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AVANT- PROPOS 

Parmi les facteurs qui influencent 'efficacit6 de la t6lvision en tant que moyen d'enseignement, aucun ne tient une place aussi pro6minanteque ]a facult6 de cr6er. C'cst particuli&rement vrai lorsque cette facult6s'applique a l'6tude d'accessoires ct de ressources et a leur pr6sentation
Li la t6l6vision. Lors de l'61aboration d'un programme, iln'est pasd'6h6ment plus d6cisif. 11n'est que trop fr6quent que Ics 6ducateurs se laissent cntrainer ,ipr6scnter des programmes d'un volume que ]atelqualit6 en souffre. Cela est regrettable, car lorsqu'on 6tablit un programme d'enseignement tc1vis6, cest la qualit6 qui compte, ct non 
I'opportunit6. 
11est bicn des faqons dont les 6ducatcurs peuvent am6liorer ]a qualit6et la valeur de leurs presentations ttlkviscs pour l'enseignement. Ellksvont ucs simples techniques de bricolage, qui cofitent relativcment

(si cc n'est du temps ct de l'imagination) jusqu'aux 
peu 

effets plus savantset plus compliqu6s qu'on obtient en manipulant des appareils de prisede vue et les boutons de ]a r6gie du studio. La pr~sentc brochure sugg~rc
certaines de ces techniques.

A la t6l6vision comme dans la salle de classe, l'6ducateur inaginatifrecourt a un grand assortiment c movens pour atteindre une grande
varit6 de buts 6ducatifs. La tl6vision, en tant quc moyen dc communication, est un v6hicule unique pour tirer Ic mcilleur parti des acccssoiresvisucls et se pr~te de faqon idale i leur misc en valeur 'i des finsp6dagogiques. De par la nature rnime de Ia t6icvision, une diffusionvisuelle efficace devient imp6rieuse. Etant donn6 le d6veloppementimportant de Ia tdl6vision p dagogique dans les colcs am&icaines,il semble n6cessaire de s'efforcer d'utiliscr plus rationnellement lat6l6vision, lorsqu'elle devient un moyen d'enseignement.

Le pr6sent guide est destin6 particuli&rement au maitre qui enseignel Ia t6l6vision ou au directeur de l'animation qui recherche des moyensnouveaux de rendrc son programme plus anim6 et d'accrocher sonauditoire. 11 devrait 8tre sp6cialement utile i ceux qui font appelt l6vision pour la premiere fois, que 
a la 

ce soit par les chaines commerciales 
ou d'enseignement ou par des installations en circuit ferm6.

Bien qu'ils aient 6t6 principalement conqus pour l'enseignement
vis6 (t6hvision scolaire), les auxiliaires visuels d6crits dans ce 

tM& 
guidedevraient &rc de quelque utilit6 aux organisations communautaires aux institutions d'6ducation dlaborant 

et 
des programmes d'informationpublique ou des programmes de caract~re culturel. ls seront utiles 
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6galement aux circonscriptions scolaires qui mettent sur pied des pro
grammes a usage int6rieur pour leur personnel, des programmes extra
scolaires destin6s aux enfants et aux jeunes, ou des programmes 
d'enseignement g6n6ral it l'intention des adultes. 

L'auteur de la pr~sente brochure, James Spear, est directeur de la 
production du Projet de T616vision des Ecoles de Comt6 de Washington, 
A Hagerstown, dans le Maryland, qui est dcvenu un modilc national en 
matiire d'enseignement t616vis6. Son esprit cr6ateur se r6vle dans les 
auxiliaires visuels utilis6s dans les programmes d'Hagerstown, et a 
inct6 les visiteurs i demander iadiverses reprises s'il existait un ouvrage 
du base sur cc sujet. L'6quipe de la Section du Service d'Enseignenient 
Audio-visuel, sentant Ie besoin d'un tel livre de recettes, contenant les 
ides et les mesures pratiques qui se sont av6r6es bonnes dans la 
production. ont persuad6 M. Spear de preparer cc manuel. Nous 
espdrons qu'il encouragera le lecteur ia faire lui-m6me l'exp6rience de 
telle ou telle mrthode et, i son tour, ia faire part aux autres de ces 
ddcouvertcs. 

Qu'il soit bien entendu quc I'emploi d'un grand nombre d'auxiliaires 
visuels ne suffit pas, en lui-m6me, i garantir l'efficacit6 d'un programme. 
Le message ia transmettre est certes cc qui importe le plus. I est 
toutefois difficile de s6parer le mode d'expression du message qu'il 
transmet. Tous deux font partic d'un m8mc tout. La forme et Ic 
contenu ont une 6gale importance. !1 faut avoir quelque chose "x dire 
et lc dire bien. Un message mddiocre ne peut devenir bon simplement 
parce qu'on emploic de bons auxiliaires visuels; de m6me, un bon 
message peut perdrc tout effet s'il est mal iransmis. 

Lorsqu'il se sert de la t6l6vision, l'6ducateur dcvrait s'efforcer de 
crdcr des motifs nouveaux ct des dimensions nouvelles - de trouver 
des moyens inddits pour exprimer scs ides ct ses pensdes - et non 
se contcnter de faire A la tdldvision cc qu'il ferait dans la salle de classe. 

Harold E. WILGREN, 

Conseiller Ax la T6l6vision Scolaire 

Association de I'Education Nationale. 
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I - AUXILIAIRES VISUELS PROJETIS 

Les auxiliaires visuels projet~s sont les plus fr6quemment utilis6s 
de tous dans I'enseignement t6vis6. Les auxiliaires visuels projct6s 
les plus utiles pour la salle de classe et ]a t616vision sont les films, les 
films fixes, les diapositives, et les transparents pour la r~tro-projection 
(par-dessus la t6te de l'op6rateur). Les micro-projecteurs, le Cellomatic 
et les <filmographes ) sont des auxiliaires visuels projet6s particuliers. 

Le mat6riel n6cessaire it l'emploi de tous ces auxiliaires visuels ne 
se trouve pas toujours a la station de t6l6vision. Avant de choisir des 
accessoires projeter, il est plus str de se renseigner aupr~s de )a 
station. Si le studio ne dispose pas du mat6riel voulu (seul le materiel 
servant au film sonore 16 mm et aux diapositives 5 X 5 cm est d'un 
emploi courant), mais qu'on puisse se le procurer a l'extricur, le 
professeur doit apporter le mat6riel au studio et essayer ses projections 
sur une camera du stdio avant de d6cider de son utilisation. 

Comme toutes les projections n6cessitant un 6clairage sp6cial, elles 
acquitrent une plus grande efficacit6 dans la salle de projection que dans 
le studio m~me. S'il n'est possible de les projeter que dans le studio, 
it faut les essayer a l'avance sur la cam6ra pour s'assurer qu'on en 
tirera le meilleur parti possible lors de 1'6mission. 

On trouvera sous cette rubrique une discussion sur l'enregistrement 
au kinescope. Elle comprend 6galement une discussion sur l'enregis
trement d'images sur bandes magn6tiques, bien que celui-ci ne fasse 
pas partie des <auxiliaires visuels projet6s ), car l'enregistrement sur 
bande magn6tique remplace peu "i peu, dans une large mesure, l'enre
gistrement au kinescope. 

LES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 

Le film cin~rmatographique, particuliirement prdcieux dans I'ensei
gnement td1vis6, introduit une action difficile a obtenir en studio . 
cause des limites impos6es par le temps, I'espace, le talent, le budget 
ou le mat6riel. Le cin6ma occupe aussi une place honorable en tant 
que bon auxiliaire visuel de I'enseignement, du fait qu'il enregistre pour 
une utilisation ult(rieure les vnements tels qu'ils surviennent - des 
6v6nements difficiles ou m~me impossibles i reproduire. En tant qu'outil 
d'enseignement, le cin6ma attire l'attention, influe sur les attitudes, 
suscite iint6r~t, transmet les informations et s'imprime mieux dans ]a 
m6moire. 
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Les films, qu'ils soient sonores ou non, existent habituellement en trois 
dimensions : (a) 35 mmn, (b) 16 mm, et (c) 8 mm. La plupart des 
stations de t616vision dkposent des installations n6cessaires pour projeter
les films de 16 mm, et quelques-unes sont 6quipdes pour les films muets 
de 8 mm. Les films portant sur des 6vnements locaux, tournes par le 
professeur lui-meme ou par sa classe, peuvent re projet6s sur une 
pellicule de 8 mm. 

Mais les films, y compris ceux pris par le professeur, n'offrent pas 
tous ]a qualit6 ncessaire ou le contenu desirable ; tous les films 
devraient 6tre visionn6s a tine s6ance de rtp~ition en studio, avant 
leur passage a la t61kvision. Pour virifier leur qualit6, il y a lieu de 
s'assurer que les images sont nettes et offrent un contraste suffisant 
pour tine bonne projection til6vis6e. Le thi~me du film doit 6tre 
aprarent et abord6 de faqon int6ressante ; Ic suje do;t &re trait6 
honntement .un contenu banal est ' t viter. Toute publicit6 devant 6tre 
6cart6e dans Ics 6missions scolaires, les films offerts par une initiative 
priv6e doivent trc soumis aiun examen at]a station de ttlhvision avant 
d'6trc projct6s. 

Les films peuvent &tre utilis&s en tant que film complet, depuis le 
titre jusqu'au mot fin. Toutcfois, ]a s6qience filhni, une portion du 
film complet, s'adapte tr s bien ,i l'enseignement t61dvis6. Les stiquenccs 
peuvent &re sonorcs ot muettes, le professeur ou les invii6s faisant 
les commentaires < vi~ants ). Si lc son doit &re transmis en direct,
;I convient de rp6tcr lc texte avant 1'6mission, le professeur ou I'invit6 
suivant le film stir un 6cran de contr61e du studio. 

Les s6qucnces conwzitucnt une introduction ou une transition elficaces 
pour le coUrs. En introduction, elles situent la scene, orientent les 
tl6spectatcurs et donncnt lc ton de l'inission. En transition, lles relient 
'un I l'autre les 616iments d'un cours. Par cxemple, line s6quence 

montrant tin avion qui vole au-dessus des Alpes petit servir de transition 
entre tin professeur d'enseignement gin6ral, i un poste du studio, et tin 
invitd de Suissc, dans une autre partic du studio. Les s6quences sont 
6galement des instruments pr6cieux de l'enseigneiiiLnt. Grtice at ]a
photographie au ralenti, par exemple, une stquencc (ou un montage)
petit montrer les modifications par 6tapes successives qui interviennent 
dans une 6volution biologique., ct qui ne pourraient tre d6montres 
d'aucunc autre faqon. 

Un large assortiment de films 6ducatifs de 16 mm est a la disposition
du professeur enseignant i la t6l6vision qui d6sire faire appel au cin6ma 
en tant qu'auxiliaire audio-visuel de l'enseignement. Des films sur tous 
les sujets imaginables ont 6t6 produits par ties associations et l'industric 
priv~es, par des organismes gouvernementaux, et par des producteurs
ind~pendants. Beaucoup ont 6t6 conqus sp6cialement pour 6trc utilis6s 
par un professeur. Certains sont pr&6s gratuitement ; d'autres peuvent 
8tre louds pour tine somme modique. Une permission 6crite DOlT &re 
obtenue auprbs des producteurs avant quun film, ou une partie de 
film, soit utilis6 t ]a tcl6vision. Les conditions peuvent varier beaucoup
d'un producteur a l'autre, mais la plupart exigent que des droits soient 
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acquitt~s pour le passage i ]a tdd1vision - environ deux semaines avantla date de l'6mission. Pour la liste des producteurs de films, consultez 
votre sp6cialiste. 

LES FILMS FIXES 

Les films fiAes sont une s6ric continue d'images fixes pr6sent6es sur une bande de pel'iculc de 35 mm, contenant entre 10 et 100 vues 
ou cadres, ]a bande moyenne 6tant compos6e de 25 it 30 cadres.

Chacun des cadres d'un film fixe doit 6tre danscompos6 le senshorizontal afin de s'adapter aux proportions 3 : 4 (3 : vertical, 4 :horizontal) de 1l'cran de t6l6vision, le doit bienet sujet 6tre centr6 
Ll'int6rieur du cadre, et cntour6 d'une marge g6n6rcuse.

La plupart des films fixes comportent un sous-titrc sur prcsque tousleurs cadres. Si, comme il est probable, les caractcres sont trop petitsou trop bas pour qu'on pu:;sse les lire sur l'6cran, l'op6ratcUr doit rigler
le cadre de faqon qu'aucun caractire ne soit visible ct nc vienne distraire 
les spectateurs.

Bien que les films fixes no soient pas faciles it monter, si lc professeurd6cide de sauter un ou plusiours cadres, il dolt s'entendre avec ledirecteur pour que d'autres vues soient projetdes pendant que se
d6roulent les cadres qu'il veut sauter. 

Les films fixes sont projet6s sur un projectcUr pour vues fixes ou surun dispositif d'adaptation pour vues fixes install6 sur tine lanterne i
projections de 8,25 X 10 cm, La plupart de ces projecteurs projettenz
des vues fixes et des diapositives de 5 X 5 cm. 

Le mat6riel ntccssaire ai la projection de vues fixes n'6tant pastoujours disponiblc L la station de t616vision, le profcsscur doit serenseigner sur place avant de decider de leur emploi, oti apporter son propre projecteur. Si le professeur apporte son projccteur, le film fixedoit 6tre visionn6 dans le studio, ohi la cam6ra de ti~hivision capte
I'image sur l'icran de projection. 

LES DIAPOSITIVES 

Les diapositives existent habituellement en trois dimensions
(a) 5 X 5 cm (diapositives obtenues 'a partir du film de 35 mm),(b) 8 X 10 cm (diapositives pour lanternes et Polarolid), et (c) 10 X 
12,5 	 cm (plaques de verre).

Quelles que soient les dimensions dans lesquelles ]a diapositive doit
6tre utilis6e, les critbres suivants doivent pr6sider "h leur sflection et 
A,leur pr6paration : 

1. Lorsque c'est possible, il est pr~fdrable de choisir des vues en
noir et blanc. Quelques vues en couleurs passeront A ld t6l6vision endon.ant toute satisfaction, et sans perdre leur nettet6, mais beaucoup 
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/ 

/ 

/\
 0 

0 

Fio. I. - Vue de 5 x 5 cm a 
composilion horizontale, bien 
centree. 

y perdront. Un bon contraste est ncessaire pour que les details 
ressortent. 

2. Les dimensions de l'6cran de t61dvision doivent d6terminer le choix 
des diapositives. Les vues doivent 6tre cormpos6es dans le sens hori
zontal de rnanire 'irespecter le rapport 3 :4 de l'6cran de t616vision. 

3. L'616ment le plus important de la photographie doit 8tre au centre 
de la diapositive, et une bordure de 10 % doit W3tre pr6vue pour la 
partic marginale, tout autour de l'image (voir fig. 1). 

4. En g~n6ral, le texte imprimd est it 6viter sur les diapositives. 
Si i'on utilise des caractres, la hauteur des lettres doit 8tre 6gale au 
moins au quart de ]a hauteur de la surface utile ; les leatres doivent 
6tre bien centr6es, et ne pas couvrir plus de trois lignes. 

Si l'on doit projeter les diapositives en .s6rie, il faut qu'ellcs se 
succ~dent "ivive allure afin d'assurer un ( mouvement )>sur l'cran. 
Diapositives de 5 X 5 cm 

La diapositive la plus communtment utilis~e "ila tdlvision est celle 
ex6cutde sur film. de 35 mm et montde sur un cadre de 5 X 5 cm. 
La plupart des, stations de t6l6vision sont 6quip6es pour ]a projection 
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FIG. 2. - Un multiplex pernet ii plusieurs pro- FRG. 3. - Projecieur 
jecteurs de desservir itne setle camera. histalle direciement 

lace t Pobjecti/ 
d'une camnira. 

de ce. diapositives. Elles ont un projecteur directement mis au point 
sur ]a face du tube 61ectronique de prise de vue d'une camera, Ou a 
travers un multiplex. Le multiplex permet aiplusieurs projecteurs pour 
films ou pour diapositives de n'utiliser qu'une cam6ra de t616vision. 
La surfacL utile d'unc diapositive de 5X 5 cm est de 1,50 X 2,25 cm 
(voir fig. 2 et 3). 

Avant de choisir une monture pour les diapositives, il convient dc 
consulter la statioi de r6l6vision sur ses pr6f6rences. Certains projecteurs 
ne peuvent recevoir des montures de m6tal : ellcs s'ajustent irop
6troiteinent dans le passe-vues, et se d6chirent ou se tordcnt quand 
l'op6rateur s'efforce de les retirer du projecteur. D'autres projecteurs 
ne peuvent recevoir les montures en carton : elles ont trop de jeu
dans le passe-vues et ne peuvent rester en place. Les diapositives 
mont6es sur des plaques dc verro dont les bords sont r6unis par un 
ruban adh6sif sont les plus g6n6ralement utilisees. 

L'emploi de vues de 5 X 5 cn. or6sente les avantages suivants 
1. Le professeur peut realiser lui-m~me ses diapositives en se servant 

d'un appareil photographique pour films de 35 mm ou polaroYd. 
2. Le professeur peut laisser la diapositive sur !'6cran aussi longtemps

qu'il est n6cessaire, pour qu'elle soit examin6e et comment6e. 
3. Le prcfesseur pout remanier une s6eie de diapositives pour ajouter 

un nouvel 6l6ment ou pour 616miner un 6l6ment ancien. 
4. Le professeur peut arranger l'ordre d'une s~rie pour i'adapter au 

sujet ou au public. 
Le professeur qui enseigne la television peut aider l'cperateur a 

effectuer un travail plus satisfaisant lors d'une 6mission : 
1. En collant une pastille sur le coin inf~rieur gauche de chacune 

des diapositives, afin d'6viter qu'elles ne soient projet~es "i1'envers 
ou la tete en bas. 
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2. En numdrotant les diapositives selon l'ordre choisi, le num6ro 
i6tant port6 sur la pastille, et, pour plus de sfiret6, en rangeant les vues 
dans l'ordre et en dessinant une ligne en diagonale sur le dessus des 
diapositives, de ]a premiere ,i]a dernire. (Si la ligne est interrompue, 
i'op6rateur sait qu'il manque une diapositive dans la s6rie.) 

Vues de 8,5 sur 10 cm 

Les plaques de verre de 8,5 X 10 cm (projections pour lanternes 
normalis6es ou plaques de verre ex6cut6es "ila main) ont 6t6 pendant 
longtemps ies diapositives les plus classiques, qu'on projetait dans les 
6coles, les mus6es et autres 6tablissements h vocation 6ducativw. Au 
cours des ann6cs, de nombreux 6tablissements ont rtuni une collection 
appreciable de vues de cc genre, dans laquelle ilspeuvent puiser. 

La popularit6 des vues de 8,5 X 10 cm est due essentiellement Ai 
deux raisons : la surface est plus grande que celle d'une diapositive 
de 5 X 5 cm, et ia vue de 8,5 X 10 cm est plus facile a r6aliser t ]a 
main. Toutefois, elle pose un probl~mc lors de I'emploi ' ]a t616vision : 
la plupart des stations de t61tvision n'ont pas lc matriel n6cessaire aI 
son emploi. Le professeur fera bien de se renseigner au studio avant 
de d6cider d'utiliser des vues de 8,5 X 10 cm. Un 6cran de projection 
mobile classique ou un t&cran de projection par transparence, qu'unc 
camtra du studio lilme en direct, sont 6galement n6cessaires. 11faut 
veiller i cc que la lumi&rc dirig6e sur lc professeur ou sur lc d6cor 
ne tombe pas sur Flcran. La surface utile est de 6,5 X 8,5 cm pour ]a 
vuc de 8,5 X 10 cm. 

Les vues de 8,5 X 10 cm ex6cuLes aiIa main peuvent 6tre dessin6es 
sur du vcrre ordinaire, du verre d6poli, du papier carbone, ct du verre 
fum6. On peut 6galemcnt les r6aliser en d6coupant des silhouettes ct en 
employant des mati&res transparentes et des polaroYds. 

Le dessin sur verre ordinaire. Avant de dessincr un motif sur -tu 
verre ordinaire, il faut laver, rincer et scher soigneusement le verre 
pour 61iminer toute trace de pellicule de gras. Ensuite, ilfaut ,viter 
d'apposer des empreintes digitales sur le verre. 

On peut tracer un motif sur le verre au moyen d'encre de Chine, 
d'un crayon pour 6crire sur la porcelaine, d'un stylo apointe de feutre, 
ou meme d'un stylo a bille. L'encre adhere mieux si l'on recouvre le 
verrc de gomme-laque, de vernis incolore, de colic liquide ou d'une 
solution g6latincuse. On peut se procurer des plaques, d6jh recouvertes. 

Afin de prot6ger la plaque, on rccouvrc lc dessin d'unc autre lame 
de verre propre, et on r6unit les bords avec du ruban adh6sif. 

Le dessin sur verre dipoli. 11s'agit d'une plaque de verre d6polie 
d'un seul c6t6. La plaque est plac6e par-dessus lc dessin qu'on veut 
projeter, la surface d6polie vers iehaut. Le motif peut 6tre trac6 au 
moycn d'un crayon mi-dur, puis repass6 a l'encre. Des crayons spcciaux 
pour plaques peuvent remplacer 'encre. Le c6t6 d6poli de la plaque 
doit 6tre recouvert d'une plaque de verre ordinaire, et les bords en seront 
reunis par un ruban adh6sif. 
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FIG. 4. - Projection par transparence de vues de 10 X 12,5 cm, avec le 
projecteur 6 gauche, arri're ' I't;cran centre, laen de ecran, at et camera 
de t evision 41 droite. 

Les lames de verre d~poli doivent faire l'objet d'un soin particulier
afin que l'encre ne s'6tale pas sur la surface intgale du vere, dibordant 
les contours du dessin. 

Le dessin sur papier carbone. Pour dessiner sur du papier carbone, 
on place une mince feuille de cellophane de format 8,5 X 10 cm dans 
une feuille de papier carbone que l'on a plike en deux pour assurer un 
image nette des deux c6t s de la cellophane. Les dessins se font a l'aide 
d'un stylet ou d'un crayon dur et pointu. La plaque, tine fois terminde, 
doit 6tre plac6e entre deux lames de verre ordinaire, dont on rdunit les 
bords par un ruban adh6sif. 

Les plaques portant des caracthres dactylographiks peuvent 6Sgalement 
6tre r6alis6es scion la technique au papier carbone, mais leur taillc et 
Jeur nature font que ces caractbres ne ressortent pas bien -I Ia l6vision, 
m~me si on les agrandit a la projection.

Le dessin sur verre ftm6. Les plaques de 8,5 X 10 cm obtenues 
en fumant une plaque de verre sont probablement les plus faciles a 
rdaliser, mais les moins utilis6es. On les excute en tenant une plaque
de verre ordinaire au-dessus de ]a flamme d'une bougie iusqu'a1 ce 
qu'une face du verre soit compltement fum6e. On trace eneuite des 
motifs ou des caractres sur ]a surface fum6e i ['aide d'un stylo ou 
d'un crayon pointu. Afin de protger ces dessins qui s'6talent facilement, 
on doit recouvrir chaque plaque d'une lame de verre ordinaire, et les 
bords seront r6unis par un ruban adhdsif. 

A la projection, les plaques de verre fum6 donnent des motifs blancs 
sur fond noir. 

Les silhouettes. On peut les r6aliser en plaqant une silhouette (6,5 X 
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8,5 cm), d~coup~e dans une feuille de papier lger et opaque, ou centr6 
entre deux lames de verre ordinaire (8,5 X 10 cm) et en ]a projetant. 

Pour obtenir une silhouette blanche se ddcoupant sur un fond obscur, 
on monte le cadre de papier dans lequel a 6t6 dfcoup6 le modfle 
et on projette. 

La diapositive polaroid. Les polaroids peuvent 8tre obtenus en 
l'espace de quelques minutes. On procfde selon les t6tapes suivantes : 
on charge l'appareil, on prend un instantan6, on tire le fermoir, on 
retire le polaroid par l'arrifre de l'appareil et on le place dans une 
petite cuve pour durcir P'6mulsion, on enlve le polaro'id et, enfin, 
on le monte. 

11 existe deux types courants de films pour diapositives polaroids. 
lis donnent tous les deux une image de 5,25 X 8,5 cm, en noir et 
blanc. Le film pour polaroids 146 L, permettant d'obtenir de forts 
contrastes, est particulifrement adapt6 i ]a reproduction d'originaux 
trait. Le 46 L convient aux reproductions en demi-trait. 

Si on r6duit la surface de 1image encadr6c ii ]a taille adopt6e pour 
une vue de 5 X 5 cm, et si on la d6coupe aux dimensions voulues pour 
le montage, la diapositive polaroid peut 6galement 6tre utilis6e en 
format 5 X 5 cm. 

Vues de 10 X 12,5 cm 
A la t6l6vision, on utilise surtout ]a plaque de verre de 10 X 12,5 cm 

pour la projection en arri~re de l'6cran. Les diapositives, comportant 
d'ordinaire un fond photographique, sont projet6es "ttravers un 6cran 
translucide avec un projecteur plac6 derriere l'6cran. L'image projet6e, 
apparaissant a travers l'6cran, est captde par une cam6ra de tdl6vision 
de I'autre c6t6. En constquence, le professeur peut se tenir n'importe 
o6 devant l'6cran, sans projeter d'ombre sur ]a scine (fig. 4). 

Cette technique de projection de photographies transparentes pcrmet 
d'obtenir des arrire-plans plus naturels et moins coOteux que ceux 
qui sont construits ou peints. Des s6ries de plaques de verre pr6sentant 
un grand choix d'arri~re-plans peuvent 6tre achet~es ou rfalistes a ]a 
main. 

On peut fabriquer pour les vues de 8,5 X 10 cm des adaptateurs 
en carton qui leur permettront de se maintenir dans les passe-vues de 
10 X 12,5 cm pour la projection en arrifre de l'6cran. Pour remplir 
un 6cran de 2,5 X 3 m, il faut g6n6ralement une distance de 4 m 
entre les lentilles du projecteur et l'cran. 

Un 6cran de grande taille, tel qu'on en trouve dans le commerce, 
n'est pas n6cessaire pour ]a projection en transparence. Un petit 6cran 
est moins cofiteux et permet d'obtenir une image plus nette et plus 
brillate. On peut fabriquer un 6cran b. l'aide d'une grande feuille 
(90 X 120 cm) de papier calque ou de koros6al blanc. 

Si le studio de t616vision n'offre qu'un espace limit6, on peut recourir 
la projection de face pour les vues de 10 X 12,5 cm. N'importe 

quelle surface peut alors servir d'6cran. Afin d'6viter de projeter une 
ombre, le professeur doit veiller A ne pas trop s'approcher de l'cran. 
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De toute faqon, plus l'op6rateur sera Mloign6 de l'cran, plus on aura 
une impression de r~alit6. 

Beaucoup de stations de t6kvision disposent des installations n~ces-
saires h la projection de plaques de verre de 10 X 12,5 cm en arrikrc
de l'6cran. De meme, elles auront probablenent un grand choix de 
vues de 10 X 12,5 cm pouvant tre utilis6cs comme arriire-plans. 

LA RETROPROJECTION - EPISCOPIE 

L'6piscope permet au professeur de se tenir face a l'audicnce et de 
projeter les diapositives sur un dcran assez vaste et assez haut pour qu'on
le voie bien. On peut procdder de diverses faqons : (a) projection de 
lace, ic projecteur 6tant compris dans le dtcor ; (b) projection de face,
le projecteur 6tant plac6 hors du ddcor ; et (c) projection par transparence.

La projection de face, ob le projecteur est plac6 dans ]a m~me 
scene ou dans le meme decor que !e p. afesseur en studio, est nmcessaire 
lorsque le professeur desire passer lui-m6me les diapositives ou le
rouleau de cellophane. Le professeur doit 6tre suffisamment t6clair6, et 
1'6cran de projection doit recevoir le moins possible ou pas de lumibre 
du tout. 

Cette m6thode permet a l'instructeur d'apparaitre L cct6 du projecteur,
face i ]a cam6ra et montrant la diapositive, 6crivant sur le rouleau 
ou manipulant les cellules, tandis que limage est projet6e en grand sur
l'6cran situ6 derri&e lui. Une autre cam6ra,. est utilis~e pour. les gros 
plans.

La projection de face avec le projecteur plac6 hors du d6cor ne sert
 
que pour montrer l'image projet6e sur l'6cran. Si le professeur d6sire
 
manipuler lui-m6me les cellophanes stir le projecteur, il sera film6 par
 
une cam6ra, tandis qu'une autre cam6ra situ6e a un autre 
 endroit 
captera l'image projet6e. Cet endroit devra rester dans l'ombre, pour 
ne pas att6nuer h. lumi~re du projecteur sur 1'6cran. Le professeur et
l'image projet6e de face peuvent alors 6tre film~s s6par6ment, et Jes 
t6lespectateurs ne voient jamais le projecteur.

On emploie la projection par transparence lorsque le professeur, ne 
passant pas lui-m6me les diapositives ou le rouleau, est montr6 debout 
ou assis L c6t6 de l'image projetde. L'image projetde est alors capt~e
par une cam6ra de tdi6vision de I'autre c6t6 de '6cran. Le professeur
doit recevoir un dclairage appropri6 sans qu'aucune lumire ne tombe 
sur r'cran. Ainsi, il peut apparaitre n'importe ohi en face de N'6cran 
Fans projeter d'ombre. 

On se sert en g6n6ral d'une seule cam6ra pour la projection par
transparence. Elle peut montrer le professc-ur i c6t6 de l'cran, puis
se rapprocher pour encadrer l'cran. Si l'on emploie deux cameras, ]a
seconde prisente un gros plan de l'image projet6e par transparence. En 
ce cas, c'est le chef du plateau qui manipe les diapositives et le 
projecteur.

On peut fabriquer un 6cran pour la projection des diapositives a 
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I'aide d'une couverture de berccau en matinre plastique transparente,
d'un rideau de douche ou d'une grande feuille de papier calque. On 
peut fabriquer un cadre de 120 X 90 cm, et tendre ensuite l',cran 
sur le cadre. Bien entendu, on peut 6galement se procurer des 6crans 
dans le commerce. 

Les plaques diapositives constituent un mat~riau tr~s souple pour
I'enseignement, car elles permeltent de montrer il la t6l6vision la
croissance, lcd6veloppement ou lcs 6tapes successives qui caract6risent 
une volution. La vie et le mouvement peuvent 6tre cr6s grace I 
l'emploi de couches superpos6es, du rouleau de cellophane, des (( slip
sticks )>, des caches et de la Technamation. 

Les a overlay. 

Des dessins, des silhouettes, des diagrammes ou des notes traces sur 
des diapositives facilitent souvent la compr6hension d'un mat6riel visuel 
compliqu6. 

Une premizre diapositive, ou feuille de base, montre ]a premiere
partie d'Une histoire, l']tape initiale d'un processus ou ]a position de 
base d'un objet. U. second transparent, plac6 sur le premier, pr6sente
I'Ntape suivante. Par excmpX;, un professeur d'6tudes sociales qui vcut 
montrer qucllc cst la production de charbon et d'acier aux Etats-Unis 
prend un croquis des Etats-Unis comme couche de base. Les regions
produisant de I'anthracite fiurent sur tine couche qui se rabat stir ]a
premiXre ; les r6gions produisant de la houille grasse, stir la suivante 
ct les aci6rics utilisant dtI charbon, stir la derni&re. 

Les diapositives sont facile,: ,ipreparer et peu cou6tcuses. On trace 
les dessins sur des fcuilles d'ac6tate ou de cellophane, a l'aide d'un 
crayon gras, d'encre de Chine ou d'une encre sp6cialc pour ac6tate, 
ou bien en utilisant le proc6d6 diazo-copie ou les proc6d6s photo r6flex. 
Les feuilles d'ict.ate sont habituellement d'un format 22 X 25 cm, mais 
on les trouve 6galement dans d'autres formats. Une fois pretes, les 
diapositives sont mont6cs dans un cadre dc carton pour 6tre projet6es
par-dessus la tate de l'op6rateur, ou suspendues par un ruban iA un 
chevalet spcial pour diapositives. Chaque diapositive doit &trc munie 
d'attaches sp6ciales qui serviront de charnibres lorsqu'elles seront 
mont6es ct qui permettront de rabattre les couches plus facilement. 
(Voir fig. 5.) Enfin, la premiere diapositive doit comporter d:iix rep&es 
port6s stir deux coins oppos6s, afin que chaque diapositive se place 
convenablement sur colle qui ]'a pr6cfd6e. 

Le rouleau de cellophane. 

Un rouleau de cellophane de 30 mitres fait partie du matOriel 
classique de la plupart des projecteurs d'dpiscopie. (Voir fig. 6.) I 
permet d'6crire sur 100 transparents successifs (100 projections dis
tinctes, chacune de 22 X 25 cm environ). Ces diapositives peuvent
6tre pr6par6es avant l'6mission ou en cours d'6mission, et cnroul6es 
Aila manivellc, pr6ics it servir. 
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-• - -'. 

FIG. 5. - Les diapositives pivolent FIG. 6. - Rouleau (I, cellophane
au monyen de c/iarnires conpues pour la retro projection. 
sp cialeinent e' cet effel. 

Les ccslip-sticks ), 
Les ( slip-sticks > sont des bandcs d'ac6tate transparentes, de largeur

variable, que l'on petit faire glisser par-dessus le transparent d~ja en 
place sur le projecteur, pour l'amener a n'importe quelle position.

Le (( slip-stick )> ajoute du mouvement ,I un transparent. Par exemple, 
on peut d6placer sur une port6e dessin6e sur ]a diapositive de base un
Vslip-stick >, dont l'extr~mit6 repr6sente une note de musique. Au 
moment oi l'on joue la note, on la dtplace sur la portc pour la faire 
correspondre au son. (Voir fig. 7.) Un ( slip-stick )> dont l'extr~mit6 
comporte une petite tlche constitue un excellent indicatCur pour ies 
diapositives. 

Les caches 
L'application d'un cache sur ]a diapositive permet professeur deau 

decouvrir au moment voulu des donn~es successives, de les cacher 
si n~cessaire, ou de les laisser sur l'6cran pour les comparer avec des 
donn6ecs nouvelles - tout cela sur une seule diapositive. Les caches 
se r6partissent scion quatre types fondamentaux : (a) les caches simples,
(b) les caches coulissants, (c) les caches en accordion, et (d) les caches 
circulaires. 

Les caches simples servent i d~couvrir ou i cacher des portions
r~duites de ]a projection. Si l'on projette sur l'cran une s6rie de 
problkmes d'arithm~tique, ]a solution de chaque problkme peut Atre
masqu6e par tin cache jusqu'au moment o6 il convient de ]a r~v6lcr. 
(Voir fig. 8.)

On peut fabriquer des caches en n'importe quelle matikre opaque et
l~g~re, comme le bristol. On peut masquer des portions rtduites a ]'aide
d'une bande gomm~e qu'on enl~vera le moment venu. 

Si 'on dtsire appliquer un cache sur une diapositive, il fera plus 
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Fia. 8. - Les caches limils 
FiG. 7. -- Un sxlip-.%ltick > in- couvrent les solutions de pro

troduif le nouvement sur til Wimes d'arithitique stir tin 
frtanspareflf. transparent. 

d'effet si la diapositive est compos6e d'un fond sombre str lequel les 
donn6es se d6tachent en blanc. 

Les caches coulissants servent i dtcouvrir ou a cacher tour ittour 
de vastes portions d'un transparent. Ces caches peuvent glisser dans le 
sens horizontal, vertical ou en diagonale. 

Afin d'assurer un mouvement rectiligne ct uniforme lorsqu'on d6couvre 
les donndes, on dolt placer le long du bord de ]a projection de simples 
pistes ou des coulisses qui guideront le cache coulissant. On petit 
fabriqucr des pistes en fixant de chaque cft6 de ]a zone masqu6e des 
bandes 6troites de carton pais mesurant 6 i 7 mm ; puis cn plaqant 
au-dessus de ces bandes des bandes de carton d'cnviron 1, 2 cm qui 
servirout -I retenir le cache. (Voir fig. 9.) 

Les caches pliants, en cc qui concerne I'cffet produit sur les assistants, 
Font analogues aux caches coulissants. La diff6rence consiste en ceci : 
les caches pliants font apparaitre instantandment une partie des donndes, 
tandis que les caches coulissants font penscr it un rideau qui se ]&ve 
ou s'abaisse. 

Le cache pliant est constitu6 par une st~rie de bandes opaques reli6es 
les unes aux autrcs par un ruban, chaque bande 6tant un peu plus large 
que la zone i recouvrir. Lorsque les donn6es sont a d6couvert le cache 
se replic sur lui-m~me. (Voir fig. 10.) 

Les caches circulaires tournent sur eux-memes pour d6voiler les 
donn6es inscrites sur une surface circulaire. ils peuvent tre fix6s au 
transparent au moyen d'un rivet creux, d'un bouton pression, ou d'une 
punaise qui traverse le transparent et le cache et qu'on maintient en 
pergant une petite gomme. (Voir fig. 11.) 

La Technamation 
La technamation, ou polarisation d'un transparent, est l'un des auxi

liaires visuels les plus rcents qui permet de crer un mouvement dans 
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ce qui serait normalement une vue fixe, sans qu'il y ait de mouvement 
vritable. Les vues peuvent 6galement tre polaris6es pour faire ressortir 
ou pour estomper des zones particulires ou pour les rdvtler d'une faqon 
spectaculaire au moment voulu. 

Afin de donner une impression de mouvement sur un transparent, 
on applique sur ]a vue de la cellophane ou du poly6thylene, aux 
cndroits oU l'on ddsire obtenir un effet de mouvement. La diapositive 
est alors mise en place sur le plateau du r6troprojecteur, entre deux 
filtres : un filtre sur le plateau du projecteur, sous ]a diapositive, et 
I'autrc fixd sur la lentille. On fait pivoter Ic plastique polaris6 sur 
la lentille pour cr6er un mouvement d6termin6. 

On peut cr6er divers types de mouvement sur une m~me diapositive,
tous les mouvements 6tant imprim6s au m me moment scion leur rythme 
propre. Parmi les effets que ]'on peut obtenir par polarisation, citons 
les suivants : mouvement de va-et-vient donnant une impression de 
clignotement, effet de turbulence, effet de tourbillonnement, Cf'et de 
rotation, effet de flux et effet de rayonnement. 

Les principes g6n6raux valables pour Ia fabrication des autres 
auxiliaires visuels de Ia td16vision sont dgalement applicables i ]a pr6pa
ration des diapositives, y compris, bien entendu, celles destinies i ,.tre
polaris6es. Seule la taille des caract~res est l~grement diffdrente sur les 
diapositives et sur les autres auxiliaires visuels. Alors que les caract~res 
d'un carton de cam6ra doivent avoir au moins 2,5 cm de hauteur, ils 
peuvent 8tre rdduits jusqu'a1 1 cm sur les diapositives i condition que
celles-ci soient projet6es et agrandies. Mais si ]a diapositive dolt - tre 
utilisde sur un petit chevalet et encadre sur les c6t6s, les caract res 
doivent atteindre 2,5 cm en hauteur. Toute indication imprim~e sur 
une diapositive dolt 6tre breve. 

C X 0 

see 

FIG. 9. - Un cache coulis- FIG. 10.- Un cache pliant fait appa
sant dilcouvre des donnees raitre instantanjinent les donnes sur 
sur une diapositive. une diapositive. 
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LES PRQJECTEURS CELLOMATIC 

Un auxiliaire visuel relativemont r6cent est venu s'ajouter ai ha longue 
liste de ceux qui existaient d6ja : le projCctcur Cellomatic, pour ]a 
projection par-dessus ]a tte de l'op6rateur. Co projectour diifTre des 

auprojocteurs classiques en cc qu'il possbde deux sources de lumibre 
lieu d'une. II est 6galcmcnt capable de produire ]a plupart des cffets 
d'animation ct d'optique qui n'6taient possibles auparavant qu'avec un 
film anim6 de coalt 61ev6. 

0 

FiG. 11. -- Un cache circulaire 
tou'ne sur hd-mine pour de
couvrir les donnees sur ine 
diapositive. 

Le Cellomatic projette aussi bion les transparences de 8,5 X 10 cm 
que cellos de 10 X 12,5 cm, de face ou par transparence, dans des 
dimensions allan. de 28 ,( 36 cm a 2,75 X 3,75 m. 

On peut obtenir six effets optiques fondamentaux lorsqu'on passe 
d'unc image iI unc autre : iris rond, balaye horizontal, coupure optique, 
cherninement horizontal, chcminement vertical, et surimpression. Un 
moteur dont ]a vitesse est variable commande les cheminements hori
zontal et vertical. 
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ACCESSOIRES DE MICROPROJECTION 

On se sert d'un microprojecteur pour projetcr des vucs microscopiques 
sur tin 6cran. Du fait de ses fonctions limit6cs, le microprojecteur ne se 
trouve pas dans la plupart des studios de t6l6vision. II est pourtant d'une 
telle utilit6 dans les cours de biologie quo, toutes Los fois que c'cst 
possible, les professeurs devraient s'en procurer un. 

Le fonctionnement du microprojecteur cst semblable 'I cclui du r6tro
projecteur : projection de face, le projectcur ttant compris dans le 
diScor; projection de face, le projecteur 6tant situ6 hors du dcor; 
projection par transparence. Toutefois, le microprojocteur projetto une 
image beaucoup plus petite, mais plus brillante, quc cell d'un rtro
projecteur, ]a source de lumibre du microprojectcur 6tant beaucoup plus
faible que colle du projecteur utilis6 dans ]a r6troprojoction. 

C'est la projection de face, le projecteur 6tant situ hors du ddcor,
qui donne ]'image la plus brillante au microprojccteur. La cam6ra de 
t6l6vision peut prendre un gros plan d'unc petite image de faqon que Ia 
vue microscopique occupe tout l',6cran du ricepteur de t,6vision. 

LES FILMOGRAPHES 

Un filmographe cst un film anim6 r6alisd avec des vues fixes. On 
prend des photographies en noir et blanc sur un film de 16 mm (gn&
ralement des 6preuves de 20 X 25 cm), et on laisse ]a camfra jouer 
sur les vues scion divers types de mouvements. En donnant au spectateur 
une impression de mouvement dans une image qui est fixe par aillours, 
la technique du filmographe lui permet d'6tudier les d6tails d'une image
d'une mani~re nouvelle et intfressante. 

Lc mouvement de ]a camfira est dftermin6 a I'avance pour chacune 
des vues, depuis 'image complete jusqu'i une portion d'image, et vice 
versa. Ceci se fait sur un support d'animation ou photographique, en 
mettant sous verrc chaque copie brillante afin de la maintenir i plat 
et d'assurer un 6clairage uniforme. La cam6ra peut alors se d6placcr 
tout autour de i'image, scion cc qui a t6 pr6vu, vers le nord, le sud,
I'est ou l'ouest, suivant les effets ddsirs. Ainsi, il est possible dc s'dloigner 
ou de se rapprocher pour obtenir une orientation ou un gros plan, de 
panoramiquer i gauche ou a droite, ou de mettre au point et meme 
de brouiller. 

Dans ]a pratique, on projette d'abord los vues, et on ajouto ensuite 
les commentaires en regardant l'image, c'est-ai-dirc qu'on commento 
l'image. Le contraire consisterait Liprojeter ]'image en suivant la piste 
sonoro, cc qui est possible 6galement. 
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On peut se procurer un grand nombre d'enregistrements au kinescope,
soit gratuitement, soit par location, soit en les achetant. Certains %tablis
sements enregistrent au kinescope les bons programmes d'enseignement 
au moment de leur diffusion, puis les mettent ai]a disposition des stations 
de t6lhvision de 1'enscignement. 

LES ENREGISTR MENTS AU KINESCOPE 

Un enrcgistrement au kinescope est un auxiliaire visuel projet6. C'est 
I'enregistrement continu sur film sonore d'un programme t6visd, r6alis6 
lors de l'6mission. 

Une camera pour films de 16 mm, spdcialement conque ai cet effet 
et compensant ]a diff6rence entre le film (24 images par seconde) ct ]a
t6l6vision (30 images par seconde), enregistre le programme transmis 
au moment o6i il parvient i un tube r6cepteur qu'on appelle kinescope 
- d'ob les termes enregistrement au kinescope (que l'on d6signe
dgalement en anglais, sous son abrdvation kine >). (Voir ]a photo A.) 

PHOTO A. - Des ~tudiants regardent ine 6nission d'enseigne
inent general 7 enregistrte sur bande tnagn.tique. 
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Le kinescope est plus 6conomique et plus facile a rdaliser qu'un film 
en direct. Du fait qu'un programme de t616vision est r6alis6 au moment 
de l'6mission, le kinescope d'un programme 6pargne du temps et de 
l'argent en supprimant la n6cessit6 de r6aliser s6pardment les s6quences
de films. En outre, ]a plupart des studios ne sont pas assez vastes pour 
permettre L des 6quipes manocuvrant les appareils de prise de vues 
de la tdl6vision et du cin6ma de travailler cn mme temps, et mfme si 
les studios 6taient assez vastes, l'6clairage n'est pas le m~me pour les 
deux types de cameras. 

La qualit6 d'un kinescope, cependant, n'est pas aussi bonne que celle 
d'une 6mission tM6vise en direct, que l'enregistrement des images 
sur bande magn6tique, ou que ]a diffusion d'un film r6alis6 scion les 
m6thodes classiques. Mais lc kinescope reste un excellent moyen
d'assurer Ia retransmission ult6rieure d'un programme de t616vision. 
Qui plus est, le kinescope, 6tant r6alis6 sur film de 16 mm, se prte 
a la projection partout oi l'on dispose d'un projecteur pour films de 
16 mm ; c'est-a-dire dans les 6coles, les 6glises, les clubs et les foyers. 

LES ENREGISTREMENTS D'IMAGES
 
SUR BANDE MAGNETIQUE (MAGNETOSCOPE)
 

L'enregistrement des images sur bande magn6tique est une m6thode 
r6cente permettant d'enrcgistrer les images ct lc son. Bien que I'on 
n'utilise pas de projecteur pour I'enregistrement sur bande magn~tique, 
nous en parlerons ici parce qu'il rcmplace dans une large mcsure - Ot 
particuliirement dans les 6missions til6vis~es - l'enregistrement aul 
kinescope. 

11 s'agit d'un procdd6 magn6tique et non chimique, qui a pour but 
d'enregistrer et de retenir les signaux 6lectriques 6mis par une cam6ra 
de td6vision sur une bande magn6tique large de 5 cm. Lorsqu'on fait 
passer cette bande dans un appareil d'enregistrement, les informations 
inscrites sur la bande sous forme de signaux 6lectriqucs sont recollvertis 
en images et signaux sonores originaux de t616vision. 

La bande magn6tique assure une image de qualit6 supdricure -I celle 
du kines .pc ; on peut la rejouer imm6diatement sans le ddlai impos6 
par ie dveloppement d'un film ; ]a mcme bobine de bande, apr s avoir 
6t6 efface magn6tiquement, peut resservir de nombreuses fois. 

L'enregistrement sur bande magn6tique permet au professeur d'enre
gistrer une 6mission a l'avance, cc qui lui permettra : 

1. de juger sa propre faqon d'enseigner et d'amdliorer ses techniques 
pour ]a td6lvision, 

2. de juger I'tmission dans son ensemble, y compris ]a qualit6 des 
auxiliaires visuels et le rythme des cours, et de remanier la bande en 
consSquence, 
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3. de juger des reactions de Faudience a son cours, 
4. de r6duire ]a tension nerveuse d'une prsentation en direct, sans 

perdre aucune des qualit6s d'une 6mission en direct, 
5. de prtsenter des invit6s qui ne peuvent se rendre au studio 'i 

I'heure de l'tmission, 
6. de r6p6ter une t6mission sans qu'il soit n6cessaire de refaire le 

cours, 
7. d'utiliser des bandes magn~tiques d'6nissions antrieures qui pr6

sentaient des v6nernents ou des visiteurs importants, 
8. d'6cIanger avec d'autres chaines scolaires des cours enregistr6s 

a I'avance. 



II - AUXILIAIRES VISUELS NON PROJETIS 

L.es auxiliaires visuels non projet~s utiles aux professeu-s qui ensei
gnent it la tl6vision peuvent se diviser en trois catigories : les gra
phiques, les vues fixes, et lcs accessoires servant a ]a d6monstration. 

Les graphiques comprennent les moyens audio-visuels qui n6cessitent 
un 	travail d'art effcctu6 par un artiste du studio ou par un professeur
enseignant i la t616vision. Les caract~rcs, les cartes, les tableaux, les 
affiches et les cartons anim6s sont considtfr6s comme des repr6sentations
graphiques. 

Les vues comprennent les photographies extraites de livres, de 
magazines, et autres auxiliaires pouvant entrer dans un cours t616vis6. 

Les accessoires servant a ]a d6monstration sont des objets ai trois 
dimensions qu'on pr6sente ' en rgel ) dans le studio de tclhvision. 
Les objets rdels, les modules, les dioramas et les marionnettes font 
partie des accessoires servant iala d6monstration. 

LES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES 

Avant de faire entrer dans son cours des repr6sentations graphiques, 
un professeur qui n'a encore jamais enseign6 L la t6l6vision doit 6tudier 
les points suivants : (a) les proportions de l'6cran de til6vision, (b) ]a
taille de l'auxiliaire visuel, (c) le ton de l'auxiliaire visuel, (d) le pro
blame pos6 par I'6blouissemcnt, ct (e) lc problmc des caract~res. 

Les 	proportions 

Tous les accessoires utilis6s pour ]a tilhvision doivent se conformer au 
rapport 3 : 4 qui est celui de l'6cran de th6vision. Mais en rutre le 
professeur doit se rendre compte de la surface de 1'6cran inoccup6e 
par l'image qui provient de l'ajustement d6fectueux de certains r6cepteurs 
de t616vision. La zone it l'int6rieur de laquelle il faut se cantonner 
constitue la surface utile. La surface totale de l'image constitue le champ 

I I I 	 ' 

I 	 i i " 
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(B) 	 (C) 
FIG. 12. - La r~gle de e un sixihne dctermine la surface utile d'un 

cran de tWlvision. 

2 
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de la cam&a. Lcs 616ments qui ne sont pas essentiels I l'image dans 
son ensemble - par exemplc, le fond - peuvent en ,r dans lc champ.

La r~g!e de un sixiime appliqu~e pour d6terminer ]a surface utiled'un 6'ran de t6l6vision est facile I comprendre et sert utilement de
guide. Si sur un carton lc champ de ]a cam6ra (g6nfralement de28 X 35 cm) est divis6 verticalement ct horizontalement en six colonnes,de faqon 5i obtenir 36 rectangles dont les c6t6s seront dans Ic rapport3 : 4, lcs 16 rectangles du centre ainsi form6s reprsenteront ]a surface 
utile. (Voir fig. 12.) 
La taille. 

Les auxiliaires visuels sont tant6t assez pctits pour &re manipulsdevant ha cam6ra, et tant6t assez grands pour servir de fond. Par
exemple, les cartons qu'on doit montrer en gros plans ne doivent pas eng6n6ral mcsurcr moins de 28 X 35 cm ; les tableaux et les chevaletsfaisant partie d'un ensemble comprenant le professeur ne doivent pas
mesurer moins de 69 X 92 cm. Qu'il soit grand ou petit, l'auxiliaire 
visuel doit paraitre simple et non encombr6. 

Le ton 
A Ia t6lhvision, tout, y compris les couleurs dans leur totalit, setraduit par des nuances de gris, depuis le trbs fonc6 (noir) jusqu'autris clair (blanc). (Le violet donne un noir compact ; le rouge, lc bleufonc6 et lc vert fonc6 donnent du gris fonc6 ; le jaune, du gris moyen ;le bleu clair et le vert clair, du gris clair.) Alors que ]a gamme des 

nuances est extr&mement large, il n'y a que cinq ou six tons (y comprisle noir et le blanc) qui puissent se distinguer vraiment sur l'tcran det6levision. Cette gamme des tonalitds s'appelle N'6chelle des gris. (Voir
fig. 13.) 

10 9 8 7 6 5 4 3 .2,j 
FIG. 13. - L'chelle des gri indique la ganme des tonalites ei la 0j.

vision en noir et blanc. 

Lorsqu'on choisit des couleurs pour. une repr6scntation graphique,les 616ments de ]a tonalitd doivent 6tre contrast6s, mais pas trop. Par
exemple, des lettres noires se d6tachent bien sur un carton ji:-ne, maisdes lettres noires sur un carton blanc poseraient des problimes de 
nuances. 
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INEXAMINANTCETTE LISIBLE SUR UN ECRAN 
c.j CARTE VOUS COSIAIEREZ DE TELEVISION MOYEN 

OQUE BEAUCOUP TROP
 
u_ DE MOTS YSONT IM-

M PRIMES POUR [IRE BIEN
 

SUR CETTE CARTE CETTE VERSION
 
LES MOTS SONT S'ADAPTE MIEUX
 
MIEUX [SPACES A L'ECRAN TV
 

Fir. 14. - Les texe.v destins t) i/hi, ision 'ivettre li.ibles. 
Stir la figure iunmie 

L'iblouissement 
Toutes les fois que c'cst possible, on doit utiliser it la t61kvision 

une repr6sentation graphiquc au fini mat. Une surface brillante ou 
glacfc reltkte les lumi res du studio et pose un problWme d'6blouis
sement. Si l'on ne dispose d'aucun mat6riau ayant un fini mat, il 
suffira d'incliner l'auxiliaire visuel sur un chevalet ou de vaporiser :ur 
sa surface un produit ternissant pour 61iminer l'6blouisscment. 

Les lettres 
Les caract~res utilis6s a ]a t6l6vision peuvent &tre trac s 'I la main 

ou imprims. Les caractrcs tracs a ]a main exigent moins de temps et 
reviennent moins chcr. 

Si un professeur ou un dessinateur d6sire tracer les lettres i ]a
main pour la t61fvision, aucun trait ne doit 6tre infdrietir au septiCme
de ]a hauteur de champ de la cam6ra. Chaque carton ne devrait pas 
comporter plus de cinq lignes de texte, it raison de quatre mots au plus 
par ligne. Les lettres doivent &re nettes et claires ; les lettres simples
sont plus lisibles que les lettres dfcoratives, bien que les lettres 
dfcorativcs soient parfois utiles en vue d'obtenir un effet. (Voir fig. 14.)

11 y a lieu d'6viter l'emploi d'un trait d'union. S'il n'y a plus assez 
de place pour terminer le mot avant la fin de la ligne, on doit 6crire le 
mot entier "i la ligne suivante. Une phrase ne doit pas commencer 
sur un carton et finir sur un autre. S'il n'y a plus assez de place pour 
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une phrase complte sur un carton, il faut ]a commencer sur le carton 
suivant. 

Les caractires peuvent 6tre r6alis~s dans des valeurs ou des tons 
formant contraste lorsque l'image d'une cam6ra se superpose a celle 

'une autre camdra : par exemple, des lettres blanches sur fond noir; 
noires sur fond blanc; noir sur gris; noir sur jaune; blanc sur gris. 
De mme, peut-on ombrer ou clairer avec intensit6 certaines lettres ou 
mots particuliers pour mieux les faire ressortir ou pour les d6gager 
du fond. 

Les professeurs qui manquent d'exp6rience ou qui n'ont pas confiance 
dans lcur habilet6 a tracer des lettres peuvent trouver de nombreux 
auxiliaires dans le commerce. Citons les suivants : (a) les guides 
mecaniques permettant de tracer des lettres ; (b) los lettres toutes 
prates que 'on d6coupe ou caique, et qu'on fixe sur un tableau; 
(c) <<l'estampographe >,, qui est une sorte de presse it imprimer sim
plifi6e; (d) le caract&e mobile, qu'on peut monter et photographier; 
(e) les lettres en trois dimensions qu'on peut monter sur un tableau de 
faqon qu'clles jettent une ombre, ou dpingler directement sur 10 tableau 
et (I) les machines A6crire a majuscules g6antes. 

f FLIP 

: UNO6MLINF133
 

15 
PULL 

Fo. 15. - On ajoute des donnes sur tin carton 
annm6 grtice a remploi de feuillets mobiles. 
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LES CARTONS ANIMES 

Les cartrns anim6s sont utiles au professeur qui d6sire donner une 
impression de mouvement a la t616vision. 

Sur ]a photo B, le carton du fond montre comment on peut diviser 
un ensemble en fractions. On d6coupe d'abord des fen~tres dans une 
feuille de carton noir antique de 33 X 25 cm telle qu'on en utilise pour 
les billets de chemins de fer, et on les souligne d'un trait de peinture 
(ce trait a pour objet de rendre les compartiments clairnment visibles 

la t616vision). Le carton noir est alors co116 sur une pancarte jaune
canari de 35,5 X 26 cm, au moyen d'une colic ii base de caoutchouc. 
Apr~s le collage, le carton jaune apparait a travers les fen~tres ddcoup6es
dans le carton noir. Enfin, on fabrique dans la m~mc matiere des tirettes 
noires l6grement plus larges que les fen~trcs et dont la longucur 
excde d'environ 5,5 cm celle des fentres d6coup6es. Ces tirettes sont 
gliss6es entre les deux cartons dans les fcntes pratiqu6es lorsqu'on a 
fix6 l'un a l'autre les deux cartons. Quand les tirettes sont en place,
le carton jauix est entirement cach6. Quand ic chef du plateau tire 
sur l'une des tircttes (la longueur de ia tirette doit lui permettre de tirer 
sans 6tre vu des spectateurs du programme t&vis6), on a ]'impression 
de voir grandir une rangde horizontale a mesure que le jaune est 
ddcouvert. 

Le carton reprsent6 en bas et ,a gauche de Ia photo B montre 
6galement comment on peut diviser un ensemble en compartimcnts. En 
tirant sur les tirettes, on divise en quartiers un cercle plein (on a gliss6 

PhoTo B. - Des cartons animis illustrent des PHOTO C. - Un carton 
principes d'arithnutique. anime moantre des ondes 

radio. 
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du papier blanc sous les parties mobiles pour mieux montrer comment
 
on a roalis6 cc carton anim6).
 

Non sculement les cartons animus donnent 
 du mouvement, mais iiscachent un 616ment juzqu'au moment o l'on en a besoin. C'est ce quemontre le carton en bas et a droite de la photo B. Ce carton estconstitu6 par trois feuilles de carton noir antique de 33 X 25 cmtelles qu'on en utilise pour les billets de chemin de fer. On peint sur lecarton du dessus, au moyen de peinture blanche, un cercle ct sesrayons ; puis on d6coupe chacun des espaces compris entre les rayons.Sur ine seconde feuille, on peint des portions qu'on dispose dc mani~re
qu'elles apparaissent ai travers ces fengtes en forme de coins. Une fenteun peu plus grande qu'un rayon du cercle peint est alors pratiqu6cdans cc carton. Dans tne troisiime feuille, on d~coupe un cerclc dontle diam~tre est lg~renent plus grand que celui du cercle peint. Puis y pratique anine fente 6gale ai ]a moiti6 du diamitre de cc cercle, et on 

,,IX115I 

PHOTro D. - Des aitnants introduisent un mouvenent 
dans des cartons Par aiileurs statiques. 

y fixe une tige assez longue pour d6passer des bords des deux autrescartons. Ce cercle est plac6 entre les deux autres cartons de sorte que,lorsqu'on le fait tourner pour d6couvrir les portions, il pivote derriere
le carton du dessous a travers la fente pratiqu6c dans le carton. Enfin,on fixe l'un h l'autrc les cartons du dessus et du deshous, ]a tige devanttourner sur pros de 360". Ainsi, le cercle central peut tourner en m~mc 
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/ \' 

FIG. 16. Un mouiveent de va-et- FIG. 17. - Une attache pari
iewIf d''n carton c) I'aure donne itne Sienne conlrihue ai donner 
1prssion!de/ IlOl m'en tihlinifte, mity/me/li. 

temps quo ]a tige pour d~couvrir tous les coins, sans recouvrir les 
6hments d6ja exposes. 

Le carton anim6 de ]a photo C illustre une autre m thode pcrnettant
d'obtenir un mouvement stir un carton par ailleurs immobile. On realise 
cc carton en pcignant en blanc le nor de la station et la tour de 
tfl6vision sur une feuille de papier ,I dessin noir de 33 X 25 cm, puis 
en d6coupant les radiations en courbes de largeur croissante. Puis les 
coins du carton sont solidement fix6s i un cadre en bois. Une bande 
de carton noir mince, sur laquelle on a fix6 I intervalles ddtermnins des 
carrfs de papier blanc, est alors passfe derriere le carton. Quand on 
passe cette bande de gauche hi droite derriire le cadre, les radiations 
sont tour 'h tour masqu6es et illumin6es, ce qui produit le mfme effet 
que des ondes radio 6manant de ]a tour. 

Les cartons anim6s de ]a photo D illustrent I'emploi d'aimants en 
vue de produire un mouvement. Les cartons reprt~sentant l'arc, la 
flche et la r~gle sont cn carton l6ger. Chaque fl~che est mont6e sur un 
petit aimant, et un autre aimant, aui verso du carton, tient ]a flche 
en place. Le tableau repr~sentant des portions de cercle est en metal. 
Des aimants plac6s au dos des portions de cercle maintiennent celles-ci 
sur le tableau. 

Les deux cartons distincts de la figure 16 donnent une impression
de mouvement assez limit6 quand chacun des cartons, dispos. sur 
des chevalets sdparfs, est film par deux cameras diffdrentes. Par un 
rapide mouvement de va-et-vient allant d'une cam ra h l'autre, on a 
rimpression que l'oiseau bat des ailes. 

La fig. 17 illustre une autre mfthode permettant de traduire le 
mouvement sur un carton immobile : on tourne vers la droite, puis 
vers ]a gauche, une attache parisienne fixfe au chien, au dos du dessin. 
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LES AFFICHES 
Les affiches sont des images dc grande dimension qui racontent unehistoire brave. Elles doivent tre conques de mani~re ai attirer ]'attention,a ne transmettre qu'un seul message, et 'i tre comprises d'un seul 

coup d'(ril.
Employ6es dans 'enseignement t6l6vis6, les affiches constituent unebonne introduction, une bonne transition, et un bon arri~re-plan.Commenter une s6rie d'affiches, ou une affiche unique, suspendue aumur, est une bonne faqon d'introduire un programme ou de n6nagerune transition. N'importe quelle affiche ou s6rie d'affiches appropri6e

peut servir d'arri~rc-plan.
Les affiches sont l'un des rares auxiliaircs visuels de ]a t6l6visionqui no respectent pas le rapport 3/4. 11convient toutefois d'observerles autres r~gles, particulirement celics qui concernent les contrastes 

de couleurs. 
Les meilleures sources d'affiches pour ia t6l6vision sont les agencesde voyage, les ambassades, les compagnies d'aviation, les agences d6livrant des tickets d'autobus ou des billets de chemin de fer. 

LES DIAGRAMMES ET GRAPHIQUES 
Les Diagrammes sont des combinaisons d'images, de sch6mas, et dedonn6es num6riques et autres conques pour faire apparaitre m6thodiquement et logiquement des rapports entre des faits. Les graphiques 

iinNURES AS& UiHRIS UNUMSi S 1nuaoIS -"'
W ISi IIimIms 

...~ ~ u.~~ .~..... 

Piioro E. - Les bandes sont plu.v PHOTO F. - Sur ce graphique,faciles a utiliser ei ')plus neites, pour on a horMdS les band s comconstituer des tableaux, que les co- porlant un 1notif de bandeshnies otiles courbes traces 6 len- de cotleur unie.
 
cre.
 

se limitent i ]a repr6sentation de donn6es numdriques sous une forme
qui les rende faciles a consulter. 

Les diagrammes et les graphiques, 6tablis a l'origine dans des butsautres que ]a t 6lvision, contiennent souvent trop de d~tails et demandent 
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A 8tre simplifies. Pour etre accessibles Ct]a majorit6 des spectateurs,
ilsdoivent offrir une marge g6n6reuse et un minimum de mots, tousform6s de lettres grandes et nettes. Comme c'est le cas pour les autres
auxiliaires de la t616vision, les donn6es contenues dans les diagrammes
et les graphiques doivent 6tre 6quilibr6es. Le sujet doit 6tre trait6 A]'aide d'images et non AtI'aide de faits et de chiffres ; Ies symboles ou les
repr6sentations des objets qui y sont trait6s, remplaqant les barres et les
courbes habituelles, font naitre un int6r~t suppl6mentaire.

Le professeur qui enseigne Ctla t616vision peut se procurer Ctbon 
compte des symboles couvrant tous les sujets imaginables pour 61aborer
des diagrammes et des graphiques. Si ]'on veut qu'ils soient reproduits
de fagon satisfaisante At ]a t616vision, ilconvient d'employer des
symboles au fini mat; leur face post6rieure est enduite d'une substance
qui adhere par simple pression, cc qui rend leur emploi rapide et 
commode. 

Ces symboles graphiques sont tant6t des symboles opaques imprim6s
sur du papier blanc quadrili6, prcts a 6tre filmds directement par ]a
camera, tant6t des symboles transparents imprim6s sur une mati~replastique transparente au fini mat. Les deux types peuvent recevoir des 
caract~res tap6s a la machine ou 6crits a 1'encrc, au crayon ou au 
fusain. 
De nouvelles bandes non r6fl6chissantes "tsurface mate ont 6t6 sp6cia

lerr.,nt d6signtes pour 6laborer des diagrammos et des graphiqucs. Pour 
ceux qui n'ont pas l'habitude du dessin au trait, ces bandes scront plus
faciles a utiliser et plus pr6cises que los lignes ou les barres trac6es
Sl'encre. Mme le cartographe cxpdriment6 y trouvera une 6conomnie
de temps. lis conviennent non soulemont aux diagrammes et aux gra
phiques, mais 6galement lorsqu'il s'agit de tracer ls contours d'unc 
carte, des fronti~res, des tract~s d'usinos ou de bureaux, ou m~me pour
la d6coration (voir photo E).


Les bandes sont imprim6cs en coulcurs units ou scion 
 des motifs,
dans des largeurs allant de 4/10W de mm a 5 cm. Les bandes imprinies
existent en mati6re transparente destin6e t ]a projection ou cn mati;re
 
opaque que la cam6ra filme directoment (voir photo F).


On applique Ja bande sur un tableau ou 
sur un graphique en d6roulant 
une longueur, de la coulour et du motif d6sir6s. Elle doit 6tre appliqu6e
environ 2,5 cm en avant du point initial, et d6roul6e sur 2,5 cm environ
au-dela du point o6t se termine la ligne. Les deux extrtmits de ]a bande 
sont ensuite tailhes aU moycn d'un couteau t plastique ou d'uno 
lame de rasoir. 

Si le mouvement pormet de mioux comprendro le diagrammo ou legraphique, on pout utiliser des cartons d6coup6s, des tirettos ou une
<(pancarte-surprise ), permettant de d6couvrir au moment voulu, au 
cours de la discussion, certaines parties du tableau ou du graphique.


Les tableaux ou les graphiques destin6s 
a6tre employ6s a la t6l6visiondoivent 6tre months sur du carton rigide et solide ct doivent avoir un
fini dimi-mat. Es peuvent 6tre pr~sent6s sur un chevalet compris ou non
dans le decor, et manipuls par te professeur ou par le chef de plateau. 
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LES CARTES ET GLOBES 

Les cartes - qui sont une repr6sentation ;i plat de ia surface 
terrestre - et les globes - qui sont un mod&le sph6rique de Ia 
surface terrestrc - dispensent des informations sur : (a) des carac
t6ristiques du relief; (b) des positions g~ographiques et la distance qui 
les s6parent les tines des autres ; (c) des donn6es scientifques 
(d) des donnmes sociales ou culturelles ; (e) des donn6es politiques 
(f) des donnes 6conomiques. 

Les cartes que l'on trouve dans le commerce ne sont pas toujours 
celles qui conviennent le micux a la t616vision. De nombreuses cartes 
utilisent des coulcurs pour distinguer des r6gions et des caractires 
diff6rents. Mais une fois r6duites ai des nuances de gris a la t6l6vision, 
ces coulcurs ne r6pondent plus aux besoins r6els. En outre, les caract~res 
figurant sur ces cartes sont g6n6raiement trop petits pour apparaitre 
sur 1'6cran. Si l'on se sert de l'une de ces cartes, et si les caract~res 
doivent 8tre visibles, il vaut micux placer une vignette sur la carte, 
afin de permettre aux 6tudiants de les lire ais6ment. Si l'on se sert 
de cartes plies ou de cartes extraites de livres ou de revues p6riodiques, 
il faut les monter sur un support rigide pour pouvoir les manipuler 
facilement. Les cartes qui peuvent &tre avantageusement utilis6es a Ja 
t616vision sont : 

1. Les cartes murales. Elles se pr6tent au mouvement, c'est-a-dire que 
la cami~ra peut prendre un gros plan d'une r6gion, ou prendre une vue 
panoramique ou inclin~e d'une autre r6gion. Une cam6ra donne une 
vue d'ensemble d'une vaste zone, tandis qu'une autre montre en gros 
plan une r6gion particuliire sur laquelle le professeur veut attirer 
I'attention des 6tudiants. Ouand on pr6pare un cours pour lequel des 
cartes sont prdvues, on doit choisir un type de mouvement d6termin6 
dirig6 sur la carte, de faqon quc l'op6rateur n'ait pas de difficult6 LI 
suivre ]a discussion avec sa camera. 

2. Les cartes trac6es au tableau noir. Le professeur peut se tenir a 
c6t6 d'une carte trac6e au tableau et inscrire des noms, placer des rep&
res, et ombrer certaines zones pour ajouter du mouvement et de F'int6rt 
a la presentation. 

3. Les cartes aux contours simples. Ces cartes sont trac6es sur des 
cartons de 23 X 28 cm et n'indiquent que les donn6es essentielles. Ce 
type de carte p ,ut 6tre employ, avec des supports transparents que l'on 
peut superposer les uns aux autres et qui fournissent des donn6es concer
nant la r6gion tudi&. 

4. Les cartes en relief a trois dimensiorns. Ces cartes montrent les 
rapports 6tablissant la confiuration du sol. Afin de tirer parti des ombres 
qui indiquent ]a difttrence entre montagnes et vall6es, il faut apporter 
le plus grand soin "i l'clairage. 

Les globes pr6sentent les m~mes avantages que les cartes en relief a 
trois dimensions. On en trouve dans les tailles les plus diverses, offrant 
la plus grande varit6 de surfaces. Les globes ai surface brillante et les 
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globes transparents reflitent les lumires du studio, aussi vaut-il mieux 
utiliser, la t616vision, des globes , surface ardois6e ou en mati~re plas
tique. De plus, on peut 6crire sur les globes h surface ardoisde. 

Plus le globe est grand, naturellement, plus il est facile A ]a camira
de t616vision de prendre des gros plans. Plus les couleurs distinguant
diff~rentes regions sont contrast~es, mieux le globe convient 'i la camera. 

LES IMAGES FIXES 

Les images fixes - photographies et illustrations - sont frdquem
ment utilis6es comme parties int~grantes d'un cours t6l6vis6. 11 est facile
de se les procurer et elles ont une valeur inestimable pour montrer aux 
6tudiants cc qu'ils n'ont jamais vu. Calendriers, cartes postales, maga
zines, journaux, affiches touristiques, manuels, constituent des sources 
d'images fixes qu'il est facile de se procurer.

Les points les plus importants, pour une image fixe destin6e a un 
cours t616visd, sont l'A-propos du sujet, la simplicit6 de ]a composition,
Ja clart6 et ]a nettet6 du d6tail. Une image enseigne mieux quand elle 
raconte une histoire ou fait valoir un d6tail pr6cis. Si n6cessaire, or. 
doit prendre le temps de montrer plusieurs images plut6t que d'attirer 
'attention sur une multitude de d6tails contenus dans une seule image.

Comme les autres auxiliaires visuels de ]a t616vision, les images fixes
doivent respecter le rapport 3/4. Chaque image doit 6tre centr6e sur
le carton sur lequel elle est mont6e. On doit pr6voir une perte marginale
de 10 % en largeur et en hauteur, et une perte de 25 % tout autour du 
sujet proprement dit. 

La dimension des images doit 6tre d6termin6e par ]a commodit6 de
]a manipulation et de ]a projection. !1 s'est av6r6 que l'image de 
20 X 25 cm mont6e sur un carton de 28 X 36 cm est celle qui se prate
le mieux A 6tre expos6e sur un chevalet droit. Une image de la taille
d'un timbre-poste peut remplir l'6cran, mais le professeur ne pourra pas 
y indiquer des d6tails sans masquer d'autres parties de i'image. Si l'on 
doit montrer une srie d'images, elles doivent toutes avoir approximati
vement ]a m6me dimension. 

Un papier mat, ou demi-mat, est pr6f6rable pour les photos empioyt~es 
a ]a t66vision. On peut utiliser des photos glac6es, mais seulement avec 
un 6clairage sptcial, ou apris avoir vaporisd sur leur surface un produit
ternissant. Qu'elles soient mates ou glac6es, il faut v6rifier toutes les
images pour voir si elles refltent les lumi~res du studio, et monter toutes 
les photos sur un support rigidc afin d'emp&cher qu'ellcs se gondolent
soils le fort 6clairage de la ti6vision. 

Si 'on a choisi une image en couleurs pour un cours t~hvis6, les
couleurs doivent 6tre fortement contrasttes, de sorte qIUC le sujet prin
cipal ressorte stir l'arriirc-plan. Les couleurs sombres stir fond clair sont 
celles qui passent Ic mieux i la t616vision. Les images en couleurs doi
vent 6tre contr6l6es a ]a cam6ra avant emploi.

On peut simuler une action i la t616vision en prenant une vue pano
ramique ou inclin6e a i'int6ricur des bordures, technique qui fait 6gale
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une image et pour renforcerment ressortir Ics dttails. Pour agrandir 
l'illusion de la r~alitd, la camra devrait 6tre cadr6c 4.l'int6ricur des 
bordures blanches. (Pour une analyse plus d6taill6c de cette question, 
voir (cFilmographes ). 

Le montage des images fixes 

Une fois qu'on a choisi une image en vue de l'utiliser i ]a t l1vision, 
suivante consiste "ichoisir le mat6riau nicessaire au montage.1'ttape 

On doit porter son choix sur un matt~riau qui ne gondole pas et ne se 
pas, et qui soit assez solide pour r6sister L un traitement brud6forme 


tal. Le carton d'emballage, le carton qu'on utilise pour les pancartes,
 
carton mi-16gers, peuvent donner satisfaction. Lorset d'autres types de 

autour de l'imagedu montage, on doit m6nager une large bordure tout 
afin que la cami.ra de t61tvision dispose d'unc ample zone de cadrage, 
et que l'image clle-m~me ait moins de chances de se corner et de se 
couvrir d'empreintes digitales. 

Le montage des images peut tre permanent ou provisoire. Le mon
tage Lisec ou le proc6d,& par collage sont des techniques de montage 
permanent. La gomme, la colic de pite ou la colic forte ; les agrafes, les 

les coins pour photo6pingles, les punaises ou les pinces ; les fentes et 
rubans gommds peuvent servir au montage provisoire.graphies ; les 

Le montage a sec est le proc d6 le plus satisfaisant pour obtenir un 
r6sultat de qualit6 professionnelle. Cette m6thode consiste Liinsurer un 
tissu sp6cial pour le montage Lisec - un adh6sif agissant L chaud 

et ]a surface de la monture, puis a repasser litt6ralemententre l'image 
les deux surfaces ensemble. 

Lorsque l'image cst pr6te Li tre mont6e, on d6coupe aux dimensions 
exactes de l'image et du carton servant de support un tissu que ion 
peut se procurer en rouleaux ou en feuilles dans les boutiques d'articles 
de photographic. On recouvre alors l'image d'une feuille de papier blanc, 
et on presse sur la surface, pendant a peu pros 20 secondes, un fer 
chaufft au pr6alable (i 120"C environ). La chaleur permet au tissu de 
fixer l'image au carton servant de support. Une presse "ichaud, que l'on 
peut trouver dans le commerce, assure une r6partition plus uniforme de 
]a chaleur et de ]a pression. 

Les images montcs L sec ne devraient pas tre expos~es Aiun projec
teur chaud ou plac6cs dans un studio oh r6gne une tr6s forte chaleur. La 
chalcur risque d'amollir la substance adh6sive et l'image peut se ddcol
ler de la surface du carton servant de support. 

Dans la technique par voic humide, toute la surface postdrieure de 
l'image est uniformt5mcnt rev~tue de colic, puis lissde sur un carton 
de support. Alin que le sdchage s'eflectue bien a plat, sans que I'image 
se recroqueville, ni se dichire. on doit empiler sur celle-ci des livres ou 
tout autre poids pendant qu'elle siche. 

L'une des m6thodes de montage provisoire les plus simples et les plus 
satisfaisantes consiste a enduire chaque coin de l'image d'un petit tam
pon de colic a base de caoutchouc, de colic de pfite ou de colic forte, 
puis a la presser sur la monture. Si l'on monte l'image quand ]a colle L 
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base de caoutchouc est humide, or' doit ]a maintenir L 'aide d'un lienprovisoire. Si l'on applique cette colle a la fois au dos de ]'image et sur la monture, et qu'on la fasse stcher avant le montage, on obtiendra 
un assemblage plus r6sistant. 

N'employer des agrafes qu'en cas de ndcessit6. Elles sont inesth6tiques, elles causent dcs boursoullements et des plis a ]a surface deIrimage, et reflltent les lumi~res du studio. Si l'on doit employer desagrafes, il faut les placer en diagonale ,achaque coin de l'image, etnon sur l'image m6me, afin de ne pas ]a perforer ct I'endommager
d6finitivement. 

Les 6pingles ct les punaises doivent 6galement 6tre consid6r6es comme des moyens Li n'utiliser qu'en cas d'urgence. Pour monter desimages t l'aide d'6pingles et de punaises sans les endommager d6finiti
vement, il faut s'y prendre de Ia faqon suivante :1. On enfonce ]a punaise dans ]a monture le long de ]'image, et nondans l'image elle-m~me, de sorte que la t6te de ia punaise empiite sur
l'image et ]a maintienne fermement.

2. On enfonce ]a punaise dans une attache parisienne, dans l'illetd'ne petite pince i papiers, ou dans une attache trombonne fix6e a
I'image.

3. Les coins de l'image sont tendus L ]'aide d'6pingles, afin de main
tenir celle-ci sur le carton.

Les fentes en diagonales et les coins pour photographics sont utiles 

Prio G. - Un gros 'Plan nerinet aux Miu
diants tie Ia classe tie voir un crotale vivant 
dont on est en train tie canter le venin. 
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lorsqu'il s'agit de monter des photos ou de petites illustrations sur une 
pancarte. On peut pratiquer des fentes en diagonale dans le carton 
juste au point oft les coins de l'image retombent. Puis, on peut glisser 
les coins dans les fentes sans abimer ou marquer rimage. Les coins pour 
photographies remplissent ]a m~me fonction. 

Le ruban-cache "xsimple ou aidouble face, de largeurs diverses, peut 
servir Atmonter les images. N'importe quel genre de ruban peut faire 
l'affaire, sauf les rubans de cellophane, qui peuvent refl6ter les lumi6
res du studio. 

Si l'on se sert d'un ruban-cache "isimple face, on place en travers des 
coins de l'image tine petite bande en diagonale, qui la maintient sui 
le carton, ou bien on peut border l'image enti~re de fagon Aicc que ]a 
moiti6 de ]a largeur du ruban empite sur l'image, puis on le presse sur 
le carton. 

Si l'on se sert d'un yuban-cache ai double face, on l'applique sur l'en
vers de l'image pour obtenir une monture invisible. 11 est possible de 
faire une monture invisible avec un ruban aXsimple face, en faisant une 
boucle avec un morceau de ruban, le c6t6 adhtsif vers l'ext6rieur. On 
peut alors l'appliquer de !d mme mani~re que le riban a double face. 

LES OBJETS REELS 

Micux que l'image, que la maquette ou qu'une repr6sentation de 
l'objet - anim6 ou inanim6 - il y a l'objet lui-m~me. Sa pr6sence 
conf rc un caractre direct et intime au cours t61vis6. Mais cc qui 
importe encore davantage, c'est que l'tudiant se rend micux compte 
de la taille, du poids, du son, des mouvements et de ]a texture des 
objets en les voyant r6ellement qu'en voyant leur repr6sentation. 

Si l'on veut montrer des objets inanim6s, il faut les placer sur un 
fond qui forme contraste, s6par6s l'un de l'autre par un espace suffi
sant pour qu'on puisse montrer un seul objet it ]a fois. On doit faire 
tourner les objets ou changer leur angle d'incidence 't partir d'un point 
fixe en allant vers ]a cam6ra; on ne doit pas les soulever. 

Si l'on veut montrer des objets anim6s, il faut d6terminer avant l'6mis
sion quel est l'angle le meilleur et le fond le plus favorable. Vrilier les 
dimensions de ]a zone comprise dans le d6cor, afin d'6tre certain qu'elle 
est assez grande pour permettre une bonne mise en valeur de l'objet. 

La photo G montre en gros plan les crochets d'un crotale (serpent 
a sonnettes) dont on est en train de capter le venin, tels qu'ils apparais
sent en image sur le r6cepteur de contr6le de Ia classe. La t616vision 
est le moven idtal pour faire une telle d6monstration ; il serait trop dan
gereux pour les 6tudiants de voir de si pros un crotale dans une vtritable 
salle de classe. 

LES MAQUETTES 

Quand il est impossible de ie procurer l'objet r6cl, ou lorsqu'il est 
trop grand ou ne petit 6tre transport6, oti mgme trop petit pour qu'on 
puisse le montrer lors d'un cours t61visM, on doit recourir i tine 
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maquette. La maquette est une representation en trois dimensions d'un 
objet riel. 

Les maquettes sont efficaces dans l'enseignement parce que : (a) eles 
ont trois dimensions, (b) cies se prtent sans difficult~s ai ]a manipula
tion et i 'observation, (c) elles offrent une vue de Fint6rieur de l'objet,
(d) on peut les dpouiller de d6tails sans importance pour mettre en 
valeur leurs caractristiques fondamentales, et (e) on peut les ddmonter 
et les remonter en vue de dmontrer les rapports qui unissent l'une 1i 
l'autre les diffdrentes parties.

Parmi les types de maquettes que peut utiliser efficacement Ic pro
fesseur, citons les suivants : (a) une maquette en coupe riv6lant des sec
tions de l'objet, (b) un module r6duit ou agrandi i l'6chelle cxacte de 

PHOTO H. - Si I'on attache un fil gris an char 
dassaut qui se troive i gauche de ce dioramna, 
reprisenlant toe scne de a Seconde Giterre 
Alondiale, on .oett le faire avancer sur Ia route. 

l'objet r6el, et ayant les mfmes proportions (c) une maquette grandeur
nature, comportant tous les dftails de l'oajet reel, (d) une maquette
d6montable, compos6e de diverses parties s'adaptant les unes aux autres 
pour former un module complet de l'objet r6el, (e) une maquette d'une 
seule pibce, qui ne montre que les traits eAtdricurs de Iobjet rel, et (f) 
une maquette anim6e, oil l'on peut actionner les parties mobiles de 
'objet. 

Si l'on manipule une maquette devant la cam6ra, on doit la poser bien
d'aplomb sur une table ou sur un comptoir, puis ]'incliner ou la faire 
tourner lentement 3ur place, pour laisser largement le temps au spec
tateur de voir et de comprendre. Si l'on desire exposer plusicurs maquet
tes, la camera doit n'en montrer qu'une a la fois. 11 est facile de faire 
sortir du champ de la cam6ra unc maquette que l'on fient a ia main. 
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Tout mouvement rapide ou soudain rendra difficile l'op rateur de 
prise dc vue de centrer la camera sur ]a maquette, s'il se sert d'une len
tille pour gros plans. 

Lorsqu'on indique certains d6tails sur la maquette, il ne faut pas que
robjet soit masqu6 par les mains ni que la partie 6tudi6c sorte du champ 
de ]a cam6ra. L'emploi d'une baguette est tout indiqu6 pour montrer des 
d6tails particuliers. En ce cas, on 'oit efectuer certains mouvements 
d6termin6s pour ne pas prendre ]a v ,m6ra par surprise. Une r6p6tition 
avec la maquette avant l'mission am61iore les manipulations, le chro
nomdtrage et la synchronisation des mouvements et de l'action. 

Les maquettes dtant color6es, le fond sur lequel on les montre joue 
un r6le important. Les objets clairs se placent sur un fond sombre, et 
vice versa. Quelle que soit la coulcur, le fond doit 8tre uni ; une pro
fusion de motifs peut noyer la maquette. 

LES DIORAMAS 

Les dioramas sont des scenes cn trois dimensions reprdsentant en 
miniature des objets et des fonds aiune 6chelle proportionn6e. 

Une boite Achaussures, une grande boite en carton ondul6, ou m&nc 
deux morceaux de carton fixes l'un it l'autre a angle droit peuvent cons
tituer pour un diorama un cadre satisfaisant. 

Atin dc donner I'illusion de ]a profondeur dans le diorama, on doit 
grouper les objets comme suit : les objets de grande taille au premier 
plan, les objets d taille moyenne, au centre du diorama, et les objets de 
petite taille au fond, en respectant pour tous les objets ine 6chelie pro
portionndc. La couleur du fond ne doit pas assombrir le sujet principal 
(Voir photo H).

L'illusion dc la profondeur dans un diorama est 6galemcnt renforc6e 
si l'on tourne vers le centre les objets qui se trouvent dans un coin du 
diorama, et en exagdrant les diffdrences de taille entre les objets cn 
ddcoupant le carton scion des perspectives exag6r6es. 

La camra de tdlkvision peut montrer un diorama dans sa totalit6. 
Toutefois, les gros plans d'une portion du diorama ct l'effet panora
mique obtenu par rotation dc la cam3ra, tout en la laissant centrde sur 
le mmc objet, en accroissent l'int&& et le mouvement. 

LES MARIONNETTES 

Les spectacles de marionnettes sont des auxiliaires pr6cieux parce
qu'on peut les adapter ii presque tous les iges scolaires et a n'importe 
quel niveau d'enseignement. Si le type des marionnettes et le genre de 
la parodie conviennent a l'f5ge et au niveau des 6tudiants, ainsi qu'au 
sujet qu'on veut prsenter, les spectacles de marionnettes constituent 
un excellent auxiliaire d'enseignement. 

On peut fabriquer soi-m~me les marionnettes ou les acheter dans 
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PHO'ro 1. Des inarionnettes inues e' a main sont employees dans 1n 
cours d'arith tique Nhlcentaire. 

le commerce. Les divers types de marionncttes comprenncnt : les 
ombres chinoises, les pantins, actionfls avcc une baguette, les marion
nettes qu'on fait mouvoir avec les doigts ou avec la main, et enfin leb 
marionnettes ou fantoches qu'on anime aI'aide de ficellcs. 

Les marionnettes mues a la main dont on se sert a ]a tdl6vision pcu
vent tre tenues au-dessus du rebord d'une table ou montrcs h travers 
un 6cran interpos6, et les fantoches peuvent 6tre prfsent6s sur le sol 
devant un rideau. Un th .tre de marionnettes, cependant, serait utile. 
On peut en construire facilement en fixant sur un cadre de bois du car
ton ondul6 6pais. 11existe un grand nombre de i hres qui donnent tous 
les d6tails concernant la construction des th6fitres de marionnettes (Voir 
photo 1). 

Outre les probl~mes habituels qui se posent au professeur enseignant 
] Ia tflfvision lorsqu'il emploic des auxiliaires audio-visuels tdldvis6s 

(texte imprim6 lisible, couleurs contrastantes, arri6re-plan appropri6, 
etc.), 1'c16ment sonore est extr~mement important dans un spectacle de 
marionnettes. De nombreux professeurs ont jug6 prtftrable de faire 
un enregistrement sonore du spectacle, ct de faire passer la bande 
d'enregistrement pendant 1'6mission. Ainsi, les animateurs de marion
nettes n'ont plus qu'. se prfoccuper des mouvements A faire executer 
aux marionnettes sans se soucier des microphones. Si les animateurs 
parlent en direct, ilfaut pr6voir les micros ntcessaires. 



III - LES ACCESSOIRES DE STUDIO 

Dans tout programme t0l6vis6 - m~me s'il s'agit d'une causerie qui 
ne requiert qu'un petit nombre d'auxiliaires ou qu'un 6quipement audio
visuel restreint - il est en g6n6ral n6cessaire de recourir Aiquelques
accessoires. Les accessoires comprennent des chevalets servant aux 
expositions simples, des tableaux faits de mat6riaux divers servant aux 
expositions plus 61abor6es, et des dispositifs munis d'une partie mobile 
o6 l'on 6crit pour ]a t6l6vision. 

Avant de choisir un accessoire destin -t ]a t6l6vision, le professeur
devrait s'assurer que l'accessoire en question existe a la station de t616
vision. 

LES CHEVALETS 
Le chevalet est l'un des accessoires les plus 6lmentaires dont se 

servent les stations de tdl6vision pour les expositions. Les chevalets 
supportent les cartons destin6s a la t616vision, i un angle et a -tne 
hauteur appropri6s it la prise de vue. On utilise couramment a Ia]a6
vision des chevalets de peintre ct des chevalets de table. 

Le chevalet de peintre se passe de tout autre accessoire et se r gle aidif
f6rEntes hauteurs pour supporter un carton le chevalet de table doit 

I poDr . J. i 

of FIOLAROCA 

Piioro J. - Le pro/essetr PHtOTO K. - Les chevales de table sont en 
wilise en gj.,ural un cie- general tttiliss en dehors du decor. Les 
valet de peintre conpri.v cartons sont manipttuls par ie chef du pla
dans le decor. Sur celle leaft el non par le Pro/es.eur. 
photo, le professeur in
dique an point sur itne 
matWre oh predominet 
les tons clairs a I'aide 
d'une baguette en deux
 
couleurs, dont il utilise
 
la partie lonzc e.
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tre placd sur un support quelconque. (Voir les photos J et K). Afin 
d'6viter les distorsions, le centre optique du carton doit se trouver au 
m~me niveau que les lentilles de la camera. Cependant, si l'on se sert 
d'un chevalet de peintre et que le professeur indique un point sur une 
carte, le chevalet doit 6galement se trouver au niveau du professeur.

Pour changer les cartons pos6s sur un chevalet, on peut adopter
diverses m6thodes : 

1. La cam6ra est dirig6e sur un autre sujet, par exemple sur le pro
fesseur. 

2. Dans une s6rie continue, on passe d'un carton a J'autre disposes 
sur deux chevalets. 

3. Dans une s6rie continue on les retire pendant l'Nmission (si Yon 
adopte cette m6thode, ]'audience verra les cartons traverser l'Ncran, 
m~me si elle ne s'en rend pas compte. Pour faciliter le changement de 
cartons, chacun d'eux est muni d'une patte qui permet de l'enlever du 
chevalet ; voir fig. 18). 

Si 'on se sert de plus d'un carton, les 616ments de chaque carton doi
vent avoir les m~mes dimensions et les m6mes proportions, de faqon 
que ]a cam6ra soit correctement cadr~e pour tous les cartons. 

2 

% 
4,4 

Fici. 18. -- Caries ininies de liges Fic.. 19..- Chevaee i cartons mo
stir iun eheivalet de table. hiles fail dI'mi chtwalet droit ef 

d'tun Nlor 
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Si l'on se sert d'un chevalet de table, celui-ci doit 6tre plus grandque le carton que l'on veut t6kviser, pour permettre de placer un cadre 
tout autour du carton. 

Un autre type de chevalet qu'on utilise i la td6vision est le chevalet a cartons mobiles (flipcards), ob les cartons portant un titre ou tout
autre carton sont montds sur un dispositif L feuillets mobiles. Tous lescartons doivent tre de format standard pour que le professeur ou lechef du plateau puisse los tourner, et les lettres ou les images pr6sent6espar Its cartons doivent 6tre bien centr6es, de m6me format et de m6meforrie, afin que la cam6ra de t6l6vision n'ait pas a refaire le cadrage i
chaque changement de carton (voir fig. 19).

Lorsqu'on tourne les cartons d'avant en arri~re. l'effet est comparable
a celui que produisent les feuilles d'un calendrier tombant une A uneexactement Li]a place qui leur est assign6e. Ce dispositif est extr6mement utile lorsqu'une s6rie de mots ou de chiffres se superposent L1]'image du professeur. On peut alors prolonger ]a superposition sur toute]a scrie des feuillets, si bien qu'on a l'impression que les mots et les
chitfres tombent Lileur place. 

LES TABLEAUX NOIRS 

Bien que le tableau noir soit probablement l'outil le plus 616mentaireservant Lil'enseignement et le plus facile Aise procurer, ilest utile -gale
ment en.-tant qu'accessoire visuel de la tdltvision. Les tableaux peintsen vert tendre sur lesquels on 6crit avec de la craie jaune pfile ressor
tent bien a ]a t616vision. 

Les dessins trac6s au tableau doivent tre de bonne dimension, decontour net et simple, et les 616ments doivent 6tre assez .spac6s pour 

-i 


PHOTO L. - Un professeur de biologie construit pas' pas an nzodle demicroscope stir an tableaa noir, pour aider les tdliants ) apprendre lec 
p(,rties consthutives et les fonctins de Pinstrument. 
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qu'on puisse en prendre facilement des vues individuelles ct des vues 
d'ensemble. 

Les gabarits, la projection opaque, la technique du ponqage des cal
ques, aident le professeur h tracer des motifs au tableau, ct remplacent 
- ou complitent - les dessins a main lev6e. 

Les gabarits sont des morceaux de carton, de contre-plaqu6 ou de 
Loute autre matiire rigide, d6coup6s d'avance scion une forme d6termi
n6ec, autour desquels le professeur peut tracer ,Ics contours. 

Des dessins ou des illustrations originaux tir6s de livrcs ou de maga
zines peuvent trc agrandis par des appareils de projection pour docu
ments opaques ct projct6s sur un tableau pour servir i tracer un motif. 
Une vue de 5 X 5 cm peut 6galement remplir cettc fonction. 

Dans la technique du ponqage, un modle est reproduit sur une ieuille 
de papier grossier, puis on perce des trous tout au long du motllc, a 
l'aide d'un outil i perforcr le cuir, d'une 6pingle, ou de tout autre ins
trument pointu. On applique ensuite le module contre le tableau et on le 
iapote au moyen d'un tampon fortement imprgn6 de poussiere de 
craie, afin de reporter sur le tableau le modilc en pointills. On petit 
alors complhter li ligne en pointillks. 

Le tableau noir peut aussi servir comme dispositif d'exposition (voir 
photos L). Dans ces photos, les diverses parties du microscope sont fai
tes de carton mince et sont fix6es au tableau par une boucle de ruban 
adh6sif. Le tableau dtant m6tallique, on peut aussi utiliser de petits 
aimants que l'on fixe au carton. i est i noter que les lettres figurant sur 
les. cartons ainsi que lemodIe lui-m~me sont. assez.grands. pour. tre vus 
dans un vaste plan d'ensemble qui engloberait it ]a fois le professeur 't 

le module. 

LES TABLEAUX DE FEUTRE 

Un tableau de feutre est un tableau recouvert de flanelle de coton, de 
feutre ou d'une 6toffe semblable. Les objets en flanelle ou doubl6s de 
tlanelle adh&ent a la surface molletonn~e du tableau de feutre sans qu'il 
soit besoin de colle ni de punaises. 

Les tableaux de feutre sont particulirement indiqu6s pour les classes 
primaires. Le maitre peut arranger, retoucher, d6placcr ou enlever 
rapidement des objets simples, et peut s'en resservir i maintes reprises. 
Le maitre peut compl6ter facilement les formes qu'il trouve dans le 
commerce par des sujets qu'il d6coupe lui-m~me dans des chutes de feu
tre. Les figurines d6coupdes doivent avoir au moins 15 cm de diamtre, 
les lettres doivent avoir au moins 5 cm de hauteur. 

Le plus grand risque, lorsqu'on se sert d'un tableau de feutre a la 
t6l6vision, est que les sujets se d6tachent au cours de l'6mission. Afin 
d'6viter que cela ne se produise, il convient d'essayer chaque piice stir 
le tableau avant l'tmission. L'adh6rcnce des sujets de feutre 6tant fonc
tion de leur contact avec la surface du tableau, les figurines doivent 

re assez rigides pour ne pas se gondoler sous l'effct de la chalcur 
d6gage par les projecteurs. Si elles se gondolent, eles tomberont. 
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FIo. 20. Un petit r ivan'e
 

eitravIers tun it((cor peinlt stfr un/ 

tableau magne;tique. 

Conine pour les autres auxiliaires audiovisuels de ]a t06lvision, et 
eornme pour toUS les tableaux d'exposition, il faut disposer eorrecte
ment les ,&rnents du tableau de feutre dans I'ordre de leur presenta
tion, avanmt le cours tSl&vis. La prSsentation dolt Wite simple, de faq~on 
a ne pits encombrer le tableau diemorceaux de feutre intitiles. P'our 
viter qju'il y air des problnmes de couleurs, oil doit effeetuer "on 

contr61e pour w~ir SitoUS les 6516ments du tableau ressortent bien el 
que leurs couleurs ne se forident pas. Si les figurines sont en carton peint 
Oul Ce toute autre inatii~re brillante, il faut s'aIssurer qu'elles ne relk
tent pas les lunli rcs. On supprimera 1Nblouissenent en inclinant hkg6
renent le tableau Lie feutre. 0,1 ne doit p20s oublier ei rapport 3/4 
exig par t~l~vision. Si la calra doit prendre un devu panoranique 
des s pujets,sc c prsente le'tableau doit tre dispose dcrelicla te aue 
manire que la cam~ra Wait ps -Arevenir ou a ontrer des surfaces 

cntleS. 
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LES TABLEAUX MAGNPTIQUES 

Le tableau magn6tique est comparable au tableau de feutrc-par son 
principe et par son emploi. Au lieu de faire tenir les figurines par frot
tement, le tableau magn6tique utilisc I'attraetion magn6tique. Le tableau 
est habituellement constitu6 d'une t61c en acier qui attire les petits 
aimants fixs au dos des figurines. L'attraction de ces aimants par la 
surface du tableau maintient les figurines en place. La peinture ne 
contrariant pas I'attraction magn6tique, le tableau peut tre peint pour 
qu'il y ait contraste avec les 6l6ments d'une scnie. 

II existe un autre type de tableaux magn6ttiqucs ou Ic m6tal est rem
plac6 par du carton rigide. La figurine est doubelc d'un aimant comme! 
dans le premier cas, et un autre aimant est plac6 en face derriere 1,' 
tableau. Lorsqu'on diplace I'aimant plac6 derri&re Ic tableau, la figurine 
suit. On peut employer sur ce type de tableau des figurines repruisen
tant des bateaux sur la mer, ou des fcuilles tombant des arbres. Des 
sch6mas doivent servir de base aux figurines (Voir fig. 20). 

On a rcemnment mis au point un tableau magnitique cn porcelaine 
et en acier. Les sujets adherent -i la surface de I'acier sans qu'il soit 
besoin de punaises, de ruban ni de reptrage. 

LES TABLEAUX A CHEVILLES 

'. :: P: : . : : .. ........ ..
 

• . .,:... .. ..... ... ... 

PIioro NI. Le recours atun tableau a cheville illustre de Ja('on simple 
(Itlfficace le princilws g;ontri.es, pour tun public 'onsilum par title 
petite hsse cI'ccole .secondaire. 

http:g;ontri.es
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Un tableau A chevilles est un tableau d'exposition constitu6 par des 
feuilles de bois agglom&r6 (ou d'isorel) comportant des trous de 0,4 mm,
perc6s sur sa surface ai des intervalles de 2,5 cm. On peut accrocher ou 
agrafer sur la surface dure du tableau des mat~riaux I6gers - y compris
des objets A trois dimensions - au moyen de divers types d'attaches en 
fil de fer. Ces attaches comprennent des supports de rayonnages, des 
supports pour livres, magazines, disques, outils et plats ; des pinces a 
ressort servant a maintenir les cartons, auxquelles s'ajoutent des supports 
en i T x pour les marteaux et les balais, et des supports pour 6prou
vettes. 

Si le tableau d'exposition n'est l t que pour servir de fond at ]a t61
vision, les objets devraient 6tre disposds dans un ordre d6termin6. Si les 
61iments du tableau doivent 6tre montr6s un par un, il faut les r6partir
de telle manire que la cam6ra puisse passer insensiblement d'un 616
ment 't l'autre. 

Sur le tableau de la photo M, un instructeur de math6matiques 6ld
mentaires d'une 6cole secondaire est en train d'illustrer les propri6t6s
des tangentes. Des anneaux de m6tal repr6sentent des cercles de tailles 
vari6ces, ct la ligne droite est une baguette de bois. Les points sont 
marquds par des dMs de golf, et sont d6sign6s par des disques de m6tal 
sur lequel on a soud6, d'un c6t, tin petit crochet, et de rautre c6t6,
imprimn6 tne lettre. Pour faire les triangles, on se sert de rubans de 
caoutchouc ; on peut les changer rapidement pour former une autre 
figure geomnetrique. 

LES TABLEAUX D'AFFICHAGE 

Un tableau d'affichage est 'un des accessoires d'exposition les moins 
cofiteux que ron puisse utiliser pour enseigner a ]a t6l6vision. De la 
bure ou de la toile de jute, par exemple, peuvent 6tre tendues stir un 
cadre, et les sujets seront fixds stir leur surface au moycn d'6pingles. On 
peut 6galement utiliser un tableau en fibre ou une plaque murale. 

PHOTO N. On opere un chat
geuent de deriire minute lotrs 
(/111e emission de Science 7 
stir un tableau et menis qti 
sera utilise comne litre dit 
progranimne en superposition. 
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LES TABLEAUX A MENUS 
Les tableaux aimenus, connus 6galement sous le nom de (( tableaux it 

spaghetti ), sont pr6cieux lorsqu'il faut apporter un changement de
derniere minute au texte d'un titre. Ce sont des tableaux encadr3s recou
verts d'une t6toffe noire comportant des replis. Les lettres en matire 
plastique s'adaptent aux replis horizontaux ct sont faciles F!d6placcr. La
taille des tableaux it menus va de 7,5 X 25 cm, pour les tableaux quc
l'on pose sur un pupitre, ai 45 X 56 cm (Voir photo N). 

LES BOITES A DIAPOSITIVES 
Si l'on monte des diapositives sur des cartons opaques pour en faire 

un dispositif ' flip ) permettant de tourner les cartons d'avant en
arri~re, et qu'on les 6claire de face, des ombres profondes apparaitront 
sur I'image. Ceci serait particuli~rement fficheux dans l'enscignement de
l'arithm6tique, o4 lignes et chiffres doivent dtre projetcs clairement. Au
contraire, si l'on suspend les transparents dans une boite lumincuse o6i 
ils sont 6clair6s de l'arri~re, et si on les place dans une zone obscure
du studio, aucune ombre n'apparaitra sur l'image.

Si le professeur d6sire se tenir pros de la cam6ra lors de la projection
d'un film fixe ou d'une siric de vues, ct que l'on nc dispose d'aucun 
6cran de projection par transparence, on peut recounr iI une boite t
diapositives. On enl~ve les ampoules de ]a boite et la place sur leon
pupitre du professeur. On r~gle le projecteur it la distance voulue der-

PHOTO 0. On montre une ri'e jixe de I'Alaska au moyen d'une boihe 6 
diapositives, le proflesseur restant darts le dechamp la canira. 
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j/-j
 

FIG. 21. - Une hoile ea diapositives se compose de (i) un cadre de bois 

ei delux amIpo)ides. (b) ttle plaque de verre Iafli.parenf, lI(c) des votichIe: 
de matiCre ;lastique superpos;es. 

ribre la boite, de faqon que lcs inages fixes ou les vues emplissent 
lXcran. Le chef du plateau peut alors changer les images fixes oil les 
vues, et le prolesseur peut indiquer certains dtails. Une cairna peut 
montrer des vues d'ensemble dU professeur et de l'Ncran, tandis qu'une 
autre camra fait valoir les d6tails (Voir photo 0). 

LES lCRANS OPAQUES (NfEGRES) 

Les 6crans opaques ou " n~gres >>que les Am6ricains appellent 
< gobos > (go-between), sont des objets placs entre la camra 2t la 
personne qu'on veut filmer, ou entre la camera et le dicor principal. Le 
n gre comporte gniralement un espace ajour6 i travers lequel la camera 
de tdtlvision peut prendre soit la personne qu'on veut fihner soit le dtcor 
principal. 

La camdra peut se rapprocher du ngrc jusqu'a cc que l'espace 
ajour6 emplisse l'cran et que le ngre ait compl~tement disparu. Par 
exemple, die peut filmer, ii travers un n~gre repr6sentant une boule 
d'arbre de No0l, un professeur plac6 dans un decor derri re ]a boule; 
puis la camra peut s'approcher de l'ouverture pour montrer une por
tion de plus en plus grande du decor et, finalement, une vue compkle 
du professeur dans un magasin de jouets. 

On peut utiliser de la mfme mani~re un double nigre, par exemple, 
le premier n gre est constitu6 par un carton peint ne comportant aucune 
ouverture, reprisentant uix, carte de Noel. On ouvre la carte stir le 
nigre suivant, ce qui permet -I la cam6ra de prendre une vue en travel
ling du professeur (Voir photos P). 

LES DEROULANTS ET.LES TAMBOURS 

Les d~roulants et les tambours sont des accessoires pr6scntant des 
surfaces stir lesquellcs on peut i6crire pour la t6levision. 

Les d6roulants oflrent une surface claire et lisse. Ils sont constitu6s 
par un cadre de rdserve, en haut et en bas duquel sont fix6s des rou
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kcaux de papier. Chaque rouleau est muni d'une manivellc pour Ic jaire
tourner et faire monter ou descendre lc papier il ia vitesse ddsiric. Les
derniers modules de d6roulants sont munis d'un motcur, si bien qu'iI
suffit d'unc hkg rc prcssion du doigt sur un interrupteur pour que lc 
papier s'enroule automatiquenent. Soit Ic professeur, soit lc chef du 
plateau peuvent faire fonctionner cc mat6riel. 

h'iio)mo P. - l-.vemple de negre. 

Les professeurs utilisent Ics d6roulcurs it lia tt31vision, comme ils
emploicraient tin tableau noir dans uic salle classe.de Ces lkroulcurs 
sont micux adapt~s i la td1vision que les tableaux noirs, parce quc : 
(a) ils 1C posCnt aucun problkmc de rllclin, (b) ils 61iminent le grin
cement de la crate et (c) il n'est pas n6cessaire d'effacer - lc profCsseur
enroule Ic papier jusqu',I cc qu'il ait devant lui une surface vierge.

Les professeurs peuvent crire sur ces bandes avcc ti crayon mnagi-
Cuc ou till porte-plume "I bout tit' fcutrC dI nnme genre. Un crayon 

2. 
3PiioO 

Q. - Un pro/essetur de 
math enuitiqtues de ha clsse dut 
septile degr se sert d'un de
rottlant pour expliquer un pro
hhine 6' sey etudiatnts. Une 

'amira petl Melt' eiart'e sur leprofessettr, tandis qtte r'attre 

est centre sitr les donne'es ins
crite str le rouleatt de papier. 
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magique noir sur un papier jaune est la meilleure combinaison de cou
leurs qu'on puisse employer pour ]a cam6ra. S'il le d6sire, le professeur 
peut dessiner a I'avance au crayon rouge sur la bande des lignes qui le 
guideront pour 6crire, des contours de figures, ou des solutions de pro
blames. Si elles sont trac6es 16g rement, des lignes peuvent 6tre bien 
visibles pour le professeur, mais elles seront invisibles sur l'6cran de 
t l6vision (Voir photo 0). 

Les tambours servent avant tout L inscrire les titres, mais les pro
fesseurs peuvent les utiliser 6galement pour dresser des listes de sujets, 
de mots ou de sch6mas (Voir fig. 22). 

Fici. 22. On pew f aire tourtier UIm tamibour el la 

Inaii el /a vitesse dinc'r. 

Le texte peut Wte imprin1c ou i6crit ai ]a main stir uin long rouleau de 
papier, et rnont6 Suir la face cylindrique d'un tambour pouvant tourner 
aiutour d'Un axe. Quand on fait tourner lentement le tambour, le texte 
est expos6 section par section, conft~rant uin caract~re anim6 au mat~rieI 
statique. 

Les tanmbours sont ronds, carr~s, hexago~auIx ou octogonaux, et peu
vent 6tre eniploy~s It I'horizontalc ou ai la verticale. On peut placer 
devant le tambour Lin &~ran ou tin n~grc'qui masque ou qui encadre le 
texte. 

Parmi les dispositifs s'inspirant du tambour, citons :(a) le moulin ai 
vent, qui comporte quatre cartons et fait tourner le texte de faqon ana
logue ri celle du tanmbour carr, (b) Ie flipper 3, qui ne comporte que 
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deux cartons, (c) ICstore v6nitien, o lc texte est dispos6 sur des lamelles et modifi6 par le renversement du store, (d) le disque en spirales, o6 letexte ou l'image sont d6roul~s selon un effet continu de spirale, oud6roul~s puis ralentis jusqu'a I'arr~t 
bien 

complet, et (e) le rouleau sans fin,oui est tin d6rouleur mO par un moteur, destin6 i supporter des cartons.Certains rouleaux comportent jusqu' i 35 cartons de 28 X 36 cm (Voir
fig. 23). 

,IL..
 

FIG. 23. - Les diApositijs s'inspirantdu iibour coaiprennenI (d' gauche itdroite, dns le senx des tin, ttilles d'tne nonire) Ic moulin t vent. le .vtorei';nitien, ei le disque en spirale. 

LES TABLES PIVOTANTES 

Les tables pivotantes permettent au professeur d'cxposer des objetsdevant la cam6ra sans avoir ;Iles manipuler.
La forme la plus simple de la table tournante destinde 'I ]a t616visionest la selle du sculpteur. On peut s'cn servir pour exposer tin objct ai

trois dimensions sur ses trois c6t6s. 
En plaqant un tambour au centre d'une table pivotante, on peut cons
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tituer un fond pour exposer dcs objets. Le professeur en studio ou le 
chef du plateau peuvent faire tourner la table en veillant cc que fIn
g6nieur du son synchronise les remarques du professeur et le mouve
ment de la table. Un tambour utilis6 comme fond peut aussi servir de 

panorama mobile; un professeur ou un objct, par exemple, peuvent 
6tre superpos6s a un fond de nuages qui avancent (Voir jig. 24). 

Une table tournante peut aussi servir de petit plateau tournant, com
portant six sc~ncs triangulaires. Les scie~s sont pourvues de manteaux 

des vuesd'Arlequin et de rainures permettant de maintenir des photos, 
ou des cartes de 28 X 36 cm, grace auxquelles le d6cor du fond est 
interchangeable. 

Les dioramas tournants, montr6s un par un, sont une autre version 
du plateau tournant. 

On peut se procurer des tables pivotantes dans le commerce. Cer
taines tables, mue, ,.ar un moteur, permettent un changement de vitesse, 
des arr ts dans le mouvement, ou un va-et-vient. 

FIG. 24. - Une table tonrnante ,eri tie phteau *tiiporlaut des objeis e 

tro's dimensins et des arrihre-pians. 



IV - LES EFFETS SPICIAUX 

Le moyen de communication qu'est la tdtvision met a la disposition
du professeur un grand nombre d'cffets sp6ciaux qui influent sur ]a
prfsentation d'un accessoire d'enseignemcnt visuel, ou qui donnent lc 
ton ou le style d'une 6mission entiSre. 

Les effets spcSciaux auxquels peut recourir lc profcsseur comprell
nent : (a) les effcts de cam6ra 6lectroniquces, (b) les effets de camra
optiques, (c) les effets d'6clairage, (d) les effets sonores, (e) Ics effets de
mise en scine et d'arri~rc-plans, ct (f) les effets employ6s pour amorccr 
et pour conclure un programme.

D'une faqon g6n6rale, le professeur enseignant -I la t6hkvision ne parti
cipe pas vraiment aux aspects techniques de la r6alisation d'efl'cts sp6
ciaux i la t616vision. Mais ha connaissance de ces effets ct de la faqon
dont on les obtient, lui permettront de choisir ccux qui rendront son 
enseignement plus dynamique.

Une visite a la cabine de rgie de la t616vision scra tris lructucuse 

PIIOTO R. - Cabine de rig,ie de a tdldvision, comportant tin plateaui, fin
controle du son et clautres tableatx de controle. et trois &crans de 
conirale. 
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pour le profcsseur. La photo R montre comment est dispos6e ]a cabine 
de r6gie type d'un studio ii deux cam6ras : 

1. A l'extr~me gauche se trouve le tourne-disque qui passe des enre
gistrements en 33 1/3, 45 et 78 tours. 

2. A c6te du tourne-disque se trouve le tableau du son, qui comprend 
le contr6le du son pour le tourne-disque, la s6quence des films, ]a bande 
d'enregistrement sonore et los microphones du studio. 

3. A c6t6 se trouvc Ic premier 6cran de contr6le qui transmet l'image 
de ]a premi&e cam6ra du studio. 

4. Puis on voit le deuxi~me 6cran de contr6lc qui transmet ]'image de 
]a seconde camera du studio. 

5. A I'extrc3me-droite se trouve le grand dcran de contr6le qui donne 
I'image telle qu'eIIc est t1vise. 

Les boutons de contr6le que I'on voit sur le tableau du son et sous 
les deux premiers 6crans de contr6le sont g6n6ralement manceuvrds par 
un ing6nicur. Le contr6le du son r6gle le son et am~ne le volume au 
niveau voulu. Le contr6le de la cam6ra rigle le contraste, la luminosit6 
et la fid61it6 des images transmises par toutes les cameras du studio. 

Les boutons et le levier qui se trouvent au-dessous du grand 6cran 
de contr6le comprennent la manette de mlange d'images ; le directeur 
ou le directeur technique s'en servent pour r6aliser des effets de cam6ra 
61ectroniques. 

Chacun des boutons des deux rang6es que l'on voit sur le tableau 
en face du grand 6cran de contr6le commande une cam6ra. Quand on 
presse un bouton, ]'image de cette cam6ra est mise en ondes. Le directeur 
peut passer instantandment d'une cam6ra a I'autre en pressant un bouton, 
mais le bouton doit 6tre dans la m~me rang6e que celui de ]a premiere 
camtra. 

Si le directeur veut obtenir un fondu, il presse un bouton dans l'autre 
rang6e. Le levier, qui est en position dans la rang6c de la cam6ra en 
op6ration, cst pouss6 vers la rang6e opposde. La vitesse ai laquelle 
on manouvre le levier d6termine la vitesse a laquellc se fera le fondu. 

LES EFFETS DE CAMERA ELECTRONIQUES 

Les raccords de coupe (raccords ,a cut ,) 

A ]a t616vision, le cut est la suppression brusque d'une image et son 
remplacement par une autre image. 1*est tr~s utile lorsqu'on veut 
changer le style ou le rythme d'un cours, ou obtenir rapidement une vue 
t616vis~e. I1 y a raccord de coupe quand le directeur ou l'ing6nieur 
presse un bouton de a retrait > sur le tableau de r6gie. 

La tfiche d'un directeur de t616vision consiste t se mettre A la place 
du spectateur, et ,t s'efforcer de montrer au spectateur cc qu'il veut voir 
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au moment oia ilveut le voir. Le raccord de coupe doit donc 6tre fait 
avec comp6tence. 11 faut aussi le faire judicieusement. Trop de coupures
rendent une 6mission difficile 'tsuivre et irritent le public. 

Les fondus enchainis 

Le fondu enchaind est une transition lente d'une image itI'autre;
c'est-A-dire qu'une scene s'estompe et disparait en m~me temps qu'une
seconde image ]a rccouvre et se pr6cise sur l'cran. 

Un fondu enchain6 peut se faire ,i n'importe quel rythme, scion l'effet 
requis. La longueur d'un fondu enchain6 d6pendra du style de l'6mission,
de la longueur de I'action qu'il accompagne, ct du rythme qu'essaic
d'imposer le professeur. 

On doit recourir au fondu enchain6 lorsque la continuit6 du cours 
exige mobilitd et souplesse, c'cst-i-dire comme transition d'une zone 
de temps ou d'espace i une autre. II peut aussi servir ai obtenir des 
transitions moins brusques. Par exemple, lors d'un cours de musique, 
un lent fondu enchain6 ob le professeur jouant du violon fait place Iun 
gros plan sur les cordes du violon - sur le m~me rythme que la 
musique - serait de beaucoup pr6f6rable ai une coupure brusque entre 
les deux plans. 

00 1 

FIG. 25. - Le rtaisateur ininage un raccord par surinpression 
entre la prenidre cam;ra (une poupee) et Ia seconde canina 
(I'i vitie). 

3 
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Les raccords par surimpression 
Le raccord par surimpression suppose une correspondance rigoureuse 

entre les positions de deux objets similaires, chacun sur une camdra, de 
sorte que lorsqu'on r6alise un raccord, il semble s'optrer une m6ta
morphose. Par exemple, on peut donner la vie t une poup6e sur l'cran 
de t~lkvision en r~alisant un fondu par surimpression oiJ la poupde se 
transforme en une personne rdelle, portant des v~tements semblables et 
occupant la m~me position. (Voir fig. 25.) 

Le raccord au flou 
Le raccord au flou est un mcanisme de transition comparable au 

fondu enchain6. L'image se brouille, puis s'dclaircit pour faire place 
t une image nouvellc et diff6rente. 

On obtient cet effet en d6r6glant ]a mise au point de ]a camera, dont 
l'image se fond dans cclle d'une seconde camera, 6galement ddr6gl6e, 
mais sur une image diff6rente. Cette seconde cam6ra est alors mise au 
point, faisant apparaitre le nouveau plan. 

Du fait que le Ilou produit un eiet de brume, il est particulirement 
utile pour introduire une s6quencc pr6sentant un rv ou pour r6aliser 
un eftet de transition dans le temps ct dans I'espacc. 

Les surimpressions 
Surimpression est un terme employs en t~lkvision pour d6signer Ia 

surimpression de l'imagc d'unc cam6ra A l'imagc d'une autre camera. 

PHoTo S. - Un professeur de PHOTo T. - Le symhole est enregistnr 
musique du quatriime degr par la prelniere caMra; le profes
montre 4 sa classe le symbole seur par la seconde canuira. Le rja

signiliant - point dorgue . lisateur superpose alors les deux 

... • images, de sorte que les Miidiants 
i 'i ";:. ~ voient en intme teznps le synbole 

et le prolesseur. 
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D'ordinaire, lorsqu'une image apparait sur l'cran, on lui superpose
I'autre image que l'on maintient pendant le temps n~cessaire, puis que 
'on fait disparaitre. 

Si ]'on doit se servir d'une surimpression, ilfaut un contraste suf
fisant entre les deux images. Normalement, on superpose une image
claire i une image sombre. Par exemple, si l'on surimprime un texte t 
un professeur, t une carte, Atune vue, ou a tout autre objet, ildoit 
6tre blanc sur une image sombre. 

Si l'on doit placer un objet en superposition "tc6t6 du professeur,
l'objet superpos6 et le professeur doivent tous deux se ddtacher sur 
un fond sombre, pour que la 4 super o soit nette et claire, sans que
l'image soit obscurcie. (Voir photos S et T.) 

Raccord h la cache 
Le raccord ftla cache est r~alis6 de ]a m~mc faqon qu'une surim

pression ordinaire, avec cette r6serve que, dans cc proctd6, la tourelle 
de l'objectif de la cam6ra est d6cal c de telle sorte que ha lentille ne se 
trouve plus absolument en face du tube de captage de ]a lumiere. 
En constquence, une partie de la sc6ne est obstru6e par le corps de 
I'objectif, et apparait en noir sur 1'6cran. L'op6rateur doit alors centrer 
l'objet a superposer ai l'int6ricur de cette zone occult~e. L'objet est 
ensuite superpos6 ,' l'image de I'autre cam6ra. (Voir fig. 26.)

Voici Lin excmple de ce proc6d6. On a tine vue complktc et nette 

.,I ' prlssu et, 'ob 
qud ide 

1-io. 26. -La seconde 

I'/''k Icainera se surimprinu' 

ill 0tr cr en nmmc 
temp~s en gros plan le 
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d'un professeur de musique au piano. S'encadrant et se superposant 
stir un c6t6 de l'image, un gros plan montre dans la partie occult6e deux 
mains qui battent ]a mesure. 

Les amplificateurs d'effets spciaux 
A i'aide d'un matdriel 6lectronique special, le directeur de t6ldvision 

peut obtcnir de nombreux effets sp6ciaux L la tldvision en direct, effets 
qui n'6taient possibles jusqu'alors qu'au cinema. 

L'amplificateur employ6 pour le raccord a la cache, par exemple, 
prend l'image til6vis6e par une camera et ]a place dans l'image tl6vis6e 
par une autre cai6ra, scion un effet d'effacement, d'6cran divis6, ou de 
vue par Ic trou d'une serrure. C'est lc seul matdricl qui puisse introduire 
avec une nettet6 absolue ii ]a t61kvision une porsonne ou une sc~ne it 
l'int6rieur d'une autrc sc~iio totalement ind6pendante. 

L'effacement 6lcctronique sert dj transition entre uine image et uine 
autre, et peut so faire horizontaloment, vorticalement ou en diagonale. 
L'op$ratcur qui manoeuvre l'amplificateur choisit la m6thode a employer. 

L'6cran divis6 sort essentiellemont i illustrer une conversation entre 
des personnes se trouvant it deux endroits difl6rents. L'image transmise 
par une camera apparait sur une mnoiti6 de l'6cran, et celle d'une autre 
cam6ra sur I'autr moiti . L'cran pout tre divis6 verticalement, hori
zontalement ou en diagonale.

L'effet de vue par le trou d'une serrure permet d'introduire dans 
une scine filmc par une camdra une sc ne film6e par une autre. Par 
exomplo, on pout introduiro un profosseur dans une vue fixo ou dans 
Lin film, do tello sorto qu'il semble faire partie de la sc~ne. 

Leo( Zoom Kcyor ) est un autre type d'amplificateur de raccordement 
qui permot LItine silhouette de n'importe quelle forme de s'6tendre et 
d'adoptcr 70 tailles diff6rcntes. Le <<Zoom Koyer • fait passer ]a 
silhouette - utilise scion un offet de vuc par le trou d'une serrure 
dans tin amplilicateur ordinairo. 11 est alors possible do projeter l'imagc 
transmise par une cam6ra a l'int6rieur de la silhouette, tandis que 
l'image transmise par I'autre cam6ra reste i l'ext6ricur de Ia silhouette. 

LES EFFETS OPTIQUES DE CAMERA 
Les miroirs 

Le miroir est probabl-mcnt l'acccssoire le plus simple et le plus utile 
on mat rc d'effets sp6ciaux. 11 permet de montrer le professeur ou une 
scine sous un angle qui serait impossible a obtenir sans le rccours aLiun 
miroir. Les miroirs permettent des vues sous un angle plongeant a ]a
verticale, des vues inclindcs ct des r6flcxions. 

Lors d'un cours de dessin, par exomple,. le professeur a besoin d'un 
gros plan montrant sos mains vues du dessus et de I'arrire, pour que 
les 6ttidiants soient places sous lc meme angle que le professeur. I1 serait 
tr~s dilTicile, sinon impossible, d'installer une cam6ra sclon un angle
plongeant derrierc lc professour; un miroir r6soud le probl~me faci
lenient. (Voir fig. 27.) 
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* I* 

( .'/ \x 

FiG. 27. - Un miroir permet tn gros plan de ce que dessie lartiste, sous 
son angle propre. 

It 

FIG. 28.- Un prisme permet 

egalement un gros plan de ce que 
fait I'artiste sous son angle pro
pre. 
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Les prismes 
On peut aussi utiliser des prismes pour aider la cam6ra i r6taliser des 

vues prises sous des angles difl6rents. En plaqant un prisme devant un 
objectif, par excmple lors d'un cours de dessin, on peut laisser la camera 
de niveau et obtenir quand m~me une vue prise exactement au-dessus 
des mains de I'artiste. Le prisme est constitu6 de telle faqon quc l'image 
t6klvise est celle que voit I'artiste lui-m6me. (Voir fig. 28.) 

On peut se procurer des prismes I faces multiples, qui multiplieront 
unc m me image. Quand on fait pivoter Ic prisme, les images d6filent 
scion un mouvement circulaire. 

Les kaleidoscopes 
Les kal6idoscopes pr~sentent un flot continu de motifs abstraits. On 

peut les utiliser pour des prises de vue, de transition et ils s'adaptent 
particulirement bien aux programmes musicaux. 

On peut se procurer dans ie commerce un kal6idoscope pour enfants, 
qu'on monte directement sur l'objectif d'une cam6ra de tu6vision: 
on le dirige sur tine source de lumitire, et on le fait tourner pour obtenir 
des motifs changeants. 

Les tlidoscopes 
Un t616idoscope est une nouvelle version du kalkidoscope. Alors que 

les objets constituant les motifs du kal6idoscope se suflisent 11eux-mtmes, 
le t61hidoscope montre au spectateur un aspect d6form6 de 1'objet sur 

o 

*__ 

. 2. L 

Fic. 29. 'ef et cI'ecra,: divi'isc obtenui at'ec tne settle catincra. 
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lcquel il est dirig6. Ouand on monte le t616idoscope directemeni 
sur l'objectif de la cam6ra de t6l6vision, et qu'on lc tient fix stir un 
objet bien 6clair6, on voit l'objet d6form6 en tin motif ,I huit faccttcs. 
Un l6ger mouvement soit du sujet, soit de la cam&a produit de 
nouveaux motifs. 

Le t616idoscope est un accessoirc efficace pour commencer tin pro
gramme de t61 vision. Par exemple, si lon cadre le t06idoscopc mont6 
sur la camera sur un chevalet vide, et si I'on fait glisser ensuite d'un 
c6t6 ai I'autrc du chevalet le carton de titre, les mots ou les images 
du carton sembleront 6merger du centre de l'image t0h1vis&e, se ripandre 
en un motif ,i huit faces, et disparaitre i I'extr~me bord du cadre. 

L'effet de I'6cran divis6 obtenu par une seule camera. 

On peut rtaliser tin effet d'6cran divis6 en employant tine seule 
camdra de t616vision, un miroir et un piquet. 

Une camera est r6gle de faqon que le sujet reel se trouve compris 
dans li moiti6 droite de li zone apparaissant stir 1'6cran. Puis on monte 
un miroir sans cadre, mesurant 30 X 40 cm environ, sur tin piquet 
droit, le centre du miroir se trouvant au niveau de l'objectif, dont il est 
61oign6 de 15 cm, et formant un angle de 60" avec la ligne qui va de 
l'objectif de la camera au sujet r6cl. Le miroir doit alors tre orient6 
de faqon ,i couvrir la moiti6 gauche de i zone apparaissant sur l'icran. 
L'image aLr6116chir doit former un angle de 60" avec lc niroir. (Voir 
fig. 29.) 

Si le sujet r61kchi doit 6tre de li mmc taille qtI le sujet rMel, I 
distance de l'objectif au sujet r6el doit etr6gale LIcelle de l'objectif 
au miroir, plus celle du miroir au sujet ,I rfl6chir. 

Une vue panoramique vers la droite abandonne le miroir et centre 
stir le sujet r6el. Une vue panoramiqic vers la gauche couvre LI hi fois 
le stijet r6el et son image r6tl6chie. 

FIG. 30. - Une camuira de id~vision cadre un personnage en pied. 
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LES EFFETS D'ECLAIRAGE 

Les silhouettes 
Une silhouette est tine forme obscure vue sur un fond 6claird. Le plussouvent, on procbdc en 6clairant le mur du fond de la zone servant ded6cor - le sujet se trouvant devant le fond, hors de la zone 6clair6e.Si ron veut cadrer la silhouette d'un personnage, des pieds a ]a tate, ilest plus facile de le placer sur un petit socle, afin de ne pas avoir aincliner trop la cam6ra vcrs le sol. (Voir fig. 30.)
On peut r6aliser des pices ou des parodies enti~res i l'aide desilhouettes. Puisque seule compte ]a forme de l'objet, on peut se passerde(costumes ct de niises en scone compliqu6s, et la couleur ainsi que lamatitre Wont aucune importance.
Les silhouettes peuvent 6galement s'adapter a un autre usage. Parexemple, tors d'un cours d'6tudes sociales, un professeur a interview6la silhouette d'un marin du dix-septiime si~cle, plac6e devant un fondpeint repr6sentant un port anglais. 

L'iclairage Cameo 
Le nom d'6clairage ( Cam6o ) cst d6riv6 d'unc s~rie de productionsNBC intitul6ec Le th65itre Cam6o ;. Cette s~rie rpondait a un stylede production de ttl1vision oi liacarn6ra est centr6e sur les acteurs.A le'xception des accessoires indispensables - conime une table ct deschaises - ct d'effcts sp6ciaux - comme ha pluie ou Ia neige - quisituent la scene, on laisse les spcctatcurs imaginer le d6cor. (Voir fig. 31.)La suppression des d6cors conipliqu6s et des r6p6titions qui n'en 

FIG. 31. - Dans I'clairage Caino, route la lhwiredoil &lre cotncentr~e sur les suiets cenlraux, el tie 
dol pas i"clairer le fond. 



73 LES AUXILIAIRES VISUELS DANS LA TELEVISION SCOLAIRE 

finissent plus rend I'Nclairage Cameo particuli6rement adapt6 ai 1'ensei
gnement tM&1vis6. Le profcsseur qui utilise cc mode d'6clairage est 
illumin6 par les lampes ( spot >>tombant sur une surface rc3duite au 
mimimum, de sorte que le fond reste dans l'obscurit6. Cet 6clairage 
peut 6galemcnt &tre employ6 par un professeur qui se tient debout ou 
assis aupris d'un dcran pour la projection de face ou par transparence. 

Les spots A motifs 
Le spot a motifs r~pand une tache de lumiirc aux contours bien 

d61imit6s, et ii est dquip6 pour la projection de motifs d6coup6s. Le 
projecteur i lumiire concentr6c est muni d'une rainure pratique
au-dcssus de ]a lampe, dans laquel!e on peut ins6rer des plaques de 
mrtal d6coup6es ou des motifs en couleurs ou en noir et blanc. La
plupart de ces projecteurs sont dgalement munis d'un obturateur qui 
permet de d6terminer la forme du motif et d'dviter que ]a ltmi~re ne 
s'tale. 

I' 

FIG. 32. - Un motif d'coupt' en qtdrilh's donne on 
fond qutadrille. 

On peut d~couper toutes sortes de motifs en m6tal ou en aluminium, 
et les projeter en les plaqant dans I'appareil. Ils remplacent les dtcors 
peints. (Voir fig. 32.) Par exemple, pour uo -ours d'histoire sur les partis 
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politiques aux Etats-Unis, on peut projeter derriere le professeur des 
motifs repr~sentant un fine et un 616phant. 

Mme s'il n'est pas n,-cessaire d'avoir un d6cor de fond, ]'image 
offrira un plus grand int6to si on lui adjoint un motif, dont ]a mise 
au point ne sera pas absolument nette. (Voir photo U.) 

PiIoro U. - L'image projette par tfn spot i inotils 
conslitue un bon arrit're-pin Polr un groupe t/e 
visiteurs ctrangers qut montrent leurs talents lors 
citune ciission detudes sociales de la Hlasse /tt 
cintittie degrt;. 

DECORS ET ARRIERE-PLANS 

Lorsqu'on utilise la t6l6vision pour l'enseignement en direct, on met 
moins l'acccnt sur le d6cor et sur l'arrirc-plan que dans les autres types 
de programmes commerciaux et d'enseignement. Les t616ments les plus 
importants, dans l'enscignement 616vis, 6tant le professeur et ]a i.ati~rc 
qu'il enseigne, on accorde plus de temps aux gros plans du professeur, 
des cartes, et d'autres auxiliaires visuels que dans la plupart des pro
grammes comnnerciaux, pour attircr I'attention et produire un effet 
marquant. 

Cela ne signilic pas, cependant, que l'on doive faire compltement 
abstraction de i'arri re-plan dans les 6missions scolaires. Lemploi d'un 
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PHOTO V. - Dvcor c'voquant tn' botique de flettri,ze powlr
titleNmi.nsion uarithmiiqtte dIt it clavv' di troi.i'me 
degri;.
 

decor et d'accessoires int&essants renforce 1cfficacite des cours t~lkviss. 
(Voir photo V.) 

Lorsqu'on prt~pare un d6ccc, ilfaut cr~er un contraste de couleurs 
et de motifs, et 6viter des d--tails trop tins. Un fond uni peut convenir a des costumes de tissu inprim6, tandis qu'un fond comportant des 
motifs exige des costumes de tissU uni. Dos motifs lares et d'un trace
simple sont pr6f&ables -'ides motifs constitui.s de d6tails trop lins. Les 
grandcs surfaces de couleur uniforme sont monotones et il,onvient 
de les ,viter. 

Les murs dU studio, les rideaux, oU les surfaces plates, peuvent devenir 
des fonds interessants si l'on y ajoute qulques accessoire:; ,m d&co
rations simples, ou bien un motif projet par tin spot. (Voir photo W.)

Les panneaux de papier peuvent aussi constituer un fond etlicace. Le 
papier se prsente en rouleaux de 2,50 m qu'on peut couper LIla 
longueur voulue. On peut y peindre tine scene avec de la peinture
ordinaire. Le principal inconvdnient qu'oltrent les fonds en papier est
qu'ils se dtchirent aprbs un usage prolong6. (Voir photc X.)

Si l'on monte et d6monte a maintes reprises les d~cors de fond, il 
vaut mieux les peindre sur de ]a mousseline non blanchie que sur di
papier. La mousseline absorbe bien ha peinture, et iln'y a pas de 
problkme de stockage, le fond pouvant tre pli6 et mis de c6t. 

COMMENT AMORCER UN COURS TELEVISE 
A la tdlkvision, qu'il s'agisse d'un programme commercial ou scolaire,

si l'on ne capte pas ds les premieres minutes l'attention des spectateurs, 
ilest probable qu'on ne Ia eaptera jamais. 
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La fagon dont on amorce un programme t~l~vis6 est done tr~s 
importante. Elle doit tre int6ressante, rapide, anim6e et instructive, 
]'image et le son 6tant en parfaite synchronisation. On doit y annoncer 
lc titre et le sujet du programme et indiquer le style ou le th~me du 
cours ; on doit tracer la voic au programme ; on doit y adopter une 
progression d6termin6e de 'action et des 616ments apport6s par le cours. 

Voici une liste des principaux 616ments auxquels on peut faire appel 
pour amorcer un programme d'enseignement t6lvis6 

1. Les cartons de titre 
a. 	 Les car.ons mobiles (Slip Cards) et les cartons "i tirettes 

(Pull Cards). 
b. Le texte venant en surimpression sur une image ou une vue. 
c. Les cartons anim6s. 

2. 	Les diapositives 
(s. Le texte ajout6 par couches successivcs. 

3. 	Les vues en diapositives 
a. Une s6rie de vues pour donner du mouvement. 

4. 	 Les d6roulants ou Ics tambours 
a. Rotation du dessin ou du texte. 
b. Un d6roulant ou un tambour. 

5. 	S6quences iilm6cs 
a. Surimpression de vues ou de cartes de titre. 

6. 	 L'action en direct 
a. Surimpression de vues ou des titres, ou avec un tambour ou 

un d6roulant. 
b. 	Une maquette ou une exp6rience. 
c. Repr6sentation en direct. 

7. 	L'6,ran pour la projection par transparence 
a. Passer une vue, puis prendre du champ. 
b. Cadrer une image sur 1'6cran et surimprimer des titres. 

8. 	Les n~gres 
a. Tout mod~ie i travers lequel puisse filmer ]a cam6ra. 
b. Titres surimprim6s a un n gre avant de mouvoir la cam6ra. 

9. Les marionnettes 
a. 	Introduction sonore. 
b. Introduction visuelle a I'aide de cartons ou de dessins. 

10. Les 'stores v6nitiens 
a. Le titre sur une face, et commentaire sur I'autre face. 

11. Les livres 
a. Les pages peuvent 6tre tourn6es a la main ou par un proc6d6 

m6canique. 
12. Le kal6idoscopc et le t61didoscope 

a. R6gler et d6r6gler ia mise au point sur ]'image en mouvement. 
b. Surimprimer des titres sur Ic motif. 

13. Les tableaux ou les affiches 
a. Gros plan de l'un ou de I'autre ; puis on prend du champ pour 

montrer le professeur. 
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PHOTO W. - Un 
arriere-plan fonc
tionnel dans le dj
cor tie la tMvi
sion contribue et I .i
 
I'enseignement de 
ia biologie dans 
ine classe du cin

quime degre. 
(a) Un pro/es
seur de biologie
 
dessine in tilS
cle stir son bras.
 
(b) II situe le
 
norm et la /onc
lion de chaque
 
muscle sur le
 
fondI. 
(c) Une seconde
 
camicra noItore le
 
sc'h/uma en gros
 
patn. 
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14. Les dioramas ou les panoramas 
a. 	 Une scene ou une image accompagn~e d'effets sonores appro

pri~s. 
15. Effets sonores 

a. 	Theme musical. 
b. 	 Musique de fond. 
c.Effets sonores. 

PHOTO X. - Un panneatu reprsentant un exterietr serf de, lond, le fexic 
plhlicitaire t;lItIrecou'vert par des morceaux daffiche. 


