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I. La voix

1. Présentation de la séquence et documents à télécharger

DURÉE : 5 h en classe et 14 h à la maison

RÉSUMÉ : 

Do cu ments à té lé char ger :

Té lé char ger la sé quence au for mat PDF

a. Découpage en séances

Séance

(Titre et du rée)
Thème, place dans la sé quence et très brève des crip tion

séance 1

(1 h en classe + 2 h à la mai son)

Théo rie mu si cale :

La voix et la mu sique ;

Le la rynx ;

Le pha rynx, la cage tho ra cique, les ca vi tés

buc cale et na sale ;

Les dif fé rents re gistres vo caux.

Pra tique ins tru men tale

séance 2

(1 h en classe + 2 h à la mai son)

Théo rie mu si cale :

Les ca rac té ris tiques de la voix.

Pra tique ins tru men tale

séance 3

(1 h en classe + 2 h à la mai son)

Théo rie mu si cale :

Les types de voix ;

Clas si fi ca tion des voix.

Pra tique ins tru men tale

séance 4

(1 h en classe + 2 h à la mai son)

La théo rie mu si cale

Pos ture tête-corps : ac cor dage de l’ins tru‐ 
ment vo cal.

Exer cice de pra tique sur la pos ture

Pra tique ins tru men tale  : ren for ce ment de la lec‐ 
ture

séance 5

(1 h en classe + 2 h à la mai son)

La théo rie mu si cale

Les res pi ra tions ;

Six exer cices pra tiques
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séance 6

(1 h en classe + 2 h à la mai son)

La théo rie mu si cale

Le rôle de l’oreille dans la voix ;

Tes si ture ex cep tion nelle.

Exer cices d'é chauf fe ment de la voix

séance 7

(1 h en classe)
Ré vi sion

séance 8

(1 h en classe)
Éva lua tion: contrôle n° 3

2. Séance 1. La voix et la musique

DURÉE : 1 h en classe + 2 h à la maison

a. Déroulement de la séance

Etape Ce que fait l’en sei gnant Ce que fait l’élève

Temps 1

Théo rie mu si cale

La voix et la mu sique

La voix est uti li sée comme un ins tru ment de

mu sique (elle est à ce titre consi dé rée comme

le plus an cien) lors qu'elle in ter prète sa par tie

d'une œuvre mu si cale. La pro duc tion du son

vo cal, ou pho na tion, est ob te nue par l'en voi

d'air à tra vers deux cordes vo cales en vi bra‐ 
tion, si tuées dans le la rynx, puis par am pli fi‐ 
ca tion et ré so nance grâce aux dif fé rents « or‐ 
ganes ré so na teurs », comme la cage tho ra‐ 
cique, le pha rynx, la ca vité buc cale ou les

fosses na sale.

Le la rynx

Le la rynx ren ferme les cordes vo cales, qui se

tendent ou se dé tendent sous l'ac tion com‐ 
plexe de plu sieurs muscles. Pour per mettre

au chan teur d'é mettre des sons de dif fé‐ 
rentes hau teurs, le la rynx se tend de fa çon

plus ou moins ac cen tuée. Quand il monte ou

des cend dans la tra chée, il mo di fie la di men‐ 
sion de la caisse de ré so nance et mo di fie en

consé quence le timbre, mais pas la hau teur

du son.

Le pha rynx, la cage tho ra cique, les ca vi tés

buc cale et na sale

L'é mis sion de son vo cal est due à la vi bra tion

des cordes vo cales, si tuées au ni veau du la‐ 
rynx. Le pha rynx, la cage tho ra cique, les ca vi‐ 
tés buc cale et na sale jouent un rôle d'am pli fi‐ 
ca tion et de ré so nance.

Les dif fé rents re gistres vo caux

Les dif fé rents re gistres vo caux sont ob te nus

se lon la ten sion et la dé for ma tion des plis vo‐ 
caux in duite par ces dif fé rents muscles. Les

mé de cins parlent de re gistre épais in fé rieur

et re gistre épais su pé rieur et de re gistre

mince et
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pe tit re gistre. Les pro fes sion nels de la voix,

quant à eux, dis tinguent quatre fa çons d'é‐ 
mettre des sons vo caux, en rap port aux dif fé‐ 
rents modes de fonc tion ne ment du la rynx,

dits « mé ca nismes

�. Le mé ca nisme I dit voix cra quée,

« Fry »ou « stroh bass ».

�. Le mé ca nisme II dit « voix de poi trine

», le la rynx est par fai te ment des cendu

dans la gorge, les sons sont tim brés.

Exemple, la basse solo au dé but du

Tuba Mi rum du Re quiem de Mo zart. Il

cor res pond aux re gistres épais in fé rieur

et su pé rieur de la mé de cine.

�. Le mé ca nisme III dit « voix de tête » ou

« fal setto », le la rynx est monté dans la

gorge, les sons sont minces et lé gers.

Exemple «  l’air de l’Arith mé tique  »

dans L'En fant et les Sor ti lèges de Mau‐ 
rice Ra vel. Il cor res pond au re gistre

mince et au pe tit re gistre de la mé de‐ 
cine

�. Le mé ca nisme IV dit « voix de sif flet ».

Il per met de pro duire des sons au-delà

de 1 500 Hz, mais est très peu uti lisé en

chant.

�. Pour s'exer cer, le chan teur pra tique ce

que l'on ap pelle des vo ca lises, exer‐ 
cices qui doivent ame ner le chan teur à

une par faite ho mo gé néité de sa voix

du grave à l'aigu. Pour ce faire la voix

mixte per met jus te ment de pas ser de

la voix de poi trine à la voix de tête sans

cas sure de la voix.

Temps 2

Pra tique ins tru men‐ 
tale

Il re pro duit la por tée

Il as signe une clé et un chiffre in di ca‐ 
teur de me sure

Il donne un titre à la par ti tion

Il rentre des noires et des croches sur

la par ti tion créée

Il re pro duit deux barres de re prises à la

fin du mor ceau

Il sau ve garde la par ti tion créée

Il par tage la par ti tion créée avec ses

ca ma rades

3. Séance 2. La voix

DURÉE : 1 h en classe et 2 h à la maison
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a. Déroulement de la séance

Etape Ce que fait l’en sei gnant Ce que fait l’élève

Temps 1

Théo rie mu si cale

Les ca rac té ris tiques de la voix

Le timbre. Se lon les in di vi dus, le timbre

de voix sera très dif fé rent.

L'in ten sité ou vo lume : C'est le ni veau so‐ 
nore de la voix.

L'in to na tion : C'est le mou ve ment mé lo‐ 
dique de la voix, ca rac té risé par des va‐ 
ria tions de hau teur.

Le dé bit : C'est le nombre de mots à la

mi nute.

Le pla ce ment

Le timbre

En mu sique, le timbre est l'en semble de

ca rac té ris tiques du son qui per met de re‐ 
con naître un ins tru ment ou une voix par

op po si tion à la note ou aux mots. En mu‐ 
sique comme dans les autres do maines,

le « timbre » d'une voix hu maine est l'en‐ 
semble de ses ca rac tères dis tinc tifs.

L’in ten sité

Elle cor res pond à la pous sée du souffle

sous les cordes vo cales. Plus ou moins

équi li brée. Pous sée qui in flue sur la cou‐ 
leur, le dé bit, la pro jec tion, la hau teur ou

l’agres si vité de la voix. L’in ten sité en lien

avec le souffle tra duit aussi l’état in té‐ 
rieur de la per sonne

L’in to na tion

Comme son nom l’in dique, l’in to na tion

donne le ton. Dic tée par l’hu meur, les

sen ti ments, la te neur du dis cours ou de

la si tua tion, le com por te ment de l’in ter‐ 
lo cu teur.

La hau teur

Il s’agit de la hau teur de la voix dans la

tes si ture vo cale de la per sonne. (Tes si‐ 
ture = échelle des sons, entre le son le

plus grave et le son le plus haut d’une

voix)

Le dé bit

C’est le nombre de mots énon cés à la mi‐ 
nute (entre 120 et 180) de ma nière com‐
pré hen sible. Bien sûr basé sur une bonne

dic tion. Au té lé phone il est re com mandé

de s’en te nir à un dé bit plu tôt tran‐ 
quille :120 mots/ mn

Le phrasé / le rythme

C’est le rythme in terne de la phrase. Ce

rythme est im pulsé par la to ni cité de la
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pa role. Il ma ni feste le ca rac tère af firmé

ou hé si tant de la per sonne. Son au to rité

et sa confiance.

Le pla ce ment

En droit du vi sage, de la gorge ou de la

poi trine où s’ap puie l’éner gie vo cale.

(Voix de nez, de gorge, de poi trine). Le

pla ce ment dé ter mine en grande par tie la

cou leur de la voix : douce, ronde, cha leu‐ 
reuse, ou poin tue, sombre, dure, ren trée,

etc.

Temps 2

Pra tique ins tru men‐ 
tale

L'é lève crée de nou veaux exer cices en rem‐ 
pla çant les formes de notes par d'autres

formes.

4. Séance 3. Le svoix

DURÉE : 1 h en classe et 2 h à la maison

a. Déroulement de la séance

Etape Ce que fait l’en sei gnant Ce que fait l’élève

Temps 1

Théo rie mu si cale

Les types de voix

Il existe dif fé rents types de voix ; mas cu line

et fé mi nine. On dif fé ren cie com mu né ment

les voix de femmes et d'en fants des voix d'‐ 
hommes, les voix fé mi nines et en fan tines

étant plus ai guës que les voix d' hommes (sauf

ex cep tions) en rai son de phé no mènes hor mo‐ 
naux.

N. B. : En ef fet les mo di fi ca tions mor pho lo‐ 
giques au ni veau des cordes vo cales et de l'en‐ 
semble de l'ap pa reil pho na toire sont plus im‐ 
por tantes chez les gar çons que chez les filles

pen dant la mue. Ainsi la tes si ture de confort

de la voix par lée des cend en moyenne d'une

oc tave chez les gar çons au cours de cette pé‐ 
riode. C'est pour cette rai son que la nu mé ro ta‐ 
tion des notes baisse d'un de gré pour les

hommes et que les tes si tures vo cales en chant

clas sique sont com pa rables entre hommes et

femmes mais avec une dif fé rence d'une oc‐ 
tave.

Clas si fi ca tion des voix

Le choix du ré per toire doit être adapté à

chaque élève se lon son type de voix, ses qua‐ 
li tés, ses ca pa ci tés vo cales et sa sen si bi lité ;

car tous les so pra nos ne peuvent pas chan ter

Tosca ou la Reine de la nuit, ni toutes les

basses en dos ser le rôle de Za ras tro ou de Na‐ 
bucco. Il ar rive sou vent qu’une so prano au re‐ 
gistre res treint soit prise à tort pour une

mezzo, une mezzo à la voix non étof fée pour
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une so prano, un té nor au timbre rond pour un

ba ry ton, un ba ry ton à la voix en gor gée pour

une basse (basse pro fonde).

La ty po lo gie clas sique, re prise entre autres par

Hec tor Ber lioz dans son Traité d'ins tru men ta‐ 
tion et d'or ches tra tion (1843), re tient six prin‐ 
ci paux re gistres (grave/ mé dium/ aigu), nom‐ 
mées comme suit en termes mu si caux :

Les so pra nos, ou voix ai guës de femmes

et d'en fants ;

Les mezzo-so pra nos, ou voix moyennes

de femmes et d'en fants ;

Les al tos, ou voix graves de femmes et

d'en fants ;

Les té nors, ou voix ai guës d' hommes ;

les ba ry tons, ou voix moyennes d'‐ 
hommes ;

Les basses, qui comme leur nom l'in‐ 
dique cor res pondent aux voix graves d'‐ 
homme

Temps 2

Pra tique ins tru men‐ 
tale

Il re pro duit la por tée

Il as signe une clé et les chiffres in di ca‐ 
teurs de me sure

Il donne un titre à la par ti tion

Il rentre des noires poin tées et des

croches sur la par ti tion créée

Il re pro duit deux barres de re prises à

la fin du mor ceau

Il sau ve garde la par ti tion créée

Il par tage la par ti tion créée avec ses

ca ma rades

5. Séance 4. Postures corporelles

DURÉE : 1 h en classe et 2 h à la maison

a. Déroulement de la séance

Etape Ce que fait l’en sei gnant Ce que fait l’élève

Temps 1

Théo rie mu si cale

Pos ture tête-corps : ac cor dage de l’ins tru‐ 
ment vo cal

Une pos ture in cor recte pen dant la pra tique

mu si cale peut en traî ner des ten sions mus cu‐ 
laires, des dou leurs et des bles sures à long

terme. Les muscles, les ten dons et les ar ti cu‐ 
la tions sol li ci tés pen dant la pra tique doivent

être trai tés avec pré cau tion. En adop tant une

pos ture cor recte et en veillant à une er go no‐ 
mie ap pro priée, vous ré dui sez consi dé ra ble‐ 
ment le risque de bles‐
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sures liées à la pra tique de votre ins tru ment.

N-B : Une as sise souple sur les pieds, des ge noux

dé ten dus, un corps dy na mique et dé roulé suf‐ 
fisent pour ob te nir la bonne pos ture, li bé ra trice

de toute ten sion et rai deur mus cu laire : c’est «

l’ac cor dage » de l’ins tru ment vo cal. Un muscle

fort né ces site moins de ten sion pour agir. L’uti li‐ 
sa tion cor recte des struc tures de l’or ga nisme

(cein tures sca pu laire, pel vienne, in ter cos tale, dia‐ 
phrag ma tique) a au to ma ti que ment des ef fets sa‐ 
lu taires sur la li berté d’émis sion, sur l’am pli tude

et la qua lité de la voix.

Temps 2

Exer cices de pra‐ 
tique avec les

élèves sur la pos‐ 
ture  : Exer cice

d'ob ser va tion

Les par ti ci pants se mettent as sis sur une chaise

mains sur les cuisses et les yeux fer més. En pro‐ 
cé dant de bas en haut sen tir ses doigts de pieds

on re monte par les che villes puis les jambes on

passe le bas sin on vé ri fie qu’il n'y a pas de ten‐ 
sion dans le dos on sent sa res pi ra tion à tra vers

la co lonne ver té brale les épaules bien re lâ chées

le cou et sur tout la nuque bien dé ten due et puis

en fin le vi sage jus qu'au bout des cils.

Meilleure tech nique et pré ci sion

Une pos ture adé quate per met une meilleure

maî trise de l’ins tru ment. Elle fa vo rise la co or di‐ 
na tion des mou ve ments, amé liore la pré ci sion

des notes et fa ci lite l’exé cu tion des tech niques

avan cées. Une pos ture équi li brée et na tu relle

per met aux muscles de fonc tion ner de ma nière

op ti male, ce qui se tra duit par une tech nique

mu si cale plus fluide et plus pré cise.

Deuxième pos ture
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Confort et en du rance

Une pos ture et une er go no mie ap pro priées

amé liorent le confort pen dant la pra tique.

Une po si tion confor table et sou te nue ré‐ 
duit la fa tigue mus cu laire, per met tant ainsi

des séances de pra tique plus longues et

plus agréables. Une pos ture adé quate

contri bue éga le ment à une meilleure res pi‐ 
ra tion. C’est es sen tiel pour des per for‐ 
mances mu si cales réus sies.

Temps 3

Pra tique ins tru men‐ 
tale

Ren for ce ment de la lec ture

Il re pro duit la por tée

Il as signe une clé et les in di ca teurs de la

me sure à 3 temps

Il donne un titre à la par ti tion

Il rentre des blanches, des sou pirs et des

noires sur la par ti tion créée

Il re pro duit une double barre à la fin du

mor ceau

Il sau ve garde la par ti tion créée

Il par tage la par ti tion créée avec ses ca‐ 
ma rades

6. Séance 5. La respiration

DURÉE : 1 h en classe et 2 h à la maison

a. Déroulement de la séance

Etape Ce que fait l’en sei gnant Ce que fait l’élève

Temps 1

Théo rie mu si cale

Les res pi ra tions

Chan ter est avant tout une his toire de res pi‐ 
ra tion. Sans une bonne res pi ra tion, il est com‐ 
pli qué de te nir une note de mu sique ou bien

de gé rer le rythme d’une chan son. La vé ri‐ 
table bonne fa çon de chan ter, sans s’abî mer

la gorge, est d’uti li ser le dia phragme pour gé‐ 
rer la res pi ra tion et ainsi pro pul ser l’air des

pou mons.

6 exer cices de res pi ra tion pour le chant

Bien chan ter, c'est avant tout bien res pi rer :

rôle maî trisé, mé lo die juste, puis sance, etc.,

tout dé pend de nos pou mons !

La qua lité de la voix dé pend en grande par tie

de la qua lité du souffle. Et même si res pi rer

est un acte spon tané, il est pro bable que

vous puis siez lar ge ment amé lio rer votre tech‐ 
nique pour ob te nir da van tage d'ai sance vo‐ 
cale.
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�. Tra vailler la res pi ra tion ab do mi nale au

sol ;

�. Ap prendre à res pi rer avec son dia‐ 
phragme ;

�. Mus cler son dia phragme ;

�. Ap prendre à éco no mi ser son air ;

�. Conser ver un dé bit d’air constant ;

�. Res pi ra tion en ap pui contre un mur.

Temps 2

Exer cices pra tiques

Per ce voir le dia phragme

Le dia phragme Ha lè te ments res pi rer pro non‐ 
cer des Hip hop hello tss kss fft pfc rire en

pla çant ses mains sous les côtes pouces vers

l'ar rière on doit sen tir les doigts s’écar ter

pous sée du dia phragme.

Res pi ra tion ven trale

La res pi ra tion ven trale est plus ef fi cace et se

contrôle mieux que la res pi ra tion tho ra cique

Pour la vi sua li ser on peut de man der aux

élèves de res pi rer avec une main sur le ventre.

Ils sen ti ront leur ventre qui se gonfle et se dé‐ 
gonfle Faire cet exer cice plu sieurs fois en re‐ 
cher chant à aug men ter le temps d'ins pi ra tion

et donc la quan tité d'air ins piré¦ Pour at‐ 
teindre le vo lume res pi ra toire maxi mum on

dé marre par une ins pi ra tion ven trale puis on

com plète par une ins pi ra tion tho ra cique.

Ex pi ra tion longue

Faire des phases d'ins pi ra tion plus courtes

que les phases d'ex pi ra tion. Pour cela on ins‐ 
pire sur 4 temps et on ex pire sur 8 (ou 3 et 6).

Le pro fes seur compte les temps et donne

consigne de bien ré gu ler le flux sur toute la

du rée de l'ex pi ra tion. De plus il donne la

consigne de ne pas faire d'ar rêt entre l'ins pi‐ 
ra tion et l'ex pi ra tion de même que si je lance

une pierre en l'air il n'y a pas de mo ment où

elle est sus pen due en l'air soit elle monte soit

elle re des cend¦ avoir plus de CO2 long temps

dans les pou mons per met la dé tente des

muscles lisses ceux qu'on ne contrôle pas le

cœur les al véoles pul mo naires les in tes tins

donc le cœur se calme l'es to mac est plus dé‐ 
tendu, on est moins rouge.

Temps 3

Pra tiques mu si cales

Ren for ce ment de la lec ture

Il re pro duit la por tée

Il as signe une clé et les in di ca teurs de

la me sure à 3 temps

Il donne un titre à la par ti tion

Il rentre des blanches, des sou pirs et

des noires sur la par ti tion créée
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Il re pro duit une double barre à la fin du

mor ceau

Il sau ve garde la par ti tion créée

Il par tage la par ti tion créée avec ses ca ma‐ 
rades

7. Séance 6

DURÉE : 1 h en classe et 2 h à la maison

a. Déroulement de la séance

Etape Ce que fait l’en sei gnant Ce que fait l’élève

Temps 1

Théo rie mu si cale

Le rôle de l’oreille dans la voix

L’oreille capte les mes sages so nores et, via le

nerf au di tif, les trans met au cer veau où, par des

mé ca nismes bio chi miques au ni veau des neu‐ 
rones, ils sont ana ly sés, dé co dés (pa roles ? mu‐ 
sique ? bruits ?) et sto ckés. Dans l’acte chanté,

c’est après avoir in té gré et mé mo risé le mes‐ 
sage so nore que le cer veau com mande le son,

gère le po si tion ne ment du la rynx et des cordes

vo cales et, se lon la hau teur du son en re gis tré,

règle la to ni cité des muscles concer nés par la

pho na tion.

Tes si ture ex cep tion nelle

Afin de dis si per cer tains mal en ten dus, il

convient de rap pe ler que la tes si ture dé signe

l'en semble des notes, de la plus grave à la plus

ai guë, qui peuvent être émises par une voix de

fa çon ho mo gène lors de l'in ter pré ta tion acous‐ 
tique d'un mor ceau mu si cal. De nom breux

chan teurs clas siques peuvent at teindre, grâce à

la tech nique vo cale, plus de deux oc taves ex‐ 
ploi tables entre voix de poi trine et voix de

tête. On par lera de tes si ture ex cep tion nelle au-

des sus de deux oc taves et demi. Cette dis tinc‐ 
tion ne s'ap plique pas aux chan teurs pop, pour

qui la voix de sif flet est au to ri sée et dont les

per for mances peuvent être fa ci li tées par l'am‐ 
pli fi ca tion.

Quelques exemples « Chant clas sique » :

�. Ma nuel Gar cia, té nor.

Tes si ture : du sol ou la1 au contre-ré

(ré4), soit une am pli tude de deux oc‐ 
taves et une quarte.

�. An dré Vásáry, contre-té nor so pra niste.

Tes si ture : du do2 au contre-si bé mol (si‐ 
bé mol4), soit une am pli tude de deux oc‐ 
taves et une sep tième.
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Autres styles mu si caux :

�. Ma riah Ca rey : chan teuse pop amé ri caine ;

sa tes si ture couvre presque cinq oc taves,

de fa1 à si5 en voix de sif flet, elle des cend

pra ti que ment comme un ba ry ton bas, une

tes si ture d' homme, et a at teint à deux re‐ 
prises le ré6.

�. Adam Lo pez : chan teur aus tra lien dé te nant

le re cord de la note la plus haute pour un

homme. Tes si ture : du mi bé mol1 au do diè‐ 
se6 (contre-contre-contre-do dièse) en voix

de sif flet, soit près de cinq oc taves.

Les exer cices à réa li ser pour échauf fer sa voix :

�. Le meilleur exer cice d’échauf fe ment

consiste à dis po ser d’un piano pour bien

pla cer ses notes et mon ter puis des cendre

en gammes.

�. Si tu as l’oreille, tu pour ras sans dif fi culté le

faire a cap pella ; le mieux est d’al ler du

grave vers l’aigu en gar dant la bouche fer‐
mée.

Com bien de temps pour échauf fer sa voix ?

Un bon échauf fe ment doit au mi ni mum du rer 10

mi nutes et ne pas dé pas ser les 30 mi nutes. Sache

que tout le monde est dif fé rent ça pour rait être

plus ou moins pour toi.

Fait tes échauf fe ments ré gu liè re ment, et le temps

que tu prends pour le faire de vrait di mi nuer avec

le temps.

Note bien que l’exer cice d’échauf fe ment de la

voix avant de chan ter ne consiste pas uni que ment

à échauf fer sa voix, mais à sti mu ler toutes les par‐ 
ties de son corps qui se ront uti li sées pour le chant.

Réa li ser des éti re ments cor po rels n’en fera que du

bien. N’hé site pas à éti rer, la cage tho ra cique, la

mâ choire, les lèvres, les joues, la langue.

8. Séance 7. Révision

DURÉE : 1 h en classe

a. Déroulement de la séance

Etape Ce que fait l’en sei gnant Ce que fait l’élève

Temps 1

Ré vi sion
Il en cadre les ré vi sions. Il ré vise.
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9. Séance 8. Évaluation

DURÉE : 1 h en classe
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