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Avant-propos 
 
Juliette Laffon 
 
Inv i ter  Ang e Lecci a,  don t  l ’œuvre accor de une p l ace pr épo ndérante à l ’ im ag e photogr aph ique  
ou f i lmée , es t  l ’o ccas io n d ’ in t ro du i re au m usée B ourdel le  l ’ i mag e f i lm ée , jus qu ’a lo rs  abs en te  
des ex pos i t io ns  in i t i ées  en 2004 e t  qu i  on t  pr i v i lég ié la  s cu l ptur e ou la  pe i n tur e.  A l ’ i ns t ar  des  
ar t i s t es  l ’ ayant  pr écédé , car te b l anche lu i  a  été  do nnée pour  concevo i r  un pro j et .  I l  a  im ag iné  
un d ia log ue  in t i me  et  s ens i b l e avec les  scu lp tur es  de Bour del le ,  r eprenan t  l e  f i l  de  ce lu i  qu’ i l  
ava i t  in s tauré avec l es  s t at ues des jar d ins  de l a  V i l l a  M édi c is ,  où i l  rés ida de 1981 à 1983. En  
répo nse à la  pu iss ance e t  au h i éra t ism e des s cu l ptur es  souvent  monum enta les  de Bourdel l e ,  
Ang e Lecci a a propo sé  de l es  f i l mer  en ins is t ant  sur  l es  déta i l s ,  res tant  au p l us  près  de l a  
sur face  de  ces  cor ps  iner t es  af in  d’en  révé ler  l a  qual i t é  charne l l e .  
 
Dans t ro is  s a l l es  en enf i lade s i tuées au cœur  du mus ée so nt  pro j et és ,  à t r avers  un d i spos i t i f  
spectacu l a i re ,  t ro i s  f i lms de qu in ze minu tes  chacun , accom pag nés d ’une même bande  
sonore ,  no n r igour eus em en t  s ynchron is ée -  une  cr éa t ion o r ig i na l e r éa l i s ée par  l e  com pos i t eur  
Frédér i c  Sanchez .  
 
  Ces f i l ms pr és enten t  une pro menade o n i r ique à t r avers  l e  mus ée, l a  nu i t ,  par  l e  
b ia is  d ’un f lux  d’ i mag es v i brantes  de s ens ual i té ,  encha înant  s ans heur t ,  au r a l ent i  par fo is ,  
d i f f ér entes  séquences avec  l ’ amor ce d ’une  f ic t ion .  Un v is i t eur ,  ent r é par  ef f r ac t ion ,  par cour t  
le  m usée . I l  en  déco uvr e s es  s cu l ptures ,  qu ’ i l  f a i t  s urg i r  de l ’o bscur i t é.  Bal ayées avec  
dél icat ess e par  le  fa i sceau lumi neux de sa l am pe to rche, e l l es  se dévo i l ent  progres s ivem ent ,  
par  br i bes ,  chaque par t i e  mis e au jour  s ’ef façant  l ent em ent  pour  l a iss er  p l ace à une au t re ou  
s ’évanou is sant  sous l ’e f f et  de l a  surexpos i t ion due  au  pro j ect eur .  On reconnaî t ,  actue l l em en t  
ex posés dans les  sa l l es ,  s ix  por t r a i t s  de f emm es en p l ât r e pe in t ,  d i spo sés côte à cô te dans  
une v i t r in e,  e t  des scu l ptures  en bronze -  le  to rse de l ’Epo pée et  Apo l lo n - ,  et  remis ées dans  
les  réser ves ,  en bro nze ég al em ent ,  Pal l as ,  le  to rs e,  g r andeur  d ’ex écut io n de La V i cto i r e ,  et  
les  mo dèl es  in t erm édi a i res  de  La L i ber té ,  de La V ic to i re ,  de La For ce  et  du Cheval  du 
Monum ent  au génér a l  Alvéar ,  a ins i  que Saint e B arbe  e t  Le Cr i .  Ang e Leccia l es  a f i lmées  
te l l es  quel les  se pr és enta ient ,  sans l es  dépl acer  et  s ans l es  met t re en s cène, s er r ées  les  
unes cont r e l es  aut res ,  ayant  cons er vé l eur  é t i que t te .  Cer t a ines  sont  d i f f i c i le s  à i dent i f i er  tant  
la  camér a l es  a mé tamorphos ées .  Scrut ant  les  v is ages  en g ros  p l an ,  e l l e  s ’a t t arde s ur  l e  nez  
et  la  bouche, jouant  des ef fe ts  de br i l l ance du br onze .  Une f igure fémin i ne nue appar a î t  par  
in ter mi t t ence . Réi ncarnat ion  des  mo dèl es  qu i  ont  pos é pour  Bour del l e  en  ces l ieux  m êm es ,  
e l le  éc l a i re  l es  s cu l ptures ,  l es  ef f l eur e.  So us so n reg ar d et  à so n contac t ,  e l l es  sem blent  
pa l p i t er  et  s ’an im er ,  per dant  de  leur  po ids  et  de l eur  m atér i a l i t é ,  pour  s ’éve i l l er  t e ls  des  
spect r es .  Le  pass é et  le  prés en t  s e con j uguent  e t  s e fondent  en  des  im ag es i ncer t a ines  et  
fug i t i v es  qu i  ont  l ’ i ns t ab i l i t é  et  l ’ indécis io n du rêve ,  ex erçan t  sur  le  s pectat eur  leur  charm e  
enchanteur .  
  A l a  l i s ièr e du  song e , ces  im ag es d ’Ange  Lecci a s ont  d’un l y r i s me  di scr et .  E l les  
rem ett ent  en jeu la  capaci t é de l ’œuvre de Bour del le  à nous émouvo i r ,  et  pu is ent  à l ’ énerg ie  
et  à la  tens ion qu i  l ’ i nnervent .  En o f f ran t  une l ec ture  reno uvel ée ,  à rebours  de l a  v i s ion  
héro ï que qu i  a pu  co nt r i buer  à l es  me t t r e à d i s tance,  e l l es  en r éact i vent  l es  v i r t ua l i tés  
imag i na i r es .  
 
Ang e Lecci a a souhai t é i nv i ter  à s es  cô tés  l es  ar t i s tes  en  rés idence  au  Pav i l lon  s é l ec t ionnés  
ce t te  année  :  Pedro  B arat e i ro ,  Emm a Duso ng, I sa Gr i es e,  Lou is e Her vé  et  Ch loé  M ai l le t ,  
Mat teo  Rubbi ,  Ax e l  St r as chno y,  I r i s  Tou l i atou ,  Gi l l es  Tou tevo ix  a in s i  que Chr is t i an  M er lh io t ,  
leur  r es pons ab le pédagog i que. Labor ato i r e de créat io n du Pal a is  de Tokyo , ce l ieu  de  
par tag e, d’échanges et  de débats  dont  Ange Lecci a es t  le  d i rect eur ,  a pour  o bject i f  de  
t rava i l l er  ensem ble s ur  un pro j et  com mun , en co l l abor at io n avec des par t enai r es  extér i eur s .  
Dans ce con tex te ,  l es  ar t i s tes  o nt  i n ter rog é , chacun s e lon s a d is c ip l in e,  l a  no t ion d’at e l i er ,  et  
ce que ce l l e-c i  r eco uvr e au jour d’hu i  de pra t iques ,  reno uant  a i ns i  avec l a  vo ca t ion o r ig ine l l e  
du  mus ée o ù Bo urdel l e  o euvra  s a v i e dur ant .  
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Texte du catalogue de l’exposition 
 
Fabien Danesi 
SANS TITRE (AU REVOIR MONSIEUR BOURDELLE) 
 
«Ce t te sensa t ion que l ’ ess ent i e l  de l ’œuvre s e perdai t  quel que par t ,  de son l i eu  de  
produc t ion ( l ’ at e l i er )  à  so n l ieu  de co nsom mat ion ( l ’e xpos i t io n ) ,  m e pouss a ext r êm em ent  tô t  à  
me poser  l e  pro bl èm e et  l a  s ign i f i cat ion de l a  p l ace de l ’œuvre .  Je com pr is  un peu p l us  t ard  
que ce qu i  s e perdai t ,  ce qu i  d is par a iss a i t  l e  p lu s  sûrem ent ,  c ’é ta i t  la  réa l i t é  de l ’œ uvr e,  s a 
“vér i té” ,  c’es t- à- d i re son r appor t  avec son  au teu r  d’une par t ,  m ais  auss i  avec son l i eu  de 
créat io n,  l ’ ate l ier .  L i eu qu i  génér a lement  ent r em êl e t r avaux f in is ,  t r avaux en cours ,  t r avaux à  
jam ais  i nachevés ,  es qu is ses ,  et c.  Toutes  ces t races  v i s ib les  s im u l t aném ent  perm et t an t  une  
com préhens ion de l ’œuvr e en cours  que l e  musée ét e in t  déf in i t i v em en t  dans son dés i r  
d’“ i ns t a l l er ” .  Ne par l e- t -o n pas  d ’a i l l eurs  de  p lu s  en p lus  d ’“ ins ta l la t ions”  au  l ieu  
d’“ expos i t ions”  ?  Et  ce qu i  s ’ ins ta l l e  n ’es t- i l  pas  p rêt  de s ’ét abl i r  ? »  

Danie l  B uren,  décembr e  1970 –  janv i er  1971 

 
L’atel ier exposé 
Aujour d ’hu i  que l ’ ins ta l l a t io n est  devenue  un l i eu  comm un  de l a  cr éa t ion  p l as t ique ,  r e l i r e  ces  
quelques réf l ex ions de Dan ie l  Bur en datan t  du  tout  début  des années 1970 perm et  de 
prendr e un peu  de r ecu l  à l ’ égar d  de l a  s i tuat io n ac tue l le .  Pour tant ,  l a  quest io n de  s avo i r  s i  
l ’ar t  contem por a in  s ’es t  établ i  ne par a î t  p lus  devo i r  êt re posée de façon auss i  f ront a l e,  dans 
la  m esur e o ù le  pr i nc i pe de «  f i x er  s a demeur e en  un l i eu  »  ne s ’oppos e p lus  ex actement  au  
nomadis me . Le  renvo i  au  mo dèl e confo r mis t e de  l ’ ex is tence bourg eo is e que ce  verbe  
impl i quai t  –  quel ques années après  la  révo l t e de mai  1968 –  n ’es t  p lu s  auss i  a ig u.  E t  la  
cr iant e ant ino mie des avant-g ar des,  ent r e s ubver s ion e t  ins t i tu t ionnal i s at io n,  a quelque peu  
per du de s a por tée .  Au po in t  que s i  l ’é tabl i s semen t  des œuvr es  au se i n  des musées est  
devenu une  réa l i t é ,  i l  es t  nécess ai re  d ’a jouter  qu ’ i l  s e produ i t  l e  p lus  souvent  s ur  un  mo de  
précai re .  Co mm e s i  l es  r èg les  du jeu ava i ent  changé , sans que l ’on parv i enne à détermi ner  
avec  préc is io n l e  nouveau  pro toco l e  en usag e . 
 A ins i ,  po ur  de nom breus es pr at i ques,  l ’a te l ier  ne se d is t ing ue p lus  de l ’es pace  
d’ex pos i t io n avec autant  de net tet é que l ’ écr i va i t  Dan ie l  B uren :  «  Ou b ien l ’œuvr e est  dans  
son l ieu  propr e ,  l ’ ate l ier ,  et  n ’a pas l ieu  (po ur  le  publ i c ) ,  ou b i en e l le  s e t rouve dans un  
endro i t  qu i  n ’es t  pas son l i eu ,  et  a lo rs  a l i eu  ( pour  le  publ i c ) 1 .  »  Ce t  éno ncé t i r a i t  sa fo r ce de  
son par ado xe , en ins is tant  s ur  l ’ iden t i t é i r r éduc t ib le m ais  cependant  co nt r ar iée ent r e l ’œuvr e  
et  son es pace de concep t ion .  Le t rans fer t  d ’un  l ieu  à un aut r e en t ra î na i t  une per t e :  i l  
indu i sa i t  une fo rm e de ré i f i cat ion ,  po ur  repr endre le  vo cabu la i r e rom ant i co-m arx i s te qu i  ét a i t  
sa i l l ant  dans  les  années  1960 et  1970 . Par e i l l e  l ec ture  par t i c i pa i t  en ef fet  de l a  cr i t i que du  
whi te cube  com me espace de neu t ra l i sa t ion ,  coupant  la  créat io n de ses  im pl icat io ns  
concrèt es .  La déco nst ruct io n de la  r eprésen ta t ion  cont inua i t  sous ces dehors  analy t iques e t ,  
avec  e l le ,  l a  ten ta t i ve d’ invest i r  l e  r ée l .  De no s jou rs ,  ce t t e approche  n ’es t  p lus  vér i t ab lement  
t ransgr ess i ve,  tant  l es  d is pos i t i f s  i n  s i tu  s e son t  mul t i p l i és .  La créat io n ar t i s t i que est  une 
af fa i r e de con tex te  –  e t  e l le  cher che  de man ièr e f réquente  à t rava i l l er  avec s es  en tours ,  que  
ce so i t  s ur  un p l an cu l tu r e l ,  so c i a l  ou po l i t i que.  De ce po in t  de vue ,  l ’œuvr e n ’a p l us  
imm anquabl em ent  un  l i eu  «  propr e » ,  spéc i f ique ,  qu i  ser a i t  ce lu i  de  la  pro duct io n –  à l ’ écar t  
de s on cadre de pr és entat io n.  Les  esthé t iques par t ic i pat i ves  qu i  accor dent  l e  pr im at  au  
spectat eur  t émo ig nent  a i ns i  en faveur  d ’une réduct ion de l ’ écar t  ent r e l ’ at e l i er  pr i vé et  
l ’espace  publ i c .  Depu is  ses  ar rang em en ts  d ’obj ets  in i t i és  dans  l es  années  1980,  Ange  Lecci a  
s ’emp lo ie à invest i r  les  espaces d’ex pos i t ion  avec des créat io ns qu i  font  écho à  
l ’env i ro nnement  dans l eque l  ce l l es- c i  s ’ ins cr iven t .  Son ut i l i s at io n de l a  v idéo  l ’a  amené à  
réa l i ser  de nom br eus es œuvr es  s ur  le  s i t e m êm e de leur  mons t ra t ion ou en r éfér ence à l u i .  
Son f i l m,  tourné à l a  s u i t e de l ’ in v i t at io n du  mus ée  Bour del le ,  s e p lace dans ce t te  
pers pec t ive .  Par  cont r e ,  i l  es t  peut -êt r e p l us  i nat t endu que Lecci a a i t  pro f i t é  de cet t e 
occas io n pour  conv ier  l es  rés ident s  du Pav i l lon ,  dont  i l  es t  le  d i r ect eur ,  à par t ic iper  à s a  
man i f es t at io n.  Le Pav i l lo n  est  l e  labora to i re  de créat io n du Pala i s  de  Tokyo  qu i  accuei l l e  
chaque année une d iza ine de j eunes ar t i s tes ,  en  provenance du monde en t ier ,  a f i n  de l eur  
donner  la  po ss i b i l i t é  de se co nf ronter  à d ’aut res  p rat i ques,  de m ul t i p l ier  l es  rencon t res  et  les  
échang es , en vue d’enr i ch i r  leur  ex pér i ence. Organ isée génér a lement  au tour  de t ro is  pro j ets  
annuels ,  cet te un i t é pédagog i que n ’est  pas à pro prem ent  par l er  une s t r ucture  
d’ens eignem en t ,  s i  l ’o n entend par  là  la  t r ans mis s ion un i l atér a l e de savo i rs  ou l ’ acqu i s i t ion  
de t echn i ques s péci f i ques.  L ’appr ent i ssag e prend  ic i  une fo rme beaucoup pl us  soupl e et  es t  
d i rect em ent  l i é  à ce que cet t e p l at e- fo rm e de pr oduct ion appor t e sur  l e  p lan de l a  mis e en 
par tag e des  d i f f érents  par cours  réun is .   
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 D’év idence, no us ne somm es plus  au t em ps où Anto ine Bour del l e  prodig uai t  ses  cours  
à l ’Académie de l a  Gr ande Chaumi èr e.  De 1909 à  1929, au cœur  du quar t i er  Montparnasse ,  
le  s cu l pt eur  pro fessa  ses  l eço ns devant  un par t er re de j eunes ar t i s tes ,  parmi  l es quels  o n 
peut  c i ter  l es  mo dernes Al ber to  Giacom et t i ,  Ge rmaine R i ch i er  ou M ar ia Hel ena V i e i r a da 
Si l va .  La t r adi t ion ét a i t  encore pour  le  scu lpt eur  une au to r i t é  e t  le  t rava i l  de l a  s t at ua i r e  
pouvai t  ê t re  mis  en r e la t ion avec l ’ar ch i tectu re –  s ig ne  t ang i b le  d ’un goû t  pour  l a  
monum en ta l i té .  «  Quand un m aço n veu t  loger  l ’hom m e, vo ic i  co mm ent  i l  s ’ y  prend ,  
rem arquai t - i l  lo rs  de sa s éance du 22  décembr e 1 911. I l  song e à la  quant i t é d ’es pace et  d ’a i r  
et  de lumi ère qu ’ i l  f aut  pour  ce lu i  que s a bât i sse abr i t era .  I l  m esur e tout  son t r ava i l  à  
l ’h armoni e de l ’o rg an is me  humai n .  I l  n ’a j us t e pas l a  m aiso n com me un  t a i l l eur  d’habi t s  a jus te  
un vêtement .  I l  n ’enser r e pas dans les  murs  l es  mouvements  de l ’ê t re hum ain .  [… ]  La  
s tat ua i r e ,  par  la  f igure hum aine,  const r u i t  le  log i s  de l ’ es pr i t  et  de l ’ âm e hum aine ,  et  p lus  
ce t te  âm e et  cet  espr i t  so nt  beaux ,  et  p l us  le  contenant  s ’ y  do i t  s ’adapter  . 2  »   

 Une t e l l e  c i t at ion  n ’a pas pour  bu t  d ’ét abl i r  un par a l l è le  fo rcé ent r e l ’a te l i er  de 
Bourdel l e  et  une ce l l u le  expér im en ta l e com me l e  Pav i l lon ,  sous pré tex te  que  l e  premier  –  
dans s a fo rm e mus éi f iée –  accuei l l er a i t  l e  second . D’un débu t  de s ièc l e à l ’ au t re ,  l ’é ter n i t é 
par a î t  avo i r  ét é déf in i t i v em ent  écar t ée au pro f i t  du deven i r  et  de l ’ évo l u t ion constan te des 
procédur es  p l as t iques .  M ais  ces  quel ques r éf lex i ons de l ’ ar t i s te académi que perm et t en t  de  
sou l igner  que le  co ntext e de ce t t e ex pos i t io n n ’est  pas nécessai r em en t  fac i le  à négo cier .  S i  
Gio vann i  L is t a écr iva i t  récemm en t  que «  l ’œuvr e de Bourdel l e  appara î t  com me une dém ar che 
fa isant  in t égr a lement  par t i e  de la  modern i té ,  en ce sens qu ’e l le  ét a i t  dét ermi née à conci l i er  
innovat io n fo rmel le  et  ex pres s iv i té m oderne à l ’ in t ér ieur  de l a  g rande t r adi t ion de l ’ ar t ,  c ’es t-
à-d i r e à s auver  l ’es sen t ie l  co nt r e l e  fo rm al is me  des avant-g ar des  

3» ,  i l  dem eur e que l es  
p ièces du s cu l pt eur  t émo ig nent  de l a  per manence des s u je ts  m ytho log iques  ou l i t tér a i r es ,  à  
une époque  où l a  mo dern i t é af f i rm ai t  avec fo r ce la  nécess i t é de dé l a iss er  l ’ ins pi r at ion  
he l l én is t ique au pro f i t  d’un ancrag e dans le  pr ésent  sans no bl ess e de l a  soci ét é indust r i e l le .  
I l  ne s ’ag i t  donc pas d ’é luder  ce t t e ambig u ï t é et  de jo uer  l a  so lu t ion de cont i nu i t é.  B ien que  
la  postmodern i té a i t  amené  à r e l at i v is er  l es  ruptur es  h is to r i ques des avant-g ar des ,  cer ta ines  
d is t i nc t ions r es t en t  larg em en t  va l abl es .  E t  l e  musée Bour del le  ne  saura i t  donc ê t re r édu i t  à l a  
neut r a l i té  de s es  c im ais es  b l anches dévo lues à l a  créat io n ac tue l le .  À ce  t i t r e,  l ’ ex pos i t ion «  
Ang e Leccia et  le  Pav i l lo n  »  per me t  de reposer  l a  quest ion de Bur en concernan t  la  p lace  de  
l ’œuvr e –  e t  p lus  préc is ém ent  des modal i t és  de  so n in ter ac t ion  avec  l ’ es pace qu i  l a  r eço i t .  

 
Une contemporanéité sensible  
Le f i lm Anto ine Bour de l le  r éa l i sé par  Ange Leccia in s ta l le  une pas ser e l l e  ent r e l ’ at e l i er  
(conver t i  en s a l l e  de montag e)  et  l ’ espace  d ’exh ib i t io n (mo di f i é  en s a l l e  de  pro j ect ion ) ,  en  
montr ant  son i nvest ig at io n dans l e  m usée ho monyme, ouver t  depu i s  1949 . I l  t race l a  
rencont r e en t re l es  p ièces mass i ves  du s cu l pt eur  e t  la  t echn i que de repro duc t ion  
c iném atogr aph ique , apparue  en  1895, l ’ année  où  Bourdel l e  s ’ét a i t  eng ag é dans le  chan t ier  
pour  un Mo num ent  aux co mbat t an ts  et  défenseurs  du Tar n-e t- Garo nne de 1870-1871 .  S i  ce  
der n ier  f i t  us age de la  photogr aph ie dans son t rava i l  4 ,  i l  es t  p lus  d i f f ic i l e  de connaî t re le  rô l e 
occupé par  le  c iném a. Dans un ar t ic le  récent ,  Th ier ry  Duf r êne évo que les  r épo ns es du  
scu l pt eur  à une enquête de la  revue Le F i l m ,  dat ée de janv i er  1920, sur  l ’ u t i l i té  du médium  
f i lm ique pour  l es  ar t i s t es .  Bourdel l e  en fa i t  un in s t rum ent  af in  d’éduquer  l es  fou l es ,  tout  en  
sou l ignant  s a pu is sance de propag ande . Et  i l  i ns is t e s ur  l ’ag r andis sement  des cr éat ions  
qu ’une te l l e  t echn i que per met  5 .   
 Du côté de  Lecci a,  le  c iném a est  un  moyen  ex p l ic i t e  de  se  réappro pr i er  l ’œuvre  de  
Bourdel l e .  Son f i l m esqu iss e une f i c t ion o ù sa s tat ua i r e dev i ent  s pec tat r i ce de s a propr e  
imag e,  à  l a  faveur  d ’une p long ée dans l ’o bs cur i t é des s a l l es  du  musée et  de ses  réser ves .  
Seu l  un f a is ceau  lumineux  t raverse  cet  espace  opaque et  t rans fo rm e l es  cr éa t ions  
anthro po morphes  en  s i lho uet tes  fan tom at i ques .  Les  v isag es des s cu l ptur es  absor bent  cet te  
pro ject io n qu i  les  me t  en mouvem en t .  E l les  so nt  l es  t émo ins  de cet t e pu iss ance mach i n ique  
dont  e l le s  ava i ent  é té  re lat i vem ent  prés ervées  jus qu’à présent .  
 Ce n ’est  pas l a  premi ère fo i s  qu’Ang e Lecc ia f i l me des g roupes s cu l pt és .  En  1981-
1983, lo rs  de sa r és i dence à l ’académi e de Fr ance à Rom e, i l  ava i t  par couru l e  dédal e des  
jard i ns  de  la  v i l l a  M édic i s  po ur  y  enr eg is t rer  l es  f i gures  f ig ées d ’un i déa l  ant i que appar t enant  
au pass é.  So us l e  mar br e f ro i d,  i l  ava i t  gue t t é néanmoi ns  l es  pa l p i t at ions  d ’une  chai r  
fant asm agor i que que la  camér a ava i t  f in i  par  fa i re  surg i r  dans l ’ épaiss eur  de l a  t rame de s es  
imag es . En f i lm an t  à nouveau en v idéo  s es pro j ec t ions super- hu i t ,  Lecci a ava i t  sa i s i  sous l a  
fo rme de bat t em ent s  lumineux l es  mar ques v i brantes  d ’un souf f le  de v ie .  Les  Nio bides et  
aut r es  dées ses  s ’ét a i ent  an im ées  dans  la  pers pec t ive de  fa i r e co ïnc ider  l es  dés i rs  et  la  
réa l i té .  E l les  évoquai en t  l e  re tour  à la  sur f ace d’un mo nde eng lo ut i  dont  le  s ens s ’ét a i t  
évanou i .  Comm e l ’écr i t  J ean- Lou is  Schefer ,  «  la  s ign i f icat io n n ’est  pas quel que chos e que  
l ’ im age expr im e ou véh i cu l e ,  p lus  cer t a i nemen t  une ar t i cu l at ion qu i  se per d en e l le .  Force est  
b ien encor e une fo is  de co nstat er  qu’e l l e  es t  un  mi ro i r  obscur c i  que nous t end l ’ h is to i r e –  
l ’h is to i re  de l ’ ar t  co l l ec t ionne des messag es  d i sparus ,  des d is pos i t i f s  a l légor i ques  devenus  
i l l i s ib l es  6» .  
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 C’est  cet t e i l l i s ib i l i t é ,  ce t t e par t  cr yp t ique ,  qu i  a  per mis  à Ang e Lecci a d’ i nvest i r  les  
réser ves  du mus ée Bour del le  et  d’arpen ter  l es  sombr es es paces où sont  en t repos ées les  
œuvr es  du scu lp teur .  À r evers  de la  cro yance en des va leurs  in t em pore l les  is sues de la  Gr èce  
o r ig ine l l e  e t  d ’une g r andeur  épique qu i  r e jo ign i t  par fo is  l e  nat iona l i s me l e p lus  ét ro i t ,  l a  
déam bul at io n ramène ces œuvr es  à une inqu i étude que l eur  g lo i re pass ée ne parv ient  pas à  
at t énuer .  Mag n i f iées  dans les  sa l l es  d’ex pos i t ion,  l es  s cu l ptur es  dev iennent  i c i  des  
manutent ionna i res  de bronze :  leur  ét i quet t e d ’ i dent i f i cat ion appor t e une cer t a ine t r i v i a l i t é ,  
tout  en l es  m étamor phos ant  en secr ets  es c laves de la  nu i t .  Dans l a  pro mis cu i t é du dépôt ,  l es  
p ièces appara iss ent  co mm e une  f rag i l e  arm ée  s ans o r dre .  Le chaos  qu i  s em bl e y  rég ner  –  
sous l ’ e f fe t  de l a  camér a en mo uvem ent  –  t radu i t  une pu iss ante énerg ie que l e  pro ject eur  
lumineux v ient  redoubl er .  La découpe qu ’ i l  crée su r  les  l ignes s inueuses des mo dèles  dess ine  
une veduta  s ans aven i r ,  aut r em en t  d i t ,  une  ouver tur e s ur  l ’o pac i té  de ces cor ps  
én igm at i ques .  I l  ne s ’ag i t  pas  de r echer cher  un sym bo l is me t ranspar ent ,  m ais  de donner  à  
vo i r  une ins tabi l i té ,  p l e inem ent  s ens i b l e dans les  t rave l l i ngs  au ra l en t i  qu i  g l i ss en t  du net  au  
f lou de  façon  a l ter née .   
 Comm e dans l a  p lupar t  des f i lms de Lecci a ,  l ’ im age est  une mat ièr e.  C ’est  une  
subs tance qu i  eng ag e l ’ensem ble  des sens,  e t  non s im pl em ent  l ’œi l .  Cet t e d i mens ion  
hapt i que s ’o bs erve à t raver s  le  t r a i t em ent  aquat i que des p lans :  i c i ,  la  l i qu i d i t é des cho ses  
enr eg is t r ées  peu t  sur pr endre ,  ét ant  donné  leur  caractère habi t ue l lement  in er t e .  M ais  ce 
f lo t temen t  des i mag es est  une façon de r endr e à l eur  ag i t at io n toutes  l es  pens ées et  
émot io ns qu i  adv iennent  f ace aux œuvr es .  Par e i l l e  p long ée  dans  les  eaux t ro ubl an tes  de l a  
psyché  es t  à com pr endre com me une esthét ique du s pectat eur .  E l l e  t ent e de t en i r  dans un  
mêm e é l an à prox imi té et  d i s tance l es  s cu l ptures  obs ervées .  À prox i mi t é,  car  l a  co ns is t ance 
de l ’ es pace  f i lm i que l i e  ce qu i  r egar de e t  ce qu i  es t  r egar dé. À d is tance, car  cet t e même 
dens i t é spat i a l e accen tue le  pr inc ipe d’une l ab i l i t é  des chos es .  La s tat ua i r e appar a î t  
insa i s iss abl e ,  à l ’ i mag e du cheval  que le  f lo t  lumineux en t ra î ne dans un ga lo p f rénét i que  
autant  qu ’engo urd i .  
 À ce t i t r e,  Anto ine Bo urdel l e  réact i ve l ’œuvr e du s cu l pt eur  et  en donne  une  
in ter pr éta t ion p las t ique qu i  lu i  co nfèr e une aur a .  Se lon Wa l ter  B en j ami n,  cet te no t ion se  
déf i n iss a i t  com me «  une s ing u l ièr e t r am e de temps et  d ’es pace :  appar i t ion un ique d ’un  
lo in ta in  –  s i  pro che  so i t - i l  

7 » .   
 La do ubl e co nt radi ct io n veut  que , là ,  ce so i t  le  m édi um c inématograph i que qu i  charg e 
les  p i èces en  bro nze de  cet t e aur a,  a lo r s  qu’ i l  deva i t  en  s igner  l a  per te ,  cont r a i r em ent  aux 
techn i ques p l us  t radi t ionnel l es  de reproduc t ion .  Dans son cé lèbr e ess a i ,  le  ph i loso phe 
a l lemand s péci f i a i t  d’a i l l eurs  que «  par  le  f i lm est  devenue déci s ive une qual i té  que les  Gr ecs  
n ’euss ent  s ans  do ute admis e qu ’en der n ier  l i eu  ou co mm e l a p l us  nég l ig eabl e de l ’ ar t  :  l a  
per f ec t ib i l i t é  de l ’œuvr e d ’ar t  8» .   
 Ce pr inc ipe d’une am él io r at ion de la  créat ion  esthét i que écar ta i t  la  pré tent ion à  
l ’é tern i té  e t  s ’appuyai t  sur  l a  poss i b i l i t é  d’au t res  ag encemen ts  à t r avers  l e  montage . La  
scu l ptur e ,  «  tout  d’une  p ièce  9» ,  ne s ’y  prêt a i t  guèr e .  M ais  dans l e  cas  prés en t ,  c ’es t  
l ’ensem ble de l ’œuvr e de Bourdel l e  qu i  ser t  de source aux im ages de Lecc ia .  Et  s i  la  
pré ten t ion d’un progr ès  n ’est  p l us  per t i nen te ,  i l  es t  poss i b l e de sou l ig ner  que la  r éact i va t ion  
passe par  ce t r ava i l  d’ass em bl age , de com bina iso n ent r e l es  d i f f ér entes  s cu l ptures  cho i s ies .  
De l a  sor t e,  l e  recadrag e du pro j ec teur  lumineux  pour ra i t  se do nner  pour  l a  mé taphor e de  
ce t te  nouvel le  i dent i t é qu i  l eur  es t  appor t ée  :  dans ce  théâ t re  d’o mbr es ,  l ’écr an b l anc f a i t  
a l lus io n à  la  capaci t é du c iném a de s é l ect ionner  et  d’asso ci er  des  é l ém ent s  appar tenan t  à  
une  to t a l i t é  do nt  i l s  sont  tou t  à  coup  l i bér és .  
 Assur ém en t ,  l ’œuvr e d ’Ange Lecc ia r e lève  d’une s ens ib i l i té  ro man t i que .  Le  
démembr em en t  des s cu l ptures  que per met  la  cam éra me t  l ’ accent  sur  l e  f ragm en t ,  et  no n sur  
l ’un i té g lo bale de la  pro duct ion de Bour del l e .  Face aux s ta tues,  l ’œ i l  m écan i que pré l ève l a  
p lupar t  du t em ps des v is ages qu i  m an i f es t en t  une in t ro spec t ion .  Les  pro f i l s  i mmo bi les  
dévo i l ent  une i n tér io r i té  qu i  g l i sse  au dehors  à t r avers  le  surg i ssement  d ’une f igur e f émi n ine.  
Ce modèl e –  sor t i  de l ’a te l ier  –  s ’ar r êt e ent r e les  œuvr es ,  les  touche, et  pour r a i t  pres que s e  
confondre avec e l l es .  E l l e  par tag e avec ces pers onnag es de bronze une même nudi t é qu i  la  
p lace dans un t em ps no n chrono log i que –  ce lu i  de l ’ a l l égor i e.  Cela  ne s ign i f i e  pas pour  
autant  qu’e l l e  r envo ie pr éc i sément  à l ’une de ces  va leur s  abs t ra i tes  ( et  désorm ais  désuètes )  
propr es  à l a  cu l t u re c l ass i que. E l l e  in car ne  p l u tô t  une in t ens i té ,  une o nde , ce l l e  g énér ée par  
l ’ in cons ci ent .  Co mm e l ’ écr iva i t  B en j ami n,  «  l a  natu re qu i  par l e  à l a  cam ér a es t  au t re que ce l l e  
qu i  par le  aux yeux .  Aut r e sur tou t  qu ’en ce  sens qu ’à  un  es pace cons ci em ment  ex plo ré  par  
l ’hom me s e subst i t ue  un es pace qu ’ i l  a  in cons ci emment  pénét r é  1 0  » .  
 À l ’ ét at  de ve i l l e ,  le  s pectat eur  es t  do nc in v i t é pa r  Ange Lecci a à s ’ in t rodu i re dans un  
monde o n i r ique  rég i  par  l es  af fects .  De  nos jo urs ,  ces  dern i ers  so nt  to utefo is  suspects  et  i l  
es t  r are de f a i re appel  auss i  ouver tement  au reg is t re du s ens i b l e dans l e  champ de l ’ ar t  
contem por a in .  Le d is crédi t  a  ét é jet é ,  no tamm en t  en ra ison de l a  pr is e de  consci ence des  
modes de condi t io nnem ent  so ciaux et  cu l tu r e ls  qu i  façonnent  le  ressent i .  S i  la  démar che de 
Lecci a es t  peu analy t i que –  en com par a iso n à ce l le  de Dan i e l  B uren – ,  ce n ’est  pas par ce 
qu ’ i l  pr és uppos era i t  une sor t e de pur et é des s ent imen ts  co nt r e la  f ro i de ra iso n. Son f i l m est  
un drame  pas s ionnel  abst r a i t  qu i  peut  a l l er  par fo i s  jus qu ’au pathos ,  dans  la  m esur e o ù ce t t e 
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ex pres s iv i té es t  l ’a f f i rm at io n du f lux  co nt inue l  de l ’ ex is tence :  l à  où la  man ipu la t ion des  
émot io ns par  les  médi as  en t ra î ne so uvent  l a  nécess i té de l es  r ig i d i f ier  et  par  là  m êm e de les  
s tér éotyper ,  l eur  exacer bat ion dans les  œuvres  de Lecc ia es t  une m an i ère de l eur  co nfér er  
une  f lu i d i t é,  d ’em pêcher  l eur  co mp lèt e sa i s ie .  C’est  l e  dom aine du  rav iss em ent ,  du  t r ans por t  
amour eux ,  qu i  es t  dans ce  cas s uggér é sous une  fo rme m étaphor i que,  ét r ang ère aux f ades  
romances. 
 Par  co nséquen t ,  Anto ine Bo urdel l e  ne r e lève pas de l ’ho mm age  empha t ique .  Les  
œuvr es  du s cu l pt eur  son t  le  pré tex te d’une approche c iném atogr aph ique qu i  a f f i rm e sa  
contem por ané i té  en ce que ce l l e- c i  es t ,  comm e l ’ écr i t  Gio rg io  Ag am ben, «  t r ès  préc is ém ent  
l a  r e l at ion  au temps qu i  adhèr e à  lu i  par  le  déphas age  e t  l ’ anachro n ism e 1 1  » .  
 Nu l  r etour  au pas sé dans s a prés ence som ptueus e et  r egr et t ée .  S i  l ’anachron i sm e es t  
assumé, c ’es t  en t ant  que dén i  de l ’ imm édia te té t em pore l le  qu i  nous l ier a i t  de façon l i t t ér a le  
au pr ésent .  Le décro chag e h is to r i que que Lecci a  me t  en s cène  rappel le  que l e  r endez- vous  
avec  son temps nécess i te tou jour s  de ne  pas y adhér er  ent i èrement ,  de cons erver  un r et ard :  
êt re contem por a in  im pl i que par adoxa lement  de ne  pas êt r e co nstamm en t  en accord avec son  
épo que , ce qu i  n ’a r ien  à vo i r  avec l a  nosta lg i e ou  l ’an t ic i pat ion .  «  Co ntempor a in  es t  ce l u i  qu i  
reço i t  en p l e in  v isag e le  fa i sceau des ténèbres  qu i  pro v ient  de son temps  

1 2  » .  Dans  
l ’obscur i té m us éal e ,  les  s t atues d ’Anto i ne Bour de l le  sont  ramenées à l eur  con tempor anéi t é ,  
dans la  mes ure où e l l es  sce l l ent  à t r avers  la  mém oi re les  d i f f ér en tes  s t ra tes  t em por e l l es  qu i  
const i tuent  ce  pr és ent  –  dépo urvu de  cer t i tudes.  

 
Work in progress 
Ce décal ag e t em por e l  –  synonym e de  co ntem por anéi t é –  ser a pro babl em ent  v i s ib l e  dans  l e  
pro je t  du Pav i l lon  au m us ée Bo urdel l e  qu i ,  à  l ’h eure actue l l e ,  r es t e à énoncer .  S i  la  
probl ém at i que de l ’ at e l i er  et  des process us de cr éat ion est  en jeu ,  i l  es t  encore t ro p tô t  –  au  
moment  o ù j ’écr is  ces  l ignes –  pour  savo i r  pr éc i sém ent  quel le  conf ig ura t ion pr endra  cet t e  
ex pos i t io n.  La  d i f f icu l té  es t  que l e  Pav i l lon  ne  peu t  ê t re  rédu i t  à une  fo rmul at io n conceptue l l e  
ou à une un ique pro cédur e.  Car  chaque année , cet t e s t r uc ture pr end la fo r me que lu i  
donnent  ses  r és i dents .  Cer t es ,  i l  ex i s te un g rand at e l i er -bureau au der n ier  ét age de  
l ’ar ch i tectur e néo cl ass i que du Pala i s  de  Tokyo ,  mun i  d ’o r d inat eurs ,  d’un r éseau  in t ernet ,  
d’écrans p l as ma , d ’une m ach ine à café et  d’une g r ande tabl e de réun ion o ù les  
convers at io ns co l l ect i ves  pr ennent  l e  p lus  so uvent  p lace.  Tou tefo is ,  cet  es pace ne détermine  
pas l ’ i dent i t é du l aborato i r e ar t i s t i que en r a ison de sa d im ens ion i mpersonnel le .  C ’es t  un l ieu  
qu i  n ’es t  pas ass ig né à un auteur ,  mai s  qu i  es t  exp lo i t é com me une zone neut r e de  
connex ions –  zone occupée ce t t e année par  Pedro  Bar at e i ro ,  Em ma Dusong, Is a Gr ies e ,  
Lou is e Her vé ,  Ch loé M ai l l e t ,  Mat teo  Rubbi ,  Ax e l  St r as chno y,  I r i s  Tou l i atou e t  Gi l l es  
Toutevo ix ,  sous  la  r es pons abi l i t é  pédagog ique de Chr is t ian  M er lh io t .  Tous  ces j eunes ar t i s tes  
n ’ont  pas ét é cho is i s  par  le  com miss a i r e d’ex pos i t ion pour  ven i r  i l l u s t r er  une no t ion :  i l s  ont  
ét é sé l ec t ionnés par  un ju ry  dans la  per spect ive de l eur  co l labor at ion .  Ce chang em en t  n ’es t  
pas anecdo t ique ,  pu is qu ’ i l  i mpl i que un engag em ent  com mun dans l ’o rgan is at ion de cet t e  
man i f es t at io n.  Cet te dern i èr e do i t  réun i r  leurs  d i f f érents  un i ver s ,  tou t  en parvenant  à év i ter  la  
s impl e j ux t apo s i t ion .  L ’am bi t io n est  en ef fet  de ne pas do nner  exc l us ivemen t  à  chacun  la  
l iber té  de  produ i re  une  p i èce  s ingu l i ère  –  p lu tô t  de  t rouver  un  mo de appro pr i é d ’ in t eract io n.  
 Car  l ’«  u topi e concrèt e du Pav i l lo n  1 3  »  cor r es po nd avant  tout  à l ’ é l aborat i on de ce t  
at e l ier  co l lect i f  qu i  r ess em bl e à une  in t er f ace de commun icat ion .  C ’es t  un l i eu  de  t rava i l  mai s  
auss i  de d i f fus ion ,  un l ieu  qu i  co ndu i t  à un «  r e-par t age du sens i b le  1 4  » .  À t r avers  cet t e 
ex pres s ion ,  Jacques Ranci èr e sou l igna i t  l a  po ss i b i l i t é  d’un bou l evers em ent  de la  r épar t i t ion  
habi tue l l e  de l ’ espace soci a l  –  ét ab l i  pr inc ipa l emen t  par  l e  t r ava i l .  Au jour d ’hu i ,  l ’ar t  ne 
saur a i t  ê t re cons i déré b ien sûr  à l ’écar t  du rég ime des ac t iv i tés  pro fess ionnel l es  et  des  
c i rcu i ts  économi ques .  Pour  autan t ,  ce constat  ne  suppos e pas le  ver rou i l l ag e de sa pos i t ion  
à un lo is i r  de luxe dépour vu d ’ im pl i cat ion .  Seu l emen t ,  cet te dern i èr e n ’o pèr e p l us  se lo n une  
hypothét i que ext ér io r i t é ,  m ais  co mm e «  une  reco mpos i t ion  du pays age  du v is i b l e,  du r appor t  
ent r e l e  fa i r e,  l ’ êt r e,  l e  vo i r  e t  le  d i r e  

1 5  » .  Dans  ces condi t ions ,  l e  Pav i l lon  est  une sor t e 
d’ar bores cence –  i mm anente au cham p de la  créat ion p l as t i que –  qu i  t ent e de dé la is ser  l e  
car ac tèr e pr i vé de l ’at e l i er  ind iv i duel  et  de redis t r ibuer  à son échel l e  les  p laces occupées  
tout  au  long  de  l ’année  par  les  r és i dents .  
 À l ’ ins tar  de l ’œuvr e de  Lecci a,  tout  y  es t  quest io n d’a i l l eurs  d ’ag encem ent  :  l es  
imag es , l es  mots  e t  l ’ensem ble  des  m atér iaux  mo ntr ent  l ’ usag e r égu l ier  d ’é léments  
préex is tants  qu i  so nt  remis  à d is pos i t ion so us de  nouvel l es  fo rm es. Ce t t e génér a l i s at ion du  
recyc l ag e à t r avers  le  déve lo ppem en t  de  la  cu l tu r e du s am pl i ng  par t ic i pe à l a  déterm ina t ion  
de  l ’ at e l i er  contem por a in  com me un  es pace v i r t ue l  de t r ans i t  à par t i r  duquel  de  no mbr eus es  
données c i rcu lent  s ans  h i érar ch i e.  Les  échang es  ent r e l es  r és i dents  s ’ i ns cr ivent  dans  ces  
process us rh izo mi ques où les  per mutat ions,  var i a t ions  et  aut r es  co nvers ions de docum ents  
serven t  à l a  r éa l i sa t ion des œuvr es ,  co mm e on  peut  l e  vo i r  dans les  doubl es  pag es du  
ca ta log ue  réa l i s ées par  l es  ar t i s t es  du Pav i l lon .  
 I l  ne s ’ag i t  pas  po ur  autant  de l a is ser  pens er  que la  d im ens ion m atér i e l le  de l ’ at e l i er  
aur a i t  co m plè tement  d isparu .  Lo i n  s ’en f aut .  A ins i ,  Pedro  Bar at e i ro  évo que- t- i l  l es  d i f f icu l t és  
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à obten i r  un l ieu  de créat io n quand, no tamm ent ,  la  bu l l e  écono mique de l ’ immo bi l i er  ( pas  
encore  éc l atée en  dépi t  de l a  cr is e f i nanci èr e)  r end o nér eux  chaque mètre  car r é.  Le  papi er  
f ro issé sur  lequel  le  d ia log ue est  im pr im é renvo ie à ces g randes feu i l l es  b l anches ch i f fonnées  
qu ’ i l  d is pos e par fo is  dans  le  mi l i eu  ur ba i n ,  co m me l a mar que d’une inex ac t i tude ent r e l e  
ter r i to i r e et  s a car te ,  le  s igne d ’une en t ropi e dans le  t ro p- ple i n  du rée l ,  le  t rou que la  
créat io n p l as t ique peut  cont i nuer  à g énér er  au  se in  des apparences (Sans t i t re ,  2005 ) .  
L ’espace  im ag ina i re  ne s aur a i t  su f f i re ,  com me le  no te auss i  Is a Gr i es e,  do nt  l e  t r ava i l  de  
s ty l i s te i m pl ique norm alement  l a  créat ion de co l lec t ions de vêt em ent s .  En l ’abs ence de  
mach ines à co udr e so ph i s t i quées ,  s a pr at i que est  en suspens ion –  une s i tuat ion qu i  ne peut  
êt re  raba t tue un iquement  sur  un échec :  dans l ’ at t ent e ,  e l l e  écr i t  de cour t s  t ex t es ,  par fo is  
des chansons , qu i  s e charg ent  d ’un vécu quas i  o bs ess ionnel  dû à l ’ im press ion de tourner  en  
rond . Au Pav i l lon ,  l ’ ennu i  n ’es t  jama is  à dén ig re r ,  car  i l  peut  ent r er  dans le  pro cessus  de  
créat io n… Emm a Dusong chante ég alement  :  des  m em ento  mor i  de pet i t e f i l l e ,  h is to i res  
f rag i les  e t  v io l en tes ,  qu i  so r t ent  de s a t êt e e t  s ’accrochent  à s a l angue.  Les mo ts  s e 
dé tachent  dé l icat em ent  de s a bouche pour  po in t e r  au cœur  les  agr ess io ns que l ’on s ’ in f l ig e.  
C’est  là  souvent  une man ièr e de négo ci er  avec ses  pro pr es  con t radi ct ions .  M ais  pour  
l ’occas ion ,  e l l e  nous mon tre l ’ une de ses  l i s t es  do nt  e l l e  rem pl i t  s es  carnets .  En vrac ,  tâches  
quot i d i ennes et  pro je ts  en co urs  s e succèden t ,  a in s i  que tou tes  les  act ions à ne pas o mett re ,  
b ien qu’e l l e  a i t  détour né l e  pr inc ipe du po st- i t  en écr i vant  s ur  ce dern i er  une chose  
impor t an te à se r appeler  :  oubl ier  (Se souven i r  d’o ubl i er ,  2008 ) .  Les  phr ases s ’échappent  
tout  aut ant  de l a  r at iona l i t é  co er c i t i ve avec  Gi l l es  Tou tevo ix ,  qu i  répond à ce t t e 
probl ém at i que  de l ’ at e l ier  en photogr aph i ant  l e  s t udio  ut i l i sé  po ur  so n montage  d’ i mag es  où  
un écran de t é l év i s ion pr end un aspect  t rès  tact i l e .  Recouver t  de cou lur es  de pei n tur e sur  sa  
face ar r i ère  –  en r éf érence au  t rava i l  du  t em ps su r  les  bas- r e l i e fs  en  bro nze v is i b l e dans  les  
jard i ns  du musée Bour del le  – ,  l e  pos te montr e des v is ag es qu i  s ’é l ec t r i s ent  comm e sous 
l ’e f f et  d’une m émoi r e ha l lu c inée.  Le mus ée Bour del le  es t  encor e présen t  en f i l ig r ane dans la  
propo s i t ion  d ’ I r i s  Tou l i atou  qu i  prépar e r égu l i èr emen t  s es  expo s i t ions  en publ iant  un pet i t  
f anz i ne ,  The E levato r .  Ce dern i er  r éun i t  des im ag es aux so urces mul t i p l es  autour  d ’un  mot i f ,  
dans une sor t e de fo rm al is me po p, qu i  jo ue s ur  les  résonances que l es  i l l u s t r at ions  act iven t  à  
t ravers  l eur  accumul at ion .  Face aux scu lp tures  de  Bourdel l e ,  l a  quest ion de l ’ échel le  et  de la  
monum en ta l i té  s ’es t  v i te  i mpos ée. Le co loss e de Rhodes in t er pe l le  l e  mont  R ushmore ,  t and is  
que le  Mo num en t  à l a  T ro is i èm e I n ter na t ionale  ( ou Tour  Tat l in e )  cro i se l e  g r and dô me que 
Hi t l er  r êva i t  de fa i re édi f ier  par  Al ber t  Speer  à B er l in .  Pr és enté par  chevauchements ,  
l ’ensem ble de cet t e ico nograph i e es t  v is i b le s ur  un fond j aune o rangé qu i  appor te une touche  
de  s c ience- f ic t ion à  ces pro j ets  souvent  non r éa l i sés ,  com me le  cénotaphe en hom mag e à 
Isaac Newton dess i né par  Ét i enne- Lou is  Bou l ée  en 1784. C’es t  tou jours  dans un rés eau 
h is to r i que s er ré  qu ’évo l uent  Lo u is e Her vé et  Ch loé Mai l le t .  Fonda t r ices  en  2001 de l ’ I I I I  
( In t ernat ional  Ins t i tu t e fo r  Impor t an t  I t em s) ,  l es  deux ar t i s t es  o nt  dé j à réa l i s é Ce que nous  
savo ns  (2006 )  et  Un pro j et  im por t ant  (2008 ) ,  deux f i lms de pseudo- ant ic i pat ion dont  la  
sobr i été  e t  l e  détachem ent  connai ssent  une i r on ie é l égante .  Sous couver t  de r aco nter  
l ’h is to i re du quar t i er  Mon tparnass e où s e t rouve l e  mus ée Bour del le ,  Hervé et  M ai l l e t  l i ent  i c i  
p lus i eurs  perso nnages , r ée ls  ou  de f i c t io n,  co mm e l e c inéas te  Georg es Mé l iès ,  l a  veuve du  
scu l pt eur ,  C l éo pât r e Sevastos-Bo urdel l e ,  le  pe in t r e Po l donsk i  e t  le  g roupe de pop am ér i ca i n ,  
Devo . Cet t e façon de pro céder  par  assoc iat ions  t our  à tour  s ér i eus es et  lou fo ques am ène à  
la  co nst i tu t io n d ’une g éograph ie menta le dont  la  c lar té et  l a  préc is io n ne cachent  pas une  
d is crèt e exubérance. Les r epèr es  t r acés sur  l e  p l an de Par is  des années 1930 s ’amus en t  de  
l ’écou l em en t  du temps h i s to r i que pour  en t re l acer  des épi sodes  –  cer t a in s  r eco nst i t ués  –  
qu ’une pens ée  s c ient i f i que,  adepte  de l a  c l ass i f ica t ion ,  s era i t  ten tée de s épar er .  Par e i l  
té l esco page  est  v is i b l e dans la  pro pos i t ion de  Ma t t eo  R ubbi ,  qu i  co mbi ne  un  t ex t e de 
V incenzo Lat ron i co  et  so n t ra i tement  g raph i que , réa l i sé par  Santo  To lone, avec une imag e  
ext r a i t e d ’un dess in  an i mé des années 1930 . M an i ère de sou l igner  que sa pra t i que ne s e  
conço i t  pas aut r em ent  qu ’à t r avers  des coopér at ions.  La po ét i que de  Rubbi  es t  l i ée  à  
l ’ag r ég at  des énerg i es ,  au t r acé de para l lè l es  ent r e les  mondes mi cros copi que et  
macrosco pi que,  à l ’ i mag e de  sa  per fo rm ance  in t i t u lée Sis t em a so l ar e  (2008 )  dans laquel l e  l es  
par t ic i pants  é ta i en t  in v i t és  à prendr e l a  p l ace des p lanè tes  sur  un schém a du  système  so l a i re  
inscr i t  au so l  e t  boug er  s e lon leur  mouvem ent  de  ro t at ion .  Dans l a  r epr is e du t ex te de  
Lat ron ico ,  les  t r i ang l es  s em blent  jus t emen t  f lo t te r  dans un es pace in t ers t e l la i re e t  dés igner  
des l ignes  de fu i te  aut r es  que t er r es t r es .  Cet t e ouver tur e de  l ’ es pace s e r et rouve dans l e  
t ra i t em ent  chrom at i que de la  doubl e page de Ch r is t ian  Mer lh io t ,  qu i  a cho is i  d ’évo quer  la  
quest ion de l ’ at e l i er  en pr é levant  quelques phr ases de Vass i l i  Kand insk y,  t i r ées  de s es  
réf lex ions in t i tu l ées  Du sp i r i tue l  dans l ’ ar t ,  et  dans la  pe i n tur e en par t i cu l i er ,  que le  pe in t r e  
publ i a  en décembr e 1911, peu de temps après  avo i r  pr is  le  chemin de l ’abs t ract ion .  Cet  
ouvrag e s erv i t  de base à son enseig nement  au B auhaus de 1922 à 1933. L ’ex t r a i t  t ra i te des 
ef fets  psycho log iques  de  deux  co u l eurs  pr i m ai res ,  le  j aune et  le  b leu ,  et  de  leur  
com plémenta i re ,  l e  ver t .  L ’ef facem ent  progr es s i f  des  mots  vers  le  cent r e de ce t t e 
com pos i t io n susci te une  pro fondeur  en g u ise  de bande- annonce de l a  l ec tur e que  M er lh io t  
com pte enr eg is t r er  dans l e  cadr e de l ’ ex pos i t io n.  Quant  à Ax el  St r as chno y,  l e  redoublement  
de sa doubl e pag e par  l e  b ia is  de l a  photograph i e d i t  à lu i  s eu l  que l a  mis e en abym e est  l e  
moteur  de s a pr at i que .  Openi ng  (2008 ) ,  qu i  cor r es pond au cata logue de to us l es  t r avaux qu ’ i l  
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a eng ag és depu is  2005, es t  en fa i t  un énorm e l i v re qu i  s e pr end po ur  su j et .  À t r avers  t ro is  
réc i ts  s uccincts ,  son tex te  ind i que quant  à  lu i  la  d is t ance ent r e l a  r éa l i t é  phys i que des 
œuvr es  et  l eur  r epro duct io n,  de m êm e que l es  er reurs  d ’ in ter pr éta t ion qu i  peuven t  êt r e  
eng endrées .  Dans ce cas,  l a  ré f l ex i v i t é  n ’es t  p lu s  une fo rm e s t abl e de vér i té ,  m ais  ent r a îne 
un cer ta i n  ver t ige  in te l lectue l  qu i  ne  par v ient  pas  à  se  r assur er .  

 Tout  co mm e l ’ écr i t  ce tex te .  Cet te inqu i étude peut  ê t re ex pl i quée en par t ie  à t r avers  
l ’ idée que l e  mus ée n’appar a î t  p lus  de no s jours  comm e un es pace mess ian i que , l e  l i eu  –  
face à  l ’ h is to i r e –  de l ’ apr ès ,  où chaque chose  occupe sa p l ace ( paradis i aque )  s e lon un o r dre  
idéa l .  Le m usée es t  devenu un capharnaüm ter res t r e,  m arqué par  une hétérog énéi t é  
démesurée .  À cet  ég ar d,  l a  d i vers i té du Pav i l lon  re jo in t  cet  énoncé . Et  b ien que d ’un s eu l  
b loc ,  le  précéden t  paragr aphe t r adu i t  l e  caractè re p l e inem ent  épars  de cet te asso cia t ion .  
Reste à t ro uver  dans cet te d is par i té l es  po in ts  d’accro che qu i  perm et t ron t  à no t r e expo s i t ion  
sur  l ’ at e l i er  de propos er  –  s i  ce n ’es t  une cohér ence –  une f ant a is i e  t enue , une i nvent i v i t é  
r igoureuse , af in  d ’af f i rm er  que l ’ espace de la  pr oduct ion p las t i que a l l i e  le  t rava i l  et  le  j eu .  
N’ayo ns pas peur  po ur  co ncl ure de r even i r  sur  l ’ un des l i eux  com muns  de l a  mo dern i t é  :  l a  
mei l l eur e p lace de l ’ar t  es t  tou jours  ce l le  o ù on ne l ’ at tend pas.  Et  en l ’occur r ence, pour  l a  
jeune  cr éa t ion  co ntem pora i ne ,  l e  musée Bour del l e  es t  un  espace  pr iv i l ég i é.  
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«  T rue Ro mance  »  (2004 )  
«  Azé »  (2004 )  
«  St r i dura  »  (1980 )  
 

En co l labor at ion avec Domin i que Gonzalez-Fo ers ter  «  Des F i lms  à f a i re  »  (2008 ) ,  «  M alus  »  
(2005 ) ,  «  Go l d  »  (2000 ) ,  «  I l e  de Beauté  »  (1996 )  
 

C o l l e c t i o n s  p u b l i q u e s  f r a n ç a i s e s  
Cen tre  Georges  Pom pi dou , Par is ,  F r ance 
Mus ée  d ’Ar t  mo der ne  de  la  V i l l e  de  Par i s ,  Par is ,  F r ance 
 

C o l l e c t i o n s  p u b l i q u e s  é t r a n g è r e s  
Gugg enhei m New York ,  NY,  E tat s- Un is  
 

M o n o g r a p h i e s  e t  c a t a l o g u e s  d ’ e x p o s i t i o n s  p e r s o n n e l l e s  
Rencontr es  8 :  Er i c  T roncy /Ange  Lecci a /Fabi en  Danes i ,  Ed .  Imag es  Mo der nes ,  2005. 
L ’o e i l  nom ade , l a  photogr aph ie de vo yag e avec  Ang e Lecci a,  par  Fabi en Danes i ,  Is thm e  
Edi t ions ,  2005 . 
Syr i e ,  L iban , Pal es t ine ,  par  Ang e Leccia ,  Is t hm e Edi t ions ,  2005. 
Ang e Lecc ia ,  Les  é léments ,  Ed.  Musée Fesch  v i l l e  d’Aj acc io ,  2001 . 
Paci f i que,  Ang e Lecci a ,  Ed .  Les mus ées de l a  V i l l e  de Par is ,  1997 . 
V i l l a  M edic i ,  Ange  Lecci a,  Ed . Car te  Segr et e,  1996 . 
Ang e Lecc ia  W argame!  Ed . Cent r e Na t ional  d ’Ar t  Contem pora in  de Gr eno bl e,  1990. 
Ang e Lecc ia ,  Ed .  Musée de Gr eno bl e,  1986. 
Bossé Laur ence, Pagé Suzanne, Ang e Lecci a :  Séance i n ter v i ew, Mus ée d ’ar t  moderne de l a  
v i l l e  de  Par i s ,  1985. 

 
Frédéric Sanchez 
Biographie 
Né en 1966 .  V i t  à  Par is .  
I l  t r ava i l l e  le  so n depu is  1988 . 
Ses pr emi ères  cr éa t ions so nt  po ur  la  Mode :  i l  conço i t  le s  bandes sonor es  des déf i l és  
happen i ngs du créateur  be lg e Mar t i n  M arg i e la .  Au jourd ’hu i  Mi uccia  Pr ada , M ar c Jacobs e t  
Jean -Pau l  Gau l t i er ,  ent r e au t res ,  font  appel  à l u i  pour  i l l u s t r er  l eurs  déf i l és  d ’ im ag es  sonor es .  
Depu is  1998,  i l  co l labor e avec des ar t i s t es  et  t r ava i l l e  à la  concep t ion d’œuvres  
indépendantes .  I l  co nço i t  ég alement  l ’ env i ronnem ent  sonor e d ’es paces publ i cs .  I l  in t er v ient  
auss i  comm e ar r ang eur  mus ica l .  
 

«Gains bourg  2008» 
Commi ssa i re  –  Ci t é de l a  Mus ique  –  Par is  -  2008 
 

«Cast l es  In  The Ai r »  
Ins t a l l a t ion  sonor e  -  Gal er ie  Cen t ’8  Serg e Leborgne -  Par i s  -  2007 
 

Ang e Lecc ia 
Créat ion  de  la  mus ique  po ur  l e  f i l m cour t  «  La  déra i son du  Louvre  » ,  avec  Lae t i t i a  Casta  -  
2006 
 

-  200 « Ondes  v i s ib l es»  
Ins t a l l a t ion  sonor e  -  R éouver tur e de l a  Nef  du  Grand  Pal a is  -  Par is  5  
 

«La  Sal am andre»  
Ins t a l l a t ion  sonor e  -  Ex pos i t io n «  Co ntr epo i n t  »  -  Mus ée  du Louvr e  -  Par is  -  2004 
 

Lou is e Bo urgeo i s  –  «  C ’es t  l e  mur mure  de  l ’eau  qu i  chante  »  R emix  -  200 3 
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Le Pavillon 
 

Créé en 2001, l e  Pav i l lon  est  l e  labor ato i r e de  créat ion du Pala i s  de Tokyo . Accuei l l an t  
chaque  année une d iz a ine de  j eunes cr éa teur s  en  pro venance du  mo nde en t ier ,  ce t t e 
s t ruc tur e d i r ig ée par  Ang e Lecc ia es t  une p l at e- fo rme d'échanges qu i  a vocat io n à  
déve lopper  les  co l l aborat ions ent r e ar t i s t es .  Dans le  cadr e de son expos i t ion au m us ée  
Bourdel l e ,  le  Pav i l lon  a déci dé  de s e dépl acer  et  d’ i ns t a l l er  s es  quar t i ers  dans l es  sa l l es  qu i  
lu i  ont  ét é a l lo uées :  le  g r and at e l ier  co l l ec t i f  a  donc été par t i e l l em ent  déménag é s ur  le  l i eu  
mêm e de l a  présenta t ion des oeuvr es ,  qu inz e jo urs  avant  l 'ouver t ure de la  man i fes tat ion.  
Cet te in i t i a t i ve t ent e d ' in t er rog er  les  process us à l 'o euvr e au cro is em ent  du l i eu  de 
produc t ion des p i èces  e t  de  l eur  l i eu  d'expos i t ion .  L 'ate l ier  n 'es t  donc pas i c i  un  thèm e -  ce  
sera i t  l e  r édu i r e à un espace  de r eprés en ta t ion  -  m ais  un d is pos i t i f  qu i  engag e chaque  
propo s i t ion concrè te des ar t i s t es  à r endr e co mpte auss i  de la  man ièr e do nt  e l le  s ’es t  
déve loppée . 
 

Fabien Danes i  
 
 
Artistes sélectionnés en 2008-2009 
présentés aux côtés d’Ange Leccia 
 

Pedro Bara tei ro ,  né en  1979 à  Al m eida  (Por tug al ) .  
I l  s ’ in ter rog e sur  les  poss i b i l i t és  et  l es  im poss ib i l i t és  de l a  co mmunicat io n ent r e  les  êt r es .  
 
Emma Dusong ,  née  en  1982 aux  L i l as .  
E l le  u t i l i s e d i f f érents  m édium s dans so n t rava i l  comme l e des s in ,  l ' in s t a l la t ion ,  la  v idéo , la  
per fo r mance et  l a  chanso n.  E l l e  s ' in ter rog e s ur  le  f ace à f ace en tent ant  de dévo i l er  une  
dou l eur  in v is i b le .  
 
Isa  Griese ,  née  en 1981  à Br êm e  (Al lemagne )  
E l le  des s ine des vê tements  do nt  l ’ un ivers  re jo in t  par fo is  l a  f ic t ion . 
 
Louise Hervé  e t  Chloé Mai l le t  ont  fondé l ’ I .  I .  I .  I .  ( I n t ernat ional  Ins t i tu te fo r  Im por t ant  
I tems)  en 2001 , asso cia t ion spécia l i sée dans  l ’ archéo log i e  de bur eau,  les  d is cours  
d idact i ques et  l a  concept io n de d i agramm es. E l les  é laborent  depu is  des per fo rm ances et  des  
f i lms.  
 
Matteo Rubbi ,  né à  Ser i at e ( I t a l i e )  en  1980   
A par t i r  d ’act io ns é l ém enta i res  r épét i t i v es ,  i l  indu i t  un phéno mène  de percept ion  décal é et  
ins tabl e de l a  réa l i t é .  
 
Axel  S traschnoy ,  né en  1978 à  Buenos  Ai res  (A rgent i ne) .  
Son t r ava i l  in t er rog e les  en j eux de l a  représenta t ion et  l es  pro cédés de f abr i cat ion d ’une 
œuvre . 
 
Ir is  Toul ia tou ,  née  en  1981 à Athènes  (Gr èce) .  
A par t i r  de  dess i ns ,  t ex t es ,  f i lms ,  e l l e  crée des in s ta l l a t io ns  qu i  r e jouen t  l es  as pects  f rag i l es  
de  not r e  env i ro nnement  ur ba i n .  
 
Gil les  Toutevoix ,  né  en 1976  à Av ignon .  
I l  co l l abore avec des chor égraphes et  des danseurs  pour  qu i  i l  réa l i s e des env i ronnements  
v isue ls  e t  des captat io ns .  
 
Christian Merlhiot ,  né à Nio r t  (F r ance) .  
Chr is t ian  Mer l h io t  a fondé po in t l ignepl an ,  un co l lect i f  dont  l es  en jeux se s i t uent  au 
cro is em ent  des ar ts  p las t i ques e t  du c iném a. Par a l lè lement  à s a car r ièr e de c inéas te ,  i l  es t  
respons abl e  pédagog i que  du Pav i l lo n  depu is  2002 . 
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Le musée Bourdelle 
 
En 1885, peu après son arrivée à Paris, Bourdelle élit domicile au 16 impasse du Maine, dans le quartier de 
Montparnasse où abondent les ateliers de peintres et de sculpteurs. À la fin de sa vie, Bourdelle, désormais célébré, 
envisage « comme a fait Rodin », son prestigieux aîné, un musée susceptible de conserver l’intégralité de son œuvre. 
Après son décès, en 1929, son épouse Cléopâtre, sa fille Rhodia et son gendre Michel Dufet, n’auront de cesse de 
travailler à ce que soit enfin reconnue et exposée une collection considérable dans un lieu digne de ce nom. 
L’impasse du Maine rebaptisée rue Antoine Bourdelle, et après l’abandon de divers projets restés longtemps en 
souffrance ou avérés trop délicats, Cléopâtre Bourdelle, aidée par l’intervention salutaire de Gabriel Cognac, lègue à 
la Ville de Paris une partie importante de sa collection pour le nouveau musée Bourdelle, inauguré le 4 juillet 1949. Ce 
dernier, conçu autour des ateliers préservés, conserve dès lors le charme d’un lieu fidèle à la mémoire de l’artiste. 
Il convenait encore, devant la précarité de la conservation de certaines sculptures monumentales, d’adjoindre un 
bâtiment destiné à les sauvegarder et les mettre en valeur. En 1961, Henri Gautruche crée le vaste hall dit « des 
plâtres », dix ans après la création de la galerie à arcades en briques de Montauban – hommage à la ville natale de 
Bourdelle –, trait d’union entre les ateliers et le hall. 
Enfin, en 1992, Christian de Portzamparc agrandit le musée d’un espace moderne. Cette extension venait également 
doter le musée d’un complexe scientifique (conservation, documentation, cabinet d’arts graphiques, réserves), 
achevant ainsi de faire autour d’un atelier intimiste – lieu de vie et de travail – un éminent musée monographique. 
Les collections exceptionnelles – sculptures, peintures, dessins, photographies – renferment en outre la collection 
personnelle du sculpteur et un important fonds d’archives. Elles ont été considérablement enrichies par les 
donations, en 1992 et 1995, de Rhodia Dufet-Bourdelle et par son legs consenti à la Ville de Paris en 2002. 
 

Émile-Antoine Bourdelle naît le 30 octobre 1861 à Montauban. Admis à l’École des Beaux-Arts de Paris, il gagne en 
1884 l’atelier du sculpteur Falguière, qu’il délaisse en 1886. Bourdelle devient, en 1893, le praticien de Rodin. Leur 
collaboration, nourrie d’une profonde amitié, durera jusqu’en 1908. Aussi est-ce Rodin qui, en 1900, perçoit dans la 
sculpture Tête d’Apollon de Bourdelle la marque d’une rupture avec sa propre esthétique et défend peu après le 
Monument aux Combattants et Défenseurs du Tarn-et-Garonne de 1870-1871 de Montauban qui défraie alors la 
chronique. En 1905, la galerie Hébrard présente sa première exposition personnelle. Après plusieurs voyages à 
l’étranger et une exposition monographique à Prague en 1909, Bourdelle est plébiscité par ses contemporains avec 
Héraklès archer (1909). Désormais célèbre, Bourdelle enseigne à l’Académie de la Grande Chaumière où il aura 
notamment pour élèves Giacometti, Vieira da Silva ou Germaine Richier. En 1913 est inauguré le Théâtre des 
Champs-Élysées. Bourdelle, improvisé architecte, a participé à l’élaboration des plans et réalisé certaines des 
fresques intérieures mais aussi l’imposant décor de marbre sculpté de la façade, qui fait de son auteur l’un des 
artistes majeurs de la « modernité ». Le Fruit (1902-1911), Pénélope (1905-1912), Centaure mourant (1911-1914) 
enrichiront les plus grands musées étrangers alors que la France reste encore timide. En dépit des commandes 
monumentales telles que le Monument au général Alvear (1913-1923), La Vierge à l’offrande (1919-1923) ou La 
France (1925), il faut attendre 1929, année de sa mort, pour que Bourdelle, avec le Monument à Adam Mickiewicz, 
élevé à Paris, soit enfin reconnu solennellement dans son pays. Inspiré par l’archaïsme grec ou le Moyen Âge, 
Bourdelle léguait à ses contemporains un vocabulaire moderne et une grammaire formelle singulière, qui lui 
soufflèrent ces mots significatifs : « Contenir, maintenir, maîtriser, voilà l’ordre des constructeurs. » 
 

Les collections du musée 
 

Le jardin sur rue 
Il accueille des œuvres parmi les plus significatives de Bourdelle, depuis Adam jusqu’aux bas-reliefs du Théâtre des 
Champs-Élysées en passant par Héraklès archer ou Pénélope. 
 

Le grand hall 
Destiné aux pièces monumentales – le Monument au général Alvear ou La France –, il abrite également nombre des 
plâtres parmi les plus importants tels ceux de Sapho, Le Fruit, Héraklès archer ou Centaure mourant. 
 

L’appartement de Bourdelle 
Préservé dans son intégrité, il restitue l’intimité de l’époque grâce à des œuvres plus confidentielles ainsi qu’une 
partie de la collection et du mobilier de Bourdelle. 
 

Les ateliers 
L’atelier de Bourdelle, outre Centaure mourant, accueille des sculptures en marbre, bois et bronze qui rappellent 
l’atmosphère studieuse de ce lieu. Contigu, l’atelier d’Eugène Carrière présente des toiles de ce peintre majeur ainsi 
que plusieurs marbres de Bourdelle. 
 

Le jardin intérieur 
Les diverses sculptures – Centaure mourant, La France, Vierge à l’offrande – exposées dans ce jardin verdoyant, 
apprécié de Bourdelle, lui confèrent un charme tout singulier. 
 

L’extension de Christian de Portzamparc 
Cette annexe du musée, inaugurée en 1992, présente, dans leur intégralité bien que sous forme de fragments et de 
pièces autonomes, deux monuments décisifs de Bourdelle : le premier, érigé à Montauban, et le dernier, qui se 
dresse aujourd’hui cours Albert Ier, à Paris. 
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Informations pratiques 
 
 Musée Bourdelle 
    16 rue Antoine Bourdelle – 75015 Paris 
    Tel. : 01 49 54 73 73 - Fax : 01 45 44 21 65 
    www.bourdelle.paris.fr 
 
 Renseignements et réservations 

  Tel.: 01 49 54 73 91 / 92 
 
 Horaires 

 Du mardi au dimanche de 10h à 18h, sauf lundis et jours fériés 
 
 Tarifs d’entrée 
     Plein tarif : 5,00 € / Tarif réduit : 3,50 € / Tarif jeune : 2,50 € / Gratuit pour les moins de 14 ans 
 
 Accès 
    Métro : Montparnasse, Falguière - Bus : 28, 48, 58, 67, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96 
 
 Contact presse 
    Opus 64 / Valérie Samuel – Patricia Gangloff - Marie-Jo Lecerf 
   71, rue Saint-Honoré, 75001 Paris 
   Tél. : 01 40 26 77 94 - Fax : 01 40 26 44 98 – p.gangloff@opus64.com 
 
Catalogue de l’exposition 
Un ouvrage publié aux Editions Paris musées accompagne l’exposition. Largement illustré, il reproduit notamment un 
choix de photographies extraites du film Antoine Bourdelle d’Ange Leccia, ainsi que la double page confiée à chacun 
des artistes du Pavillon exposant à ses côtés. Il comporte un texte de Fabien Danesi précédé d’un avant-propos de 
Juliette Laffon. 
 
Programme des activités culturelles 
proposées dans le cadre de l’exposition 
 
Réservations auprès du service d’action culturelle 
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris 
Tel. : 01 49 54 73 91 / 92 
Fax : 01 45 44 21 65 
E-mail : laurence.oudry@paris.fr 
 

Tous les jours sauf lundi et jours fériés de 10h à 18h 
 

Visite-conférence et animation : 4.50 € ou 3.80 € 
Séance d’atelier : 8 € ou 6.50 € 
 

Les programmes des activités culturelles sont consultables sur le site internet du musée :  
http://www.bourdel le.par is.f r  
 
Adultes 
Visites-conférences 
 

Visite-conférence 
Durée 1h / sans réservation 
 

mardi 5 et jeudi 28 mai à 12h30 
mardi 9 et jeudi 25 juin à 12h30 
jeudi 2 et mardi 21 juillet à 12h30 
jeudi 27 août à 12h30 
 
Nuit des Musées 
Samedi 16  Mai 2009 
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Ange Leccia et le Pavillon 
3 avr i l  – 30  août 2009 
 

Qu’elle soit photographiée ou filmée l’image joue un rôle prépondérant dans l’œuvre d’Ange Leccia. Connu dès les 
années quatre-vingt pour ses « arrangements », il explore plus particulièrement aujourd’hui la vidéo et le cinéma à 
travers des dispositifs filmiques.  
L’artiste présente Antoine Bourdelle, une œuvre cinématographique inédite, véritable odyssée fantasmatique dans 
l’univers de la sculpture de Bourdelle. 
 

Ange Leccia invite à ses côtés Pedro Barateiro, Emma Dusong, Isa Griese, Louise Hervé et Chloé Maillet, Christian 
Merlhiot, Matteo Rubbi, Axel Straschnoy, Iris Touliatou, Gilles Toutevoix, artistes en résidence au Pavillon, laboratoire 
de création du Palais de Tokyo. 
 

A l'occasion de la Nuit des musées, Ange Leccia et les artistes du Pavillon conçoivent une soirée inédite autour de 
leur exposition au musée Bourdelle et proposent une série d'événements, de performances et de diffusions. 
 

Entrée libre de 18h à 23h 

 
Enfants 
Ateliers autour de l’exposition pendant les vacances d’été 
 

Regarder, imaginer, fabriquer 
Cycle d’ateliers en 4 séances 
Durée 4 x 1h30 / avec réservation 
4 – 6 ans 
 

Un musée plein d’histoires, … 
Une légende chaque jour pour partir à la découverte du modelage. 
 

du 20 au 24 juillet à 15h 
du 24 au 29 août à 15h 
 

Sur les murs 
Cycle d’ateliers en 4 séances 
Durée 4 x 2h / avec réservation 
7 – 11 ans 
 

S’approprier un mur du musée et créer in situ une scénographie éphémère : on vous attend ! (Dessins, 
photographies, rétroprojections, jeux d’ombres…). 
 

du 20 au 24 juillet à 13h30 
du 24 au 29 août à 13h30 
 

Rêves et métamorphoses 
Cycle d’ateliers en 4 séances 
Durée 4 x 1h30 ou 4 x 2h / avec réservation 
 

Sur les pas d’Ange Leccia et d’Antoine Bourdelle, les enfants font leur propre proposition poétique et plastique à 
partir d’une œuvre du musée. 
 

7 – 11 ans : du 18 au 20 août à 13h 
4 – 6  ans : du 18 au 20 août à 15h 
 

Liste des œuvres exposées 
 

Ang e Lecc ia ,  ar r ang em ent  f i lm i que Anto ine Bour de l le ,  2009 , 15  mi nutes  
 
Le Pav i l lon  : 
Pedro  Bar at e i ro  
Emm a Dusong 
Isa  Gr i ese 
Lou is e Her vé  et  Ch lo é  M ai l l e t  
Chr is t ian  M er lh io t  
Mat teo  Rubbi  
Ax el  St r as chno y 
I r i s  To u l i atou 
Gi l l es  Toutevo ix  
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Visuels pour la presse 
 
Légende : Extrait du film « Antoine Bourdelle » d’Ange Leccia 
Photographies : Ange Leccia 
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