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TERPSICHORE, 

Musarum Aoniarum 
QUINTA. 
Darinnen 

Allerley Frantzösische 
Däntze und Lieder 
Als 21. Branslen: 

13. andere Däntze mit sonderbaren Namen. 
162. Couranten: 

48. Volten: 
37. Balletten: 
3 Passamezze 

23. Gaillarden: und 
4. Reprinsen 

Mit 4. 5. und 6. Stimmen.

2. Mode et système. Les danses de Terpsichore à l’épreuve de la théorie
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Numéros Type

1-34 Branles

35-102 Courantes à 5

103-197 Courantes à 4

198-227 Voltes à 5

228-245 Voltes à 4

246-254 Ballets à 5

255-282 Ballets à 4

283-312 Passamezes & Gaillarde

2. Mode et système. Les danses de Terpsichore à l’épreuve de la théorie
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312 danses ou suites de danses, encodées sous la forme de 531 
pièces distinctes au format MEI

2. Mode et système. Les danses de Terpsichore à l’épreuve de la théorie
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2. Mode et système. Les danses de Terpsichore à l’épreuve de la théorie
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Diatonie Nombre de sections

♯♯♯ La 4

♯♯ Ré 60

♯ Sol 93-96

/ Do 215-222

♭ Fa 110-119

♭♭ Si bémol 37-42

Terpsichore : répartition des diatonies



Critères d’attribution modale

• Finales
• Clés
• Armures
• Ambitus par voix
• Diatonie sous-jacente
• Repercussio (intervalle entre la finale et la teneur)
• Degrés cadentiels

2. Mode et système. Les danses de Terpsichore à l’épreuve de la théorie
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2. Mode et système. Les danses de Terpsichore à l’épreuve de la théorie
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Dorien (ré) 104-112

Phrygien (mi) 4

Lydien (fa) 10-14

Mixolydien (sol) 31-34

Eolien (la) 102-109

Ionien (do) 268-272

Terpsichore : répartition des modes



Méthodologie

● Prise en compte des mouvements de la basse réelle et de leur harmonisation :

○ tous les mouvements de plus de deux notes entre le début “*” et la fin “|” d’une 

phrase musicale ;

○ la basse réelle est calculée par rapport à la finale : 1^, 2^, 3^, etc. ;

○ harmonisation est indiquée par un chiffrage de basse continue simplifié: 6, 64, 7, 

654, 43, 2.

2. Mode et système. Les danses de Terpsichore à l’épreuve de la théorie
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[‘*5^’,       ‘2^’,   ‘7^']

[‘*5^’,       ‘2^’,   ‘7^',   ‘1^']

[...]

[‘*5^’,       ‘2^’,   ‘7^',    ‘1^', ‘6^6’  ‘5^',        5^’,            ‘2^’,  ‘7^',   ‘1^', ‘6^6’  ‘5^'|]



1. La théorie modale du Syntagma musicum

La collection dans son ensemble

Qualités diatoniques : Elles résultent de l’organisation particulière de l’échelle 
diatonique: son agencement asymétrique conduit à une hiérarchisation des degrés.

^1 : degré d’une échelle diatonique 
● do dans l’échelle sans altérations 

(♮)
● fa dans la diatonie avec ♭
● sol dans la diatonie avec ♯
● etc.
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1. La théorie modale du Syntagma musicum

La collection dans son ensemble

Qualités tonales: Elles résultent de l’affirmation d’une finale et déterminent le statut 
des degrés et de leurs enchaînements par rapport à  celle-ci.

^1 : finale d’un mode
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Selon la position de la finale dans la diatonie, les hiérarchies 
diatoniques et les hiérarchies tonales peuvent se confirmer, se 
télescoper, voire s’annuler. 

● Quels sont les patterns harmoniques partagés à l’échelle 

de Terpsichore ?

● Quels sont les patterns harmoniques spécifiques aux 

modes ? 

1. La théorie modale du Syntagma musicum

La collection dans son ensemble
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1. La théorie modale du Syntagma musicum

La collection dans son ensemble

Quelques patterns harmoniques initiaux partagés
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“Branse de Montirande 2”,
Terpsichore, mouvement 12,
Dances from Terpsichore
Michael Praetorius,
Nyckelharpa Quintet.



Quelques patterns harmoniques terminaux partagés 

1. La théorie modale du Syntagma musicum

La collection dans son ensemble

“Branse de Montirande 2”,
Terpsichore, mouvement 12,
Dances from Terpsichore
Michael Praetorius,
Nyckelharpa Quintet.
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1. La théorie modale du Syntagma musicum

La collection dans son ensemble

Patterns harmoniques partagés entre les modes
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Patterns harmoniques spécifiques 

1. La théorie modale du Syntagma musicum

Mode ionien

“Gaillarde 6.”, Terpsichore, mouvement 499.
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Patterns harmoniques spécifiques 

1. La théorie modale du Syntagma musicum

Mode ionien 

“Bransle simple”, Terpsichore, mouvement 37, Praetorius, 
Dances from Terpsichore, New London Consort, Philip Pickett 16



Patterns harmoniques spécifiques

Harmonisation des progressions conjointes

1. La théorie modale du Syntagma musicum

Mode ionien 

“Ballet du filou”, Terpsichore, mouvement 435.
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Patterns harmoniques spécifiques 

1. La théorie modale du Syntagma musicum

Modes dorien et éolien  

“Bransle de la Schappe”, 
Terpsichore, mouvement 95
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Patterns harmoniques spécifiques 

1. La théorie modale du Syntagma musicum

Modes dorien et éolien 

“Bransle double”, 
Terpsichore, mouvement 51
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Patterns harmoniques spécifiques

Harmonisation des progressions conjointes en dorien

1. La théorie modale du Syntagma musicum

Modes dorien et éolien

“Courante”, Terpsichore, mouvement 230.
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Patterns harmoniques spécifiques

Harmonisation des progressions conjointes en éolien

1. La théorie modale du Syntagma musicum

Mode éolien 

“1. Bransle Lorraine”, Terpsichore, mouvement 90.
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● L’harmonisation du ionien, de l’éolien et du dorien par mouvements 
conjoints produit un schéma harmonique proche de la règle de 
l’octave.

1. La théorie modale du Syntagma musicum

Patterns harmoniques et transposition

Mauritius Vogt, Conclave Thesauri magnæ artis musicæ (1719), p. 118.
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1. La théorie modale du Syntagma musicum

Patterns harmoniques et transpositions
Ionien sur fa

Ionien sur ré

Ionien sur do

Ionien sur sol

la

mi

si

fa#

ré

la

mi

si
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● Les outils informatiques permettent la comparaison d’un grand nombre

de pièces (531 mouvements de danse) et de patterns harmoniques (108

413 patterns).

● Nos observations confirment que des qualités diatoniques et tonales

coexistent dans le corpus et que les secondes sont sur le point de

s’imposer par rapport aux premières.

● La transposition joue un rôle central dans le renforcement des qualités

tonales et dans la cristallisation de la règle de l’octave.

● Les affinités qui caractérisent les modes ionien d’une part et

éolien/dorien de l’autre, sont vraisemblablement la conséquence des

contraintes diatoniques dans le contexte de la transposition.

1. La théorie modale du Syntagma musicum

Conclusions et perspectives
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