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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Auteurs Oeuvres et 
lieux

références 
bibliographiques

Passages (DK ou 
Barker)

Evoque ou 
cite

[scolie] "Art de Glaucos"

p. 79 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. Phédon, Platon, 108d(f12) évoque

Aétius Opinions

p. 226 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. V, XXX, I (f4) évoque

Aétius Opinions

p. 492 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, III, 10 (f9) évoque

Aétius Opinions

p. 497 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, VII, 7 (f16) évoque 

Aétius Opinions

p. 497 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, XI, 3 (f17) évoque

Aétius Opinions

p. 497 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, VI, 5 (f15) évoque

Aétius Opinions

p. 497 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, VI, 5 (f15) évoque

Aétius Opinions

p. 498 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, V, 3 (f18) évoque

Aétius Opinions

p. 498 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, XX, 12 (19) évoque 

Aétius Opinions

p. 498 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, XXX, 1(f20) évoque

Aétius Opinions

p. 499 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, XIII, 1&2 (f21) évoque

Aétius Opinions

p. 570 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.  I, III, 8 (f15) évoque

Aétius Opinions

p. 580 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XXI, I (f33) évoque 
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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Quel 
philosophe ?

sujet, mots clés barus et oxus thèmes généraux

Hippase 
&Glaucos : accord musical avec disque 
de différent diamètre (cf Aristoxène, 

Nicoclès et 
musique / rapport

Alcméon
nécessaire équilibre des puissances 

(chaud / froid, sec / humide) pour être 
en bonne santé, en harmonie

principe / physique

Philolaos limite et illimité (cf Diogène Laërce) principe / illimité

Philolaos le feu au milieu de l'univers
astronomie - notre 

système

Philolaos
le feu occupe le milei de l'univers cf 

Stobée même fragment
astronomie - notre 

système

Pythagore
5 figures de volumes et le éléments 

produits d'elles : eau, terre…
principe / le 

nombre

Philolaos
sans le citer, 5 figures de volumes et le 
éléments produits d'elles : eau, terre…

principe / physique

Philolaos
deux causes possibles de la fin du 

monde…
astronomie - notre 

système

Philolaos sur la composition du soleil
astronomie - notre 

système

Philolaos sur la lune et ses habitants
astronomie - notre 

système

Philolaos
selon lequel la terre tourne autour du 

feu
astronomie - notre 

système

Pythagore

1er "philosophe" ; importance de la 
décade, "de fait, tous les Grecs comme 
les barbares, comptent jusqu'à 10" et 

tétrade de notre âme…

décade

Pythagore
"selon Pythagore, le temps est la sphère 

Ade l'enveloppe (du monde)."
astronomie - temps
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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Aétius Opinions

p. 581 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, XXIV, 4 (f36) invoque 

Aétius Opinions

p. 583 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, I, 2 (f37c) évoque

Aétius Opinions

p. 68 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, I, 1 (f21) évoque

Alexandre 
d'Aphrodise

Commentaire 
sur la 

Métaphysique 
d'Aristote

p. 581 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 75, 15 (f35) évoque

Anatolios 
d'Alexandri

e
De la Décade

p. 510 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. ed. Heiberg, 35 (f20) évoque

Apollonios
Histoires 

merveilleures

p. 56 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 6 (f7) évoque

Apulée Apologies

p. 533 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 15 (f25) évoque

Aristote Traité de l'âme
Budé - Les Belles Lettres - 1966 - texte 

établi par A. Jannone, traduction et notes 
de E. Barbotin. I. 3.  407b27 Barker (f23) évoque 

Aristote Métaphysique 

p. 218 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. A, V, 986a22 (f3) évoque

Aristote
Constitution 
d'Athènes

p. 456 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. p. 27, 4 (f6) évoque

Aristote Traité de l'âme

p. 499 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, IV, 407b27 (f23) évoque

Aristote
Éthique à 

Nicomaque

p. 509 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, VIII, 1225a30 (f16) cite

Aristote Politique

P. 524 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, VI 1340b26 (f10) évoque 

Aristote Rhétorique

p. 524 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, XI, 1412a12 (f12) évoque
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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Pythagoriciens
en invoquant Aristote et Philippe 

d'Oponte : sur l'explication de l'éclipse 
de lune, l'anti-terre etc

astronomie - notre 
système

Pythagoriciens
selon lesquels la voie lactée serait la 
combustion d'un astre tombé hors de 

son déplacement…

astronomie - notre 
système

Pythagore le premier a donné le nom de COSMOS
astronomie - notre 

système

Pythagoriciens

en citant Aristote et son livre "de la 
doctrine des pythagoriciens" > sur 

l'ordonnance des nombres et qui règne 
dans le ciel

principe / le 
nombre

Philolaos
le nombre 7 appelé par les Pyth vierge 

sans mère
principe / le 

nombre

Pythagore
et les fameuses anecdotes, cuisse d'or 

et ubiquité etc…
anecdote - 
Pythagore !

Archytas
& Epicure & Platon : sur la vue, les yeux 

émettent des rayons
principe / physique

Philolaos théorie concernant la nature de l'âme principe / âme

Alcméon
&Pythagore / pythagoriciens qui rangent 

la série des principes et leur opposé
principe / le 

nombre

Damon
maître de Périclès en musique, et ses 

ennuis avec la politique…
anecdote - Damon

Pythagoriciens
(=la tradition) sur l'âme qui est 

harmonie
harmonie des 

contraires / âme

Philolaos
"il est certaines pensées plus fortes que 

nous"
moraliste

Archytas invention de la crécelle anecdote - Archytas

Archytas aurait comparé l'arbitre à un autel anecdote - Archytas

5



Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Aristote Métaphysique

p. 531 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. H 2 1043a 19 (f22) évoque

Aristote Rhétorique

p. 55 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. B, 23, 1398b9 (f5) évoque

Aristote Métaphysique

p. 564 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. A, V, 985b23 (f4) évoque

Aristote Métaphysique

p. 565 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. A, V, 986a15 (f5) évoque

Aristote
Éthique à 

Nicomaque

p. 565 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. V, VIII, 1132b21 (f4) évoque

Aristote Métaphysique

p. 567 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. A, V, 987a9 (f8) évoque

Aristote
Éthique à 

Nicomaque

p. 567 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, V, 1106b29 (f7) évoque

Aristote Métaphysique

p. 568 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. M, VIII, 1083b8 (f10) évoque

Aristote Métaphysique

p. 568 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. M, VI, 1080b16 (f9) évoque

Aristote Métaphysique

p. 568 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. L, VII, 1072b30 (f11) évoque

Aristote Métaphysique

p. 569 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. A, VI, 987b10 (f12) évoque

Aristote Métaphysique

p. 569 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. A, VI, 987b22 (f13) évoque

Aristote Traité du ciel

p. 571 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, I, 268a10 (f17) évoque
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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Archytas cause et substance accord = certaine 
combinaisons du grave 

et de l'aigu

principe / physique

Pythagore
et les honneurs funèbres dont il 

bénéficie encore aujourd'hui par les 
italiens de Grande Grèce.

anecdote - 
Pythagore !

Pythagoriciens
développèrent la connaissance des 

nombres
principe / le 

nombre

Pythagoriciens
sur les opposés, pair, impair, limité et 

illimité etc… (intéressant)
principe / illimité

Pythagoriciens
cherchèrent la définition des choses par 

les nombres (justice, vertu etc)
principe / le 

nombre

Pythagoriciens
qui auraient les premiers introduit le 

principe de limité et d'illimité
principe / illimité

Pythagoriciens
pour lesquels le mal est l'illimité et le 

bien le limité.
principe / illimité

Pythagoriciens

A. souligne les contradictions inhérentes 
à la doctrine du nombre des 

pythagariciens ; pb de l'étendue du Un 
également.

principe / le 
nombre

Pythagoriciens
affirment eux aussi l'existence du 

nombre mathématique ; pb de l'étendue 
du Un 

principe / le 
nombre

Pythagoriciens

& Speusippe, qui font erreur au sujet du 
Beau et du Bien suprêmes, et de leur 

rôle dans la génération des végétaxx et 
animaux.

principe / physique

Pythagoriciens

&Platon : font erreur sur la cause de 
l'existence des êtres ; ni par imitation 
des nombres, ni par participation selon 

A.

principe / le 
nombre

Pythagoriciens
&Platon : l'Un est substance. En 

revanche, Plaon introduit la dyade à 
laplace de l'illimité…

Principe / l'Un

Pythagoriciens le nombre 3 définit le tout !
principe / le 

nombre
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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Aristote Métaphysique

p. 573 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. A, VIII, 989b29 (f22) évoque

Aristote Métaphysique

p. 574 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. Z, II, 1028b16 (f23) évoque

Aristote Métaphysique

p. 574 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
N, III, 1091a13 (f26) évoque

Aristote Métaphysique

p. 574 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. N, III, 1090b5 (f24) évoque

Aristote Métaphysique

p. 574 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. Z, XI, 1036b8 (f25) évoque

Aristote Métaphysique

p. 575 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. N, VI, 1092b26 (f27) évoque

Aristote Physique

p. 577 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, IV, 203aI (f28) évoque

Aristote Physique

p. 578 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, V, 204a29 (f29) évoque 

Aristote Physique

p. 578 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IV, VI, 213b22 (f30) évoque 

Aristote Traité du ciel

p. 579 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, II, 285a10 & b22 (f31) évoque

Aristote Traité du ciel

p. 580 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, IX, 290b12 (f35) évoque 

Aristote Physique

p. 580 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IV, X, 218a33 (f33) évoque

Aristote Traité du ciel

p. 581 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, XIII, 293a18 (f37) évoque 
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Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Pythagoriciens
pour les critiquer vivement sur la théorie 

de la participation au nombre
principe / le 

nombre

Pythagoriciens
&Platon, évidemment pour les critiquer 
sur la substance tangible de  la surface, 

la ligne, le point et l'unité

principe / le 
nombre

Pythagoriciens

des pythagoriciens qui admettent la 
génération des êtres éternels et qui 

doivent être critiqués "ils construisent un 
monde et veulent parler le langage de la 

physique"

principe / le 
nombre

Pythagoriciens
sans les nommer, en disant "il y en a 

certains"
principe / le 

nombre

Pythagoriciens
qui ramènent tous les principe au 

nombre et disent que le logos de la ligne 
est 2

principe / le 
nombre

Pythagoriciens
pour critiquer vivement leur symbolisme 
et leur rapprochement symbolique / les 

analogies sans fondement !

principe / le 
nombre

Pythagoriciens
&Platon ; A. leur reproche de considérer 

l'immilité comme une substance
principe / illimité

Pythagoriciens
critique l'existence comme substance de 

l'illimité ; Pour A. l'illimité est un 
accident

principe / illimité

Pythagoriciens
qui considèrent eux-aussi que le vide 

existe !
principe / physique

Pythagoriciens
et la droite et la gauche, drôle de 

dichotomie
astronomie - notre 

système

Pythagoriciens
critique la théorie de l'harmonie des 

sphères, de la consonnance du 
mouvement des astres…

astronomie - les 
sphères

Pythagoriciens
sans les citer "pour les uns, le temps est 

le mouvement de l'univers, pour 
d'autres, la sphère elle-même."

astronomie - temps

Pythagoriciens
qui considérent que le feu est au centre 
de l'univers, mais pour des raisons de 

valeur ! Le feu est supérieur à la terre…

astronomie - notre 
système
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Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Aristote Traité du ciel

p. 583 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, XIII, 293b18 (f37a) évoque 

Aristote Traité du ciel

p. 583 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, I 300a14 (38) évoque

Aristote Politique

p. 584 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, V, 1340b18 (41) évoque

Aristote Traité de l'âme

p. 584 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, II 404a16 (f40) évoque

Aristote Traité de l'âme

p. 584 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, III 407b20 (f39) évoque

Aristote
Traité du sens et 

des sensibles

p. 584 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, 439a30 (42) évoque

Aristote
Traité du sens et 

des sensibles

p. 584 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. V, 445a16 (f43) évoque

Aristote
seconds 

analytiques

p. 585 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, XI, 94b33 (f1) évoque

Aristote Métaphysique

p.531 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. H, II, 1043 a 19 (f22) évoque

Aristote Traité de l'âme
Budé - Les Belles Lettres - 1966 - texte 

établi par A. Jannone, traduction et notes 
de E. Barbotin. P. 8 I, II, 404b16 évoque

Aristote
Éthique à 
Eudème

p. 145 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.

VII, I, 1235a25 évoque

Aristote(ps
eudo)

Problèmes

p. 532 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XVI, IX, 915 a 25 (f23a) évoque

Aristote(ps
eudo)

Problèmes

p. 571 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XV, III, 910b36 (f16) évoque
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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Pythagoriciens
"selon ceux qui" à propos de la terre au 

centre ou non…
astronomie - notre 

système

Pythagoriciens
qui font des nombres la matière de la 

nature.
principe / le 

nombre

Pythagoriciens
sans les citer, "certains sages" selon 

lesquels l'âme est harmonie
harmonie des 

contraires / âme

Pythagoriciens
selon lesquels l'âme serait constituée de 

poussière en suspension dans l'air cf 
Démocrite (note)

principe / âme

Pythagoriciens
et critique la théorie selon laquelle 

n'importe quelle âme revêt n'importe 
quel corps.

principe / âme

Pythagoriciens
qui donnaient à la surface le nom de 

couleur
principe / illimité

Pythagoriciens
qui déraisonnent quand ils affirment que 

certains animaux se nourrissent 
d'odeurs.

principe / physique

Pythagoriciens
qui affirmeraient que le tonnerre est fait 

pour terrifier les habitants du Tartare
astronomie - notre 

système

Archytas
sur les définitions admises par A. : acte 

et forme
principe / physique

Platon
Timée, âme et éléments / nombre 
associé aux idées, surface, opinion, 

volume sensation etc

principe / le 
nombre

Héraclite harmonie et union des contraires

il n'y aurait pas 
d'harmonie s'il n'existait 
l'aigu et le grave et pas 
de vivant sans la 
femelle et le mâle…

harmonie des 
contraires / âme

Archytas
problème sur la génération ; argument 

d'A. convoqué
principe / physique

Pythagoriciens et la décade décade

11



Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Aristote(ps
eudo)

Économique

p. 589 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, IV, 1344a8 (f5) évoque

Aristote(ps
eudo)

Du Monde

p. 148 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. V, 396b7 évoque / Cite 

Aristoxène 
de Tarente

Maximes 
pythagoricienne

s

p. 595 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
in Stobée, Florilège, IV, XXV 45 

(f4) évoque

Aristoxène 
de Tarente

Maximes 
pythagoricienne

s

p. 595 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
in Stobée, Florilège, IV, I, 40 

(f4) évoque

Aristoxène 
de Tarente

Maximes 
pythagoricienne

s

p. 597 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
in Stobée, Choix de textes, II, 

XIII, 119 (f5) évoque

Aristoxène 
de Tarente

Vie 
pythagoricienne

p. 599 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
in Jamblique, Vie pythagorique, 

233-239 (f7) évoque

Aristoxène 
de Tarente

Maximes 
pythagoricienne

s

p. 606 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
in Stobée, Florilège, IV, XXXVII, 4 

(f8) évoque

Aristoxène 
de Tarente

Maximes 
pythagoricienne

s

p. 608 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
in Stobée, Florilège, III, I, 101 

(f10) évoque

Aristoxène 
de Tarente

Maximes 
pythagoricienne

s

p. 608 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
in Stobée, Choix de textes, I, 

VI, 18 (f11) évoque

Athénagoras
Supplique au 

sujet des 
Chrétiens

p. 508 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 6, éd. Schwartz, , 13 (f15) cite

Athénée
Les 

deipnosophistes

p. 458 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XIV, 628c (f6) évoque

Athénée
Les 

deipnosophistes

p. 553 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XIV, 624A (f4) évoque

Athénée
Les 

deipnosophistes

p. 508 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IV, 157C (f14) évoque
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Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Pythagoriciens
et la loi (acousmate) qui interdit au mari 

de battre sa femme
moraliste

Héraclite harmonie et union des contraires

la musique, en mêlant 
les sons aigus et 

graves, longs et courts 
etc…

harmonie des 
contraires / âme

Pythagoriciens
selon lesquels il vaut mieux honorer 

Dieu que les rois, les hommes (confirme 
Jamblique p. 594 Pléiade)

moraliste

Pythagoriciens
selon lesquels il vaut mieux honorer 

Dieu que les rois, les hommes (confirme 
Jamblique p. 594 Pléiade)

moraliste

Pythagoriciens
les principes pour un enseignement 

efficace…
moraliste

Pythagoriciens
sur l'amitié ; témoignage de l'histoire de 
Phintias et Damon ; Aristoxène dit tenir 

ce récit de Denys
moraliste

Pythagoriciens
sur le désir, la nécessité d'éviter la 

précocité, sur les relatiosn sexuelles 
(confirme f8 p.601, Jamblique)

moraliste

Pythagore
sur l'amour et l'amour du beau 

principalement
musique / vertu

Pythagoriciens
sur la fortune et l'infortune qui régit les 

hommes et leur (mal)chance
moraliste

Philolaos dieu est un et supérieur à la matière Principe / l'Un

Damon
les belles / laides âmes produisent de 

belles / laides chansons
harmonie des 

contraires / âme

Clinias
Pythagoricien, qui calmait ses colères en 

jouant de la cithare.
musique / vertu

Pythagoriciens
punition de l'âme dans ce corps en 

attendant la délivrance !
principe / âme

13
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Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Athénée
Les 

deipnosophistes

p. 522 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XII, 519B (f8) évoque

Athénée
Les 

deipnosophistes

p. 522 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XII, 545A (f9) évoque

Athénée le 
Mécanicien

Poliorcétique 
des Grecs

p. 512 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Wescher, 4 (f23)

évoque 
(fragment 
douteux)

Aulu-Gelle Nuits Attiques

P. 524 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. X, XII, 8 (f10a) évoque

Aulu-Gelle Nuits Attiques

p. 61 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IV, XI-XII (f9) évoque

Boèce
Institution 
musicale

p. 501 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
III, 5, éd. Friedlein, p. 276, 15 

(f26) évoque

Boèce
Institution 
musicale

p. 504 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, 8, éd. Friedlein, 278, 11 (f6) évoque

Boèce De la musique

p. 530 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, II (f19) évoque

Boèce
Institution 
musicale

p. 80 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
II, 19, éd. Friedlein, p. 250 

(f14) évoque

Censorinus
Du jour de la 

naissance

p. 499 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XVIII, 8 & XIX, 2 (f22) évoque

Cicéron De l'orateur

p. 457 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, XXXIII, 132 (f1) évoque

Cicéron De l'orateur, 

p. 489 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, 34, 139 (f3) évoque

Cicéron République

p. 521 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, X, 16 (f5) évoque
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Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Archytas A. généreux avec ses serviteurs. anecdote - Archytas

Archytas
racontée par Aristoxène de Tarente: A. 
avait dans ses familiers Polyarchos le 

Jouisseur.
anecdote - Archytas

Philolaos
le kairos, moment opportun, étalon 

(oros) de la philosophie
moraliste

Archytas
invention d'une colombe en bois, qui 

pouvait effectuer un envol.
anecdote - Archytas

Pythagore
végétarien ? La fève était son légume 

favori selon Aristoxène (citation à 
l'appui)! 

anecdote - 
Pythagore !

Philolaos sur la division du ton, comma musique / rapport

Philolaos définit les intervalles musique / rapport

Archytas au sujet du rapport superpartiel musique / rapport

Hippase
accord musical, rapport superpartiel, 
expression des rapports de quinte et 

quarte
musique / rapport

Philolaos et sa division du calendrier astronomie - temps

Damon
témoignage selon lequel Damon & 

Aristoxène de Tarente pratiquaient la 
musique

anecdote - Damon

Philolaos Archytas de Tarente élève de Philolaos disciples de…

Archytas
Platon s'instruisit auprès d'Archytas, 

après la mort de Platon, et se procura 
les commentaires de Philolaos !

disciples de…
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Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Cicéron
Caton l'Ancien 

ou de la 
vieillesse

p. 523 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
XII, 39-41 (f9) évoque 

Claude 
Ptolémée

Harmoniques

p. 527 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XIII, éd. Düring, 30, 9 (f16) évoque 

Claudien 
Mamert

De l'âme

p. 512 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
II, 3, éd. Engelbrecht, 105,5 

(f22)

évoque 
(fragment 
douteux)

Clément 
d'Alexandrie

Stromates

p. 507 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, 11 (f14) évoque

Clément 
d'Alexandrie

Stromates

p. 57 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, 62 (f8) évoque 

Clément 
d'Alexandrie

Stromates

p. 77 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. V, 58 (f4) évoque

Damascios

Problèmes et 
solutions 

touchant les 
premiers 
principes

p. 496 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
II, éd. Ruelle, 127, 7 (f14) évoque

Damascios

Problèmes et 
solutions 

touchant les 
premiers 
principes

p. 503 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
I, éd. Ruelle, 101, 3 (f2) évoque

Démosthèn
e (psd)

Discours sur 
l'amour 

p. 521 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. LXI, 46 (f5) évoque

Diodore de 
Sicile

Bibliothèque 
historique

p. 564 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. X, 6, 4 (f3) évoque

Diodore de 
Sicile

Bibliothèque 
historique

p. 63 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XII, IX-X (f14) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 489 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IX,38 (f3) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 062 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, 14 (f12) évoque
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Archytas

Caton raconte qu'Archytas mettait 
ardemment en garde les jeunes CONTRE 
les plaisirs des sens, cause de tous les 

maux, ou presque, pire ennemi de 
l'intellect !

moraliste

Archytas intervalles et genre enharmonique…
grave /aigu dans les 

intervalles

musique / rapport

Philolaos
mesures poids et nombres ont produit la 
géométrie, la musique, l'arithmétique… 

Traité des rythmes et des mètres.

principe / le 
nombre

Philolaos
et prétend restituer son propos au sujet 

de l'âme enfermée dans le corps par 
punition (attelée au corps !)

principe / âme

Pythagore
et ses multiples origines, sur lesquels on 
n'est plus d'accord : un barbare en tout 

cas

anecdote - 
Pythagore !

Hippase
celui qui aurait divulgué les secrets de la 

secte pythagoricienne
anecdote - secret 

Pyth

Philolaos
attribuerait en fait un seul dieu aux 

éléments de la géométrie.
géométrie 

Philolaos
De la nature & Platon Philèbe : limite et 

illimité (rien d'intéressant)
principe / illimité

Archytas
politique, les tarentins si heureux d'avoir 

Archytas à leur tête
anecdote - Archytas

Pythagore
cite Callimaque selon lequel Pythagore 

aurait ramené d'Egypte certains 
problèmes de géométrie.

anecdote - 
égyptiens

Pythagore
où l donna un conseil au sujet de la 

guerre entre Crotone et Sybaris
anecdote - 
Pythagore !

Philolaos Démocrite élève de Philolaos disciples de…

Pythagore qui introduisit mesure et poids en Grèce
anecdote - 
Pythagore !
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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Diogène 
Laërce

Vies

p. 457 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, 19 (f7) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 488 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, 84-85 (f1) cite

Diogène 
Laërce

Vies

p. 489 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII,46 (f4) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 490 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III,6 (f5) évoque 

Diogène 
Laërce

Vies

p. 491 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, 9 (f8) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 518 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, 79-83 (f1) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 54 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, 8 (f3) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 55 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, 56 (f5) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 55 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IX, 38 (f6) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 57 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, I & I, 118 (f8) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 58 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, 4-5 (f8) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 585 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 34-35 (f3) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 60 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, 20 (f9) évoque
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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Damon & Anaxagore maîtres de Socrate… disciples de…

Philolaos sur les illimités et les limitants. principe / illimité

Philolaos
derniers pythagoriciens élèves de 

Philolaos, qu'aurait connus Aristoxène.
disciples de…

Philolaos Platon élève de Philolaos et Eurytos disciples de…

Philolaos
achat par Platon (Dion mandaté) des 

trois livres pythagoriciens de Philolaos.
anecdote - livres 

Philolaos

Archytas
les 5 Archytas, témoignage de Platon 

république.
anecdote - Archytas

Pythagore
en invoquant Aristoxène : ce dernier 

assurait que Pyth tenait la plupart de ses 
maximes d'Egypte et des égyptiens.

anecdote - 
égyptiens

Pythagore
& Anaxagore, tous deux furent maîtres 

d'Empédocle
disciples de…

Pythagore
fascina Démocrite, même si l'époque 

empêcha qu'il fût son disciple
disciples de…

Pythagore
ce qu'en dit Aristoxène ; sur ses origines 

mystérieuses, Tyrrhénien, la mort de 
Phérécyde

anecdote - 
Pythagore !

Pythagore les métempsychoses de Pythagore !
anecdote - 
Pythagore !

Pythagore
et ses interdits, prescriptions, selon les 
livres d'Aristote Des pythagoriciens et 
Alexandre Mémoires pythagoriciens.

moraliste

Pythagore
végétarien ? Il mangeait seulement les 
très jeunes animaux, selon Aristoxène ! 

anecdote - 
Pythagore !
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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Diogène 
Laërce

Vies

p. 61 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, 45-46 (f10) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 63 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, 46 (f15) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 67 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 6-7 (f19) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 68 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IX, 23 (f20) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 73 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, 42 (f1) évoque

Diogène 
Laërce

Vies

p. 155 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IX, I (Héraclite) cite

Élien Histoires variées
Les Belles Lettres, La roue à livres - 1991 - 

traduit et commenté par Alessandra 
Lukinovich et Anne-France Morand.

XIV 19(f11) évoque

Élien Histoires variées
Les Belles Lettres, La roue à livres - 1991 - 

traduit et commenté par Alessandra 
Lukinovich et Anne-France Morand.

II 26 évoque

Élien Histoires variées

p. 522 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XII, 15 (f8) évoque 

Élien Histoires variées

p. 524 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XIV, 19 (f11) évoque

Élien Histoires variées

p. 57 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, 26 & IV, 17 & I, 98, 40 (f7) évoque 

Élien Histoires variées

p. 585 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IV, 17 (f2) évoque

Eratosthène (psd)

Commentaire 
sur De la sphère 
et du cylindre 
d'Archimède

p. 527 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. Cité par Eutocios, III, 2è ed. 
Heidberg, 90, 4 (f15) évoque

Eudème
Commentaire 

sur la physique 
d'Aristote

p. 532 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 467, 26 (f24) évoque
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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Pythagore et  ses émules, ses disciples et son école disciples de…

Pythagore

au dire d'Aristote III Poétique, Socrate 
essuya la jalousie d'Antiloque et 

Antiphon, de même que Pythagore celle 
de Cylon et Onatas

anecdote - 
Pythagore !

Pythagore
et les œuvres qu'il aurait laissées ; 
témoignages d'Héraclite à ce sujet

écrit de Pythagore

Pythagore
ou Parménide, passe pour avoir assimilé 

l'étoile du Soir à celle du Matin.
astronomie - notre 

système

Pythagore
&Brontin père de Théanô, avec qui il eut 

Damô : (famille)
anecdote - famille 

Pyth

Héraclite sur Pythagore peu intelligent !
anecdote - 
Pythagore !

Archytas anecdote sur la politesse d'A. anecdote - Archytas

Pythagore anecdotes : ubiquité, cuisse d'or
anecdote - 
Pythagore !

Archytas A. généreux avec ses serviteurs. anecdote - Archytas

Archytas
trouve une parade pour ne pas 

prononcer une grossierté
anecdote - Archytas

Pythagore

et les fameuses anecdotes, 
Hyperboréen, fait de semences 

supérieures, qui caresse les aigles, 
heureux !

anecdote - 
Pythagore !

Pythagore
la feuille de mauve et autres symboles 
ou explication symbolique, analogique 

employées par Pythagore.
moraliste

Archytas
&Eudoxe) aurait résolu un fameux 

problème de géométrie !

géométrie - le 
fameux problème 

!concordant

Archytas
pseudo cite A. sur l'extrême limite du 
ciel et le bras tendu ! Qu° sur l'illimité.

principe / illimité
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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Eudème
Commentaire 

sur la physique 
d'Aristote

p. 532 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 431,8 (f23) évoque

Eusèbe Contre Hiéroclès

p. 491 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. p.64, éd. Kayser, 380, 8 (f8) évoque

Eusèbe Contre Marcellus

p. 79 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XXIV, 746, éd. Migne (f12) évoque

Eutocios

Commentaire 
sur De la sphère 
et du cylindre 
d'Archimède

p. 525 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. Archimède, III, 2è édition, 
Heidberg, 84, 12-88, 2 (f14) évoque 

Flavius 
Joseph

Contre Apion

p. 66 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, 163 (f18) évoque

Galien
Des dogmes 

d'Hippocrate et 
de Platon

p. 457 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. V, 453, éd. Müller (f8) évoque

Galien
Des dogmes 

d'Hippocrate et 
de Platon

p. 67 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Müller, p. 459 (f18) évoque

Hérodote Enquête

p. 53 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, 123 & II, 81 (f1) évoque

Hérodote Enquête

p. 54 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IV, 95 (f2) évoque

Hippocrate Du régime, I, 8

p. 179 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.

I, 8 imite !!

Hippocrate Du régime, I, 18

p. 1483Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.

I, 18 imite !!

Hippolyte
Réfutation de 

toutes les 
hérésies

p. 62 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, II, 12 (f11) évoque
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Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Archytas
critique Platon pour lui préférer A. au 
sujet du mouvement / de la cause.

principe / physique

Philolaos
remet en doute la connaissance directe 
de Philolaos ou Archytas par Platon…

anecdote - Archytas

Glaucos
accord musical avec disque de différent 

diamètre (cf Aristoxène, Nicoclès et 
musique / rapport

Archytas
aurait résolu un fameux problème de 

géométrie !

géométrie - le 
fameux problème 

!concordant

Pythagore

"on s'accorde à penser que" Ptyh n'a 
rien aissé de sa main, mais beaucoup de 
témoignage pour la conservation de sa 

doctrine

écrit de Pythagore

Damon
anecdote de l'air dorien à la joueuse de 

flûte qui apaise !
musique / vertu

Pythagore
et les témoignages sur lesquels on 

s'appuie
écrit de Pythagore

Pythagore
& pythagoriciens ; selon H. Pyth a tout 

emprunté aux égyptiens
anecdote - 
égyptiens

Pythagore
& le fameux Samoxis ; remet en cause 

la date de son existence.
anecdote - secret 

Pyth

Héraclite harmonie, accords et nourriture 

s'ils ne rencontrent pas 
d'harmonie et si l'accord 
des graves et des aigus 

ne se réalisent… la 
tonalité est stérile.

harmonie des 
contraires / âme

Héraclite
comparaison entre harmonie musicale et 

harmonie alimentaire…

ainsi en musique les 
sons résonnent-ils, les 
uns aigus, les autres 

graves. La langue imite 
la musique, discernant 
le doux et l'acide de ce 

qu'elle goûte…

harmonie des 
contraires / âme

Pythagore
Pyth en relation avec le chaldéen 

Zaratas d'après Diodore d'Érétrie et 
Aristoxène le musicien.

anecdote - 
Pythagore !
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Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Isocrate Sur l'échange

p. 455 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 235 (f3) évoque

Isocrate Busiris

p. 55 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 28-29 (f4) évoque

Jamblique

Commentaires 
sur 

l'introduction 
arithmétique de 

Nicomaque

p. 500 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
éd. Pistelli, 118, 23 (f24) évoque

Jamblique

Commentaires 
sur 

l'introduction 
arithmétique de 

Nicomaque

p. 503 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
éd. Pistelli 7, 24 (f3) évoque

Jamblique

Commentaires 
sur 

l'introduction 
arithmétique de 

Nicomaque

p. 505 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
éd. Pistelli, 19, 21 (f9) évoque

Jamblique

Commentaires 
sur 

l'introduction 
arithmétique de 

Nicomaque

p. 505 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
éd. Pistelli, 77, 9 (f8) évoque

Jamblique

Commentaires 
sur 

l'introduction 
arithmétique de 

Nicomaque

p. 512 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
10, 22 (f23)

évoque 
(fragment 
douteux)

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 522 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 197 (f7) évoque

Jamblique
De la science 
mathématique 

commune

p. 537 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, éd.Festa, p.44, 10 (f3) cite

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 593 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 110 (f1) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 587 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 82-86 (f4) évoque

Jamblique Protreptique

p. 590 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 21, éd. Pistelli, 106, 18 (f6) évoque
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Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Damon & Anaxagore : maîtres de Périclès disciples de…

Pythagore et de sa formation auprès des égyptiens
anecdote - 
égyptiens

Philolaos
&Archytas, Timée… auraient utilisé la 

médiété
géométrie

Philolaos
s'en réclame pour amener l'idée que pas 
d'objet de connaissance si tous les êtres 

sont illimités
principe / illimité

Philolaos aurait dit au sujet du carré du nombre
principe / le 

nombre

Philolaos
aurait défini la monade comme le 

principe de toute chose
Principe / l'Un

Philolaos
nombre = lien tout puissant des objets 

du monde.
principe / le 

nombre

Archytas
anecdote selon laquelle A. se serait mis 

en colère contre ses domestiques.
anecdote - Archytas

Archytas cf Stobée Florilège IV, I, 139 moraliste

Pythagore
qui pratiquait la purgation (= traitement 

de l'âme par la musique)
musique / vertu

Pythagoriciens
les acousmates, enseignement et / ou 

maximes orales…
moraliste

Pythagoriciens
les acousmates, enseignement et / ou 

maximes orales…
moraliste
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Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 592 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 163-166 (f1) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 594 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 137 (f2) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 594 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 174-176 (f3) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 596 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 180-183 (f5) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 597 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 196-198 (f6) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 600 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 233-239 (f7) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 600 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 127 (f7) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 601 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.

200-213 (f8) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 607 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 230-233 (f9) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 63 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 170 (f13) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 64 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 248-251 (f16) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 66 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 199 (f17) évoque
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Pythagoriciens

selon Aristoxène de T. : régime, 
préceptes de vie, importance de la 

musique, pour gagner l'harmonie de 
l'âme

moraliste

Pythagoriciens
selon lesquels il vaut mieux honorer 

Dieu que les rois, les hommes
moraliste

Pythagoriciens

selon lesquels il vaut mieux honorer 
Dieu que les rois, les hommes ; mais 
respecter les us et règles ancestrales 

vaut mieux que d'innover.

moraliste

Pythagoriciens
du comportement des hommes les uns 

avec les autres
moraliste

Pythagoriciens
leur comportement qui érige la mesure, 

l'harmonie, l'équilibre
moraliste

Pythagoriciens sur l'amitié moraliste

Pythagoriciens
sur l'amitié, de nouveau Phintias et 

Damon.
moraliste

Pythagoriciens

sur leur conception de l'opinion, sur la 
nécessité de ne pas suivre l'opinion de 
vulgaire (la plus répandue) notamment 
au sujet de l'éducation des enfants et 
adolescents se méfier du plaisir et du 

désir, du goût pour la facilité, la 
nécessité de n'avoir des enfants que si 

l'on peut beaucoup s'en préoccuper 
(passage très long)

moraliste

Pythagoriciens sur l'amitié moraliste

Pythagore
famille : sa fille Mya, mariée à Ménon de 

Crotone, honorée par les habitants.
anecdote - famille 

Pyth

Pythagore
complot et incendie mené par Cylon 

contre les disciples à Crotone
anecdote - 
Pythagore !

Pythagore

étonnante conservation de la doctrine 
pythagoricienne / 3 livres par Philolaos, 
rachetés par Platon. Témoignages de 

Philolaos donc

anecdote - livres 
Philolaos
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Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 76 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 88 (f4) évoque

Jamblique
Vie 

pythagorique

p. 76 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 246 (f4) évoque

Jamblique(
pseudo-)

théologoumènes 
arithmétiques

p. 492 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. De Falco, 74, 10 (f12) évoque

Jamblique(
pseudo-)

théologoumènes 
arithmétiques

p. 493 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. De Falco, 82, 10 (f13)  évoque

Jamblique(
pseudo-)

théologoumènes 
arithmétiques

p. 495 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. De Falco, 81, 15 (f13) évoque

Jamblique(
pseudo-)

théologoumènes 
arithmétiques

p. 507 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. De Falco, 25, 17 (f8) évoque

Jamblique(
pseudo-)

théologoumènes 
arithmétiques

p. 58 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. p. 52, 8 éd. De Falco (f8) évoque

Jean de 
Lydie

Des mois

Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, 15 (f13) évoque

Jean de 
Lydie

Des mois

p. 510 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, 12 (f20) évoque

Justin (psd) Exhortation

p. 63 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XX, 4 (f13) évoque 

Lucien
Sur une faute en 

saluant

p. 492 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 5 (f11) évoque

Macrobe
Commentaire 

sur le Songe de 
Scipion

p. 499 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XIV, 19 (f23) évoque

Ménon
Cité par 

l'Anonyme de 
Londres

p. 501 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 18, 8, p. 31(f27) évoque
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Hippase
celui qui aurait divulgué les secrets de la 

secte pythagoricienne
anecdote - secret 

Pyth

Hippase
celui qui aurait divulgué les secrets de la 

secte pythagoricienne
anecdote - secret 

Pyth

Philolaos symbolisme des chiffres (4 à 8)
principe / le 

nombre

philolaos
doctrine pythagoricienne des nombres : 

10, tétraktys et symbolisme de la 
science (long !)

décade

Philolaos décade appelée également foi, selon Ph. décade

Philolaos
aurait donné les 4 principes de l'animal 

raisonnable : le cerveau, le cœur, le 
nombril et le sexe. 

principe / le 
nombre

Pythagore
durée de vie, passage de sa vie et 
métempsychose (durant 216 ans)

anecdote - 
Pythagore !

Philolaos
10= décade parce que = illimité (selon 

Ph.)
décade

Philolaos
au sujet de 7, ni engendrant, ni 

engendré. Citation dieu, principe de 
toutes choses, éternel, etc…

principe / le 
nombre

Pythagore
où il mourut (Métaponte) sa maison fut 

transformée en temple
anecdote - 
Pythagore !

Philolaos Rapport et croyance en la tétraktys décade

Philolaos
&Pythagore : l'âme est harmonie, cité en 
couple avec Aristote qui cite en ce sens 

"la tradition" (f23 également)

harmonie des 
contraires / âme

Philolaos
au sujet de la constitution de notre 

corps
principe / physique
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Nicomaque 
de Gerase

Institution 
arithmétique

p. 499 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
II, XXVI, éd. Hiller, p. 135, 10 

(f24) évoque

Nicomaque 
de Gerase

Institution 
arithmétique

p. 535 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, III, 4, éd. Hoche, 6, 16 (f1) cite

Nicomaque 
de Gerase

Introduction 
arithmétique

p. 81 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Pistelli, p. 100, 19 (f15) évoque

Philodème De la musique

p. 457 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
IV, col. 147, 37-148, 5, éd. 

Delattre (f2) évoque

Philodème De la musique

p. 458 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
IV, col. 36, 40-45, éd. Delattre 

(f3) évoque

Philodème De la musique

 p. 458 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 
IV, col. 24, 1-14 éd. Delattre 

(f4) évoque 

Philodème De la piété

p. 66 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 4 b 3, éd. Gomperz, p. 66 (f17) évoque

Philon De la Création

p. 510 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 100 (f20) évoque

Platon Alcibiade Majeur

p. 456 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 118, c (f5) évoque

Platon Gorgias

p. 507 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 493A (f14) évoque / Cite ?

Platon La République

p. 459 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. III, 400 a (f9) invoque

Platon La République

p. 460 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IV, 424 c (f10) cite

Platon La République

p. 61 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. X, 600a (f10) invoque
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Philolaos
sur les médiétés, repris par Jamblique 

f24
géométrie 

Archytas
mathématiques (cf Porphyre, Comm. 

Ptol. Düring, p. 56)
musique / rapport

Hippase
& Archytas & Pythagore (N. d G.cite 

Jamblique) les types de médiétés et leur 
évolution

géométrie

Damon
mentait au sujet des prédispositions 

indispensables à l'apprentissage de la 
musique

anecdote - Damon

Damon
selon lequel la musique doit produire un 
mélange d'effort et de divertissement

musique / vertu

Damon
selon lequel la musique incite à toutes 

les vertus
musique / vertu

Pythagore
attribution des œuvres à Pyth ou non ? 
Doctrine conservation ? Témoignages

écrit de Pythagore

Philolaos 7, cf Jean de Lydie II, 12 et Dieu.
principe / le 

nombre

Damon
maître de musique renommé, enseigna 

à Périclès
anecdote - Damon

Philolaos
sommes-nous morts ? Notre corps un 

tombeau?
principe / âme

Damon
comme exemple à suivre pour ajuster 
les genres de rythme au genre de vie, 

d'harmonie
moraliste

Damon
nulle part one ne change les modes 

musicaux sans changer les lois les plus 
importantes

musique / vertu

Pythagore
exemple d'un homme qui a marqué ses 

disciples
anecdote - 
Pythagore !
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Platon Lachès

p. 455 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 180, d(f2) évoque

Platon Lachès

p. 459 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 197 d (f8) évoque

Platon Lettres

p. 520 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VII, 338 c-350a (f5) évoque

Platon Phédon

p. 489 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 61d (f1a) évoque

Platon Phédon

p. 489 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 61e (f1a) évoque

Platon Phédon

p. 508 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 61d-62b & 82d (f15) cite

Platon Phédon

p. 508 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 82d (f15) évoque

Platon Phédon

p. 508 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 62b (f15) évoque 

Platon Banquet p. 46, garnier Flammarion, trad et notes 
par E. Chambry

186d évoque

Plutarque Vie de Périclès

p. 456 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 4 (f4) évoque

Plutarque Vie de Périclès

p. 457 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 9 (f6) évoque

Plutarque
Du démon ou 
esprit familier 

de Socrate

p. 490 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 13, p.583A (f4) évoque

Plutarque Propos de table

p. 491 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, II, I, 718E (f7a) évoque
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Damon maître de musique renommé anecdote - Damon

Damon
ses capacités dans l'art de la sophistique 

(selon Socrate)
anecdote - Damon

Archytas relation avec Denys, Archytas etc… anecdote - Archytas

Philolaos
prétend que Simmias et Cébès l'ont 

connu
anecdote - 
Philolaos

Philolaos
j'ai entendu quand il vivait parmi nous 

(Socrate) au sujet de la mort
principe / âme

Philolaos
"nous les hommes sommes une 

possession des dieux"
moraliste

Philolaos sur ceux qui se soucient de leur âme principe / âme

Philolaos l'âme principe / âme

Héraclite
musique et harmonie des contraires 
d'abord opposés, puis mis d'accord 

ensuite.

"l'harmonie ne saurait 
naître de choses qui 
restent opposées, je 
veux dire l'aigu et le 

grave…"

harmonie des 
contraires / âme

Damon
maître de Périclès en musique, et ses 

ennuis avec la politique…
anecdote - Damon

Damon
maître de Périclès en musique, et ses 

ennuis avec la politique… (invoque 
Aristote, même fragment)

anecdote - Damon

Philolaos terrible incendie et complot de Cylon
anecdote - 
Pythagore !

Philolaos géométrie pour Philolaos géométrie 
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Plutarque Isis et Osiris

p. 496 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 30, 363, A (f14) évoque

Plutarque Propos de table

p. 527 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VIII, II, 1, 718E (f15) évoque

Plutarque
De la fortune ou 

vertu 
d'Alexandre I

p. 67 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 4, p. 328 (f18) évoque 

Plutarque 
(pseudo)

De la musique

p. 458 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 16 (f5) évoque

Polybe Histoires

p. 66 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, XXXVIII, 10; XXXIX 1-4 (f16) évoque 

Porphyre

Commentaire 
sur les 

Harmoniques de 
Ptolémée

p. 500 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 5, éd. Düring, p.91 (f25) évoque

Porphyre

Commentaire 
sur les 

Harmoniques de 
Ptolémée

p. 529 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, 6, éd. Düring, 107 (f17) évoque

Porphyre

Commentaire 
sur les 

Harmoniques de 
Ptolémée

p. 530 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, 6, éd. Düring, 104 (f18) évoque

Porphyre

Commentaire 
sur les 

Harmoniques de 
Ptolémée

p. 533 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Düring, p.56 (f1) cite

Porphyre

Commentaire 
sur les 

Harmoniques de 
Ptolémée

p. 535 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Düring, p.92 (f2) cite

Porphyre
Vie de 

Pythagore

p. 55 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 3 (f6) évoque

Porphyre
Vie de 

Pythagore

p. 555 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 3 (f2) évoque

Porphyre

Commentaire 
sur les 

Harmoniques de 
Ptolémée

p. 571 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, VII, éd. Düring, 115, 4 (f18) évoque
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Philolaos
triangle, carré etc rattachés à leur dieu 

respectif…
principe / le 

nombre

Archytas
&Ménechme ; reproche de Platon 
adressé aux disciple d'Archytas et 

d'autres au sujet du fameux problème…

géométrie - le 
fameux problème 

!concordant

Pythagore
& Socrate, pour dire qu'ils n'ont rien 

laissé d'œuvres écrites de leur doctrine ; 
on s'appuie sur des témoignages

écrit de Pythagore

Damon
que le mode lydien est l'invention de 

Damon
anecdote - Damon

Pythagore
complot et incendie mené par Cylon 

contre les disciples à Crotone
anecdote - 
Pythagore !

Philolaos
&Elien (en tant que disciple 

d'Eratosthène) ont appelé exès un 
intervalle, voire tous les intervalles

musique / rapport

Archytas
& Didyme ; sur les rapports de 

consonnances
musique / rapport

Archytas
école d'Archytas au sujet des facultés 

auditives
principe / physique

Archytas
nature du son, choc de deux corps, 
citation identique à Nicomaque de 

Gerase, Inst. Arith. I, III, 4 Hoche, 6, 16

aigu rapide grave lent / 
aigu violent grave faible

musique / rapport

Archytas
trois médiétés en musique : 

arithmétique, géométrique, subcontraire 
(ou harmonique).

musique / rapport

Pythagore
son fils Arimnestos, maître de Démocrite 

/ inscription qu'aurait voulu falsifier 
Simos

disciples de…

Simos
Pythagoricien qui aurait cherché à 

s'arroger la paternité des découvertes 
du canon et de l'harmonique

anecdote - secret 
Pyth

Pythagoriciens
en citant Eudème au sujet du rapport 
des 3 accords, dont la somme est 9 !

musique / rapport
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Porphyre
Vie de 

Pythagore

p. 58 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 9 (f8) évoque

Porphyre
Vie de 

Pythagore

p. 585 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 41 (f2) évoque

Porphyre
Vie de 

Pythagore

p. 589 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 42-45 (f6) évoque

Porphyre
Vie de 

Pythagore

p. 59 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 18-19 (f8a) évoque

Porphyre
Vie de 

Pythagore

p. 60 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 6 (f9) évoque

Porphyre
Vie de 

Pythagore

p. 62 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 4 (f13) évoque 

Porphyre
Vie de 

Pythagore

p. 62 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 22 (f12) évoque

Porphyre
Vie de 

Pythagore

p. 65 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 56 (f16) évoque

Porphyre
Vie de 

Pythagore

p. 76 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 36-37 (f2) évoque

Proclus
Commentaire 

sur le Timée de 
Platon

p. 492 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, éd. Diehl, 176, 27 (f9) évoque

Proclus

Commentaire 
sur le premier 

livre des 
Eléments 
d'Euclide

p. 495 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
éd. Friedlein, 130, 8 (f14) évoque 

Proclus

Commentaire 
sur le premier 

livre des 
Eléments 
d'Euclide

p. 521 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
II, 66, 14 (f6) évoque

Proclus

Commentaire 
sur le premier 

livre des 
Eléments 
d'Euclide

p. 56 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988.
65, 11 (f6a) évoque
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Pythagore
selon Aristoxène : Pyth a fui Polycrate, 
despote dominateur pour s'installer en 

Italie.

anecdote - 
Pythagore !

Pythagore
le langage symbolique employé par 

Pythagore
anecdote - secret 

Pyth

Pythagoriciens
les acousmates, enseignement et / ou 

maximes orales…
moraliste

Pythagore
et les croyances sur a métempsychose 

qu'il a introduites en Grèce
principe / âme

Pythagore
son enseignement math et astronomie, 
qu'il tenait des égyptiens, chaldéens et 

phéniciens.

anecdote - 
égyptiens

Pythagore
et sa famille, Téanô, fils Télaugès et fille 

Mya
anecdote - famille 

Pyth

Pythagore
et ses disciples, provenant de toute part, 

d'après Aristoxène
disciples de…

Pythagore
complot dont il fut victime (invoque 

témoignage de Dicéarque)
anecdote - 
Pythagore !

Pythagore
de la séparation des disciples en 

mathématiciens et acousmaticiens
anecdote - secret 

Pyth

Philolaos le monde résulte de limitants et illimités principe / illimité

Philolaos
un dieu aurait été attribué à chaque 

élément de la géométrie par Ph.
principe / le 

nombre

Archytas
contemporains d'Archytas / témoigage 

en faveur de son rôle en mathématique.
anecdote - Archytas

Pythagore

fut le premier à donner à la philosophie 
géométrique la forme d'une culture 

libérale avec méthode non empirique, 
mais purement intellectuel 

géométrie 
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Proclus

Commentaire 
sur le premier 

livre des 
Eléments 
d'Euclide

p. 571 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XLVII, éd. Friedlein, 426, 6 

(f19) évoque

Proclus

Commentaire 
sur le premier 

livre des 
Eléments 
d'Euclide

p. 572 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XXXII, éd. Friedlein, 379, 2 

(f21) évoque

Proclus

Commentaire 
sur le premier 

livre des 
Eléments 
d'Euclide

p. 572 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XLIV, éd. Friedlein, 419, 15 

(f20) évoque

Quintilien
Institution 
oratoire

p. 531 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, X, 17 (f19b) évoque

Quintilien De la musique

p. 459 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. II, 14 (f7) évoque

Sextus 
Empiricus

Contre les 
mathématiciens

p. 502 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VII, 92 (f29) évoque

Simplicius
Commentaire 

sur la physique 
d'Aristote

p. 578 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 405,20 (f28) évoque

Simplicius
Commentaire 
sur le traité du 
ciel d'Aristote

p. 579 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 386, 20 & 392, 18 (f30 & 31) évoque

Simplicius
Commentaire 

sur la physique 
d'Aristote

p. 579 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 431, 13 (f32) évoque

Simplicius
Commentaire 

sur la physique 
d'Aristote

p. 580 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 732, 26 (f34) évoque

Simplicius
Commentaire 
sur le traité du 
ciel d'Aristote

p. 582 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. 511, 26 & 512, 9 (f37) évoque

Stobée Choix de textes

p. 502 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XXI, 7a (f2) cite

Stobée Choix de textes

p. 503 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XXI, 7c (f5) cite
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Pythagore
en citant Euclide énonçant le fameux 

théorème de Pythagore !
géométrie

Pythagoriciens
&Eudème : théorème selon lequel tout 
triangle a ses angles intérieurs égaux à 

deux droits.
géométrie 

Pythagoriciens
et école d'Eudème au sujet de la 

parabole des aires…
géométrie 

Archytas
&Évenos : selon, la grammaire est 

subordonnée à la musique.
musique / vertu

Damon
selon lequel la musique et l'harmonie 

des mélodies façonnent l'âme
musique / vertu

Philolaos la mesure est la logos
principe / le 

nombre

Pythagoriciens le pair et l'impair, l'illimité et le limité principe / illimité

Pythagoriciens
en citant Aristote et son livre "collection 
des opinions des pythagoriciens" > sur 

la droite et la gauche

astronomie - notre 
système

Pythagoriciens
&Platon : S. cite Eudème au sujet de la 
cause de l'indétermination qui serait ou 

non le mouvement !
principe / physique

Pythagoriciens sur le retour du même…
principe / le 

nombre

Pythagoriciens
en citant Aristote et son livre "Des 

pythagoriciens" > sur le feu et le centre 
de l'univers

principe / physique

Philolaos
extrait de Du Monde : nécessité du 

limitant ou de l'illimité
principe / illimité

Philolaos le pair et l'impair principe / illimité
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Stobée Choix de textes

p. 503 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XXI, 7b (f4) cite

Stobée Choix de textes

p. 504 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XXI, 7d (f6) cite

Stobée Choix de textes

p. 505 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XXI, 8 (f7) cite

Stobée Choix de textes

p. 506 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, préface, 3 (f11) cite

Stobée Choix de textes

p. 509 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XV, 7 (f17) cite

Stobée Choix de textes

p. 511 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XX, 2 (f21)

évoque 
(fragment 
douteux)

Stobée Florilège

p. 536 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IV, I, 139, éd. Hense (f3) cite

Stobée Choix de textes

p. 537 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, préface, 4, 18, 8 (f4) cite

Stobée choix de textes

p. 563 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, préface, 6 (f2) évoque

Stobée Choix de textes

p. 577 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, préface, X, 22 (f28) évoque

Stobée Choix de textes

p. 578 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, XVIII, Ic (f30) évoque 

Strabon Géographie

p. 520 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. VI, éd Casaubon, 280 (f4) évoque

Strabon Géographie

p. 60 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. XV, 716 évoque

40



Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Philolaos tout être connaissable a un nombre
principe / le 

nombre

Philolaos limite et illimité ; harmonie et intervalles musique / rapport

Philolaos premier composé harmonieux l'UN Principe / l'Un

Philolaos sur la nature du nombre
principe / le 

nombre

Philolaos
extrait Les Bacchantes : le monde est 

un, le centre et l'inverse du centre
Principe / l'Un

Philolaos
De l'âme, monde et être (Dieu) éternel 

et immuable.
principe / âme

Archytas
méthode de recherche pour devenir 
savant, cf Jamblique, de la sc. Math. 

Comm. II, Festa, 44, 10
moraliste

Archytas
extrait des Entretiens : supériorité du 

calcul sur les autres arts
principe / le 

nombre

Pythagore
en citant Aristoxène de Tarente, au sujet 

de la connaissance des nombres 
développée par Pythagore

principe / le 
nombre

Pythagoriciens
indirectement et sans les nommer, à 

rapprocher de la A. Physique, f28
principe / le 

nombre

Pythagoriciens
en citant Aristote et son livre "de la 

philosophie d'Aristote" > sur le videS
principe / physique

Archytas
politique, démocratie à Tarente grâce 

aux pythagoriciens
anecdote - Archytas

Pythagore
végétarien ? Il s'abstenait de chair 

animale ! 
anecdote - 
Pythagore !
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Suidas
Lexique, 

"Archytas"

p. 519 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. Lexique, "Archytas" (f2) évoque

Suidas
Lexique, 

"Anaximandre"

p. 589 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. "anaximandre" (f6) évoque

Théon de 
Smyrne

Commentaires

p. 492 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Hiller, 20, 19 (f10) évoque

Théon de 
Smyrne

Commentaires

p. 506 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Hiller, 18,5 (f12) évoque / Cite ?

Théon de 
Smyrne

Commentaires

p. 530 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Hiller, 61, 11 (f19a) évoque

Théon de 
Smyrne

Commentaires

p. 531 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Hiller, 20, 19 (f20) évoque

Théon de 
Smyrne

Commentaires

p. 531 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Hiller, 22, 5 (f21) évoque

Théon de 
Smyrne

Commentaires

p. 537 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Hiller, 106, 7 (f5) évoque

Théon de 
Smyrne

Commentaires

p. 505 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Hiller, 12, 10 (f10) évoque 

Théon de 
Smyrne

Commentaires

p. 80 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. éd. Hiller, p. 59 (f13) évoque

Théophraste Métaphysique 

p. 569 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. IX, 11a27 (f14) évoque

Viturve De l'architecture

p. 490 Les Présocratiques, nrf, Gallimard, 
collection la Pléiade, édition établie par J.-

P. Dumont, avec la collaboration de D. 
Delattre et de J.-L. Poirier, éditions 

Gallimard, 1988. I, I, 16 (f6) évoque
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Annexe	  I	  :	  TPP
Témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  ou	  des	  pythagoriciens	  

Archytas
vie, sauve Platon, maître d'Empédocle 
(chronologiqut impossible), inventa le 

crécelle
anecdote - Archytas

Pythagoriciens
sur lesquels Anaximandre aurait écrit 

"éxégèse des symboles pythagoriciens"
disciples de…

Philolaos Archytas / indifféremment Un et Monade l'UN

Philolaos
concernant les éléments de la sphère, 

concordant avec Aétius, Opinions, II, VII, 

7

astronomie - les 
sphères

Archytas &Eudoxe, rapport des consonnances aigu rapide grave lent musique / rapport

Archytas
&Philolaos; de l'usage indifférent de UN 

ou MONADE
l'UN

Archytas &Aristote / désaccord / pair-impair principe / illimité

Archytas
&Philolaos ; de la décade. (Écrit douteux 

/ Pléiade)
décade

Pythagoriciens
& Platon affirment que la musique est 

une unification des contraires
musique / vertu

Hippase

accord musical avec disque de différent 
diamètre, vibrations de vitesse 

différentes, et expression des rapports 
de quinte et quarte

musique / rapport

Pythagoriciens
&Platon : sur l'un et la dyade, l'illimité et 

le désordre
principe / illimité

Philolaos
cité en exemple de personnalité que la 

nature a douée
anecdote - 
Philolaos
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Annexe	  II	  :
Ce	  que	  Platon	  nous	  dit	  de	  la	  musique

Thèmes	  primaires Thèmes	  secondaires ouvrage
Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  L’exécution Les	  interprétations Alcibiade	  

Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  La	  technique L’harmonique Banquet	  

Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  La	  technique L’harmonique Charmide	  

Apprentissage	  et	  éducation Charmide	  

Définition	  de	  la	  musique Cratyle	  
Définition	  de	  la	  musique Cratyle	  

Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  La	  technique L’harmonique Cratyle	  

Apprentissage	  et	  éducation Euthydème	  

Définition	  de	  la	  musique Rôle	  de	  la	  musique Gorgias

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  L’exécution Les	  interprétations Hippias	  mineur	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre
La	  composition	  
mélodique Ion	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  L’exécution Les	  interprétations Ion	  
Compositeurs	  célèbres Ion	  
Compositeurs	  célèbres Lachès	  
Définition	  de	  la	  musique Lois	  II

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  L’exécution Le	  chant	  vocal Lois	  II

Définition	  de	  la	  musique Lois	  II	  

Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  La	  technique L’harmonique Lois	  II	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre
La	  composition	  
mélodique Lois	  II	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre La	  composition	  
mélodique

Lois	  II	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  L’exécution Les	  interprétations	   Lois	  II	  
Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  L’exécution Les	  interprétations Lois	  II	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  L’exécution Les	  interprétations Lois	  II	  

Apprentissage	  et	  éducation Lois	  II	  
Apprentissage	  et	  éducation Lois	  II	  
Apprentissage	  et	  éducation Lois	  II	  

Réception	  et	  écoute,	  jugement	  de	  valeur Lois	  II	  
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Annexe	  II	  :
Ce	  que	  Platon	  nous	  dit	  de	  la	  musique

sit. Commentaires grave	  aigu
108c Exemple	  pour	  argumentation

187b

(grave/aigu)	  «	  en	  effet,	  l’harmonie	  ne	  saurait	  naître	  de	  choses	  qui	  
restent	  opposées,	  je	  veux	  dire	  l’aigu	  et	  le	  grave	  ;	  car	  qui	  dit	  

consonance	  dit	  accord,	  et	  l’accord	  ne	  saurait	  résulter	  d’éléments	  
opposés…	  »

grave	  /	  aigu

170c (que	  l’harmonie	  s’apprend	  par	  la	  musique)

160a La	  rapidité	  paraît	  plus	  belle	  que	  la	  lenteur,	  c’est	  ce	  qu’on	  entend	  chez	  
le	  maître	  d’école	  ou	  le	  maître	  de	  cithare.

406a (=	  rythme	  et	  harmonie)
423d-‐424a L’art	  de	  la	  musique	  consiste	  à	  imiter	  les	  objets.

405d Que	  les	  mouvements	  de	  la	  musique	  se	  font	  en	  une	  sorte	  d’harmonie,	  
comme	  le	  mouvement	  des	  astres.	  Apollon	  préside	  ce	  mouvement.

272c
Education	  musicale	  à	  un	  âge	  avancé…	  pb	  posé	  par	  Socrate,	  présenté	  

comme	  le	  concernant.

4 Le	  rôle	  de	  la	  musique	  est	  de	  s'occuper	  de	  mélodies,	  comme	  le	  tissage	  
s'occupe	  des	  étofes	  ;	  de	  quoi	  s'occupe	  la	  rhétorique	  ?	  

176c Exemple	  pour	  argumentation

534a
Sur	  la	  composition	  des	  poètes	  et	  leur	  état	  de	  transport	  ou	  de	  

possession
533c Exemple	  pour	  argumentation
534d Tynnichos	  de	  Chalcis,	  auteur	  d’un	  péan	  que	  tous	  chantent	  encore…
180d Damon	  le	  plus	  habile	  musicien	  du	  monde,	  disciple	  d’Agathoclès
655a (=rythme	  et	  harmonie)

654a-‐b (du	  bienfait	  des	  chœurs)

668 De	  ce	  qu’est	  la	  musique	  à	  ce	  qu’elle	  devrait	  être…	  (recherche	  
dialectique)

665a (grave	  /	  aigu)	  «	  l’ordre	  de	  la	  voix,	  quand	  le	  grave	  et	  l’aigu	  se	  mêlent,	  
portait	  le	  nom	  d’harmonie	  »

grave	  /	  aigu

656e-‐657c Du	  modèle	  intangible	  des	  lacédémoniens	  

700b-‐e Les	  genres	  de	  jadis,	  hymnes,	  thrène,	  péan,	  dithyrambe,	  nomes	  
citharédiques	  puis	  mélange…

672e-‐673b Quels	  objectifs	  sont	  à	  atteindre
658b-‐c Sur	  les	  concours	  faisant	  intervenir	  rhapsode	  et	  citharède

669c-‐e Sur	  la	  difficulté	  inhérente	  à	  l’art	  de	  la	  musique,	  et	  de	  l’incompétence	  
inévitable	  des	  compositeurs…

656c Education	  des	  jeunes
661d Education	  des	  jeunes
670 Quelle	  formation	  pour	  quel	  jugement	  aguerri	  ?

655e-‐656a De	  la	  réception	  et	  de	  l’appréciation	  de	  la	  musique	  en	  fonction	  de	  
l’éducation	  ou	  habituation	  ou	  caractère	  de	  départ.
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Annexe	  II	  :
Ce	  que	  Platon	  nous	  dit	  de	  la	  musique

Réception	  et	  écoute,	  jugement	  de	  valeur Lois	  II	  

Réception	  et	  écoute,	  jugement	  de	  valeur Lois	  II	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre La	  composition	  
mélodique

Lois	  IV	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  L’exécution Les	  interprétations Lois	  VI	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre La	  composition	  
mélodique

Lois	  VII	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre La	  composition	  
mélodique

Lois	  VII	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre La	  composition	  
mélodique

Lois	  VII	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre La	  composition	  
mélodique

Lois	  VII	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre La	  composition	   Lois	  VII	  
Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  L’exécution Les	  interprétations Lois	  VII	  

Apprentissage	  et	  éducation Lois	  VII	  
Apprentissage	  et	  éducation Lois	  VII	  
Apprentissage	  et	  éducation Lois	  VII	  
Apprentissage	  et	  éducation Lois	  VII	  
Apprentissage	  et	  éducation Lois	  VII	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  L’exécution La	  mélodie	  
instrumentale

Lois	  VIII	  

Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  La	  technique L’harmonique Lois	  XII	  

Apprentissage	  et	  éducation Ménon	  

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre La	  composition	   Minos	  

Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  La	  physique Les	  nombres Philèbe	  

Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  La	  technique L’harmonique Philèbe	  

Réception	  et	  écoute,	  jugement	  de	  valeur Philèbe	  
Maîtres	  et	  disciples Damon Premier	  Alcibiade	  

Apprentissage	  et	  éducation Premier	  Alcibiade	  
Apprentissage	  et	  éducation Protagoras

Apprentissage	  et	  éducation Protagoras

Maîtres	  et	  disciples Orthagoras Protagoras
Apprentissage	  et	  éducation Protagoras

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre Protagoras
Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  la	  technique L’harmonique Protagoras
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Ce	  que	  Platon	  nous	  dit	  de	  la	  musique

670 Quelle	  formation	  pour	  quel	  jugement	  aguerri	  ?

701a Après	  le	  mélange	  des	  genres,	  les	  gens	  se	  croient	  fondés	  à	  juger	  de	  la	  
musique,	  alors	  qu’il	  ne	  le	  peuvent	  !!

722d Exemples	  pour	  argumentation	  (par	  analogie)

764d-‐765d Quel	  type	  de	  musique	  pour	  la	  cité	  idéale	  ?

800a Que	  la	  nouvelle	  cité	  doit	  fixer	  de	  façon	  immuable	  air	  populaires,	  
chants	  sacrés,	  danses.

800b-‐e Le	  nome	  à	  écarter	  car	  provoquant	  des	  effets	  néfastes.	  (deuil,	  
lamentations)

801a-‐b Les	  lois	  qui	  doivent	  régir	  la	  musique.

801c-‐e Lois	  qui	  régissent	  la	  composition	  du	  poète.

802a-‐c Que	  l’on	  doit	  conserver	  les	  modèles	  des	  anciennes	  compositions	  sans	  
802e-‐803a Des	  compositions	  et	  musiques	  pour	  hommes	  et	  celles	  pour	  femmes.
790d-‐791c Du	  bienfait	  des	  berceuses	  pour	  les	  nouveaux-‐nés	  et	  dès	  avant	  la	  
812b-‐813b De	  l’éducation	  à	  la	  cithare.	  Grave	  /	  aigu	  «	  quant	  à	  faire	  se	  répondre	  

petits	  et	  grands	  intervalles,	  tons	  rapides	  et	  tons	  lents,	  tons	  aigus	  et	  
809e-‐810 Programme	  d’éducation	  réglementé,	  les	  lettres	  et	  la	  lyre.
804d Education	  des	  jeunes
802d Quelle	  formation	  pour	  quel	  jugement	  aguerri	  ?

834e Concours	  de	  rhapsodie	  et	  de	  musique

967e Que	  l’harmonie	  est	  la	  parenté	  qui	  relie	  les	  sciences	  (des	  astres)	  à	  la	  
science	  musicale.	  Elle	  doit	  servir	  de	  guide	  pour	  la	  politique.

90e
exemple	  pour	  argumentation	  par	  analogie	  :	  l'apprenti	  flûtiste	  va	  

prendre	  son	  enseignement	  chez	  celui	  qui	  sait,	  et	  non	  chez	  celui	  qui	  
ne	  saurait	  rien.

317e Le	  flûtiste	  et	  le	  cithariste	  sont	  ceux	  qui	  savent	  répartir	  les	  sons	  selon	  

17c
Grave	  /	  aigu	  «	  Socrate	  –	  Posons	  donc	  deux	  premiers	  tons,	  l’aigu	  et	  le	  
grave,	  et,	  comme	  troisième,	  le	  ton	  intermédiaire.	  Admets-‐tu	  cela	  ?	  
(…)Quant	  au	  contraire,	  mon	  ami,	  tu	  auras	  saisi	  quel	  nombre	  précis	  

grave	  /	  aigu

26a

Grave	  /	  aigu	  (l’entrée	  des	  principes	  d’égal	  et	  de	  double)	  «	  Socrate	  -‐	  et	  
dans	  l’aigu,	  le	  grave,	  le	  vite	  et	  le	  lent,	  qui	  sont	  illimités,	  n’est-‐ce	  pas	  
leur	  entrée	  qui	  fait	  naître	  la	  limite	  et,	  par	  là,	  donne,	  à	  toute	  espèce	  

de	  musique,	  sa	  perfection	  achevée	  ?	  »

grave	  /	  aigu

17b Ce	  qui	  fait	  le	  musicien	  c’est	  la	  science	  qu’il	  a	  des	  quantités	  et	  
118c Que	  Périclès	  est	  devenu	  habile	  en	  fréquentant	  Pythoclidès,	  
106e Exemple	  pour	  argumentation
312b témoignage	  de	  l'éducation	  musicale	  dispensée	  à	  tous	  les	  citoyens	  ,	  

profanes	  et	  hommes	  libres.
312e exemple	  pour	  argumentation	  par	  analogie	  :	  l'enseignant	  en	  cithare	  

rend	  habile	  l'élève	  dans	  l'art	  qui	  est	  le	  sien.
318c en	  fréquentant	  Orthagoras,	  on	  deviendrait	  meilleur	  flûtiste	  ;	  exemple	  
326a les	  maîtres	  de	  cithare	  se	  souvient	  aussi	  d'enseigner	  la	  vertu,	  la	  morale.
327b-‐c et	  si	  la	  cité	  n'était	  dirigée	  que	  par	  des	  flûtistes…
332c sur	  les	  contraires	  :	  y	  a-‐t-‐il	  quelque	  chose	  d'aigu	  dans	  le	  son	  ?	  -‐	  oui	  -‐	  

Cet	  aigu	  a-‐t-‐il	  un	  autre	  contraire	  que	  le	  grave?
grave	  /	  aigu
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Annexe	  II	  :
Ce	  que	  Platon	  nous	  dit	  de	  la	  musique

Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  La	  physique Les	  nombres République	  I

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre Les	  interprétations République	  I

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  L’exécution La	  mélodie	  instrumentale République	  I

Réception	  et	  écoute,	  jugement	  de	  valeur République	  I

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  La	  mise	  en	  œuvre L'instrument	   République	  I

Réception	  et	  écoute,	  jugement	  de	  valeur République	  I

Définition	  de	  la	  musique Rôle	  de	  la	  musique Théagès	  

Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  La	  physique Les	  réalités	  physiques Théétète	  

Apprentissage	  et	  éducation Théétète	  

Réception	  et	  écoute,	  jugement	  de	  valeur Théétète	  

Maîtres	  et	  disciples Connos	  (?) Ménéxène

Maîtres	  et	  disciples Lampros Ménéxène

Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  La	  technique La	  métrique
Réception	  et	  écoute,	  jugement	  de	  valeur

Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  La	  technique L’harmonique Phèdre

Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  la	  mise	  en	  œuvre
Aspect	  pratique	  de	  la	  musique	  :	  la	  mise	  en	  œuvre
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Annexe	  II	  :
Ce	  que	  Platon	  nous	  dit	  de	  la	  musique

349	  e
argumentation	  par	  analogie	  :	  dans	  le	  juste	  et	  l'injuste	  ;	  le	  musicien	  
est	  implicitement	  l'intelligent	  (phronimos)	  Il	  est	  bon	  dans	  les	  choses	  

où	  il	  est	  intelligent,	  les	  choses	  qu'il	  connaît.

333b le	  cithariste	  est	  meilleur	  que	  le	  juste	  pour	  frapper	  les	  cordes	  
(argumentation)

333	  d
argumentation	  par	  analogie	  :	  "s'il	  s'agit	  de	  garder	  un	  bouclier	  ou	  une	  
lyre	  sans	  en	  faire	  usage,	  tu	  diras	  que	  la	  justice	  est	  utile;	  mais	  que,	  s'il	  

faut	  s'en	  servir,	  c'est	  l'at	  de	  l'hoplite	  ou	  du	  musicien."

335	  c contre	  argument	  par	  analogie	  :	  "mais	  un	  musicien	  peut-‐il	  en	  vertu	  de	  
son	  art	  rendre	  ignorant	  dans	  la	  musique?	  -‐	  Impossible."

349	  e

argumentation	  par	  analogie:	  "penses-‐tu	  qu'un	  musicien	  qui	  accorde	  
sa	  lyre	  voulût	  l'emporter	  sur	  un	  musicien	  dans	  la	  tension	  ou	  le	  

relâchement	  des	  cordes,	  et	  prétendît	  avoir	  l'avantage	  sur	  lui?"	  (le	  
juste	  veut	  l'emporter	  sur	  l'injuste	  tandis	  que	  l'injuste	  veut	  l'emporter	  

sur	  les	  deux)

373b

rôle	  du	  musicien	  dans	  l'état	  tel	  qu'il	  est	  développé	  :	  il	  appartient	  à	  la	  
dernière	  phase	  de	  développement,	  celle	  qui	  contient	  les	  acteurs	  
superflus,	  dont	  imitateurs	  (de	  couleurs	  et	  figures)	  et	  poètes	  

rhapsodes	  etc	  

123e Le	  rôle	  de	  la	  musique,	  compris	  comme	  science,	  c’est	  de	  gouverner	  les	  
chœurs	  de	  chanteurs.

184b

Grave	  /	  aigu	  «	  si	  l’on	  te	  demandait	  :	  «	  par	  quoi	  l’homme	  voit-‐il	  le	  
blanc	  et	  le	  noir	  ?	  par	  quoi	  perçoit-‐il,	  à	  l’audition,	  l’aigu	  et	  le	  grave	  ?	  »	  

tu	  dirais,	  j’imagine	  :	  «	  par	  les	  yeux	  et	  par	  oreilles	  »	  -‐	  que	  l’âme	  
connaît	  et	  synthétise	  les	  sensations

grave	  /	  aigu

145d Questionnement	  sur	  l’éducation	  de	  Tht	  par	  Théodore	  son	  maître.

178d De	  l’expertise	  à	  juger	  de	  la	  consonance	  ou	  dissonance	  
(argumentation)

236a C'est	  elle,	  et	  aussi	  Connos,	  fils	  de	  Métrobios:	  voilà	  mes	  deux	  maîtres,	  
l'un	  pour	  la	  musique,	  l'autre	  pour	  la	  rhétorique.

236a

Mais	  tout	  autre	  homme,	  même	  moins	  instruit	  que	  moi,	  formé	  à	  la	  
musique	  par	  Lampros	  et	  à	  la	  rhétorique	  par	  Antiphon	  de	  Rhamnunte,	  
n'en	  serait	  pas	  moins	  capable,	  lui	  aussi,	  de	  gagner	  les	  suffrages	  en	  

louant	  des	  Athéniens	  devant	  des	  Athéniens.

268d

"…	  un	  musicien	  qui	  aurait	  rencontré	  un	  homme	  qui	  se	  figure	  savoir	  
l'harmonie	  parce	  qu'il	  sait	  la	  manière	  de	  hausser	  ou	  de	  baisser	  le	  ton	  
d'une	  corde:	  il	  ne	  lui	  dirait	  pas	  brutalement:	  "pauvre	  homme,	  tu	  es	  
hypocondre",	  mais	  il	  lui	  dirait,	  avec	  la	  douceur	  propre	  au	  musicien:	  

"mon	  très	  cher,	  il	  faut	  savoir	  ce	  que	  tu	  sais,	  si	  l'on	  veut	  être	  
harmoniste;	  mais	  on	  peut	  fort	  bien,	  au	  point	  où	  tu	  en	  es,	  ignorer	  

totalement	  l'harmonie;	  tu	  poss!des	  les	  notions	  indispensables	  pour	  
aborder	  l'harmonie,	  mais	  l'harmonie,	  non	  pas."
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Annexe	  II	  :
Ce	  que	  Platon	  nous	  dit	  de	  la	  musique

Aspect	  spéculatif	  de	  la	  musique	  :	  La	  physique L’harmonique Lysis
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Annexe	  II	  :
Ce	  que	  Platon	  nous	  dit	  de	  la	  musique

215e

sur	  l’attirance	  des	  contraires	  :	  «	  c’est	  ainsi	  que	  le	  sec	  désire	  l’humide,	  
le	  froid	  le	  chaud,	  l’amer	  le	  doux,	  l’aigu	  l’obtus,	  le	  vide	  le	  plein,	  le	  

plein	  le	  vide,	  et	  ainsi	  du	  reste,	  parce	  que	  le	  contraire	  sert	  d’aliment	  
au	  contraire	  et	  que	  le	  semblable	  ne	  saurait	  rien	  tirer	  du	  semblable.	  » obtus	  /	  aigu
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Annexe	  III	  

Situation	  spatio-‐temporelle	  des	  principaux	  auteurs	  
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Annexe	  IV	  

Nombre	  et	  période	  des	  témoignages	  au	  sujet	  de	  Pythagore	  

et	  des	  pythagoriciens	  
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Annexe	  V	  :	  Filiation	  intellectuelle	  des	  philosophes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Légende	  :	  
	  
«	  a	  enseigné	  »	  :	  la	  flèche	  relie	  le	  maître	  à	  son	  disciple.	  
	  
«	  père	  de	  »	  :	  indique	  un	  lien	  de	  filiation	  descendante	  
	  
En	  rouge,	  les	  auteurs	  dont	  il	  sera	  essentiellement	  question	  dans	  la	  suite	  de	  notre	  travail.	  	  
	  

PYTHAGORE 
VIè av JC 
Crotone ANAXAGORE 

Vè av JC 
Clazomène 

DAMON 
Vè av JC 
Athènes 

EURYTOS 
? 

Crotone 

PHILOLAOS 
VIè av JC 
Crotone 

ARIMNESTOS 
VIè av JC 
Crotone 

EMPEDOCLE 
Vè av JC 
Agrigente 

PERICLES 
IVè av JC 
Athènes 

DEMOCRITE 
IIIè av JC 

Abdère 

ARCHYTAS 
IVè av JC 
Tarente

 

PLATON 
IVè av JC 
Athènes 

XENOPHILE 
PHANTON 
ECHECRATE 
DIOCLES 
POLYMNESTOS ARISTOTE 

ARISTOXENE 
DE 

TARENTE 
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Annexe	  VIII	  :	  Résumé	  synthétique	  /	  synoptique	  

du	  Traité	  d'Harmonique	  d'après	  le	  découpage	  de	  Ruelle	  (1870)	  
 

ὀξύς, εῖα, ύ (adjectif neutre) aigu 
τὸ ὀξύ : (adjectif substantivé) l'aigu. 

ὀξύτατος, η, ον : (superlatif) très aigu, le plus aigu. 
ὀξύτερος, α, ον : (comparatif) plus aigu 
ὀξύτης, ητος : (substantif) l'acuité. 

 

βαρύς, εῖα, ύ (adjectif neutre) grave 
τὸ βαρύ : (adjectif substantivé) le grave 

βαρύτατος, η, ον : (superlatif) très grave, le plus grave 
βαρύτερος, α, ον : (comparatif) plus grave 
βαρύτης, ητος : (substantif) la gravité.

Livre premier 
Chapitre premier : état de l'harmonique avant l'auteur 
§1 L'harmonique est une des parties de la science du chant et sert à former la théorie des systèmes et des tons. 
§2 Les Harmoniciens se sont occupés des grandeurs et des nombres, et non pas de la science harmonique. 
Chapitre II : plan d'un traité d'Harmonique 
§3 La voix se manifeste selon un mouvement suivant le lieu, tout comme le grave et l'aigu. (neutre) 
§4 Il faudra être plus précis que d'autres (Lassos) qui parlaient de la largeur du son. 
§5 Il faudra également distinguer la surtension, le relâchement, l'acuité, la gravité, et la tension. (superlatifs) 
§6 il faudra parler de la distension du grave et de l'aigu, si elle est illimitée ou limitée. (neutre) 
§7 Il faudra parler de l'intervalle et de ses espèces. 
§8 Il faudra expliquer ce qu'est le système et présenter en combien de parties il se divise. 
§9 Il faudra distinguer les différentes sortes de chants. 
§10 Il faudra déterminer le chant musical et le diviser en autant de parties qui le composent. 
§11 Il faudra ensuite parler de continuité et de succession. 
§12 Il faudra montrer la variété des genres. 
§13 il faudra montrer les lieux dans les limites desquels s'effectue les déplacements des sons. 
§14 Aristoxène est le premier à faire ces travaux. 
§15 Il faudra déterminer les intervalles incomposés et composés. 
§16 Les disciples d'Eratoclès ont été insuffisants à ce propos. 
§17 Il faudra parler de système parfait, formés des intervalles incomposés. 
§18 Eratoclès s'est montré insuffisant à ce sujet, voire s'est trompé. 
§19 Il faudra parler des sons. 
§20 Il faudra parler du lieu de la voix. 
§21 Il faudra parler de l'affinité des systèmes, des degrés de la voix et des tons.  
§22 Certains harmoniciens ont donné quelques explications mais se sont trompés en catapycnosant le diagramme. 
§23 Voilà ce qui constitue les parties de la science harmonique. 
Chapitre III : Des diverses sortes de mouvements de la voix. 
§24 « il faut essayer de discourir sur la première question ». 
§25 Il faut d'abord expliquer en quoi consistent les différences qui affectent le mouvement de la voix suivant le lieu. 
§26 La voix se meut selon le mouvement continu ou discontinu. 
§27 Dans le mouvement continu, la voix ne s'arrête pas. 
§28 Dans le mouvement discontinu, la voix s'arrête sur une tension : elle chante. 
§29 Nous pouvons déterminer cela grâce au jugement de l'oreille. 
§30 Si la voix ne s'arrête pas, le mouvement est continu ; sinon, le mouvement est discontinu. 
§31 Le mouvement continu est celui de la parole. La voix a donc deux mouvements. 
§32 La voix, dans le chant, ne fait sentir que les tensions et jamais les relâchements et surtensions. (superlatif) 
§33 « la surtension est le mouvement continu qui va d'un lieu ou degré plus grave à un degré plus aigu ». (comparatif) 
§34 « le relâchement est le mouvement qui va d'un lieu ou degré plus aigu à un degré plus grave». (comparatif) 
§35 « l'acuité est le résultat de la surtension ; la gravité est le résultat du relâchement. » (substantif) 
§36 La plupart se trompent en assimilant gravité à relâchement et acuité à surtension. (substantif) 
§37 Lorsque nous effectuons ce mouvement de tendre ou relâcher une corde, nous allons vers l'acuité ou la gravité. (substantif) 
§38 L'acuité est le résultat de la surtension, qui en est la cause. Idem pour la gravité. (substantif) 
§39 La tension diffère de ce qui précède. 
§40 La tension est un repos, par exemple un repos de la voix qui ne va ni vers l'aigu ni vers le grave. (adjectif substantivé) 
§41 La tension est un repos et diffère en cela du relâchement et de la surtension, qui sont des mouvements. 
§42 La tension diffère de la gravité et de l'acuité ; elle est considérée comme un repos mais n'en est pas un. (substantif) 
§43 La voix en tension se fixe soit dans la gravité ou dans l'acuité (substantif) ; elle se repose sur des sons graves / aigus (adj. subst) 
Chapitre IV : Des limites de la distension 
§44 Il faut à présent parler de la distension du grave et de l'aigu. (adj. subst) 
§45 La voix ne peut pas accroître indéfiniment le grave et l'aigu. (adj. subst) 
§46 A l'égard du plus petit intervalle, le diésis minime d'1/4 de ton, la voix et l'oreille ont les mêmes limites. 
§47 A l'égard du plus grand intervalle, l'oreille peut étendre plus loin ses capacités d'audition que la voix ne peut étendre les siennes. 
§48 Il y a donc des limites à la distension dans le grave ou l'aigu (adj. subst) 
Chapitre V : Définition du son 
§49 « Maintenant que cela est connu, il faut dire ce que c'est que le son » 
§50 « Pour parler avec concision, c'est la chute de la voix sur une seule tension. » 
Chapitre VI : Définition de l'intervalle 
§51 « L'intervalle est l'espace compris entre deux sons qui n'ont pas la même tension. » 
§52 En effet, le plus grave n'est pas affecté de la même tension que l'aigu. (comparatif) 
Chapitre VII : Définition du système – observation sur ces trois définitions 
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§53 « Il faut concevoir que le système est la réunion de plusieurs intervalles. » 
§54 Il faut que l'auditeur s'imprègne des notions et définitions plutôt que d'en rechercher la précision. 
Chapitre VIII : Des diverses espèces d'intervalles et de systèmes 
§55 Il faut diviser l'intervalle et le système selon : l'étendue, les consonances, la composition, le genre, la rationalité. 
§56 « Les autres distinctions seraient inutiles pour notre ouvrage. » 
§57 Deux systèmes entre eux diffèrent sur les mêmes points, sauf pour ce qui regarde la composition. 
§58 Trois autres différences affectent les systèmes : leur jonction, la continuité, le nombre (simple, double ou multiple) 
Chapitre IX : De la composition du chant accordé 
§59 Ce qui caractérise en premier lieu la nature du chant, c'est un mouvement discontinu. 
§60 Le chant accordé ne se compose pas seulement d'intervalles et de sons ; le chant non accordé répond aux mêmes critères. 
§61 Il faut porter une attention particulière au caractère propre de la composition du chant accordé. 
§62 L'accord du chant est conditionné par la combinaison des intervalles. 
Chapitre X : Des genres 
§63 Le chant se divise en trois genres : diatonique, chromatique, enharmonique, dans l'ordre chronologique. 
Chapitre XI : Limites de la consonances en grandeur et en petitesse 
§64 Il faut examiner le deuxième critère de différenciation des intervalles : leur consonances. 
§65 Les intervalles consonants ont différentes tailles. 
§66 Le plus petit intervalle consonant est la quarte. 
§67 Il semble qu'il n'y ait pas d'intervalle consonant maximum. 
§68 Si l'on se réfère à notre pratique du chant, le plus grand intervalle est formé de deux octaves et d'une quinte. 
§69 Mais ces limites varient en fonction des instruments (flûtes, voix des adultes ou des enfants) (superlatif) 
Chapitre XII : Définition et division du ton 
§70 « Maintenant que cela est connu, il faut tâcher de définir l'intervalle tonié. » 
§71 On peut diviser le ton de trois manière : le demi ton, le tiers de ton et le quart de ton. 
§72 Respectivement appelée demi-ton, diésis chromatique, diésis enharmonique. 
Chapitre XIII : Génération des nuances ou couleurs 
§73 « Après ces définitions, il faut tâcher de savoir d'où viennent et comment son formés les variétés de genres. » 
§74 Le plus petit des intervalles consonants est la quarte. 
§75 L'intervalle qui va de la mèse à l'hypate est délimité par ces deux sons fixes ; les sons mobiles sont la lichanos et la parhypate. 
§76 Ce système de cordes est très connu et forme un intervalle de quarte. 
§77 La surtension et le relâchement des cordes mobiles sont à l'origine de la diversité des genres. 
§78 Le lieu de la lichanos est d'un ton : à partir de la mèse, elle se situe à une distance variant d'un ton à deux tons. 
§79 Le lieu de la parhypate est d'un diésis minime ;à partir de l'hypate, elle se situe à une distance d'un diésis à un demi-ton. 
§80 Les lieux propres aux sons mobiles sont interdépendants ; leur limite est constituée par leur conjonction. (adj. subst) 
§81 Il faut parler des différences qui affectent les intervalles sous le rapport des genres et des nuances ; notamment la quarte. 
§82 « Comme elle se compose évidemment de deux tons et demi, on établira que telle est sa grandeur. » 
§83 « On appelera pycnum le système formé de deux intervalles dont la réunion comprendra, dans la quarte, un intervalle plus petit que celui qui reste. » 
§84 On peut énumérer 6 sortes de pycnum que l'on différencie et que l'on peut placer les uns par rapport aux autres. (superlatif) 
§85 C'est la lichanos qui limite ces pycnums. (superlatif) 
Chapitre XIV : Positions relatives des cordes mobiles. 
§86 La lichanos, selon sa position dans le tétracorde, engendre différents diésis. (superlatif § comparatif) 
§87 La diatonique la plus grave est plus grave que la chromatique la plus grave. (superlatif § comparatif) 
§88 « La diatonique la plus aiguë est plus aiguë d'un diésis (quart de ton) que la diatonique la plus grave. (superlatif (él. comparatif) 
§89 Cela permet de déterminer quel est le lieu propre à chacun des lichanos. (superlatif § comparatif) 
§90 Le nombre des lichanos est théoriquement illimité. 
§91 Les positions de la parhypate sont au nombre de deux.  
§92 Les parhypates sont enharmoniques, chromatiques ou diatoniques selon leur position. (superlatif § comparatif) 
§93 « Parmi les intervalles, celui de l'hypate à la parhypate se chante musicalement, ou égal ou inférieur à celui de la parhypate à la lichanos. » 
§94 Entre la parhypate et la lichanos, puis entre la lichanos à la mèse, l'intervalle se chante de manière égale ou inégale. (superlatif) 
Chapitre XV : Nature de la continuité et de la succession 
§95 Il est difficile de faire connaître la continuité et la succession. 
§96 La nature de la continuité, dans la mélodie, est analogue à ce qui se passe dans le discours à l'égard de la combinaison des lettres. 
§97 Il en va de même lorsque nous chantons et assemblons les intervalles. 
§98 Les harmoniciens ne sont trompés en ce qui concerne leur examen de la continuité. 
§99 La voix, en effet, ne peut pas chanter plus de deux diésis à la suite l'un de l'autre. 
§100 Dans l'aigu et dans le grave, la voix est limitée (différemment). (adject. subst) 
§101 Il ne faut pas s'attacher à la continuité pour connaître la nature de la mélodie. 
Chapitre XVI : Divers principes de mélodie 
§102 Il faudra faire voir comment se forme un intervalle et quels intervalles peuvent se succéder. 
§103 On ne place pas certains intervalles dans l'aigu, ni certains autres dans le grave. (adject. subst) 
§104 On établira dans quelles conditions d'intervalle un son est mélodique. 
§105 Les intervalles opposés se placeront les uns dans l'aigu, les autres dans le grave. (adject. Subst) 
§106 Les sons consonants avec des sons successifs entraînent la consonance de ces mêmes sons entre eux. 
§107 Un intervalle incomposé, dans chaque genre, est celui qui ne peut être décomposé en deux intervalles (mélodiques) 
§108 Chacun des consonants e peut se diviser en intervalles incomposés. 
§109 L'agoge ou marche mélodique parcourt des sons successifs à intervalles incomposés. 
§110 « La marche directe sera celle qui ira en descendant… » 
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Livre II 
Chapitre Premier : Considération sur l'harmonique 
§1 Il ne faut pas suivre l'exemple de Platon, mais au contraire annoncer ce dont on va traiter avant d'entamer l'exposé. 
§2 Il vaut mieux donner une idée de l'ensemble de l'exposé au préalable. 
§3 C'est d'ailleurs ce que faisait Aristote. 
§4 Il ne faut pas se tromper sur les objectifs et l'utilité de l'harmonique ; certains se trompent. 
§5 L'harmonique est une science nécessaire mais pas suffisante pour parfaire la connaissance d'un musicien. 
§6 Sur le chant, le relâchement et la surtension qui permettent la formation des intervalles, nous utiliserons l'expérience. 
§7 Certains font des raisonnement étrange, alliant notamment les vitesse de vibration au grave et à l'aigu. (adject. subst) 
§8 Aristoxène essaie de recueillir les faits qui sont évidents pour les musiciens. 
§9 Il faut une théorie sur le chant musical fondée sur l'ouïe et le discernement. 
§10 L'intelligence de la musique consiste à la fois dans la stabilité et la mobilité. 
§11 Pour ce qui regarde le rythme, beaucoup d'éléments sont analogues. 
§12 Par conséquent, il est nécessaire d'exercer le discernement et l'oreille à la stabilité et à la mobilité. 
Chapitre II : Des sept parties de l'Harmonique : terme de cette étude 
§13 La nature de la science harmonique peut se diviser en 7 parties. 
§14 La première détermine les genres, leur fixité et leur mobilité, ce qui définie la variété des genres. 
§15 Avant ce traité, les genres n'étaient pas correctement déterminés. 
§16 La seconde partie concerne les intervalles sous le rapport de la puissance. 
§17 Jusqu'à présent, ces différences étaient ignorées. 
§18 La troisième partie de l'exposé concerne les sons, notamment s'ils sont des tensions ou des puissances. 
§19 La quatrième partie explique le nombre et la nature des systèmes, et comment ils se composent d'intervalles et de sons. 
§20 Personne n'a jamais étudié ces questions auparavant ; notamment les disciples de Pythagore et ceux d'Agénor de Mitylène. 
§21 Les combinaisons obéissent à des règles particulières. 
§22 La cinquième partie concerne les tons. 
§23 Classement des tons (hypodorien, dorien, phrygien…) selon leur acuité et leur gravité. (superlatif & comparatif) (adject.subst) 
§24 Il faudra parler de la métabole, pour expliquer les chants simples et les chants avec métabole. 
§25 La métabole est une certaine modification qui se produit dans l'ordre de la mélodie. 
§26 La dernière partie concerne la mélodie. 
§27 Un traité du chant accordé peut s'arrêter à cette partie qui concerne la mélodie. 
Chapitre III : Autres termes assignés à l'étude de l'harmonique 
§28 Certains préconisent l'étude de la notation des chants ; c'est une erreur de considérer cette connaissance comme capitale. 
§29 La notation n'est même pas une partie de la science musicale. 
§30 Le notateur a surtout besoin de connaître les grandeurs d'intervalles, par exemple. 
§31 Il en va de même pour la nature des tétracordes.  
§32 La connaissance des grandeurs ne renseignent en rien sur les points précédents. Les harmoniciens se trompent. 
§33 Les harmoniciens, entre autres erreurs, prennent des profanes pour juges. 
§34 De même, il est absurde de se référer à un instrument, la flûte en particulier, pour connaître la justesse d'un son. 
§35 En effet, aucun instrument n'est fiable ; ils sont tous soumis à un désaccord probable. 
§36 Les flûtes en particulier sont très variables. 
Chapitre IV : Conditions à remplir pour faire un traité d'Harmonique 
§37 Pour faire un traité d'Harmonique, il faut avoir rempli les 3 conditions suivantes : recueillir les faits, les classer et les connaître. 
§38 Comme dans toute science, il faudra en montrer les principes fondamentaux et les conséquences. 
§39 Prenons garde à nous concentrer sur les sons qui correspondent à la matière de la musique. 
Chapitre V : Des genres 
§40 Il y a trois genres de chants musicaux : diatonique, chromatique, enharmonique. Tout chant est l'un des trois ou un mélange. 
Chapitre VI : Nombre des consonances 
§41 C'est par leur grandeur que les intervalles consonants se distinguent des dissonants. 
§42 La plus connue des différences est la grandeur. Les consonants ont 8 grandeurs : quarte, quinte, octave. 
§43 Ces trois-là sont anciennes ; on peut ensuite les assembler pour en former d'autres. 
Chapitre VII : Définition et division du ton 
§44 « Le ton ton est l'excès dont la quinte surpasse la quarte. » 
§45 « La quarte est un intervalle de deux tons et demi. » 
§46 On ne peut chanter que la moitié, le tiers ou le quart d'un ton. 
Chapitre VIII : Sur la dénomination des sons et des intervalles 
§47 Dans le tétracorde, la mèse et l'hypate sont fixes ; la lichanos et la parhypate sont mobiles. 
§48 Il faut déterminer dans quel lieu se meuvent les sons mobiles : lichanos et parhypate. 
§49 La lichanos la plus aiguë est près de la mèse et la parhypate la plus grave et vers l'hypate. (superlatif) 
§50 L'écart entre la parhypate et l'hypate varie en fonction du ton. 
§51 Certains veulent attribuer des noms particuliers aux différents sons et non pas selon leur place dans les tétracorde. 
§52 Cela est absurde. 
§53 Si nous voulions donner un nom aux sons, il faudrait un nombre infini de noms. 
§54 Il y avait division chromatique tant qu'on pouvait y reconnaître le caractère chromatique. 
§55 Le genre se détermine en fonction de la mobilité des grandeurs. 
§56 Il faut l'avancer à ceux qui discutent de la nuance des genres. 
§57 Les limites des intervalles seront les mêmes ; la mèse sera la plus aiguë, l'hypate la plus grave. (comparatif) 
§58 Pycnum : la somme de deux intervalles occupent un espace plus petit que le troisième. 
Chapitre IX : Génération des nuances 
§59 « Les divisions du tétracorde adoptées et connues sont celles qui ont lieu au moyen de grandeurs d'intervalles connues. » 
§60 « L'une d'entre elle, la division enharmonique, est celle où le pycnum consitute un demi-ton ; le reste est un diton. » 
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§61 Il y a trois divisions du chromatique : mou, hémiole, tonié. 1er cas, la lichanos est la plus grave. (superlatif) 
§62 Les deux sons sont mobiles et se meuvent dans le grave et l'aigu.  
§63 Il y a deux divisions du diatonique : mou et synton. 
§64 Il y a donc 6 lichanos : 1 enharmonique, 3 chromatiques et deux diatoniques. 
Chapitre X : Distances relatives des cordes mobiles 
§65 Dans le tétracorde, l'intervalle hypate-parhypate est égal ou inférieur à l'intervalle parhypate-lichanos. 
§66 l'intervalle parhypate-lichanos est égal ou inégal à lichanos-mèse. (comparatif) 
Chapitre XI : Usage de la continuité et de la succession 
§67 Après avoir donné une idée de la succession, il faut montrer comment la déterminer. 
§68 Il faut se laisser guider par la nature du chant 
§69 On doit pouvoir diviser les intervalles à l'infini mais cela ne produira pas de succession consonante d'intervalles. 
Chapitre XII : Principe de la combinaison d'intervalles  
§70 Il faut ensuite déterminer la première et la principale des conditions qui concernent les combinaisons mélodiques des intervalles. 
§71 Dans tout genre, le chant conduit dans le grave et dans l'aigu, d'intervalles consonants en intervalle consonant. (adject. Subst) 
§72 Mais cette condition est insuffisante pour que le chant soit mélodique. 
§73 Qu'ils soient ou non consonants entre eux ne suffit pas pour que les tétracordes appartiennent au même système. 
Chapitre XIII : Fixation des dissonants par le moyen des consonances 
§74 On fixe mieux la grandeur d'un dissonant par un consonance. 
§75 On peut atteindre un diton en passant par la quarte descendante, puis la quinte, puis remonter par une quarte… (adject. Subst) 
§76 On peut également retrancher un diton de la quarte par consonance. (adject. Subst) (comparatif) 
§77 On peut ainsi savoir si une quarte est bien composée de deux tons et demi. (adject. Subst) (comparatif) 
§78 Parfois, en suivant cette méthode, on décèle des erreurs. (comparatif) (superlatif) 
§79 Suivant cette méthode, les sons consonants à l'extrême ne seront pas consonants à la quinte. 
 
Livre Troisième 
Chapitre Premier : De la succession des tétracordes 
§1 « Les tétracordes successifs sont ou conjoints ou disjoints entre eux. » 
§2 Il y a conjonction quand un son commun est placé entre deux tétracordes similaires et qui se chantent à la suite. 
§3 Il y a disjonction quand un intervalle d'un ton sépare les deux tétracordes, similaires et qui se chantent à la suite. 
§4 Les tétracordes successifs se trouvent dans l'une ou l'autre des configurations. 
§5 Sur la question de la succession des tétracordes entre eux, voici quelles sont nos réponses. 
§6 « En général, tels systèmes sont continus sont continus lorsque leurs limites sont ou successives ou bien mutuelles. » 
§7 Deux modes de succession : soit les limites grave / aigu se confondent, soit elles se succèdent. (comparatif) 
§8 Que leur limite soit mutuelle ou non, conjoints ou disjoints, deux tétracordes successifs sont semblables. 
§9 Entre deux tétracordes, on ne peut placer aucun autre tétracorde, sauf s'il est semblable. 
Chapitre II : Mobilité de la conjonction – stabilité de la disjonction 
§10 Les seules parties de la quarte sont mobiles ; tout chant accordé se divise en conjonction et en disjonction. 
§11 Les tétracordes disjoints ont le ton pour grandeur et sont disposés les uns par rapport aux autres. (comparatif) 
Chapitre III : Nature des intervalles incomposés 
§12 « L'intervalle incomposé est celui compris entre deux sons successifs » 
§13 On peut certes diviser le diton en ton ou le ton en demi-ton, bien qu'ils soient des incomposés. 
§14 Mais tout dépend en réalité de sa place dans le tétracorde : mèse-lichanos est incomposé ; mèse-parhypate est composé. 
Chapitre IV : Propriété des incomposés de la quinte 
§15 « Dans chaque genre, le plus grand nombre d'incomposés possibles est celui des incomposés de la quinte. » 
§16 Certains se demandent comment on peut établir un nombre maximum d'incomposés. 
§17 Chaque genre peut se composer d'incomposés moins nombreux que ceux de la quinte, mais jamais davantage. 
Chapitre V : De la succession des incomposés égaux 
§18 On ne doit pas chanter un pycnum après un pycnum, sans quoi cela sera dissonant. 
§19 Parmi les sons avec un diton, le plus grave de l'un correspond au plus aigu d'un pycnum et vice versa. (comparatif & superlatif) 
§20 « Chacun des sons qui comprennent le ton disjonctif est le plus grave d'un pycnum. »(comparatif & superlatif) 
§21 On ne place pas deux ditons successivement ; explication par l'emplacement des pycnum. (comparatif & superlatif) 
§22 « Dans l'harmonique et le chromatique, l'on ne placera pas successivement deux intervalles toniés. » (adject.subst.) 
§23 « Dans le même genre diatonique, on ne placera pas deux demi-tons successifs. » (adjetc.subst) 
§24 On vient d'exposer quels incomposés égaux, combien et dans quelles conditions peuvent se succéder mélodiquement. 
Chapitre VI : De la succession des incomposés inégaux 
§25 « On place un pycnum après un diton, dans le grave et dans l'aigu. » (adject. Subst) 
§26 « On place un ton après un diton seulement dans l'aigu ». (adject. subst) 
§27 « On place un ton après un pycnum seulement dans le grave. » (adjetc. subst) 
§28 « Dans le diatonique, on ne chante pas musicalement un demi-ton à la suite d'un ton, dans l'un et dans l'autre sens à la fois. » 
§29 « On chante musicalement un demi-ton à la suite de deux ou de trois tons dans l'un et dans l'autre sens. » 
Chapitre VII : Détermination des procédés à partir des divers incomposés 
§30 « A partir d'un demi-ton, il y aura deux procédés mélodiques dans l'aigu et deux dans le grave. » (adject. Subst) 
§31 « À partir d'un diton, il y a deux procédés dans l'aigu et un seul dans le grave. » (adject. Subst) 
§32 « A partir d'un pycnum, c'est l'inverse : dans le grave, il y a deux procédés, et un seul dans l'aigu. » (adject. Subst) 
§33 « A partir d'un ton, 1 seul procédé dans les 2 sens ; dans le grave, il conduit au diton et dans l'aigu, au pycnum. » (adject. Subst) 
§34 C'est le même procédé pour les tétracordes chromatiques, mais le diton est remplacé par l'intervalle mèse-lichanos. 
§35 C'est également le même procédé pour les tétracordes diatoniques. (adject. Subst) 
§36 On se demande parfois pourquoi il n'y a pas un nombre indéterminé de procédés à partir du ton, dans les deux sens. 
§37 Mais en réalité, il y a deux procédés dans le grave à partir du diton et un seul dans l'aigu à partir du ton.(adject. Subst) 
§38 Tout dépend des genres et des nuances. 
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§61 Il y a trois divisions du chromatique : mou, hémiole, tonié. 1er cas, la lichanos est la plus grave. (superlatif) 
§62 Les deux sons sont mobiles et se meuvent dans le grave et l'aigu.  
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Chapitre VII : Détermination des procédés à partir des divers incomposés 
§30 « A partir d'un demi-ton, il y aura deux procédés mélodiques dans l'aigu et deux dans le grave. » (adject. Subst) 
§31 « À partir d'un diton, il y a deux procédés dans l'aigu et un seul dans le grave. » (adject. Subst) 
§32 « A partir d'un pycnum, c'est l'inverse : dans le grave, il y a deux procédés, et un seul dans l'aigu. » (adject. Subst) 
§33 « A partir d'un ton, 1 seul procédé dans les 2 sens ; dans le grave, il conduit au diton et dans l'aigu, au pycnum. » (adject. Subst) 
§34 C'est le même procédé pour les tétracordes chromatiques, mais le diton est remplacé par l'intervalle mèse-lichanos. 
§35 C'est également le même procédé pour les tétracordes diatoniques. (adject. Subst) 
§36 On se demande parfois pourquoi il n'y a pas un nombre indéterminé de procédés à partir du ton, dans les deux sens. 
§37 Mais en réalité, il y a deux procédés dans le grave à partir du diton et un seul dans l'aigu à partir du ton.(adject. Subst) 
§38 Tout dépend des genres et des nuances. 

§39 C'est parce que l'on suit les règles de construction suivant les genres et les nuances. (adject. Subst) 
Chapitre VIII : Propriétés des sons du pycnum 
§40 Retour sur le rôle et la place des pycnums dans le chromatique et l'enharmonique,. (comparatif & superlatif) 
§41 Les sons placés dans un pycnum aurton trois places. 
§42 Du pycnum le plus grave, il y a deux procédés ; seulement un seul à partir des 2 autres. (comp. /superlatif) (adject. Subst) 
§43 A partir du son le plus aigu, il n'y a qu'un seul procédé. (superlatif) (adject. Subst) 
§44 Idem à partir du son moyen d'un pycnum. (superlatif) 
§45 Répétition du §42, c'est une chose évidente. (superlatif) 
§46 On ne placera pas mélodiquement dans la même tension deux sons qui n'occuperaient pas la même place dans un pycnum.  (sup) 
Chapitre IX : Nombre des incomposés dans chaque genre 
§47 « Le genre diatonique se compose soit de deux, soit de trois, soit de quatre incomposés. »(adject. Subst) 
§48 « Les genres chromatiques et enharmoniques se composent  de trois ou de quatre incomposés. » 
§49 Dans ces deux derniers genres, trois composés égaux ne peuvent se succéder harmoniquement. 
Chapitre X : Des espèces ou formes des consonances – formes de la quarte. 
§50 Il y a une différence entre forme et espèce. 
§51 diversité de formes : quand les incomposés sont semblables en grandeur et en nombre, mais disposés différemment. 
§52 l y a trois formes de quartes selon où se trouvent les pycnums (adject. Subst) 
§53 Il est impossible de placer les parties de la quarte les unes par rapport aux autres.
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Annexe	  IX	  :	  
	  Passages	  extraits	  de	  l’Annexe	  VIII	  exclusivement	  relatifs	  aux	  occurrences	  de	  grave	  et	  aigu.	  

 
ὀξύς, εῖα, ύ (adjectif neutre) aigu 
τὸ ὀξύ : (adjectif substantivé) l'aigu. 

ὀξύτατος, η, ον : (superlatif) très aigu, le plus aigu. 
ὀξύτερος, α, ον : (comparatif) plus aigu 
ὀξύτης, ητος : (substantif) l'acuité. 

 

βαρύς, εῖα, ύ (adjectif neutre) grave 
τὸ βαρύ : (adjectif substantivé) le grave 

βαρύτατος, η, ον : (superlatif) très grave, le plus grave 
βαρύτερος, α, ον : (comparatif) plus grave 
βαρύτης, ητος : (substantif) la gravité.

Livre premier 
 
Chapitre II : plan d'un traité d'Harmonique 
§3 La voix se manifeste selon un mouvement suivant le lieu, tout comme le grave et l'aigu. (adject. subst) 
§5 Il faudra également distinguer la surtension, le relâchement, l'acuité, la gravité, et la tension. (sustantif) 
§6 il faudra parler de la distension du grave et de l'aigu, si elle est illimitée ou limitée. (adject. subst) 
Chapitre III : Des diverses sortes de mouvements de la voix. 
§32 La voix, dans le chant, ne fait sentir que les tensions et jamais les relâchements et surtensions. (sustantif) 
§33 « la surtension est le mouvement continu qui va d'un lieu ou degré plus grave à un degré plus aigu ». (comparatif) 
§34 « le relâchement est le mouvement qui va d'un lieu ou degré plus aigu à un degré plus grave». (comparatif) 
§35 « l'acuité est le résultat de la surtension ; la gravité est le résultat du relâchement. » (substantif) 
§36 La plupart se trompent en assimilant gravité à relâchement et acuité à surtension. (substantif) 
§37 Lorsque nous effectuons ce mouvement de tendre ou relâcher une corde, nous allons vers l'acuité ou la gravité. (substantif) 
§38 L'acuité est le résultat de la surtension, qui en est la cause. Idem pour la gravité. (substantif) 
§40 La tension est un repos, par exemple un repos de la voix qui ne va ni vers l'aigu ni vers le grave. (adjectif substantivé) 
§42 La tension diffère de la gravité et de l'acuité ; elle est considérée comme un repos mais n'en est pas un. (substantif) 
§43 La voix en tension se fixe soit dans la gravité ou dans l'acuité (substantif) ; elle se repose sur des sons graves / aigus (adj. subst) 
Chapitre IV : Des limites de la distension 
§44 Il faut à présent parler de la distension du grave et de l'aigu. (adj. subst) 
§45 La voix ne peut pas accroître indéfiniment le grave et l'aigu. (adj. subst) 
§48 Il y a donc des limites à la distension dans le grave ou l'aigu (adj. subst) 
Chapitre XI : Limites de la consonances en grandeur et en petitesse 
§69 Mais ces limites varient en fonction des instruments (flûtes, voix des adultes ou des enfants) (superlatif) 
Chapitre XIII : Génération des nuances ou couleurs 
§80 Les lieux propres aux sons mobiles sont interdépendants ; leur limite est constituée par leur conjonction. (adj. subst) 
§84 On peut énumérer 6 sortes de pycnum que l'on différencie et que l'on peut placer les uns par rapport aux autres. (superlatif) 
§85 C'est la lichanos qui limite ces pycnums. (superlatif) 
Chapitre XIV : Positions relatives des cordes mobiles. 
§86 La lichanos, selon sa position dans le tétracorde, engendre différents diésis. (superlatif § comparatif) 
§87 La diatonique la plus grave est plus grave que la chromatique la plus grave. (superlatif § comparatif) 
§88 « La diatonique la plus aiguë est plus aiguë d'un diésis (quart de ton) que la diatonique la plus grave. (superlatif (él. comparatif) 
§89 Cela permet de déterminer quel est le lieu propre à chacun des lichanos. (superlatif § comparatif) 
§92 Les parhypates sont enharmoniques, chromatiques ou diatoniques selon leur position. (superlatif § comparatif) 
§94 Entre la parhypate et la lichanos, puis entre la lichanos à la mèse, l'intervalle se chante de manière égale ou inégale. (superlatif) 
Chapitre XV : Nature de la continuité et de la succession 
§100 Dans l'aigu et dans le grave, la voix est limitée (différemment). (adject. subst) 
Chapitre XVI : Divers principes de mélodie 
§103 On ne place pas certains intervalles dans l'aigu, ni certains autres dans le grave. (adject. subst) 
§105 Les intervalles opposés se placeront les uns dans l'aigu, les autres dans le grave. (adject. Subst) 
 substantif Adjectif substantivé superlatif comparatif 

Chap II : Plan §5 §3, 6   

Chap III : la voix §§ 32, 35, 36, 37, 38, 42, 
43 

§§40, 43  §§33, 34 

Chap IV : limites 
distension 

 §§44, 45, 48   

Chap XI : Limites 
consonances 

  §69  

Chap XIII : Nuances, 
couleurs 

 §80 §§84, 85  

Chap XIV : Positions   §§86, 87, 88, 89, 92, 94 

Chap : XV : Continuité 
et succession 

 §100   

Chap XVI : principes 
mélodie 

 §§103, 105   
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Livre II 
Chapitre Premier : Considération sur l'harmonique 
§7 Certains font des raisonnement étrange, alliant notamment les vitesse de vibration au grave et à l'aigu. (adject. subst) 
Chapitre II : Des sept parties de l'Harmonique : terme de cette étude 
§23 Classement des tons (hypodorien, dorien, phrygien…) selon leur acuité et leur gravité. (superlatif & comparatif) (adject.subst) 
Chapitre VIII : Sur la dénomination des sons et des intervalles 
§48 Il faut déterminer dans quel lieu se meuvent les sons mobiles : lichanos et parhypate.(superlatif) 
§57 Les limites des intervalles seront les mêmes ; la mèse sera la plus aiguë, l'hypate la plus grave. (comparatif) 
Chapitre IX : Génération des nuances 
§61 Il y a trois divisions du chromatique : mou, hémiole, tonié. 1er cas, la lichanos est la plus grave. (superlatif) 
Chapitre X : Distances relatives des cordes mobiles 
§66 l'intervalle parhypate-lichanos est égal ou inégal à lichanos-mèse. (comparatif) 
Chapitre XII : Principe de la combinaison d'intervalles  
§71 Dans tout genre, le chant conduit dans le grave et dans l'aigu, d'intervalles consonants en intervalle consonant. (adject. Subst) 
Chapitre XIII : Fixation des dissonants par le moyen des consonances 
§75 On peut atteindre un diton en passant par la quarte descendante, puis la quinte, puis remonter par une quarte… (adject. Subst) 
§76 On peut également retrancher un diton de la quarte par consonance. (adject. Subst) (comparatif) 
§77 On peut ainsi savoir si une quarte est bien composée de deux tons et demi. (adject. Subst) (comparatif) 
§78 Parfois, en suivant cette méthode, on décèle des erreurs. (comparatif) (superlatif) 
 
 

 substantif Adjectif substantivé superlatif comparatif 

Chap I: considération sur 
l'harmonie 

 §7   

Chap III : Des 7 parties 
de l'harmonique : 
classement 

 §23 §23 

Chap VIII : Lieu de 
mobilité des sons 

  §48 §57 

Chap IX : Génération 
des nuances 

  §61  

Chap X : distance 
relative des cordes 

   §66 

Chap XII : combinaison 
d'intervalles 

 §71   

Chap : XIII : Comment 
fixer les dissonants par 
rapport aux consonants 

 §§75, 76, 77 §78 §§76, 77, 78 
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Livre Troisième 
Chapitre Premier : De la succession des tétracordes 
§7 Deux modes de succession : soit les limites grave / aigu se confondent, soit elles se succèdent. (comparatif) 
Chapitre II : Mobilité de la conjonction – stabilité de la disjonction. 
§11 Les tétracordes disjoints ont le ton pour grandeur et sont disposés les uns par rapport aux autres. (comparatif) 
Chapitre V : De la succession des incomposés égaux 
§19 Parmi les sons avec un diton, le plus grave de l'un correspond au plus aigu d'un pycnum et vice versa. (comparatif & superlatif) 
§20 « Chacun des sons qui comprennent le ton disjonctif est le plus grave d'un pycnum. »(comparatif & superlatif) 
§21 On ne place pas deux ditons successivement ; explication par l'emplacement des pycnum. (comparatif & superlatif) 
§22 « Dans l'harmonique et le chromatique, l'on ne placera pas successivement deux intervalles toniés. » (adject.subst.) 
§23 « Dans le même genre diatonique, on ne placera pas deux demi-tons successifs. » (adjetc.subst) 
Chapitre VI : De la succession des incomposés inégaux 
§25 « On place un pycnum après un diton, dans le grave et dans l'aigu. » (adject. Subst) 
§26 « On place un ton après un diton seulement dans l'aigu ». (adject. subst) 
§27 « On place un ton après un pycnum seulement dans le grave. » (adjetc. subst) 
Chapitre VII : Détermination des procédés à partir des divers incomposés 
§30 « A partir d'un demi-ton, il y aura deux procédés mélodiques dans l'aigu et deux dans le grave. » (adject. Subst) 
§31 « À partir d'un diton, il y a deux procédés dans l'aigu et un seul dans le grave. » (adject. Subst) 
§32 « A partir d'un pycnum, c'est l'inverse : dans le grave, il y a deux procédés, et un seul dans l'aigu. » (adject. Subst) 
§33 « A partir d'un ton, 1 seul procédé dans les 2 sens ; dans le grave, il conduit au diton et dans l'aigu, au pycnum. » (adject. Subst) 
§35 C'est également le même procédé pour les tétracordes diatoniques. (adject. Subst) 
§37 Mais en réalité, il y a deux procédés dans le grave à partir du diton et un seul dans l'aigu à partir du ton.(adject. Subst) 
§39 C'est parce que l'on suit les règles de construction suivant les genres et les nuances. (adject. Subst) 
Chapitre VIII : Propriétés des sons du pycnum 
§40 Retour sur le rôle et la place des pycnums dans le chromatique et l'enharmonique,. (comparatif & superlatif) 
§42 Du pycnum le plus grave, il y a deux procédés ; seulement un seul à partir des 2 autres. (comp. /superlatif) (adject. Subst) 
§43 A partir du son le plus aigu, il n'y a qu'un seul procédé. (superlatif) (adject. Subst) 
§44 Idem à partir du son moyen d'un pycnum. (superlatif) 
§46 On ne placera pas mélodiquement dans la même tension deux sons qui n'occuperaient pas la même place dans un pycnum.  (sup) 
Chapitre IX : Nombre des incomposés dans chaque genre 
§47 « Le genre diatonique se compose soit de deux, soit de trois, soit de quatre incomposés. »(adject. Subst). 
Chapitre X : Des espèces ou formes des consonances – formes de la quarte. 
§52 l y a trois formes de quartes selon où se trouvent les pycnums (adject. Subst) 
 
 

 substantif Adjectif substantivé superlatif comparatif 

Chap I: mode de 
succession des 
tétracordes 

   §7 

Chap II : conjonction & 
disjonction 

   §11 

Chap V : succession des 
incomposés égaux 

 §§19, 22, 23 §§19, 20, 21 

Chap VI : succession des 
incomposés inégaux 

 §§25, 26, 27   

Chap VII : les procédés 
des divers incomposés 

 §§30, 31, 32, 33, 35, 37, 
39 

  

Chap VIII : Propriétés 
des sons du pycnum 

 §§42, 43 §§40, 42, 43, 44, 46 §§ 40, 42 

Chap : IX : nombre des 
incomposés dans chaque 
genre 

 §47   

Chap X : espèces ou 
formes des consonances 

 §52   

 
 
 
 
 
 
 

Livre II 
Chapitre Premier : Considération sur l'harmonique 
§7 Certains font des raisonnement étrange, alliant notamment les vitesse de vibration au grave et à l'aigu. (adject. subst) 
Chapitre II : Des sept parties de l'Harmonique : terme de cette étude 
§23 Classement des tons (hypodorien, dorien, phrygien…) selon leur acuité et leur gravité. (superlatif & comparatif) (adject.subst) 
Chapitre VIII : Sur la dénomination des sons et des intervalles 
§48 Il faut déterminer dans quel lieu se meuvent les sons mobiles : lichanos et parhypate.(superlatif) 
§57 Les limites des intervalles seront les mêmes ; la mèse sera la plus aiguë, l'hypate la plus grave. (comparatif) 
Chapitre IX : Génération des nuances 
§61 Il y a trois divisions du chromatique : mou, hémiole, tonié. 1er cas, la lichanos est la plus grave. (superlatif) 
Chapitre X : Distances relatives des cordes mobiles 
§66 l'intervalle parhypate-lichanos est égal ou inégal à lichanos-mèse. (comparatif) 
Chapitre XII : Principe de la combinaison d'intervalles  
§71 Dans tout genre, le chant conduit dans le grave et dans l'aigu, d'intervalles consonants en intervalle consonant. (adject. Subst) 
Chapitre XIII : Fixation des dissonants par le moyen des consonances 
§75 On peut atteindre un diton en passant par la quarte descendante, puis la quinte, puis remonter par une quarte… (adject. Subst) 
§76 On peut également retrancher un diton de la quarte par consonance. (adject. Subst) (comparatif) 
§77 On peut ainsi savoir si une quarte est bien composée de deux tons et demi. (adject. Subst) (comparatif) 
§78 Parfois, en suivant cette méthode, on décèle des erreurs. (comparatif) (superlatif) 
 
 

 substantif Adjectif substantivé superlatif comparatif 

Chap I: considération sur 
l'harmonie 

 §7   

Chap III : Des 7 parties 
de l'harmonique : 
classement 

 §23 §23 

Chap VIII : Lieu de 
mobilité des sons 

  §48 §57 

Chap IX : Génération 
des nuances 

  §61  

Chap X : distance 
relative des cordes 

   §66 

Chap XII : combinaison 
d'intervalles 

 §71   

Chap : XIII : Comment 
fixer les dissonants par 
rapport aux consonants 

 §§75, 76, 77 §78 §§76, 77, 78 
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Annexe	  X	  

Lexique	  comparatif	  des	  termes	  relatifs	  à	  la	  musique	  

dans	  l’Antiquité	  (et	  de	  nos	  jours)	  

dont	  il	  est	  question	  dans	  notre	  thèse.	  
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Annexe	  XI	  :	  Lexique	  (comparatif)	  des	  termes	  relatifs	  à	  la	  musique	  

dans	  l’Antiquité	  (et	  de	  nos	  jours)	  dont	  il	  est	  fait	  mention	  dans	  notre	  thèse.	  

 
« Supposons que l’invasion des barbares au Vè siècle n’eût épargné aucun 

édifice antérieur au siècle d’Auguste, et que, pour étudier l’architecture grecque, 
nous n’eussions que les théories de Vitruve, d’une part, et, de l’autre, quelques 
constructions médiocres du IIè et du IIIè siècle. Tel est, à peu de chose près, le 
problème désespérant qui s’offre à l’historien de la musique gréco-romaine. 

Il importe donc de ne pas se faire illusion sur les résultats possibles de notre 
genre d’études. Ce que nous pouvons savoir est bien peu de chose en comparaison 
de ce que nous sommes condamnés à ignorer toujours, et ne satisfait notre curiosité 
que dans une mesure des plus restreintes. Mais il serait déraisonnable de prétendre 
que, ne pouvant tout connaître, le vrai sage  doive se résoudre à tout ignorer. S’il ne 
nous est pas donné de faire revivre l’art antique dans son ensemble, nous pouvons au 
moins en recomposer quelques parties, ressaisir sa forme extérieure, nous former 
une idée assez nette de ses moyens d’exécution, apprendre à mieux connaître et 
apprécier les produits secondaires qui nous en restent, nous initier enfin à sa théorie 
si ingénieuse et si instructive. Certes, de tels résultats ne sont pas à dédaigner. » 

Gevaert (1875, p.VIII) 
 
Malgré cette introduction pessimiste, Gevaert (1875, pp. 8-10) présente très clairement les 
sources1, tout de même nombreuses, auxquelles nous avions dès lors accès pour connaître la 
musique grecque de l’antiquité.  

Dans ce que nous appelons ici modestement un lexique, vous trouverez assemblées les 
définitions fournies directement par les auteurs étudiés. Nous avons réuni ces définitions 
comme suit pour répondre en premier lieu à nos propres interrogations et établir clairement 
les différences qu’il nous a fallu saisir pour appréhender l’ensemble de la théorie musicale de 
la Grèce antique. 
Voilà qui n’est pas un véritable lexique et qui prétend être un simple addenda dont l’objectif 
était de répondre, au fur et à mesure qu’elles se présentaient, aux questions ponctuelles qui 
survenaient. 

Nous espérons qu’il saura apporter quelques renseignements au néophyte qui souhaiterait 
appréhender, par les définitions des théoriciens-mêmes de l’époque, la façon dont était 
conçue, perçue et modélisée parfois la musique grecque dans l’antiquité. 
L’ordre des articles répond par conséquent à l’ordre que nous avons pensé pouvoir proposer à 
celui qui souhaiterait approcher le système musical grec ancien. 

« Rien, […], de plus simple, de plus régulière, que la théorie grecque, telle 
que nous l’ont transmise les auteurs du IVè siècle et leurs héritiers : Aristoxène, 
Héraclide, Ptolémée, Plutarque et les rédacteurs des Manuels. » 

[…] C’est ainsi qu’une analyse minutieuse autant que méthodique amena 
les théoriciens grecs à établir des distinctions nettes et tranchées, d’abord entre une 
mélodie et une gamme, ensuite entre les différents caractères d’une gamme : ordre 
des intervalles, grandeur absolue de ces intervalles, hauteur absolue de tout le 
système. Voilà un édifice fort bien construit, mais il s’en faut qu’il se soit élevé tout 
d’un coup. » 

Laloy (1904, p.84) 

                                                
1  Nous les avons consignés un peu plus bas. 

103



 

Index des entrées d’articles 
 

φθόγγος	  (phthoggos	  :	  le	  son)	  ......................................................................................................	  3	  
σύστημα	  (sustêma	  :	  système)	  .....................................................................................................	  3	  

διάστημα	  (diastêma	  :	  intervalle)	  :	  .............................................................................................	  3	  

δίεσις	  (diésis)	  ...................................................................................................................................	  3	  
τόνος	  (tonos	  :	  ton)	  ..........................................................................................................................	  3	  

πυκνόν	  (pycnum)	  ............................................................................................................................	  4	  
γένος	  (genos	  :	  genre)	  .....................................................................................................................	  4	  

Le	  Tétracorde	  ...................................................................................................................................	  5	  

Τόπος	  ...................................................................................................................................................	  6	  
Les	  nuances	  ou	  χρόαι	  /	  χροιαί	  ....................................................................................................	  6	  

τρόπος	  (tropos	  :	  trope)	  .................................................................................................................	  7	  
Le	  mode	  ...............................................................................................................................................	  7	  

Μεταβολή	  (la	  métabole)	  ...............................................................................................................	  8	  

Gamme	  ................................................................................................................................................	  8	  
Liste	  des	  auteurs	  de	  l’Antiquité	  dont	  les	  ouvrages	  traitaient	  de	  musique	  
répertoriés	  par	  Fr.-‐Aug.	  Gevaert	  Dans	  Histoire	  et	  Théorie	  de	  la	  musique	  de	  
l’Antiquité	  (1875,	  pp.	  8-‐10)	  .........................................................................................................	  9	  
 

104



 

Index des entrées d’articles 
 

φθόγγος	  (phthoggos	  :	  le	  son)	  ......................................................................................................	  3	  
σύστημα	  (sustêma	  :	  système)	  .....................................................................................................	  3	  

διάστημα	  (diastêma	  :	  intervalle)	  :	  .............................................................................................	  3	  

δίεσις	  (diésis)	  ...................................................................................................................................	  3	  
τόνος	  (tonos	  :	  ton)	  ..........................................................................................................................	  3	  

πυκνόν	  (pycnum)	  ............................................................................................................................	  4	  
γένος	  (genos	  :	  genre)	  .....................................................................................................................	  4	  

Le	  Tétracorde	  ...................................................................................................................................	  5	  

Τόπος	  ...................................................................................................................................................	  6	  
Les	  nuances	  ou	  χρόαι	  /	  χροιαί	  ....................................................................................................	  6	  

τρόπος	  (tropos	  :	  trope)	  .................................................................................................................	  7	  
Le	  mode	  ...............................................................................................................................................	  7	  

Μεταβολή	  (la	  métabole)	  ...............................................................................................................	  8	  

Gamme	  ................................................................................................................................................	  8	  
Liste	  des	  auteurs	  de	  l’Antiquité	  dont	  les	  ouvrages	  traitaient	  de	  musique	  
répertoriés	  par	  Fr.-‐Aug.	  Gevaert	  Dans	  Histoire	  et	  Théorie	  de	  la	  musique	  de	  
l’Antiquité	  (1875,	  pp.	  8-‐10)	  .........................................................................................................	  9	  
 

 

φθόγγος (phthoggos : le son) 
BACCHIUS L'ANCIEN (Introduction à l'art musical, §4) (trad. Ruelle 1896) : « La chute d'une émission vocale 
mélodique sur une seule tension ; en effet, une tension unique considérée dans la voix réalise un son 
mélodique. » 

CLÉONIDE (Introduction Harmonique, §4) (Trad. Ruelle 1884) : « Le son est la chute mélodique de la voix sur 
une seule tension. » 

 

σύστηµα (sustêma : système) 
BACCHIUS L'ANCIEN (Introduction à l'art musical, §4) (trad. Ruelle 1896) : « Le chant exécuté avec plus de 
deux sons. » 

CLÉONIDE (Introduction Harmonique, §7) (Trad. Ruelle 1884) : « Le système est ce qui se compose de plus 
d'un intervalle. » 

NICOMAQUE (Manuel d'Harmonique, §67) (Trad. Ruelle 1881) : « Le système est la réunion de deux ou de 
plus de deux intervalles en un seul. Dans les intervalles, un son n'est jamais consonnant avec celui qui le suit 
immédiatement, il est toujours dissonant : tandis que parmi les systèmes quelques-uns sont consonnants et 
d'autres dissonants. » 

 

διάστηµα (diastêma : intervalle) : 
Peut être compris au sens de « rapport de longueur » de cordes, en l’occurrence. 
LALOY (1904, p. 56) : « on sait que le rapport des longueurs est désigné, dans leur doctrine, par le même mot 
(διάστηµα) que l’intervalle. » 

BACCHIUS L'ANCIEN (Introduction à l'art musical, §4) (trad. Ruelle 1896) : « la différence qui existe entre 
deux sons dissemblables en acuité et en gravité. » 

CLÉONIDE (Introduction Harmonique, §5) (Trad. Ruelle 1884) : « L'intervalle est ce qui est compris entre deux 
sons dissemblables en acuité et en gravité. » 

NICOMAQUE (Manuel d'Harmonique, §64) (Trad. Ruelle 1881) : «L'intervalle, c'est le milieu existant entre 
deux sons. » 

δίεσις (diésis) 
BACCHIUS L'ANCIEN (Introduction à l'art musical, §8) (trad. Ruelle 1896) : « Le plus petit intervalle 
mélodique que notre voix produise par relâchement ou par surtension. » 

ARISTOXENE (RUELLE 1871, Livre II, chap VII, 44) : « A l’égard des parties du ton, on en chante musicalement : 
1° la moitié, que l’on appelle hémiton ou demi-ton ; 2° le tiers, que l’on appelle diésis chromatique minime ; 3° 
la quarte, que l’on appelle diésis enharmonique minime. L’on ne peut chanter musicalement aucun intervalle 
plus petit que ce dernier. » 

BELIS (1986, p.70) : « Nous savons par Aristoxène que les Harmoniciens prenaient pour mesure de tout 
intervalle musical la diésis, le quart de ton ; mais la diésis n'est pas une grandeur déterminée absolument, dans la 
théorie musicale : à chaque genre, sa diésis ; en enharmonique, elle couvre un quart de ton, en chromatique, un 
tiers de ton, et en diatonique, un demi-ton. » 

 

τόνος (tonos : ton) 
BACCHIUS L'ANCIEN (Introduction à l'art musical, §9) (trad. Ruelle 1896) : « L'intervalle dont la consonance 
de quinte (diapente) est supérieure à la quarte (diatessaron). » 

CLÉONIDE (Introduction Harmonique, §8) (Trad. Ruelle 1884) : « Le ton est un lieu (ou une région) de la voix, 
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apte à recevoir un système, et sans largeur2. » 

VINCENT (1854) : « Le mot ton, comme le mot Τόνος chez les Grecs, a reçu plusieurs significations différentes ; 
mais par tons nous entendons ici ce que les philosophes et les musicographes grecs nomment harmonies, et que 
nous appelons, nous, des modes. Le mot ton, avec ce sens, est encore employé dans le chant ecclésiastique (…) 
Ces tons ou ces modes dérivent des anciennes harmonies des Grecs ; dans le langage de Platon, d’Aristote, de 
Plutarque, d’Athénée, harmonie signifie la manière d’accorder l’instrument ou si l’on veut, la manière d’établir 
les rapports des intonations des divers degrés de l’échelle musicale. En deux mots, les modes sont les espèces 
d’octave ; et l’on doit avoir grand soin de les distinguer des tropes, avec lesquels cependant on les confond 
souvent par erreur, bien que ceux-ci, consistant uniquement dans le degré d’acuité ou de gravité d’une même 
échelle, ne diffèrent en rien des tons de la musique moderne. » 

ARISTOXENE (RUELLE 1871, Livre II, chap VII, 44) : « le ton est l’excès dont la quinte surpasse la quarte. » 

BELIS (1986, p.70) : « Mais les Pythagoriciens n'ont jamais cru à l'existence d'un demi-ton juste, puisque dans 
leurs calculs, le ton est impossible à diviser en deux parties égales : en effet, le ton s'obtient par la différence 
(dans le calcul, la division) de la quinte et de la quarte : 3/2 : 4/3 = 9/8, et, selon la formule des Pythagoriciens, 
« il n'y a pas de milieu » à ce rapport. Aussi leur fallait-il procéder par une autre voie de calcul. On intercale 
deux tons dans la quarte, et le reste sera le demi-ton recherché : 4/3 : (9/8 x 9/8) = 256/243. Ce reste est appelé 
λεῖµµα. Un ton comprend donc un  λεῖµµα et un autre intervalle, l'ἀποτοµή de rapport 2187/2048, un petit peu 
plus grand que le « reste », par conséquent. Philolaos d'après Boëce appelle « diésis » « l'intervalle par lequel le 
rapport sesquitierce dépasse les deux tons », c'est-à-dire le leimma. » 

 

πυκνόν (pycnum) 
BACCHIUS L'ANCIEN (Introduction à l'art musical, §20) (trad. Ruelle 1896) : « C'est le système composé de 
deux intervalles minimum dans chaque genre. » 

BELIS (1982, p.60) : « La définition du πυκνόν : « c’est l’assemblage de deux intervalles qui, réunis, embrassent 
un intervalle plus petit que l’intervalle restant de la quarte » (Meib. 24. 11-15) ; d’où ce terme qui exprime à 
merveille l’idée du resserrement des intervalles à l’intérieur du tétracorde. » 

BELIS (1986, p.93) : « Cette forme du tétracorde est celle qui caractérise le genre enharmonique ; l'écart entre la 
mèse et l'hypate est ici le plus grand possible ; l'écart entre la lichanos et l'hypate est le plus « serré » possible : 
on a alors un πυκνόν, qu'Aristoxène définit ainsi : »Appelons « pycnum » l'intervalle formé de deux intervalles 
dont la somme constitue un intervalle plus petit que l'intervalle restant de la quarte. » (Meib. 24.10) 

LALOY (1904, p. 107) : « Cependant, de son vivant même, comme la musique essayait de reconquérir ses droits à 
la variété et à la fantaisie, la théorie musicale tentait de se compléter et de saisir des nuances qui lui échappaient 
jusque-là. Platon a connu ce mouvement et s'en est égayé. 'Certes, fit Glaucon, voilà de sots personnages, qui 
inventent je ne sais quel nom de subdivisions (πυκνώµατα), et prêtent l'oreille, comme s'ils écoutaient aux portes, 
les uns affirmant qu'ils entendent, entre deux sons, un troisième son qui forme précisément l'intervalle minuscule 
qui servira d'étalon, les autres alléguant au contraire que les sons se confondent, les uns et les autres mettant les 
oreilles avant l'esprit ! - Oui, tu veux parler de ces braves gens qui ne laissent jamais les cordes tranquilles et les 
mettent à la question en ne cessant de les torturer sur leurs chevilles.' Il est facile de reconnaître, dans ce joli 
portrait, les maîtres de musique préoccupés de déterminer la valeur exacte des intervalles et de les mesurer l'un 
par l'autre () ; et le texte même de Platon montre que la théorie pythagoricienne ne guidait pas ces chercheurs, 
puisqu'ils s'en rapportent à l'oreille sans se préoccuper du rapport mathématique des longueurs de cordes ou des 
vitesses sonores. » 

 

γένος (genos : genre) 
VINCENT (1854) : « La constitution du tétracorde résultant de chacune de ces variations établissait ce que l’on 
nommait un genre. Il y avait trois principaux genres : 1° le genre diatonique, le plus dur ou le plus tendu de tous, 
συνθόνον, c’est-à-dire, dans lequel les notes variables sont le plus aiguës possible ; c’est celui que nous 
pratiquons exclusivement aujourd’hui et que j’ai pris pour point de départ ; 2° le genre enharmonique, le plus 

                                                
2 Le grec dit : « Τόνος δέ ἐστι τόπος τις τῆς φωνῆς δεκτικὸς συστήµατος ἀπλατής. » (Janus, p.180) 
Notons que le ton est le topos de la voix, et qu'il n'est pas considéré comme une largeur ; c'est une allusion à la 
conception géométrique associant longueur et son. 

106



apte à recevoir un système, et sans largeur2. » 

VINCENT (1854) : « Le mot ton, comme le mot Τόνος chez les Grecs, a reçu plusieurs significations différentes ; 
mais par tons nous entendons ici ce que les philosophes et les musicographes grecs nomment harmonies, et que 
nous appelons, nous, des modes. Le mot ton, avec ce sens, est encore employé dans le chant ecclésiastique (…) 
Ces tons ou ces modes dérivent des anciennes harmonies des Grecs ; dans le langage de Platon, d’Aristote, de 
Plutarque, d’Athénée, harmonie signifie la manière d’accorder l’instrument ou si l’on veut, la manière d’établir 
les rapports des intonations des divers degrés de l’échelle musicale. En deux mots, les modes sont les espèces 
d’octave ; et l’on doit avoir grand soin de les distinguer des tropes, avec lesquels cependant on les confond 
souvent par erreur, bien que ceux-ci, consistant uniquement dans le degré d’acuité ou de gravité d’une même 
échelle, ne diffèrent en rien des tons de la musique moderne. » 

ARISTOXENE (RUELLE 1871, Livre II, chap VII, 44) : « le ton est l’excès dont la quinte surpasse la quarte. » 

BELIS (1986, p.70) : « Mais les Pythagoriciens n'ont jamais cru à l'existence d'un demi-ton juste, puisque dans 
leurs calculs, le ton est impossible à diviser en deux parties égales : en effet, le ton s'obtient par la différence 
(dans le calcul, la division) de la quinte et de la quarte : 3/2 : 4/3 = 9/8, et, selon la formule des Pythagoriciens, 
« il n'y a pas de milieu » à ce rapport. Aussi leur fallait-il procéder par une autre voie de calcul. On intercale 
deux tons dans la quarte, et le reste sera le demi-ton recherché : 4/3 : (9/8 x 9/8) = 256/243. Ce reste est appelé 
λεῖµµα. Un ton comprend donc un  λεῖµµα et un autre intervalle, l'ἀποτοµή de rapport 2187/2048, un petit peu 
plus grand que le « reste », par conséquent. Philolaos d'après Boëce appelle « diésis » « l'intervalle par lequel le 
rapport sesquitierce dépasse les deux tons », c'est-à-dire le leimma. » 

 

πυκνόν (pycnum) 
BACCHIUS L'ANCIEN (Introduction à l'art musical, §20) (trad. Ruelle 1896) : « C'est le système composé de 
deux intervalles minimum dans chaque genre. » 

BELIS (1982, p.60) : « La définition du πυκνόν : « c’est l’assemblage de deux intervalles qui, réunis, embrassent 
un intervalle plus petit que l’intervalle restant de la quarte » (Meib. 24. 11-15) ; d’où ce terme qui exprime à 
merveille l’idée du resserrement des intervalles à l’intérieur du tétracorde. » 

BELIS (1986, p.93) : « Cette forme du tétracorde est celle qui caractérise le genre enharmonique ; l'écart entre la 
mèse et l'hypate est ici le plus grand possible ; l'écart entre la lichanos et l'hypate est le plus « serré » possible : 
on a alors un πυκνόν, qu'Aristoxène définit ainsi : »Appelons « pycnum » l'intervalle formé de deux intervalles 
dont la somme constitue un intervalle plus petit que l'intervalle restant de la quarte. » (Meib. 24.10) 

LALOY (1904, p. 107) : « Cependant, de son vivant même, comme la musique essayait de reconquérir ses droits à 
la variété et à la fantaisie, la théorie musicale tentait de se compléter et de saisir des nuances qui lui échappaient 
jusque-là. Platon a connu ce mouvement et s'en est égayé. 'Certes, fit Glaucon, voilà de sots personnages, qui 
inventent je ne sais quel nom de subdivisions (πυκνώµατα), et prêtent l'oreille, comme s'ils écoutaient aux portes, 
les uns affirmant qu'ils entendent, entre deux sons, un troisième son qui forme précisément l'intervalle minuscule 
qui servira d'étalon, les autres alléguant au contraire que les sons se confondent, les uns et les autres mettant les 
oreilles avant l'esprit ! - Oui, tu veux parler de ces braves gens qui ne laissent jamais les cordes tranquilles et les 
mettent à la question en ne cessant de les torturer sur leurs chevilles.' Il est facile de reconnaître, dans ce joli 
portrait, les maîtres de musique préoccupés de déterminer la valeur exacte des intervalles et de les mesurer l'un 
par l'autre () ; et le texte même de Platon montre que la théorie pythagoricienne ne guidait pas ces chercheurs, 
puisqu'ils s'en rapportent à l'oreille sans se préoccuper du rapport mathématique des longueurs de cordes ou des 
vitesses sonores. » 

 

γένος (genos : genre) 
VINCENT (1854) : « La constitution du tétracorde résultant de chacune de ces variations établissait ce que l’on 
nommait un genre. Il y avait trois principaux genres : 1° le genre diatonique, le plus dur ou le plus tendu de tous, 
συνθόνον, c’est-à-dire, dans lequel les notes variables sont le plus aiguës possible ; c’est celui que nous 
pratiquons exclusivement aujourd’hui et que j’ai pris pour point de départ ; 2° le genre enharmonique, le plus 

                                                
2 Le grec dit : « Τόνος δέ ἐστι τόπος τις τῆς φωνῆς δεκτικὸς συστήµατος ἀπλατής. » (Janus, p.180) 
Notons que le ton est le topos de la voix, et qu'il n'est pas considéré comme une largeur ; c'est une allusion à la 
conception géométrique associant longueur et son. 

mou de tous ou le plus relâché, µαλακον, c’est-à-dire, dans lequel les notes variables sont le moins aiguës, et par 
suite celui qui emploie les deux quarts de ton au grave du tétracorde, comme je l’ai indiqué plus haut. 
L’intervalle restant à l’aigu, équivalent à notre tierce majeure, se nommait διτονον, c’est-à-dire , double ton, 
parce qu’en effet sa valeur était de deux tons ; mais il restait indécomposé, ασυνθετον. Quant aux trois cordes 
graves présentant ce système de deux quarts de ton successifs, leur ensemble forme ce que les Grecs nommaient 
le πυκνον, c’est-à-dire, le groupe serré. 
Entre les deux genres limites que nous venons de considérer, il y avait, comme il résulte de ce qui précède une 
infinité d’autres genres. Le principal d’entr’eux, nommé chromatique, parce qu’il servait, disent certains auteurs, 
à colorer les deux autres genres, différait de l’enharmonique en ce que le πυκνον ou groupe serré, formé par les 
cordes graves, était composé de deux demi-tons au lieu de deux quarts de ton ; quant au διτονον restant du genre 
enharmonique, il était remplacé par un τριηµιτονιον ou triple demi-ton équivalant à notre tierce mineure ; mais il 
était également indécomposé. » 
LALOY (1904, p. 83) : « la classification par genres : une gamme dorienne appartiendra au genre enharmonique, 
chromatique, diatonique, ou à leurs différentes nuances, selon que les 2 tons ½ de son tétracorde se 
décomposeront de l’une des manières suivantes : 
2 + ¼ + ¼ 
3/2 + ½ + ½ 
1 + 1 + ½ 
11/6 + 1/3 + 1/3, etc. 
Et réciproquement le genre enharmonique sera constitué, quel que soit l’ordre dans lequel se succéderont ses 
intervalles : 
2 + ¼ + ¼ (dorien) 
¼ + ¼ + 2 (lydien), etc. 
Ainsi le système musical de la Grèce antique peut être représenté vers le IVè siècle par un tableau à double 
entrée, dans lequel l’ordre des intervalles, pris de l’aigu au grave, détermine les modes, rangés par colonnes, et la 
grandeur absolue de ces intervalles les genres, placés en ligne l’un au-dessous de l’autre. » 
LALOY (1904, p. 83) : « Il faut remarquer, en effet, que jusqu'à la fin du Vè siècle la théorie des genres n'existe 
pas encore ; aucun poète, aucun philosophe, pas même Platon, ne distingue une gamme chromatique d'une 
gamme enharmonique. Cependant la musique admettait des différences dans la valeur des intervalles ; mais ces 
différences n'étaient pas encore mesurées et classées. » 

BACCHIUS L'ANCIEN (Introduction à l'art musical, §21) (trad. Ruelle 1896) : « C'est la division (ou 
répartition) (des sons et des intervalles) établie dans un tétracorde. » 

CLÉONIDE (Introduction Harmonique, §6) (Trad. Ruelle 1884) : « Le genre est une certaine division de quatre 
sons. » 

 

Le Tétracorde 
Ensemble de 4 degrés, qui ne sont pas des notes. Hypate / parhypate / Lichanos / mèse 

BACCHIUS L'ANCIEN (Introduction à l'art musical, §26) (trad. Ruelle 1896) : « C'est une disposition de sons 
chantés dont les extrêmes sonnent la quarte. » 
Ne sont pas des notes, et justement, longue discussion pour Aristoxène (Meib. 46-47) où il 
explique que si, en fonction des genres, la hauteur de la parhypate et de la lichanos varient au 
point que parfois, la lichanos (en enharmonique par exemple) produit la même note 
(comprendre fréquence sonore) que la parhypate (en diatonique tendu), cela ne justifie pas 
pour autant qu’elle change de nom. En effet, parhypate et lichanos sont les noms que l’on 
donne à des degrés mobiles qui ont une fonction dans un tétracorde déterminé par le genre. 
Cela conduit Aristoxène à définir le lieu, τόπος, où se trouvent la parhypate et la lichanos. 
ARISTOXENE (RUELLE 1871, Livre II, chap VIII, 47) : « les variétés de genres sont considérées dans le tétracorde 
qui contient la grandeur comprise depuis la mèse jusqu’à l’hypate, et dans lequel les sons moyens sont mobiles, 
tantôt l’un et l’autre, tantôt l’un d’eux, et les extrêmes sont fixes. » 

ARISTOXENE (RUELLE 1871, Livre II, chap VIII, 57) : « (…) en toute circonstance où les dénomminations des 
sons compréhensifs seront invariables, et où l’un de ces sons, le plus aigu, s’appellera mèse, et l’autre, le plus 
grave, hypate ; les noms des sons compris seront invariables aussi, et l’on nommera le plus aigu placé auprès de 
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la mèse indicatrice (lichanos)3 et le plus grave parhypate ; car l’oreille place toujours sous le nom d’indicatrice 
(lichanos) et de parhypate les sons compris entre la mèse et l’hypate. » 

ARISTOXENE (RUELLE 1871, Livre III, chap I, 1-3) : « Les tétracordes successifs sont ou conjoints ou disjoints 
entre eux. On dira qu’il y a conjonction, lorsqu’un son commun sera placé entre deux tétracordes, semblables 
dans leur forme, qui se chantent musicalement de suite. Il y a disjonction, lorsque l’intervalle d’un ton est placé 
entre deux tétracordes, semblables dans leur forme, qui se chantent musicalement de suite. » 
 
 

Τόπος 
BELIS (1982, p.66) : « A la définition pythagoricienne de l’intervalle par l’excès d’un nombre sur un autre (3/2 
pour la quinte, 4/3 pour la quarte, 2/1 pour l’octave, 9/8 pour le ton, 256/243 pour le leimma, etc.), Aristoxène 
substitue, comme le dit si bien Porphyre, une définition « topique » de l’intervalle, en reprenant dans un sens neu 
les termes mêmes de ses adversaires (ainsi parle-t-il des ὅροι du tétracorde). Son premier soin est de repréciser le 
τόπος, des deux sons mobiles, d’abord celui de la lichanos, qui sert toujours de référence, puis celui de la 
parhypate. Après les indications données au livre précédent, Aristoxène peut aller vite : le lieu lichanoïde est 
d’un ton, depuis le diatonique jusqu’à l’enharmonique ; le lieu de la parhypate est défini par l’écart minimum et 
l’écart maximum entre la parhypate et l’hypate : il va jusqu’à se doubler et alors, la lichanos la plus grave 
confine à la parhypate la plus aiguë : 

HYPATE  PH  LICHANOS 

Enharmonique :  � � � _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
         ¼       ¼  
Diatonique tendu : �  �    � 
    ½  1 ton 

HYPATE   PARHYPATE   LICHANOS 

Meib. 47.9-50.14 : Excursus sur le nom des notes mobiles : Voici le plus long passage du texte que nous 
étudion : il est censé répondre aux interrogations des auditeurs qui se demandent comment il se fait que, tandis 
que l’intervalle mèse-lichanos diminue ou s’accroît, on parle toujours de « lichanos » ? Ils voudraient que l’on 
réserve le nom de lichanos à la seule lichanos ditoniée, et que l’on considère comme différentes les notes qui 
limitent des intervalles différents (Meib. 47.20) ; forte objection, qui n’embarrasse point Aristoxène ; au 
contraire, il saisit l’occasion qui lui est offerte de justifier longuement les principes de ses théories, et de récuser 
ceux de ses adversaires : en effet, voilà qu’il explique son concept de δύναµις des intervalles sont tous des 
quintes et sont donc égaux en grandeur, mais où ils sont une fonction différente : mèse-nète, paranète-lichanos, 
trite-parhypate. Il prouve donc à ses contradicteurs l’absurdité de leurs souhaits ; non content de cette première 
réponse, il poursuit son argumentation en montrant qu’on serait réduit à rechercher une infinité de noms si l’on 
voulait avoir autant de noms que de notes : il répète ici qu’en effet, le lieu de la lichanos est en principe divisible 
à l’infini. » 

 

Les nuances ou χρόαι / χροιαί 
BELIS (1982, p.54) : « Les χρόαι ou χροιαί sont, dans la théorie harmonique des Grecs, les différentes variantes 
qu’admet chacun des genres pour la place des deux notes intérieures mobiles du tétracorde : la lichanos et la 
parhypate. » 

BELIS (1982, p.71) : TABLEAU RECAPITULATIF DES SIX χρόαι D'ARISTOXENE 

BELIS (1982, p.72) : « Loin d’être une question vaine et vide de sens, la doctrine des nuances a donc un rôle dans 
le Traité d’Harmonique : moins un rôle musical (puisque le détail des six nuances suggérées par le musicien nest 
et ne peut être qu’indicatif) qu’une fonction d’exemplarité : comment déterminer si telle ou telle combinaison est 
apte à entrer dans la pratique ? La loi de discrimination édictée par Aristoxène y répond : il faut que l’intervalle 
hypate-parhypate soit inférieur ou égal à l’intervalle parhypate-lchanos. Rôle polémique, d’autre part, car à 
l’occasion de ses exposés, Aristoxène dénonce les principes sur lesquels reposent les théories pythagoriciennes : 
mesure quantitative des intervalles ; ignorance des sons mobiles. » 

                                                
3  Nous ajoutons « lichanos » bien que Ruelle ait préféré traduire par indicatrice, pour une meilleure 
cohérence de cette partie de notre travail. 
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la mèse indicatrice (lichanos)3 et le plus grave parhypate ; car l’oreille place toujours sous le nom d’indicatrice 
(lichanos) et de parhypate les sons compris entre la mèse et l’hypate. » 

ARISTOXENE (RUELLE 1871, Livre III, chap I, 1-3) : « Les tétracordes successifs sont ou conjoints ou disjoints 
entre eux. On dira qu’il y a conjonction, lorsqu’un son commun sera placé entre deux tétracordes, semblables 
dans leur forme, qui se chantent musicalement de suite. Il y a disjonction, lorsque l’intervalle d’un ton est placé 
entre deux tétracordes, semblables dans leur forme, qui se chantent musicalement de suite. » 
 
 

Τόπος 
BELIS (1982, p.66) : « A la définition pythagoricienne de l’intervalle par l’excès d’un nombre sur un autre (3/2 
pour la quinte, 4/3 pour la quarte, 2/1 pour l’octave, 9/8 pour le ton, 256/243 pour le leimma, etc.), Aristoxène 
substitue, comme le dit si bien Porphyre, une définition « topique » de l’intervalle, en reprenant dans un sens neu 
les termes mêmes de ses adversaires (ainsi parle-t-il des ὅροι du tétracorde). Son premier soin est de repréciser le 
τόπος, des deux sons mobiles, d’abord celui de la lichanos, qui sert toujours de référence, puis celui de la 
parhypate. Après les indications données au livre précédent, Aristoxène peut aller vite : le lieu lichanoïde est 
d’un ton, depuis le diatonique jusqu’à l’enharmonique ; le lieu de la parhypate est défini par l’écart minimum et 
l’écart maximum entre la parhypate et l’hypate : il va jusqu’à se doubler et alors, la lichanos la plus grave 
confine à la parhypate la plus aiguë : 

HYPATE  PH  LICHANOS 

Enharmonique :  � � � _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
         ¼       ¼  
Diatonique tendu : �  �    � 
    ½  1 ton 

HYPATE   PARHYPATE   LICHANOS 

Meib. 47.9-50.14 : Excursus sur le nom des notes mobiles : Voici le plus long passage du texte que nous 
étudion : il est censé répondre aux interrogations des auditeurs qui se demandent comment il se fait que, tandis 
que l’intervalle mèse-lichanos diminue ou s’accroît, on parle toujours de « lichanos » ? Ils voudraient que l’on 
réserve le nom de lichanos à la seule lichanos ditoniée, et que l’on considère comme différentes les notes qui 
limitent des intervalles différents (Meib. 47.20) ; forte objection, qui n’embarrasse point Aristoxène ; au 
contraire, il saisit l’occasion qui lui est offerte de justifier longuement les principes de ses théories, et de récuser 
ceux de ses adversaires : en effet, voilà qu’il explique son concept de δύναµις des intervalles sont tous des 
quintes et sont donc égaux en grandeur, mais où ils sont une fonction différente : mèse-nète, paranète-lichanos, 
trite-parhypate. Il prouve donc à ses contradicteurs l’absurdité de leurs souhaits ; non content de cette première 
réponse, il poursuit son argumentation en montrant qu’on serait réduit à rechercher une infinité de noms si l’on 
voulait avoir autant de noms que de notes : il répète ici qu’en effet, le lieu de la lichanos est en principe divisible 
à l’infini. » 

 

Les nuances ou χρόαι / χροιαί 
BELIS (1982, p.54) : « Les χρόαι ou χροιαί sont, dans la théorie harmonique des Grecs, les différentes variantes 
qu’admet chacun des genres pour la place des deux notes intérieures mobiles du tétracorde : la lichanos et la 
parhypate. » 

BELIS (1982, p.71) : TABLEAU RECAPITULATIF DES SIX χρόαι D'ARISTOXENE 

BELIS (1982, p.72) : « Loin d’être une question vaine et vide de sens, la doctrine des nuances a donc un rôle dans 
le Traité d’Harmonique : moins un rôle musical (puisque le détail des six nuances suggérées par le musicien nest 
et ne peut être qu’indicatif) qu’une fonction d’exemplarité : comment déterminer si telle ou telle combinaison est 
apte à entrer dans la pratique ? La loi de discrimination édictée par Aristoxène y répond : il faut que l’intervalle 
hypate-parhypate soit inférieur ou égal à l’intervalle parhypate-lchanos. Rôle polémique, d’autre part, car à 
l’occasion de ses exposés, Aristoxène dénonce les principes sur lesquels reposent les théories pythagoriciennes : 
mesure quantitative des intervalles ; ignorance des sons mobiles. » 

                                                
3  Nous ajoutons « lichanos » bien que Ruelle ait préféré traduire par indicatrice, pour une meilleure 
cohérence de cette partie de notre travail. 

BACCHIUS L'ANCIEN (Introduction à l'art musical, §44) (trad. Ruelle 1896) : « Combien disons-nous qu'il y 
ait de régions d la voix ? Trois. Quelles sont-elles ? Celles-ci : l'aiguë, la moyenne, la grave. » 

 

τρόπος (tropos : trope) 
BACCHIUS L'ANCIEN (Introduction à l'art musical, §46-48) (trad. Ruelle 1895) : « qu'est-ce qu'un trope ? 
C'est la forme d'un tissu mélodique ». 

D'après Bacchius l'Ancien, les tropes du plus aigu au plus grave sont : 
le mixolydien, le lydien, le phrygien, le dorien, l'hypolydien, l'hypophrygien, l'hypodorien 
 

Le mode 
LALOY (1904, p.82) : « En second lieu4, le caractère modal dépend uniquement de la manière sont les intervalles 
se succèdent dans cette série théorique (i.e. la gamme)5 où chacun d’eux est plus grave que celui qui précède et 
plus aigu que celui qui suit, mais ne dépend en rien de la grandeur absolue de ces intervalles. » 

LALOY (1904, p.104) : «On savait à l'avance qu'en choisissant le mode dorien, on atteindrait presque à coup sûr 
la grandeur mâle et l'héroïsme réfléchi ; que l'éolien, majestuaux encore, serait plus calme et plus reposé ; que les 
transports de l'ivresse trouveraient leur peinture exacte dans le mode phrygien, et que le lydien traduirait mieux 
la douceur des jeux et les sourires puérils. » 

Mode dorien 

LALOY (1904, p.82) : « Le mode dorien6 est établi si l’on trouve dans un tétracorde d’abord un intervalle de deux 
tons (tierce majeure) ou deux tons successifs, ensuite deux quarts, ou deux tiers, ou deux fractions quelconques 
du ton, ou un simple demi-ton. » 

Mode lydien 

LALOY (1904, p.82) : « Le mode lydien7 existe lorsque ce même tétracorde présente d’abord le petit ou les deux 
petits intervalles, ensuite l’intervalle complémentaire qui achève la quarte, ce dernier pouvant d’ailleurs être 
simple, ou divisé en deux. » 

Mode phrygien 

LALOY (1904, p.82) : « Et dans le mode phrygien,8 un petit intervalle, simple ou divisé, devra être encadré entre 
deux intervalles plus grands, quelle que soit la valeur des uns et des autres. » 
Le mode majeur correspondrait à l’harmonie phrygienne. 

L’harmonie lydienne est qualifiée de « plaintive » par Vincent (1854) et correspondrait à la 
gamme suivante : 
fa, mi, ré, ut, si ou sib, la, sol, fa, mi 
L’harmonie mixolydienne est qualifiée de « tragique » par Vincent (1854) et correspondrait à 
la gamme suivante : 
si (bécarre), la, sol, fa mi 

 

                                                
4  Succède à « tout d’abord », paragraphe qui concerne les gammes (cf. « gamme ») 
5  C’est moi qui ajoute cette précision. 
6  Vincent (1854) qualifie l’harmonie dorienne de mode mineur. 
7  Vincent (1854) qualifie l’harmonie lydienne de plaintive et la définit par la succession suivante : fa, mi, 
ré, ut, si ou sib, la, sol, fa, mi 
8  Vincent (1854) qualifie l’harmonie lydienne de plaintive et la définit par la succession suivante : fa, mi, 
ré, ut, si ou sib, la, sol, fa, mi 
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Μεταβολή (la métabole) 
ARISTOXENE (RUELLE 1871, Livre II, chap II, 25) : « J’entends par métabole une certaine modification qui se 
produit dans l’ordre de la mélodie. » 

BACCHIUS L'ANCIEN (Introduction à l'art musical, §58) (trad. Ruelle 1896) : « qu'est-ce que la métabole ? 
C'est une altération des éléments établis, ou encore une translation de quelque partie semblable dans un lieu 
dissemblable. ». 

CLÉONIDE (Introduction Harmonique, §9) (trad. Ruelle 1884) : « La métabole est le déplacement d'une matière 
(qui reste) semblable dans un lieu (τόπον) dissemblable. 
 

Gamme 
LALOY (1904) : « Tout d’abord les gammes sont nettement distinguées des airs auxquels elles peuvent donner 
naissance : une gamme est une série continue de notes, où le musicien puise les éléments de sa mélodie ; libre à 
lui d’omettre une note, d’en répéter une autre, de passer de l’aigu au grave ou du grave à l’aigu ; la gamme ne 
fournit que les matériaux ; la disposition de ces matériaux est au gré du compositeur ; les sons d’une gamme sont 
simplement classés par ordre de hauteur décroissante, mais ils ne sont pas coordonnés entre eux de manière à 
former d’avance une phrase ou un motif. »9 

                                                
9  La gamme grecque est descendante ; elle propose une progression allant des notes les plus aiguës aux 
notes les plus graves. 
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Liste des auteurs de l’Antiquité dont les ouvrages traitaient de musique répertoriés par 
Fr.-Aug. Gevaert Dans Histoire et Théorie de la musique de l’Antiquité (1875, pp. 8-10) 

 

Publiés par le philologue danois Marc Meibom en 1652 : 
I) ARISTOXENE, Éléments harmoniques, en trois livres. Ces fragments – car nous 

n’avons pas devant nous des traités complets – appartenaient originairement à 
deux écrits distincts : les Principes (Archai) et les Éléments (Stoicheia). 

II) PSEUDO-EUCLIDE, Introduction harmonique et EUCLIDE, Division du monocorde ; 
le dernier opuscule seul a pour auteur le célèbre mathématicien. 

III) NICOMAQUE DE GERASA, Manuel d’Harmonique, en deux livres. 
IV) ALYPIUS, Introduction musicale ; la source principale pour la connaissance de la 

notation antique. 
V) GAUDENCE, Introduction harmonique. 

VI) BACCHIUS L’ANCIEN, Introduction à l’art musical. 
VII) ARISTIDE QUINTILIEN, De la musique, en trois livres. C’est l’ouvrage le plus 

étendu de toute la littérature musicale des anciens. Meibom y a joint le traité latin 
de Martianus Capella, lequel est considéré à tort comme une simple traduction de 
l’écrit d’Aristide. 

Trois écrits musicaux, d’une étendue considérable, ont été insérés par le savant Wallis10 dans 
le 3è volume de ses Opera mathamtica. 

VIII) Les Harmoniques de CLAUDE PTOLEMEE, le célèbre géographe alexandrin, en trois 
livres ; 

IX) Commentaires sur l’Harmonique de Ptolémée, par PORPHYRE, en trois livres ; 
X) L’Harmonique de MANUEL BRYENNE11, en trois livres.  

Un savant français, Vincent, a publié en 1847 le texte ou la traduction de plusieurs écrits et 
fragments, inédits pour la plupart, et dont voici les plus importants : 

XI) Traité de musique par un anonyme, 
XII) Manuel de l’art musical théorique et pratique, également anonyme. 
XIII) Introduction à l’art musical, de BACCHIUS LE VIEUX : opuscule entièrement 

différent de celui que Meibom a publié sous le même titre ; 
XIV) Le texte grec du Traité d’Harmonique de GEORGES PACHYMERE12, écrivain 

byzantin du XIIIè siècle. 
En dehors de ces recueils nous ne possédons que trois documents musicaux écrits en grec : 

XV) les Fragments rythmiques d’ARISTOXENE ; 
XVI) le Dialogue de PLUTARQUE sur la musique ; 

                                                
10  Wallis est un grand mathématicien anglais du XVIIème siècle. 
11  Manuel Bryenne vécut au début du XIVème siècle sous le règle de l’empereur byzantin Michel VIII 
Paléologue. 
12  Georges Pachymère était un historien byzantin de la fin du XIIIème siècle. 
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XVII) le traité acoustico-musical de THEON DE SMYRNE. 

Quelques polygrapges dont les ouvrages renferment des chapitres assez étendus consacrés 
à la musique : 

XVIII) ARISTOTE. Le célèbre philosophe s’occupe de questions musicales dans plusieurs 
de ses écrits et particulièrement au 19è chapitre des Problèmes et au 8è livre de la 
Politique. 

XIX) POLLUX, grammairien du temps de l’empereur Commode. Le 4ème livre de son 
dictionnaire encyclopédique est consacré en grande partie au chant, aux 
instruments et au théâtre. 

XX) ATHENEE. Son Banquet des savants est riche en notices sur la musique, 
particulièrement les Ier, 4ème, 14ème et 15ème livres. 

XXI) MICHEL PSELLOS, écrivain byzantin du XIème siècle, a laissé un petit abrégé 
harmonique et quelques fragments rythmiques. 

Chez les Romains, l’érudition musicale n’a pas atteint un développement considérable. 
L’ouvrage d’Albinus, le plus ancien de leurs musicographes, est perdu. Tout ce qui nous 
reste de cette littérature se réduit à deux traités de date récente et d’une importance assez 
secondaire : 

XXII) celui de MARTIANUS CAPELLA dont il a déjà été question ; 
XXIII) les cinq livres de BOËCE sur la musique. C’est le dernier document latin qui puisse 

être considéré comme appartenant encore à l’art antique ; il a été écrit vers 520. 
 

(…) 
 

(p. 12) 
« Aristoxène et Ptolémée sont donc les deux principaux représentants de la science 
harmonique des anciens. 
Tous les autres harmoniciens de groupent autour de ces deux écoles, soit qu’ils adoptent 
exclusivement les principes de l’une d’elles, soit qu’ils cherchent à combiner les deux 
doctrines. De là, trois catégories d’écrivains : 1° les pythagoriciens ; - nous comprenons 
aussi sous cette dénomination leurs successeurs les néo-platoniciens et en général tous 
ceux chez lesquels le principe mathématique domine – 2° les aristoxéniens ; 3° les 
éclectiques. »13 

-------------------------------- 

                                                
13 Nous remarquons que dans cette liste ne figurent ni les écrits de Platon sur la musique, ni ceux de Damon, ni 
ceux de Philolaos ou d’Archytas. 
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