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1. La danse dans l’Antiquité. Préliminaire. 

 

La définition généralement admise reconnaît la danse comme un divertissement, une action 

ludique et récréative au cours desquels une ou plusieurs personnes effectuent des mouvements 

cadencés, rythmés au son d‘une musique instrumentale ou vocale. L‘acception actuelle 

renvoie à un mouvement esthétisé. Les termes généralement utilisés par les auteurs grecs, que 

l‘on traduit aujourd‘hui par « danse », semblent renvoyer à une acception qui nous renseigne 

sur une appréhension différente de la danse et du mouvement
1
. Le premier terme couramment 

employé, choreo, est défini par Paul Chantraine comme « former un chœur »
2
. Il renvoie ainsi 

aux mouvements des danses chorales, à la fois mixtes ou exclusivement masculines ou 

féminines. Si l‘on suit Athénée
3
, le terme évoque un rituel très organisé et rythmé. Il s‘agit 

d‘une suite de personnages se tenant les uns les autres ou simplement se suivant. Ces 

personnages avancent d‘un point à un autre en formant une ronde
4
. Le second terme poserait à 

l‘évidence plus d‘interrogations. Il s‘agit d‘orcheomai que Paul Chantraine et les différentes 

traductions établies par les auteurs contemporains à partir des textes grecs définissent comme 

« danser ». Chez Athénée cependant, le terme signifierait plus exactement se mouvoir et 

s‘agiter en rythme. Il est employé à la fois dans des contextes que nous qualifierions de danse 

mais aussi dans des contextes sportifs. Le terme est alors employé pour souligner la grâce des 

athlètes, et leur savoir-faire. Il est aussi employé dans un cadre guerrier, et souligne dans ce 

cas la beauté d‘un combat et sa bonne exécution
5
. Ainsi, la beauté d‘un affrontement se 

caractérisera par son exécution en rythme. Il s‘agit de mises en mouvement esthétiques et 

rituelles du corps humain. Alors que les traductions contemporaines interprètent un même 

terme grec de manière différente selon son contexte d‘apparition, il semble que l‘utilisation 

d‘orcheomai par les auteurs grecs eux-mêmes nous renseigne sur l‘amalgame opéré entre 

pratiques dansées, sportives et guerrières chez les Grecs, amalgame qui se retrouve 

conséquemment dans l‘image, et que l‘étude de l‘iconographie étrusque révèle aussi. Les 

antéfixes découvertes à Pyrgi (ill. 03 et 04), datées  de l‘extrême fin du VIe siècle avant J.-C., 

                                                 
1
 Cf. Athénée, Les Deipnosophistes, I, 37 : « Pour en revenir à la danse de Memphis, elle eût eu un amateur 

jusqu‘en Socrate le sage, qui, plusieurs fois surpris à danser, à ce que raconte Xénophon (Banquet II 16) disait à 

ses amis que la danse était un exercice de tous les membres. On dirait orcheisthai pour « s‘agiter » et 

« s‘exciter ». Sur ce point, cf. Garelli 2007, p. 93-suiv. 
2
 Chantraine 1970, p. 830 : orcheomai : « danser », le plus souvent en groupe, distinct de χορευω « former un 

chœur ». 
3
 cf. note 1. 

4
 Sur les danses chorales, cf. Calame 1977 et Delavaud-Roux 1994. 

5
 Le rythme crée en effet la beauté. Athénée, I, 25 : « Et quel joli rythme, quel caractère, que d‘ordre apparaissait 

dans tout ce qu‘il faisait ou disait. Un comble de beauté mes gens ! » 
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et que l‘on attribue soit au temple B, soit aux édifices de prostitution sacrée situés à proximité 

immédiate, permettent en effet d‘illustrer que les limites entre postures de combat, sportives et 

dansées tendent à se confondre, du moins entre le VIIe siècle et la première moitié du Ve 

siècle avant J.-C. L‘interprétation proposée par Françoise-Hélène Massa-Pairault voit 

l‘évocation d‘un épisode du mythe lié à la divinité honorée, Uni. Les figures nimbées seraient 

ainsi Memnon et ses compagnons représentés en pleine métamorphose devant le tombeau du 

premier, Aurore, en référence au cycle du temps, ainsi qu‘une pótnia híppon
6
. D‘après 

l‘auteur, le mouvement suggéré au travers des figures serait de la danse. Cependant le 

traitement du corps dans l‘image, à savoir l‘écartement des membres inférieurs, et la 

disposition ample des membres supérieurs de part et d‘autre des figures inviteraient plutôt à y 

voir une représentation de course, et ainsi de proposer l‘interprétation d‘une course solaire, 

autour de la terre par exemple, plutôt que la danse du soleil, comme le propose Françoise-

Hélène Massa-Pairault. Les membres inférieurs sont en effet fortement écartés. Celui porté en 

arrière est tendu tandis que celui porté en avant est fléchi et levé. Le traitement des membres 

inférieurs renvoie à une propulsion vers l‘avant, et ainsi à un mouvement de course plutôt que 

de danse. Les membres supérieurs sont disposés amplement de part et d‘autre des figures. 

Celui porté en avant est fléchi. Le bras est oblique, dirigé vers le bas. L‘avant-bras est à 

l‘horizontale. La main est dans l‘alignement de ce dernier. Le membre supérieur positionné en 

arrière est de même fléchi. Le bras est à l‘horizontale. L‘avant-bras est oblique, dirigé vers le 

bas. La main est dans son alignement. Ainsi, le traitement des membres supérieurs, et en 

particulier celui des mains, directionnel, laisse supposer plus vraisemblablement une 

représentation de course, tel que nous le retrouvons à une époque contemporaine dans la 

céramique attique et notamment l‘amphore à col attique F 230 conservée au musée du Louvre 

à Paris (ill. 05)
7
. 

 

                                                 
6
 Massa-Pairault 1992, p. 70 : « Ecco perché crediamo di poter riproporre la nostra interpretazione, che insiste 

sull‘importanza del mito di Memnone e dell‘Aurora e quindi sugli aspetti « luminosi » e « astrali » di una 

particolare Afrodite. Le antefisse avrebbero allora la funzione di un vero chorós di tragedia: sarebbero il 

commento più esplicito della storia sacra presupposta dal culto. Quelle con uomini con testa di uccello sembrano 

evocare, più che danze iniziatiche ed erotiche quali quelle del géranos, la metamorfosi dei compagni di 

Memnone mentre si svolgono i riti funebri davanti al suo tumulo. » 
7
 Les membres supérieurs et inférieurs sur les antéfixes de Pyrgi sont toutefois légèrement plus mesurés, 

rapprochés du corps et introvertis par rapport à la Gorgone représentée dans une « course agenouillée ». Cf. 

Martinez-Millepied-Vigarello 2016, p. 68 : «  La Gorgone emprunte l‘attitude traditionnelle de la « course 

agenouillée ». La tête et le buste sont représentés de face tandis que le bassin et les jambes sont de profil. Les 

jambes sont pliées au niveau des genoux, les bras forment un angle droit, une main levée, l‘autre baissée formant 

une svastika ou croix gammée. […] Cette manière artificielle mais suggestive de figurer le mouvement est 

appelée « course agenouillée ». C‘est une convention de l‘art grec archaïque du VIe siècle avant J.-C. pour 

représenter la Gorgone en fuite, Niké (en grec, la Victoire), ou l‘athlète armé en course. » 
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Cette appréhension du mouvement et les divergences de définition nous ont conduite à 

appréhender la danse d‘un point de vue anthropologique, et ainsi à nous formaliser sur des 

considérations plus larges, telles que de performance, d‘évènement, et de réalisation d‘acte de 

mouvement corporel avec rendement exceptionnel. 

 

2. Du mouvement à la performance. Caractérisation moderne du phénomène de danse. 

 

Interroger le phénomène de danse amène à questionner le mouvement humain et l‘acte 

performatif. Par phénomène, nous entendons un fait psychosocial vécu par des participants, et 

observable, qui apparaît dans un groupe à un moment donné. La danse se manifeste par le 

déplacement d‘un corps par rapport à un point fixe dans un espace donné, et à un moment 

déterminé. Elle est caractérisée par une dimension performative. Nous entendons par 

performance la manifestation publique de capacités physiques et/ou intellectuelles par la 

réalisation d‘un acte, ou plus exactement la mise en œuvre effective de compétences 

particulières à un moment précis. Dans le cadre de la danse, il s‘agit d‘exposer un savoir-faire 

et des compétences corporels par un sujet. 

 

2.1. Qu‘est-ce que danser ? 

 

A la définition précédemment soulevée
8
, nous ajouterons que musique et danse restent 

d‘ordinaire étroitement liées, les mouvements des danseurs tentant de traduire au mieux les 

variations musicales. La danse crée ainsi un environnement sensoriel dans lequel la dimension 

sonore de la danse, la dimension corporelle du son et la dimension sonore du corps 

s‘entremêlent
9
. Il arrive cependant que cet acte soit effectué sans musique. Les corps se 

meuvent alors dans le silence, accompagné parfois du simple bruit de frottement ou de 

battement des pieds sur le sol.  

 

L‘acte peut être chorégraphié, c‘est-à-dire prémédité, dans un premier temps pensé, transcrit 

et organisé, puis mis en forme et en mouvement par le corps des danseurs, ceux-ci guidés par 

un chorégraphe ou maître de danse. Il y a alors peu de place au développement libre du 

                                                 
8
 Cf. supra, p. 11. 

9
 Sur la dimension sonore de la danse, la dimension corporelle du son et la dimension sonore du corps, cf. 

Buisson 2009. 
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danseur. L‘acte peut aussi être non guidé par un maître de danse. Il est dit alors « libre »
10

, 

spontané et imprévisible
11

. La liberté du geste « libre » reste toutefois limitée, ce dernier étant 

généralement déterminé par le substrat culturel du danseur et les codes sociaux qui 

prédominent dans l‘espace et le contexte dans lesquels le danseur a été formé à la danse
12

. 

Chaque culture et groupe social où la danse est pratiquée ont une ou des chorégraphies dites 

« libres » qui sont caractérisées par des gestes, des mouvements et des pas culturellement 

spécifiques. Ceux-ci sont établis par la simple interaction entre les individus, le mimétisme 

grégaire et la nécessité de communication. L‘acte de danser est en effet essentiellement tourné 

vers l‘autre : l‘individu danse par rapport à ses congénères. Les gestes, les mouvements et les 

pas deviennent alors des interactions corporelles codifiées de manière à s‘adapter et à toujours 

plus se rapprocher de ses semblables
13

. La danse peut permettre ainsi de renforcer une 

organisation sociale
14

. Dans ce cadre, elle ne peut donc pas revêtir un caractère universel. 

Bien que l‘acte lui-même se rencontre dans l‘ensemble des sociétés humaines, son expression 

et sa technique
15

 sont construites culturellement. Les actions collectives et individuelles sont 

                                                 
10

 Par libre nous entendons le geste dansé qui ne répond à aucune chorégraphie préméditée (écrite et guidée par 

un chorégraphe ou maître de danse). C‘est Loïe Fuller, danseuse américaine qui développa le concept de « danse 

libre » entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, elle-même qui s‘inspira des représentations de danse 

antique. Cf. Martinez-Millepied-Vigarello 2016, p. 114-115. Nous empruntons le terme à Jean-René Jannot, cf. 

Jannot 1984a, p. 314. Le geste « libre » reste toutefois déterminé par le substrat culturel du danseur et les codes 

sociaux qui prédominent dans l‘espace et le contexte dans lesquels il danse. Ce qui fait que chaque culture et 

groupe social ont leur propre chorégraphie « libre ». Sur ce dernier point, cf. Grau-Wierre-Gore 2005, p. 30 : 

« Ils [les anthropologues de la danse] s‘accordent pour concevoir la danse comme une conduite ou une pratique 

humaines qui permet une liberté d‘action, bien qu‘elle soit contrainte par des normes socio-culturelles. Les 

processus de structuration de la danse, tout comme ceux de la société et de la culture, sont induits par des choix 

et des actions individuels, mais en même temps, ils ne peuvent être compris qu‘en rapport à un système normatif 

et dans le cadre de leur contexte d‘émergence. » 
11

 Rouquet 2004a, p. 22. 
12

 Cf. note 12. Jean-René Jannot, dans son étude sur les reliefs de Chiusi, définie certaines scènes de danse 

comme « libres ». Cf. Jannot 1984a, p. 314 : « Se différenciant profondément de ces danses à programme, 

s‘opposant même à elles par nombre d‘aspects, par la liberté des attitudes, par la chorégraphie presque 

spontanée, par les groupements de danseurs où l‘on sent que les nécessités de la composition ont primé sur 

l‘exactitude de la description avec d‘autant plus d‘aisance que celle-ci importait peu et que ce qui semblait 

essentiel était de traduire la liberté du mouvement, nous rencontrons, le plus souvent sur des monuments 

allongés (des cippes) des scènes de danses qui ont toutes le caractère d‘évolutions se suffisant à elles-mêmes ; 

par opposition à la danse « à programme », nous nommerons « danses libres » ces représentations, encore que 

nous ne nous dissimulions pas que cette liberté même soit finalement de commande et réponde à une nécessité 

rituelle ». L‘auteur reconnaît cependant que malgré la liberté apparente des danses, les mêmes gestes reviennent 

régulièrement. Cf. Ibid., p. 315 : « Nous avons dit l‘impression de spontanéité que donnent ces danses libres ; il 

faut bien reconnaître que c‘est là plus une impression qu‘une certitude, et qu‘en fait, en dépit de nombreuses 

variations, ce sont les mêmes pas et les mêmes gestes qu‘on retrouve dans toutes les scènes de ce type ». 
13

 Lange 2005, p. 96 : « Un danseur dansant pour lui-même constitue cependant une rareté dans la culture 

humaine. L‘homme est un être grégaire et, à ce titre, il est accoutumé à ce que ses actions reçoivent une 

confirmation. Lorsqu‘il danse dans la solitude, l‘homme cherche le plus souvent un exutoire spontané aux 

tensions quotidiennes. Dans le cadre d‘une improvisation concertée, il est déjà dans l‘attente d‘une réponse ou 

d‘une interaction avec d‘autres êtres humains. » 
14

 Coplan 1997, p. 642 : La danse semble en effet « être un moyen de négocier, contester et transformer aussi 

bien que de renforcer une organisation sociale ». 
15

 Sur les techniques du corps, cf. Mauss 1935, et en particulier p. 272-273. 
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alors toutes préméditées, bien qu‘elles soient dites « libres ». Ainsi, toute danse humaine 

nécessite, pour un individu extérieur, une initiation – de forme écrite et/ou orale – afin d‘en 

comprendre et d‘intégrer les mouvements et les gestes de base. Ceux-ci sont liés à 

l‘environnement et au contexte culturel dans lesquels ils sont créés et sont constitués à partir 

de symboles issus directement du dit environnement et du dit contexte culturel. Bien que le 

fait de mettre le corps en mouvement selon une cadence précise soit universel, les formes que 

prendront localement les danses ne le sont pas. 

 

2.2. Une dimension esthétisante. 

 

Bien qu‘elle se caractérise, comme tout mouvement performatif humain, par un 

investissement corporel, la danse diffère des activités motrices ordinaires telles que la marche 

ou la course. Plus que d‘être une simple activité physique comme le sport, la danse est un acte 

performatif esthétisé et expressif
16

. Lorsque la recherche expressive et esthétique devient 

prédominante sur la technicité des pas, des figures et du mouvement, qualifier l‘acte comme 

de la danse semble en effet s‘imposer. Cependant, est-ce que toutes les formes d‘acte 

performatif esthétisé et expressif peuvent-elles être interprétées comme des danses ? La danse 

armée par exemple, comme le Kalarippayatt en Inde
17

, est-elle vraiment une danse ? 

D‘ailleurs, la danse doit-elle nécessairement susciter un sentiment esthétique ?  

 

2.3. De l‘acte performatif à l‘expressivité rituelle. 

 

Le vecteur principal de la danse est le corps humain lui-même
18

. Ce dernier se fait outil, 

médium, porteur de discours et émetteur de dialogue
19

. Il est ainsi « totalement asservi à 

l‘expression »
20

. Le corps, qui se déplace dans un espace donné, devient le mouvement. 

Plusieurs auteurs se sont interrogés sur son essence, et sur ce qui faisait véritablement vibrer 

la forme
21

. Loin d‘une approche organique de la mise en mouvement du corps humain à 

travers la danse, il apparaît que le rythme a une place fondamentale. La danse est un art de 

                                                 
16

 Jouffroy 2003, p. 39. 
17

 Le Kalarippayatt constitue une danse armée. Cependant, tous les auteurs sur cette pratique ne s‘accordent pas 

au sujet de sa qualification comme danse. Pour la bibliographie, se reporter par exemple à Bruhat 2011. 
18

 Rouquet 2004b, p. 39 : « Le corps est la seule source d‘où la danse peut provenir ». Odile Rouquet en 

particulier a introduit en France l‘analyse fonctionnaliste du mouvement. 
19

 Rouquet 2004a, p. 22. 
20

 Jouffroy 2003, p. 50. 
21

 Rouquet 2004b, p. 36. Cf. aussi Johnstone 1956 à partir des représentations étrusques de danse. 
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l‘espace, mais aussi un art du temps. Le rythme, plus que lié à un ordre culturel
22

, aurait des 

fondements sensoriels
23

 dont l‘observance par les acteurs de la danse révèle une volonté 

d‘harmonisation avec leur environnement. L‘acte de danser devient alors « processus », du 

fait d‘engager les sens, les émotions, la pensée ainsi que tout le corps et de les confronter à ce 

qui les environne
24

. Le corps devient donc tout autant médium et acteur de la performance 

dansée. La danse doit de plus être pensée comme un évènement-performance, ou dance-

event
25

, plus que comme une activité ludique. Elle a de commun avec le sport l‘idée de 

dépassement physique. En revanche sa finalité première n‘est pas la compétition mais, par son 

expressivité et son esthétique, de produire un effet sur le spectateur. Au rythme vient enfin 

s‘adjoindre la durée. La danse est menée selon un temps donné, ce qui implique un espace 

temporel déterminé, limité, et qui entraîne un déroulement. Elle constitue ainsi un évènement, 

un moment déterminé pourvu d‘un début et d‘une fin. Il ne s‘agit pas d‘un acte perpétuel ou 

qui se produirait à intervalles réguliers et reproduiraient mécaniquement les mêmes 

mouvements, pas, gestes et enchaînements de manière réglée. La danse et le mouvement sont 

des actes soudains, temporels et éphémères. 

 

La danse apparaît enfin comme une mise en scène ritualisée du corps dont la finalité est de 

catalyser l‘ensemble des membres d‘un groupe social donné, de renforcer l‘organisation 

sociale tout en laissant s‘exprimer les individualités respectives en vue du bon maintien de 

son ordre
26

. L‘acte de danser revêt de multiples formes en raison des contextes divers dans 

lesquels elle apparaît. Elle marque différents rites de passage comme la naissance, la 

circoncision, les rites de puberté ou les mariages. Elle est menée lors d‘autres évènements 

festifs comme à l‘occasion de concerts ou de rencontres amicales. Elle ponctue toujours un 

moment particulier qui se situe en marge du rythme quotidien et en constitue ainsi un élément 

subversif. 

                                                 
22

 Jouffroy 2003, p. 51. 
23

 Skinner 2010, p. 109 : « Déjà dans l‘utérus, les êtres humains expérimentent un mouvement rythmique, donc 

nous naissons avec une affinité pour le mouvement et un sens du rythme. De mon point de vue, notre vie est faite 

tout entière de mouvements, même pendant le sommeil ; la respiration bouge, le cœur bat, le sang circule et les 

paupières tressaillent. Je me plais à croire que tous les mouvements sont de la danse ou pourraient le devenir si 

les êtres humains pouvaient expérimenter le mouvement avec un certain sens de l‘harmonie. ». Johnstone 1956, 

p. 3-5. 
24

 Skinner 2010, p. 133. 
25

 Cowan 1990, p. 4. 
26

 Certaines formes de danses en effet sont vues comme un « acte de relâchement profond ». Cf. Nicolas 2000. 

L‘acte de danser permet alors de mieux prendre conscience de son corps, d‘évacuer certaines tensions physiques 

et psychologiques et de se libérer pour un temps des codes habituels et quotidiens. Ces phases de relâchement 

permettent à la fois de réaffirmer et maintenir la cohésion sociale par l‘abrogation temporelle des normes 

quotidiennes parfois astreignantes/contraignantes. 
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Bien qu‘en marge, elle reflète les pratiques sociales et religieuses d‘une société donnée et en 

reproduit généralement l‘organisation. La danse est le moment où une société se met en scène 

et où tous ses membres se donnent à voir aux uns et aux autres. En effet, l‘acte de danser 

permet à la fois d‘évaluer ses congénères et de se positionner par rapport à eux, témoignant 

ainsi des « conceptions et des représentations du corps des hommes et des femmes et des 

relations qu‘ils entretiennent en tant que groupes distincts »
27

. Il s‘agit alors d‘un moment 

ritualisé où les codes sociaux sont réactivés et où chaque membre réaffirme et renforce son 

insertion au sein du tissu social
28

. Le vêtement dans ce cadre est un élément essentiel dans la 

mise en scène de soi
29

. La danse représente une mise en scène du corps par excellence, un 

rituel du corps et un moyen de valorisation de la communauté toute entière. La danse est un 

spectacle. Elle se présente au regard, attire l‘attention, par ses mouvements et les sons qui 

l‘accompagnent, et éveille des réactions. La danse est un moment d‘exhibition de la 

communauté, des différents individus qui la composent, du tissage social. On s‘affiche, on 

s‘expose au regard et au jugement d‘autrui. On donne à voir une certaine représentation, la 

représentation que l‘on se fait de soi-même ou la représentation que l‘on se fait de sa 

communauté en privilégiant les aspects les plus spectaculaires, les plus notables. 

 

Ainsi la danse apparaît comme un « fait social total »
30

. Témoin d‘une réalité sociale, il en est 

aussi l‘un des constituants majeurs. Il est adapté notamment lors de moments politiques ou 

religieux, devenant un moyen d‘action important et efficace. Son étude apparaît ainsi 

indispensable en vue de la compréhension d‘une société donnée. 

 

3. Repères historiographiques et méthodologiques pour l’étude de la danse antique. 

 

La danse antique a toujours fait l'objet de nombreuses publications, ce dès le début du XVIe 

siècle
31

, et l'importance de cette bibliographie suffit à attester l'intérêt constant pour cette 

                                                 
27

 Nous soulèverons les questions de genre plus avant dans notre étude. 
28

 Cf. Guilcher 1976, p. 57 : « La danse est par excellence le geste propre du groupe, le moyen le plus efficace 

dont il dispose pour faire, éprouver, manifester son unité. Ce geste social est utilisable à des fins pratiques, et 

capable de signification cérémonielle. Mais d‘abord, et en tout temps, il est instrument de communion. […] De 

toutes les formes de danse, la ronde […] est celle qui possède au plus haut degré ce pouvoir d‘unification ». Cf. 

aussi Ceccarelli 1998 pour la danse grecque antique, p. 12 : « In sintesi, la danza si presenta al tempo stesso 

come parte integrante della struttura sociale e come manifestazione di superficie di strutture profonde (che a 

certo livello possono riflettere anche strutture universali del corpo e della mente) ». 
29

 Goffmann 1973. 
30

 Tel que l‘entend et le définie Marcel Mauss, cf. Mauss 1935. 
31

 Delavaud-Roux 1993, p. 9. 
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discipline. Les travaux de Frederick Naerebout en 1997 et de Marie-Hélène François-Garelli 

en 2006 ont en particulier permis de faire un bilan de l‘ensemble des études menées sur la 

question de la danse antique, et les différents courants méthodologiques qui ont émergé
32

. 

 

3.1. Danse et performance dans le monde méditerranéen gréco-romain. 

 

A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle apparaît une approche reconstructionniste de la 

danse antique qui renouvelle considérablement l‘étude de la danse. Alors que les premiers 

travaux sont constitués par des catalogues qui répertorient un nombre important de danses ou 

de figures de danse, ceux proposés, qui portent principalement sur la danse grecque, 

envisagent des reconstructions de phases chorégraphiques. Maurice Emmanuel, compositeur 

et musicologue, marque un tournant dans l'historiographie du sujet avec son étude intitulée 

Essai sur l'orchestique grecque
33

. Il est alors le premier à utiliser les monuments figurés qui 

accueillent des scènes de danse et à promouvoir une nouvelle méthode d'investigation fondée 

sur la comparaison avec la danse classique contemporaine et des procédés 

chronophotographiques. Il émet alors l'hypothèse selon laquelle la représentation d‘un ou 

plusieurs personnages dans des attitudes diverses retranscriraient les différents moments d'un 

même mouvement. En 1955, Germaine Prudhommeau intégra les techniques 

cinématographiques dans l'étude de la danse grecque antique
34

. L'auteur reprend aussi les 

idées de Maurice Emmanuel sur l'utilisation de la danse actuelle comme point de comparaison 

et sur la décomposition du mouvement. Elle innove toutefois en ne se servant plus de 

danseurs devant un zootrope mais en réanimant directement les personnages représentés sur 

les vases grecs antiques. En 1991, dans une thèse de doctorat consacrée à la danse grecque
35

, 

Marie-Hélène Delavaud-Roux reprit une méthode reconstructive similaire. Cette étude fut 

toutefois largement remise en question, comme les études précédentes, par Frederick G. 

Naerebout, en 1997, qui interroge la représentation même de la danse dans l'art grec
36

. 

 

                                                 
32

 Naerebout 1997, François-Garelli 2006. Alors que l‘étude historiographique proposée par Frederick Naerebout 

en 1997 s‘arrêtait essentiellement sur la Grèce, celle Marie-Hélène François-Garelli propose de traiter 

l‘ensemble des danses du monde gréco-romain. 
33

 Emmanuel 1895. 
34

 Prudhommeau 1955. 
35

 publiée sous les titres suivants : Les Danses armées en Grèce antique, 1993 ; Les Danses pacifiques en Grèce 

antique, 1994 ; Les Danses dionysiaques en Grèce antique, 1995. 
36

 Naerebout 1997. 
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Parallèlement à une approche reconstructionniste des danses antiques se développe  des 

travaux plus historiques comme ceux de Louis Séchan
37

. Ce dernier proposa en effet une 

approche beaucoup plus historique de la danse antique, incluant dans son ultime chapitre la 

figure d‘Isadora Duncan
38

 qui renouvelle à sa manière, tout en s‘en inspirant, la danse 

grecque. A partir des années 1970, certains auteurs s‘orientent vers une démarche plus 

anthropologique et sociale. Claude Calame, en 1977, analyse les chœurs de jeunes filles en 

Grèce au travers du prisme de l‘anthropologie sociale. L‘accent est mis sur la fonction rituelle 

de ces danses chorales, et sur leur fonction sociale. Elles marqueraient certains rites de 

passage, comme la puberté, le mariage ou la naissance, et plus généralement des moments 

particuliers qui vont ponctuer la vie des femmes. L‘étude de Lilian B. Lawler a contribué, de 

même, de mettre l‘accent sur la question de la danse comme rituel de passage
39

. Plus 

récemment, les travaux de Paola Ceccarelli sur la pyrrhique grecque ont souligné, par une 

approche anthropologique, le caractère initiatique de la danse armée et son utilisation dans les 

rites de passage masculins
40

. Tyler Jo Smith, en 2010
41

, à partir des komastes grecs, propose 

une étude iconographique de la danse grecque, principalement liée à la consommation du vin, 

aux époques archaïques et classiques, et Ruth Webb pose la question de l‘adaptation de la 

représentation au support sur lequel elle apparaît à partir d‘une étude des sources littéraires et 

iconographiques de la danse en Grèce
42

. 

 

3.2. Danse et performance en Italie préromaine. 

 

Sur la question de la danse en Italie préromaine, les travaux sont peu nombreux. Courantes 

sont en revanche les mentions, sans analyse approfondie, de la danse étrusque. La publication 

en 1928 d‘une étude de Jacques Heurgon sur la thématique du satyre et de la ménade permet 

de poser pour la première fois la question du caractère rituel de la danse, et en premier lieu sa 

dimension mythique
43

. L‘objet d‘étude portait sur un thème qui jouit dans l‘art étrusque d‘une 

certaine faveur, à savoir le thiase dionysiaque, illustré par des personnages aux « gestes 

                                                 
37

 Séchan 1930. Cf. aussi sa définition : Séchan 1909. 
38

 Sur la figure d‘Isadora Duncan, se reporter au catalogue de l‘exposition qui s‘est tenue en 2009 au musée 

Bourdelle à Paris : AA.VV. 2009. 
39

 Lawler 1964. 
40

 Ceccarelli 1998. 
41

 Smith 2010. 
42

 Webb 2008. 
43

 Heurgon 1928. 
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comportés »
44

. L‘approche, très descriptive, allie aussi une interprétation des gestes et des 

mouvements, proposant ainsi des éléments de reconstitution de la danse représentée. L‘intérêt 

était de comprendre, par la composition des scènes, l‘emplacement originel des figures, ainsi 

que leur production d‘origine. La première étude d‘ensemble, intitulée The Dance in Etruria. 

A comparative study, est due à Mary Andersen Johnstone en 1956. L'auteur appuie son propos 

sur les peintures découvertes à Tarquinia et à Chiusi, et quelques reliefs clusiniens de l'époque 

archaïque. Son étude est toutefois discutable : elle se résume à une description de l'ensemble 

de son corpus, la gestuelle et le mouvement de la danse ne sont pas étudiés. Les 

interprétations sont enfin trop souvent religieuses. 

 

Les autres études entreprises sont assez éparses, mais les années 1980 voient la publication de 

plusieurs travaux qui évoquent et traitent, de manière indirecte ou directe, les danses et 

performances étrusques et italiques. Il faut ainsi citer les travaux de János G. Szilágyi en 1981 

sur la question de l‘art scénique, théâtral et spectaculaire en Etrurie par une approche 

historique
45

. Il aborde alors les acteurs et leur statut. L‘ouvrage de Jean-René Jannot en 1984 

sur Les Reliefs archaïques de Chiusi propose une analyse stylistique des scènes de danse qui 

viennent orner les faces des cippes, bases et urnes de son corpus. L'auteur va plus loin que 

Mary Andersen Johnstone en tentant d‘éclaircir la fonction de ces activités et de préciser les 

différents types de danse. Les travaux de Jean-René Jannot sont suivis de plusieurs 

publications majeures telles que celle de Vincent Jolivet en 1983 sur le théâtre comique
46

 ou 

celle de Giovannangelo Camporeale en 1987 sur la danse armée
47

. Ces travaux offrent un 

aperçu historique, social et religieux de certains types de danse et de performance en Etrurie 

préromaine et romaine. D‘autres travaux vont aborder la question de la danse, mais au travers 

d‘études plus générales, comme ceux de Marina Martelli en 1987 sur la céramique étrusque
48

, 

Nigel J. Spivey en 1987 sur le Peintre de Micali
49

 ou Jean-Paul Thuillier en 1985 sur les jeux 

athlétiques en Etrurie
50

. 

 

En 1991, la table ronde Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique 

organisée à Rome par l‘Equipe de recherches étrusco-italiques de l‘UMR 126 et l‘Ecole 

                                                 
44

 Id., p. 96 : « Partout, couronnant la corniche des temples, surmontant le couvercle des lébès funéraires, ornant 

les trépieds et les candélabres, le couple se répand en gestes comportés. Danse rituelle, a-t-on dit ». 
45

 Szilágyi 1981b. 
46

 Jolivet 1983. 
47

 Camporeale 1987. 
48

 Martelli 1987. 
49

 Spivey 1987. 
50

 Thuillier 1985a. 
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française de Rome a permis de faire le point sur certains aspects des performances étrusco-

italiques, principalement sur les activités sportives
51

. La danse est appréhendée selon une 

approche historique au travers du prisme sportif et de la question des ludi et de leurs aspects 

idéologiques et religieux. Dans cette étude nous relèverons les travaux de Giovannangelo 

Camporeale sur la course armée et qui aborde la question du lusus Troiae, ceux de Jean-Paul 

Thuillier qui évoquent la danse sportive ou « ballet de la boxe » et la pompa, ceux d‘Anne-

Marie Adam qui traitent des duels mimés, ceux de Florence Dupont qui s‘arrêtent sur les 

danseurs de la pompa circensis à partir des textes ou encore ceux de Jean-René Jannot sur les 

performances du Phersu et de Vincent Jolivet sur l‘existence de jeux scéniques en Etrurie 

avant la période hellénistique. Ces travaux marquent un tournant dans les études sur la danse 

étrusque en prenant de front la question mais sans toutefois l‘affranchir encore du prisme 

sportif. 

 

Plus récemment, les travaux de Mickael Lesky sur la danse armée ont de nouveau confronté, 

dans une perspective historique, les données grecques et celles que l‘on dispose pour 

l‘Etrurie
52

. Mais les dernières années en Italie ont été marquées par une nouvelle approche 

reconstructionniste. Raffaella Da Vela a ainsi proposé une nouvelle étude de quelques reliefs 

clusiniens ornés de scènes de danse
53

. En fondant son analyse sur les sciences de la motricité 

humaine, l‘auteur a élaboré des hypothèses de reconstitution pour les pas de danse représentés 

et ainsi a proposé des enchaînements. Toutes les propositions de reconstitution émises se 

rejoignent toutefois par leur caractère hypothétique. Les postures sont placées les unes à la 

suite des autres dans un ordre qui se révèle arbitraire. Les quelques études effectuées jusqu‘à 

présent sur la danse étrusque appréhendaient les gestes et les mouvements comme des 

reproductions photographiques du réel et ainsi tels qu‘ils apparaissaient dans l‘image, sans 

poser le problème de leur représentation. Il faut citer aussi les travaux de Maurizio Martinelli 

en 2007 qui proposent une étude historique de la danse étrusque accompagnée de 

reconstitutions à partir des représentations figurées
54

. Le travail est semblable à celui de 

Raffaella Da Vela : les postures sont agencées les unes à la suite des autres selon un ordre 

contestable. Depuis les années 1980, Walter Maioli, chercheur indépendant, œuvre aussi à la 

reconstitution des danses étrusques, préromaines et romaines. Il livre régulièrement des 

                                                 
51

 Table ronde tenue à Rome les 3 et 4 mai 1991. Cf. Thuillier 1993a. 
52

 Lesky 2000. 
53

 Da Vela 2006. 
54

 Martinelli 2007, p. 63 et suiv. 
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spectacles de musique antique et des danses reproduites à partir des nombreuses sources 

iconographiques étrusques. 

 

4. Cadres de l’étude. 

 

4.1. Etude du corps…  

 

Comme Florence Gherchanoc le relève, « depuis une quarantaine d‘années, en Occident, 

l‘intérêt porté au corps est croissant. La recherche historique en témoigne à sa façon, à la 

faveur d‘une prise en compte des apports de la sociologie, de la sémiologie et de 

l‘anthropologie. Le corps est devenu un objet d‘histoire totale, analysé dans ses interactions 

avec la société comme un système de représentations des constructions sociale, politique, 

religieuse, économique et culturelle, autrement dit comme un langage et medium, une 

interface entre soi et les autres »
55

. L‘étude du corps et notamment de sa place incontournable 

dans la culture et l‘art grecs est désormais menée régulièrement
56

. Tonio Hölscher parle d‘une 

archéologie de l‘embodiment, « insistant de façon convaincante sur le caractère 

historiquement et culturellement marqué du corps »
57

. Cette question se pose inévitablement 

dans le cadre d‘une nouvelle étude de la danse. Elle nous permettra ainsi d‘étudier les rapports 

de genre, la hiérarchisation des acteurs, mais aussi le vêtement et autres realia et leur apport 

pour la compréhension du mouvement suggéré dans l‘image. 

 

4.2. … en mouvement. 

 

Nous avons souligné que l‘étude des textes permettait de relever les limites perméables qui 

existaient entre la danse, les activités sportives et celles de type guerrier. Nous tenterons ainsi 

de distinguer ce qui, dans l‘image, permet de différencier les scènes de danse des scènes de 

sport et de combat guerrier. Nous verrons aussi ce qui tend à les rapprocher. Nous 

appréhenderons alors le terme de danse au sens de performance, d‘évènement, de réalisation 

d‘un acte de mouvement corporel avec rendement exceptionnel et mise en œuvre effective. 

Dans ce cadre, nous tenterons d‘apporter une définition à la danse en Italie préromaine. D‘un 

                                                 
55

 Gherchanoc 2015, p. 10. Sur le corps et son histoire, les travaux de Georges Vigarello sont devenus 

incontournables : Vigarello 1985, Vigarello 1993, Vigarello 1998, Vigarello 2004a, Vigarello 2004b, Corbin-

Courtine-Vigarello 2006, Corbin-Courtine-Vigarello 2012. 
56

 Les premiers travaux, fondamentaux sur la question dans l‘art grec sont : Stewart 1997 ; Osborne 2011 ; 

Hodder-Hutson 2010. Cf. aussi, en dernier lieu, Himmelmann 1990, Hölscher 2003 et Hurwit 2007.  
57

 Hölscher 2015, p. 263. 
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point de vue méthodologique, toutes les représentations de corps en mouvement ont ainsi été 

prises en compte dans un premier temps, avant, dans un second temps, de les classer et 

d‘établir des critères de définition précis selon qu‘il s‘agit de ce que nous pouvons identifier, à 

partir des postures et des gestes, comme une scène de danse, de sport ou de combat guerrier. 

Dans ce cadre cependant, certaines scènes et certaines postures restent inclassables
58

, comme, 

par exemple, sur l‘hydrie B 59 conservée au British Museum à Londres (ill. 06)
59

, sur laquelle 

quatre personnages armés, disposés en deux groupes, s‘affrontent. D‘après Raffaella Bonaudo 

il s‘agirait d‘une scène de danse en raison de la position élancée des membres inférieurs des 

personnages. Ces derniers ont en effet le membre inférieur porté en arrière, qui est tendu. Il 

est oblique, comme s‘il propulsait le corps. Le membre inférieur porté en avant est plié en 

angle droit et levé haut devant le corps. Le traitement des membres inférieurs et la posture, 

sans variation d‘un personnage à un autre – à l‘exception du membre supérieur porté en 

arrière –, nous invite à rattacher la scène au sport et à la guerre, plutôt qu‘à la danse. Celui des 

membres inférieurs en particulier souligne la performance élevée du combat, qui présente des 

correspondances avec la sphère sportive. L‘alternance que l‘on note dans le traitement des 

membres supérieurs crée un rythme, que l‘on ne peut rapprocher de celui de la danse, mais 

plutôt au combat et, par le rythme visuel de la scène, souligner la grâce du combat comme on 

pouvait alors l‘entendre
60

. Le rappel de l‘élancement des guerriers dans le traitement des 

pattes des équidés représentés sur la face arrière et qui se cabrent accentuerait l‘élan guerrier, 

presque animal, des quatre combattants. Natacha Lubtchansky relève, dans une étude publiée 

en 1993, la danse composée de tours et détours effectuée par les chevaux sybarites au son 

d‘une musique instrumentale
61

. Dans ce cadre, le rappel de l‘élan des guerriers par les 

chevaux qui se cabrent sur l‘hydrie B 59 pourrait amener à penser au contraire que le 

mouvement suggéré est de la danse. Cependant, l‘étude la terminologie tend à privilégier la 

première hypothèse. Ainsi, nous entendons, par corps en mouvement, ceux engagés dans des 

activités motrices non ordinaires, les activités motrices ordinaires étant la course et la marche. 

Ces représentations de mouvement ordinaire sont caractérisées par une position 

                                                 
58

 Les postures ne peuvent être classées ni parmi les mouvements ordinaires  (marche, course), ni parmi les 

mouvements non ordinaires (danse ou combat). 
59

 Cf. Bonaudo 2004, cat. 1 ; Helbig 1881, p. 159 ; Dümmler 1888, p. 166 ; Pottier 1892, p. 254 ; Endt 1899, n. 

12 ; Webster 1928, p. 197 ; Callipolitis 1955, p. 384 et suiv. ; Strong 1967, pl. 8 ; Cristofani 1980 ; Hemelrijk 

1984, p. 7 et suiv. 
60

 Nous avons précédemment souligné que la beauté et la grâce d‘un combat se manifestait par le rythme qui s‘en 

dégageait. Il s‘agit cependant d‘une appréhension grecque du combat et du mouvement. 
61

 Lubtchansky 1993. 
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caractéristique de l‘ensemble du corps, et en particulier des membres supérieurs et des 

membres inférieurs
62

. 

 

4.3. Corpus. 

 

Nous travaillerons à partir d‘un corpus essentiellement iconographique. Nous embrasserons 

tous les types de support : bronze, céramique, terre cuite, peinture murale et sculpture. Le but 

est de distinguer si un type d‘image de la danse est propre à un support particulier et, dans un 

second temps, comment l‘image est adaptée aux supports sur lesquels elle apparaît, et quelle 

fonction confère-t-elle à l‘objet ou inversement quelle fonction l‘objet lui confère-t-elle, nous 

insérant ainsi dans une approche à la fois iconographique et fonctionnaliste. 

 

L‘absence de sources textuelles directes pour l‘étude de la danse en Italie préromaine conduit 

à se concentrer sur les productions visuelles. Nous relevons quelques mentions notables dans 

les sources textuelles grecques et latines relatives à la pratique dansée des Etrusques qui nous 

permettent de relever l‘importance accordée à Rome aux acteurs étrusques. Il s‘agit cependant 

pour la plupart de documents produits à des dates ultérieures et surtout dans des espaces 

géographiques et culturels éloignés de ceux de la société ici envisagée. Face à ceci, certains 

auteurs ont proposé une approche plus critique des textes grecs et romains et la primauté 

accordée aux vestiges archéologiques. Ce sont ainsi les données archéologiques et 

iconographiques qui doivent selon nous être privilégiées au profit des sources textuelles 

même si dans certains cas elles peuvent donner quelques repères de datation
63

. Mais 

l‘utilisation de l‘image comme source première implique de prendre en considération les 

limites que cette dernière nous impose aussi. Par image, nous entendons un « médium 

iconique » pourvu d‘un « pouvoir représentationnel interprétable » tel que l‘entend Jacques 

Morizot
64

. 

 

4.4. VIIIe-Ve siècle avant J.-C. Délimitations chronologiques. 

 

Les représentations figurées seront étudiées dans une chronologie large. Ces délimitations 

sont de l'âge du Fer jusqu'à la période classique, soit des IXe-VIIIe siècles au début du IVe 
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 Comme entrevu supra, p. 12. 
63

 Comme l‘envoi en 364 avant J.-C. de danseurs étrusques à Rome, date que nous avons retenue comme limite 

chronologique à notre étude. 
64

 Cf. les travaux de Jacques Morizot sur l‘image et sa définition : Morizot 2009. 
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siècle avant J-C. L'âge du Fer connaît les premières représentations identifiables de danse 

telles que sur les urnes en forme de cabane, ornées de files de personnages en mouvement, qui 

datent de la période géométrique et ont été découvertes dans les tombes latiales. Ce choix 

chronologique permet ainsi de prendre en compte les premières représentations, de 

comprendre le développement et la transformation de la représentation de la danse étrusque au 

cours des siècles avant la période hellénistique et la romanisation progressive de l'Italie. Notre 

travail s‘arrêtera en 364 avant J.-C., date à laquelle des danseurs étrusques sont introduits à 

Rome. Tacite en effet nous renseigne sur l‘envoi de histriones à Rome en vue de l‘exécution 

de rites propitiatoires afin de combattre la peste qui y règne alors
65

. L‘introduction de ces 

danseurs marque un tournant dans l‘histoire de la danse étrusque. Elle implique le prêt et 

l‘achat d‘acteurs, ce qui conduit par la suite la professionnalisation des danseurs et à une 

modification en profondeur des pratiques de danse en Etrurie
66

. 

 

4.5. Italie préromaine et Etrurie. Délimitations géographiques. 

 

Notre travail se concentrera sur l'Étrurie tyrrhénienne et nous nous étendrons à ses zones 

d'influence : l'Étrurie campanienne, au sud de l‘Etrurie tyrrhénienne, et l'Étrurie padane, au 

nord de la péninsule. Ce travail prendra aussi en compte, secondairement, les cultures 

italiques avoisinantes telles que les Picéniens ou les Ombriens. L'Italie du Sud et les régions 

de Grande Grèce telles l'Apulie, la Lucanie ou la Sicile, déjà étudiée par Marie-Hélène 

Delavaud-Roux ne seront de même prises en compte qu'à titre comparatif
67

. Nous 

envisagerons les influences réciproques en termes de transferts. Leur étude vise à mettre en 

lumière les interactions entre cultures et sociétés – ou fractions et groupes à l‘intérieur d‘une 

société – dans leur dynamique historique, à rendre compte des conditions qui ont marqué leur 

déclenchement et leur déroulement, à analyser les phénomènes d‘émission, de diffusion, de 

réception et de réinterprétation
68

. 

 

5. Orientations, approches et perspectives. 

 

5.1. Anthropologie du mouvement humain. 

                                                 
65

 Sur cet épisode, voir les travaux par exemple de Briquel 1993. 
66

 Il ne s‘agit plus dès lors de personnel religieux tel que nous le définissons infra. Cf. p. 861-suiv. 
67

 Delavaud-Roux 1993, Delavaud-Roux 1994 et Delavaud-Roux 1995. 
68

 Sur la question des transferts culturels, se reporter aux travaux de Michel Espagne : Espagne 2013, Espagne-

Werner 1987 qui constitue un article manifeste et Werner 2006. 
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La recherche en anthropologie de la danse
69

 s‘accorde sur le fait que la danse n‘est pas une 

notion universelle, mais un « mode original de connaissance »
70

 pour « réfléchir sur le 

fonctionnement général du social et du culturel et de dégager des catégories analytiques 

universelles capables d‘expliquer à la fois la diversité des sociétés humaines et l‘unité du 

genre humain »
71

. Son champ est divisé selon deux directions très distinctes. La première est 

structurelle. Elle appréhende la danse d‘un point de vue formel et morphologique. Le but est 

de dresser une grammaire des différents types de danse, de les individualiser et 

éventuellement de souligner les relations qui peuvent exister entre les différentes formes. 

Cette approche permet d‘étudier avec précision l‘évolution des danses dans le temps ainsi que 

leur flexibilité, leur adaptation et leur perméabilité à différentes influences. La seconde 

approche est fonctionnelle. Elle se focalise sur le contexte de la danse. Dans son étude 

anthropologique de la danse grecque, Paola Ceccarelli avait fait le choix d‘une seule direction, 

celle fonctionnelle, de manière à soulever la fonction sociale d‘un évènement dansé, son 

organisation, et le statut des différents participants
72

. Une approche fonctionnelle nous semble 

cependant aller de pair avec une étude structurelle de la danse, et donc avec une description 

préalable de sa morphologie et de ses différentes formes. Chaque forme de danse relève d‘une 

fonction particulière que l‘étude morphologique peut permettre de distinguer. En revanche, 

lorsqu‘elle met en lumière une forme semblable pour plusieurs danses, l‘analyse fonctionnelle 

permet d‘en distinguer les différences contextuelles, sociales et religieuses. 

 

Travailler sur la danse, et sur le corps en mouvement, c‘est aborder aussi la question du geste. 

Le corps se donne à voir par une multitude de signes. Les gestes, les attitudes ou les regards 

deviennent des outils de lecture efficaces et efficients. Les corps révèlent de plus des 

relations, des oppositions, des sentiments
73

. Les expressions mises en image constituent des 

                                                 
69

 Que l‘on appelle aussi ethnochoréologie, sémasiologie ou ethnologie de la danse. Cf. Grau-Wierre-Gore 2005, 

p. 7. 
70

 Bonte-Izard 2000, p. VI. 
71

 Kilani 1996, p. 8. 
72

 Cf. Ceccarelli 1998, p. 11. L‘auteur envisage ainsi d‘aborder la danse : « come riflesso e al tempo stesso 

validazione dell‘organizzazione sociale; come canale di espressioni rituali profane o religiose; come diversione, 

attività ricreativa; si tratta di danze che in linea di massima richiedono un‘abilità tecnica limitata; come canale di 

sfogo psicologico; come riflesso di valori estetici o come attività estetica in sé (fenomeno in cui se inquadra 

quello del professionismo, che implica inoltre una netta separazione fra danzatore e spettatore); come riflesso di 

un modello di sussistenza economico, o come attività economica in sé (la professionalizzazione deve esser vista 

anche in queste quadro). » 
73

 Sur la question des émotions dans l‘art, cf. en dernier lieu Chaniotis 2012 et Chaniotis-Ducrey 2013. Jane 

Masséglia, à partir des représentations hellénistiques et grecques de danse, a posé la question de l‘émotion en 
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clés pour l‘interprétation des images et pour une histoire sociale et culturelle de l‘Antiquité, 

en l‘occurrence étrusque. 

 

5.2. Analyse sérielle et typologique de l‘image de la danse. 

 

Dans notre approche structurelle et fonctionnaliste de l‘image de la danse préromaine, nous 

développons la décomposition, c‘est-à-dire l‘étude typologique des représentations 

sélectionnées
74

. Elle vise à séparer les différents éléments de l‘image de la danse et à la 

diviser en ses parties simples. L‘objectif est d‘identifier les différents acteurs, leurs postures et 

leurs gestes, et les objets de la danse. L‘étude typologique se concentre dans un premier temps 

à définir, par l‘étude de la façade personnelle
75

, les gestes et postures, les types de vêtement 

revêtus et autres accessoires tenus. Dans un second temps, l‘étude du décor
76

 doit permettre 

de caractériser l‘ensemble des accessoires qui figure le lieu de la danse. L‘analyse 

typologique repose sur des critères « morpho-iconiques »
77

. La fonction des gestes, des 

postures et de l‘image même de la danse, qui est iconique, et leurs caractéristiques visuelles
78

, 

induisent leur morphologie. Ainsi, la décomposition de l‘image vise ici la classification en 

unités visuelles et l‘étude de l‘agencement de ces mêmes unités dans l‘image. Chaque motif, 

posture ou geste est engagé en effet dans des relations spécifiques avec des éléments 

différents et sa signification, comme éventuellement ses modalités formelles, en sont 

affectées. 

 

5.3. « Comparer l‘incomparable »
79

. 

 

Dans le cadre de cette étude, nous faisons enfin le choix d‘une approche comparative, à la fois 

avec les productions contemporaines du bassin Méditerranéen de manière à replacer la culture 

étrusque dans une perspective historique, mais surtout en engageant un tournant 

ethnographique. Notre propos est de considérer les Etrusques en eux-mêmes et non plus au 

                                                                                                                                                         
terme de réception interne ou externe à l‘œuvre. Cf. Masséglia 2012. Sur les danses grecques hellénistiques, cf. 

Masséglia 2015. 
74

 Le principe avait été proposé par Luca Zaghetto en 2002, sans toutefois être poursuivi. Cf. Zaghetto 2002. 
75

 Nous reprenons la distinction opérée par Erving Goffman. Cf. Goffman 1973, p. 30-31. 
76

 Id. 
77

 Nous fondons cette terminologie sur celle de « morpho-techniques » proposée par Angela Minzoni-Alessio 

que nous adaptons à l‘image. Cf. Minzoni-Alessio 1981, p. 11. 
78

 Mauss 1935, p. 365 : « J‘entends par ce mot les façons dont les hommes, société par société, d‘une façon 

traditionnelle, savent se servir de leur corps ». 
79

 Le titré est tiré de Détienne 2009. 
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travers des prismes grec et romain systématiques qui tendent à sous-évaluer leurs singularités. 

L‘approche comparative adoptée dans la présente étude se compose ainsi d‘un comparatisme 

de type historique, et d‘un comparatisme ethnographique avec des objets, images et pratiques 

extra-occidentales. L‘intérêt ainsi de « comparer l‘incomparable » est de permettre 

l‘identification, éventuellement de proposer la reconstitution, des rites et pratiques que 

l‘expérience directe ne fournit plus
80

. 

 

5.4. Etude anthropo-iconologique. 

 

Ainsi, nous entreprenons une étude que nous qualifions d‘ « anthropo-iconologique » du fait 

de sa double dimension : anthropologique, et iconologique. L‘utilisation du second qualificatif 

s‘inscrit dans l‘analyse critique effectuée par Erwin Panofsky de l‘usage des termes 

d‘iconographie et d‘iconologie
81

. Alors que le premier terme renvoie plutôt à une démarche 

descriptive, le second implique une démarche interprétative et fait de la perception, de 

l‘approche sémioticienne de l‘image et de la visualité des représentations de danse les pivots 

de la présente étude. Cependant, l‘interprétation d‘une codification implique inévitablement 

une reconnaissance visuelle formelle, que doit offrir ici l‘analyse typologique et sérielle.  

 

6. Plan de l’étude. 

 

Ainsi, la présente étude est divisée en trois parties. La première, introductive, consiste à 

dresser des points de repères en vue d‘une définition du corps en mouvement dans l‘image et 

en particulier de l‘image de la danse étrusque avant de procéder dans un second temps à son 

analyse typologique et sérielle. Cette dernière vise la décomposition de l‘image par la 

séparation des différents éléments visuels qui la composent afin d‘identifier les lieux de la 

danse, les différents acteurs, leurs postures et leurs gestes mais aussi de comprendre 

l‘utilisation étrusque de l‘image de la danse. Dans un troisième temps, nous nous arrêterons à 

la fois sur la structure de l‘image, et celle du rituel. Nous tenterons de voir en quoi il est 
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 Jeanmaire 1985, p. 7 : « La connaissance historique, par définition, implique que nous n‘appréhendons son 

objet, qui est le passé et les évènements qui l‘ont rempli, que par les traces qu‘ont laissées ces évènements. Ces 

signes, même en histoire moderne, ne sont intelligibles pour l‘historien que par la connaissance directe ou 

intuitive qu‘il a des réalités humaines et des mobiles humains. […], les réalités qu‘il s‘agit d‘identifier et de 

reconstituer sont précisément celles dont, dans un milieu profondément modifié, notre expérience directe ne nous 

fournit plus la connaissance […]. » 
81

 Panofsky 1939. Cf. en dernier lieu Huys-Vernant 2014, p. 73-75. 
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permis de revenir sur les pratiques rituelles étrusque et en particulier la danse, avant de 

replacer les données relevées dans une perspective sémioticienne. 
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II.A.2.2.2. Variante 2 : le pagne-culotte. 

II.A.2.2.3. Variante 3. : le pagne noué. 
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II.A.2.2.5. Variante 5 : longue étoffe portée en pagne. 

II.A.2.2.6.  Variante 6 : le pagne-portefeuille. 
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II.A.2.3.1. Variante 1 : la tunique courte commune. 

II.A.2.3.2. Variante 2 : la tunique avec ourlets. 

II.A.2.3.3. Variante 3 : la tunique courte tachetée. 

II.A.2.3.4. Variante 4 : la tunique à lignes verticales. 

II.A.2.3.5. Variante 5 : la tunique à quadrillage. 

II.A.2.3.6. Variante 6 : la tunique échancrée. 

II.A.2.3.7. Variante 7 : la tunique cache-cœur. 

II.A.2.4. Tunique mi-longue.           169 

II.A.2.4.1. Variante 1 : la tunique mi-longue commune. 
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II.A.2.4.3. Variante 3 : la tunique mi-longue tachetée. 
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II.A.2.5.1. Variante 1 : la tunique longue commune. 

II.A.2.5.2. Variante 2 : la tunique longue transparente. 

II.A.2.5.3. Variante 3 : la tunique fendue. 

II.A.2.5.4. Variante 4 : la tunique jointe à une capeline. 

II.A.2.5.5. Variante 5 : la tunique à plis significatifs. 

II.A.2.5.5.1. Les plis amassés. 

II.A.2.5.5.2. Les plis verticaux. 

II.A.2.5.5.3. Les plis horizontaux. 

II.A.2.5.6. Variante 6 : la tunique à motifs. 
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II.A.2.5.6.2. Les ronds. 
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II.A.2.6.1. Variante 1 : le manteau rectangulaire. 
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II.A.2.6.2.3. Pendu à un membre supérieur. 
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II.A.3.1. Couvre-chef.            188 
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II.A.3.1.2.4. Le bonnet conique rond. 
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II.A.3.2.5. Bracelets. 

II.A.3.3. Les chaussures.            198 
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II.A.4.4.3. Les armes tranchantes. 
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II.B.1.1.1. Schema AA.1.            224 

II.B.1.1.1.1. Schemata de lamentation. 

II.B.1.1.1.1.1. Le frappement de poitrine. 

II.B.1.1.1.1.1.1. Variante AA.1-1. 

II.B.1.1.1.1.1.2. Variante AA.1-2. 

II.B.1.1.1.1.1.3. Variante AA.1-3. 

II.B.1.1.1.1.1.4. Variante AA.1-4. 

II.B.1.1.1.1.1.5. Variante AA.1-5. 

II.B.1.1.1.1.1.6. Synthèse sur les variantes AA.1-4 et AA.1-5. 

II.B.1.1.1.1.1.7. Variante AA.1-6. 

II.B.1.1.1.1.2. Se tirer les cheveux : la variante AA.1-7. 
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II.B.1.1.1.2.3. Variante AA.1-10. 

II.B.1.1.1.2.4. Variante AA.1-11. 
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II.B.1.1.2.1. Sans retournement. 

II.B.1.1.2.1.1. Schemata de lamentation : le frappement de poitrine. 

II.B.1.1.2.1.1.1. Variante AB.1-1. 

II.B.1.1.2.1.1.2. Variante AB.1-2. 

II.B.1.1.2.1.2. Schemata de joueur de double flûte : la variante AB.1-3. 

II.B.1.1.2.2. Avec retournement. 

II.B.1.1.2.2.1. Schemata de lamentation : le frappement de poitrine. 

II.B.1.1.2.2.1.1. Variante AB.1-4. 

II.B.1.1.2.2.1.2. Variante AB.1-5. 

II.B.1.1.2.2.2. Schemata de joueur de double flûte : la variante AB.1-6. 

II.B.1.1.3. Schema AC.1.            237 

II.B.1.1.3.1. Schemata de danse orgiastique : la variante AC.1-1. 

II.B.1.1.3.2. Schemata de joueur de double flûte : la variante AC.1-2. 

II.B.1.1.4. Schema AD.1.            238 

II.B.1.1.4.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.1.1.4.1.1. Variante AD.1-1. 
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II.B.1.1.4.1.2. Variante AD.1-2. 

II.B.1.1.4.2. Schemata de danse de combat : phase d‘échauffement. 

II.B.1.1.4.2.1. Variante AD.1-3. 

II.B.1.1.4.2.2. Variante AD.1-4. 

II.B.1.1.4.3. Schemata de joueur satyresque de double flûte : la variante  

AD.1-5. 

II.B.1.2. Sous-type 2.             240 

II.B.1.2.1. Schema AA.2.            241 

II.B.1.2.1.1. Variante AA.2-1. 

II.B.1.2.1.2. Variante AA.2-2. 

II.B.1.2.1.3. Variante AA.2-3. 

II.B.1.2.2. Schema AB.2. Danse orgiastique et retournement : postures  

d‘attente             243 

II.B.1.2.2.1. Variante AB.2-1. 

II.B.1.2.2.2. Variante AB.2-2. 

II.B.1.2.2.3. Variante AB.2-3. 

II.B.1.2.3. Schema AC.2. Danse orgiastique : postures d‘attente.  

Mains introverties et membre supérieur porté en avant ramené  

sur l‘abdomen.            245 

II.B.1.2.4. Schema AD.2.            245 

II.B.1.2.4.1. Schemata de danse orgiastique : postures d‘ouverture. 

II.B.1.2.4.1.1. Variante AD.2-1. 

II.B.1.2.4.1.2. Variante AD.2-2. 

II.B.1.2.4.2.  Schemata de danse de combat : posture défensive et  

variante AD.2-3 

II.B.1.3. Sous-type 3.             247 

II.B.1.3.1. Schema AA.3. Danse orgiastique et postures d‘attente.  

Membres inférieurs fléchis et mains introverties.        247 

II.B.1.3.2. Schema AB.3. Danse orgiastique et postures d‘ouverture.      248 

II.B.1.3.2.1. Variante AB.3-1. 

II.B.1.3.2.2. Variante AB.3-2. 

II.B.1.3.3. Schema AC.3.            249 

II.B.1.3.3.1. Schemata de danse armée : progression et attente. 

II.B.1.3.3.1.1. Sans retournement : la variante AC.3-1. 

II.B.1.3.3.1.2. Avec retournement. 

II.B.1.3.3.1.2.1. Variante AC.3-2. 

II.B.1.3.3.1.2.2. Variante AC.3-3. 

II.B.1.3.3.2. Schemata de danse orgiastique : la variante satyresque  

AC.3-4. 

II.B.1.3.4. Schema AD.3. Danse orgiastique : ouverture et mise en course.    251 

II.B.1.3.4.1. Variante AD.3-1. 

II.B.1.3.4.2. Variante AD.3-2. 

II.B.2. Type B : position centrale des membres supérieurs.        252 

II.B.2.1. Sous-type 1.             252 

II.B.2.1.1. Schema BA.1. Danse orgiastique : gestes d‘accueil et d‘ouverture.    253 

II.B.2.1.1.1. Variante BA.1-1. 

II.B.2.1.1.2. Variante BA.1-2. 

II.B.2.1.2. Schema BB.1.            254 

II.B.2.1.2.3. Schemata de danse orgiastique : gestes d‘accueil et d‘ouverture. 

II.B.2.1.2.3.1. Disposition a. Sans retournement. 
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II.B.2.1.2.3.1.1. Variante BB.1-1. 

II.B.2.1.2.3.1.2. Variante BB.1-2. 

II.B.2.1.2.3.1.3. Variante BB.1-3. 

II.B.2.1.2.3.2. Avec retournement partiel : postures de quête et d‘approche. 

II.B.2.1.2.3.2.1. Variante BB.1-4. 

II.B.2.1.2.3.2.2. Variante BB.1-5. 

II.B.2.1.2.3. Schemata de danse liée : la variante BB.1-6. 

II.B.2.1.2.4. Schemata de joueuse de crotales : la variante BB.1-7. 

II.B.2.1.3. Schema BC.1. Danse orgiastique.        257 

II.B.2.1.3.1. Sans retournement : postures de quête et d‘approche. 

II.B.2.1.3.1.1. Variante BC.1-1. 

II.B.2.1.3.1.2. Variante BC.1-2. 

II.B.2.1.3.2. Avec retournement. 

II.B.2.1.3.2.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.2.1.3.2.1.1. Variante BC.1-3. 

II.B.2.1.3.2.1.2. Variante BC.1-4. 

II.B.2.1.3.2.1.3. Variante satyresque BC.1-5. 

II.B.2.1.3.2.2. Schema de refus : la variante satyresque BC.1-6. 

II.B.2.1.3.2.3. Schema de danse masculine au candélabre : la variante BC.1-7 

II.B.2.1.4. Schema BD.1.            261 

II.B.2.1.4.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.2.1.4.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.2.1.4.1.1.1. Variante BD.1-1. 

II.B.2.1.4.1.1.2. Variante BD.1-2. 

II.B.2.1.4.1.2. Schemata d‘assaut. 

II.B.2.1.4.1.2.1. Variante BD.1-3. 

II.B.2.1.4.1.2.2. Variante satyresque BD.1-4. 

II.B.2.1.4.1.2.3. Variante satyresque BD.1-5. 

II.B.2.1.4.1.2.4. Variante satyresque BD.1-6. 

II.B.2.1.4.2. Schemata de danse animalière : la variante BD.1-7. 

II.B.2.1.4.3. Schemata de danse armée : la posture d‘exultation de la variante  

BD.1-8. 

II.B.2.1.4.4. Schemata de joueur de crotales : variante BD.1-9 

II.B.2.2. Sous-type 2.             267 

II.B.2.2.1. Schema BA.2. Danse orgiastique et postures d‘ouverture.     267 

II.B.2.2.2. Schema BB.2.            268 

II.B.2.2.2.1. Sans retournement. 

II.B.2.2.2.1.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.2.2.2.1.1.1. Schemata d‘avancée. La variante BB.2-1. 

II.B.2.2.2.1.1.2. Schemata d‘ouverture. 

II.B.2.2.2.1.1.2.1. Variante BB.2-2. 

II.B.2.2.2.1.1.2.2. Variante BB.2-3. 

II.B.2.2.2.1.1.2.3. Variante BB.2-4. 

II.B.2.2.2.1.1.2.4. Variante BB.2-5. 

II.B.2.2.2.1.1.2.5. Variante BB.2-6. 

II.B.2.2.2.1.1.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.2.2.2.1.1.3.1. Variante BB.2-7. 

II.B.2.2.2.1.1.3.2. Variante BB.2-8. 

II.B.2.2.2.1.1.3.3. Variante BB.2-9. 

II.B.2.2.2.1.1.3.4. Variante BB.2-10. 
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II.B.2.2.2.1.1.3.5. Variante BB.2-11. 

II.B.2.2.2.1.1.3.6. Variante BB.2-12. 

II.B.2.2.2.1.1.4. Schemata de danse armée : variante BB.2-13 et posture  

de mise en garde. 

II.B.2.2.2.2. Avec retournement partiel. Schemata de danse orgiastique :  

postures d‘invitation. 

II.B.2.2.2.2.1. Variante BB.2-14 . 

II.B.2.2.2.2.2. Variante BB.2-15. 

II.B.2.2.2.2.3. Variante BB.2-16. 

II.B.2.2.2.3. Avec retournement : schemata de danse orgiastique. 

II.B.2.2.2.3.1. Schemata d‘invitation. 

II.B.2.2.2.3.1.1. Variante BB.2-17. 

II.B.2.2.2.3.1.2. Variante BB.2-18. 

II.B.2.2.2.3.1.3. Variante BB.2-19. 

II.B.2.2.2.3.1.4. Variante BB.2-20. 

II.B.2.2.2.3.1.5. Variante BB.2-21. 

II.B.2.2.2.3.1.6. Variante BB.2-22. 

II.B.2.2.2.3.1.7. Variante BB.2-23. 

II.B.2.2.2.3.1.8. Variante BB.2-24. 

II.B.2.2.2.3.2. Schemata de refus. 

II.B.2.2.2.3.2.1. Variante BB.2-25. 

II.B.2.2.2.3.2.2. Variante BB.2-26. 

II.B.2.2.3. Schema BC.2.            284 

II.B.2.2.3.1. Sans retournement. 

II.B.2.2.3.1.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.2.2.3.1.1.1. Schemata de quête et d‘approche. 

II.B.2.2.3.1.1.1.1. Variante BC.2-1. 

II.B.2.2.3.1.1.1.2. Variante BC.2-2. 

II.B.2.2.3.1.1.1.3. Variante BC.2-3. 

II.B.2.2.3.1.1.2. Schemata d‘invitation. 

II.B.2.2.3.1.1.2.1. Variante BC.2-4 

II.B.2.2.3.1.1.2.2. Variante BC.2-5. 

II.B.2.2.3.1.1.2.3. Variante satyresque BC.2-6. 

II.B.2.2.3.1.1.3. Schemata de refus : la variante BC.2-7. 

II.B.2.2.3.1.1.4. Schemata satyresque d‘union.  

II.B.2.2.3.1.1.4.1. Variante BC.2-8. 

II.B.2.2.3.1.1.4.2. Variante BC.2-9. 

II.B.2.2.3.1.1.4.3. Variante BC.2-10. 

II.B.2.2.3.1.1.4.4. Variante BC.2-11. 

II.B.2.2.3.1.1.5. Schemata de danse armée : postures offensives et de  

mise en garde. 

II.B.2.2.3.1.1.5.1. Variante BC.2-12. 

II.B.2.2.3.1.1.5.2. Variante BC.2-13. 

II.B.2.2.3.2. Avec retournement partiel : schemata de danse orgiastique. 

II.B.2.2.3.2.1. Schemata d‘avancée : la variante BC.2-14. 

II.B.2.2.3.2.2. Schemata d‘ouverture. 

II.B.2.2.3.2.2.1. Variante BC.2-15. 

II.B.2.2.3.2.2.2. Variante BC.2-16. 

II.B.2.2.3.2.2.3. Variante BC.2-17. 

II.B.2.2.3.2.3. Schemata d‘invitation : la variante BC.2-18. 
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II.B.2.2.3.2.4. Schemata d‘union dansée. 

II.B.2.2.3.2.4.1. Variante BC.2-19. 

II.B.2.2.3.2.4.2. Variante BC.2-20. 

II.B.2.2.3.2.4.3. Variante BC.2-21. 

II.B.2.2.3.2.4.4. Variante BC.2-22. 

II.B.2.2.3.3. Avec retournement complet. 

II.B.2.2.3.3.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.2.2.3.3.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.2.2.3.3.1.1.1. Variante BC.2-23. 

II.B.2.2.3.3.1.1.2. Variante BC.2-24. 

II.B.2.2.3.3.1.1.3. Variante BC.2-25. 

II.B.2.2.3.3.1.1.4. Variante BC.2-26. 

II.B.2.2.3.3.1.1.5. Variante BC.2-27. 

II.B.2.2.3.3.1.2. Schemata de refus. 

II.B.2.2.3.3.1.2.1. Variante BC.2-28. 

II.B.2.2.3.3.1.2.2. Variante BC.2-29. 

II.B.2.2.3.3.1.3. Schemata de danse armée et posture d‘échappée : la  

variante BC.2-30 

II.B.2.2.3.3.1.4. Schemata de joueur d‘instrument à cordes : la variante  

satyresque BC.2-31. 

II.B.2.2.4. Schema BD.2.            303 

II.B.2.2.4.1. Sans retournement. 

II.B.2.2.4.1.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.2.2.4.1.1.1. Schemata d‘invitation. 

II.B.2.2.4.1.1.1.1. Variante BD.2-1. 

II.B.2.2.4.1.1.1.2. Variante BD.2-2. 

II.B.2.2.4.1.1.1.3. Variante BD.2-3. 

II.B.2.2.4.1.1.1.4. Variante BD.2-4. 

II.B.2.2.4.1.1.1.5. Variante BD.2-5. 

II.B.2.2.4.1.1.1.6. Variante BD.2-6. 

II.B.2.2.4.1.1.2. Schemata de quête et d‘approche : la variante BD.2-7. 

II.B.2.2.4.1.1.3. Schemata de refus : la variante BD.2-8. 

II.B.2.2.4.1.1.4. Schemata d‘ouverture. 

II.B.2.2.4.1.1.4.1. Variante BD.2-9. 

II.B.2.2.4.1.1.4.2. Variante BD.2-10. 

II.B.2.2.4.1.2. Schemata de danse armée. 

II.B.2.2.4.1.2.1. Schemata d‘échauffement : la variante BD.2-11. 

II.B.2.2.4.1.2.2. Schemata d‘attaque et de provocation. 

II.B.2.2.4.1.2.2.1. Variante BD.2-12. 

II.B.2.2.4.1.2.2.2. Variante BD.2-13. 

II.B.2.2.4.1.2.3. Schemata de mise en garde. 

II.B.2.2.4.1.2.3.1. La variante BD.2-14. 

II.B.2.2.4.1.2.3.2. Variante BD.2-15. 

II.B.2.2.4.2. Avec retournement partiel. 

II.B.2.2.4.2.1. Schemata de danse orgiastique et posture d‘invitation : la  

variante BD.2-16. 

II.B.2.2.4.2.2. Schemata de danse armée et mise en garde : la variante  

BD.2-17. 

II.B.2.2.4.3. Avec retournement. 

II.B.2.2.4.3.1. Schemata de danse orgiastique. 
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II.B.2.2.4.3.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.2.2.4.3.1.1.1. Variante BD.2-18. 

II.B.2.2.4.3.1.1.2. Variante BD.2-19. 

II.B.2.2.4.3.1.2. Schemata d‘invitation. 

II.B.2.2.4.3.1.2.1. Variante BD.2-20. 

II.B.2.2.4.3.1.2.2. Variante BD.2-21. 

II.B.2.2.4.3.1.2.3. Variante BD.2-22. 

II.B.2.2.4.3.1.2.4. Variante BD.2-23. 

II.B.2.2.4.3.1.2.5. Variante BD.2-24. 

II.B.2.2.4.3.1.2.6. Variante BD.2-25. 

II.B.2.2.4.3.1.2.7. Variante BD.2-26. 

II.B.2.2.4.3.2. Schemata de danse armée : postures d‘échappée et  

de mise en garde. 

II.B.2.2.4.3.2.1. Variante BD.2-27. 

II.B.2.2.4.3.2.2. Variante BD.2-28. 

II.B.2.2.4.3.3. Schemata de joueurs de crotales : la variante BD.2-29. 

II.B.2.3. Sous-type 3.             322 

II.B.2.3.1. Schema BA.3.            322 

II.B.2.3.2. Schema BB.3.            322 

II.B.2.3.3.1. Schemata de danse orgiastique et posture d‘ouverture : la  

variante BB.3-1. 

II.B.2.3.3.2. Schemata de danse armée et posture de progression et  

d‘avancée : la variante BB.3-2. 

II.B.2.3.3. Schema BC.3. Danse orgiastique et posture d‘invitation.     323 

II.B.2.3.4. Schema BD.3. Danse orgiastique.        324 

II.B.2.3.4.1. Sans retournement. La posture d‘ouverture de la  variante  

BD.3-1. 

II.B.2.3.4.2. Avec retournement. Schemata d‘ouverture. 

II.B.2.3.4.2.1. Variante BD.3-2. 

II.B.2.3.4.2.2. Variante BD.3-3. 

II.B.3. Type C : position asymétrique des membres supérieurs.       326 

II.B.3.1. Sous-type 1.             326 

II.B.3.1.1. Schema CA.1. Danse orgiastique.        327 

II.B.3.1.1.1. Sans retournement. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.1.1.1.1. Variante CA.1-1. 

II.B.3.1.1.1.2. Variante CA.1-2. 

II.B.3.1.1.1.3. Variante CA.1-3. 

II.B.3.1.1.1.4. Variante CA.1-4. 

II.B.3.1.1.2. Avec retournement. Le geste d‘invitation de la variante  

CA.1-5. 

II.B.3.1.2. Schema CB.1.            330 

II.B.3.1.2.1. Sans retournement. 

II.B.3.1.2.1.1. Schemata de lamentation. 

II.B.3.1.2.1.1.1. Frappement de poitrine et main portée à la tête. 

II.B.3.1.2.1.1.1.1. Variante CB.1-1. 

II.B.3.1.2.1.1.1.2. Variante CB.1-2. 

II.B.3.1.2.1.1.2. Frappement de tête et seconde main emmitouflée  

dans une étoffe : la variante CB.1-3. 

II.B.3.1.2.1.1.3. Frappement de tête et présentation du mort. 

II.B.3.1.2.1.1.3.1. Variante CB.1-4. 
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II.B.3.1.2.1.1.3.2. Variante CB.1-5. 

II.B.3.1.2.1.1.4. Frappement de tête sur un équidé : la variante CB.1-6. 

II.B.3.1.2.1.1.5. Frappement de tête guerrier : la variante CB.1-7. 

II.B.3.1.2.1.1.6. Apport de parfum : la variante CB.1-8. 

II.B.3.1.2.1.2. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.1.2.1.2.1. Schemata d‘ouverture et d‘approche. 

II.B.3.1.2.1.2.1.1. Variante CB.1-9. 

II.B.3.1.2.1.2.1.2. Variante CB.1-10. 

II.B.3.1.2.1.2.1.3. Variante CB.1-11. 

II.B.3.1.2.1.2.1.4. Variante CB.1-12. 

II.B.3.1.2.1.2.1.5. Variante CB.1-13. 

II.B.3.1.2.1.2.1.6. Variante CB.1-14. 

II.B.3.1.2.1.2.2. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.1.2.1.2.2.1. Variante CB.1-15. 

II.B.3.1.2.1.2.2.2. Variante CB.1-16. 

II.B.3.1.2.1.2.2.3. Variante CB.1-17. 

II.B.3.1.2.1.2.2.4. Variante CB.1-18. 

II.B.3.1.2.1.2.2.5. Variante CB.1-19. 

II.B.3.1.2.1.2.3. Schemata de joueuses de crotales. 

II.B.3.1.2.1.2.3.1. Variante CB.1-20. 

II.B.3.1.2.1.2.3.2. Variante CB.1-21. 

II.B.3.1.2.2. Avec retournement. 

II.B.3.1.2.2.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.1.2.2.1.1. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.1.2.2.1.1.1. Variante CB.1-22. 

II.B.3.1.2.2.1.1.2. Variante CB.1-23. 

II.B.3.1.2.2.1.2. Schemata d‘ouverture et d‘approche. 

II.B.3.1.2.2.1.2.1. Variante CB.1-24. 

II.B.3.1.2.2.1.2.2. Variante CB.1-25. 

II.B.3.1.2.2.1.2.3. Variante CB.1-26. 

II.B.3.1.2.2.1.2.4. Variante CB.1-27. 

II.B.3.1.2.2.2. Schemata de musiciens. 

II.B.3.1.2.2.2.1. Schemata de joueur d‘instrument à cordes. Variante CB.1-28. 

II.B.3.1.2.2.2.2. Schemata de joueurs de crotales. 

II.B.3.1.2.2.2.2.1. Variante CB.1-29. 

II.B.3.1.2.2.2.2.2. Variante CB.1-30. 

II.B.3.1.2.2.2.2.3. Variante CB.1-31. 

II.B.3.1.2.2.2.2.4. Variante CB.1-32. 

II.B.3.1.3. Schema CC.1.            347 

II.B.3.1.3.1. Sans retournement. 

II.B.3.1.3.1.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.1.3.1.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.1.3.1.1.1.1. Variante CC.1-1. 

II.B.3.1.3.1.1.1.2. Variante CC.1-2. 

II.B.3.1.3.1.1.2. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.1.3.1.1.2.1. Variante CC.1-3. 

II.B.3.1.3.1.1.2.2. Variante CC.1-4. 

II.B.3.1.3.1.1.2.3. Variante CC.1-5. 

II.B.3.1.3.1.1.2.4. Variante CC.1-6. 

II.B.3.1.3.1.1.3. Schemata satyresques de quête et d‘approche. 
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II.B.3.1.3.1.1.3.1. Variante CC.1-7. 

II.B.3.1.3.1.1.3.2. Variante CC.1-8. 

II.B.3.1.3.1.1.3.3. Variante CC.1-9. 

II.B.3.1.3.1.1.3.4. Variante CC.1-10. 

II.B.3.1.3.1.1.3.5. Variante CC.1-11. 

II.B.3.1.3.1.2. Schemata de musiciens : les joueurs de crotales. 

II.B.3.1.3.1.2.1. Variante CC.1-12. 

II.B.3.1.3.1.2.2. Variante CC.1-13. 

II.B.3.1.3.1.2.3. Variante CC.1-14. 

II.B.3.1.3.2. Avec retournement. 

II.B.3.1.3.2.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.1.3.2.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.1.3.2.1.1.1. Variante CC.1-15. 

II.B.3.1.3.2.1.1.2. Variante CC.1-16. 

II.B.3.1.3.2.1.1.3. Variante CC.1-17. 

II.B.3.1.3.2.1.1.4. Variante CC.1-18. 

II.B.3.1.3.2.1.1.5. Variante CC.1-19. 

II.B.3.1.3.2.1.1.6. Variante CC.1-20. 

II.B.3.1.3.2.1.1.7. Variante CC.1-21. 

II.B.3.1.3.2.1.1.8. Variante CC.1-22. 

II.B.3.1.3.2.1.1.9. Variante CC.1-23. 

II.B.3.1.3.2.1.1.10. Variante CC.1-24. 

II.B.3.1.3.2.1.2. Schemata de quête et d‘approche. 

II.B.3.1.3.2.1.2.1. Variante CC.1-25. 

II.B.3.1.3.2.1.2.2. Variante CC.1-26. 

II.B.3.1.3.2.1.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.1.3.2.1.3.1. Variante CC.1-27. 

II.B.3.1.3.2.1.3.2. Variante CC.1-28. 

II.B.3.1.3.2.1.3.3. Variante CC.1-29. 

II.B.3.1.3.2.1.4. Schemata d‘union. Variante CC.1-30. 

II.B.3.1.3.2.2.  Schemata de musiciens. 

II.B.3.1.3.2.2.1. Schemata de joueurs d‘instruments à cordes en arrêt pour danser. 

II.B.3.1.3.2.2.1.1. Variante CC.1-31. 

II.B.3.1.3.2.2.1.2. Variante CC.1-32. 

II.B.3.1.3.2.2.1.3. Variante CC.1-33. 

II.B.3.1.3.2.2.1.4. Variante CC.1-34. 

II.B.3.1.3.2.2.2. Schemata de joueurs de crotales. 

II.B.3.1.3.2.2.2.1. Variante CC.1-35. 

II.B.3.1.3.2.2.2.2. Variante CC.1-36. 

II.B.3.1.3.2.2.2.3. Variante CC.1-37. 

II.B.3.1.3.2.2.2.4. Variante satyresque CC.1-38. 

II.B.3.1.4. Schema CD.1.            368 

II.B.3.1.4.1. Sans retournement. 

II.B.3.1.4.1.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.1.4.1.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.1.4.1.1.1.1. Variante CD.1-1. 

II.B.3.1.4.1.1.1.2. Variante CD.1-2. 

II.B.3.1.4.1.1.1.3. Variante CD.1-3. 

II.B.3.1.4.1.1.1.4. Variante CD.1-4. 

II.B.3.1.4.1.1.1.5. Variante CD.1-5. 
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II.B.3.1.4.1.1.1.6. Variante CD.1-6. 

II.B.3.1.4.1.1.1.7. Variante CD.1-7. 

II.B.3.1.4.1.1.1.8. Variante CD.1-8. 

II.B.3.1.4.1.1.1.9. Variante CD.1-9. 

II.B.3.1.4.1.1.1.10. Variante CD.1-10. 

II.B.3.1.4.1.1.1.11. Variante CD.1-11. 

II.B.3.1.4.1.1.1.12. Variante CD.1-12. 

II.B.3.1.4.1.1.2. Schemata de quête et d‘approche. 

II.B.3.1.4.1.1.2.1. Variante CD.1-13. 

II.B.3.1.4.1.1.2.2. Variante satyresque CD.1-14. 

II.B.3.1.4.1.1.2.3. Variante satyresque CD.1-15. 

II.B.3.1.4.1.1.2.4. Variante satyresque CD.1-16. 

II.B.3.1.4.1.1.2.5. Variante satyresque CD.1-17. 

II.B.3.1.4.1.1.2.6. Variante satyresque CD.1-18. 

II.B.3.1.4.1.1.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.1.4.1.1.3.1. Variante CD.1-19. 

II.B.3.1.4.1.1.3.2. Variante CD.1-20. 

II.B.3.1.4.1.1.3.3. Variante CD.1-21. 

II.B.3.1.4.1.1.3.4. Variante CD.1-22. 

II.B.3.1.4.1.2. Schemata de musiciens. 

II.B.3.1.4.1.2.1. Schema satyresque de joueur de double flûte : la variante CD.1-23. 

II.B.3.1.4.1.2.2. Schemata de joueur de crotales : la variante CD.1-24. 

II.B.3.1.4.2. Avec retournement. 

II.B.3.1.4.2.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.1.4.2.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.1.4.2.1.1.1. Variante CD.1-25. 

II.B.3.1.4.2.1.1.2. Variante CD.1-26. 

II.B.3.1.4.2.1.1.3. Variante CD.1-27. 

II.B.3.1.4.2.1.1.4. Variante CD.1-28. 

II.B.3.1.4.2.1.1.5. Variante CD.1-29. 

II.B.3.1.4.2.1.1.6. Variante CD.1-30. 

II.B.3.1.4.2.1.1.7. Variante CD.1-31. 

II.B.3.1.4.2.1.1.8. Variante CD.1-32. 

II.B.3.1.4.2.1.1.9. Variante CD.1-33. 

II.B.3.1.4.2.1.2. Schemata de quête et d‘approche. 

II.B.3.1.4.2.1.2.1. Variante CD.1-34. 

II.B.3.1.4.2.1.2.2. Variante CD.1-35. 

II.B.3.1.4.2.1.2.3. Variante CD.1-36. 

II.B.3.1.4.2.1.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.1.4.2.1.3.1. Variante CD.1-37. 

II.B.3.1.4.2.1.3.2. Variante CD.1-38. 

II.B.3.1.4.2.1.3.3. Variante CD.1-39. 

II.B.3.1.4.2.2. Schemata de joueurs de crotales. 

II.B.3.1.4.2.2.1. Variante CD.1-40. 

II.B.3.1.4.2.2.2. Variante CD.1-41. 

II.B.3.2. Sous-type 2.             391 

II.B.3.2.1. Schema CA.2. Danse orgiastique.        391 

II.B.3.2.1.1. Schema d‘ouverture : la variante CA.2-1. 

II.B.3.2.1.2. Schema de quête et d‘avancée : la variante CA.2-2. 

II.B.3.2.2. Schema CB.2. Danse orgiastique.        392 
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II.B.3.2.2.1. Sans retournement. 

II.B.3.2.2.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.2.2.1.1.1. Variante CB.2-1. 

II.B.3.2.2.1.1.2. Variante CB.2-2. 

II.B.3.2.2.1.1.3. Variante CB.2-3. 

II.B.3.2.2.1.1.4. Variante CB.2-4. 

II.B.3.2.2.1.1.5. Variante CB.2-5. 

II.B.3.2.2.1.1.6. Variante CB.2-6. 

II.B.3.2.2.1.1.7. Variante CB.2-7. 

II.B.3.2.2.1.1.8. Variante CB.2-8. 

II.B.3.2.2.1.2. Schemata de quête et d‘avancée. 

II.B.3.2.2.1.2.1. Variante CB.2-9. 

II.B.3.2.2.1.2.2. Variante CB.2-10. 

II.B.3.2.2.1.2.3. Variante CB.2-11. 

II.B.3.2.2.1.2.4. Variante CB.2-12. 

II.B.3.2.2.1.2.5. Variante CB.2-13. 

II.B.3.2.2.1.2.6. Variante CB.2-14. 

II.B.3.2.2.1.2.7. Variante CB.2-15. 

II.B.3.2.2.1.2.8. Variante CB.2-16. 

II.B.3.2.2.2. Avec retournement. 

II.B.3.2.2.2.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.2.2.2.1.1. Variante CB.2-17. 

II.B.3.2.2.2.1.2. Variante CB.2-18. 

II.B.3.2.2.2.1.3. Variante CB.2-19. 

II.B.3.2.2.2.1.4. Variante CB.2-20. 

II.B.3.2.2.2.1.5. Variante CB.2-21. 

II.B.3.2.2.2.1.6. Variante CB.2-22. 

II.B.3.2.2.2.1.7. Variante CB.2-23. 

II.B.3.2.2.2.1.8. Variante CB.2-24. 

II.B.3.2.2.2.1.9. Variante CB.2-25. 

II.B.3.2.2.2.1.10. Variante CB.2-26. 

II.B.3.2.2.2.1.11. Variante CB.2-27. 

II.B.3.2.2.2.2. Schemata de joueur d‘instrument à cordes : la variante CB.2-28. 

II.B.3.2.3. Schema CC.2.            406 

II.B.3.2.3.1. Sans retournement. 

II.B.3.2.3.1.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.2.3.1.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.2.3.1.1.1.1. Variante CC.2-1. 

II.B.3.2.3.1.1.1.2. Variante CC.2-2. 

II.B.3.2.3.1.1.1.3. Variante CC.2-3. 

II.B.3.2.3.1.1.1.4. Variante CC.2-4. 

II.B.3.2.3.1.1.1.5. Variante CC.2-5. 

II.B.3.2.3.1.1.1.6. Variante CC.2-6. 

II.B.3.2.3.1.1.2. Schemata de quête et d‘avancée. 

II.B.3.2.3.1.1.2.1. Variante CC.2-7. 

II.B.3.2.3.1.1.2.2. Variante CC.2-8. 

II.B.3.2.3.1.1.2.3. Variante CC.2-9. 

II.B.3.2.3.1.1.2.4. Variante CC.2-10. 

II.B.3.2.3.1.1.2.5. Variante CC.2-11. 

II.B.3.2.3.1.1.2.6. Variante CC.2-12. 
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II.B.3.2.3.1.1.2.7. Variante CC.2-13. 

II.B.3.2.3.1.1.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.2.3.1.1.3.1. Variante CC.2-14. 

II.B.3.2.3.1.1.3.2. Variante CC.2-15. 

II.B.3.2.3.1.1.3.3. Variante CC.2-16. 

II.B.3.2.3.1.1.4. Schemata d‘union. 

II.B.3.2.3.1.1.4.1. Variante CC.2-17. 

II.B.3.2.3.1.1.4.2. Variante CC.2-18. 

II.B.3.2.3.1.2. Schemata de joueur de crotales : la variante CC.2-19. 

II.B.3.2.3.2. Avec retournement. De la danse orgiastique. 

II.B.3.2.3.2.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.2.3.2.1.1. Variante CC.2-20. 

II.B.3.2.3.2.1.2. Variante CC.2-21. 

II.B.3.2.3.2.1.3. Variante CC.2-22. 

II.B.3.2.3.2.1.4. Variante CC.2-23. 

II.B.3.2.3.2.1.5. Variante CC.2-24. 

II.B.3.2.3.2.1.6. Variante CC.2-25. 

II.B.3.2.3.2.1.7. Variante CC.2-26. 

II.B.3.2.3.2.1.8. Variante CC.2-27. 

II.B.3.2.3.2.1.9. Variante CC.2-28. 

II.B.3.2.3.2.1.10. Variante CC.2-29. 

II.B.3.2.3.2.1.11. Variante CC.2-30. 

II.B.3.2.3.2.1.12. Variante CC.2-31. 

II.B.3.2.3.2.1.13. Variante CC.2-32. 

II.B.3.2.3.2.1.14. Variante CC.2-33. 

II.B.3.2.3.2.2. Schemata de quête et d‘approche. 

II.B.3.2.3.2.2.1. Variante CC.2-34. 

II.B.3.2.3.2.2.2. Variante CC.2-35. 

II.B.3.2.3.2.2.3. Variante CC.2-36. 

II.B.3.2.3.2.2.4. Variante CC.2-37. 

II.B.3.2.3.2.2.5. Variante CC.2-38. 

II.B.3.2.3.2.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.2.3.2.3.1. Variante CC.2-39. 

II.B.3.2.3.2.3.2. Variante CC.2-40. 

II.B.3.2.3.2.3.3. Variante CC.2-41. 

II.B.3.2.3.2.4. Schemata d‘union. Variante CC.2-42. 

II.B.3.2.3.2.5. Schemata de refus. Variante CC.2-43. 

II.B.3.2.4. Schema CD.2.            428 

II.B.3.2.4.1. Sans retournement. 

II.B.3.2.4.1.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.2.4.1.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.2.4.1.1.1.1. Variante CD.2-1. 

II.B.3.2.4.1.1.1.2. Variante CD.2-2. 

II.B.3.2.4.1.1.1.3. Variante CD.2-3. 

II.B.3.2.4.1.1.1.4. Variante CD.2-4. 

II.B.3.2.4.1.1.1.5. Variante CD.2-5. 

II.B.3.2.4.1.1.2. Schemata de quête et d‘approche. 

II.B.3.2.4.1.1.2.1. Variante CD.2-6. 

II.B.3.2.4.1.1.2.2. Variante CD.2-7. 

II.B.3.2.4.1.1.2.3. Variante CD.2-8. 
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II.B.3.2.4.1.1.2.4. Variante CD.2-9. 

II.B.3.2.4.1.1.2.5. Variante CD.2-10. 

II.B.3.2.4.1.1.2.6. Variante CD.2-11. 

II.B.3.2.4.1.1.2.7. Variante CD.2-12. 

II.B.3.2.4.1.1.2.8. Variante CD.2-13. 

II.B.3.2.4.1.1.2.9. Variante CD.2-14. 

II.B.3.2.4.1.1.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.2.4.1.1.3.1. Variante CD.2-15. 

II.B.3.2.4.1.1.3.2. Variante CD.2-16. 

II.B.3.2.4.1.1.3.3. Variante CD.2-17. 

II.B.3.2.4.11.3.4. Variante CD.2-18. 

II.B.3.2.4.1.1.4. Schema satyresque d‘acceptation : la variante CD.2-19. 

II.B.3.2.4.1.1.5. Schema d‘union : la variante CD.2-20. 

II.B.3.2.4.1.2. Schemata de joueur d‘instrument à cordes : la variante CD.2-21. 

II.B.3.2.4.2. Avec retournement. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.2.4.2.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.2.4.2.1.1. Variante CD.2-22. 

II.B.3.2.4.2.1.2. Variante CD.2-23. 

II.B.3.2.4.2.1.3. Variante CD.2-24. 

II.B.3.2.4.2.1.4. Variante CD.2-25. 

II.B.3.2.4.2.1.5. Variante CD.2-26. 

II.B.3.2.4.2.1.6. Variante CD.2-27. 

II.B.3.2.4.2.1.7. Variante CD.2-28. 

II.B.3.2.4.2.1.8. Variante CD.2-29. 

II.B.3.2.4.2.1.9. Variante CD.2-30. 

II.B.3.2.4.2.1.10. Variante CD.2-31. 

II.B.3.2.4.2.1.11. Variante CD.2-32. 

II.B.3.2.4.2.1.12. Variante CD.2-33. 

II.B.3.2.4.2.2. Schemata de quête et d‘approche : la variante CD.2-34. 

II.B.3.2.4.2.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.2.4.2.3.1. Variante CD.2-35. 

II.B.3.2.4.2.3.2. Variante CD.2-36. 

II.B.3.2.4.2.3.3. Variante CD.2-37. 

II.B.3.2.4.2.3.4. Variante CD.2-38. 

II.B.3.2.4.2.3.5. Variante CD.2-39. 

II.B.3.2.4.2.3.6. Variante CD.2-40. 

II.B.3.2.4.2.3.7. Variante CD.2-41. 

II.B.3.2.4.2.4. Schemata de refus : la variante CD.2-42. 

II.B.3.2.4.2.5. Schemata d‘acceptation : la variante CD.2-43. 

II.B.3.3. Sous-type 3.             452 

II.B.3.3.1. Schema CA.3.            452 

II.B.3.3.1.1. Schemata de danse de lamentation : du frappement de tête. 

II.B.3.3.1.1.1. Variante CA.3-1. 

II.B.3.3.1.1.2. Variante CA.3-2. 

II.B.3.3.1.1.3. Variante CA.3-3. 

II.B.3.3.1.1.4. Variante CA.3-4. 

II.B.3.3.1.2. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.3.1.2.1. Sans retournement. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.3.1.2.1.1. Variante CA.3-5. 

II.B.3.3.1.2.1.2. Variante CA.3-6. 
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II.B.3.3.1.2.1.3. Variante CA.3-7. 

II.B.3.3.1.2.2. Avec retournement. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.3.1.2.2.1. Variante CA.3-8. 

II.B.3.3.2. Schema CB.3.            456 

II.B.3.3.2.1. Sans retournement. 

II.B.3.3.2.1.1. Schemata de danse de lamentations. L‘apport dansé de  

parfum au défunt. 

II.B.3.3.2.1.1.1. Variante CB.3-1. 

II.B.3.3.2.1.1.2. Variante CB.3-2. 

II.B.3.3.2.1.1.3. Variante CB.3-3. 

II.B.3.3.2.1.2. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.3.2.1.2.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.3.2.1.2.1.1. Variante CB.3-4. 

II.B.3.3.2.1.2.1.2. Variante CB.3-5. 

II.B.3.3.2.1.2.2. Schemata de quête et d‘approche. Variante CB.3-6. 

II.B.3.3.2.1.2.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.3.2.1.2.3.1. Variante CB.3-7. 

II.B.3.3.2.1.2.3.2. Variante CB.3-8. 

II.B.3.3.2.1.2.3.3. Variante CB.3-9. 

II.B.3.3.2.1.2.3.4. Variante CB.3-10. 

II.B.3.3.2.1.2.3.5. Variante CB.3-11. 

II.B.3.3.2.1.3. Schemata de danse armée. Mise en garde. 

II.B.3.3.2.1.3.1. Variante CB.3-12. 

II.B.3.3.2.1.3.2. Variante CB.3-13. 

II.B.3.3.2.1.3.3. Variante CB.3-14. 

II.B.3.3.2.1.4. Schemata de joueur de crotales : la variante CB.3-15. 

II.B.3.3.2.2. Avec retournement. 

II.B.3.3.2.2.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.3.2.2.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.3.2.2.1.1.1. Variante CB.3-16. 

II.B.3.3.2.2.1.1.2. Variante CB.3-17. 

II.B.3.3.2.2.1.1.3. Variante CB.3-18 . 

II.B.3.3.2.2.1.1.4. Variante CB.3-19. 

II.B.3.3.2.2.1.1.5. Variante CB.3-20. 

II.B.3.3.2.2.1.2. Schemata de quête et d‘approche. Variante CB.3-21. 

II.B.3.3.2.2.1.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.3.2.2.1.3.1. Variante CB.3-22. 

II.B.3.3.2.2.1.3.2. Variante CB.3-23. 

II.B.3.3.2.2.1.3.3. Variante CB.3-24. 

II.B.3.3.2.2.1.3.4. Variante CB.3-25. 

II.B.3.3.2.2.1.3.5. Variante CB.3-26. 

II.B.3.3.2.2.1.3.6. Variante CB.3-27. 

II.B.3.3.2.2.1.4. Schemata de refus. Variante CB.3-28. 

II.B.3.3.2.2.1.2. Schemata de joueur de crotales : la variante CB.3-29. 

II.B.3.3.3. Schema CC.3.            471 

II.B.3.3.3.1. Sans retournement. 

II.B.3.3.3.1.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.3.3.1.1.1. Schemata d‘ouverture. Variante CC.3-1. 

II.B.3.3.3.1.1.2. Schemata de quête et d‘approche. 

II.B.3.3.3.1.1.2.1. Variante CC.3-2. 
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II.B.3.3.3.1.1.2.2. Variante CC.3-3. 

II.B.3.3.3.1.1.2.3. Variante CC.3-4. 

II.B.3.3.3.1.1.2.4. Variante CC.3-5. 

II.B.3.3.3.1.1.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.3.3.1.1.3.1. Variante CC.3-6. 

II.B.3.3.3.1.1.3.2. Variante CC.3-7. 

II.B.3.3.3.1.1.3.3. Variante CC.3-8. 

II.B.3.3.3.1.1.3.4. Variante CC.3-9. 

II.B.3.3.3.1.1.3.5. Variante CC.3-10. 

II.B.3.3.3.1.1.4. Schemata d‘union. 

II.B.3.3.3.1.1.4.1. Variante CC.3-11. 

II.B.3.3.3.1.1.4.2. Variante CC.3-12. 

II.B.3.3.3.1.1.4.3. Variante CC.3-13. 

II.B.3.3.3.1.1.4.4. Variante CC.3-14. 

II.B.3.3.3.1.2. Schemata de danse armée. 

II.B.3.3.3.1.2.1. Schemata de mise en garde. Variante CC.3-15. 

II.B.3.3.3.1.2.2. Schemata d‘attaque et de provocation. 

II.B.3.3.3.1.2.2.1. Variante CC.3-16 

II.B.3.3.3.1.2.2.2. Variante CC.3-17. 

II.B.3.3.3.1.2.2.3. Variante CC.3-18. 

II.B.3.3.3.1.2.2.4. Variante CC.3-19. 

II.B.3.3.3.1.2.2.5. Variante CC.3-20. 

II.B.3.3.3.1.2.2.6. Variante CC.3-21. 

II.B.3.3.3.1.3. Schemata de musiciens. 

II.B.3.3.3.1.3.1. Variante CC.3-22. 

II.B.3.3.3.1.3.2. Variante CC.3-23. 

II.B.3.3.3.2. Avec retournement. 

II.B.3.3.3.2.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.3.3.2.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.3.3.2.1.1.1. Variante CC.3-24. 

II.B.3.3.3.2.1.1.2. Variante CC.3-25. 

II.B.3.3.3.2.1.1.3. Variante CC.3-26. 

II.B.3.3.3.2.1.1.4. Variante CC.3-27. 

II.B.3.3.3.2.1.1.5. Variante CC.3-28. 

II.B.3.3.3.2.1.1.6. Variante CC.3-29. 

II.B.3.3.3.2.1.2. Schemata de quête et d‘approche. 

II.B.3.3.3.2.1.2.1. Variante CC.3-30. 

II.B.3.3.3.2.1.2.2. Variante CC.3-31. 

II.B.3.3.3.2.1.2.3. Variante CC.3-32. 

II.B.3.3.3.2.1.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.3.3.2.1.3.1. Variante CC.3-33. 

II.B.3.3.3.2.1.3.2. Variante CC.3-34. 

II.B.3.3.3.2.1.3.3. Variante CC.3-35. 

II.B.3.3.3.2.1.3.4. Variante CC.3-36. 

II.B.3.3.3.2.1.3.5. Variante CC.3-37. 

II.B.3.3.3.2.1.3.6. Variante CC.3-38. 

II.B.3.3.3.2.1.3.7. Variante CC.3-39. 

II.B.3.3.3.2.1.3.8. Variante CC.3-40. 

II.B.3.3.3.2.1.3.9. Variante CC.3-41. 

II.B.3.3.3.2.1.3.10. Variante CC.3-42. 
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II.B.3.3.3.2.1.3.11. Variante CC.3-43. 

II.B.3.3.3.2.1.3.12. Variante CC.3-44. 

II.B.3.3.3.2.1.4. Schemata d‘acceptation. 

II.B.3.3.3.2.1.4.1. Variante CC.3-45. 

II.B.3.3.3.2.1.4.2. Variante CC.3-46. 

II.B.3.3.3.2.2. Schemata de danse armée. 

II.B.3.3.3.2.2.1. Schemata de mise en garde. 

II.B.3.3.3.2.2.1.1. Variante CC.3-47. 

II.B.3.3.3.2.2.1.2. Variante CC.3-48. 

II.B.3.3.3.2.2.2. Schemata de mise en garde et échappée. 

II.B.3.3.3.2.2.2.1. Variante CC.3-49. 

II.B.3.3.3.2.2.2.2. Variante CC.3-50. 

II.B.3.3.3.2.2.2.3. Variante CC.3-51. 

II.B.3.3.3.2.2.2.4. Variante CC.3-52. 

II.B.3.3.3.2.3. Schemata de joueuse de crotales. 

II.B.3.3.3.2.3.1. Variante CC.3-53. 

II.B.3.3.3.2.3.2. Variante CC.3-54. 

II.B.3.3.3.2.3.3. Variante CC.3-55. 

II.B.3.3.4. Schema CD.3.            499 

II.B.3.3.4.1. Sans retournement. 

II.B.3.3.4.1.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.3.4.1.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.3.3.4.1.1.1.1. Variante CD.3-1. 

II.B.3.3.4.1.1.1.2. Variante CD.3-2. 

II.B.3.3.4.1.1.1.3. Variante CD.3-3. 

II.B.3.3.4.1.1.1.4. Variante CD.3-4. 

II.B.3.3.4.1.1.2. Schemata de quête et d‘approche. 

II.B.3.3.4.1.1.2.1. Variante CD.3-5. 

II.B.3.3.4.1.1.2.2. Variante CD.3-6. 

II.B.3.3.4.1.1.2.3. Variante CD.3-7. 

II.B.3.3.4.1.1.2.4. Variante CD.3-8. 

II.B.3.3.4.1.1.2.5. Variante CD.3-9. 

II.B.3.3.4.1.1.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.3.4.1.1.3.1. Variante CD.3-10. 

II.B.3.3.4.1.1.3.2. Variante CD.3-11. 

II.B.3.3.4.1.1.3.3. Variante CD.3-12. 

II.B.3.3.4.1.1.3.4. Variante CD.3-13. 

II.B.3.3.4.1.1.3.5. Variante CD.3-14. 

II.B.3.3.4.1.2. Schemata de danse armée et de mise en garde : la variante  

CD.3-15. 

II.B.3.3.4.2. Avec retournement. 

II.B.3.3.4.2.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.3.3.4.2.1.1. Schemata d‘ouverture : la variante CD.3-17. 

II.B.3.3.4.2.1.2. Schemata de quête et d‘approche : la variante CD.3-18. 

II.B.3.3.4.2.1.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.3.3.4.2.1.3.1. Variante CD.3-19. 

II.B.3.3.4.2.1.3.2. Variante CD.3-20. 

II.B.3.3.4.2.1.3.3. Variante CD.3-21. 

II.B.3.3.4.2.1.3.4. Variante CD.3-22. 

II.B.3.3.4.2.1.3.5. Variante CD.3-23. 
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II.B.3.3.4.2.1.3.6. Variante CD.3-24. 

II.B.3.3.4.2.1.3.7. Variante CD.3-25. 

II.B.3.3.4.2.2. Schemata de danse armée. 

II.B.3.3.4.2.2.1. Schemata de mise en garde et d‘échappée. 

II.B.3.3.4.2.2.1.1. Variante CD.3-26. 

II.B.3.3.4.2.2.1.2. Variante CD.3-27. 

II.B.4. Type D : position en hauteur des membres supérieurs.       513 

II.B.4.1.Sous-type 1.             513 

II.B.4.1.1. Schema DA.1.            513 

II.B.4.1.1.1. Sans retournement. 

II.B.4.1.1.1.1. Schemata de danse de lamentation et geste de se griffer  

les joues en position agenouillée : la variante DA.1-1. 

II.B.4.1.1.1.2. Schemata de danse orgiastique et d‘ouverture : la variante  

DA.1-2. 

II.B.4.1.1.2. Avec retournement. De la danse orgiastique. 

II.B.4.1.1.2.1. Schemata d‘ouverture : la variante DA.1-3. 

II.B.4.1.1.2.2. Schemata d‘invitation : la variante DA.1-4. 

II.B.4.1.2. Schema DB.1.            515 

II.B.4.1.2.1. Sans retournement. 

II.B.4.1.2.1.1. Schemata de danse liée : la variante DB.1-1 

II.B.4.1.2.1.2. Schemata de danse de lamentation. 

II.B.4.1.2.1.2.1. Schemata de se griffer les joues. 

II.B.4.1.2.1.2.1.1. Variante DB.1-2. 

II.B.4.1.2.1.2.1.2. Variante DB.1-3. 

II.B.4.1.2.1.2.2. Schemata de se battre la poitrine. 

II.B.4.1.2.1.2.2.1. Variante DB.1-4. 

II.B.4.1.2.1.2.2.2. Variante DB.1-5. 

II.B.4.1.2.1.3. Schemata de danse orgiastique et d‘ouverture. 

II.B.4.1.2.1.3.1. Variante DB.1-6. 

II.B.4.1.2.1.3.2. Variante DB.1-7. 

II.B.4.1.2.1.3.3. Variante DB.1-8. 

II.B.4.1.2.1.3.4. Variante DB.1-9. 

II.B.4.1.2.2. Avec retournement. 

II.B.4.1.2.2.1. Schemata de danse liée : la variante DB.1-10 

II.B.4.1.2.2.2. Schemata de danse de lamentation et de battement de  

poitrine : la variante DB.1-11. 

II.B.4.1.2.2.3. Schemata de danse orgiastique et d‘ouverture. 

II.B.4.1.2.2.3.1. Variante DB.1-12. 

II.B.4.1.2.2.3.2. Variante DB.1-13. 

II.B.4.1.2.2.3.3. Variante DB.1-14. 

II.B.4.1.2.2.3.4. Variante DB.1-15. 

II.B.4.1.2.2.3.5. Variante DB.1-16. 

II.B.4.1.2.2.3.6. Variante DB.1-17. 

II.B.4.1.2.2.3.7. Variante DB.1-18. 

II.B.4.1.2.2.3.7. Variante DB.1-19. 

II.B.4.1.2.2.4. Schemata de joueurs de crotales. 

II.B.4.1.2.2.4.1. Variante DB.1-20. 

II.B.4.1.2.2.4.2. Variante DB.1-21. 

II.B.4.1.3. Schema DC.1.            526 

II.B.4.1.3.1. Sans retournement. 
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II.B.4.1.3.1.1. Schema de danse liée : la variante DC.1-1. 

II.B.4.1.3.1.2. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.4.1.3.1.2.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.4.1.3.1.2.1.1. Variante DC.1-2. 

II.B.4.1.3.1.2.1.2. Variante DC.1-3. 

II.B.4.1.3.1.2.1.3. Variante DC.1-4. 

II.B.4.1.3.1.2.1.4. Variante DC.1-5. 

II.B.4.1.3.1.2.1.5. Variante DC.1-6. 

II.B.4.1.3.1.2.1.6. Variante DC.1-7. 

II.B.4.1.3.1.2.1.7. Variante DC.1-8. 

II.B.4.1.3.1.2.2. Schemata d‘invitation. 

II.B.4.1.3.1.2.2.1. Variante DC.1-9. 

II.B.4.1.3.1.2.2.2. Variante DC.1-10. 

II.B.4.1.3.1.2.2.3. Variante DC.1-11. 

II.B.4.1.3.2. Avec retournement. 

II.B.4.1.3.2.1. Schema de danse liée : la variante DC.1-12 

II.B.4.1.3.2.2. Schemata de danse orgiastique et d‘ouverture. 

II.B.4.1.3.2.2.1. Variante DC.1-13. 

II.B.4.1.3.2.2.2. Variante DC.1-14. 

II.B.4.1.3.2.2.3. Variante DC.1-15. 

II.B.4.1.3.2.2.4. Variante DC.1-16. 

II.B.4.1.3.2.2.5. Variante DC.1-17. 

II.B.4.1.3.2.2.6. Variante DC.1-18. 

II.B.4.1.3.2.2.7. Variante DC.1-19. 

II.B.4.1.3.2.2.8. Variante DC.1-20. 

II.B.4.1.3.2.2.9. Variante DC.1-21. 

II.B.4.1.4. Schema DD.1.            536 

II.B.4.1.4.1. Sans retournement. 

II.B.4.1.4.1.1. Schema de danse liée : la variante DD.1-1 

II.B.4.1.4.1.2. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.4.1.4.1.2.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.4.1.4.1.2.1.1. Variante DD.1-2. 

II.B.4.1.4.1.2.1.2. Variante DD.1-3. 

II.B.4.1.4.1.2.1.3. Variante DD.1-4. 

II.B.4.1.4.1.2.1.4. Variante DD.1-5. 

II.B.4.1.4.1.2.2. Schemata d‘invitation. 

II.B.4.1.4.1.2.2.1. Variante DD.1-6. 

II.B.4.1.4.1.2.2.2. Variante DD.1-7. 

II.B.4.1.4.1.2.2.3. Variante DD.1-8. 

II.B.4.1.4.1.3. Schemata de musiciens. 

II.B.4.1.4.1.3.1. Schemata de joueur de crotales : la variante DD.1-9. 

II.B.4.1.4.1.3.2. Schemata de joueur de double flûte : la variante DD.1-10. 

II.B.4.1.4.2.  Avec retournement. 

II.B.4.1.4.2.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.4.1.4.2.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.4.1.4.2.1.1.1. Variante DD.1-11. 

II.B.4.1.4.2.1.1.2. Variante DD.1-12. 

II.B.4.1.4.2.1.1.3. Variante DD.1-13. 

II.B.4.1.4.2.1.1.4. Variante DD.1-14. 

II.B.4.1.4.2.1.1.5. Variante DD.1-15. 
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II.B.4.1.4.2.1.2. Schemata d‘invitation. 

II.B.4.1.4.2.1.2.1. Variante DD.1-16. 

II.B.4.1.4.2.1.2.2. Variante DD.1-17. 

II.B.4.1.4.2.2. Schemata de joueurs de crotales. 

II.B.4.1.4.2.2.1. Variante DD.1-18. 

II.B.4.1.4.2.2.2. Variante DD.1-19. 

II.B.4.2. Sous-type 2.             547 

II.B.4.2.1. Schema DA.2.            547 

II.B.4.2.2. Schema DB.2.            547 

II.B.4.2.2.1. Sans retournement. 

II.B.4.2.2.1.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.4.2.2.1.1.1. Schemata de refus. Variante DB.2-1. 

II.B.4.2.2.1.1.1.1. Variante DB.2-2. 

II.B.4.2.2.1.1.1.2. Variante DB.2-3. 

II.B.4.2.2.1.1.1.3. Variante DB.2-4. 

II.B.4.2.2.1.2. Schema de joueur de crotales : la variante DB.2-5. 

II.B.4.2.2.2. Avec retournement partiel : variante DB.2-6 et danse  

orgiastique. 

II.B.4.2.2.3. Avec retournement : de la danse orgiastique. 

II.B.4.2.2.3.1. Schemata d‘ouverture : la variante DB.2-7. 

II.B.4.2.2.3.2. Schemata d‘invitation : la variante DB.2-8. 

II.B.4.2.3. Schema DC.2.            552 

II.B.4.2.3.1. Sans retournement : de la danse orgiastique. Schemata  

de quête et d‘approche. 

II.B.4.2.3.1.1. Variante DC.2-1. 

II.B.4.2.3.1.2. Variante DC.2-2. 

II.B.4.2.3.1.3. Variante DC.2-3. 

II.B.4.2.3.1.4. Variante DC.2-4. 

II.B.4.2.3.2. Avec retournement. 

II.II.4.2.3.2.1. Schemata de danse orgiastique et d‘invitation : la variante  

DC.2-5. 

II.B.4.2.4. Schema DD.2.            555 

II.B.4.2.4.1. Sans retournement. 

II.B.4.2.4.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.4.2.4.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.4.2.4.1.1.1. Variante DD.2-1. 

II.B.4.2.4.1.1.2. Variante DD.2-2. 

II.B.4.2.4.1.1.3. Variante DD.2-3. 

II.B.4.2.4.1.2. Schemata de quête et d‘approche : la variante DD.2-4. 

II.B.4.2.4.2. Schema de danse de combat, de progression et de mise  

en garde : la variante DD.2-5. 

II.B.4.2.4.2. Avec retournement. 

II.B.4.2.4.2.1. Schemata de danse orgiastique. 

II.B.4.2.4.2.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.4.2.4.2.1.1.1. Variante DD.2-6. 

II.B.4.2.4.2.1.1.2. Variante DD.2-7. 

II.B.4.2.4.2.1.2. Schemata de quête et d‘approche. Variante DD.2-8. 

II.B.4.2.4.2.1.3. Schemata de refus. Variante DD.2-9. 

II.B.4.2.4.2.2. Schema de danse de combat et de mise en garde : la  

variante DD.2-10 
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II.B.4.3. Sous-type 3.             562 

II.B.4.3.1. Schema DA.3.            562 

II.B.4.3.1.1. Schemata de danse de lamentation et de battement de  

poitrine : la variante DA.3-1. 

II.B.4.3.1.2. Schemata de danse orgiastique et d‘ouverture. 

II.B.4.3.1.2.1. Variante DA.3-2. 

II.B.4.3.1.2.2. Variante DA.3-3. 

II.B.4.3.1.3. Schemata de joueur d‘instrument à cordes : la variante  

DA.3-4. 

II.B.4.3.2. Schema DB.3. De la danse orgiastique.        564 

II.B.4.3.2.1. Schemata d‘ouverture : la variante DB.3-1. 

II.B.4.3.2.2. Schemata de quête et d‘approche : la variante DB.3-2. 

II.B.4.3.3. Schema DC.3. De la danse orgiastique.        565 

II.B.4.3.3.1. Sans retournement. 

II.B.4.3.3.1.1. Schemata de quête et d‘approche : la variante DC.3-1. 

II.B.4.3.3.1.2. Schemata d‘invitation : la variante DC.3-2. 

II.B.4.3.3.2. Avec retournement. 

II.B.4.3.3.2.1. Schemata de quête et d‘approche : la variante DC.3-3. 

II.B.4.3.3.2.2. Schemata d‘invitation. 

II.B.4.3.3.2.2.1. Variante DC.3-4. 

II.B.4.3.3.2.2.2. Variante DC.3-5. 

II.B.4.3.4. Schema DD.3.            568 

II.B.4.3.4.1. Sans retournement. 

II.B.4.3.4.1.1. Schemata de danse orgiastique et d‘ouverture. 

II.B.4.3.4.1.1.1. Variante DD.3-1. 

II.B.4.3.4.1.1.2. Variante DD.3-2. 

II.B.4.3.4.1.2. Schemata de joueur de crotales : la variante DD.3-3. 

II.B.4.3.4.2. Avec retournement. Les schemata de la danse orgiastique. 

II.B.4.3.4.2.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.4.3.4.2.1.1. Variante DD.3-4. 

II.B.4.3.4.3.1.2. Variante DD.3-5. 

II.B.4.3.4.2.2. Schemata de quête et d‘approche. 

II.B.4.3.4.2.2.1. Variante DD.3-6. 

II.B.4.3.4.2.2.2. Variante DD.3-7. 

II.B.4.3.4.2.3. Schemata d‘invitation. 

II.B.4.3.4.2.3.1. Variante DD.3-8. 

II.B.4.3.4.2.3.2. Variante DD.3-9. 

II.B.4.3.4.2.3.3. Variante DD.3-10. 

II.B.4.4. Sous-type 4.             574 

II.B.4.4.1. Schema DA.4. Danse de lamentation et battement de tête.     574 

II.B.4.4.2. Schema DB.4.            575 

II.B.4.4.2.1. Sans retournement. 

II.B.4.4.2.1.1. Schemata de danse de lamentation et de battement de tête. 

II.B.4.4.2.1.1.1. Variante DB.4-1. 

II.B.4.4.2.1.1.2. Variante DB.4-2. 

II.B.4.4.2.1.1.3. Variante DB.4-3. 

II.B.4.4.2.1.1.4. Variante DB.4-4. 

II.B.4.4.2.1.2. Schemata de danse orgiastique et d‘union : la variante  

DB.4-5. 

II.B.4.4.2.2. Avec retournement. 
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II.B.4.4.2.2.1. Schemata de danse de lamentation et de battement de tête. 

II.B.4.4.2.2.1.1. Variante DB.4-6. 

II.B.4.4.2.2.1.2. Variante DB.4-7. 

II.B.4.4.2.2.2. Schemata de danse orgiastique et d‘ouverture : la variante  

DB.4-8. 

II.B.4.4.3. Schema DC.4.            579 

II.B.4.4.3.1. Schemata de danse de lamentation et de battement de tête. 

II.B.4.4.3.1.1. Variante DC.4-1. 

II.B.4.4.3.3.2. Variante DC.4-2. 

II.B.4.4.3.2. Schemata de danse orgiastique et de quête et d‘approche : la  

variante DC.4-3. 

II.B.4.4.3.3. Schemata de joueur de crotales : la variante DC.4-4. 

II.B.4.4.4. Schema DD.4. De la danse orgiastique.        581 

II.B.4.4.4.1. Sans retournement. 

II.B.4.4.4.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.4.4.4.1.1.1. Variante DD.4-1. 

II.B.4.4.4.1.1.2. Variante DD.4-2. 

II.B.4.4.4.1.1.3. Variante DD.4-3. 

II.B.4.4.4.1.2. Schemata de quête et d‘approche : la variante satyresque  

DD.4-4. 

II.B.4.4.4.1.3. Schemata d‘invitation : la variante DD.4-5. 

II.B.4.4.4.1.4. Schemata de refus : la variante DD.4-6. 

II.B.4.4.4.1. Avec retournement. 

II.B.4.4.4.1.1. Schemata d‘ouverture. 

II.B.4.4.4.1.1.1. Variante DD.4-7. 

II.B.4.4.4.1.1.2. Variante DD.4-8. 

II.B.4.4.4.1.1.3. Variante satyresque DD.4-9. 

II.B.4.4.4.1.2. Schemata de quête et d‘approche : la variante DD.4-10. 

II.B.4.4.4.1.3. Schemata de refus : la variante DD.4-11. 

 

II.C. Décor.              589 

II.C.1. Les objets mobiliers.            589 

II.C.1.1. Le mobilier support.           589 

II.C.1.1.1. Le lit. 

II.C.1.1.2. Le siège. 

II.C.1.1.2.1. La chaise curule. 

II.C.1.1.2.1.1. La chaise curule aux pieds croisés. 

II.C.1.1.2.1.2. La chaise curule aux pieds droits. 

II.C.1.1.2.2. Le siège à dossier et repose-pied. 

II.C.1.1.3. Estrade. 

II.C.1.1.4. La table. 

II.C.1.1.5. Kylikeion. 

II.C.1.1.6. L‘autel. 

II.C.1.2. Le mobilier contenant.           596 

II.C.1.2.1. Contenants à vin. 

II.C.1.2.1.1. Conserver et transporter : l‘amphore. 

II.C.1.2.1.2. Présenter et mélanger. 

II.C.1.2.1.2.1. Le cratère. 

II.C.1.2.1.2.2. Le dinos. 

II.C.1.2.1.2.3. La situle. 
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II.C.1.2.1.3. Puiser. 

II.C.1.2.1.3.1. La cruche. 

II.C.1.2.1.3.2. La louche. 

II.C.1.2.1.4. Boire. 

II.C.1.2.1.4.1. Le gobelet. 

II.C.1.2.1.4.2. La coupe. 

II.C.1.2.1.4.3. Le skyphos. 

II.C.1.2.1.4.4. Le canthare. 

II.C.1.2.2. Les contenants à parfum : l‘aryballe. 

II.C.1.3. Le mobilier de toilette.           600 

II.C.1.3.1. Le coffret. 

II.C.1.3.2. Le miroir. 

II.C.1.4. Les accessoires vestimentaires.          601 

II.C.1.4.1. Les pièces d‘étoffe. 

II.C.1.4.2. Les bijoux. 

II.C.1.4.3. Les guirlandes et couronnes. 

II.C.1.5. Les armes.             603 

II.C.1.5.1. Le casque. 

II.C.1.5.2. Les cnémides. 

II.C.1.5.3. Le bouclier. 

II.C.1.5.4. Les verges. 

II.C.1.6. Les assimilés humains : le phallus.         605 

II.C.1.7. Synthèse : la position des objets mobiliers dans  

l‘espace visuel de la danse.            606 

II.C.2. Les objets immobiliers.           606 

II.C.2.1. Les colonnes.            606 

II.C.2.2. Les portes.             606 

II.C.2.3. Les corniches.            607 

II.C.2.4. Les consoles.            609 

II.C.2.5. Les dais.             609 

II.C.2.6. Les poutres faîtières.           610 

II.C.3. Les objets naturels.            611 

II.C.3.1. Les animaux.            612 

II.C.3.1.1. Les animaux terrestres. 

II.C.3.1.1.1. Les canidés. 

II.C.3.1.1.2. Les équidés. 

II.C.3.1.1.4. Les reptiles. 

II.C.3.1.2. Les animaux volatiles. 

II.C.3.1.3. Les animaux aquatiques. 

II.C.3.1.4. Les animaux fantastiques. 

II.C.3.2. Les végétaux.            617 

II.C.3.2.1. Le myrte. 

II.C.3.2.2. Le lierre. 

II.C.3.2.3. Le lotus. 

II.C.3.2.4. La palme. 

II.C.3.2.5. Le gland. 

II.C.3.3. Les minéraux.            623 
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