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1

La m
usique, pour les saints des derniers

jours, a toujours joué un rôle im
portant dans le

culte. Elle inspire et fortifie, engendre beauté et
unité et est une excellente m

anière d’exprim
er

les sentim
ents que suscite l’Evangile.

B
eaucoup de m

em
bres de l’E

glise souhai-
tent apprendre à lire la m

usique, à diriger les
cantiques et à jouer d’un instrum

ent à clavier.
Le but du «C

ours de base de m
usique» est de

vous aider à acquérir ces techniques. C
e fai-

sant, vous enrichirez votre vie et disposerez de
nouveaux m

oyens de servir.

Le «C
ours de base de m

usique» se divise en
deux parties: le «C

ours de direction» et le
«C

ours de clavier». A
ucune form

ation m
usicale

préalable n’est nécessaire pour entreprendre
ces cours. A

u fur et à m
esure de leur déroule-

m
ent, vous acquerrez des techniques m

usi-
cales, dans un ordre soigneusem

ent établi.

Il est vivem
ent conseillé de com

m
encer par

le cours de direction. Lorsque vous l’aurez
suivi, vous connaîtrez les principes de base de
la lecture des notes et du rythm

e; vous saurez
égalem

ent com
m

ent vous servir du recueil de
cantiques de l’E

glise, et com
m

ent diriger la
plupart des cantiques. A

près avoir term
iné le

cours de clavier, vous saurez lire la m
usique et

jouer quelques cantiques sim
ples sur n’im

porte
quel instrum

ent à clavier.

Le «C
ours de base de m

usique»
peut être

utilisé dans les branches, les paroisses, les
pieux et les foyers pour instruire tous les
m

em
bres et non-m

em
bres de l’E

glise intéres-
sés. C

es cours doivent être absolum
ent gra-

tuits, seul le coût du m
atériel pouvant être

perçu. Voici la liste du m
atériel nécessaire au

cours de direction et au cours de clavier:

C
ours de direction (33619 140)

M
anuel du C

o
u

rs d
e
 d

ire
c
tio

n
 (31241 140)

C
assette audio du C

o
u

rs d
e
 d

ire
c
tio

n

(52150)

C
ours de clavier (33620 140)

M
anuel du C

o
u

rs d
e
 c

la
v
ie

r (31242 140)

C
assette audio du C

o
u

rs d
e
 c

la
v
ie

r (52149)

C
a

n
tiq

u
e
s e

n
 v

e
rsio

n
 sim

p
lifié

e; (31249
140; égalem

ent disponible séparém
ent)

C
lavier en carton (31244)

C
artes-notes (31245)

S
ac de rangem

ent (80378)

C
lavier électronique (80377; com

posé de trois
octaves, il a des touches de taille norm

ale et
perm

et de jouer tous les cantiques)

Porte-craies (33131; utilisé pour dessiner les
exem

ples m
usicaux au tableau noir)

C
es articles peuvent être com

m
andés dans

les centres de distribution de chaque région.
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U

T
S

Le cours de clavier contribuera à vous for-
m

er com
m

e accom
pagnateur ou accom

pa-
gnatrice lors du chant des cantiques. L’un de
vos buts, dans ce cours, consiste à apprendre
à jouer les cantiques, selon les arrangem

ents
du recueil C

a
n

tiq
u

e
s e

n
 v

e
rsio

n
 sim

p
lifié

e
.

Lorsque vous atteindrez ce but, vous serez prêt
à être accom

pagnateur ou accom
pagnatrice,

dans votre paroisse ou votre branche.

Le second but de ce C
ours de clavier

consiste à vous form
er à enseigner à d’autres

com
m

ent jouer d’un instrum
ent à clavier.

Lorsque vous aurez term
iné ce cours, vous

serez qualifié pour l’enseigner. La section
«D

irectives à l’intention des instructeurs» que
vous trouverez à la fin de ce m

anuel vous aide-
ra à donner des cours de clavier. M

êm
e si vous

ne vous sentez pas encore parfaitem
ent à

l’aise dans votre nouvelle technique du clavier,
l’E

glise a besoin de vous pour aider les autres
à apprendre. L’enseignem

ent vous perm
ettra

d’am
éliorer votre propre technique et renforce-

ra votre confiance.

A
ucune form

ation m
usicale préalable ne

vous est nécessaire pour com
m

encer ce
cours. Il vous serait utile, toutefois, de com

-
m

encer par le cours de direction.

C
O

N
T

E
N

U
Le cours de clavier com

prend plusieurs
supplém

ents qui vous aideront à apprendre à
jouer les cantiques:

La cassette audio vous fournit des
exem

ples enregistrés sur les exercices figurant
dans le présent m

anuel. Les num
éros enca-

drés du m
anuel correspondent aux exem

ples
de la cassette. E

coutez chaque exem
ple et

suivez la m
usique dans le livre tout en écou-

tant. E
ssayez ensuite de m

ettre en pratique
chaque technique, com

m
e sur la cassette.

Vous pouvez égalem
ent essayer de le faire en

m
êm

e tem
ps que la cassette. S

i l’exem
ple

enregistré est trop rapide pour vous, répétez
lentem

ent sans cassette; puis accélérez peu à
peu jusqu’à ce que vous réussissiez à jouer
avec la cassette.

C
a
n

tiq
u
e
s e

n
 v

e
rsio

n
 sim

p
lifié

e
est un

recueil com
portant soixante cantiques sim

pli-
fiés. Vous pouvez vous en servir pour accom

pa-
gner les cantiques, tant chez vous qu’à l’église.

Le clavier en carton vous aidera à étudier et
à répéter si vous ne disposez pas d’un instru-
m

ent. R
épétez chaque jour ou aussi souvent

que possible avec le clavier. S
ervez-vous évi-

dem
m

ent d’un véritable instrum
ent à clavier

chaque fois que c’est possible.

Les «cartes-notes» vous aideront à
apprendre à lire la m

usique. Il est im
portant

que vous appreniez à les reconnaître instanta-
ném

ent et à les associer aux touches corres-
pondantes du clavier.

2
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Voici quelques suggestions qui vous aide-
ront à réussir ce cours:

1.
S

u
iv

e
z l’o

rd
re

 d
u

 c
o
u

rs.C
e cours est

conçu pour vous aider à apprendre des
notions selon une progression logique.
M

êm
e si vous en com

prenez déjà une,
révisez-la et n’om

ettez pas les exercices
suggérés.

2.
E

ssa
y
e
z d

e
 m

a
îtrise

r c
h

a
q

u
e
 n

o
tio

n
 e

t

c
h

a
q

u
e
 te

c
h

n
iq

u
e
 a

v
a

n
t d

e
 c

o
n

tin
u

e
r.

M
ettez en pratique chaque technique

jusqu’à ce que vous vous y sentiez à
l’aise. S

i un point vous paraît trop diffici-
le, faites de votre m

ieux, et continuez.
M

ieux vaut finir le cours que d’abandon-
ner parce qu’un ou deux points vous
posent problèm

e. Avec de la patience et
de l’entraînem

ent, vous finirez par tout
m

aîtriser.

3.
Fa

ite
s to

u
s le

s e
x
e
rc

ic
e
s p

ra
tiq

u
e
s

c
o
n

se
illé

s. C
ela vous aidera à apprendre

plus rapidem
ent.

4.
U

tilise
z le

s su
p
p
lé

m
e
n

ts d
isp

o
n

ib
le

s.La
cassette audio, le clavier en carton, les
notes de m

usique sur cartes, le recueil
C

a
n

tiq
u

e
s e

n
 v

e
rsio

n
 sim

p
lifié

e
et le

pense-bête fixé à la couverture du pré-
sent m

anuel sont des supplém
ents très

im
portants pour la réussite de ce cours. 

5.
S

e
rv

e
z-v

o
u

s d
u

 re
c
u

e
il d

e
 c

a
n

tiq
u

e
s d

e

l’E
g
lise. Fam

iliarisez-vous avec ce recueil
et ayez-en un exem

plaire sous la m
ain

chaque fois que vous travaillez à ce
cours. Le présent m

anuel se référera
parfois au recueil de cantiques.

6.
U

tilise
z le

 le
x
iq

u
e
 d

e
s te

rm
e
s m

u
sic

a
u

x

(pages 142–153 du présent m
anuel) afin

de m
ieux com

prendre les m
ots im

prim
és

en gras dans le m
anuel. C

eux-ci appa-
raissent en gras lors de leur prem

ière uti-
lisation.

7.
S

e
rv

e
z-v

o
u

s d
e
 v

o
tre

 te
c
h

n
iq

u
e
 a

u
 fu

r e
t

à
 m

e
su

re
 q

u
e
 v

o
u

s l’a
c
q

u
é
re

z.E
n aidant

votre prochain à adorer le S
eigneur

grâce à la m
usique, c’est lui-m

êm
e que

vous servez : il vous bénira.

3
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A
pprendre à jouer d’un instrum

ent à clavier
peut être difficile et décourageant. Il peut fal-
loir des m

ois et m
êm

e des années avant de
bien jouer. C

es capacités viendront avec le
tem

ps et l’entraînem
ent: persévérez donc et

soyez patients! C
e cours a pour but de vous

aider à apprendre, pas à pas. Prenez le tem
ps

de vous sentir à l’aise sur un point avant de
passer au suivant. N

e vous pressez pas trop.

F
ixez-vous des buts et travaillez dur pour les

atteindre. Lorsque vous aurez term
iné ce

cours, continuez à étudier et à vous entraîner.
R

épétez les cantiques du recueil C
a

n
tiq

u
e
s e

n

v
e
rsio

n
 sim

p
lifié

e
jusqu’à ce que vous puissiez

en jouer la plus grande partie; passez ensuite
au recueil de cantiques norm

al. Priez avec sin-
cérité, et le S

eigneur accroîtra vos talents et
votre capacité d’apprendre. Vous serez béni
lorsque vous utiliserez ces talents pour servir et
pour adorer le S

eigneur. C
’est une prom

esse
divine.

«C
ar m

on âm
e se réjouit du chant du

coeur, oui, le chant des justes est une prière 

pour m
oi, et il sera exaucé par une bénédic-

tion sur leur tête» (D
&

A
 25:12).

C
ertains cantiques sont plus faciles à jouer

que d’autres. Le fait de jouer m
êm

e les arran-
gem

ents les plus sim
ples des cantiques, à

l’église et chez vous, sera un m
oyen de servir.

Avant de com
m

encer le C
ours de clavier,

prenez un m
om

ent pour im
aginer que vous

l’avez déjà term
iné. Im

aginez que vous êtes un
(une) pianiste ou organiste accom

pli(e), ayant
appris tous les principes et toutes les tech-
niques nécessaires pour faire de vous un bon
m

usicien. Représentez-vous en train de jouer du
piano ou de l’orgue pendant que l’assistance
chante un cantique. Vous jouez avec confiance,
sûr de vous. Vous jouez sans difficultés, les
chanteurs vous suivent facilem

ent. Toute
l’assem

blée ressent l’esprit du cantique et il
règne dans la salle un sentim

ent d’adoration.

C
e rêve peut devenir réalité si vous travaillez

et priez pour y arriver. Vous éprouverez de la
joie à vous servir de vos nouveaux talents, chez
vous et à l’église.

U
n m

ot d’encouragem
ent

4
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Principes et techniques que
vous apprendrez dans la
section 1
1. C

om
m

ent vous préparer à jouer d’un
instrum

ent à clavier
2. C

om
m

ent lire le rythm
e des notes de

m
usique

3. C
om

m
ent nom

m
er les touches du 

clavier



Liste de contrôle 
en neuf points
1. A

u m
om

ent où vous vous asseyez au piano et
posez les m

ains sur le clavier, déplacez le
tabouret vers l’arrière de façon à avoir les
coudes légèrem

ent pliés.

2. A
sseyez-vous au m

ilieu du tabouret, exacte-
m

ent en face du m
ilieu du clavier.

3. A
sseyez-vous sur l’avant du tabouret, le dos

droit et le poids en avant.

4. Posez les pieds sur le sol.

5. A
sseyez-vous confortablem

ent, en gardant
une bonne position.

6. Veillez à ce que la lum
ière soit suffisante pour

que vous puissiez voir la partition et le clavier.

6
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7. Levez-vous. Laissez tom
ber les m

ains à
côté du corps et détendez-les. Rem

arquez
leur courbe naturelle, com

m
e si vous teniez

une balle. E
n vous asseyant à nouveau, pla-

cez les m
ains sur le clavier, en gardant cette

m
êm

e courbe naturelle.

8. Placez les m
ains au-dessus du clavier, les

doigts touchant la grande partie des
touches blanches, près de leur centre.
Tenez les paum

es au-dessus du clavier,
m

ais ne les laissez pas reposer sur les
touches, ni sur le bois au-dessous des
touches.

9. Frappez la touche avec le coussinet du
doigt, juste sous la pointe du doigt. G

ardez
chaque doigt courbé, en le levant à partir
de l’articulation du dos de la m

ain. A
u

m
om

ent où vous frappez la touche, m
ainte-

nez les phalanges pliées.

7



Pour vous aider à placer le bon doigt sur chaque touche, on a attribué un
num

éro à chaque doigt, com
m

e m
ontré ci-dessous. Les num

éros des
doigts (ou doigtés) sont inscrits au-dessus ou au-dessous des notes, sur la
partition.

Placez les m
ains au-dessus de n’im

porte quel groupe de cinq touches,
en tenant chaque doigt au-dessus d’une touche. A

pprenez les doigtés en
jouant les notes avec le bon doigt, com

m
e indiqué. Les notes dont les

queues sont dirigées vers le haut sont destinées à la m
ain droite. Les notes

dont les queues sont dirigées vers le bas sont destinées à la m
ain gauche.

8

Jeu par doigtés (num
érotation des doigts)

1

2
3

4

5

1

2
3

4

5

5
4

4
3

3
2

2
1

1
1

3
5

3
5

5 M
ain gauche

œœ œœ
œœœ

œœ
œœ

œœ
œœ

1
2

3
3

4
4

5
5

2
1

3
5

3
1

1 M
ain droite

œœ œœ œœ
œ œ

œœ
œ œ œœ

œ



O
n vous a expliqué com

m
ent jouer du piano, et vous avez appris la

m
élodie d’un cantique sim

ple. Pour jouer d’autres cantiques, il vous faudra
apprendre quelques principes de base au sujet des tem

ps, du rythm
e et des

notes.

Les quelques pages qui suivent enseignent ces principes. Si vous avez
déjà étudié ces chapitres dans le C

ours de direction, vous pourrez sim
ple-

m
ent les réviser, puis passer au chapitre «C

lavier» du présent m
anuel (p. 22).

9

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

1
2

2
2

2
2

2
1

1

3
3

2
1

4

4
4

4
5

2
4

3
2

1
2

1
1

2
1

5

1

4
3

2
5

1

4
3

2

Placez les m
ains sur le clavier, com

m
e le m

ontre le dessin de droite. S
ervez-vous

des groupes de deux et de trois touches noires pour vous aider à trouver la position
correcte.

1
Jouez ce cantique, en suivant les doigtés, com

m
e indiqué. Les notes dont les

queues sont dirigées vers le haut sont jouées par la m
ain droite, celles dont les queues

sont dirigées vers le bas sont jouées par la m
ain gauche. R

épétez ce cantique jusqu’à
ce que vous vous sentiez à l’aise. M

ettez en pratique la technique de position expliquée
aux pages 6 et 7.

(Les chiffres encadrés de noir dans le C
ours de clavier correspondent aux exem

ples
num

éroté de la cassette audio qui accom
pagne ce cours. C

haque fois que vous voyez
un num

éro encadré de noir, écoutez la section correspondante de la cassette. E
ssayez

ensuite de m
ettre en pratique chaque technique, selon l’exem

ple de la cassette.)

Il e
st u

n
e
 c

o
llin

e
 

a
u

 lo
in



10

La prem
ière chose à faire, pour lire un rythm

e, consiste à trouver la pul-
sation

(tem
ps

ou
battem

ent). La pulsation, en m
usique, est constante,

com
m

e les battem
ents de votre coeur ou le tic-tac d’une horloge. Le rythm

e
d’un m

orceau de m
usique est basé sur une unité de tem

ps
qui s’entend et

se sent. Lorsque, en écoutant de la m
usique anim

ée, vous vous m
ettez à

taper du pied en rythm
e, c’est que vous ressentez cette unité de tem

ps et
que vous la m

arquez du pied. C
e battem

ent peut être représenté au m
oyen

de figures de note de m
usique placées à intervalles égaux, com

m
e ceci:

2
Frappez ces pulsations (tem

ps ou battem
ents) sur une table ou sur vos

genoux. Frappez une fois pour chaque figure de note.

œœœœœœœœœœœœ

E
T

U
D

E
 D

E
S

 T
E

M
PS

 E
T

 D
U

 RYT
H

M
E



D
ans la m

usique écrite, les tem
ps et les figures de note sont groupés en m

esures. Les m
esures sont séparées par des barres de m

esure.

La m
usique s’écrit avec n’im

porte quel nom
bre de tem

ps par m
esure. La plupart des cantiques 

et des chants pour les enfants ont trois tem
ps (ou battem

ents) par m
esure, com

m
e dans l’exem

ple 
ci-dessus, ou alors quatre tem

ps, deux tem
ps, ou six tem

ps. (Voir ci-dessous.)

3
Frappez chaque ligne de figures de note de cette page. Frappez de façon régulière, une fois pour chaque figure de note. 

N
e vous arrêtez pas aux barres de m

esure.

11

barre de
m

esure

m
esure

œœœœœœ œœœœœœ

œœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœ
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Le fait de com
pter correctem

ent les battem
ents ou tem

ps vous aidera à m
ieux lire le rythm

e.
1. C

om
ptez les battem

ents (ou tem
ps) de chaque m

esure des exem
ples ci-dessous, en

recom
m

ençant à «un» après chaque barre de m
esure.

2.4
C

om
ptez à haute voix en m

êm
e tem

ps que vous frappez les tem
ps ou battem

ents
des exem

ples ci-dessous. 
3. C

om
ptez à haute voix tout en frappant les battem

ents des exem
ples de la page précédente.

1
2

3
1

2
3

1
2

3
1

2
3

D
ites: œœœ

œœœ
œœœ

œœœ
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
D

ites: œœœœœœœœœœœœœœœœ
1

2
1

2
1

2
1

2
D

ites: œœœœœœœœ

C
om

pter les tem
ps

(battem
ents)
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O
n peut découvrir le nom

bre de tem
ps par

m
esure de n’im

porte quel cantique ou chant
en lisant le chiffrage de m

esure
noté au

début de la m
usique. Le chiffrage de m

esure
se com

pose de deux chiffres, l’un au-dessus
de l’autre:

Le chiffre du haut indique le nom
bre de

tem
ps par m

esure. Le chiffre du bas indique
quelle figure de note constitue le tem

ps fonda-
m

ental de chaque m
esure. N

ous reparlerons
du chiffre du bas plus tard. 

24 44 34
D

ans le prem
ier exem

ple ci-dessous, le chiffrage de m
esure est #

(trois-
quatre). C

om
ptez les tem

ps par m
esure des autres exem

ples et écrivez @,#
ou

$
dans les espaces prévus.

O
uvrez un recueil de cantiques et cherchez le chiffrage de m

esure, les
m

esures et les barres de m
esure de plusieurs cantiques. C

herchez d’autres ren-
seignem

ents sous «C
hiffrage de m

esure» dans le lexique des term
es m

usicaux
du présent m

anuel.

œœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœ

œœœœœœ
œœœ

34

C
hiffrage de m

esure



14

Le nom
bre de battem

ents (ou tem
ps) par

m
esure et le chiffrage de m

esure restent géné-
ralem

ent les m
êm

es du début à la fin d’un
chant. Il n’y a que quelques cantiques au
cours desquels le nom

bre de tem
ps par m

esu-
re change en cours de route (voir par exem

ple
«Venez, venez», C

a
n

tiq
u

e
s, nº 18).

U
n autre aspect du rythm

e qui reste géné-
ralem

ent le m
êm

e tout au long du cantique ou
du chant est le tem

po. Le tem
po est la vitesse

de l’unité de tem
ps et devrait rester égal d’un

battem
ent à l’autre.

5
Frappez trois fois les lignes suivantes, en

vous servant chaque fois d’un tem
po différent.

Frappez la ligne rapidem
ent, puis lentem

ent,
puis m

oyennem
ent vite. C

om
ptez tout en frap-

pant. Tem
ps et tem

po

œœœ
34œ œœœœœœœœ
œœœœ

44
œ œœœœœœœœœœœ
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C
haque tem

ps ou battem
ent d’une m

esure est im
portant, 

m
ais le prem

ier, appelé aussi tem
ps fort,est, com

m
e son 

nom
 l’indique, le plus fort. M

êm
e si on le ressent plus forte-

m
ent, on ne le joue ni ne le chante généralem

ent pas plus fort.

6
Frappez les lignes qui suivent en accentuant le tem

ps fort.

Lorsque vous écoutez un chant, vous pouvez découvrir le 
chiffrage de m

esure (ou le nom
bre de battem

ents par m
esure) 

en recherchant ou en ressentant les tem
ps forts. Vous savez 

que le tem
ps fort est le prem

ier: continuez donc à com
pter les 

tem
ps à partir de ce tem

ps fort jusqu’à ce que vous sentiez le 
prochain tem

ps fort. Le chiffre que vous avez atteint entre un 
tem

ps fort et le suivant est le chiffre supérieur du chiffrage 
de m

esure. Le prem
ier tem

ps 
ou tem

ps fort

œ
44

œœœ
œœœ

œœœ
œœœ

œ
œ

œ
œ 24œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
E

coutez un enregistrem
ent m

usical, ou quelqu’un qui joue du piano. Pouvez-
vous sentir la pulsation? Le tem

po est-il rapide ou lent? Frappez les tem
ps, en

accentuant le prem
ier tem

ps. C
om

ptez les battem
ents pour découvrir le chiffre

du haut du chiffrage de m
esure.



U
tilisation du nom

rythm
ique des

figures de note
E

n m
usique, les tem

ps sont représentés par
des figures de note. Il existe plusieurs genres de
figures de note, et chacun possède une valeur
différente, ou un nom

bre de tem
ps différent.

Pour déterm
iner le nom

bre de tem
ps corres-

pondant à une note, regardez le chiffre inférieur
du chiffrage de m

esure. S
i le chiffre du bas est

un 4, les notes ont les valeurs suivantes: 

La noire ( q) vaut un tem
ps.

La blanche ( h) vaut deux tem
ps.

La blanche pointée ( h.) vaut trois tem
ps.

La ronde ( w
) vaut quatre tem

ps.

Lorsque le chiffrage de m
esure a un chiffre

inférieur autre que 4, ces m
êm

es notes ont des
valeurs différentes. N

ous étudierons certaines de
ces valeurs dans la suite du cours.

16

F
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M
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Vous pouvez apprendre rapidem
ent à lire le rythm

e en vous servant des nom
s rythm

iques pour
exprim

er chaque figure de note. Le tableau ci-dessous indique certains de ces nom
s rythm

iques.
D

ites «
D

a
» pour le prem

ier tem
ps de chaque figure de note et «

ha
» pour les autres batte-

m
ents.

N
om

 de la note

N
oire

B
lanche

B
lanche pointée

Ronde

B
attem

ents

1234

F
igure de note

qhh.w

N
om

 rythm
ique

D
a

D
a-ha

D
a-ha-ha

D
a-ha-ha-ha
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LE
S

 N
O

M
S

 RYT
H

M
IQ

U
E

S
:

E
X

E
R

C
IC

E
S

7
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique 
des figures de note ci-dessous. Les astérisques (*) indiquent quand 
frapper. R

évisez et travaillez les nom
s rythm

iques jusqu’à ce que vous 
les connaissiez bien.

D
a    -    ha   -   ha

*
*

*
D

a    -    ha   -   ha
*

*
*

D
a    -    ha   -   ha

*
*

*
D

a    -    ha   -   ha
*

*
*

34˙ .
˙ .

˙ .
˙ .

D
a   -   ha  -  ha  -  ha

*
*

*
*

D
a   -   ha  -  ha  -  ha

*
*

*
*

D
a   -   ha  -  ha  -  ha

*
*

*
*

D
a   -   ha  -  ha  -  ha

*
*

*
*

44w
w

w
w

D
a

ha
da

ha
*

*
*

*
-

-
D

a
ha

da
ha

*
*

*
*

-
-

44˙
˙

˙
˙

D
a

da
da

da
D

a
da

da
da

*
*

*
*

*
*

*
*

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

44
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Les quatre figures de note que vous avez apprises peuvent être com
binées de plusieurs façons 

au sein d’une m
esure. C

es com
binaisons donnent à chaque m

orceau de m
usique son rythm

e propre.

8
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des figures de note ci-dessous.

Rem
arquez la double barre

à la fin de la ligne. C
haque m

orceau de m
usique se term

ine par une 
double barre.

Tracez des barres de m
esure pour diviser en m

esures les lignes de figures de note ci-dessous. Le 
chiffre du haut du chiffrage de m

esure vous précisera com
bien de battem

ents placer dans chaque 
m

esure. Term
inez chaque ligne par une double barre.

9
D

ites le nom
 rythm

ique des figures de note ci-dessous. Frappez ensuite une unité de tem
ps 

régulière tout en disant les nom
s rythm

iques.

D
a

da
da

da
D

a  -  ha
da  -  ha

D
a

da
da

da
D

a  -  ha - ha - ha
D

a  -  ha
D

a  -  ha - ha - ha
da  -  ha

D
a

da
da

da
D

a  -  ha - ha
da

44
˙

œœœœ˙˙
œœœœ˙

w
w

œœœœ
˙ .œ

44œœœœ˙ .œœœœœ
œœœœ˙˙

w
w

˙ .œ
24œœ˙œœ˙œœœœ˙˙œœ˙œœ˙˙˙˙˙
34

˙ .
œœœ˙ .

˙œ˙œœœœ
˙ .

˙ .
˙ .

C
om

binaison de figures de note de rythm
es différents
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Lisez la m
usique com

m
e vous lisez un livre—

de gauche à droite. Lorsque
vous arrivez à la fin d’une ligne, passez au début de la ligne suivante sans 
vous arrêter.

Lecture du rythm
e des cantiques

D
a   -   ha

da
D

a
da 

da
D

a   -   ha
da

D
a

 da
 da

34˙
œœœœ˙

œœœœ

˙
œ˙

œœœœ ˙ .

˙
œ ˙

œœœœ˙ .
˙

œœ œœ˙
œœœ œ

E
n

 to
u

te
 h

u
m

ilité
10

Frappez un battem
ent régulier et dites le nom

 rythm
ique des 

figures de note de ce cantique.
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11
Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 

rythm
ique des figures de note de ce cantique.

44˙
œœ˙

˙
œœœœw

D
a   -   ha

da
da

D
a   -   ha

da   -   ha
D

a
da

da
da

D
a   -   ha  -  ha  -  ha

˙
œœ˙

˙
œœœœw

˙
œœ˙

˙
œœœœw

˙
œœœœ œœ˙

˙
w

R
e
ste

 a
v
e
c
 n

o
u

s, S
e
ig

n
e
u

r
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12
Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 

rythm
ique des figures de note de ce cantique.

D
a

da
da

D
a   -   ha

da
da

D
a   -   ha  -  ha

D
a   -   ha

34œœœ˙
œ˙

œ˙ .
œœœ˙

œ˙
œ˙ .

œœœ˙
œœœœ˙ .

œœ œ ˙
œœœœ˙ .

D
o

u
c
e
 e

st la
 tâ

c
h

e
, 

ô
 D

ie
u

, m
o
n

 ro
i



Le clavier se com
pose de touches blanches et de touches noires. Les

touches noires se situent par groupes de deux et de trois.

C
herchez le groupe de trois touches noires à l’extrém

ité gauche du cla-
vier. E

n com
m

ençant à cet endroit et en vous déplaçant vers la droite, jouez
tous les groupes de trois touches noires, jusqu’au m

ilieu de clavier. Jouez
une touche à la fois, en vous servant des doigts quatre, trois et deux de la
m

ain gauche. Faites le m
êm

e exercice avec la m
ain droite, en com

m
ençant

avec le groupe de trois situé le plus à droite en vous déplaçant vers la
gauche jusqu’au m

ilieu.

22

LE
 C

L
AVIE

R

notes les plus basses
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notes les plus hautes



Les notes de m
usique figurant sur la page

vous indiquent quelles touches jouer sur le cla-
vier. Les groupes de notes qui m

ontent sur la
page indiquent que vous devrez jouer une
séquence de touches se déplaçant vers la droite,
ou m

ontant sur le clavier.

Les notes qui descendent sur la page vous
indiquent que vous devez jouer une séquence
de touches se déplaçant vers la gauche, ou des-
cendant sur le clavier.

Les notes peuvent être écrites dans n’im
por-

te quel ordre: en m
ontant, en descendant, en

changeant de direction ou en répétant la m
êm

e
note.

24

Jeu par doigtés (num
érotation des doigts)

U
n peu plus tôt, dans ce cours, on vous a présenté la façon de jouer sur le clavier en suivant les

num
éros des doigts (ou doigtés) (voir pages 8-9). E

n vous servant de la m
ain droite, jouez les

séquences de notes ci-dessous sur n’im
porte quelles touches blanches consécutives du clavier.

S
uivez les num

éros de doigts inscrits sous les notes.

Jouez les séquences de notes qui suivent avec la m
ain gauche sur n’im

porte quelles touches
blanches consécutives. S

uivez les num
éros de doigts inscrits au-dessus des notes.

34œ œ œœœœ
1

2
3

3
2

1

24 œ œ œœœœ œœ
3

3
4

3
3

2
3

3

34 œ œœœ œœœ œ œ œœœ
2

1
2

3
2

3
4

3
2

1
2

2

44 œ œ œ œœœ œ œ œœœœ
5

4
3

2
3

4
3

2
1

2
2

2

œ œ œ

œœœ

œœœ œ



Frappez un battem
ent régulier et dites le nom

 rythm
ique des figures de note ci-dessous. 

E
nsuite, jouez les deux prem

iers exem
ples de la m

ain droite. Puis jouez les deux exem
ples 

suivants de la m
ain gauche. U

tilisez n’im
porte quelles touches blanches du clavier.

M
ain droite

M
ain gauche

25

34˙
œ

˙
œ

˙
œ

˙.
1

2
1

2
3

2
1

D
a  -  ha

da
da  -  ha

da
da -  ha

da
da  -  ha - ha

44 ˙
œœ

˙
œœ

˙
œœ

w
3

2
2

3
2

2
1

2
2

1

D
a  -  ha

da
da

da  -  ha
da

da
da  -  ha

da
da

da  -  ha - ha - ha

24 ˙
œ

œ
˙

œ
œ

˙
˙

3
4

3
2

3
4

3
3

D
a  -  ha

da
da

da  -  ha
da

da
da  -  ha

da  -  ha

1
2

3
4

3
1

3
3

D
a  -  ha - ha

da
da  -  ha - ha

da
da  -  ha - ha

da
da  -  ha

da  -  ha

˙ .
œ

˙ .
œ

˙ .
œ

˙
˙

44
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1. Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 rythm

ique des figures de
note ci-dessous.

2.
1
3

Placez la m
ain gauche com

m
e indiqué sur l’illustration et jouez les

figures de note ci-dessous.

26

5

1

4
3

2

34 ˙
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1. Frappez un battem
ent régulier et dites le nom

 rythm
ique des figures de

note ci-dessous.
2.

1
4

Placez la m
ain droite com

m
e indiqué sur l’illustration et jouez les

figures de note ci-dessous.
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1. Frappez un battem
ent régulier tout en disant le nom

 rythm
ique des notes

de ce cantique (seule la prem
ière phrase du cantique est donnée).

2. Placez les m
ains sur le clavier, com

m
e indiqué sur l’illustration.

3.
1
5

Jouez le cantique de la m
ain droite, puis de la m

ain gauche. C
hantez

les doigtés tout en jouant. Liez les notes afin qu’elles coulent en s’enchaî-
nant, m

ais ne les faites pas se chevaucher.
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1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des 
figures de note de ce cantique.

2.
Placez les m

ains sur le clavier, com
m

e indiqué sur l’illustration.
3.

1
6

Jouez le cantique tout en chantant les doigtés. (Les notes placées 
au-dessus des paroles sont jouées par la m

ain droite; celles placées 
au-dessous des paroles sont jouées par la gauche. Les notes de la m

ain
droite ont la queue dirigée vers le haut; les notes de la m

ain gauche ont 
la queue dirigée vers le bas.)

4.
Jouez le cantique en chantant les paroles.
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1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des figures
de note de ce cantique.

2.
Placez les m

ains sur le clavier, com
m

e indiqué sur l’illustration.
3.

1
7

Jouez le cantique en chantant les doigtés.
4.

Jouez le cantique en chantant les paroles.
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1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des figures
de note de ce cantique.

2.
Placez les m

ains sur le clavier, com
m

e indiqué sur l’illustration.
3.

1
8

Jouez le cantique en chantant les doigtés. C
herchez le signe #à la pre-

m
ière ligne de ce cantique. C

ela s’appelle un dièse. C
e signe indique qu’il

faut jouer la touche noire à la droite de la blanche, avec le pouce droit.
Voyez où se trouve le carré  (

�) sur l’im
age du clavier située à droite.

4.
Jouez le cantique en chantant les paroles.

R
e
ste

 a
v
e
c
 n

o
u
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e
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n
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u

r
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Les touches blanches correspondent aux sept notes de la gam
m

e:

do   ré   m
i   fa   sol   la   si

C
es sept notes se répètent plusieurs fois de suite, donnant un nom

 à
chaque touche.

Vous trouverez, ci-dessous, l’illustration du clavier com
plet d’un piano de

m
odèle standard. C

om
bien de fois les nom

s des notes se répètent-ils pour
que chaque touche en ait un ? C

om
bien de fois se répètent-ils sur votre 

clavier à vous ?

Jouez chaque touche blanche de votre clavier, en disant son nom
.

C
om

m
encez par la touche la plus basse (un la sur le clavier standard) et

allez jusqu’à la plus haute (do). Puis com
m

encez par la touche la plus haute
et descendez sur le clavier, en jouant et en nom

m
ant les notes au retour.

D
E

C
O

U
VE

R
T

E
 D

U
 D

O
 D

U
 M

ILIE
U

Le do du m
ilieu est une touche im

portante. Le do est toujours situé à
gauche de n’im

porte quel groupe de deux touches noires. Le do du m
ilieu

est le do qui est le plus près du m
ilieu du clavier, com

m
e indiqué ci-des-

sous. S
ur les pianos, le nom

 de la m
arque est généralem

ent inscrit sur le
bois, au-dessus du do du m

ilieu. Lorsque vous vous asseyez au clavier pour
jouer, le do du m

ilieu devrait se trouver exactem
ent en face de vous.

C
herchez et jouez le do du m

ilieu sur votre clavier.

la
si

do
ré

m
i

fa
sol

du m
ilieu

la
si

do
ré

m
i

fa
sol

la
si

do
ré

m
i

fa
sol

la
si

do
ré

m
i

D
écouverte des touches blanches et exercices
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fa
sol
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si
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ré

m
i
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sol
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m
i
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m
i

fa
sol

la
si

do



D
EC

O
U

VER
TE D

U
 D

O
 ET D

U
 FA —

 EXER
C

IC
ES

Le do se situe im
m

édiatem
ent à gauche de n’im

porte quel groupe de deux
touches noires; le fa se situe im

m
édiatem

ent à gauche de n’im
porte quel grou-

pe de trois touches noires (voir illustration à droite). Il s’agit de touches-repères.

1.
Jouez tous les do et tous les fa de votre clavier, en les nom

m
ant.

2.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des
figures de note de l’exercice ci-dessous.

3.
Trouvez le do du m

ilieu et placez-y votre pouce droit. Placez votre annulai-
re (4e doigt) sur le fa au-dessus du do du m

ilieu. 1
9

Jouez le prem
ier exer-

cice ci-dessous en vous servant du do du m
ilieu et du fa. Jouez ensuite le

second exercice avec le pouce et l’auriculaire (5e doigt) de la m
ain

gauche. Servez-vous du do du m
ilieu et du fa qui se trouve au-dessous.

4.
C

hantez le nom
 de chaque touche en la jouant.

5.
N

otez tous les do et tous les fa sur le clavier ci-dessous.

34 ˙
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˙
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D
EC

O
U

VERTE D
U

 LA ET D
U

 SI —
 EXERC

IC
ES

La et si entourent la touche noire la plus haute, dans n’im
porte quel groupe de trois

touches noires (voir illustration à droite).

1.
Jouez tous les la et tous les si de votre clavier en les nom

m
ant.

2.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des figures de note de
l’exercice ci-dessous.

3.
Jouez les exercices suivants, de la m

ain droite, sur n’im
porte quel groupe de touches la

et si; jouez-les ensuite de la m
ain gauche. Jouez-les plusieurs fois avec chaque m

ain, en
vous servant de doigts différents (doigts 1 et 2, doigts 2 et 3, etc.). 

4.
C

hantez le nom
 de chaque touche en la jouant.

5.
N

otez tous les la et tous les si sur le clavier ci-dessous
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D
EC

O
U

VER
TE D

U
 R

E ET D
U

 M
I —

 EXER
C

IC
ES

Le ré et le m
i sont les touches blanches situées im

m
édiatem

ent à droite du do. do, ré et m
i

entourent n’im
porte quel groupe de deux touches noires (voir illustration à droite).

1.
Jouez tous les do, ré et m

i de votre clavier et nom
m

ez-les.

2.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des figures de note de 
l’exercice ci-dessous.

3.
Jouez les exercices qui suivent sur le do, ré et m

i du m
ilieu du clavier, de la m

ain droite;
jouez-les ensuite de la m

ain gauche. Jouez-les plusieurs fois avec chaque m
ain, en vous 

servant de doigts différents (doigts 1 et 2, doigts 2 et 3, etc.). 

4.
C

hantez le nom
 de chaque touche en la jouant.

5.
N

otez tous les ré et tous les m
i sur le clavier ci-dessous.

36

do
ré

m
i

D
o

44œœœœ œœ˙
˙˙

˙˙
œœœœ œœœœ ˙˙

w
do

do
do

do
ré

ré
ré

m
i

m
i

ré
ré

do
do

do
do

ré
ré

ré
ré

m
i

ré
do

34œ œœ˙
œ˙

œ ˙.
œœœ˙

œ˙ .
˙ .do

do
m

i
ré

m
i

m
i

m
i

ré
do

do
ré

ré
m

i
m

i
m

i



D
E

C
O

U
VE

R
T

E
 D

U
 S

O
L —

 E
X

E
R

C
IC

E
S

Le sol se trouve im
m

édiatem
ent à droite de la touche noire la plus basse de 

n’im
porte quel groupe de trois touches noires. C

’est égalem
ent la touche située à droite

du fa (voir illustration à droite).

1.
Jouez et nom

m
ez tous les sol de votre clavier.

2.
Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 rythm

ique des figures de note de
l’exercice ci-dessous.

3.
Jouez les exercices qui suivent sur n’im

porte quel groupe de touches fa et sol de
votre clavier, d’abord de la m

ain droite, puis de la m
ain gauche. Jouez-les plusieurs

fois avec chaque m
ain, en vous servant de doigtés différents. 

4.
C

hantez le nom
 de chaque touche en la jouant.

5.
N

otez tous les sol sur le clavier ci-dessous.
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E
X

E
R

C
IC

E
S

 S
U

R
 T

O
U

T
E

S
 LE

S
T

O
U

C
H

E
S

 B
LA

N
C

H
E

S
M

aintenant que vous avez appris le nom
 de toutes les touches blanches,

vous êtes prêt à jouer certaines m
élodies.

1.
Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 rythm

ique des figures
de note des exercices ci-dessous.

2.
2
0

Jouez les m
élodies suivantes près du m

ilieu du clavier, de la m
ain

droite, puis de la m
ain gauche. Lorsque vous jouez de la m

ain droite,
placez le pouce sur la prem

ière touche de chaque m
élodie et placez

chaque doigt sur les touches allant vers la droite. Lorsque vous jouez
de la m

ain gauche, placez l’auriculaire (5e doigt) sur la prem
ière

touche de chaque m
élodie et placez chaque doigt sur les touches

allant vers la droite.

3.
C

hantez le nom
 de chaque touche en la jouant.
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1. Frappez un battem
ent régulier tout en disant le nom

 rythm
ique des figures de note de 

ce cantique.
2.2

1
Jouez le cantique et chantez le nom

 de chaque touche.
3. C

hantez les paroles tout en jouant le cantique.

La prem
ière m

esure de ce cantique ne com
porte qu’un seul tem

ps. (Les deux prem
iers tem

ps 
se trouvent à la dernière m

esure.) Les prem
ières notes des m

esures partielles s’appellent des notes 
de

levée.C
es notes sont courantes dans les cantiques, parce qu’elles perm

ettent à la m
étrique de 

la m
usique de s’adapter à la m

étrique naturelle du texte du cantique (voir C
o
u
rs d

e
 d

ire
c
tio

n, p. 28).

Rem
arquez les lignes incurvées reliant certaines des notes de ce cantique. Elles se nom

m
ent 

des
liaisons

et indiquent que les deux notes se chantent sur le m
êm

e m
ot ou la m

êm
e syllabe. 

Apprenez-en davantage sur les liaisons dans le lexique des term
es m

usicaux.
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1. Frappez un battem
ent régulier et dites le nom

 rythm
ique des figures de

note de ce cantique.
2.2

2
Jouez le cantique et chantez le nom

 de chaque touche.
3. C

hantez les paroles tout en jouant le cantique.

C
herchez les signes ( U

) dans ce cantique. O
n les appelle points

d’orgues, et ils vous perm
ettent de tenir les notes un peu plus longtem

ps
que leur valeur norm

ale.
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S
E

C
T

IO
N

 2

C
oncepts et techniques que

vous apprendrez dans la
section 2
1. C

om
m

ent lire les notes sur une portée
m

usicale

2. C
om

m
ent lire les altérations (dièses,

bém
ols et bécarres)

3. C
om

m
ent lire une arm

ure de clé



Les notes de m
usique sont écrites sur une

portée. C
’est ce qui perm

et de savoir quelles
touches jouer, sans m

entionner le nom
 de

chaque touche avec la note. 

U
ne portée est un genre de diagram

m
e

com
portant cinq lignes et quatre interlignes.

E
lle se présente ainsi:

Les notes supérieures au do du m
ilieu sont

placées sur une portée com
m

ençant par la clé
de sol:

Les notes inférieures au do du m
ilieu sont

placées sur une portée com
m

ençant par la clé
de fa:? w

do du m
ilieu

&
do du m

ilieu
w
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w
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w
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w
w

w
? w

w
w

w
ßÍ

clé de sol

clé de fa
m

ain gauche

m
ain droite

w

accolade Pour les instrum
ents à clavier, ces deux portées sont groupées par une accolade, créant un systè-

m
e

ou
portée-double, com

m
e celles que vous voyez ci-dessous. Les notes de la clé de sol se jouent

généralem
ent de la m

ain droite, et les notes de la clé de fa de la m
ain gauche.

N
otes sur les lignes:

N
otes dans les interlignes:



C
haque note de la portée représente une touche blanche du clavier.

E
tant donné que c’est la partie m

oyenne du clavier qui est utilisée le plus
souvent, le systèm

e ne représente que les touches m
oyennes. S

ur le dia-
gram

m
e ci-dessous, chaque note du systèm

e est reliée à la touche qui lui
correspond sur le clavier.

M
aintenant que vous avez fait connaissance avec les clefs de sol et de fa,

vous devrez vous en servir pour déterm
iner quelle m

ain utiliser pour jouer
une note (clef de sol =

 m
ain droite; clef de fa =

 m
ain gauche). Vous ne

devez plus vous servir de la position de la queue de la note pour déterm
iner

quelle m
ain utiliser.

sol
la

si
do

ré
m

i
fa

sol
la

si
do

ré
m

i
fa

sol
la

si
do

ré
m

i
fa

ßÍ?˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
&

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
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C
orrespondance entre les notes de la portée

et les touches blanches du clavier

do
du m

ilieu

M
ain gauche

M
ain droite



M
ém

orisez les sept notes sur les lignes m
ontrées dans le diagram

m
e ci-

dessous. S
ol, ré et la se trouvent respectivem

ent sur la prem
ière ligne, la

troisièm
e ligne et la cinquièm

e ligne de la clé de fa. M
i, si et fa se trouvent

respectivem
ent sur la prem

ière, la troisièm
e et la cinquièm

e ligne de la clé
de sol. Le do du m

ilieu se trouve entre les deux portées, sur une petite ligne
supplém

entaire.

C
achez l’illustration du clavier qui figure ci-dessous, et désignez au hasard

les notes de la portée. Lorsque vous désignez une note, jouez-la sur le clavier.

S
ervez-vous des cartes-notes 3, 7, 11, 13, 20, 24 et 28 pour vous aider à

apprendre ces notes. Regardez chaque carte du côté où figure le dessin de
la note. D

ites le nom
 de la note et jouez-la sur le clavier. Retournez ensuite

la carte pour vérifier.

D
em

andez à quelqu’un de vous m
ontrer les cartes l’une après l’autre

pour vous aider à apprendre à reconnaître rapidem
ent les notes.
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1.
2
3

Entraînez-vous à faire tous les exercices ci-dessous jusqu’à ce que vous les jouiez sans problèm
e.

2.
C

hantez le nom
 de chaque touche en la jouant.

3.
Lorsque vous m

aîtriserez ces exercices, essayez de les jouer sans regarder vos m
ains.



Sur la portée ci-dessous, inscrivez le nom
 de chaque note sur les lignes.

Tirez ensuite un trait la reliant à la touche qui lui correspond, et inscrivez le
nom

 de chaque touche. (Si vous avez besoin d’aide, référez-vous à la page 43.)

Lorsque vous avez term
iné cet exercice, m

ém
orisez les nouvelles notes.

S
ervez-vous des cartes-notes 3, 5, 7, 9, 11, 13, 20, 22, 24, 26 et 28 pour

vous aider. Regardez le côté de la carte qui com
porte la note. D

ites le nom
de la note et jouez-la sur le clavier. Retournez ensuite la carte pour vérifier.

D
em

andez à quelqu’un de vous m
ontrer les cartes l’une après l’autre

pour vous aider à les reconnaître rapidem
ent.
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A
utres notes sur les lignes
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1.
E

ntraînez-vous à faire tous les exercices ci-dessous jusqu’à ce que vous les jouiez sans difficulté.
2.

C
hantez le nom

 de chaque touche en la jouant.
3.

Lorsque vous avez appris ces exercices, essayez de les jouer sans regarder vos m
ains.
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S
ur la portée ci-dessous, notez le nom

 de chaque note dans les inter-
lignes. Tirez ensuite un trait la reliant à la touche qui lui correspond, et ins-
crivez le nom

 de chaque touche. 

Lorsque vous avez term
iné cet exercice, m

ém
orisez les nouvelles notes.

S
ervez-vous des cartes-notes 4, 6, 8, 10, 12, 19, 23, 25 et 27 pour vous

aider. Regardez le côté de la carte qui com
porte la note. D

ites le nom
 de la

note et jouez-la sur le clavier. Retournez ensuite la carte pour vérifier.

D
em

andez à quelqu’un de vous m
ontrer les cartes l’une après l’autre

pour vous aider à les reconnaître rapidem
ent.
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E
ntraînez-vous à faire tous les exercices ci-dessous jusqu’à ce que vous les jouiez sans difficulté.

2.
C

hantez le nom
 de chaque touche en la jouant.

3. Lorsque vous aurez appris ces exercices, essayez de les jouer sans regarder vos m
ains.
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Sur la portée, un «intervalle» est généralem
ent

un déplacem
ent d’une note sur une ligne à la

note dans l’interligne situé juste au-dessus ou
juste au-dessous, ou d’une note dans un inter-
ligne à la note placée sur la ligne juste au-dessus
ou juste au-dessous.

D
ans cette section du cours, un «intervalle»

indique un déplacem
ent d’une touche blanche à

la touche blanche la plus proche, soit à sa droi-
te, soit à sa gauche. (Ignorez les touches noires
en cherchant les «intervalles» et les «sauts.»)

Sur la portée, un «saut» est un déplacem
ent

d’une ligne à la ligne la plus proche au-dessus
ou au-dessous, ou d’un interligne au plus
proche interligne au-dessus ou au-dessous.

D
ans cette section du cours, un «saut»

désigne le déplacem
ent qui «saute» une

touche blanche, soit à gauche, soit à droite,
pour aller à la touche blanche suivante.
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«Intervalles» et «sauts»
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1.
E

ntraînez-vous à faire les exercices ci-dessous jusqu’à ce que vous les
jouiez sans difficulté (les notes en clef de sol se jouent avec la m

ain droi-
te; les notes en clef de fa se jouent avec la m

ain gauche).

2.
C

hantez le nom
 de chaque touche en la jouant.

3.
Lorsque vous m

aîtriserez ces exercices, essayez de les jouer sans regar-
der vos m

ains.
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S
ur la portée ci-dessous, inscrivez le nom

 de chacune des notes. Tirez
ensuite un trait la reliant à la touche qui lui correspond, et inscrivez le nom
de chaque touche.

La note qui com
porte un astérisque (*) est posée sur une ligne supplé-

m
entaire. C

ette petite ligne représente la ligne du do du m
ilieu. C

ette note
et celle qui est exactem

ent au-dessus sont en fait la m
êm

e note (ré).
C

onsultez le lexique des term
es m

usicaux pour en savoir davantage au sujet
des lignes supplém

entaires.

R
évisez ces notes au m

oyen des cartes-notes. Regardez le côté de la
carte qui com

porte la note. D
ites le nom

 de cette note et jouez-la sur le cla-
vier. Retournez ensuite la carte pour vérifier. Passez en revue quatre ou cinq
cartes de suite, puis révisez-en dix de suite. D

em
andez à quelqu’un de vous

m
ontrer les cartes l’une après l’autre pour vous aider à apprendre à les

reconnaître rapidem
ent. Posez les cartes sur une table et dem

andez à quel-
qu’un de vous les désigner au hasard.
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R
évision des notes sur les lignes, des notes dans les

interlignes, des «intervalles» et des «sauts»
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Jouez les notes ci-dessous en disant leur nom
. Puis dem

andez à quelqu’un de désigner les notes au hasard pendant que vous les jouez et dites leur nom
.

S
ans regarder vos m

ains, servez-vous des touches noires qui sont plus hautes pour trouver et jouer les touches blanches 
pour chacune des notes de la portée ci-dessous. D

ites le nom
 de chaque touche au m

om
ent où vous la jouez.

S
ur les portées ci-dessous, dessinez les notes m

anquantes, com
m

e indiqué dans les deux prem
ières m

esures. 
Inscrivez ensuite le nom

 des notes au-dessous de chaque note. E
nsuite, jouez les notes tout en disant leur nom

.
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Les exercices qui suivent vous délieront les doigts et vous aideront à
jouer de façon souple et régulière.

2
4
 D

e la m
ain gauche, répétez tous les jours l’exercice ci-dessous jusqu’à

ce que vous arriviez à le jouer avec souplesse et naturel.
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2
5

D
e la m

ain droite, répétez tous les jours l’exercice ci-dessous, jusqu’à
ce que vous arriviez à le jouer avec souplesse et naturel.
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C
A

N
T
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E
S

 A
 A

PPR
E

N
D

R
E

R
épétez les cantiques suivants jusqu’à ce que vous les sachiez bien.

S
uivez les instructions pour apprendre chaque cantique.
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1.
Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
2.

2
6

Jouez le cantique et chantez le nom
 de chaque touche en la jouant.

3.
C

hantez les paroles tout en jouant.

O
u

i, te
s

c
o
m

m
a

n
d

e
m

e
n

ts



1.
Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
2.

2
7

Jouez le cantique et chantez le nom
 de chaque touche en la jouant.

3.
C

hantez les paroles tout en jouant.
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1.
Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
2.

2
8

Jouez le cantique de la m
ain gauche seulem

ent et chantez le nom
 de chaque touche en la jouant.

3.
C

hantez les paroles tout en jouant.
Les astérisques (*) indiquent quand changer la position de votre m

ain pour suivre les doigtés.
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1.
Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
2.

Jouez le cantique de la m
ain droite seulem

ent et chantez le nom
 de chaque touche en la jouant.

3.
C

hantez les paroles tout en jouant.
Les astérisques (*) indiquent quand changer la position de votre m

ain pour suivre les doigtés.
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1.
Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
2.

2
9

Jouez le cantique de la m
ain gauche seulem

ent et chantez le nom
 de chaque touche en la jouant.

3.
C

hantez les paroles tout en jouant.
Les astérisques (*) indiquent quand changer la position de votre m

ain pour suivre les doigtés.
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1.
F

rappez un battem
ent régulier et dites le nom

 rythm
ique des notes de ce cantique.

2.
Jouez le cantique de la m

ain droite seulem
ent et chantez le nom

 de chaque touche en la jouant.
3.

C
hantez les paroles tout en jouant.

Les astérisques (*) indiquent quand changer la position de votre m
ain pour suivre les doigtés.
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#
(dièse—

la note est élevée)

b
(bém

ol—
la note est abaissée)

n
(bécarre—

la note revient à sa place
norm

ale)

Lorsqu’elles sont placées devant les notes,
sur la portée, les altérations m

odifient les
notes de la façon indiquée à la page suivante.
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Les
altérations

sont des signes de ce genre:



D
IE

S
E

S
Le signe dièse ( #) sigignifie qu’il faut élever

la note en jouant la touche qui se trouve juste
à côté à droite, généralem

ent une touche
noire.

C
om

m
e m

ontré par le diagram
m

e ci-
dessous, lorsqu’un signe dièse est placé
devant un fa sur la portée, il faudra jouer la
touche noire qui se trouve à droite du fa. S

on
nom

 devient alors fa dièse.

B
E

M
O

LS
Le signe bém

ol ( b) signifie qu’il faut
abaisser la note en jouant la touche la plus
proche à sa gauche, généralem

ent une touche
noire.

C
om

m
e m

ontré par le diagram
m

e ci-
dessous, lorsqu’un signe bém

ol est placé
devant un si sur la portée, il faudra jouer la
touche noire qui se trouve à gauche du si.

La m
êm

e touche noire peut-elle être à la
fois un dièse et un bém

ol ? Jouez la dièse et si
bém

ol pour le savoir.

B
E

C
A

R
R

E
S

Le signe bécarre ( n) signifie qu’il faut jouer
la note com

m
e elle est écrite, sans la m

onter
ni la descendre.

Lorsqu’une altération affecte un dièse, un
bém

ol ou un bécarre à une note, il faut la
jouer ainsi pendant toute la m

esure. La barre
de m

esure annule toutes les altérations.
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D
essinez un dièse ( #

) devant chacune des notes qui suivent. T
irez

ensuite un trait allant de chaque note jusqu’à la touche qui lui correspond.
Après avoir tiré les traits jusqu’aux touches, trouvez chacune de ces notes sur

le clavier de votre instrum
ent. D

ites le nom
 de chaque touche en la jouant.

E
tude des dièses

■
■

■
■

■
■

■
■

■

■
■

m
i #
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S
ur les lignes ci-dessous, inscrivez le nom

 des notes avec dièses indiquées par un carré �.

&
œ

œ
œ

œ
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œ
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œ
œ

œ
œ

œ
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do
du m

ilieu

sol #



LE D
IESE: EXER

C
IC

ES Q
U

O
TID

IEN
S

Jouez les exercices qui suivent de façon souple, égale et ferm
e.

S
ouvenez-vous de lever chaque doigt bien haut pour frapper la touche.

Vous devez garder le poignet haut, loin des touches, m
ais à l’horizontale par

rapport à votre avant-bras. A
ugm

entez chaque jour un peu le tem
po.
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M
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C
A

N
T

IQ
U

E
 A

 A
PPR

E
N

D
R

E
R

épétez le cantique suivant jusqu’à ce que vous le sachiez bien.
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1.3
0

Jouez ce cantique de la m
ain gauche seulem

ent.
2. C

hantez les paroles tout en jouant.

G
lo
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 à
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ie

u
, 

n
o
tre

 C
ré

a
te

u
r!
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1. Jouez ce cantique de la m
ain droite seulem

ent.
2. C

hantez les paroles tout en jouant.

G
lo

ire
 à

 D
ie

u
, 

n
o
tre

 C
ré

a
te

u
r!
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D
essinez un bém

ol ( b) devant chacune des notes qui suivent. T
irez

ensuite un trait allant de chaque note jusqu’à la touche qui lui correspond.
Après avoir tiré les traits jusqu’aux touches, trouvez chacune de ces notes

sur le clavier de votre instrum
ent. D

ites le nom
 de chaque touche en la jouant.

E
tude des bém

ols

&
œ

œ
œ

œ
œ

?
œ

œ
œ

œ
œ

œ
ßÍ

b

do
du m

ilieu

sol bS
ur les lignes ci-dessous, inscrivez le nom

 des notes avec bém
ol indiquées par un carré �.

do b
■

■
■

■
■

■
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■

■
■

■

■



LE B
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O
L: EXERC

IC
ES Q

U
O

TID
IEN

S
Jouez les exercices suivants jusqu’à ce que vous les m

aîtrisiez. Jouez de
façon souple, égale et ferm

e. S
ouvenez-vous de lever chaque doigt bien

haut pour frapper la touche. Vous devez garder le poignet haut, loin des
touches, m

ais à l’horizontale par rapport à votre avant-bras. A
ugm

entez
chaque jour un peu le tem

po.
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C
A

N
T

IQ
U

E
 A

 A
PPR

E
N

D
R

E
R

épétez le cantique suivant jusqu’à ce que vous le sachiez bien.

70

ßÍßÍßÍ & 34
O

ui,
tes

com
-

m
an

-
de

-
m

ents
S

ont
doux

à

? 34 œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
˙

œ
œ

œ
œ

1
2

3
4

3
*2

&
no

-
tre

cœ
ur,

T
u

veil
-

les
sur

nous

?
œ

œ
œ

˙
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

2
3

3
3

1
4

*3
5

&
cons

-
tam

-
m

ent,
T

u
cal

-
m

es
no

-
tre

peur!

?
œœ bœ

œ
œ

œ
œ

œ bœ
œœ

œ
˙

1
2

2
3

3
4

4
4

4
5

5
*5

1. Jouez ce cantique de la m
ain gauche seulem

ent.
2. C

hantez les paroles tout en jouant.

O
u

i, te
s

c
o
m

m
a

n
d

e
m

e
n

ts



71

1. Jouez ce cantique de la m
ain droite seulem

ent.
2. C

hantez les paroles tout en jouant.
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L’arm
ure

se trouve au début de la portée
m

usicale. E
lle indique quelles notes doivent être

élevées (dièses) ou abaissées (bém
ols) pendant

toute la durée du cantique. C
eci évite de devoir

placer un dièse ou un bém
ol devant chacune des

notes devant être élevée ou abaissée.

S’il y a un dièse sur la ligne du fa, par exem
ple,

tous les fa devront être joués com
m

e des fa
dièses, à m

oins que l’arm
ure ne change ou qu’un

fa soit précédé d’un bécarre. C
eci concerne tous

les fa, où qu’ils se trouvent sur la portée:

L’arm
ure sera toujours la m

êm
e pour la clé de

sol et la clé de fa :

C
om

plétez l’arm
ure voulue pour «O

ui, tes
com

m
andem

ents» aux pages 70 et 71.

& #34 #œ#œ
? #34 #œ#œ

ßÍ
(  )

(  )

(  )

(  )

& #34 #œ#œ
(  )

(  )
œn

arm
ure

fa bécarre

➡

➡
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L’A
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& #44
? #44

ßÍ 1.

& b b34
? b b 34

ßÍ 2.

& b 44
? b 44

ßÍ 3.

& ## 44
? ## 44

ßÍ 4.

R
éponses : 1. fa  2. si, m

i  3. si  4. fa, do

C
onsidérez chacune des portées ci-dessous. S

ur la ligne placée au-dessous de chaque
portée, inscrivez le nom

 des notes qui devront être jouées avec dièse ou avec bém
ol.
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Jouez les exercices suivants avec chaque m
ain séparém

ent. Jouez-les chaque jour jusqu’à 
ce que vous les sachiez bien, en com

m
ençant lentem

ent et en augm
entant chaque jour un peu 

la vitesse. A
vec de l’entraînem

ent, vos doigts s’habitueront à chaque position des m
ains.
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Jouez les exercices suivants avec chaque m
ain séparém

ent. Jouez-les chaque jour jusqu’à 
ce que vous les sachiez bien. C

om
m

encez lentem
ent et augm

entez chaque jour un peu la vitesse. 
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S
E

C
T

IO
N

 3

C
oncepts et techniques que

vous apprendrez dans la
section 3
1. C

om
m

ent jouer m
ains ensem

ble sur le
clavier

2. C
om

m
ent lire d’autres valeurs de notes

3. C
om

m
ent jouer avec d’autres chiffrages

de m
esure



E
X

E
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E
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U

O
T
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N
S

Vous êtes m
aintenant prêts à jouer les deux m

ains ensem
ble. C

ela vous paraîtra peut-être gênant 
au début, m

ais cela viendra bientôt naturellem
ent si vous travaillez dur et avec patience. Les exercices 

qui suivent ont pour but de vous aider à apprendre cette technique nouvelle.

JO
U

E
R

 M
A

IN
S

 E
N

S
E

M
B

LE

1. Jouez cet exercice lentem
ent et de façon régulière, en l’apprenant

d’abord m
ains séparées.

2. Jouez l’exercice m
ains ensem

ble et augm
entez chaque jour un peu la

vitesse. Les doigtés sont im
portants, suivez-les donc avec soin.

3.
Les astérisques (*) indiquent les barres de reprise.R

épétez les
m

esures situées entre les barres de reprise jusqu’à ce que vous arri-
viez à bien jouer cette section. Passez ensuite à la section suivante.
3
1

Lorsque vous savez chacune des sections, jouez-les sans vous
arrêter, en répétant quatre fois chaque section.
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1.
3
2

Jouez cet exercice lentem
ent et de façon régulière, en l’apprenant d’abord m

ains séparées.
2.  Jouez l’exercice les deux m

ains ensem
ble et augm

entez chaque jour un peu la vitesse. 

1.
3
3

Jouez cet exercice lentem
ent et de façon régulière, en l’apprenant d’abord m

ains séparées.
2.  Jouez l’exercice les deux m

ains ensem
ble et augm

entez chaque jour un peu la vitesse. 

Jouez les exercices des pages 73 et 74 m
ains ensem

ble. Jouez lentem
ent et de façon régulière, 

en augm
entant chaque jour un peu la vitesse.
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C
A

N
T

IQ
U

E
S

 A
 A

PPR
E

N
D

R
E

R
épétez les cantiques suivants jusqu’à ce que vous les sachiez bien. S

uivez les instructions 
pour apprendre chaque cantique. Lorsque vous avez appris ces cantiques, com

m
encez à vous 

en servir pour accom
pagner le chant à la m

aison ou à l’église.

1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des notes de la clef de fa. 
2.

Jouez les notes de la clef de sol et chantez la m
élodie (m

ain droite seulem
ent).

3.
Jouez les notes de la clef de fa (m

ain gauche seulem
ent).

4.
3
4

Jouez le cantique les deux m
ains ensem

ble.

T
o

u
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u
 so

m
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e
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d
e
s m

o
n
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1.
Jouez le cantique m

ains séparées.
2.

3
5

Jouez le cantique m
ains ensem

ble.
3.

C
hantez les paroles tout en jouant.
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1.
Jouez le cantique m

ains séparées.
2.

3
6

Jouez le cantique m
ains ensem

ble.
3.

C
hantez les paroles tout en jouant.
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1.
Jouez le cantique m

ains séparées.
2.

3
7

Jouez le cantique m
ains ensem

ble.
3.

C
hantez les paroles tout en jouant.
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C
roches

La noire ( q
) peut être divisée en deux, ce qui crée deux notes valant un dem

i-tem
ps

chacune. C
es figures de note portent le nom

 de croches. Soit elles ont un petit crochet 
(e

), soit elles sont réunies par un trait horizontal (
). Les croches vont deux fois plus

vite que les noires. E
tudiez le tableau, à droite, pour com

parer les noires et les croches.

D
ans ce cours, le nom

 rythm
ique de deux croches est D

a-na. C
om

m
e indiqué ci-

dessous, dites «D
a» sur le battem

ent et «na» entre les battem
ents (ou à contretem

ps).

3
8

Frappez sur chaque tem
ps, tout en disant le nom

 rythm
ique des figures de note ci-dessous. Les astérisques (*) indiquent les tem

ps.

3
9

D
ites le nom

 rythm
ique des figures de note ci-dessous, tout un frappant la m

esure (frappez sur chaque tem
ps).

œœ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

D
a

-
na

da
-

na
da

-
na

D
a

-
na

da
-

na
da

-
na

D
a

-
na

da
-

na
da

-
na
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C
R

O
C

H
E

S
: E

X
E

R
C

IC
E

S
1.  Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 rythm

ique des figures de
note des exercices ci-dessous.

2.  Jouez les exercices m
ains séparées.

3.
4
0

Jouez les exercices m
ains ensem

ble.
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C
A

N
T

IQ
U

E
S

 A
 A

PPR
E

N
D

R
E

R
épétez les cantiques qui suivent jusqu’à ce que vous les sachiez bien.

S
uivez les instructions pour apprendre chaque cantique. S

uivez égalem
ent

ces instructions pour apprendre «Pour trouver la paix» et «Q
ue l’E

sprit soit 

avec vous», cantiques nº 82 et 65 du m
anuel «

C
a
n

tiq
u
e
s e

n
 v

e
rsio

n
 sim

p
li-

fié
e ». Lorsqu’il faut jouer trois notes en m

êm
e tem

ps, abandonnez pour l’ins-
tant la note du m

ilieu. D
ès que vous connaissez ces cantiques, com

m
encez

à vous en servir pour accom
pagner le chant, à la m

aison et à l’église.
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1. Frappez un battem
ent régulier tout en disant le nom

 rythm
ique des notes de ce cantique. 

2. Jouez le cantique m
ains séparées.

3. Jouez le cantique m
ains ensem

ble.
4. C

hantez les paroles tout en jouant.

D
ie

u
, e

n
te

n
d

s 
m

o
n

te
r n

o
s v

o
ix



1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique. 
2.

Jouez le cantique m
ains séparées.

3.
4
1

Jouez le cantique m
ains ensem

ble.
4.

C
hantez les paroles tout en jouant.

Q
u

a
n

d
 v

ie
n

t l’h
e
u

re
d

e
 se

 q
u

itte
r
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LA
 PE

D
A

LE
 F

O
R

T
E

L’apprentissage de l’utilisation de la pédale
forte est im

portant lorsqu’on apprend à jouer
du piano m

ains ensem
ble. La pédale forte

peut vous aider à jouer d’une façon plus cou-
lante et plus égale. E

lle donne au son une
qualité plus riche et plus fluide.

La pédale forte se trouve au centre du
piano, près du sol. C

’est la pédale de droite et
on s’en sert généralem

ent du pied droit. Posez
le talon sur le sol et pressez la pédale avec la
plante du pied.

Lorsque vous utilisez la pédale forte, lais-
sez-vous guider par votre oreille. Q

uand vous
pressez sur la pédale, les étouffoirs sont écar-
tés des cordes du piano, ce qui leur perm

et
de vibrer plus longtem

ps, jusqu’au m
om

ent

où vous relâchez la pédale. S
i vous pressez

trop longtem
ps sur la pédale pendant que

vous jouez plusieurs notes qui ne vont pas
bien ensem

ble, le son devient brouillé et désa-
gréable. S

i vous ne tenez pas la pédale assez
longtem

ps, le son devient haché. Il est pos-
sible de changer la pédale (en la lâchant puis
en la pressant à nouveau) une fois par m

esure
ou davantage. Il faudra au m

oins la changer
chaque fois que l’harm

onie change, pour évi-
ter de produire un son brouillé et confus.

La règle générale veut qu’on change la
pédale juste après avoir joué un accord.
Pendant que les doigts tiennent les touches
pressées, le pied fait un rapide m

ouvem
ent en

haut, puis en bas, effaçant l’accord précédent
et soutenant l’accord en cours. La pédale
peut m

aintenir le son pendant que les doigts
se préparent à jouer l’accord suivant.

Avec l’entraînem
ent, l’utilisation de la péda-

le forte devient si naturelle que vous y pensez
rarem

ent en jouant. D
es indications de pédale

figurent parfois sur la partition, en dessous de
la ligne de clé de fa, pour préciser quand
appuyer et quand relâcher la pédale.relâcher
presser

m
aintenir

ou

relâcher
presserm

aintenir relâcher
presser



4
2

E
xercez-vous à utiliser la pédale forte en jouant le cantique suivant.

S
uivez les indications de pédale. 4

3
E

nsuite, faites des essais avec la pédale
forte. E

ssayez de la m
aintenir trop longtem

ps ou pas assez. Trouvez le bon
dosage en vous laissant guider par votre oreille.

U
tilisez la pédale forte en jouant les cantiques que vous avez déjà appris.

C
om

m
encez par le cantique de la page 78.

S
i vous le souhaitez, inscrivez les indications de pédale dans ce m

anuel
ou dans votre recueil de cantiques. S

ervez-vous de la pédale forte pendant
toute la fin de ce cours.
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o
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Le point placé à droite d’une note augm
ente la valeur de cette note

d’une m
oitié.

La blanche ( h
) vaut deux tem

ps. S
i vous lui ajoutez un point ( h.), sa

valeur augm
ente d’un tem

ps (la m
oitié de sa valeur originale): elle vaut

donc trois tem
ps .

La noire ( q
) vaut un tem

ps. S
i vous lui ajoutez un point ( q.), sa valeur

augm
ente d’un dem

i-tem
ps (la m

oitié de la note originale): elle vaut donc
un tem

ps et dem
i. L’autre m

oitié de ce tem
ps est généralem

ent représentée
par une croche.

C
om

parez les rythm
es de droite:

4
4
 Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 rythm

ique des figures
de note des exem

ples ci-dessous. Les astérisques (*) indiquent les tem
ps.

N
otes pointées

D
a - ha

na 
da - ha

na

D
a

da 
-

na 
da 

da 
-

na

D
a

da
da

da

j
j

œ .
œœ .

œ
œ

œœœ
œœ

œ
œ

œ
œ

D
a

da
da

ha
na

D
a

da
da

ha
D

a
ha

na
da

da
D

a    -    ha
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
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*
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*
*

*
-

-
-

da    -    ha
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C
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N
T
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U

E
S

 A
 A

PPR
E

N
D

R
E

R
épétez les cantiques qui suivent jusqu’à ce que vous les sachiez bien.

Suivez les instructions pour apprendre chaque cantique. N
’oubliez pas d’utiliser 

la pédale forte en jouant. D
ès que vous connaissez ces cantiques, com

m
en-

cez à vous en servir pour accom
pagner le chant, à la m

aison et à l’église.

1. Frappez un battem
ent régulier tout en disant le nom

 rythm
ique des notes de ce cantique. 

2. Jouez le cantique m
ains séparées.

3.4
5

Jouez le cantique m
ains ensem

ble.
4. C

hantez les paroles tout en jouant.

J
e
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is q
u

e
 m

o
n
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1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique. 
2. 

Jouez le cantique m
ains séparées.

3.
Jouez le cantique m

ains ensem
ble.

4.
C

hantez les paroles tout en jouant.
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1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique. 
2.

Jouez le cantique m
ains séparées.

3.
4
6

Jouez le cantique m
ains ensem

ble.
4.

C
hantez les paroles tout en jouant.
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S
ILE

N
C

E
S

C
om

m
e leur nom

 l’indique, les silences
sont des signes qui indiquent une certaine
durée de silence. Lorsque vous voyez un silen-
ce, ne jouez rien. La m

esure continue, m
ais

elle se com
pose d’un tem

ps ou battem
ent de

silence au lieu d’un son.

La durée des silences est la suivante:

pause
4 tem

ps

dem
i-pause

2 tem
ps

Œ
soupir

1 tem
ps

‰
dem

i-soupir
A

tem
ps

Parfois, une m
ain joue et l’autre a un silen-

ce, parfois les deux m
ains ont chacune un

silence. O
uvrez le recueil de cantiques et cher-

chez-y des silences. N
om

m
ez-les.

Tirez un trait, dans l’exercice ci-dessous,
entre chaque silence et la figure de note cor-
respondant à la m

êm
e valeur.w

‰
h

Œ
qe

Ó ∑ Ó ∑

C
om

plétez les m
esures ci-dessous en ajoutant des silences de façon à obtenir le nom

bre
de tem

ps voulu dans chaque m
esure, selon les indications du chiffrage de m

esure.
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R
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Les cantiques qui suivent vous perm
ettront de travailler les croches, les

notes pointées et les silences. S
uivez les instructions pour apprendre 

chaque cantique, et répétez jusqu’à ce que vous les sachiez bien. S
ervez-

vous de ces cantiques pour accom
pagner le chant à la m

aison et à l’église.
N

’oubliez pas de contrôler l’arm
ure pour voir quels dièses et quels bém

ols
ajouter, et continuez à vous servir de la pédale forte.

1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
(Rem

arquez la liaison entre les deux dernières m
esures. U

ne liaison est une ligne incurvée
qui rattache deux notes. Lorsque deux notes ou plus de m

êm
e hauteur sont liées, addition-

nez leurs valeurs et tenez cette valeur com
m

e s’il n’y avait qu’une seule longue note.)
2.

Jouez le cantique m
ains séparées. 4

7
Jouez le cantique m

ains ensem
ble.

3.
C

hantez les paroles tout en jouant.
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1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
2.

Jouez le cantique m
ains séparées.

3.
4
8

Jouez le cantique m
ains ensem

ble.
4.

C
hantez les paroles tout en jouant.
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1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
2.

Jouez le cantique m
ains séparées.

3.
Jouez le cantique m

ains ensem
ble.

4.
C

hantez les paroles tout en jouant.

J
e
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n
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t d
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ie
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m
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1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
2.

Jouez le cantique m
ains séparées.

3.
Jouez le cantique m

ains ensem
ble.

4.
C

hantez les paroles tout en jouant.
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 d
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Les croches ( ee) peuvent être divisées en deux, ce qui donne des
doubles croches, représentant un quart de tem

ps chacune. O
n reconnaît

ces doubles croches aux deux crochets placés au haut de la queue (xxxx
),

ou à la double barre qui les relie (
). Les doubles croches sont deux

fois plus rapides que les croches. Q
uatre doubles croches (

) sont
égales à une noire ( q

). C
onsultez le tableau à droite pour com

parer les
noires, les croches et les doubles croches.

D
ans ce cours, le nom

 rythm
ique de la double croche est da-ni-na-ni.

4
9

Frappez une fois sur chaque tem
ps tout en disant le nom

 rythm
ique

des figures de note de l’exercice ci-dessous. Les astérisques (*) indiquent
les tem

ps.

œœœœ
œœ

œœ
œ

œ
œ

œ

œœœœœœœœœœœœœœœœ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ

D
a  -

na  
da -

ni  -
na -

ni
da  -

na
da

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

44œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
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*
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*
*

*
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œ
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D
O

U
B
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S

 C
R

O
C

H
E

S
: E

X
E

R
C

IC
E

S
Le fait de com

biner deux ou trois doubles croches, dans un groupe de
quatre notes, crée des rythm

es intéressants, com
m

e dém
ontré à droite.

Le troisièm
e rythm

e, com
portant une croche pointée et une double

croche, est le plus utilisé dans les cantiques. Il donne un m
ouvem

ent bref,
irrégulier et sautillant différent du «da-na» régulier.

D
a

-
ni

-
na

da
-

na
-

ni
da

-
ni

œœœ
œœœœ

œ
œœ

œœœœ
œ .

œ
œœœœ

*
*

*
*

*
*

*
*

D
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-
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-
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da

-
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-
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*

*
*

*
*

*
*
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
44

D
a

-
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da

-
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da

œœœœœ .œœ
œœœœœ .œœ

œœœ .œœœœ .œœ .œœ .œ˙
44

D
a

-
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da
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-
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œ .œœœœ .œœœœ .œœ .œœ .œœ .œ˙œ .œœœœ .œœœœ .œœ .œœ .œœ .œ˙
34 5

0
Frappez un battem

ent régulier et dites le nom
 rythm

ique des figures de note qui suivent. Les astérisques (*) indiquent les tem
ps.

5
1

Frappez un battem
ent régulier et dites le nom

 rythm
ique des figures de note qui suivent.
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C
A

N
T

IQ
U

E
S

 A
A

PPR
E

N
D

R
E

R
épétez les cantiques qui suivent jusqu’à ce

que vous les sachiez bien. Lorsqu’ils sont sus,
com

m
encez à vous en servir pour accom

pa-
gner le chant à la m

aison et à l’église.

Lorsque vous aurez appris les cantiques des
pages 102 à 108 de ce m

anuel, apprenez les
cantiques suivants dans le recueil C

a
n

tiq
u

e
s

e
n

 v
e
rsio

n
 sim

p
lifié

e.

«Il est une colline au loin» (p. 51)
«A

pprends-m
oi à m

archer dans la clarté»
(p. 83)

«G
loire à D

ieu, notre C
réateur!» ( p. 13)

«Le S
aint-E

sprit a tém
oigné» (p. 37)

«A
ide-m

oi lorsque j’enseigne» (p. 73)
«Pour trouver la paix» (p. 82)
«O

h! quel am
our» (p. 48)

«A
 toi, D

ieu, notre Père» (p. 46)

E
n apprenant ces cantiques, vous pouvez

parfaitem
ent ignorer la note du m

ilieu, lorsqu’il
faut jouer trois notes en m

êm
e tem

ps.

1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
2.

Jouez le cantique m
ains séparées.

3.
5
2

Jouez le cantique m
ains ensem

ble.
4.

C
hantez les paroles tout en jouant.
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1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
2.

Jouez le cantique m
ains séparées.

3.
Jouez le cantique m

ains ensem
ble.

4.
C

hantez les paroles tout en jouant.
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1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
2.

Jouez le cantique m
ains séparées (rem

arquez que ce cantique change de chiffrage de m
esure).

3.
5
3

Jouez le cantique m
ains ensem

ble.
4.

C
hantez les paroles tout en jouant.
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 d
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1.
Frappez un battem

ent régulier tout en disant le nom
 rythm

ique des notes de ce cantique.
2.

Jouez le cantique m
ains séparées.

3.
Jouez le cantique m

ains ensem
ble.

4.
C

hantez les paroles tout en jouant.
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Vous avez appris que la noire ( q
) peut se diviser en deux (ce qui crée deux

croches) et une fois encore en deux (ce qui crée quatre doubles croches). Le
triolet (

) est un groupe de figures de note qui divisent la noire en trois. Le
triolet est toujours indiqué par un petit chiffre trois ( £

) placé au-dessus ou au-
dessous des trois notes. C

es trois figures de note ensem
ble valent un tem

ps.

D
ans ce cours, le nom

 rythm
ique du triolet est «tri-o-let». Les notes du

triolet peuvent être com
binées, pour form

er des m
odèles com

m
e ceux indi-

qués à droite.

Les deux prem
ières m

esures de l’exem
ple ci-dessous se com

ptent ainsi:
un, deux, trois, quatre, tri-o-let, deux, tri-o-let, quatre. Frappez les rythm

es
qui suivent:

C
A

N
T

IQ
U

E
 A

 A
PPR

E
N

D
R

E
5
4

A
pprenez «O

 m
on Père» dans le m

anuel C
a

n
tiq

u
e
s e

n
 v

e
rsio

n
 sim

-

p
lifié

e
(p. 74). D

ites ou frappez les rythm
es avant de les jouer sur le clavier.

œœœ
œ

œ
œœœœœœ

£
£

œ
œ jœ jœ

£
£

44œœœœ
œ

œœœ
œ

œœ
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

œœœ £
œœœ £

œœœ £
œœœ £œœœ £

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

34œœœœ
œ

œœœ˙
œœœœ.

œ jœœœ˙
£

£
£

£

Triolets



110 M
esure à ^

Vous savez déjà que le chiffre supérieur, dans le chiffrage de m
esure,

indique le nom
bre de tem

ps par m
esure. Le chiffre inférieur indique la figu-

re de note qui donne l’unité de tem
ps. 

Jusqu’ici, vous avez appris à jouer des cantiques dans lesquels la noire 
(q

) est l’unité de tem
ps. D

ans les cantiques écrits avec une m
esure à ^,

c’est la croche ( e
) qui est l’unité de tem

ps. D
ans la m

esure à ^, il y a donc
6 croches (ou l’équivalent) par m

esure.

D
ans les m

esures à $,#
et@, les croches sont groupées par deux (

) ou
par quatre (

). D
ans la m

esure à ^,les croches sont groupées par trois
(

). Les trois notes peuvent être ajoutées ou divisées, com
m

e vous l’avez
déjà appris, m

ais le résultat doit toujours égaler six tem
ps (six croches) par

m
esure.

Etudiez le tableau ci-dessous pour apprendre les valeurs de notes et les nom
s

rythm
iques de la m

esure à ^. Etudiez ensuite les exem
ples du bas de la page.

œœœ
œœœœ

œœ

68
œœœœœœ

œœœœœœ
œœœœœœ

œœœœœœ
j

j
j

j
œ

œœ
œ

œ.
œ.

œ.
œœœ.

œœ
œœœœœœœœ

68œœœœœœœ.œ.œœœœœœ˙.
œœœœœœœœ jœœ jœœœœœ j˙.

œœ jœ œ jœ œ jœ œ jœ.œœœ.œœ˙.
œœ jœ œœœ.œ.œ.œœœ.œœ˙.

VA
LE

U
R

S
 D

E
 N

O
T

E
S

 E
T

 N
O

M
S

 R
YT

H
M

IQ
U

E
S

 A
 ^

F
igure de note

N
om

bre de tem
ps

N
ote

N
om

 rythm
ique

C
roche

1
e

la

N
oire

2
q

la-ha

N
oire pointée

3
q.

la-ha-ha

B
lanche pointée

6
h.

la-ha-ha-ha-ha-ha

D
ouble croche

A
x

ki

C
roche pointée, 

1A
,A

e.x
la-ki

double croche

AU
T

R
E

S
 C

H
IF

F
R

AG
E

S
 D

E
 M

E
S

U
R

E

5
6

Frappez le rythm
e de «Peut-être n’est-ce pas sur les m

onts» (C
a

n
tiq

u
e
s,nº 174).

5
5

Frappez les rythm
es suivants:
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U
n autre chiffrage de m

esure qui com
porte six tem

ps par m
esure est la

m
esure à %. L’unité de tem

ps est constituée par la noire (com
m

e indiqué
par le quatre du chiffre inférieur). Les notes de chaque m

esure doivent éga-
ler la valeur de six noires. E

tudiez les exem
ples ci-dessous :

C
A

N
T

IQ
U

E
S

 A
 A

PPR
E

N
D

R
E

A
pprenez les cantiques suivants, tirés des C

a
n

tiq
u

e
s e

n
 v

e
rsio

n
 sim

p
li-

fié
e. Les deux prem

iers sont écrits à ^, et «D
ouce nuit» est à %. D

ites ou
frappez les rythm

es avant de les jouer au clavier. D
ès que vous savez ces

cantiques, utilisez-les pour accom
pagner le chant à la m

aison et à l’église.

5
7

«A
im

ez vos frères», p. 80
5
8
 «Venez à Jésus! Il vous appelle», p. 31

5
9

«D
ouce nuit! S

ainte nuit !», p. 60

Il existe d’autres m
esures utilisant la croche com

m
e unité de m

esure, par
exem

ple
(

et)
.

M
esure à %

64 œœœœœœ
œœœœœœœœœœœœ

œœœœœœ
˙ .

œ j
œ j

œœœœœœœœ
˙ .

˙
œ˙

œ
œ

œ
œ .

œ .
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S
E

C
T

IO
N

 4

C
oncepts et techniques que

vous apprendrez dans la
section 4

1. C
om

m
ent jouer les cantiques à trois

voix
2. C

om
m

ent utiliser le recueil de
cantiques norm

al 
3. C

om
m

ent jouer les cantiques à
quatre voix du recueil de cantiques
norm

al
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La plupart des cantiques dans le recueil
C

a
n

tiq
u

e
s e

n
 v

e
rsio

n
 sim

p
lifié

e
sont écrits à

deux ou trois voix, au lieu de quatre, com
m

e on
les trouve dans le recueil de cantiques norm

al.
D

ans ces versions sim
plifiées, il y a toujours

une partie de soprano et une partie de basse,
m

ais la voix m
édiane, quand elle est présente,

peut passer de l’alto au ténor, ou de la clef de
sol à la clef de fa. C

es cantiques sim
plifiés sont

prévus pour accom
pagner le chant à l’unisson,

m
ais ils perm

ettent égalem
ent de chanter diffé-

rentes voix.

A
 la page 87 des

C
a
n
tiq

u
e
s e

n
 v

e
rsio

n
 sim

-

p
lifié

e, vous trouverez une liste de cantiques,
groupés selon leur degré de difficulté.

C
A

N
T

IQ
U

E
S

 A
 T

R
O

IS
 VO

IX

E
X

E
R

C
IC

E
S

 Q
U

O
T

ID
IE

N
S

E
tant donné que la plupart des cantiques du recueil C

a
n

tiq
u

e
s e

n

v
e
rsio

n
 sim

p
lifié

e
sont écrits pour deux ou trois voix, il vous faudra

généralem
ent jouer deux notes avec une m

ain et la troisièm
e avec

l’autre.
6

0
Pour vous aider à vous préparer à jouer deux notes de la

m
êm

e m
ain, répétez les exercices suivants, chaque m

ain séparém
ent.

Jouez lentem
ent au début, puis augm

entez la vitesse selon vos possi-
bilités. Jouez toujours de façon souple et régulière.

1
31

41
51

52
53

42
31

5
35

25
15

14
13

24
35

& 44œ ˙ ..˙
œ ˙..˙

œ ˙̇
˙̇

˙ ..˙
œœ ˙ ..˙

? 44 œ ˙..˙
œ ˙ ..˙

œ ˙̇
˙̇

˙..˙
œœ ˙..˙

& 44œ œ œœ œ œ œœ œœœœ œœ˙
˙̇ ˙̇ ˙ ..˙ Œ˙̇˙̇˙ ..˙

{
1.

2.

? 44 œ œ œœ œ œ œœ œœœœ œœ˙
˙̇ ˙̇ ˙..˙Œ ˙̇˙̇˙..˙

{
2.

1
31

3
53

31
42

5
35

3
13

35
24

13

1.

53
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U
tilisation du

recueil de
cantiques

Le pas suivant, pour devenir accom
pagna-

teur à l’E
glise, consiste à jouer les cantiques à

quatre voix tirés du recueil de cantiques. La
transition entre les cantiques à trois voix et
ceux à quatre voix ne devrait pas être trop diffi-
cile, m

ais elle vous dem
andera beaucoup de

patience et d’exercice.

Pour apprendre un nouveau cantique, ser-
vez-vous des techniques d’étude que vous avez
apprises dans ce cours. T

out d’abord, étudiez
la m

usique, en cherchant les rythm
es difficiles

ou inhabituels. D
ites ou frappez les rythm

es
jusqu’à ce que vous les connaissiez bien.
A

pprenez m
ains séparées, en m

arquant sur la
page les doigtés des passages difficiles. Jouez
d’abord lentem

ent, puis augm
entez la vitesse

un peu chaque jour, jusqu’à ce qu’elle soit
adaptée au caractère du cantique.

Pour vous aider à dém
arrer, voici la liste de

quelques cantiques à quatre voix choisis parm
i

les plus faciles du recueil de cantiques:

«Vivons ce bonheur» (nº 3)

«S
auveur d’Israël» (nº 5)

«S
eigneur, m

erci pour le prophète» (nº 10)

«Viens et suis-m
oi!» (nº 61)

«O
ui, tes com

m
andem

ents» (nº 66)

«A
h, douce est l’heure de prier» (nº 77)

«Q
ue l’E

sprit soit avec nous» (nº 78)

«D
ouce est la tâche, ô D

ieu, m
on roi» 

(nº 84)

«D
ieu soit avec toi jusqu’au revoir» (nº 89)

«M
erveilleux l’am

our» (nº 117)

«F
ais ton devoir, voici la lum

ière» (nº 153)

«Pour trouver la paix» (nº 194)

«A
pprends-m

oi à m
archer dans la clarté» 

(nº 195)

C
A

N
T

IQ
U

E
S

 A
 Q

U
AT

R
E

 VO
IX
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Le recueil de cantiques offre de nom
breuses indications im

portantes avec
lesquelles il sera bon de vous fam

iliariser. En voici quelques-unes, énum
érées

ci-dessous et signalées par un num
éro correspondant sur le cantique de droite.

1.
Le titre du cantique.

2.
Le num

éro du cantique. Il vaut m
ieux désigner les cantiques par leur

num
éro que par le num

éro de la page où ils se trouvent.

3.
L’indication de caractère, ou notation d’expression, qui suggère
l’esprit ou le clim

at général du cantique.

4.
L’indication m

étronom
ique, qui suggère un tem

po général pour le
cantique (nom

bre de tem
ps ou battem

ents par m
inute). D

ans ce cas,
q

=
84–96 nous indique qu’on peut jouer entre 84 et 96 noires en

soixante secondes, soit environ trois noires toutes les deux secondes.

5.
La clef de sol ( &

) et la clef de fa ( ?
). E

lles sont placées sur deux
portées de cinq lignes. 

6.
L’arm

ure, qui indique dans quelle tonalité le cantique est écrit. N
ous

savons ainsi com
bien le cantique a de dièses ou de bém

ols.

7.
Le chiffrage de m

esure (voir p. 13).

8.
Les crochets d’introduction, qui proposent au pianiste ou à l’organiste
une bonne introduction.

9.
Le texte du cantique. C

elui-ci com
porte 6 strophes.

10.
Les strophes supplém

entaires. Il ne faut pas les oublier lorsqu’on
chante les cantiques.

11. L’auteur du texte.

12. Le com
positeur ou la source m

usicale.

13.
D

es E
critures suggérées auxquelles le cantique peut renvoyer. E

tudiez
ces E

critures afin de m
ieux com

prendre les cantiques.

Pour obtenir davantage de renseignem
ents au sujet de l’utilisation du recueil

de cantiques, consultez-en les pages 245 à 253. Vous trouverez notam
m

ent, en
page 252, quelques conseils destinés aux pianistes et organistes débutants.

1112

10

13

8
8

8

5

9

8
7

6
5

3
4

1

84

& #34œœ
œœ œœ

˙̇
œœ ˙̇

#œœ
˙ ..˙

œ œœ œœ
œ

1. D
ouce 

est
la

tâche,
ô

D
ieu,

m
on

roi,
D

e
te

lou
-

2. D
oux

est
le

jour
d

e
ton

sab
-

bat!
E

n
ton

hon
-

3. M
on

coeur
tri

-
om

phe
en

m
on

Sei
-

gneur,
E

t
te

bé
-

4. O
ui,

je
se

-
rai

vic
-

to
-

ri
-

eux
E

t
lou

-
e

-

? #34 œœ
œœ œœ

˙̇
œœ ˙

œœ
˙ ..˙

œœ œœ œœ
˙

=
 84

-96
q

[ A
vec ferveur

& #˙̇
œœ

˙̇
œœ

˙..˙
œœ œœ œœ

˙̇
œœ

er,
chan

-
tant

m
a

foi,
D

e
t’a

-
d

o
-

rer
d

ès
neur

que
m

on
cœ

ur
bat!

Plus
d

e
sou

-
cis

pour
nit,

m
on

C
ré

-
a

-
teur.

Par
tes

con
-

seils
je

rai
ton

nom
aux

cieux,
V

i
-

vant
à

toute
é

-

? # ˙̇
œœ

˙
œœ

˙ ..˙
œœ œœ œœ

˙
œ

˙
˙

nœ

]

& #œ œ œœ ˙ ..˙
œœ

œœ œœ
˙̇

œœ œœ œœ œœ
˙ ..˙

˙le
m

a
-

tin
E

t
quand

d
u

jour
c’est

le
d

é
-

clin.
m

’é
-

ga
-

rer,
M

on
âm

e
est

prête
à

t’a
-

d
o

-
rer.

suis
gui

-
d

é
E

t
ton

sou
-

tien
m

’est
ac

-
cor

-
d

é.
ter

-
ni

-
té,

Par
-

ta
-

geant
ta

fé
-

li
-

ci
-

té.

? # œœ œœ œœ ˙..˙
œœ

œœ œœ
˙̇

œœ œœ œœ œ œ˙..˙
œ

[
]

D
ouce est la tâche, ô D

ieu, m
on roi

5.  D
u vil péché, m

on ennem
i,

     L
à je serai bien à l’abri.

     L
a lutte en m

oi ne sera plus,
     E

nfin Satan sera vaincu.

6.  Je recevrai, là-haut, enfin,
     D

e m
es efforts, le prix d

ivin.
     C

ar le pouvoir vient d
e la foi

     D
ans cette éternité d

e joie.

D
’après le texte anglais d’Isaac W

atts, 1674
–1748

M
usique de John J. M

cC
lellan, 1874

–1925
P

saum
es 92:1–5
E

nos 1:27

2
Indications du recueil 

de cantiques
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E
X

E
R

C
IC

E
S

 Q
U

O
T

ID
IE

N
S

Les exercices qui suivent vous prépareront à jouer les cantiques tirés du
m

anuel
C

a
n

tiq
u

e
s e

n
 v

e
rsio

n
 sim

p
lifié

e, du recueil H
y
m

n
s: S

im
p
lifie

d

A
c
c
o
m

p
a

n
im

e
n

ts
(existe en anglais seulem

ent) et du recueil de cantiques
norm

al.

6
1

Jouez d’abord lentem
ent les exercices qui suivent; augm

entez
ensuite la vitesse selon vos possibilités. Jouez toujours de façon souple et
régulière.

& 44w
œœœ œ w

œœœ œ w
w

œœœ œ w
œ œ œœw

œ œ œœw
w

œ œ œœw
œ œ œœ

1
2

3
2

1

5
4

3
4

5
5

& œœœ œ w
w

œœœ œ w
œœœ œ w

ww
w

w
œ œ œœw

œ œ œœw
w

1

5

? 44 w
œœœ œ w

œœœ œ w
w

œœœ œ w
œ œ œœw

œ œ œœw
w

œ œ œœw
œ œ œœ

1
2

3
2

1

5
4

3
4

5
5

1

? œœœ œ w
w

œœœ œ w
œœœ œ w

ww
w

w
œ œ œœw

œ œ œœw
w

1

1
1

M
ain droite

M
ain gauche
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6
2

Jouez d’abord lentem
ent les exercices qui suivent; augm

entez
ensuite la vitesse selon vos possibilités. Jouez toujours de façon souple et
régulière.& 34œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙..˙

& 34 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ ..˙

? 34 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙..˙

? 34 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ ..˙

51
42

31
51

31
42

51
31

15
24

13
15

13
24

15
13

M
ain droite

M
ain gauche
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6
3

Jouez d’abord lentem
ent les exercices qui suivent; augm

entez
ensuite la vitesse selon vos possibilités. Jouez toujours de façon souple et
régulière.& 44œœ jœœ œœ œœ œœ œ ..œ œœ jœœ œœ œœ œœ œ..œ œœ jœœ œœ œœ œœ œ ..œ œœ jœœ œœ œœ œœ œ..œ œœ j

& œœ œœ œœ œœ œ ..œ œœ jœœ œœ œœ œœ œ..œ œœ jœœ œœ œœ œœ œ ..œ œœ jœœ œœ œœ œœ œ..œ œœ jœœ œœ œœ œœ œ ..œ

? 44 œœJ œœ œœ œœ œœ œ..œ œœJ œœ œœ œœ œœ œ ..œ œœJ œœ œœ œœ œœ œ..œ œœJ œœ œœ œœ œœ œ ..œ œœ j

? œœ œœ œœ œœ œ..œ œœ jœœ œœ œœ œœ œ ..œ œœ jœœ œœ œœ œœ œ..œ œœJ œœ œœ œœ œœ œ ..œ œœJ œœ œœ œœ œœ œœ

21
31

42
53

42
31

21
31

31
42

31

12
13

24
35

24
13

12
13

13
24

13
..

M
ain droite

M
ain gauche
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6
4

Jouez d’abord lentem
ent les exercices qui suivent; augm

entez ensuite la vitesse selon vos possibilités. Jouez toujours de façon souple et régulière.

& 34 œœ œœ œœ ˙ ..˙
œœ œœ œœ ˙..˙

œœ œœ œœ ˙ ..˙
œœ œœ œœ ˙..˙

? 34 ˙.
˙.

˙ .
˙ .

˙.
˙.

˙.
˙ .

& œœ œœ œœ ˙ ..˙
œœ œœ œœ ˙..˙

œœ œœ œœ ˙ ..˙
œœ œœ œœ ˙..˙

? ˙ .
˙ .

˙.
˙.

˙ .
˙ .

˙.
˙.

&˙ .
˙.

˙.
˙ .

˙ .
˙.

˙.
˙ .

? œœ œœ œœ ˙..˙
œœ œœ œœ ˙ ..˙

œœ œœ œœ ˙..˙
œœ œœ œœ ˙ ..˙

& ˙ .
˙.

˙.
˙ .

˙ .
˙.

˙.
˙ .

? œœ œœ œœ ˙..˙
œœ œœ œœ ˙ ..˙

œœ œœ œœ ˙..˙
œœ œœ œœ ˙.

13
14

25
14

13
2

25
14

13
14

31
41

52
41

52
41

31

ßÍßÍßÍßÍ

4152
52
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S
E

C
T

IO
N

 5

D
irectives pour les instructeurs

p. 122
T

echniques du clavier
p. 129

A
ccom

pagner par 
accords chiffrés

p. 129
C

hoisir les doigtés
p. 133

U
tilisation de l’orgue ou du
clavier électronique

p. 134
Lexique des term

es m
usicaux

p. 142
C

ertificat
p. 155

Pense-bête
3e page de couverture
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Le but du cours de base de m
usique est

double. Prem
ièrem

ent, aider les élèves à
apprendre les techniques de base de la
m

usique. Ensuite, les préparer à enseigner ces
techniques à d’autres. Les élèves peuvent se
servir du m

anuel et du m
atériel d’accom

pagne-
m

ent pour apprendre par eux-m
êm

es, m
ais ils

progressent généralem
ent plus vite lorsqu’un

instructeur leur dém
ontre les techniques,

répond à leurs questions et les encourage.

Toute personne qui suit ce cours se doit
d’accepter de l’enseigner à autrui. Si tous les élèves
deviennent à leur tour instructeurs, nous aurons
rapidem

ent de nom
breux m

usiciens doués,
capables de servir au foyer, à l’église et ailleurs.

C
es directives expliquent com

m
ent m

ettre
sur pied des program

m
es de cours de base de

m
usique. E

lles fournissent égalem
ent de la

docum
entation pour aider les instructeurs à

présenter le cours soit à des élèves individuels,
soit en classe.

C
O

M
M

E
N

T
 O

R
G

A
N

IS
E

R
LE

 C
O

U
R

S
 D

E
 B

A
S

E
 D

E
M

U
S

IQ
U

E
D

ans les pieux
Le cours de base de m

usique peut être
enseigné dans les pieux, les paroisses ou les
branches, sous la direction des dirigeants de
prêtrise de pieu (voir le tableau «O

rganisation
de la m

usique dans les pieux et paroisses»). Le
président de m

usique de pieu peut organiser
et enseigner le cours, m

ais il peut égalem
ent

déléguer ces responsabilités. Les classes de
pieu peuvent être com

posées de représentants
de paroisses qui, à leur tour, pourront ensei-
gner ce cours aux m

em
bres de leur paroisse.

D
ans les paroisses et les branches
Le président de m

usique de paroisse doit
veiller à ce que les m

em
bres de sa paroisse qui

s’y intéressent puissent recevoir cette form
ation

m
usicale. Sous la direction de l’épiscopat, le

président de m
usique de paroisse peut organi-

ser et enseigner le cours de base de m
usique,

m
ais il peut aussi déléguer ces responsabilités.

D
ans les régions ou l’E

glise est en
cours d’im

plantation
D

ans les régions où l’E
glise est ou l’E

glise
est en cours d’im

plantation, chaque unité
peut organiser son propre cours. O

n pourra
par exem

ple assurer une form
ation individuel-

le, ou utiliser ce cours dans les foyers. D
es

m
em

bres capables pourront être appelés

D
IR

E
C

T
IVE

S
 PO

U
R

 LE
S

 IN
S

T
R

U
C

T
E

U
R

S

Présidence de pieu

C
onsultant de m

usique de pieu (M
em

bre du grand conseil)
Président de m

usique de pieu

Président de m
usique de 

paroisse

E
piscopat

C
onsultant de m

usique de paroisse (M
em

bre de l’épiscopat)

D
irecteurs de m

usique, organistes et pianistes de paroisse

E
lèves du cours de base de m

usique

Instructeur du cours de base de m
usique

O
R

G
A

N
IS

AT
IO

N
 D

E
 LA

 M
U

S
IQ

U
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com
m

e spécialistes de la m
usique afin de

coordonner le program
m

e du cours de base
de m

usique.

A
u foyer
Les fam

illes peuvent, de leur propre initiati-
ve, se servir du cours de base de m

usique au
foyer. C

e cours peut être utilisé avec succès au
foyer, m

êm
e par des parents n’ayant que peu

de notions m
usicales.

D
IR

E
C

T
IVE

S
 D

E
 B

A
S

E
S

uivez ces directives fondam
entales lorsque

vous m
ettez sur pied un program

m
e de cours

de base de m
usique, que vous viviez dans un

pieu, une paroisse ou une région où l’E
glise

est en cours d’im
plantation, 

1.
L’organisation doit rester sim

ple. A
gissez

avec l’aide des dirigeants de prêtrise
locaux. S

ervez-vous de l’organisation de
la prêtrise et des auxiliaires.

2.
S

i c’est possible, com
m

encez par donner
le cours au niveau du pieu à des repré-
sentants de chaque paroisse. C

es repré-
sentants pourront ensuite devenir
instructeurs dans leur propre paroisse.

3.
Soyez souple. Adaptez votre program

m
e

aux besoins particuliers des m
em

bres. Il
est possible que certaines unités de
l’Eglise aient envie d’un program

m
e m

usi-
cal com

plet, avec de grandes classes, des
cours hebdom

adaires et un im
portant

engagem
ent en tem

ps et en m
oyens.

D
’autres unités choisiront peut-être un

program
m

e plus sim
ple, avec m

oins
d’élèves, m

oins de cours et davantage
d’enseignem

ent et d’étude individuels.

4.
Le cours de base de m

usique doit s’adap-
ter aux besoins des gens, et non l’inverse.
Les program

m
es de m

usique peuvent
aider les gens à développer leurs talents et
à découvrir de nouvelles façons de servir.

A
 L’IN

S
T

R
U

C
T

E
U

R: 
PA

R
 O

U
 C

O
M

M
E

N
C

E
R

E
nseigner le cours de base de m

usique est
une expérience enthousiasm

ante. S
i vous

n’avez encore jam
ais enseigné de techniques

m
usicales, vous découvrirez bientôt la joie

d’aider les autres à développer leurs talents.

A
vant de donner ce cours, vous devrez bien

connaître son m
atériel (voir liste com

plète en
page 1). Pour enseigner, vous vous servirez du
m

êm
e m

atériel que les élèves. F
am

iliarisez-
vous donc avec chacun des m

anuels de cours
et chacune des cassettes audio, et notez les
notions présentées, ainsi que leur ordre et la
façon de les présenter.

Lorsque vous donnez le cours de base de
m

usique, m
ieux vaut com

m
encer par le C

ours
de direction. Les techniques présentées dans le
C

ours de direction offrent le fondem
ent de celles

du C
ours de clavier. Toute le m

onde, m
êm

e les
élèves qui savent déjà diriger la m

usique, devra
réviser le C

ours de direction et écouter la casset-
te avant de passer au cours de clavier.

D
ès que vous aurez une vue d’ensem

ble du
m

atériel, vous serez prêt à com
m

encer à élabo-
rer le schém

a précis des leçons. Si vous vous
donnez la peine de préparer ce schém

a par
écrit, vous serez plus sûr de vous, au m

om
ent

de présenter la leçon, et cela vous sera utile la

prochaine fois que vous donnerez ce cours. C
e

schém
a peut être très général—

il pourrait sim
-

plem
ent s’agir d’une liste des num

éros des
pages que vous avez décidé d’aborder. Il peut
aussi être extrêm

em
ent précis, et com

porter la
liste des principes à enseigner, avec les activités
et les tâches que vous voulez utiliser. Servez-
vous du cadre préparé à la page 128.

Il se peut que vos élèves aient besoin de
davantage de tem

ps—
ou au contraire de m

oins
de tem

ps—
que prévu pour apprendre les prin-

cipes que vous leur enseignez: ne préparez donc
pas trop de leçons à l’avance. La quantité de
sujets que vous réussirez à aborder à chaque
leçon dépendra des possibilités de vos élèves.

Le cours de base de m
usique enseigne,

d’une façon sim
ple, tous les principes et toutes

les techniques nécessaires pour diriger et jouer
la m

usique de l’Eglise. Il n’est pas nécessaire
d’avoir recours à de la docum

entation supplé-
m

entaire, qui risquerait de vous com
pliquer les

choses, ou de restreindre votre disponibilité
pour vos élèves. Préparez vos leçons de façon à
pouvoir être sim

ple et direct, en suivant, dans la
m

esure du possible, l’ordre dans lequel la docu-
m

entation du cours a été préparée.

AC
T

IVIT
É

S
 E

N
 C

LA
S

S
E

E
n classe, vos activités consistent à ensei-

gner les principes de base de la m
usique, à

aider les élèves à acquérir des techniques et à
leur donner du travail à faire chez eux.

E
nseignem

ent des principes de la
m

usique
C

e cours fournit des explications sim
ples

sur les principes de base de la m
usique. Pour
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bien les enseigner, étudiez chaque principe
avec soin, et cherchez son enchaînem

ent avec
les principes qui précèdent et avec ceux qui
suivent. T

rouvez le m
oyen de vous servir du

tableau noir ou d’autres aides visuelles.
R

éfléchissez à des façons de clarifier les prin-
cipes, en m

ontrant com
m

ent ils s’appliquent à
ce que les élèves savent déjà.

Evitez de consacrer une grande partie de la
leçon à parler des principes de la m

usique.
Enseignez le principe de la façon la plus claire et
la plus rapide possible, puis m

ettez-le en pra-
tique avec les élèves. S’ils n’ont pas bien com

-
pris, vous le verrez tout de suite. Il sera alors plus
facile de clarifier les choses à ce m

om
ent-là.

M
ise en pratique des techniques

m
usicales
Presque tous les principes décrits dans les

cours de direction et de clavier sont accom
pa-

gnés de tâches pratiques. Votre travail pourra
se borner à apprendre aux élèves à m

ettre en
pratique les techniques m

usicales, en les
observant et les aidant lorsque c’est nécessaire,
et en leur faisant répéter leurs tâches s’il le faut.

Vous trouverez en page 15 un exem
ple

typique de tâche. E
lle consiste à écouter de la

m
usique et (1) à trouver le battem

ent de la
m

usique, (2) à déterm
iner le tem

po, (3) à frap-
per des m

ains avec le battem
ent, (4) à com

p-
ter le battem

ent et (5) à déterm
iner la m

esure. 

Apportez de la m
usique pour aider les élèves à

accom
plir cette tâche. Vous souhaiterez peut-

être leur fournir plusieurs exem
ples de m

usique
représentant des tem

pos divers. Si les élèves ren-
contrent des difficultés dans une tâche, il vous 

faudra peut-être faire de nouvelles dém
onstra-

tions, ou les aider de toutes les façons possibles.
Encouragez les élèves à continuer à s’entraîner,
jusqu’à ce qu’ils m

aîtrisent chaque technique.

En étudiant la docum
entation des cours et en

préparant vos schém
as de leçons, m

ettez l’accent
sur ces tâches pratiques. Elles devront occuper la
plus grande partie du tem

ps de la leçon.

T
âches à faire chez soi
Pour acquérir des techniques m

usicales, les
élèves devront étudier et s’entraîner chez eux. A
la fin de chaque classe, révisez la docum

entation
du jour et confiez-leur du travail à faire chez eux.
Encouragez-les à s’entraîner au m

oins une
dem

i-heure par jour. Les élèves du cours de cla-
vier peuvent utiliser un piano, un clavier électro-
nique, ou encore le clavier en carton pour
répéter chez eux. Les élèves du cours de direc-
tion devront se servir de la cassette et répéter
devant un m

iroir. Faites-leur bien com
prendre

que plus ils s’entraînent, plus vite ils apprennent.

Les tâches à faire chez soi peuvent être celles
m

entionnées dans les m
anuels. M

ais vous pou-
vez égalem

ent en créer d’autres, pour aider un
élève à travailler un point faible. Essayez de
donner assez de travail pour que les élèves pro-
gressent, m

ais pas trop, de peur qu’ils n’arrivent
pas à le finir. Pensez égalem

ent à donner des
tâches variées afin de ne pas les lasser.

C
ontrôlez toujours les tâches données. A

u
début de chaque classe, révisez les principes
appris lors de la classe précédente, et dem

an-
dez aux élèves de dém

ontrer les techniques
qu’ils ont répétées à dom

icile.

M
E

T
H

O
D
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D
’E

N
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N
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M
E

N
T

E
F

F
IC

AC
E

S
1.

Poussez les élèves à s’engager de façon
active. Les techniques m

usicales sont
d’ordre physique: les élèves les m

aîtrise-
ront donc m

ieux par l’entraînem
ent phy-

sique. Il ne suffit pas de voir et d’entendre.
Il faut toucher, faire, ressentir et bouger.

La m
éthode d’enseignem

ent suivante, en
cinq points, vous aidera à im

pliquer physi-
quem

ent vos élèves dans le processus de
l’apprentissage. S

ervez-vous de ces points
et adaptez-les à chaque nouvelle tech-
nique ou principe que vous enseignez.

L’IN
S

T
R

U
C

T
E

U
R

L’E
LE

VE

A
.

E
xplique

E
coute

B
.

M
et en pratique

O
bserve

C
.

M
et en pratique,

M
et en pratique,

C
orrige,

A
juste

F
élicite

D
.

O
bserve

M
et en pratique

E
.

E
coute

E
xplique

Point A
: L’instructeur explique le nouveau

principe et décrit la technique pendant
que l’élève écoute.

Point B
: L’instructeur m

et en pratique la
technique, dém

ontrant le nouveau princi-
pe à l’intention de l’élève.
Point C

: L’élève et l’instructeur m
ettent

ensem
ble en pratique la nouvelle technique.

L’instructeur félicite l’élève pour ce qu’il fait
correctem

ent et corrige gentim
ent les

erreurs, l’aidant à ajuster et à s’am
éliorer.
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Point D
: L’élève seul m

et en pratique la
technique devant l’instructeur.

Point E
: L’élève prouve qu’il a com

pris le
principe ou la technique en l’expliquant à
l’instructeur, ou en l’enseignant à son tour,
soit à l’instructeur, soit à un autre élève.

S
i un élève ne suit pas, revenez au point A

et recom
m

encez, en expliquant les choses
plus sim

plem
ent et en donnant davantage

d’exem
ples.

2.
Lorsque vous enseignez des techniques
nouvelles, com

binez-les avec des tech-
niques déjà connues des élèves. C

eci m
et-

tra les nouveautés en contexte et
contribuera à am

éliorer la coordination
physique des élèves. E

nseignez de façon à
ce que chaque technique acquise condui-
se logiquem

ent à la suivante. C
om

binez les
technique de plusieurs façons afin d’ajou-
ter de la variété à vos leçons. Pensez à
vous servir des activités suivantes: (a) frap-
per un battem

ent régulier tout en chan-
tant, (b) presser ou ralentir le tem

po tout
en jouant du piano.

3.
S

oyez souple. C
haque classe, chaque élève

peut avoir des besoins différents. S
achez

découvrir ces besoins et adaptez vos
leçons au fur et à m

esure. 

S
i le rythm

e du cours paraît trop rapide
pour un élève, prenez davantage de tem

ps,
encouragez-le à s’entraîner davantage ou
ajoutez des révisions. S

i au contraire le
rythm

e du cours est trop lent pour un
élève, présentez davantage de principes
dans chaque cours ou confiez-lui des

tâches supplém
entaires, afin que l’élève

plus rapide ait quelque chose à faire.

S
entez-vous parfaitem

ent libre de présen-
ter les idées dans un ordre différent de
celui des m

anuels. E
ncouragez toujours

les progrès, m
ais suivez un rythm

e adapté
aux possibilités des élèves.

4.
F

aites des révisions régulières. A
u début de

chaque cours, consacrez quelques m
inutes

à revoir les principes déjà abordés. Vous
pouvez par exem

ple poser des questions
de révision qui attireront l’attention des
élèves et les prépareront à apprendre
quelque chose de nouveau. D

em
andez-

leur d’expliquer ce dont ils se souviennent.
Il est égalem

ent judicieux de consacrer
quelques m

inutes, à la fin du cours, à révi-
ser tout ce qui a été appris ce jour-là.

Vous pouvez aussi prévoir une révision plus
poussée tous les quatre ou six leçons, en
reprenant les principes essentiels et les
principales techniques apprises récem

-
m

ent. Planifiez ces révisions com
m

e des
respirations naturelles entre des sujets.

Les m
eilleures révisions sont celles qui sont

am
usantes. Les courses-relais au tableau

noir, les textes lacunaires, les jeux basés sur
les cartes-notes, le jeu des vingt questions
par exem

ple, sont toujours appréciés.

5.
S

ervez-vous de trucs m
ném

otechniques
pour illustrer les principes et aider les
élèves à s’en souvenir.

U
n truc m

ném
otechnique peut être une

im
age, une histoire ou un m

ot-clé qui
évoque un principe. Par exem

ple, pour se
souvenir si c’est le dièse ou le bém

ol qui

descend la note, faites-leur rem
arquer que

«bém
ol», à l’oreille, com

m
ence com

m
e

«baisser» et donc que c’est le bém
ol qui fait

baisser la note. C
e genre de petits trucs peut

contribuer à clarifier votre enseignem
ent.

6.
A

m
usez-vous. L’hum

our et la personnalité
seront des atouts supplém

entaires pour
votre cours. S

oyez enthousiaste et n’hési-
tez pas à encourager et à féliciter: vous
obtiendrez des résultats.

7.
Surm

ontez le découragem
ent. Aidez les

élèves à com
prendre qu’il est naturel d’avoir

de la peine à apprendre des techniques nou-
velles. C

om
m

e pour la plupart des tech-
niques, la m

aîtrise des techniques m
usicales

prend beaucoup de tem
ps et d’entraîne-

m
ent. Vos encouragem

ents et votre attitude
positive sont très im

portants pour aider vos
élèves à surm

onter le découragem
ent.

8.
Soyez conséquent et tenez parole. D

onnez
régulièrem

ent vos cours le m
êm

e jour à la
m

êm
e heure, chaque sem

aine. N
otez

l’assistance des élèves. Soyez conséquent
dans vos m

éthodes d’enseignem
ent et

tenez toujours parole au sujet de ce que
vous avez prom

is de faire ou au sujet des
tâches données. Veillez à ce que chaque
nouveau principe enseigné cadre avec ceux
que vous avez enseignés précédem

m
ent.

Incitez les élèves à la discipline.

9.
R

endez-vous com
pte que les bienfaits du

cours dépassent le sim
ple dom

aine de la
m

usique. C
ertes, les services que vos

élèves pourront rendre seront une grande
bénédiction pour l’E

glise, m
ais les senti-

m
ents d’accom

plissem
ent, de développe-



m
ent personnel et de valorisation éprou-

vés par vos élèves seront une bénédiction
plus grande encore. Les élèves y gagne-
ront aussi sur le plan de la sensibilité à la
beauté et à l’expression artistique. 

Shinichi Suzuki, l’un des plus grands pro-
fesseurs de m

usique du m
onde, a dit:

«L’enseignem
ent de la m

usique n’est pas
m

on but principal. Je veux faire de bon
citoyens. U

n enfant qui entend de la bonne
m

usique dès sa naissance et qui apprend à
en jouer lui-m

êm
e acquiert de la sensibili-

té, de la discipline et de l’endurance. Il
em

bellit son coeur.»

10.
R

echerchez de l’aide spirituelle par la priè-
re, le jeûne et l’étude des E

critures.
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1.
D

ans les cours de clavier, plus encore que
dans les cours de direction, il est essentiel
d’accorder une attention individuelle à
chaque élève. D

onnez donc si possible les
cours de clavier à de petits groupes d’élèves.
Si un grand nom

bre de personnes souhai-
tent suivre ce cours, m

ieux vaut les subdivi-
ser en deux ou trois petits groupes plutôt
que de les réunir en un seul grand groupe.

D
ans les grandes classes, faites-vous aider

par des assistants, afin de réussir à donner
aux élèves l’attention dont ils ont besoin.
Lors des exercices en classe, les assistants
peuvent aller d’un élève à l’autre, tra-
vaillant sur des claviers d’entraînem

ent,

pendant que vous travaillez avec d’autres
au piano ou à l’orgue.

2.
Les cartes-notes incluses dans la trousse
du cours de clavier aideront les élèves à
apprendre à lire les notes.

3.
Le porte-craies à cinq lignes est utile pour
dessiner les portées au tableau noir.

4.
Les claviers en carton peuvent être utilisés
pendant les classes de groupes et pour les
tâches à faire à dom

icile, dans les cas où
aucun autre instrum

ent à clavier n’est dis-
ponible. Les élèves doivent poser le clavier
sur une table devant laquelle ils s’assié-
ront; ils ne doivent pas s’en servir en les
posant sur leurs genoux.

5.
Il est très im

portant que chaque élève dis-
pose du m

axim
um

 de tem
ps d’exercice

possible sur un véritable instrum
ent à cla-

vier. E
n classe, faites jouer à tour de rôle

les élèves au piano ou à l’orgue. E
ntre les

cours, veillez à ce que le ou les instru-
m

ents à clavier de l’église soient m
is à la

disposition des élèves.

6.
Encouragez constam

m
ent les élèves à avoir

une bonne position des m
ains et de bons

doigtés. N
e les laissez pas prendre la m

au-
vaise habitude de jouer avec les doigts
raides, de garder les m

ains près du clavier
ou d’utiliser des doigtés com

pliqués.

R
appelez aux élèves de garder les doigts

incurvés, de lever les m
ains et de jouer

avec des doigtés naturels. Si un élève a de
la peine avec les doigtés, il vous faudra
peut-être les écrire vous-m

êm
es au-dessus

ou au-dessous des notes, sur sa partition.

7.
Les élèves devront répéter chaque can-
tique ou chaque tâche du C

ours de clavier
jusqu’à ce qu’ils arrivent à les jouer sans
faute. Il leur faudra peut-être une, deux ou
plusieurs sem

aines de répétitions, m
ais ils

doivent absolum
ent m

aîtriser une tâche
avant de passer beaucoup plus loin.

Lorsqu’un élève vient en classe sans pou-
voir accom

plir une tâche donnée, aidez-le
et redonnez-lui le cantique ou la page
com

m
e devoir à dom

icile, en plus du sujet
de la nouvelle leçon. Il est parfaitem

ent
possible de faire les exercices de deux ou
trois leçons passées, m

ais encouragez les
élèves à ne pas prendre de retard.

8.
Si les élèves ont de la peine à jouer une
suite de notes ou de rythm

es com
pliqués,

faites-les rejouer la m
esure difficile, encore

et encore, jusqu’à ce qu’ils surm
ontent la

difficulté. Ils devront ensuite ajouter les
m

esures qui précèdent im
m

édiatem
ent et

qui suivent le passage difficile.

Les élèves devront répéter jusqu’à ce qu’ils
puissent jouer les m

esures sans faute. U
n

cantique ou un autre m
orceau de

m
usique particulièrem

ent difficile peut
s’apprendre ainsi, une ligne à la fois.

9.
Lorsqu’un élève sait bien un cantique ou
une autre tâche, m

entionnez-le sur la page
au m

oyen d’une coche ou d’une étoile.

10.
Apprenez à vos élèves à jouer les cantiques
dans un style qui reflète la nature de
chaque cantique. Les cantiques m

artiaux et
énergiques doivent se jouer d’une façon
très différente de ceux qui sont lents et sou-
tenus. L’apprentissage des notes n’est que
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le début de l’art du m
usicien. Les élèves

doivent égalem
ent apprendre à jouer les

notes avec sensibilité et expression.

11.
Pour savoir jouer un cantique, il faut aussi
apprendre à le précéder d’une introduc-
tion. A

idez les élèves à travailler des intro-
ductions, selon les suggestions du recueil
de cantiques. Vous trouverez des indica-
tions à ce sujet dans le recueil de can-
tiques, aux pages 245 et 246.

12.
Lorsqu’un élève a appris un cantique,
faites-le jouer pendant qu’un autre dirige.
Les élèves du cours de clavier doivent
apprendre à suivre un directeur.

13.
T

ous les m
ois ou tous les deux m

ois, vous
pourriez prévoir de petits récitals ou des
auditions, afin de donner aux élèves
l’occasion de se produire les uns devant
les autres. Prévoyez des récitals plus
im

portants tous les quatre à six m
ois pour

que les élèves jouent devant leur fam
ille et

leurs am
is. Laissez-les choisir leurs can-

tiques favoris et dem
andez-leur de les pré-

senter, puis de les jouer. Q
ue ces récitals

soient pour tous une expériences am
usan-

te et une récom
pense de leurs efforts.

14.
Lorsque les élèves sont prêts, arrangez-
vous avec le dirigeant de prêtrise pour
qu’ils aient l’occasion d’accom

pagner les
cantiques lors de réunions de jeunes, de
réunions de prêtrise ou de veillées. F

aites
ces projets longtem

ps à l’avance, afin que
les élèves aient le tem

ps de s’y préparer.
U

ne expérience couronnée de succès dans
une réunion de ce type peut leur faire faire
un grand bond en avant.
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Le m
ot a

c
c
o
rd

désigne un ensem
ble de plusieurs sons sim

ultanés (trois
au m

oins) form
ant une harm

onie. Le jeu au m
oyen des accords chiffrés est

une m
éthode sim

plifiée pour jouer chants et cantiques: la m
ain droite ne

joue que la m
élodie, et la m

ain gauche joue de sim
ples accords de soutien.

C
e procédé est particulièrem

ent facile sur certains claviers électroniques qui
ont un systèm

e d’accords autom
atiques.

Le m
êm

e extrait, réalisé selon les accords chiffrés se présenterait com
m

e suit:

O
n voit que la m

ain droite joue la m
élodie, alors que la gauche joue de

sim
ples accords de trois notes. Les accords suivent les indications chiffrées

et sont m
aintenus jusqu’à ce que l’apparition du chiffrage suivant indique

qu’il faut changer d’accord.

D
e nom

breux recueils, dont C
a

n
tiq

u
e
s e

n
 v

e
rsio

n
 sim

p
lifié

e
et le recueil

de
C

h
a

n
ts p

o
u

r le
s e

n
fa

n
ts

sont adaptés à cette m
éthode. Ils com

portent
en effet les sym

boles des accords chiffrés au-dessus de la clef de sol,
com

m
e dans l’exem

ple ci-dessous.

T
E
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H

N
IQ

U
E
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LE
C

T
U

R
E

 D
E

S
AC

C
O

R
D

S
 C

H
IF

F
R

E
S

D
ans la m

éthode des accords chiffrés, les
sym

boles placés au-dessus de la ligne m
élo-

dique indiquent quelles notes jouer. E
n règle

générale, chaque sym
bole désigne un accord

de trois notes, appelé triade
ou accord parfait.

Les trois notes de l’accord parfait, jouées
ensem

ble, form
ent une harm

onie. U
ne ou

deux des notes de cet accord peuvent être éle-
vées ou abaissées, pour que l’harm

onie
s’adapte m

ieux à la m
élodie. U

ne quatrièm
e

note est parfois ajoutée à la triade pour en
m

odifier le son. O
n utilise généralem

ent au
m

inim
um

 trois accords parfaits différents - et
leurs altérations - dans un cantique.

C
haque accord et chaque altération ont un

nom
. L’accord tire son nom

 de sa note la plus
basse, appelée la fondam

entale. (O
n trouvera

d’autres explications sur le nom
 de ces

accords dans la section suivante «U
tilisation

du tableau des accords».) Lorsqu’un accord
ressem

ble à celui qui suit, avec la fondam
en-

tale com
m

e note inférieure, c’est un accord à
l’état fondam

ental.

C
om

m
e dém

ontré ci-dessous, les notes de
l’accord parfait peuvent être disposées de
façons différentes, avec la fondam

entale au
m

ilieu, ou en haut. O
n désigne ces accords

sous le nom
 d’accords renversés. M

ais quelle
que soit la position de la fondam

entale au sein
de l’accord, il garde le m

êm
e sym

bole.

Le fait de jouer certains accords dans
d’autres positions perm

et à la m
ain de se

déplacer plus facilem
ent vers d’autres accords.

E
xercez-vous à jouer les accords qui suivent

dans leurs diverses positions.

? www
www

www
www

do

? www
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fa

? www
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entale
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Le tableau des accords ci-dessous vous
aidera à apprendre les accords et leurs sym

-
boles. C

herchez, dans le tableau, la ligne pos-
sédant la m

êm
e arm

ure que le cantique que
vous voulez jouer. Les accords utilisés le plus
fréquem

m
ent dans cette tonalité sont énum

é-
rés sur le tableau. S

i un cantique com
porte un

accord qui ne figure par sur le tableau, vous le
trouverez sur le tableau des accords de la page
85 de C

a
n

tiq
u

e
s e

n
 v

e
rsio

n
s sim

p
lifié

e
. 

Le petit m
qui se trouve dans le sym

bole
d’un accord signifie m

ineur
et veut dire que la

note m
édiane de la triade doit être abaissée.

La note abaissée est indiquée, sur le tableau
des accords, soit par un bém

ol (si la note ori-
ginale était naturelle) soit par un bécarre (si la
note originale com

portait un dièse).

Lorsqu’un sym
bole d’accord com

porte un
petit 7, cela im

plique qu’une quatrièm
e note

est ajoutée à la triade. Les «accords de septiè-
m

e» sont plus faciles à jouer si vous abandon-
nez l’une des notes de la triade et que vous la
jouez dans une position autre que com

m
e fon-

dam
entale. Les positions les plus faciles sont

m
ontrées sur le tableau des accords.

Lorsque la m
ention d

im
fait partie du sym

bo-
le de l’accord, la note du m

ilieu et la note supé-
rieure de la triade sont abaissées chacune d’un
dem

i-ton. (D
im

est l’abréviation de d
im

in
u
é
.)
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C
e cantique est écrit selon le systèm

e des accords chiffrés.
1.

Jouez le cantique m
ains séparées.

2.
6
5

Jouez le cantique m
ains ensem

ble.
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F
ixer des doigtés consiste à décider quelles

com
binaisons de doigts utiliser pour jouer un

groupe de notes. Le but du doigté est de choi-
sir des com

binaisons naturelles. U
n bon doig-

té m
inim

ise la difficulté de certains passages
et em

pêche les croisem
ents de doigts. Q

uand
vous utilisez un bon doigté, vos m

ains sont
bien équilibrées, vous donnant une bonne
m

aîtrise des doigts.

D
ans certains passages de la m

usique, les
notes sont arrangées de façon agréable pour
les doigts. Les notes se trouvent dans un espa-
ce lim

ité, et il sem
ble y avoir le m

êm
e nom

bre
de notes qu’il y a de doigts pour les jouer. C

es
passages peuvent se jouer sans com

binaisons
com

pliquées et sans déplacer la m
ain sur le

clavier.

D
’autres passages sont beaucoup plus dif-

ficiles à jouer. Ils nécessitent des acrobaties
des doigts et de nom

breux déplacem
ents des

m
ains. D

ans ces passages, il n’y a pas suffi-
sam

m
ent de doigts pour jouer toutes les

notes, à m
oins de jouer une note stratégique-

m
ent avec un certain doigt qui perm

et à la
m

ain de se déplacer, afin que les autres
doigts soient disponibles pour jouer les notes
suivantes. Il se peut que le pouce doive pas-
ser sous les doigts, ou les doigts sur le 

pouce. D
ans d’autres cas, on jouera une

touche avec un doigt et, tout en la tenant
pressée, on changera de doigt. Q

u’un passa-
ge soit facile ou difficile à jouer, le bon doigté
est toujours im

portant.

Voici quelques principes de base pour un bon
doigté:

1.
Jouez la note la plus haute du passage
avec l’auriculaire (cinquièm

e doigt) de la
m

ain droite ou le pouce de la gauche.

2.
Jouez la note la plus basse du passage
avec le pouce de la m

ain droite ou l’auri-
culaire (5e doigt) de la m

ain gauche.

3.
U

ne fois que le pouce ou l’auriculaire est
placé sur la note la plus haute ou la plus
basse du passage, servez-vous du doigt le
plus pratique sur chaque touche, en
jouant les notes conduisant à cette note
ou s’en éloignant.

4. S
’il ne vous reste plus de doigts, revenez

en arrière et essayez d’étendre la m
ain,

pour distribuer les doigts sur une plus
grande zone de touches. S

i vous vous
déplacez en vous éloignant du centre du
clavier, essayez de croiser le pouce par-
dessous la m

ain. S
i vous vous déplacez

en vous rapprochant du centre, essayez 

de croiser l’index (2e), le m
ajeur (3e) ou

l’annulaire (4e) par-dessus le pouce.

5. N
’utilisez jam

ais l’auriculaire (5e) avant
d’arriver à la note la plus haute de la
m

ain droite ou la plus basse pour la
m

ain gauche. S
i vous le faites, vous ris-

quez de devoir faire un saut désagréable
en changeant votre m

ain de position.

6.
Pour les passages com

pliqués, essayez
plusieurs doigtés différents. C

hoisissez
celui qui paraît le plus naturel à votre
m

ain.

7.
U

ne fois que vous avez choisi le m
eilleur

doigté pour un passage, inscrivez-le au
crayon sur votre partition, au-dessus ou
au-dessous des notes.

8. U
tilisez toujours le m

êm
e doigté lorsque

vous répétez un cantique ou un chant.

C
e cours com

porte des suggestions de
doigtés pour de nom

breux exercices et can-
tiques. Vous êtes cependant parfaitem

ent libre
d’en utiliser d’autres, s’ils vous conviennent
m

ieux. Les bons doigtés am
éliorent la régulari-

té de votre jeu, vous aident à apprendre un
chant plus rapidem

ent et vous donnent
confiance, en vous évitant les glissades et les
fausses notes. 

C
hoix des doigtés
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Le jeu de l’orgue ou du clavier électronique
ressem

ble beaucoup à celui du piano.
C

ertaines techniques supplém
entaires sont

toutefois nécessaires pour bien jouer de
l’orgue ou du clavier électronique: (1) la tech-
nique du toucher (2) la technique du pédalier
et (3) la technique des registres de l’orgue.

C
LAVIE

R
 D

E
 L’O

R
G

U
E

A
cquérir un style lié (legato)
Le jeu de l’orgue nécessite une technique

de toucher particulière, parce que les sons
sont produits différem

m
ent de ceux du piano.

Lorsque vous jouez du piano, la note sonne,
dim

inue im
m

édiatem
ent d’intensité et se pour-

suit pendant quelques secondes après que
vous avez relâché la touche. Lorsque vous
pressez la touche d’un orgue, la note se m

ain-
tient à la m

êm
e intensité jusqu’au m

om
ent où

vous relâchez la touche, ce qui arrête im
m

é-
diatem

ent le son.

S
ur l’orgue, pour acquérir un son clair et lié

(et non haché ou confus) il faut presser
chaque touche avec ferm

eté et la relâcher
exactem

ent au m
om

ent où vous jouez la sui-
vante. Pour y arriver, vous devrez m

aîtriser cer-
taines techniques, par exem

ple (1) la
substitution de doigts (2)le croisem

ent de
doigts

et (3) le glissando. T
outes ces tech-

niques peuvent vous aider à passer d’une
touche à l’autre tout en tenant les notes.

U
tilisation de l’orgue ou du clavier électronique
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1.
S

u
b
stitu

tio
n

 d
e
 d

o
ig

ts. Si, pour jouer une
touche, vous avez besoin d’un doigt qui est
en train d’en jouer une autre, déplacez un
deuxièm

e doigt sur la m
êm

e touche, puis
faites ensuite passer le prem

ier doigt vers la
touche qu’il doit jouer. Jouez les exercices
qui suivent avec chaque m

ain, en rem
-

plaçant l’index (2) par le m
ajeur (3) sans

relâcher la touche. R
efaites ensuite l’exercice

en utilisant d’autres substitutions de doigts.
R

em
placez le m

ajeur (3) par l’annulaire (4),
puis l’annulaire par l’auriculaire (5), etc.

M
ain droite:

M
ain gauche:

Lorsque vous jouez des accords, il se peut
que vous deviez substituer deux doigts en
m

êm
e tem

ps. D
ans l’exercice qui suit, com

-
m

encez en jouant le prem
ier accord avec

l’index et l’annulaire. S
ubstituez ensuite le

m
ajeur à l’index et l’auriculaire à l’annulaire.

M
ain droite:

M
ain gauche:

2.
C

ro
ise

m
e
n
ts d

e
 d

o
ig

ts.Pour jouer une
touche voisine, au lieu de substituer les
doigts, il vaut souvent m

ieux croiser un doigt
plus long par-dessus un plus court, ou un
doigt plus court par-dessous un plus long.
Jouez les exercices suivants, en croisant le
pouce et l’index com

m
e indiqué. Jouez

ensuite l’exercice en croisant d’autres doigts.

M
ain droite:

M
ain gauche:

3.
G

lissa
n
d
o. O

n peut, par extension, appeler
glissando le fait de glisser un doigt d’une

touche à l’autre. M
êm

e si cette technique
peut être utilisée pour passer d’une touche
blanche à une autre, elle est plus pratique
pour passer d’une touche noire à une touche
blanche adjacente. Entraînez-vous au glis-
sando en jouant les exercices qui suivent.
Placez le doigt sur la touche noire et faites
glisser rapidem

ent la m
ain dans la direction de

votre corps, de façon à ce que la pointe des
doigts glisse du coin de la touche noire à la
touche blanche adjacente. Jouez l’exercice
avec d’autres doigts.

M
ain droite:

M
ain gauche:

Le glissem
ent du pouce est souvent utile

lorsqu’on a besoin d’un sixièm
e doigt. Il utilise

la
b
a
se

et
l’extrém

ité
du pouce com

m
e s’il

s’agissait de deux doigts différents. Jouez les
exercices suivants en utilisant la base (B

) et
l’extrém

ité (E) du pouce, com
m

e indiqué.

Pouce droit:
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Pouce gauche:

C
ouper le son aux bons endroits
Les chanteurs respirent généralem

ent à la
fin de chaque phrase m

usicale. Les organistes
doivent égalem

ent couper légèrem
ent le son à

la fin des phrases, tout en conservant le tem
po

de la m
usique.

Les notes répétées de la m
élodie doivent

généralem
ent être séparées par une petite

coupure, afin de clarifier le rythm
e des notes.

La durée de cette coupure variera selon l’esprit
et le rythm

e de la m
usique. Les notes répé-

tées, dans des voix autres que la m
élodie,

com
m

e par exem
ple la voix de basse (ou le

pédalier) sont parfois liées afin de m
aintenir un

son legato. T
outefois, si ce procédé rend le

son confus, m
ieux vaut égalem

ent faire une
petite coupure entre ces autres notes répétées.

T
ravaillez ces techniques de clavier d’orgue

avec «Il est une colline au loin» (C
a

n
tiq

u
e
s e

n

v
e
rsio

n
 sim

p
lifié

e, p. 51) et «F
ais ton devoir,

voici la lum
ière» (C

a
n

tiq
u

e
s e

n
 v

e
rsio

n
 sim

p
li-

fié
e, p. 66).

Jouer sur plusieurs claviers
D

e nom
breux orgues possèdent plus d’un

clavier. Lorsque vous accom
pagnez des can-

tiques, gardez les deux m
ains sur le m

êm
e cla-

vier. Pour certains préludes, postludes ou
solos d’orgue, vous pourrez jouer une m

élodie
en solo sur un clavier et l’accom

pagner par
des accords joués sur un autre clavier.

L’accom
pagnem

ent ou le jeu du pédalier doi-
vent être plus doux que la m

élodie.

PE
D

A
LIE

R
 D

E
 L’O

R
G

U
E

D
e nom

breux orgues ont un pédalier qui peut
servir à jouer les notes les plus basses des can-
tiques, ce qui crée un son plus plein, plus riche.
Lorsque vous vous sentirez à l’aise à l’orgue,
com

m
encez à essayer d’utiliser ce pédalier. C

eci
ajoutera une autre dim

ension à votre jeu, et les
auditeurs et les chanteurs l’apprécieront.

A
pprendre à utiliser le pédalier
1.

Lorsque vous jouez de l’orgue, il faut por-
ter des chaussures adaptées, qui tiennent
bien au pied, qui ont une sem

elle fine et
un talon large afin de pouvoir se déplacer
librem

ent sur les pédales. (Les talons
étroits peuvent glisser entre les pédales.)

2. A
sseyez-vous au centre du banc, en

com
m

ençant avec le pied gauche au-
dessus de la deuxièm

e pédale de do à
partir de la gauche, et le pied droit au-
dessus de la pédale de m

i qui suit.
A

sseyez-vous confortablem
ent, au fond

du banc pour que votre corps soit bien
soutenu, m

ais assez en avant pour que
vos pieds puissent atteindre les deux
extrém

ités du pédalier.

3. A
u lieu de glisser latéralem

ent sur le banc
pour atteindre les notes hautes ou les
notes basses, faites une rotation du corps
sur le banc à partir des hanches, afin de
garder l’équilibre.

4. G
ardez autant que possible les genoux

ainsi que les talons rapprochés. Lorsque

vos genoux se touchent, ils peuvent faire
office de com

pas pour m
esurer les grands

intervalles.Lorsque vos pieds se touchent
aux talons, vous disposez d’un plus petit
com

pas qui vous aide à m
esurer les

petites distances.

5. N
orm

alem
ent, vous devez jouer avec la

partie intérieure plutôt qu’avec l’extérieur
du pied. 

6. Apprenez à vos pieds à avoir des «yeux».
Les yeux de votre tête seront occupés à
suivre la m

usique et le directeur. Faites
confiance à vos pieds. Ils acquerront plus
vite de la précision si vous résistez à la
tentation de les regarder.

7. Jouez les pédales blanches en gardant la
pointe du pied proche des pédales noires
afin de dim

inuer les m
ouvem

ents des
pieds.

8. Lorsqu’un pied ne joue pas, placez-le
déjà dans la position de la prochaine
note à jouer. C

ontinuez à toucher légère-
m

ent la pédale du pied. Vous devez pou-
voir sentir les pédales à travers les
sem

elles fines de vos chaussures pen-
dant que les pieds glissent sur la surface
des pédales.

9. R
épétez parfois loin de l’orgue. A

sseyez-
vous sur un banc de piano et déplacez
les pieds com

m
e s’ils étaient sur le péda-

lier.

10. Q
uand vous travaillez un cantique, appre-

nez séparém
ent la partie réservée au

pédalier.

? œ œ œœœ
1

—
1

—
1

—
1

—
1

B
E

-B
E

B
-E

B
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M
arquage des notes-pédales
Le fait de m

arquer les notes-pédales sur votre partition vous facilitera la
tâche. Inscrivez un grand circonflexe ^

 sur les notes à jouer avec la pointe
du pied et un cercle o

sur celles à jouer avec le talon. M
arquez ces indica-

tions au-dessous de la note si c’est le pied gauche qui doit la jouer (voir la
prem

ière note m
arquée sur l’exem

ple suivant) et au-dessus ou à droite de la
note si c’est le pied droit qui doit la jouer (voir deuxièm

e note m
arquée ci-

dessous).

J
e
 sa

is q
u

’il v
it, m

o
n

 R
é
d

e
m

p
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u
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a
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m

e
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m
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D

ieu
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-
donne.

Il
vit!

m
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â
-m

e
le
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Il
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sans
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je
n’au

-rais
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Techniques du pédalier: E
xercices

Vous trouverez, ci-dessous, dix techniques pour utiliser le pédalier. S
ervez-vous-en com

m
e directives lorsque vous m

arquerez les notes-pédales dans votre
partition. R

épétez les exercices qui suivent chaque technique.

1. C
haque fois que c’est possible, servez-vous de la pointe du pied; servez-vous du talon pour vous déplacer souplem

ent d’une note à une autre avec le m
êm

e pied.

2. Pour jouer deux pédales noires situées à côté l’une de l’autre, glissez la pointe du pied d’une pédale à l’autre avec un m
ouvem

ent pivotant sem
blable au glissando du pouce.

3. S
ervez-vous de la pointe du pied sur les pédales noires et du talon (du m

êm
e pied) sur les pédales blanches, si elles sont situées l’une à côté de l’autre. 

4. A
lternez pointe du pied et talon sur les pédales blanches adjacentes.

5. G
ardez un pied en avant et l’autre en arrière lorsque vous jouez deux pédales blanches adjacentes. La pointe avant se pose environ à deux centim

ètres et dem
i de la pédale noire.
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6. E
ssayez de jouer les «sauts» de m

oins de deux notes avec la pointe et le talon du m
êm

e pied.

7. C
hangez de pied pour les «sauts» de plus de deux notes.

8. Si vous devez vous préparer en vue d’un grand «saut», rem
placez un pied par l’autre sur une note répétée ou tenue. Le principe de la substitution des pieds est le m

êm
e 

que celui de la substitution des doigts. Le pied qui se substitue peut se placer sous ou sur le prem
ier pied, selon ce qui est le plus confortable.

9. F
aites une substitution avec le m

êm
e pied en rem

plaçant la pointe par le talon ou le talon par la pointe.

10. S
i nécessaire, croisez les pieds lorsque vous jouez plusieurs notes adjacentes dans la m

êm
e direction. Lorsque vous jouez les pédales blanches, le pied droit 

croise souvent par-dessus le pied gauche, et le pied gauche croise souvent sous le pied droit. Lorsque vous jouez les pédales noires, un pied croise généralem
ent 

sous l’autre.
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U
tilisation du pédalier pour les

cantiques
C

hoisissez quelques cantiques que vous
savez déjà et m

arquez quelques notes de
basses à jouer au pédalier. C

om
m

encez par les
notes les plus im

portantes, com
m

e celles qui
sont longues ou qui sont la note finale d’une
phrase. Jouez ensuite les quatre voix avec les
m

ains et les notes de basses choisies sur le
pédalier. A

u début, il sera peut-être plus sim
ple

de jouer avec un seul pied, m
ais vous réussirez

vite à les utiliser les deux.

Pour vous habituer à jouer avec les m
ains et

les pieds en m
êm

e tem
ps, com

m
encez par les

cantiques les plus faciles (voir C
a

n
tiq

u
e
s e

n

v
e
rsio

n
 sim

p
lifié

e
,p. 87, où vous trouverez

une liste de ces cantiques). A
pprenez une ligne

à la fois, en répétant m
ains séparées, puis

pédalier seul. Jouez ensuite le cantique avec la
m

ain droite et le pédalier, puis avec la m
ain

gauche et le pédalier. F
inalem

ent jouez le tout.

Les passages difficiles seront ceux qui com
-

portent des rythm
es particuliers, des accidents

et des déplacem
ents des m

ains et des pieds
dans des directions opposées. Vous réussirez à
m

aîtriser ces passages en apprenant quelques
notes seulem

ent à la fois et en les répétant
jusqu’à ce que vous les sachiez bien.

R
EG

ISTR
ES D

E L’O
R

G
U

E
Q

uatre types de registres d’orgue
(sonorités)

Lorsque vous jouez de l’orgue, vous pouvez
choisir la sonorité que produira chaque touche.
Le choix de ces sonorités s’appelle la registra-
tion. Pour ce faire, l’organiste choisit les jeux
(ou registres) qui sont classés en plusieurs

fam
illes de sons dont, entre autres: les princi-

paux, (1), les flûtes, (2), les gam
bes (3), et les

anches (4).

1.
P
rin

c
ip

a
u

x
:C

ette fam
ille de jeux produit

un son solide et riche, qui form
e la base

des autres sons de l’orgue. (N
om

s: dia-
pason, octave.)

2.
F
lû

te
s: C

ette fam
ille de jeux est com

posée
de tuyaux larges, qui donnent un son doux
et rond, ressem

blant un peu aux flûtes de
l’orchestre. (N

om
s: bourdon, gedeckt,

m
elodia, piccolo, nazard et tierce.)

3.
G

a
m

b
e
s: C

es jeux, com
posés de tuyaux

étroits, donnent des sons m
ordants et

voilés. (N
om

s: violone, violon, salicional,
violoncelle, dulciane, voix céleste.)

4. A
nches: C

es jeux, com
posés de tuyaux

ouverts, ont un son affirm
é, coloré et

souvent puissant. S
ur les boutons de

l’orgue, ils sont parfois notés en lettres et
chiffres rouges.

Il existe deux types de jeux d’anches. Les
anches solistes produisent un son doux,
im

itant les instrum
ents à vent du type de la

clarinette, du cor anglais et du hautbois.
O

n les utilise souvent seules ou com
binées

avec la flûte com
m

e voix solistes, avec un
accom

pagnem
ent plus doux joués sur un

autre clavier.Les anches de choeur produi-
sent un son fort, im

itant parfois les cuivres
de l’orchestre. (N

om
s: trom

pette, basson,
bom

barde, etc.) C
es jeux sont utilisés pour

ajouter du brillant au son de l’orgue.

H
auteur des jeux d’orgue
Les jeux de l’orgue produisent des sons de

registres ou hauteurs différents. Les chiffres ins-

crits sur les boutons ou tirants, suivi par une
apostrophe

(')sym
bole du m

ot «pied», indiquent
la hauteur du jeu. Tous les jeux de 8', joués sur
n’im

porte quel clavier de l’orgue, auront la
m

êm
e hauteur que la note équivalente du clavier

du piano. Tous les jeux de 4'seront plus hauts
d’une octave que leur position équivalente au
piano, et tous les jeux de 2'seront deux octaves
plus hauts. Tous les jeux de 16'ont des sons
plus bas d’une octave que celui du piano.

A
utres jeux de l’orgue
E

n plus des quatre fam
illes de sons m

en-
tionnées plus haut, l’orgue a encore d’autres
possibilités:

1.
L
e
s je

u
x
 h

y
b
rid

e
s. C

ertains jeux sont
com

posés de plus d’une fam
ille de sons

en m
êm

e tem
ps, com

binant générale-
m

ent des flûtes et des gam
bes. Les jeux

hybrides sont doux et incluent le gem
-

shorn et le dulciana.

2.
L
e
s je

u
x
 d

e
 m

u
ta

tio
n
. Les jeux de m

uta-
tion m

odifient la couleur des autres jeux,
généralem

ent ceux de la fam
ille des flûtes.

Ils sont étiquetés au m
oyen de fractions

com
m

e 2 2/3', 1 3/5'ou 1 1/3'et com
-

prennent des jeux com
m

e le nasard et la
tierce. U

ne flûte 8'com
binée avec un 2

2/3'représente une bonne com
binaison

pour jouer une m
élodie. Les jeux de m

uta-
tion ne doivent pas être utilisés seuls.

3. Les m
ixtures : Les jeux de m

ixture peu-
vent ajouter de la richesse et du brillant,
lorsqu’on joue un ensem

ble de jeux prin-
cipaux de 8', de 4'et de 2'. Ils sont m

ar-
qués au m

oyen de chiffres rom
ains,

com
m

e II, III ou IV. Voici le nom
 de 
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quelques-uns de ces jeux: cym
bales, four-

nitures, sesquialtera. D
eux autres m

ixtures,
cornets et carillon, sont utilisées com

m
e

des jeux de m
utation—

com
binés avec une

flûte de 8' pour renforcer une m
élodie. Ils

ne doivent pas non plus être joués seuls.

4.
L
e
s tira

n
ts d

’a
c
c
o
u

p
le

m
e
n

t: C
es tirants

transfèrent le son de l’orgue d’un clavier
à un autre, ou d’un clavier au pédalier.

5. Le trém
olo, trem

blant ou trém
ulant. Il ne

s’agit pas à proprem
ent parler d’un jeu

d’orgue, m
ais bien d’un accessoire qui

ajoute une vibration aux autres jeux. Il
faut s’en servir avec parcim

onie, pour
jouer des m

élodies calm
es et expres-

sives, m
ais en tout cas pas pour accom

-
pagner un choeur ou une assistance.

C
hoix des jeux de l’orgue
Pour faire connaissance avec les sons que

votre orgue peut produire, jouez n’im
porte

quelle touche plusieurs fois, en choisissant
chaque fois une nouvelle possibilité. E

coutez
soigneusem

ent les sons produits. Vous pouvez
égalem

ent dem
ander à quelqu’un d’autre de

changer les jeux pendant que vous écouterez
le son ainsi créé.

U
ne fois que vous serez fam

iliarisé avec les
sons disponibles, vous serez prêts à com

m
en-

cer à com
biner les jeux pour créer la registra-

tion voulue. Vous com
m

encerez peut-être par
com

biner des jeux au sein d’une fam
ille de

sons—
principaux, flûtes ou gam

bes—
et écou-

ter les résultats. E
ssayez ensuite d’autres com

-
binaisons. Voici quelques directives à ce sujet:

1.
Les jeux du principal de 8' (ou diapason)
sont la base de l’accom

pagnem
ent de

l’assem
blée. O

n peut ajouter un jeu de
quatre pieds et un deux pieds pour don-
ner davantage de couleur et de clarté.

2.
Les flûtes peuvent servir de base à la
m

usique de prélude et aux registrations
plus douces. E

lles se m
élangent égale-

m
ent bien avec d’autres sons.

3.
Les gam

bes peuvent être utilisées seules
pour la m

usique de prélude très douce,
ou pour des passages très doux. E

lles
peuvent égalem

ent servir à ajouter de la
couleur à des sons de flûtes doux.

4.
Les anches, com

m
e les m

utations et les
m

ixtures, ajoutent de la couleur et de
l’énergie lorsque vous jouez des can-
tiques m

artiaux.

5.
La registration du pédalier doit com

-
prendre au m

oins un jeu de 8 pieds et un
jeu de 16 pieds qui correspond à la regis-
tration du clavier m

anuel et l’équilibre.

6.
Les solos d’anches et les com

binaisons
de flûtes donnent souvent d’excellents
m

élodies solistes, si elles sont accom
pa-

gnées par des flûtes ou des gam
bes.

Au fur et à m
esure de vos expériences, notez

les com
binaisons de sons qui vous plaisent pour

les préludes et les postludes, pour l’accom
pa-

gnem
ent des choeurs ou de l’assistance et pour

les interm
èdes m

usicaux particuliers.

C
hoisissez des sons qui aideront les gens à

penser au type de cantique qu’ils sont en train
de chanter. Le son brillant et clair convient aux
cantiques joyeux. Pour les cantiques de
S

ainte-C
ène et les autres cantiques pleins de

recueillem
ent, vous choisirez un son plus

reposant, dans des teintes plus douces. Veillez

à choisir des sons invitant au recueillem
ent et

à l’adoration. Le tableau suivant pourra vous
aider à adapter vos registrations aux diffé-
rentes situations.

P
rélude doux (du genre de «O

ui, tes 
com

m
andem

ents»):

gam
bes 8' ou flûte 8' ou

flûtes 8' et 4' (plus gam
bes 8' si nécessaire)

C
antique doux (du genre de «Il est une colline

au loin») ou prélude m
oyen:

flûtes 8', 4'et 2'(plus gam
bes 8'si nécessaire)

principal 8' (plus flûtes 8' et 4' si nécessaire)

C
antique m

oyen (du genre de «D
ouce est la

tâche, ô D
ieu, m

on roi», «O
h, j’ai besoin de

toi» ou «L’am
our de D

ieu» ou postlude:

principaux 8' et 4'

flûtes 8', 4' et 2'

C
antique joué fort (du genre de «Vivons ce

bonheur», «Q
uels fondem

ents ferm
es» et «F

ais
ton devoir, voici la lum

ière») ou postlude:

principaux 8', 4', 2' et m
ixture (plus anches

si nécessaire)

R
églage du volum

e de l’orgue
O

n peut régler le volum
e de la plupart des

orgues au m
oyen de la pédale d’expression,

située juste au-dessus du pédalier. En principe,
les cantiques com

portent, au haut de la page,
une indication d’expression, par exem

ple:
joyeux ou paisiblem

ent qui vous aidera à savoir
com

m
ent les jouer. D

écidez du volum
e souhai-

té au début du cantique, ou lorsque vous répé-
tez. Evitez de m

odifier la pédale d’expression
pendant le cantique.



142

A
 cappella
S

ans accom
pagnem

ent d’instrum
ent

A
 Tem

po
Reprendre le tem

po original (ou la vitesse
originale). C

ette indication suit généralem
ent le

term
e

rit.(ritardando, en ralentissant) ou a
c
c
e
l.

(accelerando, en allant plus vite). Voir le dernier
systèm

e de «C
om

pte les bienfaits» (C
a
n
tiq

u
e
s,

n°156). A
 te

m
p
o
 peut égalem

ent suivre une
partie de la m

usique qui est indiquée com
m

e
plus lente ou plus rapide que le tem

po m
ention-

né au début de la pièce. C
ette m

êm
e indication

se note parfois te
m

p
o
 1

 ou
te

m
p
o
 p

rim
o
.

A
ccelerando, accel.
E

n pressant graduellem
ent le m

ouvem
ent.

A
ccent
S

igne visant à faire ressortir une note ou un
accord, qui sera joué plus fort, ou un peu plus
longtem

ps.

A
ccolade
C

rochet utilisé pour relier les deux portées
d’un systèm

e. L’accolade indique que ces deux
portées doivent être jouées en m

êm
e tem

ps.

A
ccom

pagnem
ent

Fond m
usical qui accom

pagne la m
élodie.

Le piano ou l’orgue peuvent fournir un accom
-

pagnem
ent pour un chanteur soliste, un grou-

pe, un choeur ou toute l’assistance.

A
ccord
A

ssociation de plusieurs sons sim
ultanés

(au m
oins trois) form

ant une harm
onie. U

n
accord brisé est un accord dont les notes sont
jouées séparém

ent. 

A
ccord parfait ou Triade
A

ccord de trois notes com
prenant une tier-

ce et une quinte. 

Les trois notes de l’accord parfait peuvent être
disposées dans n’im

porte quel ordre: n’im
porte

quelle com
binaison de dos, de m

is et de sols
donnera toujours un accord parfait en do.

A
ccords chiffrés
Voir chapitre 5 du m

anuel «C
ours de clavier».

A
dagio
V
o
ir so

u
s

Indications de tem
po.

A
lla breve
Indique qu’une m

usique à
$

doit être exécu-
tée avec entrain, en utilisant plutôt la blanche
que la noire com

m
e unité de tem

ps. 

A
llargando
E

n élargissant (ralentissant) le tem
po et

augm
entant le volum

e.

A
llegretto
V
o
ir so

u
s

Indications de tem
po.

A
llegro
V
o
ir so

u
s

Indications de tem
po.

A
ltérations
S

ignes m
odifiant les notes de m

usique
com

m
e suit:

b
bém

ol: abaisse une note d’un dem
i-ton

#
dièse: élève une note d’un dem

i-ton
n

bécarre: annule un bém
ol ou un dièse.

Les altérations accidentelles sont valables
pendant tout le reste de la m

esure où elles sont
notées, m

êm
e si elles ne sont écrites qu’une

seule fois, sauf si elles sont annulées par un
bécarre. La barre de m

esure annule les altéra-
tions de la m

esure précédente.

C

www3œ
5te

# ˙̇̇

ßÍ? &
>

œœ > LE
X

IQ
U

E
 D

E
S

 T
E

R
M

E
S

 M
U

S
IC

AU
X
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A
ltoLigne vocale inférieure de la portée écrite

en clef de sol. Personne chantant cette partie.
V
o
ir a

u
ssi so

u
s

Registre.

A
ndante
V
o
ir so

u
s

Indications de tem
po.

A
rm

ure ou A
rm

ature
E

nsem
ble des dièses ou des bém

ols placés
à la clef (=

 au début d’un m
orceau) pour en

indiquer la tonalité. A
 la différence des altéra-

tions accidentelles (voir sous A
ltérations) un

dièse ou un bém
ol placé à la clé est valable du

début à la fin d’un m
orceau, sauf s’il est provi-

soirem
ent annulé par un bécarre (valable,

com
m

e toute altération, jusqu’à la barre de
m

esure suivante).

A
rpège
A

ccord dont on joue rapidem
ent les notes

l’une après l’autre, généralem
ent en com

m
en-

çant par la note inférieure, au lieu de les faire
entendre toutes à la fois.

B
arres de m

esure
Lignes verticales séparant les m

esures.

B
arres de reprise
Type de barre de m

esure signalant une répé-
tition de la m

usique située entre les barres de
reprise, éventuellem

ent com
binée avec l’utilisa-

tion de term
inaisons différentes. S’il n’y a

qu’une seule barre de reprise à la fin de la
m

usique, cela veut dire qu’il faut recom
m

encer
au début. S’il y a deux barres de reprise, la pre-
m

ière avec les points à droite, la deuxièm
e avec

les points à gauche, cela veut dire qu’en arri-
vant à la seconde barre de reprise, il faut
recom

m
encer à la prem

ière barre de reprise.
S’il n’y a pas de term

inaisons différentes, la par-
tie répétée est reprise autant de fois qu’il y a de
strophes dans cette section. S’il n’y a pas de
texte, la reprise ne se fait qu’une fois, sauf
autres indications. Vo

ir a
u
ssiTerm

inaisons.

B
asse
Ligne inférieure de la portée écrite en clef

de fa. Par extension, personne chantant cette
partie.

V
o
ir a

u
ssi Registre, Pupitre

B
attem

ent ou Tem
ps

C
hacune des divisions égales de la m

esure.
U

n battem
ent égal et régulier, sem

blable au
tic-tac de l’horloge est la base du rythm

e en
m

usique.
V
o
ir a

u
ssi so

u
s

«U
nité de tem

ps», et
«Tem

ps»

B
attem

ent (ou tem
ps) préparatoire

B
attem

ent dirigé par le chef, juste avant le
prem

ier tem
ps d’un cantique ou d’un chant. Il

indique que le cantique va com
m

encer, donne le
tem

po et le caractère de l’hym
ne et perm

et une
brève respiration avant de com

m
encer à chanter.

B
écarre
V
o
ir so

u
s

A
ltérations.

B
ém

ol
V
o
ir so

u
s

A
ltérations.

C
S

ynonym
e de m

esure à $.

C
antate
O

euvre pour choeur et solistes com
posée

d’une série de pièces. La cantate ressem
ble à

l’oratorio, m
ais est plus courte et générale-

m
ent écrite pour un plus petit nom

bre d’exé-
cutants. La cantate possède généralem

ent un
accom

pagnem
ent écrit pour piano, orgue, ou

petit orchestre. V
o
ir a

u
ssi so

u
s

O
ratorio.

C
antique
C

hant d’action de grâces consacré à la gloi-
re de D

ieu.

C
artes-notes
M

atériel accessoire du cours de clavier.

C
ercle de quintes
D

iagram
m

e m
ontrant les relations entre les

tons (ou tonalités) principaux et leurs arm
ures.

La tonalité de do m
ajeur, qui ne com

porte ni
dièse ni bém

ol, est située au som
m

et du cercle.
En allant dans le sens des aiguilles d’une m

ontre,
en avançant d’une quinte et en ajoutant chaque
fois un dièse, on trouve les tonalités de sol, de ré,
de la, de m

i, de si, de fa dièse et de do dièse.

& c

{
{

barre de
m

esurem
esure

m
esure

m
esure

barre de
m

esure

ßÍ & #34#34

A
rm

ure

?

➞A
rm

ure

➞

do
sol

réla

m
i

si
fa #

do #
la b m
i b si b

faré b
sol b do b
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La tonalité de do dièse a sept dièses, le m
axi-

m
um

. En partant du bas du cercle, par do
bém

ol, qui a sept bém
ols, le m

axim
um

, le
cercle se poursuit dans le m

êm
e sens par inter-

valles de quintes, en supprim
ant un bém

ol
chaque fois, jusqu’à arriver au do du som

m
et.

A
u bas du cercle de quintes se trouve une

zone où les dièses et les bém
ols se superpo-

sent, ce qui indique que certaines gam
m

es
peuvent s’écrire de deux façons. E

n d’autres
term

es, les gam
m

es de fa dièse et de sol
bém

ol sont com
posées des m

êm
es notes

quand on les joue sur le clavier. V
o
ir a

u
ssi

so
u

s
Tonalités enharm

oniques.

C
hant à plusieurs voix
C

hant d’un cantique ou d’une autre pièce
m

usicale au cours duquel chaque voix du
groupe (généralem

ent soprano, alto, ténor et
basse) chante sa propre partie ou ligne. O

n
peut préciser «chant à trois voix», «chant à
quatre voix», etc. Le résultat est une m

élodie
accom

pagnée d’une harm
onie com

plète. V
o
ir

a
u

ssi so
u

s
Partie et Registre.

C
hiffrage de m

esure
S

ym
bole, généralem

ent com
posé de deux

chiffres placés l’un au-dessus de l’autre (un
peu com

m
e une fraction) et situé au début

d’un m
orceau de m

usique, indiquant la
m

étrique du m
orceau. Le chiffre du bas préci-

se quelle est la note représentant l’unité de
tem

ps (la note qui vaut un tem
ps), et celui du

haut indique com
bien de ces unités de tem

ps
se trouvent dans une m

esure.

C
hiffrage des accords
Voir chapitre 5 du m

anuel C
o
u

rs d
e
 c

la
v
ie

r.

C
hoeur
1. E

nsem
ble de choristes, dont chaque

pupitre est com
posé de plusieurs chanteurs. Il

existe des choeurs d’hom
m

es, des choeurs de
fem

m
es, des choeurs m

ixtes, des choeurs
d’enfants et des choeurs de jeunes.

2. C
hant écrit pour un groupe de chanteurs.

3. N
otation figurant dans une partition pour

signaler le passage d’une partie à l’unisson à
une partie harm

onisée à plusieurs voix.
E

xem
ples: «Pour tous les saints» (C

a
n

tiq
u

e
s,

n°
41) au deuxièm

e systèm
e de la deuxièm

e
page. «Je sais qu’il vit, m

on R
édem

pteur»
(C

a
n

tiq
u

e
s, n°

73) au début du 4e systèm
e.

C
horal
C

hant religieux, dans le style luthérien alle-
m

and, dont les origines rem
ontent au seiziè-

m
e siècle et qui jouent un rôle im

portant dans
la création des hym

nes et cantiques de notre
époque. «C

’est un rem
part que notre D

ieu»,
(C

a
n

tiq
u

e
s, n°

35) et «S
eigneur, ô toi qui

portes la couronne» (C
a

n
tiq

u
e
s, n°

119) sont
des exem

ples de chorals.

C
lavier d’expression
A

 l’orgue, l’un des deux ou trois claviers. Le
clavier d’expression est presque toujours le
clavier supérieur.

C
lef d’ut troisièm

e interligne
C

lef utilisée dans certains arrangem
ents

pour choeurs d’hom
m

es. Les notes de la por-
tée du ténor écrites en clef d’ut troisièm

e inter-
ligne se jouent ou se chantent com

m
e si elles

étaient écrites en clef de sol, m
ais une octave

plus bas que la clef de sol.

C
lef ou C

lé
Sym

bole placé au début de la portée indiquant
la hauteur des sons figurant sur cette portée.

La clef de sol s’enroule autour de
la deuxièm

e ligne de la portée en
com

m
ençant par le bas, soit la

ligne où se situe le sol au-dessus
du do m

oyen.

La clé de fa est centrée sur le fa
au-dessous du do m

oyen.

Voir sous C
lef d’ut.

S
B ? &

B

2 tem
ps par m

esure

2 tem
ps par m

esure

3 tem
ps par m

esure

4 tem
ps par m

esure

6 tem
ps par m

esure

9 tem
ps par m

esure

12 tem
ps par m

esure

C
hiffrage

de m
esure

U
nité de tem

ps

N
om

bre de tem
ps par m

esure

98128 68 223444 24
blanche (h)

croche (e)

noire (q)
noire (q)
noire (q)

croche (e)
croche  (e)
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C
ourse-relais
C

om
pétition entre deux ou plusieurs équipes

au cours de laquelle chaque m
em

bre de l’équi-
pe, à tour de rôle, répond au tableau noir à une
question concernant le cours de m

usique.

C
rescendo,cresc.
S

igne indiquant qu’il faut chanter ou jouer
progressivem

ent plus fort.

D
a capo, D

.C
.

Term
e indiquant qu’il faut répéter le m

or-
ceau à partir du début. D

.C
. a

l fin
e

précise
qu’il faut répéter le m

orceau depuis le com
-

m
encem

ent et jusqu’au m
ot fin

e
.

D
al segno, D

.S
.

Term
e indiquant qu’il faut répéter le m

orceau
depuis l’endroit indiqué par le signe %

.
D

.S
. a

l

fin
e

précise qu’il faut répéter le m
orceau à par-

tir du signe %
jusqu’à l’endroit m

arqué fin
e
.

D
ecrescendo
Signe indiquant qu’il faut jouer ou chanter en

dim
inuant progressivem

ent l’intensité du son.

D
em

i-ton
Le plus petit intervalle m

usical, form
é en

jouant deux touches adjacentes sur le clavier.

D
iapason
Petit instrum

ent d’acier en form
e de fourche

qui donne généralem
ent le «la» lorsqu’on le

fait vibrer.

D
ièse
V
o
ir so

u
s

A
ltérations.

D
im

inuendo,dim
.

M
êm

e définition que decrescendo.

D
irecteur

(directrice)ou chef de choeur
Personne qui dirige un choeur ou une

assem
blée. Par les m

ouvem
ents de ses bras et

de ses m
ains, il indique la m

esure, établit le
tem

po, le volum
e souhaité ainsi que le phrasé

et l’am
biance choisis.

D
olce
Indication signifiant qu’il faut chanter ou

jouer avec douceur.

D
ouble barre
D

eux traits verticaux rapprochés, indiquant la
fin d’une section de m

usique. Lorsque le trait ver-
tical de droite est plus épais que celui de gauche,
la double barre indique la fin du m

orceau.

D
uoM

orceau de m
usique écrit pour deux chan-

teurs ou deux instrum
entistes, avec ou sans

accom
pagnem

ent.

D
ynam

ique
Les indications dynam

iques précisent si un
m

orceau doit être chanté ou joué fort ou dou-
cem

ent. Voici les indications dynam
iques les

plus courantes:

p
p

(pianissim
o), très doucem

ent

p
(piano), doucem

ent

m
p

(m
ezzo piano), m

oyennem
ent 

doucem
ent

m
f

(m
ezzo forte), m

oyennem
ent fort

f
(forte), fort

ff
(fortissim

o), très fort

E
nsem

ble
G

roupe d’exécutants petit à m
oyen, ne

com
portant généralem

ent pas plus d’un ou de
deux m

usiciens (ou chanteurs) par partie. Ils
peuvent se produire avec ou sans chef.

E
tendue vocale (ou tessiture)

E
tendue des quatre voix principales utilisées

dans le chant choral soprano (=
 voix de

fem
m

e élevée) alto (=
 voix de fem

m
e grave)

ténor (=
 voix d’hom

m
e élevée) basse (=

 voix
d’hom

m
e grave).

Les portées ci-après indiquent l’étendue ou
tessiture que chaque voix devrait pouvoir
chanter sans grand effort.

˙
B

asse

T
énor

S
oprano

A
lto

➞
➞

➞œ
? #

˙
œ ˙

œœ
& #

˙̇
œœ ˙̇

œœ
3434

➞

➞➞

➞
➞

➞
➞
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E
xpression

Variations de tem
po, de dynam

ique et de
phrasé utilisées pour ajouter une signification
ém

otionnelle ou spirituelle à la m
usique. U

ne
exécution sans expression est fade et peut
ennuyer l’auditeur ou ne pas le concerner. Le
bon m

usicien va au-delà des notes pour trans-
m

ettre à l’auditeur un sens plus profond et des
expressions d’ém

otion ou de spiritualité.

F
igure de note V

o
ir so

u
s N

ote.

F
ine

(prononcé
fin

é)
F

in.

G
am

m
e

D
ans un systèm

e m
usical donné, suite des

hauteurs par m
ouvem

ents conjoints (ascen-
dant ou descendant) com

prise dans l’intervalle
d’une octave. Il existe trois types de base de
gam

m
es: les m

ajeures, les m
ineures et les

chrom
atiques. C

haque tonalité m
ajeure et

m
ineure a une gam

m
e qui com

prend les sept
notes fondam

entales de cette tonalité. La
gam

m
e de la tonalité de do m

ajeur est com
-

posée des notes do, ré, m
i, fa, sol, la, si et do,

jouées ou chantées dans cet ordre ou dans
l’ordre inverse. E

lle s’écrit ainsi sur une portée:

Le nom
 de la gam

m
e est basé sur le nom

de la prem
ière et de la dernière note. O

n peut
jouer une gam

m
e m

ajeure dans n’im
porte

quelle tonalité, en com
m

ençant sur n’im
porte

quelle note, puis en jouant deux tons entiers,
un dem

i-ton, trois tons entiers et un dem
i-ton.

E
n suivant ce m

odèle, vous jouerez autom
ati-

quem
ent les dièses ou les bém

ols qui appar-
tiennent à la gam

m
e de cette tonalité.

Les gam
m

es m
ineures les plus courantes

sont com
posées d’un ton entier, d’un dem

i-
ton, de deux tons entiers, d’un dem

i-ton, d’un
ton et dem

i et d’un dem
i-ton.

La gam
m

e chrom
atique est com

posée de
douze dem

i-tons. E
lle com

prend les douze
notes du clavier et peut com

m
encer sur

n’im
porte quelle note.

Vo
ir a

u
ssi so

u
s

D
em

i-ton et sous Ton.

G
iocoso
D

ans un style joyeux ou plaisant.

G
lissando
D

ans le jeu de clavier, le fait de glisser d’une
note à une autre avec le pouce ou un doigt.

G
rand clavier
A

 l’orgue, l’un des deux ou trois claviers.
D

ans un orgue à deux claviers, le grand clavier
est celui du bas, dans un orgue à trois claviers,
celui du m

ilieu. V
o
ir a

u
ssi«C

lavier expressif».

G
rande portée
V
o
ir so

u
s

S
ystèm

e.

G
rave
D

ans un style lent et solennel.

H
arm

onie
1. C

om
binaison, ensem

ble de sons joués
ou chantés en accord.

2. E
nsem

ble des principes sur lesquels est
basé en m

usique l’em
ploi des sons sim

ultanés
et leur succession, la com

binaison des parties
ou des voix.

H
ybride
Jeu d’orgue em

pruntant des caractéris-
tiques à plus d’une fam

ille de sons d’orgue.

H
ym

ne
C

hant, généralem
ent à la louange de D

ieu.

IctusB
attem

ent de la m
esure dans le vers poé-

tique. Par extension: dans un m
odèle de batte-

m
ent de m

esure, le point où se produit le bat-
tem

ent lui-m
êm

e. S
ur les m

odèles dessinés
dans le recueil de cantiques, l’ictus est indiqué
par un petit cercle au bas de chaque tem

ps.
U

n léger sursaut du bras et de la m
ain à l’ictus

ton
ton

dem
i-

ton
dem

i-
ton

ton
ton

ton

&œ œ œ œ œ œ œ œ
&

œ
œ

&
œ

œ

? bœ
œ

?
œ

œ
B

ass:  sol à ré

T
énor:  si  à fa

A
lto:  sol à ré

S
oprano:  do à fa

b
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rend la m
esure claire et facile à suivre.

(C
a

n
tiq

u
e
s, pp. 250-251.)

Indications de Tem
po

Term
es indiquant le tem

po d’un m
orceau de

m
usique. C

es m
ots sont souvent en italien; ils

sont utilisés de façon internationale. Enum
érées

en allant du plus lent au plus rapide, voici les
indications de tem

po les plus courantes:

L
a

rg
o

—
large

L
e
n

to
—

lent

A
d

a
g
io

—
à l’aise (assez lent)

A
n

d
a

n
te

—
allant (au pas)

M
o
d

e
ra

to
—

m
odéré

A
lle

g
re

tto
, A

llegro
—

rapide

V
iv

a
c
e
—

anim
é

P
re

sto
—

très vite

P
re

stissim
o

—
aussi vite que possible.

Indications m
étronom

iques
V
o
ir so

u
s

M
étronom

e

Intervalle
D

istance en ton ou en espace entre deux
notes ou deux sons. D

eux notes produisant le
m

êm
e son sont dites à l’u

n
isso

n
ou

p
rim

e
.

L’espace entre une note et la note voisine est
appelé

se
c
o

n
d

e
.L’espace d’une note entre

deux autres notes est appelé tie
rc

e
, puis

q
u

a
r-

te
, q

u
in

te
, six

te
, se

p
tiè

m
e
 et

o
c
ta

v
e
.

Les intervalles peuvent être qualifiés de
m

ajeurs, m
ineurs, augm

entés ou dim
inués.

Lorsqu’un intervalle est écrit au m
oyen d’une

note au-dessus de l’autre, de telle sorte que
les sons sonnent en m

êm
e tem

ps, on parle
d’un

in
te

rv
a

lle
 h

a
rm

o
n

iq
u

e
(voir exem

ples ci-
dessus). Lorsqu’une note suit l’autre, com

m
e

ci-dessous, il s’agit d’un in
te

rv
a

lle
 m

é
lo

d
iq

u
e
.

Introduction
B

rève phrase jouée avant le début d’un can-
tique, com

m
e préparation pour le choeur ou

pour l’assistance. L’introduction donne le ton, le
tem

po et le clim
at du cantique. Il sert égalem

ent
à en rappeler la m

élodie. (Voir «U
tilisation du

recueil de cantiques», C
a
n
tiq

u
e
s, pp. 245–256.)

Jeu d’anches
Jeu d’orgue im

itant les instrum
ents à vent

et les cuivres d’un orchestre.

Jeu de m
ixture

Jeu d’orgue produisant une com
binaison

de deux, trois ou quatre sons. Les tirettes, ou
boutons, sont étiquetés au m

oyen des chiffres
rom

ains II, III et IV suivant leur nom
.

Jeu des vingt questions
U

ne personne choisit un m
ot ou un objet

(relatif au cours de m
usique) sans dire de quoi il

s’agit. Le reste de la classe peut poser des ques-

tions, dont la réponse ne peut être que «oui» ou
«non». Le but du jeu consiste à trouver le m

ot ou
l’objet m

ystérieux en vingt questions ou m
oins.

Largo
V
o
ir so

u
s

Indications de tem
po.

Legato
Indique qu’il faut chanter ou jouer de façon

liée en rattachant les notes en un style cou-
lant, sans interruptions ni coupures.

Lento
V
o
ir so

u
s

Indications de tem
po.

LevéD
ernier battem

ent ou tem
ps de la m

esure,
représenté, en dirigeant, par un m

ouvem
ent

ascendant du bras.

Levée
D

ernier(s) tem
ps ou dernière(s) note(s) à la

fin d’une m
esure, utilisé com

m
e com

m
ence-

m
ent d’un cantique ou d’une phrase m

usicale.
(V

o
ir a

u
ssipage xxx.)

Liaison
1. Ligne incurvée placée au-dessus ou en

dessous de deux notes de hauteur différente (ou
davantage). La liaison relie les notes concer-
nées, qu’il faut jouer en style legato. La liaison
peut égalem

ent indiquer qu’une seule syllabe est
chantée sur deux notes ou davantage.

2. Ligne incurvée placée au-dessus ou en
dessous de deux notes de m

êm
e hauteur:

indique que la prem
ière note doit être jouée,

puis tenue pendant la durée com
binée des

deux notes.
D

eux noires liées doivent être
œœ œ œ œ

&w ww ww w
tierce

quinte
octave

l’unisson
seconde tiercequarte quintesixte septièm

e
octave

&ww ww ww ww ww ww ww ww

3
2

1

4
32

1

2

1
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tenues pendant deux tem
ps; 

une noire 
liée à une blanche dure trois tem

ps. La deuxiè-
m

e note ne doit pas être répétée.

Lignes supplém
entaires

Petites lignes indiquant l’em
placem

ent des
lignes et des interlignes situés au-dessus ou
au-dessous des lim

ites de la portée.

Les lignes supplém
entaires sont utilisées

pour étendre la portée supérieure en dessous
du do m

oyen et la portée inférieure au-dessus
du do m

oyen. Pour trouver le nom
 de la note,

com
pter chaque ligne et chaque espace au-

dessus ou au-dessous du do m
oyen. Voir les

exem
ples ci-dessus.

Les lignes supplém
entaires sont égalem

ent
utilisées pour aller au- dessus de la portée supé-
rieure et au-dessous de la portée inférieure.
LocoV

o
ir so

u
s

O
ctava.

M
aestoso
Indication signifiant qu’il faut jouer ou chan-

ter dans un style m
ajestueux, plein de dignité.

M
ajeur et m

ineur
C

aractéristiques générales des tonalités,
des gam

m
es ou des accords. Les tonalités

m
ajeures sont basées sur les gam

m
es

m
ajeures et donnent généralem

ent au m
or-

ceau une connotation heureuse ou légère. Les
tonalités m

ineures sont basées sur les
gam

m
es m

ineures et donnent une im
pression

généralem
ent plus som

bre. V
o
ir a

u
ssi so

u
s

G
am

m
es.

M
arcato
Petite ligne placée au-dessus ou au-dessous

d’une note et indiquant qu’il faut faire ressortir
cette note, m

ais toutefois pas autant que si
elle com

portait un accent.

M
élodie
Succession de sons ordonnés de façon à

constituer une form
e, une structure perceptible

et agréable. La m
élodie d’un cantique est sa

ligne principale, celle qu’on fredonne et dont on
se souvient le m

ieux. Elle donne son identité au
cantique. M

êm
e si les accords et les m

ouve-
m

ents harm
oniques de plusieurs cantiques se

ressem
blent, c’est leur m

élodie qui leur confère
leur caractère unique. La m

élodie des cantiques
est généralem

ent chantée par les sopranos. Les
autres voix l’accom

pagnent et créent l’harm
onie.

M
esure
D

ivision de la durée m
usicale en plusieurs

parties égales, form
ant une base sensible pour

le rythm
e. Les m

esures sont délim
itées par les

barres de m
esure et contiennent le nom

bre de
tem

ps indiqué au haut du chiffrage de m
esu-

re. Par exem
ple, chaque m

esure à $
com

porte
quatre tem

ps ou battem
ents.

M
étrique
E

tude de la versification, fondée sur
l’em

ploi des m
ètres (=

nom
bre et suite des

pieds qui com
posent un vers). Par extension,

division du tem
po en m

esures. La m
étrique

d’un m
orceau est indiquée par le chiffrage de

m
esure.

M
étronom

e
Petit instrum

ent à pendule servant à m
ar-

quer la m
esure de façon régulière, générale-

m
ent pour des battem

ents allant de 40 à 208
par m

inute. O
n trouve une indication m

étro-
nom

ique au début de chaque cantique du
recueil. Le sym

bole de la note indique l’unité
de tem

ps, et le nom
bre qui suit précise com

-
bien de ces battem

ents (ou tem
ps) doivent se

produire en une m
inute.

S
i vous ne possédez pas de m

étronom
e,

servez-vous d’une m
ontre ou d’une pendule

possédant une aiguille des secondes. U
n

tem
po à 60 indique un battem

ent par secon-
de. U

n tem
po à 120 indique deux battem

ents
par seconde. V

o
ir a

u
ssi so

u
s

Tem
po.

M
ineur
V
o
ir so

u
s

M
ajeur et M

ineur.

M
odulation
Passage d’un ton (tonalité) à un autre,

généralem
ent effectué au m

oyen d’une série
de notes ou d’accords perm

ettant une transi-
tion harm

onique en douceur.

&˙ œ œœ œœœ˙˙
44

m
esure

➞

➞

œ œ

ßÍ?
œ œ œœœœ

&
œœ œ œ œ

do

do

do
ré

m
i

do
ré

m
i

la
si

si
la

œ œ˙
œ˙
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M
olto
Term

e signifiant «très». Par exem
ple, m

o
lto

a
c
c
e
le

ra
n

d
o

signifie qu’il faut jouer beaucoup
plus vite.

M
ouvem

ent parallèle
M

ouvem
ent de deux lignes m

élodiques
dont la hauteur se déplace de façon parallèle.
M

ouvem
ent contraire ou opposé: m

ouvem
ent

de deux lignes m
élodiques dont la hauteur se

déplace dans des directions opposées.

M
utations
A l’orgue, tout jeu (sauf les jeux de m

ixture)
dont les tuyaux produisent des sons autres que
les intervalles d’octaves, m

esurés à partir du jeu
de base (jeux 8'). Tout les registres à la tierce, à
la quinte et leurs octaves sont des m

utations;
les tirettes ou boutons portent des m

entions
avec fractions, du type 2 2/3', 1 3/5', ou 1 1/3'.

N
oteS

igne qui sert à caractériser un son par sa
form

e ou figure (durée du son) et par sa place
sur la portée (hauteur du son).

M
odèle et nom

 des figures de notes:

w
ronde

h
blanche

q
noire

e
croche

x
double croche

N
ote pointée
Lorsqu’une note est suivie d’un point, ce

point ajoute à la note la m
oitié de sa valeur

habituelle. A
insi, dans une m

esure à $, une
noire pointée (q.) dure un tem

ps et dem
i au

lieu d’un tem
ps; une blanche pointée (h.) dure

trois tem
ps au lieu de deux.

Lorsqu’une note a un point au-dessus ou
au-dessous d’elle, elle se joue staccato. V

o
ir

a
u

ssi so
u

s
S

taccato.

N
otes com

m
unes

N
otes répétées par des voix différentes. Par

exem
ple, si les ténors chantent un do m

oyen
dans un accord et que, dans l’accord suivant,
les altos chantent la m

êm
e note, on parle de

note com
m

une.

O
ctava

(8
v
a)

Jouer une note ou une partie une octave
plus haut ou plus bas qu’elle n’est écrite. Le
sym

bole
8

v
a

placé au-dessus d’une note ou
d’une clef indique qu’il faut la jouer une octave
plus haut. Le m

êm
e sym

bole placé au-des-
sous d’une note ou d’une clef indique qu’il faut
la jouer une octave plus bas. Lorsque cette
indication concerne plus d’une note, le sym

-
bole est suivi d’une ligne pointillée au-dessus
ou au-dessous des notes concernées. A

 la fin
d’un passage octavié, le term

e lo
c
o

apparaît
parfois pour indiquer qu’il faut recom

m
encer à

jouer les notes telles qu’elles sont écrites.

O
ctave
Intervalle constitué en com

binant un son
avec le son le plus proche, au-dessus ou au-
dessous, ayant le m

êm
e nom

. (Intervalle par-
fait de huit degrés de l’échelle diatonique ou
intervalle de deux fréquences dont l’une est le
double de l’autre.) V

o
ir a

u
ssiIntervalle.

O
ratorio
O

euvre d’une certaine im
portance com

po-
sée de pièces pour choeur, solistes et
orchestre, souvent sur un thèm

e religieux.
(E

xem
ple: L

e
 M

e
ssie

 de H
aendel.)

Partie
R

ôle d’une voix, d’un instrum
ent, dans une

polyphonie. O
n peut aussi parler de lig

n
e
.O

n
dira indifférem

m
ent la p

a
rtie

 d
u

 té
n

o
r

ou la
lig

n
e
 d

u
 té

n
o
r.

Partition
N

otation d’une com
position m

usicale, de
l’ensem

ble des parties. Par extension, la com
-

position m
usicale elle-m

êm
e.

P
édale

A
 l’orgue, touche jouée avec les pieds.

(Pédalier =
 clavier inférieur de l’orgue) A

u
piano, instrum

ent com
m

andé au pied et per-
m

ettant de soutenir la note (pédale de droite)
ou de la jouer plus doucem

ent (pédale de
gauche). &œ œ œ œ

8va

?œ œ œ œ
8va

& ˙̇ ˙̇
? ˙̇˙̇

œ. œ . œ.. ˙
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Petites notes
N

otes im
prim

ées dans un caractère plus
petit que le reste de la m

usique pour indiquer
qu’elles ne sont pas destinées aux chanteurs,
m

ais à l’accom
pagnem

ent. Pour leur utilisa-
tion, voir dans C

a
n

tiq
u

e
s, page 252.

P
hrase

S
érie de notes ou de m

esures présentant
une pensée m

usicale. A
 la fin de la phrase, il y

a parfois un silence dans la m
usique et une

virgule ou un point dans le texte.

Les cantiques sont com
posés de deux

phrases ou davantage. «Il est une colline au loin»
(C

a
n
tiq

u
es, n°118) est com

posé de deux
phrases de quatre m

esures chacune. «Reste
avec nous, Seigneur» (C

a
n
tiq

u
es, n°92) com

-
porte quatre phrases de quatre m

esures chacu-
ne.

P
hrasé

D
élim

itation par la façon de jouer ou de
chanter ou ponctuation par des respirations,
des périodes successives d’un discours m

usi-
cal. G

énéralem
ent, chaque phrase possède

une variation dynam
ique propre, tant en volu-

m
e qu’en intensité. La dernière note d’une

phrase est souvent adoucie, ou m
êm

e rac-
courcie pour perm

ettre une respiration avant
le début de la prochaine phrase.

P
iedTerm

e réservé à l’orgue et désignant le registre
ou niveau sonore d’un ensem

ble ou d’une rangée
de tuyaux. C

e registre est indiqué par un nom
bre,

suivi d’une apostrophe, qui est le sym
bole du m

ot
«pied» (') . Par exem

ple 8' représente le m
êm

e
registre sonore que le piano, 16' est une octave
plus bas, et 4' est une octave plus haut.

P
istons

B
outons ronds, généralem

ent situés im
m

é-
diatem

ent en dessous des claviers de l’orgue,
utilisés pour faire des changem

ents rapides.
Les pistons peuvent être rattachés à n’im

porte
quelle com

binaison de jeux.

Poco a poco
Peu à peu.

Point d’orgue
Tenue. La note ou le silence placé sous le

point d’orgue ( U
) est de durée variable, selon

le souhait du chef. E
n règle générale, le point

d’orgue allonge la note, souvent du double de
sa valeur. E

n réalité, le chef a le loisir d’im
po-

ser la durée qui lui convient.

Polyphonie
C

om
binaison de plusieurs voix, de plusieurs

parties dans une com
position m

usicale.

Portée
C

inq lignes et quatre interlignes qui fournis-
sent la base graphique de la notation ou écri-
ture m

usicale.

Portée inférieure
Portée généralem

ent indiquée par une clef
de fa.

La portée inférieure est réservée aux notes
les plus basses et généralem

ent jouée à la
m

ain gauche sur le clavier. Vo
ir a

u
ssisous C

lef.

Portée supérieure
Portée com

m
ençant généralem

ent par une
clef de sol. E

lle est réservée aux notes élevées
et se joue généralem

ent à la m
ain droite sur le

clavier. V
o
ir a

u
ssi so

u
s

C
lef.

Postlude
M

ot créé sur le m
odèle de prélude et dési-

gnant une m
orceau de m

usique joué à la fin
d’une réunion ou d’un culte. Il devra refléter
l’esprit de la réunion.

Pot-pourri
M

orceau de m
usique com

posé de thèm
es

em
pruntés à diverses sources, joués à la suite

sans interruption.

P
rélude

M
orceau de m

usique joué avant le début
d’une réunion. Il doit favoriser le recueillem

ent
et la m

éditation, et préparer au service qui va
suivre. Le titre de «Prélude» sur un m

orceau
ne garantit pas qu’il convienne à un culte. Les
cantiques représentent une excellente m

usique
de prélude; si vous choisissez autre chose,
veillez à le faire avec sagesse.

P
resto

V
o
ir so

u
s

Indications de tem
po.

P
rincipal

Jeu d’orgue, form
ant la base des jeux de

fonds.

Psaum
e

Poèm
e religieux tiré de la B

ible. C
om

position
m

usicale sur le thèm
e d’un psaum

e. Autrefois, les
psaum

es étaient chantés plutôt que lus dans les
cultes. Ils ont joué un rôle im

portant dans le déve-
loppem

ent historique de la m
usique religieuse.

P
upitre

G
roupe d’instrum

ents ou de voix: le pupitre
des violons, le pupitre des sopranos, des
basses, etc.

&

?



151

Q
uatuor
M

usique écrite pour quatre instrum
ents ou

quatre voix, qui peuvent être des voix d’hom
m

es,
de fem

m
es, d’enfants ou des voix m

ixtes.

Q
ueue
Ligne verticale attachée à une note. Lorsqu’il

n’y a qu’une seule note dans la partie supérieure
d’une portée, elle a la queue tournée vers le
bas, celle-ci se place à gauche de la note; une
seule note dans la partie inférieure de la portée
a la queue tournée vers le haut et placée à droi-
te de la note. Lorsqu’une note possède deux
queues, l’une tournée vers le haut, l’autre vers le
bas, cela veut dire qu’elle doit être chantée par
la voix inférieure et la voix supérieure. Par souci
de clarification, dans les partitions pour choeur,
lorsque les notes du soprano et de l’alto diffè-
rent dans le rythm

e, on indiquera par les
queues en haut la partie du soprano, et par les
queues en bas celle de l’alto. Si les valeurs sont
les m

êm
es, deux notes peuvent, par contre,

partager la m
êm

e queue.

R
allentendo,rall.
Voir aussi ritardando.

R
efrain

Partie de certains chants et cantiques qui se
répète après chaque strophe. Les deux derniers

systèm
es du cantique «O

h, j’ai besoin de toi»
(C

a
n
tiq

u
e
s, N

°53) sont un exem
ple de refrain.

R
egistration

C
om

binaison des divers jeux de l’orgue
pour produire le son désiré, ou m

élange de
diverses fam

illes de sons pour créer un son
déterm

iné sur l’orgue.

R
egistre fondam

ental ou Jeu de Fond
Tout jeu de 8' sur un orgue. O

n se sert
généralem

ent des jeux fondam
entaux

lorsqu’on accom
pagne une assem

blée, parce
que la tonalité est proche de celle du piano.

R
egistre

1. E
tendue des sons que parcourt une voix

ou un instrum
ent, du plus grave au plus élevé.

V
o
ir a

u
ssi so

u
s

Tessiture.

2. Par extension, groupe de ces m
êm

es voix
(registre des sopranos, altos, etc.) V

o
ir a

u
ssi

so
u

s
Pupitre.

3. E
nsem

ble de tuyaux d’orgue com
m

an-
dés par un jeu.

R
itardando, rit.
Ralentissem

ent progressif du tem
po. Il peut

être utilisé à la fin de l’introduction d’un can-
tique, où à la fin du cantique lui-m

êm
e.

R
ubato

D
ans un style libre, avec un rythm

e souple.

R
ythm

e
Façon dont le m

ouvem
ent s’exprim

e dans la
m

esure m
usicale. Les valeurs (ou durée) des

notes, groupées en diverses com
binaisons,

donnent à la m
usique une infinie variété de

m
ouvem

ents rythm
iques. Lorsque vous frappez

dans vos m
ains la durée des notes, dans un

cantique, vous frappez le rythm
e du cantique.

S
em

pre
Toujours.

S
e
m

p
re

 c
re

sc
e
n

d
o

veut dire qu’il
faut continuer à augm

enter le volum
e.

S
ilence
S

ym
bole indiquant un silence d’une certai-

ne durée. Les silences durent pendant autant
de battem

ents que les figures de notes corres-
pondantes.

pause: équivalent à une ronde
dem

i-pause: équivalent à une blanche
Œ

soupir: équivalent à une noire
‰

dem
i-soupir: équivalent à une croche

≈
quart de soupir: équivalent à une double 
croche.

S
oloM

orceau de m
usique, ou partie d’un m

or-
ceau de m

usique écrite pour un soliste (vocal ou
instrum

ental) avec ou sans accom
pagnem

ent.

S
oprano
Ligne vocale la plus élevée de la portée écri-

te en clef de sol. Par extension: personne
chantant cette partie. V

o
ir a

u
ssi so

u
s

Registre,
Pupitre.

S
taccato
S

tyle bref et détaché, indiqué par un point
situé au- dessus ou au-dessous d’une note.
Relâchez rapidem

ent la touche au lieu de faire
durer la valeur com

plète de la note. La derniè-
re partie du tem

ps devient un silence, si bien
que le tem

po ne varie pas.

S
trophe
G

roupe de vers form
ant une section de

texte ou de poésie; on utilise parfois abusive-
m

ent le term
e de verset, qui s’applique plutôt

œ .œ.

Ó ∑

O
m

on
Pè

-
re

&
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au texte sacré. «Jésus, né bien hum
blem

ent»
(C

a
n

tiq
u

e
s, N

°
96) com

porte quatre strophes.

S
ubstitution de doigts
D

ans le jeu de clavier, le fait de passer d’un
doigt à un autre pour appuyer sur une m

êm
e

touche, afin que le son ne soit pas interrom
pu.

S
ystèm

e
G

roupe de portées form
ant une ligne de

m
usique d’un côté à l’autre de la page et

reliées par une accolade.

D
ans nos cantiques, un systèm

e com
prend

habituellem
ent: la portée supérieure (générale-

m
ent en clef de sol), les lignes du texte, la por-

tée inférieure (généralem
ent en clé de fa). Par

contre, à la prem
ière page du cantique n°

41
«Pour tous les saints», chaque systèm

e com
-

porte trois portées: la prem
ière pour le chant à

l’unisson, les deux inférieures pour l’accom
pa-

gnem
ent. C

e m
êm

e cantique com
porte donc

trois systèm
es sur la page de gauche et quatre

sur la page de droite.

Tem
po

Vitesse d’un m
orceau de m

usique. Le
tem

po désigne la vitesse de l’unité de tem
ps et

non la vitesse des notes individuelles.

Le tem
po est indiqué de deux façons au

début d’un m
orceau: soit par un ou plusieurs

m
ots (V

o
ir

Indications de tem
po), soit par une

indication m
étronom

ique fixant le nom
bre de

battem
ents par m

inute, par exem
ple :

q=
6

6
–
8

4. (V
o
ir so

u
s

Indications m
étrono-

m
iques)

Les indications m
étronom

iques du livre de
cantiques sont fournies à titre de suggestion
pour une fourchette de tem

pos convenant à
chaque cantique. Les directeurs de m

usique

peuvent choisir, au sein de cette fourchette, le
tem

po leur convenant. Les m
ots ajoutés en

regard des indications m
étronom

iques aident
à interpréter le caractère du cantique.

Tem
po I (tem

po prim
o)

V
o
ir so

u
s

A
 tem

po.

Tem
ps fort

Le tem
ps fort est le prem

ier tem
ps d’une

m
esure. O

n le ressent davantage que les
autres tem

ps ou battem
ents; il est indiqué par

le chef au m
oyen d’un m

ouvem
ent descen-

dant du bras, clairem
ent m

arqué.

Tem
ps ou battem

ent
C

hacune des divisions égales de la m
esure.

U
n battem

ent égal et régulier, sem
blable au

tic-tac de l’horloge, est la base du rythm
e en

m
usique.

V
o
ir a

u
ssi so

u
s B

attem
ent.

T
énor

Ligne vocale supérieure de la portée écrite
en clé de fa. Par extension, personne chantant
cette partie. V

o
ir a

u
ssi so

u
s

Registre, Pupitre.

Term
inaisons

C
ertains cantiques ont des term

inaisons dif-
férentes pour chaque strophe. D

ans «C
e

m
atin-là» (C

a
n

tiq
u
e
s, n°120), il y a trois term

i-
naisons différentes, indiquées par:

A
 la fin de la prem

ière strophe, chantez et
jouez la fin du 3e systèm

e. A
 la fin de la

deuxièm
e strophe, sautez, à la 3e m

esure du
3e systèm

e, directem
ent à 2 qui se trouve au

début du quatrièm
e systèm

e (m
ot «m

ort».) A
la fin de la 3e strophe, sautez directem

ent à 3,
(m

ilieu du dernier systèm
e, m

ot «peur»).

Tessiture
E

tendue des sons que parcourt une voix ou
un instrum

ent, du plus grave au plus élevé.
V
o
ir a

u
ssiE

tendue vocale.

Texte lacunaire
U

n texte lacunaire est un texte dont certaines
parties ont été volontairem

ent om
ises. Le jeu

consiste, pour les élèves à rem
plir les lacunes

du texte préparé, en s’aidant de leur m
anuel.

Par exem
ple : «Le dièse est un signe qui (élève)

la note d’un dem
i-ton». ou «Sur le clavier, le do

se trouve à gauche de n’im
porte quel groupe

de deux __ __ (touches noires).»

Tirant à accoupler (ou pédale d’accouplem
ent)

M
écanism

e de l’orgue qui ne produit pas de
son propre, m

ais relie différents sons de
l’orgue.

T
irettes ou T

irants
Leviers situés soit au dessus, soit sur les

côtés du clavier de l’orgue, dirigeant l’air vers
un registre de tuyaux déterm

iné. Le nom
 des

qualités de son est im
prim

é sur les tirettes.

TonIntervalle de deux dem
i-tons

Ton, ou tonalité
1. Ton: H

auteur d’un son, dû à sa fréquen-
ce de vibration. U

n ton élevé a beaucoup plus

1. 2.
3.
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de vibrations par seconde qu’un son grave.
Lorsque vous accordez votre voix au ton d’un
piano, vous accordez la fréquence des vibra-
tions du ton. N

e pas être «dans le ton» est ce
qu’on appelle chanter faux. 

2. N
ote de départ d’un m

orceau de
m

usique (donner le ton)

3. Ton ou tonalité: Echelle m
usicale d’une

hauteur déterm
inée (désignée par le nom

 de sa
tonique) et possédant la m

êm
e structure interne.

C
haque m

orceau de m
usique traditionnelle est

écrit dans un ton ou une tonalité qui est la base
de sa progression harm

onique. Par exem
ple, un

cantique com
posé dans la tonalité de do com

-
m

encera et se term
inera généralem

ent par un
accord en do. M

êm
e si l’harm

onie peut s’éloigner
du do pendant le cantique, elle y reviendra tou-
jours, car c’est son accord fondam

ental.

O
n peut déterm

iner la tonalité d’un can-
tique de deux façons: la prem

ière consiste à
exam

iner l’arm
ure. S

i vous apprenez com
bien

de dièses ou de bém
ols com

porte chaque
tonalité, vous pourrez connaître celle de
chaque cantique. (V

o
ir a

u
ssi sous C

ercle de
quintes et sous A

rm
ure).

La seconde façon de déterm
iner la tonalité

d’un cantique consiste à regarder la dernière
note du cantique, à la voix de basse. S

i cette
dernière note est un do, alors le cantique est
probablem

ent écrit dans la tonalité de do.

Tonalités
(et notes)enharm

oniques
Tonalités (et notes) ayant des nom

s diffé-
rents m

ais produisant le m
êm

e son. Les
gam

m
es de ré dièse et de m

i bém
ol sont des

exem
ples de tonalités enharm

oniques. D
e

m
êm

e, le do dièse et le ré bém
ol sont des

notes enharm
oniques.

Tonique
N

ote fondam
entale, prem

ier degré de
l’échelle des sons dans le systèm

e tonal, dont
la hauteur caractérise le ton qu’elle établit.
Transposition

C
hanger un m

orceau de m
usique dans une

tonalité différente de celle dans laquelle il est
écrit, en déplaçant toutes les notes vers le haut
ou vers le bas, du m

êm
e nom

bre de dem
i-

tons. C
ertains m

usiciens peuvent transposer à
vae tandis que d’autres préférent une transpo-
sition écrite. U

n des buts de la transposition
est d’adapter un m

orceau de m
usique plus

haut ou plus bas pour qu’íl convienne m
ieux à

la voix d’un chanteur.
Trem

olo, trem
blant

Jeu d’orgue provoquant une vibration du
son. G

énéralem
ent utilisé pour les solos ou la

m
usique de prélude.

Triade
V
o
ir so

u
s accord parfait.

TrioM
orceau de m

usique écrit pour trois exécu-
tants.
Triolet

G
roupe de trois notes jouées dans le tem

ps
d’un, de deux ou de trois battem

ents. Le triolet
m

ontré ci-dessous équivaut à la durée d’une
noire. Pour com

pter cet exem
ple à haute voix,

dites : «un, deux, tri-o-let, quatre».

U
nisson
M

élodie chantée ensem
ble par tous les dif-

férents registres ou pupitres de voix. Le chant
à l’unisson peut se faire sur les m

êm
es notes -

lorsqu’il s’agit de voix égales - ou avec un
intervalle d’une octave - lorsqu’il s’agit d’un
groupe de chanteurs m

ixte. Le chant à l’unis-
son est généralem

ent doté d’un accom
pagne-

m
ent joué au clavier.

U
nité de tem

ps
La m

esure régulière du tem
po, m

arquée
par des battem

ents égaux, les m
ouvem

ents du
bras du directeur, le tapem

ent du pied ou le
fait de com

pter, à haute voix ou non. Le chiffre
du bas du chiffrage de m

esure indique le type
de note représentant l’unité de tem

ps. S
i ce

chiffre est un quatre, c’est la noire qui repré-
sente l’unité de tem

ps. S
i ce chiffre est un 8,

c’est la croche qui représente l’unité de tem
ps.

V
o
ir a

u
ssi so

u
s

C
hiffrage de m

esure.
Valeur ou durée

N
om

bre de tem
ps ou battem

ents accordé à
une note dans une m

esure.
Verset

Voir S
trophe.

V
ibrato

Trem
blem

ent rapide d’un son utilisé dans la
m

usique vocale. (O
rgue : v

o
ir

Trem
olo).

V
ivace

V
o
ir

Indications de tem
po.

V
ivoA

nim
é.

Voix égales
Voix ayant à peu près la m

êm
e tessiture. Par

exem
ple:

voix de fem
m

es
voix d’enfants
voix de fem

m
es et d’enfants

voix d’hom
m

es
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N
ote aux instructeurs du C

ours de base de m
usique:

Losrqu’un élève term
ine le C

ours de clavier, veuillez recopier sur
bristol le certificat dont le m

odèle figure au verso, le rem
plir et

l’offrir à l’élève en tém
oignage du travail accom

pli.



157

A

A
 cappella,142

A
 tem

po,142
A

ccelerando,142
A

ccent,142
A

ccolade,42, 142
A

ccom
pagnem

ent,
142

A
ccom

pagnem
ent de

chanteurs,127
A

ccord,129, 142
de septièm

e, 131
dim

inué, 131
sym

bole des, 129, 130
tableau des, 131

A
ccord parfait,130,
142

A
ccords chiffrés,
129, 142

A
dagio,142

A
lla breve,142

A
llargando,142

A
llegretto,142

A
llegro,142

A
ltérations,62, 142

A
lto,143

A
nches,147

A
ndante,143

A
rm

ure,72, 116, 143
A

rpège,143B

B
arres de m

esures,
11, 18, 143

B
arres de reprise,76,
143

B
asse,143

B
attem

ent ou tem
ps,

143, 152
B

attem
ent (ou tem

ps)
préparatoire,143
battem

ent et valeur
de notes, 16

com
pter, 12

définition, 10, 143
et chiffrage de

m
esure, 13

levée, 147
tem

ps fort ou
prem

ier tem
ps, 15

B
écarre,62, 63, 143

B
ém

ol,62, 63,
68

–69, 143
B

lanche
exercices, 17
nom

 rythm
ique de

la, 16
valeur de la, 16, 149

C

C
,143

C
antate,143

C
antique,143

C
antiques à
apprendre,56

–61,
66–67, 70–71,
78–81, 84–85,
89–91, 93–99,
102–108, 109, 111

C
antique à quatre
voix,115

C
antique à trois voix,
114

C
antiques:
accom

pagnem
ents

sim
plifiés,4, 117,

129
C

antiques en version
sim

plifiée,1, 2, 3, 4,
102, 109, 111, 114,
117, 129, 131, 140

C
artes-notes,1, 2,
44, 46, 48, 125, 126

C
assette audio du
C

ours de clavier,1,
2, 9

C
ercle de quintes,
143

C
ertificat,155

C
hant à plusieurs
voix,144

C
haussures pour
jouer de l’orgue,
136

C
hiffrage de m

esure
à

@, 13
à

#, 13
à

$, 13
à

%, 111
à

^, 110
changem

ents de, 14
dans les cantiques,

116
présentation du, 13

C
hiffrage des
accords,129

C
hoeur,144

C
horal,144

C
lavier,144
correspondance avec

les notes de la
portée, 43

d’expression, 144
électronique, 1, 134
en carton, 1, 2, 126
position devant le,

6
–7, 126

préparation avant de
jouer, 6

–7
présentation du,

22–23
techniques du,

29
–132

C
lef ou C

lé,144
de fa, 42, 72, 116,

144
de sol, 42, 72, 116,

144
C

lef d’ut troisièm
e

interligne,144
C

onsultant de
paroisse pour la
m

usique,122
C

onsultant de pieu
pour la m

usique,
122

C
ours de base de
m

usique
buts du, 1, 122
directives de base, 123
instructeurs du,

122–27

m
atériel pour le, 1

introduction au, 1, 2
organisation dans les

foyers, 123
organisation dans les

paroisses et
branches, 122

organisation dans les
régions en
développem

ent,
122

plan de leçon du, 128
C

ours de clavier
bénédictions à ceux

qui le suivent, 4
buts du, 2
certificat, 155
contenu du, 2
devoirs de l’instructeur

du, 123
–125

encouragem
ents, 4

fixation de buts pour
le, 4

m
atériel pour le, 1

objectifs du, 2
conseils pour

l’enseignem
ent du,

126
–127

C
ours de direction,
1, 2, 9, 123
cassette audio, 1
m

anuel, 1
trousse, 1

C
ourse relais,125,
145

C
rescendo,145

C
rochets
d’introduction,116,
126

C
roche
exercices, 83
nom

 rythm
ique de

la, 82
valeur de la, 82, 149

C
roisem

ent de
doigts,134

–35

D

D
a capo, D

.C
.,145

D
al segno, D

.S
.,145

D
ecrescendo,145

D
em

i-ton,145
D

iapason,140, 145
D

ièse,62, 63, 64
–65,

72, 145
«D

ieu, entends
m

onter nos voix»,
84, 87

D
im

inuendo,145
D

irecteur,127, 145
D

irectives
pour l’organisation

des cours, 122–123
pour les instructeurs,

122–128
D

o du m
ilieu, trouver

le,32
D

oigté
im

portance d’un
bon, 126

règles du, 133
D

olce,145

IN
D

E
X
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D
ouble barre,18, 145

D
ouble croche
exercices, 100

–101
nom

 rythm
ique de

la, 100
valeur de la, 100, 149

«D
ouce est la tâche,

ô D
ieu, m

on roi»,21
D

uo,145
D

ynam
ique,145

E

«E
n toute hum

ilité»,
19, 28

E
nseignem

ent,
m

éthodes efficaces
d’,124

E
nsem

ble,145
E

tendue vocale,145
E

xercices à faire,17,
26, 34

–38, 45, 47,
49, 51, 83, 101, 124,
126, 128, 138–39

E
xercices quotidiens,
54–55, 65, 69,
73–74, 76

–77, 114,
117–20

E
xpression,146

F

«Fais ton devoir, voici
la lum

ière»,98
–99

F
igure de note, 146
blanche, 16

–17, 149
blanche pointée,

16
–17, 149

com
binaisons de, 18

croche pointée,
82

–83
double croche,

100
–101, 149

introduction, 16
noire, 16

–17, 149
pointée, 16, 88, 149
ronde, 16

–17, 149
triolet, 109
valeurs de, dans la

m
esure à ^, 110

F
ine,146

F
lûte,140

Fond, ou Jeu de
fond,151

Fondam
entale,

position,130
Forte,145
Fortissim

o,145

G

G
am

bes,140
G

am
m

e,146
G

iocoso,146
G

lissando,134, 135,
146

«G
loire à D

ieu, notre
C

réateur!»,66, 67
G

rand clavier,146
G

rande portée,146
G

rave,146H

H
arm

onie,146
H

ybride,140, 146
H

ym
ne,146I

Ictus,147
«Il est une colline au

loin»,9

Indications de
caractère ou
notation
d’expression,116,
141

Indications de
tem

po,116, 147
Indications

m
étronom

iques,
116, 147

Instructeurs
activités en classe,

123
–124

directives pour les,
122

–128
distribution de travail

à faire à la m
aison,

124
conseils pour les, 126
utilisation de la

m
éthode

d’enseignem
ent en

5 points, 124
Intervalle,147
Introduction,147

J

«Je sais qu’il vit, m
on

R
édem

pteur»,137
«Je sais que m

on
D

ieu vit»,89
«Jésus, né bien

hum
blem

ent»,30,
58

, 59
Jeud’anches, 140, 147

d’orgue, 140
de m

ixture, 140, 147
des 20 questions,

125, 147

Jouer m
ains

ensem
ble,76

L

«La prem
ière prière

de Joseph S
m

ith»,
104

–105
Largo,147
Legato,134, 147
Lento,147
Levé,147
Levée,147
Lexique des term

es
m

usicaux,3,
142–153

Liaison,39, 93,
147–148

Lignes
supplém

entaires,
52, 148

Loco,148M

M
aestoso,148

M
ajeur et m

ineur,148
M

arcato,148
M

élodie,129, 130, 148
M

esure,11, 148
M

éthode
d’enseignem

ent en
cinq étapes,124

M
étrique,148

M
étronom

e,148
M

ezzo forte,145
M

ezzo piano,145
M

ineur,131, 148
M

ixtures,140, ?
M

oderato,147
M

odulation,148
M

olto,149

M
ouvem

ent
parallèle,149

M
utations,140, 149

N

N
oire
exercices, 17
nom

 rythm
ique de

la, 16
valeur de la, 16, 149

N
om

s rythm
iques

com
binés, 18

dans la m
esure à ^,

110
exercices, 17–21,

82–83, 100
–101,

109, 110
pour les blanches,

16
pour les blanches

pointées, 16
pour les croches, 82
pour les doubles

croches, 100
pour les noires, 16
pour les notes

pointées, 88
pour les rondes, 16
pour les triolets, 109
présentation des, 16

N
ote, 149
com

m
unes, 149

correspondant aux
touches blanches,
43

dans les interlignes,
42–43, 48

–49, 52,
53

de levée, 39

sur les lignes,
42–47, 52, 53

trouver le do du
m

ilieu, 32
trouver le do et le fa,

34
trouver le la et le si,

35
trouver le ré et le m

i,
36

trouver le sol, 37
«N

otre D
ieu nous a

tant aim
és»,40, 60

,
61

N
um

éros des
cantiques,116

N
um

éros des doigts,
8inscription sur la

m
usique, 126

jouer en suivant les,
8, 24

–31O

O
ctava,149

O
ctave,149

«O
h, j’ai besoin de

toi»,90
«O

h Jésus, quand je
pense à toi»,29, 57

«O
h, quel am

our»,80
«O

h! sois hum
ble»,91

O
ratorio,149

O
rganisation de
m

usique de
paroisse,122

O
rganisation de
m

usique de pieu,
122

O
rgue,

v
o
ir a

u
ssi

C
lavier électronique
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chaussures
appropriées pour
jouer de l’, 136

inscrire les notes-
pédales, 137–140

jeu du pédalier,
136

–140
jeu sur différents

claviers, 136
jeu sur le clavier, 134
jeux, 140
registration, choix

des jeux, 140
réglage du volum

e,
141

technique du pédalier,
exercices, 138

–39
tirants ou tirettes, 140

«O
ui, tes

com
m

andem
ents»,

39, 56, 70
, 71

P

Partie,149
Partition,149
P

édale,149
de l’orgue, 136
douce, 86
forte, 86

Petites notes,150
Pense-bête,3 e page

de couverture
P

hrase,150
P

hrasé,150
P

ianissim
o,145

P
iano,145

P
ied,140, 150

P
istons,150

P
lan de leçon du
cours de base de
m

usique,128
Poco a poco,150
Point d’orgue,40
Polyphonie,150
Porte-craies pour

portée,1, 126
Portée,150

correspondance des
notes avec les
touches blanches,
43

interlignes sur la,
42–43

les lignes de la,
42–43

présentation, 42
Portée inférieure,

150
Portée supérieure,

150
Position de la m

ain,
6

–7, 126
Postlude,136, 141,

150
«Pour sonder tes

E
critures»,81

«Pour trouver la
paix»,93

Pot-pourri,150
P

rélude,136, 141,
150

P
résident de
m

usique de
paroisse,122

P
résident de
m

usique de pieu,
122

P
restissim

o,145
P

resto,150

P
rincipal,140, 150

Psaum
e,150

P
upitre,150Q

«Q
uand vient l’heure

de se quitter»,85
«Q

uand les
em

blim
es nous

prenons»,79
Q

uatuor,151
Q

ueue,151R

R
allentendo,151

R
écital,127

R
ecueil de cantiques
liste des cantiques

faciles dans le, 115
ressources dans le,

116
transition vers le,

115
utilisation du,

115
–116

R
efrain,151

R
egistration,140,
151

R
egistre,151

«R
este avec nous,

S
eigneur»,20, 31

R
itardando,151

R
onde
exercices, 17
nom

 rythm
ique de

la, 16
valeur de la, 16, 149

R
ubato,151

R
ythm

e,151
difficile(s), 126

lecture dans la
m

esure à %, 111
lecture dans la

m
esure à ^, 110

lecture des, 10,
16

–18
lecture des

cantiques, 19
lecture des figures

de notes pointées,
88

utilisation des nom
s

rythm
iques pour

lire, 16
–18, 82–83,

88, 100
–101, 109,

110

S

«S
auts»,50

–53
«S

auveur d’Israël»,
108, 132

«S
eigneur, m

erci
pour le prophète»,
102–103

«S
eigneur, m

on
D

ieu»,94
–95

S
em

pre,151
S

ilences,92, 136,
151

S
olo,151

S
oprano,151

S
taccato,151

S
trophe,151, 152

S
ubstitution de
doigts,134

–135,
152

S
ystèm

e,152

T

Tableau des accords,
131

T
âches à faire chez
soi,124, 126, 128
Im

portance des, 124
plan de leçon pour

les, 128
Tem

po,14, 152
Tem

po I,152
Tem

ps fort,15, 152
Tem

ps ou battem
ent,

152
T

énor,152
Term

inaisons,152
Tessiture,152
Texte lacunaire,125,

152
T

irant à accoupler
(ou pédale
d’accouplem

ent),
141, 152

T
irettes ou T

irants,
152

Ton,50
–53, 152

Ton ou tonalité,
152–153

Tonalités (et notes)
enharm

oniques,
153

Tonique,153
Touches blanches

correspondance
avec les notes de la
portée, 43

exercices sur toutes
les, 38

présentation des, 22
trouver le do du

m
ilieu, 32

trouver le do et le fa,
34

trouver le la et le si,
35

trouver le ré et le m
i,

36
trouver le sol, 37

Touches noires,
22–23

Touches-guides,34
«Tout au som

m
et

des m
onts»,78

Transposition,153
Trem

olo, trem
blant,

141, 153
Triade,130, 153
Trio,153
Triolet

exercices, 109
nom

 rythm
ique du,

109
valeur du, 109, 153

Trousse
d’accom

pagnem
ent

du C
ours de clavier,

1

U

U
nisson,153

U
nité de tem

ps,10,
110, 153V

Valeur ou durée,153
«Venez, venez, sans

craindre le devoir»,
106

–7
Verset,153
V

ibrato,153
V

ivace,153
V

ivo,153
Voix égales, 153
Volum

e,141


