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1 VIRTUOSI DE ROMA 

L'ensemble  1 Virtuos i  d i  Roma compte parmi  l es p l us prest igieu ses format ion s  spéc ia l isée� dans la m us ique  
baroque. Fondé e n  1948 par Rena to Fasano, l 'ensemble  a l a rgement  con t ri b u é  à rendre pop u l a i re l e  répe rto i re 
v iva ld ien  pou r  o rchestre à cordes. Depu i s  l a  d ispar i t ion de Renato Fasano,  c'est Angelo S tefanato, premier  
vio lon ,  qu i  en  assu re l a  d i rect ion artis t ique .  li joue un  v io lon  cé lèb re de G.B . G uadagni n i  ( 17 7 1 ). I Virtuos i  d i  
Roma jouent  sans  chef d 'orchestre .  Leu r  réperto i re es t  consacré pr inc ipa lement  à Viva ld i  e t  à l a  m us ique 
baroque vén it ienne  dans  sa  forme o rig ina l e . Au  cou rs des  dern ières a nn ées, i l s  on t  effectué  de nomb reuses 
tou rnées dans l es princ ipa les  capit a l es d 'Eu rope, aux Eta ts-Un i s  et au Japon .  Il s on t  part i c ipé à l ' i naugura t io n  
du  Ken nedy Center  à Washington a ins i  qu 'aux  cérémon ies d u  b im i l l éna i re de l ' Empi re Persa n à Parsepol is. 
En p l u s  de l eu rs fréquents  e n regis trements pour  l a  Rad io  i ta l i en ne, 1 Virt uos i  d i  Roma ont  e n regis tré des 
œuv res de Viva ld i ,  Alb i non i ,  Boccher ini et M a rce l lo pou r  RCA. 
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1 VIRTUOSI DI ROMA 

Jer SOIREE 

Concerto Grosso en ré majeur Op VI N° 4 

Adagio - Vivace - Allegro 

Leader: 

Angelo STEFANATO 

A. COREL L I  
( 1653 - 1 7 1 3 ) 

Les douze Concert i  Gross i  Op VI fûrent pub l iés en 17 14 avec u ne dédicace à l 'é lec teu r  pa la t in  Joha n n  
Wilhelm; mais  les plu s  anciens remontent avant 1680 et G. M uffat a t t ribua, e n  170 1 .  l a  c réation d u  concerto 
grosso à Corelli . Il s sont écrit s  pou r u n  "concertino" de deux violons et un violoncel le et pour  u n  "r ipieno" de 
deu x  parties de violon, u ne d'a l to et basse. Corel l i  contribua l a rgement à développer les fo rmes de ces ouvrages 
et assu ra au genre u n  rayonnement incomparab le. 

Concerto pour hautbois en ré mineur Op IX N° 2 
Allegro non presto - Adagie - Allegro 

T. ALB INONI  
( 167 1  - 1 7 50 )  

Les douze concerti de l 'Opu s  IX fûrent publiés à Amsterdam en 1722 et représentent l 'apogée de la  p roduct ion 
instrumentale d'Alb inon i . Ce con certo est assu rément une des p lu s  bel les pages jama is  consac rées a u  ha utbois. 
et démontre le véritable gén ie de l'instru ment que posséda it Albinoni . Dans le  p remier  mouvement .  é l aboré et 
"moderne", les passages solistes révèlent un sens prophét ique du  développement théma tique. le hau tbo is 
amplifiant, motif par mot if, le thème complexe du refra i n .  Dans  ! 'Adagio, l a  médi tat ion émouva nte est digne 
de Bach lu i-même. 

Concerto pour violoncelle N° 2 en ré majeur 

Allegro - Adagio - Allegro 

L. BOCC H ERIN I 
( 17 43 - 1 805) 

L u ig i  Boccherini est souvent considéré comme l 'u n des p remiers vi rt uoses du v io lonce l l e  moderne et  en ta n t  
que composi teu r i l  a contribué  à donner à cet i ns t ru ment le d ro i t  de c i té dans  l e  répe rto i re concertan t .  D a ns  
son monu mental cata logue de l 'œuvre de Boccherin i , Y Géra rd recense o nze concertos  pour  \·io lonce l l e e t  
orchest re. Celu i  conn u  comme le Concerto N°  2 fu t  p ubl i é  à Pa ris en 1770 mais semble. a u  rega rd de cert a i ns 
aspects stylist iques, avoir été composé a u  début  des a nnées 1760. La  spontané i té et l ï mmédia teté de ce concerto 
sont typ iques de la musique  i t a l ienne de l 'époq ue : le style est p l e in  de fan ta i s ie. dïnvent ion mélodique et  
d'élan rythmique. 

Concerto pour hautbois en ut mineur 

Andante spiccato - Adagio - Presto 

Entr·acte 

A. MARC E L LO 
( 1 68 4  - 1 750 ) 

Cette œ uvre fu t d'abord a ttribuée à Viva ld i. p u is à Benedetto M a rcel lo. l e  frè re cadet lfAlcssa ndro . qu i ra 
t ranscrite de l a  tonal i té origina le  de ré m i neu r à u t  m i neu r. La q uest ion  fu t fi na lement  réso l u e  l o rsqu e  rœune 
fut découverte dans sa tona l i té  or ig ina le  dans u ne éd i t ion  de Jea n ne Roger de 17 17 ou 17 1 8 . La musique 
d'Alessandro M a rcel lo  reste dans u ne ca tégorie à e l le  seu le. U ne écoute  superficie l l e  révè l e  u ne s i m i la r i té ù 
V ivaldi, ma is i l  ex iste toujours des p rocédu res con t rapu nt iques t radit ion ne l les. et u ne i ns t rume nta t ion  peu 
ordinai re ou i l  y a un l ib re écha nge ent re cordes et i n stru ments à vent .  Les  œuvres lÏAlcssandro M a rcel lo 
peuvent être cons idérées com me l es dern iers bast ions du  concerto b a roque c lassique .  

Concerto pour violon en do majeur FI N° 13 per I' Assunzione di Maria Vergine 

Adagio e staccato - Allegro - Largo - Allegro 

Concerto pour 4 violons en si mineur Op III N° 10 

Allegro - Largo - Allegro 

A. VIVA L D I  
( 1 6  78  - 17-+l) 

A. VIVALD I 
( 1 67 8 - 17 41 ) 

De nombreux manusc ri ts  de Viva ld i  on t  été écr i ts pou r  l 'u ne ou l 'a u t re des j eunes  fi l l es  e t  pou r  l 'o rchestre de l a  
P ietà (hosp ice-conservatoire à Ven ise où i l  enseigna i t )  qu i  ont  joué un  rôl e  impo rta nt da ns  l 'œuvre 
i n strumenta le  de Viva ld i  grâce à la  possibi l i té d'expérimenta t ion quï l s  l u i  pe rmetta ient .  Ve rs 17 20- 1730. le 
concerto de sol is te au ra complètement supp la nté son p rédécesseu r. l e  concerto grosso. Moderne. avec son 
écritu re homophone, son lyrisme, ses acrobat ies, i l  nous apparaî t  a ujou rd'h u i  l i é a u  nom de Viva ldi .  Le 
concerto pour  violon en do majeu r es t  l 'u ne des qua t re œuvres pou r  doub l e  chœu r  écri te s  pa r Viva ldi - e t  l ' une  
des deu x  pou r la fête popu la i re "Santi ss ima Assu nz ione d i  M a ria  Ve rgi ne" chè re a u  cccu r des vén i t iens .  Le 
concerto pou r  qua t re violons en s i  m ineu r est l'u n des dou ze conce rt i de "CEst ro ha rmon ica" p u b l iés  en  17 1 1 .  



QUATUOR PANOCHA 

C'est e n  1967 que  J i ri Panocha. é tud ian t  au  Conservatoire de Prague .  fonde u n  t rio à cordes q u i  devien t  u n  a n  
p lu s  t a rd u n  quatuor. Da ns cette nouvel le  fo rmat ion .  i l  remporte l e  ter Prix. a i ns i  q u e  le  Pr ix  de la  me i l l eu re 
i n te rp réta t ion des œuvres de Joseph Haydn a u  Conco u rs In ternat iona l  de K romenz (Tchécoslovaquie )  o ù  i l  est  
l 'ensemble le  p l u s  j eune  parmi les concu rre nts. Les membres du Quatuor  pou rsu iven t  l eu rs études à 
l 'Académie  des Arts de Prague avec le  Professeu r  Antonin Kohout  ( membre du célèbre Quatuor  S meta n a )  et en  
1974, i l s  remporten t  le  l cr Pr ix  d u  Conco u rs des Art s  de Prague. Puis.  e n  1975. i l s  gagnent  l e  i cr Grand Pr i x  du  
Concours du  Pr in temps de Prague et en t repre n nent  a lors des  tou rnées i mporta n tes en  Eu rope. Amérique. Asie 
et Japon,  en tout ,  pas moi n s  de dix tou rnées dans  les  p rem ières a 1u1.ées de leu r ca rrière. L a u réat des concours 
i n ternat ionaux  de Bordeaux et de M u n ich. l e  Qua tuor  Panocha remporte e n  1983 le  Gra nd  Prix de l 'Acadé m ie 
Cha rl es C ros pou r son e n regi s t rement  des Quatuors N° 4 et 6 de M art i n u . Son réperto i re comprend les  œuvres 
les p l u s  i mportan tes de la  l i ttéra tu re pou r  qua tuor  à cordes. avec les compos i teu rs tchèques - S meta na .  Dvorak. 
Janacek e t  M a rt i n u  - au  p remier  p lan .  
Prague  es t  une  des cap i ta les eu ropée nnes de la  mus ique  qui  a su fêter  Moza rt mais q u i  garde de sol i des 
t radit ions  m u s ica les tant  sur le  p l an  des compos i teu rs que sur cel u i  de la qua l i té des i nt e rp rêtes et le  Q uatuor  
Panocha ma in t ien t  l a  t rad i t ion  d 'excel lence des ensembles de musique de cha mbre de la  Tchécos lovaq u ie. 
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Quatuor en ré majeur Op 33 N° 6 

Vivace assai 
Andante 
Scherzo : Allegro 
Finale : Allegretto 

QUATUOR PANOCHA DE PRAGUE 
Jiri PANOCHA violon 

Pavel ZEJFART violon 

Miroslav SEHNOUTKA al to 

Jaroslav KULHAN violoncelle 

J .  HAY DN 
( 17 32 - 1809) 

Les six quatuors de l 'Opus  33 fûrent p robablement écrits ent re j u in et décembre 178L metta n t  fï n à la  pause de 
dix ans dans la  composition de quatuors de Haydn. Appelés quelque fo is  les  Jungernquartette à ca use de la  
figure féminine qu i orne l a  page de ti t re de l a  première édi t ion berl inoise. i l s  sont p lus  connus sous l e  nom de 
Quatuors russes car on pense qu ' i ls fûrent joués pou r la  prem ière fo is  dans les appartements à Vien ne de l a  
grande-du chesse. fem me du  futu r Pau l  II de  Ru ssie . Que lques biographes a t t r ibuent  l e  ton  léger e t  ra m b ia nce 
heureuse de ces qua tuors à l ' affa i re agréable que Haydn entretena it avec l a  chan teuse Lu iga Polye l l i  et au  fait 
qu'il se renda it  compte qu ' i l  ava i t  fa i t  un grand pas vers la ma î t rise de la fo rme mus ica l e  la  p l u s  i n t ra i tab le : k 
quatuor à cordes. 

Quatuor N° 10 en mi bémol majeur Op 74 "Les Harpes" 

Poco adagio - Allegro 
Adagio ma non troppo 
Presto 
Allegretto con variazioni 

L .  van B E ET HOVEN 
( 1770 - 1827) 

Composé en automne 1 809 . dédié a u  Prince Lobtowi tz ( ru n  des tro is hommes qu i ven a i t de ga ra nt i r  à 
Beethoven une pension régu l ière) . ce qua tuor doit son su rnom - qu i  n"éta it pas  i nven té pa r  Beetho\'en - c'i 
l 'abondance des a rpègements en p izz icato du  premier mou vement. I l s sont d' importa nce mus ica le  m ineu re 
ma is ont probablement choqué les aud i teu rs de répoque. L'adagio. d"une poignante beau té. ra mène les 
sent iments t ristes de l 'introduc tion. Le scherzo end iablé est su iv i  sans interru ption par l e  fi na le. d"abord 
prudent et ca l me comme pou r souha iter l e  bonsoir après l a  fête. Peu à peu.  un reste de ga ieté se ra n ime. et a \'ec 
l u i  tout l 'humour de Beethoven q u i . après êt re passé. en six variations. de ! "enjouement  à l a  méla ncol ie .  termi ne 
en joie  par  une course fol le. 

Quatuor N° 15 en sol majeur Op 161 

Allegro molto moderato 
Andante un poco moto 
Scherzo : Allegro vivace 
Allegro assai 

Entr·acte 

F. SCHU B E RT 
( 1797 - 1828) 

Les deu x  quatuors. N° 14 CLa Jeune F i l le  et l a  M ort . . ) et N° 15.  que Sch ube11 composa en  1826. portent  à l a  
perfection tout ce que le m usicien a découvert j usqu' ic i . Cec i  es t  son de rn ier  quatuor. écrit en  d ix  jou rs 
seu lement. du 20 au  30 j u in 1 826. Œuvre d'une noblesse et d'une grandeur  impress iona ntes. e l l e  éta i t  pou rta nt  
peu appréciée du vivant de Schubert et  ne fut publ iée que 23 ans après sa mort p réma tu rée. Le cl imat du 
quatuor. grâce à l a  constante incert i tude ent re le  majeu r et le m i neu r  et aux  modu la t ions  é t ra nges. est 
ent ièrement schubert ien .

.. 
L'a l legro ini t ia l semble poser une question p ressan te. à laque l l e  répond ! "a nda nte 

simple  et serein qui im i te l ' ingénu ité d 'un chant popu la i re . Le scherzo avec t rio con t raste avec l e  fi na l e  où 
Schubert a recou rs aux  d issonances. aux  heu rts entre tona l i tés. aux passages abru pts d\111 ton à l ' a u t re pou r 
tradu i re son désarroi et son t rouble. I l  s·expri me a lors avec une ext rême l i berté: l e  qua tuor  cesse cfêt rc pou r l u i  
une forme de la  musique classique conçue pou r  le  p la isi r d e  respri t et rencha ntement de !"o re i l l e  pou r deven i r  
une effusion lyrique. une longue confidence. une m ise à nu d e  son cœu r  . .

. ( M a rce l Sch ne ide r )  
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PASSION 

YURI BASHMET 

TCHAIKOVSKY 
Sérénade pour cordes Op. 48 

GRIEG 
Suite "Au temps de Holberg" 

Deux danses norvégiennes 

Les Solistes de Moscou 
Dir.: Yuri BASHMET 

RD 60368 

PIECES POUR ALTO ET PIANO 
Schubert: Sonate "Arpeggione" 

Schumann: Miirchenbilder 

Bruch: Kol Nidrei 

Enesco: Pièce de concert 

Yuri BASHMET, alto 

Mikhail MUNTIAN, piano 
RD 60112 
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Jme SOIREE LES SOLISTES DE MOSCOU-MONTPELLIER 

Concerto brandebourgeois N° 6 en si bémol majeur 

Allegro 
Adagio - ma non troppo 
Allegro 

J .S . BAC H 
(1685 - 1 750) 

Pendant que Bach était Kapel lmeister à Côthen, il a complété son recueil d'œuvres orchestrales les p lus 
célèbres - les œuvres les p lus  drues, les p lus  alacres, les p lus  joyeuses de sa vie : les six Concertos 
brandebourgeois,  ainsi intitulés parce qu'i ls étaient  publ iés en 172 1 avec une dédicace au Margrave de 
Brandebou rg. Quoique le N° 6 soit le dernier du recuei l , certains musicologues pensent qu 'i l  est le p lus  ancien 
des s ix concertos. L'œuvre a u ne caractérist ique rarement rencontrée dans la musique orchestrale classique : 
e l le n'a pas de partie de violons. La voix p rinc ipale et la p lus  aiguë est celle du premier alto - que jouait Bach 
lu i-même. C 'est u ne étude pour teintes graves, mais pas sombres, aux sonorités envoûtantes. 

Divertimento en ré majeur K.136 

Allegro 
Andante 
Presto 

W.A. MOZART 
(1756 - 179 1) 

Ceci est le premier de trois D ivert imenti  pour deux violons, alto et basse, réal isés par Mozart au début de 1 772  à 
Salzbou rg. Par leur s ituation bâtarde entre le quatuor, le divertimento et la symphonie. les trois œuvres 
semblent i ndiquer que Mozart, à seize ans, s'engage à la recherche d'un caractère propre et plus int ime de 
chaque genre. Le style combine de diverses façons les procédés ital iens ( Mozart vient de fa ire deux voyages à 
Mi lan) mais la beauté de la l igne mélodique et l ' in tensité de l 'expression sont tout mozart iennes. 

Entr'acte 

Suite pour alto et orchestre à cordes (Op l3ld N° 1) M . REG E R  
(1 873 - 1916 )  

Cette p ièce est la  transcription par Pol toratski de la  Suite N° l en  sol mineur pour a l to solo que Reger composa 
en 1915 , u n  an avant  sa mort . Organiste, professeur à Leipzig et Kapel lmeister de la Cour de M e i n i ngen . M ax 
Reger se consacra toute sa vie, qu i  fut relativement brève et obscure, à la mus ique. L'in fluence de Bach est toute 
puissante dans ses premières œuvres, atténuée p lus  tard par son admiration pour Brah ms et Wagner. Vers la 
fin de sa vie, surtout dans  sa musique de chambre, l 'orientation redevient classique et les t ro is  su i tes pou r  alto 
solo sont de véritables nouveautés : ce sont les premières œuvres du genre éc ri tes pour l ' i ns t ru me n t . p récédant 
de quelques années les Sonates de H indemith . 

Quatuor N° 1 1  en fa mineur Op 95 "Serioso" 

Allegro con brio 
Allegretto ma non troppo 
Allegro assai vivace ma serioso 
Larghetto espressivo - Allegretto agitato 

B E ET HOVEN/MAH LER 

Composé en  octobre 1 810, l a  même année qu'Egmont (dont l 'ouvertu re trouve u ne analogie  avec le fi nale 
triomphant de ce quatuor) l 'Opus  95 est le p lus  court des seize quatuors de Beethoven et su11ou t  l e  p lu s  conc i s . 
I l  est également le seul auquel Beethoven ait donné lui-même un surnom - en réfé rence évidente  à la cou leu r 
sombre de l'œuvre. Sa surdité croissante, sa mauvaise santé, son amour fru s tré et  sa s i tu at ion fi nanc ière 
précaire l 'ont rendu amer, coléreux et profondément déprimé .  En  effet, l e  q uatuor  commence par u ne 
explosion de colère et de révol te, à laquel le succède la tri stesse, faisant de cette œ uvre u n  poème d'u ne âme aux 
prises avec el le-même. 
Vienne, janvier 1 899 : Mahler veut confier aux cordes de l'orchest re l 'exécu t ion  du 1 1  me Quatuor  de Beethoven . 
Selon Mah ler, les derniers quatuors de Beethoven, pensés comme mu sique abso lue , on t  beso i n  d'u n orchestre 
à cordes. Le public viennois n'est pas tout à fa it d'accord et manifeste sa désapp robat ion  pendant toute 
l 'exécut ion . Seul parmi les confrères de Mah ler, Hansl ick ne peut pas se résoudre à "refu se r par pédanter ie  u ne 
impression nouvel le et un plais ir de choix ." A son avis, l 'expérience peut  ê tre co nsidé rée en grande part ie 
positive grâce à la qualité supérieure de l 'orchestre viennois . D'ai l leurs , Mahler  n'a rien  changé au texte .  
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YURI BASHMET 

"Yuri Bash met est à l 'a l to ce que Rostropovich est 
au violoncel l e  . . .  " selon le Fina n c ial Tim es. Yuri 
B ash met est né à Rostov en 1953 .  En 197 1, i l  entre 
au Conservatoi re Tchaïkovski de Moscou où ses 
professeurs - Borisovski et D ruj in in  - sensib les à 
son extraordina i re ta lent prennent  
part icu l ièrement  à cœur sa format ion.  En  1975 ,  
Yu ri Bashmet est l auréat au Concours 
I nternat ional  de Budapest et obt ient en 1976, le Jer Prix au Concours I nternat ional  de Mun ich .  
Commence a lors une ca rrière internat ionale de 
tout premier p lan : de nombreuses tournées à 
t ravers l 'Union Soviét ique, l 'Europe de l'Est et de 
l 'Ouest avec les plus grands orchestres et les 
mei l leurs chefs, a insi que des réci tals avec son 
p ianiste Mikha i l  M unt ian, avec Richter. Kremer. 
Gutman . . . .  E n  19 84 i l  fonde son propre orchestre. 
"Les Sol istes de Moscou" dont il est le sol iste. chef  
d'orchestre et d i recteur a rt ist ique : ensemble ils 
parcou rent le monde ent ier. Par a i l leurs i l  
consacre u ne part ie de son temps à des act ivités 
pédagogiques et compte parmi  les plus jeu nes 
maîtres du Conservatoire Tchaïkovski de 
Moscou . En 1 986, Alfred Sch nit tke lu i  a dédié son 
Concerto pour  a lto et orchestre. 

LES SOLISTES DE MOSCOU-MONTPELLIER 

Fondé en  1984 par Yuri Bashmet. cet orchestre de chambre se compose de 23 mus1c1ens (violons. a l tos. 
violonce l les, contrebasse, p ia no ou c lavec in )  dont tous l es membres sont so l istes ou issus des mei l leurs 
orc hestres <l'U nion Soviét ique : nombre d'entre eux sont éga lement l auréats des plus importants concours 
in ternationaux .  "Yuri Bash met a réussi en u n  temps record à un ir  pour le mei l leur ces jeu nes et prest igieux 
sol istes, l eur  imprimant un son c la i r  et chaud et une précision qui démontrent ses p ropres qual ités de chef . . .  " 
déc larai t  Sviatoslav Richter  après l es avoir  écoutés. Le réperto ire de l 'ensemble va de Vivald i  aux compositeurs 
contemporains. Sous la  condu ite de Yu ri Bashmet, l es Sol istes de Moscou donnent des concerts dans le monde 
entier sou levant toujou rs l 'enthousiasme du pub l ic et de la  crit ique . "Essayez d' imaginer les sonorités d\m 
Bashmet mul t ip l iées par 23 . . .  I nattendu, étonnant. fasc ina nt!" ( D iapason). En  Janvier 199L Montpe l l ier a 
accuei l l i  dans sa bonne vi l le  Yu ri Bash met et ses Sol istes, a insi que leu rs famil les. 



VLADIMIR FELTSMAN 

N é  le 8 janvier 1952 à M oscou, Vladimir  Feltsman fut l auréat du Concours I nternat ional  de Prague à l 'âge de 
15 ans . I l  poursu ivit ses études a u  Conservatoi re de Moscou où i l  étudia avec le Professeur Jacob F l ier. 1er Prix 
du Concours Marguerite Long en 19 71 à Paris, il joue a lors avec les grands orc hestres soviétiques à travers tout 
le pays et entame des tou rnées en Europe et au  Japon . Son souh ait d'émigrer en I s raël en 19 79 in terrompt sa 
carrière. Ce n'est qu 'en 1987 qu' i l sera au torisé à quitter l 'Union Soviétique pour les Etats-Unis où, depuis  son 
a rrivée, i l  a montré qu'i l  fa it part ie des grands p ianistes de sa génération. I l  s'est produit avec les orchestres les 
p lus  impo rtants aux Etats-Unis, sou s  des chefs célèbres, avec le Concertgebouw d'Amsterdam, ! 'Orchestre 
symphonique de l a  Radio viennoise et !'Orchestre de Bamberg. I l  a aussi  donné des réci ta ls  à C arnegie Hal l  à 
New York, à Tokyo, au  Québec, à . Paris et à Amsterdam. Vladimir  Fel tsman enregistre exclu sivement avec 
CBS. 
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Partita N° 2 en ut mineur BWV 826 
Sinfonia 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Rondeau 
Capriccio 

VLADIMIR FELTSMAN 
piano 

J . S .  BACH 
( 1685 - 1750) 

En 173 1, Bac h  publ ia ses six Partitas, sous  le t i tre de Klavierübung (Ier Partie) ayant composé u ne part ita par 
an depuis  1726. La seconde partita fut donc publ iée par Bac h  en 1727 ,  à Leipzig. Le terme partita s ignifie une 
suite ins tru mentale de danses ou u ne série de variations. Bach respecte la success ion des quatre danses 
t radit ionnelles de la suite, mais y mêle divers mouvements qu'i l  appelle galanteries, qui ne sont pas toujours 
des danses - le rondeau de cette parti ta, par exemple. Dans ces part i tas, Bach  atteint le som met de son a rt de 
sui tes pour c lavier. La Partita N° 2, à la différence des autres, ne compte que s ix mouvements et se termine par 
u n  brillant capriccio qui  remplace la gigue traditionnel le. 

Sonate en la mineur K.310 

Allegro maestoso 
Andante cantabile con espressione 
Presto 

W.A. M OZART 
(1756 - 179 1 )  

Mozart composa cette sonate en  177 8 lors de son  séjour à Paris . La mort de sa  mère qui  voyageait avec lu i  ra 
fortement marqué et certains voient dans  cette œuvre la douleur et l ' incert itude qui  le hanta ient a lors. E n  
contraste de ses autres œuvres de l a  même époque à l 'expression gaie et l égère, cette sonate p a r  s a  tonalité 
m ineure exceptionnel le, déborde d'u n  pathos sombre qui  cherche à exp ri mer les tourments de l'âme. ' "Son 
chagrin et sa dou leur réson nent dans  cette sonate de façon émouvante." (Walter Georgi )  

Entr'acte 

Tableaux d'une Exposition 

Promenade 
1. Gnomus - Promenade 
2. Le Vieux Château 
3. Les Tuileries 
4. Bydlo - Promenade 
5. Ballet des Poussins 
6. Samuel Goldberg et Schmuyle - Promenade 
7. La place du marché de Limoges 
8. Catacombes - Promenade 
9. Baba Jago 

JO. Grande Porte 

M . MOUSSORGSKY 
( 1839 - 1881 ) 

On a t rop tendance à oubl ier, à cause de leur ingénieuse et spirituelle orchestration par Ravel, que les Tableaux 
d'u ne Exposit ion sont  u n  peti t  monument de perfection de la l i ttératu re pia n ist ique. I ls étaient insp irés par des 
aquarelles du peintre Hartmann, ami de Moussorgsky et du G roupe des C inq . L'écri ture est de la p lus 
originale, in tensément suggestive - le nain Gnom us, les jeux des enfants aux Tu ileries, la d ispute des deux Juifs 
- sans  rien emprunter qu'aux meilleures ressources du clavier. Et quelle senteur de terre russe dans  le thème de 
Bydlo, et dans  celu i  de la promenade. Moussorgsky écrivit cette su ite en trois semaines en ju in-ju i l let 1874. 



TRIO WANDERER 

Le Trio Wanderer est fondé en 1987. La même a nnée, les  membres sont admis  dans l a  c lasse de musique de 
chambre de Jean-C laude Pennetier au Conservatoi re de Musique de Paris dont i ls éta ient  déjà  tous t rois  
prem iers p rix .  En 1988, i l s  obt iennent les p remiers ·p rix  des Concours I nternat ionaux de M ü nich 
( Konzertgesellschaft et Concours de Trio avec P iano), Fondation Ménuhin ,  et obt iennent une bourse à 
l 'Un iversité de B loomington pour travail ler avec Franco Gul l i, G. Sebok et Janos Starker. I l s  reviennent en ma i  
1990 après avoir  obtenu le  p rix du Concours Fishoff aux Etats-Unis  e t  dès lors commencent une  ca rrière tout à 
fa it internationale . I l s  sont engagés immédiatement pour jouer à Munich dans l 'Herkulessaa l  l ' in tégrale des 
trios de Beethoven et le trip le  concerto de Beethoven avec ! 'Orchestre Rad io Symphonique de Berl i n  à la  
Ph i l ha rmonie retra nsmis par  R.I .A.S . Berlin .  La  saison  1990-9 1 les voi t  au Festiva l de S intra (Gulbenkian), 
Gordes, Sa int-Florent-le-Vie i l ,  La Vézère, à Paris dans  la série de Musique de Chambre de Radio-France ; i l s  
ont effectué une tournée en Allemagne et en  Sic i le  et ont donné de nomb reux concerts à Pa ris .  Leur premier  
disque, sponsorisé par l e  Festival d 'Auvers-sur-Oise qui  l eur a fa it confiance dès  l e  début de l eur ca rrière, sort 
avec le Trio Dumky de Dvorak et l e  Trio N° 2 de C hostakovitch . Pour 1 991 /92, i l s  sont réengagés en S ic i le, en 
Suisse et à Munich où i l s  joueront le triple concerto de Beethoven . 
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Trio N° 2 en sol majeur Op 1 N° 2 

Adagio - Allegro vivace 
Largo con espressione 
Scherzo : Allegro 
Finale : Presto 

TRIO WANDERER 
Vincent COQ pia no 

Guillaume SUTRE violon 

Raphael PIDOUX violoncelle 

L. van B E ET HOVEN 
(1 770 - 1 82 7) 

Pou r  tous l es compositeurs, ! 'Opus l représente un point significat if  dans leur développement : l a  transition des 
œuvres juvén iles à cel les que le  compositeur estime dignes d'être pub l iées. Beethoven, dont !'Opus l comprend 
trois trios pour p iano, était  sûrement sensib l e  à cette signification lorsqu ïl les a a ins i  dés ignés, ayant déjà 
complété u ne vingta ine d'œuvres de musique de chambre. I l  l es a p robablement com mencés en 1 791 -92 
pendant qu ïl vivait et étudiait toujours à Bonn, les term inant  à Vienne à la fin de 1 792 où la première 
représentation eut  l ieu dans l a  maison du p ri nce Carl Lich nowsky, l eur déd icata ire. Ce trio est peut-être le p lus 
d iffici le  à p lacer dans l 'évolu tion du compositeur. A certa ins  moments il adhère aux restrictions 
composit ionnel les du 1 8me siècle  a insi qu'au retenu émotionnel ;  à d'autres, i l  a nticipe l e  style p lus l ibre et p lus 
expressif du 1 9me siècle . Des passages d' insécurité alternent avec d'autres de la main d'un maître déjà  confident 
et mûr. Le centre de l 'œuvre est l e  l argo : l 'expressivité et la perfection de la  l igne des deux mélodies principales. 
la richesse des textures et l a  l iberté des ha rmonies, en font un mouvement p rofondément émouvant .  

Trio N° 3 en ut mineur Op 101 
Allegro energico 
Presto non assai 
Andante grazioso 
Finale : Allegro molto 

J. B RAHMS 
( 1 833  - 1 89 7) 

Ce t rio, le.plus important  et le plus célèbre des t rois trios pour piano et cordes de Brah ms.  fut composé à Thun 
en Suisse, pendant  l 'été de 1 886. Il fut c rée, avec B rahms  lui -même au piano, en décembre de la même année. 
Remarquable par sa concision et l 'économie des moyens qu ï l  met en œuvre, il est remarquable aussi par la 
qual i té de son humeur typ iquement bra h msienne, ce Brahms  qui. bien que vivant depuis longtemps à Vienne. 
conserve toujours l e  souvenir  de ses origines septentrionales .  Le premier mouvement est construit sur trois 
thèmes : le  p remier. rythm ique, est d'une grandeur imposante, le  second intensément mélod ique, et le  troisième 
tout harmonique et de caractère pa isible . Le presto non assai  t ient l ieu de scherzo et possède le caractère 
fantast ique, fantômat ique que l 'on remarquai t  dans les œuvres de jeunesse du compositeur. L'anda nte 
graz ioso rappel le éga lement ses sonates de jeunesse avec ses deux thèmes de caractère popula i re. Le dernier 
mouvement, bât i  sur deux thèmes auxquels viennent se joindre jusqu'à sept idées secondaires. adopte la coupe 
de la forme-sonate que vient couronner une gra nde coda . 

Entr'acte 

Trio N° 4 Op 90 "Dumky" 

Dumka l en  mi  m ineur : Lento maestoso : Allegro vivace q u asi doppio m ovim ento 
Dumka 2 en ut d ièse mineur : Poco adagio : Vivace non troppo 
Dumka 3 en la  majeur : Andante : Vivace non troppo 

A. DYORAK 
( 18 41 - 1904) 

Dumka 4 en ré majeur : Andante moderato (quasi tempo di m a rcia): Allegretto sc herza n do 
Dumka 5 en  mi  bémol majeur : Allegro 
Dumka 6 en  ut mineur : Lento maestoso : Vivace. q uasi doppio movimento 

Ce dern ier trio avec p iano fut composé entre novembre 1 890 et février 1891 . vers la fin de la "période 
nat ional iste" de Dvorak, qui s'est terminée au moment de son dépa rt pour les Etats-U nis en 1892. Avec 
Ferdinand Lach ner. violon, H anus Wihan, violoncel le et Dvorak lui-même au piano. l 'œuvre fut c réée à 
Prague le  1 1  avril 1 891  avec un tel succès que les musiciens ont donné une quarantaine de concerts dans toute 
la Bohême et la Moravie pendant les c inq mois qui suivirent .  Le "Dum ky" fut pub l ié en 189 4. pendant que 
Dvorak était toujours à l 'étranger. Son grand a mi. Johannes B ra h ms, s'en est chargé et l 'on pense qu ïl a même 
apporté quelques modifications au manuscrit. Le Trio capture parfa itement la fraîcheur mélodique et l 'é lan 
rythmique de l a  musique tradit ionnel le  tchèque : "Dumky" es t  le pluriel de  "dumka " ,  une cha nson popula i re 
slave d'une mélancol ie réveuse qui est ponctuée par de sub its interludes an imés qui varient de sere ins à 
exh ubérants .  Ainsi cette gui rla nde de Dumky apparaît comme une l ibre improvisat ion dont les humeurs 
changeantes et capricieuses semblent  mélodiquement construites sur des motifs sl aves. aussi versa ti les que 
réi nventés. 
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LES SOLISTES DE SALZBOURG 

Luz LESKOWITZ, violon 
Stefan SCHMIDT, violon 
Vladimir MENDELSSOHN, alto 
Esther van STRALEN, violon et alto 
Ingemar BRANTELID, violoncelle 
Mette HANSKOV, contrebasse 

Cet ense mble i n ternat iona l  de jeu nes mus1c1en s dyn a miques  a été fondé en  1979 pa r  l e  vio lon iste 
sa l zbo u rgeoi s  L u z  L eskowi tz .  Son prem ier  concert eu t  l ieu  aux Jou rnées M us ica l es de H arzbu rg avec l e  
p i an i ste Jere my M en u h i n  com me sol i s te .  "Les  So l i stes de Sa lzbou rg - u n  n o m  q u e  déso rm a i s  l es mé loma nes 
devront  reten i r".  com menta i t  l a  p resse. Après ce début rem a rquable, su ivi re nt des engagements  en Al l em ag ne, 
en  Be lg ique et  en Fra nce ; nombreux  e n registrements radiophon iques  ; des i nvita t ions  aux Week-ends 
m us icaux du c h âteau royal  du Da nema rk ; des concert s  lo rs des fest iva l s  i nterna t ionaux  de  Stavelot ,  de  
Wa l lo n ie ,  de F landres. de Bologne, de  B rescia et Bergamo, de Menton ,  de  N orma ndie ; e n  1983. u ne longue 
tournée e n  Espagne et ,  en m a i  1 984, un p re m ie r  concert à Londres ( Wigmore H a l l ) .  A G reoux- les-B a in s, les  
Sol is tes de Sa lzbou rg orga n isent  l eu r cou rs de m us ique  de cha mbre. Le  com posi teu r  con n u  Herbnt 
B l endinger  l e u r  a dédié son septuor  pou r  .cordes Op 41 et l 'œuvre fu t c réée en j u i n  1984 dan s  l e  cadre des 
Journées M us ica les  de H a rzbu rg. Les So l i s tes de Sa lzbourg pa rt ic ipent  régu l ièrement  a u x  fest iva l s d'été e n  
Al l emagne e t  Au tr ich e. Il s exécu ten t  des œuvres de mus ique  de chambre ra rement  jouées et  des œuvres écrites 
pou r  des forma t ions i nh abit u el l es. I l s  sont con n u s  pour l e u rs p rogram mes excep t ionne l s  et va riés .  Leu r 
ensemble se s i tue  en t re l e  q ua tuor  à cordes et l 'orch estre de cha mbre. Il s accom pagnent  éga l emen t  des sol is tes 
qu i son t  soi t  des m embres de l 'e nsemble. so i t  d'a u t res m us ic iens  i nvi tés ( Pa u l  Badu ra-Skoda. André Bern a rd, 
Jorg Dem us, Karl Le is ter, en t re au t res). 
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Divertimento en fa majeur K.138 
Allegro 
A n da nte 
Presto 

LES SOLISTES DE SALZBOURG 

W.A. MOZART 
( 1756 - 17 91 )  

Ceci  est l e  dern ier d ivert i mento de la  série de tro is que Mozart composa au début de 1772 à Sal zbourg. P lanent 
sur cette œuvre les mêmes souven irs que sur ses a i nées ; on y voit  cependant la  personna l ité de l 'adolescent 
s'esquisser. Les violons sont prépondérants et la  l igne mélod ique revient au premier p lan .  L'a l l egro commence 
dans l e  style de l 'opéra bou ffe. qui revient avec le bri l la nt et gai rondo fïna l .  

Concerto N° 2 pour violon en  ré majeur K.211 
Allegro m oderato 
A n da nte 
Ron dea u 

W.A. MOZART 
( 1756 - 1791 ) 

Le deuxième des c inq concertos pour violon d.e Mozart (tous composés pendant l 'an née 17 75) reprend les 
formes frança ises momentanément oub l iées dans le prem ier concerto . et en im ite l e  ton . "Expression juste. 
grâce l imp ide et dél icate. sent imental i té vira nte et préc ise. s imp l ic i té un  peu superficie l le  : qual ités tou tes 
fra nça ises de dist inct ion élégante ."  (W. de Sa int Fo ix )  En e ffet. l ïn f1uence de la gala nterie fra nça ise est peut
être ic i à son som met dans toute J'œuvre de Mozart - même l 'andante est sur un thème d'ariette française. Tout  
au long des tro is mouvements. J'orchestre est rédui t  à un rôle aussi tenu que possib le .  la l impidité et la 
l u minosité de J'œuvre étant les mei l leures servantes du so l iste .  

Gran Duo Concertant pour violon, contrebasse et cordes G . BOTT ESINI 
( 1 82 1  - 1 889) 

Le surnom de Bottes in i. " l e Pagan in i  de l a  contrebasse". témoigne de sa con tribution remarquable à la  
tec hnique de cet instrument .  I l  lu i  a fai t  dépasser ses possibil ités reconnues et encore aujourd 'hu i  ses maintes 
composit ions pour la contrebasse sont très peu jouées à cause de leur d i fficulté extrê me . Ce gra nd duo 
concertant  fut pub l ié à Paris en 1 880. 

En tr ·acte 

Grande Sesetto Concertante 
Transcript ion ( 1 808 a nonyme) de la S in fonia  Concertante 
pour violon, a l to et orchestre en m i  bémol majeur K.3 64 

Allegro m a estoso 
A n da nte 
Presto 

W.A. MOZART 
( 17 5 6  - 1791 ) 

Composée en 1 77 9, cette œuvre est une preuve de la  synthèse à laquel le  Mozart est arrivé entre les deux formes 
de l a ngage qu i  l 'ont  le p lus frappé au  cours de ses derniers voyages : l ' ampleur orc hestra le de Ma nn heim et la 
d iscrétion conc ise de Paris. La richesse de l 'écriture orchestra le  est comp létée par l a  beauté des mélod ies 
déployées en  un  duo d'une rare noblesse par l es instruments sol istes ( l 'a l to est accordé un  dem i-ton p lus hau t. 
ce qu i  l'a ide à éga l iser l a  résonance du v io lon) ,  surtout dans l 'a ndante au thème si poigna nt. Sédu it .  à Paris. par 
la  symp honie concertante dont la vogue batta i t  son p le in .  Mozart l ' installe hors de son cadre galant dans un 
u nivers orch estra l ent ièrement marqué par l'Al l emagne. 
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KAROLY MOCSARI 

' . -

C'est pendan t  l a  sa ison 1984-85 ,  après avoir été l auréat des Concours Terence Judd à Londres (Premier Prix), 
Barce lona, Montréal ,  Texas Van C l iburn et Rub instein  Tel Aviv, que le  p ian iste hongrois, Karoly Mocsar i, 
commence véritab lement une carrière internationale .  E n  effet, i l  a été depuis invité par  de gra ndes fo rm ations 
symphoniques, dont le London Phi lharmonia Orchestra , le  M anchester Ha l le Symphony Orchest ra ,  et  a joué 
sous la d irection de chefs célèbres tels que Andrew Davis, Dennis-Russel Davies, Mstislav Rostropovich . Il à 
participé a de nombreux festiva ls en France, Hongrie, Hol l ande, à Montréal et au Japon, et  a donné des 
concerts dans p lus de vingt pays. E n  1986, son début de carrière très prometteur est couronné par  le Premier 
Prix du Concours I nternational Franz L iszt de Budapest. Né  en  décembre 1962 à Budapest, Karoly  Mocsari a 
fai t  ses études à l'Académie Franz Liszt de Budapest et a suivi des cours de Jorge Bolet au Curtis I nstitut de 
Philadelphie, a insi que les master classes d'Yvonne Lefebure. I l  a enregistré des œuvres de Liszt pour 
H u ngaroton et T impani . 
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Toccata en m i  mineur BWV 914 

KAROLY MOCSARI 
piano 

J .S .  BACH 
( 1685 - 1750) 

La Toccata est un héritage d"Andrea G a b rie l i  (v .  1 5 10 - 1586 ) .  Ce genre de pièce bri l l an te.  en p lusieurs sections. 
dans le caractère d 'une improvisat ion.  est t ra i té  par  J .S .  Bach avec une grandeur et une audace 
impressiona ntes. Les sept toccatas de Bach sïnspirent de la forme et de ! "esprit du concerto. avec des 
mouvements contrastés et l ïm p ress ion fréq uente  d ' u n  d i a logue en t re so l i  et tu tti. 

Sonate N° 8 en ut mineur Op 13 " Pathét ique" 

Gra ve. Allegro m olto e con brio 
Adagio canta bile 
R o n do : Allegro 

L.  van B E ETHOVEN 
( 1 770 - 1827 )  

La p rem ière sonate . .  dramat ique .. de Beethoven fu t com posée en  1798 et .  comme les Trios Op 1 . el le  est dédiée à 
! " un des premiers protecteurs de Beet hoven à V ien ne.  l e  pr i nce L ic h nowsky. Le q u a l i fica t i f  de .. Pathétique ... 
contra irement à ceux d'a u t res sona tes .  fu t don né pa r  Beethoven l u i -même .  c·est évidemment dans le premier 
mouvement quï l faut  chercher l a  j ust i ficat io n ,Jun  te l  t i t re. e t  au ss i - ma i s  avec une  nua nce p lus  in térieure -
dans ! "adagio. Lœuvre appart ient déj à  en  gra nde pa rt ie a u  XIX 111c s ièc le : en e l l e  font irruption les bourrasques 
romant iques. 

Sonatina 
Suite Op 14 
Allegro barbaro 

Entr·acte 

B. BARTOK 
( 1 88 1  - 1945 ) 

La Sonat ina fut composée en 19 15 ,  esse nt ie l l emen t  à pa rt i r  de t hèmes rou ma i ns  : e l l e  se t e rm i ne s u r  u n  rappel  
de l a  da nse " ' turque" ' .  
La Su ite Op 14 fu t composée en  19 16 e t  c réée à Budapes t  le 21  avr i l  19 19 par l e  compos i t eu r  l u i -même .  
LAl legro barbaro. composé en 1 9 10- 1 1  e t  c rée à Budapest l e  27  févr ier  192 1  pa r Be la  Ba rtok. fu t ressen t i com me 
u n  coup de poing da ns l 'estomac d 'une cert a i ne d ign i té  c u l tu re l l e . I c i  l a  mus ique  est  u n  p roject i l e  e t  l e  p i ano 
t ient  l ieu dïnstrument à percussion. Les notes y son t  j etées pa r  ra fa l es. à toutes  volées .  

Widm u ng 
Liebestod : La  mort cl " Isolcle de Trista n u n d  lsolclc 
Norma : Rem in iscences 

SC H U MAN N - L I SZT 
WAG N E R- L I SZT 

B E L L I N I - L I SZT 

La transcription occupe presque la moi t i é  de l 'œuvre i m port an te de L i szt .  Tou r  à tou r  app l aud ies par  le pub l ic .  
v i l ipendées pa r la c ri t ique . l es  t ra nsc r ip t ions  on t  rés i sté à tous  les  o u raga ns  et  ne  sont  j a ma i s  tombées clans 
l 'oubl i . E l l es étaient jadis dest inées à fa i re con na î t re l e s  com pos i te u rs pu i sque  l e  moyen du  d i sque n 'ex is ta i t  
pas encore e t  el les semb lent b ien res u rg i r  t riompha lemen t  à not re époqu e. 
Widmung (Liebestocl ), publ iée en 1 848, est  u ne mélodie  de Sch u m a n n  que  L i szt  a condu i te  a u  so m met pour  l a  
tra nsformer en chant d'a m o u r  d i fférent .  sou s  une  a u t re forme de mus ique . 
La Mort cllsolde, p ièce qu i . su r  l e  p l an  fo rmel  s 'en t i en t  fidè lement  au  modè le.  offre u n  exem ple  d 'u ne l i b e rté  
ornementa le  q u i  pe rmet ju stement de fa i re rete n i r  l e  c h a rme envoû tan t  de l 'o rchest re wagnér ien avec tous le s 
moyens dont d ispose l e  p ia no . 
Dans les Remin iscences de Nonna .  œuvre pub l iée en  1 841 et déd iée 21 C a m i l le P leye l .  L i sz t  p rodu i t  u ne 
fantast ique émotion dramatiq ue, et don ne u n e  démon s t ra t ion  gra nd iose de sa man ière de remode ler  l a  ma t ière 
musicale d'un autre compositeur. 



M I KHAI L  E ROKHIN 

Ce merve i l l e ux  p ia n iste a fa i t  ses ét udes a u  Conse rva
to i re Tch a i kovsky de Moscou . I l  joue avec V iktor Tre
t i a kov depu i s  le débu t  de le u rs ca rrières  respect ives, e t  
donne  des concerts avec l u i  dans l e  monde en t i e r. Ces 
deux a rt i stes forment  une éq u i pe mus ica le  hors pa i r. 

V I CTO R T R ETIAKOV 

Né en  1946 à Krasnoya rsk dans  u ne fa m i l l e  de m u si 
c iens m i l i ta i res, l e  cé lèbre v io lon i ste Vi ktor Tret ia kov 
fa i t  ses é tudes  m u s ica les  à I rkoutsk pu i s  au Conse rva
to i re Tc ha i kovsky de M oscou où  i l  est  J 'é l ève d u  pro fes
seu r  Ya n ke lev i tch . E n  1985, i l  rem porte l e  Prem ie r  Pr ix 
du  Conco u rs I n ter oviét ique  de V i rtuoses et l e  Pre m ier  
Pri x d u  Conco u rs I n te rnat iona l  Tch a i kovsky de M os
cou . Com me nce a lo rs u n e  ca rrière i n ternat iona l e  de 
tout  p re m ier p l an  : i l  se produ i t  sou s  l a  b aguette des 
p l u s grands  che fs en E u rope de l 'Ouest et  de l ' Est, aux  
Etats- U n i s  e t  en  Amérique  d u  Sud .  I l  donne  éga l emen t  
de nom b reux  réc i t a l s  en  compagn ie  de son p ian iste e t  
avec les  p l u s i m po rtan t s  so l i s tes de son temps : S .  R ich 
te r, O. Kaga n , Y Bash met , N .  G u tma n , l e  Quatuor  
Borod i ne . S uccédan t  à Rudol f Ba rsh a "I et I gor Bezrod
n i , V i ktor Tre t i akov est a uss i  le chef  et le so l i ste de ! 'Or
chest re N at iona l  de C h a mbre de M oscou , u n  ensemb le  
aux  sonori tés éc l a ta ntes ,  avec l eque l  i l  parcou rt l e  mon
de e n t ie r. Pa r a i l l eu rs, i l  est professeu r  au Conse rvato i 
re Tch a i kovsky de Moscou où  i l  forme de jeu nes t a l en ts 
qu i , chaque  a n née, son t  l a u réats  des p l u s  grands  con
cou r  . V i ktor Tret ia kov es t  p rés ident  d u  j u ry d u  Con
cou rs I n ternat iona l  Tch a i kovsky. 
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Sonate N° 3 en r é  mineur Op 108 

Allegro alla breve 
A dagio 
Un poco presto e con sen tim en to 
Presto agi ta to 

VICTOR TRETIAKOV 
violon 

MIKHAIL EROKHIN 
pia no 

J. B RAH M S  
( 1 833  - 1897 ) 

Esqu i ssée dès 1886. ach evée pendan t  l "été de 1888 au  bord du lac  de Thu n. l a  t ro is ième �ona te pour v io lon et 
p i ano est déd iée à " "son cher  a m i  H a ns von Bülow"" . " "Contra i rement  a ux deux p récédentes.  et en généra l  aux  
au t res œuvres de mus ique  de  chambre. l a  Sona te Op 108 se ca ractérise par  u ne i nsp i ra t ion p u remen t  
mélod ique. A ce t  éga rd. l e  matérie l  t hémat ique en  est pa rt i cu l iè rement  ric he.  e t  c'est s ans  doute cc  qu i  exp l ique  
cette d i fférence avec les  au t res œuvres : cette p a rt i t ion n'o ffre pas  de déve loppements con t ra p u n t iq ues et 
symphoniques au ss i  rigoureux que  d 'ord i na ire. et s'écou le  en toute l iberté .

.. 
( C l .  Rost and )  

Sonate N° 3 e n  u t  mineur Op 45 

Allegro m ol to ed appassionato 
Allegretto espressivo alla Roma n za 
Allegro a n imato 

E .  G R I EG 
( 1 8 43 - 1907 ) 

S i  l a  mus ique de scène quï l  composa en  1876 pou r  le  Peer Gyn t dlbsen a su ffi pour  i mmort a l i ser  G rieg. �a 
renommée repose e ncore sur  de nombreux  ouvrages et sa mus ique de c h a m b re n 'es t n u l lement  négl igeab le .  
Cet te  t ro is ième sonate pou r v io lon e t  p ia no. composée fïn 1887 .  début  1888 .  est  dom inée par  un  sent i men t  
trag ique e t  par  i ntermittence, par  u ne p ro fo nde mél a ncol ie . Lï nsp i ra t ion popu l a i re.  présente Jan �  toutes ses 
composi t ions. s'entend dans  rair d 'une  danse norvégien ne cla ns le  deuxième mouvement .  

Sonate N° 1 en la m ineur Op 105 

Mit leidenschaftlic h e m  A u sdruc k 
Allegretto 
Lebhaft 

En tr"acte 

R. SC H U MAN N 
( 18 10 - 1 8 56 )  

Les  a nnées 185 1 -53 son t  les  dernières a n nées de créat ion de Sch u ma n n  ; jou issant  <. fu n rép i t  rc l a t i r  dans  ses 
sou ffrances e t  ses t roub l es ne rveux,  i l  p rodu i t  sa n s  t rêve, avec u ne sorte de h c1te. revenan t  ù tou tes les  fo rmes qu i  
on t  marqué  son  évo lu t ion,  e t  écrivant  l e s  deux  sonates pour  v io lon e t  p ia no. chacune  en  que lques  jours .  La  
p remière fut composée en t re l e  1 2  et  l e  1 6  novembre 185 1 .  Sch u m a n n  déc l a ra ù Wasic l ewski q u ï l  n·en éta i t  pa s  
sa t i s fa i t  e t  qu ' i l  a va it écri t  u ne seconde e n  espéra nt q u 'e l l e sera it  me i l l eu re . Peu t-être Sch u ma n n  s'éta i t- i l  t ro p  
imprégné du  t imbre grave e t  voi lé  d e  l 'a l to pou r  pouvo i r  fa i re b ri l l e r  l e  v io lon.  i n st ru ment  q u ï l  a approc hé t rès 
t a rd ivement  dans  son œuvre. Le thème dou lou reux  du  p remier  mouvement .  in terrompu par  le  re fra in  
popu la i re e t  i n nocent  pa r  l a  grac ieuse can tab i l e  du deuxième mouve ment .  rev ient  nous  ha nter ù l a  fi n de 
rœuvre. 

La Cam panella N . PAGAN I N I  
( 1782 - 1 8 40 )  

Tran sc rip t ion  pou r  v io lon e t  p i ano d u  t ro is ième mouvement  ( Rondo)  d u  deuxième Conce rto pou r  \· io lo n d e  
Pagan in i, ce morcea u  es t  d'une  v i rt uosi té spectacu l a i re .  Le thème in i t i a l .  avec ses sons ha rmoniques  q u i  
imi ten t  l e  bru i t  des c loches, rev ient  e n  gu ise d e  conc l us ion .  



Notes de mise en scène de L'Inganno Felice 

L'Inga n n o  Felice ( L'heureuse Tromperie) , fa rce de Ross in i, sur un l ivret de Foppa,  fut crée à Ven ise en  1812 et 
fai t  part ie  de cette série de huit opéras  que Rossi n i  composa en moins de deux a nnées. 

L'action se passe, selon le voeu de Ross in i ,  dans une m ine .  A l a  d i fférence des vaudevi l l es  comme L'Ech elle de 
Soie ou L'Occa sion fa it le La rron ,  l ' in t rigue fa it appel  à la  fois au drame du grand opéra - avec des person nages 
forts ,  aux sentiments  b izarres, une violence poussée à son paroxysme à l 'encontre de l 'héroîne qui p ré figure l a  
Desdémone des  Otello de Ross in i  e t  de Verdi - e t  à la  p lus dél irante bouffonnerie, en part icul ier  dans  un  
fameux trio d igne de L'Ita lien n e  à A lger. 

Le décor même de la  p ièce annonce la  "couleur" de la  m ise en scène : un carreau de m i ne, c ra sseux, encombré 
de sacs de charbon, parcouru par  un wagonnet qui remonte des entra i l les de la  terre une m at ière noire, 
luisan te, lourde ; c'est toute l 'âme du traître qui vient épandre sa noirceur sur l e  terri l  de l 'humani té .  Les veines 
de charbon sont en fa i t  bien p lus propres que cel l es qui i rriguent l e  t rouble m ini st re Ormondo. 

Mais  c'est une m ine où l 'on rit de bon cœur. Le l ieu avec ses out i l s  - i ncongrus à cette époque et de surcroît  à 
l 'opéra - prête au gag. Qui peut résister à l 'entrée d'un duc pommadé, vêtu de b l anc et d'or, t rébuchant  dans  une 
tourbe i mmonde? 

Le chef des m ineurs, Tarabotto, a une générosité qui rayonne dans cet antre germina l ien. Le rid icule Batone lui  
donne l a  rép l ique comme un c lown ha l luc iné dans le t in tamarre d'une fête fora ine . C'est une farce qui 
fo nct ionne en perm a nence avec son négat i f  ; tout peut bascu ler dans le d ra me, dans la  boucherie l a  p lus  
insoutenabl e. M a is l e  gén ie, l a  magie de  Ross in i  t ransforment le coup de grisou fatal  en une p i rouette saluta i re, 
ton ique comme un "happy end" où l 'on voit la  "gueule noire" t riompher  de l 'âme noire . Pour la plus grande 
glo i re des m ineurs de fond. 

Mario H acquard 

L e  scaph a n dre est aima blem ent p rété par le Mu sée Océa nograp h iq u e  de Monaco. 
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Résumé 

"L'INGANNO FELICE" 

G . ROSSINI 

( 1792 - 1868) 

Direction e t  cla vecin : Ama u ry du Closel 
Orch estre : Si nf onia Va rsovia 

Mise en scène : Mario Hacquard 

ISABELLA, sopran o  : Brigitte Laf on 
BERTRANDO, tenor : Léonard Pezzino 

BATONE, baryton : Mario Hacqu a rd 
TARABOTIO, baryton : Jean-François G a rdeil 

ORMONDO, baryton : Jean-Marc Salz m a n n  

Isabel la ,  épouse vertueuse du Duc Bertrando, a été cou rtisée en vain  p a r  Ormondo, ministre d u  Duc . Pour se 
venger, il fait c roire au Duc, à la manière d'u n  Iago, que sa femme le t rompe. Le Duc répudie sa femme et 
confie à Batone le  soin de la  noyer. 

Par bonheur, Isabel la  ne  périt pas ; el le est recue il l ie sur le rivage par Tarabotto, chef  des mineurs. qu i  la fe ra 
passer  pour sa n ièce. 

Au début  de l a  p ièce (plusieurs a nnées après cet incident), le  Duc se rend à la mine de Tarabotto pour  organiser 
u ne opération mil i ta i re. I l  est accompagné du vil O rmondo et du fidèle Ba tone. La nouvel le de cette visite 
émeut Isabel la qui met enfin Tarabotto au  parfum de sa véritable identité . 

Dès que Ba tone voi t  Isabella i l  c roit qu'i l  s'agit du fantôme de cel le qu ï l  est sûr d'avoir noyée. Le Duc 
Bertrando, l u i, tombe a moureux de cette femme qui  ressemble - e t  pour cause - à Isabel la . . .  Quant à O rmondo. 
i l  comp rend vite qu'i l  f au t, à nouveau, se débarasser d'Isabel la et organ ise un rapt. Tarabotto, au cœu r du 
danger, persuade Isabel la de se démasquer. 

Tou t  f inira b ien  : les époux seront réun is et Ormondo sera châtié . 

Mario Hacquard 



JEAN-FRANÇOI S GARDEI L 
Après ses études à ! 'Ecol e  de 
! 'Opéra de Pa ris, Jea n-Fra nçois 
Gardei l  suit des master cl asses 
avec Daniel Ferro, Gabrie l  Bac
qu ier, H a ns Hotter et Hugues 
C uenod et obt ient p lus ieu rs p rix 
dans des concou rs internatio
naux. li  part ic ipe à de t rès nom
breux concerts et spectacles à 
Paris et en p rovince, t ravai l le 
régu l ière ment avec Wi l l i am 
C h rist ie e t  remporte u n  grand 
succès dans  A tys à l 'Opéra 
Comique. 

BR IGITT E  LAFON 
Brigitte Lafon a fait ses études au 
Conservatoire de Montpel l ier et au 
CNSM de Paris. E l le  enseigne le 
chant au Conservatoire de Bastia, 
puis est membre de la troupe de 
l 'Opéra de Lyon pendant deux 
ans. E l le  possède plus d'une trent
aine de rôles à son répertoire qui 
va de la musique ancienne à l 'opé
ra contemporain.  El le  a fait récem
ment ses débuts à la Salle Pleyel et 
elle vient de tourné un fi lm d'opé
ra : La Légen de c/e Joseph en 
Egypte de Mehul .  

MARIO HACQUARD 
Après des études musicales très 
approfondies,  M a rio H acquard 
est t rès vite engagé sur  des scènes 
telles que Avignon ( Pa page no) et 
N ice (F igaro). I l  part ic ipe à d iffé
rentes tournées, est  invité à diver
ses rep rises à Radio France. I l  
chante l e  rôle  de G ugl ie lmo à St 
Et ienne, Ali à Nantes, Masetto à 
l 'Opéra Comique,  dans  La Vera 
Costa n za et La Sca la cli Seta 
(dont i l  a fa it l a  m ise en scéne) au 
Festiva l de Menton . I l  a enregis
t ré L'isola désa bita ta de Haydn, 
Cléopa tre et La Vierge de Masse
net. 

L EONARD P EZZIN O  
Après avoir  été pendant p lu 
sieu rs années membre de l 'Opéra 
Studio, Léonard Pezz ino a enta
mé une ca rrière de sol iste su r les  
pr inc ipa les  scènes françaises e t  
ét rangères : Vive Offen bach à 
Paris et N ancy, Cosi à Lyon, L a  
Cen eren tola et  Wozzek à B ru xel
les . . .  I l  a chanté le  Te Deu m  de 
Berl ioz à Buenos Aires sous la 
d i rection de Serge Baudo, le  rôle  
de Jacqu ino à Santander sous la 
d i rection de Lorin M aazel ,  et le  
rôle  de Gonsalve dans L'Heu re 
Espagnole à Monte Carlo .  En  
1991 i l  a été invité à La  Sca la .  

J EAN-MARC SALZMANN 
Jean-Marc Sa lzmann a obtenu 
des p re miers p rix (opéra comi
que et chant sect ion opéra ) au  
Conservato i re Nat ional  S upé
rieu r  de M u sique de Paris (c lasse 
de C h rist iane Eda Pierre ) en  
1985 e t  débute cette même année 
au  Théâtre de Pari s  pou r  70 re
présentat ions de La Vie Parisien 
n e . Dès 1986, i l  se produit  sur  de 
nombreuses scènes fra nça ises et 
étra ngères - Tou louse, Avignon, 
Lyon, Lausanne, L iège, Palerme 
- dans  un réperto i re t rès d ivers 
du baroque au contemporain ,  de 
l 'opéra comique au "grand opé
ra". 



SINFONIA VARSOV IA 

AMAURY DU CLOSEL 

Né en  1956. l e  compositeur  et chef  d'orchestre Amau ry 
du  C lose! a fa it ses études auprès de M ax Deu tsch , 
d'Alexa ndre Myrat. Karl Oesterre icher  et S i r  Charles 
Mackerras. En  1982. i l  c rée la  Camerata de Versa i l l es et 
en 1985 i l  fonde ! 'Opéra de Chambre de Paris et en 
devient d i recteur. En 1986. Amaury du C losel remporte 
le deuxième concou rs international de chefs d'orches
tre de Lugano en Su isse. et com mence à d i rige r  régul iè
rement d 'autres formations françaises et étrangères. 
a insi  que des spectacles p lus  popu la i res tels La Belle 
Hélèn e et Le Pon t  des Soupirs d'Offenbach au Théâtre 
de Paris .  

En avri l  1984. Yehud i  Menuh in  se rendit  en Pologne à 
l ' invitat ion de ! 'Orchestre de Chambre de Pologne. à la 
fois comme chef d'orchestre et comme sol iste .  
L'Orchestre doi t  être é largi à 40 musiciens a fin  de 
pouvoir  jouer le réperto ire prévu et beaucoup de jeunes 
mus ic iens polonais  sont invités à rejoindre l 'ensemble .  
D i rigé par  Yeh u di Menuh in . ce t  orc hestre é largi 
rencontra un tel succès que l ' idée d 'un ensemble 
permanent  consti tué de 24 cordes et double harmonie 
grandit  et devint  réa l i té .  Yehud i  Menuh in  s igna. ava nt 
de repart i r  pou r l 'Anglete rre. un contrat  le désigna nt 
comme premier  chef  d'orchestre invité du S IN FON IA 
YARSOV1A. De nombreuses tou rnées ont a mené 
l 'ensemble partout en E u rope et aux Etats Unis ; i l  joue 
sous la  d i rection des plus célèbres chefs et accompagne 
des sol istes prestigieux. 



SELMER, LES CLARINETTES 

UNE L ONGUE HISTOIRE . .  
A l a  fin d u  XIX8 siècle commence u n e  longue h i stoi re, 

ce l le  des c lar i nettes "S E L M E R -P a ris" ;  u n e  h i stoire 
de fa m i l le ,  i n it ia lement m a rq u é e  par  u n e  passion, 

cel l e  d ' H e n ri S e l mer, a lors c l a ri nettiste à l 'Opéra 
Com i q u e. P l u s  ta rd, avec l ' a i d e  de son frère 

_ .., Alexa n d re q u i  mène u n e  bri l l a nte ca rrière de so-
l i ste a ux États - U n i s  ( B oston, N ew-York et P h i l a 

d e l p h ie,  i l  fa it  ses premi ers pas sur  le m a rc h é  a m é rica in : b ientôt ses i nstruments 
y connaissent un vif succès. 
D e p u i s  la  premi ère méda i l l e  d'or reçue à l ' exposit ion de St Lou i s  ( U . S.A.)  en 
1 902,  l e  chemin a été long.  
Aujourd' h u i ,  la  passion est i ntacte ; a ssociée à l 'expérience et à l ' adopt ion de 
tec h n i ques évol u ées de fabr ication,  e l le  a perm i s  l a  conception de modèles d ' u n  
h a u t  n iveau profession n e l .  
SELM ER - Pa ri s  propose u n e  g a m m e  d e  c lar i nettes p rofess i o n nel les  t r è s  ouverte 
q u i  a ssocie a ux i nstruments trad it ionnels  des modèles p lus  spécia l i sés, adaptés 
à l ' i nterprétat ion d' œuvres p a rt i c u l ières ou favorisa nt l a  c réation de nouveaux 
effets sonores et l ' exécution d u  répertoi re contempora i n .  

H.  SELMER & Cie instruments de musique 18 ,  nue de Io fonta ine ou roi 75011 Paris Fronce 
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BRUNO LEONARDO GELBER 

L. van BEETHOVEN 

( 1770 - 1827 ) 

Sonate N° 24 en fa dièse m ajeur Op 78 "A Thérèse" 

A dagio ca nta bile. A llegro ma non t roppo 
Allegro vivace 

pia n o  

Beethoven est ima i t  fo rt sa  v ingt-quatr ième sonate. "On parle  toujours de l a  sonate e n  u t  d ièse m i neur  .
. 

(C la i re 
de Lune), d isa it - i l  à C zerny ; 'Tai pourtant écrit m ieux que cela.  a in si l a  sonate en fa d ièse majeur  est a u t re 
chose." La dédicace de  cette œuvre, composée en 1 809. porte le  nom de Thérèse de B ru nswick. cel l e  que l 'on 
confondit  un temps avec l ' immorte l le  B ien-Aimée. Sonate modeste, de d imensions restrei ntes. qui masque son 
émotion vra ie sous u ne admi rab le  volonté de pudeur. 

Sonate N° 21 en u t  majeur Op 53 "L' Aurore" 

Allegro con b rio 
Introduzion e : Allegro m olto 
Ron do : Allegro m oderato 

Commencée à la fin de 1803. l a  Sonate en ut m ajeu r  fu t pub l iée en mai  1805 . E l l e  porte en  Fra nce le su rnom 
assez peu just i fié - et auque l  Beethoven est parfa itement étranger - de 

.. 
LAu rore· ' .  Les Al l ema nds préfè ren t  l u i  

donner  l e  nom de son dédicata i re.  l e  comte Wa l dste in .  q u i  a tenu une place p répondéra nte  da ns l e  dest in du 
jeune Beethoven .  Pou r  u ne fo is .  Beethoven. qui  fi t un  u sage très peu fréquent du thème popu l a i re dans  
l 'ensemble de son œuvre. sïnsp i re. dans le  rondo. d'u n des  p lus  cé lèb res re fra i ns de son pays  na ta l  : l e  C h a n t  
du G ra nd-Père ( l e  R h i n )  qu 'ava it u t i l isé avant  l u i  B a c h  dans  l a  Can ta te  V i l lageoise . La sonate fu t 
origina lement  conçue en quatre mouvements. mais  Beethoven p u b l ia sépa rémen t  l ' a nda nte - page t rop i nt ime  
pour cette œuvre o lympienne. Cette importante sonate sïmpose pa r l ' a mple ur des sonori tés et la r ichesse du 
développement à l aque l le le  ton rad ieux d'ut  majeu r donne un éc lat  pa rt icu l ie r. La tech n iq ue p i a n i st ique .  ;wec 
ses t ra i ts  en octaves. ses a rpèges. ses tri l l es. est d 'une  h a rd iesse et d 'u ne nouvea uté rema rq u a b les pou r  ! "époq ue .  

Sonate N° 17 en ré mineur Op 31 N° 2 "Tempê te" 

L a rgo - Allegro 
Adagio 
Allegretto 

Entr"acte 

Cette sonate fut p robab lement esqu issée ava n t  ce l l e  en  so l  majeu r  Op 3 1  N° 1 .  en t re l a  lï n de 180 1 et l e s  
premiers mo i s  de 1802. e t  re flète l 'état d'esp ri t du compos i teu r  en  cet te dou leu reuse pé riode de  sa  Y i e  ( u ne 
déception amoureuse. sa su rd ité naissa nte ) . Beethoven répond i t  à Sch i nd l c r. q u i  l ï nterrogea i t  s u r  l a  
s ign ification de l 'œuvre : 

. .  
Lisez L a  Tempête de Sha kespeare · ' .  De même q u e  La Tempête es t  l a  p ièce l a  p l u s  

subject ive de  Shakespeare. l a  subjec t iv i té se mb le ê t re l a  m a rq u e  d i s t i nct ive de cet te sonate .  E l l e  marque  u n  pas  
déc is i f  vers l ' affranch issement de l a  forme ou . m ieux. vers  sa sou m iss ion à l 'express ion : cel le-c i  �ïnca rne dans  
une forme conçue pou r  e l le .  

Sonate N° 28 en la m ajeur Op 10 1 

Allegro m a  non t roppo 
Vivace alla m a rc ia 
Adagio m a  non troppo. con a ffetto 
Allegro m a  non t roppo 

Achevée en novembre 1 8 16. cet te sona te est dédiée à une  él ève et a m ie de Beethoven. Doro thea \'On  E rt ma n n.  
dont  l e  ta lent  é ta i t  sans doute  à l a  h a uteu r d ' u ne œuv re a u ss i  d i flïc i l e  d 'exécu t ion . La Sonate  N° 28 est l ' une  des 
moins célèbres parm i  les dernières ; e l l e  es t  pou rt an t  l ' une  des p l u s  ric hes. des p l u s  h a rd ies  et des p l u s  
s ign i ficat ives . Beethoven impose . sous  l ' appa re nce cfu n  retou r  à des fo rmes a nc ien nes.  que l que  chose 
d'ent ièrement nouveau qui  ouvre l a  voie à u n  l a ngage i nco n n u .  I l  appara î t u n  p rocédé dont i l  re ra un s i  g ra nd 
usage dans l 'aven i r : la  ré introduction de la fugue l i b re dans  la forme sonate . Ici  a u ss i  est déve loppé un des 
thèmes psychologiques l es plus fa m i l iers e t  les  p l us che rs à Beet hove n : l 'a l terna t ive de l a  rêver ie t r i s te et de la 
décis ive énergie. Et maintenant i l  emp lo ie  l e  terme de " H a m merk lav ie r" et semb l e  exp lorer  tou tes les  
poss ib i l ités des sonorités pu issa n tes de cet i n st ru ment .  <fu ne h a rmonie  ve rt ica l e  aux richesses enco re 
inexplo i tées . 
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YAMAHA 1887 - 1987 

CF III 

Un siècle de Musique 
Depuis un siècle, Y amaha fabrique des instruments de musique. 
Les pianos Yamaha sont conçus et fabriqués en nombre limité. 
Du simple piano droit au prestigieux piano à queue de concert, 
chaque instrument est le résultat du savoir-faire exemplaire d'une 
fabrication traditionnelle et artisanale associé à la plus moderne 
des technologies. 
C'est pourquoi tant de grands pianistes internationaux jouent sur 
des pianos de concert Yamaha. 

O YAMAHA 
�--��������������������������������---' 



BRUNO LEONARDO GELBER 

D'origine autrich ienne et franco-i ta l ienne, B ru no Leonardo Gelber est né en Argentine Je parents tous deux 
musiciens .  I l  commence le p iano dès l 'âge de trois ans  et  joua pour la p remière fois en puhl ic à l 'âge de c inq 
ans. C'est l ' année su ivante qu 'i l commencera à trava i l ler avec Vincenzo Scaramuzza (qu i  était éga lement le 
p rofesseur  de M a rtha Argerich ) . I l  est frappé, à l 'âge de sept ans, d 'une sévère attaque Je pol iomyél ite qu i  le 
cloue au  l it pendant une longue année, mais  qui  n' inte rrompt pas sa ca rriè re .  A qu inze ans. déjà célèbre en 
Amérique du Sud, i l  jouera le concerto de Schuma nn, sous la  d i rection d 'un jeune chef J'o rc hest re : Lorin  
M aazel .  A l 'âge de 1 9  ans, le gouvernement fra nçais lu i  accorde une bou rse qu i  l u i  pe rmett ra Je venir  t ravai l ler 
à Paris et surtout de rencontrer Marguerite Long qu i,  en l 'entendant, déclare : "Vous serez mon dern ier  é lève. 
mais le  meil leu r".  C'est le  début d'une immense carrière internationale. qui l 'amène à se produ i re. en réci ta l  et 
avec orchest re, devant les  publ ics du monde entier. Il a déjà donné p lus  de 3.500 concerts. jouant sous la 
d irection des p lus  grands chefs ,  dans les sal les et les fest ivals  les plus prestigieux . Ses enregist rements .  auss i  
b ien  en  récital  qu'avec orchestre pour l a  fi rme EMI lu i  ont  également valu de remporter le Pr ix  des  d iscoph i les 
ains i  que deux fois le Grand Prix de l 'Académie Charles C ros.  I l  enregistre actue l lement l ' i ntégra le des sonates 
de Beethoven pour la  firme Denon ; un des premiers disques à sort ir  a été reconnu par le N ew York Times 
comme l 'un des mei l leurs de l 'année 1989. 



L'ORCHESTRE FRANZ LISZT DE BUDAPEST 

L'Orchestre de C hambre Franz Liszt  s'est const i tué pendant la  sa ison musicale 1962/63 avec des étudiants de 
l 'Académie de M us ique Franz Liszt  de Budapest .  L'Orchestre a pris  le nom du grand compositeu r  pour rendre 
hommage à cel u i  dont l e  gén ie a marq ué la pédagogie musicale hongroise et rayonne sur  la  vie musicale du 
monde ent ier. Son réperto i re embrasse p resque toute l ' h is to i re de la  musique,  de Monteverdi ,  Bach , Viva ld i  et 
Mozart aux compositeurs de l 'époque romant ique du X_Xmc siècle .  De nombreux enregistrements 
d i scograph iques et rad iop hon iq ues témoignent du  hau t  niveau a rt is t ique de l 'orchestre q u i  a créé de très 
nombreux d isques pou r  la  soc iété hongroise Hu ngaroton, a ins i que pou r E rato, E M I  et Angel .  Il a obtenu t ro i-s 
fo is le Grand  Prix de l 'Académie du Disque de Pa ris et 
à deux rep ri ses le t i t re Le Disq u e  de J 'A n n ée en 
Hongrie. L'o rchestre fa i t  régul ièrement des tou rnées 
dans presque tous  les pays européens et s 'est présenté à 
de nombreux fest ivals importants .  Sa  p remière tournée 
d'outre-mer, cou ronnée de grand succès, a eu l ieu en 
1975. Depu is  cette date i l  a été applaudi  par un pub l ic 
enthous iaste dans  p lus  de 200 vi l les des Etats-Unis  et 
du Canada . Au Japon i l  a débuté avec u ne tournée en 
1979 et en Austra l ie en 1982. L'Orchestre a réa l i sé ses 
enregistrements et donné ses concerts avec le concours 
de sol istes de renommée mondiale ,  tels que M . André, 
M . Argerich ,  P. Fou rnier, J.P. Rampal,  Rostropovich ,  
H . Szeryng. Frigyes Sandor, qu i  fu t le d i recteur  
a rt is t ique de l 'ensemble jusqu 'à  sa  mort en 1979, e'ut un  
rô le important  dans l e  développement de ! 'Orchestre .  
L'Orchestre de C hambre Franz  L i sz t se  compose de 16  
inst ru ments à cordes et d 'un clavecin sol i ste . Son 
d i recteu r, Janos Rol la ,  memb re fondateur  de 
l 'ensemble, compte parm i  les p lus  éminents v iulon istes 
hongrois et se produi t  aussi comme sol iste dans  les 
d iverses p roductions de ! 'Orchestre .  
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ORCHESTRE FRANZ LISZT DE BUDAPEST 

Sinfonia en sol m ajeur RV 146 

Allegro m olto - A n da nte - A llegro 

Lea der : 

Janos ROLLA 

A. V IVALDI  
( 1678 - 1 741 ) 

A Ve n i se, l ' h i sto i re de l a  S i n fo n ia est l iée aux  formes "da  c h iesa"  et  s u rtout  aux  i n te rven t ion�  i n � tru mcn ta l c �  
des  mélodrames - à l 'ouvert u re en t re au t res .  Avec V iva l d i ,  l es s i n fon i a s  ( i l en  com rosa 4 u i n L c ) rc��c mb lcn t  
é trangement  aux  concertos ( l a  p rédom i na nce de l a  vo i x  l a  p l u s  a iguë dans  u n  ensemb le  h omopho ne . l e �  t ro i �  
mouvements )  m a i s  l 'ensemb l e  e s t  beaucoup  p l u s  cou rt avec un  fi n a l  b re f  et  volon t i e rs em r ru n té a u x ry t h m e� 
de dan se. L' i n térêt de la composi t ion rés ide dans  le mouve me nt l en t  où Viva l d i  rec h e rc h e  un l a ngage cx p rc� � i r 
approprié à l 'o rches tre, ce q u i  l 'ob l ige à u n  t rava i l  de  construct ion h a rmon i4ue  a ssez i n h a b i t u e l  ro u r  l u i . 

Suite en sol m ajeur "La Bizarre" 

Ou vert u re - Co u rante - Ga votte en R o n do - B ra n lé 
Sa ra ba n de - Fantaisie - Men u ets I et I I  - Rossignol 

G .  Ph T E L E M A N N 
( 168 1  - 1767 ) 

La  longév i té de Tel e m a n n  exp l ique  e n  pa rt ie  l ' abonda nce de sa  r rod u c t i o n LJ U i  co u n a i t  t o m  l e �  ge n re� 
p ra t iqués à l 'époque  - i l  éc r iv i t ,  pa r  exempl e , e n v i ro n  120 su i te s  pour  o rc h est re ( B a c h  e n  co m po�a 4 u a t re ) . Trè�  
célèb re de son v ivant  Tel emann  est tombé da ns  l 'ou b l i  a u  x 1 xme s ièc le .  mais  l e  ca ra c t è re e x t ra \  ert i de �a  
m us ique ,  a i ns i  que  son penchan t  pou r  l a  mélodie avenan te et les  contou rs nets so n t  J éj ù  a n n o n c i a te u r� Ju 
fu t u r  c la ss ic i sme .  Ses su i tes pou r  orches t re re l èvent  de l ' cst hé t i4 u c !'ra n ç a i sc : 4 u c l 4 ues u n e�  ont ac4 u i �  l a  
célèb ri té grâce à des t i t res p i t toresques : d 'a u t res S C  d i st i n gu e n t  r a r  l a  p rése nce d \1 n i n st ru m e n t  so l i � t e .  

Concerto pou r trois violons en ré majeur  B WV 1064 

Allegro - Adagio - Allegro 

J . S .  BAC H 
( 168 5  - 1 750 ) 

Sol istcs : Janos Rolla, Zoltan Tfirst, Kalman Kostyal 

La pra t ique m u s ica le  du XVI I I 111c s ièc l e  recoura i t  fré4 u emmen t t'.1 l ' emplo i  du redo u b l e m e n t  s o l i s t e .  Ce r ri n c i re .  
dont Viva ld i  fu t l ' u n  des grands  p ropagateu rs. fu t éga lement  a dopté par  B ac h . pour  la  p rem i è re fo i s . semb lc-t- i l .  
à Cë>then .  · avec le  concerto en  ré m i ne u r  pou r  deux  v io lons  ( BWV 1043 ) .  Le concerto pour  t ro i s \ io lons 
démontre u ne fiè re et  m agis t ra l e app l ica t ion de l a  tec h n i q ue  contra p u nt ique  a u pr inc i pe co n c e rt a n t .  L e s  t ro i s  
i n struments so l i stes so n t  presq ue  toujours conçus co m m e u n  corp s  u n i ta i re s u r  u n  p l a n de p a r i t é  a b so l u e .  Les 
passages à l ' u n isson  son t  ra res. toujou rs en  p h a se de ripieno.  et cc n ·est q u e  d a n s  l e  !'i n a l c .  e n  s t y l e  ru g u e. 4ue  
chacun des  t ro i s  v io lons  se  l a nce dans  l 'exéc ut ion  d'u ne cade nce de v i rt uos i té . toujou rs d i fférente. m a i s  d 'éga l e  
d i f fi C LI 1 t é  . 

Hol berg Sui te Op 40 

Prél u de (Allegro vivace)  
Sa ra ba n de (A n da nte espress ivo)  

Entr'act c 

Ga votte (Allegretto )  el Mu sette ( Poco piu  m assa ) 
Air (A n dante religioso) 
R iga u don a vec Trio (Allegro con b rio) 

E. G RI EG 
( 18-B - 1907 ) 

Composée en  1 884. ce t te su i t e  est  u n  h o m m age re ndu à L udwig Hol berg ( 1684- 1754 )
. 

l e " M o l i è re d u  Nord . . . 
pou r  l a  cé lébra t ion  d u  200111c a n n ivers a i re de sa na issa nce .  G rieg a écri t  cet te  s u i t e  de d a n ses po u r  p i a no et Li 
t ra nsc ri te  pou r  orc hestre à cordes l ' an née su i va n te . M a lgré l e  fa i t  4 u ï l  ne  t ena i t  p a s  son œune e n  es t i m e.  c l i c  a 
obtenu  u n  gra nd succès : c 'est u n  a i mab l e  ouvrage. dans  l c4ue l  G rieg ret rouve  sa n s  e ffort le  s t y l e  de l ' épo4 u e de 
Bach et de H ande l  - un écho c h a rman t  d 'u n  pa ssé rcso ngé - ponctué ic i  et  l ù  d 'acc e n t s  p l u s  p e rso n n e l s  et de 
quelques a l l us ions  au fo l klore nord iqu e . 

Rhapsodie hongroise N° 2 en ut  dièse mineur 
(arr. Pe ter Wolf) 

F L I SZT 
( 1 8 1 1 - 1886 ) 

'Ta i  vou l u  don ner  u ne sorte d'épopée na t iona l e  de l a  mu s i4 uc bohém ienne  . . .  Ces  rra g rncnts ne n a rre n t  po i n t  
de fa i t s , i l  est vra i : ma i s  l e s  ore i l les  qu i saven t en te ndre y s u rp rendron t  l ' express ion de ce rta i n s des é t a t s  lLî m e  
d a ns lesque ls  s e  résume l ' idéa l  d 'u ne na t ion  . . . ( F. L isz t : Des Boh ém iens cl de leu r  m u siq ue L' /J Ho11grÎL' ) .  Le s 
Rhapsodies de L i szt  sont  proprement  t z iga nes : cc  so n t  des évoca t io n s s t y l isées d 'une  mus i4uc  ù demi  
i m p rovisée pa r  des orches tres t z iga nes  i t i né ra nt s . La cé lèbre N" 2 fu t ruh l iéc en  1 8 5 1 .  Lï n t roduc t ion 
m ajestueuse es t  su iv ie  d 'u n  La ssa n  ( de  lassu = l en t ) su r  u n  mot i f  d<.lnsan t .  L a  Fris k a  ( de friss = ra pide ) J e  l a  
secon de pa rt i e  s'amorce su r  u ne repri se  du  Lassa n e t d u  mot i f  dïn t rod u c t ion . et l "œuvrc se term ine  a\·ec u n  
p rest i s s imo d 'octaves q u i  figu re l ' ab ru pte coda .  



MSTISLAV ROSTROPOV ICH 

Lorsque M st i slav Rostropovich donna son premier  concert en Al lemagne Fédérale en 1964 i l  rem po rta  u n  
t riomphe, a lors qu 'i l  était  p rat iquement inconnu dans c e  pays .  On parla  d'un évènement  a rt is t ique 
except ionnel  . . .  Mst is lav Rostropovich est né à Bakou en 1927 .  Dès l 'âge de hu it ans, i l  reçut  ses p remières 
leçons  de son père, violoncel l iste également.  De 1937 à 1948, i l  é tudia au Conservatoire de Moscou : l e  
violoncel l e  dans  l a  c lasse de Kosolupoff, e t  l a  composit ion avec Schebal ine. E ncore aux études, i l  rem porta de  
nombreux p remiers prix. P lus  tard, en 1 970, la  Roya l Ph i l harmonie Society de Londres lu i  décerna sa méda i l l e  
d'or. Désormais, Rostropovich a l la i t  moissonner dans le monde entier toute une série de d ist inctions et de p rix 
parm i les p lus  convoités . Il s'est p roduit  en so l i ste avec les orchestres et les chefs les p lus  i mportan ts .  Et i l  
cul t ive a ss idû ment la  musique d e  chambre . I l  a donné des éances de  sonates avec C hostakovitch ,  Benjamin  
B ritten et Sviatoslav Rich ter, et consti tué avec E m i l G ile ls  e t  Léonid Kogan un  t rio célèbre dans  l e  monde 
entier. Des compositeurs de premier  plan - C hostakovitch ,  Prokofïeff, B ritten - ont écri t  pou r lui  des œuvres 
qu' i l  a données en p remière aud it ion. Rostropovich est éga lement un pédagogue très apprécié : il é ta it cha rgé 
de cou rs au Concervatoi re de Moscou et fa isai t  pa rt ie du corp s  p rofessora l  du Conservatoire de Len ingrad. 
M a is en 1974, de nombreux engagements l 'appel lèrent à l 'Ouest, où i l  devait s'étab l i r  défin it ivement .  Artiste à 
l a  renommée universel le ,  Rostropovich est éga lement remarquable comme p ian iste et comme chef  d'orch est re . 
Dès 1967, i l  fa isai t  ses débuts de chef  d'orchestre au Bolshoi  de Moscou en d i rigeant Eugèn e On égin e .  En 1979, 
l 'Orchest re Symphonique de Wash ington l 'a appelé à sa tête pour prendre la  succession d'Antal Dorati . 
Comme accom pagnateur  de sa fem me, la  sop rano Gal ina  Vish nevskaya, i l  a donné des concerts dans  les  
centres mus icaux les p lus  importants du monde . 
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ROSTROPOVICH 

J.S. BACH 
( 1685 - 1750)  

Les Sui tes pour violoncelle solo 

Suite N° 2 en ré mineur BWV 1008 

Prél u de - A llema n de - Co urante -
Sara ba n de - Men u ets I et I I  - G igue 

Suite N° 3 en ut  m ajeur BWV 1009 

Prél u de - Allema n de - Co urante -
Sara ba n de - Bourrées { et I I  - G igue 

En t r'acte 

Suite N° 5 en u t  mineur BWV 10 1 1  

Prél u de - Allema n de - Co urante -
Sara ba n de - Ga vottes I et I I  - G igue 

violoncelle 

J .S .  Bach n ·a ,  semble-t- iL qu 'u n  seu l p rédécesseu r  cla n s l a  compos i t ion  pou r v io lonce l l e  solo ( l es  œuncs de 
Marais  et de Sch renk étant pour  viole de ga mbe ) : Domen ico G a b rie l l i  avec son recue i l  de R icerca ri pcr 
violon cello solo. con un can o ne a due violon celli  ( 1689) . On ne con na î t  pas l a  date exacte de la compos i t ion  des 
s ix Su ites et la  première édit ion imp r imée ne pa ru t  qu 'en 1825 chez Probst  à V ie n ne . Bach a p ré !ë ré adopter u n  
style et une forme q u i  ne vont  pas dans l e  sens des m a n i festa t ions  typ iquement  pol yphon i4ucs  te l s  4 u c  l e  
ricercar  ou l e  canon, mais  qu i  s'o rientent vers l a  t ra nsformat ion de mouve ments de danse. ou de s tructu res 
l ib res, en a rch i tectu res dominées par les pr inc ipes de con t repo i n t .  de  n u x  mélocl i 4 uc i n i nte rro m p u  et au  
ryth me contra int  en figu rat ions con t i n ue l l ement  va riées .  

Les œuvres pour violonce l le  seul cons t i tuen t  u ne sorte d ï mage de m i ro i r  des œuvrcs  pou r violon seu l .  Cc sont 
des " images musica les", des produ its dans l esque l s  la " l igne" com pte p l u s  q ue l a  "ma sse .. et ou  Lut du  
"ca ntab i le" devient l 'authent ique ra ison d 'ê tre de l a  compos i t ion . La fo rme est p l u s  t rad i t ionne l l e  q ue ce l l e  des 
part i tas pou r  violon : les quatre da nses fondamenta l e s  sont p récédées cfu n  p ré l ude de p roport ions  souvent  
importantes .  La polyphonie est l e  p l u s  souvent v i rtue l l ement  rêvée grâce à de sub t i l s  repè res : c l i c  y sol l ic i te 
notre imaginat ion, car  i c i  les  accords e t  l e s  doub les  cordes sont ra res .  Dans  la gra nd iose S u i te N° 5 .  tout  l e  
reg i st re de l ' i nstru ment es t  ple i nement u t i l i sé. y com pris  le  grave. avec u n e  év idente dé lect a t ion pou r son t i m b re 
superbe . 

A quel  violonce l l i ste prest igieux Bach a-t- i l  pu  dest i ne r des compos i t ions  a u ss i  ext raord i n a i rement  d i ffic i l es  ·_i 

Peu t-être s'éta i t - i l  réservé les premières :  l e s  secondes pou rra ient  avo i r  été composées pou r C h .  Fe rd i na nd Abel 
ou C h . Bernard Lü neke, mus ic iens  de l 'orc h es t re de Kôthe n . 
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