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BIOGRAPHIE

UNIVERSELLE

D ES MUSIC IENS

SEBA STIANI (Ju n), mai tre«le chape l le
«l e l‘é lec teu r de Brandebourg, né We ima r,
dans l a première mo it i é du dix — sept i ème
siècle

,
a publ i é de sa compos i ti on une P assi on

a ci nq voi x et s i : i n s t ru men ts, avec_
ba sse con

tinue
, c n lgsbcrg, 1672, in

-fol . On con na i t
au ss i sous son nom u n recuei l de chan sons
spi r i t uel les e t monda i nes intitulé : (Fei st-und
wltliche L iede r lnMelodie» geset z t B am

bou rg, 1675 , in—lol.
SEB… I (Feansn nn), v i rtuose su r

l a c la ri net te, es t ne sNaples, vers 1800. A o

c ien élève du collège roya l de mus i que de
cet te v i l le

, il dev i n t profes seur de son
i ns t ru men t, et occupa en même temps l a pl ace
de prem ière cla ri ne t te so lo du théât re «le
Sa i n t -Cha rtes . En 1828, il a fa itun voyage a
Pa ri s

,
e t s'y es t la i t e n tend re avec succès. Ou a

gra vé de sa compos i tion premi ère e t deux ième
fan ta i s ies pou r cl ari ne t te e t pi a no, su r des
mot i fs d‘opéra ; Pari s, Pac i n i ; Can t i n e de
No rma , va riée pour c l ar i net te e t pi a no
I ilan

, l i co rd i .
SEB A STI EN (Gu nn ), de Metz, a i ns i

désigné pa rce q u
'i l éta i t n é clans cette v i l le

,

y éta i t organ is te vers l e m i l ieu du sei zi ème
s i èc le . i l n 'es t conn u que comme au teu r d‘u n
l i v re ra re et s i ngu l i er, intitulé : B ellwn mus i
ca le, s

'

nler pla ntetm ensurabs‘lü ca ni ns
reçu, de prt‘uct‘patu mus ica: pm incia ob

tlneudo contenden tes Argentorati,es ofllcinaMachnmpæi, 1555 , ln —4 ‘ de v ingt e t u ne
feu i l les . A l a li n du fm ntispii:e ,on lit”aber,
ca udide lecto r, v

‘

n hoc bella mus i ca", n ou
m lum com a coutro rersias musicorumMuc
Jude a gitatos, r em ue etiam

_ quidquùl t
‘

n

a rtificium ipsius mus ica pertinet, opus s u i s
mon . m v . nes nosucuss. sut.

fiqufls el n olir Jllustratum, qua ie aulsha e
ueq ue ch um nuque audilum . Ce tte préten
t ion de Sébas t ien es t a ssez mal fondée

,
car on

ne trou ve rien dan s son outrage, con cernan t
la musiq ue mesu rée, qui ne so itdans ceus de
p lusieu rs a u teurs antérieun

,
no tammen t da n s

les l i v res de S afa r i e t d'

Orn itboparcus (m es

ces noms). De us au t res éd i tion s, datées de
1563 e t de 1568, in on t été publ iées éga le
men t s Strasbourg. L‘éd i t ion

'

de 1563 esta l a
B ibliothèque i mpéria le de Pa r i s . Quelques
exempl a i re s de ce l le—ci porte n t la date« 1564 .

Le l i v re de sebas t ien es t une p la isan terie se
rieuse su r les d i scuss ions agi tées de son tem ps
co n cern an t la prééminence dupla in—ch o l e t de

'

l a mus iq ue mesu rée . llsuppose que la musique
es t u n pays d iv isé en pl us ieu rs pro vi nces, don t
i l decri t l a s i tua tion , a i n si q ue la lrugatitd e t
l es mœu rs des h abi ta n ts . Dcua frères règnen t,
l'u n su r l a prov i nce du pl a i n—cha n t

,
l‘au t re

su r celle du ch a n t figure : généa logie de ce s
pri nces . L ‘env i e e t l'ivrognerie bro u i l len t l es
deux frères. Chacu n d‘eux publ i e u n ma n i fes te
e t se p repa re a la guerre . Plusieu rs na t ion s
viennentau secours du ro i du pl a i n—cha n t ; l e
pa pe , les ca rd i na ux, .ec m , abbés

,
cha

no ines, e t même les m i n i s t res l u thé rien s avec
leu rs femmes, fourn i ssen t leu r con t i ngen t .Les
pa ysa n s avec des fourches

,
des haches e t des

faux, en fin unetroupe de raclwrs e t de gen s
qu i cbantentl‘aux se ra ngen t sou s les dra peaux
de l amême a rmée . Ce l le du ro i du cha n tm m
es t composée des mesu res

,
des modes

, des

temps , des pro l a t ion s. Ces pri n ces d u sang
commanden t chacu n u n corps de t rou pes com
pose de notes ra ngées en ord re de ba ta i l l e
su i van t l eu r espèce . Les distants (dessus),
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a SEBASTIEN SECHTER

ténors e t basses son t les t rou pes aux i l ia i res .
la mentatioude tou t le peu pl e mu si ca l a l‘un
proche de l a guerre. D i spos i t ion s des chefs
pour l a ba ta i l le généra le . Le com ba t s‘en

gage : que lques notes y reçoiven ttantde cou
tusions, qu ‘el les dev ien nen t toutes noires . Les

s uccès se In lanceut«l‘alm d «les deux côtés e t
sembl en t u n i n s ta n t fa vori se r l'a rmée du
p la i n - chan t ; ma i s la v icto i re se décide enfi n
po u r le ro i de la mu s ique mes urée . Les deux
frères se réconci l i en t ; «les plén ipoteutia ire:
son t nommés de par t e t d‘au tre ; ils fi xen t l es
limi tes de chaque royaume. L

‘ouv rage es t te r
miné (depu i s le chapi t re ” j usq u'au pa r
des défin i t ion s“ex pl ica t ion s des pa rt ies pri n
cipales de chacun des deux gen res de mus ique,
que Sébas t ien a ex tra i tes en grande pa rt i e du
tra itéd‘0m ithoparcus. h l i v re es t précé«l‘ par
une bon ne e t savan te préface . Sébast ien a eu
quelq ues i m i ta teu rs dans le gen re de la pla i
sa nterie de son ouv rage. V oyez Su san na

(Érasme) et Da n (Jean).
SEB ENICO (D .

—J n a),pro fesseur de chan t,
bonténor etcompositeur, n aqu i t à Ven i se vers
le m i l ieu d u dis- sep t i ème siècle. Il fu t élève
de Legrenai (voyez ce nom) . Attaché d'abord
comme chan teu r a l a ch apel le de Sa i n t-l a rc,
i l fu t ensu i te ma i t re de cluspello ä C i v i da le,
dan s le I‘rio ul. En 1009, il litreprésenter au
théâtre S. G iova n n i e P a o lo, de Ven i se, son
opéra i n t i tu l é i

‘0ppresso sol lena ta . i l a l a i ssé
en manuscr i t de l a mus ique d‘égl i se.
SEC AN ILLA (Il : Fnsnçm s), composi teur

e t écri va i n espagnol su r l a mus iq ue, n aqu i t le
4 jttin 1775 , dans l a pet i te v ille de Co ro liera ,
diocèse de Sa ragosse . Il fitson éducation mo
sica ie comme en fan t de chœu r a l 'égl i se
Not re -Dame del P i la r, de Sa ragosse, eut
pou r ma i t re de chan t J osé Gil de Pa iomas, e t
a ppri t l a compos i t ion sous l a d i rec t ion de
Xav ier Gprc ia . En 1707, il ob t i n t a u con cou rs
l a pl ace de ma i tre de cha pe l le de l a cathtdra ic
«l‘Alfauo ,

‘q u ‘ i l écha ngea , en 1800, pou r celle
de la ca thédra le de Ca Iahorra ,dans l a prov i n ce
Je Logron o. 1ly ohtintu n canoo icat, en 1823,
e t y mouru t l e 20 décembre 1852.Music ien
i nst rui t il a éc ri t beaucoup de messes,tim e s

,mo te ts, V iihaucicos (chan ts de Noel).
Bsiava (nous: ce nom ) a publ i é une des

« co ca de Se
_

can ilia , dan s l a seconde série de
l a L in

‘

s Se rra ”frpan a (dix-neuv ième s iec le) .
l.o chano i ne $eca n iila a l a i ssé en manu sc ri t
d i ve rstra ités de mus ique en l angue espagnole,
a savoi r ; 1° Théo rie généra le de la forma tion
de l ’ha rmon ie, e t, en pa rt i cu l i e r, de l a pré
paration e t de l a résol u t ion des d i ssonances .

2° Des effets de la m u siq ue. 3° Tablea u des
a ccords. 4 °Méthodethéo rique e t p ratiq ue
pou r composer la m usique da ns le s ty le
mode rn e . 5°Un ractén de la m us iq ue d

‘égli se.
6° T ra i té des p ropriétés des modes , des v oie
e t des i ns trumen t s . 7° Tra i téde la déca dence
de la m us ique. 8° Opi n ion sur le système de
G uido 0° Observa tion s con tre la
Gi nophon ie de F in is . 10° Noter cu ri euses
comme addi t ion s d la E sc uela deMu sica du
P . H a ssa n .

8EC IlT ER (S unn), organ i ste de la cou r
de V ien ne, est n é le 11 octobre 1788, F ri ed
berg , en Bobéme. i l éta i t em âgé de onze a ns
lorsq u ‘ i l reçu t les prem ières l eçon s de m o

s iq ue, e t lors qu
'i l fitses premiers essa is de

compos i tion
, il ignora i t absol umen t l a théor ie

de l'ha rmon ie . En 1804 , il se rend i t à V ie nne,
où son compa tri ot e Kozeluch , e t H a rtman n ,
é lève de Stre iclter

,
l u i donnère n t q ue lq ues

lenno s de pi ano . Après septan nées d‘une ex is
tence p récai re e t pén ible

,
Sech le r obt i n t l a

place de ma i tre de mus ique s l ‘ ins t i t u t des
a veugl es ; pu i s l

‘abbé Stad ler, qui a va i t ap
précié son méri te, le fi t en trer la chape l le
i mpéri a le, en qua l i té de surnumi raire . Dan s
la su i te il obt i n t l a pl ace d‘organlste, qu ‘ i l
occu pa longtemps . Parm i les œuv res de
Sech ter

,
on rema rq ue : 1° Qua tuor pou r deu x

v i olon s
,
al to e t basse ; V ien ne, Pennauer.

Les quatre tempi ramentr, pla i sa nte rie
musi ca le po nrdeux v iolons,aito e t basse, op. 6 ;
V ienne

,
Ca ppi . 8° T ro i s fugues pou r p ia no ou

o rgue, op . 1 ; ibid. 4 ° Tro i s idem , op 2; ibid.

5° V i ngt—q ua tre ve rse ts po ur l‘orgue, op. 3,
ibid. 6° T ro i s fugues idem , op. 4 , 5 , ibid.

7° Si : pré ludes idem , op. 8; ibid . 8° Tro i s
fugues idem, op 0; ibid . 9‘ Douze versets e t
une fugue , idem , op. 12; (bid. 10° Prélude,
fugue, canon e t ra ndo , op . 15 ; ibid. 11° Six

prél udes
, idem ,

l i v re 11, op 14 ; ibt
‘

d. 19° C:

nons idem , op . 15;V i en ne , l echetti . 18°Deu x
thèmes de Moza r t , t ra i tés en a vo irepoiut,
op. 17; ibid. T ro i s fugues,op. 20; V i en ne ,
Ca ppi . 15° Tro i s p ré ludes, op. i l; V i en ne,
Pennaucr. 16° Treute-deu s ve rsets faci les pou r

22; V i enne, Cappl. 17° Deus
fugues su r l a mélod i e d u ca n t ique G rosser
C olt, soi r loben d ich, op .

«18; V ienne, Dia
be l l i . 18° V i ngt fugues su r des chan ts d

‘
égl i se,

op . 50; ibid . 10° V i ngt-qua tre pré ludes dan s
tous les tous, op . 52 ; V ien ne , Artaria .

20° F ugue funéra i re pou r les obsèques de
l ‘abbé S tadl er

,
op . 55 ; V i enne, D i abe l l i .

21°Deus préludes,dans l e st y l e de Pa iestrina,
op. 56; ibid. Deu s fugues, op. 6 1 V ien ne,
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I eebetti . 23° Plusieurs '

eahieœ de va ri a t ion s
pou r l e pia no . 24° Hesse brève qua t re vo ix ,
pe t i t orchestre e t orgue, op. 18{en fa );V ien ne,
Capot. J esse avec u n Tan t u m ergo, gra
duel e t otfr:rto ire , pou r sop rano e t a l to avec
orgue, op. 54 ; V ien ne, D iabel l i . 20° Iles
chan ts pl usieu rs vo ix a vec accom pagnemen t .
!7°Wich tiger Bei trag sur F s

‘

ngerset: ung
bei dens P ia n o/ortæspiet, etc . (Essa i impor o
tan t sur le doigter e t l e jeu d u pia no,
op. 42; V ienne, Tresen l2ky.Ou t re ses ouvrages
publ iés, Secbter a en manu sc r i t env i ron v i ngt
e inq messes avec le s graduel s e t off ertoi res,
don t den : dan s le mode ph rygi en , «les gra
due l s

, Te Dflifll, e t beaucou p de pi èces d
‘or

gue , u n con certo pou r p i a no, etc. 8ccbler a
fo rmé beaucou p d‘élèves pou r l a compositton
e t a publié u n bo n ou vrage intitulé D ie

G rundsætu der musika iisehen I m posi t ion
(Les pri nci pes pure de l a com pos i t ion musl
ea le);Leipsick ,B re i tkopfe t ne ri cl, 1855 -185 4,
t ro i s vo l . gr . in

SEC K E…RF (C au ses -Swa nn , ba

ron D E ), amba ssadeu r du ro i de Prusse a u
ce rcl e de Franeoo le

,
naqu i t !rlangen , le

26 novembre 1744 , e t mouru t A nspach, le
20 a vri l 1785 , pe u de temps après sa nomi n a
tio n d‘ambassadeur. Il a fa iti mpri mer We i
mar troi s recuei l s de chanson s a vec accompa
gnementde piano, de sa composition ,e n 1779,
1780 e t 1782. On conna ltau ss i sou s son nom

,

e n manuscr i t
,
s i : qua tuors pou r deux v iolons

,

a l to e t ba sse .

J ‘ ignore etmadame Ca rol i ne de Seckendorf,
auteurde plusieu rs composi t ion s pou r le pi a no
etl e ch an t

,
es t fi lle ou femme de ce se igneu r.

On a gra vé sous ce nom : 1° V a ri a t ion s su r
un a ir au trich ien

,
pou r piano seul ; Berl i n ,

i îoncba . 2° Si : chan son s a l lemandes a ve c
accompagnemen t de pia no ; Augebo ni rg, Gom
bart . 8° Douze idem ; Leipsick, Bre i tkopf e t
llævtel.
8ED L AZEK ‘Umu) , v i r tuose su r l a flûte

,

es t ne le il décembre 1780, 0ber-G loga u ,
dans l a S i lés ie . F i l s d‘un ta i l leur, i l appri t
d ‘abord la profess ion de son père , e t se l i vra à
l ‘étude de l atltlte da n s ses m om en ls de loi si r.
A l

‘âge de v i ngt e ttltl a ns, i l se m i t à voyager
comme ga rçon ta i l leu r . A Troppa u , i l t rava i l l a
chez u n ma i t re qu i lui procura i t quelquefoi s le
pl a i si r d‘a l le r a u théât re en tendre les opéras
q u‘on y représen ta i t . De n i l se rendi t à Ol
mutz, pu i s Brun o

,
e t en fi n V ienne, où il

commença subs t i tue r l a ca rrière de la ma
s iq ue a s a pro feseio n de ta i l leu r , en se fa i sa n t
emp loye r comme aut iste dans des si rènedes

e t des ba l s . Son ta len t s‘“a u t développé par
l ‘exercice, il pu t en t rer dan s u n orchestre , e t
dès lors i l renonça a tou te au tre occupa t io n
que cel les de sa nouvel le profession . B ien tôt
son nom acq u i t de l a célébri t é, e t son habi leté
su r la flû te ne fu t pl us con tes tée . I l commença ,
en 1818, à parcou ri r l‘Allemagne pou r y
don ner des conce rts

,
pu i s v i s i ta l‘Italie , joua

deva n t les sou vera i n s rassemblés a u congrès
de Véro ne , e t se rendi t Naples , en 1890.

Après t ro i s a n nées de séjou r en cette v i l le, il
s
‘
emba rqua pou r l a Si c i le , en 1823 . Un t rem
b lemen t de te rre l‘obligea q uitter Pa lerme
pou r se rendre a Rome penda n t l a sema i ne
sa inte . De reto u r a Na ples, il s

‘ y liten tendre
a vec de br i l la n ts s uccès

,
a i nsi qu‘à F lo re nce,

s
'Modène , s Pa rme, a Gênes, Turi n , a Ve
o ise, sT ri este etV ienne, d‘où il a l l a v i s i te r
ses pa ren ts, dans sa v i l le n a ta le . Pu i s il se
re nd i t s Pa ri s, où iltitpeu de sen sa t ion . En

1820, i l s
‘es tmesLond res , o ie je l‘a i en tendu ,

e n 1829 . Il s
‘

y estmarié peu de‘ temps ap res .
SedIazek a va i t u ne grande vo luhilit6 dans l es
t ra i ts bri l la nts, mai s il ( ta i t i nféri eu r aux ba
bi les ilûtistes frança i s pou r l a qua l i téduson e t
pou r le sty le. On n ‘a publié de Sedlaaek que
des va ria t ions su r l ‘a i rGod savetheting,des
co ntredauses pour deu x flû tes e t q uelques
au tres bagate l l es .

,
S B D L BZK I (J esn-Betvuesaa) , l u th i ste,

ne A ugsb0u rg, en 1797, s
'es t fa iteo nna itre

pa r d i verses compos i t i on s pou r son instru
ment, qu‘on t ro uva i t a u trefoi s en manuscri t
chez Lot ter Augsbourg et chez B re i tkopf.
Ceta rt i s te v i va i t en core sans emploi s A ugs
bou rg, en 1771.
BEDMIC K bon facteu r d‘orgues de

l a l oheme
,
v i va i t Prague dan s la som do

moi t i é d u dix -hu i t i ème siècle . Ses pri nci pau x
ouvrages son t 1° Le grand orgue des Dom i n i
ca ine

,
Prague, qui, a près l a suppressi on du

couven t, fu ttransporté s Traute nsu. 2° Un

bon orgue a l
‘
église Sa i n t—La u ren t de l ei chen

be rg, achevé en 1789.

S PZDO T I (i nseva ), hab i l e sopraulste, n‘
en 1710

,
Arpiuo , pet i te v i l le d u royaume de

Naples , é tud i a dan s l
‘
éco le de D . S iss i

, etfu t
œmuugnon du celebre Giu iello . Après avo i r
chanté Rome, e t sur les d ive rs i ll“t
d
‘
ita i ic e t en A ngle terre, i l se reti ra dans sa

pa tri e
,
où il mouru t en 1780.

S EDOT I (le cheval i er Pan n e s), proba
b lemen t de la même fami l le que le précé dent,
naqu i t A rpi no, en 1718, e t mouru t dan s l a
mème v i l le, e n 1781 . Après a voi r é tud i é le
cbautvous ll . G int, i l passa au se rv i ce detré
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dévi e l e Grand
, roi de Prus se , e t res ta a t ta ché

à cet te cou r pendan t v ingt»neuf an s.
8ED U IJ US Cela —Ca mus ) prêt re e t

poete, vécu t dan s le ci nqu ième siécle dë l
‘ère

ch ré t ien ne . Trithème
_

l ‘a fa i t n a i t re en I rl a nde,
d‘au t res en Écosse, e t méme en Espagne ; ma i s
on ne possède aucun r ense ignemen t certa i n
su r son or igi ne. O n l u i doi t u n poeme su r les
mi racles de J és us—Chri s t, i n t i tu l é P a scha le .

(fa rm , qui a été i m pr i mé plus ieu rs foi s . On
lui a t trib ue auss i l es pa ro les etle chan t de
l ‘hymne sulla ortus ca rdiac.

SEEIIA CH (I n u—Anusû), né T iefcntbai ,
près l e 14 j a nv ier 1777, mon tra
des son en fa nce d‘

heureuses d isposi t ion s pou r
l a musique, e t en appri t avec faci l i té les ele
men ts , sou s la d i rect ion de son père .A l

‘
âgede

t re ize a ns, il reçu t des l eçon s d
‘orgue de

K i tte l (myss ce nom) ; ma i s il ne pu t res te r
longtem ps sous l a d i rect ion de ce t excel len t
ma i t re , ca r au moi s d

‘oc tobre 1101, il du t
en t re r pou r ci nq an s chez l e mus i cien de v i l le
Rose , sRonnebourg. Adm is, en qua l ité de cor,
a l‘o rchestre du théâtre de l agdehourg, e n
1796 , il y litla conna i ssa nce de P ittertin e t de
Zach a rie, qui lui ensdgnèrentl ‘h a rmon ie et
le contrepoint. En 1709 , seebach fu t nommé
orga n i s te du couven t de B i rge, e t ve rs l e m i
lieu de 1813, il obt i n t l a place d

‘
organ iste de

l ‘ég l i se Sa i n t-U l r ich , s l agdebonrg, e t l a con
se rva jusqu‘à sa mort, a rri vée le 281u i n 1823 .

Seebach éta i t bon organ i ste,pian istedistingué,
e t joua i t bien du v iolon , de l

‘
a ito e t du v iolon

ce lle ; mai s i l bri l le su rtou t comme di rec teu r
d‘orches t re dans les concert s de l a loge des
fran cs -maço ns. 0n ne con na i t de l a compos i
tion de ce t a rt i ste q ue quelq ues chan ts, des
compos i t ions maço n n i ques, e t de pe t i tes p i èces
d ‘orgue .
BE I—IDE“(Menu s), organ i ste e t construco

teu r d‘orgues à l œhm ltild, d an s le ducbe de
Sete—He inungeu, n aqu i t 1layna , prés de
ce tte v i l le, en 1080. Après a vo i r fréq uen té
l ‘ école de son pays na ta l, depui s l

‘âge de ci nq
a ns jusqu ‘à onze , i l reçu t jusq u

‘à sa qu i nzième
a n née des leçons de l‘organ iste J ea n-Gu n the r
11a rrass. pou r le c laveci n . l i se li v ra en su i te à
l ‘étude de l a cons tru ct i on des orgues, e t y de
v i n t forthab i le . En 1705, on l u i offri t u n e
p lace d‘orgatrtste a Amster dam, mai s l e duc
l i c ur i de Ittehmhild l u i ay an t ullertà l a méme
époq ue la pl ace de music ie n de l a cou r

,
réu nie

a ce lle d‘organiste de l a vi lle , i l préféra cet te
po s i t ion , qu i lui pe rme t ta i t de re ste r da n s sa
pa trie . i l mouru t à Ræhmhtld, a u mois d‘ a vri l
1750

, la i ssa n t en manu sc ri t deus années com

piètes de mus iq ue d‘égl i se . Comme facteu r
d‘orgues, il a cons t ru i t ci nquan te—sis instr u
ments dau s l e duché de Saxe-&einungen a i ns i
que dans les pri nci pautés deWurzbourg, de
Bamberg e t de llildburgbausen .

SEEGR (Josern) , don t l e nom a été défi
g uré en ceux de S IEG E“, 8ÆG ER e t ZE
K ER

'

I
‘

, fu t un des mei l le u rs organ i stes de
l
‘

Euro pe, ve rs le mi l i eu du d i x-hu i ti ème s ièc le.
11 naqu i t en 1716, Rzepi n , prés deMel n ik ,
en Boheme. I l a ppri t si jeune les é lémen ts de
l a mus ique, q u

‘ i l n ‘a va i t l u i-meme con serv é
aucu n souven i r de sa prem iére é duca t ion mu
sica le . Il t rou va dans ceta rt les ressou rces né
cessa ires pou r a l le r la i re ses é tudes l i t téra i re s
Prague, où il obt i n t l e grade de bache l ier és
le tt res a u co llége des J ésu i tes . Aprés avoi r
achevé ses human i tés

,
il pri t la réso lution de

se l i v re r excl us i vemen t a l ‘étude de l ‘orgue e t
de l a composi t i on : son premier ma i tre fu t
un fra nc isca i n ,trés—habi l e organ i ste , nommé
l o huslasv Csernoborsky, qui lui commun iq ua
pou r so n i ns t ruc t ion les l i v res de Fun etde
Deranli, a i nsi que le s compos i tion s de Pa les
t ri na ,Ma rce l lo e t Ca i«lara . Les pa rt i ti ons de
ces grands ma i tres fu ren t l a sou rce ouSeegr
pu l sa les conna i ssan ces les pl u s sol ides dan s
l ‘a rt d‘écri re . Jeu ne enc ore, i l éta i t déj à l‘or
gan i s te le plus rema rquabl e de l a Bohême . Il

availobtenuune place deucondv io lonM‘égi ise
Sa i n t—Ma rt i n ; elle lu i p rocu ra de fréq uentes
occa s ion s d‘en tendre l ‘exce l len t organ i ste
Za ch, qu i é ta i t a t tach é a ce tte ég l i se . Lorsque
Za ch s

‘

élo igna de Prague, i l déc la ra ha ute
men t que Seegr é ta i t l e seul orga n i ste de cet te
v i l le qui pti t le remplacer . Ce fu t lui, en effe t ,
qu ‘on choi s i t pou r ce t emplo i , e t pendan t c i nq
an s i l fu t s l a fo i s organ i s te dc Sa i nt -Nartiu,
e t premier v iolon de l ‘ ég l i se da ns l e

‘

l
’

bein .

Penda n t Qua ran te etun an s il rempl i t e nsu i te
l a pl ace de p rem ie r organ i s te de ce t te der
n ière

,
l aque l le iljo ign i t, pendan t t ren te—sep t

an s, celle d
‘
organiste de l ‘égl i se des Prères de

l a Cro ix. Lorsque l‘empe reu r Joseph I I v i s i ta
Prague, en 1781, il fu t s i cha rmé dutalen t de
Seegr, qu

‘ il vou l u t l‘attacber a sa cou r ; m a i s
lo rsque l a nom ina t ion de l ‘a rti s te pa rv i n t à
Prague, Seegr a vai t cessé de v i v re, le 22 a vri l
1782, a l

‘age de soi xa n te-six a n s. De magn i
fiques funéra i l les lui furen t fa i tes ; tous les
a rt i stes de la Bohême s‘éta ien t fa i t u n devo i r
d‘y a ss i ster : a leu r tê te se t ro uva ien t ses élèves
Misslivvezcck , Jean Koaelucb, 1t0pn ivra , li n
cbara, Skrydaneck , etc . Tou te l a co l lect ion de
musique de Seegr, a i n si q ue ses com pos i t ions,
dev i n ren t l‘héri tage de son gendre P icbig ;
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tun i s le d i rec te u r de concert Ernst, de Gotba,
litl ‘ acqu i s i t ion de tou tes ses pièces d ‘orgue ,
e t les con fia a T u rk (voyez ce nom), pou r les
publ ie r . El l es é ta i en t en t rop grand nombre
pour qu‘on pti t les fa i re pa ra i t re tou tes il l a
fa is; Türk litu n choi x de hui t loca les e t fut
gues, qu

‘ i l publ i a, en 1704 , chez B re i tkopf, a
Leipsick , comme un spéc imen du t a len t de
Seegr, annonçan t q ue ce cah i er sera i t s u i v i de
plusieursantres.tescirconstancesn ‘éta ientpas
favorables a u momen t de cet te publication ;eile
r u t peu de su ccès , en sorte que les aut res ca
h iers ne pa ru ren tpas.Le mérite qui bri l le da n s
l es pièces de ce recuei l fa i t v i vemen t regre t ter
q ue les a u t res morceau x du même a rt i ste
n ‘a ien t pa s v u l e jour. On a cepe ndan t publ i é
à Prague, che: Serra . e t Le ipeiclt, chez i l ot
mei s te r

,
un recuei l de p ré l udes d ‘orgue de ce t

e xce l len t a rti s te .

S EEL (h eur es) , pa steu r à Un terbru nn ,
véc u t da ns la prem i ére mo i t i é du dig—sept i ème
s i èc le. Il a fa i t i mpri mer de sa com pos i t ion le
q uat ri ème ps

'

a ume de Dav id, à hu i t vois Cc

bourg, 165 1,ttt—l ‘ .

81—lB L l—ZN (Ju n—li s se : D E), sa van t ph i l o
lngtte, né le 8 aoû t 1688, A se l , près de
!reme, fi t de bri l la n tes études a u gymnase de
Stade

,
p ui s ftttprofes seu r de grec e t de la t i n

dan s le méme co l lege. En 1713, 1a place de
recteu r Plenshourg ltti ( tt t con fiée , e t c i nq
a n s a prés il a lla occu pe r l e méme pos te 1.u

bect, oui l mouru t , le 21 octobre 1702. Parm i
les nombrentéc r i t s de ce sa van t , on t rouve
une di sserta t ion intitutée :n m mm P rin
n

'

prm dlusr
‘

cnm
,
ez room et pm fa na hi sto

r ia
, rx h ibrn s ; Pleusbo nrg, 1715, ln-4

° de
tro i s feu i l les . Cetéc ri t a été ré i mpri mé pa r
ti l:tttsMullerda ns ses 0mtion es de em ditis
m uriet’a Piensbnnrg, 1715 , iu On le t rou ve
a uss i da ns lesMiscellnueu de Seclen (Imbert,
1730, ln p . 310 On a aussi de ce as
va n t une d i sse rta t ion qu i a pou r t i t re Mao

r u ns o cMus ica fell: conj onctt'o i llu stri
m mpto A ugu s tim‘

o ntistr‘tis flippouensr‘s
deelumta ; l .ubeck , 1750, in
S EE I.MA NN (Aucun e), ne Dessan ve rs

1812, a fa i t se s é tudes musica les so us la direc
t ion de f rédéric Sch ne ider. sa sort ie de
l
‘

école de ce ma i t re , il a obtenu sa nom i na t ion
d
‘
organ iste de l‘ égl ise de la v ille nouve l le e t

de p rofesseu r de mus i que a la ma i son des orc

pbelins. On conh o l i de sa compos i tion
1“Deus peti te s f ugues pou r l ‘orgue, publ i ées
pa r Kærncr, Erfurt. 9° Quat re l. i'ede r pou r
u n chœu r d ‘hommes, op . 5 ; !ngdclmurg,

llc inriclusbo l
‘

cn. 5° Le psaume l l6'” (D as D in arsi c
‘

st0n ‘

ri un irsrœ li, p.

c
‘

stm ir L ich, da s s der Her r) pour qua t re vo ix
d ‘hommes

,
op . 4 ;t

'

bt‘d . 4° Sebu ta und Tnt:
(Protec t ion e t A l l i ance), chan t pour qua t re
vo ix d‘hommes, op. 8; Le ipsick , S iegel .
886 1-l {Ju n-Eaaass),

“docte u r e t profes
seur dethéologie l a digsberg, naqu i t dans
ce tte . v i l le, l e 2 j a nv ier 1675 . 11 mou ru t, l e
3 septembre 1710, a vec l e t i t re de pa steu r de
l a v ie i l le v ille

, Kmn igsherfl. On a de lui un
l i v re i nti tu l é B e la d le scen icù (Kæn igsberu,
1709

, ñu où l‘on t rou ve quelqu es déta ils
concerna n t la musique de théâ tre chez les an
cions .
SEGNI (Joue) , a ppe lé communémen t

G IU L IO D IMO DENA , pa rce qu
‘ i l é ta i t

n é àModène, en 1498, fu t orga n iste etcl ave
e l u i s te célèbre

,
dan s l a première mo itié du

seiz ième s iècle . V i n cen t Lusignænt(eoyes ce
nom ) , son oncle

,
fu t son i nsti t u teu r dan s

tou tes l es part i es de la musique . Le 10 no
vembre 1550, 11 futnommé om n ifle du pre
m ier o rgue l'égl i se ducate de Sa i n t—l a rc,
Ven i se . Son nom es t altéré

,
dan s l es regi st res

de ce t te égl i se, en cel u i de G i ulio Segnnl.
Segn i n e gard a cet te posi t ion que j u squ‘au
29 ma rs 1585 , ayan t eue a ppelé a lors a h ome
pa r le ca rd i na l de Sa n ta -F lora , qui l

‘
a ima ite t

l
‘
attaeha son serv ice. Segn i cessa de v iv re à
Rome e n 156 1, s l

‘âge de soi xan te- t ro i s a n s .
Le ca rd i na l , son pa tro n , litp lacer su r sa
tombe une épi taphe hono rable , da ns l

‘ égl ise
Sa i n t -l ista de la Stra da G i u lia . F ra nço is
Bon i c i te de ce t arti s te, da ns sa L ibn rùs

(p. 66) Rim e“tnta bolatum dl orga n!
e t di “«le , s

‘

. V en ett‘a . Cosme l artoli parle
du ta lentde Segn i° a vec les pl us grands
éloges (l), e t d i t q u

‘ i l es t p lus remarq uabl e
en core su r les claveci ns, épi ne ttes, etc.

, que
su r l‘orgue Bure a cage , di t-il, “am ene

di l ullo, ma egltna le mo lto più la au gli

tustr umenttda pen na che au gif orgaw
‘

.

Il ajou te a ces éloges d iverses anecdote s qu i
pro n ventqne le ta len t de ceta rt i s te p ro dui sa i t
des ell

‘

ets ex traord i n a i res su r l es person nes
qu i l‘entenda ie nt. l‘am i ces anecdotes, ce lle
ci su rtou t méri te d‘

être rapportée e Le ma r
qu i s del V a s te , a rri vé en poste a h ome , se
rendi t che: le pape C lémen t e t sa n s
p re nd re le temps d‘

0ter ses ( pn eus, en t ra
i mméd ia temen t e n co nve rsati on seri euse
a vec ce po nt il‘e, l e car di na l deMed i ci s et u n
secdta ire d‘Ètat, su r des affai re s de l a plus
haute i m port a nce . Penda n t que ces pe rson
nages dél ib éra ien t, on en ten di ttouta coup



SEGX1 SÙ DEL

Sega /1, 9“[outi l 4 . Ch a cun da n s une a utre
ebambœ . h … dc m iu fita ne si
v i ve impre ssion sur le papc etsur ses i n ter
… , qnc tous se levèœ nt, oub lian t les
afla iœsdontils éta se otcong rès, ets‘appro

c du v i rtuose, pou a so ir le plai si r de
l
‘

enœodn . o

S EGO ND (L. docteu r en m6dccine ct
n ef… de la F acult é de Pa ii s, œ
ufla ire de la So ciété deM ie

, etmem bre
de plusieurs so ciétés médicale s, s‘e st occupé
spécia lemen t des o rga ne s de la voi x. La i
méo e, doué d

'
une bel le vo i x deté nor, ava i t

fa itdes études de cha n t sous la d irc de
I aouei Ga rci a li la, pour s

‘
a ider de la con na i s

sa nce de l ‘a rtda n s ses t rav aux de médeci n e t
d

‘

anatom islc . Le premie r fru itses t ravaux
fu t u n l i vre i n ti tu l é flygünc d u cha nte u r .

I nfluence du cha ntsur l 'éco nom ie un im lc.

(Ja ures pri nci pa les de l
'
ul a ibüsacm tde la

net: etdudôceioppeoæntde cee ma la »

d ies chez les chanteu rs ; moyens de p rév en i r
ces ma ladi es ; Pa ri s, Lainé , 1846 , un vol ume
on - 12 de deux cen t q ua ra n te-six pages . A près
l a pub l ica tion «le ce t ouv rage bien fa i t, I . Se

go nd a ln d i versest;noques l
‘
Académie des

sc ie nces de l‘Institutde rance pl us i eurs
[émoires rela ti fs aux phénomèn es de la pho
natio a . (les l émo ires ou t e te réun is en un vo

l ume
, qui a pour ti t re généra l Miw im

pour sere lr d l
'
histoi re a natom ique etphy

siologique de la phona llon : Pa ri s, l ignws,

tm , u n volu me gr. in Les mémoi res
ro uteutn da n s ce volume son t : 10Mém o ire
sur l ’un ifica tion des ea rlüng a d u la rynx
lprése nt£ l

‘
Académ ie des sc iences , le 381u i n

avi se pages . S'flechc wpérlm n

ta les sur la phar-ation , t re n te- hui t pag es .

3 ‘Mémoi re sur le vo l.: i nspi ratoire (pré
sen te s l‘Académ ie des sc ien ces, le 21 fév ri er

sciac pages . 4°Mémoi re sortes mod i
fication s d u timbre de la v oie , dis-hui t

pmu . 5°Note sur les mouvements de tota l!“
du la rynx présen tée à l

‘Académie de s

ecrcnm , le 17j u i l le t h u i t pages. 1
‘

r‘ N e
°

rnflirs sur la pa role (présen té à l
‘

Académ ic dcs

sc iences , le 17ma i 18 v i ngt—q ua t re pages .
Bea ucou p d‘ob se rv a t i on s ne uves so ntrépan
dues da us ces opuscuies .

S BÜUM(Îa âo a o as), v iolon i ste, gui ta
mtc et composi teur, ne a Lyon , se li s a a l‘a
ris, vers 1810, e t s

‘y litco nnaltrc par les com
positions su i van tes 1° A ir var ie pour v iolon
pri nci pa l et q ua t uor, op . 1 Pam , Scho neu

be rger . 2° Idem , op . 2 ; Pa ri s, Ph . Peint .
8‘ H e l l etsur u n e pour v iolon pttncipa l et

q ua tuo r on pi a no, op . 7: n
°

654 .t° Thèm es va
riés po ur v iolon etp iano, op. 11 “M.
S‘ ” lan g e «l‘a ire russes etpo lena is, s

‘

dæ

ep. 12 ; 6°Six di ve rti ssements pour p n»

li re , 0p. 8; Pa ri s, I d a o n n ien 7° F an ta isie,
“en , ep. 8; au. 8° lle itpetites püœa fa
c ile s, op. 9 ; iw.9‘ l ecue i l de peti tes pièces,
“em , up. 13 ;W.

(I ow a -An nu al, composi teur
di sti ngué, naq uità T icsi ng, en l obe—e

,
vers

1880. Après avoi r fa i t ses études li ttéra ire s e t
musica les P rague, i l ent ra dans la ch ape l le
du comte de l uti n , en qua l it é de eba ntenr et
de compositeu r ; plus ta rd, il }o ign ita ce t te
plaœ œ lle de diN dŒrda cbœurde l

‘

ég l i se des
l am bites ; enfi n

, il réun i t a ussi les fonc
ti on s de ma i tre de ch apel le de l ‘égl ise mé tro
poli ta i ne de $a i n t-V itb . 11… tà Prague , le
19 sep tembre 1756 , dan s u n fige ava ncé . O n

conna i t de sa compo s i t i on pl usieurs me s ses,
oflerto ires, des messe s pas tora les et de Ile

qv lm . Il a écri t auss i l‘oraton'

o î iIiua pro

d igue , qu i futexécuté da ns l'égl i se des I a rn a
bi les , ca 1730, e t da ns celle des F rères de la
Charité, en 171 1 , a ins i q ue deu x opéras en
l angue la t i ne

,
don t l e dern ie r fu t re pré

sen te au col lège des J és ui te s de Prague, en
175 1.

S EIC E E RT (la ncent) , bo n ch an teu r e t
v iolon i ste distingué, né en Bohême, éta i t déjà
attaché co mme en fa n t de chœu r a l‘ ég l i se des
Jésuitca de Prague, en 1712 . 11 fu t en sui te pre
mie r vio lo n de la ca théd ra le de cette v ille , e t
mou rut da n s cet te pos i ti on , l e 28 j u i n 1765 ,
la i ssa n t en man uscr i t pl u sieurs concertos po u r
son i nst rumen t .
8£ lD £ L violon i ste etcompo

siteur, n aq ui t à F a lke nbe rg, cn 1705 , ctreçu t
les pre mières leço ns de musique . Pl us t ard , i l
dev i n t é l ève de l osctü, V ie n ne . De re tou r e n
S i l és ie

, il en t ra dan s la ch apel le du com te Z:
rotiu, a Fa ikeuberg, pu i s pa ssa da ns ce l lu le
l ‘a rch evê que de Sa lzbou rg, où il se t rou va i t
en core en 1757. Depu i s cette époque , on n ‘a
pl us de rense igneme n ts su r sa pe rso nne . Il a
écri t

,
po u r le se rv ice des pri n ces a uxquel s i l

fu t a t ta ché , bea ucoup de symphon ies , de con
certos etde so los pou r le v io lo n , rema rq uable:
pa r les«b illculteis d‘exécution qui s‘ytrou ven t .
Sch le l n

‘

a fa iti mprimer une douze men uets
po u r v io lon, à l.cipsick, 1753, ist-fol . ; ma i s
doua c gra nds so los pou r ce t i n strumen t, de sa

compos i t i on ,
é ta ien t en man usc ri t ch ez Bre i t

k0pl
'

, en 1790.

S EID EL (Po i nture -Lon s) , ne T reuen .

bn n cn (Prun e) , le l" j utu 1763, é ta t lits du



SEIDEL

mai t re «l'école de ce lieu. I l y reçu t les
m ières leço nsde c l avec in e t d‘ orgue d

‘u n or

gani ste nommé C la us ; pu i s i l se re nd i t à
B er lin , où deme utson frère a i né, etcon
ti nua ses études mus ica les sous l a d i rec tion de
lle iehardt, q u‘ i l accompagna dan s pl us ieurs
voyages . !n 1702, il obt i n t l a place d

‘

urgan lsto
a l ‘ég l i se Sa i nte -I n to, de Berl i n . P lus ta rd ,
le maitre de ch ape l le Bern a rd —Ansel meWeber
l ooves ce nom) le pri t comme adjoi n t, pou r l a
d i rect ion de l’orchestre d u théâ tre roya l .
Après l a mor t de ce ma i t re,Schle l renonça a sa
pla ce d‘

organ istc pou r cel le de p re mi er chef
d ‘orches t re de cethéâtre , qqi l u i fu t offerte

.par 1fland. i l es t mor t Charlotte nbourg, le
5 ma i 185 1, a l

‘
age de so i xan te -s i x ans. Les

compos ition s p ri nci pa les de .Se idel son t
0asrosws, n e veu ,

e tc . 1 0 llymne Dieu
(en a l lemand }, ora tori o exécuté Be rl i n , le
18 av ri l 1707. S° Der Unsterflfghka ’t(l‘ im
mor ta l i té) , o ra torio, ex éc uté le 23 octobre
1707. 3° Pl us ieu rs motets a llemands composés
po n r 1

‘

Académie de chan t de Ber l in . 4° dl…a
p ro de]unctc‘s, exécu tée s cette Académie , ou
1819 . 5° Iles hymnes e t des inaumes pou r vo ix
so los , chœu r e t o rcbestre . 0rés ss. 8° I v ry
etB utely , de Gitthe , non represe n te. 7° H e

‘

m

etU a ndre, mélodramme .8°D sr D a r/
‘

ba rbier
( l e llarbler de v i l lage ), représen té le 14 «le
cembre 1811 , a u théâ tre na t iona l de ila -lin .

0° D ie J bentener de r R itter D .

'

Q ulæolle de
la ä n ncha e tc. (l es A ven tures du cheva l ier
Do n Qu ichot te de laManche, drame hur
lesqne en ci nq ac tes, avec une ouvert u re e t
p lus ieu rs morceau x de musi que

,
représenté le

20 ma i 1811, a u même théâ tre. 100 L ila
,

opéra en q ua t re actes de Gœtbe , représen té au
même théâ t re, le 11 décembre 1818. Nubu
chodon osor grand opé ra no n représe nté.
12° H on o rine , opéra comique , composé en

1817, ma is non représe nte. 15 ' Un grand
no mbre de morcea ux i n terc a lés dansdes t ra
géd ies , des d rames e t des coméd i es . Ou t re ces
composi t ions , 8eldel a publ i é bea ucoup de
Ltrder e t de cha n ts a vec accommgnemeutde
pia no .On conna i t aussi de l u i 1° L e Retour
de Büche r, grande fa n ta i si e pou r le pi a no ;
Be rli n, 8chlesinger. Quelques œuv res de
v a ria t io ns pou r le même i n strumen t ; Bertin ,
Couche et8ch les i nge r. Pl usieu rs re cue i l s
de chants etcha nson“ vo ix seul e

,
avec accom

paga de piano ; llambourg e t Ber l i n .

8£ lD EL (Cau ses), docte u r en ph i lo
soph i e, professe u r e t membre de plu s ie u rs so
c iétés sa va n tes, ne a Berl i n , le 14 oc tobre
1757, es t a u teu r dîna l i v re remarquabl e i n t i

tulé Cha rt‘n omœ . B eitrr ge sur A llge

mei nen Theo rteund Bosch… der schc nen

Kunste (Lo i s du beau. Es sa i s concern an t l a
théor ie générale e t l

‘

h i s toi re des beaux—a rts !
Nagdchourg, llubacb, 1835- 1828, deu s vol .
lit Toute l a seco nde pa rt i e de ce t Ouv rage
tra itede la poé t iq ue de l‘a rtpurde la musique ,
c’es t—i -di re

,
de l a mus ique i nst rumen ta le .

$e idel a fa i t i n sérer des a rt ic les dan s l a Cu
se t te musi ca le de B e rlin (1836 , n“ 48, dll) ,
su r l ‘opé ra e t l a poés ie de ce gen re d

‘ouv rage,
s u r l‘esthétue_de l a musi q ue, su r le chan t de
l
‘

église sur madame C a t al an i , su r Pa

pan in l, e tc . Il estmort a Berli n, l e 15 aoû t
1811 .

S B ID EL (Juu-Juus), o rgan i s te a 8res l au ,
es t lié da ns ce t te v i l le le“j u il le t 1810.Aprês

avo i r reçu l ‘ i ns truct i on élémen ta ire da ns une
école pr imaire, il fréq ue nt a le gymnase de
Sa i n te -Élisabeth et y litsea buman ités. A l ‘âge
de onze an s, i l commen ça l

‘étude de la mus i
q ue cl reçu t penda n t tro i s ans des leçons de
p ia no d‘un bon professeu r. Ses p rogrès furent
ra pides ; né an mo i ns son père ne vou l u t p l u s
lui fourn ir les moyen s de perfect ion ne r so n
ta l en t après q u

‘
il onta tte i n t l‘âge de q ua torze

ans, e t les seu le s re ssou rces qu i luitureut
don née s pa r q ue lq ues amis de sa fam i l le con
sistérente n u n v ieux pi ano presq ue hors de
serv ice e t dontl ‘é te ndue du clu ier.n

‘
éla itq ue

de qua tre oclsves e tdem ie ,de pl us q ue lq ues so
notesde bon s ma i t re s . Solde!a va itgo ûtpas
s ion né pou r l‘orgue, e t ses pl us v i ves jouissan
ces éta ientd‘en ten dre j oue r les o rgauistev des
d i ve rses ég l i ses de l res1au. Berner e t No uga
ha uer éta ien t surtou t ses a rt istes de prèdilec
t ion . 11 i m i ta i t chez lui, su r son . m isérahln

pi a no
,
l e sty l e de leu rs pré ludes e t de leurs

fugues . Sans au tre gu ide q ue ses smnven irs fu

ul l its, il se prépa ra i t a i n si i de ven ir lui -même
un organ ilte di s t i ngué . T i m ide a . l ‘excès, il
res i s ta j usq u ‘à l‘âge de dix -sep t ans a so n a r
den t dés i r de s‘ad resse r s u n organ i s te de s a
v i l l e n a ta le

,
po u r obten i r la pe rm i ssion de

s
‘
euayersur son i n strumen t,ca r il craigna i t u n
refus. Il se h asan l a pourta n t d ‘en pa rler à
Neogebauer, q u i , touché de so n amour pou r
l ‘a rt, lui perm i t d e s

‘exerce r su r l ‘orgue de
l ‘égl i se de laMade le i ne. Plus ta rd, il litla
con na issan ce de A lte , orga n iste de Sa i n t
C hri s tophe, e t ceta rt i s te, ayan t appréc ie les
heure uses d i spo s iti ons de Sridol, etcompre
n an t q u ‘ i l pour ra its‘en fa ire .a idrr dans sa
vieillcsse, l

‘
a dm ita jouer une pa rtie du serv i ce

de l ‘égl i se pou r l a prem iè re foi s , le 23 sep
lcmhrc 1827, lui .donna des leçons etIttito 1u
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mun iquatoute sa mus ique d'orgue . Dès ce mo
men t

,
l es études du jeune o rgan i s te dev i n ren t

sér i euses e t régulières. Ve rs le même temps ,
Se idel litl a conna i ssa nce de Nuilù , fac teu r
«l
’
oÏguu distingué, e t appr i t, pa r l atréquen

ta t ion de ses a tel iers, l athéo rie e t la pra t ique
dula con s t ruct ion de ces i n s t rumen ts.
A lte mouru t a u commencemen t de 1857, à

l
‘âge de soi xan te—dix-h u i t a n s , e t sa place
d
‘
urgan i:te de Sa i n t—Chris tophe l‘u t m i se a u

con cours , le i ii mars de l a même année

8cidel se m ita u nombre des a spi ra n ts, e t son
t a le n t va i nqu i t ses compéti teur s . H is i mme
diatementen pos session de son emploi , il

entra en fo n cti on le 1" a v ri l su i van t. Peu de
temps après, l a res ta u ra t ion de l

‘orgue de son
ég l i se tnt(a ile sous sa d i rec t ion ; il y lit
preuve «le la sol id i té de ses conna i ss a nce s. En
1838, il se l i vra la redacti on d‘un tra i té de
la cons t ructi on des orgues,qui pa ru t, en 184 3,
chea Leuoka rt, l reslau, sou s ce t i t re D ie

Orge!und s
‘

hr B ou (l
‘Orgue e t sa construc

tion), u n vol ume in—8‘ asec pl anches. Le succes
de ce t ouv rage fu t si gn nd en A l lemagne,
q u‘on en litu ne deux i ème édition a u moi s de
noremlsre de l a même année . Depui s lors ,
Se ide l a été souven t a ppelé comme arbi t re
pou r l a récept io n des orgues nouvel les dan s l a
S ilésie , e t même en Bohême . i l a écri t u n

g rand nombre de pi èces pou r l
‘orgue, co nsis

t a n t e n tri os t ro i s c l av i e rs ,
e t va ri a t ion s su r des cbora is. On connaltde
l u i des L iederà vois seu le , a vec accompagne
men t de pia no ; des cha n ts pou r des voi s
d ‘hommes e t un motel funèbre pou r un chœu r
d‘hommes, avec a ccompagnem en t d

‘

instru
ment s ven t .
S B ID B LMANN (B uch e), ol:eh l‘o rchestrc

e t premier d i rec teu r de musique a u théâ t re cle
B res l au , es t ne le 12 a v ri l 1800, egonsdori

‘

,

pres de G la tz (Si l és ie) . Son père , i n s ti tu teu r
dan s ce li eu , lui enseign a l es él émen ts de la
mus iq ue

, le p ia no, l e v iolon , e t les i n s trumen ts
à ven t do nt l‘u sage esthab i tue l . Da ns le même
t em ps , le pa steu r du v i l l age lui appri t les pre
m iers pri nci pes de l ‘ha rmon ie e t d u con t re

point. En 1818, Se idelman n a l la fréquen ter le
gymn ase de G l a tz . Pendan t l es deux prem ières
a nnées , il con t i n ua l

‘é tude du v iolon et com
mença ce l l e d u v io l oncel le , che rch an ttoutes
l es occa sion s l’avorables pou r le perfect ionne
men t de ses con na i ssa nces en mus iq ue . Ce fut
auss i dan s cet te v i lle qu ‘ i l fitses prem iers
essa i s de compos i ti on . En 1896 , il se rend i t à
B resla u pou r su i vre à l ‘u n i ve rs i té le cou rs de
théologie, s

‘occupan t mo iustouteio is de ce t te

sc ience
-

que de la
'

musique . Les concerts d’hi
ver, di rigés pa r Sch nabel (v oyez ce nom), l a
mu sique qu‘on exécu ta i t dan s l es égl i se s e t
l'opé ra abso rba ien t tou te son a t ten t ion . La «11

r
'

ec t ion de l'Un io n a cadémique de chan t éta n t
devenue vacan te en pa r l a re tra i te de
Kairi , e l le futo ll‘erte a Seidelmann, qui l‘ae
cepta e t y don n a des preuves de ca paci té, pa r
l a ma n ière don t il condu i s i t l ‘exécu tion de
quelquesgrands ouvrages, aunombre desquel s
étaientle D o n J ua n deMozar t, e t l‘Ipln ‘

gëuie

en Ta u ride de Gluclt. L ‘

h abileté don t il ava i t
fa i t preuve dan s cette exécu t ion letitchoi
s i r

,
en 1850, pou r d i r iger l a musique du

théâtre ; i l pri t pos sess ion de ses fonct ion s
l e 1“ ma i de l a meme an née . Ceta rt i ste
m a nuab le a écri t pou r l e mêmethéâtre ,
en 1850, V i rgi n ie grand opé ra en t roi s
a ctes , e t la un de Ken s

‘

iworth , en 1843 ;

ces ouv rages on t obtenu de bri l lan ts succès à
B resl a u e t on t été repri s pl usieu rs foi s . U ne

ouvertu re de sa compos i tion a é té exécu tée
dan s les conce rts de ce t te v i l l e. Ses ouv rages
de mus iq ue d‘égl i se son t : deux messe s à q ua tre
vo ix , orchest re e t orgue, u n Requ iem idem, u n
Sta batMa te r pou r 4 vols, deu s v iolons, a l to,
ba sse , deu x ba ssons e t orgue, des o li

‘

erto ire :
ctdesgrad ue l s . Se idelmann a écritdes chœu rs ,
des chanson s, des ma rches e t de la musique
po u r pl usieurs drames représen tés a u theat re
de B res lau . On con na i t a uss i de lui des L iede r
a vec accompagnemen t de pia no.

S B IDELMANN (madame), lemme de cet
a rt i ste, con nue d‘abord sou s les noms de
MA RI E D EC I£MANN, es t née à E lbi ng, l e
5 novembre 1818. bouée d‘une be l l e voi x et
d
‘
heuneuses d i sposi t ions pou r l e chantdrama
tique ,e lle a l l a é tud ier a Berl i n les é lémen ts de
ce t arte t le pi a no, sous l a d i rec t i on de Chariea
Nico lat, pu is e l le reçu t des l eçons de chan t de
Re llstab, e t le 18 j a nv ier 1857, e l le débuta a u
théât re Rœn igstadt, dan s l ‘opé ra de Be l l i n i
Copuleti ed Monteccbt. Aceue illie a vec

faveu r pa r le publ i c, e l le fu t bi en tô t engagée
pou r l e théâ t re ro yal; pu i s el le pa ssa a u
théâ t re roya l de li ano vre où elle obt i n t de
bri l lan ts s uccès, etle 1” févrie r 1840, e l le fu t
engagée pou r l es prem iers rô les a u théâ t re de
la v i l le de Bres la u, où ses succès dans tou s les

grands ouv rages euren t beaucoup «l
‘écl a t . Le

27 septembre 184 1, el l e épo u sa Sc idelman n ,
etle 50mai 1845 , e l le par ut po u r l a dern ière
foi s a u théâ tre dan s le rô le de l’un i on de la
F lû te encha n tée.

S EID LER (C um u s—Auocsrc) , ou, se lon
Gerbe r, fi nances—l

‘

ennussn, né à Berl i n le
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.13 septembre 1778, reçu t les premières l eçons
de v iolon du pro fesseu r Be rna rd . Encore en
fant, il fi t u n voyage e n A l lemagn e e t i n spi ra
l
‘
intérétgénéra l pa r sa précoce hab i le té . De

re tou r à Berl i n , il dev i n t él ève de llaa k pour
son i n st rumen t, e t ses progrèstu re n t s i ra
pides,que le ro i F rédéric-Gu i l l a ume i l l‘adm it
dan s l a cha pe l le roya le , en 1706 : j u sq u‘en
1796 , il litpa rt ie des qua tuors exécu tés l a
cou r, en qual i té de secondv iolon . La cha pel le
ayan t é té di ssou te a prés les événemen ts de l a
guer re de 1806 , Seidler voyagea e t se rend i t à
V ien ne , où il obt i n t de bri l la n ts succès . Après
son re tou r a Berl i n , il fu t nommé ma i t re de
concer t e t p rem ier v iolon de l a chape l le
ro ya le . i l es t mort da ns ce t te v ille le 27fév r ier
1840. Se id le r a é té cons id éré

,
en A l lemagne,

comme u n des v iolon i s tes les plus di s t i ngués
de so n temps . Il s‘es t fa itau ss i conna i tre
comme compos i teu r pa r quelques morcea ux
pou r so n i n strumen t e t pa r six a rie ttes pou r
l a g ui ta re , publ i ée s a Leipsick , en 1808.

S E ID LER (madame Cancun ), lemme du
précéden t, l

‘
épousa en 18l2. El l e é ta i t li lle

d
'

AntoineWran itak i (v oyez ce noml, e t sœur
de madame l raus—Wran itzki . El le fu t engagée
au théat re roya l de Ber l i n , e n 1816, e t fu t en
su i te a t tachée a u théât re de la courâ Potsdam .

El l e chan ta les prem iers rô les a ces deux
t héât res . Ret i rée de la scéne

,
e n 1858, e l l e

«to urna l a représen ta t ion à son bénéfi ce où el le
pa ru t pou r l a dern iére fo i s, le 20ma i de cet te
a n née . El le v i va i t en core a Be rl i n en 1800.

SEIF FERT (Casseu — î nûo no ne ), né le
16 novembre 1805 , s l lumenrnde , près de
Neu ma rt(S i lés ie), reçu t les prem ieres leçons de
musi que de son pe re , q u i é ta i t Ca utor dan s ce
v i l lage . I n 1822

, il se rend i t I ru—lan et y
m ntinua ses é tudes mus i ca l es sous l a d i rec t ion
de Be rn er ; pu i s il a l la a l or ito , ouil reçu t les
leçons de Be rna r dKle i n , de letter,deW. Bach
etde C re il, po u r l ‘orgue et l a compos i t i on .

Son ta len t re ma rquabl e su r l ‘orgue l
‘a fa i t

appeler a Naumbo nrg, et: le bel o rgue de lin
slebra nd a été répa ré sou s sa d i rect ion

,
en

1857. Depuis1835 ,fl. 8e ilferta dtahlidausce lte
v i l le u ne socié té de chan t qu‘ i l d i rige avec
beaucou p d'habi leté. En 18—15 , i l reçu t sa
n om i na tion

.

de professeur de musiq ue a l‘école
roya le de N orte . On a gravé de la compos i t ion
de cet a rti ste 1° Le che ra l Sim !m ich n ich t,
a vec va riations pou r l ‘orgue ; llrcslau, Leuc
ka rt . 2° £ lna Fu te Bury c

‘

stu n se rGott, va rié
po ur l ‘orgue ;Schleusingen ,Glaser. Prélndes
c a ract éri st iques pour l ‘orgue ; llildhurghau
sui t Krssclring. 4“ f an ta is i e po u r l ‘orgue

en s ty le d ‘orches t re ; r
‘

bia. 5° P ièces de con

el us ion (Naehspiele) e n u t m i neur e t en sol
Erfu rt, Kœrner. 0° Cha n ts pou r qua tre voi x
d ‘hommes Breslau,Leuckart.7° L ieder a vo i x
seu le

,
a vec accompagnemen t de pi a no, op . 2;

Sch leusingcu, Glascr, idem op 5 ; Leipsick .

“'

h istliug ; op . 0; Schleusingcn ; G laser; idem
op. 8; B resla u , Leuckart; i dem np. 0; Berl i n ,
T rau twei n ; i dem op . 1 1; 8° Quelques
pièces pou r le pi ano . Se iffert es t cons idéré e n
A l lemagne comme un des mei l leu rs orga
a i s les de l ‘école a l lemande mo derne . Il es t u n
des ré dacteu rs de l‘Urunt‘a , journai a l ‘ usage
des orga n i s tes , publ i é pa r Kœrner, Erfu rt .
S B IP PELT (.l cha n teu r d uMédi ne sur

la V ienne, à V ien ne, s
‘es t fa i t con na i tre

comme compos i teu r pa r des recuei l s de chan ts
pou r qua tre voi x d ‘hommes avec accompagne
men t de pia no a d libi

‘ t um
,
op. 1, 2, 3, 4 ,

gravés V ien ne, che: Diabe l l i .
S E I R lT ES , joueu r de flû te , né en Nu

midi e , fu t l
‘ i nven teu r de l a flûte Courbe (pla

giaulus), surnom mée flû te libyen ne, a ca use

de l a pa tri e de
C . 2 . P oüuz , C . 10. sec t.
S EIXA S (J osrrn—Aam me-Cu scu) , che

va l i erde l‘ordm duChri s t, organ i stede l'ég l i se
Sa i n t-Basi le, L i sbon ne, n aqu i t a Colmbre ,
en 1701, e t mou ru t Li sbonne, en 1742, à
l
‘
âge de tren te—hu i t a ns . Compos i teu r d is t i n

gué, il a l a i ssé e n man uscr i t 1° D ix messes
a qua t ro e t h u i t vo i x avec orches tre . 2° Te
D cum qua t re chœurs . 8° Se i ze l oca les pou r
l ‘orgue . 4° P l us ieu rs motets deux

,
t roi s e t

q ua t re voi x
,
avec ou sans i n s t rumen ts.

8ÉJ AN (N1œ m ) , o rgan i s te qui a en de l a
célébri té en F ra nce, naqu i t Pa r i s, l e 10ma rs
17-15 . Son père , qu i é ta i t négociant, le m ita u
col l ège d

‘

Harcourtpou r y fa i re ses dlmles,bien
qu ‘ i l le des t i nâ t s l ‘exerc i ce de sa profess ion
ma is l es occa s ions fréquen tes q ue le jeu ne
Seja n ava i t d‘en tendre son onc le F0rqueray
s ur l ‘orgue, développére nten lui u n goû t pas
sionué pou r ce t i n s trumen t ; son pa re n t lui
don na des leçons qu i fructifiére ntsi bi en ,
q u‘en peu de temps, l

‘é lève éga l a le ma i tre.
A l

‘
âge de t re ize a ns,Man

, qu i a va i t pri s
q uelques l eçon s de lordier pou r l‘ha rmon ie,
i mprov i sa

, dit-on , u n Te D eum don t l ‘a ud i
to ire fu t émerve i l l é il ne fa u t tou tefo i s pas
pre nd re a la let tre des témoignages d

‘
adm i

ra t ion qui émanen t d
‘u n temps etd‘un pay s

oul‘a rt é ta i t peu llorissa nt,comme le prouvent
le peu de monumen ts qui no u s en resten t .
Quoi qu ‘ i l e n soi t,Séjan obt i n t, en 1760, 1

‘orgue
dc Sa i n t—Audié d cs-Mts,bicn qu‘ il ne bitalo rs
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âgé que de qu i nze a n s . Quat re a ns a près, il
débu ta a u Conce rt sp i r i t ue l pa r un conce rto
d‘orgue de sa compos i t ion qu i ob t i n t le suf
frage des a rt i s tes . Ayan t é té nommé, en 1772,
u n des qua t re orga n i s te: de l a ca thé dra le de
l‘a ri s, il se trouva a i ns i, à l

‘âge de v i ngt- sep t
an s

,
le col lègue des organ is tes les pl us célèbres

e t les pl us habile : qu'i l y euta lors en F ra nce,
c'es t- à - d i re Daqu i n, Coupe ri n etBa ibâtre .

En 1781, Sci a n fu t chois i comme arb i t re , a vec
Couperi n pére, llalhàtre e t Cha rpe n t ier, po u r
la réception de l‘orgue de Sa i n t—Su l pice, qui
vena i t d ‘ét re con st ru i t pa r C l i cq uo t i l joua
de man ière à exci ter l ‘en thou si asme de l‘aud i
toi re

,
e t son succès fu t si bri l l a n t, que ls place

d
‘

organ iste de cette égl i se é ta n t deven ue va
c: nte deux an s après, e l l e l u i fu t offe rte sans
concou rs . A tantde témoignages honoraq
de l ‘est i me accordée à son ta len t

, Séjan v i t
ajou ter

,
en 1780, l a pl ace d

'

o rganlste de l a
cha pe l l e d u ro i , e t dan s la même année

,
i l

reçu t sa nomi na t ion de professeu r d
‘orgue à

l ‘école ro ya l e de ch an t, fondée par le baron
de B re teu i l . Un concou rs ava i t é té ouve rt po u r
cet te dern ière place ; ma i s a ucu n concu rren t
n ‘osa en t re r en l u t te a vec Sej an il subi t néa n
moi ns un examen deva n t u n Ju ry

,
e t t ra i t a

a vec ta l en t l e suje t de fugue qui lui ava i t é t é
don né sa nom i n a t ion fu t fa ite à l’unan im i té
des suffrages . Cepe ndan t il ne don na po i n t de
l eçons d‘org ue dans l

‘école, parce que l
‘
instru

men t quideva itê tre placé ne fu t poi n t achev é,
à cau se des t roubles de l a révo lution ; i l n ‘ y fu t
employé que comme professeu r de solfege .

La révol u t io n litpe rd re à Séjanto us ses em
plo is ; mai s en 1801 , i l reçu t sa nom i na t ion
d
‘
o rga n istr de l'égl i se des In va l ides , eta pr ès

l a re sta u ra t i on de i sl4
,
i l ren tra dan s ses a n

ci cones fonct ions d‘organ iste de l a chapel le
roya le . Une ma lad ie de la ngueu r m i t lin a
l 'honorable ca rri è re de ce t a rt i ste : e l le le con
duisita u tombeau , l e 10 ma rs 1810. Séjan

a va i t l ‘ i nst i nc t d‘ un mei l le ur sty le de mus iq ue
d ‘orgue que ce l u i de ses con tempo ra i n s fran

ça is, e t l
‘on peu t d i re qu'i l fu t l e seu l o rga

n i s te de ta len t q u‘ i l y a iteu à Pa ri s dan s la
seconde moi t i é d u dia -hu i t i ème s iècle. Les
ou vrages de sa compos i t ion qu i on t é té publ iés
son t : 1° Si : sonates pou r piano e t v iolon ;
l‘ar i s

,ta i l leur . 2° Recuei l de rondcaux e t a i rs
pou r pia no se u l ; Pari s, Boyer . 5 '

“troi s tri os
pou r pia no, v io lon e t basse ; v

‘

bt‘d. 4° Fugues
e t Noe l s pou r l ‘orgue ou le p i a no ; Pari s, Lo
mo iu

_

r a i n é .

S liJ A N (bouts) , li ts du précé dent, estné à
l‘ar is, en 1786 . Élève de son père

,
il l u i a sue

cédé da nstu pl aces d‘oraan iste de rc;;uœ
Sa i n t — Su l pice e t des i nva l ides . En 1810 ,

il a obten u cel le d‘organ iste adjoi n t de l a
chaqœtle d u ro i . On a gravé les compo si
t i on s de ce t a rt i ste don t l es t i t res su i ven t
1° Deux sona les pou r p ia no seu l

,
op. 5 e t 0 ;

Pari s
,
Lemoi ne a i né . 2‘ Deux sona tes po u r

ha rpe e t p ia no ; (bid. 8° Noc turnes pou r p ia no
et co r, n°° 1 e t 2 ; Pari s, S icbe r. 4 ° Noc tur ne
pourpia no et lldte,

’

op. 24 ; Pa ri s, 11. Lemoi ne .

5° F an ta i s i e pou r p i a no su r les F olies d'

£ s

pa yne. 0
° V a ri a t ion s faci les mur p iano seu l .

7° ltondo ietto idem . 8° Neu f cah iers de ro

mancee ; Pa
'ris

, Naderma n , Le duc, e tc .
S E I.IC III U S (Dam n ), composi teu r a l l e

mand
,
né “'

eseustciu, en Saxe, dans la se
conde moi t i é d u seizième s ièc le , fu t d

‘abor d
C e nter en ce l ieu, pu i s dev i n t ma i tre de cha
pe l le du «inc de Bru n swi ck , e n 1025 . O n a i tu
pri mé de sa compos i t ion : 1° l‘m dromu: ca n t i
im o run ha rmon ica rum ex hibem pudua uas .

in t rada s , gulh
‘

urda s etron ra ntes :Wi t ten
berg, 16 14 , int 2° P rod rom u s en reitatio
n u m m ust‘ca rnm de pa dud a ra , gni iia rdes,
entradrs e t coura n tes 4 , 5 et 0une . : ibid . ,

1015 , ill Wa l ther pense que ces deux t i t res
i nd iquen t le même ouvrage, bleu que la da te
so i t d ifféren te . 5° Chan t de Noel , souha i t de
nouve l a n a que lq ues conse i l le rs d‘

£rfurt;
Jéua , 1010, i n 4 ° O pu s n ov u m,

con si sta n t
en v i ngt—q ua t re conce rt s etpsa ume: de lia
v id, a l l emands e t la t i ns, deu s , t roi s , qua tre
e t douze vo is ; liambottrg, 1025 , in
S EL IGMA NN (lltm u re -h osren), v i r

t uose v io lonce l l i ste, ne ii Pa ri s , l e 28 j ui l le t
1817

,
s ui va n t le s reg i s t res d u Con serva to i re de

Paris, fu t adm in comme élève dan s cette école
l e 2 décembre 1820, e t y sui v i t le co urs de sol
fège de A lkau, pui s cel u i d

‘Amédée Lan

nrau. Le seco nd pr i s de ce tte pa rt i e élémen
ta ire de l a mus ique lui fu t décerné en 1830,
e t il obt i ntl e prem ier en 1881. Deven u
é lève de Norblin pou r le vi olonce l le , i l eutl e
se cond pri x de ce t i ns trumen t a u concours de
1854 ; le prem ier lui fu t décerné en 1830. Ce

fu t dans ce tte même an née qu‘ i l en tra dans l a
c l asse d‘ lla iévy pou r la compos i tion ; il y res t a
j u sq u ‘au moi s de j u i n 1858, e t se: re t i ra sans

a voi r pri s pa rt a u : concou rs . il . Sel igmann a
bea ucou p voyagé : dan s le. a nnée s 184 1 et
1845 , i l pa rcou ru t l a F ra nce mérid iona le pou r
y don ner des conce rt s ; e n 1843, i l é ta i t e n
i ta l i e etse liten tendre avec s uccès l i l a n,
Ven i se , à Naples, . etdan s p lus ieu rs a u t re s
m i le s ; e n 1847, i l v i s i t a l

‘
Espagne , l

'
Algérie .

etpo s térieuremen t, i l a fa i t pl usi eu rs voyage s
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en Belgi q ue e t en Al lemagne . A Nadrid, il a
jou é a l a cou r a vec le pi a n i ste Schulhofl' ; à
T uri n , l e ro i lui témoigna sa sa ti sfact ion
a près l ‘avoi r en tendu da ns pl usieu rs morceaux
de sa compos i tion . L ‘ i n s trumen t de ce t a rt i s te
es t une ba sse de Ni cola s Amati , gran d pa tron ,
de la pl us belle qua l i té . Les composi t ion s de
M. Se l igmann so nt, en généra l , des fan ta i s ies,
d ive rt i ssemen ts e t ca pri ces su r des thèmes
d‘opera s modernes ; parm i ces ouv rages, ou
remar qu e 1° Di ve rti ssemen t sur le D om i no
n oi r, po u r v ioloncel le e t p ia no, op . 5 ; Pa ri s,
Brandos . Sérénade su r le La c des fées,
idem , op . 7; ibi

‘

d . 5 Caprice su r les Chape
ro ns bla n cs , i dem ,

op. 0;t
‘

bt‘d. 4 ° Tro isième
d i vert i ssemen t s ur l unette , idem ,

op . 3 1 ;
s
'

hid . 5“Noc tu rne sen ti men ta l su r la F au
'

on
‘te,

i dem, op . 22 ; (but. 0° Qua trième divert i sse
men t espagnol su r le 6 m

‘to rrero , op. 24 ;
ibid .7°C i nqu ième d ivert i ssemen t sur lesD ia
m a n ts de la cou ron ne, op . 25 ; (bid. 8°8eéne

é lég i aque su r la Rei ne de C hypre, op. 90;
i
‘

bid . 9° Bém in lscences d‘lla iévy, grande fa n
ta isie

, op . 40; ibib. 10°Michelemma , souven i r
de Naples , op . 47 11°1

‘

a nta isie pa stora le
sur le l 'a !d'/ ndo rrs, op . 40; (bid. Si!

études caractéri s t iques pou r v ioloncel l e e t
p i ano , op . 40; Pari s, llen ri Lemoi ne . On a
aussi deM. Se l igmann des chan ts voi s seu le
e t p i ano, pa rt i cu l i è remen t le recue i l i n t i t u l é
A lbum a lgérien e t l‘A lbum de v oyage, son
Veuirs d

‘

ita i ie .

S li l.l.li (Tee n s) , (Jun io r e t d i recteu r de
mus iq ue l'égl i se Sa i n te- Ca ther ine de i i am o

bo urg, naqu i t à Zmrbig, en Saxe , le 23 ma rs
1500. 11 fu t d‘abo rd re c teur Weselhourg,
pui s fu t nommé C a rrie r Itachoe , dans le
i io lste in

,
eu 1080. De lit, il se rend i t à iiam

bourg, en 104 1, où il jou i t de beaucoup d
‘es

t i me j usqu ‘à sa mort
,
a rri vée Ic î’juillet1005 .

Il legua pa r so n t estamen t sa bibl i othèque a l a
v i l le . Les ouvrages imprimés de ce sava n t mu
s i r i co son t 1° L

‘

on eertatio Ca sta lidum ,
da s

v
'

stNuss‘ca iischer—S t ret‘t , etc . , in 8 v ocibus

cnmpon s
‘

ret(Comba t musica l a t roi s
Hambou rg, 1094 , ill 2° D elicie pa s tora m
J œadiæ, e tc . (Pastora les à t ro i s vol s , ca a i l e
maud) ; Hambou rg 1634 , ñu—4 . 3° [l ogin-deca
vuelydria , oder sel m gei s t l_iche
m it1, S, 3 und 4 S timmen (Dix pet i ts con
cert s spi ri tue l s po ur une , deux, t roi s e t q ua tre
u ni s ) ; llatnbo urg, 105 1, iu 4 °Mon opho
m

‘

a ha rman (ca la t i na hoc es t X V eon centuœ
rrcirsiostictde [es t i s a n n iversa ri is, o nt3
re cum ; Hambou rg, 1t‘6 5 , in 5° (lanceu

t um u bird s cocibus od basaum con t i n uum

conciuendwum
, etç . Hambourg, 1084 , in

0° D ecns p rima a mo ro us om atea i ium
, oder

: ehn neue nmom so
‘

sehe we l t liche L iediei n ,
m it3 S t immen (D ix nouve llescbanso ns amou
re uses e t monda i n es a t ro i s vo i x) ibid . , 1065 ,
ñu-4 7° Concertuum tri vocals‘um germ a
m

‘

eo - sa c rorum pentes (C i nq conce rts spi ri
tuels à tro i s voi x a vec basse con ti n ue

,
e tc., en

a l lemand) ; (ML , 1055 , io 8° L
‘

oncertuum
iatr‘uo - sa cro rum 2, 4 e 5 v ocibus,ad bassm n
con t i n u um conct‘nendorum it‘ber prim a ;

Rostocbi i , 1040, ñu Le second l i v re de
ce tte col lect ion a pa ru sHambo u rg, en 105 1,
ñu Sel le a composé auss i des mélo di es pou r
l es ca n t iq ues de R i s t ; ou en ,a fa i t p l us ieu rs
édi t i ons sous ce t i t re Mods“ mun ies“, a dj ects‘
J a h . R isti i Sa bbatischer Seelen - lua t : Lune
hourg, 105 1, ln e t 1058

, iu
—î 4 . i l a l a i ssé

en manuscri t dan s l a B ibl iothèque pub l i que de
Hambourg tsche ger

‘

stliehe ca n ce rian ,Madrigo lien undMotelten ,
m it3

, 4 , 5 ,
6, 7, 8, 0, 10, 11. 12, 14 und 10Stimmm
(Concerts spi r i t ue l s a l lemands, cons i sta n t en
m adrigaua e t motets à t roi s

,
qua tre et seize

vois) .

SEL LE" !(Joser a), eompositeur drama
t ique, né à Rome ve rs 1720, y a fa i t repré
sen ter les opéras don t les t i t res su i ven t : 1°Nt‘
toe r i

,
en 1758. 9° L ‘A rgene, 1750. 8

° L a

F i n ta P a sso , 1705 .

né àYiterbe, vers 1810, a fa i t e xécu ter, dan s
sa v i l l e na ta le

,
en 1857, une grande can t a te

re l igieuse . En 1840
,
il don na, Tur i n , E li sa

dt‘ F ra n ce !, opéra en t ro i s actes
, qui fu t joue

auss i à Rome dans l a même a nnée . En 184 1
,

il litaussi représen ter, dan s cet te dern i è re
v ille, l

‘opéra i n t i t u l é Ma lta . Je n ‘a i pa s
de renseignem en ts su r Sel l i a près cet te
époq ue.
SELLE (Gi nsn n V AN ) , prédica teu r

Nieuweveer, en Hol la nde, vécu t dans l a seconde
moi t i é du dix- h u i t ième s i èc le. I l a fa i t impri
mer un d i scours su r le cha ntde l‘offi ce éoan
gélique , à l

‘occasion d ‘u n nouvea u l i v re cho
ra l , sous ce t i t re lle!see!en Gode behagend
Z i a gen , e tc. (Le chan t agréable à Dieu , en
pose e t loué dan s u n se rmon , Amster
dam

,
J .WessingWi l lemse, 1774 .

SELLNER (J ou rs), hautbo iste d i st i ngué,
est…!le 15 mars 1787, a La nda u, dan s le Pa
latiuat. Dés sa si x ième a nnée, il su i v i t so n
père en Au triche“, e t apprità joner de l a
ttule, sous la di rect ion d‘un ma i t re médioc re ,
ce qu i ne l‘empêcha pas de fa i re de s i rapide s

q u ‘ i l pu t se Lure en tendre en pubbc
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‘

âge de huita ns. i l appri t ensu i te, presque
sa n s ma itre, a jouer d u v io lon etde la trom
pette . A l

‘ âge de qu i nze ans, il en t ra comme
trom pe tt e slam un rég imentde cava leri e, fit
com metel l a campagne de 1805, e t penda n t
ce temps ét udi a le cor e t la clari nette .En 1808,

il dema nda son congé, e t accepta , aprés u n
courtséjauv a Prague, u n engagemen t comme
chef d‘une musique d‘harmon ie au serv ice d

‘u n
se igneur de l a Hongri e. C

‘es t a lors q u ‘ i l se
li v ra a l ‘étude du hau tboi s e t q u‘ i l a c qu i t u n
t alentremarq uable su r ce t i n s trumen t . En
1811, il en joua avec beancoup

‘

de succès a u
t héâ tre de Pes th

,
e t deux an s après il accep ta

la pro pos i t ion
°

qul lui tu Ch arles—Marie de
Weber de se fixer à Prag ue, pour y jouer le
prem ier hau tboi s a u théâ t re . Pendan t un sé
jou r de t ro i s a n s da ns ce t te v i l l e, i l s

‘

attacha s
pe rfec t ionner son ta len t d‘exécu t io n su r le
hau tboi s, e t litdes é tudes sérieuses de compo
s i t iou a vec Tommcbeck (voyez ce nom). i l
s
‘

élo igna de Prague en 1817, a vec l e dessei n
de voyager en i ta l i e ; mai s a rri vé a V ienne, il

y reçu t t
‘o lt‘ec de la place de premier ha u tbo i s

du théâtre de la cou r, a l aquel le i l ajou ta , en
1822, l e méme emplo i dans l a chape l le impé
r i a le

,
e t plus ta rd , ce l u i de professeu r de hau t

bo i s au Co n se rva to i re . i l y a formé de bons
eleves

,

'

en l eu r offran t le modèled‘

uubeau son ,
d‘une grande j ustesse e t d

‘un sty le à l a fo i s
é légan t e t express i f. De pui s 1825, il s

‘es t a uss i
fa i t remarquer pa r son ta len t dans l a direc
t ion de l ‘orches tre des é l èves d u Conserva
to i re . $e l l ner a compo sé plusieu rs concertos

,

rondeaux, po lon a i ses e t v aria t ion s pou r le
h au tbo i s ; mai s on n

'a pub l i é de lui q ue les ou
vrages su i va n ts 1° i n troduc t i on e t po lona i se
bri l l an te po u r l a cl ari net te a vec o nc hestre ou
quat uor ; V ien ne, Pen n auer. 3° T ro i s po lo
h a i ses pou r deux gu i t a res ; (bid. 3° Sona te
b ri l la n te pou r little et gu i ta re ; lb. 4°11euxième

idem ; V ien ne, A rtavi a . 5 ° V a ri a t ion s pou r
deqx gu i t a res ; V i enne, Le idesdo nf. 0

° Sona te
pou r gu i ta re seu le ; Prague, Serra . 7° Pl u
s i eu rs cah ie rs de va riations po ur le mêmetu
strnme nt. 8° 0boeschule (Méthode de ha u t
boi s

, en t ro i s partin ) ; i ' ienne , i.e idesdo r .f

Une t raduc t ion frança i se de ce t ontrage a é té
publ i ée à Pari s, chez iticbault.
8£ i.VA GG I (Ou r son) , né a Naples, l e

13 1anv ier 1703, (i l ses études da ns ce tte v i l le,
eten t ra au sém i n a i re pou r ét re p rêt r e

,
da ns

sa douz ième a nnée . A qua torze an s
,
le goût

de l a mu sique se développa en l u i ; i l cont
tncn i;a l ‘ étude de l a compos i t ion sou s la d i rec
t ion dc Zi ngarel l i ma is après le “pa rt de en

mai tre pou r Rome, il dev i n t é lève de l
‘abbé

A lexandre Spe ra nza , qu i s
‘é tai t form é dan s

l ‘éco le de Duran te . A rri vé à Pari s, e n 1704 , il

y appor ta une préc ieuse col lect ion de l ivres e t
de mu siq ue a ncienne, ouse t ro uva ien t, en tre
au tres choses d'un hautiutérét, l e man uscri t
comple t de tou s les tra i té—s de musiq ue de “l‘ i nc
tori s, e t u n exempl a i re duMelop o ,de Gérone ,
lesque ls, ap rés a voi r pa ssé dan s l a posses sion
de F ayol le , puis de Perne, son t aujou rd

‘t
da n s ma bibl iothèque . Pe ndan t u n séjou r de
d i x-hu i t a nnée s dan s la ca p i t a le de l a F ra nce,
Selvagg i vécu t en donna n t des leçon s de chan t
et d ‘ha rmon ie ; il pub l i a deu x recuei l s de six
romances chacu n

, chez Naderman n . Vers la fut
de 1811, i l se re ndi t a Lo ndres , pa ssa six

mois, pu i s fu t rappe l é à Naples , en q ua l i té de
lecteu r de la

,
re i n e madameMu ra t. Depu i s lors

il repri t ses anciennes fonct i ons eccles i as
t iques . i i fu t membre de l‘Académ ie roya le
de Nap les, dan s la sect ion d‘a rchéo log ie . Ses

t ravaux l i ttéra i res con s i ste n t en u ne gram
ma i re généra le etphiloswhique, i mprimée à
Naples, e t en u ne t rad uction complète des tra
gé dIca d

‘

Euripide, qu i est enco re en manuscr i t.
Son ouv rage le plus impo rtant, re iatif â la m o

s ique, es t u n tra i té d
'harmoni e i n t i tu lé : T rat

ta t o d'
e on r

‘

n, ordi n a to cou nuov o sne

todo, e cor reda to dl la cole a dlchfam : ione

delle ca se in caso espoate_ ; Na poli presse Raf
fneleMi ra nda , 1823, ln —8° de cen t so ie antu
neu f pages. Selvaggi estle p remier au teu r ita
l ien qu i po rta dans cet te science l a Véri table
méthode d‘expos i tion e t d‘a na lyse . i l a en trevu
le rôle i mpo rta n t de la tona l i tédansla melo-lie
e t l'ha rmon i e, e t a compri s que l a théorie des
accords ne peu t é t re conwtète que pa r la non
sidératio n de leu r or dre de success ion . i la va it
en manuscri t bea ucoup de morceau x de s a
compos i t ion

,
en t re autresqua t regrandes can

ta ies . Selvagg i es t mor t à Naples, en 1847;
SEMIL LI (Rtu sno D E), peti te e t mus i

c ien d u t re iz ième s iècl e, nous a la i ssé qu i nze
chanson s notées de sa compos i t ion . Les manu
scrits de la b ibl io thèq ue impéri a l e de Pa ri s en
con t iennen t q ua to rze .

S EMMLPIR (Ca rn ou x) , né à "aile, l e
2 octobre 1000, passe pou r a voi r i n venté un
mét ronome ou ch ronomètre . i l es t co nnu.pa r

un l i v re i n t i tu lé J üdisehe A ntiquittten de r
”ei llgm : Sehfi ft(An t iqu i t és judatques de

l
'Écriture sa i n te) ; l l a l le, 1708, in 4 2 ; Il e n
pa rut u n e trois i ème é di t i on en 1730; in

lla ns l es qui nzi ème etse izième chapi t re s de ce
l i vre

, semmle r t ra i te de la musiq ue voca le et
i n st rumen ta le des l év i tes dans le service div i n .
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Ces deux cha pi t res on t é t é i nsérés pa rMiste r
da n s sa B ibliothèque m us icale ,t. i l, p.7I—88.

Sem ntler eu t le t i t re de d iac re dans l ‘ég l i se
pri nc i pa le de ita l i e. i l mouru t dan s ce tte v ille
en 1740.

S ENA IL L É tas—Da u rs1 c), né Pa ri s,
dan s l a pa ro i sse Sa i n t-Germa i n —l‘Auxerm is,

le 23 novembre 1087, éta i ttits d‘u n hau tbo i s
de l‘Opéra . i l reçu t les prem ières leçon s de
v iolon de Quev ersi n , u n des vi ngt—q ua t re v io
lon s de la grande ba nde de Lou i s XIV , e t fu t
d ‘abor d pr évô t d‘ un ma i t re danser nommé
B on nefou s ; pu i s il devin t élève de Ba ptis te
A nel, o tti l sous ce ma i t re de si grands progrès,
q u ‘ i l fu t considéré bien tô t comme le p lus
habile v iol on i s te de France. Cependan t la ré
pu ta tion de supériori té qu ‘ava ien t a lors q ue l
q ues v iolon i stes i ta l ien s, déterm in a Sena i l les
se re ndre en i ta l i e pou r étud i er leu r man ière ;
mai s a rr iv é Me di ne, il y litune impression
s i v i ve pa r so n ta l en t, q ue l

’en t repreneu r d u
théât re l u i litl a proposi t ion de jouer dans son
orches tre pendan t l a sa i son , e t marq ua sa
p lace pa r u n siége pl us élevé que cel u i des a u
t res musi c ien s . De retour à Pari s , en 11 19,
sena i l le fu t a t tach é a u servi ce parti cul ie r du
duc d‘o rleans

,
régen t du royaume , la recom

manda t ion de la duchesse de !!o dène , li l le de
ce pri nce . 8ena i l le mouru t à Pa ris

,
l e 20 av ri l

1750, à l
‘âge de qua ran te—deux a ns e t quelq ues

mo is . On a gravé de sa composi t ion , a Pari s,
c i nq l i vres de sona tes de v iolon

,
a vec aecom

pagnementde basse, o itl‘on rema rque des
i m i ta t ion s de l‘œuv re c i nqu ième de Core l l i .
S ENEC É ou SENEÇA I (Aurora: DA U

D EB ON s ieur D E ), be l e spri t de l a cour de
bouig XIV , naqu i t sMâ con , l e 13 octobre
1045 . i l é ta i t pe t i t— li ts de Bri ce Bandron, sa
va n t médeein , e t son père, l i eu tenan t-généra l
a u présidiatdeMâco n , ava i t le t i tle de con
se iller d

‘État. Des t i né au barreau , Senecé pré
féra l a cu l t u re des le t t res . Un duel , qu

‘
il ava i t

é té forcé d ‘accepter
, l

‘
obligea de se réfugi e r

e n Savoie ; un a u tre duel le lits‘é loigner de ce
payspourchercbcr un as i le en Espagne .Ren tré
ensu i te en F rance, i l a cq u i t, en 1075 , l a charg e
de premier va le t de chambre de la rei neMarie
Therese, femme de Lou i s XiV , e t en exe rça
l es fonct ion s penda n t d i x a ns . Après l a mor t
de cette pri ncesse, il fu t a t taché la personne
de la duchessed‘Angouléme, e t demeu ra t rent e
a ns chez elle . La mort de sa protec tr i ce le
l a i ssa san s appu i dan s sa v ie i l lesse ; il se re t i ra
do l a cour dan s les modestes bi ens qu ‘ i l tena i t
de sa fam i l l e

,
e t y passa pa i s iblemen t

,
mai s

non sa n s ennu i
,
les v i ngt -qua tre dern ières

a nnéerde sa v ie . i l mour ut le 1" j anv ier 1787,
à l ‘âge de qua tre- v i ngt-qua torre a n s . A uteu r
de plu sieu rs d iver ti ssemen ts e t morceau de
ci rco ns tance que L uliy ava i t m i s en musique,
il eu t se p la i ndre de ses procédés

,
ma is n ‘osa

po i n t é lever la voi x con tre l u i
,
5 ca use de l a fa

veurdontle mus ic ien jou i ssa i t l a cou r . A prés
l a mor t de cel u i —c i

,
il se vengea pa r une pièce

sa t i rique qu‘ i l liti mpri mer sous l e vo i l e de
l
‘
ano nyme, e t qui esti n t i tu l ée Let tre de

Clémen t Ill a rotàM. de toucha n t ce qui
s
’

estpa sséti a rri vée de J ea n -B apt i ste de
l uily a na: Cha mps-Étud es . A Cologne, che:
P ierreMartea u , 1088, ia —12 de cen t dix-nent
pages . i l en a été fa i t u ne ré i mpression
Lyon

,
en 1825 , in -8° de ci nquante—neuf pages .

(Voyez su r ce t écr i t la B iograph ie de Lulty,
tome V i , page
SENB SINO . l’age: BE RNA RD!(Pn a

cnrs) .
S ENFEL ou SENF L (Lena ), u n des pl us

cé lèbre s compos i teu rs a l lemands d u seiz ième
s ièc le, vitl e jou r non pas s Zurich , coÆme le
ditWa l ther, ma i s Mie, su i van t le témoign age
de son con tempora i n Si mon l inerv ius

, qui

nou s don ne a ce t éga rd des ren seignemen ts
msitifs,da ns u ne le t t re à Bartholomé$cbrenk ,
deMun ich , i mprimée en té te des odes d‘Ho
ra ce m ises en musiq ue à hu i t pa rt i es pa r Se n
fel

,
don t l e recuei lt'uti mprimé Nu remberg,

en 1554 . Tou tefoi s
“

, i l y a quelques ditii cultés
ce t egan i , ca rWa l ther a su i v i l‘au tori té de

Glaréan
,
a utre con tempo ra i n de Sentel, qui

Joi n t son nom l
‘
épithéle de Tigurinua (li e

Zu ri ch), e t q u i l
‘a ppel l e son conc i toyen (D o

tim e . ,
p . quoique lui -méme fûtné da ns

le ca n ton de G l a ri s (voyez Gu sta s). itiner
vlus pa ra itcependantavoi r été m ieux i nformé,
pa rce qu ‘ i l tena i t ses rense ignemen ts de$enfel
lu i-même . Gerbe r ava i t copiéWa l ther quan t
a u lieu de na i ssa nce de Sen fel, da ns son pre
m ier D ictiomwirs des m usic ien s ; ma is il a
reconn u son erreu r da n s le second Lex iq ue.
Choron etPayo lle on t copi éWa l ther et Gerbe r,
dan s le u r D ict ion n a i re h is t o riq ue des sms

sicieus (t . 11, p . e t i l s y o ntajou té la
faute de fa i re na i t re Scurc i en 1530, ajou tan t
que Sebab i ii cydeu l e q ua l ifie s

'

rs m u sica to
t i ua Germa n ic pri nceps , dans l a p réface de
son l i v re i n t i tu lé Moria , id esta rti a ca
nendi libri duo. Leu r mépri se estév iden te,
ca r l a p remière éd i t ion d u l i vre de llcyden fu t
publ iée en 15—37, en sorte que Seuc au ra i t é té
le p rem ier des musicien s de l‘Allemagne, s
l
‘âge de sept a n s !Au su rpl us, Sebald lleyden
ne d i t pas u n mot de l ‘épo que de la na i ssance



i l SENFEL

de 8enl‘el. l im‘l sky qui a rectiflé le fa i t rel a
t i f a u l i eu de la nai ssa nce de l ‘art i ste , d

‘après
l a le t tre deMi ne rv ius , da ns son D ict ion
n a ire des m usi cien s de la B a v ière (p .

a a uss i a dopté ce t te da te de 1550, quoiq ue
l a le t t re même ci tée pa r lui eûtdû l u i e n
démon t rer l a fa usseté

,
pu i sq u ‘ i l y es t d i t que

Senfel fu t sopran i ste «le la chapel le de l ‘empe
reur M ax imi l i en mort l e l î janv ier 1517.

M i nerv i na «titqu‘après avoi r appris des son
enfance la musique ,dans sa v il le na ta l e,Sentel
en tra dan s l a chapel l e impéria l e comme enfan t
de c hœu r

, ctqu‘ i l y reçu t des l eçons de con t re
po in t ct‘llcn ri Isa ak . Il aj ou te que l u i-même
ayan t écri t à lsaak pou r l e pri er de met tre en
musique les odes d‘ llorace, cel u i -c i lui ré
pond i t qu

‘
il s

‘

1 é ta i t exercé dan s sa jeunes se,
mais que , rehuté pa r l es d i ffi cu l tés de ce t ra
va i l

, i l l ‘av a i t aba n don né . Il te rm i na i t s a
l et t re en pr ian t l inerv ius de s‘adre sse r à
q uelque au tre mus icien mieux pénétré de l‘es
pri t dupoete, e t lui i ndi q ua i t son é lève Sente i
comme cel u i qui pouva i t le m ieux le sa t i sfa i re .
Malheureusemen tMinervius ne fa i t pas con
n ai t re l ‘époq ue de ce tte corre spondance ma i s
il es t cer ta i n qu‘e l le es t a nté ri eu re s 1511 ,
car Max im i l i en régn a i t en core lorsqu‘el le eut
l ieu . A ins i non—se ulemen t 8en fel a été sopra
n i s te de l a cha pe l le im péri a l e

,
an térieu remen t

à ma i s i l é ta i t déjà u n savan t musi ci en
,

e t u n homme i ns tru i t dan s l a co nna i ssan ce des
poctes l a t i ns ; ce qui fa i t suppo ser qu‘ i l a va i t
a t tei n t l‘âge d

‘env i ro n v ingt- ci nq ans.Bn rap
procha ntces ci rconsta nces , on voi t q ue l a da te
de la na i s sa nce de Seutne peu t é tre fi xée
plu s ta r dqu ‘en 1402, ou 1493 .

C
‘es t encoreMincrv ius qu i nous apprend

qu‘après la mort de Max imi l ien l"
,
le duc

Gu i l laume de Bav iè re ne négl igea rien pou r
a t tache r 8en i‘el à son serv i ce , e t q u

‘ i l réussi t
dan s sa négocia tion ce sujet . L‘a rr i vée du
composi teu r Mun ich scm hlc donc devoi r ê t re
placée vers 15 17 tou tefo is i l sera i t pussihle
qu‘ i l fui t en t ré q uelques a nnées plus t ard a u
serv ice d u «tue de Bav ière

,
ca r Conrad l‘eu

t inger, pa rla n t «l e l u i dans la préface de sa
col lect ion de motet s puhlién à Augshourg , en
1520, ne fa i t men t ion que «le sa pos i t ion dans
l a chape l le Impéria le Voic i ses pa roles J b

pr: cla ro a rt i s s
‘

psr
‘

ur ez cullo re L u dov i co
Sm fein

‘

o
’

llefuetr‘co t‘llo qui m us icamMnæim ih'

a ntçapella m , pos t inclyti' prc
ceptorc‘s sui lsa es‘ etc . En tré a u serv ice de la
cou r de Ba v iè re , i l y passa le reste de ses

jou rs . l.iposvsky, qui a fa i t des recherches à
ce suje t, croi t q u

‘
i l mou rut vers 1555 . i l y a

l ieu de c roire tou tefoi s q ue le décès de Senfel
a rri va un peu pl us tard, e t qu ‘ i l précé«ta de
peude temps les propos i t ions qui fu ren t fa i tes
à Lassus, en 1557, pou r le fi xer ce t te cour
(voyezta sses).
8en fel a é té considéré

‘

ä j us te t i t re comme
un des music ien s les pl u s rema rquables de son
époque, e t ses con tempo ra i n s l u i on t accordé
des éloges“primes en termes rempl i s d

'
adm i

ra t ion . l.u ther ava i t l a p lus ha ute es t ime pou r
so n ta len t ; i l lui écri v i t u ne let t re rempl ie de
témoignages de cet te es t ime, da tée de Cobou rg ,
le 4 oc tobre 1530. Pl us ieurs au teu rs on t assu r é

qu
‘
à l a priè re d u réformateu r

,
Sentéc ri v i t l e

chan t de pl usieu rs ca n t iques pou r le nouveau
cu l te, e t l

‘on c i te, en tre au t res, cel u i qui com
mence pa r ces mots Noosma rie r

,
sed v i vom

ma is il y a peu d‘a ppa rence que l e ma i tre de
cha pe l l e deGui llaume «l e Bav i ère, de ce pr i nce
ca thol ique qu i m ittous ses so i ns empécber

le cu lte réformé de pénét re r dan s ses Éta ts
,
se

so i t ex po sé pe rd re l a faveu r d u pri nce e t sa
pos i t ion en prétautce même cu l te le secours
de son ta len t. On voi t seu lemen t, par l a let tre
c i tée précédemmen t, que L u ther le prla itde
lui envoyer une copie de son na u t iq ue l n pa ca
t‘a “ips u m . V oici ses pa roles Ad le redeo
e t uro , s i q u id habes exempla r istius ea ntici
(htpa ce s

'

n idipsum) mih i transcrihi e t
m ittl cures . Tenor en im is te a juventute me
delectav it, e t nunc mu l to magi s, postquam
e t ve rha intelligo . No n en im v id i cam a n t i
phon _

am socinu s plu r ibu s compositam . Noto
a u tem te grava re componend i Iaho re , sed
præsumo te habe re a l i u nde compositam (i ) .a

A u su rpl us, l e nom de Sentel ne se t r‘ouve
a ucu n des chan ts chora l s des a nciens liû es
l ‘usage du cu l te réformé .
Les col lec t ions spécia les des composi t ion s

de Sen fcl son t rares e t peu con nues . La bi bl io
thèque royale de Mun ich en con tien t u n

grand nombre dans de beaux manusc ri ts don t
vo ic i l‘ i nd ica t ion l ‘ C odex V , in

- fol . Q u in

queMissa: q ua t uo r, qui nque etsea: v ocum
pa r t im P erro D e la [tue e t L udov ico Sea n/1
(s i c), pa rt-

‘

on v ero i nceflo n ature. 2° C od. X

ñu- fol . Ce manuscri t renferme de Sen fel les
c i nq salutatio ns de Jésus-Ch ri s t a qua t re voi x

,

qu i on t été imprimées,comme on le verra pl us
loi n

,
u nMi se rere à ci nq

,
u n D e pro/a udi:

c i nq
,
etsep t motets à qua tre e t c i nq voi s .

i l) V oye z la le ttre de l.uther dans la co l lec tion pu
Ii liee pa r liuclée . page SIS.da n s I

‘Mm anarh musica l de
F nrhel.po ur l ‘a n nee I7M. pages [67 etsuiv .. etdan s
le l i vre de Fr. A ol. tterl . in titulé D r JL tathsr'a (Je
J a nluaMer du .lluüé. pagest»: et59.
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10 SEXFEL SENNERT

sa nderlich auserla en . i
'

on einem iiberschen
und gebesser t . 1, 4 , 5 Thei le (Recue i l de
belle s pe ti tes ch anson s a l lema ndes a chan te r,
e t pou r l ‘usage de toutes sortes d‘ instru
men ts

,
Nuremberg,U l r i ch Neuber, 1550

1565
,
in Dan s l a pre m iére par t i e de ce re

cueil, on t rouve qua t re chan t s de Sentel; dans
l a seconde

,
qua tre ; dans l a t rois i ème, sept ;

da ns l a qua trième
,
neuf, e t dans l a c i nq ui ème,

onze . 1 1° Tentscbe L ieder m it4 und 5 S tim
ruen (Ch ansons a l l emandes a qua t re e t c i nq

15—15 . 12°0/ficia P a schatin
rte lteturrectt‘0MetJ rccn sione D omtui ;
lV iteberg: apud Geo rgi u m Rnaw, 1530,
ia —4°nhl. Le psaume I n £ .rt‘tu Isra el, à qua t re
vo ix, se trouve dan s ce volume . 15° Nov um
opus m uticum sex , qu i nque et q ua t uo r
v aca nt. Norimberya , Il iergraphet, 1558,

i h —4 ‘ nhl .Dans ce recuei l , publ i é pa r J ea n
un t rouve c i nq can t iq ues cinq e t s i x voix pa r
Senfel. 14° D iphona a mena e tflo ridu; Na
r ibera.c , i n o”icina J oa n .Mon ta ntetUlri ci
Neubert, 1540, in Ce t te co l l ect ion de mu
s ique d‘égl i se , publ i ée pa r le Bava ro i s Erasme
li otenhocher, renferm e t roi s fragmen ts de
Senfel. 15° C on centus oc to, sax , qui nque et
quatuor oocum ,

om i num jucundt‘ssimt
uuspt‘am un ten sie e d i t i ; A ugu s ta l’i nde
licorum , per P h ilippum Uhta rdum, 1545 ,

in-4 ‘ ohl. Cet te ra ri ss ime col lec t ion , don t Sa l l)
l i nger f utl ‘éd i teur, ren ferme u n mote l à c i nq
vo i x pa r 8enfel. 10° S tepha n s

‘

(Clemen t…
Triginta selectirsimz ca u tion s, qu i nque,
sex

, sep tem , oc to, duodccim etplurimum
c om m , s ub qua t uo r ta n t u m a rtificiose ,
m usicis unwe rte a pre sta ntissim is huius
a rt i s a rtificibus

'

am at: a c composi te No

r imbergz , i n o/]icin i Utriei Neube rt, 1508,
i n On t ro uve dans ce t te col lect ion t ro i s
tuotcts de Seufel, ci nq e t s ix voi x . 17° Selec
tissimz n ecnon f am i lia rissime ca u t ion“
u lt ra cmtum , v a rio idiamate v oCum ,

ta nt
multipliciutn qua ntet ia m pa uca rum . F uga:
q uoque u t noca ntur, a sea: u sq ue ad da ns

r aces ; A ugus ta V i ndslicorum Melchio ri
Kriesstri n ex cudebat, 1540, peti t in - À° nhl.

tll° P sa lmorum seiectorum pre stautis
s imi s m usieis i n ha rmon ies q ua t uo r a ut
q u i nq ue v acu umreda cta rum . Tom i q ua t uor ;
No rimber‘ye a p ud J ah . P etrer‘utn

, 1558

15t2
,
ñu-4° nhl. 10° D ici n ia guttica , latina

et germa n ica e t quz da m fugaz. Tom i d uo ;
V itebergæ, a p ud Geo rg. liba n , 15—15 , pet i t
lit-4 ° nhl. 20° F iguli ( lV ol/ga ngi) P rima
p u rs A morum fiti i D ei dom i n i nos t ri J es u

qua t uor com m ; l
'

itebrrgr , 1571,

in —4 " nhl. Ce recuei l con ti en t v i ngt mote l s de
l
‘

ign lus, e t quelq ues a u t res écri ts par des a r
t i stes p lus anci en s. Pa rmi ceux-ci on t rouve
deux chan t s de Noë l s qua t re vo ix

,
pa r Scurci .

SENF F (Comtes—Su nn ) , préd ica teu r
8tolpen , en Mim i e, ve rs l a fi n du d i x- sep ti ème
si èc le

, estau teu r d ‘une d i sserta t ion ra re e t
curleuse

,
lntituléc De Ca ntia n ibus fu neb ri

bt“Mm m ; Le ipsîck ,
1 680, ia

SENF F (Cusnscs -Fnénûstc), pas teu r de
Sa i n t-l au rice. B a l le

,
mari da ns cet te v i l le,

le 10jauv ier 1814 , a publ i é un se rmon pro
noncé l ‘occasi on de

‘

l ‘ i n augu ra t ion du non

vel orgue de so n égl i se, a itil don ne u ne not i ce
h i s torique de sa cons t ruct ion . Cetécr i t a pou r
t i t re P re dig t bei der E inweihunq der

neuerba u ten O rge!in der St.Morit's Kirclre
au ”alle, etc. ; Ita l i e, Geba uer, 1784 , ñu-fl°.

i l y a beaucoup d‘au t res écri ts de ce savan t

qui ne son t pas re l a t i fs a la musiq ue.
SENGU ER D (Wan i mo), professeu r de

ph i losoph ie e t bi bl iothéca i re s Leyde, vécu t
dan s l a seco ndemoi t i é du dix- sept ième s i èc le
e t a u commencemen t d u dix-hu i t i ème . 0ua

de lui une d i sserta t ion i n ti tu l ée T ra cta t u s
de ta rantula : Lngdun l Mtavorum, 1007,
in I l en a é té publ i é une deux i ème éd i t ion
sou s ce t i t re : Tra cta t us physicus de Ta ra n
tula ; Lugdun i Datavorum , 1008, ia Un

sa van t Danoi s, nommé A ge r, a don né dans sa
l angue une t raduc tion de ce t ouv rage i n t i tu l ée
& ri ot om de Apuliske Edderknppe : Copen
hague, 1702, in —8° de q ua ran te—hui t pages ,
avec u ne préface d'une feu i l le e t demi e . Sen

guerd tra i te dan s cetopuseule des effets de la
mus ique pour l a guéri son de l a morsure de l a
tarcntule .

S ENNERT (Mené), savan t o rientalistr,
né Wittenherg, en 1006 , r

‘a ppl iqua , dès
l ‘âge de d ix an s, à l

‘étude de l ‘hébreu e t de ses
dérivés

,
sous la di rec tion de Mart i n Trastius.

Après a voi r fréquen té les pri n ci pa les un i ver
sités de l‘Allemagne e t de l a Hol l ande, il re
tourna aWittenheræ, e t y fut. nnmmé profes
seur de l angues or ien ta l es, en 1658. I l mou

ru t dans ce t te v i l le
,
le décembre 1089 , à

l 'âgede qua t re- v i ngt—t ra i s a n s . Parmi scs nom
bre ux e t sava n ts ouvrages, ou remarq ue deux
d i sserta tion s relatives â l a musiq ue des lié
breux ; la prem ière a pour t i t re D issertatr‘a
deMus i ca quonda m Ilebræoruiu. El l e se
trouve dans le c i nqui ème vol ume des Thèses
sou ten ues d l ’u n i ve rs i té de lV ittenberg peu “

du n t le dix —sept ièm e s iècle. La deux ième dis
sertatio ndeSenuertes t iutitn lé D issertatio ds
accentis”cbrr orum;Wittenherg, 1070, in



SÉPRÈS SEBASSI

8É PRÈ8 (Pa use-Yen s LA RAMÉE
DE) , nes V a lencien nes, en 1707, s

‘es t fa i t le
dlscipie de J acolol pour l a méthode d‘ense igne
men t n h iversel, en a fondé une école a A o
vers, eu 1829 , pu i s s

‘es ttlxé Pari s
,
en 1898,

où il a établ i u n Lycée na tional pou r l a propa
gation de l a même méthode. i l a publ i é u n
gran d nombre d

‘ouv rages con ce rnan t les arts
e t les sciences , pa rm i l esquels on remarque
cel u i—ci I nstruc t ion n o rmale po u r l'ét ude
de la m a sique,_

d
’
aprâs l

‘enseignemen t un i
versel, destinée aux personnes qui veulen t
appren d re rudes , e t pa rt iculièrem en t a ux
mère s deÉ m i lie ; Pari s, ill—8°de v i ngt-qua tre
page!.

SE“A0 (Fau con ) , professeu r de méde
cine, à Naples, né à Anve rs, en 1702, d

‘une
fam i l le espagnole, mou ru t Naples, en 1795 .

On a de l u i u ne broch u re i n t i tu l ée : D elta 1 ‘a
m ntola , 0 sin Fa iaugio di P ugir

‘

a ; Naples,
1742, ln Il t ra i te des effets de l a mus i
q ue su r les pe rson nes qui

‘

outé té piquées pa r
l a ta ren tu le.
SEMSS I (Jou rs) , cé lèbre facteu r d

‘or

g ues, i ss u d
‘une fami l le q u i s‘éta i t d i st i nguée

dans la con st ruct ion de ces i nst rumen ts, na
qu i t Be rgame , a u moi s de novembre 1750.

Dès son en fance , i l é tud ia les pri nci pes et l e
mécan i sme de son a rt dan s les a tel iers de son
pé re

,
e t y lit. de rapides progrès . Après a vo i r

te rm i né ses é tudes sc ien t ifi ques , l i t téra i res e t
musi ca les

,
i l commença à se l i vrer a l a facture

des instrumen ts son prem ier gra nd ourrage

fu t l ‘orgue double de Sa i n t— A lexandre de Co
lo nne

, Be rgame . Ces deu x orgues sontpl a
eées en face l'un de l ‘a u tre, on t chacu n deux
c lav iers e t péda le

,
e t formen t ensemble q ua t re

v i ngt—q ua t re regi s t res , don t t re n te regi st res
de fond e t de réci t , e t c i nquan te—quatre jeux
d
'
a nchese t de ple i n jeu . E l les peu ven t ét re réu

n ies sous la mai n d ‘ un seu l orga n i ste pa r un
mécan isme sou terra i n s i parfa i t e t s i p romp t
dan s ses manœuvres

,
que les passages l es pl us

rapides son t ex écu tés a vec l ‘en semble le plu s
exac t pa r les deu x ins trumen ts, quo iqu

‘
ils

soien t élo ignés l
‘un de l'a ut re d ‘en v i ron ciu

quan te met res . En 1702, Serassi con st ru i s i t
dan s l‘égl i se duca iede Colorno un grand orgue
de q ua tre-v i ngt-deu x ” Si s t res, e t employa
pou r la premiére foi s de gra nds réservoi rs de
ventqui einpécbentles ondu l at ions de i‘a irda ns
les t u yaux : lluita ns après, fu t achevé pa r Se
ra ss i l e bel orgue de l

‘
église de i

’A n nun z iata
de Como, u n des pl us beau x ouv rages de ce t
a rt i s te . i l es t composé de t ro i s c lav ie rs

,
et de

qua tre-v i ngt -six regi st res, avec beaucoupd
’

in
‘

suocn. issu . nes aus:cusas. sur.

17

ventions lngên ieuses pou r les acco uplemen ts .
Serasstdonne lui—même l a descr ip tion de ce t
i n s trumen t dan s u n petitéc ri t i n t i t u lé D es
crision e ed ouervax ion i pel n uovo orga u0
pesto«alla ch in a dell'A ununziata di Como
(Descri pt ion du nouvel o rgue placé dans

l ‘ég l i se de l‘An nonciation a Como) ; Como,
1808

, ln Dan s l a même année, Serassi te r
m i n a , avec son fi l s Charles

,
u n o rgue dan s

l ‘égl i se d u C rucifiæ, M i la n . Un ama teur de
cet te v i l le en don n a l a descr i pt ion, in t i tu lée
D elnuooo o rga n o , opera de

’

n no ri & m u i ,
ne! sa n t ua rio detC rocifisso ; l ila n, 1808,
ñu Dan s sa descrip t ion de l ‘orgue de Como ,
Serassl d i t q ue son aleul pe rfec t ion na la qua
lité de son des jeu: de flû te

,
de hau tbo i s e t de

ba sson , e t que ce fu t lui qui inven ta le ti ra
t utto, reg i s t re pa r leq uel on ré un it d‘un seu l
coup tous les Jeux de l ‘orgue. On cite comme
deux des me i l l eu rs ouv rages de Sore ssi l ‘orgue
qu ‘ i l a con strui t, e n 1812, dan s l

‘égl i se d e
Sa i n t—Bustorgue de M i l a n, e t qui fu t a ch evé le
0ja nv ier 1812, bel i n s trumen t de tre n te-deu:
pi eds, e t cel u i qu

’i l te rm in a en 1813,
°dan s

l ‘égl i se Sa i n t —Thomas, de l a même v i l le .

dern i é re product ion futle p l a n d‘un grand
o rgue pou r l a ca thédra le de P la i sa n ce, qui a

?
!

ra i t
_

su rpasse pa r sa d imen sion e t pa r e
nombre de regi s t res e t d

‘inventions nou ve l les,
toutce qu i a va i t é té fa it]usqn‘alors. Il n ‘eu t
pas le temps d ‘en en t repre nd re l a construc
tion

,
aya n t cessé de v i vre en 1817. Peu de

temps a van t sa mort
,
i l pu bl i a q ua t re let tre s

su r les orgues en généra l e t s ur see travaux en
part i cu l ie r

,
sous ce t i t re Say"arge nt. B er

ga me , nella stampert‘a Na i n“, i8l0, in-4 ‘

de so ix a n te-trei ze pages.
S EIlA SS I (Cn am ), a iné detro is li ts de

l eseph , qui se sontassociés pou r la co nstruc
tion des o rgues, a acqu i s une célébriter

egale

a ce l le de son pé re . I l es t n é s Be rgame , vers
1780, e t a é tud ié des son en fance la construc
t ion des orgues sous l a d i rect ion de son père
qu’i l a a idé depu i s 1807da ns ses trav au x, no
tammen t dans les orgues de Como e t de Sa in t
Thomas , M i l an . Les frères

,Serassi son t les
facteu rs les plus re nommés de l

‘

Italie ; le u rs
a te l iers son t é ta bl is sur l a pl us grande échel le ;
e n y const ru i t la foi s doute ou qu i nze o r
gues, don t pl usieu rs de tren te—deux pieds .
Leu rs pl us cé lèbres ouvrages son t l es orgues de
Sa i n t—Ph i l i ppe , à Tu r i n, de Sa i n te-Marie dl l
Ca rm i ne, à Ven i se, de l

‘égl i se des Js!fltites
P la i sa nce , de Sa i n te- Catheri ne marty re, l o;
logn e, de l

‘égl i se delGesü Rome ,su lla t
‘
amu

double de Sa i n te—MarieMajeun ,
s Tren te.



re SERICUS SER…SY
8E R IOU S , orga na rio s oa fabrica n t d

‘
ol

gnd hyd ra u l iq ues, v i va i t à Rome , vers l
’a n

868 de ' l ‘ère chrét ien ne. Da ns cet te mèn e

a nn ée
, i l fu t impl iq ué dan s une alfa lre d

‘em
po isonnem ent

, condamné e t exécuté (cages
A m ie»Ma rcelli n , l i v . Xxv i i l , a u com
m onu men t) . Ce nom est le seul qui soi t pa r
-venn j u sq u‘à nous d’u n a rt i sa n don t l a profes
sion con si sta i t s con st rui re des hydra utes ;
d‘ aut re pa rt

,
no us voyon s, pa r ce qui conce rne

Ser iou s
,
q ue ce gen re d

‘ i n s t rumen ts éta i t en
core en usage Rome, da ns l a seconde moi tié
du quatr16me s ièc le .
S ER ING (Faü i src—Gnrtuon ) , orga n i ste

e t professeur de musiq ue au sém ina ire évan

gé lique des i nst i tuteu rs, sFransbonrg (Pome
ra n ie), fitses études mus ica les a Berl i n , sa ns
la d i rec t ion du pro fes seu r l an . En 185 1, il

fut-nommé pro fesseu r de musiq ue a l æpen ik ,
près de Berl i n ; deux ans après, il obt i n t ses
p laces Franabourg. os a de ce t a rti ste :
1° Le psaume 79 pou r u n chœu r de voix mêlée s
a vec accompagnemen t de piano ,

'

bp. l erlin ,
E—s libger.â ° Le ps aume 05 i dees

,
ep. 12 ;

i bi d . 8° le mote l ”arr latte m ich idem,
op . 20; (bid. 4 ° L ‘entrée de J éwa-C k rfst
J é rusa lem , ora torio de l

‘
Aventpour voi x

seu les, chœ ur e t orches t re ; I agde bmsrg ,
lle infi chsbo fen , 1800. 5‘ Un grand nombre
de L ieder à voi x seu le avec pi a no

,
en recuei l s

on detachee s ; Berl i n , Ga i l la rd £ssl inger,
l ock , Sch les i nger , etc. 0° Des cbants pou r
qua t re v oi x d ‘hommes £rfnrt, Kre ruer.

7° Prél ude etfugue a t ro i s sujets pour orgue ;
Be r l i n

,
Ga i l l ar d. 8° Deux L iede r sa n s pa roles

po u r pi a no ; fbfd. 0° Tocca te (en m i bémol)
pour orgue , op. 18; Berl i n , l ock . 10° Gon

casto (en estm i neu r) pou r orgue ; Erfurt, Kær
au . 1 1° In t roduc tion et fugue (en u t majeu r)
idem

,
op. Q l ;t‘bi'd. 19°Nei l-ode de cha n t pou r

les écol es pogmisires ; Cum—slot», I rrtelsmann.

18° Mé thode é lémen ta i re de v io lo n ;Magde
bou rg , Ne inrk bslsofe n .

BEMNI (J osernl, composi te ur , n é 3 C ré
mone ve rs 1045 , n

‘es t con nu q ue pa r le l i v re t
d ‘un on ta r io int i tu l é I l Gen ie deluso qui

fu t exécu té dan s l a chape lle de l‘ i mpéra t rice
Éléo nore

,
e n 1080. Ce l i v re t a été imprimé à

Ve n i se, che: Pier re- Pau l V iv i ano
,
da ns la

même ann ée .

8EBME Sti‘ a n gm s D E ) , pœudonyme du
P .MER S ENNE (v oyez ce nom).
SERMISY (Cu ne o D E ) , composi te ur

frança is d u se izième si ècle,estdés igne s imple
men t pa r l e nom de C LAUD IN dan s les an
cie ns rec ue i l s où l ‘on t ro uve ses composi t ions .

Ce music ien, homme de méri te, es t u n (les
moins con n us de son époque , q uoiqu

‘ i l a itété
un des plusco n sidérables par sonta len t e t pa r
sa position . J ‘ai t rouvé les prem ier! rensei

gnements pos i tifs su r sa person ne dans les
comptes de dépe nse s de l a cou r de F rance re
latim fla mus ique

,
don t j‘ai fa i t co nnai t re

les curiosi tés dan s une su i te d‘a rt i c les de l a
Revue musica le (tom . XII, Un de ces
comptes, «t ressé pa r ma i t re Ben igne Sev ré,
conse i l ler d u roi e t re ce veu r général des
fi nances «le l a général i té rie La nguedoc, pou r
l ‘an née 1559, nous fa i t con na i tre que ma itre
C la ude de & rrur

‘

ay é ta i t a l urs sous -maitre «la
l a chapel le du ro i e t premier chan tre ou di re c
teu r de musiq ue «le l ad i te cha pe l le, aux a p

pointements de q ua tre cen ts l iv restournoi s ;
que de pl us il lui avaitété payé m i l le qua t re
v lngi s l i v res pour la nou rri tu re et l

‘entre tien de
six en fa n ts de chœ ur, etqu‘enti n il ava i t reçu
deux cen t c i nq ua n te l i v res ta n t pour l'entre
tenenventde la cha pelle que pour envoye r
querlr des cfcautres Après l a mortde
França i s ro i ile f ra nce , en 1547, C la ude
de Scrm isy e utle t i t re «le premier cha n tre de
llea t i t re qui éq u i va l a i t a lo rs a ce lu i de
ma i t re de chapelle. Ce ren se ignemen t nous
es t fourn i par u n comp te des o/ficiers domes
t iques d u ro i ”cu rl I l ,depuls 1515 juaqu

'

en

1550(époque (litce pri n ce fu t blessé morte l le
men t «tous un tou rnoi) . Après cette dern ière
époq ue, ou ne t rouve plus de re nse ignement s
su r C la ude de Serm ity, e t son nom dispa ra i t
des comptes. I l y a donc l i eu rie cro i re qu‘ i l
n e vécu t pas longtemps après 1560, ca r ses
compo s i t ion s éta ien t déjà i mpri mée s dan s les
recuei l s avec cel les des mus icien s les pl us cé
lebres

,
en 1528

,
c‘es t-à -di re t ren te—«leu! ans

au paravan t . Cepen dan t on pou rra i t cro i re
qu

‘
il occupa i t e ncore sa place rie ma it re de

cha pe l le d u ro i e n 1508, ca r on lui donne ce
t i t re, conjoi n temen t a ce lu i rie chanoi ne de la
sa i n te chape l le du Pala i s (Regie symphon ie:
ce rn atord i n i pre fœlo, et in rega i i pa rl
slensis pa iatis saceüo cam ion ), da n s un
re cuei l sie messes de sa compo si tion publ i é pa r
Ni co la s Duchemi n .

A i n
°

si qu ‘on l‘a v u plus ha u t, C la u de «le Ser
m is, estdésigné pa r le simple nous de Cla ud ius
dan s la p l upa rt de s recuei l s c is l‘on t rouve
que lq ue s pi èces «le sa compo s i t ion ; il n

‘es t
app elé d u nom de Claud ia de Serrm ‘

sy que
da ns le recuei l de messes que je v ien s de
ci te r

,
e t da n s u n au tre recue i l de t ro i s mes ses

V oyes la Rrru musica le, tome XII, pages
et233
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publié en 1585 . Le pl us ancien rertseii où j‘a i
t ro uve des pièces de ce mus ic ien a pour t i t re
1° V i ngt— neuf cha nsons mus i ca les à qua tre
pa rties,impri mées etP a ris pa r P ierre J i
to r‘ssguo nt, libra ire , dentourouten la rue de

la ”ame, p rès de l'ég li se Sa i n t—C osmo,
ist—8° chi. Une deux ième éd i t ion de ce

recuei l a été publ i ée par le même l ibra i re en
1550. On y t ro uve quatorze chan son s de C l au
dia , avec q uelq ues au t re s pièces du meme
il€D fe pa r Janoequin , lw i l u

, Passe rea o ,
Ceo silium

, Beaumon t, etc. Le t ro i s i ème
l i v re de l a même col l ec t ion a pou r t i t re
Tren te et u ne cha nsons musica les, e tc . ;
Pari s

, Atta ingnant, 1899 , ln—8° chi . On y
t rou ve t re ize p ièces de C laud i n . 5° Il y a a uss i
q ua t re ch anson s a qua t re pa rt i es, de Se rmlsy,
dan s le septième l i v re de l a même col lec t ion
publ ié pa r le méme lmprimeur, ert1530,ttt—8°
ehl. .Cflte préci euse col lect i on , d iv i sée en o nze
l i v res, ren ferme troi s cen t q ua ra n te—q ua tre
cha n son s fra nça i ses d qua tre pa rties, com
posée s pa r les music ien s frança i s les plus cc
lèbres qui vécuren t dan s l a premi ère mo itié
du se iz ième siècle on la t ro uve complète s la
b i bl io theq ue h qzèria ic ucParis, sou s le n° V ,
2089 , ist-8° o hi . , quatre vol umes . C la ude de
Sem isy a beaucoup écri t pou r l‘église ; on
t ro uve des motors de sa compos i t ion dan s les
recuei l s su i van ts 4°Xl!Motel: 6 q ua t re et
c inq ro i: composés pa r les o u thea rs cy des
aoub: escripts. Nogrreres imprimés (1 P o rte
pa r P i er re Jtta igna ntdeme u ra n t, e tc .

,

1520, in 8
°
chi . On trmrve les motet s : D o

m i ne qui: ha bita bit, Æicha ele o rchougele,
”a l la i te r es t hod ie

,
e t P repa ra te comic

tea t ro , de C laud i o ; les au t res sontde Gom
bertJea n llouto n Da rio etDeslouges.

5 ° L ibe r aeptr‘mua XX I I /l trium , qua t uor,
q u i nque, ara: coe ur»ModulesD om i n ici od
m i ns , uotio itotisq«e ejue , oc aouctorum
eo tempora occurreutium ba bel. P a ri si i s in
c i co C itho reo opud P etrum J lto inguo nt
Mus ica ca leogrophum 1555, in-4° ohl. ,

goth iq ue. On tro uve dan s ce recuei l l e mote l
flo pa cem de C la ud i n . 0° L iber decr

‘

mut
P o ssioncs D om i n ica irs [ta m i s pa l ma rum ,

V errerie so ncte (s i c) , nec n on lectr‘ona
ferio rum qui n te, sec te, oo sa bba t i hebdo
mode soucie multa qa e a llo qua drages ime

utpa lo m a ideratiret. P o rtai ls
o pud P rim us —1° old.

goth ique . Ce l i v re con t ien t l es La men ta t ions
«le J érém ie pou r l e samed i sa i n t pa r C la ud i o,
les P a ssion s d‘après salutNath ieu e t sa i n t
I ran , etu n !lcsurre.ri pa r le même ma i t re.

Les Lamentotionsde J érémi e on tt‘i6 reim
primées dans u n recuei l public a Nuremberg,
en 1549 . 7° L ibe r undecimus XX ?! musi
ca les ha betmoduiqv etqu inqua uociM
ed i tor. P o risi is,opud P a t ro nsAtta ingna nt,
155 4 , in o ld . goth i q ue. On t rou ve da ns ce
recue i l dis mote is qua t re etc i nq a nis, de
C laudio . 8°Mirro rum musico lr

‘

um , onto
coeur» ua rietate aecuudurn v a rie s ques re
fero n tmodules distin cto n rm . L i be r p rimus,
ea: dlversis i isdemqueper itissr‘m r

‘

soucto rt
collec t ive. P o rtai ls, e:c typograph io N i cola i
D u Chem i n sub i nsiqnü Gryphauis ar

gmtei , 1568, ln —fol. Les d i ve rses vo i s des
mes ses son t i m pr imée s en regar d. Les messes
de C la ud i n son t Ici i nd iq uéestous l e nom de
C laudio de 8erm isy ; elles son t a u nom i

‘

vre de
six , sa voi r 1° Qua n fœmuerünt, ci nq
vois 2°A b i n i t io, qua t re vo i s 5° V oula nt
hon neur, idem ; 4 ° Toto pulcltro es

,
idem .

5° P k ilamena pa ulo , i dem ; ii° Sorgu e

J eans, idem . 7° H its: t res qua tuor um
ouctore Ci . de Sem tsy . P o rtai ls, etoflc.

B a llo n “, 1585 , in-fo i . mat. O n t rouve des
morceaux de C la ude de Serm isy da ns les re
cue ils i n t i t ul és 1° Selectisstma nee non [a
m ilio rissiow co n t inua ultra centum ,

e tc . ;
J ugust: V indelico rum Melchior À‘rfes
statu, 1 540. 2° C o n tinuer septem , ses: et
qu i nqua vocum . L a nge qroulss im , jm a

oc oma uissr
‘

m , et c.,tout., 1545: 5°Modu
lotiones a liq uo t qua tuo r cocunv, qu e oulqoModele s (s i c) vaca n t a pre sto ntissimts nut
aicis com posi tes, etc . Noriberg: par l ot..
P etre ium , 1558. 4° Tomas aecundua P aol
sno runs seleclorum qua t uo r etquiuque oo

cum ; lbid.

,
1559. 5° Taurus te rtius P ra l

moruns, e tc ., i bid. B ieiuio galliea .

la ti na etqerrno n lco e t q ue da m luge . Tomi

duo . V itebergl , a p ud Geo rg . Rhau, 1Mñ.

Une be l l e col lec t ion de chan son s e t de moteta
a qua t re vo ix, en manuscri t d u seizi ème
siècle, qui a appa rten u a mad ame la duches se
d ‘o rleans, mére d u ro i Lou i s -Ph i l ippe, r

'

en

fermeun grand nombn dc pièœ sdeGoudime i,
J a n o equin , A resdel, l acotin , l oulou, Gom
ber t, Passe reau , l a ra :b i e, C l a ud io , ctd'au
t re s mus ic i en s frança ls de ce temps .
S ER RA (I ren e-Ane s) , prêt re e t mait re

de cha pe l le de l‘égl ise de Sa i n te-Ma rie del
l’adotî errare , n aq u i t à I antoue , en 1571.
Les ouv rages con nus de sa com pos i tion so n t
1° Completorium Romo nt…4 Ve

n ise
, 1005 . Misso rum quatuor cacuna

li be r primus ; Vsoettls, a p ud J oe. V incen
tiuum, 1006 , in Dan s l’année su ivan te,

2.
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une rêimpression de ce l i vre de messes pa ru t
sous ce t i t re :Miss: qua tuo r nocum; Anve rs .
1007

,
ñu On t rouve a la li n de cet te éd i t ion

u ne messe de morts de C lémen t surnommé
n on papa .3°Æ:

‘

ssa rum
‘

quatuor oncum libe r
secu n dus . V eneli

‘

r
‘

s, 0ptu1l a c. V i noen i inum ,

16 15 . 4°Molet te 4 rocum . Ce dern ier ouv rage
es t i ndiqué dans le ca t a logue de la bi bl iothèque
du ro i de Portuga l , Jean IV , mai s san s nous
de v i l le ctsa ns da te .

SE RRA chapd a in chan t re de l a
ch apel l e pon tifica le, Rome, naqu i t Nov i , et
fu t agrégé a u col l ège des chape ia ins chan t res,
cn 175 On a de lui u n l iv re intitulé I n t ro
duz ione a rma n ico supra la nuo va se rie de’

suo n s‘ mod ula t i i n oggid i , a modo di reli a
m en te e più fa ci lmenæ i n iuaua rla ; Rome,
G innch i, 1768,ttt C

‘
estnn nouveau sys

tème de sol f«‘ge au moyen de syl l abes diffé
ren tes pou r chaque ton e t chaq ue mode.
SERRA (J eu ), composi teu r, estné “à

Gênes, en Élève de Gaë t an lsola pou r le
con trepoi n t, il s

‘es t pa rt i cu l i èremen t formé
da n s l a conna issan ce des s tyles pa r l

‘ étude des
partitions'

des gra nds ma i tres . O n con na i t de
lui deux messes solen nel les avec o rchest re

,

ttne messe de Req u iem ,
u ne ca n ta te su r la

na i ssan ce du ra i de Rome, exécutée a u théâ tre
de Gén

_
es
, des symphon ies, qua tuors, tr ios c t

d uos pou r d ive rs i n st rumen t s.
S E RRE (J an —Am a ) , pe intre , cbim istc et

mus ic ien , naqu i t à Genève, en 1704 . Antago o

p iste des systèmes d‘harmon ie i mag i née pa r
Rameau e t pa r Tar ti n i (voyez ces noms) , i l les
nttaqua da ns ses écri ts e n homme i n i t i é da n s
l ‘ a rt d‘écri re en mus ique

,
e t avec u n espri t

d‘anal yse fort remarquable . Arri v é à Pa ri s en
175 l

, il y début a par des observa t ion s très
j us tes su r l e prétendu troi s ième mo de que
B l a i nv i l le (voyez ce nom) croya i t avoi r décou
ve rt . E l les paruren t dan s le Mercure de
F ra nce du moi s de j an v ier 17—12 t p . 100 cl

suivan lcsl, sous ce t i t re Réflex ions sur la

s uppos i t ion d
’

un tro is ième m ode en mu

s ique. L
‘a nnée su i van te

,
i l publ i a ses E ssa is

sur les pri ncipes de l’ha rmon ie, où l
'

on

im i te de la théorie de l‘ha rmon ie en généra l,
des d roi t s respect ifs de l

’
ha rmon ie etde la

mélod ie, de la bo ssefoudo men ta le, e t de l'art“.
gino d u mode m i neu r ; Pari s , Prau l t, 1753,
in-8' de cen t c inquan te— nout“pages . A l a lin
du l i vre, les réflex ion s su r le troi s ième mo de
son t repro du i tes . Q uelques exempla i res de
l ‘éd i t ion de Pari s on t u n fron t ispice qui porte
l a méme da te, a ve c l

‘ i nd ica t ion de Genève.
Éci ll‘ 3 lîta Parts, où rt‘gn a ita lors une adm i ra

t i on san s bornes pou r l e systéme de l a basse
fondamen ta le, Serre é ta i t obl igé d‘ user du

beaucoup de préca u t ions pour fa i re la cri t ique
de cet te théo r ie ; d

‘a i l leu rs
, il c roya i t la né

cessité du phénomène de l a résounance mul
t i ple des corps sono res graves comme une des
bases d‘une théor ie vér ita ble e t complè te de l a“
sc ience (voyez les E ssa i s, e tc., p . 7,
ma is il ne pen sa i t pas q ue ce pri nci pe l0tle
se u l , e t c

‘
estsu r ce po i n t que porte en gén ér al

s a cri t ique
, fa i sa n t voi r que les con séquences

r igoureu se s que Rameau en t i re le condu i sent
des résu l ta ts opposés aux fa i ts é tabl is dans
la pra t ique de l ‘a rt . Il démon t re très— bien en
suite qu‘ i l peu t y a voi r une basse fondamen ta le
beaucoup mei l leu re que cel le de Ramea u . Dan s
le t roi si ème essa i qu i term ine l e l i v re

,
Serre

fa itune cr i t ique fort j us te des formu les pa r
lesquel les Eu ler a exprimé les séri es de son s
des gammes majeu re e t mi neu re (p. 138- 15 5

De re tou r à Genève
,
Serre se l i vra à l‘ exa

men do système de Ta rt i n i e t en démon tra l a
fa i blesse, ou pl u tôtla fa usseté . Blessé du peti
de cas que d‘h iembertsembla i t avoi r fa i t du
ses £ ssa is, etc., dan s l

‘a rt i c le B a s se fonda
men ta le, il se l i vra a u n examen sévère des
erreurs du célèbre géomètre en mat ière de
musi que, e t rétrafla les é loges qu ‘ i l l u i a va i t
accordés dan s son prem ier ouv rage : co li n , il
litun t ro i s ième t rava i l non moin s j us te que
sévère su r l e mauva i s l i v re de Gem iuiaui

( raye: ce pont) , i n t i tu l é : G u ide ha rmon iq ue.
Ces t ro i s d isserta t ions fu ren t réu ni es pa r lui
dan s un volume qu i a pou r t i t re : Observa
t ion s s u r lesp ri ncipes de l

’

ha rmon ie, occa
sionnéespa r q uelq ues écri t s mode rnes s u r ce
suj et, et pa rt iculièremen t pa r l‘a r ticle fou
dawental de fil . d

'

A lemberi da ns l‘E ncyclo

pe
‘

die, le Tra i té de théorie nm sica le de
dl . Ta rti n i , etleGu ide ha rmon iq ue deM.Gc

m in iuui ; Genève, Gosse, 1708, in '8°. Senna
hie r a confondu cet ouv rage avec le prem ie r,
en lui don nan t ce t i t re E ssa i sur les pri n
cipcs de l

'ha rmon ie occa s ionn é pa r q uelques
écri ts modernes , etc. (voyez H i s to i re une
ra ire de Genève, l. l i l, p . pu i s, sous la
l i t re s imple d’

O bacrt‘a i io rœ sur les p ri ncipes
de l'ha rmon ie, i l a supposé une éd i t ion fa i te à
Pari s

,
cn 1705 , qui n

‘ex i ste pas ; en fin , i l a
auss i suppose u n troi si ème ouv rage de S erre,
i n t i t u lé Théorie de l

’

ha rmon ie en généra l,
oudes obse rva t ion s s u r la basse fo ndamen
ta le, l ‘o rig ine du mode m i neu r, la basse/ou
dom euta le etles d roi ts respec t ifs de la mélo
die et de l’ha r mon ie, in 1753. Or, ce t i t re,
qui n

‘
a poi n t de sens, n

‘es t q u‘u n mé la nge in
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cohére n t de l'i n t i tu l é de quelques cha pi t res
des E ssa i s sur les p ri n cipes de l’ha rmo
«le , etc., publiés s Pari s, en 1758. Il es t dit
fici le d

‘
accumuler pl us d‘e rreu rs l a foi s

ce l les—ci on ttrom pé Q ueran l, qui ava i t c ru
pouvoi r pre ndre Sennebier pou r guide dan s l e
neuv ième vol ume de la F ra nce li t téra ire
(p. 77)
8EIlIÏÉ (h a ll D E) , ne R ieux , petite

v i l le de l a Hau te-Ga ron ne, vers l ati n du «lis
se pt ième s i èc le

,
a écri t u n m me en qua t re

cha n ts intitulé laMusique . qu i fut publié à
Ams terdam

,
chez Roge r, 1714 , in- 12, pu is a

L yon , chez André La u re ns, 1717, ln e t
e n fi n

,
a La Haye . 1737, ln- lî . Ce poeme i‘ut

“imprimé dan s u n recue i l qui a pou r t i t re
l es D ons des enfa n ts deta lon s, la mus ique
e t la cha sse au cerf, poemes, sa n s nom d ‘au
teur ; Pari s, 1784 , ia Une nouvel le édition
d uMme de Serre su r la musi que a é té don
née pa r Cubières-Palmfleaux ; mais, pa r une
cle ces fraudes l i t téra i res assez communes a u
trefol s, l ‘ou v rage éta i t a t t ri bu é Gressel

,
e t

pr6 enté comme inéd it. Le ; ecueil ol: se t ro uve
ce morceau es t in t i tu l é Epltre Gresset, au
sujet de la repri se duMécha nt“, en 1804 , sut
v lc de deu x ouv rages de ce poete célèbre (le
C hien pécheur et laMu sique, pœmes),qul ne
son t dan s aucune édition de ses œuv res

,
e t

d‘ une éplttæ u n jeu ne prov i nci a l
, ln litulée

l‘A rtde t ra va iller aux journa ux . Par l‘ex
révérend P. Ignace de Castelvedn ,

pe t i t
neveu du Il . P . Br umov (Cubieres—Pa lmé
seaux) ; l‘a vis, Moronva l 1812, in -8° de
q uatre—v ingt— t re ize pages.

“
l
‘

ontes t rempl i :l e
faussetés da ns cette publ i ca t ion, ca r le Ch ien
pù lae ur ou le B a rbet des co rdelien

a va i t été publ i é
,
vers 1750, pa r

llémaruld
‘
Anjouafl.

SER VMS (Ao ster h suçous) , cé lèbre v io
lonce lliste e t p ro fesseu r a u Con se rva toi re
roya l de Bruxe l les , es t n é lla l, pe t i te v ille

du Braba n t, t roi s l i eues de Bruxel les
, le

7 ju i n 1807. F i ls d‘u n music ien a t taché s
l
‘

église de cet te v ille, il reçutde lui l es pre
mieres l eçons de musique e t de v iolon . l e
m a rq u is de Sayve , ama teu r d i s t i ngué qu i pos
sède u ne terre près de lia], charme des beu
reuses d i spos i t ion s du jeune Serva i s

,
leu r

donn a pl us ta rd une me i l leu re d i rec t i on
,
e t l e

con fi a a ux soi n s de V an der Plancken , pre
m ier v iolon d u théâ tre de B ruxe l les, e t bon
pro fesseu r. Ce pendan t serva i s n ‘ava i t po i n t
e ncore découver t quel l e é ta i t sa v ér i table

*
es

ünation , l orsque le hasard lui ayan t proc uré
l
‘
occas ion d‘en tendre exécu ter u n solo de vio

loneelle pa r Platel (voyez ce nom), l e pl a is i r
q u‘ i l en ressen t i t fu t s i v i f

,
que dès ce momen t

il pri t la résol u tion d‘aba ndonnerto uta u t re
i ns t rumen t pour se l i v re r s l ‘étude de celu i —l à.
Admi s au nombre des é lèves d u Conse rva toi re
de Bruxel les, il y reçu t des leçon s de ce même
Platel don t l e ta l en t l‘ava i t charmé

,
e t sous l a

d i rec t ion de ce ma it re habi l e, l e ta l en t qu‘ i l
ava itœçttde l a n a tu re se dével oppa avec ra
pidité. En moin s d'une année, i l su rpa ssa tous
ses condisclples. e t obti n t l e prem ier pri x a u
concou rs . Deven u répét i teu r du cou rs de
Platel , il en t ra l ‘orches t re du théa t re de
B ruxel les e t y restatro is an nées, augmen tan t
chaque jou r son ta len t pa r ses études, ma i s
ne pa rvenan t pa s fi xe r sur lui l ‘a t ten tion
publ ique pa rce qu‘à ce t te époq ue l e goût
de l a musiq ue é ta i t peu v itB ruxel l es . 8er
va i s consu l ta l ‘au teu r de cet te Biograph i e sur
l a d i rec t ion q u‘ i l deva i t donner sa ca rrière
e t ce l u i-ci lui conse ilia d‘a ller Pari s

,
e t lui

donn a des le t tres de recommanda t ion qui lui
procurère n t l e moyen de se fa i re conna i t re
immédia temen t . Ses succès dan s les conce rts
où il se fiten tendre f uren t comple ts, e t le pl a
cerc u l a u premier rang des vloloncellistes,
q uoiqu'i l n‘eut pas encore a ttei n t l a pcri ection
de mécan i sme où ses etude s .pos tér ieures l

‘on t
condui t.
En 185 4 , serva i s

'

se rend i t Lo ndres e t y
Joua da n s les concerts de l a socié té Philha r
mon ique. De retou r en Belgique, il s

’

y l i v ra
pendan t deu x an s a de nouvel les études e t s‘ou
v ril de nouvel les rou tes dan s les d iffi cu l tés de
mécan isme. C ‘es t s ce t te époque su rloue que
son ta l en t a t teign i t u n bri l l a n t, une bardlesse

’

dans les t ra i ts , qui n
‘on t é té égales par a ucun

v ioloncel l i s te. Ses premières compo si t ions
da ten t de ce même tem ps e lles se fi ren t re
marquer su rtou t pa r la n ature .des d iffi cu l t és
nouvel les don t Se rva i s s‘ ét a i t proposé l e pro
b lème, e t q u

‘ i l a va i t résolu. A u commencemen t
de 1830

,
il retou rna Pa r i s e t y joua dans pl u

s ieu rs conce rts, mnls re v in t en Belgique et
pa rcou ru!l a Hol l ande

,
en 1837. Ce voyage fu t

pou r lui u ne su i te de t r iomphes . Les journattl
de l

‘
Allemagne commencè re n t a lors a fa im

conna i tre son nom dan s le Nord .Reven u dans
sa patric, l‘arliste se prêpara , pa r de nouvel l es
études, a u voyage qu‘ il se proposa i t de fa ire en
Russ ie . Au commencemen t de 1850, il pa rt i t
pou r Pete rsbou rg, v isi ta n t Lubeclt, R iga, e t
pa rtou t fa i sa n t na i tre l ‘admi ra t ion pou r son
in comparab l e habi le té .t‘enthouslasme (ttt
son comble au x conce rts qu‘ i l donna dans l a
capi ta le de l a Ru ssie . Après une ann ée d ‘ab
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se nce , Sen a is rev in t Dal au moi s d‘a v ri l
1840. Il se fita lors en te nd re à B ruxel les,
A nvers

,sSpa , e t ne t rouva pa s moi n s de sym
pai ble pa rm i se s compa trio tes q ue dans les
pays é trange rs . Au moi s d e fév r ier 184 1, il
en trepri t un second voyage dan s le Nord, et
v is i ta pour l a deux ième foi s Pete rsbou rg e t
l oscou. Après l a sa ison des concerts, il pri t sa
route par la Pologn e,titn a i t re des t ra nsport s
d‘adm i ra t ion Van o v ie, pu i s v i s i ta P rague e t

journauxde ces v i l les on t fa i t con
h attre l a v i ve i mpress ion q ue son ta len t y a
produ i te. Pl us ieu rs concerts pu ren t a peine
sa t i sfa i re l a curi os i té des art i stes e t des ama
teurs ; les avis n

‘

y furen t po i n t pa r tagés su r le
mé ri te de l‘a rt i s te tou t le monde s‘acco rda
le sa l uer comme le premier v iolonce l l is te de
son époque. 8erva is a fa i t un deux ième voyage
en Holla nde, en 1843. Dans l‘an née su iva n te,
Il pa rti t pour l'A llemagne, v i s i ta Berl i n , Lei p
s iek e t Hambo u rg, exci ta n t pa rtou t l

‘
adm ira

tion pa r son i ncompa rableta len t ; pu i s il en
trepritun tro isième voyage en Bu s te, qu ‘ i l
pa rcourut j usqu‘e n Si bé ri e. Un des plus beaux
tflompbes de Son ate fu t celu i qu ‘ i l obtintâ
Pa ri s da ns l ‘h i ve r de 1847. Depu i s l ors i l a
v isi té le Danem ark, la Suède, l a Norv ège, les
v i l lesrhéuancs,oüil a été rappe lé plusieu rs foi s,
a i nsi que l es v i l l es pr i nci pa les de l a France .

En 1848, il a été nommé professeu r de v i olon
cel le au Con se rva toi re roya l de B ruxel l es ,
ois il a form é u n grand nombre d

‘é lèves dis
ttngnés. se rva i s s‘es t mari é à Petersbou rg ,
en 1843 . Nommé v iolonce l l i s te solo du ro i des
Be lges , il .estotllcier de l ‘ordre de Léopold . i l

a publ i é tro i s con certos pour v ioloncel le ;
se ize fan ta isies pou r v iolonce l le e t orches t re ;
six études ca prices pour cetins trumen t avec
piano . De plus , il a fa it, en co l la bo ra tion avec
J . Grégoire ,quato rxe duos pou r piano e t v io
loncelie su r des moti fs d‘opéra ; t ro is idem
pou r v iolon etv io loncel le avec Léona rd , e t un
idem avec Il . V ieuxtemps. Tous ces ouvrages
on t é té gravés s l ayence, cbez Schot t.

(Jean), né Orl éa ns
,
ve rs 1550,

s‘é tablits Lyon, en 1573, e t y passa l e res te
de sa v ie. Il a composé 1°Psa imesdeD actd,
troi s parties ; Or léans, 1505 , in-4° oblong.

2° Chan son s d quatn , ctnq, si: et huitpa r
tics; llvn s e t", Lyon, Charles Posnot, 1578,
in—4 ‘ old . 3° P sa im i D a v idt‘s à G . B ucha
nn no m sibus cxpn ssi , num: p rimum suo

dttlt'l 4 , 5, 6 , 7et8m um deca n£atvdi ; Lug
du nt‘, «pad Co ra ima P osnot, 1570, in-4‘
oidong.

85 83 (Don Jun ), o rgan iste de la chape l le

du roi d‘Espagne , vécut à l adrid da n s l a se
condo moi tié du dix-builtème s i èc l e . On a pu
blié de sa compo s i tion 1° V ersus de organe
para el caution detMagntficat demos
P sa imoa ds la Iglesia , en se ptli v rai so ns Ha
drid

, l igne]Copin , 1774 . 9° Si: fugue: pou r
l
'o rgue oule p ia no : mm., 1774 .

81583 Y B ELT RA N (D . Ds81l lO), né s
Sa ragos se , en 1030, y étud i a l a musiqneMs
l ‘âge de sept ant. 11 fu t orga n is te de l ‘égl i se
des Ca rmes-Décbaussés royau x Madrid . On

con naltde lui en Espagne quelq ues compos i
t i on s de méri te po u r l ‘o rgue, res tées e n ma
nuscrit.
BESS I née a Bome,

en 1770, s
'es t pa rt i cu l i èremen t d i s t inguée pa r

l ‘exécut ion l a pl us bri l la nte des a i rs de bra
veu re , e t l a bea u té de sa voi x . Condu i te pa r
son pi re en A l lemagne, en 1702, el le débu ta
l ‘année su i van te l ‘open a serie de V ien ne .

Bu 1705 , el le épousa u n r iche négoc ian t
nommé Na to rp , que quelq ues biographes ont
con fondu a vec le baron de Na torp . Depu i s ce
temps el l e a é té connue sous le nous de Seu i
Na torp, quoiqu

‘
elle a i t é té plus tar dsépa rée

de son ma ri . Après neufan nées d
‘ i n te rru ption

da ns sa ca rr ière théâ tra le, el le se re nd i t en
I ta l ie

,
cbanta avec le pl us grand succès a Ve

n ise
,
en 1805

,
e t de n passa a u théâ t re de la

Sca la Mi la n , où elle bri l l a en 1800. En t rée
au se rv i ce de la re i ne d'Étrurie, vers l atin de
la même année

,
el le reçu t u ne méda i l le d ‘or

d ‘hon neu r de l‘Académ ie des beaux-a rt s de
florence, en 1807. Une a u t re méda i l l e lui fu t
d écern ée Livou rne, oue l le cbanta dan s le
méme temps; cel le—ci porta i t pou r i n sc ri pt i on
AMa d o nna Sessi insigne en_

nta nte .L ioom ,

1807. Après avoi r chan té, pendan t le ca rn ava l
de 1808

,
au théâ tre de la Sca la , aMila n , elle

se rend i t Na ples, où elleMi l la pendan t deu x
an s su r le t héâ t re Sa i n t-Cbarles; pu i s el l e se
rend i t e n Portuga l e t exc i ta des t ra n sport s
d‘admi ra t ion a L i s bo n ne . Appelée a l ‘o pera
i ta l i en de Londres, e l le y ca u sa a ussi au ta n t
de pla is i r q ue d‘étonuemeut. En 1818, e l l e
re tourn a en A l lemagne , e t se litenten dre à
Loipsict, Dresde, a Berl i n e t a liambonrg,
penda n t l es a n née s 1817e t 1818. De cette de r
n ière v i l le, e l le se rend i t Copcnba

_
gue, ou

el le demeura pl usieu rs a n nées . oubl i ée après
cetemps, elle re pa ru ttou t a coup pou r l a tro i
s ieme foi s en A l lemagne, ve rs la lin de 1835 ,
e t bien qu

‘
àgée de so i xa n te a n s, el le chan te

dan s l‘a nnée s u i va n te Hambou rg l e rôle de
P”mai ion , dan s l

‘opé ra de ce nem .ce fu t sa
dern iè re appari t ion sur la scène ; pe ude temps
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si SEUFFER
‘

I
‘

SEVEN

Francisea lns deWurabourg, que l ‘abbé Vogle r
choisi t à son pa si‘age dans cet te v i l le pour l e
concert d‘orgue q u

‘ i l y don na . 8eullerté ta i t
aussi bon fac teu r de pi anos . 11 v i va i t uteore aWorslwurg, en 1807, âgé de so ixa n te— se ize
an s . Ses deux lits se son t d i st i ngués dan s la
méme ca rrière. L‘alné (J ea n -P h ilippe) é ta i t,
‘

en 1807, fac teu r d
‘
orgues aWun bo urg e t

con tre ba ssis te de la cour. Parmi ses mei l leu rs
ouvrages , ou remarque l ‘o rgue de l

‘hopi ta l
Sa i n t—J u les . Le second (F ra nçois—Ma rl i n)
con stru i s i t auss i pl u s ieu rs i n st rumen ts dan s
soq pays n a ta l, pu i s il se li s a a V ien ne , où il
établ i t en soc ié té u ne manufact ure de pianos.

En 1845 , il a obten u la méda i l le d
‘or pour le

méri te de ses i ns trumen ts
,

l ‘expos i t ion de
l ‘indus trie de V ienne .
S BUR I O T (Aucun e) , v iolon is te, en t ra

comme élève a u Conse rva toi re de Pa ris, en
1808, e t reçu t des leçons de Xreutn r alné.

I l fu t en su i te admi s s l ‘orches tre de l‘Opéra
Com ique, ma is y res ta peu de temps. J e crois

qu
‘ i l s‘es t lisé en su i te dan s une v i l le de pro

v i nce . Oua gravé de sa compos i t ion t°T roi s
duos concerta n ts pou r deux v iolons, op. 1 ;
Pari s

, l e tte r. 2
° Si : duos faci les e t progressib ,

su r des thèmes connus
,
pou r deux v iolons ;

Pa ri s, Chanel .
sévnem nes (cm …—um DE ) ,

cheva l ie r de Sa i n t -Lou i s , n aqu i t Amiens, en
1708, d

‘ une famille origi na i re du Beaujola i s .
Il fi t ses études au col lege de J ui l ly, d

‘
où il

sort i t e n 1782, pou r en t rer a l
‘éco le d‘artil

lerie de li eu. Admi s dans l a genda rmerie du
ro i , il su i v i t les pri nces frança i s dan s l

‘ém igra

t ion
, etne ren tra e n France qu‘en 1809. De

pu is lors il se l i v ra a l a cu l tu re des le t tres, e t
fou rn i t beaucoup d‘ a rt icl es aux jou rnaux roya
l i stes,te l s q ue la Ga zet te de F ra nce, la Q uo
tidien ne, le P our etC on t re, le P ublieiste,
l'0Nflamme, e tc . 11 y éc ri va i t pa rt i cu l i è re
mentles a rt i c les concernan t l‘Opéra , l‘Opéra
Com ique e t le Théâ t re -I ta l ien . Sevel i nges es t
mort Pa ri s

,
en 1832. Au nombre de ses ou

vrages, ou rema rque une cr i t ique v i ve e t mer
dan te des a uteu rs drama t iques, des compos i
te u rs

,
cl des ac teu rs des théâ t res de Pa ri s,

in ti tu lée L e R idea u levé, ou P eti te Rev ue
de n os gra n ds théâ tres : Pari s , Marado u,
1818, ln I ly a t taqua iten pa rt icu l i e r l‘ad
m in i s tra tion de l'Opéra i ta l ien don t madame
C a ta l a n i s ‘éta i t cha rgée , co njoi n temen t a vec
son mar i

, Valabrégue . Cel u i -ci répond i t
l ‘écri t a non yme de Sevel i nges pa r un exposé

de l a s i tu a t ion du t héa t re ; mais Sévelinges lit
para itre une seconde éd i tion de sa cri tique

a ugmen tée de dons p i èces intituléfl Réponse
a u factuvn deM. V a la brégue, e t Réplique
d‘ u n deschefsd

'orches treduThe
‘

dtn -lta llen ;
Pari s, De lau nay, 1818, iu Deus cri t iques
de l ‘ouv rage de Sevel i nges para vent, l a pre
miere sous le ti t re Le Reve rs duridea u, pa r
G . N

'”
(Pari s, Dcntu, 1818, iu—8' de qua t re

v i ng t -u tac pages) ; l
‘au t re, in t i tu l ée La Cc

sne
‘

diade , o u le R idea u lev é , etc. pa r
Il . Co n tre—Ferme (pseudonyme) ; Paris , 1818,
in -8° de ci nquan te -qua t re pages . Séve iinges
estaussi l ‘au teu r d‘une Noti ce biograph ique
surMoza rt

, qu
‘
oua p lacée en téte de l ‘édi t ion

du Requiem de ce célèbre compos i te u r, publ i ée
au magasi n de musiq ue du Conservatoi re, en
1808. Enfi n , il a don né au ss i quelques biogra
ph i es de mus icien s, dans l a B iograph ie un i
verselle des frères M ichaud .

SE VER I (h anga rs), cluspe la in chan t re de
l a chape l le pon t ifi ca le, à Rome, naquità Pé
rouse, dan s l a seconde moi ti é du seizième

‘

siécle, e t fu t agrégé l a chapel le, en qua l i té
de sopran iste , lc 3 1 décembre 16 13 . Il mourut
a Rome, le 25 décembre 1050, e t fu t en terré
l ‘égl i se Sa n ta -Ma ria d’ltrs‘a . i l éta i t chan
teur distiugué, e t bon compo si teur. On vo it,
dans la préface de l ‘ouvrage don t il sera parl é
tOutl l ‘heu re, que l e ma i t re de chan t e t de
composit ion de Sevcri fu t O t tav io Ca ta la n i ,
qui, apré s a vo i r occupé pendan t q ua torze a n s
l a pl ace de mai t re de cha pe l le de Sai n t-Apol
l i na i re

,
à Rome, fu t d i recteu r de la mus ique

du pri nce de Sa lmona
,
neveu du pape Pau l V .

Le pl us conn u des ouvrages de Severi es t u n
curieux recuei l de pa umes ornés de tra i ts de
voea liatio n de tou t gen re, l eq ue l a pou r t i t re
Sa lud passegiati per t u lle le ceci nella sna
n iera cire etca n ta no i n Roma supra i fata l
bo rdon i dl t u t t ‘ ituon i ecolesiastici da ca n

ta rsi n ei cesperi della dom ica e de!“
giorn i fes ti v i di t u t to l

'
a une , can a lcu n i

v entdelMiserere soprn il[a lso bordone del
D en tice. Roma da N ico la B a rbam ‘

l
'
an n0 1015 , pe ti t in-J s obl. gravé . Une mu l t i
tude de broderies de tou t gen re e t de t ra i ts ra
pides orne dan s ce recue i l le cluantdes psaumes.
Le goû t de ces ornemen ts , qu i é ta ien t exécu tés
pa r une voi x seu le

,
avec accompagnemen t des

a u t res voi x en faux-bourd on et d‘o rgue, ava i t
pa ssé de l a mus iq ue i ns trumen ta le dan s celle
des vo ix . Pendan t en v iro ns t ren te a ns

,
a u dis

septiéme s i ècle, ce tte man i ère de cha nter les
psa umes eu tune vogue ex traord i na ire Rome,
d i t l ‘abbé Pa i n t (dans sesMémoi res sur la

v ie et les ouv rages de P atestri na , t . 1,
note 650, p. mais, a insi qu

‘

il a rrive de
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toute ca rica tu re, la mo de e n pa ssa
,
e t les

psa umes orn és tombéreutda ns un profond
Ouh".

S EVERO (Arv erne) , composi teu r, ne s

Lucques, da n s la seconde mo itié du d i x—sep
ti ème siècle , a fa itexécuter Rome , e n
1700, son ora torio i n t i t u lé I lMa rt i rio di
3 . Em ma , da ns l

‘ égl i se de la cunfrérie de la
P iwi .

SEVERU S (Ca mus) , ou pl u tô t C AB
B IU S - SEVE R US (Caius), poe te l a t i n d u
siècle d

‘
Aug uste , surnommé PA“MENSIS .

pa rce q u‘ i l éta i t n é à Parme, n
‘éta i t pa s

,

comme on voi t
,
u n sava n t i ncon nu ciudix

se pti ème s i ècle, a i nsi q ue le d i sen t Gerber e t
ses copi s tes . R épubl i ca i n fougueux , il fu t u n
des meu rt rie rs de Césa r, e t s

‘
attacha au jeune

Pompée, pu i s aMarc-An toi ne, qu ‘ i l seconda
e n qua l i té de l i eu ten an t. Après la ba ta i l le
d

‘

Actinm ,
i l se re t i ra A thènes ma i s a u l ieu

d
‘

y cacher
'

son ex i sten ce dans l‘obscu ri té
,
il

atlaqua Augus te avec ta n t de v iolence dans ses
écri ts , que cel u i-ci don na l ‘ordre de le tuer.
Q uinfi lius V a ru s, cha rgé de ce t te m i ss ion , l e
t ro uva da n s son ca bi ne t occupé de la compo
sitio n d‘un poeme, e t lui don n a l a mort . Les
éc ri t s de ce poete éta ien t s i nombreux , q u‘on
en fo rma son bûcher fu néra i re .On ne conna i s
sa i t de lui q ue quelques épigrammes impri
mées dans l

‘
Autho logie, l o rsque Pierre V et

tori découv ri t u n pet i t poeme de di x- neuf vers
concernan t l‘étude de l a musique

,
t radu i t s en

lat i n pa r Cass i u s-Sevcrus, d
‘
aprés O rphée, e t

l e publ i a son s l e t i t re o rpheu s ad i nfo r
m e ndos meres . Nat han ie l Chytrée en don na
une nouvel le édi t ion avec un commen ta i re e t
ries reche rches l i t téra i res su r l a v ie de Cassi n»
Severu s el le a pou r t i t re : C ass i l Severi P a r
m is, porta i n ter epices valeres ez im i i,
0rphew,cum commen t .N Chytrz l ; Fra nc
for t, 1585 , im8°. Une au tre é di tion a vec le
commen ta i re de Chytrée , no n moin s ra re que
ce l le—ci , es t i n t i tu lée D e i rcdm lrla O rphe i

ci rca studlum mus ica ,
ca rmen F rancfort,

1008, iu Vos si us etquelques au t re s Criti
ques pen sen t q ue les vers de Cass i u s son t sup
posés , etq u‘ i l s sontl ‘ouv rage d‘

Achille Since,
éc ri va i n por tuga i s, qui les a ura i t imprimés
comme essa i,sous u n nom emprun té, dans ses
notes s ur 8uétone . Ce poi n t d ‘h i s to i re litté
ra i re n ‘a poi n t été écla ireijusqu

'
ätce jour.

8É V IN (l ouve), professeu r de musique,
né au Hans, en 1819, es t a u teu r d

‘un pe t i t ou
n age i n t i t u l é Théorie m usica le a ppliquée à
l
‘en se ignemen t s imulta né Pari s, D uve rger,
181 1, iu

-8° de so ixantœ quatre page s.

SEYDOT II IU S (J e s s) , poe te couronntet
rec teu r du gymna se de lloteulro urg— s u r-la
Tau be r, mou ru t e n 106 1. On a de lui u n livre
i n t i tu l é ;Mo nna iephilosophietheorieo—prac
l icum ; Francfo rt— su r- le—flein , 1058, iu
i l t ra i te

,
en neuf cha pi t res

,
dans le premie r

l i v re, de la mus ique théo riq ue e t pra t iqu e
d ‘ après l a méthode sc ien t ifi que . Dans l e
deux iéme l i vre

,
o n t rou ve deux pages s ur le

chan t chora l e t figuré .

SEYD E LMA NN (Faucon ), mai t re de
chape l l e de l a co u r de D resde naqu i t dan s
ce t te v ille , l e 8 octobre 17—18.Webe r, mai t re
de cha pe l le d u ro i de Pologne, d i rigea ses

prem i ères études mus ica l es ; puis i l reçu t de
Neuman n des leçons de con t re po i n t . En 1705 ,
11111 avec ce ma i t re

,
e t en compagn ie de Schus

ter (v oyez ce nom) un voyage en Ita l i e , où se
forma son goûtdan s l ‘a rt du chante t dan s l a
composi tion . Après u n séjou r de sep t an s dan s
ce t te bel l e con trée, il re tourna à D resde, e n
1778

,
e t y fu t nommécomposi teur de la cour,

pou r l‘égl i se e t pou r l a chambre, conjoin te
men t avec Sch uster, q u i pa rtagea avec lui la
d i rect ion de la musi que de l’o pera , a l terna t i
remen t avec Nauman n . En 1787, Septelmann
eu t le t i t re de ma i t re de cha pe l le ; il en rem
pl i t l es fonct ion s j usqu‘à sa mort, a rri vée le
21 octobre 1800. La pl us gra nde pa rt i e des
compos i t ion s de ce t a rt i s te es t re st ée en ma
nuscrit. La l i st e de ses ouv rages con n us se
compose de ceu x do ntles t i t re s su i ven t 1° La
B elulla libe ra ta , ora tor io. 2° C lous, lle di

G i u da , i dem . 3° V i ngt-ci nq messes avec or
chestre . 4° lluitv êpres complètes . 5° Neuf
l i ta n ies . 0° Q ua t re Mi serere . 7° Un Sla ba f

ma te r. 8° Un Requ iem e t pl u sieu rs a u tres
compos i t ion s re l igi euses termi nées e n 1706.
Depu i s lors, Seyde lmann a éc ri t 9‘ l aMo rte
d
’
l bcie, ora tori o, en 1801. 10° Troi s S a les

Regi na . 11° Q ua t reMagn iflca l . Il a don né
authéâtre de D resde : 12° D er la hme ”use r
( l e llussard es tropié) . 13° D is schæue A n éue

(la belle Arsène), publ iée e n pa rt i t ion rédu ite
pou r le pia no

, Leipsick , ches Bre itkopl‘.
14° I l Caprleioso com i te , don t 0a publ i é

,

a Dresde, u n rondcau e t une can tine a vec
accompagnementde pi ano. 15-L a V i lla nella
diMisn ia , eu1784 , don t on a publ i é Dresde
u n rondeau,un chœu r, u n duo e t une cava t i ne
a vec p ia no. 10° I l N os tra , en 1787. 17° I l

Tu rco in I ta lia , en 1788. 18° A mor pe r o re ,
en 1700. 10° La Serea sca lt ra . 20° C irce

'

,

ca n ta te frança i se. Dans l a musique instrumen
ta le de Seydeimaun , on rema rq ue 21°Six so

uatcs qua trema ins pou r p ian o,op. 1 ; Lei p
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s i ck
, Dre itkopl‘, 1780. 22° T roi s sona tes pou r

pi a no e t flû te
,
op. D resde, llilscber.

23‘ Tro i s sona tes pou r cl avec i n seul ; Le i p
s i ck, B re i tk opf. 24° Tro i s sona tes pour cl ave
cin e t v iolon ;tbid.

,
1787. 25°S i x sona tes pour

cl avec i n seu l , en manuscri t .
BBYDELMANN (Buch e), nesRengcrs

dort
,
e n S i l és ie

, en 1800, es t il l s d
‘un ma i tre

d‘ école qui lui a ense igné les é lémen ts de l a
musique, du piano e t de l

‘orgue. P l us ta rd, le
pa s teu rWigang, élève d‘Otto, organ i s te dis
tingué, lui don na des leçon s d‘ha rmon ie e t de
con t repoi n t. A l

‘
âge de t re ize an s, Seydel

manu fréq uen ts l e gymna se de G ian , pu is il
se rendits Breslan, vers 1820, e t s‘y l i v ra avec
arden r à la compos i t ion . i l obtin t la place
de d i recteu r de musique du théâ tre , e t lit
preuve de ta l en t dan s l ‘exercice de ces fonc
t ions, qu

‘ i l rempl i ssa i t encore en 1800. Un de
ses me i l leu rs ou v rages , qu

‘ i l litpa rai t re peu
de temps après, es t u ne gra nde ca n ta te intitu
lée D is v ierMm ekm a ltrr (l es q ua tre Ages
«le l

‘bomme), po u r huitvoi x en chœur e t qua t re
vo ix de solos, sa ns accompagnemen t. Au nom
bre de ses composi t ion s po u r l‘égl i se, on
rema rque une messe so lennel l e e t u n Re

quiem . On conna i t de ce t a rt i ste un opéra sé
r iens don t l e suje t es t V i rgi n ie, e t qui a été
joué avec succès.
SEYFA 1\T II J ess-Gu am ) n aqu i t en

1711, s l eis«lorl, dans les en v i rons deWei
ma r.Wa l the r, orga n i s te de ce t te v i l le, lui
don na les premi ère s leço ns de claveci n . Plus

t ar d, il se rend i t l erbst, e t dev i n t élève de
lltcck pou r le v iolo n , e t de l‘ascb pour l a com
pos i t ion . Après avoi r a chevé ses études. i l en
t ra a u se rv i ce d u pri nce li ea de Prusse, a vec
le t i t re de m us ic ien de la chambre ; et lorsq ue
le ro i F rédéri c i l organ isa sa musique, en
1740,8e,fa rth obt i n t une place de v iolon iste

,

e t ihtcha rgé de la compos i t ion des ba l le ts pou r
l e thea tre de l‘Opéra de Be rl i n . i l en écri v i t u n
t rès —grand nombre , et compose bea ucoup de
sym.-bo n ies,de conce rtos , de symphon ics con
certa ntes, q ua tuors e t t rios pou r v io lon . Q uel
q ues—unes de ses symphon ies on t é té publ i ées
le rlin età Leipsick la pl upa rt son t précé

i lees de pré faces dan s lesq uel l es Seyl
‘

artlv a na
lyse les sujet s qu

‘
il a voul u exprimer. On con

naltauss i de lui «les t r ios po u r i nst rumen t“
archct, quelques so los «le v iolon, e t une sym
phon ie concertan te pou r ce t i nst rumen t . Il
estmort a Berl i n , le 0 a vri l 1700, dan s l a
quat re-v i ngt-c i nqu ième a nnée de son âge .

S BYPË I\T (J ess n é A ugs
bourg, en 1097, reçu t les premières lcgous de

musiq ue chez Kræuter, Ca ni or de l ‘égl ise
l u thérie nne «le ce t te v i l le . Il obt in t en su i te des
secours des i nspecteu rs des éco les pou r voya

ger, e t se re nd i t s D resde, oh il reçu t des le

con s de v io lon de Pisendel. 8‘clantl i v re à
l ‘é tude du luth

,
il a cq u i t u ne grande habi

leté. De re tou r dan s sa v ille nata le,"succéd a
a son mahre l ræutev,dsns l a pl ace de couler,
en 174 1, etcomposa beaucou p d‘oratorios, de
mo rcea ux de mus iq ue d‘ég lise , e t de symphe
n ies, qul son t restés en man usc ri t . i l mou ru t
sAngsbourg, le 30mai 1707, l

‘âge de plus
de soi xa nte—d ix a ns.
SEYFERT (Ju n-Gonm ou) , lits du pré

ceden t
,
naqu i t sAugsbourg, en 175 1 Élève de

son père, i l n
‘éta i t 836 que de se ize a ns lors

qu‘ i l composa un ora to r io de la P a ssion qui
fu t fortbien accuei l l i . i l pri t ensu i te des le
çons d

‘ha rmon i e e t de con t repoin t che: Le il
dorier

,
s Ba yre u th ; mai s le séjou r qu

‘i l lità
Berl i n [orme su rtout son goû t, pa r les occa
s ions qu ‘ i l eu t d‘en tend re les ouvrages de
Graun

, etpa r sa l ia ison avecCharles—Ph i l i ppe.
Emma nue l Bach . Après l a mortde son père,
il fu t rappelé a Augsbourg pour l e rempl ace r ;
ma i s il ne lui surv6cutque peud ‘an nées,eta n t
mortla 12 décembre 1773. On n ‘a publié de l a
com pos i tion de cet a r ti ste d is ti ngué que s i :
t rios po u r deux v iolons etba sse (Ldpsick ,

e t si: sona tes pou r cl aveci n , violon e t
v i oloncel le (ibid. Les magasi n s detun
s ique e t les bi bl io thèq ues d

‘Allemagne ren

fermen t bea ucou p de ses ouvrages, te ls que
v i ngte t une symphon ies, des con certos de v io
lo n,t‘en tori o intitul6 : laMortde J im ,“
l a grande can ta te Der v ous Gott Deutschla nd
ga chenks F retde (l a Pai x donnée par D ieu a
l
‘Allemagne) , composée en 1703.

S EYF I\IED (Ju s-Csum rss}, organi ste
de l a cou r de 8cbwaraboum—l udo istadt, dan s
l a seco n de mo itiédud i x—sep t i ème siècle , a pu
blié deux su i tes de ba l le ts, d

‘
ailemsndes, de

cou ran tes
,
de saraba nde s e t d‘arieun pour le

cla veci n
,
don t la premiere pa ru t s F rancfort ,

en 1650, e t la secon de en 1050.

8EYF RŒD (lcasa -Xsuu cheva l i er
DE) , naqu i t a V i en ne, l e 15 aoû t 1770. Son
pè re

, J oseph , cheva l i er de $eyl
‘

ried, éta i t con
se iller de la cou r d u pri nce de li ohen iohe
Schollings1urst.Dès son enfa nce, on remarqua
ses ra res d i spos i t ion s pour la musi que . l ozart
e t l ou luch ti ren t de lui un pian is te distingué,
etl‘organ iste ll ayas lui en se igna l es règ les de
l‘h armon ie. Destiné.au ba rrea u pa r ses pa
ren ts

,
i l se prépa ra l

‘
étude dn droi t, en sui

va n t à Prague des cou rs de littéra tu re etde
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ph ilosophie ; il y litl a con nai ssan ce de D i onysWeber, de Tomaschek e t deWittasek (voyez
ces noms) , qui encouragéeentson pencha n t
pour l a musiq ue . De retou r V ien ne, i l y sui
v itdes cou rs de dro itqui ne l‘empécbérent
pa s d‘étudier avec aéle l e con t repo i n t sous l a
d i rection d‘Alhrechtsherger. Le séjour deWi nter a V ien ne , où il é ta i t a l l é écri re
les R u i nes de B a bylone, fou rn i t au jeune
Seyiried l

‘occa s ion de s‘ instruire de toutce
qui con ce rne l a composi tion d ramatiq ue . Ce

fu t pa r les av is de ce musi cien cél ébre que son
père con sen t i t enfi n a lui l a i sser su iv re la ca r
fi ère de l‘a rt pou r l eq ue l“se sen ta i t u n peu
ch an t i rrésist ibl e. Les recommanda tion s de ce
ma i tre lui ti ren t aussi obten i r, à l ‘âge de
v i ngtetu n an s, l es t i t res de compo si teu r et de
d i recteur de musique du théâ t re d i rigé pa r
Schikanedcr. Son premier opéra (Der Lotow
hnm n ) y futreprésen té en 1707. Dans les an
n ées su i va ntes, il écriv i t beaucou p de mor
cea nx détachés pou r d i ve rs opéras, u n gra nd
nombre de mélod rames , pa rm i l esquel s en re
marque H entem ma Sa il! F rédé ri c de
”lucky, la C itern e, D er Teufelssteg am R i
9…( le Chem i n du d i able a u l igi), la
F er“de F endi , Fa us t , D is V a ise und der

[fin der (l
‘0rpbeline e t l e l eurtrier), les fila

che becs , i ’0rpheh
‘

ne de Genève S in

tra me, etc. On a publ i é les ouve rtu res el l es
pa rt i tion s pou r p iano de quelques—u ns de ces
o uv rages, qui so n t les mei l leu rs de seyfried .

l oi ns heureusemen t Inspiré dan s les opéras,
il en a ccpenda ntécri t u n t rop gra nd nombre
pou r que t ous les t i t res e n soien t ci tés ici . Les
principaux son t 1° D er ”

'

underma nn uns

Rheinfa li (l
‘Homme mi racu leux b la chu te du

Rh i n), grand opéra ,en 1700. 2°LesD ruidss,
i dem, en 1801 . 8° Cyrus, idem , en 1803 .

‘

4° Les Sa ma ri ta in s, idem, en 1800. 6° Ii i

d a rd Cœu r de L ion , en 18l0. 0° La Rose
rouge et la Rose bla nche, en 1810. 7°Ze

‘

mi re

e t A m r
,
en 1818. Ou t re cela, il a composé

la mus iq ue d
‘ env i ron so ixan te—d i x opéra s

com iques
,
pa n tomimes

, piéces l
‘

écriques, hal

l et s
,
pa rod ies etfa rces, des ouvertu res e t

en t r‘ ac tes pou r pl usieurs t ragéd i es, te l les q ue
J u les Césa r, la P uœils d '

o rlea n s, A i

t ila , etc . Tou s ces ouv rages fu ren t éc ri t s dans
l‘espa ce de t re nte an s. En 1828, scytflc d
don na sa dém issioh dc l a pl ace de d irec teu r de
musiq ue du théât re, etdepui s ce t em ps, il vé
cu t dans l a re tra i te

,
san s i n terrompre t oute

la i s ses t ra vau x . i l a publ i é pou r l ‘égl i se :
1° Gn dncl (Ca n ta te D om ino), pou r ténor
avec chœu r etorchestre, n° 1 V i enne, li a s

li nger. 2° i dem (Q ui semina ntin lacrymis)
qua tre voi x, orchest re e t orgue, n° 2 ; ibid.

8° i dem (D om i ne, D om i n u s ma s te r) quat re
vo is, deux v iolons, a l to e t basse, n° 5 ; i bid.

4° L ibera pou r qua t re voi x d ’hommes
,
com

posé pou r les obsèques de Beethoven ; ibid.

5° Messe à q ua t re vo ix, orchest re e t orgue,
n° 1 (en u t) ; ibid. 0° I dem , a qua t re voi x , or
chestre e t o rgue (en s i bémol ). n° 2 ; ibid.

7° Idem (en m i bémol ), n° 3 ; i bid. 8° Idem
(en sol m i neur) , n° 4 ; Le ipsiek , Holmeistcr'

.

0° I dem (en u t), n° 5 ; V ienne, llasllnger.
10‘ GrandReq u iem pour qua tre voi x d

‘
hommes

e t chœur, t ro i s v io loucc1lcs, con t reba sse, deu!
t rompet tes,timba lcs e t orgue ; ihid. 11°

‘

1
‘ ro i s

motets pourchæureton heflre ,premlerrecuei l ;
Leipsick , Br

'

citkopi‘ e t liærtcl. 12° 0i1‘erto ire
(Te decethymn us) , pou r vo ix de basse, chœu r
e t orchest re , n° 1 V ien ne, li aslinger. 13° i dem
(A ve, ma n

‘s S tella ), qua t re vo ix , o rches t re
e t orgue, n° 2 ; i bid. 11" i dem (0 m i D ent,
a mo r mens) , qua t re voi s , deu! v iolons, alto
e t basse

,
n°8 ; i b id. 15° Idem ($tr ingor v in o

mails), po u r voix de sole, chœu r e t orchest re,
n° i bid. 10° Hymne (D om ine judici um
t u um) , pou r q ua t re vo ix e t orches t re, n

° 1 ;

s'hid. 17° i dem (Sa luum fa c), i dem , n° 2 ;
i bid. 18° Gradue l

,
n° 4 (fl ora , dies), pou r

vo ix de solo
,
chœu r et orches t re; i bid.

10° Idem,
n° 5 (Mai ns e ram) , pour vo ir de

ba sse
,
chœu r e t orches t re ; i bid. 20° 0li

‘

cro

to i re , n° 5 (Guns sumpsisset), qua t re vo ix,

chœu r e t orchest re ; ibid. 21° Deus Ta n t um
ergo , 8 qua t re vo ix e t orgue ; ibid. i l a l a i ssé
en manuscrit: hn itmesses solennelics, deu :
Requ iem l ‘ora tor io in t i t u lé : les I sra éli tes
da n s le déser t, u n Regi na Ca li , deu x V eut
So u ci s Sp iri t us, E cco pa n is,Miserere, sep t
Ta n t um ergo, deus Te D eum, neuf graduel s,
d i x o llertoires, p l usieu rs hymnes en l angue
hébraïque, en fin

,
des psaumes e t hymnes en

la t i n e t en a l lemand . La musique d‘égl i se de

Soytried es t fortest imée en Au triche. Il a
éc ri t a uss i des sona tes, rondcaux e t va ri at ion s
pou r piano , des qua tuors po u r v iolon , deus
symphon ies, e t des p ièces pou r d ivers instru
men ts .
Dépou rvu d‘origi na l i té dan s l es idées e t

dans l a forme
,
ma i s inlatigable dan s ses t ra

vans, Seyfried fu t pendan t pl us i eu rs an nées
ic
.
rédacteur pri ncipa l de l a Ga zet te spéciale

de m usique des É ta t s a u t richiens; il a fourn i
de bons a rt i c les à l a Ga zet te musica le de
L eipsick, au recuei l i n t i t u l é Ce cilia , e t dan s
d‘au t res jeurnaut. Enfi n, il a é té l ‘édi teu r des
œuv re s théo riquesd

‘Aihrcchtsberg cr(voyez co
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nom),des études de composi tion de Bee thoven ,
etdes essa i s de P rel ud i (v oyez ce nom) su r
l
‘

ha rmon ie etl e con trepo i n t, recue i l l i s e t m i s
en ord re sous le t i t re deWiene r Tom cbuls

(École de l a musique v iennoi se). Ceta r t i s t e
e st i mable éta i t membre des académ ies e t so
ciétés de mus ique des Éta ts au trich iens, de
S tockholm ,

de Pari s
, Grœtz, Leylvach , Nurem

berg, Preslvourg e t Prague . i l est mort s
V i enne

,
le 27 aoû t 184 1, a l

‘age de soixan te
c i nq an s.
8EYI.ER (Jossen-An oms) , né en 1778,

a Lautcrbach , en Bohême, reçu t de l a na ture
d‘heureuses d ispos i t ions, e t fu t i n st rui t pa r .

son père , Joseph 8cyler, ,
rectcur Schtr o

ield, qu i l u i en seigna l e chan t, le v iolon , le
c laveci n

,
l ‘harmon ie e t l a composi t ion . Après

que son éduca t ion musi ca le eu t été te rmi née,
itoccu pa , pendan t q uelq ues an nées, l a place
de chei‘ de musique d‘un régi men t de l

‘empi re
d
‘
Autriche . En 1808, il fu t nommé professeu r

de musiq ue e t d i recte ur du chœur de l‘égl i se
pa roiss i a le s D ieu . i l en re mpl i t les fonct ions
j usqu ‘en 1820; pu i s il fu t a ppel é à Gra n en
qua l i té de d i recteu r du chœur de l‘égl i se mé
tropolitaine ; il occupa ce t te posi t ion pendan t
v i ngt e t u n ans . Re tiré , en 181 l , i l v i va i t
e n core dans le repos a u commencemen t de
1800. On con nai t de l a compos i tion de ce t
a rt i ste une messe e t un Req u iem .

8EYL E Il (Con u a), li la du précéden t, né
à Gien , en 1815 , commença l

‘étude de la mu
s ique sous l a d i rec t ion de son pè re . En 1884 ,
i l se rend i t à V ien ne etl‘utélèse du cheva l i e r
de Seyi

‘

ried po u r l a composi t ion . Pendan t
q uelques a nnées

, il fu t a t taché l ‘orches tre du
t héât re de la Porte de C arinthie; i l q u i t ta cette
pos i t ion , en 184 1, pom succéder son pè re
da ns la place dedirecteur du chœu r de l ‘égl i se
de Grau. du nombre de ses compos i t ions

,
on

remarque plusieu rs messes
,
des pièces de dit

iércnts gen res pour pia no, etu n trio pou r
p ia no, v iolon et v io lonce l le.
fi EYT RE (Cnsstrs mécan i c ien de

Lyon , a obtenu , le 21 j anv ier 1842, u n breve t
d‘ i nven t ion de c i nq an s pou r des orgues
cy l i ndre qu i jouen t «les a i rs au moyen de
ca rton s percés . C ‘es t le système de .) acqua rt
sub—“t ué aux cyl i ndres notés . Voic i la des
cription qu‘en don ne il . llam el (Nouvea uMa n uel complet d u fa cteu r d ‘orgue, t . i ll,
p . a Un ca rton sa n s lin

,
d‘une sel l e

pièce , sa n s join ts n i cou ture, comme un
manchon, estpe rcé de t rous ca rrés au l ongs,
d‘au ta n t plus a l longés que la note qu

‘ i l s rc
présente n t

_

a pl u s de durée . Ce ca r ton passe

s en t re qua tre cy l indres. Sur l es deux bords
,

il , a, a des i nte rva l les égaux, des t rous
ro nds qu i engrènen t dan s des chev i l l es pla
cées sur l es deux cy l i ndres inférieu rs. La
pa rt ie horizon ta l e d u ca rton gl isse comme
un regi s t re d

‘orgue en tre deux pi èces de
boi s pe rcées detrous corres pondants aux
gravu res d u sommier e t sous lesque lles l a
souffler ie es t comprimée . Lorsq ue l a parti e
p le i ne d u ca rton bouche les t rous de ces
pi èces de bo is, l

‘a i r n e peu t s‘échappe r ;
ma is a uss itôt q ue les t rous des ca rtons se
trouven t v i s -à-v is d‘eux , l

‘a i r en t re dan s le
sommier e t fa i t parle r les tuyaux . A i ns i lo rs
qu‘on a m is les cyl i ndres en mouvemen t pa r
une man i ve l le, l es chev i l les fon t avancer le
ca rto n qu i présente success i vemen t ses
t rou s sous eeu: dee gravuresetfon t en tendre
l ‘a i r qu i y est noté .

SHA R P (tuu n), co n tre bass iste et pro
fesseur de pia no, vécu t à Lond res dans l a se
conde mo itié du dis-hu i t i ème siècle. On con
na i t sous son nom un œuvre de sona tes de cla
vecin (Londres,"Si ), e t un tra i té él émenta i re
de musique e t de p i ano i n ti tu l é : NewGuide
diMus ica , bei ng a comple te book of i nstruction s for begi nners ofthe pia no forte, etc. ;

Londres , 1794, ln
SH E I‘H A IlD (J u n), eo ntrepo intiate an

gl a is , vécu t vers le mi l i eu d u se izième siècle.

I l ava i t l‘a i t ses é tudes à l‘ un i versi té d‘Oxfor d,
e t y ava i t obtenu le grade de bachel i er en mu
aique, en 1554 . i l a fa i t imprimer de sa com
pos i t ion «les prières du ma ti n e t du so i r, a
quatre ro is, sous ce t i t re Morn i ng oued
even ing pra yera a nd eommun s

‘

on
’
a forthe

tm‘

æ , i n fou r pa r ts, e tc . impri n ted atLou
dun

,
by J ohn D a y, 1565 . Ba rney a t i ré de ce

recuei l un motet qu ‘ i l a donné dans le rieus ième
vol ume de son ll isto irs généra le de la m o

s iq ue (p . 587e t
S U EMRD (Jacques), pha rm acien Lon

ci res
,
dans l a premi ère mo itié du dis—hu i t ième

s i ècl e
,
fu t amateu r de musique e t v iolon is te

d i st i ngu é. On a gravé de sa composi t i on
l °Douze sona tes pou r deux v iolon s, v ioloncel le
et basse con t i n ue pou r l e cl aveci n , op.

Amsterdam
,
l oger. 9‘ Douze idem, ou. 9 ;

ibid.

8llll—ZLD (tu su), llls d
'
un mai t re de

mus ique
,
n aqu i t en ”54 , Smalwell, da ns le

comté «l e Du rham, en Angle terre. Dès l
‘âge de

sis an s, il reçu t de son père des leçons de sol

_

fége , de v iolon e t de elavecin .Tro is a n s après,
i l perditson père , qu i l a i ssa sa femme veuve
avec qua tre enfa n ts . Cel le-ci, voula n t l u i dou

.
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ne r une profess ion qui ptitassu re r son ex is
ten ce . l u i l a i ssa le cho ix en tre cel les de ma te
lot

,
de ba rb ier ou de co ns tructeu r de ba tea ux .

l i se décida pou r ce tte dern ière , e t futm is en
appren tis sage dan s u n a te l i e r de North
Sh ie lds ; ma is son ma i t re l u i pe rmi t de couli

n uer ses études de mus ique. Lorsque son ap

pre ntissage iutachevé, i l se déterm in a a

su i v re l a ca rrière de m usic ie n
,
e t pri a Av i son

de lui don ner des l eçons d‘harmon ie e t de
composi t ion ; peu de temps a près, i l ob t i n t u n
engagementwur di r iger l‘orches t re du théâ tre
de & arbomugh e t des concerts de ce tt e v i l le .

L
‘ i n te l l igence do nti l litpreuve dan s ces fonc
t ion s l u i pro cure en su i te des pos i t ion s sem
hiables a u thé â t re de Du rham et aux concerts
de Newca st le . De re tou r Sca rimrough , i l se
lia d‘ami t i é avec Bo rgo et F i scher, qui l

‘enga
gè ren t a se fi xer Londres, et l u i procurére nt
une pl ace dan s l ‘o rchest re de l‘Opéra . B i en tô t
après, i l fu t chargé de la di rect ion de la mo
s ique a u théât re de llaymarket. i l don na son
premie r ou vrage drama t iq ue, don t le succès

l u i procure le t i t re de composi te ur d u théâ tre
de Cove n t-Gar den, pou r leq uel i l écri v i t p l u
sieu rs opé ras depu i s 1782 j usqu‘en 1701. Des
di scussion s d‘ intérêtqu‘il eu t a vec l‘entrepre
neu r du théâ t re l u i ti ren t a lors donner sa dti
mi ss ion , e t i l pri t l a réso lution de voyager en
I ta l ie . Pa rt i de Lond res

,
a u moi s d‘ aoû t de

cet te an née, i l t raversa l a F rance , v i s i ta lio
logne etflorence, pu i s s‘ a rrêta Rome, où i l
étud i a l ‘a rt du chan t sous l a d i rect ion de quel
ques hon s ma i tres.
Le re tou r de Sh ield Londres

,
vers l a fin de

1799 , marq ua u ne seconde épo que dan s sa
carrière . On rema rq ua dan s les opéras qu 'i l
écr i v i t depu i s lors u n goûtmei l leu r e t un sty le
p lu s él égan t . l i con t racta u n nouveteugage
men t, en qua l i té de d i recteu r de mus iq ue du
théâ tre de Coven t-Ga rden , e t en rempl i t les
fonct ion s pendan t q u i nze an s ; mai s de nou
ve l les d i scussion s l u iti ren t prendre sa re tra i te
en 1807, e t depu i s lors il vdentLondres sans
emploi . Il es t mor t dans ce t te v ille au moi s de
févr ier 1820.8a bibliothèque de musique, riche
en compos i t ion s a ncie nnes e t en l i v res h istori
q ues e t théor i ques concernan t ce t a rt

,
a été

vendue aus enchères publ iques, a u moi s de
j u i l le t de l a même année .

L a liste de ses opéra s e t pa n tom imes ren
fe rme les t i t res su i van ts : 1° Ptite/i of ba con,
1778. 2° L o rd ma yo r

’s da y , pa n tom ime
,

1782. 3° The poo r Sold ie r, opera—comique,
1785 . 4 ° Ros i ne, i dem , 1785 . 5° A rleq u i n
m oine, pa n tomime, 1783. 0° Robin H ood,

opéra -com ique
, 1781 . 7° Noble pen sa n t , id.,

1784 . 8° F on ta ineblea u , idem, 1784 . 0“L a

C a ver ne ma gique, 1781 . 10° Nun nery (l e
Couve nt), opéra- comique, 1785 . 11° L ove in
a ca mp (l

‘
Amour dans u n camp) 1785 .

12° O mn i , ia rce mus i ca le, Encha n

ted Ca stle (le Château enchan té), pan tom ime,
1786 . 14°N a ria nne

,
i n te rmède, 1788. 15°Le

P rophète, opéra-comique , La i.
‘

ro i o

sado , fa i t h i s torique, en 1700. 17° P ict ure of
P a ri s (le Tableau de Pa ri s), pan tomime, 1790.

18° The lV oodma n (Nlommedes bo is), opéra

com ique
, 1701 10

°”a rt/ontB ridge (le Pon t
d
‘

Ha rlfo rd), fa rce, 1702. 90°H a rk qurn
’
a russ

seum (l e Musée
81°Mi dn igh tWundem s (les Vegabo nds noc
tu rnes), opéra - com ique, 1793 . 29° T ra veller!
in Swi t zerla n d (les Voyageu rs en Su i sse) ,
opéra- com ique

, 1794 , 25
° A r riva l atP ort s.

m outh (I‘drrivée 8 Portsmo uth). ln lermède,
1701 . 24° fllysteriea ofthe Ca s tle ( l es l ys
tères du château), opéra drama tique

, 1705 .

25° Loeb a nd Key (l a Se rr u re e t la C lef) , in ter
mède, 1700. 20°m d a nd atborne (En vi l le
e t a l a ma iso n) , opéra-comique, Ita
lia n V illa gers (les V il lageo i s i ta l ien s), idem,
1797. 28° Tite F a rme r ( le Fermier), fa rce ,
1708. 20° Treo fa ces un de r a hand (Deux
têtes sous unMo ne t) , optra- comique, 1807.

Pl us ieu rs morceaux détachés de ces ouv rages
on t é té gra vés a vec accompagn emen t de p!ano.
On a publ ie au ss i , sous le nom de Sh ield
1° Sis t r ios pou r deux v iolon s e t basse ; Lou
d re s, Longman, 1706 . 9° Si! duos pou r deux
v iolon s . op. ibi d . 5°Des cha n son s a nglaises
avec a ccompagnemen t de pi ano. Ce mus icien
n 'es t conn u aujour d‘hu i que pa r u n l i v re ele
menta ire con cernan t les règles de l‘harm0n ie,
intitulé : I n t roduction to bo rrn ony ; Lon
d res , 1704 , in La deux i ème éd i t ion de ce t
ouv rage a pa ru a Londres, chez Robin son , en
1800, u n vol ume grand in On a au ss i de
Sh ie ld une mé thode d‘accompagnemen t q u i a
pou r t i t re Rudirnents of Thorougb-Ban ;
Lo nd res (san s da te), in
SH UTTLEWO RT II (Oa s u lu i, [i ls d‘u n

professeu r de mus ique, n aq ui t à Spita liieids,
vers letin du dis— sep t i ème s iècle . Él ève de
son père, il dev i n t habi le v iolon i s te e t or

gan i s te distingué. Pi se Londres, i l y di
rigea lo ngtemps les concerts de $wan-Ta vern ,
e t mou rut en 1755 , l a issa n t en manu scri t
douze co ncertos e t q uelques sonatcs de sa
composi t ion . On n‘a gravé de lui que deu!
concertos de v i olon , ex tra i ts des sona tes de
Core l".
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SIDELL I (Jess-Assouan), composi teu r bo

lona is, vécu t dan s la seconde moi t i é d u dia

septiéme siècle . En 1081, il fitre présen ter a u
théâ t re publ i c de Bologne D i porti d'l mo n
i n V illa . et en 1084 , ildonna , au théâ tre F or

mag lia ri de la méme ville, Elenaura fungi

tiva .

81DER (Usssts
en !1isn ie, le 12 décem bre 1060, fitses é tudes
au x un i ve rsité s de K iel e t deWi t ten berg.

Après avoi r ob ten u le gra de d e docteu r en
théologi e, i l fut. no mmé, en 1008, recteu r
8choce lverg. En 1708, on i

‘
appela Leipsick ,

en qual i té de prédica teu r. Il mou ru t en ce tte
v ille, le 15 1uin 174 1. Ce sa van t po sséda i t b ien
les l angues l a tine, grecque e t hébraïque, e t
pa rl a i t le fra nça i s , l

'
i ta l ien e t l‘espagnol . On a

de lui deux pe ti ts éc ri t s i n t i t u lés H i s to ria
Melodo grs eorum . ettatiuoruns; L ip
ric , 1718, lo e t H i s to riaMelodom m
ecclesiæ gre c: con voque lheo iogia poetiea
e meu le librirque liturgicis ; L ipsit, 1714,
tn-4° de v i ngt—six pages .
S l lllN (Gstaotss) , moi ne au couven t

d‘Amerbach , prés de I ittemberg, vécut dan s
la seconde mo i t i é du d i x-hu i t i ème siècle . En

1784 , il a fa i t grave r s Francfortt ro i s son a tes
po u r l a ha rpe ou l e cla veci n, avec v iolon et
a l to, op. 1, e t La Chasrs, pou r c l avec in e t
v io loncel l e

,
op .

S IREN (Asnni ), fré re pulné du précéden t,
a pu bl i é à Fra ncfort, e n 1784, t ro i s q ua tuors
po u r c la veci n , v iolon , flû te e t v ioloncel l e.
S ID ÏRE (l‘abbé Aurou s), né à Pa ri s, e n

1757, fitses é tudes a u sémina i re de Sa i n t-Su l
pi ce

, puis en t ra dans l a ma ison des m i ss ion s
étrangères de la rue du Bac, e t fu t en voyé
comme mi ss ionna i re a Lounge , dan s l a Gu i
n ée . De re tou r a Pari s, vers 1787, il y obt i n t
l a cure de Sa i n t—Françoi s d‘Assise, don t il fut
ensu i te pri vé pa r l a clôtu re des égl i ses, pen
da n t l es troubles de l a révolu t ion . Ap rés l e
rétabl i ssemen t d u cu l te , il fu t a ttaché , en
qua l i té de s imple ecclési as t ique , l a pa roi sse
Sa i n t-Lou i s du l a ra is . Il v i va i t en core a Pa ris
en 1826

,
ma i s le c rois q u

‘ il es t mort peu de
tem ps a près . On a de l u i q ue lques écrits po l i
t iques assez mé di ocres , et u n l i v re qui a pou r
t i t re L a Chéionom ie, ou le pa rfa i t luthter,
Pari s , 1800, in - 12 de deux cen t qua t re
v lngt—hu l t pages. Amateu r passion né du v io
lon , don t Il joua i t fo rtm al

, il iréquenta it
a ssidûmen t l ‘a tel i er de Lupot(voyes ce nom),
lu th i er di s t i ngué de Pa ri s, e t s

‘y éta i t épri s
d‘u ne admi rati on fana t ique pou r les l ust ro
men ts des anciens l u th ie rs de Crémone . Lupot

lui confia les notes e t l es observa tion s man u
so ri tes q u'i l a va i t fa i tes sur l a facture de ces
a rt i s tes e t su r l es qualitésde leurs i n s t rumen ts .
C ‘es t sur ce fond que l

‘abbé 8ibire écri v i t so n
l i v re

, qui n
‘eutpoi n t de succès, e t don t les

exempla i res son t deven us t rè s— ra res . Le stylo
ampoule don t il se ser t pour l es choses l es
pl u s s imples n ‘es t pa s ex empt de rid icu le ,
ma i s l es observa t ions de La po t re nfermen t
d‘exce l len tes choses qu i n e son t pa s assez
connues des facteu rs d‘ i n s t r umen ts , et de ceux
qui son t cha rgés de la répa ra tion des produ i t s
de l a l u ther ie a ncienne.
8lB ONI (Jou ve ),ténordistingué, n aq u i t
l o logne, en 1789, e t y litses études mus i

ca les. Eu1809, il débute authéâtre C omm
sso le de ce t te v i l le. En 1800

,
il ebanta au

théâtre de la Sca la , aMilan , pu i s il a l l a a
V en i se, a F lo rence , e t repa ru t M ila n , en
1810. Après a vo i r chan té a Lond res pendan t
deux sa i sons, i l se re ndi t Copenhag ue, o ù
l e ro i l‘engagea son se rvi ce pour le reste de
ses jou rs . Une bel le voi s , une bonne méthode
dlstingua ientcet a rt i s te, qui fu t chargé de l a
d i rect ion d’une école de chan t a t ta chée au
théâtre de Copenhague. Il es t mortda ns ce t te
v i l l e, l e 20mars 1880.

S IC ARD (Lanasn ), mus i c ien fra nça i s, fu t
a t taché b l a Sa i n te-C hape l le de Paris, comme
ténor, sous l e règne de Louis Xl". On a im
prime de sa compo s i t ion Hu i t l i v res d‘a irs
sérieux e t a boire, a t roi s pa rt i es a vec l a basse
con t i nue ; Paris, Robe r t Ba l l a rd, 1603-1008,
lit-8° nhl.
8100! (Am our) , en la t i n S ICCUS ,

sa

van t ecciésiastiquv , ne C rem e ve rs 1500,
iutcierc régulier de Sa i n t—Pau l aucouventde
Bologne . On a de lui u n bon o uv rage i n t i tulé
De eœlesiasl ien hymnodin libri -em in qui

bus de prz sta nti‘a , eæctibua etm odo ri“
psaüends

‘

in eho ro copiose agitur : BonoMx ,

apnd Clommtem F em rium, 1030, iu

L
‘
épitre déd i ca to i re au ca r dinal Jerome V i

dem i estda tée de Bol ogne, l e 0 mars 1820.

Ce tte édition es t l a première ; la seconde,tun
primée a Anvers, pa r h ithasar lloretus, en
1054 , es t l n
SICH A RT (h umm ) , organ iste de l

‘égl ise
Sa i n te—Marie

,
a Nu remberg, vers 1720, y a

pu bl i é Sona ta a[nya per i lwnba lo .

B ICK (madame Anne-Laon ), pianis te d i s
tinguée , connue d‘abord sou s son nom de l‘a
mi l l e"AMIR , est née l un icb, le 10]uiliet
1803. Son goûtpa ss ionn é pou r l a mu sique lui
litl‘a i re de rapides progrès dan s ceta rt. l.a
sœu r de Nora rt lui donn a l es premières l eçon s
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lui qui fiten tendre ce t ins t rumen t pou r l a
p remiére fo i s l

‘Opéra , dan s l
‘

O rphe
‘

e de
Gluclr. D

‘ap res les con se i l s de Ch ré t ie n Ba ch ,
so n ami , i l sefltéditeur de musique, e t l ‘act i v i té
q u‘ i l déploya dan s ce commerce fu t une des
causes des progrès d u goûtmusica l en France .
Ses re l a t ion s en A l lemagne lui procura ien t les
manuscrits des a r t i stes les plu s cé lèbres. Ce
fu t l u i qui fitex écu ter a u concert des amateu rs
l a p rem iè re symphon ie de llaydu, en 1770, e t

qui publ i a les premières éd i t ion s frança i ses de
tou tes le s œ uvre s de ce gra nd homme, a i nsi
que les premières sona tes de Moza rt, l es con
certes de V i o t t i pou r le v iolon , ceux de Pun to
pou r le cor

,
les œuv res de Fiori l l o, de Cle

men l i , de C ramer, e tc. 8ieber a fa i t a ussi
gra ve r plusieu rs conce rtos de cor ctdesannales
de p iano de sa compos i t ion . Il es t mort a
Pa ri s

,
e n 1815, a l

‘âge de qua tre—ving t—un
a n s.
SIEDED (Gu ests -fon ce), (lis du prece

den t, né à Pa r is, en 1775 , commença l
‘étude

de l a mus iq ue a l ‘age de sir a n s. i l reçu t des
leçon s de pi a no de S i ro dam i, e t appri t l

‘
har

m0n ie a u C0nservato ire , sou s la d i rect ion de
Berton . i l a publ i é de sa composi t ion 1° Des

nocturnes pou r pia no etcor, n“ 1 , 2 e t 5 ;
Par i s

,
Sicber. 2° Si x sona tes faci les po ur pia no

seu l
,
(bid. 3° Pots- pourri s pour pi a no , n“ 1,

2, 3 . 4° Thèmes va riés idem ,
n°‘ 1, 2, 5 , 4 , 5 ,

il
, 7, (bld. 5° Contreda nscs idem , l ipi d. 0° L a

Rose e t la C roix , chan t ma çon n ique, l ipid .

$le lrer a succédé a so n père comme édi teur de
mu siq ue . i l estmort il l’a vis en 1854 .

S IB DER (F ennra sau), cha n teu r etcompo
siteur, né à V ien ne, l e 5 décembre 1822, est
lits de Gaspard -S iohcr, chan teu r drama tiq ue
en voi x de basse , né à Zur i ch, l e 17septembre
1700, l eq uel luta t taché aux théâ tresdeV ien ne,
de Berl i n

,
de C asse l, e t mouru t da ns cette der

n iére v i l l e , le 3 mars 1827. Fcn linaud Sieber,
a près a voi r fa i t dan s son en fance u n voyage en
I ta l ie, pu i s habi t é Berl i n e t Casse l , fu t cou
dui l à D resde, au 1831, ety reçu t deMiksch
des leçons de cha n t . A yan t term iné ses études ,
en 1842

,
il obama pendaul. l

‘
lrivcr arri va n t dans

les concerts de Dresde . En 1848
,
i l intengagé

comme basse chautante a uthéâtre de l a cou r
de De tmold . Après êt re resté dan s cett e pos i
t ion penda n t t ro i s a n s

,
i l cbauta aux t héâ t res

de Schwerlu e t de Hanovre, puis i l se re nd i t
en I ta l i e, e t y fitde nouvel l es études de chan t
sous l a direc t ion de G i ro lamo Fori n t etde
Fel i ce lim .«on i . De retou r en A l lemagne, i l
s‘es t fi xé en be rl i n

,
en 1854, en qua li té de pro

fesscur de chantdan s l‘Académ ie de musique

fondée pa r ‘

i
'

h . Kullack . 11 s‘es t fa i t conna i t re
auss i comme cri t iqu e pa r les art i c les qu‘ il a
fou rn i s a u jou rna l de mus iq ue publ i é Ber l i n
sou s le t i t re l‘Echo , a u N eue Zei t schriftfürMus ik , de Leipsiek , a l a B Iztter fi i rMusik,
de V i en ne, eta quelques au tres journ a ux .

Comme composi teu r
,
il a publ i é u n grand

nombre de L ieder avec accompagnemen t de
pia no . O n a aussi de ce t a rt i s te 1° l un e A rs
ler

‘tung z u m gründir‘ehm Stadium des 6 e
sa nges (h réve i n tro duct ion à l ‘étude norma le
de l ‘a rt d u chant) Le ipsick, llinze , 1852, in -8°

de c i nq feu i l les . 2° V o ilstz ndigea Lehrbucls
der Gesnugskuusf (Méthode complé te de l‘a rt
du chan t) ;Hagdchourg,He inrichsho fcn , 1858,
in

S I EDIG K (Lonts-Aavoran-Lrî o rom }, né

Dessa u , l e 20 mars 1775 , fu t nommé, en
1707, i n specteu r e t p ro fes seu r a u Lycée Fré
déric de Bres l au ; six ans aprés , i l fu t cha rgé
des fonc t ion s de pré di ca teu r adjoi n t de l ‘ég l i se
réformée de l a méme ville . En 1805 , il re çu t
sa nom i na t i on de t ro i s ième préd i ca teu r a la
ca théd ra le de D a lle . Il mouru t a Dessa u , l e
12 a vri l 1807. 8iebigk fu t u n amateu r d is t i n
gué de mus iq ue : an a publ i é de sa composi t ion
l es ou v rages su i van ts : 1° Douze vari a t ion s
pou r le pi a no su r u n théme conn u

,
op. 1 ;

8resla u, 1707.2°Douze idem
,
dédiéesaupri nce

héréd i ta i re d‘Anha ll-Dessa u ; ibr
‘d. 5° V i ngt

c i nq va ri a t ions
, (dem : i bid. 4 ° Douze va r-ia

t ions pou r pi ano ou harpe ; (bid. 5° Na rche

Pou r pi a no ou harpe ; s
'

bt‘d. 0° D0uze va ri a
tio ns pou r pia no

,
op . 5 ; Le ipsick , Bre i tkopf e t

llœrlc l. 7° Douze i dem , op . 6 ; tb“. Il a va i t
fa i t, a Bresla u , e n 1708, des lectu res su r l a
théorie de l a mus ique

,
don t les résumés ou tete

pu bli és dan s les jou rnan s de l a S i l és ie , cette
époque

,
pa rt icu l i è remen t da n s la feui l le pro

v incia le (P ro v inzr
‘

a l—B itt ie r), XxVl , p . 4

e t 42 ; t. XXV III, p . 1 ; t. XXIX, p . 420

XX“
,
p . 205 et4 -1 1 t . XXXV I , p . 352.

I l y a de l
‘ i ncert i tude a l ‘éga rd du nom de

S iehigk , ca r l a not i ce qu
‘on v ien t de l i re est

t i rée d u l i vre de Hoffman n su r les music ien s
de la Si lés ie , e t ce t écri va i n pa ra i t a voi r é té
bien i n formé des ci rcons ta nces de l a v ie e t
des t ravaux du profes seu r don t il s‘agi t ; cc
pendan t

,
i l a é té publ i é u n l i v re in t i tu l é : Nu

seu m deu t sch» Gelelirten und Künstle r (l u
sée des sa van ts e t des a rt i stes a l lema nds) ,
dontl e deux i ème vol ume a pou r t i t re Mu
seum be rühm ten Toukuustler i n Kupfer n,
u n d Schriftlt‘chen A bra‘ssen con P rofesso r
C .

—A . S iebt‘glæ (! usée des cé lèbre s mus i
ciens, ilreslau, Aug. Scha l l, 1801, ist
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i ci le nom est écri t Ss‘ebr‘gke , e t les i n i t i a les
des p rénoms son t C . A . M . ; Ch. Perd. Decker,
d
‘
aprés Gerbe r, su bs t i tue à ces i n i t i a l es les

noms de Chdts‘en —A lbm ht-Le‘opold (Sys t .
C hr. D a rs te l l u ng der Mua ik - Lttem ‘tur
p . e t adopte les da tes données pa r
llofl'man n pou r Lou i s—An toi ne-Léopold Sie
li i3k . D ‘au tre pa rt, il y a év idemmen t iden
tité pou r l a q ual i té de p rofesseu r a B res la u
des deux perso nnages , à la même époque

,

e t Kay se r, qui c i te Stebfgke (sa ns les pré
noms) comme a u teu r d uMusée dee musier‘en s
célèbres , i nd ique l e 11 av ri l 1807 comme l a
da te de sa mort (V olata nd. B ucher- Lex ikon ,
ci nqu ième part i e, p . Tou t ce l a es t for t
obscu r. Quoi q u‘ i l en soi t, l es no ti ces con te
nues dan s le vol ume duMusée des mus iciens
célèbres renfermen t les portra i ts e t l es noti ces
de J .

-S. Bach, de J . H aydn , de Moza r t, de
Zums teg, de C lemen t i e t de llust. On a d u
même Siebigk u ne let t re su r l

‘éta t de l a mo
s ique s Bw i an , dan s l a Ga zet te m usica le de
l eipsicb, p . 647, t. i i i .
81EBO LD (C au ses—G .D E),docteuren mé

dec i ne e t professeu r d ‘ana tomie
,
naqu i t Bam

bem, le 4 novembre 1730,eaerça l a ch i ru rgi e a
l‘uremberg, pu i s Wurzbourg, e t en fi n se
lisa s Francfort- su r—le- li ein

,
vers 1798, e t y

mou ru t
,
le8ma l 1807. Parm i les d i sser ta t ions

q u‘ i l a publ i ées , concernan t d iverses opéra
t ion s clflrurgirca les, on remarque celle q u i a
pou r t i t re P raktiselze B emerku ngen über
d ie Ka strotr‘on (Observa tions su r l a ca stra
t ion) ; Prancfort— su r- le - ldein

,
1802

, gr. in o 8°.

8ŒB O LD (J eu -Du ran . D E), peu t-étre
fi l s du précéden t, doc teu r en médeci ne etpro
fesseur de ch irurgie Witrzbourg , n é dans
cet te v i l le

,
l e 8 févrie r 1774 , mort le 981an

v ier 1814 , es t a u teu r de pl us ieurs ouvrages ,
pa rm i l esquel s on rema rq ue saWürsbourg
sa va n t s e t a rti s t ique, insé rée dan s les It“ 28
e t su i van ts de la C h ron ique de F ra nconte.

O n y t rouve des not ices su r tren te musi ciens
e t composi teurs de ce t te v i l le. Siebold a fourn i
a uss i des noti ces su r beaucoup de mus ic ien s
de l a F ranco n ie , dan s l

‘éc ri t périod iq ue i n t i
tulé Neue n rtr‘sts‘seh- lfterurüch B £:tter
con und für i ra nie n ;Wurzbourg, 1808,
in

S IEDUDG (Juan ) , facteu r d
‘
orguesMulbauseu, dan s l a Thuringc, vécu t vers le

m i l i eu du dis-sept i ème siècle . i l constru i s i t,
e n 1000, l

‘orgue de Pulssn itz, composé de
v i ng t e t u n i e-ut.
S IEG E]. (Du nn —Sneca svtn) , organ i ste
A nnaberg, es t n é le 17 septembre 1774 , à

srscn . usi v . nes aus:crcas. v . un .

Sauung, en Saxe. i l obti n t sa pl ace d‘orga
n i s te en 1708, e t en rempl i t l es fonctio nsjus
qu ‘en 1848. i lféta

,
dan s cette dern ière année

,

son j ubi l é de ci nquan te ans d‘act i v i té dan s
ce t te pos i t ion . On a publ i é de sa composi t ion
u n grand nombre d‘a irs va riés pou r le pia no
Lelpsick , V ienne, Offenbach , Bresl a u e t

illeissen , œuv res 1 a 40; e t q ua tre recuei l s de
chansons a l lemandes avec accompagnemen t
de pia no, op . 20

, 31 52 e t «17,Le ipsick , llof
mei s ter, e t ilrcslau, Fors te r.
S IEG E B T (Gou rou), ca n to r a l ‘égl i se

Sa i n t-Bern ard de Bre s l a u
'

, es t n é le 0ma i 1780,
à Ern sdorf, près de Reichen bach . Admis

,
en

1803
, a u chœu r de l ‘égl i se Sa i n t—Berna rd de

Bresla u, en qua l i té de sopranlete , il obt i n t l a
pe rm ission de su i v re l es cou rs du col lege de
l a Madela i ne, e t y te rmi n a ses études en 1808.

L
‘a nnée su i van te

,
il en tra comme professeur a

l ‘ i ns t i tu t de Reich e t illeherl, e t en 1813, il
obtint'la place de ea ntor s l ‘égl i se Sa i n t-Ber
n a rd , quoiq u

‘ i l ne fû t âgé que de v i ngt -t ro i s
a n s. Siegert v i va i t en co re en 1848, car il d i ri
gea dan s ce t te même a nnée une fête mus ica le
Kau th (Si lés ie). Depu i s 1810, il a écri t

1°Un recue i l de chan ts a t ro i s voi x
, in ti tu l é

60 D rs
‘

ests‘mm r
‘

ge Chom imelodim ; Bres lau ,
Gros, 1820. La deux i ème éd i t ion de ce recue i l
con tien t cen t morceaux . 2° P lus ieu rs su i tes de
morceau: a pl usieu rs voix pou r les écoles.
3° Desca ntatea

,
un Te D eum ,

u ne messe etplu
s ieu rs a u tres composi t ion s pou r l ‘égl i se ; ma i s
i l ne para i t a voi r rien publ i é j usq u‘à co lou r.
Siegert a fa i t i n sére r dan s le dis—neuvième n u
méro de l ‘écri t péri od ique E n s

‘

ebungs und

Schulratb, une di sser ta tion i n t i tu lée :W‘

as

hatmo n v on de r musfka ir‘scben B ild u ng
des meibls

‘

cben 6 esduiechts auem a rten (Q ue
peu t—ouespérer de l ‘organ isa t ion musi ca ledes

S I EGMEYB R , ou pl u tô t SŒGME I‘ER
(J u n-Gon n a ou Tnûo ratce) , secré ta i re de
la d i rec t ion généra le des postes , a Berl i n , es t
n é le 19 novembre 1778, a Peritzsch, près
d
‘

B ilenbourg, en Saxe . Ama teu r de musique
,

il s‘est fa i t conna i t re par u n t ra i té d ‘ha rmon i e
e t de compo s i t ion i n t i t u l é Theo rie der Ton
aetskunst(Théorie de l a musiq ue) Berl i n, l o
gier, 1822, in -4° de deus cen t c i nquan te—deu x
pages . La théorie de l

’
harmon i e

, qui forme la
premi ère partie decetouv rage, es t fa usse dan s
son pri nci pe, obscu re e t en déso rd re da ns ses
développements . La pa rt i e q u i co ncerne la mé
l od ie estsu perfi cie l le, etdansi ‘cspèce de t ra i té
de con t repo in t q u i term ine l ‘ouvrage, l e suje t
es t a pei ne ébauché. hi . Sicgme ier a aussi

3
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donné unetradnction a llemande du volume in
t i tul é Mémoi res pou r esmi r d l’hi s toire de
la révolut ion opérée da n s "la m ique pa rM. le cheva lie r Gtuek . Cctte'traduction a pour
titre Urber den Ri t ter

'

Glueh und sei ns
lVerke. B riefe v on ibm u n d under» berlihm
ten N a n nsm

in-8° de tro i s cen t q ua tre- vi ngt-qua t re pages.
En 1837,ce vol ume a é té reproduiteomme u ne
deux ième éd i tion , quo ique,en réa l i té, on n

‘a it
changé dan s les exempla i re s de -l a ‘

prem iérc

q ue le frontlspice , etajou té une pré fa ce-nou
vel le ce t te nouvel le éd i t ion su pposée . Le nom
de Siegmeier estauss i conn u en A l lemagne
pa r des roman s e t par des livres sur l‘adm inis
tration dcs portes .
SIEST O (J ou ve),ténor etprofesseur de

chan t, n é à Na ples, dan s les prem ières années
du dia - neuv ième siècle , fitses étu des ma
a iealcs a u collége roya l de musique de Sa n
P iet ro aMajella , e t y reçu t des l eçons de
chan t de I usti. Sort i de ce tte école, i l chan ta
pendan t q ue lq ues an nées a u theat re Nuov o et
da ns les égl i ses , se l i vran t a ussi à l

‘
ense igne

mentde son art.Engagé,en 1887, a u serv ice du
ro i de Saxe e n qua l i té de chan teu r de la
cha pe l le e t comme professeu r de chan t a t taché
à l a d irect ion d u Théâ t re roya l , il resta
da ns cet te pos i t ion j usqu ‘à la fi n de j u i l le t
184 1 ; il re tou rna ensu i te à Naples e t y fu t a t
taché q uelques in st i tu ti on s pa rt icu l i ères
pou r l ‘en se ignemen t d u cha nt. i l a publ i é
dan s ce t te v ille u n ouvrage intitulé : 8ludio
elementa n di can to poggia to sugl‘ i n tem
aumpi iei a loro d imen s ion i (san s da te) .
S IEVE DB (Em u—J awa ). P ope: S I

V ERS .

B IEVED S aus—Fa ép i n e —L aura),n é dans
le Hanov re, vers 1740, fu t d

‘a bord organ i s te a
l ‘égl i se Sa i n t—And ré, de Bru nswick , pui s obt i nt
une pos i tion semblable à l a ca thédra le de l ag
“bou rg, en 1774 . i l mou rut dans ce t te v i l le

,

en 1800. On a pu bl i é de sa compos i tion
1°T roi s annales pou r le cl avec i n , op. 1 ; Der
lin, Hummel. 9

° Symphon ie pou r le cl aveci n
,

avec deu x v iolons, deux flûtes , deux co rs e t
basse; Francfort . 8°Chanson s t i rées du roman
de Stewa rt ; I agdebourg,1770.

S IEV ERS (Geosau—Loms—Psn as) , fi ls
du précéden t, es t né l agdebourg en 1775.
Il reçu t de son pere des leçon s de mus ique

,

dés son enfance, quoiq u
‘ i l ne fû t pa s des ti né a

l a cu l tu re de ce t art. Après a voi r achevé ses
é tudes l i t téra i res e t scientiqucs aNagdebourg
e t Bru nswi ck

,
i l se fitconna i tre pa r quel

ques essa i s de poés ie, e t écr i v i t pou r l a Cu

zette mus ica le de Leipfi ek ses prem iers essa i s
sur l es cara ctère s de la musique i ta l ienne e t
a l lema nde (t. lX, p . 508, 077e t Steven
n ‘ava i t po i n t a lo rs de conna issan ces pos i t i ves
a ssez éten dues pou r t rai te r ces sujet s a vec l a
'profondeu r nécess a i re ; auss i fu t -i l a t taq ué
dans le méme volume de la Ga ze t te musica le
c oncernan t l es e rre u rs ou il é ta i t tombé. Au
commen cemen t de 1808, il se ren d i t à Ca sse l
oui l p ri t pa rtà la rédact ion de plusieu rs Jou r
n ana e t publ i a iles roman s . Il t ra va i l l a en sui te
A ltenbourg à quelques grands ouv rages pu
bl i és pa r l a l i bra iri e Drockhaus, e t i l l u i fou r
‘

n it, en t re a u tres ch oses , quelq ue s biograph i es
de music ien s pou r les prem i ère s éd i t ion s d u
C onversa t ion 'sMkon pu i s i l a l l a b

V i en ne ,“enfi n il se rendi t à Paris ve rs 1810.

i l y futle corresponda n t de pl us ieu rs jou r
nanta l lemands, pa rt i cul i èremen t de l a Cu
zet te mus ica le de Leipsicl , l aquel le il fou r

‘n i t bea ucoup d ‘a rt i c les conce rna n t l‘ é ta t de l a
musiq ue en F rance. Depu i s, en 1824, il s

‘
es t

fi xé à Rome , e t y a con tin u é sacorrespondance
mus ica le avec d i vers j ou rnaux e t rec uei l s pé
riodiques de l‘Allemagne, en tre au tres avec
les rédacteu rs de l‘écri t sur l a musique i n ti
tulé Ce ci lia , l a Ga ze t te m us i ca le de Leip
aick , leMargenblatt, l es Zeitgenosm , les

A rch ives li t t éra ires e t théâtra les de flam
bourg, etl a Ga zet te de li t té ra t ure etd'a r t,
de V ienne .
On a de Steven q uel ques b rochu res re la

t i ves a l a musique ; elles on t pou r ti t re s
1° Uebe r N a da…C ata la n i , a ls Sm gen

‘

n
,

Schawpieleri n , e tc . (Su r madame Ca ta la n i
comme ca n ta t ri ce

,
comme actri ce

, Lei p
siclr, 1810, in Cetéc ri t a va i t pa ru précé
demmentdan s les Z ei tgenosse n . 2°Moza rt
und Süssmaysr, ci» nou s P lagibt, e tc.
(Moza rt e t Suumayer, nou veau plagi a t,
I ayence , Scho tt, 1820, grand in Steven
écri v i t ce mo rceau l ‘occas ion de l a ques t ion
sou levée par Godefro idWebe r re la ti vemen t a
l a pa rt que Moza rt ava i t pri se à l a compos i t ion
de l a messe«Req u iem con nue sou s son nom.

Parm i les me i l leu rs a rt i cles fou rn i s pa r Sie
vers autournantde m us iq ue, on rema rq ue
l es su i van ts 1° Sur i

‘étatde l a musique en
I ta l ie, pa rt i cu l i èremen t à Rome (dan s la C

‘

:

cilta , t. p. 201 2° Su r l‘exécu tion
d uMiserere d‘Allegri dan s l a cha pe l le Sta li n e
(ibid., t . 11, p . 00 5° Sur l a musiq ue I
Rome (ibid. , t. V lli , p. SiS 4 ° Sur les
compos i teu rs de Rome (ibid., t . [X, p . 1

5° Sur l‘éta t act uel de l a m us ique e n Fra nce,
par t icu l i èremen t a Pari s (Ga zet te m usicale de
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I.eipsfck. t . K“, p. 14 1 , 905 , 981 e t
0° Sur la mus iq ue a Paris (Ce cilia , t . I ,

p . 295 7° Se r ies deux séjou rs de Moza rt
à Paris (ibid. , 1. IX, p. 208 8° Su r
l
‘Opéra de Pa ri s (ibid. , t . X, p . 17 o°so r

l a n a tu re de la mus ique d‘égl i se (ibid ., 1. X ,

p . 8 10° Su r le s nouvel les amél iora t ions
dee i n st rumen ts a rchet de Chanot, à
Pa ri s (Gaze t te m usi ca le de Leipstcfi, t .“ i l

,

p .

8[EWEBT {Ha n n a ué a
D an lalck , vers 1740, fu t d

‘abord négoc ia n t
da n s cet te v ille ;ma isdes pe rtes con sidérables
qui fu ren t pou r lui la su i te d u partage de la
Pologn e, en 1779, i

‘
o lsiigèrentrenoncer au

com me rce, e t s chercher des resso u rces dans
l a mus ique qu‘ i l a va i t d ‘abord cu l t i vée en
ama teur . Aya nt ohtm uune place d‘organlste
e t de mai t re d ‘éco le Gultland, Il demeu ra
da ns ce l ien j usq u ‘a u mo is de décembre 1781,
e t succéda a lors Læhle in dan s l a pl a ce de
ma i tre de cha pe l le de la première église pa
ro issia le de Dantzict. En 1783, il publ i a dan s
cet te v i l l e un rec ue i l de chan sons a l lemandes
a vec accompagnemen t de cl a veci n . Il a l a i ssé
e n ma nuscri t q uelques composi tions pou r
l
‘ég l i se .
S IEWERT (li en t), professeur de musi

que etcompos i teu r Berl i n
,
né le 10 a vri l

1818
, l u nnebe rg (Prusse orienta le) , tit

ses prem i è res é tudes de mus ique a Dantziclr
,

chez l‘organ iste I arkull (voyez ce nom) . En
1840, il se rendi t à Berl i n etfu t admis comme
élève l

‘Académie royale de mus ique
, ouil

recul des leçons de compos i t ion e t d
‘orgue de

ltunge nhagen cl de A .
—W. Bach . Après a voi r

te rm i né ses études, i l s‘es t l i v ré dan s ce t te
v i l le a l‘enseignem en t de son a rt . Pa rm i les
ouvrages de sa cornposition , ou rema rque :
1° Sepi poésies s voi x seu le avec accompagn e
men t de piano op. 1 Berl i n , Gu t ten tag.

9° Q ua t re idem , op . 9 ; Berl i n
, Cha lller.

3° C i nq idem , op. 0; ibid. 4° l ote t q ua t re
v oi s (Moine Sa isha rretaufden H em ), pou r
chœu r" et voi s seu le , avec a ccompagnemen t
de pi a no, op . li ; Berl i n , Ga i l l a rd . 5° Q uat re
poemes a vois se u le avec p ia no, op . 7; ibi d .

0 Chante bohém ien s va riés pou r pi ano, op.8;
Berl i n , Challier.
S IF A C B (Ju n-Fau çoss) , don t l e nom vé

ritable é ta i t G R OSS I , fu t un des pl us grands
chan teurs du dia- sept i ème s i èc le. i l naqu i t en
Tosca ne, vers 1000, e t fu t é l ève de Red i . Doué
de l a vois la pl us be lle e t la pl us pénétraute, il
a cq u i t pa r ses é tudes u n s tyle l a rge ctpleln
d ‘express ion qui exc i ta l

‘admi ra t i on de ses

contempora ine. Le nom de 81FA CE lui fu t
don né à cause de la perfection qu‘ i l m i t dan s
l e rôle du person nage de ce nom qui se t rouve
dan s leMi t rida te d‘A lexa ndre 8carlalti . Ce
chan teu r cé lèbre futassa ssi né pa r le pa st i l
l on qui co ndu i sa i t sa voi tu re su r l a route de
Gênes sTu ri n , e t qu i vou l a i t s

‘emparer de ses
bij oux et de son a rgent.
S IGE“ musi cien flamand, né à

llerenthals, vers le m i l ieu du seizi èm e siècle ,
vécut à Cologne . Il a fa i t i mpri mer u n recuei l
«l e psaumes a ci nq voi x, de sa compos i t ion ,
sous ce t i t re Pralmodia D auidica , D a v ide

teneche P salme n m it5 u n d m iger8limmen

sugers
‘

chtCo logne, 1590, i n-4 °
S IG F R IED (Ovnou),musi cien i ncon nu aux

bibliograpbes de la musiq ue, es t c i té pa r Paul
Baldua nus (B iblioth . pbilosoph . , p . 180, cd .

l ent, comme a u teu r d ‘un l iv re q ui
a pou r t i tre A r l i s m us ica: delivsea l io , doc
tri n om madorum i n (pen co nceutupra ct ico
demonatm na, cum i n t rod uc t ion pro in ci

pieutibua am modata ; F ra ncofurti , 1008,
in

B IGŒC EL L I , fam i lle de v iolon istes ita
l iens . Le chef de cet te fam i l l e

, P hilippeSigh i

cel“, n aq u i t à Sa n Ceaurio , dan s le llo«icua is,
en 1080, e t mour ut Modène, l e 14 av ri l 1775 ,
s l ‘âge de qua tre -v lngt-sept a ns . O n voi t, dan s
l es comptes de la cou r de Uodéue,que Phi l i ppe
8igh ieelll é ta i t, en 1700, prem ie r v iolon en

serv i ced‘Hercule d‘Este, pri nce héréd i ta i re de
Modène, qu i succéda a u duc Franço i s 111, so n
père

,
en 1780.

J oseph Sigh iceüi , li la de Phi l i ppe, né à
!odèn e, en 1757, é ta i t - p remier v i olon e t che!
d ‘orches t re a u serv ice d‘Hercule d‘Este , a i ns i
que le prouve l‘aima nach de la cour de l odéne
pour l‘an née 1777. I l rempl i t ce t emploi j u s
q u‘au momen t où l e duc de Modène fu t obligé
d ‘aba ndonner ses Éta ts, dontIl fu t dépou i l l é
pa r Napol éon l" . I l résu l te d ‘un Hémo ire du
comte F rançoi s Ferra ri floren t , i mprimé
Modène

,
en 1859, que Joseph Sigh ice lli voya

gea en A l lemagne a vec u n riche se igneu r, et
qu ‘ i l eu t l ‘hon neu r d ‘accompagner s Berl i n ,
avec son v i ol on , l e roi de Prusse Frédéri c I I,
dans u n duo pou r l a fl ûte. D i s t i ngué comme
chef d ‘orchest re e t comme v i rt uose, ce t a rt i ste
mouru t à Modène

,
le 8novembre 1890, à l

‘
âge

de qua t re—v i ngt—neotsus .
Cha rles Sigh iceüi , li la d u précéden t et son

élève pour le v iolon, naqu i t à Modène en 1779,
e t mourut dan s cette v i l l e, l e 7a vri l 1800. Un

a lmanach de l a cou r de Modène , pou r l
‘ann ée

1700, fa i t vo irque cet a rt i s te é ta i t v iolon i s te au
3.
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se rv ice«le son pri nce

,
et qu‘ i l ava it la su rv ivance

de son père pou r la place de ch ef d ‘orches tre .
A n toi ne S ighicelli , fi l s de Charles, es t n éModène, -le 1" j u i l le t 1802. Ses professeu rs de

v iolon furen t son aleul J oseph S igb icelli e t
Jean Ma ri

,
de Modène

,
a rt i s te de ta len t, mort

premier v i olon e t chef d‘orches t re de la cou r
de Mo dène

,
l e 20 j u i l le t 1834 . En 1821,

‘

Au

lo ine Sigh iceill futnommé prem ier v iolon e t
chef d‘orchest re de la v i l le de Cen lo (Éta ts de
l
‘Église) . Le 8 j u i l le t 1825 , l

‘Académie des

Ph ilba rmon lquu de Bologne l
‘
adm itau

nombre de ses membre s .En 185 4 , ii futnommé
prem ier v iolon chef d‘orchest re du théât re de
Ferrare ; enfi n

,
i l fu t a ppel é a rempl i r les

mémcs fonct ion s l a cour de Modène
,
l e 0no

vembre 1855 . Aprés que les événemen ts pol i
t iq ues de 1850 euren t obl igé le duc Fra n
ço isV de s‘éloigner de ses États, la positibn de
S ighiceili ne changea pas, pa rce que, pa r u n
déc re t spéc ia l , l e ro i d‘l lâlie a ma i n tenu dan s
leu rs emploi s l es a rt i s tes de l a cha pel le duca le.

R enommé comme un des mei l l eurs chefs d‘or
cbeslre d

‘
lta lie, Anto i ne S ighicelli di r ige au

jourd
‘hui ce lu i du théâ t re de I ndene. Il es t

a u ss i prem i er v io lon d i rec teur de la Socié té
de qua tuors fondée dan s cette v i l le

,
en 1801.

Se s compos i tion s son t re stées in éd i tes ju sq u ‘à
ce jou r.
V i n cen t Siyhicelli , li la d‘Anto ine, estn é

Cen lo
, le“j u i l le t 1830. D

‘abord é lève de son
père pou r l e v iolon , i l se rend i t a V ien ne, en
1847, pou r étud ier le con t repoi n t sous l a d i
reclio n de Sech ter, e t reçut, dans l a même
v i l le, des con sei l s des v iolon i stes Hellmesbec
ge r e t l ayseder. Dès le moi s de jan vier 1840,
V i ncent Sigbicclli a va i t é té admi s dan s l a cha
pel le du duc de Modène

,
e t le ” janv ier 1840

,

u n décre t du duc l‘appela au pos te de direc
teu r adjoi n t etde v iolon solo de l‘orches tre du
cal . En 1855 , ce t a rt i ste s

‘es t renduà Pari s
,
où

il s ‘es t fi x é. Il s‘es t fa i t en tend re a vec succès
dan s ses voyages en Angle terre, en A l le
magne, en Be lgiq ue, en Hol lande e t en Fs
pagne . Ses œuv res po u r son i n st rumen t

,
a u

nombre de v ingt—q ua tre, on t été publ i ées à
M i l an , chez H ico îdi, à Pari s , chez H ichaull,
e t a Bruxel les, -chez Schot t. 81. Sighlce ili es t
membre de l‘Académie des Ph i lha rmon iq ues
de Bo logne, de l

‘
Académ ie de Sa i n te—Cec i le,

Home, e t de l
‘

Académ ie ph i lh a rmon ique de
F lorence . Il es t déco ré de l ‘or dre roya l de
Cha rles i ll d‘Espagne , eta reçu une méda i l l e
de méri te du ro i d

‘

ita lle .

S IG ISMOND I ou S IG ISMONDO (Ju
ssrn), né a Naples, l e 15 novembre 1750, lit

ses études au collége
”

des jésu i tes . i l fut
d ‘abo rd avoca t e t Cultivo la musi que comme
amateu r . Ses mai t res de cha n t ava ientété .i n

señh Geremi a de Catane, ancien é lève du Co n
servato ire de Lorelo, e t Gednaro Capoue, di s
ci pi c de Cotumaccl.

‘Ses l i a isons avec les pl us célèbres musi
ciens de son

’temps lui fi ren t ensu i te aba n
don ner ln ba rreau pou r se l iv re r en l i be rté a l a
c ul ture de l ‘art . Sigismo ndi ne fitj ama i s
d ‘études sé rieuses de compos ition sa man i ère
de s‘i nstruire dan s ceta rt fu ttoute pra tique ;
ca r ce futsu rto ut porta lec ture des pa rti t ion s
des ma i tres cé lèbres qu‘ i l appri t à éc ri re ses
pro pres idées.

'

Son prem ier-essa i fu t l a musique
de l‘£ nd im ione de Mé ta s tase, pui s il écri v i t
l es ora torios I‘J ssuru ioue della V ergi ne,
San ta A n na , Sa n G i useppe et .1

‘

a n Giova n n i
di D ia . Son occu pati on pri nc ipa le fu t l ‘euse l
gnementde l‘ art du chant; pa rm i ses él èves,
ic.marquis de V i l l a rosa c i te (1) l a re i ne l erie
Ca ro l i ne d‘Autriche, llade ieine P ignalvcr, et
le professeu r de chan t Emman ue l lmblm bo
(voyez ce nom), qui, pl us ta rd , se lisa s Pari s.
Après l a réorgan i sa t ion du Con se rva toi re de
Naples sous le règne deMurat, il fu t nommé
bibl iothéca i re de cet te école, e t conserva sa
place ]usqu

‘ä sa mort , a rri vée le 10 ma i 1820,
après qu‘i l eu t a t tei n t l‘âge de qua tre- v i ngt
sep t a n s . La Bi bl iothèque du Conserva to i re de
Naples con t ien t be aucou p de canla les qu ‘ i l a
composées depu i s 1700 j usq u‘en 1709 .

_
8cs

au tres ouv rages son t ceux dontl es t i t res
su iven t 1° Cuntnta per la Na sci ta di

N . S . 0. C ., composée en 1788. 2° P rin ci p i i
di mus ica . 8° Sol/eggi per sopra no . 4° So

na te pe r orga ne . 5° Tocca te per C emba lo.
0° E serc iz io di ca n to . Toutes ces production s
sonten man uscri t l a Bi bl io thèque du Conser
vato ire roya l de Naples . Sigi smondo ctfltiva it
auss i les let tres. Son goû t pa ss ion né pou r l a
comédie , qu

‘ i l jouai t dan s sa ma i son avec
quelques am i s, le condu is i t a écri re beaucoup
de pi èces

, la plu pa r t en di a lec te napol i ta i n , e t
de ca nevas de proverbes a improv ise r. Il a pu
blié u ne pa rt ie de sesproductions de ce gen re
tou tefo is, i ltira itpeu de profi t detoutce l a ; il
fu t même obl igé d

‘accepter
,
pou r v iv re, une

place d‘écri va i n du t ri buna l c i v i l
,
qu ‘ i l aban

don na pl usta rd pou r ce lle de greffi e r duj uge
de pa ix ; mai s dans ses dern ières années, il se
bo rne a ses foncllous de bibl io théca i re. Sou
ventre ten u chez l u i pa r l a goutte , il v i si ta i t peu
le dépô t qui lui é ta i t co nllé e t l e la i ssa i t dans

(1) ”m arie dei compo se
‘teri di musica def reçue de

'

Napo li, 900.
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un gra nd désor dre . Par l es so in s de Di . F lo
r i mo, son successeu r, ce tte be l le bibl iothèque
cataujou rd ‘hu i dan s le me i l leu r é ta t -cts‘es t
con s idérablem en t en rich ie.
S IG I SMUNDO D

‘
IND I

'A , cheva l ier de
Sa i n t- l a re n gen t i l homme du pri nce I aurice ,
ca rd i na l de Savoie, naqu i t à Pa lerme, en Si
cile, dsns l a seco nde moi t i é du seizi ème siècle ,
e t véc ut d ‘abo rd à F lorence, pui s a h ome , e t
r o ti n aVen ise , où il setrouva itenco re en 1050.

Ama teu r de mus ique d i s t i ngué, compos i teu r et
poe te, il a fa i t i mpri mer 1° La fluaichs du
ca nto n so lo nel clauicorda ch i ta r rone,
n rpa dopp ia e t a l t r i istrementi sim i l i . I n
Mila no, a ppresso l’bem le di Simon Ti n i a
F ilippo L aro u s se , 1009 , in - fo l . Recuei l ill
léressa ntpou r l ‘h i s toi re des premiers temps
du ch an t a vo i x seu le accompagné d‘instru
men ts su r l a basse ch iffrée . 2° I l prima libro
de ll! r it!n nellc a lla na poli ta na in V ene
tia , a pp resso A ngelo Ga rde na , 1010, in
5° I l p rima libro di Ma d riga li a ci nque
cro i ; i n Roma , app. Robleiti ; 1624 . Ce tte
éd i t i on es t l a se conde de ce li vre ; j

‘
ignore l a

da te de la premi ére . 4 °Madriga i i a ci nque
v oci , l i b . V en i se, 1011, Ill 5° [du»,
lib . 8; i b id ., 1011, in 0° LeMusic/«r del
C a v a lier Sigi smu ndo d

'l ndia libri cinquc :
V en i se

,
1025 , ln

— fol . Cetouvrage es t composé
de can ta tes en s tyle de récitatlt‘, - a lon en
v ogue : On rema rq ue le Lamen lo dl D i d0ne,
le L ameni o di J oanne, e t l e Lameni a di
0h

‘

mpio . 7°Motel“ più noel ; V en i se,
1627, in 8° L '0tta oa libro de’Madn ‘

ga ii

ci nq ue o oci , con i l bossa continue ; i n
Roma , app . Gi a .

—B a itieta Robletti , 1624 ,

i ll C
‘es t une ré impre ss ion. Dan s l‘é pltre

déd ica toi re de ce l iv re a l a pri n cesse Isabe l l e
de I mlèue, Sigi smondo d i t que ces madrigaux
o nté té . composés lorsq u‘il é ta i t a u se rv ice de
l a ma i son d‘Esto .

8lG L V ES P£ RM… Can cun:

F oyer V ES PE I\MA NN.

S IG NO ItELL I (Dur an—Nawa l, littéra
leu r, né 0 Naples , le 28 septembre 1731, fi t
ses é tudes she : les jésu i tes, et fu t d

‘a bo rd avo
cat; ma is plus ta rd , il renonça a u bar reau
pou r su iv re l a ca rriè re des let tres . line pa s
s ion ma lheu reuse etdes chagrin s domestiq ues
luiti ren t a ba ndon ner sa pa t rie pou r se rendre
en Espagne . Arri vé l adrid, il y obtiatla
p lace de ga rde du scea u de la loterie ; mai s le
désirde revoi r son pays l

‘

y ramena a u bou t de
t ro i s a ns . Aprés u n second voyage en Espagne,
il re tou rna 3 Naples, y eu t l a place de secré

ta i re de l'Académie etpubl i a son H i
”

Îi0i l'0

littéra irc du.royaume des D eu@S icil« e t
l
‘
H isto ire des dhe'dtm . En 1708, i l pri t pa rt
a l a révolu t ion q u i su i v i t l'envah issementdu
royaume de Naples par l

‘a rmée frança i se
,
e t

fu t obl igé de se soust ra i re pa r l a fu i te a u : con
séq uences de ce fa i t

,
l o rsq ue le ca rdi na l R llll‘0

re n t ra dans l a capi ta le en va i nqueu r. Reti ré à
M i la n

,
il y fu t nommé profe sseu r au Lycée de

Brera
,
pu i s i l obti n t la cha i re de dro i t n a tu re l

etde philom pltiuà Pav ie, e t co li n ,celle de pro
fesseurd

‘
h isto ire e t de diplqmati que Bologne .

Re ntré Naples,en 1800,ii yvécutdans le repo s,
et} mou ru t le 1" a v r i l 1815 , des suites_

d
‘
uue

a t taq ue d‘apopletie . Dans son l i v re i n t i tu l é
Vi a nde della co itura delle Due Sicilia, 0 sin
S to ria rogion ata delle le t ters, delle a r t i , e tc.
(Naples, 1784 , ci nq vol umes in 1810, h u i t
vol umes i ll il don ne beaucou p de con sc i

gnements concernan t l‘ hi sto i re de la musique
a ncienne e t moderne dan s l e royaume de Na
p les . On a dll méme a u teu r u ne h i s to i re cri
t i que desthe8tœs ancien s e t mo dernes (S toria
C ri t ica de'tea lri a nticbi a modem s“, etc . ;

Naples, 1787, s i : vol umes in ibld : , 1815 ,

dix vol umes in ouv rage médioc re, dan s
leq uel on t rouve des anecdote s su r l

‘o pera ita
l i en e t su r q uelques chan teu rs . S ignorel l i a
a uss i publ i é [citera suite spetlaco la musica le
del 1803 ; Napl es , 1804 , ln
S IG NO R ET —T I (An i mer), né Reggi o,

‘

iutma i tre de cha pel le de la ca thé dra le de
cette v i l le . i l mou ru t dans ce t te pos i t ion en

1055 . On a imprimé de sa composi t ion
1° C am us vespertinum omn i um solemn ita
tom . P sa lmod ia quinte seu nooen is uoctbus
conci nenda , una cu m ba sse a d orga n um ;
V en eti ia, per A leasa ndrum V iceutinum ,

1020
,
ln 2° I l primo libro dc'dlotetti

a
,
a,t, a, 0 a 8 ooci ; une.,

1015,. in On

con se rv e en manusc ri t dan s l es a rch i ves de l a
ca thédra le de l eggio desMagn ificatà hu i t
voi s

,
et- des .messcs a se ine voi x en qua tre

chœu rs de l a compos i t ion de ceta rt i s te. Les
messes son t da tées de 1020.

S IGNO R ET T I (l a se rs) , v iolon i ste ita
l ien

,
inté lève de “l‘artin i . V ers 1770, il se li sa

a Paris , e t ypublia deux œuv res de sis qua
tuo rs chacun

,
pou r deu s v iolons, alto etba sse.

11 y v iva i t encore en 1780.

S l K O R SK I '

(Jou r l i t téra teu r -muü
c ien , cr i tique e t compo s i teu r, n é à V a rsov ie,
en 1815 , fitses prem ières é tudes au lycée de
ce t te v i l le

,
dès l‘âge de uebf a ns . i l y a ppri t

les él émen ts de l a musiq ue sou s l a d i rect ion
d u profes seu r Joseph Stefan i (voyez ce nom) .
Pl us tard J oscph J aworek, professeu r du Con
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servato ire , lui don na quelq ues l eçon s de piano;
mai s l a révolu t ion polona i se de 1880lnterrom
pi t sesétudes . Q ua nd l a tranq u i lli té eûtété ré
tabl i e

,
Si korsk i t rava i lla seu l su r son lus t ra

men t, e t les leço n s qu
‘ i l en donna con t ri bué

ren t a ses progrès. Son i ns truc t i on da ns l‘har
mon ie et da ns l a composi t ion fu t le résu l ta t de
l a lectu re a ss idue du volumi neux ouvrage de

Na ra (voyez ce nom) ; en sor te que Sikorsk i ne
du t qu‘à l u i -méme ce qu

‘ i l sa va i t de l‘a r t dan s
lequel il s‘es t disti.gué . Ce o ua uss i pa r ses

propre s effort s q u
‘i l a ppri t plus ieu rs la ngue s,

part i cul i è rementl ‘a l lema nd, le frança i s, e t
q u‘ i l acqu i t une éléga nce de s ty le fort es t imée
de ses compa triotes . Il a fou rn i un grand
nombre d ‘a rt i cle s de cri tique mus ica l e au di
vers iournaus de sa pa t rie, pa r ti cu l i èremen t
l a re vue i n t i tu l ée B iblio thèque de Va n oo ie et

i i l a Ga zeta Codsienua . Lui—méme a fo nde
u n jou rna l spéc i a l de m us iq ue, sou s le t i t re
BuchMmyczny (Mouvemen t mus i cal), don t
l es p remie rs n umé ros on t paru en 1850. On a
de Si korsk i une méthode de piano l n t i tu lée
Nowa s: hola n a Fwtepta n ; V a rsov ie, litu
kovrsk l. Sowi n sk i , h qui j

‘
emprunte ces de

t a i l s
,
cit e au ss i u ne tr ad uct ion de l ‘o uv rage a l.

lemand de l un e , auquel i l don ne pou rti t re leMa i t re de cita n t , ma i s dontl a traduct ion
exacte es t L iv re chora l en ch iffres pour les
écoles, a i nsi q u

‘unMan uel de cha n t, pu bl i é
V a rsov i e. Les compos i t ions publ i ées du méme
a rt i ste son t Noc t u rne e t Ta blea u de v illa ge,
pou r pi a no seu l

,
da ns l‘A lbum des compost»

teurs polon a i s, e t deux a i rs à voix seu le a vec
pia no . I l a un manuscri t : 1° Plusieu rs messes,
su r le tex te polona is , avec accompagnemen t
d ‘orgue . La C loche, de Sch i l le r, t radu it e

pa rMioasowica, en forme de mélodramn .

A lpra ham ( l e Co r des A l pes) , pour voi x
seule s

,
chœu r e t orc he s t re . Pièces fugi t i ves

pou r le pia no . 5‘ Chan ts d i ve rs .
S IL B EI\ (mai t re Eve-s a ins) , impri meu r
Rome , dans la de rni ère moi ti é d u qu i nzième

s i ècl e
,
pa ra i t ê t re u n des premierstypogra

phe s qu i on t impri mé de la mus ique en ca rac
tères mobi les , e t avoi r précédé de quelque s
a nnées l es t ravaux de Pe t rucc i de Possom
hro ne . Il ex iste dans la be lle bibl io thèq ue de
C h ris t -C h u rch à O xford , u n exem pla i re

,
pe u t

elre u n ique , découvertpa r hi . le doc teu r R im
h au l t (voyez The Mus ica lWor ld , 1. XIX,
p . 285) d

‘
un drame i nt i tu l é : H isto ria Bœ

tr‘co , sans nom d‘Auteur, A l a fi n du vol ume,
on l i t P er m agistrum E nche ria m Silbe r.
1405 , in - fol . C e volume, d i t Il . l\ imhaull, est
ten n ine‘ pa r deu: a i rs e t deux chœu rs, qut

sontles plus a nc iens rpêcimens de m us ique
imprimde. S

‘ il en tend pa r ces pa ro les des ca
ractères mobile s, son assertion pa ra i t exacte,
ca r les exemple s de musique du l i v re de l a r
t i u s, i mpr imé en 1487, son t gravés su r boi s
d‘une man ière assetgro ss i ère . Q uan t aux

F lores mm lw de D ogon de Reu t l i ngen , im
primés St rasbou rg en 1488, les exemples de
mu sique pa ra i ssen t a vo i r é t é fondus en une
seu le pi èce pou r chaque portée , e t les ca ractères de notat ion goth iq ue son t bien fa i ts .
8MB RMA NN ,

nomd‘uoet'amille célébre
dan s l a factu re des i ns t rument s

, qui a eu pou r
che fMuni S I LDERMANN , n é à F ranco
s te i n, en Saxe, l e 19 mai 1078. Il é ta i t fi l s de
l ichel Si l be rman n

,
eharpe nticr. S

‘
étantl i v re,

des sa jeu nes se
, a l

‘é tude de l a const ruct ion
des orgues, il commença voyager en 1700,
po u r augmenter ses conna i ssa nces dans ce t
art. A rri vé h Dam n en 1701, il s

‘y arréta e t y
t rava i l l a q uelque temps ; pu i s il se rend i t a
S trasbourg, où i l épousa

,
l e 13 j u i n 1708,

An ne —Marie Schmid, qui l e rend i t père de
douze en fan ts, savoi r : neu fga rçons ettro is
Illles. fi n i t de ces enfa n ts mour uren t en ba s
age . A ndré Si l be rmann cessade v ivre le 10mars
1734 . Dan s l

‘espa ce de v i ngt-sept ans, il ava i t
cons t ru i t t ren te orgues, depu i s son a rr i vée a
S trasbou rg. En vo ic i le ca ta logue : 1° L

‘orguc
de l

î
église Sa i n t-Ni co las , a Strasbou rg, en

1707. 2° Cel u i du couven t de Sa in te- l a rgue
ri te, en 1700. 8° Celu i du temple pro stestant
de Sa i n t Pierre

, 1707. 4 ' Cel u i de H armon
l i e r (Ba s—Rh i n) , 1710. 5° Cel u i de l a cathé
drale de Bâle , en 1711. 0° Un positif aucou
ven t des Guilieim iaœ de St rasbou rg, 1712.

7° L‘orgne d
‘0berenbeim , 1713 . 8° Celu i de

G iederthe im, 1715 . 0° Ce lu i de l a ca thédra l e
de S t rasbourg, 1710. 10° Celu i de l ‘égl i se
Sa i n t- Ét ien ne, dan s la même v i l le

, 1710.

1 1° Un pos i t i f a h odlau (Basdthin ), en 1717.

12° L
‘
orgue du couven t de la Made la i ne

,

St rasbou rg , 1718. 13° Un pos i t i f à Ebe rsheitfl
muneler (Bas-Rh i n) , 1718. 14° L ‘orgne de

l ‘égl i se Sa i n t-Léona rd , à Bâle, 1718. 15° Un

posi t i f à Haguena u , 1710. 10° Un idem, à

G rcn delbacb, pe t i t v i l lage du dépa rtemen t du
Ba s—Rh i n , 1710. 17° Un idem , Lauœnhach

(Hau t- l ide ), 1710. 18° Un o rgue s l ‘ég l i se
Sa i n t-J ean deWissebourg, 1720. 19° Cel u i de
Sai n t-Léona rd près d'Obe renbe im 1791.

20° Celu i d‘h itcnheim
,
près d‘

Offenbourg,

1729. 9 1' Un pos i t i f Ko lhsheim, 1729 .

22° L
‘
a r

g
us de l‘égl i se des Dom in ica ine, Col

ma r, 1790. 23° Celu i de l‘ ég l i se de Sa l u t-Gu i l
la ume, St rasbou rg, 1728. 21° Ce l ui de Bi sch
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S ILBERMANN (Ju n -Du nn) , l e pl u s
je une des litsd‘A ndré, naqu i t a Stra sbou rg, l e
24 septembre 1727. La factu re des pianos
l
‘

occupa spécia lemen t e t ses i n s t rumen ts
fu ren t les premiers de ce gen re qui se répa n
d i re n t en Fra nce

,
où ils eu re n t beaucou p de

répu ta t ion . i l mouru t l e 15 j an v ier 1799, la is
san t deux fi l s

,
do ntl‘a lné (Jean - Frédéric) , né

l e 21 j u i n 1702
,
etmo rtle8ma rs lSl7, futà la

fo i s facteu r de pianos
,
organ i ste de l ‘ég l i se

Sa i n t—Thomas, St rasbou rg, e t compos i teu r.
I l a l a i ssé en manuscri t u n Hymne d la pa ix ,
des chansons a l lemandes, e t p l usieurs a u tres
ouv rages .

S ILB ED SC H LA G (Jean- learn) , con
se l l ier d u cons i s to i re e t membre de l ‘académ ie
des sc iences de Berl i n

,
naqu i t s Asche rsleben ,

e n Pru sse, etmouru t le 1 1 j u i l le t 1700. A u
nombre de ses écrits

,
o n remarq ue son sermon

a l ‘occa s ion du nouve l orgue de so n égl i se, ln
tituié E r

'

nwr
‘

huugspredr
‘

gtei ne r neuen
0rgel i n der Berl i n ,
1775 , ln8

°
.

S ILC B ER (i nù rcl, di recteu r de n u
s ique a Tubingue , es t né le 27j a nv ier 1789,
Schm idt, prés de Schorndorf,da ns le royaume
deWurtemberg. Dès son en fance, i l mon tra
d‘heureuses di sposi t ions pou r l a mus iq ue e t
pou r le dessi n , e t cu l t i va ces deux a rts a vec
u ne a rdeu r éga le . 11 a va i t a t te i n t s a quator
zième an n ée , l orsq u

‘ i l re n con tra enfi n un bon
ma i tre de mus ique dan s l‘o rgan iste Auberleu,
Fellbacb, prés de St u t tga rt . Les leçons qu

‘ i l
e n reçu t

,
e t les p rogrès qu

‘ i l litpendan t ses
“j ou rs Schorndorf e t Lou i sbou rg, le m l
ren t en é ta t de s ‘é ta bli r à Stu ttgar t, où il se
liv ra l ‘en seignemen t d u chant. En 1817, il
écri v i t

, par ord re du séna t a cadémique de Tu
bioge ,une ca ntate pour letroisiéme jubilé sécu
l a i re de la réfo rmation

,
e t l ‘exécu tion de ce t

ouvrage l u i procure sa
'

nom inatton de d i rec
teu r de mus iq ue da ns cet te v i l l e. i l en rempl i t
encore les fonc t ions (1804 ), etjoultde l a repu
ta t ion de mus ic ien i ns t ru i t e t p le i n de zè le . La

soci é té de cbantlui doi t s a bon ne organ i sa t ion
e t ses p rogrès . 11 es t cha rgé de l

‘en se ignemen t
du cha n t e t de la mus iq ue a u sém ina i re evan
gélique, e t d i r ige les concerts . En 1825

,
i l a é té

dés igné pa r le gouvernemen t pou r prendre
par t a la forma t ion du nouveau l i v re chora l
q ua t re vo i x pou r l e royaume deWurtemberg,
e t il y a i n t rodui t de bel le s méll ies. Depu i s
lors il a publ i é le l i v re de cbantt ro i s voi x

,

don t l e succes a été co n sidérable . Les pri nci
paux ouvrages de Silcber sont1° Si x
bymncsàquatre vo i x Tubingue, La up. 2‘ lié

l od ies d u li v re chora l duWurtemberg a t rois
vo ix

, prem ière etde ux ième pa rt i es ; (bld.

8° Douze ca non s pou r troi s voi x de dessu s ou
troi s voix d‘hommes, à l

‘ usage des écoles,s
‘

bt‘d.

4 ° Si x chan sons a l lemandes a qua t re voi x
d‘hommes ; (bld. 5° Douze idem : i b id . 0°Deux
su i tes d'hymnes a qua t re voi x , à l

'usage des
fêtes e t d ima nches ; ( bid. 7° Chan sons popu
la i res de la Souahe, de l a 1

‘

huriuge e t de l a
Praucon ie a qua tre voi x . P l us ieurs cah iers,
(bld. 8° Beaucoup de ch an ts voi x seul e ou a
deux voi x

,
a vec accompagnemen t de pi a no ;

Tuhiugue, Fnes.M. Silcher a en manuscritdes
ouvertu re s e t des d i vert i ssemen ts pou r l ‘or
chestre , a i nsi que des ca n iates d ‘égl i se.
S I L PH IN V OMWA L D E compo

siteur a Rudols tadt, v i va i t en 1847. Les bio

graphes a l lemands ga rden t l e s i l ence su r ce t
a rti s te ; on sa i t se u lemen t q u‘ i l a obten u u n
pri x à li a nheim , dans cette an née, pou r une
ouvertu re de coucertàgrand orches tre. Son en

verture drama t ique i n t i tu lée lesGn ome: etles
£!fes a été pu bl i ée R udol s tad t, chez B ul le r.
On con na i t a uss i de lui des t rios de sa lon pou r
pi ano

,
v iolon e t v io loncel le; l auheim ,Heckel .

S I L VA ouSYL VA (Aao a i D E ), m a i t re ,
n é da n s l a «coude moi ti é du qui nzième s iècle,
ests an s dou te le même music ien que ceiu1 do nt
Glaréa n a rapporte u n Ky rie e t u n R osa n na a
tro is voi x (D odecaeh . ,to i . 4 52 sous l e
nom d‘A ndrea: Suiva n t» , e t qui es t un des

'

interiocuteurs du d i a logue de Sébas t ien V ir
duug (l ) etdes deux p rem iers l ivres de la Nu
aurgia d

'

Ottmar Nachtgall ou Lusd näus
A ucun ren se ignemen t n

‘ a été découvert Jus
qu

‘
à ce jou r su r l a pa tr ie de Si l va, n i su r l a

posi t ion qu ‘ i l occupa . Il n ‘éta i t pa s França i s
e t ne s‘appela i t pas D u bois (de S i l va), ca r
l‘éd i teu r A lla ingnaul de Pari s, son con tem
po ra in , conserva les noms des compos i teu rs
de sa na t ion dan s tous l es recuei l s qu ‘ i l pu
bl i a

,
e t pa rmi ceux don t il a Imprimé les ou

vrages figure D e S ilva e t non D ubois. S
‘
i l

éta i t A l lemand , oupourraltcro ire que son nom
de fam ille éta i t V onWa ld, ou que peu t—êt re
Ma rie. get-m ûrund au rgu eyu dati Sch r

lia num Virdung P riertvo n A ask rg. und a lles gree n;
aura de. n o te. i'a dietebo l«um diur (sie) om n ien dryer
la rtru sm ru der 0ryeln dev l uttes und dv P late.
tn nrferrs

‘

m u au lm en kartrls'eh gm a eàt, ete. Its—V o h].
cinqua n te—six 1eui ilets, sa ns date etsan s nous de l ieu
( lil le,
(î ) N uaurgia den pra : s

'

a I nss
'

m . l i li prime en
vertu -uq agùa r cen a ra tio. ab Ono-ra ro Lu s-i i i.

A rgentina dna boa libra
'

a a bsolue . l
‘

jutdu s 0«o a a rî

Lutin“, l e concern e: polypq ui , id estc.: pluri/‘un ‘

rs

retisu compositi.« nouibu . L i
‘

bn
'Mida s, A rgent

‘

orati
apud Johan n a $ : kettaus,M. its—h old.
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il éta it n é dans l a Forê t-Noi re, d
‘où on l ‘au ra i t

a ppel é D a Sylva , ou Sylva na s (dans l a basse
b l in ité). V irdung semble en clf etnous co n
duire ce t te conjecture dans l‘épltre déd ica
toi re de son l i v re

,
da tée de Bâle, 1511, où l

‘on
voi t que Sylvauus éta i t son am i e t hab i ta i t l e
méme pa ys que l u i . I l ava i t composé u n grand
t ra i té de musi que

,
don t cel u i q u ‘ i l a publ i é

n ‘éta i t qu ‘u n abrégé Pou r év i ter des fra i s
considérables, di t-ii , j

‘
a i préfé ré ne pas pu »

bl ie r mon grand l i vre, e t fa i re cetex tra i t
pou r sa t i sfa i re a u dési r de mon am i Andreas
Sy l vanu s. 0ttmar Lusciuius, qu i a tradu i t

une pa rt i e de l ‘ouv rage de V irduug, dans saMururgi‘a , ne fou rn i t aucu n écl a i rc i ssemen t
concernan t l a pe rson ne de Sylva ou Sy lvanus.
O utre les deux morceaux conservés pa r G la
réau

,
on trou ve des compos i t ion s d‘André de

Sylva dan s les recuei l s don t voi ci les t i t re s
1° H otel“de la Co rona , li bro pri mo ; e

'

m

pressum F orosenmron s
‘

s
‘

par Octa v ia num
P etruts‘um

, 1514 , pe ti t in—4 ° obl . 2°Moletts‘
del F ru t to a setv oes‘, liber primes (sie) ; s‘n
V eneüa nella s ta mpa d

‘
A nton io Ca rdone,

1539, ln 3° & leeti‘sslmæ'

necno n fami l ia
rs

‘

ssr
‘

m: co ntin ues ult ra cen t um etc.: a re::

usque addna sv oces ; l ugustz ï lndelieorumMelch ior Kriesatein ez eudebat, 1540, pet i t
i n -il ° obl . 4° Tomas secu nd us P sa lmorum se
lecto qua t uo r et qu i nque v ocibus : No

rr
‘

mbergz , apud J o . P etret‘um , 1550, pet i t
le.- 41 ° obl . 5° L ibe r te rt i u s V s

”

ginti muri
ca les qui nque, rez , vel octo o oeurn m otetor
Aabet, etc.,

-P a ribl tn v ice C itha re apud P e
tra ns Jtta s‘ngna nt, 1554 , pe t i t lu-4° obl .
tl L ibsr qua rtua Idem ; lbld. , 1554 . 6° L ibe r
duodecimus idem; (bld. 1585 . 7° H otell!del
l

‘

ion . L ibe r prtmus cum qua tuo r v oe ibus ;
Lugduntper J acobum N odernum , 1553,
pe ti t in—4 ° obl . 8°Seleettssima rum Sa c ro ru m
ca ntinnu‘m qua s v ulgoMoleta v aca n t Flores,
t rim v ocum . L ov a n r

‘

r
‘

, ez Typographia
P et ri P la ies“, 1569, iu Jean -Georges
Sch ielen (in B i

‘

bli0th . en uclea ta
,
p . 338) e t

Gesner (s
‘

n P a ndec t , l . V l i , lit. "1, fo i .
a t tribuen t s Sy lva nus u n C ompend i um mu

sica le, ma is n
‘
indiquentpas s i l‘ouv rage es t

imprimé .

S ILV A on SYL V A (le Père Nu aez-Nou s
D A ), jésu i te, n é à L i sbonne, en 1678, fut
d ‘ a bord ma i tre de chapel le de l ‘égl i se Sa i n te
C a the ri ne

,
de ce t te v ille

,
pu i s d i recteu r du

cl.œur de l ‘égl i se pa ro i ss i a le de Sa i n te-Marie
adeleine, et en de rn ier lieuwa l l ro de chape l le

de l a co l l égi a l e roya le de Not re-Dame de la
C on ceptiou. Il occupa i t cet te dern ière pos i t ion

en 1725 . On a de lui un l i v re i n t i tu lé A rtsMi n ima que corn sem i—brcvepro la eia mtra in
em tempo brave, os m odos deMax ima ,“
lonya selencr

‘

a daMa rion ,
-L i sbonne, An t . Ila

nesca l
, 1725 , u n vol ume in-d°. Ce t i t re es t un

jeu de mots su r l es noms des signes de l
‘

au

cieuue notation mesurée
,
sa voi r : la m i n ime,

la um l-brave, l a breve, la longue, l a max ime,
lesprola t i

‘

on s, les temps e t les modes . La s i
gn ification de ce reim s est que l ‘ouv rage ense i
gnera en peu de temps l‘artde la musique, qu i ,
par l u i—méme, es t dilflcile e t ex ige de longues
é tudes . Ce iivre,dédié la V ierge Marie, es t di
v i sé et: t ro i s pa rt i es qui on t une pagi na tion pa r
ticulière chacune . La première es t re l a t i ve l a
so lm isatiou, a l a nota t ion proport ionnel l e e t
a ux é lément s du con t repoi n t ; l a seco nde re u
lerme un tra i té de pla i n—cbant(ca n to ebad) ;
dans latro isième se t rouve l ‘ana lyse de tou tes
l es pa rt ies de la musique. Les exempla i res de
ce t ouvrage se t ro uven t dilficilemeut, même
en Portuga l .
S IL VA (I n n D E ), écri va i n napolilain ,

n ‘es t con nu que par u n é loge du composi teu r
Calfaro , i n t i t u lé Elogt‘o di P asqua ls C af
Ia ro, dette Ca /Ïa relli ; Naples, 1788.

S I L V A Pou. DE ) , composi teu r, es t né le
28mars 1854 ,à Sa l u t—Espri t,près de Bayonne
(Basses—Pyrenees). F i l s d

‘un négocia n t, il lit
ses prem ières études mus i ca l es sous l a direc
tion de sa mère e t de sa g rand‘mere, qui
ava ien t é té é lèves des ma i tres les plus di s t i n
gués de Pa ri s . Dès l

‘âge de sept ou hu i t a ns,
i l é ta i t déjà i n i t i é l a con na i ssa nce des œuv res
class iques des mei l leu rs composi teurs e t s‘es
saya ita écri re de pe t i tes choses sans aucune
not ion des lo is de l ‘ha rmon ie . Sa fam ille

s‘éta n t é tabl ie à Bordea
‘

ux, i l re çu t a lors des
leçons de composi t ion d‘un A l lemand

,
a ncien

chef d‘orches tre , nommé F ra nck, e t iutavec
a vid i té quelques bon s tra i tés d'ha rmon ie etde
con trepoi n t. Arri vé Pari s en 1854 , il pri t
quelques leçons de “l ‘urbri (v oyez ce nom) pou r
la compos i t ion B a lévy, qu i il soumi t p l u
s ieu rs dc aes ouv rages, les approuva e t vou l u t
fa ire en trer ll . de Si lva dan s sa c lasse, a u
Conserva to i re ; ma is ce j eune a rt i s te ne pu t
jou i r de ce t avan tage, parce que sa mauva i se
rue , qu i va p resque ju squ

‘à la céci té
,
ne l u i

permetpa s u ne appl i ca tion su iv ie . Les ou
vrages publ i és pa r l . de Si l va son t 1° Deu x
romances sans pa ro les pou r v iolon ou v iolon
cel le; Pa ri s , Denacci . 2° L a Ronde des lu t i n s,
ca pri ce pou r p iano ; Pari s , G i rod . 3° Polo
na i se pou r pi ano ; (bld. 4° 1uvocation pou r
p iano, harmon i um, violon etv ioloncel le ;
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Pari s, A lexandre . 5° L a Chasse a érienne,
rendu scberzo pour pi a no ; Pari s, Fin land.

0°Q ua ra n te müodies.etcout um es pou r cbant;
Pari s, B ichault. 7° Pri ère à la V ie rge, s t ro i s
voi x de femmes ; s

‘

hid . 8° Douze pensées n u
sicales pou r pia no, di v i sées en qua t re cah ie rs ;
(bid. de Si l va a en ma nuscri ttroi s opéras,
don t un estreçu l ‘opera -Com ique ; pl usieurs
qu i n te t te s, qua tuors, trios e t d uos pour pi ano
e t i ns t rumen ts a rche t ; deux symphon ies
pou r l ‘orches t re ; une ouvertu re i dem ; une
ba rca ro lle idem ; p lus ieurs chœu rs avec or

chestre ; mus ique relig ieuse, etc.
S ILV ANI (Journ—Anrome), compos i teu r

de l‘école de Bo logn e a u commencemen t du
d ix—hu i t ième s iècl e, é ta i t, e n 1720, mai t re de
cha pe l le a l ‘égl i se Sa i n t-Étien ne de Bologne.
i l publi a a lors un recuei l de quatre messes a
q ua t re voi x, avec deux v iolons e t orgue . Oct
ouvrage esti ndiqué comme l ‘œuv re onzi ème
de ce t au teur ; m

‘

au tres product ion s de ce t
a rt i s te son t : 1°L i ta n ie concertatea 4 voci con
m

‘

olinte se n sa , op. 1 Bol ogne, l a r
'

i no Sil
vaui .î °l nn i sa eflpertutto l‘a n no ,a voce cola
con o iolin i , op. i bid. , 1702. 8° Sacrl Rev

ponsori della aettivn a na sa n ta a 4 v oci op. 3;
(bid. 1704 . 4° [nutsacrtpartu t to l'aune a
4 v oc i, op. 4 ; ibid., 1705 . 5 TnMin e ao
tenue a 4 noel con orga ne , op. 5 ; ibi d . 1705.

0° S ta ba tMa te r, B enedietus,Mi serere , Le
trs A lieluya contitra ite detSa bba to sa nte et
a lto voci , op. 0; Bologne, 1706 . 7° ”es se a
q ua t t ro noel con orga ne , op . 7; s

‘

hi
‘

d. 1700.

8°Molci ti a elle voce
”

piem
‘

, con i l Respon

sorio di Sa nta A n ton io , op. 8; Bologne, pa r
les héri t ie rs de Si l va n i , 1711. 0°Molci ti con
le q ua t t ro A n t i/one della R . V . a v oce solo

,

op. 0. 10°Motel“a 9 a ceci con v ioltnte
aenza , op . 10; i bid. , 1716 . 1 1°Sac Lumet»
t u zia n i delta utttma n a sa nta a v oce sata ,
Op. 13 ; Bologne, chez l

‘au teu r
, 1790. 12° d

‘

e

cond o libro delletita n ic della B ea ta V i rgi na
a 4 cectconcertatt, con v lalin i c r ip ien i ,
op . 14 ; (Nb. , 16° C a n ta te mom“s

spiritua lta 1 , e 8noel ; "dd ., 1727. Si l van i
la i ssé en manu scri t 1° Q ua tre messes a

q ua t re vo i x avec orgue . 2° T ro i s messes so len
b elles q ua t re voi x

,
a vec orches t re .

8ILVE STA R I (Ftoa rno ao), composi teu r,
ne Crémone , au commencemen t d u d i x- sep
tième siècle, s‘es t fa i t con na i tre pa r u n au

v rage In t i tu l é Ca ntio nes sa cre 8 et 4 no
cum; V en etis‘s,apadV im tinum .1040, in

S IMON ou S YMO N (Ma in e), d'Ypre s,
é ta i t

,
en 1503, chef des ménétrius de cet te

v ille, ettena i t une école de musiq ue, s u i van t

le regi s t re desma itrises ex is ta ntaux a rch i ves
d
‘Ypres.

SIMON cl aveci n is te e t compos i
teu r, naqu i t a ux V aux—de—Cernay, près de
Rambou i l let, ve rs 1720. A l

‘
âge de sep t ans,

il futen voyé près de I ntel, son oncle, orga
n i ste d‘une abbaye près de Caen , qui lui donna
les premi ères l eçons ; ma i s il dutsur tou t à l a
protect ion de la marq u i se de l a l ésangère e t
de l . de Sa i n t- Sa i re, e t au x leçon s de cl avec i n
e t de musique qu‘ i l s lui donnèrent

,ses
progrès

e t sa forürne. A rri vé à Pa ris , il pri t des le
çous de compos i tion de Dauve rgne.Tro is l i v rea
de pièces de c l avec i n qu‘ il publ i a leti ren t cou
a a l tre avan tageusemen t , etlui fi ren t obten i r
la su rv i vance de la cha rge de mai t re de cia
reciudesenfa n ts de Prancc,dontilflutt i tu l a i re
après la re tra i te de Le Tou rne ur. Lou i s XV
lui accor da pl ustoutle breve t de mai tre de
c lavec i n de l a re i ne et de l a com tes se d‘Arto is.

Si mon v i va i t en core Versa i l les en 1780.

S IMON (Ju a-Ga srann), trés-bou o rga
n is te, futd irec teu r de musique e t co nter s
No rdlingue, vers le mi l ie u du dix—hu iti ème
si ècle . Il a publ i é de“compos i t ion 1°Le iehte
P re lud ia und F oyers auf die 0rgel oder da s
C la vi er d u rcir die s ieben . B a rta na . E n ter
Th il (P réludes e t lugues faci l es pou r l‘orgue
ou l e cl aveci n

,
dans les sept tous majeu rs .

Prem ière pa rt i e) ; Augsbourg , 1750. La

deux i ème part i e de ce t œuvre con t ien t les pré
Indes e ttugues dan s lestous mi neurs . 2° 00
müthsoergn s‘igendemusi ka lr‘svhe Ncbenflun
den e

’

u Ga la nteriestücken nu{ Kla v ie r
(Dé la ssemen t musica l de l‘espri t, consi stan t
en pi èces gala n tes pou r le c laveci n). Première
e t deux ième part i es ; (bid. 8°Muaüa lisches
A B in kle i nen F ugetien filr au 0rgel,
ncbstei n igen V erretten (A B 6 musi ca l, qui
cons is te en pe ti tes fugues pour l

‘orgue, a vec

quelques ve rse ts) i bid . , 1754 , in 4°En te r
Yersuch ei n i‘ger v a r“rteu und fugu

‘

rten
C hora le (Premier essa i de quelques chorale
va riés e t fugués) ; (bid. Je 1mssède en manu
scri t des pièces d‘orgue d

‘u n très- bon s tyl e,
com posée s pa r S i mon .

S IMON (J esn—Gonen oun) , musicie n al le
mand, fu t a t tach é s l a mu sique de l

‘
61eeteur

de Saxe
, vers 1704 . Précédemmen t, i l é ta i t

hautbolste dans l a mu sique de la ga rde du ro i
de Pologne. Égalemen t habi le su r le boulim ie ,
la v iole e t le v iolo n, il a l a i ssé e n ma nuscri t

quelques compos i t ions pou r ces i nst rumen ts ;
en tre a u tres, di x-huitduos pou r deux v i olon s
q u i se t rou va ien t

,
en 1780, chez Bre ithopl,

Leipsirt.
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SIMON (Leurs—V 1cro a), né s li eu, ve rs l e
m i l ieu d u dix—hu i t i ème si ècl e, vécu t a Pari s,
ets‘y litcon na i tre, en 1700, pa r l a chanson,
I l pleut, i l pleut, bergère, dontles pa roles
éta ientde Fabre d'Eglantine, e t qui obt i n t u n
succés po pul a i re longtemps p rolongé . Deven u
prem ier v iolon

,
pu i s adm i n is tra te u r d u théa t re

I o nta nsier, e n 1706 , S imon ga rda ces pos i
tio ns j usq u‘à la clôture forcée de ce t héâtre ,
en 1807. Il litreprésen ter au t héâtre l enteu
sler, en 1707, u n opéra—com ique i n ti tu l é La

double Récompen se, don t il ava i t fa i t l e l i vre t
etl a musique .0u co nna i t aussi sous son nom
1° Recuei l «Pa in e t chan son s, a vec accompa

gn em entde cl av ec i n ; Pari s, 1789 . 9° Si : duos
pou r deux v iolons

,
op. Pa ri s, 1706 .

S IMO N (C . pro fesseu r e t édi teur de
m us ique Posen , en Pologne, y estéta bl i de
puis 1806 .Lcs biograph i es a l lema ndes ne fou r
n issentpa s de re nseignemen ts su r sa pe rson ne
O n con na i t de l u i l es ouv rages su i va nts
1° J usoeisung sum Genera ibau (lntroduction
l a basse con t i n ue); Posen ,$imon . Ily a deux

éd i t ion s de ce t ouv rage, qui es t écr i t e n a l le
ma nd e t e n polona i s . 2° Na nka gm nén «a

O rga no ch (Élémen ts de l
'ar t de jouer de l'or

gue) ; (bid. in—é°
,
en polona i s.

S IMON (l eu -Bu m) , compos i teu r e t n é
gocia nt, né Anvers

,
en 1708, il i ses études

musi ca les dans cet te v i l le
, puis se rend i t a

Pa ri s e t reçu t des l eçon s d‘ha rmon ie e t de
compos i ti on de C a te l e t de Lesueu r . De re tou r
à A nve rs

,
i l pa rtagea son temps en t re les al

‘

fa i res e t l a mus ique
,
qu’i l cu l t i va toujou rs avec

amou r. Il joua i t bien du v iolon e t co mposa i t
a vec faci l i té . Dcs revers de for tune a ltérérent
s a sa n té e t l e m i ren t dan s u ne s i tua t ion génée
j usq u‘à l atin de ses jou rs . I l estmort Au

ve rs, lo 10 févr ier 186 1, l a i ssa n t en manusc r i t
t roi s me s ses a vec orches t re , des symphon ies ,
des chœu rs e t des ca n ta tes qui onté té exé
cutés dans l es égl i ses e t dans les conce rts de
sa v i l l e na ta le.
S IMONEL L I (Msvurcu), chapela i n chan t re

de l a cha pe l le pon ti fica le, naqu i t Rome, ve rt
l e m i l i eu du dia —sep ti ème s i èc le, e t fu t agrégé
s cet te cha pe l le le 15 décembre 1062. Grégo i re
A l legri fu t so n prem ier ma i t re de compos i t ion ,
pu i s il pa ssa dan s l ‘école d‘Ho race Be nevol i .
L
‘étude q ue Simone…a va i t fa ite des ouv rages
de Pales t ri na l u i fu t si profi table, q u

‘on l e su r
n omma le P a les t ri na dudix —septiéms s iècle,
à cause de l‘élégante etsua ve s impl ic i té de son
s ty le dans l a musique d ‘égl i se. Il fu t ma i t re de
chape lle de pl us ieu rs égl ises àRome . Ce compo
siteur a l aissé en ma nuscri t beaucou p de

psaumes , de mo te ts e t de messes , qui se t rou
ven t en manuscri t dan s les a rch i ves de l a cha;
pe l le pon t ifica le, où l

‘on ex écute en core plu
s ieu rs de ses ou vrages , en tre au t re s l e mulet
Ca ntemus Dom i no glors'ose en im m gn r

‘

ficatus est
, a s i : vo ix,pour le q ua trième dimanche

du ca reme. L ‘abbé Sa n t i n i , de Rome, pos sède
de Simone…pl us ieu rs motets a q ua tre e t a
c i nq voi x, les mote ts s s i : voi s C a ntemus
D omi no, e t E cco sucerdas, u n V ict ime pa s
cha lf q ua tre , e t un Sla ba f mater s ci nq
voi x. a vec deux v io lons e t o rgue . Le port ra i t
de Simonel l i , gravé s l

‘eau -forte
,
se t rouve

dans l e l i v re d‘Adam i de Bol se n a
, in t i tu lé

0sserva ss
‘

ons
‘

per ben ragola re s
'

l core della
eappcüa pontificia (p. L‘élève le pl us
dis t i ngué de ce savan t m usic i en fu t Core ili.
S IMONE ‘

I
‘

(Fau con ), fi l s d
‘u n chori ste

de la cha pe l l e du ro i, fu t d
‘abo rd mus icien au

régimen t des ga rdes fra nça i ses , pu i s premie r
cor du Théâ tre —F rança i s, en 1708. i l a fa i t
graver de sa composi t ion 1° Sia duos pou r
deux bosse nt, op. 1 ; Pa ri s, 1701 . 2° Si: dons
pou r co r en {a e t c l a ri ne t te en ut: fbid.

5° T ro i s t r i os pou r c la r i ne t te, une e t hassa n ;
s
‘

bt‘d. é° Su i te de mo rceau x du J ockey, pou r
deux flûtes,deua cla ri net tes , deux cors e t deu x
ba ssons ; (bld. 5 ° Si: tries pou rtro is cnrs

,

op. 10; Pa ri s, lmbaul t. Simone t v i va i t en core
a Pari s en 1808.

S IMONET '

I
‘

O (L i oasnu) , cha n teu r de la
cha pe l l e de Sa i n t—l arc

, s Ven i se, vécu t au
commencemen t d u d i x- septième siècle . Il a
fa i t imprimer un recue i l de mote ts de sa com
posi tion sou s ce t i t re trla nda sacre df

motel“ V en i se, 1613, in On t rouve aussi
quelques - unes de ses compos i t ion s pou r l ‘égl i se
a l atin d u recuei l d‘Alexandre Graudl, i n t i
tulé C eles ti fiori , e tc . ; V en i se , 16 10, in
S IMON“. Voyez DOLLE

'

I
‘

(Mauss—Nt
cou S IMO NIN).
S IMONIS compos i teu r, né à

Pa rme, en 1773, eu t pou r ma i tre de v iolon
Ro lls, e t Laufranchi l u i en se ign a a jouer d u
pi ano ; puis i l é tudi a l e con t re po i n t sou s la
di rect ion de Gh i re t ti , e t l e chan t dan s l

‘écol e
de Po rtnnati. Ses e tudes te rm i nées , il obt i nt
la placé d

‘
accompagnatenr a u pia no e t de dl

rec teur de mus iq ue au théâ tre de s a v i l le n a
ta le. Il a écri t la musique de plusieu rs ba l le ts

,

quelq ues messes , e t des morceaux de musiq ue
voca le e t i n st r umen ta le, don t pl us ieu rs ontété
publ iés s Parme. Simon i s est mor t dan s ce tte
v i l le, en 1857.

S IMONO P F profes seu r l ‘u n i vers i té
de Kazan , etmembre de l

‘
Académie des
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sc iences de Pétrrslvourg, esta uteu r d‘un opus
ru le re l a t i f la th éori e m athématiqne de la
m usique , i n t i tu l é Mémoi re sur le: séries
des n ombre s a na: pu i ssa nces ha rmon iques ;
Kata n , 1832; ln -4 ° de t ren te—deux pages .

S IMONS -C A ND E I I.I
_

Æ (h uh u —Joue) ,
en dern ier lieumadame P llllŒ, naqu i t Pa

ris
,
le 81 j u i l le t 1767. E l l e é ta i t fi l le de Pierre

J oseph Ca nde ille (voyez ce nom) . Elève de so n
pére

,
el l e débuta a u Concert spi ri tue l l

‘

âge

de trei ze an s, e t se fitapplaudi r comme ca n
i atrice

,
ba rpistc, pia n i ste e t compos i teu r, dans

u ne ca nta te e t dans un concerto qu i l u i é ta ien t
a ttr ibués

, ma is ouson père ava i t en la pl us
grande part . É li luuis pa r ce succès , les pa ren ts
de mademoi sel l e Candcille l a um mm u au
théâtre : el i e pa ru t pour l a premi ère foi s sur
celu i de l'o pera , a u moi s d

‘a vri l 1782, dans le
rô le d‘lphr

‘

gén ic en J uli de, de G l uck, e t fu t
i mm éd i a temen t reçue. L‘an née su i van te, elle
joue Sangaride dan s A lys, opéra de Picci on i .
On ra pporte d i versemen t l a ca u se q u i l u i lit
qu i t ter l‘Opéra a u m i l i eu de ses succès ; quel le
q u‘el le soi t

, il es t ce rta i n qu
‘e l l e se re t i ra en

1785 . La s i tua t ion de sa famille,aprés que sca
pére eu t perdu son emploi a u méme théâ tre

,

i
‘

obligea a remon te r su r l a scène, mai s e lle
choi s i t le Théât re—França i s

,
où les con se i l s de

ido lé guidèren t ses p remiers pa s. En 1785 , elle
débuta dans H ermione d‘A ndroma que, pu i s
joua Roxane da ns B aja set

,
e t Aména lde dans

Ta ncréde . B iun qu ‘e l le eû t fa i t peu de sensa
t ion dan s ces rôles, l a protec t ion du ba ron de
B re teu i l l atitrece voi r a u nombre des socié
t a i res à qua rt de part . i l n ‘appa rt i en t po i n t a
ce d ic t ion na i re d‘en t rer dan s les déta i l s de sa
carriè re dramat ique ; je di ra i seuiementqu‘elletitreprésen ter, le 07décembre 1709, sa ce rn é»
die i n titu l ée la B e lle F erm iers, où el le jouai t
l e rôle pri nci pa l , e t cha n ta i t deux a i rs e t u n
v audev iile de sa composi t ion

, s
‘
accompagnant

tou r à tou r su r l e piano e t su r l a harpe . Eu

tltilde, aut re coméd ie qu‘el le litjouer lc 16 sep
tembre 1703

,
l u i fou rn i t l‘occa sion de se fa i re

e n tend re dans u n duo de p ia no e t v iolon avec
Bapti ste ainé . Re t i rée du Théâ tre-Fra nça i s en
1706 , mademoise l le Candeiile v isite l a li ol
l a nde e t l a Belgiq ue , et y don na des représen
tations etdes concerts. A rrivéé à Bruxel les,
clic y litl a con na i ssance de Simon s, carrossicr
e n renom dontl es ou vrages é ta ien t recherchés
dan s tou te l

‘
Europe : il dev i n t éperdumen t

amou reux d‘el le
,
e t l ‘ayan t revue a Pari s, l

‘

au

née su i van te, il l
‘
épousa en 1708. La fort une

,

qu‘el le cru t a voi r fixée a lors
,
n ‘é ta i t pou rta n t

pas au ssi sol ide qu
‘e l le l ‘avai t imagi né, ca r le

dépa rtde la cou r de Bruxel les , e t l ‘émigrati on
de tou te l a noblesse de pays, à l

‘épo que de l‘i n
vasio n de l a Belgi q ue pa r l ‘a rmée frança i se,
ava ientjeté du déso rd re dan s l es affa i res de
S imons

,
e t q uand madame Simon s-Cah de ille

v i n t pre nd re possessi on de sa nouvel le ma ison,
ce ùrtpou r en voi r p réparer la fa i ll i te, qui
s
‘

accompliten 1802 . Les événemen ts ne se
passèren t pas tou t a fa i t comme ils sontrap
portés dan s l a B iograph ie des con tempora i n s
ctdans le supplémen t de l a B iograph ie un i
v erselle ; ma is i l e s t certa i n q ue madame S i
mon s ne mon t ra pas

,
dans ce tte ca ta strophe

,

l
‘

avidité dontelle a é té accusée par les [i ls de
son mari.
De re tou r à Pa ri s, e t sépa rée de son épou x

par u n consen teme n t mutuel
,
madame Si mon s

se réun itd son père
,
e t se fi t i n st i tu tri ce pou r

lui don ne r du pa i n . Pendan t dix a ns, elle

donna des leçons de mus ique e t de l i t té ra tu re.
Le souven i r de son anc ien succès de la B elle
Fem s

‘

ére luititespérer auss i qu‘el le pou rra i t
t rouver des ressou rces authéétre ; ma is l ‘essa i
q u‘el le en fit

,
en 1807; dans l

‘
opéra

- comique
en deux ac tes i n t i tu l é Ida ou l

’

0rphelih s de
B erli n

,
don t e lle ava i t faitl a musique etl e

l i v re t
, lui 0ta ses i l l u sion s. L

‘ouvrage f utsifllè
e t n ‘eu t que c i nq ou six représen ta t ions . Un e
dern iè re ten ta t i ve fa i te dan s un drame rep ré
sen té a u Théât re —Fra nça i s, en 1808, ne fntpas
plus heu reuse , e t dès ce momen t, madame Si
mons cessa de t rava i l le r pour l e théâ tre e t
composa des romans

,
qu i furen t m ieux a ccue i l

l i s d u publ i c . Napoléon , qui n
‘a ima itpas les

femmes au teu rs
,
lui ava i t refusé des secou rs ;

e l le t rou va pl u s de bienve i l la nce dan s l a fa
m i l l e ro ya le des Bou rbon . Pendan t l es cen t
jou rs

,
el le se réfugie s Londres e t don n a des

conce rts où V ictti, C ramer e t Lafon t se ti re n t
en tend re ; i l s l u i precurérentd‘abo ndantes
rece t tes . De re tou r a Pari s, el le reçu t l e b reve t
d ‘u ne pension pou r el l e e t pour son pére, e t

patdetemps après, l e roi Loui s XV III lui en
a ccorda u ne a u tre de deux m i l l e francs su r les
fonds de l a l i s l e c i v i le. V euve de Simon s, au
moi s d‘a vri l 189 1, e l le é pousa l ‘année su i van te
Périe, pe i n t re médioc re , qui, pa r les déma rches
act i ves de sa femme

,
obti n t l a p lace de direc

teu r du musée e t de l ‘école de dessi n deNimes.
Madame Périé—Cacdeilie su i vi t son mari dan s
cet te v i l l e, en 1897. Frappée d‘une a t taq ue
d
‘
apoplex ie e n 1851, au mome ntoù e lle a l l a i t

fa i re l a l ect ure d‘ un ouvrage achevédcpuispeu
de jours

,
el le ne se rétab l i t qu ‘ avec pei ne ;

ma i s la mort imprévue de son mari
,
en 1833,

lui cause une rechu te qui ne la i ssa pl us d
‘

es
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poi r. Transpo r

‘

tée Par i s
,
où elle a rri va au

moi s de décembre
,
el le la ngultquelque temps

etmouru t le 4 février 1834 , dans l a m a i son de
san té de Il . Marjol i n . Ai ns i fi n i t l a carrière
agi tée d

‘
un e femme qu i

,
pa r sesta l en ts, au ra i t

pu en espére r une pl us heu reuse .

Comme musicienne, e lle méri te moi ns d
'é tre

ment ionnée pour son Ida , malencon t reux
opéra—com ique oh il y ava i t peude mérite, que
pou r quelques œuv res de sona tes de pi ano e t
l es ro mances q u‘el le a publ i ées . En 1788, elle
fitpa ra i tre t ro i s tr ios po ur pia no, v i olon e t v in
loncelle , np. 1 , a Pa ri s, chez Led uc . Cetou
vrage fu t su iv i de ceux—c i : Sona te pou r pia no
a qua t re ma i ns

,
op . 2 ; Pari s Nadermsn . So

na te pou r deux pi anos. op. 0 ; Paris, Cous i
neau . Deux sona tes pou r pia no seul , op . 4 ;
Pari s

,
madame —Jol y . L ‘E nfa ntfidèle, pe t i te

fan ta i si e po u r les élèves Pari s Paci n i .
G rande so na te pou r piano seul

,
top. 0; Pa ris,

llomigny.

‘

V a r ia tions su r u n thème portu

ga is ; Pa ri s, Pac i n i . Gra nde fa nta i si e su i v ie de
va ri a t ion s su r l ‘a i r Trompe to n pa i n , i bid.

Beaucoup de romances dé tachées, don t quel
q ues— unes on t en du succès. Les a i rs de la B ells
F ermière, avec a ccompagnemen t de pia no ou
harpe ; Paris, Leduc .
S IMPSON (Tenu e), music ien angl a i s, e t

v iol i s te de l a chapel le du prince de Hols tei n
Schaumbourg, vers 16 15, a publ i é, en A l le
magne, les ou vrages su i van ts 1° Opuseuium

n ever P a va m Ga ilia rden Coura nten und
V olten , e tc. Francfort, 1010, i ii S‘ Ta

fel-C on so rt(ocusert), a llerhan d lustr‘ge L ic
de r vo n 4 I nstm menten u n d Gene ra l- ba ss ;
Hambou rg, 1621, in O u tre les compos i
t ions de S impson

,
cet œuv re contientdœ pièces

de Jea n G rabbe
,
P . Phi l i ppi , J ea n Dow!and,

C hris t . Tœplfer, Nic. Bleyer, MauriceWeb
ster

,
J ean Kroschen , Alex . Cheu m ,

Ilo

lærtJ ohnso n ,Ed . J ohnson e t Joseph Sherley .

5° P a na m a , V alten undGa iüa rden ; Franc
fort

,
1011, ill

S IMPSON (Ca rm en ), v iol i s te ha bi l e e t
bon mus icien angl a i s du dix« ptième siècle,

naqu i t v ra i sembl ablemen t ve rs 1610,tta ns l a
re l igi on ca thol ique, e t para i t a voi r é té a t taché
da n s sa jeunes se à quelque chapel le

,
peu t—ê t re

même a celle du ro i Charl es ca r i l pri t
pa rt i pou r ce pri nce, e t serv i t comme solda t
dan s l ‘a rmée roya le commandée par le duc de
Newca st le con t re l e parl emen t . Sa préface de
l a deuxième‘é ditio n de son tra i té de l a v iol e,
publ i ée lo ngtemps après, exprime des pla i n tes
a mères con t re la m al heu reuse s i tua t ion où
l'usurpa lion de C romwel l l

‘ava i t rédu i t, a i ns i

4 5

que beaucou p d ‘a u t res mus i c ien s angl a i s.
Après l a défa i te des roya l is tes

,
s i r Robert

Be l les, person nage distlngué de ce part i, don na
u n as i l e a u pauv re Simpson dan s son hôtel
penda n t tou t l'interrègne, et l e cha rgea de
l ‘éduca t ion mus ica l e de so n fi l: (John Bulles),
qui dev i n t l

‘amateu r le pl u s hab i l e de son
temps su r la basse de v iol e

, etmouruten 1670,
à Rome, où i l fu t i n humé a u Pan théon . A près
l a res tau ra ti on

,
Simpson aya n t recouvre quel

ques ava n tages à l a cour , se re t i ra dans une
pe t i te ma ison du quart ier de llolborn

,
Lon

d res
,
e t y mouru t en tre les année s 1007 e t

1070, épo ques où parurentles deux prem ières
éditions de son €ompeudium de musi que ; il
publi a la prem ière ,ma is il ne v iva i t pl us quand
l a deux ième fu t m ise a u jou r.
Simpson ava i t écri t

,
pour l'i n s t ruct ion de

son é lève Joh n Bottes, u ntra ité de l a ba sse de
v iole

,
con cernan t pa rt icu l i èremen t les tra i t s

ra pides e t ornem en ts alors en usage, a ppelés
d iv ision s en angl a i s ; pl us tard, i l publ i a ce t
ouv rage sous ce t i t re TheD iv ision -V io lis t ,
er a u I n troduct ion tothe pla yi ng upon a

ground. Di v ided i ntwo pa rts,the firs t, di
m l i nythe ha nd, wi th other prepa ra tive
i ns t ruc t ions ; the secon d la yi ng open the
ma n ne r a nd method ofplay i ng, or compo
s i ng div is ion to a g rou nd (Le v iol i s te-impro
vlsateur, ou i n troduc tion à l ‘ar t de jouer su r
un thème

, Londres, .l ohn P layford, 1059,
in —fol . de so i xan te- sep t pages . Une deux i ème
édition , avec une t raduc tion l a ti ne fa i te pa r
un ce r ta i nWi llia mMu rih, iutensu i te pu
bl i ée sous le t i t re de C helgs m inuritionum
a rtificio ez oruata , sine m i nun ‘ti ones ad B a
sin , e t ia m ex tempo re m oduia ndi ra t io . I n

tres po rtesdistributa , orthe D i v i s ion -V iol
Lond res, 1007, un vo l ume in - i

‘

o i io . E l le est
i mprimée su r deux co lonnes, don t l

'une con
t i en t letexte angl a i s, e t l‘ au tre l a t raduction
latine .8impson é ta i t lié d

‘ami t i é a vec les pl us
célèbres mus ic ien s angl a i s de son temps, pa r
ticulièrementavec John J enk i n s, Charles Col
man etMa th ieu Locke, qui qua l ifien t son l i vre
«l ‘ex ce llen t dan s des p ièces de ve rs placées en
tê te de ce t ouvrage . On peu t, en elle!, l e con
s id ére r comme le me i l leu r qui aité té fa i t s u r
l e même suje t.
En 1005 , Simpsontitpa ra i tre auss i u n l i vre

é lémen ta i re su r l a musique
,
i n t i tu lé 1 C om

pendia m, o r I n t rod uct ion to p ra ctica l m a
sic (Abrtgé, ou i n troduct ion à l a musiq ue pra
t ique) ; Londres, J oh n Playlord, 1005 , peti t
in L‘ouv rage es t d iv i sé en ci nq pa rt ies,
don t l a première tra i te des pri ncipes de l a
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mus i que etde voltige : la de con t re
poi n t latrfi süo e . k … desM a ures ;
la qua t rièm e, des de la composi t ion,
et la… , des la deux ième éd i ti on
m publiée en t“ . h troi sième en 1078, la

en h ci nq uième en 1715, l a
su û n e u imprimées a Lond res,
io —8° le p o dih un «sempla ire de l a h u i t i ème

du ouv rage , publ i ée a Londres,
ch a … . ee 1782, ln Lesanciennes

M d\tsontremplacées dans ce t te éd i t ion
pa r lireM de sol e t de la , e t les a nci ennes

detro p pa r l es figures de notes mo
tin con na i t a uss i de Chr i stophe Simp

son des no tes su r l e t ra i té de compos i t ion de
t‘ am pion . Ces remarq ues se t rouven t dans
t\siuwu i n t i t u l é :tol disca nt, o r Compo
am g music in pa r ts by D r. Thom . C ompton ,
u—ith a nnota t ion s thereon byMr. Ch ri s to

e $ impso n ; Londres, 1055 , ln Pl ay
a i nséré l e tra i té de Campion avec les

no tes de Simpson da n s l a h ui t ième éd i t ion de
son I n t rod uc tion auz principesde la m usique
(wyes Ba r roso). Le port ra i t de Si mpson se
t rou ve s l a deux i ème éd i t ion de son Tra i t é de
la v io le, e t dan s les prem iè re s éd i t ions de son
L

‘

ompend ium .

S I DIROC K (Nmou s) , éd i teu r de musique
sBon n , né dan s ce t te ville en 1755, a ppri t s
Jouer du cor dan s sa jeu nes se, e t en t ra comme
corn lste dan s la mus ique de l‘électeurde Co
logue, en 1700. Après la di ssol u t ion de la mo
s iq ue d u pri nce

, qui su i v i t l
‘
envah lssement

des prov i nces rhénanes , Simrocltét abl i t s
Bon n u ne ma i son de commerce de mus ique
qu i , pa r ses soi n s e t son act i v i té, es t devenue
u ne des prem iè res de l‘Allemagne . i l a publ i é
de s a compos i t ion 1° D is—hu i t duos pou r
deux cors

,
op ., liv . l et Bo nn, Simroclz.

Pl us ieu rs œu v res de duos pour deux dagen
let s .8°[les recuei l s de con t redanses pourdivers
I nst ruments .
S IMIlOC K (Bum) , frère du précéden t,

naqu i t Bonn , vers 1700. A prés avoi r é té
a t taché comme v iolo n i ste s l a chapel le du
pri nce élec teu r de Cologne, il se re nd i t s Pa
r i s, o is il f utque lq ue temps a t taché comme v io
lo n iste au théâ tre I onta nsier

,
e t t i n t u n dépô t

de l a musique publ i ée Bon n pa r son frère . Je
l
‘
a i con n u s Pa ri s, en 1807; mais]

‘
igno re s

‘
il

y es t mor t, ou s
‘

il es t retou rné à Bon n . Je
c ro i s q u‘ i l es t au teu r de deux l i v res de duos
pou r v iolon e t a l to

,
publ iés s Pa ri s .

S ING EL É B (Ju n-Ba n nsn ), v iolon i ste et
compos i teu r, n é a B ruxel les, le 25 septembre
lai2, mon tra dès ses premières a nnées d

'
heu

reuses d i spos i t i on s pou r l a musi que. Son irèrs
‘

a i né lui don na les premières l eçon s de viol on .
En 1828, il iutadmi s l ‘écol e roya le de mu
s iq ue de Brusa ilas, e t dev i n t é lève de
I .Wery (v oyez ce nom) . Ses progrès furentsi
rapides que le prem ier pr i s de son i n s trument
lui futdécerné a u concou rs de l‘a nn ée sui

van te. i l se rendi t a lo rs s Pari s et en t ra da ns
l ‘orches t re d’u n des théâ tres seconda i res. Peu
de temps après

,
l e spec tacle a uq uel on a va it

donné le nous de Thédtrs Nautique iuté tabl i
da n s l a salle Ven tadou r ; Il . Ch .

-l.. B anssens

en futnommé chef d‘orches tre, e t choi s i t son
compa t rio te Singelée pou r yten ir i ‘emplo i de
prem ier v i olon so lo. Ce théa t re n ‘é ta i t pa s né
v iab le ; l

‘en trepreneu r ne ta rda pas à ét re m is
en fa i l l i te

,
e t Singelée , res té san s pl ace, fu t

obl igé d
‘en t re r s l ‘orches t re de l‘Opé ra —Com i

que. De re tou r à B ruxel l es quel ques ann ée s
a près,"fu t un des prem iers v iolon sduThéltre
Royal , e t l ettoctob re 1850, n s

'

uccéda a
Meerts (uoyss ce nom) , comme premie r v iolon
so lo. Pendan t l es se i ze an nées qu'i l occupa ce t
emploi

, il composa u n gra nd nombre de pa s
qui fu ren t lnterca iés dan s les ba l le ts repré
sentés au théâ t re de l aMonna ie . Lui-méme a
éc ri t l a musique de deu x ba l le ts qui on t été
joués a vec succés au méme théâ tre. Une jeune
li l le qu‘ i l a va i t adeptée e t don t il ava i t fa i t
l ‘éduca t ion de v iolon i s te, ayan t obten u que l
q ues succés s B ruxel les, Singe lée voyage a
avec el le, v is i ts l a F rance mérid iona le

,
e t

s
‘
arréta sMa rsei l le, où il rempl i t pendan t
q uelque temps les fonct ion s de che i d'orchestre
du théâ t re. Après son

.

re tou r en Be lgi que, i l
a é té nommé chef d‘orches tre d u théâ tre e t d u
casi no de Gand, en 1852. Singelée a composé
deu s con ce rtos de v iolon qu‘ i l a exécut és
dsns plu sieu rs con ce rts, e t bea ucoup de fa n
ta isies a vec accompagn emen t de piano, pa rm i
lesquel les on remarq ue 1° Fan ta i s ie él égan te
su r le P i ra te, op . 18;Mayence e t B ruxel les,
Schot t . 2° I dem su r Luc ie de Lommermoor,
op. 14 ibid. 5°Idem su r la P a rt duD iable,
op. 10; ibi d . 4° I dem su r la S irène, op . 18;
i bid. 5° Idem su r lesMousqueta i res de la
rei ne, op, Qti bid. 00 I dem su r la I’N —a ux

Clercs, op. 21 ; ibid. 7‘ Idem su r le V al
d

'
A ndorre, op. 25 ; ibi d . On a a uss i du méme

art i ste quelques morceaux pou r d i verstu s i ru
men ts

,
des ouve rtu res e t de l a m us ique de

dan se.
S INGER (J ess), magi ste r Nu rembe rg,

dan s l a p rem ière moi t i é du seisième s ièc le, es t
conn u pa r u n pe t i t ouv rage i n ti tu lé : E in
L

‘

urserAusszug derMusik, den jungen dis
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L a C a ccia i nterrotfa , en un acte . On con na i t
a ussi de sa compos i t ion I lT ri onfo d'A ict‘one,
gra nde ca n ta te avec o rches tre . J 'ignore si

l ‘au teu r de ces ouv rages es t le père d
‘un jeune

compos i teu r d u même nom , élève du col l ège
r‘oyai de mus ique de Sa n P ie t ro a ”d elta ,

de Naples, qui a fa i t représen ter au théâ tre
du F ondo

,
en 1889

,
l ‘opéra bo uffe i n t i tu l é

Cen lo bugt‘s, una uers‘td; au moi s de février
184 1, Unat‘u t re, au même théât re, e t dans
l
‘année su i va n te

, La F s
‘

da n zata di Crossey ,
au t héât re N uovo . Ce dern ier ouv rage eutune
ch u te compléte.

. S IRMEN (Lo on D E ), v iolon i s te e t ma i tre
de cha pe l le de Sa i n te—Mar ie— l add e ine, Ber.

game, es t connu pa r t roi s trie s pou r deux v io
l ons e t basse

, gravés a Pari s, en 1760.

S…MEN (Manu cure L OMB A RD“!
D E ), femme du précéden t, née V en i se, vers
l e m i l ieu de 1755 , fu t admise a u con serva toi re
desMendiea n i s‘ de cette v ille, e t y litson édu
ca t ion mus ica le. Devenue cautatrice h abi le e t
v iolon is te d i s t i nguée, elle ne sort i t du conser
vato ire que pou r a l le r a Padoue pe rfect ionner
son ta l en t de v iol on i s te, sou s l a d i rect ion de
Tartinl. B ite bfllla en I ta l i e comme riva l e de
Na rd i n i , e t se litadm i re r aux concer ts spi ri
tuels de Pari s dans des concertosde sa compo
sition . En 1768, e l le y joua , a vec so n m a ri,
u ne symphon ie co ncerta n te pou r deux v iolons .
A rri vée Londres

,
dan s l a méme an née

,
el le

y exci t a la plus v i ve sen sa t ion pa r l‘éne rgie e t
le bri l l a n t de son exécution ; tou tefoi s, i l pa ra i t
q ue ses succès fin i ren t pa r é tre moi ns pro
ductifs dan s cet te v i l le, ca r elle con sen t i t, en
1774 , a chan ter les rôles de seconde femme
dans quelq ues opé ra s sérieux . iluita n s a prés

,

elle é ta i t a t tachée comme can ta t ri ce a l a mu .

s ique de la cou r de Dresde. On n'a pas de ren
seignements su r l a du de sa v ie . On a gravé de
l a composi t ion de ce tte femme dis t i nguée
1° Si: trios pou r deux v iolons e t v i oloncel le ,
op . 1 ; Amsterdam . 2° T ro i s conce rtos pou r
v iolon , op . 2; s

‘

bt‘d. 3° T ro i s idem, op . 5 ;
(bid.

S IROTTI (F au con ), compos i teu r d ra
ma t ique, n é à Reggio, ve rs l e m ilieu du dis
h u i t ième siècle, a fa i t représen ter a u théât re
C a rca no, deMi l a n , en 1705, I l P immagiione,
en un acte. llappelé dan s sa v i l le n a ta le pou r
y occuper la place de ma i t re de chape l le de l a
ca thédra le, Si ro l l i composa pl usieu rs messes,
vêpre s e t motets pou r le serv i ce de cet te égl i se .
I l s

'

écr i t a ussi la musiq ue de i ‘t‘

stodemo
,

can ta te exécu tée dan s l a sa l le de la socié té
ph i lha rmon ique de Reggi o, le 8 mars 1811.

La poés ie de ce tte can ta te, par Domen ico Ber
to iin i, de Deug“, a “é té publ i ée chez Da vo lio ,
en 1811, ln J 'ignore la da te de l a mort de
Si ro l l i .
S ÏST I

‘

NI (Tuûo none), mus ic ien i ta l i en , né
àMonza (Lomba rd ie), fu t orga n i s te de l‘égl ise
Sa i n te—Ma rie

,
à Copenhague , a u commence

men t d u d i x— sep ti ème s iècl e. I l a pub l i é
C o n fiancetrium nocu m ; Hambou rg, 1000,
in

S ITT E I\ (Annee-Pars), p rofesseu r de mo
s ique

,
n é en A l lemagne, vers 1750, su i v i t

Pa ri s l e ba ron de Bagge, dontil éta i t secré
ta i re . î u1792, il en tra à l

‘orches t re de l‘opera
comme s ite e t y resta jusqu‘en 1817, ouil eu t
sa retra i te

,
aprés v i ngt- ci nq ans de serv ice . i l

es t mort Passy
,
pe u de temps après . On a

gravé de sa compo s i t ion , v i ngt—q ua t re duos
pou r deux v iolons, di v i sés en qua tre œuv res ;
Pa ri s, Sieber ; Offenbach , André.
SITT ING E“(Con a n), moi ne de Sai n t

llla ise , dan s l a Porét-Noi re, au qu inzième
s iècle, fu t habi le facteu r d

‘
orgues, e t con

struisit, en 1474 , l ‘orgue du couven t de T rud
hert, e t en 1488, cel u i de l

‘abba ye de Sa i n t
B la i se .

SIVERS (Hum -J acques), professeur de
ph i losoph ie e t second pas teu r de l ‘égl i se a i le
mande de No rkœpiug , en Suède

,
naqu i t

Lubeck , dan s l a seconde moi t i é du d i x— sep
tième s iècle . Il fu t membre de l‘Académ ie des
sciences de Berl i n . A ppe lé a ltostoek , en qua
l i té de co nter , i l y publ i a , en 1729 , une
biograph ie de v i ngt musi c iens, la p lupa rt cc
lebre s, e t q u i av a ien t rempl i les fonctions de
co n te r dans quelq ues v i l les de l‘Allemagne.

Ce pe t i t écri t a pou r ti t re D issertatfo ca n
tom es erudn

‘torum decoder duo s e.nh ibens
,

ill -4° de t ro i s feu i l les . U atthesouen donna une
t raduct ion a l lemande accompagnée de notes,
i n t i tu l ée III . Il . Siners geleh rter Co ntor,
bey Gelegenher

‘tei ner z u Rostock geha!teneu
Ilohe-Uebuny , s

'

m
'

zwa n z ig , aus den ge
acht‘chten der Gelehrsamket‘tousgesuchtm
E x empeln , sur P robe , Verthet'digung und
Na chfoIge vorgesfelfef , e tc . ; Hambou rg ,
1750, in

—4 ‘ de tren te— t ro i s pages. Les ca n ton
dontSi ve rs a donn é les b i ograph ies abrégées
son tMa rt i n A rnold , C alu i ta, Mi chel Culot,
C ruger,Ma th ia s Eli i0, Dan i el F r ideric i , J ea n
Kuhnau, Ma th i as Apellcs de Lowens tei n
Pr. Oppermann, J acques Pagcndarm , Pri n t:
Q uiersfcld, Geo rges k han , J acques Ro ll, Se
mue l R ul i ng , Érasmc Sartori us

, Georges
Sch iebel , Joach im e tWestphal . L ‘élog e de Si
vers

,
par Jean-Henr i de Sielem, a été publ i é
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sous ce t i t re £ hrenged: ehtn iss S ivers
co nt»rts Lubeck , 1730, inJ o l.
SIYO R I (Erro r—Ca n n e), v i rtuose v iolo

n i ste, es t n é a Gênes, l e 01uin 1817. Sa mère
éta i t en cei n te de lui lorsqu ‘el le en tend i t Paga
n i n i au théâ t re Sa n t ' Agos ti no ; l

‘émot ion
profonde qu‘el le en éprouva bé ta l a n a i ssance
de son fi l s l e l endema i n de ce conce rt, el l e
donna le jou r Cami l l e. Il n‘éta i t âgé que de
c i nq ans lorsq u ‘un m us ic ien

,
nommé Res ta n o,

qu i donna i t des leçons de gu i ta re a ses m urs
,

l u i appritâ fa i re la gamme su r u n pet i t v iolon
qu‘on lui a va i t donné . Prappé de l a iustesse de
ses i n tona t ion s

,
ce t homme d i sa i t souven t a u

père de son élève O n entend ra pa rle r de cet
enfa n t . A s i x ans , Sirori commença l

‘étude
régu l iè re d u v iolon sous l a d i rect ion de Cos ta ,
a rt i s te de l ‘ancienne école cl ass ique de l‘Ita lie,
qu i l u i fitfa i re de rapides progrès . Reven u A
Gênes, vers l e méme temps , Pagan in i eutoc
cas ion d'entendre le jeune v iolon i ste

,
e t recon

na i ssa n t eu l u i des d i sposi t ions ex traord i na i res,
l u i donna des leçons etcomposa pour l u i s i x so
na tes a vec accompagnemen t de gu i tare, d

‘a i le
e t de v ioloncel l e

,
a i n si q u ‘un concert i no

,
don t

Sivori a co nservé les manuscri ts origi n a ux .

Pagan i n i lui fai sa i t louer ces sona tes dan s
d i ve rses réun ion s musi ca l es

, l
‘
accompagna n l

in i -meme su r l a gui t a re. Aprés l e dépa rt de
son i l l us t re ma i t re , Sivo ri, resté sans gu ide , se
propo sa pour modèle l a man ière du grand v io
la n i ste génoi s, don t il es t a ujourd

‘h u i l e pl us
habi le im i ta teu r. A rri vé Pa ri s, en 1827, le
v i r tuose enfan t

,
a lors 1gé de dix s us,iana dan s

p lusieu rs concerts e t y fitadmi re r sa précoce
dex téri té de la ma i ngauche . J e l

'
entendis a lors

e t préd i s, dans l a Rev ue m us ica le, ses succés
fu tu rs

,
bie n que j ‘exprimasse le regre t dc i

‘
ex

plo itatien préma tu rée d‘ un ta len t qui n ‘éta i t
qu

‘
à son au rore . De Pari s, Sivori se rendi t en

A nglete rre, qu‘ i l pa rco u rut en donnan t des
conce rts . De retour à Gênes , i l y repri t l

‘étude
sérieuscde so n i n st rumen t et de la compos i t ion .

Jea n Serra, bon musicien (v oyez ce nom), q u i
cultiva itavec succés lesdiflércntsgenresdumu
s iq ue , lui enseigna l

‘ha rmon ie et le con trepoi n t.
Que lq ues a nnées aprés , i l recommeuça ses
voyages e t v i s i ta les d i verses pa rt i es de l‘Ita lie .

F lorence fu t la premi ére v ille verslaquelle il se
d i rigea : i l y donna deux concerts en 1859, le
prem ier au théâ tre Stand i sh

,
l
‘
autre authéâtre

f.
‘

oco mero .Après avonrpa rcouru la Tosca ne, il
fi t le tou r de i‘Allemagncaubruitdes appl aud i s
sements, pu is il se rend i t à lloscou e t à l’éten
bou rg,ob l

‘écl a t du es succès ne s‘es t pas affa ibl i
dan s l e souven i r des a rt i s tes e t des amateu rs .

mecs . en v . ess unsm css. vus.

A rri vé Bruxel les, dan s l
‘h i ver de 184 1,

Sirori y donna plus ieu rs conce rt s ouil obti n t
de bri l la n ts succès, e t dan s lesquel s le recon
n us que je ne m‘éta i s pas t rompé lorsque

,
dans

son enfa nce, j
‘ava i s prév u qu‘ i l se ra i t u n jou r

un a rt i s te d‘é l i te . Après a voi r pa rcou ru la
Be lgique , il se rend i t en liollande e t y exci ta
pa rtou t u ne v i ve adm i ra t ion. Depu i s 1897, ii i
vori n ‘ava itpas rev u Par i s ; cependan t, il com
prena i t Ia n écessi té de s‘y fa i re en tend re ;
parce que c‘es t de ce t te gra nde v i l le que
rayonne la renommée des a rt i stes dans tou te
l
‘Europe . Il y a rr i v a a u moi s de décembre
1843, e t, le ” j anv ie r 1845 , i l ex écu ta, dan s
u n conce rt de l a Soc i été d u Co n se rva to i re , l a
première part i e d‘ un conce rto de sa compos i
t ion . Son t riomphe y fu t comple t, e t l‘impres
s ion qu‘ i l y produ i s i t se mauii‘esta pa r les té
moignages d

‘admi ra t ion de tou t l‘aud i toi re .

Aprés ce succès d‘éc la t, l a Soc i été des co n
certs décerna à l‘a rti s te u ne méda i l le d‘hon
neur . Ce fu t au ss i dan s cet te sa i so n qu ‘ i l se fit
con na i tre pa r son ra reta len t dan s l ‘exécut ion
de l a mus iq ue de chambre de Haydn , deMoza rte t de Beethoven . Après ce tte expé

r icuce s i remarq uabl e de son ta lentdan s
l a ca pi ta le de l a Fra nce , Si ve rtpa rt i t pou r
Lond res, où ses succès n ‘euren t pa s mo in s
d‘éc la t, pa rt i cu l i èremen t s ca use des rapports
de sa man i ère avec celle de Pagan i n i . Pendant
pl us de deux a n nées de séjou r en Angl eterre ,
il en v i s i ta to utes les v i l l es pri nc ipa les a i ns i
que l‘ lrlande e t l‘Écosse . En 1846 , si se rend i t
en Amériq ue, don t les Éta ts d u Nord l

‘
arrété

ren t longtemps . i l exci ta des t ra nsports d‘en
thousiasme qu i surpassè ren t tou t ce qu ‘ava i t
produ i t j usq u‘a lors le ta len t des plus habi les
i n s trumen ti stes dan s ce t te pa rt ie du nou vea u
monde . Dan s ce rta i nes v i l les, l

‘admi ra t ion des
habi tan t s a lla j usqu‘à joncher

‘

de fleu rs le
pa ssage de l

‘a rt i ste a u retou r de ses concerts.
iles Éta ts duNord , Sivori se re ndi t a uMex ique ,
où le méme accuei l i‘attsnda it. Tou tefoi s, son
ta len t l u i fitcou ri r u n da nger a ssez sérieux
dans l

‘
Amérique du Sud, ca r. t raversan t

l
‘
isthme de Panama , il eutà franch i r u n
fleuve dan s une“ barq ue condu i te par q ua t re
nègres. Or, l

‘ idée d ‘es sayer l ‘effetde la mo
s ique sur ses rameu rs lu i étan t venue, il t i ra
son v iolon de l ‘étu i e t se m i t a impro viœr.
A l ‘ i n s ta n t méme l 'émotion de ces hommes fut
s i v i ve

,
qu‘ i l s poussero n t des cris féroccs. Pre

nan t l ‘art i ste pou r un sorc ie r, ils se d i spo
sa ientle je ter da ns l a rivière : ce ne fu t pa s
san s pe i ne que

,
pa r une d is t ribu t ion de ciga res

e t d‘eau -de—vie , i l parv i n t s les ca lmer. Après
4
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rene a ven ture , Sivori pa rcou ru t le ?érou etl e
Ch i l i , t raversa n t les déserts a cheva l, a rmé
d'u n fus i l

,
e t toujours a ccompagné de son in

strumen t . A V al pa ra i so , il t rou va pas sage su r
une frégate a ngla i se qui le condui s i t s B io de
J ane i ro . I l vena i t d‘ y donner pl us ieu rs con
certs avec le succès accoutnmé, lorsq u ‘ i l fu t
sa isi pa r l a fièvre j au ne , qui fflllitl‘en iev er

Lo rsq u‘ i l fu t ré tabl i , il se rendi t s
B uenos—An es , où il ret rouva son prem ie r
ma i tre, l estm o . De là ,"a l l a I ontev iden,oi
l
‘
attcada itu n accue i l en thous i a s te. l uti n,

après huita nnées
.

d‘absence. l‘a rden t d ési r
q u‘ i l éprouva i t de revoi r sa fami l le e t sa pa t rie
l e rameua Gènes, dan s l

‘été de 1850. Les r i
chesses qu‘ i l a va i t amu sées dans ses lo i n ta i nes
pé régri nat ion s lui composa i en t u ne véri table
fortune ; ma lheu reusemen t, il se l aissa pe r
snade r de place r tou t ce qu‘ i l posséda i t dans
u ne affa i re in dust rie l le ; l

‘entrepri se ne réus
s i t pas, et de tou t son cap i ta l , il sanva pe i ne
la h u i t i ème part i e . Après cetécbec,ses proje ts
de re pos du ren t é tre aban don n és , e t l

‘ a rt i ste
fu t ob l igé de recommencer sa carri ère de v ir
t im e .

Ce futve rs l‘Angleterre qu‘i l se d i rigea . i l

dtn u" leng séjou r, l a pa rcou ru t ,touten ti ère
à plusieu rs repr i ses

,
a i ns i que l‘i rla nde et

l
‘Écosse . En 1858, Sivori qu i t ta Londres pour
a lle r en Su isse, qu

‘ i l n‘ava i t poi n t en core v i s i
tée . Il pri t sa route pa r la France ; ma i s a u
momen t ou il croya i t a t te i nd re le b utde son
voyage, un ma lheu r v i n t le frappe r : l a voi tu re
qui l e t ra nsporta i t ve rsa sur l a re nte de Ge
nève , e t l

‘a rt i ste eutle po igne t fracturé . Le

t ra i temen t ord i na i re pou r les acc iden ts de cet te
e spèce lu i fu t admi n i s tré pa r u n médeci n ina
li ile ; toutefoi s, Sivori a t tribue la rap id i té de sa
mrt‘riso rta l ‘emplo i du magné ti sme. Quoi q u ‘ i l
en so i t, un moi s suffi t pour iui h i re ret rouver
l ‘usage de son bras, e t pa r une sorte de m i
racle, l a souplesse de son arcbetne s‘estjama is
resse nti e des su i tes de sa chu te . Deux moi s
a prés , l e v io lon de 8i vori charma i t les bab i
t an t s des tre ize ca n ton s. Après ce t te tou rnée,
i l se re nd i t e n I ta l ie

,
où des ovat ion s de tout

gen re lui furen t décern ées . A prés avo i r joué,
le 15 décembre 1858, au théâ t re de la Pe rgola
de Florence , il retourna à Génes pou r l‘ i na u
guration du théâ t re d‘Apoüon , pu i s il a l l a
charme r la F ra nce mérid iona le

,
qu ‘ i l parcou

rntdans les deux d i re ctions, vers les A l pes e t
vers, les Py rénées. i l sera i t i mposs ible d‘éno
nier er dan s cette not ice l‘ i mmen se quan t i té de
com rts qu‘ i l y donna dan s les ann ées 1854
e t 18æ. i l sera i t éga lemen t d iffi ci le de

su iv re l‘a rti s te da n s ses voyages multi pli és en
F rance , en Espagne , en Po rtugal , en l o i

gique , en Hol l ande , dans les provi nces rhi
nanes et en A l lemagne ; mai s je ne te rm inerai

pas ce réci t abrégé sa ns men tionner une des
épreuves les pl us dange reuses e t les pl us bon»
rahles pour le ta len t du cé lébre v iolonis te . il

se t ro uva i t a Pari s, en 1869 ; on lui fitla pro
po s i t ion de jouer dan s un grand concertorga
n isé au pro fi t des pauv res, son s le pa tro nage du
com teWa lev slsi e t da ns l eq uel deva i t joue r
l‘exœ llentv iolon i ste A l a rd . C

‘é ta i t une idée
b iza rre, déra isonable, ca r on ne doi t jama i s
me tt re en compa ra i son imméd i ate deus ta len ts
de mémo espece, don t l

‘
un ou l‘autre peu t se

trouver da n s des cond i tion sdéfam hlesetét re
ma l jugé . 8i vor i fi t des aldocüons cen t ro la de
mande qui lui éta i t fa i te, ma is il dutcéder
l‘ i n s istance qu‘on ym it. Alarrljona le p rem ie r ;
le morce au qu‘ i l ava i t choi s i é ta i t le ce ncerto de
Mendels soh n ; i l y déploya le ta len t qu‘on lui
con na i t et fu t cha leu reusemen t appla ud i dan s
tous les morcea ux . Le con cert é ta i t long,si long
méme que lorsque ce fu t le tou r de Sivori de
se fa i re en tend re dan s le gra nd concerto de
Pagab in l e n si mineu r

,
i l éta i t p l us de note

heures d u so i r, e t le publ i c é ta i t auss i fa t igué
que l

‘orche s t re . Néa nmoi n s, le majes tueux
tu t ti du concerio entbi en tôt réve i llé l‘at ten tion
de l‘assembl ée , e t Sivori se mon tra si grand
arti ste dès le prem ier solo, que tou te la sa l le
éc la t a on applaud issemen ts frénétiq aes. C e

succès se so u t i n t jusqu‘à la fin du conce rto de
van t l‘aud itoi re de quatre m i l le pe rso nnes

qui encombra i t la sa l le du ci rq ue Napoléon .

Si ve rtn ‘es t pa s se u lemen t un des pl us re
ma rq na hles v i olon i s tes de l ‘époque ac tuel l e
dan s la musique de chambre, comme il es t un
des plus éton nan ts v i rt uoses de concert; il est
au ssi grand lecteuräpremière vue j‘en a i en l a
preuve dans un de ses séj ours Bruxel les, lors
que je lui présen ta i deu x compos i t ions non
enco re pub l i ées e t fo rtdi ffi ci les qu‘ i l“ch i ffra
san s hésitation en tran t imméd ia temen t dans
le ca ractè re de la m us ique, avec l a méme sri
re té que s‘ il l‘eùtétud i ée . Pa rmi ses propre s
compos i t ions, on rema rq ue 1‘ Prem ie r con
certo (en vus

“

bé mol) pou r v iolon e t orches t re .

2° Deux ième concerto (en la ) idem . 8° F anta i
sie capr i ce (en m i majeur) pou r v io lon e t or
chestra ou pi ano. 4° Deux duos concerta n1s
pou r p ia no e t v iolon . 5° Tarente ile napol i
ta i ne pour v iolon e t o rchestre on pia no.

8‘ F leurs de Na ples, grande fan ta is ie, idem .

7° V a ria t ion s su r lethème Nel corpin n on

mt‘ sente, i dem . 8° Va ria t ions su r le P irate,
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de l ellini, idem . 0

°
Va ria t ion s sur un thème

de la Sonna nbula , pour l a q ua trième corde .

10°Panta isie su r la So… nbula eti P u ri ta n i .
1 1° F an ta i si e snr

_
ie Za pateado, air popu la i re

de Cad i x . 12° Les Foiüa espagno les;morceau
de gen re im itatii‘. 18° Ca rn ava l de C uba .

14° C a rna va l du Ch ili . 15° Ca rnava l amé
rr

‘

eo i n . 18° T roi s romanees sa ns pa ro les a vec
pi a no. 17° Sou ven i r de Norma , avec qua tuor
nu pia no . 18° Pauta isie su r le Ratio in mas
clrem . 10‘ Fan ta i s ie su r la Troud .

S irori a é té fa i t cheva l i er de l ‘ord re des
s . l a urice e t Laza re pa r le ro i d‘ ltalie, en
lŒ ; chevatièr de l ‘ord re de Charles i l l, pa r
l a re i n e d‘Espagne , en 1850, e t cheva l ie r de
l ‘a n t re du Chr i s t

,
pa r le ro i de Portuga l, dan s

la méme année .

S IXT (i s su), don t le nom de fami l le éta i t
D E LERCflENF ELS ,

naqu i t 8 Prag ue ,
vers l e m i l ieudu se ixième s i èc l e . Il fut d‘abord
a t t ach é l a mus ique de Rodo l phe i l en qua l i té
de chan teu r

,
pu i s i l e utl e t i t re de d i rec teur «le

mus iq ue de l ‘égl i se des J ésu i tes , a Olmuu,
ou

il fu t hono ré , en 1597, de l a d ign i té de hache
l ie r e n ph ilosoph ie. L ‘empereu r lui a cco rda
successi vementdes canon i ca ts s l autren;
l unaiau

, e t Sa i n t-Wi th , au chltcau de
Prague . Enfi n, il eu t l a p réfectu re s l eitmo
ri ta , où Il mouru t en 1829, dan s un age t rès
a va ncé. Il a publ i é P rague, e n 1090, u n re
cueil i n t i tu l é : Tri omtetuieiofi a J oa n n is
com itr‘s 7‘i'ii i , liga cathoile: duc“,trs— fol io.

On y t rouv e 1° Un Ts Damn a qua t re vo i x
,

déd ié a l ‘empe reu r Fe rd i nand . 9° UnMag n i
flcatquat re voix . 8°Sonettl“alla ntn é vod
per sonore s ca nton . 4°Sonetto a 4 noel de lla
B ot!agit‘a dl P rayer.

S IXT (I n n Aucun e), n é Gels l i ngen ,
dan s leWurtemherg, vers le milieu du dix
hu itième s iècle

,
fu t d‘ abord organ i s te sB ei l

brun o , pu i s f uta t taché en la méme qua l i té a
u ne des églises de S trasbou rg ; mais I l n e res ta
pa s longt emps dan s cet te pos i t ion , ca r on le
re trouve a l yon , comme professeur de pi a no,
ve rs 1780. P l us ta rd , i l re tourna en A l lem agne,
e t pub l i a se s dern ières compos i t i on s s dogs
bourg, e n 1800. On con ne ll de ce t art i s te
1° Tro is sona te s, don t deux pou r clavec i n et
v iolon , etla tro isième pou r deu x ctarecins;
l yon , 1788. Douze “oder, en chan sons
al lemandes avec accompagnementde clareéin
Hte , 1781. Sona te pou r pi ano se u l ; 0tl‘en
hacb

, And ré .
«t° S i x can t iques spi ri tuel s

q ua t re vo ix ; Augshourg, Gambart; 5° T roi stouates pour c l aveci n , v iolon et basse, op . 8;
(bld.

S R IVA (l a sers) , pian i ste e t composi teu r,
né en Hongrie ve rs 1812, a fa i t ses é tudes
mus i ca l es a u Con se rva toi re de V ienne, ets‘es ttlxé dans ce t te v i l l e

,
après avoi r la i t o n voyage

en i ta l i e . Au nombre de ses p roduct ion s pis
hliées

, on remarq ue 1° i n tro duct ion e t va ri a
t i on s pou r pia no su r le L ied Helldir, mein
V ateria nd ; V ienne, Di abel l i . Fa n ta i si e
sur des thèmes deMa ria di Roha n, op. 12 ;
(bid . 8°Roman ce de G u ido et C ineura , var iés
pou r p i a no

,
op . 13 (bid. 4 ° Fan ta i s i e su r l‘a i r

favori A n meine Rosen , op . 10; v
'

bi
‘

d.

8° Puiime d ’J m itie‘, auda n£e, pou r pi ano ,
op. 17; (bld. 6° I mpression de l’Ita lie, im
promptu lyri q ue, pou r pi ano, op. 18; (bld.

8K RA U P (Jess), compos i teu r, né en l e
béme, da ns les p remi ères a nnées du dix-neu
v ième si èc le, éta i t second chef d‘orches t re du
Théâ t re-Na t io na l de Prague, en 1880, e t lut
prem ie r che f au méme th éât re quelques a n
nées après. Il a écri t pour ce t te scène plutieurs
opéras—com iq ues en l a ngue bohème e t en site
maml, au nombre desq uels on ci te l a F ia n
cée d u gnome, représe ntée en 1836 , et (Ido l
rtch etHa sena , e n 1888. On connaltauss i de
ce t a rt i ste des ouvertures de concerte t «les
symphon ies ex écu tées a Prague, depu i s 1838
j usq u‘en 1845 , des qua tuors pou r des instru
men ts s arche t, etune messe (en rémineu r) a
qua t re voi x

,
orches tre et orgue, publ i ée a

Prague , chez lio ann .

“EAU ? (Paseqsrs), frère du précédent,
es t pia n i ste e t compos iteur Prague. On a pu
hlié de sa compos i t ion 1° T rio pou r pi a no,
cla rinette e t v i oloncel le , op. 27; Prag ue ,
l oti‘mann . T r io pou r pia no, v io lon e n

flûte e t v ioloncel le, op. 28; (bld. 8‘ Bea ucou p
de peti tes pièces cl

' de son a tes pour p i a no
seul.

SXRYD ANECK (l a se rs), o rgan i ste d i s
tlngué, n é s l eln ict, e n Btme

, vers 1760,
titses études au col lege des .léäa rtes de I a
riœuscheiu, pu i s ila l l a su i v re les coursdephito
soph ie Prague, où il pri t dei leçons de 8eegr

pourt‘orgue e t le cl avec i n . De to ton r i I eln ict.
il y fu ttai t d i rec teu r de chœu r ; ma i s a pres
que lq ues années passées dans les foncti ons de
cet te place

,
il accepta cette d‘organ iste a l.an n ,

où il mou ru t a l a fleur de l‘age . Ceta rtiste dis.
tingué, qui futcons idéré comme u n des mei l
leu rs organ i stes de l a l cheme, a l a issé

-
en

manuscr i t six bel les sona tes pou r le pia no,
une sérénade

,
e t plusieurs a u tre s compos i

t ion s.
8LAMA ( An ana s ) , ex ce l len t centra

'; ass i s te, estn é a Prague, le 4 ma i 1804 ,
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A dmi s a u Conserva toi re de ce tte v i l l e dan s
sa douz ième a nnée

,
il y appri t a joue r d u

trombo ne sous l a d i rec t ion de F ranço i s
We i ss

,
pu i s dev i n t é lève du cé lèbre \Venacl

llause pou r la con treba sse , e t lithonneu r
a son ma i tre pa r la rapid i té de ses p rogrès.
A près s i x an nées d ‘études, Slama sort i t du
Co nserva toi re de Prague, e t fu t employé au
théâ tre de ce t te v i l le, d

‘abo rd comme tro m
pette

, puis comme trombone. En 1824 , il fu t
engagé comme première con t reba sse a u
théât re de Code

,
en liongrie ; c i nq an s aprés ,

out‘appe ta pou r le méme emplo i l
‘Opéra de

la cou r de V ienne, pu i s il reçu t sa nom ina t ion
de première con tre ba sse de la ca thédra le de
cet te capi ta le, e t en fi n celle de professeu r a u
Conserva toi re . I l a -écri t pou r ses é lèves u ne
bo nne métho de de ce t i n s trumen t, i n t i t u lée
Coni reba ss Schule ; V i en ne, llaslinger, 1880.

S LAWJ K (Joan n) , v iolon i s te , né l e
1” ma rs 1800, a Gineu, en l ohéme , é ta i t
ti ts d‘u n ma i tre d‘école q u i l u i en se igna, dès
sa septième a nnée , les élémen ts de la musique,
du v iolon

,
du pia no e t de l‘orgue . A l‘âge de

d i x ans, il en tra auCon se rvatoi re de P rague,
e t dev i nté lève de Pix is, pro fesseu r de v iolon
d
‘
un méri te recon nu . Pendan t son séjou r da ns
cet te école, il composa u n concerto de v iolon,
un qua tuor pou r ce t i n st rumen t, e t des vari a
tion s. Au mo i s de fév rier 1825

, 8Iavvi lr se ren
di t V ienne, e t y pro du i s i t une a ssez v i ve
sensati on dan s son prem ier co nce rt . Son séiwr

dans l a ca pi ta l e de l‘Autriche fu t d‘env i ron
q ua t re a n s ; ce fu t dan s la dern ière ann ée
q u ‘ i l en tend i t Pagan i n i , don t le ta len t fan tas
t ique 0tsur l u i u ne profonde i mpression . Dès

ce momen t, i l se le propo sa pou r modèle
.

L
‘
illustre v io lon i ste s‘ i n té ressa au jeune a r

t i ste e t lui don na des con se i l s. Après le départ
de Pagan i n i , Slavk se rend i t à Pa ri s

,
da ns le

des se i n d‘y étud ier l a man iè re deBa illat; mai s a
pe i ne 7éta i t—i l a rri v é, qu

‘ i l y reçu t sa nomi
n a t ion de membretitula ire de la cha pe l le im
périale, ce qu i l

‘
obligea de retou rne r à V i en ne.

A près pl us ieu rs a n née s d‘études
, il repa ru t en

publ ic, e t y litadmi re r so n ad resse dans ses
i m i ta t ion s de l a ma n i ère de Pagan i n i . Le
28 avr i l 1835 , il donna so n dern ier concert à
V ien ne , e t pa rt i t pou r u n long voyage ; ma i s
u ne fi èv re nerveu se don t il fu t sa is i a l‘estlt, le
m i t a u tombeau le 30 ma i s u iva n t

,
a l ‘age de

v i ngt- sep t ans. _
Ce ]euuc a rt i ste, en levé pres

q ue au débu t de s a carriere , a publ i é de sa
compos i t ion 1° Grand po t - po urri pour v iolon
avec qua tuor, op. 1 V ien ne ; lliahclli.2° Panta isic idem, _ib i d . i l a l a i ssé e n manuscri t

t ro i s co ncer tos, qua tre a i rs va r iés, u n qua
tuor, u n rondeau.
8LEG B L (Vsssursu), musi ci en a l lemand ,

vécu t dans la seconde mo itiédu se iz ième siècle .
Il a publié de sa compos i ti on 12 L iede r a us
de r Hell. Sch rift kompo ntrtŒouae ca n tiq ues
compo sés su r destex tes de i‘Écriture s a i n te);
llulhausen , 1578, ñu On t rouve des caem
platres de ce t ouv rage avec le t i t re latin Duo

dm
‘

m ca ntiiena ea: sucrosa n cta Scripturo
desa aum usic“numeria qua rts jueurs
disstme üdditz ;Multi-uit, per Georgtuus
”antm h , 1578, in-4

' obl.

S I.EVOG T (Tuto rutu ), docteu r en dro i t
de l ‘un i vers i té de“nu

,
e t avoca t Altenhourg,

au commencemen t du dis- h ui t i ème siècle, es t
con nupar u n l i v re qui a pou r t i tre : Grundttclse U n ters uch ung onuden Reehten der A i
t a: rs , Tou/statue B richtsttthle P redtgt
stithte, Ki rchstz nde Gotteska sæn , o rgeln ,
Kiruhenmuv ik , Glocken , etc. (Bramen appro
fond i de ce qu i concerne l ‘au tel

,
l es fonts bap

tismanx, le m nfessio nna l, la cha i re, l es ban cs
d‘égl i se , l e tabe rn acle, les orgues, la mus iq ue
d ‘égl i se , les c loches, “na, 1759, i ii
La sept i ème d iv i s ion con t ien t les q ues t i on s de
d roi t re l a t i ves à la musique d‘égl i se, a ux nr
gues, aux cloches , e tc .

08LŒZYNSK I (h onn eur), ma i t re de
cha pe l le de l ‘égl i se métro po l i ta i ne de Sa i n t
Jea n , s Va rsov ie, e t compos i teu r de mus ique
re l igieuse, es t ne e n 1808, Leauisk (en Ga i
l i cie) . I l fu t d

‘ abord exécu ta n t su r le v iolon
,
l a

c la ri net te, l e p ia no, e t commença sa carrière à
l’ulawy, sous l a di rec tion de ltassek. Après
a vo i r éc ri t t ro i s mes ses a Pulavvy, i l

‘a l i a
d 'abo rd a Lnblin , pui s il s‘établ i t a V a rsov ie.
Appe l“la d i rect ion de la musique de l a cathé
dra ie de cet te v i l le , il éc ri v i t qua t re voi x les
hymnes e t les psaumesdu d imanche de l‘aven t
qu ‘on chan te s l ‘égl i se Sa i n t- Jea n , a i n si q u

‘u n
o it‘erto ire , sa messe n° 1, a vec acwmpagm
men t d‘orgue , exécu tée po u r l a prem ière foi s
en 1848, u n Te D eum e t une messe pa stora le

,

pou r '

.a fête de Noel , e n 1850.

SL O PER (E .
-II . L INDSAY ), protuteu r

de pi a no e t compos i teu r
,
es t ne a Londres , le

14 ju i n 1820. A ima n t la mus ique, ses pa ren ts
le la i ssèren t su i v re son penchan t pou r ceta rt.
Après avoi r fa i t des é tudes é lémen ta i res de
piano sous u n ma i t re don t l e nom n

‘
estpas

conn u, il reç u t les leço ns de I oschelts pen
dan t pl usieu rs an nées . D ‘

après l e con se i l de
ce t art i s te cé lèbre , l i se re nd i t su r l e con ti nen t
en 1810, e t s

‘é tabl i t d‘abord F ra ncfort, ouil
con t in u a l'étude du p ia no sous la d i rect ion
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Alo ys Schmi t t ; puis i l a l l a Heidelberg et y
litu n cours d‘ha rmon ie e t de con trepoi n t chez
C harles Vo llvveiier (nous: ce nom) . A rr i vé a
Pa ri s

,
e n 184 1, i l y co ntinna l ‘étude de l a

compos i t ion sou s la d i rec t ion de Do isselot.
Pendan t u n séj ou r de plus ieu rs a nnées dans
cet te v i lle

, Il. L i nd sa y-Slope r se fi t e n tend re
dan s p lusieu rs concerts . De re tour a Lond res ,
e n 1840, il j ou a avec beaucoup de succés dan s
une des ma ti nées mus ica les de la Mu sica !
un ion . Depu i s ce t te époq ue, i l s

‘

estado nné a
l ‘en seign emen t du pi a no . Ses compos i t ion s l es
pl us connues son t 1° Cza rtorinska , t ro i s
mantrkes, op. 1 . 3‘ H en rie t te, grande va lse,
po u r le pi a no, op. 9 . 8° V i ngt—qua t re études
déd iées à Stephen Heller, op. 8. 4 °sé rénade e t
cam nette, op. 12. 5° Douze é tudes de sa lon ,
op . 18. 0° Sona te pou r p iano e t v iolon . 7° Si :
cha nsons a ngla ises a vois seu le a vec accompa

gnementde pi ano, op. 8. 8° Scène pou r voi x

de con t ratto a vec orches t re.
8MET H ERGEL I. (J .) profes seu r de

pi a no à Lond res , vécut dan s ce t te v ille, vers l a
ti n du dix—h u i t i ème s i èc le . i l s

‘
est’fa itcon

n a i t re pa r u n t ra i té de l ‘harmon ie pra t iqu e in
ti tu lé : Treatr‘se on thom ghbasa ; Lou

dm , 1704 , iu On a a uss i de sa compos i t ion
1° Tro i s sona tes pou r l e c l aveci n on pia no ;
l o nd res, Longman et Droderip. Sia ouver

t ures esécutées au jard i n duWea r-B a i l , Lon
d res

, Presto n . Leçons pou r le p ia no ; Lon
d res, C lement i . 4°Sonates idem , ibid . 5° Solos
faci l es pou r le vio lon s’hi‘d .

SMIT H (Ro sa s), professeu r de phys ique,
de ph i losoph i e ex pé ri men ta l e e t d‘as tronom ie,
a l ‘un i vers i té de Cambr idge, naqu i t dans ce tte
v i l le

,
en 1080. Il é ta i t fort jeu ne lorsq u ‘ i l se

l i v ra l‘étude des ma thémat iq ues e t de l a phy
s ique ; ses progrès fu rentrap ides, e t bien tô t
i lfu t en étatd‘entcudre le s ouv rages deNewton
e t d ‘en comprend re la va leur . Aprés l a mort
de Co tes, son pa re n t et-souam i, il lui succéda
dan s l a cha i re de phys ique a l ‘un i vers i té de
C ambri dge . Il mo uru t dans cette ville, en 1708,
l
‘
âge de so i: ante—dia—neu f an s. Son gra nd

Tra i téd 'op tique,don t il y a pl us ieu rstraduc
tion s fra nça i ses

,
a . eu bea ucoup de cé lébri té.

Smi th n
‘es t pl acé dans ce d i c t ionna i re que

pous un fort bo n l i v re qu‘ i l a publ i é sous ce
t it re H a rmon i ca, o rthe phi losophy of inu
siea l sounds (Les ha rmon iques , ou philoso

ph iedcssons_
mm içaus)zCambridge, Ben tham ,

1740, un vol ume ln -8' de deux cen t qua tre
viugt—douae pages avec v i ngt-ci nq pl ancha .

La deux i ème éd i t ion de cetouvrage avec des
cha ngemen ts ot ,nes add i t ion s (much impro

53

ccd a nd a ugmen ted), a pa ru sous l e méme
t i t re

, a Lond res, chezMerri l l, en 1750,uu vo
lumetu-8° «le -deu s cen t q ua ra n te page s a vec
v i ngt— hu i t pl anches . i l y a des exempla i re s
de cet te éd i t ion a vec une add i t ion concernan t
u n cl a veci n i n terva l les va ri ables de l‘ inven
t ion de l ‘au teu r (P ostscrr‘ptupon the cha u
geo bls hurpst‘chord) : ils porten t l a da te de
Londres , 1702. Sm i th ava i t déjà donné la des
cri p t i c o de cet i n strumen t‘ dans l‘appcndix de
l a prem i ére éd i t ion (p . 24 4 avec des coro l
l a i res s di verses pro posi t ion s de l‘ouv rage . La

théorie des i n terva l les e t des d i vers systèmes
de tempéramen t n‘a été t ra i tée dan s aucun l i v re
avec pl us de profondeu r q ue dans cel u i de
Sm i th .

SMITH (J ean—Cssusro ra sl, e t non J ea n
Ch re

‘

tien
,
comme l ‘on t appe lé Gerbe r e t ses

copi stes
,
naqu i t a An spach , en 1719 ; Son nom

véri table éta it8C ll fillD , ma i s i l en cha ngea
l‘orthographe pendan t son séjour en Augi e
terre . Son pére , lié d

'une i n t i me am i t i é a vec
llændel, l e su i v i t a Lond re s, e t y fitve n i r sa
fami l le quelques an nées aprés . A l ‘âge de
t re ize aps, l e j eune Smi th , a n imé d

‘

un goû t
pass ion né pou r l a mus ique, fu t placé sous l a
d i rec t ion de llœndel, pou r ses étudesde compu
s ili on g c

‘es t le se u l é lève que ce gra nd ma i t re
a i t formé . Pendan t q ue Smi th se l i vra i t avec a r
deur au t ra va i l

,
une ma ladie sérieuse se déctara

e t la issa pe u d‘espoi r de guéri son ; mai s en

fu t u ne heu reuse ci rcon stance pour l u i , ca r le
doc teu r A rbu th not, don t l

‘habi le té le saura ,

l
‘
attira ensu i te da ns sa ma i son , e t l u i fitfa i re
la conna i ssa nce de Swi ft, Pope , G ray e t Co n

gre ve, a lors les pl us cé lèbres l i t téra teurs de
l‘Angleùrre . A l

‘
âge de v i ngt a ns, Smi th com

posa so n prem ier opéra (Teram iutnl, qu i fu t
représenté à l a lin de 1732 . En 1746, i l ac
cap ta l a p roposi t ion qui l u i é ta i t fa i te par un

gen t i l homme pour qu
‘ i l l‘aecumpagràtdan s

le m idi de la F ra nce ; i l fi n i t à A ix, en Pro
vence

,
le dern ier acte de son D a ri o , e t com

posa quelq ues scènes de l‘A rtaserse, deMéta
s ta se

,
en 1748; pu i s ildemeura q nelque temps

Genève . De retou r en A ngl eterre , Smi th
t rouva llœndel deven u aveugl e, etfu t ob l ige
d'écrire ses composi ti on s sou s sa d i ctée e t de t s
remplace r. l ‘orgue pou r l

‘exécu t ion des ora
torios. L

‘

attachementfi l i a i q u‘ i l eu t pou r so n
i l l us tre ma itre ibtrécompen sé pa r le don que
ce lu i -ci lui fiten mo ura n t detous ses manu .
scrits origi naux . Aprés le décès de lltendet,
son é lève con t i n ua l ‘en t re pri se de l ‘exécu t ion
an nuel le desoratnrios, e t en éc ri v i t plus ieu rs ,
dans lcsquwls il .a mon tré moins de gén ie que
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d'habiletéà im iter le sty le de son maitre . L‘en

treprtqe des ora tor ios ces sa d‘ét re p roduct i ve
q uelques a n nées après l a mort de B a ude t, e t
Sm i th, après avoi r perdu ce qu‘ i l ava i t gagné
d ‘abord , futobl igé d‘aba ndon ner ce t te spécu
l a t ion

,
etde se re t i re r dan s u ne ma i son qu‘ i l

pos séda i t a Ba th . Il y mou ru t en 1705 .

Les mei l l eu res compos i t ions de Sm i th son t
ses opéras intitutés : The F a i ries ,the Tem
pes t

,
ses leçon s pou r le cl avec i n , pub l i ées a

Lond res, e t son ora tori o le P a ra d is perd u .

Que lq ues a i rs de ses ouv rages i n éd i ts on t é t é

gravés a l a su ite du l i v re i nt i t ul é l necdotes
al Georpe F rederi ckB audeta nd J ohn -Ch ris
topher Sm i th (Lond res , 1799 , grand ia
oul ‘on t rou ve u n bea u port ra i t de Smi th . V oi ci
l a l i ste complète des composi t ions de ceta r
t i s te 0ps

‘

ras a ngla is le Teram iuta , en
tro i s actes, 1782. 9° Ulysses , 1788. Q° (bis)Ro

sa iiuda , en tro i s a c tes , 1759 . 8° Tha Fa irs
‘

a ,

e n t ro i s actes, 1756 . La pa rti tion de netou
vrage a été publ i ée. 4° Tite Tempest(l a “l‘em
péte), en t roi s act es, 1766 , pa rt i t ion gravée a
L ondre s . 5°flédée (non a chevé). Opéra s
v
‘taüem 6° Da ria , en tro i s ac tes, 1746 .

7° lssiptie, 1746 . 8° Il C ire fi c… ciuto, e n
t ro is actes. . lll . O ratoflas 9° Pa radise lost
( le Pa radi s perd u), en troi s pa rt i es, 1758.

10° D auid
’
s ia mmtati‘ors ove r Sauta nd J o

natha n (Compla i n te de Dav id su r l a mor t de
Sa u l e t de Jona th an), 1738. 11°Naba l, 1764 .

19° 1709. Une pa rt i e de cetouvrage a
é té pr i se dans les œuv res de Ba ndo l . 18° J n
di th, en t roi s pa rt i es . 14° J osa phat, e n deux
pa rt ies . Cetouv rage n ‘a poi n t é té exécu té .

15° l a Re
'

demp tion , en t ro i s pa rti es ( i néd i t).
IV . Méla nges 100 Serv ice h nébre.

11°D a phné, pas toral e de Pope, 1746 . 18° Les

Sa i sons, can ta te en deux pa rt i es . 10° F ugue:
pou r l‘orgue, composées en 1754 e t 1756 (iné
d i tes) . 20° Leçons (sonates) pou r le c laveci n ,
publi ées p lusieu rs loi s a Londre s. 21° Tha me
sis, I s i s etP ro tée, ca n ta tes composées pour le
pri nce de Ga l l es. ” Que lques scènes d‘Am
scrse de l étastase .

SMI TH (An na ou Al i a i s—Gnrsu ua s),
docteu r en médec i ne, vécu t a Be rl i n , vers 1780,
pu i s a V ien ne, e t en dern ier l ieu en Hongri e.
O n a de lui quelq ues ouvrages de médec i ne, e t
u n l i v re i n t i tu l é : P h ilœ ophùche Fm gmente
übe r die praktn‘scheMusik (F ragmen ts ph i lo
soph iques su r l a musique pratiqup); V ienne,
1787, in—8

° de ce n t soi xa n te -qua tre pages .
SMITH cl a vec i n i ste e t compos i teur

,

ué vra isemblahlcmcntdans le Hanovre , v i va i t
a Benito , dan s la seconde mo ihé du dis-hui

t ieme s iècle . i l a fa i t i mpri mer dan s ce tte
v ille : 1°

‘

l
'

ro isannales pou r le pi ano s qua t re
ma i ns , op. 1 . 2°T ro i s son a te s pou r p i ano seu l,
op. 8° T ro i s idem, op . 8. 4°

‘troi s idem,

op . 4 . 5° T ro i s con ce rtos pour le cl a vec i n .

SMIT H sss né Glan ces
ter

,
vers 1750, é ta i ttits d‘u n orga n i s te qui l u i

e n se igna les premie rs principeade l a musique .
Smi th fu t en su i te en voyé a Londres pour y con
t i n ne r ses é tudes

,
sous la d i rect ion de 80yce .

La bon té de sa vo ix lui litobten i r une place
de chan teu r a la cha pe l l e ro ya le, et, q ue lq ues
années a pres

, il futnommé organ i ste de cette
chapel le . Cetartiste es t mort en 1820. i l a fa i t

graver a Lo nd res bea ucou p de giees a qua tre
e t c i nq voi s , e t A collection of songs al m
rious ki nds [or di”… v oi ces ; Lond res,
1785 , ln—fnl. O n lui doi t u netrés- i n té ressa n te
col lec t ion d‘ancienoe mus ique d‘égl i se par des
compos i teu rs a ngl a is, depu i s l e douz ième
si ècl e j usq u‘a u dis-hu i ti ème , i n t i tu l ée : dl a
st'co a ntique a selec tion ofMusi c fromthe
tsceiflh tothe eightesnth century : Lo nd res ,
1819, detù vol umes in—l‘ol.
SMIT H (J o an S PENCER ), docteu r en

d roi t c i v i l de l‘u n i vers i té d‘O xfo r d, membre de
l a Soci é té royal e de Londres , e t de plus i eurs
a u t res soci étés sa va n tes de l‘Angleterre e t de
l a F ran ce, naqu i t a Londres, d

‘une fam i l l e ca
tho lique, le 11 septembre 1760, e t mou ru t a
Caen (No rmand ie), oh il s

’é ta i tti s é, le li ju i n
1845 . Aunombre do ses éc ri ts s u r d i vers suje t: ,
on rema rq ue Memoirs sur la cult ure de la
m us ique da ns la v ille de Caen e t da ns l

‘
a n

c ienne B asse-N orma nd“,tua l‘Académ ie de
Caen

,
l e 10 novembre 1826 , e t i mprimé dan s

le recuei l de ce t te soc iété (an née s 1825
Il y a des t i rés pa rt de ce mémoi re ; Caen ,
T . Cha lopi n , 1898, in—8‘ de t ren te-sis page s .
SMI T H (Cau ses) , né a Lond res , en 1786 ,

mon tra des so n enfance d‘he ureuses d i sposi
t i on s pou r la musique

, qui furen t cu l t i vées
d‘abord pa r son pé re; pu i s i l dev i n t élève d u
docteu r Ay rton . En 1809, il commença écr ite
pou r le théâ t re . Son p rem ier ou v rage fûtune
fa rce i n t i tu l ée l’es o r no (Oui o unon) . Ce t te
pi èce fu t su i vi e d u mélod rame Tice Tou ri s t
frien ds ( l es V oyageu rs ami s), de A ny thi ng
new? (R ie n de e t de q uelques a h
t res ouv rages don t pl us i eu rs eu ren t de bri l
l a n t s succès. En 1815 , Smi th épo usa mademo i
se l le Bœth , de Norwich , habi le pia n i ste da n s

l ‘ann ée su i van te, tous deu s se llsèrrutau…
pool , ois i l s hab i ta ien t enco re en 1850. Depu i s
cetteépoq ne ,$m ilh a publ i é plusieurstnorceaus
pou r le p i a no etpo urtt: chant.



https://www.forgottenbooks.com/join


58 SNEL

d‘inspeclenr généra l «les éco les de musique
fondées prés des différe nts corps de l‘armée.
lievenn chef d‘orches tre du G rand—Théâ tre

de Bruxel les, après la ré vol u t i on de 1850, Sncl
fitpreu ve, dan s cet te nouvel le posi t ion , d‘une
ra re i n te l l igen ce musi ca le e t scén ique, amé
licra le pe rsonne l de l‘orches t re pa r le choi x
heureux de pl us ieu rs a rt i s tes de ta len t, e t ren
ditl‘exécu t ion pl us ferme e t pl us co lorée dan s
ses n uan ces . Deux fo i s, il a occu pé le méme
emploi

,
e t deu x fo i s il s‘en es t re t i ré l orsque

de nouveaux en t repreneurs voula ien t fa i re des
économ ies aux dépen s de la bon ne compos i
t i on de l ‘orches tre . Cha rgé de l a d i rec t ion de
ce l u i de l a Soc ié té de l a G ra nde-Ha rmon i e
depu i s 185 1, il m i t éga lem en ttoutses so i n s
à en amél iorer l ‘organ i sa t ion etle personnel .
Grâce à l a bonne impul s ion qu‘ i l lui donna , ce t
orches tre d‘harmon ie lit, e n peu de tem ps, de
grands p rogrès , e t ce fu t à ses soi ns v igi l an ts,
a i nsi qu‘à sa grande i n tel l igence musica l e, que
cette soci é té fu t redevable des br i l l a n ts succès
q u‘el l e obt i n t dan s tous les concou rs où el le se

prétent3 . Sue!éc ri v i t a uss i pou r el le beaucoup
de morce aux , dans l esq uel s il agra ndi t le s tyl e
de ce gen re de mus ique etaba ndonn a les
fo rmes un peu su rannées de l a m usiq ue de ses
prédéce sseurs .

Aprés a voi r abandon n é pou r la seconde foi s
l a d i rec t ion de l‘orches tre du Théâ t re Roya l ,
Snel accepta, l e 15 j u i l le t 1835 , la p lace de
mai t re de chape l l e de l ‘égl ise des SS .Mi ch el e t
G udu le

,
e t, l e 80 novembre 1831 , i l y ajou ta

l eti t re de chef de musique de l a ga rde civ iq ue.
l nfatigahle, il écr i v i t a lors des mote ts e t des
an t iennes pou r la chape l le confiée sa d i re c
tion , etdes marches e t pas redoublés pour l a
mus ique m i l i ta i re. Pa rvenu , pa r l a mu l t i pl i
c i té de ses t ravaux, l a possession d‘une
a i sa n ce sufllsantc, a l aquel le des événemen ts
i mprévus ontma lheu reusemen t porté a t tei n te
plus ta rd, il aba ndon na succes si vemen t ses di
verse s pos i tion s de chef d‘orches t re de l a
G rande—Harmon ie, de ma i t re de chape l le e t de
che fde musique de l a ga rde c i vi q ue, ne con
servan t q ue l e t i t re de membre de la musique
pa rt i cu l iè re du Ro i. Décoré pou r son méri te e t
ses uti les se rv ices des o rdre s de Léopold e t de
l a Couron ne de chêne, i l dev i n t membre de la
classe desbea ux-a rts de l‘Académ ie roya le de
Be lgique, en 1847, e t, en ce t te qua l i té, fu t u n
des membres de l a sect ion permanen te dujury
des grands concou rs de compos i t ion mus ica l e
i ns t i t ués pa r le gouvernemen t . Ass idu aux
séances de l a c l asse a laquel le il a pparten a i t

,

e t ple i n de a i le da ns les mi ssions qui lui

é ta ien t con fiées, il a pr i s une par t act i ve aux
travaux des commissi on s douti l fa i sa i t pa rt ie,
e t a réd igé u n gra nd n ombre de ra ppor ts su r
l es q ues t ion s soumi ses a la cl a sse .

Comme a rt i ste exécu ta n t , Sncl a en dan s sa
jeunesse une bri l la n te répu ta t ion , j us t ifiée pa r
son ta len t . Comme professeu r de v iolon , il a
formé de bons é lèves

,
à la té te desquel s se pla

cen t J oseph A rtot‘

ctThéodore ilaum an ,
comptéstous deux pa rm i les v i r tuoses de leu r
i nst rumen t . L ibéra l e en ve rs l u i, l a n a tu re
l ‘ava i t doué de qua l i tés précieuses pou r la com
pos i tion , q u i au ra ien t pu l

‘
eierer au ra ng des

i l l us tra tion s de son temps
,
si
, placé dans une

a u t re sphére , etmoi ns p rod igue du temps a des
choses a ccessoi res e t de s imple pra t iq ue

,
il y

euten da ns sa v ie pl us de ca lme e t de méd ita
t ion ; ca r on remarque u n riche i nst i nc t m a
sica l e t un sen t imen t d i s ti ngué dans ses
produc t ion s publ iées e t manuscri tes

,
pa rm i

lesq uel les on peu t c i ter : 1° Symphon ie concer
tante pour orches t re su r des moti fs de G u ido
e t Gineora . 2° Conce rt i no pou r cl arine t te e t
orches tre . 5°Panta isie co ncertante suv des mo
t i fs de Gus tave o u le B a i m a squé, pou rmo
s ique m ilita ire ,à v i ngt— sep t par ties Blayeuce ,
Schot t . 4° Grandes marches funèbres à v ingt
neu f pa rt i es ; v

'

bt‘d . 5° Pot- pou rri su r destuo
t i fs de Robe rt le D ia ble, pou r ha rmon ie uti l i
t a i re ;t

°

bt‘d. 6° Rebecca , sé rénade po u r vo i x
d‘hommes e t t ro i strombo ncs ; i‘bid . 7° Sére

'

nade espagnole, e n qua tuor, po ur des instrun
men ts a cordes ; B ruxel les , Terry. 8° l inux
pou r pi a no e t v iolon , n° 1 et9 ; Pari s, B ran
dus Mayence

,
Scho tt . 0° Ca price e t va r ia t ions

br i l lan tes pou r musiq ue m i l i ta i re ;Mayenc e

,

Scho tt. 10° Rondeau pou r p iano a quat re
ma i ns ; ibtd. 1 1° Deux chan ts de fê te a qua tre
vo ix

,
avec accompagn emen t de cnrs e t de

t rombones ; B ruxel l es,Terry. 12°Neu e de re

quiem su r le pl a i n -cha n t roma i n a qua tre vo ix,
avec orgue e t con t rebasse ; B ruxel les, h ie

laerts . 13° Ta n lum ergo e t 6 en i tor i
‘

a qua tre
vo i x

,
avec accompa gnemen t de v iolonce l les,

con t reba sse ,
‘

t ro is trombones e t orgue ;t
‘

bid.

N °Deux fan ta i si es pour grande ha rmon ie su r
les mot ifs des Il uguenots. 15° Une fan ta i s ie
idem su r des moti fs du D om i no no i r . lti° Cu
price concertautsur l es mé lo dies de la [vile
d u régimen t . 17° G rande fan ta i s i e idem su r
des mélo di es a n ciennes e t modernes . 18° Idem
su r des thèm es desMa rtyrs . 10° I dem su r
des mélo dies de dlerca da nte. 20° Concertinn
pou r cor à clefs a vec orchestre d‘ha rmon ie .
21° Sympho n ie conce r ta n te pour cor à cle fs e t
trompet te ; idem . 22" Symphon ie conce rta n te
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pou r trompette et trombone ; i dem . 95 ° Sym
phoni e concert a n te po ur deux cnrs c lefs ;
i dem . 24° I dem po u r deux corne ts pi ston s.

Fan ta i s ie pou r cl a r i net te avec orches t re su r
«les mo tifs deNorm a . 90° Premier e t deux ième
conce rtos pou r c l ari net te e t orches t re . 27°Con

certo de v iolon , compo sé pour Joseph A rlo t.
28° P lu sieurs an tiennes , A ve uerum , J oe lie

gt
‘Mcœlorum e t Ta rdum ergo po ur deux ,

t ro i s e t q ua tre vols , aveco rgue , composés pour
l ‘ ég l i se Sa in te—Gudule . 200 Grande ca n tate po u r
voi x seu les , chœur e t orches t re , eomposée po ur
l 'i ns ta l l a t ion de l a Société de la Grande—llarmu
n ie dan s son nouvea u loca l, exécu tée le 20fé
Vrier 1819 .

Pend an t l es dix dern i ères a n nées qu i su i v i
re n t l a ret ra i te de Sncl de tou s ses emploi s

, il

éc ri v i t u ne grande q uan ti té de morceaux pour
des ma i son s re l igieuses , pa rm i l e squel s on
com pte env i ron qu i n ze Ta n tum ergo, ci nq
0 sa luta n ‘

s
, qua t re Sa loe Regi na , deux A ve

cern es, des psa umes e t“toutes , qui son t tou s
res tés en man usc ri t, e t dontil ne garda i t pas
méme de copies, les éc ri van t avec faci l ité e t
n
‘

y a t tacha n t pasd
'
impo rta nœ .

Les dern ières an nées de l a v ie de Soel fu re n t
t ro ub lées pa r des chagri n s domes tiq ues e t pa r
des reve rs de fortune ; sa san té s'en a l téra ,
e t ses co nfrères de l‘Académ ie rema rq uèren t
a vec pe i ne l a d i mi nu t ion progressi ve de ses
forces . Une malad i e sérieuse se décla ra

,
e t le

10 ma rs 1881, il e s pi ra a Koekel be rg, à l
‘
âge

de prés de soi xan te- hu i t a ns
,
v i vemen t re

gretté pa r sa fami l le, don t il fa i sa i t l e bon
beu r, pa r ses am i s e t pa r l a c lasse des beaux
a rts de l'Académ ie.

SNEP (J es s), organ i s te Zier i k zee
,
dans

l a léla nde, vers 1725, s
‘

es t fa i t con na i tre pa r
les ouvrages don t voi ci les t i t res 1° Neder
d uplac L iederen meteen en twee s temmen en
B . C . (Chanson s hol landa i ses u ne e t deux
vo ix a vec basse con t i n ue) Amsterdam . 2°$o

na tes , a l lemandes , cou ran tes
,
sa rabandes

,

a igues, garotes , etc. , pou r ba sse de v iol e, avec
ba s e ca u t i onne ibid.

80AVES moi ne portuga i s, né à
L i sbon ne , mou ru t dan s l a méme v i lle

, en

175 6 . Il a l a i ssé en m anuwritun recue i l du
psa ume a qua t re vo is,de sa composi t ion .

SO BO LE“'

S K I ou S O B O LE“’

SK Y

(Énona nn ). v iolon i ste, composi teu r e t écri va i n
su r l a mus iq ue

,
naqu i t Kæn igshe rg, cu180«1 ,

su i va n t les ren se ignement s fourn is pa r
ll . C ha rles Gottm ick (”a ndtex icou der Ton
kun“

, p . En i l succéda B orn

dan s l a pl ace de di recteur de musique du

théâ t re de li œuigsherg ; mai s il se re t i ra de
cet te pos i tion , en 1850, pour se l i v re r e n li
berté à l a d i rec t ion d ‘une socié té de chantdont
il a va i t é té l e fonda teu r dan s ce tte v i l le

. T ro i s
opéras de sa composi t ion on t é té représen tés à
Kæuigsbcrg, a savoi r : I mogéne, en 1855

,

V elleda , en 1858, e t Sa lva to r Rosa , en 1848.

Sobolewsk i a fa i t a uss i exécu ter
,
dan s ce t te

v i l le, en 1840, son ora torio J oha n nes der

Ta u/er (Sa i n t Jean—Bapt is te), qui fu t a uss i en
tendu Berl i n , en 1845 , sous le t i t re : D ie
E nthouptung J oha nm

‘

s (la Déoollation de
J ea n ), e t don t l a pa rt i tion rédu i te pou r le
pi a no a été publ i ée s Kœn igsberg , chez
l ‘au teu r, e t s Le ipsick , chez llo fme ister. Le

second ora torio du même a rt i s te
,
i n t i tu l é

D er E rlæser (le Sauveu r), a é té publ i é en pa r
t i t ion pou r l e pia no ; ibi

‘d . Sobolewsk i a écri t
a uss i des symphon ies, don t la prem iére a é té
exécu tée Kæuigsbcrg, en e t 1856,
e t don t l a seconde, dans le style p i t to resq ue , a
pour t i t re L e Sud et le No rd. Ce l le—c i a
obten u du succès a u concert du Gewa ndhaus
de Le ipsick , e t 1845 . Enfi n, on conna i t du
même œ mpo sileur des ca n t a te: a vec or

chestre
, des hymnes, le mystère C iel ePI

‘

erre,

ex écu té à Leipsiek, en 184 5, e t des cha n ts à
t roi s e t . a qua tre voi x pou r des chœurs
d ‘ hommes . Sobo levvsk l publ i é «les a rt i c les de
cri t ique dans pl us ieurs journa ux de musique
de l‘A llemagne.

BO D Y , ou plu tôt 8001 . i l y eutdeux
frères de ce nom qui exercèt-eu t , à Pari s , l a
profess ion de mus ic ien . I ls éta ien t nés à
Rome, ve rs 1715 . L ‘

alné, Cha rles, fameu x
joueu r de mandol i ne, v in t a Pari s, en 1740 il

entra a l ‘orchest re de la Comédi e I ta l ienne
comme v iolonis te

,
e t ftttadmi s à l a pens ion en

1765 . Le ta len t de ce t a rt i s te su r l a mandol i ne
éta i ttrés-remarq uable . Il a pa ru dan s pl usieu rs
p ièces de la Comédi e I ta l i enne

,
où i l joua i t de

ce t i n st rumen t , e t son frère a va i t compo sé p ou r
lui u n d ivert i sseme n t i n ti tu l é lesMa n do
lines,dans leq uel il se fa i sa i t toujours applau
dir.Après sa re t ra i te, il vécu t pauv re e t dev i n t
aveugle . Il estmort a u moi s de septembre
1788. Cha rles Sod i fu t le ma i tre demusiqm : de
madame Parart. I l a va i t composé l a musique
d‘une pa rodie i n t i t ul ée : B a iocco e Serp illo ,
qu i fu t jouée sans succès a l a Comé die Ita
l i enne

, en 1755 . On a a ussi de lui : le Cha rlo
ta n opé ra -com ique en u n acte

, les Troque urs
d upe

‘s , comédie a riet tes, e t u n d i vert isse
men t i n ti tu l é C ocagne, en 1700. Ce fut$o«ti
qu i pa ru«l i a la D on na superbe , sons le l i t re
de la f emme orgueitlrusc. i l y ajou ta que l
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ques a i rs don t la mélo di e ne manqua i t pas de

grace. Un a ir i ta l ien , Q ua n to mat[situe s iete,
qui eu t dan s le temps u n succès de vogue,
éta i t de Sadi . Son frère cade t, P ierre Sod i , qu i
é ta i t ha rpi s te e t compos i teu r, v i n t en F rance ,
en 1743. Il en t ra l

‘Opéra , etmouru t en 1704 .

On a gravé Pa ris, en 1700, s i x cha nsons pou r
l a ha rpe

,
de sa compos i t ion . Il cacella it,dit

ou, dans l a compos i tion des pa n tom imes.
SŒR ENSEN (Ju n),doctenr et!médeci ne

et ama teu r de musique à Ebe rsdorf, dans la
pri nci pa u té de ileuss , naqu i t , l e 18ma i 1707,
Gluckstad t, en Danemark . Da n s sa jeudesse ,

i l reçu t des l eçons de mus ique de deux musi
e iens angla i s, nommés Gambold et La Trohe
plus ta rd

, il a l la su i vre les cou rs de l
’
un iver

s i té de Copenhague, e t devintélève de 8eb il la
pour l a compos i tion . tite s Ebersdorf, en
q ua l i té de médeci n , depui s 1803 , il s

'

y l i v ra ,
da n s ses moments de l oi s i r, a la œmpositlon de
cha n ts en la ngues a l lemande e t da noise . Déjà
il s‘éta i t essayé dans ce gen re pendan t son sé
jou r Cepe nhagu ,

e t y a va i t publ ié pl usieu rs
recuei l s de cha n ts où l‘on rema rqua"une es
p re

'

stig i j us te du sen s des pa roles . Les au t re s
recuei l s qu ‘ i l a donnés pa r l a su i te, au nombre
de h ui t

,
on t pa ru Leipslck, che: 8re itkepf et

lim-te l . Sa rensen a éc ri t a u ss i beaucoup de
musique d‘égl i se a plus i eurs vo ix , où. i l a
de bonnes fugnes mai s il n ‘en a rien été pu
ldié.

_
Cetama teu r d i st i ngué es t mor t Eben

tlo rf, en 1824 .

SŒRG EL (Fa i néanc-Guutu o a s), d i rec
tettr de mus ique à N0rdhause n , fu t d

‘abord
a t taché à l‘orches tre du théâ tre e t donna des
leçons de piano . Ses prem ière s compos i tions
fu ren t publ i ées en 1810; depu i s lo rs Il a fa i t
pa ra i t re quelque ouv rage chaq ue an née. Pa rm i
ses mei l leu res productions , on remarq ue
1° Symphon ie grand orches t re, Lei p
s ick

,
Brei tkopf e t Ilærtel. D' Ouvertu re idem

,

op . 0; (bid. 5° Q uatuors pour deux v iolon s,
a lto e t basse, op . 1 1, 13, 21 ; (bid. 4 ° Duos
pou r deu s violons, op.7, 15, 20 (bid. 5°Q ua
t uor pou r pia no

,
v iolon , alto et basse, op . 20;tbid. 0“ Duos pour pia no et v iolonce l l e, ou

pi ano e t v iolon
,
op. 14 , 18 et2—3 ; ibid. 7 Si :

études po u r pi ano, en forme de anna les
,

op . 19 ; ibid . 8° Thèmes va riés po u r piano
,

op . 1 , 5 , 50; Le ips ick e t Bon n .

SO G R A (Mumu ). organ iste etv iolon is te
d i st ingué, naqu i t e n Bohême, r_

ers 176 5. En

1788, il éta i t a u serv ice du comte M i l lesimo, a
“'

iltimw, enMorav ie. L
‘égl i se de Baudoin

|«medait, en 1780, deu x be l les messes de sa
composi t ion . i l a laissé aussi en manuscri t p l u

sle urs symphon ies , des qua tuo rs, des co ncr
tos et des sonates pour le violon e t pour le
pi a no .

SoG Nl—Z“fi aoues‘,compositeur e t profes
seur de musiq ue , naqu i t à Naples , vers le m i
l ieu do dis—hu i t i ème s ièc le, et litses études
au Conservatoi re de la F ield, sous l a d i rect ion
de Sa la, de Gugllelm i e t de T ri t to. Son pre
m ier essa i de mus ique d ramat ique fu t l a ca n
ta te A ct‘ 0Gotateu qui fu t exécu tée deux foi s
devan t l a co ur de Naples . Q uelques années
aprés, il écr i v i t Rome u n opéra bouffe

, qui
ne réustltpa s . i l s‘établ i t ensu i te s L i vou rn e ,
où il éta i t enco re en 1812, mai t re de chape l l e
d‘une égl i se , et pro fesseu r de chan t e t d‘har
moni e . A l ‘époq ue de la formation de l'Insti
tutdes scien ces eta rts du ro yaume d‘Italie , il
hitnommé membre de la sec t ion de mus ique
de ce t te soci été savan te. Parm i l es compos i
t ion s de ce t. a rtis te, pour l ‘égl i se, on remarq ue
une messe e t des vépres h ui t voi x q u‘ i l a
écri tes Rome, e t un onta ri o de la Pa ssion ,
sur le texte de !étaslase . Segner es t

_aun i
co nn u pa r de s q ua tuors pou r v iolon

,
e t t roi s

sona tas pou r le piano, gra vées —l Rome.
SOG NER (Pa squ a ) , tits du précéden t ,

n aqu i t s Naples, en 1703, e t fu t él ève de son
père . A pei ne âgé du i t s -neuf a ns, i l éta i t déjà
mett re a u cl a ve ci n dtsthéàtre i mpér ia l de L i
vourne ; ma is vers. la lin de 1813

,
il retou rna à

Naples , ouil écri v i t pou r di vers théât res des
opé ras e t des ba l le ts, pa rm i. l esquels on remar
que 1° A more psrfinato ne , opé ra bo uffe en
deux actes . 9° Due confi g“di. guerre t'u sm

giorno, mé lodrame semû seflo en un ac te .

8° Q ua t t ro prtgion iertcd—

nu ce
”

a rlata n o ,
opéra houlfe en un ac te, 18382 Guern

‘

n o o gli

a lbertdei soie, en tro i s actes. 59Ma rgheri ta
di F ia n dra , en deux actes . 0‘ Genem üd

s V endet ta , représen té au théât re d u F o nd»,
a Nap les, le il ma rs 1824 L a Certu a ile
Mon tagne russe, i bid ; , en 1852. Ceta rt is te ,
né a vec du. t a le n t e t de l ‘origi na l ité dan sM
i dées, sembla i t dest i né à se fa i re une brul
la n te répu ta t ion ; mai s la riéhadeh e e t. l‘ im
guer ie anéa nt ir-en t les a va n tages de sa be l le
organ i sat i on . Le peu de succés de quelques
nns de ses onvragcs le litse l i vrer à l ‘enseigne
men t du chan t etde la commsition . Vers l a
li n de sa v ie, il éta i t tombé da ns. u ne sorte
d‘abrullssement, e t ava i t per du j usqu‘au een
timentde son ta len t. Obl igé de se ret i renMia , i l y l angu i t dans une profonde mi sère,
etmouruten 1850. Segura éta i t habi le pi a
n i s te ets‘éta i t fa i t conna i tre dan s sa jeu
ne sse par tro i s duos pour pi ano etv io loncel le ,
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de s anna les pou r pia no seu l etu n concerto
a vec orches tre .

“H IER mus icien fra nça i s,
né dans les dernières a nnées du qu i nz i ème
si èc l e

,
ou da ns les premières du se iz ième, hit

mai t re des enfa n ts de chœu r de l a ca théd ra l e
de Pa ri s, sous l e fi gue de F ra nçoi s i n

1549 , il passa de ce t te posi t ion celle de
mai t re de chape l le de l a méme égl i se ; i l occu
pa ite nco re cel le-c i en 1556 . O n con na i t de ce
mai t re : 1° Deus A ve Regi na Cœlorum ,

à
qua t re voi x , hu i t Regi na Cæli , qua t re vo ix,
e t sept Sa iue Regina , éga lemen t a q ua t re
vo ix , dans l e recuei l q u i a pou r t i t re L ibe r
duodrcimX V l i mus ica les adV i rglnesCh ri s
u

‘

po ron selectiones babel : P a rk iss‘s‘s, apud
P elrum Jtta s‘ngna n l music: lypographum ,

meuse aprül, 1534 , in- 4° old . 2° Chanson s
fra nça i se s dan s le «71 ° li v re con te
na n t XX I'I II cha n son s d qua t re pa rt ies
en un v olume e t en deux , imprime

'ra pa r
P ierre Atta lnynautet P ier re J a llet, à Pa ri s,
154 2, pe t . ln -4° nhl.8 Idem dan s leX lV ‘ li v rs

con tena n t v i ng t — n e uf cha n son s q ua tre
pa rt ies ; mm. , 1563, ñu- 4

°
nhl. 4°Missa cum

q u i nq ue oocn
‘

bus adtm ila lionem modultv id i
speclosam eond ita D .Ma t th . Soh ler, prz

fec to quo nda m symplwn ia cis ecclest‘: P a

risiensls, dans le recuei l in t i t u lé H issa rum

nnuslca ic
‘

um eerta o ocum v a rietate secun dum
ca rlos ques referun l m odules e t co n tinues
distincto rum übe r secu n d u s, ez di versis s‘ is
demq ue pert

'ts‘sslm o
‘

s auctors‘bus collectus;
P a rtsi is,ez typogra ph ia N loola !D uchem i n,
1556 ,tu—fol . max .

8N OWSK Y (Wu cu css}, né en Bohémc,
é t a i t a t tach é, en 1756 , l ‘égl i se ca théd ra le de
Le ltmeritz, en qua l i té de compo s i teu r e t de dl
rccteur du chœu r . Pl us ta rd

, il eu t le t i t re
d

‘
éco nome du chapi tre deWo rasyez e t

mourutdans ce tte posi t ion . Il a la issé en ma
tm scritsix belles messes qua t re vo ix e t o rgue

,

po u r le ca rême, e t u n Te D eum composé pou r
l ‘égl i se de ilaudn itz .

SO LA (Cusntæ flncnet-Atexns}. flùliste
e t gu i ta ris te, n é a Tu ri n, l e 0 j u i n 1780, ap
p r i t d'aho r d jouer d u v iolon , sou s l a d i rec
t io n dc Pugnan i. Aprés l a mort de ce ma i t re ,
So l a pri t la réso l u t ion d‘abandon ner le v iolon
pou r l a li ttle , etchoi s i t pour ses ma i tres Pi
pin 0 e t Venda no, flûtistcs dis t i ngués . Ses ra
p ides progrès lui procu rèren t l a pl ace de se
conde flû te au théâ tre ro ya l de T u ri n ; mai s
deux an s après, il aba ndon na cet te pos i t ion ,
e t s‘engagea dan s le 75° régimen t d

‘ i n fa nter ie
tra nga iœ . l

‘

atigué, a u boutde q ua tre ans, dc

59

l a v ie nomade d ‘un musi c ie n mi l i ta i re
, iltic

mauda son congé, l
‘

obtiot, e t s‘établ i t Gc

nève , en 1809
, après avoi r passé quelque

temps au châteaude Coppe t, pou r y en se igner
la mus ique e t l a flûte a u fi l s de madame de
Stael . i l y donn a des leçon s de chan t, de flûte
e t de gui ta re . R i dea u

,
a ncien v iolonce l l i s te de

l a Comédie I ta l ienne e t bo n harmoulste , qu i
s‘ éta i t li aéà Genève

,
lui donna quelques leçon s

de compos i t ion . Ve rs lati n de 1810, Sola lit
u n voyage a Pari s, e t publ i a quelq ues-unes
de ses produc t ions

,
pu i s il re tou rn a à Genève

et y litreprésen ter, en 1810, u n opéra fran
ga i s i n ti tu l é le T ribu nal. L ‘année su i van te , il
se rendi t en Angle terre e t se li s a a Londres,
o ii je l

‘
a i conn u

,
en 1890, dans une s i tua t ion

a i sée ethonorable. I l y a va i t publ i é beaucou p
de musique pou r l a flû te

,
l a gu i ta re e t l e pi a no,

a i ns i que des chansons ang l a i ses qui a va ien t
eu du su ccés

,
des ar ra ngemen ts pou r d i vers

ins truments de thèmes de Moza rt
,
de Ross i n i

e t de pl usieu rs a u t res compos i teu rs . Parmi ses

pricipaux ouvrages, ou remarque 1° Q ua tuor
po ur flûte

, v io lo n ,alto e t basse, op. 18 Pa ri s
,

Leduc. 2°Q ua tuor pou r flû te
,
cl a ri ne t te

,
cor e t

bassou , op, 21 ibi d . 8° Prem ier e t deu xi éme
concertos pou r flûte e t orchest re ; Genève.
4° Trios pou r flûte

,
v iolon e t basse, ep. 15 ;

Pari s, Leduc. il“P l usieu rsthèmes va riés po u r
fl ûte ; ll ilan , R icordi, e t Lo ndres, Chappel l .
0° Q ua tuor pottr piano, flû te

,
cl a ri net te cl v in

lo ncelic ou bassou
,
op. 10; Pari s

, Le duc.
7° Gra nd t rio pou r pia no, ha rpe e l alto ; Mi l a n ,
R icnr di . 8°D ivertisvem en l pou r ha rpe e t flûte ;
Pari s, V a i l l an t. 9° Deux recuei l s de romauccs
frança i ses ; Pari s, Le duc . 10 Des chanson s au

gl a i ses e t i ta l i en nes Londres Cliappe ll.

l i ° Beaucou p de morceaux déta chés pour gui
ta re e t fl û te

,
ou gu i ta re seule ; Genève , e t

Londres .
SO LANO ( Fau con - lan ce musicie n

po rtuga i s, né L i sbonne, en 1727, es t conn u
pri nc ipa lemen t pa r le l i v re don t il sera parlé
tou t à l‘heu re . Les ci rcons ta nces de sa v ie so nt
lgnorées ; on sa i t seu lemen t, pa r une le t tre
du cé lèbre compos i teu r Dav i d Peres (voyez ce
nom) , qu

‘ i l v i va i t encore a u moi s de j u i l le t
1703, e t l

‘
on voi t , pa r le t i t re même de son un

v rape , q u
'i l é ta i t descendu dan s l a tombe en

1764 , lorsque l e l i v re parut. Ce l i v re a po u r
t i t re : Nova i nstruça o musica l, 0 theorica

p ra tica de mus ica rhythm ico com a quo i se

forma ,
e anim a sobre ses so ns solides fun

:la men tos hum nono methodo , e uerdada‘ero
sys tema pa ra constituir hum i n leltigente so l
fista , etdestrissimo can to r, etc. (Nouve l l e
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i n struct ion mus i ca le
,
ou théorie pra t ique de

mus ique rhytlnm ique, par l aquel le son t formés
e t é tabl i s s u r les pl us sol ides bases u ne md
tbo de nouve l le, e t u n véritable système pour
l‘ i n struct ion d’u n music ien habile à solder e t
d‘ un chan teu r t rès-expert, L i sbo nne ,
1764 , un vol ume in -4° de t ro i s cen t quaran te
pages, a vec u n supplémen t de quaran te

—sep t
pages Concernan t la va leu r des s ignes de la
n ota t ion ancienne de l a musique. Cetouvrage
es t le seu l tra ité comple t qui ex iste de la
solm i sa t i on pa r les mua n ces a ppl iquée àtous
l estous e t a tous les s ignes acciden tel s de l a
modu la t ion de l a musique mo derne . La mé

t ho de de l ‘au teu r consi ste a t ro uver pa r des
règles certa i n es quel l es son t l es notes m i e t

fa , c
‘
ut- à-d i re les notes d u demi- ton asee n

dant;m a is ces règles son t en sigrand nombre,
qu ‘el les démon t ren t i n v i nciblemen t l'absur dité
de la solm isa t ion pa r lesmuances dans l a tona
lité mo derne.
80L l£ l\ (Asromo l

—
‘

A IKGA S Y) , ama teu r
d is ti ngué de mus ique à Barcelone . J 'a i d i t pa r
e rreur dan s le t ro i sième vol ume de cet te edi
t ion de l a B iograph ie u n iverselle des m usi
ciens (p. 2257, deux ième colon ne), que l

‘au teu r
de l a traduct ion de mon l i v re i n t i tu l é laMd
s ique m ise à la portée de tou t le monde es t
ll . Sorlauo Fuertes ; c‘es t lil . Fa rgas y Soler
qui m

‘ a fa itl ‘honneur de t radui re ce t ouvrage
dans la l angue espagnole .

80LE B A poê le e t composi
teu r m i la na i s, a fa i t représen ter a u théâ tre de
la Sca la , deMilan , pendan t le carn ava l de
1840, l ldcgonda , opéra don t i l a va i t écri t l e
l i v re t e t l a mus ique . Cetouv rage , chan té pa r
l a Fren o lini et Moria n i , fu t v iveme ntapplaud i.
Le même a rt i ste don na , a u mêmethéâtre , en
1842, I l Con ta di n o d

’
l gliate, qui futjoué

dans l ‘a nnée suiva nte, à Brescia , sous le t i t re
la l

‘

a nciulla di C a s te l C a u da lie . En 1845,M. Solera donna , a u théâ t re de Padoue, Gen io
Sven t u ra .

cl a ri ne t t i ste e t compo
siteur, né a u Mon t-Lo u i s, le 4 av ri l 1755, s‘en
gagea, a l

‘age de qua torze an s,comme clari net
t i s te, dan s la musique du régimentde Cham
pagne (i n fan terie). Après douze an s de serv i ce
da ns ce corps

,
il obt i n t son congé po u r en trer

au se rv i ce du duc d ‘o rlea ns
,
en qua l i té de pre

mière cl ari nette de sa musi que d ‘

ha rmon ie .

Devenu ce tte époque élève de M iche l Yos t, il
litsou s sa d i rec t ion de rapides progrès, etjoua
avec u n bri l l an t succès au Conce rtspi ri tuel

,

e n 1781. Après l a mort du duc d'o rlean s , So
Iére fu t adm is dan s l a chapel le du so i en «una

l i té de première cla ri nette, pui s fu t professeu r
de son i ns trumen t au Conservato ire demusique,
a l ‘époque de s a fonda tion . Ayan t é té compri s
dans la referme de 1802, i l t rouva dans Le
sueu r un pro tec teu r qu i l etiten trer deux a n s
après dans la m us iq ue de l'empereu r Na poléon .

Après l a mor t de Chela r dpère
,
Solere lui auc

cèda comme seconde cl a ri net te à l ‘orches t re de
l
‘Opé ra . I l mouru t da n s cet te posi t ion

,
en

1817. On a publ ié de la compos i t ion de ce t a r
t i s te 1‘ Sym pbon ies coucertantes pour deu x
cla ri nettes, n" 1 e t 2 ; Paris , i mbault . 2° Con
ce rtos pou r cl ari ne tte

,
n“ l

,
5
,
4 , 5 , 0, 7;

Pari s
,
Siebe r e t 1mbault. 5° Duos pou r deu :

clarinettee, m u res 1 e t 2 ; Pa ri s, M iche l Oay
et Janet . 4°Fa n ta i sies pour cla r i net te et pia no,
n“ 1, 2, 8; Pa ri s, D en ts—Jouve. 5° Ai rs variés
pou r la c l ari net te,tir. I I, I II, IV , V ; Da

ri s, Siebe r. 6° Soi xan te - qu i nze suitesd'

ha rm o

n ie mi l i ta i re
,
marches

,
pas redoublés, e tc . ;

Pari s, Boyer, l mbau l t, Le duc .
SO L IÉ (J ess -Pru ne), dontl e nom véri

tabl e eta itSO U LXE It, naqu i t a Nimes, e n
1755 . F i l s d'un v i oloncel l i s te du théâ t re de
cet te v i l l e

, il appri t l a mus ique dès ses pre
m ieres an nées , e t en tra comme enfan t de
chœu r a la ca th édra le de cet te v i l le . Deven u
bon mus icien

,
e t posséda n t u ne a ssez bonne

vo i s de ténor, i l don na des leçons de chan t
pou r v i v re

,
e t futa t taché, comme v iolonce l

l i s te, aux orches tres de pl us ieurs v i l les du mid i
de l a Fra nce . En 1778, il éta i t a Av ignon ; on
deva i t y jouer la Rosldre de Sa leuci , opéra
comique de Gret ry, a lors dans sa nouvea u té ;
ma is l'acteu r qu i deva i t rempl i r le rôle du
meun ier éta n t tombé malade

, So lié eo nsentità
le remplacer, etchan ta ce tôle avec tan t de
succès qu‘ i l fu t immédia temen t a près engagé
comme ténor. Dès lors

,
i l se voua en t i èremen t

a l a carrière dramatique . l i ebanta itau théât re
de Nancy, e n 1782, lorsqu ‘ i l fu t a ppelé à
l
‘
Opéra — Comique de Pa ri s

,
con nu a lors sous le

nom de Comédie I ta l ienne ma i s ses débuts n ‘ y
fu ren t poi n t heu reux . Il retou rna Nancy ,
pui s se rend i t a Lyon ouil joua pe ndan t t roi s
a n s . Don mus icien, cha n teu r i n te l l igen t pl u tô t
qu

'
babile, acteu r pl us convenable que cha leu

n us, il n
‘ava i t po i n t a la scène de ces bri l la n t s

succès d ‘en t ra i nemen t qui n ‘a ppa rt iennen t
q u'aux a rt i stes prédes t i nés ma i s i l éta i t est imé
pou r l a sol id i té de son mérite .!tappelé a Pa ri s,
en 1787

,
il l angu i t dan s l es emploi s secon

da lres de l‘opera -Com ique pe ndan t deux a ns,
e t peu t —être a l la i t i l d i re adieu pou r toujours
aux théâ tres de la ca pita le de la f rance, lors
q ue le hasard i u t procura l‘occas ion de rem
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placer à l‘ impro visle Cla irval dan s la F a us se
P a ysa nne, l e 20 mars 1780. L

‘
inco ntestable

supériori té de son cha n t su r ce l u i d u chef
d‘ emploi q u‘ i l doubl a i t, lui procura d‘u ne
n imes appla ud i ssemen ts, e t des ce momen t sa
s i t ua t ion dev i n t me i l leure a u théâ tre . L

‘
arri

vée des cé lèbre s chan teu rs ita l ien s don t on
fo rma l a compagn ie chan ta n te d uthéâtre deMonsieur lui fou rn i t da n s l e même temps les
moyen s d

‘étud ier l‘art d u chan t ; il a l l a les
en tendre souven t

,
e t su t met t re a profi t les

leçon s pra t iques qu'i l e n receva i t . Ses études
ne puren t lui fa i re acquéri r l a l égère té de
v oca l isa t ion ; ma i s il appri t à bien pose r le
son

,
e t ph ra se r avec l a rgeu r. Son o rgane

voca l passa i n sens i blemen t du ténor a u ba
ry ton

, gen re de vo i: inconn u j u squ
‘à l u i

l
‘

OMra- Comique il en results que les com
po siteurs éc ri v i ren t spécia lemen t pou r l u i , e t
lui formèren t u n emplo i q u i a pri s son nom .

C ‘es t a i ns i q u‘ i l créa l es rôles d‘Alibour, dan s
E nphtœ inr, du médecin , da ns Straton ica,
d
'
A lbert, dan s Une F olie, de J acob, dans J o

seph e t beaucou p d‘au t res de ce t emploi.
En 1700, une nouvel le ca rrière s

‘
ouvritpou r

So l ie ce fu t ce l le de compositeurdramallque.
Son prem ier essa i consist a en quel ques a i rs
q u’i l ajou ta l ‘opéra i n t i tu l é les F ous deM6
d ine , pa rt i cu l i è re men t ce l u i de la Cloche t te,
q u i fi t sen sa t ion .Ma lgré ce succes , l ‘au teu r eu t
q uelque pe i ne a obten i r u n l i v re t d‘opéra ;
m a i s en fi n i l litreprésenter, en 1702, J ea n e t
Genev iève, pi èce naïve qui fu t fortappla ud ie ,
etqu‘o n 8 repri se a vec succès, v ingt-h u i t ans
apres. Une mus iq ue faci l e e t d‘u ne mélod ie
quelque peu t ri va le

,
convenable pou r les speco

ta teu ra fra nça i s de cet te époq ue, caraotérisa it
cette prem ière product ion de Sol id; il ne s‘es t
j amai s élevé beauco up pl us hau t dan s ses a u
t re s ouv rages, don t vo ic i l a l i s te chro no logi

que : 1
° LeJœ kep,

1705 . 5° L e Secret , en u n acte, 1700. 4° L a

Soubret te, en u n ac te, 1700. 5° A zelino, en
t ro i s actes

, 1700. 6° La F emme de qua ra n te
ci nq a ns, 1707. 7° La R iea le d 'elle -mdme,
1708.8° Le Chapi t re second, en u n acte, 1700.

ti (bis) L 'l neertitude ma te rnelle, en u n acte,
1700. 0° La P lu ie e t le bea u temps, e n u n
acte, 1800. 10° Un eMa ti n ée de V olta ire, ou
la F a m i lle Co la s d P a ris , en un acte, 1800.

N ° Oui , ou la D o uble rendez -vous, en un

acte
, 1800. 12° L i se: Ptuta rque, en u n acte,

1801 . H en r iet te et V erseuil, en un ar te,1803.
1 1° L ’Époux géné reux ,

e n u n acte, 1803.
13° [.es D e ux 0nclrs, en u n ac te , 1806. 10°Le

Ma la de pa ramou r, en u n acte, 1804 . 17°Chu
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cun so n tou r, en un ac te, 1805 . 18° Le D ia ble

q ua t re, e n deux actes, 1800. 10° L ’opera
de v i llage, en u n acte, 1807. 20° L 'J ma nte
sa ns le sa voi r

,
en u n acte

,
1807. 21° l u na .

en u n acte
,
1808. 22° Le Ilussa rd no i r

,
en

u n acte, 1808. 23°Mademoi selle de Gu i se, en
t ro i s actes, 1808. 24° L a V i c time des a rt s ,
1811. 25° L esMénes trels, en t ro i s actes, 1811.
La chu te de ce dern ier ouv rage, bien tôt su i v ie
de la mort de l‘alné des lits de Sol ie, in i ca usa
u n v i f chagri n don t i l chercha ase con soler
par des excès de tab le qui ruinèreutsa san té
e t lui donnèren t l a mort, l e 6 aoû t 1812, à
l
‘
âge de ci nqua n te- sep t a n s. On a gravé, 1 Pa

ris
, les pa rtitito ns du J ockey, du Secre t, du

C hapi t re second, du D ia b le qua tre, e t deMa demoi selle de G u i se.
SO L IÉ (ÉI ILI ), second li la du précéden t, n é

à Pari s, le 0a vri l 1801, s
‘es t tiré Auccn is, où

il v i va i t e ncore en 1853 . On a de lui quelques
pe ti ts éc ri t s i n t i tu lés 1° H i s toire d u théâ t re
de l’Opéra —C om ique; Pari s, 1847, in-12 de
82 pages . 2° N ot ice sur l

'

Opéra n a tion al ;
Pari s

,
11147, ñu

-8° de 10 pages . 8°€:a blo

graph iques, nnecdotiques et es thét iques sur
les compos i teu rs qui on t illu s tri la actusflots
ça ise. Ra meau; Ancen i s, 1858, ln
si l a noti ce de Rameau a été su i v i e d‘au tres
monograph ies de compos i teu rs frança i s.
SO L I VA (Cau ses), composi teu r i ta l i en ,

né a Casa l -I on ferrato , ve rs 1702, ata i t ses
etudes musi ca les au conserva toi re de M i l a n, e t
a débu té bri l l ammen t

,
en 1810, dans l a ca r

r iere de l a composi t ion dramatiq ue , pa r l
‘
opéra

intitulé La Tesla di bm n so, représenté a u
t héâ t re de la Scala . A l ‘au tomne de l ‘a n née
su ivan te

, il don na au méme théâ tre le l in

ga re del l
’ A s t u ria , e t pendan t le ca r6me «le

1818, il litrepresen ter avec succès l‘opé ra aé
rien s G i ulia e Sato P ompeo. Les ouvertu re s
de ces opé ra s on t eté gravées l i l a n, chez
R i cord i . V e rs 1825 , 11. Sol i va a fa itu n voyage
a Pari s e t y a fa i t publ ie r pl u s ieu rs morcea ux
de musique i n strumen ta le e t voca le, pu i s i l es t
re tou rné en I ta l i e. J ‘ ignore s‘ i l a t rav a i l l é
pou r l a s cène depu i s cet te époq ue . Il pa ra i t
a ussi avoi r fa i t u n séj ou r à V ien ne, où l

‘on a

gravé quelq ues- unes de ses comm itions, pu i s
il s

‘
est6tabli Pétersbourg,comme p rofesseu r

de chan t il y é ta i t en core en 1843. Parmi les
pri nci paux ouvrages de octa rt i ste, on remar
que I° Sona te e t va ria t ion s pour le piano a

qua tre ma i n s ; V ienne, Artaria . 2° Plus ieu rs
su i tes de va ria t ion s s ur desthèmes deMoza r t
e t de Ross i n i ;Mi l an , R i c_o rd i . 8° G rand t ri o
pou r p i a no

, ha rpe e t a l to ; ibid.
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80LNI
‘

I
‘

Z (A……e—c u oa r), music ien
a l lemand

, pa ssa la plus gra nde pa rt i e de sa v ie
a Amsterdam, où il mou ru t, en 1758, l ‘âge
de t ren te—s i x a n s . Compos i teu r d i st i ngué, il
au ra i t pu a cquéri r de l a glo ire , ma i s sa passion
pou r les l iqueu rs fortes ru i n a sa sa n té e t son
t a l en t . 11 a publ i é Amste rdam 1° Si! i riua
pou r deux flû tes on v iolons e t basse, op . 1 .

2 Douze qua tuors pou r deux v iolons, a l to e t
basse, op. 2. 3° Douze morceau x pour deu x
ciar inettes et deux cnrs.

SOL V AY (
“
l
’

atonnes—Aucun e) . pro fesseu r
de pi an o à Bruxel l es, es t n é en 1821, Rebecq
(Bra bantmérid ional) . Admi s auCo nse rva toi re
de Bruxel l es, en 183 4 , il y obt i n t le second
prix de sol fège e t l e second pri s de p ia no au
conco urs de 1887, e t le premier prix de pi a no
lui lutdécerné dans l ‘année su i van te . Au con
cou rs de 1840, i l obt i n t éga lemen t l e prem ier
pri x d‘ha rmon i e . Depu i s ce t te époque , Sol
vay s‘est l i v ré à l‘en se ignemen t de son ins i ra
men t. P1usieurs de ses compos i t ion s pou r le
pi ano e t des .romances on t é té publ i ée s à
B ruxe lles

, chez Schot t, l eya ne e t Ratio .

SOBIA ,
music ien et poete h i ndou , es t au

teu r d‘un t ra i té fort ample su r l a musique, en
langue san scri te, i n t i tu l é Ragauihodha (Doc
t ri nes des modes musi ca ux). Cetouvrage est
excess i veme n t ra re, même dans l

‘ i nde ; l e co
lonel l’a l le r en a découver t pa r ha sard une
copie qui l

‘
a peut—étre préservé d‘une en t i ère

des t ruct ion .W. J ones, présiden t de l a soci été
As ia t ique de Ca lcu t ta, l e considéra i t comme
un tréso r pou r l ‘h i s toi re de l ‘a rt . Le Ragaui
bodha es t d i v isé e n qua t re chapi t re s le pre
mier, letro isième e t l e q ua trième tra i te n t de
l a doc tri ne des so ns

,
de l eu rs d i v i sion s, de le ur

succession
,
de l a d ivers i té des gammes ou

échel les, e t con t iennen t l
‘éuumération des

modes ; le deux i ème chapi t re ren ferme une
descr ip tion des es pèces d i ve rses de l‘ instru
mentde l‘ Inde a ppe lé V i no , e t de l a man ière
d ‘en jouer. (Voyez A sia tic Resea rches, t . 111,
pag. 326 e t suiv . de l ‘éd i t ion de Londres .)
803118 (Lauren ), célèbre v iolon i ste, n é

dan s le P i émon t, ve rs l a fin du dia- septi ème
s iècle, v i s i ta dan s sa jeunesse Rome e t V en i se ,
pou r en tendre l es v irtuœcs de ce t te époque

,

notammen t V i va ld i
,
qu ‘ i l para i t avo i r pri s

pour modèle ; pu i s il se li s a s Tu ri n , où il eu t
le t i t re de ma i tre de chapel le du ro i de Sar
da igne. Bien qu ‘ i l a ppa rt ienne l ‘école de Cu
relli

, don t il a i mi té l e s tyle en le modern i
san t, i l se futcependan t une man ière prop re
don t G i a rd i n i e t Cha hran on t e u l a mei l leure
t rad i t ion . Ce dern ier é tai t neveu de Sem is. ou

ne connai t de ce v irtuose qu°un œuvre de so
na tes i n t i tu l é Opera p ri ma di sona te a

uiolino a v ioloncelle o ceMa lo ; Rome, 1722,
in - fo i . Somis v i va i t en core à Tu ri n en 1735 .

SOMA (touts),compositenr drama t ique,
né à Catane (Sic i le), vers 1810, commença ses
études musi ca les dan s ce t te v ille

,
e t les acheva

au Conserva toi re de Pa lerme . En 1832
, i l fi t

exécuter u ne ca n ta te de sa composi t ion da n s
sa ville na ta le ; deux an s a pres , ou représen ta
Pa lerme son opé ra in t i tu l é J disma no i n

Scosia , e t en 1835 , il don na a u théâ t re de la
Sca la , deMilan, I ldegonda e Ri : sa rdo , q u i
ne réuss i t pas. Depu i s lors, l e nom de ce cout
positeur a d i spa ru du monde mus i ca l .
SOMMER (Jean), né dan s le Hols te i n , vers

la li n du seizième s ièc l e, éta i t d i recteu r de la
cha pe l l e du duc son souve ra i n

, vers 1823 . Il a
fa i t imprimer de sa compos i t ion un ouv rage
qu i a pou r t i t re : D er fm hliehen Sommerseit
en ter Theil, aus neuen C oncerten su si nge»
und su spielen bes tehen d (Le Joyeux temps
d‘été

,
prem iére part i e, consi s ta n t en nouveaux

concerts a chan ter e t a jouer) ; 01denhourg,
1023, in

SOMMER (l ueurs—C onn u), né 3 Doahelm ,tint d‘a bord pas teur a 8i e rs tadt, prés deWies
baden

,
pu i s ilobt i n t, eu1777, 1e t i tre d

‘
inspec

teu r d‘ldstcin . I l a l‘a i t imprimer un discou rs
qu ‘i l a va i t prononcé a l ‘occa s ion de l‘ére c t ion
d‘un nouve l o rgue dan s l

‘égl i se de l a v i l le a
i dstei n , sou s ce t i t re D ie F req der

a .ri s ten bey ih ren u”en llichen Gottssdiemt
am XXI Son nta ge n ach Trinit. dudis neue
0rgel i n de r Stadt/stroke su I ds tein sunt
ers ten mal heym Gottesdiensts qespielet
sourde ;Wiesbaden , 1783, in
SOMMER ma i t re de con certWeimar, a i nven té, en 1843, l'i n st ru men t

frot temen t appe lé £uphon iou, avec l eq uel i l
a voyagé e t don n é des séa nces musi cales à
Pranct‘ort- sur- ie-Mei n , Breslan e t Prague,
pendan t les an nées 1844 e t 1845 .

BONNE (J eu -Mea n ), sa van t danoi s, es t
a u teu r d ‘un pet i t écr i t i n ti tu l é D im rta ls‘o
de m us ica J udz o rum i n sa crs

‘

s sta ntatemplo
adh ibita ; l!afn iz , 1724

,
in - 4. de se ize

pages .
SO NNENF ELS (1e cheval ier J osrva) , con

sei t le r de régence de latissu—An triebe), secré
t a i re dc l‘Académ ie de pei n tu re

,
a V ienne,

naqu i t e n 1735 , Nickel>bonrg, en l a rav i e,
e t mouru t a V i en ne

,
le 20 a v ri l 1817. Au teu r

d‘u n grand nombre d
‘ouvrages concernan t les

a rts, l a l i t téra tu re e t l a pol i t ique , il a écr i t des
let t res sur le théât re de V ien ne (B riefs u

‘

be r
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el le rempl i ssa i t l e rô le de Salomé . On y adm ire

sa gen t i l lesse, sa naïve té e t l a Jus tesse pa r
fa i te de sa vol s . A l

‘âge de neuf a n s, made
moiselle Son tag perd i t son père , e t sa mère

l a condu i s i t à Prague, où el le jou a de pet i t s
rôles d‘enfan t a vec u n succès qui acquéra i t de
l ‘ i n térê t mesure qu ‘e l le a vança i t en âge. De

pu i s près de deux ons, el le se t ro uva i t da n s l a
capi ta l e de l a Bohdme , sans avoi r pu en tre r a u
Conse rvatoi re de musique, pa rce que les règle
men ts n e pe rmet ten t pas d‘y admet tre d

'élève
âgé de moi ns douze a ns ; pa r u ne e

’

xcept ion
spéc i a le, e t en fa veu r de sa be l le organ i sa t ion
musica le

,
i l l u i fu t permi s d‘y fréq uen ter les

cou rs lorsq u‘e l le eu t a tte i n t sa onzi ème année .

l‘emlantquatre an s,sesétudes fu ren t sérieuses,
e l le devi n t habi le dan s l a l ectu re de l a musique
e t dans le cha nt, q no ique ses p rogrès sous ce
de rn ier rappo r t fussen t pl utô t dus à son beu
rcus i n st in ct qu‘à l

‘éduca t ion voca le qu‘on lui
a va i t don née . Aya nt' à pei ne a ttei n t sa qu i n
zième an née , e l le fu t obligée de chan ter à
l
‘

improv iste l e rôle de l a pri ncesse de Nava rre
dan s l ‘opéra intitulé : J ea n de P a ri s, pendan t
une malad ie de l a première actri ce . L

‘

émotion
qui l

‘
agita itdans cet te occa s ion ne n u is i t poi n t

à son succès
,
don t l ‘éc l a t décida de sa ca rrière .

Ce fu t a lors qu‘e l le sort i t du Conserva to i re, où
l e mai t re de chapel l e Tribensée lui a va i t en
seigné les éléments de l a musique, Pixis, le
pi ano

, l oyer e t madame Czezka, la voca lisa
t ion e t le cha n t. Elle se rend i t V ienne,où les
fréquentes occas ions qu ‘el le eu t d ‘en tendre
madameMainflelle- l‘o dor l u i fu ren t pl us pro
llta ldes que les leçons q u‘el le a va i t reçues pré.
cédemment. Penda n t un sejou r de qua tre an s
dans ce t te v ille , el le obama a l tern a t i vemen t
a u Th éât re i ta l i en e t à l'Opéra a l lemand, dé
v eloppantchaque jour son ta len t, sans pro
duire tou tefo i s de sen sa t ion bie n v ive sur le
publ ic v iennoi s .
En un e ngagementfu t offert made

m o iselle Son tag pour l
‘

Opéra de Leipsicls : el le
l ‘acc a

,
e t se rend i t dans ce t te v i l le avec sa

mère . Ici commence l ‘époque glorieuse de sa
v ie d ‘a rt i ste . Ses succès

‘

dan s le F n yschütx
etdan s l’Eun ‘

o n lhe, deWeber, eu re n t ta n t
d‘écla t

,
qu‘e l le ne tarda poi n t à ê t re appelée à

Be rl i n
,
pou r chan ter a u théâ tre de Koen ig

slœdt. Ses études V ienne l ‘av a ien t su rtou t
préparée à chanter le réperto ire des opé ras de
Rossi n i ; ma i s l a musiq ue de I

‘
lllustre ma i t re,

q ui jou i ssa i t de tou te l a faveu r publ ique dan s‘

l a capi ta le de l'Autriche, n ‘éta i t pas es t i mée
Berl i n à sa jus te v aleu r. Q uelques opéras a l le
snoods

,
e t des ouv rages tradu i ts d u frança i s

_
éta ien t donc ceux où le ta len t de mademoi se l le
son tag devai t s

‘exerce r : e l le porta ta n t de
grâce e t d ‘eleganee, sa voi x pa rut si remar

quable, pa r l a j us tesse e t l
‘éga l i té sa vocal i

sa tion
,
si fac i le e t si pure, que bien tôt sa répu

la t ion s
‘étenditdan s taule l

‘
Allemagne , e t

q u‘el l e fi t l a fortune dut héâtre qui l a possé
da i t . On di t que ses prem ières re l a t ion s a vec le
com te de Rossi , a lors secréta i re de la léaation
de Sa rda igne Berl i n

,
devenu ensu i te son

époux
,
remon ten t s ce t te époque , e t que dés

l ors l e mariage fu t projeté.
A l a fin de ma i 1826 , mademoi se l le Sontag

pro fi ta d‘un co ngé q ui lui éta i t acco rdé pou r
se rend re à Pari s : el le débu ta le 15 j u i n sn i
van t dans le rôle de Rosi ne d u B a rbie r de Se

'

v ille , et y produ i s i t l a plus v i ve sensa t ion pa r
le fi n i de son cha n t

,
et le cha rme répandu

dans tou te sa personne . Dans l a leçon de cha n t
du second acte

,
el ie esécuta les va rifi ions de

Ro de , l a i ssa n t bien loi n d
‘el le madame Ca ta

la nl, qui ava i t a bordé la prem iére ce gen re de
d iffi cu l tés . L ‘

enthousiasme du publ i c fu t a son
comble

,
e t tou tes les représen ta t ions qui sui

v i re n t ce premier essa i eu ren t l e méme succés.
Aprés le B a rbie r de Sév ille mademoi se l le Son
taa cba n la dans la D on na del L ogo e t da ns
l
'
!ta lt‘a nu i n A lgierl, don t les pri nci pau x
morceaux a va ien t é tétra nspo sée po ur l a voi s
de soprano . Le 20 j u i l le t e l le joua l a dern ière
des représen ta t ion s pour lesq ue l les el le s‘ éta i t
engagée, e t re tourn a a Berl i n pou r achever
d‘y rempl i r l es engagemen ts q u

‘el le ava i t con
t ractés . L es applaud i ssement s qui lui ava ien t
é té pro digués Pa ri s ne fu re n t pas sa ns in
fluence su r l ‘accue i l q u i lui fu t fa i t au Théât re
de Kœn igslædtlorsq u‘el le y repa rut. Peu t-étre
méme es t - il permi s de d i re que son méri te n e
fu t bien compri s qu ‘a lors pa r les ha bi ta n ts de
Berl i n . Chacu ne de ses représentations dev i n t
un triomphe

, etce fu t avec de v ifs regret s
q u‘on vits‘éloigner de nouveau l a cha rm an te
can ta tri ce à l a lin de 1827, po u r aller rempl i r
un engagemen t de longue durée a u Théâ tre
l ta l ien de ? ari s . Le Q jauvier 1828, el le repa
ru t sur ce t te scène

,
pa r le rôle de D eademon a .

dans O tello. Les qua l i tés q u‘on ava i t admi r é«s
en el le deux an s aupa ravan t s‘é ta ien t encore
pcrfectionnées mai s e l l es é ta ien t i n suffi sa n tes
pou r un rôle te l que cel u i de D esdemona . Le

sent imen t d ramatiq ue
,
l ‘accen t expressi f se

t rouva fa i ble en mademoi se l le Son tag pou r ce
beau rôle de D esdemona : e l le l e compri t, e t
dès lors ses études setournérentve rs l a re.
cherche e t le développemen t de ce sen t imen t ,
cond i t ion p rem ière dans l e chan t de l‘opéra
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sérieux . Ses progrès surpassêrents cetéga rd
t ou t ce qu

‘
on pouva i t a t tendre, e t la man ière

don t elle joua , dan s l es dern iers temps de so n
séjou r a Pa ri s

,
le rôle de don na A nna , dans

le D on Juan de Moza rt, celu i de Semlro mtde,
e t pl us i eu rs a u t res ,

prouva qu‘ i l y a va i t en
elle non mo ins de chaleureu se i nspira t ion que
de goû t e l

‘de grâce .

Aumois d ‘a v ri l de la même an née , ce t te
cha rma n te ca ntatriee se rend i t à Londres , où
e l le exci t a le pl us v ifenthousiasme pa r son ta
len t , etl ‘ i n té ret de l a haute soc ié té pa r l‘agré
men t de sa personne e t l a décence de ses ma
n iém .La représen ta t i on qu‘el le y don na son
bénéfi ce

,
a l a fi n de l a sa i son, produ i s i t l a

somme énorme de deux m ill e l i v res sterling
(env i ro n c i nquan te m i l l e francs) . De retou r a
Pa r i s, où le Théât re i ta l ien n

‘éta i t poin t a lors
fe rm é pendan t l‘é té, el le y v itcommence r
en t re e l l e etmadame lla llhvan une ri va l i té
qui, dans l

‘espri t a r den t de cel le—ci, pri t u n
ca ract ère d‘ irritation .e t méme de ha ine .

Comme il a rri ve toujou rs, l es part i sa ns des
deux ca n ta tri ces contrlhuérentdenneràeette
ri va l ité un ca ractère d‘algreur plus prononcé
ch eque Jou r. I l en résu l t a méme des scènes
fleheuses l orsq u‘el les fu ren t engagée s toutes
deux au Théâ t re I ta l ie n de Londres, penda n t l a
sa i son de 1839 . Ce ne fu t

°pas sans pei ne que
l ‘au teu r de cet te not i ce

,
qu i se t ro uva i t a lors

da n s la méme v i l le
,
pa rv i n t à opé re r en t re el les

un rappro chemen t.Une ci rcon s ta n ce i mprévue
lui v i n t e n a ide dans cette en trepri se : el les
a va ien t p romi s tou tes deux de chanter dan s u n
concert qui dev ra i t é t re don né dan s l

‘
hôte l de

Lord Saulton a u bénéfice d‘un music ien d‘or
chestre nommé E lla (deven u pl u s ta rd le fou
dateu r de l aMu si ca l u n ions, e t le rédac teu r
des Ælùeeüa nm s records de ce tte soc iété) .
L
‘ au teu r de cet te b i ograph ie, qui s

‘éta i t e n

nagé a accompagner a u piano mademoi sel l e
Son tag e t madame Ma l i bra n , leu r proposa d

‘

y

cha n ter en semble le beau duo de $smtram ids
e t d‘A n n e , e t pa rv i n t à l es déterm ine r.
C
‘ ét a i t l a prem i ère foi s q ue leu rs vo ix se trou
va len t réun ies l ‘effe t de ce morceau ne peu t
se déc ri re

,
ca r ces deux grandes ca n tat ri ces,

che rcha n t a se su rpasse r mu tuel lemen t, pa r
v i n ren t tou tes deux a u n degredeperfect ion où
el l es ne s‘é ta ien t pa s encore élevées. Ce fu t pa r
sulte '

du succès de ce rapprochemen t que l ‘en
trepreneurduï héätre I ta l ien de Pa ri s conçu t le
proje t de fa ire jouer da ns & m im ms

‘

de et da ns
Ta n crvdtmadame llallhran e t mademoi se l le
Son tag, don t l a réun ion offr i t le modèle d

‘un
pe rfect ion qu‘on n ‘entendn peu t-étre plu s.

annee . nssv . ou austctsss. vus.

Depuis pl u s d‘un a n u n hymen sec ret un i s
sa i t mademoi sel le Sontag e t le comte de Rossi
des obstacles suscités pa r l a fam i l le de ce lu i -ri
a va ien t empêché de déc l a re r ce mariage. i l
fu t résol u, a u commencemen t de 1850, que la
cé lébre can ta t ri ce quitlera itl a scéne . El le ne
consen t i!po i n t en effet a u renouve l lemen t de
son engagemen t à Pa r i s, e t l e 18 j anv ier,
e l le chante pou r l a dern ière foi s dan s Ta n
enedf. Ce tte représen ta tion fu t pour e l l e un
de ces t riomphes don t u n a rt i ste ne peu t
pe rd re le souven i r

,
quel le que soi t l a posi t ion

où il se trouve ensu i te . A van t de d i re adi eu
pou r ja ma i s a sa gloi re e t a u public, made
mo iselleSoutag ava i t pri s l a résol u tion de fa i re
u n grand voyage , où el le se p ropo sa i t de ne

don ne r que des con cert s ; mais a rri vée Ber
lin , el l e céda au dés i r de ses ami s, etrepa rut
su r la scéne po u r quelques représen ta t ion s . Le
19 mai 1830, e l l e y jou a pour la dern ière foi s,
et la se term in a a lors sa ca rrière dramat ique .
E l le pa rt i t en sui te pou r la Russie, chante é
Pétershoura e t l oscon, puis reviqtpa r ilam
bourg et pa r l a Belgique, don nan t pa rtou t des
concerts avec dee succés d‘en thous ia sme . A rr i
vée a Bruxel l es

,
e l le cessa de pa ra i t re en pu

blic, e t son mariage ayan t été déclaré , el le se
rend i t la résidence de son mari, a La Haye,
vécu t q uelq ues ann ées, pu is a l l a F rancfort,
o itleeomtede Ros s i a va itétéenvoyé comme m i
utsi re plén i pote n ti a i re. En 1837, N . de Rossi
fu t en voyé Pétershourg, où le beau ta len t de
l a cé lébre can ta tri ce obt i n t e nco re des succés
d‘en thous iasme chez elle etda ns l es sa lons de
l a haute a ri stocra t i e oh l‘appe la i t sa nouvel le
pos i t i on . Elle h abi te l a R u ss ie j usqu ‘en 1848;
mai s a lors, des « rangemen ts de fortune lui
fi ren t pre nd re l a ré so l u t ion de ren tre r dan s sa
carrière d ‘a rt i ste . A rri vée a B ruxel les dan s
l ‘h ive r su ivan t, el le donna des conce rts ou
l
‘
on pu t remauq uer u n cer ta in affa i bl i ssement
de sa voix , ma is non de son ta l en t, don t l a pe r
fection ne la i ssa i t rie n a dés i re r. De cet te v i l le,
el le se rendi t Pa ri s

,
pu i s a Lond re s, où elle

re t rouva l ‘en thousi a sme qu ‘el le y ava i t exci té
d ans sa jeunesse . En 1858, el l e pa rti t pou r
l
‘
Amérique, qu

‘el le pa rcou rut tou t en ti ère en
tri ompha tri ce. Arr ivée l ex ico , en 1854. elle
y fu t a t ta chée a u Théâ t re I ta l ien a vec des a p

po intements énorm es. Le 11 ju i n de la même
a nnée

,
el le y chanta l e rôle de Lucn sla B or

gfa . Le so irmême, el le fu t sa i s ie parle choiéra,
con tre lequel les secou rs de la médecine fu ren t
i mpu issan ts , e t l e 17 du même moi s, e l le es

pire . A in s i fi n i t u n des pl us beaux ta len ts de
can ta trice du dia»ueuviùme s i èc le.



en son 80803

8011 (Fra nsaün) , excellen t gui ta r iste e t
compos i teu r

,
naqui t a Barcelone, le 17février

1780.Dés l‘âge de c i nq ans, i l essa ya q uelques
acco rds su r la gui tare e t su r l e v iolo n de

‘

son
père

,
e t
,
sans a ucune con naissa nce de l a mo

s ique, ce mi t à compose r de petits a irs . Sa
ra res d i spos i t ions engagérentses pare n ts a lui
don ner u n ma i tre, pui s il

‘

en t ra dans un cou
ven t

,
eh un mo i ne pri t so i n de son éduca t ion

mus i ca le et lui don na quelq ues l eçon s de com
posi t ion . Sort i de ce monastère , il assis ta aux
représen ta t ion s d‘une t roupe d‘opéra i ta l i en
qui se t rouva i t à Barcelone , e t pu i se ses pre
m ières con na issa nces da ns l‘ a rt du ch an t e t
dans l‘ instrumentntiou. Ayan t t rou vé dan s l a
b i bl iothèque du théât re u n opé ra in tit u l é Te
lema cco, composé

'

parun certa i n C lpalla , il y
adapte une mus iq ue nou vel le, qui futexécu tée
avec succès, quoiqu

‘ i l ne futtué que de dix
septa ns. Dans la mus i q ue lustrumentele ,
llaydn

‘

etPlevel éta ien t de venus ces modèles .
Q uelque temps a prés, il se rendi t sI adrid, e t

ytrouve upe pui ssa nte pro tect ri ce da ns l a do
ebcasc d‘Albe, qui l

‘
engaaea a écri re la m a

s ique d'un opéra bouffe ; mai s l a mor t de ce t te
dame le litrenoncer a ce t rava i l . Le duc de
Mcdlna-Céli, qui pren a i t a ussi lntérétauje nne
a rt i ste, lui don na le con sei l d

‘ i n strumen t»
quelques ora torios pu i s Sor écriv i t des sym
phontes, trois q ua tuors pou r des i nstrument s
cordes

,
un Sofre, e t bea uco up de chansons

espagnoles. Aprés l a guerre d
‘Espagne , oh i l

serv i t avec “ le grade de capi ta i ne, il futobl igé
de se réfugier en France a vec les pa rt i sa ns du
roi J oseph . Ch a rmé de ses ta len ts, Méhul,
Chérubini et!eH on l‘eMo uragérentren tre r
dan s l a ca rri ère de l‘art .Aprés un co u rtséjou r

‘

à Paris, Sur se rend i t e n Angle terre , e t ce fut
a lors qu ‘ i l se litco n nai t re pa r son h abil eté
ex traord i na i re tnr l a gu i ta re. I l composa
a ussi pou r d i versthéâlœs de Londres la Foi re
de Smy rn e, opéra

‘

-com ique, e t l a musiq ue de
t ro i s ba l lets

, le Seigneur génémæ , I
'l ma n!

pei n t re e t Cendri llon . i l pa reltque ces ou
rrezes ne lui procuréréntpas de moyen s suf
fi santsd‘existeüce , caril pa rti t pou r la b ussie
e t litreprésen ter a l osco'

u son bal le t de Cen
drillon ."écriv itune marebe‘funébre pour les
ohvéques de l‘em pereu r A lex andre, et composa
l
‘

a musique du ba l le t ”emule etO rnl e, a
l
‘occasion de i‘avénementau t rône de l ‘empe
veu r Ni colas . De retou r a Pari s

, i l essaya va i
nementde fai re, représentcrnn de sesou v rages
drama tiques sur un des théâtres de cet te vi l le.
Presse pa r l e besoi n

,
i l re tourna a Londres, e t

composa l a mus ique du halietle D ormeu r

éveillé, e t pl ustard l‘opératêerique la Belle
A rsène. O u tre ces ouv rages, il ava i t éc rit
aussi beaucoup de musique pour la gu i ta re ;
ma is e lle a vai t peu de succès, pa rce que son
habi t ude de compose r p resque toujou rs a
qua t re pa rt i es, la ren dai t t rop di ffi ci le pou r
les amateu rs . Reven u a Paris, en l828, pour
la dernière foi s, i l y litpa rai t re de nou ve l les
p roduct i ons, e t après avo i r iangui pendan t
onze ans dan s u ne si tua t ion voi s i ne de l a m i
sere , malgré l

‘es ti me qu‘on a va i t pou r son la
len t

, il mourut le 8 j ui l le t 1850, a l a suite
d‘ une mal ad ie onset l ongue que doulou reuse .
Parm i ses œuv re s pou r l a msitare , on remar
que 24

0 D i vert i ssemen ts pour gu i ta re seule,
op. 1 , 9, 8, 18; Pari s, Ne isso n n ier. 9° Fan
ta isies, idem, op .

Al , 7, lt) , ibid. 5* Va

riations, op . 3. 9, I I , 90; s
‘

bt‘d. l ' Douze
études

,
op. il ; (bid. 5‘ Sonate, op . l il ; (bid.

Le mi me édi teu r a pub l i é l a col lect ion des
œuv res complètes de Sor . Sa gran de méthode
ponr la gu i ta re a é té - publ i ée a Londres, e t a
Pa ri s , chez l'au teur.
80RGE (Gsosau—Asnséi, o rgan i s te sLo

bensteiu, naqu i t l ellenbacb, dan s la p ri n
cipauté de Schwarzbourg, l e 90mars 1703.

Ni col asWa l ther e t GaspardT i sch er, organ istes
de ce lieu, fu ren t ses p remiers mai t res de ma
s iq ue . Lorsque ce

'

dern ier fu t nommé oma
n i s te sSchnry, en Prancon ie, Se rge l

‘

y su i v i t,
e t se l i vra pendan t deux an s avec beaucou p de
zèle l ‘étude du cl aveci n . De re tou r dan s son
pays

, il y étudi a les l e ttres et les scien ces sont
l a d i rect ion du second pa s teu r de !lellenbarh.
La lecture des tra i tés de composi tion pa t—tagea
aussi son temps , e t ses p rogrès dan s ce t a rt
fure ntrapides . A dix an s, i l a va i t déjà écr i t
pl usieu rs morceaux de musiq ue d‘ég l i se ; a
dix -nent, i l obt i n t l a pl ace d‘organ iste _

à l.o

heustein , e t sat i sfa i t de ce tte humble posi t ion,
il y passa l e res te de sa v ie, un iq uemen t oc
cupé de son a rt e t des sc iences qui y son ttr i a
tives. Il mourut Lobens tei n, le 4 avr i l 1778,
a l‘âge de soi xan te—qu inte ens,dontcinquan te
slx s

‘
écoulèrentdantle ca l me de cet te pet i te

v i l l e. Bi en qu‘on pu isse regre t te r qu
‘
un homme

de so n méri te n ‘a i t pudéve lo pper ses idée s sur
un p lus vas tethéltre , etdans les communica
tion s dumonde, où l a m ideur de ses opi nion s
se serai t a ssou pl i e, peut»étre l a vie monotone
etpa i sible qu‘ i l con nu t seu le fut—elie lavorable
ses t ravaux qui floren t cons i dé rables.

Comme ar ti s te, i lméri ta i t d
‘
être plus conn u ;

car i l futbon organ is te, a i ns i que l e pro uven t
les ouv rages sui va n ts, publ iés a Nu rembergt° Six so na tes po ur l e clavecin, i mprimées en
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1788. Viegtütuatre prétudes pour l‘o rgue,
suiv is detopics a d'

e ux sujets , dan s les vingt
q natrutous, deux pa rties i ii —lui . 8° “ac ier
U rbungtts 0 nach italie nùchen gutto ge
actaen Sa ncti… (Exerc i ces de c l aveci n con
sista nten s i x pet ites sonates dan s le goû t ita
l ien) , eu t ro i s pa rt ies . 4°Wohtgewilrtste
Kta ngspeisen i n 71 P o rthr‘en (Nou rri tu re
sono re bien essa isonnée, consi s ta n t en si :

pi èces, pou r le c lavec i n) . 5° Pet i tes sonatea
po u r l‘orgue. 6° V i ngt—q ua tre prélndcs courts
po ur l ‘orgue . 7° l‘ouveiles anna l es pou r l‘or
mrc . li° 8is symphon ies pou r le c lavec i n .

tl‘ Toron to per omnem ci rcule…21modo rum ,

pou r le cla ve c i n avec u n v iolo n . 10°Douze me
a ne t s pour cla vec in. 1 1° Duos pou r deu x fl ûtes .
Some a l a i ssé e n man usc ri t 13° llusique

d ‘égl i se pou r une an n ée en t i è re, qua t re voi x
e t s ix i n st rumen ts . 13° Beaucoup de can ta tes
pour d i ve rses ci rcon s tan ces. 14° P ieces d‘orgue
dan stous le s tou s . 15° Tro is

,
fugues su r les

q ua t re l et t res du nom de B a ch . 16° Soi xan te
dnnze pré l udes pou r l ‘orgue ou le cl a vec in .

17° Dom e pet ites fi rm es faci les . 18° Dom e
grandes fttgues di ffici l es . 10° Douze t rios pour
l ‘o rgue , a deux c la vi ers et péda le . 20° Oua

n e ro—qua t re préludcs pou r des can tiques, avec
péd ale obl igée .

Se rge es t conn u su rtou t comme théo ricien
e t éc ri va i n didac tiq ue s u r l a musique . Beau
co u p d 'i n st r uct ion

,
pa rt i cu l i èremen t dans le

ca l cu l , e t l
‘origi na l i t é des idées, d i s t i nguen t

se s ou v rages de la mu lti t ude de ceux qui pa ru
ren t de son temps en A l lemagne . En voic i l a
l i s te 1° Genea loyio a llrgortco i nteq o

octa ve dia louico -chromatiæ , das istGe
sch icchtrrç i‘ster m I nter uullen ua eb J u in

“

tmtgder[la rgedesgrossenWnldhom : lier,
174 1, in Ce pet i t écr i t, ouSerge exami ne
l a nature de l ‘éche l le ch romat ique formée pa r
les sonsduco r, es t le pl us ra re de ses ouv rages .

J umelsung sur S t immung u n d Tempero
( ver, la ei nen C a pu che (i nstruct ion pou r
l ‘ accord e t letempérament, en d ia logues ) ;
Hambourg, 1744 , ln -U‘ . 8° Gupr: cls v on

der P r:to rio n ischen , P rinxischen ,Werb
meisteri‘schMNeidha rdtischcn ,flledtachen
und SiMrma nn isehen Teutperutur,mieoucls
cons neuen Sys tem Telsmun

'
s (Dia logue su r

l es tempé ramen ts de Pmtotius, de Prius, deWeù me istcr, de Neidhrrdt, de Niedte t de
8llbermann , a i n si que su r l e n ouveau systéme
de Telema nn) ; Loben ste i n , 1748, iu

4 ° J ufllhrltcha und deuilc J nm isung
sur ration ! llecltnuny, und der dam“
oerke ilpfl:n J ussmessuny und J bthrtlung

desN anœhords, etc. (Pri ncipes
‘

ducalcul ra
tionnei

, de la mesure etde la divi s ion enmo
m in ute) ; Lobe nstei n,trio,tn—s de m i :
cen t hu i t pages. Sava n t ouvrage , un desme i l
leu rs su r ce t te matière , et peut—étre l e me i l
l eu r de tous . 5° 6 rflndlt‘che Unten uchuug ,
ob die .1

‘

chmterischan À '

la utertempemtun n
V oryk lschschwo pa ssiren kun nen oder
n i ch t (Examen d u tempé ramen t do * cl avec i n
de 8chræler, 1.obenstein

,
1751 , in -8‘ de

t ren te—bn“pages . 6° V erbeasrrter musika h‘

s

citer C irkvl (Cercle musi ca l (destous) perfectio nné), tablea u in—t‘o l. 7° Vorgema ch der
mustkn lisehen C ompos i tion , oder n us/‘il”
llche, ordeuttr‘cfie und uo rheutigs F ra x i n
h in lm gliclre J umelsung sa ns Genet—a lba“,
d u rch soelche ein Strrdlom Musica suei ne r
griindlichen Eri cnntm ‘

sa a lle r in der C om
pos i t ion uttd C la v ie r v o rkomd en con »

und dissous
‘

renden Gru nd-Sztäe und soie
m itdenenselben Natur , Gd c m ng, Kun s t
vnæsst‘g um : ugehen , komme n , folgtt‘els n i cht
nur ein putes C la v i er a ls ein

wtemporo neus spielen ler—nen , e tc. (An ti
chambre de la co mpos i t ion m us i ca l e

, on in

st ruct ion dé ta i llée régul iè re e t suffi sa n te
po u r l a p ra t ique actuel le du la basse con
tinue

, Lobcnstoln
, 1745 -1747

, t ro i s
pa rt i es ln -l‘ , l

‘orm an t en semble qua tre cent
t ren te-deux pages de tex te e t quara n te pages
d ‘exem ples . C ‘es t da ns ce t nuvi-agirâne Se rge
a établ i u n des princip

‘

cs fondamenta ux de
l ‘ha rmon i e ; pri nc i pe mécon n u avantlui, se
voi r, qu‘un accord dissônabl unis par l i
méme da n s l a tonali té moderne

,
abklraclr&l

l
‘a i le d ‘aucune mod ifi ca t ion d‘accord conson
uant 8°Compendr

‘

um E à
'

mtbùieUm ; odertun er B egrlfl
‘

der l.ehn v ob der H armon ie
v on diejen igeu snelche den Gen em lbnss und
dieComposi t ion siudr

‘

m tt, i n doito ‘

rdn u ng,
weldæ dieNatu r des B adge o n Im ”a nd

giebt(i dée abrégée de la sc ience de l'har
mon ie, Lobenstcin , 1700, lit—4 ° de cen t
v i ngt e t une pages e t v i ngt-q ua tre p la nches de
musique . Une cri t ique que Go rge fi l dan s cet.
ou vrage de que lques pr i nci pes de I arpurg, lo i
suscita,de l a pa rt de cel u i—ci , de v iolen tes a t ta
ques (cage: llarpurg) .0°J umelauny C la v iers
und o rgeln gehærlg au rsmpsrs

‘

m sund au

attmm (In s truct ion pou r accorder: letorgues
e t les claveelns) ; Lobensteiu, 1758, its
Gerbe r ci te une édi t ion de ce t ou vrage publiée
ateipsicb,en 1771; je doute de son exis tence.
10°Kurze8flù nmgdescm .…hormon icl

V eyes. sur ce sujet.mon E squisse Je (“alain de
l
‘

hem eets (l‘avis, Il“, its tû —lfl.
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(C0u rt écla i rci ssemen t du canon harmon ique);
l.obensteiu, 1765 , in-foi . de quatre pages .

1 1°D ieNatur_

desOrgdüa ngs(Sur l a n atu re
des sans de l ‘orgue); ilot, 1711, in -B‘ . ifl°D sr

in der RecMn -undMessisunstwohlerfoh rne
0rgelbaumeister,wec rdie behœrigeWrite
und Ltngs aller 0rgeipfei/Ïen i hren crie r
dertiehen Boum, die nctlu‘

gsMeta lldn‘ciæ,
d ie Gro sse dar Cnnceilen und Ca na le, etc.

(Le facteurd‘orgue b ien i n st ru i t dans ies pri n
c ipes du ca lcu l etde l a géométrie , La

bcnsteiu, 1773, lit-4° de so i xan te—hu i t pages,
a vec ci nq planches in -iol. 130 A nmsrkiingm

übe r Qua nsensD is und 5 5 Kla ppe (Rema r
q ues su r les c lefs de rti diese e t de si bémol
ajou tées pa r Q uan t: a la flûte) . Ce mo rceau se
t rouve dans le quatrième vol ume des Essa i s de
X arpurg. 14° Rema rques su r le système d'in
tervalles du professeu r Eu ler, dan s l e q ua
trième volume des no tices de llilier. 15° A o

ieitung sur Fa n ta sia, oder in der schœnen

K u n s t, da s C la v ie r , wie a uci
‘
nndern l n

strumente aus dem Eopfe au spielen ; na ch
theor‘etischm und proktischen G r und

sztsen (i n t rod uc tion l a fan ta i s ie , ou dan s le
be l a r t de jouer (i mpro v i se r) su r le cl avec i n ,
a i ns i que su r d‘a u t res i n strumen ts, d

‘ après
des pr i nci pesthéoriques e t pra t iques) ; Labou
s te i n (san s da te), in—l° de qua t re-vi ngts pages,
a vec dia-sep t pl anches de mus ique. Serge a
la issé en ma n uscri t u n ouv rage con cernan t
l ‘un ion de l a mélodie a vec l ‘harmon ie .

(Fau con ), savan t compos i teu r
de l ‘école roma i ne, naqu i t a Rome, en 1540.

[ l ‘âge de qu i nze a n s, il futadmi s comme en
fan t de chœu r à l‘égl ise de Sa i n t-Jea n-de
Latran,etreçu t sa prem ière ins truct ion dan s
la musique d‘Annibal Zolio , pu i s de Bartho
iomé Roy, ma i t re s de cet te chape l le. Après
a vo i r perd u sa voi x j uvén i le , i l dev i n t pendan t
q uelq ue temps élève de J ean-Bap t i s teMon ta
u a ri

,
ma i t re peu con nu, pu i s il en tra dans

l ‘éco le de J ea n—Marie Nan iui , e t eu t en dern ier
l i eupou r ma i tre l ‘ i l l us tre Pier—l u ig i de Pa les
tri na .Legén ie de l ‘a rt deve loppe pa r des études
s i sé rieuses e t s i b ien d ir igées litde Fra nço i s
Sori ano u n des pl u s remarq uables mus i ci ens
d ’une école où l ‘on en compta i t u n grand nom
bre d‘un méri te t rès -é levé . En 1587, il obt i n t
la place de mai t re de chapel le de Sai n te &arie
Majeure ; ma i s il renonça a u moi s d‘août
1580, po u r prendre u ne po s i t ion semblable
l ‘égl ise Sa i n t-Lou i s—dcs-f rança i s , pa r des
moti fs qui son t i nconn us . Soriauo para i t avoi r
occupé, à deu s époques diNCrentes, la place de
ma i tre de

’

chapciie de 8aict—Loui s—dea—Pra n

i
a

ça is, la première foi s a van t d
‘entre r Sain te

I arie-Majeu re, c
‘
es t— i -dirq avan t 1581, ou,

du mo i ns
,
au commencemen t de ce t te a nnée,

ca r i a de lui u n ouvrage intitulé D i F ra n
ca co Sori auo Roma no , maes t ro di cappeila
di Santa L u ig i , ilprimo libro diMadriga li
a cinq ue cool, n acamente du lui compos“,
etda ti in lues. I n V enet ia appm so l ngelo

C a rdo ne , 1581, in -é“. L‘épitre dédica toi re,
Gu i l laume de Gonzague, duc de M antoue e t de
Mon tferra t

,
es t da tée de Rome , l e 20 av ri l 1581

Ce fu t donc pou r l a seconde foi s q u‘ i l fu t a p
pe lé a l ‘égl i se Sa i n t-h u i s-des-França is, en
1588. Penda n t dix ans, il rempl i t ses fonc tion s
ce l le—ci : pu i s il fu t appe lé en la méme qua

l i té a Sa i n t—J ean -de—La t ran , en 1500: ma i s
l ‘an née su i van te

, il ren t ra a l a ba si l i que de
Sai n te—Marie-Majeu re

, a vec l e t i t re de béné
fi cier e t y rest a j usq u‘en 1005 , où la place de
ma i tre de chape l le de Sa i n t—Pierre d u V a t i ca n
lui fu t donnée . Ce savan t composi teu r mouru t
a u ma lade jani icr1020, e t fu t i nh umé ) Sa i n te
Marie-ll aieure . Les œuv res con nues de Sori a no
son t les su i vantes : libro prima diMa d ri
ga li 5 noel , V en i se, Ga rdane, 1581, in
c‘es t l ‘ouvrage qu i v ien t d

‘ê tre c i té . La pre
m ière éd i t ion avait é té publ i ée a Rome, dans
l a méme année 2°"libro secondo diMadri
galr

‘

a 5 ceci ; Rama , C aa ltin a , 1702. 3°Mo
tel ti a 8voc i ; Roma ,Mutio, 1507. 4 0 I l libro
prima diMa driga li a qua t t ro v aci : Rama ,
per gli eredi delMu t ia , 1001. 5° I l seco ndo
lib ro di Madriga l i a «l eoci : ibiii ., 1003 .

_

0°Missa m m fibe r primera ; Rama , apud
J o . B aptislam Robieltum , a n na 1000, in

-l
‘

o i .

On t rouve dan s ce recue i l p l usieu rs messes a
qua t re vo i s

,
deux a c inq voi x, t ro i s a s i x voi s ,

e t la fameuse messe du pa pe Mam i , com
posée 0 vo ix , par Pa les tri na , e t a rrangée
a hu i t vo ix par Sori a no . 7° Ca non i e t obligbi
di cen ta e t dieci so rte sapra l

’
J ce ma ri s

S tella d 3, 4 , 5 , il, 7, 8vac i Rama ,Robletti ,
1710, iu

- fol . , chef—d
‘
œuvre de science e t de

facture é légan te qu i do i t é t re considéré comme
le plus bel ou vrage de

'

l
‘
auteur. Za ccon i (voyez

ce notu) a fa i t, en 1625 , l a résolu tion en pa r
ti tion de tous lesmorce au:

'

de ce t œuv re o n
en trouve le man uscr i t dans la bibl iothèq ue d u
lycée musica l de Bologne . 8° I l libro prima di
m im i e motel“a 8, 13, 10noel; Ven i se, V in
ce u t i

, 1014 . 0° I l secondo libro, i dem ; ibi d .

1010, in 10° l
'
illa nelie atre noce; Ven i se,

V inccnti ,1617, in
qua t re voi s ; Rome, Roblctti , 1010, in -t‘o i .

On t rou ve en tê te de l ‘ouv rage le port ra i t de
Soriano

, l
‘âge de so i xan te—d a an s.



SORIANO—FUERTES SORT! or

SOM O -F UERTES (D. I sa rsno ),
compos i teu r, l i t téra t eur e t h i s torien de la mu
sique, estné en 1817, a l urc io, chef- l ieu de
la prov in ce de ce nom (Espagne) . Son père,
D. lnda lecio Soria no-î uertes, é ta i t compos i
teu r e t d i recteu r de la mus iq ue de la chambre
de ro i . D i rigé pa r lui dans ses é tudes musi
ca les , le jeune l ariano liten méme temps
ses é tudes l i t té rai res e t sc ien tifiques . Lo rsqu'i l
enta t te i n t l‘âge de q u i nze a ns, il en tra l a
d i rec t ion de la l oterie , comme employé . Aprés
q u‘ i l eutpas sé quelquetemps dans cette s i tua
t ion , son pè re ayan t remarqué qu

‘
i l a va i t peu

de goûtpou r le t ra va i l des bureaux , pri t la
résol u tion de le fa ire en tre r dans l ‘ét a t m i l i
ta i re e t le litadm et t re

,
en effet, comme cadet

dan s l e régimen t de cava ler i e d i t de Reyna
Go vern adors. Tel le n ‘éta i t pas tou tefoi s la
ca rriere qu‘au ra i t choi s ie le jeu ne homme ;
épri s d‘un goû t pass ionn é pou r la musique, i l
a ura i t vou l u cul t i ve r ce t a rt e t en fa i re sa pro
iession . £n va i n son père l u i répé ta i t souven t
q u‘en Espagne il n‘y a n i honneu r nl pro fi t
pou r un musicien Il . 80ria no—Fuertos
voya i t la jou is san ce que donne l‘art, et c‘éta i t
a ssez pou rtnt. l ire compos iteu r de musique
lui para issa i t le sort l e plusdigne d

‘en v ie. De
ven u l i bre de don ne r a son ex i s ten ce u ne di
rec t ion qui répond i t à ses goû ts, i l ren t ra dans
l a v ie ci v i le e t repri t ses études mus i ca les. En
184 1, il commença , avec u n de ses ami s, la pn
blication d u prem ierJ ournal de musique qu i
a i t pa ru en Espagne ;so n t i t re é ta i t I be ria atu
siea ly li tera ri a . Le temps n ‘éta i t pa s venu où
une en tre pri se de ce gen re pouva i t prospére r
da n s l a patrie de l ‘au teu r ; après y a voi r de
pen sé de l‘a rgen t q u i ne ren t ra pas

, Se

r i a no—l‘ oe ri es dutcesse r sa publ ica t ion hebdo
mada ire . A la méme époque

,"é ta i t préoccupé
du dés i r de voi r l‘Espagne en pos se ss ion d

‘un
théâ tre na tion al de musique

, qui n
‘
ava it1ama is

en j usq u‘ alors d‘existence pe rmanen te. Vou
l a n t précher d‘exemple, il chercha ses suje ts
de pièces da ns les chan ts popu la i res, e t éc ri v i t
q ue lq ues—uns de ces pe ti t s opéras— com iques ap
pe lés Za rsuelas en Bspagne,teis que Geroma
fa Castañm ( Geroma l a joueuse de cas
tagnettes), en u n acte, qui obtin t u n accuei l
fa vorable Madrid e t dans les provi nces

,

£ l
‘

V entoszi iio de J ifa ra ehe, e t la Fex ia di
Sa n ti — P on ce. Aya n t été nommé professeu r
de l ‘ i ns ti t u t espagnol, en 1843, il publia ,dans
la méme année

,
une métho de de solmi sa t ion

pou r ses élèves ; ce t ouvrage fu t a pprou vé pa r
les a rt i stes e t par l a p resse pér iodique . Eu'

1811, il . Soriano-ïucrtcs ob tin t sa nom i na t ion

de d i recteu r du l ycée de Cordoue . Il écriv i t
unSia ba tMa ter, une messe de Requiem, et
l a saizueia in ti t u l ée : A B elau co n les au

gales. De Cordoue, il passa à Sév i l le e t de n a
Cadi x, où il composa l

‘
opéra—com ique El Tio

ca n igitao . De re tour à Sévi l le, il iutnommé
di rec teu r de musique du grand théâ t re deSa n
Ferna ndo, e t écr i v i t l

‘opera—com ique la F a “

8rs
‘

ca de Ta ba cos de Sev i lle, sui vi d
‘un di ver

tissemen l.En qu i t ta n t Sév i l le u ne seconde foi s,
il re tourn a s Cadix e t y pri t la di rect ion du
théât re pri nci pa l ,a l aquel le il ajo ut a, en 1850,
l a d i rect ion du théâ t re de la Comédie. i l écri
v i i pou r ces scènes pl us ieurs ouv rages , don t le
plus i mportan t es t L ola la Gadi ta na (Lola la
bohém ienne) .to 1852,‘ l . Sofi ane-Puerta fut
nommé di rec teu r de mus ique du grandthéttre
de Ba rcelone ; depu i s ce tte époq ue, il n

‘a plus
qui t té ce t te v i l le . Il a publ i é d i verses œuv res
l i t téra i res don t l‘obje t n‘appa rt ien t pas a

cet te B iographie des musi cien s : ma i s il es t
a u teu r de deux ouvrages rel a t i fs a la ma

s ique qui doiven t é tre men tionnés ici. Le
premier a pourti t re : N m ica 1 raba -L

‘

spa

ñ ola
,

con ex ion de la musica con la a s tro
nom io , medici na a rguitectura B a rcelona ,
1858, in

—8° de cen t t ren te - t ro i s pages. L
‘a ut re

ouvrage, beaucoup plus i mporta n t, es t i n t i tu l é
H i s toria de la Musica espa nola desde la
V endu de los Fen ici os ha s ta de a nna de

1850(H i s toi re de l a musi que es pagnole depn ie
l ‘ a rrivée des Phén iclens j usq u‘à l ‘année 1850)Madrid etharee lone,1855-1850, qua tre vol umes
grand i n avec un grand nombre de pla nches
de musique e t le po rt ra i t de l ‘au teu r, lin—n
qu‘ un cer ta i n nombre de fa i ts é tabl i s pa r

$oria no—F uertes dans cetou vrage soien t
co ntestabius, son l i vre n'en estpa s moins t rès
d igne d

‘
intérét, ca r c‘es t l a seu le h i s toi re qui

e x iste de la musique en Es pagne ; h i sto i re
d‘a i l leu rs pe u conn ue

,
méme des Espagnols,

e t qui a ex igé beaucoup de recherches . En
1800. Il . Soria no-Puertes a fondé La Goceta
mus ica l B a rcelonesa , pa rven ue a ujourd ‘hu i

(1804 ) a sa qua trième an née . Ceta rt i s te litté
rateur es t cheva l ie r de l

‘ord re roya l ' de
C ha rles i i i , de l

‘ordre m i l i ta i re de première
classe de Sa i n t-Fe rd i nand, honoré de la g rande
méda i l le d ‘or de l ‘ i nst i tu t espagn ol ,. et
memhre de p l usieu rs soc ié tés sa van tes e t lit.»
téra ires.

SO RT! (Bu rnocouê), né s Padoue, ve rs
1540, es t con n u pa r u n ouv rage In ti tu l é Il
p rimo libro deMad riga li a qua t tro etcla q ue
nocs‘ con due d ia logh i a se t te v oci i n Vene
tia ,per iflgli di J nt. Garda no, 1573, in



so SOTO SOUBRE

80
’

l
‘

0 (Qassçe ss), né en 1554 , s h nga,au

diocèse d‘0sma, en Espagne, se rendi t Rome
dann sa Jeunesse. e t iutadmis, en qual i té de
ehapelain—chan tre , a l a chapel l e pontle,

le 8 j u i n 1502. Am i de sa i n t Phili ppe Neri, il
en tra, le 11 décembre 1575, dan s la congré

gation de I‘Oratoiro [codée par ce sa i nt, e t y
eutla d i rec t ion de la musique. i lncèroment
pleut. il fonda Rome un couven t de ca roté
l ites, le premie r de cetordre qui a itété é tabl i
dans la v ille sa in te. So l o mour ut le 25 sep

tm hce 101
_
0, a l

‘age de qua t re—v ingt -ci nq ans .
I l avaitfai t imprimer. l etro isième l iv re desM aptuati composés pour i ‘0,

ratoire pa r
l’aimtri na e t au tres mai t res , dontAn imuccla
a vait -pubii,é lesdeux premiers . Ce li v re a pou r
un: I lte rso libro delle lundi spi ri tua li a
tre e a qua t tro ooei : l oupe, A lexandre Gar
dane, 1588. P lus ta rd, il réun i t ice t ro i s l i v res
etles publ i a sou s ce t i t re : L ibro delle la uds‘
l pt

‘

dtwli done i n una sono conqm ai i t re
libri gi a stampa t i, e ristretta la m us ica a

piùb_muitd_
e fa cüttd , e cont‘ aggtunta di

molle la ut
_
ü . am e ; Rome, Gazdpue , 1589.

Enfin , 80to fi t ma i t re, en 1501…chez le méme
im |irimeur I l qua rta lib ro de_llç lundi spi ri
t ual

_
i a

_

trs e q ua ttro uoci, i l n_

‘

a
_

lndlq
_

ué les

n oms d‘aucun des compos i teur} de ces pièces ;
ma i s on croitqu'il a usé de ce tt e précaution
par hum i l i té etpou r ne pas se nommer lu i
méme comme au te ur des morceaux qu i lui ap
pa rtena ientda ns, l e recue i l . Le port ra i t de
Sato ae trouve da ns l e l i v re d'Adami de l o i
se ua (unyes ce nom).

(José) , prélre etorgan i s te de la ca
tbédrale de Ba rcelone, né dans ce t te v i l le, vers
l a seconde moi ti é du quinz ième siècle, es t ao
l eur d ‘un l i v re fort ra re i n ti tu lé Tm ctadode
C a nto Ha na (T ra ité du pla i n—ch an t) ; Barce
l one, 15 12, ill
80708 (bann i DE), professeu r de gui

ta re a Madrid, né. dans l’Estramadure, vers
1730, s

‘
es t fa i t conn ai t re pa r un l i v re i n t i tu lé :te para aprende r coutfacilidad y sin

maes tro atempla_

r to ne r m gada la gui

ta rra de einen ordona , o cbordu , ytambieu
la de quatre , o asia ordines, lla madas gui
ta rra E spañola , ba ndu ria , oa nd0la ;
(a mbien vl t iple etc. (méthode pou r ap
prendre agen facilitéetsan sma it re accorder
e t jouer pa r acco rds a rpégés avec le pouce , la
gu i tare cinq cordes a insi que ce l l es quatre
ou à six

,

cordes, appe lées gui ta re espagnole,
pa ndora“guita re a ba ndoulière comme

La 'b sndeui iéve de la gui tare «slt-M s en

when oucordon at tache d‘

un bouttla sets de l'intim

tnent.et de l‘aura b l ‘ex trém i té oppo sée . Cette band»m
l itre passai t sur l‘épaule dro i te etsa ns le bras gauche
de i

‘

afléeutant; elle au m is l‘ instrumen t lorsque la
main gauche abandu aaltle manche pce: h ire , avec le '

pouce, l
‘

ofliee de cep -destra, ausi l let mobi le.

a ussi a y jouer l e chan t, l adrid, 1704,

tu—12 de soixante—t roi s pages .
801

‘

TO_

NA (lu n), musicien espagnol, e t
professeu r de musique a_ V a lence, es t a u teu r
d‘un l i v re in t i tu l é : LeMaî t re de' mus ique,
au Cours completet_ ra ison n é de mus ique
élémen ta i re ; V alence , madame R iom “.
184 1, ln

SO UD 1ES (l’annee né lia

gnéres de Bigorre , l e 21 mai 1803, commença
l ‘étude de le musique en meme temps que ses
human i tés . Plus ta rd, ses pa ren ts l

‘
envoyèrent

Tou louse po u r y su i v re les cou rs de l
‘école

de d ro i t ; il profi ta de son séjour dan s cette
v i l le pour augmen ter ses conna issances mus i
ca les

,
. En 1820, il t‘i l exécu ter une scène ly

rique, dans u ne représen ta tion au bénéfi ce des
G recs. Arri vé a_

Pari s, pour y fa i re son s tage
d ‘avoca t

,
"sen ti t la nécess i té de régula ri ser

son i ns truct ion dans l ‘harmon ie et reçu t pe n
dantu n au les leçon s de iii . Vergn es, un des
mei l leurs é lèves deMi ch a . F iaé ensui te dans
l e ressort de la cour roya le de Pau, il exe rça
sa

,
profess ion

,
avec di s t i n ction , sans négl iger

l'ar t auq uel il éta i t redevable de ses pl us
dancea

_jouiasapces. En 1840, il obt i n t une mé
da i l l e a u concou rs de compos i t ion de Ton
l ouse

,
et
,
en 1845 , i1 litreprése nter,au théâ tre

de ce tte v ille, la B ohém ien ne, opé ra en t ro i s
actes, de sa compos i t ion , don t l a musique oh
t i n t un accue i l favorable e t qui eu t pl usieurs
représen ta t ions. i l a publ i é pl usieurs œuv res
voca les, empre intes du cara ctere mo n tagna rd,
en t re lesquel les on d ist i ngue le C ha n t des 174tm pyrénÂem , dédiéà Rossi ni . Depu i s 1848
jnmu

‘
en

_
1853, Soubies iutdétou rn é de ses

occupa t ions favori tes pa r les événemen ts pn
i itiques, comme p réfe t e t comme représen tan t
du départemen t des Hau tes—Pyrenees . Ren tré
da ns sa v i l le nata l e, en 1852, i l y a fondé des
écol es gra tu ites de musi que, e t une soc ié té
ph i lha rmon ique qui con tri bue aux plai s i rs des
ha ignonrs de cet te loca l i té therma le.
BOUBRB (fin esse -Joan n), d i re cteu r du

Conservatoi re de L iége , né da ns cette v i lle, l e
30 décembre 1818, a fa i t ses ét udes musi ca les
a u Con serva toi re . Son premier i n strumentiut
le basso n ; pu i s il reçu t des leçons de pi a no de
J ainan t,_ et Da nsso igne

-Méhul
, alors d i rce

teurda Co nserva toire de L iege, fu t son pro
fesseur d

f
barmonie e t de con trepoi n t . Aprés



https://www.forgottenbooks.com/join


1s SOUHAITI
‘

Y

septième 8 l a t un iq ue, pa r u n 8 e t pa r un
7 ba rrée ; quan t aux d iese s etaux bémol s se
ci«leuteis, i l ne s‘en es t pas occupé . Pou r es
primer 1a va leur des notes, le Souha ii ly n

‘ a
r ien t rouvé de mieux que de placer a o —dessous
des cbllhæs les le tt res a , b, c, d , a, f, 0, li ,
q u i représen ten t de va leurs de temps décroi s
san tes pa r 4 , 8, etc. A l ‘éga rd des décompo
si llons de mesures

,
il n ‘en parle pas . Comme on

v ien t de le d i re , cet te méthode n
‘éta i t rée l le

men t a ppl i cable qu‘a u pla i n-cbant. L‘au teur
en a reconn u lui—méme l'insufllsa nce pou r la
mus i que, ca r i l dit(p. 20) V oilà succi ncte
me utce que l’on peutdire, ettou tes les i n
structions qu 'on peu t don ner da n s un essa i
i nforme tel q u‘est celu i—ci . En 1142

J .J .

'

l ousseau (voyez ce nom) proposa a uss i
un projet de nota t ion pa r l es cbiflres q u‘ i l p ré
se n ta i t comme préféra ble bee qui es t en usage .

l i développa depu is lo rs ce projet da ns sa D is
sertation s u r la mus ique mode rne. La borde
(Essa i sur la mus iq ue, t . I II, p . 088) assure
que l a méthode deRousseau n ‘es t au t re que celle
du Père $ouba itly,etqu‘ i l s‘ en estempa ré sa ns
i nd ique r l a sou rce où i l l‘ava i t pri se . ll sutfit
de je ter les yeux su r le systèrm des signes du
phi losophe de Genève pou r voi r q u‘ i l diifère
essen t ie l lemen t de cel u i d u frsncisca in

,
quan t

b l‘ensemble de l a concept ion
,
etqu‘ i l n ‘y a

d
‘
ana loaie en tre eux que pa r l a na tu re des

s ignes . Il es t probable que La borde n ‘ava i t pas
vu le l i v re de Rou ssea u, e t qu

‘ i l n‘en a pa rlé
que d‘après des notes inesactes. Au reste

,
le

P . 8muba itty n ‘es t, pas pl us que Roussea u,
l'i nven teu r des cluifl’res employés pou r l a
nota t io n de l a mus ique ; plus ieurs anci ennes
tabla tu res on t été fa ites au moyen de ces signes.
SO U LL I B“D E RO B LA IN (Ca psu

8:a ou—Pu cu l, ne Av igno n (Vau cl use), le
18 av ri l 1707

,
titses études cl ass iques j usq u‘à

l a rhé to rique a uMode de ce tte v i l le, e t pl usta rd se l i vra a l‘ét ude de la musi que
,
so us la

d i rec tion de Dubreu i l , é lève de Ilêlm l. Des ti n é
au commerce, il s‘e n occupa dès l ‘âge de
dix-hu i t a n s

,
sous la d i rec t ion de son père ,

négoc i a n t, pu i s ageutde change; mai s sesgoû t s
pou r l a l i t téra tu re e t les arts l u i fi ren t ensu i te
a ba ndon ner les a lfa ires. La plus gra nde pa rt i e
de la ca rrière «l e 81. Soullier a ppart ien t au x
t ra vaux l i t té ra i res é trangers l ‘objet de cette
Biograph ie, où i l n ‘

estmen t ion né que pou r
ses produc t ion s musica les . A rrivé Pa ri s

,
il y

publ i a q uelques romances a vec a ccompagno
men t de pia no c li c: Paci n i e ttbe: Romagucsi,
pa rmi lesquel les on a ‘

rcma rqué les Châ tea ux
s—s E spa gne, l

’

E”etdu rega rd, la Va lse du

SOUSSMANN
ha mea u, etc .Vers 1834 , il fonda lejou rna l de
chan t i n t i tu l é le Tm«badon rn om nd, pu i s
la Ga zette des Salon s, jou rn al de musique e t
des modes . Aprés re m m ari é Paris, e n 1885 ,
Sou i l le r re tourn a a Av ignon e t s

‘

y occupa
principa lemen t de l i ttératu re . Parmi ses pro
ductions en ce gen re, on rema rque particuliè
men t sa Traduction en vers frança isdes sa
tires de P erse a vec le texte en word, etc. ;
Pari s, Dciaunay, 1857. De re tou r a Pari s, en
1848, l . Souilier y atondé pl us ieurs jou rnaux
etpu bl i é d ive rs ouv rages , au nombre desquel s
es t cel u i q u i a pou r t i t re Nouvea u D iction
na i re de musique i llustré, élémen ta i re,théo
rique p rofession nel etcomple t Pa ri s
P . 8agan lt, u n vol ume gr . in En 1808, ce

l i t téra teu r musi cien a ib ndé un jou rna l de mo
s i que qui pa raitdeus fo i s chaque moi s sous le
t i t re : l’Un ion chora le de P a ri s, Revue mu.

sica le de la qui n za i ne, de s tin ée aux sœie
‘téa

chorales ouphi lha rmoniqu e de la F ra nce et
de l

’ét ra nge r. Ce tte pub l i ca t ion estpa rven ue
à sa seconde an née (1800.

“USA -V IL LA LOMS (l au ren DE ),
bachel i er en d ro i t de l‘un iversi té de Colmbœ ,

e t mai t re de chape l l e a B ivas, en Port uga l , n a
qu i t da ns cet te dernière v i l l e

,
vers le mi l i eu

du d ix —sept ième siècle . i l a fai t imprimer u n
tra ité du pl a i n—cbantIn ti tu lé te de Ca nto
cha d ; Coimbro , 1688, in-l ‘ .
SO USSMA I‘N né Berl i n

,
le

98j an v ier 1796 , é ta i t Il le d
‘ u n music ien de

cet te v i l le, don t il reçu t l es p rem i ères l eçons,
a l ‘1ge de six a ns, pa rti cu l i èremen t pou r le
v iolon ; pu is il devin t é lève de 8cbrœek , bon
pro fesseu r de note, qui le d i rigea j usqu

‘à l‘âge
de se ize ans. Par ses études e t sa be lle organ i
sa t ion, ll es t deven u u n des v i rt uoses l es pl us
remarq uables de son temps . A l‘âge de seize
an s, i l en t ra dan s l a mus ique d

‘u n régi men t
d‘ i n fan te rie , e t penda n t l es an nées 1818 e t
1814

, il lit, e n cet te qua l i té, l es campagnes
con t re l a France . Après avoi r reç u son congé,
il voyagea pou r donner des concerts, e t se
rend i t e n R ussi e. Après a voi r été longtemps
prem ière flû te du G rand -Opera de Peters
bou rg, il eut. en 1830, le t i t re de directeurde
musique duThéâ t re—Impéri a l . Il es t mort a
Pétersbourg, a u moi s de ma i 1848. On a pu
blié de sa compos i t ion 1°Q uatuorpourquatro
flûtes

,
op . 5 ; Berl i n, L iscbke . Thèm e varie

pou r flûte avec quatuor. op. 3 Leipsick , 8re lt
Lopl

‘

etB a rtei . 8‘ Pot- pou rri pour flû te e t
v iolon

,
avec v iolon , a l to e t basse , op. 7; 8er

l i n
, L isebke . 4° Duos conce rtan te pou r deu x

flû tes, op. 8, 4 e t
‘i l ; be rlin , L iscbkc ; Le i p



s i ck , Bre itkopt‘ e t Bœrtei . 5' Sé rénade pou r
flûte«gu i ta re , op. 6 ; (bid . 6°Concertlno pou r
flû te e t orches tre ; l ayence, Schot t . 7° Deux
q ua tuors pou r qua tre flû tes

, H ambo u rg, Schu
ber t etNiemeyer. Trio co nnectantpou r
deux flûtes e t piano , op. 80; L eipsiclr, mir»
m i s te r. 9‘ G ra nde fa n ta i si e pou r flûte e t
p ia no, op. 28 Leipslck, llofmeister. 10°V i nai
qua t re études pou r flû te

,
dan s tous lestous,

op. 53 ; Hambou rg Schubert . 1 1° T ren te
grands exe rci ces ou é tudes dan s tous les
tous, en deux pa rti es ; l epence , Schot t.
19°Méthode pra t ique de lidie en qua tre ca
h ie rs, op . 54 ; Hambou rg, Schube rt.
SOUTH (li nea r),chanoi ne de l

’
église du

C h ri s t, Oxford, naqu i t en 1655 , llackney,
da ns le l iddlesex

,
e t mou ru t leMoto 1710.

Tou r à tou r vendu a tou s les pa rti s qui, de son
temps , agi ta i en t l

‘Angleterre , e t lestroh issant
a près l es a voi r nat tés , il a la issé une mémoi re
peu honorée . 11 é ta i t encore à l‘un iversi té
d ‘ox ford , lorsq u

‘ i l publ i a u n pe t i t poème la t i n
intitulé Musica tnca nta na , rive poeme
ez prt‘mm s musica v in s Om “, 1655
in

80WINSK I (Mau r) d‘une nob l e e t
a ncien ne fami l le polona i se , es t n é vers 1803,
La dy-n n, dana la pa rti e mérid iona le de

l
'
Ukra ine. Après avoi r pa ssé pa i s ibl emen t l es
premières a nnées de sa jeunesse, occq de
l ‘étude du pi ano

, il se rend i t V ien ne, e t de
v i n t l ibre de Ch a rl es Czerny e t de b rides
dortpour ceti ns t rumen t . be cheralier de Sey »Med lui don na des l eçon s de compos i t ion , e t il
ét ud ia l‘ instrumentation sous l a d i rect ion de
Gyrov cts. L ‘ami t i é de H ummel, de l oscheics,
de Sch ube rtetde l‘abbé 8tadler ne futpa s
étrangère a ses progrès , ca r il reçu t de ces a r
t i stes distingués d'utiles con se i l s. Après deux
a nn ées de séjo ur dans la capita iede l‘Autriche,
Sw i n sk i pa rt i t pou r l‘Italie, v i s i ta Rome e t
Naples, puis se rend i t Pa ri s, où il a rri va en
1850, etoù il s‘es t fixé . i l s‘y es t fa i t en tend re
dans plu sieu rs conce rts, e t y a publ ié beaucoup
de compos i t ion s pou r son i ns t rumen t . Pendan t
p lus de t ren te an s, il s‘es t l i v re a l

‘
enseigne

me n t dn pia no dan s ce t te grande v i l le, e t y a
eue compté pa rm i l es me i l leu rs maltres pou r
ce t ins t rumen t . En 184 1 , il a l

‘a i t ex écu ter
Pa ri s u ne ouve rtu re de sa compos i t ion

,
e t dan s

l ‘an née sui va n te, u ne symphon ie qui a pou r
t i t re : la Fatatite'. Da ns l ‘été de 1842

,
il a fa it

u n sci age Londres, et a joutdan s pl us ieu rs
co ncerts . De retou r a Pari s, il s

‘

y es t livré «l e
no uvea u I

‘
cnscignemcnt. Il. Sowim izi a pti

biitbeaucoup de compos i t ions de dîtl‘ércnts
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gen re , don t les pri n ci pa les son t 1° Si: tuor
ceau x re l igieu x s deux, t roi s e t qua t re voi x
a vec orgue, op. 57; Pa ri s, Cha i l lo t. 2° Hes se
solen nel le tro is part i es e t deux chœ urs

,
avec

o rg ue, op . 6 1 ibid. 8° V en i Crea tor troi s
voi x e t orgue ;Mayence, Schot t. 4 ° Hesse
brève qua tre vo i x avec o rgue , op. 71 Pari s

,

Ca naux . 5°Sa i n t J da ibert, ora tori o en t ro i s
pa rt i es , a qua t re vo i x , solos, chœ urs e t or
chestre, op. 00. Pa rt i t ion de pi a no e t de chan t ;
Pari s

, Brandus. 0° Si : motets a deux, t ro i s e t
q ua t re voi x avec o rgue, op. 80; Londres ,
A . Norello . 7° Ouvertu re de la Reine H ed
toige grand orches t re ; Pari s, chez l

‘au teu r.
8° Symphon ie enm i mlnen r à gra nd orchest re,
op . 02 ; en pa rt i t ion

, che: l‘au teu r. 0° lil a
scppa , ouvertu re à gra nd orc hes tre, op. 75

, .
‘i

Pari s, chez l‘auteu r. 10° G ra nd rondo su r JeMaçon , pou r piano e t qu a tuo r, np. 9 ; Pari s,
Schœnenberger. 1 1° V a ria t ions de œnoertsu r
u n thème de Haysede r, a vec orches t re , op . 14 ;
Pari s

,
Paci n i . 12° G rande polona i se pou r

pia no e t q ua tuor, op . 10; Pari s, l a uner.
13° A ir des Légions po lona i ses, pia no, chant
et orchest re , op . 81 ; ibid. 14 ° V a ri at ion s de
conce rt pou r pi ano e t orchest re su r le duo des
Puritatna , op. 48. 15° T ri o (en ri majeu r)
pou r piano

,
v iolon e t v iolon cel le

,
op. 70.

10° Rondea u bri l l a n t su r u n duo d uMaçon .

d‘Auher, op. 2 ; V ienne, Cappi . 17° V a ria t io ns
su r un a i r fa vor i de la D ame bla nche : V ien ne,
Leidesdorf. 18° Rondo pastora l su r u ne st rophe
deMasa nieilo , op. 8;Mi l a n , R i cord i . 19° Va
riations bri l la n tes su r u n a i r polonai s ; ibid.

20° V ingt»quatrs pré ludes et exe rci ces dan s
tou s lestous majeu rs e t m ineurs ; Pari s, l'a
cln i . 21° L a P a ri s ien ne, marche na t iona le
va ri ée

,
op . 25 ; Lelpsich, llo l

‘

me istcr. ” Nur

cea u de sa lon , v a ri a t ion s etronde sur un
thème original, op. 20; ibid . 28° G ra nd con
certo pou r pia no e t orches tre, op. 86 ; Pa ri s,
Sch lesi nger. 24° Fan ta i s i e su r une can t i n e
chan tée par Hub l ot, op.84 ; Paci n i . 25° Idem
s u r u n t rio de la J u ive, par llalêvy, op. 40;
Pari s

,
Schiesinger. 26° LaMer, fanta i s i e su r

la Prière du mari n, da ns l
'Edatr, op. 4 5 ;

t‘bt'd. I . Son inslsl a publ i é auss i bea ucou p
d‘a ut re s morceau x déta chés pou r p i a no seul,
su r des thèmes d ‘opéra: douze grandes
études, op . 60; Pa ri s, C ha i l lot , e t de pet i ts
morceaux de sa lon dan s les formesde l‘époque
actuelie. I l a beaucoup de compos i t ion stué
dites,parm i le sq ue l les on rema rq ue : Letton ,

drame lyriq ue e n deux actes, d
‘ap rès la ba l

iade de Bu rge r, e t l eModèle, opéra comique
en un acte

, de H . de Sam i- Georges, non rc
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p résen té . On a de ceta rt is te laborieu x un ou
v rage i n t i tu l é lesMus iciens po lona is et
sla ves a nci en s etmodernes ; D i ct ionn a i re
biogra phique des compositeur s, cha n teurs ,
i n s trumen ti s tes («Micra con str u cteurs
d

'
orgm , ete. précids

‘

d
'
un résumi ,

ds l
’
his

toi re de la m usiq ue, etc . ; Paris, Adrien Le
clercetC', 1857, u n vol ume gr. in-8° de cinq
cen t qua tre- v i ngt—dix-neu fpages . J

‘
aiti ré de

ce vo lume des rense ignemen ts u ti les pour la
biograph i e de plus ieu rs ar t i ste s polona is . On
do i t auss i a Sowi n sk i l a publ ica t ion d‘un
m oii de chan ts na t iona ux e t popu la i res de la
Pologne ; Pa rts , 1830, des arti c les h i stor iq ues
su r l a mus ique dan s le même pa ys, publ i és
da n s i afleuve musica le de l‘anteurde ce t te no
t i ce

,
e t des recherches su r l a musique popo

la i re etlethéâtre e n Pologne, i n sérées dan s
la P ologne ill ust rés, de Chodzko.

So zz l (Fa snçots), v i ol on i ste, né l
'

io

rence
,
vers 1705 , fu t é lève de Nardio i . A près

a voi r é té a ttaché quelque tempstla chape lle du
gra nd—duc de Tosca ne, l

‘ i nv as ion de l‘ Ita lie
pa r les a rm ées, lrança ises i

‘
o bi

‘

igea à s
‘en élo i

gner pou r a l le r—chercher une pos i t ion en A l l e
m sgm .En 1801 il é ta i t premier v io lon Augs
bourg. I l se

'

rend i t e nsu i te V ien ne, v i si ta la
llongrie , la Pologne e t la Russie, pu i s re tourna
en A l lemagne, e n 1811. De pu i s ce tte époq ue,
on n‘a pl us en de re n se ignemen ts su r sa pe r
son ne . On con na i t de Sos

°

s i les production s
su i va ntes 1° Dix—hu i t va ri at ion s su r troi s a i rs
i ta l ien s

,
pou r v iolon avec ba sse, op. 8; A ugs

bou rg,Gombe rt . 2°0uatuo r pou r fl ûte, v iolon,
alto e t ba sse, op. 4 ; ibid. 8° Troi s d uos pour
deux v iol ons, op. 0; ibid.

8PA DA (Ja cques -Pam rn ), pret re véni
ti en , él ève du ma i t re V ol pe (v oyez ce nom),
futadmis dan s la cha pe l le d uca le de Sai n t
I arc, s Ven i se, en qua l i té de chan teu r, l e
0 septembre 1075 . Le 101anv ier 1078, il s uc
céda a son ma i t re , comme organ i ste du second
orgue , dan s lamêm ebapclie, e t le0août1000,
il pa ssa au prem ier orgue. Il mou ru t à Ven i se,
en 1704 . Aucune compos i t ion de cet. a rt i ste
n
‘es t con nue ju squ ‘à ce jou r.
8PÆT II (J ess-Aou ), facteu r d

‘
orguea,

de ciavccins e t de pia nos, qui a eu de l a célé
bri te dans la secon de mo itié du dix- hu i t i ème
si ècle, vécu t l atisbonne. Il a const ru i t le bel
orgue de l a ca thédra le de cet te v i l le . Ses pi a nos
étüentexpo rtésdanstoute i ‘Europe ,etlutta ient
de réputa t ion avec ceux de Stei n . Sport]: es t mor t
entutti.dans un âge t rès—ava ncé.
81‘ÆTfl(Muti, ne le il octobre 1792,

S ossacit, prés de Cabourg, appri t les é lémen ts

de la musi que dan s l’école de ce lieu,etmontra
de si beureusesdisposfitfions po ur cetartdaus
son enfance , qu

‘il composa i t des canule , des

motets et des chœu rs, san s a voi r rrçnde leçons
d‘ha rmon i e d‘aucun ma it re . En 1810, il en tra
da n s la cha pe l le du prince de Cobou rg, e t
appri t la basse con t inue sous la dim tion de
Crum iich , mus i cien de la chambre du prin ce.
Penda ntl es a nnées 1814 et1815 ,8p0tb s‘oc
cnpa excbuivementde la compositi on de mar
cites etde morceau x d‘ha rmon ie pou r les corps
de m u sique m i l i ta i re . l a 1810, il su i v i t so n
pr ince a V i enne, e t p r i t des leçon s de com
pos i t ion de i iotte . De re tour Cabou rg, il
publ i a des compo s i t ion s de diflérents ge nre s
che: A nd ré , d‘Oflcnbach cl Schot t , de
l ayence . En 1822, i l a cce p ta la place d

‘orga
n is te a l a rges, pe t i te v ille du ca n to n de Va ud,
en Su i sse, e t l

‘
occupa pendant onze ans ; pu i s

il se rend i t à Neuchâtel, en 1883, e t depu i s ce
temps il y a occu pé les places de d i rec teu r de
musique , de professeur de chan t aucolléga, e t
d
‘

o rgan iste de la v i l le. i leslan}onrd‘hui ma i tre
de chapel le de l a cour de Saxe—Cabou rg. Spath
a écri t pou r le théâ t re de Cobou rg Ida de

Rosena u , représenté en 1821; Elias, eo 1865 ;
l
'
A sirologue. l'au tom ne de 1887, e t Oma r

et$ulta na , en 1842. i l a a ussi composé la
mus iq ue de pl us ieu rs ba l le ts, les ora tor i os D ie
J ttferstdiung (lnRésu rrec tion) Sa i n t P ie rre,
et Juda sIm ioæ,des psaumes, des ca niatev,
u n Z'o Drum , e t , des chan ts pour des v oi x
d'hommes. Ses composi t ion s i n st rumen tales et
vocal es son t a u nombre de plus de cen t ; dan s
ce nombre , on remarq ue 1° Ses pièces d‘har
mon ie, œuv res 52

,
54 e t 05 ; Olfenbach, A ndré .

Le de rni er de ces ou v rages es t une scène pa s
locate su isse pou r harmon ie codlplète, don t le
méri te estremarq uable . 2° Quatuo rs pou r
deux v io lons, alto e t ba sse, op. 05 et 107;
l ayence, Schott . 8° Sym phon ie concertan te
pou r deu x ciarincttcs etorches tre . 4 ° Des

a i rs v ar i és pou r v iolon etcla ri ne t te
,
a vec on

chestre ou q ua tuor . 5° Nonet to pour ln
struments

_
à cordes e t à ven t. 0° Bea ucoup de

fan ta i sies e t de vari a ti on s pour le pi a no. Son
dern ier ouvrage es t une messe pou r qua t re
voi x avec le s i nst rumen ts a ven t, déd iée au

Conservatoi re de B ruxel les.
SPA L LET

‘

N (li srnstt), composi teu r n a
po litain, élève de Sa is, vécu t dan s la seco nde
moit i é du d i x-h u i t ième s iècle. On t rou ve de sa
compos i t ion dan s la bibl iothèque du con se rv a
toi re de Naples 1° Ca ine ed A be le, ora tor io.
2° Lamenta sion i detpiovrdi saute per ao
pra no, v iole, v io lon celle e houe.
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” ANG…È RG (Juan), magi ster, puis.

surintendanta Eislehen , n aqui t au 1484 , a
près de Gœuingne, etdevint

d‘abord pas teur a 8tollherg, puts prédica teu r
de —I la ise a Rordhansen . i l estmort
dans cette s i t ua tion l e 18 j u i n 1550. Il a
ecritun pe t i ttra ité dldmenta ire de musique
pour l‘usage « l‘école de ce lieu, sous ce

ti tre Que sti on s musc in usurn «halo

”a… eoüscta ; Nuremberg, 1558,

in—12. Il y a u ne éd i t i on de ce l i v re publi“Witten herg, che: G. l haw, san s da te , pe ti t
lit—8° de c i nq feui l l es : c‘estvra iumblahlement
l a prem ière . i l y a a uss i une ed i tion impri mée
che: Georges li entzcb , a Leipsiek, en 1558,
petititr8‘ de ci nqt‘enitlesÆe livre a eteMim
primtsWi t tenberg, en 1542, q ua tre-v ing ts
pages in sLe ipsiet, en 1544 , 1541 , 1501,trs a Cologn e, 1570, in e t dans l a
même v i l le, 1599, its-19. Spa ngenberg es t
l e meme que Gerbe r e t Cho run e t Fayette
ontnomm é Snow, d

‘a pres le cata l ogue
des li v res de mus iq ue de lim itiœpl (p.
O utre l

‘ou vrage ci té ci -dessus , ou a de
Spa ngenhuzg : 1

° ù n hengm ngs nul alla
Souda ge und fum e… Fute , nebst
£ om eüm , 8flsteln und Collecteu, etc . ,

suitm ustüalüelwn Nolen ,Wei n iscls und
deutsch (Chauts d‘ég l i se pour tous les di ma n
ebrs « jou rs de (di e, Wittenbug, 1545 .

2°Gednnken m allerha nd gelstl£elten Kir
cÀ engm gen : Wi t tenberg, 1545, in

3° ZroolJ cbrtsülolte Lobgm ge und Let‘s
aen so mo n dos J ar (sie) «her,ture dar.

Germ i‘ne Gotta s ing t ,n ul/sburtsteuusgelegt.
Le même ouvrage a ete réimprim6 avec des
tes tes l a t i ns, vous ce ti t re Ilymnteeelestas
ua duodeciuv, m a i s Iestr‘e itettbus ab

ecelesta sok mnær ca nta ri a n notatio
vu

'

buvm iam i .J uctors N . J oha nne Spa n

; enbergv
‘

o . Recette d fi rm n k o aermone

la tine reddi tt, per Reina rdum Loriehs
'

uns

E nduma rtuuv : F ram furtta pud Chr. Ey
molpbuns, 1550, pet i t i ii
8PMGENB EB G (Creuse),tits du précé

dent, t héologi en e t histo ri en,ne Nordbause n,
le 11 j an vi er 1528, mouru t a Strasbou rg, le
10 févrien 16°4 . Il a la i ssé e n ma nu scritu n
ouvrage qui a pountitre : ï on der edlen un nd
i m m KunstderMusi ca , m uetde

l nnku
_
nfit, L Ob, Nul s uun dWs‘rckung,

audi soie di e N elsterstnger «Wom a n

eolei hm em r Derr
‘

cbtsu dia m uund
clem der la hlichen un nd ell… Gesell
schaft derMel“ersim r

, i n denta blia
[n yen lirîchsstattâ‘trmzburgæeüelletdun k

ll Cyrlaeum Spa ngmbem.tatJ a h r C hristt
N

’

. D . (Du noble etcélèbre artdu
l a musique , son origi ne, son éloge, son uti l ité ,
ses effe ts , Ce manu scr i t es t dans la bi
bliothèque de l a v i l l e de Strasbourg. Joceber

a t tribue ce t ouvragetWohlt‘artb Spa ngenberg,
lits de Cyriac ; ma i s leti tre du ma nu
scri t prouve son erre ur . Ceti nteressantou
vrage , plei n de recherches etd‘a udition , a été
publid en 1881, par b e soins de Ada ihert
de Kel ler, r ol… ordinai re de l’un i ve rsité
de Tubinge, d an s la bibl i othèque de l a societe
li t térai re de Stu t tgart (B ibliothek non litteræ

Ventestn Stut tga r t) n°u n ; S tutt
gar t, Got ta ), nous ce t itre Cyfi aeus Spa n

u ngem ,_Mmusm eben durcit, etc. ; gr.

in-8°de cen t so i xa n te—douze pages. Il estate
a uss i de spa ngenbe rg u n li v re qui a pour.

ti tre : flag. Cyr. Sm ngenk ry C illia n Lu

thert. Bet‘o rt, 1569 ,ttt
snm u m celebre phi lo

logue, nd sGenève, le 1 décembre 1690, lit
ses ét udes aLeyde, fu t d

'
abord go uverne ur du

Ma de l‘ élec teu r Patatin , a li eidetherg, puis
il rem pl i t desMotions di plomatiqu e pour le

même pri nce, en Ho l lande eten A ngle terre,
e t pour l‘tiecteur de l n ndebourg, en F ra nce .
Il mo u rut a Lond re s, avec le t itre d‘ambassa
deu r duroi de Prusse, l e 1 novembre 1710.
Au nombre de ses savants ouv rages, e n t rouve
des notes sur Caii imaque, i n sérées dans l‘ddi
tion des œuvre s de ce poete , publics par Gr.
v ius, Utrech t, en 1691 , en volumes in
El les n otam en t des recherches i n téressante s
sur les instruments de musi que des en

ciens.

8PA BA CC IO I“ (Ju n-Gua m ) nd

l ente—Ca non, dans les de rnieres a n nées du
se izième sücle,t‘ntorgan iste de l‘église83 inte
h pbdmie de V érone. On con na i t de sa com
pos ition 1° Salud peut V espri n q ua ttro
m t.tn Venetto , opp. A ires . V incentt,
1625 . 2°B reweo rstdtCa nce r“o N otte!“
un a , due, tu etq uattro noel, op.

tm , in

8P ARON0 composi te ur v ie i
l i en , vécu t Naples , vers 1780, e t titrep ré
sen te r

,
au théâ t re du Fondo r1’ L ‘A… a m

per apprene£one, la rce e n u n acte . La

Notte di cum ule, opéra boufle en .nn acte.
5° La Sltpom gioo, opoco boulfe en deux
actes.

S PA I“lB surnomme E lB lt
8lN0 108, pa rce qu

‘ i l éta itetda n s le v it
lage de H ierslng, en Danemark, au… en
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cemen t du dis-hudtièmc s ièc le, a publ i é une
distertntiou i n t i tu lée DeMus ica ac C ltham
D auldt‘cu eim que e/Ieclu; R afa le , 1755 ,
lit-4° de dis pages .
8PA Il I\Y (Fau con ) , chanoi ne régul i er,

né Gmte (Sm-ie) , l e 28 avri l 1715 , appri t l a
mus ique comme enfan t de chœu r chez l es lié
nédictlus d‘A imont, où il il l aussi ses é tudes
l i t téra i res . En 1750, il en tra a u monastère de
X remsmünster, e t ap rés u n nov ici a t de sep t
a n nées, il y fu t ordon né prêt re . Il obt i n t bien
tôta près de ses supéri eu rs de se rendre en
i ta l i e pou r yperfection nerso nta ientde mus i
c ien , e t v isite B i l a n , V en i se, Naples e t Rome,
quit‘ i n té resse su rtou t e t où il litu n long sé
jou r. Il s‘ y l i vra de sérieusesdtudesde con t re
poi n t etdev intuusa vantcompositeur.De re tou r
dan s sa pa t ri e, il écri v i t u n grand nombre de
morceau d‘égl i se, dan s les formes du con tre
po i n t double, pou r lesque l les i l a va i t u n peu
chan t déc idé, un Po nge L ingua d

'un méri te
rema rq uabl e, une col lec t ion de ca n ti qu es , e t
q uelq ues site pou r le théâ t re . Le P . Spa rry
mouru t dan s son monas tè re

,
l e 5 a vr i l 1767.

8PATA I\O ou BPADA I\O ,
en la t i n

S PA DA N US(Ju n) ,né Bologne, ve rs 1400,
cul pou r pre mie r mét ier cel u i de fabri can t de
fourreantd ‘épée, s‘ il fau t en c ro i re Gafori ,
qui eu t avec l u i de v i ves d iscussions . Si l ‘on
cons idè re to utefoi s l ‘ i n s truc t ion sol ide qui

bri l l e dans les ouv rages de Spa ta ro, non- seu
lemen t en ce qui conce rne l a musiq ue, mai s
dan s les mathémat iques

,
l a ph i losoph i e e t l a

l angue la t i ne, i l es t pe rm i s de révoq ue r e n
doute ce fa i t, peu t—étre i n ven té pa r l a ha i ne.
Quoi qu'il en so i t, Spa taro dev i n t é lève de
Remis de Pa rej a (voyez ce nom), l orsq ue cethé0ricien espagnol a lla ouvri r des cou rs de
mus iq ue aBologne, en 1483, etfu t pa r la su i te
le p l us ferme sou t ien de sa doc t ri ne. Spa ta ro
ne fu t sa ns dou te pas moi n s habite da ns la
pra t iq ue de l ‘a rtque savan t dan s sa th éo ri e

,

ca r nous voyons (dan s u n ca t a logue chro no lo
gi que des ma i t res de chapel l e desa la i -Pet rone
de lo logr e, tiré pa r l ‘abbé Ba i n i des not i ces
manu scri t es de !‘ituui concernan t les au

ciens contrepo iutistes) q u'i l occupe ce t te
posi t ion depu i s l5tî j usqu‘à sa mort

,
a rri vée

en 154 1.
La publ ica t i on du l i vre de Rem is i n t i tulé

D eMusica Tra ctotus, sineMusica p ra ct ice
(Bo logne, 1489, ln a va i t don né na issance
a u v i rulen t pamph le t d i rigé contre l'au teu r
pa r lurcl (voyez ce nom) . Spa taro crut devo i r
prend re l a défense de son ma i t re ; Il le fi l avec
a u tan t de force logi que que de modéra t ion,

dan s l ‘éc ri t i n t i tul é A dm em d£u imum m

Chri s to P a tron , e t D . D . D . A ntontum
Golea s . de B eMlvoh‘r, serti s Apostoliee P ro
lonotn rlum , Il . J oa nn ls Spa ta ritrsMus ica
hum llli

‘

mtprofessorts ejusdens prz eepton ‘

s

honesla defensio tn N lco latDur!“Pur
vuense

‘

s opurculunt. A l ati n on l i t lmprsuo
de Pa lma edtnclila ci t tà di B ologna par me
P late de Dm dt‘ctf, regna nle lotncllto ed
i llus t re Signum S . J oha nne de B entioogltde
l 'a nno MCCCCLKXXX ’, a di X V! de

Ma rsa
, in

—4°. Spata ro démo ntre]usqu‘â l'év i
dence que l urci n ‘a r ien compri s à l a ques tion
des gammes, sur l aquel le il ava i t a t taq ué pa rti
culièrementRemi s

,
e t il tra i te avec pro

fondeu r de la th éorie du tempé rament, sou
l evée pa r son ma i tre

,
e t de l a n écess i té de l a

modéra t ion des t ie rces lorsq ue les qu i n tes e t
les que ries son t Justes . Gafori critique cet te
théorie dans le t ren te-qua t rième chapi tre du
deux iéme l i vre de son tra i té D e ba n n ont‘ca
mus ico in s t ru mento ma i s 8pa ta ro
l u i adresse

,
au m oi s de fév rier 1518, u ne le t tre

où il re leva i t ses e rreu rs a ce suj et . Une ré
ponse de Gaforl , rempl i e d

'
amertume et

d'iro n ie, amena une seconde le tt re p l us sévère
de 8pa ta ro , au moi s de man da l a méme a nnée .

J
‘

a i dit, en pa rl an t de Gaforl (v oyez ce nom) ,
commeotcette querelle s‘envcn ima etameua l a
publ i ca t ion du pamph le t d u v i eu x ma i tre de
l i l a u , i n ti tu l é A po logia F ra nchfn fGafurtt
adoersus J oa a Spata rlum etcomp li ces
vnusr

‘

cos D ono n lenm . (Impre ssum Taurs
'

nt
per ma gistruntAugustinum de V i con ce
cata , a nna Dom ln f D . X I ., l n— fo l . de
dis feu i l le ts) . Quelques mois a prés pa ru t u ne
ré pon se de 8pa taro sous ce t i t re E rro r!
dl F ra nchtno Ga fuflo duL odt‘, da ma sern
J oa nne SpitIa rlo , mus ica bolognese,tn sua

defm ione, s de!sua precettors”ro . B a r to
lomeo [ta mis ll e‘epa n o sublilmen le dimpr

tratl. On liten dern ier feu i l le t I mpressum
Duna nt: pe r 8enedlctum ”calorie, a n ne

D omlntN . D .XXI , dt‘eX II j a nua rtf, pet i t
ln -4 ‘ de ci nqua n te—deux feu i l lets . Quoique le
t i t re soi t en i ta l ien, l

‘ouv rage estéc r i t en
l a t i n . Spa ta ro pré tend démon t rer

,
dans ce

‘

pamph let(d iv i sé en ci nq pa rt i es), centom
e rreu rs répandues dans les écri t s de Ga fori.
Tou t l e monde eu t tor t e t ra i son da ns ce tte
affa i re, ca r Gator: prouva i t t rès—b ien la réa l i t é
du comma ma i s il a va i t tortde ne pa s
admet t re le tempéra men t éga l pou r l

‘accor d
des i ns trumen ts, le seul don t l

‘u sage so i t a p
pi icahle tous les ca s de l a pra t i que . Le der
n ier ou v rage de Spataro estu n tra i té de sou



SPATERO SPEC“
s i que i n t i tu l é Tractato di musica , n etquate
s itmcta de la perfectione de la sesqus

‘

attera
pmducta in la musica m snsurata , ñu- fol . de
c i nq uan te- h u i t feu i l le ts non ch iffrés . An der
n ier feu i l le t, on l i t l mp ressa i n V inegia

per ma es t ro B e rna rdino de V i ta ls' etdi
octa vo de l mess di

_

0ttobrsM. D . XXX].

Ce l i v re estde gra nde importan ce pou r l ato
lution d ‘un ce rta i n nombre de cas d iffi ci l es de
la nota ti on proportionnel l e en u sage da ns le s
q u i nz i ème e t se iz i ème siècles . La pl us grande
pa rt ie de l‘ouv rage es t d i rigée con tre Gs
fort.
8PAV ENTA (Sem e n) , cha noi ne de Voi l e
tri, né da ns l a seconde moi t i é du seizième

siècle ,ä8ermoueta , bou rgdes États de l'Église,
s‘es t fa i t con nai t re pa r u n œuv re qui a pou r
t i t re : l sogn i pastoral! a quattro noel ; i n
V ene tta , appm so G iacomo V i ncenti, 1608,
iu- l ‘ .

8 l‘A ZIA NO (Fau co n ), éd i teur de l a pl us
ancienne col lect ion de chan son s e t de madri
«aux q u i se chan ta ien t dans les rues de F lo
rence , pendan t le ca rnava l . au commencemen t
d u se izième siècle . Cette col lect ion a pou r
t i t re : C o n ti enrn ascia iesch i ; F lorence, 1590,
i ii

S PA ZIER (J eu -Cssntzs-Gen uesi , né à
Berl i n , l e ?0a vrll 176 1, litses é tudes a ux u n i
\
°
ersités de “a i l e e t de Gœttingue, pu i s reçu t
s a nomi na t ion de professe u r de ph i losoph ie 5
G in se n , mai s n ‘accepta pas cet te position,\ t
préféra s‘a t tacher àttn noble pe rsonnage de
l aWestpha l i e , qu ‘ i l accompagna da n s des
voyages en A l lemagne, en Hol l ande, en Dane
mark, en Su i sse e t dan s une part i e de l

‘

Ita lie .

De re tou r dan s sa pa t ri e, i l accepta les places
de p ro fes seu r e t de con se i l le r a Neuwied ; mai s
après la mort du souvera i n de ce tte pet i te
pri nci pau té

,
i l re tourna Berl i n . En 170 6

,
il

obt i n t le d i p lôme de docteu r en ph i l osoph ie à
l ‘un i vers i té de ita l i e ; pu i s i l futpendan t quel
que temps professeu r eti nspec teu r de l‘ i n
stitutd ‘éduca tion Dessa n , vécu t ensu i te a
Berl i n , e t, enfi n , mouru t Le ipsick , le 10ja no
v ie r 1805 . Spazie r s‘es t fa i t conna i t re comme
compos i teur pa r des chan son s à vo ix seu le
arec accom pagnemen t de pi a no, publ i ées
Leipsick , en 1781 e t don t i l a donné une nou
vel le édi tion à Dcssau t ro i s a ns après ; pa r des
chœu rs a qua tre vois (Le ipsick , e t pa r
des cha n sons joyeuses a vec p i ano ( V ienne ,

On a a ussi de l u i des mélod ies pou r le
recue i l de chan son s de Ilarteng (B erl i n ,
I l es t con n u surtou t pa r quelq ues écri t s re l a
t i fs la mus ique, don t vo ic i l a l i s te ; 1° F rei

müthig‘s Geda nken uber die Go ttes verehrunp
gen der P ro tes ta n te» ( idées l ibres su r la
vénéra t ion re l igieuse des pro testa n ts) ; Gotha,
1788, in i l t ra i te du chantdu culte éva n
gélique e t de l a musiq ue d

‘
égl i se .

_

£ iuige

Geda nlæn .Wünsche und Vorsce ge sur

E infu
‘

hrung ei nes ne uen Gesa ngbuch (Ouel
q ues i dées, souha i ts e t pre pos i t ions concernan t
l ‘ i n t roduc tion d‘u n nouvea u l i v re de chan t) ;
Neuwi ed , 1700, in 8° £ twa s übe r G luc
k ischeMus ik und die 0per lphigen ia in

Ta uri s auf dem Derlin ischen National
thea ter (Su r l a musique de C huck e t l‘opéra
d‘lph igi n ie e n Tauri ds a u Théât re—Na t iona l
deBerl i n ) Berl i n , 1705 . in 4°Ca rl P i lgers
Roma n m ines L eben s, von i htn se lbs t ge
schw‘

oen , e tc. (Roman de l a v ie de Charles
P i lger, écri t pa r lui-méme) ; Berl i n , 1708— 1700,
t roi s vol umestu Ce roman a pou r base les
événemen ts de la v i e de $paa ier lui-méme ;
i l es t rempl i de cons idéra t ion s su r la nut
s iq ue. 5° B ertin ische musika lisciæ Zei t u ng,
h i stori schen und kritisclm v [Ma ils (Ga
set te mus ica le de Be rl i n , l eriin, 1701.

in-4° de deux ce n t dia pages . Ce jou rna l n ‘ a
pa s é té con t i nué . 0° HeclttfertigungMa r
purg

'
sundErin neruuga n sei ne Ve rdi

‘en s te.
A uf V era n lassu ng ei ne s J ufsatses des

Ilerm Schultz (J us t ifi ca t ion deMarpurg e t
souven i r de son méri te , l ‘occas ion d‘un écri t
deM. Sch ul tz) , dan s la Ga ze tte m usica le de
Leipsick. 11, p. 558, .i 60et503 . 7‘ Urbe r
den V oüsgesa ng (Sur le chan t popula i re ),
méme }ourna i , t . 111, p. 78, 80 e t 105 . Spa
a ie r a auss i tradu i t en a l l emand le premie r cc
l ume «lesMémoi res «le G retry su r l a mus ique,
sou s ce t i t re Gret ry

's V ersuclis übe r die
Mu s ik : l.eipsick , 1800, in Il a été l‘édi
teu r rte l a vie de Di t te rs de Dittcrsdorl (voyez
ce nom) .

-SPEGII (J eu ) , p ia n i ste e t compos i teu r,
n aq u i t Presbo urg l e 0 j u i l le t 1708. Après
a vo i r é tud ié les é lémen ts de la musique aGien ,
il se rend i t à V ien ne, où i l reçu t des leçons de
bo ns ma i t res pou r le pia no e t l a compo s i t ion,
pu i s il se fin a Pesth, en 1801 , en qua l i té de
ma i t re de cha pel le . Plus ta rd , il en t ra a u ser
v i ce dubaron de Pudmaniezky, dan s l a méme
v i l le. En 1810, il litu n voyage à Pa ri s, pu

b l i a q uelques- u nes de ses compos i t ion s, pu i s
retou rn a dans sa pa trie e t se lisa V ien ne.
On a gravé de sa composi t ion 1° Quatuors
pou r deu s v iolon s

,
a l to e t v ioloncelle, op. 2,

10 et 29 , V ienne, li aslinger e t l otte . 2°80

n ates pou r pi a no, v iolon e t v iolon ce l le, op. 1 ;
V i enne , Arte ri a . 3° Tro i stueurs pour t ro i s
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v iolons
, site e t v io lonce l l e, op. 3 ; ibi‘d. 4 °Se

na tes pour pia no etv iolon,op. 10et12;Vi en ne,
llasi ing

‘
er. 5° Son a tes pour pia no seu l, op . 4 ;

V ienne,,A rtari a . 6° Fa nta i sie e t ca pr i ce, idem
op . 15 V ien ne, llaslinger. 7° Th ème avec va
riations, op.5; s

'

btd . 8° Fugue“quat re ma i n s;
s
'

btd. 0° Chan sons a i lemandes«i deu x e t t roi s
vo ix, avec accompagn emen t

—de pi ano, op.
s
'

btd. 10°Chan ts q ua t re vo ixd‘hummes,op. 37;

V ienne
, Ceerny. On con nai t a ussi de Spech

deus opéras a l lemands, quelq ues ouvertu res,
u n ora torio

,
des a ule tes d‘égli se, u ne messe,

u n VentSonete Spi ri tus, e t q uelques aut re s
compos i tions en manuscr i t . J ‘ ignore l a date
de la mortde ce t a rt i s te ; il v i va i t en core a
V ien ne, en 1884 .

8PEC K (Ju n Gunsu uus—Gm n ) , ama
teu r d i s t i ngué, naqu i t s Sondersbausen , l e
10j u i l le t 1751. Attaché a l a cou r du pri nce de
Schwarebourg pa r pl us ieu rs emploi s, il cu l t i va
l a musiq ue avec succès , e t possède une hello
col lec t ion d‘œuv re s pra t iqu es des grands
ma i t res

,
d‘ouv rages d

'h i s toi re de l‘a rte t de ‘

c ri t i que
,
a i n si que pl us de mi l le portra i ts de

musi ciens. Il mou ru t a Sonde rsh ausen, le
8 décembre 1797, l a i ssa n t e n man u scri t u n
l i v re en deu: vol umes in i n t i tu lé : A rch iv
der Toumism hnft(Arch i ves de la sc ience
musi ca le), qui n'a pas é té publ i é .
S PEC K IIUNS (C entrum ), musicien e l l e

ma nd, v i va i t ve rs l ati n du dix- sept i ème siècle .

i l n ‘es t conn u que pa r les deux ouv rages sui
va n t s : 1° lustructto gen eratis ode r g ritad
lâcher Unterrtchtoops dem Genera lba ss ,t'u
Thei ls cerfa ssct( I nst ruct ion fondamen ta le

sur la ba sse con ti nue
, F rancfort

, 1682.

2°”a rm outseher Sa lem /“n ude, E n ter Theo”!
beatehend i n 19 gea‘stlr‘ehe Concerten , suit1,
2
, 3 , l , 5 voca l S t immen n ebenstet lichen
I n s t r umen ten (Joie ha rmon iq uede l‘âme, pre
m i ère pa rt i e, consi s ta n t en douze concerts spi
r i t uel s i u ne, den s , t ro i s, qua t re e t c in q
vo i x, etc.) tbid. , 1082.

8PEE (Pei nture), ce nter de l ‘égl i setcstante de Cologne, ve rs le m il ieu du dis
septièmc siècle, estconn u pa r un recuei l de
mélodies pou r les can t iques l‘ usage de cette
église , qu

‘ i l a l‘a i t i mpr i mer sous ce t i t re D er
Tract: Nachttgatl’s (la \ ‘ol iere du ross ignol) ;
Œologne, 1600, it: -12. Ce recuei l estde ven u
tortrare .

S PB ER (Du ree), savan t musi c ien , nil à
B res l au, vers le m i l ieu d u d i x- sept i ème siècle,
fu t d ‘abord litre -de la v i lle, pu is futsppelé,
vers 1080, s Gruppingen , da ns le duché deWurtem in rg, en qua l i té de professeu r sup

pléantde l ‘éco le l a t i ne, e t de conter. Douze

ca s après, il a l l a rempl i r les ionctlons de cou
to r 8Wa ibli ngen. On ignore l

'époque de sa
mor t . Ce music ie n a fa i t imprimer de sa com
pos i t ion un recue i l de ca nti ques à ci nq voi s ,
deux violon s e t basse “Mince, pou r“re chan
léa depu i s l‘Aventjusq u‘à l a T ri n ité, sous ce
t i t re a ngetischen Swim —Gode… (Pen
sée s de l ‘ame évangélique) ; Stut tgart, 1081,
in On con na i t auss i sou s son nom
1 Reoens {a bricatus late r, ode r die lutige
Tafetumusik , m it8v oca l, cmd i nstrum
ta i S timmen (!uslque joyeu se detable, a t roi s
vo ix etqua t re i nst rumen ts) ; Fre nclort, 1686 ,
in -iol. 2° L i v re chora l a vec c l aveci n ou orgue ;
Stu ttga rt, 1602, in 8° Jubflum Cœlesle, ou
a i rs re l igi eux, à deux voi x de dessu s e t ci nq
i ns truments ; S tu t tgart, 1692, ln 4 ° P h ilo
meta—A ngefi ca , mote ts deux voi x e t c i nq in
struments; ibid. 1603, ln Spee r es t connu
pa rt i cu l i èremen t pa r untra ité général de mu
s ique don t la premi ère éd ition a pour t i t re
Gm ndfi chtiger ,turc, leicMund nœtk iger
Unterrt‘chl dermusikati schenKun st(i nstruc
tio n ca se te, conc i se,tac ite e t nécessa ire de
l ’ar t mus ica l ) ; Ulm, 1687, in-8

° de cen t qua
ran te-qua t re pages . Plus ta rd , i l refond iten
en t ier ce t ou v rage, e t en publ i a u ne deux ième
éd i t ion i n t i tu l ée Gm udrt‘chtiger, b u‘3 ,
lei ch t und nœthiger, se t sWoh l-uermehrter
Unterrs‘chtder m us ika lischen K u n s t, oder
uierfa chesmusikalt‘sches Kleebla t t ,worinuen
su e rschen ,wie m a rsfu

‘

gi ich und i n kurtzer
Zeit: I°Chom l u nd F igum i -S ingenfi o üa s

C la v ier un d Gene ra lba sstra ctiren 8° l iter
Imud I n s t r umen ta pret/fm tiud Man n

lerners kan ; 4° V oca liter uml I ns t rumen ta
li te r compon irm soil lem en (i ns truc t ion
exac te, co nci se, fac i le, nécessa ire etconside
rablementaugmen tée de l'a rtmusi ca l , outrèfle
cam ion!à q ua tre feu illes, pa r leq uel on peu t
a pprendre en peu de letu ps 1° Lo chan t cho
ra l e t figure; 2° le c laveci n etl a ba sse con ti
n ue ; 5° tou te espèce d

‘ i n st rumen ts à cla vie r, a
cordes età ven t ; 4 ° a compo se r pour l es vo is et
pou r les i ns trumen ts) ; Ulm, 1607, ln—4

° obl.

de deux centquatre - v i ngt— neutpages . La pre
m ière pa rt i e seu le, concern an t les éléments de
l a mus ique, es t à peu puis semblable di ns les
deux édi t ions ; la seconde etl a qua trième, re
latives au cl aveci n , i l a basse con t i nue et8 l a
compos i t ion , son t abso l umen t difl

'

6rcntes
,et_ l a

t rois i ème, ouil est t ra i ti des i ns t ruments, es t
enrich ie, dan s la seconde éd i t ion, d

‘ungrand
nombre d‘ea emples qui manquen t dans la pre
mière . Le l iv re de Sweetestu ne des me i l le u res
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donn a dan s la même v ille Il P ostigiioue di
l o nj umea u qu i fu t loué Lucq ues quelq ues
mois après. Appel é a F lo rence , en 1844 , il
composa Sa lif, qu i n

‘eu t pas de su ccès ; pu i s
il a l la écri re Naples , en 1845, A mor a s uon
di ta mburo . Le dern ier ou vrage de ce t a r
t is te don t j ‘a i e con na i ssan ce es t l ‘opéra I l
fil a n feiln , joué aTu ri n , en 1840.

S PE11A T U8 (Panel,do ntle nom al lemand
é ta i t som—:n eu, fu t u n des pl u s a ncien s
compos i teurs de mélo dies de can t iques du cu l t e
réfo rmé . i l naqu i t l e 18 décembre 1484 , de
l ‘ancien ne fam ille des ba rons de Spretten ,da ns
l a Souche . Après avoi r fa i t ses études en
F ra nce e t en I ta l ie, où il fil l gradué doc teu r,
il re tou rna da ns sa pa t rie . Son a t ta chemen t a
l a doc t r i ne de Lu ther lui ca usa beaucou p de
pe rsécu t ion s ; mai s a l a recommanda t ion du
cé lèbre réformateu r, l e ma rgrave A lbert de
P russe l e nomma préd i ca teur de l a cou r a
Rœn igsberg, etlui accorda pl u s ta rd d‘au t res
d ign i tés ecclési ast iques . Speratus mouru t à
l a n igsberg, le 17 sep tembre 1554 . Les a n

c i ra nca éd i t ions des l i v re s cbora is ren fermen t
beaucoup de can t iq ues composés pa r lui .
S P I-2110… (Au cun ), surnommée LA

C ELEST INA , naqu i t s A rpi no, da ns l e
royaume de Naples, en 1728. bouée d ‘une
voi s admi rable, el le futm ise t rès—Jeu ne sou s
l a di rec t ion de D . G in i

, qui lui commun iqu a
son excel len te mé tho de . A l

‘âge de d i x—neu f
a ns

,
elle passa en A ngleterre, où son ta len t,

ses succès, s a beau té e t l a pu reté de ses
mœurs cha rmèren t lord Oxford, qui l

‘

épousa .

Que lques a nn ées après son ma ri age, e lle fit
u n royage en i ta l i e, e t lo rs de son re tou r, elle
mouru t Ca l a i s, vers 1700, l‘age de t ren te
deu s an s.
8PERGE“(J eu ), con t rebassi s te de l a

mus iq ue de la chambre e t de l a cha pel l e du
duc deMecklem lmurg, véc u t Ludwigslust,
dans la seconde moitié du d i x-hu i ti ème s ièc le,
e t s’y t rouva i t encore en 1800. Il a publ i é de
sa composi tion 1°

“
f ra is q ua tuo rs po u r deux

v io lons, a ito e t ba sse , op . 1 ; Berl i n , Hummel ,
1792 . Q'Duos pou r deux flûtes ; V i en ne, 1792.

5° T rios pou r deux fl ûtes e t v io loncel l e ; i
'

bi
’

d.

Le ca ta logue deWestphal , de Hambou rg, in
d ique pl usieu rs symphon ies grand orchest re
e t des pièces d ‘ha rmon ie en manuscr i t

,
de ce t

a rt i ste ; le ca ta logue de Traeg, de V i en ne, c i te
a uss i de l u i u n conce rto po ur v ioloncel l e, et
six t rios pou r deux fl ûtes etv ioloncel le.
SP ER L IN (Gu n n ) , fac teu r d

‘
orgues

H ambourg, ve rs 1730, a répa ré l‘orgue de
l ‘égl i se de Sa i n t P ierre de ce t te v ille

,
e t a

constr ui t de n ou veaux i n st rumen ts Quedlim

bourg .B oslœ lte t St ra lsund.

8P ER IJ NG (Ors o sl,autiqnaire e t n um i s
mate

,
n é à bergeu (Norv ège), en 1034 , iltses

études aux un ive rs i tésdcl
_

iel e t de lleimstadt.
i l exerça pendan t q uelq ue temps l a profess ion
d ‘a voca t a Hambou rg, pu i s il fu t professeu r
«l
‘éloquence e t d

‘h i s toi re à Copenhague , où il
mou r ut l e 18mars 1715 , l

‘âge de qua tre
v i ng t-un a ns . Au nombre des ouv rages de
ce savan t

,
on t rou ve u ne d i sse rta t ion i n t i

tulée De no me F u ri.e Sabi ne Tra nquillinæ
J ug. Imp. Gordinn i m r“; Amster
dam

, 1088, ln Sporti ng y a ra ssembl é des
déta i l s qui ne manquen t pas d

‘ i n té rê t concer
na n t l a lyre des anc iens, a i ns i que su r les ri
valités des cilhsrédes e t des Joueu rs de flûte.
8P E Il L I N G ( Ju s-Messe-Gassues ) ,

d'abord ma i t re de ph i l osoph ie e t régen t du
chœu r bl autaen ,puis sec réta i re d u magi s t ra t,
e t d i rec teu r de musiq ue, vécu t au commence
men t do dir—hu i t i ème s i èc l e. Les ouvrages
q u ‘ i l a publ i és on t pou r t i t re 1° C on ce n t u s
cespertinua seu P sn lm i m inaretpar a n a…»
4 ooo. o iolin ir, 3 o iolis se utrombon is et
ba sse gene rali : Budissiu 1700. ln -fol io .

9° P ri nc ipia m us ica , das i stGrundlicbe

J uweisuug : urMusib,wie einMusikacba ia r
vous aufa ng i n s t ru i re: und n oob der O rd
nung de r Ku n s t ode r ”

'

n
'

m nschnftder P i
guratmusib so il gefli hretund gm ieun

werden (Pri nci pes de musiq ue , ou i nst ruct ion
élémen ta i re

,
“JM., 1705 , lu

-4‘ obl. de
cen t q ua ran te —h u i t pages. 8° P orta m us ica ,
da s

,
istE i nga ng surMu sik . ode r MIA

soend igste G ründa welcbe ei nem mm iklie

ben den D iscipel v or a lle r a nde rn surMu sik
erforder ten Lebre beigebra cbtund a n die

[l a nd gegeben we rden müssen , d u rch F rog
undA ntwort(i n lm iuctiou la mus iq ue,
Gæriit: e t Leipsicit, 1708, ttt-8° de deux
feu i l les.
S PI—ST I! (Bran ss1 n),écriva in di s t i ngué de

la Bav i ère
,
fi xé àMun ich, es t au teu r d‘un l i v re

i n t i tu l é D ie K u n s t i n I ta lien (L‘a rten
i ta l i e) ; Mun ich , 1819- 1825, t roi s vol umes
in i l y tra i te (t roi si ème vol ume, pag. 810

45 1) de la mus ique en i ta l ie .

8PETH EN (J im ), organ i ste de la cathé
drale d

‘
Augsbo urg, ve rs la fin du dia—sept ième

s i ècle
,
naqu i t à Sprinshardt, dans le li an t-Pa

latiuat. i l a été l'édi teu r d‘ une col l ect ion de
pi éces d ‘orgue où l ‘on t rou ve que lques mor

_ceau s de sa compos i t ion . Ce recuei l a pou r
t i t re o rga n i sch- Instm menta liscberKunst
Z ie r und L us t-Ga rten , i n 10 Tocca ten,
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8 Magn ificatra mm t da r: u gehœrigen

P rz ambulis, F ersen u nd C Ia usulis, nebs t
8 ca rs

“

irtusA ria»für die o rgel ; A itgsb0urg,
1095 , in —fol .
SPEUY (D en t). o rga n i ste de Dordrech t,

né en Hol la nde dans la seconde moi ti é du
se i zième s i ècl e, s

‘es t fa i t con na i t re pa r u n
ouvrage qui a pour t i t re P sa umes de D a v id
m is en Tobirture surt’t‘nstrumentdesO rgues
etde l’Espinette , 9 pa r t ies , composés

pa r, etc . ; Dordrech t, 1010, in - fo l .
S P I ES StJ ess- blsarus), né en Ba v ière ve rs

1715 , fu t d
'abord professeu r de musiq ue a u

Gymnase de He idelbe rg, d i recteu r de musiq ue
e t organ i ste de l'égl i se Sa i n t -Pier re , de la

méme v ille, pu i s se li s a Be rne
,
oui l éta i t

en co re eu 1706 . On a publ i é de sa compo s i
tio n : 1° D a v i d ’s Ila rfenspiel i n 150P ra l
m an a u!342 L iedermelodien (Le jeu de la
h arpe de Dav id

,
con ten an t cen t c i nquan te

psa umes avec t ro i s cen t qua ran te—deu s mélo
d ies cbo ra ica) Stu t tga rt, 1745 , iu 9°C ri st
Iiebe L iebespoaaune i n 342 L iedermelodc

‘

en

(Le t rombone d‘amou r spirittte i , con tena n t
t roi s cen t q ua ran te—deux mélod i es de ca n t i
ques) , deu s pa rt ies i bi d . 3°X I V !geistliebe
A rs‘en (V i ngt-sis a i rs sp i ri tuel s), première
pa rt ie ; Be rne, 1701, in
S P IESS (Moran o ) , prieu r d u couven t

d
‘Yrsée , dans la Souabe, né vers l a fi n du dis
sept i ème siècle,vra isemblablementKempton ,
en Bav iè re , pa ra i t avoi r fa i t ses vœux a u cou
ventdesMnédictinsde cette v ille, pu i s i l en t ra
à ce l u i de Consta nce

,
e t
,
en fi n , il fu t envoyé à

cel u i d‘Yrsée, où il fu t d
‘abord capituia ire e t

sous—prieu r. i l v i va i t en core e n 1774
,
dan s

un âge lrés4 vancé. Joseph -A n toi ne Bern abci
ava i t é t é son ma i t re de con t repo i n t. Laborieux
composi teu r e t sav an t mus ic ien

,
l e P . Spiess

s‘es t fa i t co n na i t re a van tageusemen t pa r les
o uv rages su i va n ts : 1° J utr‘phona rr‘um fila

r ia num
, eontinens 90 J ntiphon is, l ima

Redm pto n ‘

s, A ve Regi n a , Regi na Co lt
"

,

.S
‘

a 1ve Regi na , a ca n to uel a lto solo , cum

v iolin r
‘

s et o rga no, op. 1 Kempton , 17i3 .

2° C i tha ra D a v id ia n ov iter a n imata , bac
es t P sa lm i vesperfin i 4 com m

, o io lins
‘

s
,

9 c ia li s, v ioleur e t orga no, op . 2 ; Constauce ,
1717, in

- fol . 3° P bilom eia ecolesiastica , hoc
estco n tinues m e re , a v oce soin ca n ta n te et
2 v io l . cuirs o rg .

, op. 8 ; Augsbourg, 1718.

4° C u l t u s latrieutico—mu s i‘on s , bac es t sea:Mi s s: fest. una cum Æissis de Requ iem,
4 ooo . ont. o io i . , o . v iolons et o rga no,
op . 4 ; Co nsta nce , 1710. 5° L a ns D ei i n

d
‘

une…ejus, hoc est0/{eriorn‘a XX de Com
n ous . m ur. nes ausncrrss. u n .

81

mu n i Sa netorum , a 4 v ac. ont. o iol., u

v io lone e t o rga ne , op. 5 ; il indelhe im , 1723.

0° H yperdui ia musica , hoc es t L i la n iæ L ou
renta n atde B . 111 . I’ . a 4 une . v r

‘

ol. , v . et
org ., op. 0 ; Augsbourg, 1720. 7° Sona te X I I
a v io l . uiolone et orga no , op.7; Augslmurg,
1734 , in —fo i . 8° Tra cta t u s moe i roa compos i
to rt‘o pra ctt‘cut, da s t‘stMusiea ir‘scher
7

’

ra clat, i n serie/uen a lle gate und aiehene

onda men ta u rMusico liscben C ompos i t ion
nus drum a lt» und rteuesten braim J ulori

bus hera usge: ogen , e tc . (T ra i té prat ique de
compos i t ion musica l e

,
dan s lequel tou tes les

règles bon nes e t sû res de la composi t ion de l a
musi que, ex tra i tes des mei l leu rs a u teu rs a n
ciens e t modernes, son t ra ssemb l ées,
Augsbon , 174 5 , iu

-fol . de deux cen t v i ngt
pages, e t onze pages de supplémen t . Cetou
vrage coutientde bonnes choses, pa rt i cu l i è re
men t dan s les exemples de con t re po i n t e t de
fugues ; ma lheu reusemen t, il es t s i ma l écri t,
que illiier d i t dans l'ana l yse qu‘ i l en a

.

fa i te
,

qu ‘ i l faudra i t le tradu ire de l ’a llema nd en

a l lem a nd.

S PINA (Au g ui t a ri s te i t a l i en , fi xé à
V i en ne, a publ i é quelques pièces p ou r so n
i n s trumen t , a u commencemen t d u dix - neu
r ieme s i èc le, e t une méthode i n t i tu lée : P r ims

‘

elemen ts
”

per la chi ta r ra conteste i ta lia n o e
tedcsco ; V i enne, A rta rin.

S PINA CC INO (F a ssço rs) , le pl u s ancien
lu th i ste i ta l ie n don t le nom soi t pa rven u jus
qu

‘
à nous. On l u i doi t l es deux premiers l i v res

de t abl a t ure de l u th publ i és
,
en 1507

,
pa r 0e

tav ien l‘etrucci (v oyez ce nom) . On t rouve
l ‘é loge du l u th i s te a u t ro is i ème feu i l le t du pre
mier l i v re de tabla tu re

,
sous ce t i t re : C h ri s

tophe… P ierius G iga s F o rusempron n
‘

eusis

in ta ndem F ra ncisci Spiua ccin i . i l para i t ,
d ‘aprés ce tte pièce

,
q ue Spiuaccino é ta i t né :

‘

i

Fossomhrone
, vers l e m i l ieu du q u i nzième

s ièc le. Ses recuei l s de pi èce s pou r le l u th -ou t
pou r t i t re ]n ia bula fura de La n ta l ibro
primo .0n litauciwuaut- s ix i ème feu i l le t
pren o m Veueli is, per 0ci a v s

‘

a num P et ru
t i u m F o rom npron ierasem 1507. On t rouve au
deux i ème feu i l le t : Regula prot‘i li s qui ca nere
n eu iunt. Ces précep tes so nten l a t i n e t en ita
l ien . Ledeusième livredespièces de Spiuaccino
es t i n t i tu l é I ntobulatura de La nta libro se
condo .Ce l i v re estaussi com posé de c inquan te
sia feu i l lets ; on l i t au dern ie r : I mpressum
Veneti is, etc .
SPIND LER (Fa ssço rs—Srssrsn s) , acteu r

etcompo sitcur, naquità Augsbourg, en 1750.

i ldébu ta la scène en 1783 ; en li s7, il é ta i t
0
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a tt aché au‘

ibêitrc ‘ pu i s il ch ante
sur ceu x de

'

Bresiao , en 1705 , e t de V ien ne, en
1797. “écri v i t pou r ces d iverses v i l les pl u
s ieu rs opéra s e t mélodrames ,

‘

partn i lesquel s
on ci te : 1° C a i n e t A be l, mélodrame . 2° La

Mor t de Ha ider, opéra . 5° L
‘A mour da n s

l
'Ukra ine, opéra -comique .

31°
'

P y rame et
Th i

‘sbe, mélod rame . ii° L
’H omme mervei l

leux , opéra , pa roles e t musiq ue . 0° Le Repen
tir a iment le L es V oyages de
V en dredi .“mou rn i a St rasbou rg, en 1820.

S P IND I ÆR (Pam ou Pei nture) , compo
s i lene e t pian iste; estn é le 21 nov embre 1816 ,
àWurzba ch , dan s l a pri nci pau té deMuss
i .obe nsle in . A

“

i
‘
i ge de dix-h u i t ans, i l se ren

«litDessau e t y
‘tltses é tudes mus ical es sous

l a d i rect ion de F rédéric Sch neider . Après six
an nées passées da n s l‘école de ce ma i t re, il se
li sa Dresde, l‘âge de v i ngt— qua t re a ns . Une
symphon ie de sa composi t ion a été exécu tée
da ns les concer ts de Lelpsick . On a publ ié de
l u i u n certa i n nomb re d‘œuvres pou r le pi ano

,

pa rm i lesquel s o n rema rque 1°llondeau pou r
le piano ,op. 1 Leipsick ,Wh istling. 9° D i ver
tissem entpou r pi an o, op . 8; (bid.8°D a fte im !
pièce pou r pia no, op . ibid . Pen sées mé
la nco liques po u r pia no ; Dresde, Paul. 5° Ét udes
pou r le do igte r du pi ano, op . 0

,
en deux par

t ies Le ipsick ,Wh istling,etu n grand nombre
de morceaux de gen re sous des t i t re s a l lemands
p l us ou moi n s pré ten ti eux e t dépoutwnsde sens.
S P IR!D IONB (Bu r-ou ) , ca nn e au mo

na siere de Sai n t—Théodo re , à Bambe rg, e t or
gan i s te célèbre , vécu t dan s l a seconde mo i t i é
d u dix-septième siècle . i l a été con nu en
F ra nce sou s l e nom du G ra n d— L‘a rme , pa r sa
col lect ion des œuv res des compos i teu rs de
l ‘école roma i ne. On a de l u i les ouvrages su i
v a n ts q u i son t for t importa n ts 1°Neue u n d
bisdato umbeko nle U nten oeisn ng, vo ie ma n
i n ku rzer Zei t n ich t a lici a susoo ikommenen
0rgelund l astm men lschlogen , son der auch
su de r Ku n s t der Composiflon ga n zh

‘

ch ge

la ngen m a ch t (Nouvel le i n s truc t ion po ur a p
prendre en peu de temps non- seu lemen t a
toucher de l‘orgue e t a u tres instruments,m a is

au ssi l ‘art de l a composi t i on ) ; Bamberg, 1670,
in - fo l . 2° Seconde pa rt i e du même ouvrage
sous le t i t re de Nono in structio p ro pulsa nds‘s
o rga n ia spi nettis m a nchordi is

,
etc . ;

Bamberg, 1071, it!— foi . de douze fe u i l le s . Ce tte
seconde part i e con t ien t deux cen t q uaran te
varia t ion s su r sep t thèmes

,
c i nq pet i tes

toeeates, deux ga i l lardes e t qua t re cou ran tes .
8°T roi s ième e t qua trième pa rt i e d u même ou
vrage ; ibid.

,
1070, in

- l
‘

o i. 4 ° La ci nquième

partie csti nti tul ée :Musica ih che Er icgrnben
bestelcend in 10Mn er[undenen Tubelleum it
8S timmen (La mi ne de mus ique, e tc .) ibid.,

1085
, ln

- fo i . Un choi x de pi éce s t i rées de ce
grand recuei l a é té publié sV en i se, en 1601,
sous ce t i t re : Twen te, R ice rca ri sC a nzoni
fra n ce“tntauolati da Ber to ldo Sp i ri d ione.
5‘Musica Roma na D . D .

G ro tia ns‘ a liornmque em ilentùeimo rum
authorum ha ctenua t ribu s dunta zatcocibns
deea ntata et v iol , ibld. , 1005 , gra nd in - fo l.

0°Musica ThsoÏitn rgica ii uocum etc ic i. ;
ibid . 1668, in- foi . Le s ty l e de Spirid ione pa
ra itra it‘v ieu x a ujou rd‘hu i ; mai s sa man ière
l a rge e t é lev ée peu t é tre encore é tud i ée avec
Ïruitpa rl es organ i s tes qui veulen t don ner à
leur musique

'

ia dign itd convenable.
8P lTZl—ZDER (J osu a ),une des mei l leures

bas ses comiques de la scéne a l lema nde
,
na

qu i t à Bonn , en 1705 . i l ét a i t fi ls d‘ un acteu r
d u théâ tre de cette v il le. Ses p remiers essa i s
sur l a s cène se fi ren t iWeimar. A prés u n
court séjou r 3V i en ne, il se rend i t a Berl i n , et
1 fu t engagé a uthéâ tre de Kœnigstadt. Sa
verve comique

,
plus enco re que le méri te de

son cbant, l u i litobten i r de bri l l an ts succès.
Aprés l a mort de sa p remi ère femme , cha n
teuse médiocre

,
i l épousa la c a n ta tri ce Schil

ier, e t se rend i t avec elle s l uulcb ;ma is peu
de temps a près son a rrivée e n cette v ille, il

mouru t
,
en 1852, s la su i te d

‘ une maladie dou
louœuse.

8Pl
‘

I ZB DER ( i lesn m s ) prem i ère
femme du précéden t

,
naqu i t le 18mars 1800,

i Dessau . Son nom de fam i l le é ta i t Schüle r.
El le chan t s d ‘abo rd a u théât re su r la V ienne,
dan s l a capi ta le de l‘Autriche, pu i s fu t engagée
au th éâ tre de l æn igstadt, avec son mari. El le
estmor i e a Berl i n , le 80 novembre 1838.

S P I T ZE D E R V I O (Bum ), seconde
femme de Joseph , es t u ne des can ta tri ces l es
pl us agréables de l

‘
Allemagne . Lubecltes t in

diqué comme le lieu de sa na i ssa nce dans le
Lex ique u n i verse l de m u s ique, publ i é pa r
Sch i l l i ng. Aprés avoi r é tudi é l‘art du chan t
en i ta l i e, e l le fu t a t tachée s l

‘Opéra a l lemand
de V ien ne, e t s

‘

y fitu ne bri l la n te répu ta t ion
pa r la l égère té de sa voca l isa t ion et l a gri ee
de son jeu . En 1828, e l le donn a des rep resou
tations au théâ tre Kœn igstadtde Berl i n , e t y
eu t ta n t de succès, qu

‘el le y fu t engag
°

éu itu
médiatementa près . Dans l ‘an née su i va n te,
elle épousa $pitseder etle su i v i t àMun ich. En

1857, el le se re t i ra de l a scène, épousa u n ce r
ta i n u.Mam er

, e t s
‘ét abl i t

, a V ienne, comme
aubergin e.
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Spo nN (Ca u se—Loo n), n é en 1812, à
Au, près de Carl s ruhe, fi t ses é tudes musica l es
dans ce t te v i l le che: G irsha ch

, puis se re nd i t aMun ich , e n 1839. De ret0nr a Ca rlsruhe, en
1888

, il iutnommé profes seu r de mus ique des
écoles de l a v i l le

,
e t d i recteu r de l a socié té

Ce cilia e t d e l a L iedflh a ns. i l estmor t
dans cet te position,sumoi s de ma i 1857. On a
publ i é de sa compos i ti on des L ieder avec se
compagn ementde piano;des quatuo rs à qua t re
vo ix

, des chœu rs, e t une méthode de chan t a
l ‘ usage des écol es, sous le t i t re de Si ng
“h u is .

8PO H R (Loana). prem ier ma i t re de cha
pel le de l‘électeu r de Buse—Ca sse l, compos i teu r
e t vi olon i ste cé lébre . Plusi eu rs e rreu rs se son t
répa ndues dans l es recue i l s b i ogra ph iq ues
conce rn a n t l a da te e t le l i eu de l a n a i ssa nce de
Spohr ; mo i -méme j e les a i répé tées dan s la
prem i ère éd i t ion de la B iographie u n iverse lle
des musiciens. Gerber nou s atous éga rés pa r
la no ti ce qu‘ i l a donn ée de ce cé lèbre ma i tre

,

dans son NouveauL ex ique desm usi ciens (i ),
don t le dern ie r vo lume pa ru t eu18i 4 . i l y es t
ditque Spoh r na qu i t à Seesen , da ns le duché
de B run swick, vers 1788. Sch i l l i ng es t p l us
p réc i s dan s son E n cyclopédie des s ci en ces
m usi ca le s il di t que l‘a rt i ste v i t le ]our
a Sem en , en 1788; il a été copié pa r Gassne r,
dan s son L ex ique u n ive rse l de mus ique
Cependan t, des 1811, Fayette a va i t don né u ne
notiee esaete su r Lou i s Spoh r (4 ), pa rven u a lors
a sa v i ngt—sep ti ème an née , etava itditqu‘ ilétait
né a B ru nswi ck, le 5 av ril 1784 . Cetéc ri va i n
m

‘
insplra itsi peu de confi ance , à ca use de la

m ul t i tude d'e rre urs répa ndues dans son l i v re ,
q ue je n ‘hésita i pas a su i v re l a t rad i t ion des
b iographes a l lemands, e t dan s ma noti ce su r
l e cé lèbre v iolon i ste e t composi teu r, je le lis
n a i t re à Seesen , p ris de B ru nswick, le 5 a v ri l
1783 . J ‘eus tort , ca r cet te. foi s F ayol l e é ta i t
b ien i n formé, a i n si q ue l e démon tre Spohr lul
rneme, dans son J utobiopmphis i l nous
y appre nd que son pè re , Cha rtes -fleuri Spoh r,
doc teu r en médec i ne

,
épousa B rnestiue B en ito,

fi l le d‘un préd ica teu r de Bru nswick, le 96 no
cembre 1782 . J e s u i s , dit- i l , le prem ie r fru i t
de ce t te u n io n , e t j e na qui s le 5 a vril 1784

Nou sWsñ sel-b“gfi pkîæb s La iton der Ton
l a

“

nsller, iV , p. 5 7.

Eneyciopæds
‘

s l er gras.-h mu ih ls
‘

sclerWis
cruel-{tu ,“ Universal La ih n dcr Tsa kunsi ,t.W,
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s $cibstl iogn phie, t. i.p. l .
( l ) Ich v ardas . iteste kind dieserthe undwurde
un 8Apri l | eho reu; sv e i J ahre nachbar v a rd me in

Vater sis Php-lens nach 8cesea versetsL

deux une après, mon père se renditd S…
en q ua li té de médecin
Lespremti res an nées de l‘en fance de Spoh r se

passère ntdans cet te pe ti te ville.Soupère,gra nd
ama teur de mus ique, joua i t fort bien de l a
fl ûte ; sa mère ava i t a ussi du ta len t su r le cla
vecin . Les concerts de soc ié té qui se donna ien t
che: ses paren ts éveillérentb ien tô t on Spoh r
l e sen t imen t de l‘art ses heu reuses d i spo s i
t ion sti ren t prendre s son père la réso l ut ion
de le l i v rer a l a cu l ture de la mus ique. i l fu t
en voyé Brunswi ck pou r y recevoi r des leçon s
de li ancou rt, bou v iolon i ste de la cha pel le d u
pri n ce , de qu i l

‘on a des qua tuors e t des con
certos qu i ne son t pas san s va leu r. Sous l a d i
rec t ion de ce ma i t re

,
les p rogrès de Spoh r

fu ren t s i rapides, qu
‘
à l

‘
âge de douze ans, il se

fiten tendre a la cou r dans u n conce rto .

de
violon de sa composltlou. Le duo de Brunswi ck,
qui a va i t é té v iolon is te habi leda nssa]e unesse ,
s‘ i n téressa a u sor t du jeune a rt i s te, e t I‘atiacha
l a musique de sa cha pe l le

,
en 1708 Spoh r

é ta i t a lors Agé de qua torze ans.

‘

i
‘

ro is aussprés,
il dev i n t élève de F ranço i s Lek , cette épo
q ue lo v iolon is te le pl us re nommé de l‘A lle
magne. Lo rsq u‘ i l eu t a t tei n t s a dis-hu i t ième
année, Spoh r obti n t du duc de B runswi ck une
pens ion pou r a ccompagne r son mai t re en

Ru ssi e .

Après dix-h u i t mois de séjou r s l’éten
bou rg et aMoscou, il re to u rn a s Brun swi ck e t
s‘y pré pa ra, pa r de nouvel l es é tudes , a u voyage
qu

‘
il en trepri t, en 1804 , pou r pose r les ba ses

de sa répu ta t ion . i l parcou ru t l a Saxe
,
l a

Prusse , e t se litpa rtou t applaud i r, nou—u nle
men t comme v i r tuose v i olon i s te

,
ma i s comme

compos i teu r, bie n q u
‘ i l ne fil l âgé que «l e v i ng t

ans. Le br i l l a n t succés qu
‘
il ob t i n t Gotha , en

1805 , l u i procurs l
‘offre de la place de ma itrâ

de concert a cet te cou r i l l
‘
accepta , aprés

a vo i r ob tenu l ‘au tori sa t ion de son protecteur
,

l e duc de B ru nswi ck .

B i en tô t aprés, Spoh r épou sa mademoi se l l e
Doro th ée Scheid ler ,title d‘ un mus icien e t d‘une
ca n ta tr ice d u théâ t re de Gotha, e t qui éta i t
a lo rs cons idérée comme l ‘a rt i s te la pl us remar

quable de l
'
Allemagne su r la harpe . En 1807, il

en t repri t a vec elle une nouvel le excu rs ion dan s
l
‘Allemagne mérid iona le. A rri vé a V ien ne, il
y produi s i t u ne v i ve impress ion pa r l e ca rac
tére bri l l a n t e t sol i de de son exécu t ion , a i ns i
q ue par le méri te de ses ou vrages. Dès ce mo
ment, sa rép u ta t i on grand i t chaque an née e t
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s
‘
étenditnou- seulemen t dan s ' toute “

l
‘
Alle

magne, mais a uss i { l
‘étranger . '

Eu 1815, on

lu i otl‘rit
,
da ns l a capi ta le de l‘Autriche, la pince

de chef d‘orches tre, ou , comme on d i t a u del à
duRh in,dema itredcchapeliedu théâ tre su r l a
V ienne (a n derWien) Il l‘accepla e t en
rempl i t les fonct ions pendan t qua tre a ns . Ce
fu t pou r ce théâ tre q u‘ i l écri v i t l ‘opéra de
F aus t , sa premièregrande composi t ion drama
t iq ue . Cependan t, pa r des ca uses peuconnues,
l ‘ouvrage ne fu t pas représen té a V ienne
pendan t le ‘séjou r qu

‘

y ill Sp6 li r l ‘ouvertu re
seule fu t exécu tée da ns un concert

,
en 1815 .

i l pa ra i t que les dilh cultés opposées pa r
l ‘admin i stra t ion d u théâ tre su r l a V ienne,
po urta mise en scène '

de ce t opéra roman t ique
,

fu rentca uses de l a résol u t ion que pr i t Spoh r
de qu i t ter la d irec t ion de l ‘orc hes tre l a fi n de
1816. Ce lotseulementen 1818 que l ‘ouv rage
futjoué a u théât re ile F rancfor t l e succès
q u‘ i l y obt i n t décida de son so i—ta V ien ne

,
où

i l fu t donné quel ques mois aprés, a ux applau
d issements du publ i c

,
nonobs ta n t le pencha n t

décidé de l’aristocrstia v ien noi se
,

‘a cet te épo
que, pou r l a musique I ta l ienne.
Aprés avoi r q u i t té l a d i rect ion de la musi

que du théâ tre de V ien ne, Spoh r litavec sa
femme un voyage e n I ta l ie. A rriv é Mi l a n , il
y donna pl usieu rs concerts e t s‘ytita ppla ud i r.
A Ven i se, il joua , au mois de février 1817, une
symphon ie concertan te de sa compos i t ion avec
Pagan i n i . De la i l alla s F lorence , pu i s
Rome

, e t enfin à Nap les, où i l joua da ns une
représen ta t ion ga in , en présence de l atou r,
a u théâ t re Sa i n t -C harles . De retour en A l le
nh guc pa r l a Su i sse , il donna des concerts a
Bâle

, pu i s a C arl sruhe, ouil reçu t des propo
sitions pou r prendre la di rec ti on du théâtre de
F rancfor t e t les fonctions de ma i t re de cha
pe l le. li pri t pos session de ces emploi s dan s
l es prem iers jou rs de 1818. Ce momen t est
ce l u i où l ‘act i v i té de Spohr dans la compos i
t ion pri t son pl us grand essor.
du commencemen t de 1810, ceta rt iste d is
tingué litu n voyage a Paris,oh i l ne produ i s i t
pa s autautde sensa t ion

,
comme v iolon i ste

,
que

sa grande répu ta t ion le lui promet ta i t . Ce fu t
a lors q ue je le connu s, e t q ue je pus apprécier
son méri te

,
en l u i en tendan t exécu ter ses qua

tuors chez Rodol phe K rcutzer. Nos prem iers
en tret ien s da ten t de ce t te époque nous y
sou ten ion s des thèses trés- opposées . Lui,
ca lme, dogma t ique e t seuleuticux , émet ta i t
l ‘opin ion que la forme es t l e méri te le pl u s
cons idérable dans l ‘art ; moi , a rden t etpas
sionné

, je metta i s l
‘ i nsp i ra t ion ao -delsus de

toutes choses, bien que l
’ar t d‘écri re a ité té de

tou t temps l ‘obj e t sérieux de mes études . C
‘est

dans ce séjou r a Pa ri s q ue Spoh r en tendi t
pour l a prem ière foi s les œuvres de Bocche
ri n i

,
lesquel les lui inspirérentun mépri s q u'i l

n e d i ss imula i t pas, tand i s que -j ‘en admi ra is
les pensées na ttes et spon tanées . A diverses
époques, Spoh r e t mo i nous nous sommes
rencon t rés, e ttoujou rs nou s nous sommes re
t rouvés dan s les mêmes dissoutiment: sur l a
va leur des œuv res musica les.

'Eu qui t ta ntPar i s, en moi s d‘ av ri l 1810,
Spoh r se rendi t a Londres . P lus heu reux dan s
ce tte v i l le que dan s l a capi ta l e de l a France, il
yjoua deux fo isau x concerts de l a Socié té ph i l
harmon ique e t y exci ta l a pl us v ive admi ra
tion pa r son ta len t su r l e v iolon , a i ns i que pa r
ses compos i t ion s . Les journaux angl a i s lui
accerdére ntles pl us gra nds étages et le repré
sentérent, avec une exagérat ion man i fes te

,

comme le premier des v iolon i stes de son épo
que. Cc prem ier v oyage de Spoh r en Angi e
to rre fu t une des ci rconstan ces l es p lus heu
reuses de sa v ie. Le bru i t du succès qu

‘ i l y
ava i t obten u se répand i t en A l lemagne e t
a ugmen ta sa renommée . En 1822, il en t ra a u
se rv ice du duc de “es se—Ca se] en qua l i té de
ma i tre de cha pel le ; t i t re q ui, pl us ta rd , fu t
changé en cel u i de d i rec teur généra l de la
cha pelle élec tora le . Penda n t u ne lo ngue su i te
d ‘an nées

,
Spohr exerça une sorte de domi na

t ion en A l lemagne. I l y a va i t peu de grandes
fêtes mus ica les q u‘ i l ne futcha rgé de d i riger.
On l e t rouv e rempl i ssan t ce tte m iss ion a li a i
bers tad t en 1828 et1855 , Nordhausen en
1830, a A ix- l a-Chape l l e en 18—10, Lucern e
en 1811, a Brunswi ck en 184 4 , a Bo nn , pou r
les fêtes de l‘ i na ugu ra t ion de l a statue de
Beethoven , en 1845 , e t en plusieurs a u tres
l ieux

,
a des dates an térieu res ou postérieu res ;

pa r exemple, Norwich (Angle terre), en 1830,
à l anches te r en 1845 , En 1852, i l fu t a ppelé
Lond res une qua trième foi s pou r d i rige r

l a mise en scène de so n F a us t. i l y futchargé
aussi de l a d i rec t ion des con ce rts de la Soci é té
ph i l ha rmon iq ue . O n reconna i ssa i t e n lu i l e
grand mus ic ien lorsq u‘ i l tena i t le bâto n de
mesure. i l imprima ità l ‘exécu tion beaucoup
de correct ion etd ‘ensemble, mai s il y ava i t
dan s son impu ls ion pl us d ‘ i n tel l igence que de
sen t imen t

, plotde pu i ssance rhythmique que
de dél i ca tesse cl de colori s .
Comme fondateu r d'une école de v iolon

,

Spoh r méri te de grands é loges ; ca r on peu t
d i re qu‘ avan t l u i l‘Allem agne ne posséda i t que
cel le de Benda,bicu i n férieure à la sienne sous
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les ra ppo rt s de l a sonori té e t duméca n i sme de
l
'

archel. $poh r fu t , à certa i n s égards, le con
linuateur de son professeu r Eck ; mai s il a lla
beaucoup pl us loi n que l u i .“a formé un grand
nombre d‘é l èves

,
qu i tou s on t été ou son t en

core des a rt i s tes d i s t i ngu és . Sa man ière é ta i t
l a rge e t v igou reuse ; i l a va i t une justesse sa t i s
fa isa nte , méme dan s les pl us grandes dilll
cultés ; mais i l la i ssa i t désirer pl us de cha rme
e t de grâce . Spoh r a exposé l es pri nci pes de
son école dan s u n bo n ouv rage qui a po u r
t i t re Eco le de v iolon en troi s pa rti es (l’io
lin schule, in d rei A btheüungen ) : V i en ne,
llasli nger, 1851 u n vol ume gr. ia -4 ° de deux
centci nqua n te pages , a vec le port ra i t de l ‘a u
teu r . Cetouv rage a été a ccuei l l i avec beaucou p
«le fa veu r pa r tous l es v iolon is tes de l'Euro pe .

Les composi t ions de Spoh r, la pl upa r t de
gra ndes d imen sion s, son t a u nombre de prés
de cen t soix a n te. Pa rm i l es plus i mporta ntes,
o u remarq ue neuf opéras, à savoi r : 1‘ A lru na ,
qu i fu t écri t en 1810, ma i s don t l

‘ouver tu re
seu lemen t estconn ue ; elle fu t ex écu tée en
d i fféren tes c i rcons tan ces Prankenhausen ,
C a sse l e t Berl i n . 8° Le Due l des A ma n ts (Der
Zweikampf m i t der Geleiblen), représen té
F rancfort

,
en 1810. 3‘ F a u s t, opé ra roman

t i que e n t ro i s actes, écri t V ienne , en 1814 ,
représen té pou r la prem ière foi s à F rancfort,
e n 1818

,
pu i s da n s tou tes les v i l les de l'Alle

m agne e t a Lo ndres. 4 ° Zém irs et A xor, re
pré sen té pour Ia première fo is à-F ra nclo rt, e n
1810, a vec peu de succès, ma is q u i futjoué
e nsu i te Leipsick , V ienne, a Ilun ich,à Cas o
set, Amster dam et dan s plus ieu rs autres
v i l les. 5° J esse nda , joué a Cassel, en 1825, e t
q u i es t cons i déré co mme le mei l leu r ou v rage
drama t i que de son a u teu r ; son succès a é té
popu la i re dan s tou te l'Allemagne, e t pa rtou t
i l a été re pri s pl usieurs fo is. 0° D er B erg
geisf

‘

(l
‘

Espritde l a mon tagne), re présen té
pou r la prem i ère foi s a Ca sse l , e n 1825 .

7° L ’Æch im iste, a Ca sse l , en 1852. 8'P iet ru
d
'A lba rw,

dan s l a méme v ille , en 1854 , mai s
q ui ne réuss i t pas. L ‘ouvertu re seul e a été
exécu tée Leipsick, Berl i n e t a V ien ne.
9° Les C roi sés (Die Kreuzfahrer),grsud —opé ra
en t ro i s actes, de Kouebue , écr i t en 1858,
pour Iethéatre de Casse l , ma is représen té seu
lemen t en 1845 , età Berl i n , en 1848. 10° L ’J l

lemayne déliv rée (bas he ire ite Deutsch la nd),
ora torio scén iq ue . Quatre ora tor ios de Spobr
so n t con n us : les t ro i s prem iers on t é té pa rt i
culièrementest i més en A l l emagne . Le pre
m ier a pou r t itre D ie letzte n D ingo (la E n

de tou te Chose), composé pour V ienne c t exé

cuté da n s cet te v i l le en 1829
,
pu i s dans u n

gra nd nombre de v i l les en A l lemagne e t dans
les fêtes musica les e n Hol l ande , en A ngle
terre, Dantzick e t sCo pe nhag ue. Le deux ième
ora tori o i n t i tu l é D es H ei la nds lelzte
Slunden (les De rn i ers momen ts du Sauveu r),
a é té exécu té pou r la prem ière foi s à Casse l ,
e n 1855 . L a C hute de B a by lone (Der l‘ a i l
llahylo ns), t roi s i ème o ra tori o, fu t écr i t pou r
l a méme v ille eh exécu té e n 1840. Je n'a i pa s
la cert i tude que le J ugemen t dern ie r, i nd iqué
par des -journaux a l lemands comme u n a u t re
ora tori o de Spohr, ne so i t pa s le prem ie r, sou s
un au t re t i t re .

Des messes solennel les
,
des hymnes

,
des

psaumes, des can ta tes, etdes chan ts a qua tre
voi x d ‘hommes san s a ccompagnemen t , ou a
voi x seu le a vec piano

,
fon t a uss i pa rt i e de

l ‘œuv re de Spohr. Les di verses sér ies de sa
mus ique i n strumen ta l e son t pl us considéra
bles encore : ou y.

-compte di—x gra ndes sym
phon ies n°1 (en -nsi b émol) ; n° 2 (eu re

'

ml

neu r) ; n° 8 (en u t mi neur) ; n° connu sous le
t i t re : D ie lV es

‘

hader Tœne (ia Consécra iion de
l a mus ique) ; n° 5 (en u t m ineur), écri te pou r
les concerts spi r i tuel s de V ien ne e t exécutée
dan s ce t te v i l le,en 1858; n°0 (en sol), co nnue
sou s le t i t re de Symphon ie en s tyle h istori
que ; n

°7,a deu x o rchestres (en ut),qui a pou r
t i t re L ’É läment-terrtstre et l ’élémen t d ivi n
da n s la v ie hum a ine (lrdiscbes und Gœttli
ehes im àlemcbeulelæn) ; n° 8, i nti t ul ée Les

Q ua t re Sa isons : n“ 0e t 10. ( i nédi tes). Indé
pe ndammentdes ouvertu res de ses opéras,
$pohr en a écri t q ua tre, don t troi s po ur les
concerts e t u ne pou r le d rame deMa cbeth .

De plus, on co mpte dan s ses œuv restu s i ru
mentales : t ren te-t ro i s q ua tuors pou r des i n
struments a rche t ; qua tre double s qua tuors
po u r qua tre v iolons, deux a iles e t deu x v io

lou cel les ; u n sex tuor pour deux v iolon s, deu x
a i le s e t deux v ioloncel les ; sep t qui n tet tes pou r
des i nst rumen ts à co rdes, un no ne t to pou r
v iolo n , alto, vlo loneeite, flû te

, hau tboi s, cla
rinette, cor, ba sson e t con t reba sse ; u n ot tello
pou r v iolon , deux a iles,, v ioloncel le, cl a ri
ne t te, deux cnrs e t con treba sse ; qu i nze cou
certos de v iolon avec orchestre ;deux concer
tos pou r cl a rinette e t orc hest re ; un quinte lte
pou r p ia no, flû te

,
c l ari ne tte

,
cor e t basson ;

un a u tre qu i n tet te pour p i ano, deux v io lons ,
a l to e t v iolonce l le ; un sep tuor pour p i ano,
v io lon

,
v ioloncel le

,
flûte, cl ari nette , cor e t

basson ; ciuq tr ios pour piano, v iolon e t v io
lo ncei le ; tro is duos pou r p iano etv iolon ;
qua tre pots—pourri s pour v iolon e t orchestre ;
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des sona tes pou r harpe e t v iolon ; des ron
deaus i dem ; des fan ta i s i es pou r la ha rpe
seu le ; t ro i s cah i ers de morcea ux de sa lon
pou r pia no, e t quelques

‘

bagatei ies de d ille
ren ts gen res . Tel le estl ‘ i mmense product ion
d u ta len t de Spoh r !La France , l‘a ris su rtout,
en ignore presq ue l ‘ex i stence . ou rappo rte
que ce savan t a r t i s te , ayan t fa it, en 1843 , un
second séjon rà Pari s, lo rsqu‘i lse rendaltà Lon
d res , viti |ue lq nes a rt i s tes a u nombre de squel s
é ta ien t A ube r, llalévy e t llabenech, et l a i ssa
percer dan s sa conversa t i on le reg re t de n

‘

et ro
pa s con n u du p ubl i c frança is. ,

Chacun vou l u t
lui pe rs uader qu‘i l se t rompa i t a ce t éga rd , e t
l'idée v i n t a ussi tô t llabenech de lui prouver
q ue ses grandes compos i t i on s éta ien t non
seu lemen t co n nues

,
ma i s est i mées Pa ri s, en

fa i sa n t exécu ter deva n t lui , pa r l
‘orches t re du

Conserva to i re, sa qua tri ème symphon ie (la
C onsécrn ls

‘

on de la mus ique). l ‘orches t re se
réun i t e t joua cet ou v rage pou r l

‘a u teu r, seul
a udi teu r de l ‘exécu t ion . A son entréedans l a
sa l le , Spo ltr fu t a ccue i l l i pa r les aoc iamations
de tous les a rt i stes

,
e t tou s r i va l i sèren t de zè le

e t de ta len t pou r rendre avec toute l a perfec
t i on poss i ble les i n te n t i ons du compositeur. ûo

fu t pou r lui une grande j ou i ssance ; u n hom
mage s i ilatteur rendu pa r l ‘é l i te des a rt i stes
pa ri sien s lu i causa une v i ve émot ion . Tou te
foi s, i l ne fau t pas s‘ytromper, ce t hommage
éta i t s i mplemen t u n tra i t d‘esquisse pol i tesse
frança i se. Le fa i t es t q ue l a symphonie ava i t
été pl us i eurs fois m ise en ré pé ti t ion, e t que,
conna i ssa n t le goû t des habi tués des co ncerts
d u Conserva toi re, B abeneck n‘a va i t pa s osé le
leur fa i re ente ndre .

A que lle cause fau t-il a t tribuer ocs préven
t ions ou ce tte i nd ifféren ce pou r l‘œuv re d‘u n
grand m icien?Certev,on ne peu t en a ccu se r
l a légè re té de goû t si souven t reprochée s la
na ti on fra nça i se ; ca r si l‘éduca t io n musi ca le
des ma sse s a é té longtemps négl igée e n
F rance , il s

‘
y t rou ve u ses d ‘i n te lligence de

l ‘a rt dans u ne part ie de la cociété pou r com
prendre lo méri te des product ion s sérieuses
rie n ne le p rouse m ieux que l ‘en thousia sme
q u i se ma n i fes ta pa rtou t où les œuv res génia
les d‘ii aydn , de l ou rte t de i eethoren sont
rendues avec le fi n i nécessa i re .Ma is la préci
sèmen t se t rouve l‘espiication de la fro ide ur
des a rt i s tes e t des amateu rs frança i s pour la
mus ique de Spoh r : comparée

'

a ce l le des t roi s
grands hommés qui v i en nen t d ‘étre nommés,
e l le ne peut occu per que le seco nd rang ; or, il
estda ns i a na t u re de l‘cspritfrança isde ne polo t
adme t t re dc sccond ord re dan s les choses qui

a spi re n t aux hon neu rs classiques . Ce tte nat ion
accepte fortbien l‘usage de choses d‘un méri te
i nférieu r lorsq u‘e l l es sontsimplementdestinées
t‘amu ser, pou rv u q u‘e l les a t te igne n t leu r

but; ma i s ce qui pré te nd a une pl us hau te des
tin“doitavoi r, pou r lui pla i re, l e charme des
idées, le cache t de l‘o rig i na l i té ou l e ca ractère
de la gra ndeu r. Le pédan tisme de s formes
sc ien t ifiq ues, l orsqu‘i l ne se diss i mu le pas sous
le pa t ronage de ces précieuses qua l i tés,

‘

lui es t
an llpathique . En A l lemagne, en Angl eterre,
il n‘e n es t pa s de méme, ou du mo i ns il en a
é té lo ngtemps au tremen t : u ne ce rta i n e al l ure
scolas tique ava i t a u trefo i s bo n a i r

,
e t la

fo rme 7 atoujou rs en de nombreu x par ti sans.
D‘a i l leu rs, l‘usage q u

‘on a constammen t fa i t
s u r le Rh i n e t a u delà de l a musique sér ieuse

,

depu i s l a chapel le princiére jusqu'auplus mo
sieste sa lon, y fa i t a t ta cher d u prix a la mu l t i
piicité a i ns i qu‘à l a va riété des œuv res. On
a ime a tout co n nait re , e t l

‘au to r i té des noms
basés sur les ouv rages de grande d imens ion
es t cons idérable .
Ce sera i t s tort q u‘on se pe rsuadera i t e n

F rance que l e ta len t de Spoh r ne se recom
mande pas pa r u n grand méri te ; sa ns parler
de la forme qu i , dan s tous ses ouvrages, ac
case u ne ra re in te l l igence e t u ne gra nde ea
périence,oà t rouve les qua l i tés i nd i v iduel l es
d u s ty le . Ceta rt i ste a sa man ière person
nel le ; ii n

‘es t pas copi s te e t n e ma nque pas de
mélod ie ; ce qui l u i fa i t défa u t, c

‘es t le t ra i t
inat tendu, au ssi bien que l a conception d

‘u n
seu l je t . On se n t t rop le trava i l dan s sa mo
s iq ue, etsouven t le cha rme en es t a bsen t.
Tou tefo i s, b ien q u‘i l n ‘a i t pa s po ssédé u n de
ces gén ie s de p remie r ordre qui ca ractér isent
u ne époque de l ‘a r t

,
c‘es t u n Bra nd music ien ,

qui a des insta ntsheureux , etqul man ie les voi x
etles i n st rument s avec une ra re dextéri té.
$poh r l‘utma ri é dens fo i s . Sa prem i ère

femme , Dorothée Scheid le r, née Gotha
,
l e

9 décembre 1787, fu t, comme on l‘a vu pré

cédemment, u ne a r t i s te fortdi s tinguée su r la
ha rpe, e t bri l l a dan s l es conce r ts donnés pa r
e l le e t son mari a Berl i n

, D resde , à V ien ne,
Mun ich , Fra ncfort e t dan s d ‘au tres v i l les .

Elle joua i t a uss i d u p ia no a vec bea ucoup de
ta len t ; e l l e se litsou ven t en tend re en publi c
su r ce t i ns trumen t, a près que s a mauva i se
san té l ‘eu t ob l igée cesser de jouer de la
ha rpe . C

‘es t pou r elle que 8po h r a écri t son
q u i n te tte pou r pi ano e t i n s trumen ts sen t,
œuvre

'

5 î ‘ . El l e mouru t Casse l, le 20 no

vembre 1834 .

La seconde femme de Spohr, née à Rudol
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de l u i u n p rêt re e t
,
vou la n t a u con tra i re qu i l

s
‘

occupâtséri eusemen t de l ‘étude de l a mu
s ique, i l le co n fia au x soi ns du chan teu r C ialfo
lattl e t de l‘organ iste B engh in i, pou r qu‘ i l s
l
‘
instruisissentdan s leu r a rt . Pl us ta rd, il le ti t
en t re r dan s l ‘école de Ba rtol i

,
mai tre de la

cha pel le de Jes i , d
‘
où Spon t i n i passa dan s

celle du ma i tre Bonan n i
,
de la chapel l e de l a

saccio . Prépa ré pa r ces ma i t res , il fu t admi s
a u conserva to i re de la P ietà del Turch im

‘

,

de Naples
,
lorsque ses pa ren ts l‘en voyèreut

dan s ce tte ville
,
en 1701. Sa la e t Tritta y l'u

rcul ses ma it res de co n trepoi n t ( i ) ses pro

grès fu ren t rapides e t b ien tôt il eu t le t i t re
de m a estrs‘no q u i répond a ce lui de re

'

pe‘

fileur des conserva toi res de F ra nce et de Bel
gique . Ses p rem iers o uv rages furen t des ca n
ta tes e t des morceaux de mus iq ue d‘ég l i se
q u‘ i l a l l a i t fa i re exécu ter dan s les couvents de
X.: ptes e t des env i ro ns.
En 1700

,
u n certa i n Si smondi , qu i éta i t u n

des d i rec teurs du théâ tre A rgen t i na , de
Rome

, ayantentendu ) Naples de la mus ique
de Spo n t i n i qu i lui pl u t, l

‘
eugagea écri re

une part i t ion po ur son théât re , e t lui proposa
de part i r en secre t d u conse rv a toi re e t de l

‘ac
compagner j usqu

‘à Rome , ce qui fu t accepté,
pa rce q ue, a v i ngt deux ans, le désir le p l us
v i f d‘un Jeu ne composi teu r es t d‘écri re u n
opéra , e t qu ‘on ne réfléch i t guère ce t âge su r
les conséquencesd‘unedêmarche inconsidérée.
L

‘ouvrage écri t a vec rapid i té pa r 8pon t i n i
a va i t pou rtitre I P nntr‘gli delle don ne : il eu t
u n bri l la n t succès qu i litta i re les rumeu rs oc
ca sio nnées pa r sa fu i te du co nserva toi re, e t
P iccinn i, qu i se mon tra plein de bienvei l l a nce
en ce tte c i rconstance

, ii i ren tre r le jeune a r
t i ste dans l ‘école, : son retou r de Rome. $pom

l i n i écri v i ttous la di rect ion de ce mai t re son
second optra , i n t i t u lé i ’E rot‘tmo ridicule, qui
fu t représen té Rome, en 1707. Il fut su i v i
de Il flu te P i t tore, da ns la même v ille

,
en

1708; I l Teseu rteon escr‘uî o, F lorence
(
“
I sola dianbi lata , ih id. (l708) ; CM

plis gua rda men uede, i b id . (l708) ; l
'
A more

seguto,‘ à Naples la F ayatn ma s
chrra , i b id . la Pla ta P ilote/a , i b id .

( l790) . Lorsque le royaume de Naplestuteu
vah i par l ‘ a rmée frança ise, a près l a déroule
de l ‘ armée napolilninc, _

Spo ntinl répond i t à
l ‘appel de la cou r e t se rend i t à Pa lerme

,
su r

Pla-iro n biographes ontsuivi le D ictionna ire
h isto rique du musici en de Chen . etl‘ ao le o ù il est
ditqu‘

un des m a itre s de Spo n tin i au Co nserva to i re de
Na ples futTu rtle .mortdeus ans a van t qu‘ i l arrisât ;
ces ln o ; n phes ontcouiondu Tru ite ni e: Trilln.

le re fus de Cimam sa
, mal ade a l ors. i ly rom

posa les opéras 0na drs
‘

pa rla nts‘ ,So{ron ia a
Olindo, Gil Etiss' deluss‘ . en 1800, e t don na
des leçons de chan t . Le dérangementde sa sa n té
i
‘

oh i igea de qu i t te r la Si ci le, vers la fi n de h
méme a n née. En 180l, i l écriv itâ Rome Gti
A rna u lttn cimen to, ou la s

‘

l Geloro a udace,
pu i s i l futappel é à V en ise, où il composa , pour
l a cé lébre ca n ta trice l o richelii , la P rinci

pcssa d
’4 ma lfl, don t le t i t re fu t changé en

ce l u i d‘A deltna Sen se, parce que , dans les
opi n ion s de ce t te époq ue, i l n e fa l l a i t plus
parler de pri ncesses . Après ces ouvrages , i l
don n a dan s l a méme v i l le leMelamor{oss‘ di
P a squa“. De V en ise, Spo n lin i ramena son

pere à l est, pu i s i l re tourna a Naples d‘où il
s
‘

emharqua pou r Ma rse i l le avec une famille
don t il é ta i t deven u l ‘am i i n t i me à Pa lerme .
i l sejou r-na quel que temps a l an e itie

, ftc
q ueu tan t lesma ison s de q uelques ba nqu iers e t
négocia n ts , qu i l u i donnère n t des let tres de
recommanda t ion po ur Barilion , l ichel, li é
cam ier

, etau t res netabtlités fi nancières de
cet te époque .$poutin l a rri va Pa ri s

,
en 1805

i l donna d‘ abo rd des leçon s de chan t. J e le
connus a lors chez un fac teu r de pia nos de se
cend ord re qui demeu ra i t rue Sa i n te—Avoye ,
uitil vena i t q uelquefoi s. i l é ta i t p le i n de con
tiance da ns son aven i r l a su i te de sa ca rrière
prouve qu‘ i l ne s

‘ é ta i t pas t rompé .

Un de ses premiers so i n s fu t de fa i re repr6
sen ter au Théâ t re I ta l ien un de ses opéras
écri t s en i ta l i e il litchoix de la P into F i le
so/a , qu i ava i t é té joué Naples , en 1709 . La

prem ière représen ta t ion fu t donnée au moi s de
févr ie r 1801. Bien accue i l l i

, cetopé ra obt i n t
quelq ues représen ta t ions oubrillèreutles la
len ts de Noa -avi e t de madame Betioc . Spo n
t i n i fil l moi n s heu reux l‘Opéra-Comique, o ù
il litreprésen ter, ve rs l atin de mars de l a
méme a n née, l

‘opéra en un ac te i n t i tu l é J ulia.
Un fa i seu r de l i v re ts, nommé Jura, éta i t l

‘
au

teu r de cet te pièce dénuée d‘ i n teret e t mal
fa i te . L

‘ouv rage tomba e t d isparu t du réper
toi re ; ma i s Spo n t i n i y litfai re des change
men t s

,
corrigea lui—même sa musique, e t lit

reparaltre la pièce , le 12 mars 1805 , avec le
nouveau t i t re de J u l ie, o u le P otde fleu rs . Ce
fu t a lors q u ‘on en grava la part i t io n , quoiq ue
sa repr i se n‘eutpas été beaucoup pl us heu
reuse q ue sa prem ière appa ri t ion . Q ue lque
peu importa n te que pa ra i sse ce t te produc t ion
dans l a carrière dc l ‘au teu r de la V a la is, e l le
es t néanmoi ns d‘un gra nd i n térêt , parce «m

‘

en

l'absence detoutes l es pa rt i t i on s d‘opéra com

posées pa r Spon ti n i en I ta l ie, qu
‘ i l sera i t dif
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fic ile de t rouve r aujou rd ‘hu i
,
e l l e perme t d e

co n na i t re son poi n t de départ
,«d

‘appréc ie r
la prodig ieuse t ra n sforma tion qui s‘est opérée
to u t a cou p dan s les facultés de ce t homme
e x t raord i na i re . A l ‘examen de l a pa rt i t ion de
J ulie, i l es t év identpou r tou t conna i sseur que
l e s ty le es t ce l u i des opéras ita l i en s écr i ts da ns
les v ingt—ci nq dern ières a n nées du dis-hu i ti ème
s i èc le, e t qu

‘on y trouve e n abonda nce les
formes de l a musi que de Gugl iel m i , de (Jimn
rosa e t de Pa is ie l lo. Le sort peu fort une de
J ulie a va i t déc idé Spon ti n i prendre une
p rompte re vanche dans u n ouv rage plu s i m
po rtan t; ii c ru t en avoi rtrouvé l‘occasion dans
la P ai lleMa i son , opéra -com ique de D icota
foy e t de Gersa int, don t le l i v re t lui ava i t été
don né pou r q u ‘ i l en fitl a musique . La rapid i té
qui s‘éta i t fa i t remarquer précé demmen t dans
ses t ravau x ne l u i fi t pas défau t dans cet te c i r
constance, ca r l es moi s d‘av ri l e t de ma i 1804
lui suffi re ntpou r écri re l a pa r t i t ion de ce t ou
vrage en t ro i s ac tes , qui fu t loué le 23 j u i n
de cet te a n née . Ma lheu reusemen t l e sujet de
cet te pi èce éta i t ma l chois i pour cet te époque,
ca r il prése n ta i t u n t ableau de mœu rs licen
cieuses en désa ccord a vec les i dées de mora l i té
qu i ca ractéri sa ien t l e temps du consu la t . Dès
le prem ier acte, u ne oppos i t ion form idable se
ma n ifes ta con t re la pièce Ellev iou

,
cha rgé

du rôle principal, ayan t eu l
‘
imprudence de

na rguer le publ i c, dan s le j ugemen t q u ‘ i l por
t a i t de l ‘ouvrage, litmon ter l‘ irritation du pa r
te rre j usq u‘à l a frén ésie, e t provoqua une des
scènes les pl us t umul tueuses q u‘ i l y a iteu au
théâ t re . L‘ouvrage ne fu t pas achevé.
L‘époq ue où Spon t i n i a rri va a Pari s é ta i t l a

moi n s favor ble pou r ses débu ts
,
car il y ava it

a lors pa rm i les mus ic ien s frança i s
,
e t su rtou t

pa rm i les professeu rs et élèves du conserv a
toi re , u ne l igue sérieuse e t forte con tre les
compos i teu rs i ta l iens e t con t re l a musique de
leu r école . D i ve rses ci rcons ta nces a va ien t
amen é ce t éta t de cho ses. Etd‘a bord, l‘opéra
com ique a va i t été en va h i depu i s plus ieurs a n
nées par Brun i , Ta rch i , Del l a Ma ri a e t Nicole
l i e na rd, lesquels, n

‘ayan t eu que de méd ioc res
succès da ns leu r pa t rie

,
éta ientvenu s chercher

une mei l leu re for tun e Par i s, etqu i , a vec l a
Une note manuscri te . que j‘a i sous les. yea r,

attribue cette oppo si tion il une eaha le duCon servato i re
( estune erre ur. J '

éta i s la «présen tation , etquo ique
je hi sse so rt i du Co n serva to ire depuis un on après
a vo i rterm ina mes étudrs ‘

de composi ti on , je co nna i ssa is
tous les professeurs etla plupa rt des élèves, etje ne les
ape rçu: pa s da n s cet te so irée . L

‘

o ppositio n duC onser
v ato ire de l‘a v is co ntre Spo n tin i ne futque trop sèe lle g
ma i s elle se co nsti tua un peuplus tard.

tacilit6 t rad i tion nel le des composi teu rs de leu r
éco l e, i mprov i sa ien t les pa rt i t ion s d ‘opéra ,

e t
rempl issa ien t une grande par t i e du répertoi re.
D
‘au t re pa rt, depu i s 1801, un théâ tre d‘opéra
i ta l i en s‘é ta i t é tabl i , fa isantconcurrence
l
‘OpéraÆom ique e t même à l ‘opera . Ce théât re
a va i t ses habi tués qui exa l ta ien t l e méri te de
l a musique i ta l i en ne etdéprécia icntlcsæuvres
des compos i teu rs frança i s. Les a ncien nes que
rel les de l a musique na tiona le e t des lleulïons
de 1752 sembla i en t près de se renouveler.
Déjà Hebi l i a va i t don né le s ignal de l

‘oppos i
t ion dans son opéra -com ique de Ph oto , con
sidéré a lors comme une cri t iq ue de la mus ique
ita lienne , .ä l aquel le pourta n t il ne re ssemble
guère . Ce fu t da ns ces c i rconsta n ces qu‘arriva
$pon t in i le pa rti des compos i teu rs n a t ion au x
ne v i t e n lui qu‘u n de ces ar tis tes ultramon
ta lusdon t l a présence à Pa ri s é ta i t i n commode
e t nu i s i ble. G: ofl

'

ro i
,
don t le ta len t d'écri va i n

e t de cri t ique bri l l a i t da ns le J ou rna l de: Dé
ba t s, etqui co nna i ssa i t l a mus ique pa r l‘au
c ien opéra fra nça is, se mon tra i t

,
dans ses

feu i l le ton s, fortbostile â l a musiq ue des Ita
l ien s. So n compte rendu de l a représentation
de la P et i teMa ison ne futpa s moi n s désa
greable pou r l

‘au teu r de la musi que que pou r
ceux des pa roles .
Peu de jou rs aprèsce t échec, Spo n lin i t rouva

u ne la rge compensa t ion da ns le poeme de la
V es ta le, que lu i remi t J ouy. Ce poème

,
don t

Cheri ibin i n ‘ava i t pas compri s le méri te, et qu
‘ i l

a va i t rendu
,
après avoi r longtemps hési té à l e

met t re en musique, ce même,dis—je ,éta itpou r
le jeune musicien la pl us haute faveur qu' i l p ti t
recevoi r

,
ca r il a l l a i t lui fourn i r l ‘occas ion de

met t re en év idence u ne pu i ssance degén ie que
lui -même ne croya i t peu t- ê t re pa s posséder.
Dès ce momen t, une l i a ison In time s

‘établ it
entre lcsdeusauteun . Elle eutpourprem ierré
sultatde les fa ire pré luder s l a m ise e n scène
du grand opéra pa r u n ouvrage moi n s impo r
ta n t composé pou r l ‘o pera-Comique

,
e t qui

fu t représen té l a lin de déeembre 1804 . Ce tte
foi s, Spon ti n i (n i pl us heureux e t sort i t en fi n de
l a sé ri e de mésa ven tures qu‘ i l ava i t éprouvée s
au théâ t re depu i s son a rri vée à Pari s : [Hilton,
en u n acte, obtin t u n bri l lan t succès au théât re
Feydeau . En homme né pou r être grand a r
t i s te, le compo s i teu r ava i t ti ré profi t des a tta
q ues de ses en nemi s ; son s tyle ava i t pri s plus
d‘ampleu r ; sa man ière a va i t acqu i s de la va
riété, e t son harmon i e é ta i t deven ue p l us
nou rri e e: pl u s correc te. L‘ouvrage, repri s
pl usieurs fo i s, a toujours ét é en tendu a ve c
pla is i r, etl a traduction a l lemande que Spon
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tinten litfa i re plu s tard a.eté jouée dans pl u
s ieu rs v i l les

,
no tammen t a Vi enne, Dresde e tWeima r.

Occq sér ieusemen t de sa ca rrière de com

po siteurdramatique, Spon t i n i a va itahaudonné
les leçons de chan t .D‘

heureuses l i a i sons de so
c iete lui ava ien t d ‘a i l leurs procu re la pl ace de
d i rec teu r de l a musiq ue de l‘impérta rice -Jo

sépbine , posi t ion i ncompa t i ble avec ce lle
d
'
accompagn ateur d uthéâtre . Ce fu t cette poo

sition qui le tittriomphe r d‘une mul t i tude
d‘obs tacles dans l ‘en t re pri se l a plus i mpor ta n te
de sa v ie, à savoi r la mi se en scène de son .

gra nd opéra la l
'
a id e : ca r il t rou va dans

l a bon té n a tu rel le e t ac t i ve de l ‘ impéra tr ice
une protect ion sans l aquel le son ta len t ne se
ra i t peu t-être pas pa rvenu se fa i re conna i t re .

i l ne négl igea i t aucune occas ion qu i pouva i ttirer su r tu i les rega rds de ce t te pri ncesse déjà
d isposée en sa faveu r pa r une b ien ve i l lan ce
na tu re l le i l s‘en présen ta b ien tô t u ne qu i lui
fu t favorable . Tous les théâ tre s de Pari s .

s‘éta ien t empressés de cé lébre r la glo ire de
Napo léon après la v ictoi re d

'
Austerlitz s la

demande de Spo n ti n i
,
Bal occh i éc ri v i t pou r

l u i la poésie d‘une can ta te i n t i tu l ée i
'

£ cceIsa

Ga re , qui fin i exécu tée au théât re Louvoi s, le
8 fév rie r 1800. Le suje t de cet te ca n ta te éta i t
a ssez fade . Apo l lon e t M i ne rve | descendus aux
champs . Él ysées , i nv i ta i en t l es plus cé lèbres
poè tes de la Grèce , de Rome e t det‘ i la lie,
célébre r l a gloi re de la F rance ; Homère, V ir
g i le e t le Tasse se disputa ientcethonneu r ;
ma is Apol lon les met ta i t d ‘accord en d i sa n t
q ue ce n ‘éta i t pas trop de tou t le Pa rn asse pou r
chan ter d ignemen t l e pl u s grand homme des
temps ancien s e t modernes ; a lors les mures
s
‘ttn issa lenten cha me aux peti tes pou r chan ter
des hymnes où tou tes les hypee es de la
l ouange é ta ien t accumulées .
L‘ impératrice fu t touchée de ce t hommage

et des a pplaudissemen ts q ue l e publ i c y
donna : Spon t i n i en fu t récompensé pa r u ne
p ro tect ion qu i l e titt riompher de l a formi
dable oppos i t ion organ isée co ntre lui ; oppo r
sitio n qu'i l t rouva a son pos te l orsqu'i ltit
exécu te r un ora torio de sa co mposi t ion dans
u n des concerts s pi ri tue ls donnés authéâtre
Louvois penda n t l a sema i ne sa i n te de l'année
1807. Les jeu nes mus ic iens rassemblés a u
parterre pendan t l 'exécu tion de ce t ouv rage
m ire n t d ‘ au t an t pl u s d‘obstination a l a t rou
bler, que le s répétitionsde la V a la is éta ient
commencêes, e t que tou t a nnonça i t l a pro
cha i ne m ise en scène de ce grand opéra . Les

écla ts de rire etles boites sca nda leuses de ces

tÎÎNl

jeunes gen s couv ri ren t l a vois des chan teu rs
e t méme la sonori té de l ‘orches tre , de te l le
so rte , qu‘ i l fut: i mposs i ble d‘appréci er le me
rite de la compos i tion, etque l‘esécntion ne
fubpas.méme achevée .

Jusq ue— là , les ennem i s de 8pon tin i sem
bi s tenti t riompher pa rce qu‘ i l s ava ie n t formé
con tre —lui.une co teri e qu'i l s se persuada ient
représen ter ltopin ion. publ ique ; erreur qu‘on
voi t-sou ventse rep ro dui re dans les préd ict ions
de chutes nude succés. Ma is le jour qu i de
va itfa ire llnir tou tes ces intrigues, e t met tre
en év idence la t ransforma t ion dm t alen t du
composi teu r, approcha it. B ien des (“moul tes
s‘éta ien t é levées dans.l e sein méme de l‘admi
n istration de l‘Opéra . La priori té de représen
tat ion . a va i t été demandée pou r in ”or!
d‘Ada m , opéra de Le snen r, reçu dépn is long
temps

,
cl l ‘empe reu r, qui l ‘on a va i t a ppel é

d‘un tour—de laveura ccordé la l
'

esta le su r
l a demande de l‘ impératrice l osephiue , a va i t
décidé en f aveun de l'auteur des Bo rdes. Cc

pendan t la pa rt i t ion de la fi!ortd‘A dam ne se
t rouva pa s préte quanddl:fallutl a donner au
cnpiste,e l8pontini su t profi te r de ce t inc iden t
pl us reconquérir son tou r de représen ta t ion .

l;es répét i t ion s de l ‘ouvrage ava ien t com
mencé ; ma i s la de nouvel les préven ti on s
s
‘
élevèrent, cause de l‘obscu r i té q u i env i

ro nna itles prem ières. pensées de l‘au teu r ;
ca r cet homme, en t iéremen t l i v ré aux t rad i
t ion s de la musique i ta l ien ne de son temps ,
lo rsq u ‘ i l é ta i t a rri vé a Pa ri s, ce t bomme , dis
je
,
s‘é ta i t tou t—à coup révélé l u i—meme dans

ce qu‘ i l y a va i t en lui «l‘origi n a l e t de créa
teu r

,
e t ava i t en quelque so rte cha ngé de na

t ure le jou r où i l ava i t é té appel é composer
une t ragédi e l yrique pou r le gra nJ opéra . Au
lieu de l‘a ncien ne faci l i té qui lui ava i t fa i t im

provi ser ses opéras i ta l iens etses premiers
ou v rages frança is, il en éta i t venn . a u ne con
ception profonde, mai s l aborieuse. De venue
l‘obje t de ses médi ta t ion s, l

‘express ion rom: e t
vra ie des sen t imen ts drama tiq ues dom ioa

toutes ses idées ; mai s l‘ inhabilude des formes
qui pouva ien t réa l i ser ce t te expression éta i t
ca use que ce qu i é ta i t sen t i avec éne rgi e pa r
l e composi teu r ne se tradu i sa i t q ue d’u ne ma
n ière obscu re dan s le prem ier je t de sa peu
sée . De la vena i t que sa v igou reuse in spi ra
t ion ne se présen ta i t quelquefo i s . q ue sou s
l ‘aspec t d'u n tra va il pén i blemen t élabo ré.
C
‘es t en c etéta t q u'i l livra it.aus œ pistes la
pl upa rtdes morceaux de sa . Va late. H is à

l‘étude
,
ces morceaux présen ta ien t aux cha n

teurs etau x musicien s de l ‘orchestre de



SPONTINI

gra ndes dimcultés ; de la l es sa rcasmes des
esécula nts mal d isposés pou r lui

,
e t les bru i ts

défavorabl es a l ‘ouv rage qui se rémndaienl

de proche en proche. B i en que Spouliui en re

çdtdes impression s pén i bles , il ne se l a i ss a i t
po i n t éb ra n le r dan s son sen t imen t in t ime .

Dès qu ‘ i l a va i t acqulsla conv i ct ion des défauts
d ‘ u n morcea u, il se remet ta i t l ‘œuv re

,
re

voya i t sa pen sée pri mi t i ve
, l

‘
écla ircissalt, la

dégagealtde son en tou rage hé térogène , res
serva itles ph rases en leu r donna i t pl us de dé
veloppement, en amélion itl e rhythme e t l a
modu la t ion , e t pa r degrés il a rr i va i t a l a réa
l i sa t ion du sen timen t drama tique don t il é ta i t
a n i mé . C ‘es t a i n s i q ue tou r à tou r les d i verses
part ies de la pa rt i t ion de la Veslo le pa rv i n
ren t a leu r ma tu ri té . Cel u i q u i écri t ces l ignes
a été témoi n ocul a i re de ce t rava i l don t il sul
va i l l es progrès dan s l ‘ i n térieu r méme du
théât re de l ‘opera ; ce futpour lui u ne é tude
i n té res san te .
Les hommes du mét ier qui se l i v rè re n t a

l ‘examen de l a part i t ion de ce t opéra, l ors
q u‘el le fu t publ i ée

,
n ‘en compri re n t pas

d‘a bo rd le succès
,
pa rce qu‘a u l ieu d‘en sa i s i r

in.-côté de l ‘origi na l i t é, de l
'i nspi ra t ion e t de

l
‘expre ssion sen timen ta l e

,
ils s‘attachére ntde

préfé rence a u matérie l de l ‘a rt d‘ écr i re . Or
,
i l

fautbien l e d i re , il y règne u n certa i n em
barra s que tous les ell‘o rts de Spon t i n i n ‘on t
pu fa i re d i s pa ra i tre, parce que les procédés
ord i n a i res de l‘ a rt ne lui fou rn i ssa ien t pas de
moyen s suffi san ts pou r certa i n s a ccen ts lu
t imes don t il ava itconscience, san s en avoi r
l a concept ion pa rfa i temen t cl a i re . Dan s l ‘a l
l u re des voi x e t des i nst ruments , on t ro uve a
:haque ins ta n t des emprun ts fa i ts pa r une
pa rt i e a une au t re, d‘où résu l ten t des pau vre
tês d‘nn lsso ns e t d‘octaves e n séries d'auta n t
pl us remarq uables, que l a par t i t ion es t écri te
en gén éra l avec u ne certa i ne affectat ion de
combi n a i sons dan s les dessi n s de vo ix e t des
i ns t rumen t s . Bu d i ve rs endroi t s

,
l es d i sso

nances n ‘on t pas l eu r ré sol u t ion norma le ; en
fin , l es modul a t i on s n e sontpas toujours a s
s i ses su r l e poi n t d‘a ppu i q u i devra i t fa i re
sen t i r l a re la t ion destous qu i se succèden t ;
ma i s l a concess ion fa i te de ces i mperfec ti ons
de mét ier

,
q ue de beau tés dans les a ccen ts mé

lodiques, d ramat iques, espressifs, e t méme
dan s l es effets de cet te i n st rumen ta t ion don t
l e p rem ie r aspec t o il re s i peu de cla rté ! Q ue
de sen t imen ts v ra i s e t de vér i tab le i n spi ra t ion
da n s l ‘hymne F ille du ciel où l a ca tast ro
pbe d

'un amou r fatal se fai t déjà pressen t i r ;
da ns ces compla in lcs si tendres

, Hélas,

9 i

l’4 mour
, e t l ictn iur, je v a i s don c; da n s

cet te grande e t magn ifique scéne
, [mpitoyabies dim !dan s ce duo

, Q uel t rouble,
quel t ra n spor t!dan s ce fi na le si énergiq ue e t
si r iche d‘émot ion s qui termi ne l e second acte ;
dans cet te prière , 0 des s

‘

ufo rtune‘s déessetutélat‘œ ; en fi n dan s ce dern ier chan t
,

A d ieu, vues tendres sœu rs !V o ilà l es q ua l i tés
essen t ie l l es q u i ému ren t le publ i c en tassé
da ns l a vas te sa l le de l‘Opéra , e t portèren t son
en thous i asme j usq u‘à l‘esaltatlon

,
penda n t l a

premié re etsolennelle représen ta t ion du dé
cembre 1807; voi la ce q u i a fa i t que ce méme
ouvrage a rencon t ré l a méme sympa th i e che:
tou tes les na t ions ; vo i l à ce qu i en a p rolongé
l e succés j usqu ‘à ce que les gra nds acteu rs lui
eussen t fa i t défau t, e t q ue les t rad i t ion s né
cessa ires son exécu t ion se fussen t pe rdues .
A vec u ne J u lia te l le q ue madame Bra nchu

,

u ne grande-prétresse comme madame Ma i l
l a rd, u n L icim

‘

us doué de l a cha leu r en tra i
nan te de La i nez ; a vec l a be l le e t l impide vo ix
de Lays dan s le rôle de C i n na en fi n

,
a vec

l‘impo sante figu re, l a d ict ion adm irab le, les
gestes s i nobles e t l es poses dramat iques de
Dériv is dan s le grand - prê tre , l‘effe t de la
V a la is éta i t i rrés i s t i ble . Tel a va i t é té cet.
effe t, q ue l

‘a t ten t ion publ ique fu t d i st ra i te pa r
l e succès de la V es ta le des grands événement s
q u i vena ien t de s‘accomplir pa r l a pa ix de T il
s i t

,
de l‘ i n vasion du Portuga l pa r l

‘a rmée
frança i se

,
e t des prépa ra t i fs de l a guerre d

‘

Es

pagne.
Le démen t i don né pa r l e succès u n ive rse l de

l‘œuv re de Spoutin i a l‘opi n ion de la pl upart
des music iens

,
ne ramena pa s i mmédi a temen t

ceux - c i des i dées plus modérées su r le la
len t de l ‘au teu r de la f a ta le ; ils se m i ren t a u
con t ra i re a fa i re de l‘opposi t ion sys téma t ique
a u j ugemen t du publ i c, s

‘
attachantdémon

t rer ies impe rfeetions matériellesde l‘ouv rage ,
et fe rma n t les yeux sur les beau tés inco ntes
tables qui fon t oubl ier ces ta ches penda n t
l ‘ex écut ion . Cependan t l‘époque fi xée pa r Na
po léo n pou r que l ‘ i ns t i tu t de F ra nce fitu n
rapport su r les ouvrages jugés d igne s des pri x
décennaus

,
i ns t i t ués pa r son décre t

,
éta i t a r

ri vée , e t l es chefs de l
‘oppos i t ion se t rouva ien t

préci séme n t pa rm i l es j uges du concou rs . La
s i t ua t ion éta i t emba rrassan te pour en s

,
ea r les

deux ouv rages q u i , par l
‘écl a t de leu r succès

,

pou va ien t seu l s prétendre l a d i s t i n ct ion a c
cordée pa r le gouvernemen t , éta ien t les
B a rdes, de Lesueu r , joués en 1804 , e t la
l
'
a m ie. Tou tefo is, les B o rdes, nonobsta n t le

méri te d‘origi n a l i té qui se fa isa i t remarq uer



92 SpONTlN-l

dan s l a part i ti on
,
ne pouva ien t ba l ancer le

succés u nive rsel de l ‘œuv re de Spon ti n i , ui—sa
va leu r réel l e

,
au poi n t de vue de l‘etfetdrama

t ique . Lesueur s‘éta i t évidemmen t éloigné des
form es h abi tuel les dan s son ouv rage ; ma is sa.
mélo di e, son ha rmon i e, ses modula t ions, ca u
an i cu t p l us d‘éto n nemeut, pa r leu r é tra ngeté,,
que de pla i s i r e t d‘en t ra i n emen t . A v ra i d i re,
le succès des représen ta t ions de son opé ra ne
s‘éta i t pas é tendu au delà de l‘encei n te des
sa l les de spectacle ; on n

‘en a va i t chan té les
a i rs ou les morceaux d‘ensemble n i dan s l es
sa lons

,
n i dans les concerts. Enfi n , après quel

ques aunécs, l
’
0nbli e t l ‘abandon ava ien t suo

cé dé l‘écla t des représen ta t ions des B o rdes.
La m us ique de la V es ta le, au con tra i re, i udeo

|ieni lammentdes e ifels entra inauts de la

sc ène
,
conserva i t tou s ses avan tages a u piano

e t fa i sa i t bri l le r l es chan te urs da ns les co n
ocrts. Comme ce l le des B o rdes, elle ava i t u n
ca rac tère sa i s i ssa n t d‘origi na l i té ; ma i s cet te
orig i na l i té ava i t du charme e t ne repo sa i t pa s
un iquemen t su r des formes i nsol i tes. Q ue l l es
q ue fussen t les préven t ions

,
il éta i t i mpo ssible

q ue l a sec t ion de musi que de l ‘ i n st i tu t de
France , chargée de prononce r en tre les deux
ouvrages , ne do o nâtpas l a préférence a cel u i
de Spon ti n i . Bien qu

‘
assex.ma l di sposée pour

l u i , el le n ‘a va i t cependan t pas a son éga rd les
v ie i lles nancunes q u i ex ista ien t en t re elle e t
l.esueu r . lléhùl, Gossec et G re try, qu i co mpo
sa ienta lors ce tte sect ion de musique ,désigné
ren t done in l

‘

esta ie pou r le pri x décenna l
qui deva i t ét re accordé au grand opéra le pl us
rema r quable de ce tte épo que, e t l a rédaction
d u rapport , don tMéhul eu t l a tâche, s

‘
ex

prima en ces termes
,
cons ignés auMon i teu r

Cetopéra (la V es ta le) a obtenu u n succès
br i l l an t etsou ten u . Le composi teur a en

a l'a va n tage d
‘appl iq ue r son ta len t aune com

posi t ion i n téressan te e t vra imen t t ragique.
Sa musique a de la verve,de l

‘ écla t , souven t
a de la grâce . On y a cons tammen t e t a vec
ra ison applaud i deux grands a i rs d

‘u n beau
sty l e e t d ‘une belle express ion , deu x. chœurs
d‘un ca ractère rel igieu x e t touch an t, e t le
fi na le d u second acte

,
don t I‘eif etes t a la

foi s t ragi que e t agréa ble . Le mér ite i ncoa
tcstabte e t l a su périori té du succés de la
l

'

estuie ne permet ten t pas au j u ryd‘hésiter
n de pro poser ce t opéra comme d igue du
prix . Après ce t te décl ara t ion solen nel le

,

le pédan t isme d‘école du t se ta i re
,
e t l ‘opposi

t ion a lla toujou rs s‘a ff a iblissaut.
D ésorma i s $pon t i n i tena i t u n rang d ist i n

gué parmi les composi teurs drama t iques qui

brilia ientsur l es théâ tres de France .So n asso
c i s t ico a vec Jouy ne fu t pas moi ns heu reuse
da ns Fe rna nd C ortes que dan s la V es ta le,
ca r cetopéra , joué pou r l a première foi s le
28 novembre 1800, obti n t a ussi le pl us bri l
la n t succès . Le suje t de l‘0uvrage a de l

‘
inté

rétcomm etoutce qu i .se rappo rte la .décou

verte eta la conquête de cette Amérique qu i ,
pl us tard

,
a exe rcé une si gra nde i nfluence su r

le so rt des popu la t ions européennes.Toutefuis,
on a remarqué avec ra i son que l‘enchalnement
des s i t ua t ions a été si. fa iblemen t é ta bl i par les
au teu rs du paume, que Jouy. imagi n a, en
18l6 , d

‘
intervertir l ‘or dre de success ion des

acte s
,
e t que l ‘ou vrage en fu t amél ioré, parce

que
,
da ns la premiére concept ion , le premier

acte
,
t rop pu i ssan t d‘ i n térêt e t d ‘e ffe t

, alfa i

blis sa itles au t res . La mus ique, la . beauté du
spectacle et. le ta len t . des acteu rs , ont. eu l a
pl us grande pa rt dans le succès de l

‘ouvrage .

Sans a tte i ndre la hau teu r de l ‘ensemble de
la V es ta le, la pa rt i t ion de Ferna n d Cortex
re nferme des beau tés de premie r ordre , a u
po i n t de vue de la mélo di e, de l

‘expression e t
de l‘efl'etd rama tique . Q uel les q ue soien t les
révolut ion s de goû t réservées pa r l

‘aveni r l a
mus ique de théât re

,
qu iconque a u ra le sen ti

m ent/ vra i de lta rtne pourra méco nnaltre le
cha rme répandu dans d ive rs morceaux de
cet te part i t ion

,
l
‘
o r igi n a l: concept i on de l a

plupar t et leu r force dramat ique . Le duo, Cher
Tela seo , da igne m

'en ten d re, l
‘

hymne a t roi s
vo i x , C réa teu rs de ce n ouvea u mon de, ,

l‘a i r
,

”dia s!elle n 'es t plus, l
‘au tre a i r si p le i n

d‘amour, A rbi t re de m a dest i n ée, le dern ier:
duo , Un espoi r me reste, e t enfi n

, l
‘
admi

rab le scène de la révolte
, qui commence par le

chœur. : 0uittonscæ bords, se feron t remar
quer dans tous les .tem ps pa r leu rs bea utés
be a ucou p pl us grandes que leu rs défau ts. O n
pe u t . ci ter encore

,
comme des morceaux de

grand méri te, l
‘
ouverture

,
le fi nale du prem ier

ac te, l es a i rs de dan se e t des récitatifs .d‘une

grande vér i té de déelamation . Le succés de
F erna nd C ortex.m itle sceau l a répu ta tion
de Sponti n i , e t lui don na dés lors u ne sort e
d‘au tori té su r lesdestinées de l‘0péra , laquv:lle
se ma i n t i n t pendan t plusieu rs annécs.

La fortune sembla i t le condu i re pa r la ma i n .

Admis_depuis plu sieu rs a n nées da ns la fami l le
des cé lèbres facteurs d‘ i ns trumen ts Erard, ou
les art i s tes de ta len t t rou va ien t toujou rs un
accuei l bienvei l l an t, i l dev i n t “époux de la
fi l l e de Jean- Bapti s te Era rd , n ièce de Séba s
t ie n . Ce tte un ion fu t, pou r Spo ntin i ,la sou rce
l a pl us purcdc son bonheu r, ca r il t rouva dans
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l a compagne de sa v ie une réun ion de qua
l i té s précieuses qui en ti ren t le charme ,
u n espri t d i st i ngué, co li n, u ne bo n té pa r
fa i te qui co nso ia l ‘a rt i s te dan s le s chagri ns
occa sionnés pa r sa t rop grande su scept i bi l i té .
Pa r ses vertus

,
pa r son admi rable dévoue

men t , pa r l
‘ agr émen t et l a

“so l id i té de son
es pri t , madame Spontinl a toujou rs é té l ‘obje t
d u respect e t de l ‘affec t ion de ceux qui l

‘on t
connue .

L ‘
éciatdes su ccès de S pon t i n i lui '

litobten i r
,

e n 18l0 l a d i rect ion de l‘Opéra i ta l ien , qui
venai t d ê tre pl acé a u théâ tre de l‘Odéo n , e t
qui, réun i la Comédie , sous l a d i rect ion de
D uva l,ava itpri s l e nom de Théâ t re de i 'lm
pe

‘

mtrice . Le débu t d u nouvea u d i recteu r
,

dan s l‘ organ isa t ion du pe rson ne l chan ta n t
,

fu t de bon augu re , ca r lty réun i t les deux ex
cellents ténors '

C ri ve l l i e t Tacchinardi, mes
dames Bariiii etFes ta, enfi n , l es basses Perla
e t Angrisan i, a i n si q ue Bari l", po u r les rô les
de bouffe n on chan ta n t . C e fu t avec c e tte com
pagn ie remarquable qu‘ il liten tendre pou r la
premi ère foi s a Pari s

,
le D on J ua n , de l o

aart,tel que l‘a éc ri t l ‘ i l l ustre compo s i teur.
L
‘a nnée 18" lithon neu r 5 1’intelligente di
rect ion de Spo ntinl ; itm i t beaucoup d‘ act i v i té
a va ri er le répe r toi re

,
donna u ne sér ie de con

certs qui fu ren t bie n accuei l l i s
,
a ca use des

a rt is tes d i st i ngués qui s
‘

y ti ren t en tendre, e t
reñtl a plus grande part ie de la Semi ra m ide.
P lusieu rs a i rs e t m orceaux d‘en semble

,
qu ‘ i l

écri v i t pou r ce t ou vrage, eu ren t beaucoup de
succès . Mal heu reusemen t l e sor t de l‘Opéra
i t a l i en éta i t l i é a cel u i d u second théâ t re fran
ça is, que l‘ adm i n i st ra t ion d‘Alexandre Duva l
n e fa i sa i t pas p rospére r. Les recet tes fa i tes
pa r l es chanteu rs serva ien t à combler les v ides
de la ca i sse de la coméd ie ; de là des récrim l
nations incessan tes de pa rt e t d‘au t re . Spon
t i n i ne dissimnla itpas sa mauva i se h umeur ;
‘

d en résulte des scènes désagréables en tre les
admi n i s tra teu rs du Théâ tre de l‘ i mpéra t ri ce ;
e l les se terminèren t

,
en 1812, pa r u ne déci

s ion aussi i nj uste q n
‘
in intciligente de il . de

Remusat
, su ri n tendan t des théâ t re s impé

r i au x qu i
,
a u l ieu de donner u n successeu r

A lexa ndre D uva l , bia l a d i rec t ion du Théât re
i ta l ien Spo n ti n i . En l e m i n i stre de l a
ma i son du ro i lui accor da le pri v i l ège d u
Théâ t re i ta l ie n, en dédommagemen t de l‘acte
a rbi t ra i re don t i l ava i t é té v ic t i me en l8l2
mai s madame C a ta l a n i a yan t sol l ic i té ce pr i
v ilége , et Paér s

‘é tan t nul a elle pou r en fa i re
l ‘e xploi ta t ion , Spon t i n i , pa r des mot i fs qui ne
son t pas conn us, pri t le pa rti de se ret i re r,

moyen nan t u ne i ndemn i té qui -lui fu t payée
pa r madame Ca ta l a n i .
La chu te de l'empi re

,
e n lB id, ava itchangé

la posi t ion de la plupar t des a rt i s tes frança i s ;
q uelques -un s n ‘o btinrentpas immédia tement
les faveu rs de la nnuvclie cou r : Spon t i ni fut
de ce nombre , ca r il n

‘eu t d‘emploi ni comme
su r i n tendan t de l a chapel l e d u ro i , n i comme
di rec teu r de l a mu siq ue pa rt icu l i ère . Lesuvznr
passa de la chapel le de l ‘empe reu r dan s ce l l e
d u ro i e t en pa rtagea la di rec t i on avec Di ar
t i n i, e t l‘aer, aprés avo i r d i rigé les s pec ta cles
et les concerts de l a cou r impéria le

, porta son
dévouemen t dana ceux de l a royauté légi t ime .
De cet te man ière , tou tes les pl aces se trou vé
ren t rempl ies

,
et Spon t i ni n ‘eu t pl us r ien

espére r que de son ta len t e t de ses t rava ux
pou r la scèn e. Néanmoins , i l ne mont ra pas
de rancune, ear ilécriv it,da os l‘ espri t du nou
vel ord re de choses, l a musique de l’étage, on
le Roi e t la P a ix ,opéra en deux ac tes , qui fu t
Joué le 23 août e t u‘obtiutque pe u de
succès . A i ns i q u‘ i l a rri ve pres que toujou rs a
l ‘occasion de ces ouvrages de c i rcons tance , n i
Jouy, n i Spo ntin i, n ‘

eurentd‘ i nspi ra t ion pou r
celu i-là . Pou r exci te r l a verre de ce compo s i
teu r, i i fa l la i t des sen timen t s énergiques ou
pass ion nés, drama t iques e t scén iq ues ; p uis i l

é ta i t l'homme le moi n s propre a chan te r de
fades tousnges. Sa pa rt de trava i l dans les
D ieux r iva ux n ‘eu t pas pl us d‘ i mporta nce .

Cetopé ra -ba l let
,
q u‘ i l écri v i t avec Perm i s,

Ber ton e t [ren trer, a l
‘occa sion du ma ri age du

duc de Berry, fu t représen lé le Q i j u i n l8itl,
et presque auss i v i te oubl i é que P e

‘

iage. Ma i s
l ‘a n née su i van te fu t marquée pa r un véri

tabletriom ple pou r Spon ti n i . Perm i s vena i t
de remplacer C horon dan s l a d i rect ion de
l
‘Opéra ; i l ava i t à répare r les mauva i s choi x
d‘ouvrages m i s en scène pa r son pré décesseu r,
e t à fa i re oubl i e r les chu tes success i ves de l a
tri ste Na ta lie, de Re icha , de l a repr ise de le
P ommie r et leMouli n , de Lemoi ne, du ba l le t
des Sa uvages, e t de Roge r, ro i de S icile, de
Berton . Con va i ncu de la nécess i té d ‘employe r
le ta len t de Spon ti n i comme la seu le ressou rce
de l

‘

Opéra , cet te époque
, Persuis com

mença pa r fa i re u ne repri se de F erna n d L
‘

o r

tez, a laquel le i l don na beaucoup d
‘éc la t e t de

luxe. L ‘effe t de l ‘ouv rage à la prem iére repré
scu ta t ion , donnée l e 8 ma i l817, su rpassa cc
lui qu‘ i l ava i t obten u huitans auparavan t ; ce
f utune véri table ovatiou pou r le composi teur.
Le nouveau d i recteu r de l‘Opéra ne s‘en t i n t
pas la ; ca r ayan t résol u de remet tre a la scène
les D a na i

‘

des, de Saliéri, il cha rge-
‘

a Spoutiui
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d‘ en rajeun i r la parti tion par quelq ues mor
ceaux nouvea ux , e t l

‘
engagea éc ri re

,
san s

délai, la C olère d
'
J chiüe, don t l e poeme

a va i t é té reçu quelques moi s a upa ra va n t
,
e t

O lymp ic, dontl e l i v re t é ta i t l‘ouv rage de
B ri llan t e t de D ieulal‘oy. Les a irs ajou tés pa r
Spo n lin i _

à la pa rt i t ion des D a nnïdes, e t su r
tou t u ne su perbe baccbanale autro isième acte

,ti ren t re trou ver dan s cet ouv rage le gén i e qui
a va i t produ i t la V esta ie et Ferna nd Certes ;
on rema rq ua même u ne main plusterme,
une con nai ssa nce pl us étendue des res sou rces
de l‘ instrumenta liou. Cetopé ra fu t joué au
mo i s d‘oc tobre 1817; l a beau té de l a mus ique,
le ta l en t adm irablede madame llra nchu, l e jeu
in te l l igen t e t d rama tique de Dériv is, l a be lle
voi x de Nou rri t père ; des ba l le ts et d i vert i sse
men ts plei n s de mouvemen t, u ne m ise en
scènetrès-bi en en tendue, e t l a be l l e décora
t ion de l‘en fe r, a u de rn ier acte , procu rè ren t
ce t ouvrage u n succès d ‘en thous i a sme long
temps soutenu .

O lympic, i mpa t iemmen t a t tendue etJouée,
en fin , l e 15 décembre 1819, ne réa l i sa pas l es
es pérances qu‘ava i t donn ée s le nous du com
positeur ses nombreu x admi rateu rs

,
e t lbt

pou r lui-méme une source de décept ions e t de
ebagñns. De tou s les opé ra s qu ‘ i l a va i t fa i t re
p résen ter jusqu‘à ce tte époq ue

, o lympi
‘e éta i t

celu i do ntl a concept ion ava i t é té l a pl us labo
ri euse . La p ièce ava i t été mal fa i te pa r les au
teurs ; l a ma rche e n éta i t iang uissa nle ; l es
s i tua t i on s dramat iques é ta ien t pén i blemen t
amenées ; l es scènes , ma l coupée s pou rta mu
s ique, éta ien t en grande pa rt i e rempl i es pa r un
in termi nable réc i ta t i f; enfi n

,
l e composi teu r

l u i-même n ‘a va i t plus re trouvé, en écri va n t
sa pa rt i tion , l a verve jeu ne e t d rama tique qui
bri l l e dan s la V es ta le e t da ns F erna nd Cor
tex . Sombre e t t ri s te dan s presque tou te son
étendue, O lymp ie manquai t de variété dans
le colori s. Les pot!tes a va ientconservé bea u
coup de ve rs empru n tée a l a tragéd ie de Vol
t a i re su r le même s uje t, ce qu i plaça i t le mu
s ie len dana l a n écess i té de l u t ter a chaque
i ns ta n t cont re l a mesu re défavorable du vers
a lex andri n . C‘es t a i n si qu ‘a u l ieu de l‘a i r
fi na l éne rgique etmouvemen té q u‘a u ra i t du
chan ter O lympie, accompagnée par le chœu r

,

les pentes ava ien t terminé le rôle pa r un reci
tatitsu r ces vers

'1
'
e i , l ‘époux d

'

Oiympie, etqui ne dutpas l‘être ;
‘
l
’
e i.qui n e co n se rv es par un crue l erreurs :

“
f o i, par qui j

‘

a i perde les anteurs de rues jours :
‘I
‘

o i, qui m
‘

atan t chérie. etpour qui ma ‘a iblesse
Duplus fa tal amene n sen ti la tendresse ;

Tucro ismea l‘etretous de man lue ba nnis
que je t

‘

adore… «que je . \ n pnn is..
Çendm de Statî ra. recev ra Olympiel

Ce l a ngage peu t é tre bon dans une t ragéd i e;
mai s cel a es t ath -

eus a met t re en mu sique
une scène d‘opé ra quitlnita i ns i es t nécessa i
remen t san s eflet. O lymp ic é ta i t un ouv rage
manqué, rempl i de choses de ce gen re . Spo n
ti n i a va i ttrouvé de belles in spira t ion s au pre
m ier ac te ; mai s l

‘opé ra se n fro idissa iten su i te
j usq u ‘à la lin , e t l e ta len t de madame Branch u
ne pa rv i n t pas s ran imer l‘intérét.
Dés 18H , Spon t i n i a va i t é té honoré de l a

b ien ve i l l ance du ro i de Pru sse il composa
a lors pl usieu rs morcea ux pou r la musiq ue m i
lita ire de l a ga rde pruss ien ne. Lo rsq ue F ré
déric—Gu i l laume i i i en tend i t, en 1818, Fer
na nd C o r tes avec les cha ngemen ts fa i ts dan s
les d i spo sitions de l‘o uv rage, il en uncha rmé
e t pri t l a résol u t ion d‘attacher Spon ti n i so n
serv i ce . Le généra l deWi tz l eben , premier
adjudan t du ro i , fu t cha rgé de fa ire des pro
posi t ions ao composi teu r pou r la réa l i sa t ion de
ce projet ; el les fu ren t accep tées, e t le con tra t
fu t s igné a u moi s d

‘
août18l0. D

‘
après ce con

lrat, 8pon t i n i deva i t pa rt i r i mmédi a temen t
après la représe n ta t ion d

‘
O lyrnpt‘e, qu‘ i l es

pers i t don ner s l ati n du mo i s d‘octobre ; ma i s
les lenteu rs ordi na i res d u serv ice de l ‘o pera
retardérentl a représen ta t ion j usqu‘au 15 dé
cembre. La sa i so n d'h i ver paru t a lo rs t ro p
ava ncée pou r en t rep rend re le voyage de Pa ri s
a Berl i n gui, ce t te époque

,
é ta i t long e t pé

n ible Spon t i n i obt i n t du ro i de Prusse l‘a uto
risation de re ta rde r son dépa rt j usq u ‘au p ri n
temps . Lo compos i teu r employa ce déla i fa i re
des cha ngemen ts son O lymp ic , e t concu r
remmen i s jete r su r l e papie r les prem ières
idées pou r u n Lou i s I X ,

“ opé ra qui a va i t é té
demandé pa r le m i n i st re de l a ma i son du ro i

,

e t a uq ue l l e ro i Loui s XVII! s‘ i n téressa". Le

suje t pl a i sa i t Spon t i n i , cause du caractère
de sa i n t Louis, e t de l

‘oppos i tion de colori s
q u‘ i l en t revoya i t en t re l e ca rac tè re des croi sés
e t ce lu i des musul man s ; ma i s q uand v i n t l e
momen t du dépa rt pou r Be rl i n l e poeme
n ‘éta i t pas achevé, e t l e t rava i l de ce t te pi èce,
éta n t in terrompu , ne fu t pl us repr i s.
Lors que des propos i t ion s a va ien t é té fa i tes s

Spon t in i pou r I‘attachcr a la cou r de Berl i n,
l ‘au teu r de la Vesta ie n

‘
accepta pa s le t i t re

seul de ma i t re de la chapel le roya le
,
e t de

manda cel u i de d i recteu r gén éra l de la snu

s ique, en tou t ce qu i ten a i t a u se rv ice de la
cou r ; nonobsta n t l

‘opposi t i on e t l e cr6 lltdu
comte de Brutal, in tendan t duthéâtre roya l et
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grande v i l l e, a u sein de la fami l le a laq uel le i l
s‘é ta i t a l l ié e t de quelq ues am is dévouée. Jouy
vou lu t profi te r de son séjou r a Pari s e t l 'en

gages s‘occu per de son opé ra lea Athé
«ienues, don t il a va i t écritautrclo is quelq ues
morc eaux ; mai s nonobs ta n t l es changemen ts
fa i ts par M . PbilaréœCha l es a u poeme de ce t
ouv rage, e n col l abora t ion avec Jouy, j ama i s
l a contesture du l i v re t ne satisli l Swn lin i : l e
dénodment, en part i cu l ie r, l u i pa r ut toujou rs
i mposs i ble e t le décou ragea . Après sa mort,
on n ‘ a ret ro uvé q ue quelq ues fragmen ts de sa
m usique su r ce sujet . Au moi s de jan v ier 1823,
i l q u i t ta Pa r i s pou r retou rner Berl i n . Dans
le con ra ntde 1834 , le ro i demanda Spon tin i
un grand opéra peur fêter le mari age du pri nce
royal (depu i s lors Frédéri c -Gu i l l aume IV , ro i
de P russe) . L a dilliculté con si s ta i t t rouve r
un poeme pl usieurs ouv rages a l l emands ln
ren t présen tés au composi teu r, ma i s a ucun ne
l
‘aya n t sa t i sfa i t , i l demanda au ro i l

‘
autorisa

t io n de fa i re ven i r u n l i t téra teu r de Pa ris, ce
qui luititaccordé . Cel u i q u‘i l a va i t en vue
n ‘ayantpu ven i r a Be rl i n , on lui envoya
Tbéaulon , qui , pou rt an t, n

‘a va i t r ien de pre t ,
e t qui même étai t a la recherche d ‘un sujet .
Spon ti n i etlui fin i ren t pa r découv ri r ce l u i
d‘A ler

‘

do r dan s un a ncien l iv re t d‘opéra—féerie
frança i s écri t pa r Rocbon de Chabannes .
Théaulon se m ita l ‘ouvrage ; ma i s Spon t i n i
éta i t ra remen t sa t i sfa i t de ce qu

'
il l u i appor

ta i t. I l fa l l u t sou ven t recommencer ; l
‘ou v rage

n
‘

avança itpas, e t le temps s‘écmda it. Enfi n ,
i l dev i n t év iden t qu ‘ i l sera i t impossi ble d‘êt re
p ret pou r l e 5 octobre, da te tirée pou r l a re
présen tat ion . On du t se be rcer u ne can ta te
su iv ie d ‘u n ba l le t . Tbéaulon re tou rna Pari s

,

l a i ssa n t l ‘ouv rage seu lemen t ébauché . Dan s
so n emba rras, Spon t i n i pr i t le

“pa rt i de fa i re
l u i-meme le scena rio de l a pi èce un Fra nça i s

,

homme d ‘espri t a ppa rtena n t l a société d i s
tinguée, lui v i n t e n a ide en fa i sa n t les vers, l e
poe te a l lemand ilerklotz litl a traduct ion , e t
l ‘opé ra d‘A lcidor fu t représen té l e 25 ma i
1825 , pour le mari age de la pri ncesse Lou i se ,
tro isième li l le du ro i

,
avec l e pri nce Frédéri c

des Pays—Bas.Comme tous les suje ts féeriques ,
A lcido r pécha i t pa r l e défau t d ‘ i n térê t d ra
mat ique

,
é lémen t n écessa i re pou r le gén ie de

Spon t i n i ; sa mus ique éta i t bri l la n te ; il s
‘y

t rouva i t de bo ns chœurs e t u n t rio en canon
qu i fu t fort appl a udi ; néanmoi ns c

‘ éta i t u n
ouv rage fa i ble comparé ceus q u i on t fa i t sa
gloi re. Aprés huitreprésen ta t ions, il y eu t
une i n terru pt ion pa r le dépa rt de madame
li ilder

, qui ava i t u n congé . A lcldor fu t repri s

en 1830, en 1835 e t en 1830, mai s il n
‘eu t

chaque foi s q u‘un pe t i t n ombre de rep résenta
t ions.
A l‘occasi on du couronnementde l ‘empereu r

e t de l ‘ i mpéra t ri ce de Russie, l a cou r de Prusse
demanda au d i recteu r généra l de musique u n
hymne de fête , don t il litu ne composi t i on
grand iose , exécu tée l e 18 j a nv ie r 1831 ,
e t répétée l e 9 ma i de l a m éme an née
dans u n concert . Ce fu t a uss i dans l a méme
a n née que Spon tin i litexécu ter, pou r la fête
du ro i

,
l e p remier acte de son opéra Agnès de

Ilobensla ufen , dontR au pach ava i t fa i t le
li v ret . i l n ‘acheva ce t ouvrage que deux an s
a près et en relltde nou vea u u ne gra nde part i e
en 1887. La cri t ique passion née que lit[tel l
s ta b (v oyez ce nom) du prem ier ac te de cet ou .

vrage excita l ‘i ndigna t i on du compo siteurqui,
malheureusemen t, ne su t pas se con ten i r, e t
q u i se compro mi t pa r excès de sens ibi l i té.
Relislab

,
homme d ‘espri t pl us que musi cien

i ns tru i t, vena i t d
‘ét re cha rgé de l a rédact ion

de la Ga ze t te de V ars, l aq u el le i l donna de
l a popu la ri té pa r le p iquan t de son s ty le . U ne

ha i ne con t re Spon ti n i
,
don t l es moti fs ne son t

pas connue, l a poussa a écri re de v iolen ts a r
lirles contre ce mai tre . Déjà i l a va i t vou l u
publ i er une brochu re in t i t u lée Ueber die
Tbenterv erwnltung Spontin l's (Su r l‘adm i
n istratio n théâ t ra l e de Sponti ni ),da ns l aq uel l e
il a fli rma itque le d i rec teu r généra l de l a mu
s iq ue de la cou r écarta itde la scène tous l es
ou vrages des compos i teu rs don t l e ta len t lui
douna it'de i‘ombrage, e t q ue lorsqu ‘ i l é ta i t
obl igé d

‘en fa ire représen ter u n, i l en négli

gea itl a m ise en scéne, pou r qu ‘ i l ne produi s i t
pas d‘etl‘et, réservan t tous ses soi ns pou r ses
p ropres opéras. L a cen su re suppri ma ce t éc ri t .
Le ressen timen t q u‘en cui llellstab setra :luisit
dan s une sa ti re accue i l l i e pa r les frères Schot t

,

de Mayence, e t qu i pa ru t dan s le q ua tr ième
vol ume de l ‘écr i t péri od ique Cr ellin (p . 1 e t
tous l e t i t re A us dem Na cblas ei nes

ju nger Kunstlcr (Ex t ra i t des pa piers d ‘un
jeune a rt i ste). Un peu pl us ta rd parut,daus l e
méme recuei l (tome \ 'l, p . 1 e t u ne
nouvel le i n t i tu lée J uli u s , égalemen t d i rigée
con t re Spon t i n i . Le nom du ma i tre ne pa ra i s
sa i t pas dans ces l i bel les ; mai s l u i -meme y
éta i t s i b ien pei n t pa r ses habi tudes e t pa r son
l angage, que personne ne s

‘ytrompe . Tou t ce
qu i pouva i t blesser l e cœu r de l ‘a rt i ste s‘y
t rouva i t réun i e t d isposé a vec habi le té . A gnès
deH ohenslaufen fu t une nouvel le occasion de
dén igremcntpour les sen t i men ts ba ineux de
Rcllstab : i l l a sa i si t pour a tt aquer le mai t re
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avec v iolence da ns l a Ga zet te de V on . Dan s
son amère cr i t ique, il usa mettre en dou te que
l ‘au teu r de La lla Roolls de Num hol, d

‘A l

e ido r e t d u dern ier ouv rage nucel u i de la
Va la is e t de C or tes . Blessé da ns son honneu r
comme dan s ses sen t i men ts d ‘a rt i s te

,
Spon ti n i

dema nda l a j ust i ce répa ra t ion des ou t rages
d u jou rna l is te e t de l a di ffama t ion de son ca
ractére . Rellstab fu t en effe t condamné
que lques moi s de déten tion . Il fau t l e d i re ,
Spon t i n i fu t i mpruden t en ce tte ci rconsta nce ;
ca r le p rocès qu‘ i l litli ellstab don na de l‘im
porta nce aux a t taques du jou rna l i ste. Au ta n t
l a cri t ique savan te

,
pol i e e t consc ienci euse es t

res pectable e t a de portée, au ta n t ce l le qu i se
pu i se dans de ma uva i ses pass ions e t emploi e
l es a rmes de la mauva i se foi es t mépri sée . Le
“

s i lence , le déda i n son t l es seu les ressou rces de
l ‘ar t i ste de mérite en bu t te a ux t ra i ts de cel le
ei . D

‘a i l leurs spon ti n i au ra i t ducomprendre
queRellstab n ‘é ta i t pas i sol édan s ses a t ta ques ,
e t q u‘ i l y a vaitderrière luitou t u n pa rt i d‘en
v ieux don t l e jou rna l i s te n ‘é ta i t que l ‘organe
re spo nsa ble.Loi n d‘et re aba tt u pa r l a co ndam
n a tio n

,
ce pa rti ne dev i n t q ue plus a rdentà

pou rsu i v re sa fi che de dén igremen t e t de ca
lomn ie. l

‘au teu r de la Vesta le en v itbien tô t
l es eife l s dans une b roch u re p iqu an‘ te que
l ellstah litpa rai t re Le ipsick sou s ce t i t re
Uebe r mein V erlælluiss a ls Kritüer su

Ilerru .i
‘

peutiui‘ o la Compouisten und Gs

a rrot-Nusü-D imtor i n B erlin (Sur mes
ra ppor ts

,
comme crit ique , a vec 8pon t i n i,

e n sa qual i té de compos i teu r e t de d i rec teu r
généra l de musique a Berl i n) . En F rance, tou t
l e brui t d‘une “l‘a i re de ce gen re es t fin i en
huitjours; il n ‘en es t pas a i ns i en A l lemagne
l es a nn ées se succèdentavan t q u‘on en a i t
é pu i sé les commenta ires.Les journaux s‘occu
pé re ntde l a b roch u re de Re llstab e t l‘analy
seren t e n ra i son des d i sposi t ion s des rédacteu rs . Les l u t tes de pa rt e t d ‘au tre fu ren t san s
dou te bien ardmtes, ca r l‘alTa ire, commencée
e n 1826 , agita i t e ncore Be rl i n en 1830, e t
méme longtempsaprés. On en a la preuve dan s
la détense de Spon t i n i qui: Dom ,

a lors d i rec
tentde mus ique a R iga , e t plus ta rd mai t re de
cha pe l le cha rgé de la di rec t ion du théâtre
ro ya l de Berl i n , publ i a en 1850, sous le voi le
de l ‘acronyme . Sa brochu re ava i t pourtitre
S pon ti'n i in Deu tschla n d oder unpo rtheis‘seluWürds‘gung ses

‘

nrr L et‘stuugen su rend

sei n s A ufentho lts dasselbsti n de r Letzæn
sein s J a h ren (Spon tin i e n A l lemagne, ou j u .

gemen t i mpart ia l de ses t ravaux pendan t les
dix années de son séjou r dans ce pays) . Leton

mou . en v . nes l esi o n s. vus.

91

sage e t mo déré de ce t écr i t e t les conna issances
don t l'au teu r y fa i t preuve produ i si re n t une
i mpression favorable su r le s espri ts d ro i ts qui
ne se mélentpa s aux intéréts de pa rti s, ma i s
n
‘ imposùrentpa s si lence au x ennemi s d u
compositeu r.Î.e vieux leva i n fermen ta i t enco re
en 1853, lorsq ue C harles— Frédéri c Mul le r de
Berl i n publ i a un pe ti t écri t so u s le t i t re
Spon t i

‘

n i‘ etBellst(Be rl i n , .Bechtold
, ira

—16)
L
‘au teu r de cet te broch ure ann0nçaltl'intcä
t ion d ‘une grande impart i a l i té : J e ne su i s par
plus l

'en nem i deMSpo n ti n i que l
’
am i de

fil . Retlsta b, di t-il, eljewuz ,sausm ’
occupe r

de ce qui es t étra nger dla ca use, ris pa rler
que des fa i t s . l alheureusement

, _

la su i te de
l ‘écri t ne j us t ifie pa s le débu t. Mul ler com
mence pa r é tabl i r q ue Spon ti n i es t a rt iste,

“e t
que, comme tel , i l n e peu t se soustra i re à la
cri t ique ; ma i s il oubl i e q u‘au tre chose estla
c ri t ique o u la difl

’

omutiou. I l croi t que la
v ie pri vée seul e doi t ê t re à l‘abri des a t taq ues
de la presse : ma i s la v ie publ i que de l‘a rt i ste
n e doi t pa s étre pl us exposée auxthus…i nte r
prétations. Ses ouv rages seul s so n t justiciablcs
de l a cr i t ique, si ce l le-ci a l a ca paci té n éces
sa i re pour leur appréci a tion ; ce qui estfort
ra re .
L
‘
irritation éprouvée pa r Spon t i n i de ta nt

de t raca sser ies s‘augmenta ma lheu reusement
chaq ue a nnée ; ce t te i rri ta t ion fu t pl ustar d
trés- nuisi ble a ses intéréts. Ce pen dan t

, i l

é ta i t bo n , se rv iable, e t pl us généreu x que ne
le son t l a pl u pa r t des a rt i s te s de not re temps…
A u nombre de ses dé trac teu rs e t en nemis se
crets se t rouva i en t beaucou p d‘ingrats q u‘ i l
a va i t p rotégés . C

‘é ta i t a lui qu‘é ta i t due l ‘ i n
stitution de l a ca isse de secou rs pou r les a r
t i stes du Théâ t re—Roya l ; il en a va i t fou rn i l es
p remiers fonds, e t don na i t chaque année, pou r
en aceroltre les ressou rces, l e produ i t du cou
cert a n nuel q u i é ta i t u n des a van tages don t i l
jou i ssa i t comme en a va ien t joui tou s les

mai t re s de chape l le ses p réd éces seu rs . i l y
réun i ssa i ttou t ce qui pouva i t l e rendre p ro
ductif. Beaucou p de jeunes gens qui se des t i
na ienta l ‘ar t, en qui commença ien t s

‘

y di s
t i nguer, a va ien t reçu de l u i des secou rs ou des
encou ragemen ts .
Les a rt i stes d u Théât re—Royal de Berl i n lui

fu ren t auss i redevabl es de bons conse i l s pour
l e développemen t e t l e pe rfec t ionnemen t de
leu r ta l en t. On sa i t que l‘a rt du chan t es t peu
connu en A l lemagne,“que l es acteu rs se fon t
plus rema rquer pa r leur sen ti men t drama t ique
que pa r l a correc t ion de leur

_
vocai isation .

gpontin i,don t l‘éduca tion musica le avai t com
7
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mencé préci semen t pa r l e chan t, sauvantl ‘an
c ienne méthode des écoles d‘ ltalie, appri t
madame Hi l der, mademo i se l le Schtntael, s
Dsder,sBl ume, i tous l es chan te urs qui fu ren t
pl acés sous sa d i rect ion pendan t v i ngt a ns, a
poser l e son

,
respi rer

,
i bien a rti cule r le

chan t
,
enfi n a donner a l eurs rôles l e ca rac

tère qui seu l pou va i t réa l i ser l a pen sée des
compos i teurs. Son orches t re , dan s leq uel il
avslt'réuui l es me i l l eurs a rt i stes, en tre au t resMæser, comme che f des prem iers v iolons e t
d i recteur de mus iq ue , l es vio loncellistu
liounxmann e t Gant, Baermanu pou r le ba s
sou, llambueh pou r le hau tboi s, Lena pou r le
co r, e t beaucou p d

‘au tres ; ce t orchest re, di s
je , ava i t appri s de Spon ti n i l ‘a rt des nu ances
délicates e t d‘une préci s ion parfa i te . A l atête
d ‘u n grand orches tre e t d‘un chœur no

'

m
bre ux, l

‘au teu r de la Veslale etde Cor te:
éta i t u n héro s . Sonta len t en ce gen re éta i t si
bien connu dans tou te l‘Allemagne, qu

‘
i l fut

souven t sol l ic i té de p rendre l a d i rec t ion des
fêtes mus i ca les qui ce donnaien t dans d ili’ti
reutes v i l les . Au fes t i va l organ i sé Ila lle par

Nano , d i recteur de musique a l‘un i vers i té, i l
e xci t a l e pl us v i f en thous i a sme pa r l a chaleur
etl‘ i n tell igence de sa d i rec t ion . L‘un i versi té
lui témoigne sa recon na i ssance par l e diplôme
de docteu r en ph i losoph ie et breux— a rts . lie
pn i s q ue Spontluts‘es t re t i ré de la di rection.

général e de l a mus ique a Be rl i n , l a décadence
dan s l a valeur des ch an teurs e t dan s leti ntde
l
‘exéc u tion a la i t voi r q u‘ i l é ta i t pl us facile de
l‘eidiger a s

‘élo ignerd
‘
o ne pos i t ion en v i“que

de le remplacer.
Le premier engagemen t de 8po nliui avec le

roi de P russe, F rédér i c—Gu illaume Il l, avai t
é té contracté pour d ix an s il éta i t a rri vé a vou
te rm e le 28ma i 1850, ma i s il fu t renouvel é
pou r dix autres années . A cet te occa sion, l e
ro i lui a ccorda un congé pou r v i sit er Paris
e t sa fami l le . i l en obtin t u n autre

,
e n 1888,

l orsqu‘ i l se présen ta comme ca nd ida t pour la
place v acan te a l‘Académ ie des beaux— arts de
l
‘I nstitut,a prés l a mort dePa r. L

‘engagemen t
q u

‘ i l pri t a lo rs de reven i r a Pari s l u i htobten i r
s a ns pe i ne l‘é lect ion qu‘ i l désira i t . i l pa rt i t
d‘a bord pour l‘lta lie , se rend it’est, e t y fit
dou a la v i l le d‘un e somm e de tren te m i l le
francs pou r l e ré tabl i s semen t du mon t—de
pi été, qu i av a i t été p i llé e t détru i t à l‘ époque
«les conquétes de l‘a rmée frança i se. Arri vé a
Rome v ers le m il ieu de novembre

, i futpré
sen té a u pape pa r l e c ard i na l 0stini ,évè que de
J csi , e t s

‘
entretintlongtemps avec le Sa in t

l’èrc de la restaura tion deta musique d‘égl ise .

ll conçu t aussi, l a même époque, un plan
pour l a publ i ca tion d ‘une grande col lect i on de
musique re l igieu se composée par l es m ai t re s
ancien s les plus célèbres. Le program!” en

f utpubl i é e t l es con di tions de l a aoutt‘riptien
répa ndues pa r les jou rna ux ; ma is en: scet te
époq ue, l‘exception de Ba i n i , devenu v i eu x
e t un iquemen t occupé de Pal es t ri ta , il n‘ex i s
ta i t person ne qul pti t d i riger une sem bl abl e
en trepri se, etcetlœci res ta l l‘éta t de projet .
Après a voi r ensu i te passé quelque temps li a

piet, Spon ti n i retou rn a sPari s . A l‘expi ra tion
de son congé, il pa rt i t pour Berl in . La mor t
du roi Frédéric-Gui l l aume I ll, au moi s de
ju i n 1840, futpou r lui l a cause d‘un pro fond
chagrin . Le 24 du méme mo i., l es chœu rs
réun i s de l‘Opéra, de l a ch apelle etdes au t re s
ins t i t ut ions musi ca les exécutérent, sous l a di
re ct ion de Spontlui,dans le pa l a i s neuf,ùPots
dam, l e De P

'

mf
_

undü, de G l uck, l eMiam

de l ozart, etquel q ues morcea ux choi s i s dan s
les œ uv res de lle ndel cet te musique, pa r sa
beauté a i ns i que pa r l a pe rfect ion de l‘exécu
tion , produ i si t une profonde impression sur

l e ro i e t sur l a cou r.
Le deux i ém e engagementde dix an s, con

t ract é pa r 8pontiui avec l e feu ro i éta i t arr ivé
a s atin depu i s l e moi s de ma i 1840. Son in

tention éta itde se re t i re r pou r re to u rne r à
Paris , su i van t la promesse q u‘ i l a vai t fa ite a
l‘Académ ie des beaux - a rts de l ‘i nst i tutde
f rance. Le nouveau roi f rédéric Gu i l
l aume lV ava i t l‘intention de ren ouve ler le
con tra t ; ma i s lesdégodts que faisa i t éprouve r
a Sponti ni depu is quelq ue temps l‘inteudauce
généra le desthéâtœv royaux, pour «s ais i r
ses ancien nes a t tri butions, lui fi t prendre l a
rétolution de demander l‘au to risati on de re
hourner en France . Le roi souscrivita ron dti
sir ; ma is il voul u t que l e d i recteur généra l de
sa mus ique con sentitous sesti tres : il fixa
généreusemeutsa pen s ion a l a vammo annuel l e
de seize m i l l e francs. Smntinl s‘éloigne de
Berlin, i lans l e moisde juiiict1849, etse rendit
en i ta l ie
De retour

‘

a Paris, aumoi s de mai 1848, il
litdes démarches auprès de l‘adm in istra t ion
de l‘O péra pou r fa i re reprend re ses anci ens
ouvrages avec les soi ns e t l es études néces
sa i res ; mai s il n ‘y t rouv a pas de bon vouloir.
Déjà, eu il ava i t pu j uger des tuan
v a lses d i spos i t i on s de ce t te admin is tra t io n
lorsque l e d i recteur (ll. Duponcbcl), pour setisfa ire a u cah ier des charges qui l‘obligea it
remett re a u réper toi re d ‘anciens ouv rages, lit
choi x de Fern a nd C ortes. Spo n liui l u i fi t of
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Maux- a rts de l‘Institutde F ra nce : membre
associé de la cl asse des beaux - art s de l'Acadé
m ie roya le de Belgique, de l a Société an t ri
chienne des am is de la musique, de l

‘
Académ ie

de Stockholm, de l
‘
Académ ie de Sa i n te-Céc ile ,

de h ome, de la Soc ié té de Hol lande pour les
p rogrès de la muslque,etde pl usieurs soc i étés
sa van tes ; crée comte de Sa nt’4 ndn a pa r le
pa pe , déco ré de l

‘ord re de Sa i n t—Grégo ire—lo
Grand, offi cier de l a Légion d ‘honneu r e t de
l
‘
ord re de Léopo l d de be lgiq ue, cheva l i er de
l ‘ord re du Méri te de Pru sse e t de l a t ro i s i ème
classe de l‘A igle—Rouge, cheva l i e r de l

‘ord re
de Danebrog de Danemark , de l

‘ord re de
F rançoi s 1" deNaples, commandeur de l

‘ord re
de Desse-Da rm s tadt , e tc . , etc.

Les not i ces b i ograph iques de Spon t i n i qui
uni f i é publ iées son t : 1°M. Spontfn f, pa r
un homme de n

‘

en (td . Loui s deMmén ie) ;
Pari s

,
184 1,ttt-12. 2°Spontin f (pa r Édoua rdMa r ie OEltlnger) ; Le ipsiclt, 1818, ln

£ logio del cav a liersGaspa re Spon ti n f, con te
di S. J ndrea , fetfa net20[ebbraj o 185 1,
stella elu‘esa pirbala diMaj olats‘ duG [yua

sto Mon ta na” ( avec de nombreuse s notes
b iographiques e t des pi èces a u thent iques) ;
l a cune , dallatipograpkt‘œJ o rd i , 185 1, de
cinquan te-sis pages . 4 ‘ Notice h is to rique sur
”

la v ie etlea ouurager deM. Spoutint, pa r
l aoul-Rochet te, sec ré ta i re perpé tuel de l

‘
Aca

chimie des beaux-a rts de l‘Institut; Pari s,P ir
m in D idd l, 1852, ln

S PO NTONI (Danraocuat) , compos i teu r
v én i t ien , vécu t ve rs l e m i l ieu d u se izième
siècle .0n co nnai t de sa compos i t ion 1° dl a

drfgalt‘ a cla queWe i ; Ven i se , 1561, ill
Une de ux ième éd i t ion du même recue i l a été
publi ée dans l a méme v i l le

,
en 1583

, in

I l secondo libro di N adrtga lr‘ , a c inq ue
c ool ; ihid. , 1507, in

—d°. 8°Madfi ya lfa ein
que noel. l ibro fem ; Veneli

‘

a , app. A ngelo
C a rdo ne, 1588, ln On t rouve quelques
morceaux de ce mus icien dan s les recuei l s su i
v an ts 4°De'florldi uirtuosfd’Ita lia i l te rao
libre de’ madri ga lf a ci nque uocf n uova
m eu te comms“e dati in lune ; fu V enezia ,
presse G ia como F irmen“, 1586 . 5° Sym

phon ia A ngelica . D i diverss
‘

eccellents‘sar‘mi
murielModrc‘ga lta 4 , 5 e t 0 vaut, nuoua
m eu te raccoita per flabertoWaelra n f :tn
I nverse , appresso P ietro P ha la io et G ien .

Dallero, 1591, ln 0°Madr€ga ltporte ra it
c ari cectdesc ri t t i dudîner“, a pas“fn mu
sica da a ltntta nttmustel ihid. , 1604 , la -l ‘ .
SPONTONI (Men anaa), compos i teu r, ne

sDolcg ne, vers le m i l ieu du sela ième sièc le,

SPONTINI SPRING

fu t ma i t re de cha pel l e de l a ca théd ra le de
Porl i . Il es t c i té avec éloge pa r Ce rreto, dan s
sa P ra ttmusica . On con nai t de ce musi
c ien I l primo lib ro de N adfi ga lta ci vi q ues
sel ceci , Ven i se, AngeloGardano , 1585 , iu
Un au tre compos i teu r d u nom de Spo nton f

(D . L u igi ) n‘es t con n u que pa r u n ouv rage
i n t i tu lé I lpri mo libro deMadfi ga üa cin
que cec i . V e ne t t

‘

a , app. A n ton io Ga rden a,
1509, in— 4°obl.

8PO URNI , ou pl u tô t 8PU IlNI (C ant
rraal,mus icien a l lema nd , né fla nhe im , en tra
comme con t rebass i ste a la Coméd ie i ta l ien ne
de Pa ri s

,
en 1703, e t y resta j usq u‘en 1770. i l

a ccep ta dan s ce tte an née une pla ce de con t re
hasso au théâ tre du ro i, a Lond re s . 11 pa ssa l e
reste de ses jours da n s ce tte v i l le, ouil pu
bl i a

,
en 1785

, six t rios pou r fl ûte, v iolon e t

8PDENGEL (Ptenitr pa steu r
Grossm angelsdorfl, près de I agdebourg ,

n aqu i t Dra ndeboùrg, le 7a vri l 1737, e t mon
ru t l e 1" a v ri l 1814 . On a de luiune descri p
t ion des a rts e t mé tiers a vec beaucou p de
plan ches , in t i tu l ée H a ndwerke und Kün s te
tn Tobeüen ; Be r l i n , 1767-1797. Dia—h u i t
l i v ra i so ns in La onzi ème pa rti e, publ iée e n
1773, con tien t : 1° l a descri pt ion des clavecina
e t p ia nos (pages 240a270) 2° ce l le de l a con
st ru ction des v iolon s

,
a l tos , rioloncelles, l u th s

e t ha rpe s (pages 271 a 3" l ‘a rt de l a fac
tu re des orgues (p . 201 e t suiù ntes) .
SP R ENG EL (l a uren-Cu ivres), n é à

Destock , l e 24 août1746 , fitses études l‘un i
versité de Gœttingue, fu t nommé, en 1778,
pro fesseu r ex traord i na i re à l a facu l té de phi
losoph ie de cet te v i l le , e t obt in t. l

‘a nnée sui

van te
,
l a cha i re d‘h i s toire a l ‘un i vers i t é de

Ita l i e . I l mou ru t le 7i anvier 1805 .Au nombre
de ses ou vrages , ou rema rq ue le quaran te
aeptième vol ume de l‘H isto ire un iverselle
a llema nde, con ten a n t l

‘
h i s toi re d‘Angleterre

e t d‘lrla nde , j u sq u
‘a u temps de la grande

cha rte
,
so us ce t i t re Gesch i ch te uen G ross

lm
‘ta nm‘

en ; ita lie, 1785 , u n volume ln —d°.
Spre ngel y t ra i te de l a musique des habi ta n ts
du pay s de.Galles, dans les ch a pi t res e t

(page 255 , e t pages 585
S PR ING violon i s te a l l emand , v iva i t

s Bonn , vers 1830. Il a publ i é de sa composi
t ion 1° Fa n ta i s ie po u r v iolon , a vec q ua tuor ;
Leipfi ck , llrcitkopf e t llœrtel. 2° Deux qua
tuors po ur deux v io lo n s, a l to e t ba sse , op. 2 ;

Leipsick Dofmeistec. 3° Q ua tuo r idem
Le ipslek, l re itk0pf e t llœrtel. 4 ° Ouvert u re a
grand orchestre ; Bonn, Simm k .
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S PR ING ER (tcaar) , v i rt uose su r le cor

de lun et te (sorte de c l a r i net te a l to cou rbée) ,
n aqu i t l nng

-Bnnz lau
,
près de Prague, vers

1700. Fi l s d ‘un d i recteu r de musique, il appri t
dans sa Jeunesse à jouer de l a cl ari ne tte : ma is
a yan t fa i t u n voyage en Hongr ie, i l y en tend i t
le co r de basse t te, i n ven té peu de temps au
pa ra van t

,
e t sédu i t par l a q ua l i té du son de ce t

In st rumen t
, i l se l ivra son é tude, e t y acqu i t

une ra re habi leté. V e rs 1782, i l s
‘
associa avec

D av id
,
au tre v i r tuose su r le cor de basse t te, e t

v oyagea avec lui pou r don ner des concert s . En
1787, i l v iva i t Berlin , sans emploi ,ma i s t ro i s
a ns a p rès il fu t engagé avec Dav i d pou r l a
chape l le du comte de Bentheimôteinfurth . Il

y a l ieu de _

cro ire q u‘ i l a l l a pl us ta rd à V ienne ,
où il a fa itimprimer,chez8œiner, des marches
en ha rmon ie mi l i ta i re .

8PUNTONI (Cn am ), compos i teur dra
ma t iq ue , né Rome, vers 1760, a écri t aFlo
ren ce

,
en 1784

,
l e deux ième acte de l‘opéra

bou ffe i n t i tu l é L ’Appam aa fnga nna . En

1790, il donn a à Reggi o La L ibera ztooa dt
L llla , ba l le t ; e t l

‘an née su i van te , il litrepré
sentre a Logo I l N atrimo n fo , optra boulflc.

S Q U A IKC I A L U P I ( Aarotaa ) , ou
SC I!UA ItC IA LU P I su i van t d‘anc ienstua
nuscrits ci tés pa r Casamo rata (1) su r
nommé A NTONIO D EG“ O RG ANI ,
cause de son ta len t sur l‘orgue, naqu i t à Flo
rence, dan s les dern iè res a nnées d u quato r
zième s i ècle, ou dan s les premi ère s d u qu i n
z ième, d

‘une a ncienne fami l le noble . Lau ren t
l e ll: gn illque l e pr i t à son serv ice comme l ‘un
des plus fameux orga n i s tes , e t peu t ê tre le plus
ha bi le de so n temps . S quarcialupi fu t a ussi cc
gan islê de l ‘égl i se Sa n taMa ria delF iore, qui
estla cathédrale dc F lorence . M igl io re , ci té pa r
ll. Casam0ra la di t , dans sa F i ren ze i llus
tr a ta , q ue les ét range rs vena ien t de toutes
pa rts F lorence pour avoi r le pla i si r d‘en ten
dre cet a rt i ste . J ‘a i d i t, da ns l a prem ière édi
ti o n de cette Biograph ie , d‘a près GérardJ ean
V oss i u s q ue S qua rcia lupi mouru t e n 14 30;
l
‘au ra i s dti reco n naltre q ue cet te da te n ‘éta i t
pas exacte , pu i sque l.auren t le Magn ifique ne
naquitqu‘e n 144fl,clqtœ l‘église Sa n lafla rla
del F io re, don t Squat—cia lupi fu t orga n i s te, ne
fut consacrée, comme l e d i t il. Casamorala ,
qu ‘en 1455 . l.: date de la mort de l ‘a rt i ste do i t
é tre fi xée a u pl us tô t e n 1475 . Le séna t de Flo
rence honora l a mémoi re de l ‘arti ste cé lèbre

( 1) “au…musieule diMila no. 18i7. p. 378.
l arcttt.

( il ) h r un ir. Nulle. n atura etco a st. C ap.w. 3 11,
”“I 35 |e
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en plaçan t son buste a vec une inscr i p tion ho
norable

, rappo rtée pa r l‘occiantl e t que
voic i

!1ul
_

tutn profrcte dehe t m usica A nton in Squarrla lupo .

or an…. la en im ita gratis. conjuo a it. utquam m
s i v ideren lur Chari tes musica m adseltluse‘

sarom u.

F
_

Io re n lia civ i ta s gra t i an im i c ib eiun rata ejue m em o

ri am propaga re . cujus manu an pe m orta len ln dule«u
adm iratie nem adduserat,e lvlso n monumentum douar“.

Ba rney, qui v i s i ta F lorence, en 1770, pré
tend que le bus te ava i t a lors di spa ru

,
e t qu‘ il

ne re t rouva que l‘ i n sc ri p t ion ; mai s Il. Ca sa
mora ta nous appre nd que ce buste es t en core
à sa place, à gauche, du côté septen triona l de
l ‘égl i se , à cô té d u port ra i t d

‘
Arnolfo di La po ,

prem ier arch i tecte de cet te égl i se, en fa ce de
ce lu i de Bru nel lesco

,
a rch i tec te de la Cou pole

,

e t de Giotto, qui const ru i s i t l a tou r. Le buste,
su i van t il i cha (Na ti xis fatoriche delle Chirac
di F iren ze), c i té pa r l e même écri va in , sera i t
l ‘ou vrage de Benedetto da l ej ano, il au ra i t
é té fa i t pa r ord re de La u ren t de Dédicis, qui
sera i t l‘au teu r de l‘inscript ion . On n‘a rien re
t rouvé

,
ju sq u‘à ce jou r

,
des composi t ion s de

ce t a rt i ste célèbre . Negri , dan s son [s tad e
de

' F iorenttntacrt‘ttort‘ (p. di t qu ‘on cou
serv a i t de son temps

,
dan s la B i bl iothèq ue l‘a

l a tine, F lorence, un manuecrltcon tena n t de
l a musi que composée pa r Squarcialupi, a i ns i
q u‘u n au t re l i v re de com pos i t ions d ive rses
s a louange ; mai s ll . Casamorata, qui a ré
t rouvé ce manusc ri t dans la Bibl io thèq ue lle
d icco-Laurentien ne, so us l e n° LXXXVII, a
cons ta té q u‘ i l n e con t ien t pa s une note de
Squarcialupi, e t que c

‘es t u n recuei l de chan
son s m i ses en mus ique pa r douze composi teurs
du qua torzi ème s i èc le, don t ildonne l es noms ;
e t pa r la descript i on q u‘ i l e n fa i t , j

‘a i la
cert i tude que ce manuscri t es t u n double de
Celu i de l a B i b l iothèque i mpéria le de Pa ri s,
don t j ‘a i don né une ample de sc r i p t ion da n s le
p remier vo l ume de l a Rev ue m u s ica le (Pa ri s,
1827, p . 100 a vec l a t raduct ion en nota
t ion moderne d‘ une chanson i ta l i enne à t ro i s
voi x

, de Francesco Landiuo . Le manuscri t de
F lorence a appartenu à Squa rcia lupl e t porte
su r le prem ier feu i l let

,
en grande écri tu re

goth ique Ducato li b ro 6 (li A n ton io Squa r
cia luptho rya n lala ln Sa na a Ma ria del

F io re ; c‘es t ce qu i a tro mpé Negri .
S S A l-

‘

P l - E D D !N —AB DO LMUMIN
B EN F A C II IR A L -O RMEW'I , surnommd
A L »BA G DA O ], pa rce qu

‘ i l éta i t de Bagdad ,
écri va i n a rabe su r l a musique, vécu t dans la
seconde moi t i é du t re iz ième s i èc le . Son l ivre

Cetalag Script. H errera , p. 18.
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es t a ppe lé l e Tra i téSahen fidgc pa r les a u teu rs
a ra bes et pe rsa n s post ér ieurs

,
pa rce qu'i l fu t

éc ri t pou r 8cheref—Eddi n
,
lila du v iair mongol

Sc… dt‘n . La doct ri ne de Stadt—Win es t
ba sée su r la d ivision de l‘œ lave en dis—a pt
in terv a l l es , c‘est - à - d i re quinte t i ers de ton
e t deux dem i- ton s elle est pa rticu l i è remen t
a ri thmét ique. Ce t te doc trine a fa i t a u tori t é
pou r tous les théori ciens a rabes depu i s le q ua
toraiéme s iecle . l ‘ouvrage de Sutil-Edd ie
Ab«io lmumin se t rou ve a la b i bl io th èque itu
périale de V i enne, pa rm i l es man uscri ts orien
taux de la col lec t ionMewush, sa ns le n° 164 .

STA AB (le P . O tros), moi ne bén éd ic ti n ,
professe u r de mus iq ue a l'un i vers i té de l'a ide,
n aqu i t a Fraus te i n, dans le Rhe i ngau , le
28 j ui l let1745 . Il esta u teu r d‘un t ra ité du
pla i n «chan t intitulé J… ng sum ci n

stimmtgen Chora lgssaug, aus der Lahrs der
baton ”sister am mm (Instruc
t ion sut' le chan t chora l 4 voix seu le, d‘après
l a doct rine des mei l leurs mai tres ) ; Fuide ,
J .

-J ae . 8tacheb, 1799, in
8
‘

l
‘…lÆ(Am en ), bon composi teu r de

l‘école roma i ne, né dans l a prem ière mo i tié
duseisiéme s iecle,titses é tudes mus i ca les sou s
la di rection de l‘i llus tre Pa les tri na. Ilfutchoi si
comme ma itre de chapelle de Sa i n t— Jea n de
La tra n, aumois de septembre 1575 ; ma is il
q u i t ta cette place au mois de ma i 1576, pou r
prendre la méme position a l‘égl i se d u coilége
a l lema nd . Aumo i s de ju i l le t 1576, i l accepta
la place de ma ltre de chapell e de Sa i n t-Apol
lina i re, e t le 6 fév rier 1509 , il futa ppe l é a u :
mémes fonct ion s Sa i nte-l arie—I aieure . On

voi t, pa r l es regi s t res de ce t te égl ise, qu
‘ i l cessa

do lce remplir en 1595 il y a l ie u de c roi re
que ce futpar son décès, ca r on ne voi t p l u s
pa ra i t re son nom aprés cette époq ue. S ta bi le
a publ ié de sa composi tion 1° H otel“a 5 , 0
et8cac! li bro prima ; Ven ise, Ga rdane, 1584 ,
in 9° I l secondo libro, i dem ; ibid ., 1585 ,ttt 8° I l term “bm , idem ; ihid ., 1580,
i n 4 °Madriga i i a 5 ceci ; ihid.,157î , in

l.adcua iéme édi tion estde 1581, in-4 °oblong.

Latro isième éd i t ion a parudan s l a méme v ille ,
che: Ange lo Ga rdena, en 1587,ttt 5° I l

secondo libre de ’Madrigai i 5 ceci ; ihid. ,

1584 , in 6° I ltsrso lib re de'Medn‘

guii

a 5 noel, m a mmts compos“;tn Vene t ia ,
o pprssao i

'
herede di G intama Scoti a, 1585 ,ttt 7° Socra rum modflntionum, que

q u int‘s, seuls etoctautsuocibua concinuntur,
libsr aroundus ; Vsneti is, a pud A ngeium

Ga rdanum , 1586 , in On t rouve da n s ce
recuei l que lques madrigaux de J ean—Ma rie

SSÂFFl—EDDlN-ABDbLMUMIN swap
Ra u l u i .8°ti ta n ic 4 ceci. ln

On tro uve a uss i des morceaux de sa com po
sition dan s les rec uei l s don t les t i t res sui
ven t D elci afiettt; üadrignls‘ a 5 noel di
dine r“eaceüentissim i musictdi Roma : Ve
n i se, Alex . Ga rdane, 1568, in 2°”drmam

‘

a

«tes te, ds‘ diacn i ecceüeutfu imf muriel, a 4 ,
5 , 6 , 7e 8cool, etc.; Phalèse , 1505,
in -4°obl . 8° Il L aura perds,Madriga is‘ a aeé

cool compos“ da divers i eccalteutissimt
m usi ci , e tc.; Anvers , Phalèse, 1501, ia —4

°

ohlong. 4° I l T
‘
rfonfo di D o ré descrftto da

diuersi e partitu mus ica dua itmtautta ss
tori a setnad ; V en i se, Ga rdane, 1506 , e t Au
vers, Phalèse , 1601 e tt6 l4 , in -4°obl. 5° P a

radiso m usica le di N adriga ii
‘ e ca usan i a

5 cari di dice ras‘ ecœüeutiutmf autori ; Aa
vers, Phalése, 1590, in—4° obl. Gerber a con
fondu Ann iba l Stabi le a vec An n iba l de Padoue.
STAB ILE (Fa ssçots), composi teu r napotila l u du dix-neuv ième siècle, a don né a u

théâtre Sa i n t-Ch arles 1° P e intre , en deux
actes, l e 3 décembre 1856 . 2° La Sposa et!telle , opéra sem i —ser ia , en deux actes .
8TAB ING E R ouSTAB lNG U ER (I sr

v atss),musicien a llemand, né ve rs 1750, vécu t
4 Pa ri s en 1775 , e t se litconna i t re d ‘abord
commeMi iste. Il a publ i é dans ce tte v i l le

, en

1776 : 1° S i: duos pou r deu x flûtes
,
op. 1 .

2°Si : sona tes pou r deux notes e t ba sse
,
op. 2.

Deux ansaprés, i l se renditàMilan, e t écri v i t
,

pour l e théâ tre de la Scala , l a mu siq ue du
ba l le t in ti tu l é C ali

‘

pso a bba nd0nata , e t en
1779, il donna a u théa tre de la L

‘

a nobbia na

l es ba l lets la Seonfitta delle Aw ard , e t le
J uventure d’l rca na . Appe lé a F lorence , en
1784 , il composat’l stuszia di B et t i na ,
opéra bouffe qu i obti n t d u succés, etqui fu t
joué en su i te s Génes e t Dresde. On con na i t
a ussi de lui laMo rte d’J rrigo , ba l le t repré
sen té a Bologne, 1784 . A près a voi r pu bl ié
Naples un jou rna l de musique pra t ique

,
Sta

bi nger s
‘
es t iisé V en i se

,
où il pa ra i t é t re dé

cédé en 18l5 . On a gra vé de sa compos i tion en
I ta l ie : 8° Si : q ua tuors conce rta n ts pou r flû te

,

deux v io lon s e t ba sse
,
op. 4 ; Ven i se, 1702.

4° Sex tuors coucerta nts pou r li ttle, deux v io
lon s, ba sse etdeu x co re, op. 5 ; ibid . , 1703.

5° Si : duos pou r deux flûtes
,
op . 7;tb“.

STA D v iolon i s te a l lemand, v écu t
Pari s , vers 1765 , e t y liti mprimer s i : sona tes
pou r v iolon e t basse, op. 1 ; Paris, Siebe r. Cet
a rt i ste fu t ensu ite premier v iolon du théâ tre
de Strasbou rg, pu i s i l litun voyage V ien ne,
en 1789

,
e t, publ i a t re nte—up!var ia t ions pou r

v iolon , avec accompagnemen t de ba sse.
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punti ,typisMichaei is lï agneri 164 1 in
J e possè de ce t ouv rage .
STA D EN (J n e), organ i s te e t composi

teur
,
naqu i t a Nu rembe rg, en 1581. On vo i t

pa r le t i t re d'un de ses ouv ra ges i mprimés
qu'i l é ta i t o rgan i ste de la cou r de l ‘élec teu r de
B randebou rg, e n 1600. De n il pa ssa l'égl i se
de Sa i n t-Lau ren t

,
dan s sa v i l le na ta l e, en la

méme qua l i té ; enfi n , en 16 18, il dev i n t orga
n i ste de Sa i n t-Sébald, dan s l a même v i l le, e t
conse rv a ce tte pl ace j usq u‘à sa mort , a rri vée
e n 1656 . Le magi s t ra t de Nu remberg, pou r
honore r sa mémoi re, litfrapper une médai l le
a vec son po rtra i t e t cet te i n scr i pt ion H a n s
S tade» .et. s. 55. Le po rtra i t de S taden a été
gravé ñu—fol i o et ln Wal ther nous a pprend,
dan s son L ex iq ue de m us iq ue, que Sta dcn a
l a i ssé en manu sc ri t u n tra i té abrégé de la com
pos i t i on , 1

‘

o rmantdeux feui l l es e t dem ie .

G ruber (B eyirz ye sur L itteraturderMus ik
page 76) copié pa r Fe rkel, Gerbe r, e t ceux-ci
pa r L ichtentha i e t E‘ . Becke r , i ndique ce t
ou v rage comme ayan t é té i mprimé en 1656,
sa ns nom de l ieu, sous ce t i t re Ma nudtætia
[o r die, au im Genera ibass m rfahn n . Je
dou te de l a réal i té de ce t te publ i ca t ion , qui
a u ra i t é té fa ite v i ngt a n s après la mor t de
Staden .Les compos i t ion s de ce musicien son t
1° TeutschsL iede r na ch 4 rtde r V illa netten
m it5 , 4 und 5 S timmen (Chansons a i le
mandes dan s l a forme des v illanelies, t roi s

,

q ua t re e t ci nq vo ir) ; Nu rembe rg, 1606 , ln
9°Neweteuteche L iede r ro mp t etitchen Ga i
Ha rden m it4 S timme n (Nouvel les chansons
a l lemandes , e tc. , a qua t re vo ix ) ; ihid . , 1609,
in 3°Geisttiche Gesa ng m it3—1 S timmen
(Chan ts spi ri tue ls depu i s t ro i s j usq u‘à sep t
vo is); ibid., 1600, io 4° V en u sKrænt: iein
n ewe r musika iischer C ream y, sowoh l a uch
cih

‘

ehe Ga i iia rdcn , etc. m it4 und 5 S tim
m en ; ih . , 16 11 . 5°”a rma n i: sacraipro frstis
prz cipuis lotiusa rsn i 4 , 5 ,7et 8noc_u m , qui

bus subfinem a dject: su n t a iiquotn ova:tn
ceutian is i ta lie: ca ntinm ‘

s 1
,
3, 4 et 5 vue.

c u m pa r t i t u ra ad orga n u m typis et somptibus P a u ls‘ Ka n/I‘ma n n i , 16 16, neu f pa rtie s
ñu 6° I nbi ia sa ncta D eo , per hymnum et
cclw i n eccles ia Na ribcrgensiuin {atum
£ va ngei ico—J uhi iæum i 1uo vemb. ceichra nte;
ihid.,

16 18. 7°Neue P a dua nem , Gui ii a rden ,
Curre nten

,
B alletten , l ntra dcn und Ca n

sonen ,etc. ,to i t 4 u nd 5 S t immen , fürnehm
l ie/s van den i ns t rumen ta lMusicis füglich
su gehrauchen (Nouvel les pa n nes

, ga i l
l a rdes, couran tes , ba l let s, entrées e t chan sons,
à qua tre voi s , ibid.

,
16 18. 8° Con ti
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nuatio Il a rmun ia rum sac ro rum 1 , 9 , 4 -1!

com m ; ihid. , 1621 9
° Il a rm ica ”ed ito

tiones a n ime de a mors J es u n ctproeo 4 oo
cunu ihid., 1692, ia 10° H am -Mu sic
geisti r‘chrr Gua ng, m it4 S timmen , ib id.

,

Il y a en une deux ième éd i tion de co re
cucil da tée de 1646

,
e t publ i ée pa rMiche l

Kusmers, in C
‘es t a u t i tre de ce recuei l

q u‘on voi t q ue J ea n S taden é ta i t organ i s te de
l ‘ égl i se $a i n t—Séba id, de Nu remberg, en 1623.

1 1 E n te r Theitde r Xin hen -fllusik, enthz it
15 gei s t l iche Gese nge und P sa lme n auf die
fürm bmsten Pes te im l a hr uon îMs 14 S t im
mers (P rem ière pa rt i e de mus iq ue d‘égl ise,
con ten an t q u i nze can t iq ues e t psaumes pou r
les pri nc i pa les fê tes de l'an née

,
depu i s deu x

j usqu ‘à qu a torze voi s) ; ibid.

, 1625, ind
"
.

12°Dcrseiben 2 te r Thei l (Deux ième pa rt i e d u
même ouv rage) ; ibid . , 1626 , in

eulum n ooum v on P a vo neo
, Ga iiia rdsn

A üema nden
,
C
‘

oum nten , I n i raden , l’alim
und C a n sonen sa m i ei ne r F a n ta s ia a uf un
terschs‘cdcners l nstrumentcn au gebm uchen

(Nouvea u recuei l de pan nes, ga i l la rdes, a i le
mandcs, ihid. ,

1625, in 14° H er

zentrasts—Mus ica geistiicherMed i ta tionen
m itei ne r S t imme (Co nsola t ion s de l‘âme , on
méd i ta t ions spi r i tue l les s une vo ix) ; ibid. ,

1650, ñu
-l
‘

ol. 15° H a rmo n ia va ria itsa cre
rurn ca ntionum v on 1, 5 -12 uoeum ; ibi d . ,

1682. Le style de S taden a de I
’
ana iogie avec

cel u i de Samuel Scheid t e t de Schütz ; l
‘
hat

mon i e en es t v igou reuse etriche, ma i s le sys
tème de sa modu la t ion a quelquefoi s de l a
du reté .

ST A DEN (Aou ), lits de J ean Staden , n a
qu i t à Nu remberg. A près avoi r fa i t ses études
à A l torf, i l revi n t dans sa v i l le n a ta le, oh il
ense igna l a j u ri sprudence, e t dev i n t rec teu r.
Il éta i t bo n musicien e t composa i t à pl usi eu rs
pa rt i es . Le 25 ja n v ie r 1632, i l p rononça , à
l ‘un i vers i té d‘A lto rf, u n éloge de la musique,
qu i a é té i mpri mé sou s ce t i t re : '

£m o piov

poue ixñc, hoc es t D issertatiuncuia de dign i
ta te

,
uti lita ie, e t jucurd itate a rts‘s muriel :

A l l ori , i ii—H .

ST .
—\ D lîN (Stars: 0 l b -Tlti uü ttti, second

fi l s eté lève de Jean Staden
,
naqu i t à Nurem

berg, en 1607. Après avo i r term in é ses études
,

il obt i n t , e n 1655 , à l
‘

âge de v ingt- inu i t a ns ,
la place «l‘o rgan iste l ‘égl i se Sa i n t- Laure ntdu
sa v ille na ta le . i l l

‘

occupa l e res te de ses jou rs
e t mouru t Nuremberg, cn 1655 . On a de ce t
a rt is te u n t ra i té élémen ta i re de musiq ue in
t i tu l é Hudimentum musicum

, da s s
'

st
l‘o rge U nlerwcisund des Singen s, für die
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liebe l egend, etc . (Rudimen t de musique, ou
courte i ns truc t ion su r l e chan t, à l

‘
usage de l a

jeu nesse, Nu remberg, 1636 , in U ne

deux iéme éd i tion a é té publ i ée da ns l a méme
v ill e

,
en 1648, deux feui l l es in -12

,
etune t ro i

s ieme en 1663 . Su i van t le ca ta logue man uscri t
des l i vres de mus iq ue de l a B ibl i othèq ue roya le
de Be rl i n

,
l‘éd i t ion de 1648se ra i t latro isièm e.

Les compos i t ions publ i ées pa r Stadeu sont
1° Unterschiediicher P orte» musikatischs
F r iedm -Gcsz nge fu r 3 S timmen und 3 l it
strumentm m itGenera l (Chan ts de pa i x
des me i l leu rs patates

,
m i s en mus ique a t ro i s

vo ix e t tro i s i n s trumen ts a vec ba sse con ti n ue);
Nu remberg , 165 1, in - fo l i o. 2° G rab—L ied
F rauen SophiaMa rgræfin non B ra n den
burg,etc. eompon irt(Chan t funèbre, composé
sur la mort de madame Soph i e, margrave de
Brandebourg); Nu rembe rg, 1656 , iu Stadeu
a é té au ss i l ‘éd i teu r des psaumes e t ca n tiques
q ua t re vo ix de Léon llassler (voyez ce nom),

publ i és sous ce t i t re : Ki rehengese ng, P act
men und geis tliche L iede r, non -L . Ilasster
«tu!dis gemei nen Melod ie» m it4 S t immen
simplic itrr geset z t, etc . ; Nu rembe rg, 1637,
in Il a la isséeumanuscritun l i v re su r l ‘a ri
g i ne, les p rogrès e t l

‘éta t actuel (au m i l i eu du
dia -septième siécle) de la mus iq ue . Gerbe r c i te
a u ss i u ne h i s toi re de la mus iq ue du même a u
teu r

, qui pa ra i t a vo i r é té l e méme ouvrage.
8TA DLER (l

‘abbé Man am a ), né le
7aoû t 1748, lim it, pe t i te v i l le de l a Basse
An t riebe, su r le Da nube , é ta i t fi l s d

‘un bon
l a nger qui a ima i t beaucou p l a musique e t q u i
ense igna son lits les élémen ts de cetart.A l‘âge
de dix ans, i l a va i t u ne bon ne vo ix de sopra no,
e t cha n ta i t comme enfantde chœu r à l ‘abbaye
de L ilien l

‘

eld ; déjà il jou a i t a vec habi leté de
l'orgue e t du pi ano. Quelq ue temps a près, il
fu t envoyé sV ienne, po u r fa i re ses ét udes a u
col lege des J ésu i tes, e t y rempl i t a vec distinc
t ion les fonct ion s d‘o rga n iste d u sémi n a i re .
Aprés a voi r pa ssé ses ex amens de ph i losoph i e
e t de théolog ie, i l en tra au couven t de béné
dictine de )im i li , où son mé… Ill nommer
e nsu i te p rofesseu r de théologi e postr les n o
v i ces . I I en sort i t da n s sa v iq gt-qua t ri ème a n
née

,
fu t pe nda n t dix ans cu ré d‘une commune

voi s i ne de l a l li g pu i s l
‘empereu r Joseph I I ,

qui ava i t en occasion de l ‘en tendre e t a va i t
a dm i ré son ta l en t su r l ‘orgue e t l e p i ano, l e
nomma

,
en 1786 , abbé de L i l ien feld , e t t roi s

a nsaprés, abbé de Kremsmunstcr. Nicolat,don t
les voyages on t fourn itantde ren se ignemen t s
i n téressan ts sttr beaucoup de mus icie ns dislim
gués de l

'
Allem agne , connu t Stadlcr, en 1786,

165

dan s son abbaye de L ilieni‘eld, e t l e s igna l a
co mme u n des orga n i stes les pl us remar qua
bles de ce t te épo que. S tad le r a va i t peri ce
tio nné son ta len t pa r les leçons de Con rad
Mi chel Sch neider . i l posséda i t s urtou t l ‘a r t
d
‘
improv iserdans le s ty le fugué su r u n thème

don né, e t il ava i t, a cet éga rd , l
‘avan tage de

met tre da ns ses impro v isatlous pl us de fe u e t
de piqua n t qu‘Alhrcchtsherge r, son compa
trio le e t son am i . Aprés s‘étre démi s de son
ti t re d‘abbé de l remsmuuster, S ta dler vécu t
penda n t douze an s dans l‘ i ndépendance s
V i en ne

,
où i l ne ta rda pa s a se fa i re rema r

quer pa r so n double ta len t d‘o rga n iste e t du
composi teur. La pl u pa rt des gra nds a rt i stes
qui se trou va ien t dans ce tte v ille dev i n ren t ses
am i s ; parm i ceux-ci on remarque Haydn e tMoza rt, qui eu ren t pou r lu i des sen ti men ts de
la pl us tend re am i t i é

,
e t pou r qu i i l conserva

toujou rs de l a vénéra t ion .

Ce fu t l ‘a t tachemen t q ue l ‘abbé Stadlera ra it
pour la mémoi re de ce s grands hommes qui l e
po rta a sort i r du s i lence modeste qu‘ i l a va i t
gardé tou te sa v ie, pou r prendre l a défen se «le
Nou ri dans l a d is cussion é levée pa rGodefro idWebersur ia pa rt que ce célèbre mus ic ien a eue
danslcReq uiem qu i porte son nom . On sa itquc
cet te q uest ion futsoulevée dan s une su i te d‘arc
ticles qui pa ru ren t d‘abor ddan s l ‘ écri t pé rio
dique Ce ci lia , el qu i fureutréun iseusuiledans
u ne brochu re a yan t pou r t i t re : Ergebn isseder
bisherigeuF orscbungm übe r die Echtheitdes
Moza rtschen Requ iem (Résul ta ts des recher
ches fa i tes j usq u ‘ ic i su r l‘a u then t i ci té (1) du
Requiem deMoza rt) ; Nayence , 1826 , iuWebe r ava i t en t repri s de démon t re r

,
da n s son

prem ier a rt i c le
,
que l ‘ouv rage deMozart, loi n

d‘étre le chef—d ‘

œuvre de l‘au teu r
,
comme o n

l'a sou ven t pré tendu , éta i t a u-dessou s de so n
ta len t e t de sa répu ta t ion

,
e t il expl iq ua i t ce tte

iufério rité en d isa n t queMozart n ‘a va i t la i ssé
q u'une esq u i sse pl us ou moi ns imparfa ile de
q uelques morceaux , e t q u

‘ i l é ta i t en t i èremen t
é tra nger au au t res . Stad ler, bien qu‘ i l voulùt
prend re po u r devi se dans cette di scuss ion A nti
wspersonz , in im icusca u se , mi t plusde riva
c i té dan s sa réfu ta t ion de l a cri t ique deWebe r
qu‘on ne pouva iten a t tendre de son age .C etto
réfutatiouparu t sous letitre dcV ertheidr‘gung
des Ech thei t desMusa rtschen Requ iem (Dé
fen se de l ‘au then t ic i té du Requ iem deMozart);
V ienne, 1826, ita

£ rlth iteste n de ces mo ts a l lemands donten n e
saura i t do nner une In ductio n esaete . C e n

‘

est pas acu
lemen t l‘auti m ù itd de l'a utre qui eta i t en question.
ma is auss i son mérite.
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On ne peu t n ier qu‘ i l n‘ y edtquelque l‘onde
mentb l a thèse sou tenue pa r Godefro idWeber,
etq u‘ i l n‘y eût

,
da ns l a réponse de S tad le r,

plus d‘am itié e t de respect po u r un grand
ta len t q ue de sol ide ra i son ma i s c‘éta i t u ne
t riste v i c to i re que deva i t remporter son a n ta

gon iste l es pa ro les dévouées d u v ie i lla rd
insp ira ien t a tou te l‘Allemagne bien pl us d

‘in

térétque la froide et du re analyse du critique.
Les ami s de Godefroi dWebe r dés ira ien t que
cel ui—ci ne fitpoin t de répli q ue ; ma i s son
amon t—propre é ta i t engagé e t lui dieta l a rude
répon se qui pa rutcon t re l'écri t de Stadier
sou s l e t i t re deWriters Nachrich ten iloer dis
Eteitder N oza rtsciæn Req u iem (Nus sm
pi es no ti ce s sur l‘au then ti ci té du Requiem de

l osart). Le v iei l am i d u gra nd srtistn ne se
t i n t pas pour ba t tu , ca r on v itpara itre peu de
mois aprés un nouvel écr i t i n t i tu lé : Ha kim
sur l’d igung des Ech theitdesMoza r t
sclm s Req u iem (Supplémen t s la défense de
l
‘au then t i cité du Requiem de lioesrt) V ienne,
1827, i ii Ce futson de rn ier eiTortda n s
cet te l u t te, e t les publ i ca tions subséq uentes deWeber res tère n t san s réponse .
J ‘ai ditque l ‘abbé Stadier se fa i sa i t éga le

men t rema rq uer etcomme compos i teu r et
comme orga ni s te . Un gra nd nombre de ses
production s pour l‘égl i se fu ren t successi ve
men t publ iées e t lui ti ren t un e répu ta t ion
méri tée de musicien sa va n t e t d‘homme de

goût. Ses messes , ses mote ts, ses fugues pou r
l ‘orgue é ta ien t m is en pa ra l lèle a vec ce que
liaydo , I osarte t les musicien s les plus na
biics de l‘Allemagne ava ien t éc r i t de mei l leu r.
Depu i s longtem ps il t rava i l la i t a un ora torio
de la J érusa iem déliv rée ; mai s il ava i t prés
de so isante ans q ua nd il liten tend re V ien ne
pour l a prem iére foi s ce arand ouv rage , don t l e
succès fu t te l q u‘i l pouva i t le dés i re r. Tous les

jou rn aux de l
‘
Allemagne donnèren t des éloges

a ce tte grande composi t ion , où règnen t u n
sen timen t élevé e t un sa voir profond . Plu

s ieu rs foi s, l
‘ora tori o de stadle r fu t chois i

pou r ét re esécutédan s les gra ndes [étes musi
ca les de l‘Allemagne , e t toujou rs il futapph udi
Comme un des mei l leurs ouvrages de ce genre .

8tad ler eu t un a u t re genre de méri te l‘url
l
‘
arc , e t don t il t i ra i t plus d

‘avan tages pou r
ses pla i s i rs que pou r sa répu ta t ion je veux
pa rler de ses connaissa n ces étendues da n s.

l‘h i s toi re e t l a l i t téra tu re de l a m usique. Ni
cola] d i t q u‘ i l é ta i t peu de l iv res re lati fs a cet
a rt ou de composi t ion de quelque méri te q u‘ i l
n
‘
a i t lus ou consul tés. i l s‘éta i t en tou ré d ‘une

belle collec t ion de ces monumen ts de l
‘a rtet

STADLER

del a seience, etc‘éta i t aum i l i eu de ces ri

chesses in tellec tuelles qu‘il pa ssa i t la plus

grande part ie de son temps .
En 1806, l

‘abbé 8tadier fu t nommé curé du
faubou rgdeV ienneAR-Laœhm feid ; e t qua tre
ans après, il alla occu per une pos i tion sembla
ble lœbmiscb-Krau t . l n 1815 , son grand
âge l

‘
obligea a demander sa retra i te et a

re tourner a V ien ne . Sa v ie a va i t é té do uce e t
ca lme comme son âme on ne lui con nu t poi n t
d‘ennem i s

,
etil ne futce l ui de pe rsonne . De

ven u v ien s, il se re t i ra insensihiementdu
monde, e t fi n i t par v i v re dans u n i solemen t
abso l u . Il éta i t âgé de plus de qua tre— v i ngt
einq ans l orsq u ‘ i l mouru t le 8 n ovembre
1838, dans une pe t i te mai son d

‘u n faubou rg
de V ien ne, où il s

‘é ta i t ret i ré .
B ien qu‘en n‘a i t publ i é q ue la moi nd re par
tie des ouv rages compo sé s pa r lui, le nombre
de ses produc tion s qu i on t vu le jou r es t assez
con sidérab le. En voic i une l iste que je croi s a
peuprés complé te . l ouons s

‘éouss 1° li asse
a qua tre vois, deu s v iolon s, deus core , con

trebasse e t orgue (en soi) ; V i enne, Dasi inger.

2° Idem , n° 2 (en si bémol) ; ibid. 8 I esse a
qua t re pa rt ies avec orgue ; ihid. 4° l en s de

Requiem a quatre voi s
,
orches t re e t o rgue .

5° l ima Redm ptoris pou r qua t re voi s e t
o rgue ; i bid. 6° [apercu rue, a qua t re vois
e t orgue ; ibid. 7‘ A ce Regina , idem , ibid.

8‘ D ie B efœt‘ung J eru sa lem : (la Dé l i v ran ce
de J érusa lem), orator io a qua tre vois a vec
orches tre ; i bid. 9° Eros sa crrdoa ma gn a .

pou r quatre vois etorgue ; ibid . 10* L…
me ,Dom i no, idem tbid. 1 i °H isercre, idem ;
i hid. 12 Psa umes

, graduel s e t oiferio im ,

pou r quat re vois e t orgue, sa voi r D ie“000

m i n us, Confldwr , B ra m e ir, L um ia te

pun i , Loudate D om i n um,Magn ifica i , l.:
ta tua sum , N ia i D om i nus, [nude J erusa
lem , Cn didti bid. 13° Regina ca li , qua tre
vo i s et orgue ; i bid.M° Se ine, Reg in a . i dem ;
ibid. 18° To ntum ergo, i dem ; i bid. 16° l’idi
o quom, idem i bi d . Cnam a rtustsuns v ous
17° l a dirWhnuug, pou r qua t re voi s ;
V i enne, liaslinger. 18° B ea n two rt ung der

musika iischen A bsolaicdsknrieuon H aydn ,
pou r deu s voi s etpi ano ; Auasbourg; Gom
ba rt . 10° Gla ube, L iebe , Ho”nung, pou r
qua t re voi s ; V ien ne, 8asiinger. 20

° Douze

psaumestraduitsen a l lema nd par I endclssobn ,
pou r une e t pl usieu rs voi s ; deus pa rt i es d i v i
sées chacune en qua t re l iv ra i sons . 91° Douze
chanson s de Gel le rt

,
avec mélo«lics e t aecom

pagnementde pi a no ; V ienne , 1785 . 22‘ D is

chansons avec accompagnemen t de c lave
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A sa demande, un de ses ami s (il . J ules Gui l
laume) a va i t t ransformé en l i v re t iyrique
l‘Ilam ietde Sha kes pea re

,
e t déjà , avan t son

dépa rtpou r Pari s, une part ie de la pa rt i t ion
é ta i t écri te .Aprés son a rri vée Pa ri s

,
diverses

modifica t ions assex con sidérables furen t fa i tes
au l i v re t de son opéra

,
e t l u i-méme re litune

pa rt i e de l a mus ique de ce t ou v rage, don t
l
‘

ouverture fu t exécu tée pl usieurs fo is avec u n
bri l l an t su ccès a ux conce rts de la soci été de
Sa i n te-Cec i le, sous l a d i rec t ion de Seghers .
ll. Roqueplan , a lors d i rec teur de l'Opéra , pa
ru t s‘ i n téresser a S tad tfe ld ; iltitcopi er les
vil l es pou r une aud i t ion d‘Hamlrt, les di si rt
bua e t fixa l e jou r de l ‘aud i t ion ; ce jou r ta n t
dési ré , e t longtemps so l l ic i té !Bla i s depu i s
plus ieurs a nnées , Stadttetd lutla ita son i nsu
con t re une ma lad ie qui défi e les secou rs de la
médec i ne : il é ta i t a tte i n t de ph th i si c. Au mo
mentméme o is il sembla i t q u ‘ i l a l l a i t recuei l
lir l es frui ts de son ta len t

,
l e mal fa isa i t d‘ef

frayants progres . Les médec i n s jugére ntle
changemen t d

‘a i r i ndispensable ; déses pé ré,
l e jeune a rt i s te s

‘
élo igna de Pari s, rev i n t a

Bruxel les , e t ex pi re l e 4 novembre 1853, a
l
‘

âge de v i ngt- sep t an s e t q uelques moi s.
Ou t re les ou vrages ci tés précédemmen t , il a

la issé en manuscri t : 1° L a D écouver te de
l
‘Améri que, ouvertu re a gra nd —orches t re .

2°Ouvertu re de concert (en 3°Tri o pou r
pia no, hau tbo i s e t basson . 4 ° Prem ier conce r
tlno pou r p ia no e t orches t re . 5° Deuxieme
idem . 0° Hymne pou r chœur e t o rches tre .

7° Hesse (en re) a qua tre vo ix e t orches tre .

8°TeD eum pou r vo i x seu les, chœu r
,
orches t re

e t orgue, exécu té dan s des ci rcon s ta nces so len
nel i es, l ‘égl i se SS. M ichel e t Gudu le

, s

B ruxel les. 0 A oeMa rta , pou r ténor et orgue.
10° To n to ns e rgo q ua tre voi x. 11° 0 glo
n

‘osa Vtryinum, pour ba sse seu le e t orgue.
1 î ° L ’l llusion , opé ra— com ique en un acte .

13° La P ed ri na , opéra-com ique en troi s
actes . 14° Le D ern ier J our deMa ri ne F a
liero , scéne l yrique . 15° l a V endet ta , can
ta te avec orches tre . 16° Le Songe d u je une
Scipion , can tate couron née . 17°A bou -[las
ao n , opéra—comique en u n acte . On a publ i é
de Stad tfe ld 18° V i ngt chœurs pou r des vo ix
d‘ hommes, l a p l u par t sur des pa roles a l le
mandes. 10° Recuei l de mélo dies a voi x seule
a vec pi ano ; Bruxel les, Ratio . 20° Premie r
quatuor po ur deux v iolons

,
a l to e t v ioloncel le;

(bid. A l‘exception de quelques manuscri ts
origi naux de Stadt fe ld qui se t ro uven t dans l a
B i bl iothèque du Con servatoi re de Bruxel les

,

tous ses ouvrages on t été remis a sa fam i l le.

STADTFELD STAES

8T A B I]L E (li nea ), né a Ca sse l (B esse
Électora le), mort dan s cette v i l le, l e 29 mars
1848

,
a l ‘âge de v i ngt e t u n a ns, fu t u n com

positeur de bea ucoup d‘espérances. Il éta i t a lto
dans l a cha pel l e du pri n ce e t ava i t fa i t ses
études sous la d i rec t ion de Spobr. Une ouver

tu re pou r l ‘orches t re, qu
‘ i l écri v i t a l‘age de

seize a ns
,
fu t exécu tée Cassel avec succés en

1844 . Dan s l‘an née su i van te, sa premi ére sym
pbonie reçu t l e méme accuei l , e t , en 1847,
i l litreprésen ter son opéra i n t i tu l é A rrtn ,

dan s leq uel on remarq ua de l
‘original i té a i ns i

q u ‘u n bon sen t imen t dramatique .$on dern ie r
ouvrage fu t un hymne à l a louange de Spohr.
qu i n e fu t exécuté que quelquesj0urs aprés l a
mort de l ‘au teu r. On n‘a publ i é de Staeble que
si x L ieder po ur soprano ou ténor a vec accom
pagnementde p ia no, op. Hambourg, Schu
be rth ; s i x L ieder pou r baryton , op. 5; Casse l ,
Luckhard t ; t ro i s Scherzi pou r le pi ano, op. 4

t‘bt‘d. e t des va lses pou r ce t ins t rument.
Bernsdorf n ‘ a pas men ti onné ce t a rt iste

dans son Nam U n iversal-Lafite»der Ibn
ku n s t .
STÆHLÎN-STO RKSBO UB G s ceau

D E ), con se i l le r d
‘Étatde l ‘empereu r de Bur .

s ie, membre etsecré ta i re de l‘Académie des
sc iences de Pétersbourg, di rec teu r de musée
de l a méme v ille, naqu i t a l emmi ngen , en
Souabe, e t mou ru t Pélersbourg, l eMa ille t
1785 . I l es t auteu r de noti ces sur l e théâ tre en
Russie, e t d

‘une h i s toi re abrégée de la da nse
et de l a mus ique des Russes, qu i on t é té insé
rées pa r li a igold dan s son l i v re sur les modi
fications progress i ves de l a R uss ie (Nets Ver
e ndertm Russia nd ; R iga, 1767—1768, deu x
volumes i ii lliller en a don né une a na
ly setrés—étendue dans ses no t i ces hebdoma
cla i res su r la musique (WœMtiicheuNeck
richteu,
8TA BS (l’auntnssn—Pntttrrr—J nn va) , fi l s

d‘u n mus icien de la chapel l e de l‘a rch iduc
Charles de Lorra i ne ,gouverneu r des Pays—Bas,
naqu i t s Bruxel les

,
le 10 décembre 1748. En

1780, i l obti n t la pl ace d
‘
o

'

rgan iste de l a cou r;
précédemmen t i l é ta i t accompagna teu r a u
t héât re . i l mouru t Bruxel les

,
le 23 mars

1809 , l ‘âge de soi xa n te ans . Staes fu t un a r
t i ste de méri te q u i au ra iteu v ra i semblable
men t de la répu ta t ion

, s
‘
il se fil t tro uvé dans

un pays e t da n s des c i rcons ta nces plus fa vo
rables a u développemen t de son ta len t . Il a
publ i é etBruxel les 1° Sona tes po ur piano,
v iolon e t basse

,
op . 1 , 3

,
4 , chacun de tro i s

sona tes . T roi s concertos pou r le c lavec i n,
op. 5 . 3“Qua tr ième concerto pour pi ano, op .0.



STAES STAIILKNECII
'

P

STAR Stbmu au a), con nu sou s l e nom
«leSTAB S Iejeune, frère du précédent, naqu i t

s
‘

y l i v ra à l ‘enseignemen t du pi ano, e t pu

bl i a 1° Grande sona te po ur p iano, fl û te ou
v io lon

, e t ba sson ou v ioloncel le, op . 1 ; Pari s,
S iebe r. 2° Deus grandes va lves pou r pi a no ;
Pari s , Nadenn an . 3° ù ntrc«ianses idem
B ruxel les , l’louv ier. 4° Ma rche e t q ua tre

grandes va lves po u r le pia no.
S TA FPA (Joann ), noble n apol i ta i n , ne

en 1809
,
s‘es t livré à la compos i t ion comme

ama lenr
,
e t a fa i t représenter au théâ t re Sa i n t

C harles 1° P ri a mo a llatendu d’A ch ille, l e
10 novembre 1828. 2‘ F ra nœsca di R im i n i
le 12 ma rs 1831. 3° I lMa t rimon io per ra
gion e, en deux actes, au théâ tre Nuouo . 4 ‘ l a

flattaglia di Na va ri no, s Sa i n t—Charles, le
25 février 1857. Le mauva i s succès de ses

dern iers ouvrages semble i_ui avoir fa i t prendre
l a l ntion de ces se r d ‘écri re .

STA F FO RD (WILL IA I C OOKE ), écri
va i n angl a i s, es t ne sYork , où il habi ta i t e n
1830. i l es t au teu r d'une H i s toi re abrégée

_

de la

musique i n t i tu lée A ”Mo ry of Music,
Éd imbou rg, Co nstable, 18äO, un vol ume in— i Q

de t ro i s cen t q ua t re-v i ngt-scptpages . Ma tam;
N t i s a publ i é u ne traduct ion de ce t ouvrage,
sons le t i t re H i s toi re de la musique, pa rM. Sta/l‘ord, t radu i te de l ’a ngla is pa r ma
dame A ddis F e

‘tü, a vec des no tes . des ca r
mtions etdes a dd i t ion s pa r Jil . F e

‘tfs
Pari s

, Pau l i n , 1832, u n vol ume grand in -12

detro is cen t so ixan te- ci nq pages . Les notes de
l a t raduct ion frança i se son t de peu d‘ impor
ta nce

,
e t n ‘on t pou r obje t que de rectifier

quelques erreu rs de l ‘auteu r angl a i s. On ne
comprend donc pa s ce qui a pu décider les
lm

_

itateursa ilemandsde la traduction frança i se
à donner pou r t i t re a l eu r t rava i l Geschich te
de rMus ik a ller N a t ionen na ch Fétis und
S ta/ford (H i s toi re de l a musique de tou tes les
n a t ions

,
d‘a près Fétis e t Staffo rd) ;Weimar,

1855
,
u n vol ume in-8‘ de qua tre cen t quaran te

huitpages, a vec des pla nches . Ce vol ume, ou
les fautes d‘ impress ion abonden t

,
e t dans

leq uel l a pl u par t des noms son t dèli gurés, n
‘a

aucun rapporta vec les t rav aux de l ‘au teu r de
ce t te not i ce su r l'h i s toi re de l a musique il

désavoue de l a ma n i ère l a plus formel le l a
pa rt que l es a u teu rs a l lemands lui on t a l t ri
buée .

8TAŒKNEC H T (A . d i recteu r de
musique à Dessa u , y v i va i t e n 1831 pu i s il fu t
professeu r de musi que Cbemn ita et
enfi n d irecteu r de l a socié té de chan t de cet te
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v i l l e Je n ‘a i pas d‘au t res renseigne
men ts su r ec music ien , qui n‘es t pas men tionn é
pa r les biographes a l lemands . On a publié de
sa composi t ion 1° Si : chan ts pou r basse a vec
piano, op. 1 Leipsick, Pœn lcke . 2°8i x idem,
op. 9 ; ihid. 3° Sia . chan ts pour soprano ou
ténor, op. ibid. 4 ° S i : i dem, deux ième re
cueil; ihid. 5° Si : chan ts pou r barilon avec
piano, op . 11 Le ipsick , K lemm .0°La Cha n
son d u Rh i n

,
de Becker

,
voi x seule a vec

pi ano ; Chemn i tz, Ilæcker. 7° Cha n t de fête
pou r l a n a i ssa nce du roi de P russe Frédér i c
Gu i l laume 111, a qua tre vois d‘hommes, op.8;
h ipslclt, Pa n icke . 8° Sia: pas redouble

‘

s pou r
u n chœur de solda ts, op . 4 ; i bi d. 9‘ Si : cha n ts
pou r u n chœu r d'hommes , op. 6 ; Leipsick,
Schuberth .

BTA H LKNECB T (A ucu n s), mus icien
de chambre de la cou r de Prusse e t v iolon i ste
duthéâ t re roya l de Berl i n, n é à V a rsov i e, le
18j u i n 1813, es t lits d‘u n music ien a l lemand
qu i lui don na les prem ières leçon s de v iolon .

Plus ta rd il se rendità Breslau e t y devi n t
élève d u d i recteu r de musique Luge ; pui s il
reçu t des leçon s des ma i tres de concer t Hub
lenbm ck e t Léon de 8a iM-L ub i n , a Berl i n .

Il étud ia la compos i ti on l'i nst i tu t de l ‘aca
démie roya le des beaux—a rts de ce t te v i l le

,

e t le 13 j u i n 1837, il obti n t en prix l a
grande méda ille d

‘or. Dès 185 1, il ava i t ete
admi s comme v iolon i s te dans l‘o rches tre du
théâ t re Kœn igstadt; en 1840, i l eu t l e t i t re de
musicien de la chambre roya le. Ceta rt i s te a
fa i t beauco up de voyages Dresde, Prague,
V ien ne,P6tcn bourg,etc. ,

avec son frère J ules
(voyez l a not i ce su i van te). En 1844 , l es deu x
frères

,
réun is d‘ abord a vec le pi an i ste Steilïen

sand, pu i s a vec Lœschhorn , on t donné des
so irées de t r ios pou r pia no

,
v iolon e t v iolon

celle .Stablknec htestconsidéré à Berlin comme
u n bo n compo s i teu r il a écri t deux opéras
don t u n a po ur ti t re Ca simi r, ra i dePologne
l ‘ouvertu re de ce t ou v rage a été exécu tée a
Berl i n dan s u n concert

,
en 1849 . Ses aut res com

po si t ions cons i s ten t en deux messe s a vec or
chcslre , deux psaumes,huitchan ts l i tu rgi ques
pou r l e Domchor de Be rl i n

,
pl us ieu rs hugues,

sep t sym phon ies pou r l‘orches t re , v ingt-c i nq
qua tuors pour des i ns trumen ts co rdes, ci nq
t rios pou r p iano, v i olon e t v ioloncel le, t ren te
sis en tr‘ac tes pou r desdrames, des annales de
pi ano e t un qu i n te t te pou r des i nst rumen ts
à a rche t ; beaucoup de L ieder avec accom
pagnementde p iano. P l usieu rs de ses com
pos i tions on t é té publiées Leinsick à Berl i n
etGotha.



lil STARLKNECÏIT STAMATY
8T AflLRNËCIIT (I nca ), frère d u pré

cè den t
,
music ien de la chambre e t v ioloncel

li s te do théâ t re roya l de berl i n , es t ne l e
11 ma rs 1817, a Posen . Les v iolo nce llisles

D rev s e tWranltzk i de Berl i n fu ren t ses
m a i tre s . En 1838, i l obti n t sa nom i na t i on
de membre de la cha pe l le roya le. On a
pu bl i é de sa compos i t ion : 1° Di vert i ssemen t
pou r v ioloncel le et p ia no su r les motifs de
la F i lle du régimen t, op . 8; I agdcbourg ,

lle inrichshofler. 2° P i èces faci l es pou r deu x
v ioloncel les , op. i bid . 5° T ro i s Lieder
pour v io l once l le etpi a no , op . 5 ; ihid.

d' Fan ta i s ie pou r pi ano e t v iolon ce l le, su r
L inda de Cha uve-my, op. ibid. 5° Tro i s
mo rceaux po u r v i ol oncel le etpia no , op . 8;

Berl i n , Bock , 1862. 0° La SJre
‘

nade os

pagnole, pou r v i olonce l l e et piano, op
‘

. 11 ;
Berl i n , Trau twein .

8TAMÀ T Y (Cantet—Manue), pian iste e t
compos i teur pour so n Ins t rumen t, es t ne
Rome, l e 23 mars 1811. Son père éta i t co n sul
de France C i v i le-V ecch i a . Dès ses prem ières

a nnées, I . 8tamaty pri t l e goû t de l a musique
en écou ta n t sa mère, cantatriee amateu r d i s
tinguée , dan s l‘exécut i on des œuvres de lin
: a rt, de Haydn e t des psa umes de l arœ llo ;
cependan t ses pare n ts ne le destinalentpas h
la ca rr ière d‘afliste .En 1818, il perd i t son père ;
ce ma lheu r ramena sa mere en F ran ce. El le
s
‘
établitd‘ahnrd D ijon e t ce fu t dan s cette v i l le
q ue l‘éduca t ion de Slamaly futeommencée ;
puis il fu t condu i t a Pari s, où l es études litté
va lve s l‘occupèrentl‘exclusion de l a mus ique .

A di x -sept ans
,
il fu t reçu bachel i er ès l et t res .

J usqu‘à l ‘age de qua to rze ans, il n
‘a va i t pas

e n de pia no chez lui .. i l clan des t i ne h l a ca r
ritre des consu la ts qu‘ava itparcourneson père,
quoique son penchan t pou r les mathéma tiques
lui fitdési rer d‘en t re r à l‘ école polytech n ique;
des mot i fs de fam iile l eti ren t renoncer à ces
deux pro jets

,
e t a u mois de jan v ie r 1898, il

en tra comme employé au cabine t du préfet
de l a Sein e. $cs occupa t ion s adm in i stra t i ves
lui la i ssa n t du loi s i r, il en pro fi ta po u r s

‘oc
eupe r de la musique

,
qu‘ i l ava ittaujours a imée .

D éjà
,
à l‘ âge de qu i nze ans, il a va i t publ i é u n

a ir varié diflleile e t br i l l a n t pou r le pi ano, e t
q ue lques quadri l l es de con t redan ses qu‘ i l
j oua i t dans l e monde . l’essy (voyez ce nom ),
de qui il ava itreçu des l eçon s de pia no, l ‘en
couragea à cultiver l ‘a r t d ‘u ne man iè re p l us
séri eu se qu‘ i l n ‘ava i t fa i t j usqu‘alors ; i l lui
procura l ‘en t rée detous l es concerts dans l es
q uel s il n mplissa ltl es fonct ion s d‘accompa
guateur, e t lui fourn i t a i n s i de fréquentes oc

ca sions d‘en tend re les art istes de cet te époque.
A u commencem en t de 1830, il futen tendu
lui -même de Ba iilote t de l a lkbve nner ces
deux a rt i s tes éminen ts lui donnèren t des en
couragements,e t l e seco nd esprima le dés i r de
faire de lui son é lève ce t te c irconsta nce déc id a
de sa vocat ion . Dans les premiers temps où i l
reçut les leço n s de Ka l kbrenner, il ne pu t
donne r q ue peu de temps a ses é tudes du
piano

,
pa rce qu'il a va i t conse rvé sa pos i t ion à

l a préfectu re de l a Sei ne ; m a i s sur l‘assu rance
q ue lui don na l alkbreuner de ses succès fit;
tu re, il qui tta défi n i t i vemen t l‘adm i n i s t rat ion
e t se l i v ra sans ré se rve à sa nouvel le ca rri ère,
ve rs le m i l i eu de 1831 . Cependan t une dim
cul t6 sérieuse v intl‘arreter, peu de temps
ap rès l‘a ba ndon de sa pl ace . L‘eacea d‘un t ra
va i l don t il n‘avai t pa s l‘hab i t ude déterm i n a
dans ses mains une affection art.eula ire e t
nerveu se qui le m i t dans l a nécessi té de
m spendre ses l eçons pl usieurs repri ses, une
fo is pendan t dis ma is, u ne au t re foi s pendan t
huit, etsouven t pe ndan t pl us ieu rs sem a i nes.
Le chagrin qu

‘ i l en ressettidi occasion na
une grande mal adi e.En dépi t de ces obst acles ,
tou tefoi s

, Stamaty a t teign i t son butcomme
e xécu tan t ihrmd u ne belle école de tuée»
n isme ; il fitpubl iq uemen t son débutdans un
conce rt qu‘ i l donna a u mois de mars 1835, e t
dans leq uel il liten tend re u n con certo de sa
compos i tion (op . Cet te époque es t ce l le où
il s‘adou na en ti èremen t à l‘ense ignemen t du
piano . Le besoi n de repos, pou r se l i vrer ses
propres études, lui fitprend re, en 1856 , l a
ré sol u t io n de se rend re en A llemagn e, où il
espéra i t trouver une l i berté dontne joui ssen t
pas l es art i s tes Pari s. i l pa rt i t a u moi s de
septembre de cet te année e t s‘éta bl ità h ip
aick , oh il se lia avec Mendel ssohn etSchu
mann . Le premier de ces a rt i stes lui fitfa ire
des études de compos i tion qu‘ i l n e con t i nua
pas longtemps ; car après t roi s mois passes
dans l a ‘

v i l le saaoune, le ma l du pays etl es ia
st an ce s de ses élèves le ramenéœ ntà Pa ri s, au
moi s de janv ier 1851 . Cet te époq ue estce l le
où Il . Stamaty se l i vra à l‘é tude des œuv re s
class iq ues de Bach , de l oaart, de Bee thoven,
qu‘ i l a fa i t en tend re en sui te chez lui ,dans des
séances pér iod iques e t da ns des concerts in
t imes donnés avec Del sa rte, a u profi t de la So
ciété Sa i n t—V i n cen t de Pau l , don t ils é ta ien t
membres tous deux .

Au nombre dea mcllleurs é lèves de I . Sta
msty , DIM. Gottscbalk etSa i n t—$aEns t i en nen t
le premier rang (voyez ces nom s). Un trés
grand nombre d

‘ au tres p ia n i s tes on t été for
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l e concer t des étudia n t s à I éna , etmouru t dan s
cette v i l le

,
en 1801. Éga lemen t d i st i ngu é

comme v i rtuose e t comme composi teur, ce t
a rt is te a publ i é 1° T ro i s symphon ies hu i t
pa rti es, op. 3 ; Pa ri s, Lacbevan lière . 2° Si x
symphon ies a dis pa rt ies, op. 10; Pari s, S ie
be r. 8° La Cha sse, symphon i e pou r deux vio
lon s, a l to, basse, flûte , deu x hau tbo i s, deus
ba s

'

son s, deux cnrs, e t deu s t rompe ttes ; ibid.

4 ‘ Symphon ie concertan te pou r deu x v iolons,
op. 14 ; Pa ri s, lleyna , 1770. 5° Deux i ème
i dem : Pari s, S iebe r . 0° T ro i s i ème i dem

,

up. 17; ibid . 7° Q ua t ri ème i dem Pa ri s
, Na

derman . 8° Conce rtos pou r le v iolon , n“ l
,

5 , 4 , 5 , Pari s
,
Da illeux .0° .Q uatuors pou r

«lens v ioleur, a l to e t bas se, op . 4 , 7, 10, 18,
15 : Pa ri s, lla i lleux , l oyer. 10° Sia t rios pou r
deu x v iolons e t basse

,
op . 1 ; 0flenbach, An

dré. 1 1°Duos pou r v iolon e l v io lo ncelle,op.2 ;
Pa ri s, Lou i s . 12° Duos pou r deux v iolon s

,

op. 8; Pari s, Boyer ; Op. 11 , 18; Pari s, Sieber.
13° Duos pou r v iolon e t a l to

,
op. 19 ; Pa ri s,

Lou i s . 14° Co nce rto pour a lto (en soi ) ; Pari s,
Da illeus . 15° Con certo pou r le pi ano ; Par is,
Naderman . Il ex i s te a u ss i en A l l emagn e
beaucoup de morceau x pou r d ivers instru
men ts composés par Stam itr . Il a éc ri t e t fa it
représen ter s F rancfor t u n pe t i t opéra—comi
que, i n t i tu l é le Tu teur am3um æ, don t l a
mus ique es t lbrtjol ie . A Pétershourg, ila com
posé

,
pour l ‘impéra trice, le grand opéra D a r

do nn a .
STAN ITZ (Arm ure) , second li l s de Jean

C harles
,
naqu i t l anheim,

en 1755 . Excel
l en t v iolon i ste comme son pére e t son frère i l
a ccompagna cel u i - ci dan s son voyage a Pari s .
ou

‘

litdan s le D i ction na i re h i s to ri q ue des
musi ciens, pa r C horo n e t Fayol le, qu

’i l joua
longtemps a la cha pe l l e d u ro i , à Versa i l l es ;
mais c‘es t u ne erreu r

,
ca r s0n nom ne figu re

su r a ucun é ta t de ce tte cha pe l l e . Les événe
men ts de l a v ie de ceta rt i ste son t compléte
men t i nconnus

,
a près so n a rri vée a Pa ri s vers

1770; il para i t seu lemen t certa i n q u
'i l é ta i t

e n core dan s cet te v i l le , en 1781, ca r l
‘A lma

na ch musica l de 1782 nou s apprend qu ‘ i l y
publ ia s ion s i : duos pou r v iolon e t v iolon
cel l e. Ses œuvres connues son t 1° Si : qua
tuors pou r deux v iolons, a l to e t basse, op. 14 ;
Pari s, Siebe r. 2° Sia idem ,op. 22 ;tout. 5° Si :
t rios po u r dens v iolons etba sse

,
op . 2 ; Pari s,

Boyer. 4°Conce rto pour v io lo n , op . 97 ihid.

li°Sia duos pou r v iolon e t v ioloncel l e , op . 5 ;
i hid. 0° Six trios pou r flûte , v iolon e t basse,
op. 17; Pari s, 8ieher. 7° Noctu rnes ou a i rs
va riés pou r ” iolon etv ioloncel l e ;t‘bi‘d. 8° Six
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duos pou r v iolon e t flûte, op . 7; Pari s, Boyer.
0° Concertos pottr clavec i n , n“ 1 , De s

concertos pou r violoncel l e, ba sson , e tc .

STAMM(Pneu s), vra isemblementpro
fesseur o n rec teu r a u gymnase Ca ro l i n de Stel
tin, dans la seconde moi t i é d u dis -se pt i ème
s i ècl e

,
a fa iti mpri mer u n d i scou rs qu‘ i l a pro

noncé aux obsèques de Jea n-Georges Ebe l i ng
(voyez ce nom) , sous cetitre : P rogrnmma
funebre i n obitum J .

-G . Ebei ingi i, Gym

n ari i Ca rol. Mus. ; Ste t t i n , 1070,
in

8TA NC A B I (Vra ne-F asnçous) , m athé
maticien , n é a Bologne, en 1078,tutl‘am i et
l ‘élève de Ha nh edi . Reç u docteu r en ph iloso
ph i e dan s l ‘an née 1704 , i l obt i ntdan s la méme
an née la di re ct ion de l ‘observa toi re de 110
l og ue, e t fu t él u secréta i re perpét uel de l

‘
Aca

dém ie des l nquieti , prési dée a lors pa r l o r
gagn i . Les jés u i tes l u i con llèrent, la méme
époque

,
l ‘ense ignemen t de la géograph ie et de

l ‘a rt mi l i ta i re a u co llége des nobles . Ce sa va n t
mou ru t

,
s l‘âge de tren te e t u n ans,d

‘
une uta

lad i e de poi tr i ne, le 18 ma rs 1709 . Pa rm i ses
nombreux écri ts, don t on t rouve l a l i s te dan s
les SofittortB ologm i

, de Pa n tuzzi (t . V III ,
p. on remarq ue u ne d i sserta t ion Ds Son o

flz o incen irndo (Bologne, 1707, in suje t
sur lequel Sa uveu r ava itrécemmen t 111 6 l‘a l
ten tion des ma théma ticiens .
STA NH O PE (C n am , comte D E ) , pa i r

d‘Angleterre e t sava n t d i st i ngué, naqui t l e
8 aoû t 1758, commença ses é tudes au col lege
d
’
Bton , e t accompagna sa fami l le Geneve

,
:

l
'âge de dis an s. Sans la d i rec t ion d

‘ u n sa va n t
genevoi s (G .

-J . Lesage), il se l i v ra a vec a r
deur il l ‘étude des sc iences ph ysiques e t ma
théma ti ques, da ns lesq uel les il litde gra n ds
p rogrè s. Après l a mort de son pè re, en 1780,
i l en tra dan s l a Chambre haute du pa rlemen t

,

e t plus ta r d, i l s
’y mon tra favorable aux idées

nées de l a révolu t ion frança i se . Le peu de suc
cès q u‘ i l obt i n t à l a t r i bune l e ramena au x
sciences, qu i lui doi ven t pl usieu rs découvertes .
Lord S ta nhope mouru t a Lond res

,
l e 18 sep

tembre 1810, à l‘âge de so i xan te— t ro i s a n s. La
pl upa rt des t ra vaux e t des découvertes de lor d
S ta nhope n ‘appart i en nen t poin t a l a musique

,

ma is i l a p roposé un nouveau sys téme de tem
péramentdes i n s t rumen ts à clav ier, sou s ce
t i t re P r i nciples of t u n i ng i n s tru men ts
wi th fix ed ton es (Pri nci pes de l ‘accord des ln
strumen ls sons fixes) ; Londres ,Wi l son ,
1800, in —8° de v i ngt—qm lre pages .
STA NL EY (J ean), bachel ie r en musique,

n aqu i t a Lond re s, au mo is de j anv ier 1718.
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A l ‘âge de tro is a ns, u n acc iden t l u i lltperdre
l a vue . A sept, i l commença l

‘étude de la mu
s iq ue, dan s l aquel l e i l litde rap id es progrés.

Son premie r mai t re fu t u n organ i s te nommé
R eading, é lève de B low; ma is plus ta rd il de
v i n t élève du docteu r G reene . A l

’âge de onze
a n s, il obt i n t l a pl ace d‘organ isle d

'u ne pe t i te
égl i se de Lo ndres; en 1720, on lui confi a cette
d
‘
o rgan iste de l a pa ro i sse de Sa i n t-André , e t

h u i t ans aprés, il y joign i t l es fonc t ions d
‘or

gan i ste du temple. llœndel, qu i es tima i t l es
t a len ts de Sta n ley

,
l u i l a i ssa

,
en mouran t

,
une

pa rt i e de sa musique . i l s
‘
asso cia à ce tte

époque a vec Smi th (v oyez ce nom) po u r l a d i
rec t ion des ora torios

,
e t l a conserva j usqu‘en

1784 . Deux a ns au pa rava n t
, il ava i t remplacéWe ideman n comme chcfd‘orchestre de la cha

pe l l e royale . Stan ley mouru t à Lond res
,
le

10ma i 1780
,
la i ssa n t en manu scr i t les ora to

r ios de J eph te
'

(exécu té en e t de Z imri
(en i700,a Coven t-Garden), don t i l ava itcom
posé l a musique . On a publ ié de sa compos i
tion 1°Six concertos pou r deux v iolons, deux
v io ies, v io loncel l e e t ba sse con ti n ue . 3° Six

idem pour sep t i n s t ruments, op . 3° Hu it
sona tes pou r flûte e t basse, op. 1 . 4 ° S i : solos
pou r flûte, op . 4 .

STA NZl—ZN (Ju n-Loon ) organ i ste de
Sa i n t- Pau l , s ll ildeshe im ,

occu pa cet te pos i
t ion pendan t les v ingt dern i ères a nn ées du
dix- hu i t ième siècl e. Il a publ i é de sa composi
tio n 1° Tro i s sona tes pou r claveci n e t v iolon ,
op . 1 ; Offenbach , 1708. 2° Sona tes a qua tre
ma in s

,
op . (bid . 8° Sona tes pou r c laveci n

,

v iolon e t basse
,
op . 4 ; ibid . 4 ° Grande sona te

pou r claveci n
,
v iolon e t ba sse

,
op . 5 ; i bid. ,

1707. 5° Q ua tre ma rches ca ractéri st iques pour
l e clav ec i n

,
et u n rondo a t ro i s ma i ns

,
op . 0;

B ru nswi ck, 1707. 0° Chan son s al lemandes avec
a ccompagnemen t de cla vec i n , premier e t se
cond recuei l s ; Ca sse l , 1782 e t 1785 .

8T A PPEN (Concern e V AN), compos i
teu r hol landa is qui vécu t ve rs l a li n du qu i n
z ième s i ècl e, n

‘es t con n u j usqu ‘à ce jou r que
pa r t ro i smorceaux écr i ts pa r l u i e t qui se t rou
ven t dan s le troi s ième l i vre du rari ss ime re
cue il in t i tu lé : fla rmon ice musica Odheca

ton , e t don t l e t i t re pa rt icu l ie r es t Co nti C .

n
° Cu te cinqua n ta ( Impress um Venetù‘

a

pe r 0etov ia num P etrutium fo rosempro
n ien sern , L e premier de ces morcea u :
es t l a chanson frança i se il qua tre vo ix D e

tou s bien s p la i ne , don t l e su peri us cha n te
l
‘

antien ne avec les pa roles B ea t s‘ pa cifici . Le
second morceau estl a chanson a qua t re roi s
Gen t il ga la nr de guerre ; e t le t rois ième est

s noop . ou r . nes austcnras. s. u n .

4 l8

le motel à qua tre vo ix V i rtutum sxpulsua

ter ri s chorus omn ia abibit.
STARC K (Pum rrs-Gutstsua s), recteu r

e t organ i ste de l'éco l e de l a v i l le, àWri tten
su r- l‘0der, a u commencemen t du dis-hui
lième s ièc le , es t a u teu r d

‘u n opuscule i n t i tu lé
O rga n i Wrigensis n i

‘n dra n i ueteris de
str‘uctt‘

, e t nuv i i ntemple majo rs‘ sztructr‘
desc rip t io, dus istB esch reibu ng de r a llen
a bgeri ssenen und i n der g rossen Küche su
lV ritzen a n der 0dcr n eu—e rba u ten 0rgsl;
Berl i n , 1797, i n 4 0 de soi xan te pages .
ST A R IC XUS (Ju n), organ i ste de Sa i n t

L au ren t, Fra ncfort- sur lo-lle in, au commen
cementdud i x - septi ème si ècle

,
a fa iti mprimer

de sa composi t ion 1° Teutschs lustr‘ge L ie
der u n d Ta n t: m it4 S t immen (Cha nson s
a l lemandes choi s i es e t danses a qua tre voi s ) ;
Francfort

, 1009 . 2° Newstoutsche wellh‘ehe
L ieder n a ch t der melschen dladriga

lien e tc . (Nouvel l es cha nsons momla ines

a l lema ndes da ns le s t yle des chan sonstran
ca ises).
8TA I\K (Pa i nterc-Tn i oraru ), co nter,

aWa ldenbourg, en Si lés ie
,
né le 20 aoû t

1749, s
‘
estdistingué pa r son ta len t su r l ‘org ue

e t par ses composi t ion s. Il mou r ut Wa lden
bou rg, le 20ma i 1807. On a publ i é de sa com
posi t ion 1° D ie Geda nken und Empfin
du ngen beim K reuze J ean a uf Golgotha
(Pensées e t dou leu rs de J ésu s su r l a cro ix),
erat5rio Bresla u , C ross e t Darth,en pa rt i t ion .

9° Le P ho risien , ora torio, en 1794 . 8° l a

P ass ion, ora tor io, en pa rt i t ion pou r le pia no ;
ihid. O n croi t a u ss i qu‘une col lect ion de cen t
so ixan te lugues e t préludes pou r l ‘orgue,
publ iée Mayence, vers 1792, sou s l e nous de
S ta rk

,
appa rt ien t a ce t a rt i s te.

STAR“ (Po i nture), né en 1774 ,h l i ster
we rda

,
en Saxe, reçu t les premi ères leçons de

pi ano de Aimer, organ i s te de ce l i eu ; puis il
a lla con t i n uer ses études a Grossenhayn , e t
appri t à jouer de tou s les i n s tru ments à co rdes
e t a veu t chez l e music ien de v ille Ga rne r,
pa rt i cu l i èremen t du cor, su r leq ue l i l acqu i t
u ne cer ta i ne habi le té. Aprés avo i r ache vé son
a ppren t i ssage, il v isita Neissen,Wi t ten be rg
e t Le ipsiclr, ou il litla con na i ssa nce de llillcr
e t de l uller. Ce futs cet te époque q u‘ i l é tud i a
l a composi t ion dans les l i v res deMarpnrg, de
K irnberger e t de Turk .

‘

Le dés i r de voyage r lui
futaccepter u n engagemen t de mus ici en dans
une t rou pe éques t re qui pa rcoura i t l

‘
Alle

magne . Deux a ns après, i l en tra l ‘o rchest re
de Sa lzbou rg, pu i s il fu t ma i tre de pia no de la
com tesse Pilatl, Wel s, pa ssa deu s an nées che:

il
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ce tte dame, e t, co lin, en t ra dan s l a mus ique
d ‘un régi men t, avec leque l il littoutes les cam
pagn es en Su i sse, su r l e Rh in e t en Au triche.
Arrivé a V ienne, il étud i a l a compos i t ion sous
l a d irec t ion d‘Alhrechtsherger, e t en tra s l‘or
chestre du théâ tre de l a cou r pour y joner du
cor

,
aprés avo i r obten u un congé tempora i re .

P l us ta rd
,
il fu t obl igé de ren t re r dan s son ré

g iment; mai s a yan t enfi n obten u son congé
défi n i t i f

, il se retira aDæbling,près deV ienne,
e t publ i a un journal mensue l de mus ique m i
lita ire , e t u n a u tre jou rna l de fanfa res pour
t rompet tes . Ceta rt i ste la borieux es t mort
après une cou rte ma lad ie, le 18 décembre
1835 . Parm i ses nombreux ou v rages , ou re
m a rque : 1° J ou rn a l de m us ique m ili ta i re ;
V ienne, chez l

‘au teu r : ou y t rouve pl us de
tro is cen ts morceaux de sa compos i t ion .

2° J ourno l de fa nfares po u r des t rompet tes
e t t rombones : env i ron ci nquan te n uméro s ;
i bid. 8° Marches m i l i ta i res a dis pa rt ies,
op. 14 ; V ienne, Artaria . 4 ° Si x marches pour
l a musique tu rq ue, op. 48; V i enne, Hasl i nge r.
5°Ma rche favor i te d‘Alexa ndre pou r musique
m i l i ta i re , op . 78; i bid. 0° P iéces d'évol u t ions
pou r dix t rompe t tes, deus cors e t trombones ;
V ie nne, chez l

‘
auleur. 7°Un grand nombre de

dan ses pou r l ‘orches t re. 8° V aria t ion s e t po is
pourri s pou r d i vers ins trumen ts . 0° Q ua tuor
pou r pi ano

,
flû te

,
v i olon e t v iolonce l le, op . 1 10;

V ienne, chez l
‘au teu r . 10° Q ua tuor pou r pi a no,

v iolon, a lto e t ba sse, op. 120 ibid. 11°G rande
sona te pou r piano , cor e t v iolon ce l l e obl igés,
op. 7; V ienne,Weigl . 12° Beaucou p de pièces
dé tachées pour piano seu l . 13° Tro i s messes
faci les à qua t re vo i s e t grand ou pet i t or
chevi re ; V ienne, chez l

‘au teu r. 14° Offertoi re
pou r soprano e t ténor, chœu r et orches tre ;
ibid. 15°Ta n t um ergo pou r con tratto e t ba sse,
chœu r e t o rchest re ; ibid. 16° L ‘Ecole d u
pia no de V ien ne, méthode entro is pa r t i es ;
i bid., 1810el 1820, deux vol umes in - 1o l.

STA RSWO LS K I (Su nn), h i s torien e t
biographe po lona i s, vécu t dans l a prem ière
moi t i é du dis—septi ème si èc le . i l futprimlcier
de la col l égi a l e de Îarnow(Ga llicie). Les nom
breux ouvrages de ce savan t n

‘appart iennen t
pas à l‘obje t de ce d ict ionna i re biograph i que ;
i l n

'

y es t men t ionné que pou r u n t ra i t é élé
menta ire de musique don t i l es t a uteur

,
e t qui

a pou r t i t re :Musica pra ctice E rotema ta
,

i n «s u m s tudios: juveututt‘s brev iter et ac
cu ra te co llecta a S imone Sta rsvolsio ecclesi:
collegist: Ta rnocieusis prim ice ri o C ra co
ctav, ex oflîciua F ra ncisci C ama retS. R . [V .

1050
,
in
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STAB ZB R h abi le v iolon i s te, a en

l ongtemps de la cé lébri té comme compos i teu r
de ba l lets

, à V ienne. On ignore ses prénoms,
l e l i eu e t la da te de sa na i ssance, a i ns i que les
prem ières ci rcons ta nces de sa v ie. Aprés avoi r
occupé quelque temps l a pl ace de compos i teu r
des ba l le ts du Théâ t re- Impéria l V i en ne, il
futappe lé aPétersbourg, en 1709, a vec le t i t re
de ma i t re de co ncer ts ; mai s dès 1770, il é ta i t
de retou r à V ien ne, où il repri t sa p lace au

thea t re d i r igé pa r No verre . Dans les dern i ères
a nnées

,
son excessitembo npo in l l‘empêcba de

jouer du v iolon e t de d i riger lui-méme ses ou
vrages. Il mouru t à V ien ne, en 1705 . La mo

s iq ue de Sta reer éta i t bri l la n te, mélo«tieuse, e t
bien ada ptée à l ‘act ion dramat ique.tes ba l
let s don t i l a composé la mus ique son t : 1° L es
Tro i s F erm iers . 2° Les B ra con n iers . 3°A di
la ïde de P on th ieu . 4° Les H om es . 5° Les

C i nq Sulta nes . 0" I l G i ud i
‘z io di P a ri de.

7° D ia na ed Endim r
‘

one . 8° Roger et B ra de
m a n te. 0° I’asie r t d i Temps. 10° L a P a

rodie deMe‘de'e . 1 1°A ga memno n . 12° Le C id.

13°Æontezuma . 14 ° Teseo i n Greta . 15° Les

N o isson m rs. 10° LesMuses. O n conna i t
a uss i e n man uscr i t

,
de l a composi t ion de

Starzer quelques symphon ia po u r l ‘or
chev i re, e t l

‘ora torio la P a ssions di Gesù
C ri s to.
8TAT IIMION (Cu rsro ras) es t c i té pa r

Gessner (B ibl. i n Ep“. red. append. p . 853)
comme au teu r d'un petitpoeme i n t i tu l é
D e L aud ibw music: a d J oa nne»! F ri
si um .

STEC IMNI US (Aa na é), magi s ter e t rec
teu r de l ‘éco le d'

Arnstadl, dan s la pri n ci pau té
de Schwarzbourg, a u commencemen t du d i x
sep t ieme sièc le, a publ ié un recuei l de pièces
i n t i tu l é Q ues t ionesMira il: ph ilos0pbieo
philologie: (Eri nrt, 105 4 , ln où l

‘
on

t rouve deuxthèses su r cet te quest ion : A n mo
la lio ritde note pre occupa n te, o n vero mata n te ? ll s‘agi t, dans ces écri t s, de la q ues
t ion, a iors fort con tro versée en

‘

A llemagn e, de
l a subs t i tu t ion des sep t noms de notes de la
gamme a l‘anc ienne méthode des muances

,

dans l a so lmi sa t ion .

STEC B B R (l u n a) , pian i s te e t orga
n i ste distingué,naquita l anhelm, vers 1760,
e t v i va i t encore en 1811 . On a imprimé «le
sa composi t ion 1° Neuf pièces pou r le cl ave
cin ; Manheim , 17035 3

" Grande sona te
qua tre ma i ns ; Leipslck , Bre i tkopf e t Ilærtel.
3° S i : iugues pou r l ‘orgue ; i bid., 1708.

4° Tre ize va ria t ion s pou r l e cl avec i n
,
op. 5 ;

ihid., 1700. 5° Douze va ria t ions e t un re ndu
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avec en thou siasme par l a n a t ion tou t en t i ère
e t obti n t plus de deux cen ts représen ta t ions.
Les au tres opéras de ce t art i ste son t : les Sujet s
recon na i ssa n t s enve rs leu r souve ra i n , re
présen té li V a rsov ie

,
en 1706 ; l

’A rbre en

cha n té, 1707; F r0sins, 1806 ; le Rei t mei s ter
Gon d i , 1807; la P olona i se, en t roi s a ctes,
1807; le V ieux Cha sseu r, 1808; P apirius,
1808f Stefa n i a écri t a uss i u n grand nombre
de polona i ses e t beaucoup de messes a vec or
ciles tre . Il eu t deuxtits e t une fi l le . L

‘
a lné,

Casi m i r Stefa n i
,
v iolon so lo du théâ tre «le Var

sov ie. mour ut e n 1811 , à l
‘âge de v ingt a ns ;

son frére
,
Joseph Stefan i , égalementviolon

solo, n
‘éta i t âgé que de dis-bu l l a ns lorsque l a

mort le frappa ; e t Leonore Stefan i ca n ta tri ce
du méme théât re, fort a imée du publ i c , fu t
en levée s la fleu r de l ‘age,on 185 1 . Tou s
t roi s son t i nhumés près de leur père

, Po

wonzk i.
STEFANI (Jou ve), composi teu r e t pro

fesseur du cbant
, né V a rsov ie

,
en 1802

,
a

fa i t ses é tudes mus i ca les a u Conserva to i re de
ce tte v i l le, e t a reçu des l eçons de compositi on
d
'

Elsner (voyez ce nom) . Sa prem i ère p roduc
s ion de quelque importa nce futl a mu sique du
ba l le t A pollon etMida s. Encou ragé pa r l e
succés de ce t ou vrage, il composa la musique
de l ‘opéra la Leçon de bota n ique, d

‘
après u n

vaudeviile frança i s . Le bo n v ieux Temps

au t re opéra —comique de sa compos i t ion
,
tut

représen té , avec succés, en 1820. Les sn a

sonrkes
, l es polona i ses e t les cbanso nnettes

qu'i l a publ i ées
,
on t re ndu son nom popu la i re

en Pologne. Pa rm i ses œuv res de musique
re l igi euse , on rema rq ue plusieu rs messes
q ua t re voi x a vec orgue ; l a messe n° 3 (en m i
bémol), avec accompagnemen t d

‘ i ns trumen ts il
ven t ; l a messe n° 5 , exécu tée dans l

‘ég l i se «les
P iaristes, sous l a d i rect ion de l ‘auteu r; la messe
pou r l atéte de sa i n t S ta n i s l as

,
dan s l a méme

égl i se ; l a messe n°7, exécu tée dans l
‘ égl i se des

V i s i ta nd i nes, pa r les élèves du gymnase, vous
l a d i rec t ion de leu r p rofesseu r Stefan i ; u ne
messe de Requ iem , a t ro i s voi x d'hommes

,

aves orgue ; l a messe à qua tre voi x d
'

hommes
,

avec accompagnemen t d
‘ i n s trumen ts a ven t

,

chan tée dan s l ‘égl i se des Capuci ns ; l a messe
n° 18, exécu tée chez les Berna rd i ns ; Te D eu m
avec orches tre,01l

‘

erto ire ; J vcMa ria pou r se
prane avec v iolon solo ;0 Sa luta rr‘s e t P o nge
L i ngua , avec orches tre ; B ened ict us à qua t re
voi x seules, a vec chœu r

,
exécu té dan s l ‘ég l i se

des P iaristes, pour l a fête de sa i n t Sta n i s l as ,
l e 8mai i si l Sp ieæy religij ne (cbants rel i
gieux) ; V arrosio ,Za lesk i,

STEFAN INI (J es s né 3 No
déne , vers 1660, fu t ma i t re de cha pe l le de la
ca thédra le de Tu ri n il occu pa i t ce t te pos i t ion
dan s les dern ières années d u d i x - sept i ème
si ècle . On conna i t de l u i «les mote ts six e t
h u i t voix

,
qu i on t é té publiés sous ce t i t reMottlteta D . J eft.-B apt . Stepha n in iMatin .

i n eeck sia metropo li ta na Taurinenss
‘Mag .

m usic: sea: e t oc to eoeibus . L ibe r p ri mus :
V snei i is, 1604 . Idem fibe r m undus ; i b id . ,

1608.

ST EF FAN ( le sa n-Am use ) e t non
ST EP… , comme l

'écri t Gerbe r, pi an i s te
e t composi teu r, n aqu i t à Kopidino, en Bohéme,
l e 14 mars 1726 . Après avo i r appri s l es ele
men ts de l a musique comme enfan t de chœu r,
il se re nd i t à V i enne e t y dev in t él ève deWa
genseii (v oyez ce nom) . F ixé depu i s lors dan s
l a ca pi tal e de l'Autriche, il ob ti n t l e t i t re de
ma i t re de cl avec i n de la cou r impé ri a le

,
eti‘ut

cha rgé, en cet te q ual i té, de donner des leçon s
a l a re i ne de F ra nce Marie—An toi net te , e t à
l
‘
archiducbesse Ca ro l i ne, qui dev in t re i ne de
Naples . On n ‘a pa s de ren se ignements concer
n an t l’époque de sa mort, ma is on sa i t q u

‘ i l
v i va i t en co re en 1781. Les ouv rages i mprimés
de ce t a rt i ste son t ceux -cl : 1° Sci D i ver t i
men t i per i l cembolo, op. 1 ; V ienne . 2 So

na te per il a mba lo, op . 9 ; V ien ne, 1750.

8° I dem
,
op. 5 , 1 po rte ; V ienne, 1703 .

4° Idem , op. 3, 2 pa rts ; ihid. , 1704 . 5°P re

lud i per diocrsi t uon i ; V ienne 1709.

0 Chan son s a l lemandes pou r l e cl aveci n
,

quat re su i tes ; V ien ne, 1778 a 1781. 7° V i ngt
ci nq va ri a t ions su r l a chan son hobém ienne
Mug m ilp J a n ku ; Prague, llaas, 1802. Il y a
u ne édi t ion de ces v ar ia tions publ i ée aV ienne,
chez Treeg, en 1707. Stefl’an a écri t a u ss i u n
ora torio i n t i t u l é Le Sa uveu r d u monde i n
n ocemmenta ccusé, e t conda mné d la mort.
ST EF F AN (G asraun - l accaton

V oyez 8T EP IIAN

STEF FA NI (Ancum n) , compos i teu r cé
lébre, n aqu i t en 1655 , i Ca s te l fra nco, dan s
l
‘Étatde Ven i se. On ignore l e nom des ma i t res
qu i dlrigèrentsa prem i ère éduca t ion mus ica le,
mai s on sa i t que l a beau té de sa voi x l‘ava i t
fa i t appe ler s V en ise pou r le serv ice de que l
ques égl i ses. Un noble a l lemand qui I

‘
cntendit

en ép rou va ta n t de pl a i s i r
,
q u‘ i l fitau jeune

chanteurla proposi t ion de le suivre , lul promet
ta n t de pou rvoi r a ses besoi n s et d‘assu re r son
a ven i r. Ce t te offre ayan t é té accep tée, l

‘
et ra n

ger condu i s i t Steffan i Mun ich, e t le con fi a
aux so i n s d‘Hercule Bernabe i (voyez ce nom).
Sous u n te l mai t re, lesprogrès du jeune artiste
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fure n t ra pides ( l ) . Sic llan i é ta i t en t ré a u sé
m iuaire après y avoi r fa itses é tudes, il reçu t
l a tonsu re e t pri t l e t i t re d‘abbé, qu

‘i l a tou
jou rs po rté depu i s lors. Devenu composi teu r
d i s ti ngué, i l écri v i t d

‘abord pou r l ‘égl i se, pa r
t i cu l men t pl us ieu rs messes pou r l a chapel le
de l ‘ lec teu r de Bav ière. Il n ‘éta i t âgé que de
dix - neu f an s lorsq u‘ i l publ ia u n recuei l de
psaumes à huitvo i x où l ‘on rema rq ue déjà
bea ucou p d'

habileté dan s l ‘a rt d‘écri re. Cet
œuv re fu t su i v i de sona tes pou r q ua tre instru
men ts

,
e t de duos a deux voi x avec basse cou

itune, ouvrage du pl us grand méri te, etqu ‘on
a m is souven t en pa ra l lèl e a vec l es duos de
C l a r i ce lu i—ci sembl e les avo i r pri s pou r mo
dèle. Tous ces ouv rages , composés pou r
l ‘usage de l a cou r de Mun ich , fu ren t récom
pensés plu s tard pa r le clou de l ‘abbaye de
!.ipsing, don t i l pr i t letitre .En 1681, Stefi a n l
é cri v i t son prem ier opéra i n t i tu l é Ma rco
A ureli

‘

o le succès de cetou vrage lui li lobten i r
la p lace de d i recteu r de l a mus ique de l a
chambre de l ‘élec te u r . Q ua tre an s aprés, il fut
cha rgé de la composi t ion de Serv io T ullio,
opé ra sér ieux en t ro i s ac tes

,
pou r le mari age

de l‘élec teu r Max imi l i en - Emmanue l a vec
l
‘
archiduehe5se Ma rie—An toi net te d‘Autriche.
La bea u té de ce t ou vrage m i t le sceau a sa ré
pu ta t ion , etl u i fitfa ire des propos i t ion s pa r
p lusieu rs pri nces «l‘Allemagne q u i dés i ra ien t
l ‘a voi r pou r ma i t re de chapel l e Stelï aui ac
cep in ce l les de l ‘é lecteu r de Bru nswi ck , pére
«le Georges ro i d

'

A ngleterre . Peu de
temps ap rés l a représen ta tion du Sem io

Tullio, e t dans l a même a n née, il donna a
Bru nswi ck I l Sa lons, opéra sér ieux en t ro i s
actes . Cetouvrage fu t su i vi de A la rfco s‘»
B a ltha , en 1087; de E n r ico dellot‘l Leone,
e n 1080; d

‘l lcide, en 1002 ; d
‘A lex a ndre

l
'

O rguetllm , en 1005 ; de Rola nd , en 1000;
«l
‘c ibiade, en 1007; d

‘Ata la nte, en 1008,
e t de I l T ri onfo del Pato , en 1000. Les ci nq
de rn iers ou vrages furentt radu i ts en a l lemand,
e t représentés Hambourg. Le ducde B ru ns
n ick a va i t confié l a d i rec t ion de son théâ tre à
Stellan i ; mai s les désagrémen ts q ue lui ca u
sa ieutles pré ten t ion s e t les q uerel l es des
chan teurs l u i ti ren t donner sa dém i ssion de
ce t emploi ; il ne conserva que l a cha rge de
compos i teu r ma i s i l ne m i t p l us son nom a

Il y a une diflîcullé re lativemen t aux études «le
Stefla n i sous la directio n de Bernobei ; ce lui—ci n ‘

arviu

l un icb qu
‘en 1073 : cependa n t. Stelïsni publ ia .

en 1070. du psaumes a hui t vo i s de sa composi tion ; i l
estdon e v ra isemblable qu‘ i l avai t en un ma itre de

.

co n trepo in t avan t que Bernsbc i i e pri t pour éléve.

ses dern ières product ions, parce que le duc «l e
Brunswi ck l‘employa dan s des miss ions di plo
ma liques . Ses ouv rages portércntsouven t le
nom de P i na , son copi s te.

Dès 1080
,
l ‘empe reu r Léopold l", a l a con

ven tion des é lecteu rs ; Angsbourg, ava i t fa i t
counaltre son in ten t ion de c réer u n neuvi ème
électora t en faveu r du duc de Brunswick e t de
ses descendan ts ; ce t te décl a ra t ion n

‘ag i t pa s
été reçue a vec beaucou p de faveur pa r les
a u tres é lecteu rs , e t l

‘
on cra igna i t des nam

cn ités. Stelfan i ,qui ava i t é tud i é l e droi t pub l i c
Hanov re, e t qu i j ou i ssa i t de tou te la fa veu r

du pri nce, obti n t qu
‘on l e cha rge.“ d‘ une

pa rt i e des négoci a t ions ce sujet. i l mi ttan t
d‘adresse à éca rter l es obst ac les , que l ‘empe
veu r accorda

,
en 1002 , l

'i n ves t i tu re de l ‘eice
tora t deHanov re, e t l a d igni té d

‘
a rch itréso rier

de l ‘empi re a u duc de Brunswi ck , a vec la
t ra nsm iss ion de ses droi ts e t digni tés ses des
cendants. Le pri nce donna «l es témoignages
éclatauts de sa sa t i sfact ion l ‘abbé Sicll‘an i,
en obtenan t pourlui l a d ign i té de prolonots ire
a pos tol i que , pu i s celle d

‘
évéque de8piga ,da ns

l es possess ion s espagnol es de l
‘
Amérique , qui

‘

lui fu t conférée pa r le pape Innocen t XII, e t
en fi n en l u i a ccordan t une pen sion de qui nze
cen t s écus. Comme certa i n s art i s tes , Stef
fa n i a va i t u ne a ut re ambi t ion que cel le «le l a

gloi re qu
‘
il pouva i t t rouver dans so n

_

art
ayan t pri s u n rang pa rm i les hommes pol i t i
q ues

,
i l se c ru t grandi , e t après avoi r com

mencé pa r désavouer ses ouv rages, ihquitta,
en 1710

,
se s pl aces de ma i tre de cha pel le e t de

di recteu r de mus ique
,
désign an t llœmlel pou r

son successeu r ; pu i s i l vécu t en homme de
cou r, dan s l a soci été des grands . Aprés une
longue absence de sa pa tri e, Stelfaul lit, en
1729 , u n vo yage en I ta l i e , passa l

‘h i ve r à
Rome, e t y eu t l

‘hon neu r d‘ét re i ncessammen t
dan s la soc iété d u card i na l Ottoboui , qui
a i mai t s fa i re exécu te r ses ouvrages dans son
pa la i s . Peu de temps après son re tour s Ita
uovre , sicl

‘

lan i fu t obl igé de fa i re un voyage L

Fra ncfor t ; ma i s a pe i ne a rr i vé en ce t te v i l l e,
il tomba ma lade, e t mouru t a u bou t de quel a
q ues jours

,ent7so,s l‘age de so ixa n te—qu i nze
ans .
On ne conna i t pas a ujou rd ‘h u i tous les ou

vrages de S teffan i , pa rce que le plus grand
nombre ayan t é té composés pou r le se rv ice
spéci a l de l a cou r de Brunswi c k e t de B a
nov re

,
les copies ne s ‘e n so ntpas répa ndues ,

etparce que pl us ieu rs ne po rtentpas son nom .

On sa i t q u ‘ i l av a i t écri t pl u sieu rs ora tori os
ma i s leu rs t i t res son t ignorés . Ou tre les Opé ras



c i tés pl us hau t, l es ouvrages de ce t art i ste,
pa rvenus j usqu‘à nou s, son t : 1° P sa lmod ia
uespsrttna octo plessi s v ocibus conctnenda ,
a bA ugus t i ne S te/fa n otn lucevn ed i ta atatts
sur a n ne XIX Manuela“, 1074 , in—tol. C‘est'
pa r le t i tre de ce t ouv rage q u

‘on a pu déter
mi ner a vec précis ion l ‘an née de la n a i ssan ce
de 8tefl‘aui . 2° J a n u s Quadri/‘ous t ribus v o
ca‘bus ce!duabus quolibe t prztermtssumod u
laudus (mote ts à t ro i s voi x e t basse con t i n ue);
Nonachii, 1085 , in

—fol . 8°Sona te da camera
due ut‘olint‘ a itu0continua ; Mun ich, 1070,

iu- fol . 4° Due…“duca mera a sopra no c con
tratto con i l ba sso con t i n ua : Mun ich, 1083 .

5° Q ua n ta ce rtezza ha bbs
‘

a da auotpri nci‘pi
la mus ica (Q uel le cert i tude il y a dans les
pri nci pes de la musique) ; Amste rdam, 1005 ,
ist-8° de hui t feu i l les . Dans ce peti t écr i t, Stef
faui soulève l a ques t ion la plus i mportan te de
l a science de l a musique;ma is ma lgré le succès
qu

‘
obtintso n ouv rage, il es t permi s de d i re

que ses vues ne son t pas assez é levées n i ses
con na i ssa nces assez profondes pour l a sol u
t ion d'u n tel probléme .Werckmcister fa i t
une t raduc tion a l lemandede l ‘écri t de S teffan i,
sous ce t i t re Sen dschreiben , durin nen en t
ha lten , soie g rosss Gewtsshettdie Musik
ba be, a us s‘h ren P riucipt‘t‘s und G ru n d
szt: er, etc . ; Q uedlinhourg, 1000. in —8 de
sep t feu i l les . J ean -L au ren t A lbrechta donné
une deux ième éd i t ion de cette traduct ion avec
une préface e t des notes, a llulhauseu, en
1700, ñu

—4 ° de qua tre-v i ngt-deus pages, non
compris la préface.
ST EF F ANI (Ca ntsrtn ) . V oyez STE »

P“ANNO .

BT E F F BNS (Pa i nfisnc) d i rec teu r de
l ‘ école de musique de l‘hospice des orphel in s
de mi l i ta i res, à Potsdam,

es t n é dan s ce tte
v ide, le 98j u i l le t A l ‘âge de d i x ans, i l
reçu t l es prem ières l eçon s de cla ri ne tte e t de
v iolon chez son oncle

,
Dav id Bensch , premi ére

cl ari ne tte du corps de musique d'un régimen t
de l a ga rde ; pu is i l eu t pou r ma i tre de v iolon
L . l aurer. Bn en tra comme trompe tte
dans un régimen t de h ussa rds u n a n après

,

i l fu t p lacé da ns le p remier régi men t d
‘ i ntan

lerie de l a ga rde roya le, pour y jouer de la
cla ri nette et du cor de bassette . En 1899 , il

pa ssa de ce t te posi t ion dans cel le de hautbotste
du 21° regi men t en ga rn i son Sta rgard . De

ven u professeu r de musiq ue de la maison des
orphel i n s m i l i ta i res de Potsdam, e n 181 1, i l
en fu t nommé di rec teu r en 1858. En 1857, i l
a été m i s a l a retra i te a vec une pens ion en

conservan t son t i t re, etle roi de Prusse lui ac

STEFFANI STEGMANN
corda la décora t ion de l‘ordre de l‘Aigle rouge
de qua trième cla sse. Ceta rt i s te l aborieux a
composé une grande quan t i té de mus ique pou r
les corps de mus ique m i l i ta i re, pou r les l usitu
ment s a ven t e t pou r l ‘ i n st ru c t ion des é lèves
d‘écoles de régi men ts il n e para ltpaæu

‘
il

en a itété rie t1 publ i é .
8TEG EWY (A. v iolon i ste

à s ol l
,
dan s l‘0veryssel,vers le mi l ieu du d i x

hu i t i ème si ècle, a publ i é à Ams terdam, en
1700 : 1° Si : anna les pou r le v iolon . 2° Troi s
sunates pou r deux flûtes e t basse . 5° T roi s
i dem pour flûte

, v iolon e t basse.
ST EGMANN (C au nes - Du nn ) , né à

Dresde
,
en 175 1, é ta i t fi l s d‘une pauvre fa

m i l le qu i
,
à l ‘époque du siége de ce t te v i l le, se

réfugi a dans le v i l lage de 8taucha, près de
Mei ssen . S tegmann commença l ‘étude de la
musiqu e à l‘âge de hu i t ans. De re tou r à
D resde, en 1700, i l dev i n t é lève de l

‘

o rgan iste
Zi l l i ch pu is il en tra à l ‘école de l a Cro ix, lors
q u‘ i l eu t a t te i n t sa qu i nzi ème a nnée, e t y reçut
des leço n s de compos i tion d‘ llomilius (voyez ce
nom) . L

‘étude du v iolon , sous l a d i rect ion deWeisse , acbeva son éduca tion musi ca le. Q ue l
q ues œuvres de musique voca le e t instrumen
ta l e le fi ren t conna i t re avan tageusemen t. Un
penchan t i rrés i s t i ble le litdébu ter, e n 1772,
a u théâ tre de Bresl au, dans les rôles de ténor,
où il réussi t p lu s pa r l ‘expression de son chan t
q ue par l a beau té de sa vo is . L ‘année su i van te
i l fu t engagé dans la t roupe d‘opéra deKæn igs
berg, e t obti n t le t i t re de ma i t re de concert d u
pri nce—a rchevêque d‘Brmd and. En 1774 , i l se
re nd i t a Danta ick , pu i s re tou rn a à Bœn igs
berg, e t a rri va à Gotha , vers l a li n de l

‘an née
1770. Deux an s ap rès, il accepta u n engage
men t Hambourg, s

’y li s a a vec sa fami l le , e t
y d i rigea l‘orches tre du théâ tre penda n t v ing t
a ns . En 1708, i l pri t u n intérêt dan s l a d i rec
t ion de ce théât re e t conserva

_
l a posi t ion de

co-dirccteur jusqu‘en 1811 . A cet te époque, il
se ret i ra Bon n , chez son am i Simmck, ouil
mour ut a u commencement de l ‘ann ée 1800.

8tegmann a beaucoup écri t pour l a scène ;
au nombre de ses ouvrages o n ci te ceux -ci
1° D erKa ufma n n von .1

‘

myrn a (Le marcha nd
de Smyrne); s Kæn igsberg, en 1773 . 2° D a s

redende Gema lde (Le portra i t pa rl an t) . 5°D ie
Recru te» aufdem La nde (l.es recrues en cam
pagne), M i lla u, en 1715 . 4° A po llon u n te r
d m llt‘rten (Apol lon parm i les be rgers) .
5° E rwi n etE lm i re . 0° Cla ri s se. 7°D ie Iser
scha/

‘tln‘chs Küche (La cu i s ine du se igneu r) .
8°Ph ile

‘

mon et B oucle. 0° üa cbetli . 10° Ou
.verturc , chœurs etcutr‘actcs du Sulta n
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nesse e t su r ses premi ers succès l es evene
ments de sa v ie son t même moin s conn us en
A l lemagne qu

‘en Fra nce .L ‘avertissem entd‘ u n
ca ta logue de l

'éd i teur Gœtz de Mun ich (1) m ‘a
fa i t découvrir q ue Steibelté ta i t dan s cet te
v i l le, en 1788, e t qu

‘ i l publ i a les quatre pre
m ien œuvres de ses sona tes pou r p iano e t v ie
lon . Les numéro s de ces œuv res p rouven t
q u ‘ i l é ta i t a lors l'au rore de sa ca rrière .

Q uelque temps après, André d
‘0tfenbacbtit

pa ra i tre de nouvel les édi t ion s de quelques
u nes de ces anna les déta chées . Dan s l ‘a nnée
su i van te, Ste ibeltdon na des concerts dan s plu
s ieu rs v i l l es de l a Saxe e t d u Hanov re, ai n si
que l e pro uve u ne let tre de l

‘
organlsteWest

phal , qui es t en ma possession ; pu i s il a l l a
l aa hei m , e t a rri va s Pari s a u commence
mentde 1790. Les frères Naderman (voyez
ces noms) on ttrouvé l a preuve, dan s les pa
p iers de Boyer

,
leu r prédécesseu r

,
que ce t edi

teur ava i t accuei l l i l e jeune v i rtuose , l'ava i t
logé dan s sa ma i son , e t lui a va i t procu re de
pu i ssa n ts p ro tec teu rs sla cou r. Ste ibeltrecou
n u t asse

_

s ma l ses serv i ces , ca r il lui vendi t
comme des ouv rages nouveau: ses œuv res de
anna les e t 9, don t i l a va i t fa i t des t rios, en y
ajoutan t une part i e de v iolonce l le non obligée .

La supe rcherie fu t découverte pe u de temps
a pres , e t 8telbeltne pu t as sou p i r cet te med
chan te a ifa ire qu‘en donnan t s Boyer ses deux
premiers conce rtos pou r indemn i té. Des fa i t s
semblables se so n t repro du i ts p lus ieu rs foi s
dans sa ca rrière .

L ‘arrivée de Steibelta Pari s fitsensa t ion ,
ma lgré les gra ves événemen ts qu i préoccu

pa ienth espri ts . A ce tte époq ue
, Herma n n

(uoyes ce nom) é ta i t considéré comme le
p ia n i ste l e plus habite : u ne l u t te s‘établ i t
e n t re lesdeux v i rtuoses ; mais les qua l i tés du
gén ie , qu i brilla ieutdans la musiq ue de Ste i
be l t

, lui donnèren t b ien tôt l
‘avan tage su r son

r i va l
, ma lgré l a protec t ion que la rei ne accur

«la i t ce l u i -c i , e t l
‘é loignemen t q ue ce même

Ste ibe lti n spi ra i t pour sa pe rsonne, par son are
roga nce h ab i t uel le e t pa r le s v ices de son édu
ca t ion . Sa mus ique entbeaucou p de vogue,
bien qu‘on la t rouvâ t a lors difllcile : son suc
cès ba la nça, près des ama teu rs d

‘u ne certa i ne
force

,
l e succès popu la i re de l a mus ique de

Plcyel. Au nombre des pro tec teurs de Ste ibe lt
se t rouva i t le v icomte de Ségu r qu i , fort a imé

Cata logue ( rr musica ls
'

srl a Wa ke, m iel-s e'u ( rr
Pfetabu'

n
'

u ben pv ivs
‘

le, ifi n Nota /a k ique un] [lend
luu, bo.

‘

Got: s es München , H e nnhei as und

Düsse ldorf [ur bergrseæs Pn eu sn haben sind. 1788,

iu- i:.
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des femmes
,
su t les i n té resser au succès de

son pro tégé . ll . de Ségur ava i t écri t pou r
l
‘Opéra l e l i v re t de Roméo et Julie t te, e t lui
ava i t con fié ce t ouv rage pou r en composer l a
musiq ue ; mai s l a par t i t ion de Steibeltfu t re
fusée à l'Académ ie royale de mus ique, en 1703 .

Piqués de ce refus
, les au teu rs supprimereut

l e réc ita l”, le remplacèren t pa r u n d ia logue
en prose, e tti ren t représenter l eu r pièce au

théâtre Feydea u, qui jou i ssa i t a lo rs de l a
vogue . Secoudés pa r l e ta len t adm i rable de
madame Scio

, ils obt i nren t pa r ce t opéra de
Roméo e t J uliet te, en 1795 , u n des pl us beau x
e t des pl us l égi t i mes succès qu ‘ i l y a iteua l a
scène frança i se . l i eu q ue l a musique de Ste i
bel t fû t mal écri te pou r les vois, e t q u

‘on
tmuvât«les long ueu rs qu i re fro idi ssen t l ‘ac
t ion , i

‘
origiusiité des formes , le cha rme de

l a mélodie , e t même l a v igueu r du sen timen t
dramat ique en quelques s i tua t ions, on tta ità
j uste t i t re co n sidére r sa pa r ti t ion comme une
des mei l l eu res product ion s de son époque , e t
on t pl ace son au teu r s u n rang élevé pa rmi le s
musi c iens. Le succès de ce t ouv rage m i t Ste i
be i t s l a mode sous le gouvernement du d i rec
toire ; etbientdtil compta pa rm i ses é lèves les
femmes l es pl us d i s t i nguée s de cetemps, en tre
au tres mademoi se l le de Beaubarna is, devenue
plus ta rd re i ne de Hol l ande, Eugén ie de Bea u
ma rcha i s, madame de la Rue, madame
L lottier (plus ta rd madame Gay), e t mademo i
se l le Schdrer, li l le du m i n i s t re de l a guerre .

Recherché, m a lgré ses fan ta sques houiades e t
le peu d’amén ité de son caractère , il au ra i t pu
des lors prendre u ne posi t ion honorable e t tra
ra i l ler a u ssi u ti lemen t sa fort une qu‘à sa re
pu ta tion ; ma is de graves erreu rs l

‘
obligèrent

s s‘élo igner de Pari s , en 1798. i l se rend i t
d ‘abord atendres pa r l a Hol l ande, y don n a
des concerts, e t s‘y mari a avec u ne jeune An
gl a i se fort jol i e ; pu i s i l alla Hambourg, e t
donn a de bri l lan t s concerts ; en fi n

,
i l v i s i ta

Dresde
,
Prague , Berl i n , sa v ille n a ta l e, e t

V ienne, où il en t ra en l u t te avec Bee thoven .

D
‘a bo rd

, il pa ru t avoi r l
‘av an tage dan s l

‘opi
n ion d‘u n certa i n monde d ‘ama teu rs ; ma i s Il
fu t va i ncu par le gén ie du grand bomme . Par

tou t l es opi n ions se pa r tagè ren t su r son t a
len t s‘ ileu t d‘

ardcnts admi ra teu rs
,
il
'
euta uss i

be aucoup de détracteu rs . Ceux—ci lui repro
eba ientl ‘ usage immodéré qu ‘ i l fa i sa i t d u t re
m olo l ‘ inéga l i té de son jeu, e t l a fa i bl es se de
sa ma in gauche éta ien t a uss i les sujets de
beaucou p de cri t iques . C ‘estdansces voyages
qu

‘iltiten tendre pou r l a première foi s des
fan ta i sies avec var ia t ion s, gen re de musique
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‘

1
‘

don t Il ava it in ven té l a forme, e t don t on a
t a n t abu sé depu i s lors . Il joua

'

aussi
,
dans ses

concert s à Prague, à Berl i n e t a V i en ne, des
ro ndes bri l l an ts e t des baccbana ies, a vec ac
compagnementde tambo u ri n , exécu té pa r sa
femme

,
formes musica l e s i magi nées pa r lui,

e t don t l a prem iére l u i a su rvécu .

Da na l‘au tomne de l‘an née 1800, Selbeltre
t ou rn a s Pari s. Il rapporta i t de V i enne l a
pa rti t i on de la C réa t ion dumonde de Haydn ,
qu i ven aitde pa ra i tre, e t don t il a va i t en tendu
de bel les exécu t ion s dan s l a capi ta l e de l‘An
t r i che . L ‘idec d ‘exploi ter ce t ouvrage à son
p ro fi l l e préoccu pa i t : il en litune traduct ion
en p rose qu i fu t m i se en vers pa r M . de Ségu r,
pui s il l‘ajusta su r l a pa rt i t ion de Haydn , et
t ra i ta a vec l‘admin iqtratîon de l‘Opéra pou r
l‘ex écu t ion so lennel le de l ‘ouvrage sou s sa d i
rec t ion . J

‘
a i sou s l es yeux l‘origi na l des con

ventions fa i tes ce suje t les adm i n i s tra teu rs
de l‘0péra s

‘

y engagen t paye r sSte ibe ittro is
m i l le s i x cen ts francs pou r sontra va il, etdeux
m i l le qua tre cents à M . de Ségur, e t l eu r la i s
sen t l a propri été de leu r pa rt i t ion t radu i te

,

q ui fu t vendue qua tre mille francs s Éra rd.

L
‘exécu t ion de l ‘ouvrage a i ns i a rrangé eut
lieu a l

'0péra , l e 8 n ivose a n tx ; ce fu t e n y
a l l an t q ue Napoléon fa i l l i t péri r pa r l‘explo
s ion de l a mach i n e i nferna le . La pa i x
d
‘
Am iens, qu i fu t s ignée peu de temps après,
pe rm i t Steibeltde re tourner a Lo ndres avec
sa femme il s a i s i t avec d ‘au ta n t plus d‘em
pressementce tte oc'casion de s‘éloigner de
Pa ri s

, que les moti fs qui lui ava ien t fa i t
qu i t te r cet te v i l l e, en 1708, n

‘

y é ta ien t pa s
oubl i és

,
e t lui ava ien t fa i t fermer tou tes l es

portes . Peu de temps ava n t son dépa rt, il ava i t
écri t l a mus ique du ba l le t i n t i tu l é le Retou r
de Zephi re, qui fu t représen té l

‘Opé ra, en
1809 .

A rri vé Londres
,
Ste ibelty don n a deux

concerts bri l l a n ts ; mai s son ca rac tère peu
soc iable ne plotpas sl a haute soc ié té angl a ise,
qui ne lui prêta pas d

‘a ppu i ; de la v ien t qu
‘ i l

ne pu t se pla i re en A ngle terre, n i y fa i re de
l ongs séjou rs . Pendan t ce l u i -ci , il composa l a
m usique des bal lets de la B elle La i t i‘ère e t du
J ugemen t de Pdrfs, qu i fu ren t représen tés
avec grand succès au théâ t re d u roi . I l publ i a
aussi dans l e mêmetemps , à Lond res, un t rès
gra nd nombre de baga tel les pou r le pi ano

,

q ue le beso i n d ‘a rgen t l
‘
obligca itd‘écrire l a

baie e t qui n u i s i ren t beaucou p a sa réputa t ion .

A u commencemen t de 1805 , Ste ibeltrev i n t
Pa ri s, et y publ i a pl us ieu rs fan ta i s i es , des ea
prices,des roudeaux : des études etsa méthode

1 'Zl

a vec six sona tes e t de grands exerci ces ce

dern ier ou vrage, mal réd igé , n
‘eu t pas de

succès. du commencemen t de 1800, ildonna
à l‘Opéra la Fête deMa rs, i n termède po u r le
retou r de Napoléon , après l a campagn e d

‘
Au

sterlitx . I l se rem i t a ussi a l a compos i tion de
la P ri ncesse de B a bylone, grand opéra en
troi s actes

,
reçu depu i s p lus ieu rs années a

l
‘

Académie royale de mus ique . Cetouvrage
a l l a i t y ê tre rep résen té

,
l orsque Steibe ltpart i t

s ubi temen t pou r l a
_
llussie, a u moi s d

‘octobre
1808. Dans sa rou te

,
i l donna des concerts à

F rancfort, a Le ipsi ch, Bres la u e t V a rsov ie .

A rriv é a Sa i n t—Pétersbourg, i l y obt i n t de
l ‘empereur l a pl ace de d i rec teur de musi que de
l ‘o pera frança is,en remplacemen t deBo ioidieu.

C ‘es t pou r ce théâ tre qu'i l écri v i t Cendriüo
'

rs,

opéra entro isactes,Sa rys‘m , en t ro i s ac tes , e t
q u ‘ i l refitson anc ien ne pa r t i tion de Roméo et
J ulie t te . I l y fi t a uss i représen ter sa P ri n
cesse de B a bylone . On n ‘a gravé de ces ou
v rages que quelques a irs a vec p iano : l es pa r
titions pa ra i ssen t en é tre pe rdues . Steibe lt
tra va i l l a i t son dern ier ouvrage (le J ugement
deMida s), l orsq u ‘ i l mou rut sPéten bourg, l e
20 septembre 1823, ava n t d‘avoi r achevé cet te
par t i t ion . Sa mort l a i ssa i t sa fam i l le san s res
sou rce ; mai s son protec teu r le comteMi laro
dowitsch la t i ra de ce t te fâcheuse posi t ion en
donnan t a son bénéfice u n concer t pa r sous
criptio n , qu i produ i s i t q ua ra n te m i l l e roubles .
A voi r l e dérisin qu

‘

on affec te ma in tenan t
pour la mus ique de Ste ibelt, on ne se doutera lt
guère d u succés p ro digieux qu

‘el le eu t pen
da n t v i ngt a n s succés méri té pa r le gén ie qui
bri l le à chaque page . A l a véri té

,
de grands

défau ts s
‘

y fon t rema rquer. Le s ty le en est
diffus ; on ytrouvedes répé t i t ions con t i n uel le s
e t fas t idieuses ; l es tra i ts on t en général la
méme phys ionomie, e t le doigter en es ttrés
défec tueux ; mai s l a passion . l a fan ta i s i e, l

‘ i n
div idualité s‘y mont ren t a chaque i ns tan t. Les
débu ts de p i èces on t tous de la fougue, du
cbarme

’
ou de l a majes té ; ses cha nts on t tou

jou rs quelque chose de tendre e t d ‘élégan t ; si
l a l i a i son manque dan s les i dées , du moi ns
ce l les -ci son t a bondan tes . Au résumé, l a mu
s i que de Ste ibeltpèche presque toujou rs pa r le
pl a n e t ressemble t rop l’improv isation ;ma is
on y sen t partou t l ‘homme i n spi ré. Da ns les
é loges que je lui accorde, j

‘
excepte ses de r

n iers ouv rages, i ndignes de sa plume e t de sa
répu ta t i on . L

‘éta t de géne e t de d i sc réd i t où
sa mauva i se condu i te l'a va i t fa i t tomber, n e
l u i l a i ssa i t plus le temps de soigner ce q u

‘ i l
écri va i t pou r les éditeu rs de musique : a lors il



a ba ndon na les gen res de l a sona te e t du con
certo

,
qu i a va ien t fa i t sa glo i re, pour des ba

ga tel les qui ne l u i coû ta ien t a ucun trava i l, e t
q u‘ i l se donna i t pe i ne le temps d‘écri re.
A l‘éga rd de sa musique de théâ t re, el l e n

‘es t
connue que pa r sa pa rt i tion de Roméo e t l u
listta ma i s ce l le-ci suffi t pou r démon trer que
la n a tu re lui ava i t don né le gén ie drama t ique
au ta n t que l ‘origi na l i té des idées.
Comme exécuta n t, Ste ibeltméri ta i t une

part éga le de reproches et d
‘éloges . Dépou rvu

de tou te i ns truc t ion mé thod ique con ce rnan t
l e méca n i sme du piano, e t n

‘ayan t eu d‘aut re
mai t re que l u i-méme , i l s

‘éta i t fa i t u n doigter
for t i n correc t . L ‘art d‘a t ta quer l a touche pa r
d i vers procédés pou r mod ifi er l e son l u i éta i t
peu conn u

,
pa rce que les i n s trument s de son

temps
,
l égers etbri l l an ts , mais maigres e t

secs
,
se préta ientpe u a ces transforma tion s de

la sonori té ; néanmoi ns, i l posséda i t un hau t
degré l

‘a rt d‘émouvo ir et d‘entra iner un aud i
toi re. $a man ière ne ressembl a i t a aucune
au t re

,
pa rce qu‘ i l ne s‘éta i t jama is donné l a

pe i ne d'en é tud ier une . Tou t é ta i t chez l u i
d
‘
instlnct, d‘ i n spi ra t ion ; auss i n ‘éta it- il pas

supportab le lorsqu‘ i l é ta i t ma l d i sposé ; mais
dés qu‘ i l se sen ta i t en verve, nu l n

‘a va i t pl u s
q ue lui l e ta len t d‘ i n téresse r pendan t des
heu re s en ti ères. A u beau temps de sa car
rière, il passa i t pou r exécu ter des difllcul
tés excess ives ; autourd‘hui ses tou rs de
force paraltràientdes enfantillagcs a n os
v i rtuou s ; mai s tou t a rt is te sera i t heu re ux
de posséder les qual i tés don t l a n a tu re l ‘a va i t
doué.

La l i s te exacte des produci ionsde ce t homme
biza rre se ra i t fort d iffici le a fa i re, pa rce que
les mémes œuv res on t é té gravés sous des n u
méros différen ts en France , en A l lemagne, en
A ngle terre . Voic i ce que j

‘
a i pu recuei l l i r de

plu s comple t a ce t éga rd . Je ci te les éd i tions
origi na les : 1° Ouvertu re en symphon ie ; Da
r i s

, Nade rma n . 2° Idem de la L a itfllre; Da
ris, Érard. 5° Val ses pou r o rches tre ; Pari s,
Schonenberger. 4 ° Troi s qua tuors pou r deux
V iolons, a l to e t basse, op . 17; Pari s, Boyer
(Naderman 5° T ro i s (dem, op. 40; i bid.

0° C once r tos pou r pia no, n° 1 (en u t) ; (bid.

n° 2 (en m i mi neu r) ; ihid. ; n° 5 (f
’
0 rage, en

m i majeu r), op. 55 ; Leipsick , Brei tkopf e t
ll: rtel ; n° 4 (en m i bémol) ; Pa ri s , Erard ;
n° 5 (en m i bémol) ; ihid. , n

°0(V oyage au
mon t Sa i n t—B e rna rd, en solmineu r);Leipsiclt,
Peters ; n° 7 (gra nd concerto m i l i ta i re, avec
deux orches t res en rutm i neu r ) ;
7°Q u in te ttes pou r piano, deux v iolon s, alto et
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basse , op. 28; n° 1 (en sol), n° 2 (en ré) ;
Pari s

,
pour pi a no,

v iolon
,
a l to e t basse, op. 5 1 ; Pari s, A . Leduc.

0°T rio pou r pi a no, flûte e t violonce lle,op. 5 l;
Pari s

,
Pleyel . 10° Sona tes en t r ios pou r piano,

v iolon e t v iolon ce l le. Op. 57; Paris,!om igny;
op . 48; ibi d . , op. 05 ; s

'

bfd. 11° Sona tes pou r
pia no e t v iolon , op . 1 M un ich , Ge tz ; op.
ihid. ; op. 4 , Pari s, Si eber ; op. 11 ; Paris,
Boyer ; op . 20, Pa ri s, (mbault; op. 27

, (bid.

op . 50, Pari s, Leduc ; op. 55, Bonn,si mrock ;
op . 57, fbt

‘

d. ; op. 50, Lond res, Gould i ng ;
Op. 40, Pari s, Leduc ; op. 4 1, Londres, Gou l
d i ng ; op . 4? (fac i les) , Pari s, P leyel ; op. 50

(grandes) , Lelpsick B re i tkopf e t llærtel;
op. 08 ; Pari s, madame Duhan (Schonenber

ger) ; op . 00, Pari s , F rey ; op. 70
,
s
'

bid.

op. 71, Offenbach , Andre; op. 75 , Pari s,
P leyel ; op. 74 , l

‘a ri s, Sieber ; op . 70, Paris,
Duhan ; op. 80, i bid . , op. 81 Pari s, Im
bau l t ; op. 85 , ihid. , op. 84 , Pa ri s, Duha n ;
ces œuv res formen t ensemble soi xan te —ci nq
sona tes . 12° Duos pour pi ano e t harpe, n° 1,
Pari s

, L educ ; n“2 e t 5 , Paris , Érard ; 15° 80
nates pou r pia no seu l , op. 0, Pari s, Nade r
man op. 7, ihid . , op. 0, Leipsick , Bre i tkopf
e t llœrtel; op. 15 , 10, Pari s, S ieher; 0p. 95,

24 , Le ipsick , Bre i tkopf e t Dmricl ; op. 95
it’A ma nte d i spera ta ) , Paris,lmbau l t op. 57,
Offenbach

,
And ré ; op . 4 1 , Le ipsick, Brei t

[cpf e t li terie]; op. d0
,
Pari s, Érard ; op . 50

(gra nde) , ibid. op. 01, Pari s, Pleye l ; op . 02,
Par i s, Éra rd ; op. 05 , Pari s, lmbau l t ; op. 04 ,
Pari s

, Era rd ; op . 08, Pari s, Leduc ; op . 75,
Pari s , Éra rd ; op . 76 (gra ndes) , Pari s , Duhsn
op . 77 (faci les) , s

’

bid. ; op. 82 (sona te ma r
t ia le) , Pari s, Pleyel ; op . 85, (bld. ces sona tes
son t a u nombre de qua ra n te -s i x . 14° Pré
l udes pou r lepiano ,0p. 5

,
Pa ri s

, Leduc; op . 25 ,

Pa ris , lmbau l t . 15° D i ver ti ssemen ts , op . 9,

28
,
50

,
Pari s

,
i mbaul t . 10° Rondeaux , op . 20,

50, 55 , 43, 57, 65 , 65 , Da ri s , Naderman ,
Érard Offenbach , André . 17° Études e t exer
cices; l i v . l i l , IV , V , Pari s, Leduc, Du
han ;tdm , t i rés de la méthode, Paris , In
baul t . 18° Pots- po u rr i s, n°° a 20, chez tous
le s éd i teurs . 10° Env i ron qua ran te fan ta i s ie s
su r des thèmes d‘opéra e t a u t res , (bid. 90°Un

trés-grand nombre d‘a irs variés,tbid. 21°C i nq
cah iers de valses,tbfd. î ‘2° Si x cah iers de bac
cbanales avec tambouri n , s

'

bid. 25° P l usieu rs
cah iers de marches , i bt

‘

d. 24° Romances d‘Es
tel le

,
avec pi ano, Pari s, Naderma n . D ix ou

douze éd i t ion s de la pl upa rt de ce s ouv rages
on t été publ i ées en [france, en A l lemagne e t
en Angle terre.
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ses STEIN STEINBART

ST E… pseudonyme sous leq uel s‘es t
q uelq uefoi s caché K EFER S ‘

I
‘

EIN (voyez ce
nom ).

STE“ (Gu n n ), d i recteu r de mus ique e t
orga n is te de l a Stadtk irehe, aWitten lverg, est
né le 25 octobre 1894 , à Niemeclt(Prusse) . Dès
son enfa nce il mon tra d'

heureusesd i spos i t ion s
pou r l a m usique. L‘organ iste Brand t, de ce
l i eu

,
fu t son premie r gu ide dans ce t a rt e t lui

enseigna l joner de l
‘orgue . Pl us t ard il en tra

au sém i na i re des i n s ti tu teu rs
,
a Berl i n

,
où il

dev i n t élève de A .
—W. Bach, de C re i l e t de

K illitschgy, pu i s il suiv itles cou rs de l‘Aca
dém ie ro ya le des beaux-ar ts e t eu t po u r profes
seur Rungenhagen et

‘

h1. Marx . Après avoi r
vécu quelque temps a Berl i n, où i l se l i v ra i t
l ‘en seignemen t parti cu l ie r, il obt i n t l es pl aces
d
‘
organisie de l

‘égl i se de l a v ille etde profes
seur de musi que au gymnase deWittenbcrg,
en 1850. A u nombre de ses ouvrages, ou

compte l ‘ora tori o la N a i ssa nce d u Ch ri s t, l e
Psaume 71 qui fu t exécu té à l a fête musi ca le
deWitten l»erg, en 1840, la can ta te i n t i t u l ée
£ s

‘

n A hea d fn Neapel (Une so i rée fi aples),
en 1848, e t une symphon i e (en m i mi neu r),
exécu tée à Berlin .On a gravé de sa compos i t ion
«les L iede r , l e l i vre chora l deWi ll enbe rg,
Potsdam, ltlcgel, e t q uelques peti tes p ièces
po u r le pi ano .

ST E…(Fa i nâanc) , professeu r de musique
à Crefeld

,
s‘es t fa i t conna i tre pa r u n petii ou

n age i n t i tu l é D er ers te U n terrich t in der
Ila rmon felehœ L

‘
Ense ignemen i prima i re

dans la sc ience de l ‘harmon ie) ; Crefeld, 1845,
in

STE… professeu r de musique aux
éco les popu la i res de Coblence, en 1840, a pu
blié pour l ‘ usage de ces écoles ca thol iques
1 D er 6 esa ng/

‘

reund (L
‘
Ami du chan t), re

cueilde chantsà deux
,
t ro i s e t qua t re voi x pou r

les écoles popu l a i res
, première , deux ième e t

t ro i sième su i tes ; Coblence, Blum . 2° L ieder
u n dMeasgesr nge aus dem Gesaugbucke für
dcr D iœzese T rier (Can t i ques e t chan ts me
surés du l i v re chora l du d i ocèse de T rèves

,

pou r les éco les d ‘adu l tes
,
a rrangés a t roi s

voi x) ; Coblence , llælscher . 5°Ma rt‘en lieder
(Com iques de Marie) , a t roi s voi x ; s

‘

hi
‘d .

4 ‘ Recuei l de can t iq ues à deux e t tro i s vo ix

pour les c lasses des écoles popu la i res catho li
ques ; Coblen ce , Bl um .

STE…(Au zar-Gênvo n) , cu ré de l
‘égl i se

Sa in te-U rsu le, Cologne , e t professeur de
chan t a u sém i na i re cl é ri ca l de l ‘a rchevêché

,

né vers 1815 , es t au teu r de d i ve rs ouv ragestu
titulés : 1° Kyn ‘

a ie sire o rdi na ri um Al ias:

contineus ca ntum gregori a num ad Kyri
‘e,

G loria , C redo, .Sa nc t us e t J yn u s Dei pro
diversitate iemporis a c feaiorum per a nuum
juzta usuniMet ropoli ta n: £ cclcsr

‘

: Colo
n ieusr

‘

s cui a cceduntcautc‘onea c lique:
suer: t

‘

»Mi ssa pos t elecation em ca ntaud:
nee n on mod us respoudm di ad versiculos

i nMi ssa e t ca nta ndi [leMi ssa est, e tc . ,

Coion fz , ap . J .
-P . B ac/nem , 1800, in

-8°de

q uat re—v i ngt—h u i t pages, q ua tri ème éd i t ion .

2° A
'

æln isches 6 esa ng und A uda ehtsbueh
(L i v re de priè res dévotes et de chan ts a l ‘usage
des congrégat ion s ca thol iques, su i v i d

'u n re
cue il de ca n tiques avec mélo dies) ; Co logne,
J .

— l’. Bachcm , 1800, hu i t i ème éd i t ion . Plus de
cen t qu i nze m ille exempl a i res de ce recue ilont
é té vendu s j usq u‘au momen t où ce tte noti ce
es t écri te . 5° O rgeibegleitung z u dorsMelo
dieen des Kæluisehen Gesa ugbuches (Accom
pagnementd‘o rgue pou r les mélodies du l i v re
de chan t de Cologne); ihid. , peti t ini -4 ° de cen t
c i nquan te-six pages . 4° D ie Katotisehe Kir
ehenmusc

‘

k na ch i hrer Bes t immung und

i hre r derma ligeu B escka /Ïenbe itda rges te llt
(La mus iq ue d‘égl i se ca thol ique

,
expo sée

d
‘
après sa n a tu re e t sa des ti n a t ion spécia le) ;

186 4 , pe t i t in -8° de cen t v ingt- si x
pages .

ST I£INA CK ER (Cam u s) , pi an i ste e t
composi teur, n é en 1789, eta itille d'un l i bra i re
de l.e ipsiclt. Il éta i t employé da ns l a l i bra i rie
de Gœscben de cette v i l le

,
l orsqu ‘ i l a bandon na

ce tte posi t ion pou r aller achever ses études
V i enne . Ses heu reuses facu l tés musi ca les se
r évéièrentdan s quelq ues pet i t s opéras

,
en t re

au t res ”a ss u n d l iebe (La ha i ne e t l
‘amour),

L a V ede t te, etc ., a i n s i que dan s quelq ues
œuv res pou r le pia no

,
oul ‘on trouve u n ta l en t

réel . Malheu reusemen t, l a guerre de l
‘
indépen

dance de l‘Allemagne l
‘

obligea de serv i r
comme solda t . i l pri t par t a ux campagnes de
1813 et1814 ; l orsqu‘ i l re tou rna en A l lemagne,
il éta itatte intde l a ma l ad ie don t il mouru t l e
18ja n v icr 1815 . Parm i ses œuv res de p ia no

,

ou remarque u ne grande sonate
, ep. 10;

V ienne, Dial>e lli des fa nta i s i es
,
don t u ne su r

des mot ifs de D on J ua n ; u ne ouverture m i l i
ta i re à quat re ma i n s, e t pl us ieu rs su i tes de
polona i ses etde va l ses . On con na i t a ussi de
lui des chan t s po u r pl usieu rs vo i x d‘hommes.
STEINB A RT (Gun na r-Su nn ) , con

seiller du consi stoi re, professeu r de ph i losoph ie
à Francfort- sur - i‘Odcr e t d i rec teu r des écol es
publ iques Zul l ich au, n aqu i t dan s cet te de r
n ière v i l le , le 24 septembre 1738, e t mou ru t
F rancfor t

,
l e 3 février 1809. A u nombre de ses
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ouv rages, ou rema rq ue cel ui qu i a pou r t i t re
G rundbeyri/Ïe sur P h ilos0phie übe r den

Geschmueh (i dées pou r la ph i losoph i e du goût),
première pa rt i e ; l ullichau, 1785, in »8° de

douze feu i l les . Ce t te prem ière pa rt i e, l a seule
qu i a itpa ru

,
ren ferme la théorie généra le des

bea ux—a r ts , e t en part icu l i e r de l a musique,
d ‘a près les pri nc i pes de K irnberger.

8T E INBEEK (l-
‘

x êuéx nc—Au enx), docteu r
rn médec i ne e t en ph i losoph ie, n é Brande
bou rg, su r l a llavel, en 1804 , a fa itses études
a l'un i vers i té de Berl i n

,
e t y a fa i t imprimer

une thèse i n t i tu lée D eMus ica n ique P oeaos
ui sa lui a r i oper is prod rom us . D i sser t .
i na ugura l“payehologico—m ed iea ; B erei in i ,
1820, lu

—8° de qua t re -v i ng t—seize pages.
STEINB E RG ( Cu iv res - Gon n a ou

ï aéorusee), doc teu r en ph i l osoph ie e t pré
dicateur Bresl a u , n é le 24 févri er 1738,
es t mor t da n s ce t te v i l l e

, le 23 ma i 1781.
Parm i ses nombreux écri ts, ou en rema rq ue
un

, publ i é sous l e voi l e de l’anonyme, qu i
a pou r t i t re Usher die Ki rchen-Hu ib
(Sur l a musiq ue d‘égl i se) Bres lau , 1700,
ñu

STE INB IŒCH ER (Ja cques) , co nter
Belgrana , dans l a Thuringe , ve rs l a seconde
moi t i é du se isiéme s i ècle

, esta u teu r d‘u n
t ra i té é lémen ta i re de mus iq ue

,
i n t i tu lé : D e

a r te ca nm di pueri i ia quz dam pedes t ri ora
fione

, tyron ibus achat: D elgra vw p ropo
s i ta :Mulhust‘i D u ri ngo ex cudebatGec r
gius H a ntzsch, 1571, pe ti t in-8‘ de septfeu i l
le ts non ch i lt‘res .
STEIND O RF (Je ss-Man u), ca n tor a

Zvvlchau
, naqu i t l e 18mara 1003 , Dcutleben,

dans le duché deWei mar. Ses heu reuses d i s
pos i t ion s luiti ren t obten i r

,
a l'age de t re ize

a ns, une bou rse dan s le couven t de ltosleben ,
o h i l a cheva ses é tudes préparato ires,ea 1084 .

Puis il se rend i t i l'u n i vers i té de Jéna . En

1087
, ilobti n t une place a & hœnenfels,etdeux

a ns aprés, une a u tre G rans. En 1091, il fu t
appe lé lwlckauen qua l i té de ca ntor, y passa
le res te de ses jou rs, e t y mouru t en 1730. Il

a va i t é tudi é l e con t repoi n t sou s l a d i rect ion de
Dav id F itnclt. U n t rès-grand nombre de can
tates pou r des fêtes

,
defli a gn iflcat,denx années

en ti ères de mus ique d ‘égl i se, i
‘
orato rio l u t i

tulé : H i s toria Resurrection is C h r is t i , q u'i l
m i t qua t re foi s en musique

,
qua t re ca n ta tes

,
a

l
‘occas ion du j ubi lé de 1753

,
e t une musique

pou r l a presta t ion du sermen t
,
da ns l a méme

année, son t les pri nci paux ouv rages de sa
compo s i tion tou s son t restés

'

en manu
scri t.
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STE INER , ou pl u tô t STAINS“ (l)
(J a unes) , naqu i t vers 1020, à Ansum, v i l lage
du Tyrol , prés Ses pa re nts, qu i
le destinsientà l ‘éta t ecclés i a s t ique

,
lui fi ren t

commencer ses é tudes ; ma is i l y mon tra peu
d‘ap t i tude, n ‘a yan t de d i sposi t ion s n a tu re l les
q ue pou r la factu re des in strumen ts de mu
s iq ue . Enco re en fan t , ilt‘abriquaitde gros
s iers v iolons . Une voca tion s i év iden te décida
les paren ts de S te i ner a en voyer leu r fi ls à
C remone t ra va i l le r chez Ni col as Ama t i . Après
quelques a n nées de t ra va i l da n s les a te l ie rs de
cet habi le facteu r d‘ i n s trumen ts

,
il acqu i t l u i

même une habi le té égale à cette de son ma i tre.
Ce futa lors q u‘ i l fabriqu a des v iolon s qu ‘on
di s t i ngue comme ceux de sa prem ière époq ue,
e t qui son t de l a pl us gra nde perfect ion , ma is,
ma lheu reusemen t, de l a plu s grande rare té.

Les i n s t rumen ts de ce t te époq ue son t da tés de
C rémone, e t on t u ne é tique tte écri te e t s ign ée
de l a ma i n de Stei n er . On les reconna i t a u x
s ignes su i van ts les voû tes son t plus é levée s
que cel les des Ama t i ; les S son t pe ti tes et
é tro i tes ; l es volu tes moi n s a l longées que celles
des v io lons des Am ati

,
e t plus l a rges dans la

pa rtie an térieu re . Le bo is es t a l a rges veines,
e t le vern i s estcelui des Ama t i . Le pl u s bel in
s t rumen t conn u de ce tte prem ière époque «le
Ste iner ava i t pa ssé de. la succession de De

sentelles, a nci en i n tendan t des menu s-pl a i s i rs
du ro i

,
dan s les ma i n s de Ga rdel

,
prem ier

ma i t re de ba l le ts de l‘Opéra , e t amateu r de
v iolon d i s t i ngué . Il porte l a da te de 1044 .

Stei ner, aya n t épousé u ne fi l le de son ma i t re
Ama t i, a l l a s

‘é ta bl i r avec el l e Absom . i l

règne u ne grande obscu ri té su r ce t te seconde
époque des tra vaux de Steiner ; lesévénement s
son t rapportés de man i ères si con tradi ctoi res,
qu ‘en l ‘a bsence de documen t s a u then t iques,
on ne peu t q ue s‘absten i r. Su ivan t une de ces
t radi t ion s

,
forcé de beaucou p t ra va i l ler po u r

nou rri r sa fami l le
,
i l fabriqua des v iolons,

v ioles e t basses de q ua l i tétrés- i n férieu re ascs
p remiers i n strumen ts . Obl igé de col portertui
méme l es p rodu its de sa fabrique, et obten an t
ra remen t de ses v iolon s pl us de si x florins, il
deva i t suppl ée r pa r l a rapid i té de leu r con

Cette orthogrspbe n‘estpo in t a l lem ande ; ma isc‘est
cel le que Ste iner ava i t adoptée pa r igno rance.

(9) Les rense ignemen ts que je fourn i s dans cette
tire sur le célébre lutbier Steiner ontété igno rés de
tous les biographes eth istoriens de la musique : le les
do i s en parties e n: recherchesde Ca rt ier (roger nous)
pour son h isto i re du v io lentaux no tes manuscri tes de
Bo isge lo n . ets un mémo ire deWsldemsr (ne,“ en

nom ) . a insi qu
‘

au informa tions que j
‘

a i prises prés
des luthiers lesplus instrui ts .



STElNER

s t ruc t ion au peu d
‘a rgen t qu

‘ il e n tirai t. Le
vern i s des i n s trumen ts de ce t te époque es t
rougeätre .etopaque . S tei nerdemeu ra , dit—o n,
quelque temps da n s cet te posi t ion ma i s dans
la suite, les a rt is tes reconnurentle méri te de
ses inst rumen ts, e t l a répu ta t ion de ceux
ci commença a s‘étendre en A l lemagne.
P l us i eu rs prin ces e t seigneu rs lui dec

mendi a n t des v iolons , des v ioles e t des
ba sses : il les fabriqua avec beaucoup pl us de
so i n

,
pri t des é lèv es e t mon ta son a te l i er. Les

i n s trumen t s q u‘ i l fabriqua pou r que lq ues—uns
des pri n ces e t seigneu rs don t il v ien t d

‘ét re
pa rlé se re con na i ssen t a u xtétes de l ion s, de
t igres ou d

‘au tres an imaux don t il orna i t l es
volu tes

,
e t qu ‘i l t i ra i t des blasons de ces per

sonnages.Dan s l a confec tion du grand nombre
d'i n strumen ts a arcbetqu i sorti re n t a lors de .

ses a tel iers,Stei ner fu t a idé pa r son frére l arc
S te i ner, frére erm i te, pa r les t roi s frère s Klots
(Ma th i a s, Geo rges e t Sébas t ien), e t pa r Ai

ba n i , tous ses é lèves . P lus ta rd, on a q uelque
foi s confondu Ies i ns trumen ts que fabriquèren t
les Kiots seu l s avec ceux de S te i ner de ce tte
é poque ; ma is le vern i s des Klots es t d‘u n fond
noi r a vec des refle ts j aunes , ta nd i s que ce lui
de Ste i ne r es t d'un ro uge d

‘
acajou b run i pa r

le temps . Les ins t rumen ts de la se conde
époq ue de ce fac teur son t da tés d'Absom

,
de

pu i s 1650jusqu‘en 1667. Le sapi n des tables
d ‘ha rmon ie estord ina iremeutve i nes serrées ;
l e bo i s du fond, des écl i sses e t du manche es t
àtrés-pe tites côtes se rrées e t un i es . Les éti
quettes de ces i ns t ruments son t impri mées . Le
v iolon i s te llopiquet, de Pari s, qui fu t u n
grand conna i sse u r en i nst rument s à a rche t, a
possédé, di t- on , u n qu i n te tte composé de deu x
v iolons, a l to, v ioloncel le e t con t rebasse de l a
pl us grande beau té, a vec des têtes de l ions,
appa rtenan t ce tte époque : pa r u ne exception
fort ra re, les v io lons é ta ien t d‘u n trés—gra nd
pa t ron . A cet te époque appa rt ien nen t a u ss i
1 ° Un v iolon qu‘a possédé le ma rqu i s de l a
Rosa , grand d

‘
Espagne, e t qu‘on a vu a Pari s

entre les ma in s de Lupot(v oyez ce nom ).
2° Ce l u i d u comte de l a rp, amateu r de v iolon
a Pa ri s. 8‘ Cel ui de Îrey, a ncien art is te de
l ‘orches t re de l‘Opéra , e t éd i teu r de musique.
4“Enfi n , l

‘

a lto adm i rable qui a appartenu aM. lilae tde P rev i l le
, ancien gouverneu r du

por t de Lorien t . Aujou rd‘h u i , l e cé lèbre vio

lon iste A la rd en posséde u n de l a pl us grande
be au té . Beaucoup d'inst rumen ts a t tri bués a
Ste i ner n‘on t pas été fa i ts dan s son a tel ier.
Su ivan t la t rad i t ion , après la mor t de sa

femme, Ste i ner se re ti ra dans u n couven t de

bénéd icti n
,
oh il passa le res te de sesjo urs ;

mais, pa r u ne pen sée digne d
‘
un véri ta ble a r

t i s te
, il vou lu tte rm iner sa ca rrière mouda ine

pa r une p roduc tion qui m itl e comble a sa
gloi re . Par le créditdu supérieur de son cou
vent, il pa rv i n t à se p rocu re r des bo i s d‘une
ra re qua l i té

,
a ondes régu l ières e t serrées ,

don t il litse ize v io lo ns, modèles de to u tes les
perfec t i on s réu n ies . Il en envoya un a chacun
des douze é lecteu rs de l ‘empi re, e t don na les
qua tre au tres a l‘empe reu r. Depu i s l ors, ces
i ns trume n ts on t é té co n nu s sou s l e nom de

S tei ner—élec teur. Son s pu rs, mé ta l l iques, aé
rien s, semblab les s ce ux d

‘une belle vo ix de
femme ; grâce, é légan ce dan s l a form e ; ti n t
précieux dans les dé ta i l s ; vern i s d i a pha ne
d‘une coul eur dorée ; tel les son t l es qual i tés
qui di s t i nguen t ces produ i ts de l atro isième e t
dern ière époque du ta l en t de Ste i ner . Les éti
quettes de ces i ns trumen ts so n t éc ri tes e t s i
godes de la main de ce lutbicr célèbre . T ro is
de ces i n s t rumen ts d‘éli te soutconnus aujour
d
‘hui ; le sort des autres estignoré. Le premier
fu tMa cé pa r l ‘ i m péra tri ce Marie—l‘hérésc s
Ronn ie, v iolon i ste de L iége (voyez l a ningra
ph iede ce t artiste).L‘autre fu t acheté, en
pou r la sommede t ro i sm ille einq ce nts ilori ns,
en A l lemagne, par le duc d

‘o rlea n s, ateul du
ro i de France, Lou i s—Ph i l i ppe . Plus ta rd, ce
pri n ce, ayan t cessé de jouer d u v i olon , donna
ce t i n st rumenta Navo lgille jeu ne , un so i r
qu ‘i l a va i t eu beaucoup de pla i s i r I l‘en tend re
accompagne r madame de l ontesso n a vec ce
méme v iolon . Ce précieu x i ns t rumen t a pa ssé
en tre l es ma in s de Cartier,en i Si7. C

‘
estchez

ce t a rtiste q ue Je l‘a i vu e t en tendu . Le tro i
s ieme v iol on —é lec teu r con n u éta i t dans l e ca
biuetdu ro i de Prusse,?rédéric—Gu i l l aume I I.
La da te de l a mor t de Ste i ne r n‘es t pas
connue. Les in s trumen ts v ra i s de l a p remière
e t de l a dern iére époque de Ste iner é ta ien t
a u t refoi s recherchés e t av a ien t un hautpri x ;
l a mode en es t ma i n ten an t pa ssée, e t leu r va
leu r commerci a l e es t bea ucoup dimi n uée . Le
célèbre l u th i e r Vuiillaume en a possédé un de
t rès—be l le q ua l ité don t Il ava i t fixé l e prix a
400 francs .
8T EINB R san-Lorna), composi teu r a l i e

man«l, vécu t Nu rembe rg, pu i s à Zurich, da ns
l a prem iére moi tié du dix- hu itième si èc le. Les
ouv rages con nus de sa compos i tion son t : l°8ei
sona te de camera de’ qua“si espone presen
tomentedue a v iolonce lle solo, colbasse eo»
“nue ; Nu remberg, 1751. 2° Des psaumes
pl usieu rs vo ix avec bas se con t i n ue ; ihid., 1734.

5°Un recuei l de mote ts a deux voi x de dessus



https://www.forgottenbooks.com/join


128

chan teu rs c i tes i n s t rumen t i s tes); Cumersbach ,
1850, in

ST EŒICR B (An u s) , enntor e t orga
n i s te s S ici l ia (1830 n ‘es t men tionné
pa r aucu n biographe al lemand, quoiq ue deu x
ouv rages que je conna i s de l u i i ndiquen t u n
a rt i ste deta len t . Parm i ses compo si t ions, ou
rema rq ue 1° Mote t po u r qua tre voi x
d‘hommes (Wie lfebit‘ch s i nd da im lV oh

a na gen ) , en pa r t i t ion
,
op . 25 A ; Stet t i n ,

? rie se . 2° ! otet à quatre voi x (soprano, co n
t rat to

,
téno r et ba sse), en pa rt i t ion , op . 25 B ;

( bid. 5° Psaume pou r l a fête du 15 octobre
(Si nget fra is

“

eh u n se rm C u l te) , pou r qua tre
vo i x d‘hommes , en pa rt i t ion, op . 20; s

'

bs
'

d.

4 ° C i nquan te pré l udes cou rts e t fac i les de
chora l s pou r orgue ; Berl i n , Trau twei n .

ST ELL A (Joan n
observance Home, n é li lra ndola, dan s le
duch é de Modène, a u commencemen t d u d i x
sept ième siècle

,
fu t lec teu r de théologie de son

ordre, p rédi ca teur généra l e t v i ca i re du chœur
d
‘

Araœli ,
’ paroisse de Rome. Il a faitimpri

mer un petittraité du pla in- chan t in ti tu lé
B rav e s

‘

atruttu‘one a it!giooa ntper impa ra re
con ogm

‘

{ac ititdt’tca nto fe rmo, d iv i se ln
due pa rtr‘ ;t'u Roma , 1005, u n vol ume in -4°

de cen t q ua ran te - neuf pages à l a premi ère
pa rt ie

,
e t de cen t onze a l a seconde. Cetou

vrage es t part i cu l i èremen t re l a t i f a u chan t
des moi nes de l‘ordre de Sa i n t-Françoi s . La
deux ième éd i t ion a pou r t i t re B reue s

‘

strut
None agitgiova n f per impa ra re i l ca n to
ferm e ; s

‘

rtRoma , 1075 , in
Un composi teu r n a pol i ta i n , nommé Scipion

S tella . c i té pa r Cerre to (D ella pra t t i
‘

co mu

s ica , lib. 8, p . v iva îtà Naples, en 1601.
J .

-B .
_
Do n i d i t de ce music ien qu‘ i l fu t t rès

savan t composi teu r, e t q u
‘ i l en tra dan s l‘ordre

des Théa t i ns, où il mou ru t a van t l
’année 1055

(voyez C ompend. del Tra t ta to de' geueri e
de'modt‘, p .

ST END H A L . V oyez B BYLE .

8TENEK EN (Conn u), l i t téra teu r e t ama
lou r de musique , né a Brême , dans la pnem ièrc
moi t i é du d i x-sept i ème s i èc le, a fa i t i mprimer
de sa composi t ion u n recue i l d‘allemandes,
coura ntes et cha nson s pou r deux v iolons, v iole
e t basse con t i nue , sa ns l e t i t re de .IIortuius
musfcus, Brême, 1002.

ST ENG EL (Couettes-Loui s) , n é Nauen ,
l e 17août1765 , fu t d'abo rd conse i l ler référen
dai re dans ce tte v i l le, pu i s obt i n t, en 1703, les
places de fi sca l de l a cou r de P russe

,
e t de

commi ssa i re de j ust i ce
,
à Berl i n . Ama teu r de

musique, il s
‘est fa i t con nai tre comme écri
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va i n su r ce t a rt
,
pa r une di sserta tion i nsérée

dans l eMusiko ls‘schMouatschn’flde Berl i n ,
sous ce t i t re Geda nkets übe r deu U rsprung
und über den Gebra ueh desS mtimen —Q na rt
& cunden a ecords ( Idées su r l ‘origi ne et
l ‘usage de l

‘ acco rd de sep t i ème e t q ua rle ),
an n . 1702, p . 126—120, e t 145 —150. On a aussi

de sa compos i t ion 1' C i n q chan ts re l igi eu x à
ci nq voi x Berl i n, 1703 . 2° Romance du D oc
teu r ett'Apotlu‘

ca i re, va r iée pou r le p ia no ;
Berl i n

, Be ilstab, 1705 .

S T BNG EL (F . D E ),bo nflûtiste a u servi ce
de l a ca thédra le de Pressing, dans le Pa la
t i n a t

,
vécu t dans l a seconde moi t i é du dix

h u i t ième s iècle ."a fa i t impri mer a l anbcim ,

vers 1780, u n concerto de flû te de sa compo s i
t ion .

STENG EL hou cha n teu r a l lemand,
éta i t a ttaché à l‘Opéra de V ienne en 1800, e t
y publ i : deux recuei l s d‘a riettes e t de chan ts
vo i x seu le, a vec accompagnemen t de pia no ,
œuv res 5“ et G…

,
chezWeigi . En 1805 , il fu t

engagé a u théâtre de Cassel . I l a va i t fa i t re
p résen ter a u théâ tre de H ambourg, en 1708,
A ma d i s des Ga ules, opéra de sa compos i
li on .

ST ENGER (Ntcou s), docteu r en ph i lo
soph ie

,
p rofesseu r de théologi e e t de l angues

orien ta les, e t i n spec teu r du gymna se réformé,
à Erfurt , naqu i t dans cet te v ille

,
l e 31 ao ût

1000. Après avoi r é té orga n i s te de l
‘égl i se

Sa i n t—Thomas
,
i l fu t deux fo is rec teu r de l ‘un i

versité, et mou rut le 5 av ri l 1680. On a de lui
u n t ra i té de mus ique a l ‘usage des écoles, i n
t i tu l é :Mnnuduetfo ad muafea m theo reti
cam , dustist[un e J nlet‘tuny sur S inge
ku n s t, e tc .; Erfu rt, 16ä5 , in-8° de six feu i l les .
D
‘au t res éd i t ion s de ce t ouv rage on t é té pu
bliées dan s l a méme v ille, en 1653, 1600 et
1000. Il y en a auss i u ne imprimée à H i ldes
bei m , en 1005, in
ST ENZEL (Gxonau -Putu ime) , facteu r

d‘erg ues a G ie rsdorf, en Si l és ie, vers le mi l ie u
du d i x —hu i ti ème s i èc le, a cons tru i t, en 1750,
aWustgiersdorf un orgue de v i ngt e t u n jeux.

ST E PHA N, ou pl u tôt STE F F EN,
pére

e t li t s (Gssrsno -Meccnmn, et Encart), bon s
facteurs d‘orgues à B resla u, dans l a seconde
part i e du qu i nzième s iècle

,
on t con stru i t

,
e n

1483 , l e grand orgue de l a ca thédra le d
‘£ r

furt .
ST EP“…(Ctèx eer) , n é Buchau

,
dan s

leWurtemherg, vers 1590, fu t co nter Nu

remberg; pu i s il se démi t de ses fonct ion s, e t
vécu t san s emploi dans l a même v ille . Il a fa i t
impri mer de sa compos i t ion : i °P a ssio seco n
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do nsMatth: um das istda s L ieden und

S terben J ess Ch ri s t i , e tc . (La Pass ion de
J ésu s—C hri s t, d

‘après sa i n t l athleu, a q ua tre
e t c i nq voi x ) ; Nu rembe rg, 1550, in - fo l .
2° C o ntiones sa c re 5 e t 0 v ooum , ihid. ,

1500, in 3° XXI V eo ntiones 0, 1 - i2 e t

p iurs
‘

m um n ocu m ; i b id . , 1568. 4° C a ntioues
q u i nq ue coe u r»; ih id.,

1508. 5°P sa imus 128,

0
,
5 e t nocum ; ihid. , 1500, in Stepha n a

ete l‘edileur d ‘u ne col lect ion i n té ressan te de
m o rceaux d‘ a ncien s compos i teu rs , i n t i tu lée
H a rmon ia sua v issime 8, 5 etvacuva , a

pre sta ntissim is hujus a ri ificihus compo
sit: ,

e tc . , prem ière pa r ti e, Nu remberg, 1507,
ln deux ième pa rt i e

,
i hid. , 1508, in4

°
. La

p remi ère part i e con tien t des ouv rages de
Sen fel

, J ean ileugel, Ma rti n Agri col a , P ierre
de La rue

, Hen ri P ink , llulderlc Bra te l , Ch ri s
tophe Cerv ius, Rogicr, benoi t Duci s e t AdrienWi l l aert. Da n s l a deux ième part i e, on t rouve
des morceaux de JeanWa l ther, de P ierre
l assa iui

,
d
‘
André Schwa rz, de Thomas Crê

qu i l lon e t de J acques deWert.
8TEP IIANUS (J u n), sava n t danoi s, na

qui t ve rs 1550, dan s l
‘
lle de Laa land, en Dane

mark .En 1588
,
i l futnommé rec teu r de l 'école

de Sorau ; neuf ans après , on lui con fi a l a
cha i re de logiqu e à l ‘un i ve rs i té de Copen
hague , e t da n s l

‘an née 1008, il obt i n t la pré
sidence de l ‘école de So rau , a vec le t i t re d

‘

h is

to riographe du ro i de Danemark . Amateur de
musique d i s t i ngu é, il a la issé en manuscri t u n
l i v re qu i ava i t pou r t i t re O pe ra plu rima
a »ecdota de A r te m usica . Cetouvrage pa ra i t
être pe rdu. Gerbe r a t tribue ce savan t des
chan ts et

_

des madrigaux a l lemands à qua t re,
c i nq

,
six e t huitvo i x , publ iés Nurembe rg,

e n 1590, e t ” imprimés l Hambourg, en
16 18; mai s je c ro i s q ue ce b i ographe a co n
fon du le sa va n t danoi s avec J ea n Stepha n
(voyez ce nom), organ i s te de Lunebourg, son
con tempora i n .

ST EP… U S ou STE PH AN (J es s) ,
o rga ni s te à Luncbourg , dan s les dern ières
a n néesduseiz ième siècle, futcon s idéré comme
un des hommes l es pl us distingués de son
t emps dan s l ‘a rt de joue r de l ‘orgue, ca r i l fu t
un des organ i s tes a ppelés Gro n ingue, en
1500

, pou r l a réceptio n du gra nd o rgue de
ce t te v i l le

,
su i van t l e témoignage deWerk

m i s te r (Oma n . Ga min . red i u . , i l

m ou ru t peu de temps après l a publ ica t i on de
son dern ier ouvrage, qu i pa ru t s Hambourg,
en 1010. On conna i t sou s son nom 1°News
ten sons Gesa ng n a ch A rtde rMa driga lien ,
suit4 S t immen compon i rl, pars (Nouveau x

am sn . nan . nr.s s emence s. r . rm .
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chan ts a l lema nds, dan s le s tyl e des madri
gaux , à qua t re voi x) ; Nu rembe rg, 1599 , ln
9° I dem ,

pars 5 , 0 u nd 8 S t immen
(Deux ième par t ie du méme ouvrage, à ci nq,
s i x e t h u i t vo i x) ; ibt

‘

d.

,
1500

,
ñu Les deux

pa rt ies de ce t ouv rage on t été ré imprimées à
Hambo u rg, en 1018, ñu 8° Neue i eusehe
weith‘

eheMadr igulien u n d B a ileten sowohl
m itlebendigien S t imme n a ls auf a ilerho nd
mus ika li sche n lm i runænten sugebra uchen ,
m it5 S t immen eompon i rt(Nouveaux madri
gaux monda i n s a l lemands e t ba l l e ts, propre s
a etre cha ntés ou joués a vec les i n struments,
à ci nq

_vo i x) ; H ambourg, 1010, in
- l ‘ .

ST E PH EN D E L A MA D E LA INE , ou
pl u tô t LA MA D ELAINE (Sch een ) , n é
dan s les p rem ières a nnées d u d i x -neuv iéme
siècle ,

p rofesseu r de chan t e t l i t téra teu r,
Pa ri s , a ncien chan teu r récita n t de l a cha

pel l e e t de l a mus ique par t i cu l i ère d u ro i de
Fra nce , Charles X ,

es t deven u pa r l a su i te
chef de burea u da ns l a d i rect ion des beaux
a r ts d u m in i s tère de l‘ i n tér ieu r. Il es t a u teu r
des ou vrages don t vo ici les t i t res 1°P hys io
logis ducha n t ; Pari s , Des loges , 1810, u n vo
l ume in- lî de deu x cen t soixan te—neu f pages .
2° Théo ries complètes du cha n t Pari s,
Amyot (sans da te), u n vol ume in—8° de quatre
cen t douze pages . Siépbe n de l a Madela i ne
a cooperé s l a rédac tion de plusieure journaut
de musiq ue

,
pa rt i cu l i èremen t l a Rev ue m o

sica le, la F ra n ce m u sica le
,
e t a été chargé

pendan t q uelque temps d u feu i l le ton musica l
d u C ou r rier fra nça i s . Comme littéra ieur, il
a publ i é beaucoup de romans etde Nouvelles,
don t on t rouve l a liste da ns l a L i t téra t ure
fra nça i se con tem pora ine de bi ll. Fél i x
Bourquelo i e t A lfred Naury (l. IV , p .

ST EP H ENS Éno nsnn compos i teu r,
p ian i ste e t orga n i s te de l

‘égl i se pa ro i ss i a l e de
liampsieed, es t né à Lond res, le 18 ma rs
1821. Il es t neveu de l a célébre can ia iriee
Mi ss S tephen s , devenue comtesse douai riè re
d‘Essex . Doué d

‘

heureuses d i spos i t i on s po ur
l a musique

, il commença fort jeune l
‘é tude de

ce t a rt . Cyprian i Potter fu t son ma i tre de
p ia no

, lllagrove l u i ense ign a l e v iolon , e t i l
é tud i a l a compos i t ion vous l a d i rect ion de ila
mi l ton . On con naltde ceta rt i s tetro is ouver
t u res de concert

,
in i ilulées 1° The D rea m of

happi ness (Rêve de bonheur) ; 9° V i ta d
’
in

quieiudine ; 5
° Recoileci ion of the pa st

(Souven i r du pa ssé) . Sa symphon i e en so i m i
neu r a été exécu tée avec succès, sou s l a direc
t ion de Benediel, s Exe ier—ila l i , l e 14 fév rier
1851, dan s u n concer t de l a socié té con nue

0
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sous le t i t re : The H a rmo n ie U n ion . I . Sie

phenta écri t a ussi des qua tuors po u r deux
v iolons

,
a l to e t basse

,
deux se rv ices complet s

pou r le cu l te pro testan t, beaucoup de mus ique
voca le de tou te espèce

,
de l a mus ique de pi ano

et des pi éces pou r l ‘orgue .
STER K E L (l

‘abbé Jess-F asaçms
-Xs

vue ), compos i teu r agréable, naqu i t àWon
bou rg, en Bav ière, l e 8 décembre 1750. Les

organ i stesKe i ie e tWe ismmtel, de ce tte v ille,
commencèren t son éduca t ion mus ica l e. Ses
progrès fu ren t ra pides, quoique ses études l i t
téraires e t sc ien t ifiques le détou rnassen t de
son penchan t pou r l a mus ique . Sorti du co l
lége, il se voua s l

‘é ta t ecclésias t ique e t oh
t i n t une place de v ica i re s l a paroi sse de li eu
muusier, à l aquel le on réun i t, en sa faveu r,
cel le d‘organ iste . Dès son en fance, i l s

‘ éta i t
essayé dan s l a composi t ion il cul ti va plus ta rd
son ta len t na tu re l pou r cet a r t, e t commen ça
à écri re des symphon ies d‘ un sty l e faci le e t
agréable, qui a de l

‘
analogle avec cel u i de

P leyel (v oyez ce nom) . 11 l es fa isa itexécuier
son église eidao s des concer ts, où el les obte

na len t de bri l l an t s succés . Son double ta len t
de pian i ste e t de composi teu r l e fi t a ppeler, en
1778, à la cou r du pri nce électora l , Asch at
fenbourg, poury rempl i r l es fonct ions de pro
fesseur de piano et de chapelaln .Dans l ‘année
su i van te

,
l e pri nce l‘envoya en i ta l ie, poury

perfec tionner son goûte t sontalent. i l v i s i ta
F lorence

,
Rome, Napl es , V en ise e t p lus ieu rs

a u t res grandesv illcs pa rtou t i l se fi t en tendre
a vec su ccès su r le pi ano . A Naples, l a re i ne
1‘engagea à écri re u n opéra, e t i l composa le
F am a ce , que les Napol i ta i ns a ccueil l i ren t
a vec faveu r en 1780. Rappel é l ayenee , en
1781, pa r le pr ince é lectora l , i l y obtin t un ca
non ica i ; mai s quel s que fu ssen t les a van tages
qu‘ i l t rouva i t dans sa ca rrière eccl és i as t ique

,

ils ne le détournaieutpas de son penchan t pou r
l a musique. Ce fu t a lors qu‘ i l commença s
écri re des chansons a l lemandes qui obt i n ren t
u n succès d‘en thous iasme. Ses œuvres l u s tro
menta les

, pa rtieuiiérementses sonates de
pi ano

,
se mu l t i pl i a i en t a vec une prod igi euse

a ct i v i té . Sa pos i t ion de cha noi ne de l a cathé
drale ne l‘empécluitpas de se l i v rer l

‘
ensei

gnementdu piano e t du chan t . Il forma pl u
s ieu rs éléves di s t i ngués, parm i l esquel s on
remarq ue les compos i teu rs li ofmann e t l n
l ehner, e t les ténors G run ba um e t K i rsch
ba um .

En 1703, l
‘é lecteu r de Mayence nomma

l ‘abbé Sterkel so n ma i tre de chapel le, après le
départ de h igh iui pour berl in .Dèsce moment,

il se l iv ra excl usi vemen t ) l a compos i tion e t
écri v i t des messes e t d‘au tres grands ouvrages
pour l ‘égl i se. Ses travaux ne fu ren t i nte rrow
pus que par les événemen ts de l a gue rre qui
obl igea l

‘élec teu r s s‘éloigner de l ayence.

Sterke l se re t i ra Wurahourg, avec son t i tre
de ma i t re de chapel le, mai s sa ns con se rver
d ‘ac t i v i té dan s ses fonc tions. Tou tefoi s, il y
composa qua tre messes solennellcs. C

‘es t à
cette époque qu‘ i l publ i a un trés—gra nd
nombre de pe ti ts morceaux de piano pour l es
ama teu rs, qui eu ren t un succés popu la i re e t
don t on litpl us ieu rs édi t ion s. En 1803, la
p lace de ma i tre de chape l le dupri nce polona i s
Cholon ievvshi l u i futofferte

,mais li la refusa ,
e t préféra l a pos i tion de ma i t re de chape l le du
pri nce primal, l a i isbonne , don t il a l l a
prendre possessi on en 1805 .ta , son ac tiv i té
se réve i l l a . Vou la n t a vo i r de bon s chan teu rs
pou r l‘exécu tion de sa musique

, il éta bl i t u n e
école chora le, etcomposa pour les eleves qu‘ i l
y ava i t ra ssemblés des chan ts : plusieu rs voi x ,
don t quelques-uns ontété con sidérés comme
des modèles de grâce e t de bon ne ha rmon ie.
Les événemen ts de 1815 v i n ren t troub le r l a
fin de l a ca rri ère de ce t a rt i ste es t imable.
Obl igé de s‘éloigner alors de Ratisbonne, il rv.
v lu t pour l a dern iére foi s da ns sa v i l le nata le,
y langu i t quelque temps, e t y mourut le 21no
tobre 1817, J l

‘âge de so ixan te- sept ans.
S terkel ne peu t é tre con sidéré comme un de

ces hommes de gén ie don t l es produc tion s
marquen t une époque de l ‘h i stoi re de l‘art;
mai s sa m us i que a bonde en mélod ies agréa
bles, accompagnées d

‘ une ha rmon ie pure e t
com cie ;e nfin , le pl a n de ses ouv rages es t
toujou rs sage e t co nvenablemen t développé .
Sa fécond i té futs i ngul i ère, ca r indépendam
men t de beaucou p de grandes production s
pou r l‘ égl i se qui son t res tées en manuscri t,
pl us de cen t œuv re s de sa compos i t ion on t été
m i s a u jou r.Parm i ses ouv rages,ouremarque
1 .Mus ique i ns t rumen ta le 1° Q ua tre sym
ph0ules pour l ‘orches t re, m u re 7; Pa ri s, Sie
ber. 2° Q ua t re idem , op . 11 ibid. 8° Deux
idem , op. 35 ; Pari s, lmbaul t. 4 ° Ouvertu re
idem (e n fa ) ; Leipsick , Bre i t kopf e t Bœrtcl.
5° Idem , n° î (en sol) i bid. 0° Q u i n tet te pou r
deux v iolon s, deux siloset v iolon cel le V ienne,
1704 . 7° Six t rios pou r deux v iolons e t v iolon
cel le, op. 0; Pari s , Si ebe r. 8° Si x duos pou r
v iolon e t a l to, op . 8; ihid. 0° Concertos pou r
le p ia no

,
n° 1 (en u t) ; n° 2 (en re) ; n° 8(en

la ) ; n° 4 (en ut), Pari s, Naderman ; n°5 (en
si bémol) , V ienne, Ar ia ri a ; n° 0 (en u t) ;
op . 40, Offenbach, André. 10° Sona tes pou r
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gnementd ‘orgue . Pour l ‘exécu tion de ces
morceaux il a formé une soci été de chantqui
s‘est cons t i tuée régu l ièremen t e t qu i dans
pl usieurs ci rcons tances

,
a fa iten tend re les

grandes œuv res de Moza rt
,
Spoh r, Mendel s

sohn , Neukomm e t a u t res ma i tres modernes .
STERN iStuvsn onn) , professeu r de musique
Pélershourg, né dan s cet te v i l le , en 1815 , de
paren ts a l l emands

,
es t a uteu r d‘ un l i v re qu i a

pou rtitre Ma nuel généra l de m us ique à
l
’
usa ge de l‘en seignem en t élémen ta ire du
cha n t , des i n s t r umen t s etde la compos i t ion ;
Pari s, Brundue , 1850, u n vol ume ln avec
v i ngt etune pla nches li llmgraph iéœ représen

tan t lcs port ra i ts d ‘au ta n t d‘él èves lauréatsdes
concours d u conserva to i re de Pari s, en 1840,
e t de ci nquan te etune pl a n ches de musique
gravée . L‘Académ ie des beaux -a rts de l'lnstitut
de France, q ui a approuvé cetouvrage, sur le
rapport d’llalévy, e t l e comi té des études du
“onsen ato ire de Pari s

,
qu i l ‘a adopté pou r

l ‘en se ignemen t dans les cl asses de cet te i ns t i
tution , on t mon t ré plus que de l‘ indulgencc,
car la va leu r de ce l i vre estfort médiocre ,pour
ne rien d ire de pl us .
ST E BN (Jou e) , v i olon iste, fonda teu r e t

d i recteu r d‘une école de musi que a Berl i n
, a

l aquelle il a do n né le nom de con serv a toi re ,
e stn é Bresl au , le 8 août1890. Dès ses pre
m ieres années on le mi t à l ‘étude du v iolon

,
et

à l‘âge de ncuf a ns i l putse fa i re en tend re dan s
un concert . A ‘

douzc an s
,
i l accompagna son

père à Berl i n , où i l re çu t des leçon s de v iolon
de E . l aurer, de L . Gan : et de Léon de Sai n t
l.ubi n . Admis, en 1834

,
dans l‘Académ ie

roya le de chan t comme contrallo du chœu r
,
il

cn i ra
, vers l e même temps, comme élève à

l ‘école de l‘Académ ie roya le des beaux — a rts e t
y litde s études de théorie de l a mus ique sous
la di rect ion de llungenhagen . En 1843, l e ro i
de Prusse l u i accor da une pension pour
voyager dans l e bu t de pe rfec t ionner ses con
n a issa nces musica les . Arriv é s D resde

,
i l y

étmlia l ‘a rt du chan t sous l a d i rect ion d u pro
fesseurMiksch

, pu i s il se rendi t Par i s
, uiti l

eu t la d i rect ion du chœu r a l lemand qu i liten
tendre , autiti dtre de l‘Odéo n , l a musi que que
Mende l ssohn a compo sée pou r l‘A ntigone de
Sopbm le . D e re tou r Derlin , en Stern
orga n i sa , dans l

‘ an née su i van te
,
une sociét é

de chan t qui , dix a ns plus ta rd, éta i t composée
de t roi s cru t cinq :ra nte mem bres rhan ia nts.

En 1850, i l s‘assoc ia avec Th . Kuliaclc pou r
fonder une i n st i tu t ion musica ie qui cutd‘abord
le s i mple t i t re de B erliner Musikscbule
(École de musique de Berl in), e t qui pri t en

STERN STËSICIIORE

suite celui de Con se r va toi re. Pl us ieu rs artistrs
de méri te y on t été a ttachés comme profes
seurs. En 1855 , M . Stern a organ i sé un or
chev i re dest i né a don ner des concer ts pour y
fa i re en tend re les œuv res deWagner, L i sz t,
Schuman n e t Berl ioz ce t te en trepri se n‘ a pas
réuss i . Comme compos i teu r, il . Stern a publ i é
u n grand nombre de L ieder à voi x seule avec
accompagnemen t de pi ano e t de chan ts
qua t re voi x . On conna i t aussi de l u i C a p rice
ét ude pou r v iolon a vec p ia no . V ienne , li as
l i nger, e t O uvert u re sp i ri t uelle, pou r or
chestre , op . 9 ; Berli n , $cbiesingcr.

ST ERNDEB G (Garn eau ) , amateu r de
musique e t lillératcur à Sch nepl'enthal, dan s
le duché de Saxe-Gotha , y v iva i t en core en
1899 . Au nombre de sesécrits.on remarque u n
recuei l d‘ a necdotes concernan t beauco up «l e
mus iciens d i st in gués; cetouvrage a pou r t i t re
Sa mmlung i n teressa n te r A necdote» und

E rsa hlungen præsstmthei ls aus dem Leben
berühm ter To nküustler u n d i h re r Kunstver
maud , etc . ; Schn epfentbal, 1810, in -8° de
deux cen t v i ngt—s i x pages . Le méme ouvrage a
été reprodu i t deux an s après comme une

deux ième éd ition , a vec u n nouvea u fro n t i
Spi ce .

STERZING . Deux facteu rs «l‘orgnes de ce
nous on t vécu en Al lemagn e, a u commence
men t du d ix -hu i t i ème s iècle. Le prem ier es t
con nu pa r l ‘orgne de Sa i n t-Pierre, s Erfurt ,
composé de v i ng t- sept jeux , qu i fu t achevé en
1703

, e t su rtou t pa r l e bel orgue de Sa i n t
Georges , à E i senach , achev é en 1707, e t com
posé de ci nquan te—h u i t jeux

,
q uatre clav iers e t

péda le . Le second , qu i parai t avoi r vécu s
Cassel , a con stru i t dans ce t te v ille l ‘orgue de
l‘égl i se des August i n s, composé de t ren te-nent
jeu! . i l a fa i t auss i , en 1700, sous l a d i rect ion
de Jean-Nico l as Bach , l

‘orgue de l
‘égl i se de la

v ille
, Jéna , composé de qua ra n te- qua t re

Jeux , t ro i s clav iers e t pédale.
8TÉ SICH O IŒ, poe te e t musici en cé lèbre

de l‘an t iq u i t é
,
n aqu i t .

'tflimère , v ille de Sic i le,
dan s l a ol ympi ade . Selon l e ca l cu l de
Dodwel l (D e e ta t . P ba la rid. , page i l
po uva i t avoi r douze ans lorsque Homère mou
ru t . Son véri tabl e nom éta i t Ti son s ; ma is le
changemen t q u‘ i l i n t rodu i si t dan s les chœu rs
de mus ique e t de dan se pou r les sacr ifi ces lui
va lu t cel u i de Stû icho re. Avan t l u i , ces

chœurs chan ta ien t e t dan sa ien t a u tou r d e
l ‘a utel

,
prenan t leur marche pa r l a dro ite (ce

qu i s‘appel a i t s t rophe) , e t, revenan t ensu i te
par l a gauche à i‘endro itd‘où i l s é ta ien t part i s
(ce qu

‘on nommai t autistrophe) recommen
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ça ieotcorde-champ u n nouvea u tou r sa ns
s‘a rrête r. Stésichore te rm i n a chacun e de ces
évo lutions pa r u ne pa use assea lo ngue , pendan t
l aq uel le l e chœu r

,
tourné ve rs l a s ta tue d u

dieu, chan ta i t u n t ro i s i ème couple t d u ca n t i
q ue ou de l ‘ode

,
a ppe le£ pode e t c‘es t préc i

“men t cet te pa use
,
on s ta t ion d u chœu r

,
que

d és igne le mot de Stésichore. Ce poe te-mus i
c ien mouru t à Ca ta ne, dans l a olympiade,
se lon Suidas, etmême plus ta rd , s‘il es t v ra i ,
comme t‘ assu re L ucien , qu

‘ i l a i t a t te i n t l'âge
de quat re —v i ngt-ci nq an s .
8T E

'

I
‘

T EN (h ot. D E) , ne Augsbourg,
l e 91 août1731, ét ud i a dans cette ville l es
le t tres , l es a rts e t part i cu l i èremen t l a mu
s ique ; pu i s i l s u i v i t des cours scien t ifiques
Genève e t A l tdorf, e t voyagea dan s les v i l les
pri nci pa les de l‘Allemagne. De re tou r Augs
bou rg, i l fu t cha rgé de l a conserv a t ion des
a rch i ves éva ngél iques, e t après avoi r rempl i
d i vers empl oi s, il obti n t le t i t re de con se i l l e r
du ro i de Bav ière. Il mou ru t Augsbourg, l e
19 février 1808. On a de l u i u n l i v re i n t i tu lé
KunstGm rb-und fla ndwerb geschifl:le
der S tadt J ugsburg (H i s to i re des a rts e t me
t ie rs de l a v i l l e d‘Augshourg) ; Aup bourg,
1778—1780, deu x vol umes in i l y es t t ra i t é
de la typograph ie de l a m us ique dan s cette
v ille (t . i , p. de la con st ruct ion des or
gues (p . du chan t de l

‘
église éva ngél ique

(page e t des ma i t res -chan teu rs (p .

Des ex t ra i t s de ce t ou vrage se t rouven t dans la
correspondance musi ca l e de Dossier

,
de 1701,

n“8 e t suiv . C .
-Ferd . Becker a confondu

ce t éc ri va i n a vec son père qui s
‘appela i t

comme lui , P a ul de Stellen , et qui es t a u teu r
d‘une h i s toi re de la v i l l e d‘Augshourg (Fra oc
fort , 1743- 1758, deux vol umes in où l ‘on
t rouve a uss i des rense ign emen ts sur l a musi
q ue . Dans l a B iographie un iverselle de
li li . l ichaod

,
on a fa itdeux frères de ces pee

sonnages.

8TEUCC IU S ( li san t ) é ta i t étud ian tWeisseufels
,
lo rsqu'i l publ i a de sa compos i

t ion un recuei l de chan son s monda i n es ci nq
voi x, i n t i tul é L us t ige weltliehe L ieder suit
5 S timmen , pars 1 Wittenherg, 1602,ttt
La seconde pa rt ie pa ru t da ns l a même v i l le

,

en 1003, e t la t roi s i ème en 1004 .

ST I-BU B B LE…(Ju n) , n é 8chmalkal den
(“m e—électora le) , le 5 ]uillet1510, fu t d‘abord
m réta ire de la v i l le aWasungen , pu i s obtin t,
en 1580, 1a placc desccrétaire de l a chancel lerie
l einungcn , e t co li n fu t fa i t prévôtde ce tte

v ille , en 1004 . llmourutle 5 ma i 1013, avec les
ti t res de nota i re publ ic etde porte i mpéria l

131

couro n né. Ama teu r pass ion n é de mus ique, il
culti va l a compos i t ion , e t liti mprimer les ou
vrages su i van t s 1° Ca ntc‘o nes latetus'sch und
deu tsch für Al und 5 S t imme n (Mo ie ls l a t i n s
e t a l lemands seit»voi x) ; Nu remberg , 1571.
2°CAn

'

sttr‘okerMa rge» u n d A bendsegen a us s
des» C atechr‘smus l u thers‘ yezogen etc .

(P rières ch ré t i ennes du ma t i n etdu so i r ex
tra i tes du catécb isme de L u ther , e t m ises en
musique à q ua tre voi x); Nuremberg, 1573,
ln Ces pri ères on t é té “i mpri mées avec
v i ngt e t un _

cba nts spi r i t uel s de Steuerle in ; cu
1574 , B rturt, ia 3° XXIV lV ettliche C c
sz ng m it4 a uch 5 S t immen (V i ngt —qua tre
chan sons monda i n es a qua tre e t c i nq vo i s) ;
Erturt, 1574 , in Teutsche P a ss ion ,
m it4 S t immen compontrt(l a Passion, en
al lemand

,
compo sée qua t re vo ix) ; Eri

‘

urt
,

1570
,
in 5°C a ntio nes q ua t uo r e t q u i nqua

uocum ; Nu rembe rg, 1578, ñu 6° £pttha
Ja m in . Teutschs undtatetn i‘sche geistltche
flochzes‘tgesz ng, zum Gebra uch in Ki rchen
u nd Sch ulen

,
e tc. (Épithah mcs. C ha n ts spi ri

tuels de noces
,
l a t in s . e t » a l lemands

,
pou r

l ‘usage des égli ses e t dee éco les, à qu at re e t u n
pl us gra nd nombre de voi x ) ; 1857

,
in

7° XX\
‘

ll nm geistttcher C es: ng m it
4 S t immen (V i ngt- sep t nouveaux chan ts sp i
ri tuel s qua t re vo ix) ; Erturt, 1588, i ii
8“ D es: 150 P sa lm l.a u da to D om in a nttn
Sa nc t i : ejus,uon l Sttmmen (le 150“ psaume
à qua t re voix) ; ihid. , 1588, in 0‘ Le

117" psaume a qua tre voi x ; 1599 .

10° C hn
'

stttcheGesa ngler‘n auS G rego ry der
Schuster Fest tag und sonaten augebra uehen

m itÆSts‘mme» (Petits cban ls ch ré t i ens a
l ‘ usage d u jou r de Sa i n t—Gréga i re,tête des
écoliers) , à qua t re voi x .N na

,
1604 , in

ST I—IU P (II . pi a n i ste
,
composi teu r e t

marcha nd de mus iq ue Amster dam ,
est n é

dan s cet te v i l le
,
vers 1775 . On con na i t sous

son nom beaucoup de compos i t ions pou r l e
pi ano, l e v iolon e t l a flûte

,
don t i l a été l'édi

teu r parm i ces ouv rages on remarq ue
1° Q ua tuor pou r pi a no, v iolon ou flûte

, a lto
e t v ioloncel le, op. 1 Amster dam

,
S ieop .

2°Gra n d quin lctle pou r deux v io lons
,
den s

a l los e t v io lonce l le ; llaye nce, Schot t . 3° Des
thèmes variés pou r v iolon et pou r flû te

,
avec

orches tre ; Amste rdam,
S lea p . 4° Sona t i nes

pou r pi ano e t v iolon, op . 0, 0, 10; ihid. 5°80

n a te pou r pi a no e t cor obl igé, op. 1 1 (bid.

0° Sona te pou r pi ano a qua t re ma i ns ; Bon n,
$im rock . 7° Sona t i ne pou r p i ano seul ; Am
sterdam , Steup. 8° Thèmes va riés pou r pi a no

,

op. 8 et12 ;tbid. 9° P lusieurs cah iers de
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va lers“écossa i ses ;t
°

bid. 10° Romaneestran
ça ises avec a ccompagnementde pi ano ; i b id.

S loup es t au ss i l ‘au teu r d'u n pet i t ouv rage i n
t i tu lé :Méthode pou r a cco rder le pia no

Iorte : ih id.

STEVENIER S (Ja cques), p rofes seu r de
m usique cl a ss ique de p ia no a ccompagnée a u
Con servatoi re roya l de Bruxel l es , estn é s
L iège, en 1817.Mode comme él ève dans ce tte
i n s t i t u t ion

,
e n 1855 , i l ytutplacé sou s l ‘en

se ignementde N .Wery pou r le v iolon . Dan s
l ‘an née su i va n te

,
i l ob ti n t l e seeund pri x de

ce t i n s t rumen t a u concou rs . Deven u ensu i te
é lève d u professeurMeerts, i l obt i n t le premie r
pr i x en 1838. A u concert de l a d ist ri bu t i on
«les prix , 11 j u i n 1840, i l exécu ta u ne fa n ta i s i e
de v iolon de son ma i t re . Après a voi r pa r
cou ru la llollande, où i ljoua danslesco ncerts,
en 1842

,
i l se rend i t e n A l lemagne, où il se fi t

en tendre dan s pl usieu rs v i l l es importan tes ,
notammen t à Berl i n , en 1845 , pu is il v is i ta le
D anemark , l a Suède e t l a Russi e . En 1845, il

é ta i t il Pa ri s, où i l don na u n concert da ns l a
sa l l e l ien , puis i l a l l a Londres pendan t l a
sa i son . En 1847, H . Steven iers pa rcouru t les
prov i nces rhénanes : Kms, i l don na u n con
cer t a vec Sowi n sk i . Ren t ré B ruxel le s en
1858, i l y inaugure , dans l

‘
h i ver su i va n t, des

séances de musique de chambre qu‘ i l cont i nu a
pendan t p lus ieu rs an nées . En 1854 ,M_. Steve
n lers a été nommé pro fesseurde musique cl as
s ique de p ia no au Conserva to i re de mus i
que de ce t te v ille . Parm i les œuv res pu
bliées de ce t a rt is te, ou remarque 1° L a

P rière , mélod ie re l igieuse pou r v iolon e t q ua
t uor on piano , op . 0; Mayence e t Bruxel les,
Schot t nem . 2° L a S i rène , conce rt i no pou r
v iolon e t orches t re ou pi a no, op . 9 ; (bid.

8° Souvens
‘

rs de D on Séba s tien , morcea u de
sa lon pou r v iolon e t q ua tuor ou p i ano

,
op. 1o;

s
‘

bid. 4° l e Souven i r, mélodie pou r v iolon e t
p iano, op . 4 ;tout. 5° Le Réce, fa n ta i s i e pou r
v iolon e t p i ano

,
op . 5 ; "nd . 6° LesRegre ts,

sol o drama t ique pou r v iolon e t pi ano, op. 11
( bid. 7°E r u nd Sie, récitatil‘ e t romance pour
voi x seu l e e t v iolon obl igé avec a ccompagne
men t de pi a no

,
op . 7; ibid. 8° B srgeronette,

mé lod ie a voi x seu le avec pia no ;t
'

bt‘d. Sle

ven iers a écri t l a musique de plusieurs_
opérax

comique s, pa r ti cu l i èremen t leMa récha l fer
ra nt, en u n acte, e ttes Sa ti res de B oilea u ,
en u n acte, représentés a uthédtne d u P arc
e t a ce lu i des Ga leries Sa i n t -H uber t,
B ruxel les . Pl us i eu rs ou vertu re s de sa compo
sitio n on t é té a uss i ex écu tées dan s ces sa l les
e t dans pl us ieu rs con cer ts.

8TEVENS (Wttusn né dans le qua»
tier deWes tmi ns ter

,
a Londres, en 1778,tit

ses é tudes l i t téra i res àWa llingl‘o rd, da ns le
Bcrltsblre , pu i s i t a l i a , à l‘âge de treize ans, s
Luytonstone , da ns le comté d‘Essex , ouilsui
v itpendan t deux an s des cou rs de mathémati
ques. Son p rem ier ma i t re de musiquetut“l ‘ho
mas Smart, élh e de Pepu sch et de Royce ; pl us
ta rd , il con t in ua l ‘é tude de ce t a r t sou s l a di
rec t ion du docteu r Cook, l ‘abba ye deWes t
m i nster.Pendan t pl us ieu rs années

,
Stevens a

é té accompagna teu r a u p ia no e t chef des cho
r is tes du théât re de Haymarket . I l v i va i t e n
core a Londres en 1850. On a publ ié de ce t
a rt i ste des cha n son s angl a i ses, des gla s, pl u
sieu rs sona tes de pi ano, a i nsi que des ca pri ces
pou r ce t i n strumen t . Son t ra i té su r l ‘expression
du pi ano (Trea t i se on pia n o—forte eæpm ion )
a pa ru en 1819, a Londres , chea Jones, ia -tol.
S tevens a vaitentrepris un jou rna l con cernan t
l a mus iq ue , Intitulé The gra nd mus ica l
Magas i n s, qui a é té aba ndon né après l e huitième n umé ro .

8TÉ VENS ( Nmotss - J osnva ) né s

Bruxel les, le 8 ju i l le t 1795, man i fes ta to rt
je une u n goûtt rès—v ii pou r les é tudes litté
ta i res et musi cale s . Le ma it re de cha pel le Du
quesnoy lui enseign a l e so lfege, « Cornei l le
V ander P ia nclten, a rt i s te de mér i te

,
fu t son

ma i tre de v i olon . Les séances de qua tuors ,tre
quen tes a lors a Bruxel les

,
comme pa rtou t

,
l u i

inspiréeentdès sa jeunesse u n penchantd«idé
pou r l a mus ique sér ieuse e t classique . Appelé,
e n 1818, sLa Haye pone y rempl ir u n emplo i
da ns l ‘adm in i s tra t ion , i l y f utbien tôt en rel a
t ion avec les a rt i stes e t les ama teu rs de me
s iq ue les p lus d i st i ngués, e t fonda a vec eux

une soci été de mus ique rel igieu se qu i , pen
dan t pl usieu rs années,titen tendre les œuv re s
les plus remarquables en ce gen re, dans une
des pri n ci pa l es égl i ses ca thol iques . Lors de la
créa t ion de l a Socié té n éerlanda i se pou r l a
propaga t i on de l a musique, Steven s en fut
u n des prem iers mem bres e t en dev i n t pl u s
t a rd u n des admi n i st ra teu rs . Il pri t pa rtauss i
a l a rédact ion du journa l de mus ique hol lan
da i s i n t i tu l é Ce ci lia , e t don na beaucoup d‘ar
ticles conce rn an t l a mus ique etl a l i t té ra ture
au journa l frança is de La Haye. De re tour e n
Belgi que, ses ihtérèts le retineentd‘abord
quelq ue temps llérsnthals

,
où i l c réa u ne so

ciété de cha n t d‘en semble e t fu t prési den t de
la Soc ié té de l‘llarmonie. l i v tradui s i t enti a
mand et litexécuter sou s sa d i recti on l'ore to
rio de Spoh r, D ietets_

ten D ingo. F ix é en
su i te Bruxel les, il iutun des fonda te urs de
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l i v re
,
ch ap . XXII , ettro isième l i v re , cha p.

des tro mpettes des a nciens appe l ées t uba e t
buceina , a i nsi que des musicien s qui jouaien t
de ces i ns trumen ts.
ST IA SNY , ou 8T IÀ STNY (Bru n nWxnau ), v ioloncel l i s te, il le de J ea n Stiasny,
trés—bo n bautboi ste du théât re de Prague mort
en 1788, n aqu i t dans cet te v ille,èn 1170. Après
a voirétudié l a théorie de la musique e t de l‘ha r
monie sou s l a di rec t ion du célèbre organ i s te
Seegr, e t le v ioloncel le, sou s u n mai t re i n
con nu, i l futadmi s comme prem ier v io lo ncel
li s te à l‘o rch ostre du théâ t re de Prague . Depu i s
lors il s‘es t fa i t con na i tre pa r quelq ues compo
sitio ns pou r son i ns trumen t

,
en t re a u tres

ce lles—ci 1° Si x sona tes p rogress i ves e t in
structives pou r deux v io lo nceiies ; Prague ,
lierre . 9° l lMa es t ro eto seo ia ro , 8 im i ta
z ion i e 0pexa i con fughe per due o r

‘

oton eeltn‘;
Bo n n , Sim rock . 8° Méthode de v ioloncel le (en
a l lemand e t en fra nça i s) , div i sée en deux par
t ies ; Mayence, Scho t t.
8

'

I
‘

IA SNY (J ess), frère du précéden t , na
qu i t à Prague, en 1774 . Comme son frè re

, il

se l i v ra l‘ étude du v iol oncel l e i l l e surpasse
en habi le té . On c ro i t q u‘ i l en tra l ‘orchest re
de Prague vers 1800; mais on n

‘a pas de ren
se ignements su r l a su i te de sa ca rrière , D ia
l>acz ayan t gardé le s i lence su r ce tte fam i l le
de musi cien s d i s t i ngués, dan s so n D ict ion
na ire des a r tis tes de la B ohéme. I l para i t
ce rta i n tou tefoi s que Jea n Stiasny ou Stiastny
v i va i t en core e n 1820

,
ma is non plus Prague,

ca r i l ava i t a lors l e t i t re de d i rec teu r de mo
sique a Nurembe rg, e t dan s l a même a n née il
se rendi t de ce t te v ille a Manheim ,

où on le
pe rd de vue . On a publ i é de sa compos i t ion
1° Coucertino pou r le v io lo ncelle ,op. 6; Bon n,
Simm k . 9° D i vert i ssement pou r v iolonce l l e,
a vec a l to etba sse, op. 5 ; Mayence , Schott .
3°Andan te et vari a t ion s pou r v ioloncel le a vec
deux v iolon s,flûte,a lto e t basse , op. 10; Bon n ,
Simro clt. 4 ° Rondo e t va ri a t ion s pou r v iolon
ce l le a vee quatuor, op . 12 ; Le ipsick , Pe ters .
5°Deux sona tes pou r v io loncellcetbasse

,
op . 2;

Bonn , Simrock . 0° Douze piéces faci les po u r
deux v lolonce lles, op . 4 ; ibt

‘

d. 7° S i x p ièces
inciies, idem, op . 5 ; i bid. 8° Duos pou r deux
v iolon cel les , op. 0 e t 8; ibid . 0° Si x piéces
faciles pou r v i oloncel l e solo, op . 9 ; Le ipsiclr,
Peters . 10° S i x so ins pou r v ioloncel le avec
basse

,
op . 11 ; Mayence, Schot t .

ST I A VA (Fau con —Manue) , premier o rga
n i s te de l a cha pel le du ro i de Sic i l e ll1cssine,
n aqu i t a Lucques , ve rs l e m i l ieu d u d i x sep
tième s i ècl e. i l a publ i é Sa im i co ncertoti d

cla que o oct‘ con m‘oli n i obliga t i e rip ien i a
bentpla cito , op. l' ; Bologne, 1694 , in
8T lC ll , co nnu sous le nom deP UNT O“)

(Jes s —Wen n ) , l e p lus célèbre des co rn isteg
n aqu i t

,
en l748, à Zchuzicx (près de Crasiau) ,

en Bohême
,
seigneurie appa rtenan t a u com te

de Thun . Après qu ‘ i l eu t appri s les pri n ci pes
de la musique e t d u chan t

,
l e comte l e p ri t a

son se rv ice
,
e t l u i do nna pou r premi er ma i t re

de son i ns trumen t Joseph Hatiegka , corn i s te
renommé Prague; pu i s i l l

‘
en voya à Mun i ch ,

é tud ier sous l a d i rect ion de Ssindel‘ara, au tre
v i rtuose su r le cor

,
né en Dohéme . En fi n Sti ch

acheva de perfec t ion ner sonta leutà D resde, pa r
les l eçons de llampet(voyez ce nom) , e t de son
compa trio te Ii andok

,
don t il habi ta l a mai son

pendan tplusieursannées.8esétudes term inées ,
Sti ch retou rn a chez son pro tecteu r le comte de
Thu n , et futattaché a son serv ice pendan t tro i s
a ns;ma is lepressentimentde l a renommée qu‘ i l
deva i t a cquéri r l u i rendautcette pofllion insup
po rtable

,
i i s

‘
élo igna de P rague en secre t, e t

pa rcou ru t l‘Allem agne e t la lio ngrie, pu i s l
‘ i ta

l ie (où i l pri t le nom de P u n ta) , l
‘

Espagne ,

l
‘

Angleterre , lesPays-Bard laF rance . Ilé ta i t a
Pari s en 1778. Pa rtou t son ta len t exci ta a u ta n t
d
‘
éto nnementque de pla is i r, ettoutes les n a

t ions le décia rércutsan s ri va l .Mon père, qui
l
‘
entenditen 1780, m‘ a d i t q u‘on ne peu t i ma

gi ner de plus beau son que le s ien , u ne sû re té

plus grande dan s l
‘a t taque, u ne m an ière sle

ch an ter plus toucha n te
,
n i p lu s de préci s ion

dans les t ra i t s . Il se serva i t d ‘u n cor d‘argen t,
pa rce qu'i l e n t rouva i t le t imbre plus pu r e t

plus pénét ran t, préj ugé pa r tagé méme pa r les
acousticicns, qu i n ‘on t pa s au, j usqu‘à ce mo
m ent

,
que le t i mbre estdonné, d‘ une part , en

ra i son des proport ion s de la co lon ne d ‘a i r cou
lcnue daus l e tube de l ‘ i n s trument de l‘au tre,
pa r le mode d‘ébran iementde cet te co lon ne a u
moyen du souflle vert i ca l ou la téra l , des etu
bouchures de d i verses fo rces, des aucbes, etc.
De re tour en A l lemagne, vers 1781, Pun to
reçu t des p ropos i t ion s du pri nce évêq ue de
Wurzbwrg , e t accepta une place dans sa
musique ; ma i s b ien tô t des offres pl us a van
tageuses l u i furen t fa i tes a u nom du comte
d
‘
Arto is ( depui s lors Cha rles X ) , qu i , de
tous les i n s trumen ts e t de tou te musique ,
n ‘a ima i t que le cor. li ne pension v i agère éta i t
ga ra n ti e à l‘a r ti s te pou r une sorte de sinécurc,
don t il pri t pos session en 1782. En 1787

,
il

obti n t u n congé, e t v i s i ta l‘A llemagne du

S tick estun mota l lemand qui sign ifie piqû re.
po int: dets le nous de P unto (po int) qu‘

on do nna
l ‘ art iste en Ita l ie, etqui lui estresté
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R h i n , en passa n t pa r Nancy, Metz , Trèves e t
Coblence . l l s

‘
arréta quelque temps da ns ces

deux dern i ères v i l les . Après une absence d
‘en

v i ron deus a n s, i l a rri va i t a Pa ri s, vers l e mois
d
‘

août1780, l orsqu ‘ i l a ppri t s l a foi s l es p re
m iers événemen ts de l a révolu t ion , e t l e dé
pa rt du comte d‘Arto is. Cependan t i l rest a
da ns ce t te v i l le

,
y publ i a pl usieu rs Ouv rages,

etgrâce a u ta len t assez d i s t i ng ué qu
'i l pos

seda t i su r le v iolon , i l t rouva des ressou rces
dans l a d i rect ion de l‘orches t re d u Thédtn
des V a ri étés a musa n tes, pendan t le régi me
de la terreu r. En 1700, i l q u i t ta Pa ri s pou r
re tou rner en A l lemagne, v i s i ta M un i ch da n s
l ‘ann ée su ivan te

,
e t fi t une v i ve impression

dan s les concerts q u ‘ i l don n a V ien ne. Bee t
ho ven ,en lbousiasmé pa r l a beau té de son la
l en t

,
éc ri v i t pou r l u i sa sona te de pi a no e t

c0r, œuv re 17.

Après t ren te- t roi s an nées d
‘absence , Pun to

a rr i va Prague, et y don na , en 1801, u n con
ce rt a u Théltre na t ion a l , où sa p rod igieuse
habi leté fu t adm i rée de tou t l ‘aud i toi re . En

1802, Dussek a rr i va à Prague pou r s
‘

y fa i re
e n tendre ; les deu x a rt i s tes cé lèbres furen t
bien tôt l i és d‘am i t i é . l is a l lè ren t ensemble
don ner un concert Craslau, Ie 16

de l a mêm e année pa rm i les morceaux q u‘ i l s

y ti ren t en tendre se t rouva i t la sona te de Bee t
hoven exécu tée pa r Dussek e t Pu n to. De re tou r
à Prague, cel u i -ci se d i sposa i t à re tou rner à
Pari s ; m a is u ne ma ladi e se décl ara e t l e m i t
a u tombeau le 10 fév rier 1803, après ci nq
mo i s de souMancu . lies obsèques magn ifiques
l u i fu ren t fa i tes pa r ses compa tri otes on y
ex écu ta le Req u iem de Mozart, e t l

‘
on mi t su r

sa tombe ce distue l a t i n
Om an tul i t punc tum Punto, eui Husa Do l-eme
litplausitv ivo , sie moriente gem it.

Punto a publ i é de sa compos i t ion 1° Con

certos pou r cor e t orches t re ; n“ 1 (en m i) ,
(en m û , 8 (en fa ) , 4 (en la ) , Pa ri s, Siebe r ;

n
° 5 (en fa ) , Parts, Plcyel ; n“ 6 (en re],7(on

fa i, Pari s , Nade rman; n
“ 8 (en m i 0 (en

n ut. Pam .Coche t ; n“. 10 (en la ), 1 1 (en m i) ,
P ari s

,
lmhault; n°° 19 (en sol), pou r second

cor
,
13 (en m i Pari s, Leduc; n° 14 , Pari s,

P leyet. 2° Q u i n tet te pou r co r, fl ûte, v iolon ,
a lto e t basse ; Pa ri s, Siebcr. 5° Si : qua tuors

pour co r, v i olon, a l to e t basse, op. 1 ; i bid.

4 ° Sia i dem , np. (bid. 3° S i x i dem ,
op. 8;

ibi d . 8° S i : i dem ,
op . 18; Paris, Pleyel .

7° V i ngt t rios pou r t roi s cnrs ; Pari s, Imbaul t.
8° Duos pou r deux cn rs , liv . 1 e t Pari s,
Siebcr. 0° Hu i t idem; Pari s, lmbau l t . 10°V i ngt

187

i dem ; Pari s, Leduc. 11° V i ngt-quat re i dem
i bid . 19° T ro i s duos pou r cor etbasson gi bid.

15°Étmtrs et exe rc ices; i bid. 14° Sex tuor pou r
cor, cla ri net te, bassou , v iolon , alto etcon tre
basse

,
op. 84 ; i bi d . 15°Méthode pou r ap

pren dre fa ci lemen t les élémen t s desprem ier
etsecon d cnrsou: jeunes élèves da n s la q uelle
son t indiqués les coup s de la ngue et les lia i
son s les p l u s n écessa i res pou r ti re r de bea ux
san s de ceti n s t r ume n t

,
composée pa rfla m

ml e t perfect ion n ée pa r P u n to, son élève ;
Pa ri s, Leduc, 1708, it: 16° Hymne à l a li
berté, a vec orches t re ; Paris

, Naderman .

17° T rios pou r v iolon, a l to e t basse, op. 7;
Paris

, Louis. 18
° Duos pou r deus v iolon s,

np. 5 ; Paris, Sieber.
ST IC K ]. (Fa ssçous), né D iessen , sur le

l a c d‘Ammer, vers l a fin du dia—sept i ème
s iècl e

,
appri t dan s le monastère de ce l i en les

é lémen ts des sciences e t de l a musique, pu i s
a l l a te rm i ner ses ét udes dan s les un i ve rs i tés de
Salzbou rg e t d

‘lngo lsladt. 11s‘établ i t dan s ce t te
dern iere v i l l e, en 1720, comme organ iste . P lus

ta rd i l ajout a a sa pos i t ion le t i t re de procu reu r
du col lege duca t . i l mou ru t en 1742. On a im
pri mé de sa compos i t i on 1° P sa lm i cesper

t i n i p ro toto a n n e , a 4 une. uiolin o u n i son o
e t con ti n uo ; Augshourg, 1721 in- fnl. 2

° A rs

glipo lita n a v eneratio e rgo sunetr‘ssima m
cm cis pa rticula m , i n nea demt‘co B . spa

ciosæ templo cultui publico ‘

ex posita m , co n

stnus V IMin i s ca ntatr‘s, 4 v o eibus con
m ta ntibus, n ee n on i n strum entis v a ric‘s ad
libi t um adh ibendc

‘

s e t concinato a e i n el
_yto

ma gistratui A ngla
‘

po lita no dem ississime

dedicatn : A ugu s ta V indelc
‘

co rum , 1727,
in -t‘ol. 3° P sa lmi‘ uesperfin i pro to to a n n o
a 4 noctbus, étolino u n ison o etconti nue ;
J ugust: V indelicorum , 1728. Peu t êt re ce
dern ier ouv rage n ‘es t- il qu

‘u ne deux i ème edi
t io n do prem ie r.
ST IC K L (J ou rs) ,ti ts d u p récéden t, na

qu i t lngol stad t, en 1794 . I l y litses études,
e t son père lui ense igna la mus ique e t l a com
pos i t ion . La place d‘o rgan iste aWeicheri ng
éta n t devenue va can te

,
i l l'obtinte t en rempl i t

les fonct ion s ju squ‘à sa mort, a rr i vée en 1778.

On conna i t de sa composi t ion, en man uscri t,
des prèludes e t des pi èces d

‘orgue.
ST R —IL E“(C am u s—Aucun e) professeu r

de musique a u gymnase de Stockholm, dans l a
première mo itié du d i x- neuv ième siècle , est
a u teu r d'un manuel des pri nci pes de la mo
s iq ue e t du cha n t

,
en la ngue danoi se, publ i é

sou s ce t itre Lm bok i de færste gm ndern e

[ärdlusik och Sa ngui ng ungdomens u n der
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se isn iny Senta r och gymnosier : Stockholm,
1890, gr. in

S T IERLE IN (h an musi
cien a l lemand de la l a du dia— sep ti ème s iècle,
fu t d ‘abord a t ta che a la mus ique de l a cou r de
8tu ttga rt ; pu i s il eu t l e t i t re de second ma i tre
de chapel le d u duc deWurtemberg. 11 a fa i t:
imprimer de sa compos i t ion les non ages su i
vants 1°Mu si ka li sche gei s t liche Z ei t -und
£wr‘glm

‘tE etra chtuug,,
i n 95

‘

A rien von .

ei ner S ings timmen . und' Genera lba s s (Le
temps etl‘éte rn ité,mùlitatio n musi ca le etispi
r i tuel le en v i ngt-c inq a i rs voi s seule e t basse
con ti nue) ; Stu t tgart , 1088, pet i t in -8‘ oblong.

2° Td folium m us ica le consistens i n musica .

thenrica , p ra ctica e t poetica , e tc . ; Stu t t
ga rt, 1091, in—4° oblong de qua ra n te—hu i t .
pages, avec vi ngt— deux pl a nches . C ‘es t un .

traité abrégé des étéments.
de la musique et

de la basse con ti n ue, par demandes e t ré
pouces.
S T I L E S (Si r l an çons B A 8K I N8

EYL ES ), ba ro nne t, fu t membre de l a Soc iété
roya le de Londres, vers l e m i l ieu d u d i x -h u i
tième siècle . li a publ i é dan s les Tra n sa c t ions
ph ilosophiques (vol. L i , pa rt . II

“

,
p . 005—775)

u ne très—bonne d i sse rta t ion i n t i tu l ée A n

Expla na tion ofthe modes or tones i nthe
a ncien t G rec ia n music (Expl ica t ion des.
modes outous de l ‘ancien ne musique gree
que) . Cet te d i sserta t ion se t rou ve aussi dan s
l
‘
abrégé des T ra n sa ct ion s ph ilosop hiques
(année 1760, t . XI, p .

ST lL L E (J ean) , savan t hanovrien , vécu t
v ers le m i l i eu du d i x— sept i ème s i ècl e. i l a fa it
i mprimer un recuei l dedissertations su r d i vers
suje ts, i n t i tu lé D isputatio ph ilosopbica
continens Q ue s t ion s m isœllanea s ; Delm
s ta dt

, 1040, ln
-4' de qua tre feui lles. Il ex a

mine, dans l a seconde quest ion , l es opi n ion s
d i verses des harm on istes connernantla na
t u re consonnante ou d i sso nan te de l a quarte ;
e t dans le t ro is i ème, le s méthodes de so l m i sa
t ion en usage dans les éco l es . (les deu x mor
ceaua rempl i ssen t onze pages de son Opus
cute .

ST I LL lNG l—
‘

LEET (Bana n a) , peti t—n s
v en de l ‘évêque deWorces ter

,
Édoua rd Sti l

linglleet, naqu i t en 1702, commença ses études
a l‘école de Norwi ch

,
e t les acheva avec su ccès

a l‘un i vers i té de Cambridge . Aprés avoi r em
ployé qua torze an nées à l‘a i re l ‘éduca t ion d‘un
gen t i lhomme angl a i s, e t avoi r voyagé a vec lui
su r le con ti nen t , i l re tourna en A ngle ter re, en
1743, e t vécu t d‘une pen sion v iagère que lui
fa isa i t le père de son é lève . i l s‘occupa pen

dan t l e res te de sa v ie de botan ique, d
‘
agricul

tu re , de poésie e t de mus iq ue. I l mou ru t a
Lond res, l e 15 décembre 1771. Sti llingfleet
n ‘es t cité da ns ce tte b iograph ie que pour une
sorte d ‘a na lyse ou d‘abrégé dutra ité de mu
sique de Ta rt i n i qu ‘ i l a publ i é sous ce t i t re
P ri nciples a nd powe r of ha rmony (T ra i té
su r les pri ncipes e t le pouvoi r de l‘harmon i e) ;

ln Les es8mpla ires de ce t
ou vrage ne son t pas communs .
S T I P B E L I U S (Lavau r), co n te r

Raumhourg, au commencemen t du di x— se p
tième siècle

,
a publ i é L ibelius scholas ticu s

pro Sen a to ri: Numburyensium Scholar pue
r is, contin rns 0das spiritua ies, Responsa
ria , i tem christi iehe K i rchen -und

Schui—ga z ng , H a rm on ia : ad ados, ets'p
sius ea ntoris ma nua le ; Jéna , 1007, in
On ignore si ce t ou vrage, conn u seulemen t
pa r u ne i ndica t ion de l a Bi blio thèq ue c las
s ique de Draudius , es t l e même q ue cc

lui qui es t cité pa r Fork el (A llgem . L itter.

de rMus ., p. sou s le t i t re de Com
pend ium musr

‘

aum Naumbourg, 1609, ñu

etdon t il i nd ique u ne au t re éd i t ion de Jéna,
16 14 . On ne peu t présumer que Forkel n ‘a i t
do nné q u‘u n t i tre déflgurê, ca r aux déta i l s
q u?i l fourn i t su r l e l i vre e t su r ce qu ‘ i l co n
t ien t, il es t évidentqu‘ i l l ‘ava i t v u . l e pen se
qutil s‘agitde deu s ouvrages d ifféren ts.
ST I PPER (J n n

vécu t Leipsick , dans la prem ière mo itié d u
d i x- hu i t ième si èc le. Il a fa i t imprimer u ne
thèse qu i a pou r t i t re P rogra mma de ma

s ica i nstrumenta li temporsta ct us p ublic!
p roh ibi ta quo lectiones Itibernates incipim
das p ublia intimat, e tc . L ipsü , 1727, in

—4 ‘

de qua tre pages .
ST I V OM(Fau con ), organ i ste Monta

gnana (Éta ts de Ven i se), dan s la seconde mo i
tié du dla»septième s i ècle, es t conn u pa r les
compos i tion s don t les t i t re s su i ven t : 1° N a

driga li a qua t tro uoci , con un diatog0 a

un a , l i b . l »; Ven i se, 1585 , in Mot te…
cla que cect; i bi d., 1587, ln 5° Q ua t t ro

libri di motel“(L G, 7e 8 uoci ; i bid . , 1596 ,
in -4 8.

STOBÆUS (Juu), ma i tre de cha pe l le a
Rœnigsberg, naqu i t à Grandeur, en Prusse,
da ns les dern i ères années d u seiz ième siècle,

e t mouru t en 1646 . On conna i t sous son nom
u n recuei l de motets In ti t u lé Co ntinuerta
cra 4 , 5 e t 10uowm ; F rancfort, 1624 . Il a
auss i publiéa Danta iclt, en 1684 , un au tre re
cueil de mote ts c i nq voi x su r le pla im chent
de l‘égl ise. V a len ti n Th i lo (voyez ce nom) a
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l‘Allemagne . A u momen t où cet te not i ce es t
écri te iles t d i recteu r e t chef d‘orches tre
du théât re de Hambou rg.

S TOEB E R (C au ses), pi a n i ste e t compo
a l leu r

,
naqu i t a Pre sbourg, en 1806 . Son pére ,

bo n mai tre de pia no, le gu ida dans ses études .
Arri v é fort jeu ne V ienne , Stœlver y eu t de
bri l l an ts débu ts pa r son ta len t d ‘exécu ti on , e t
se litconnai tre a va n tageu semen t pa r ses ou
vrages ; mai s une li èvre cé rébra l e l e m i t a u
tombea u s l‘âge de v i ngt- neuf an s, le 21 no
vemhre 1835 . Le s œuv res de ce t a rt i ste, au
nombre d‘env i ron quaran te, con si sten t en

fan ta is ies
,
va ri a t ion s e t rondeaux pou r piano

seu l un piano a qua t re ma i ns . Son œuv re
sixième es t un qua tuor pou r p ia no, ha rpe,
c la ri nette e t v ioloncel le

,
oui l y a du méri te.

8TŒC KE L (le Boun ce) , bénéd i ct i n
de H a l lersdorf, en Bav i ère , naqu i t le 27 no
vembre 1747, s P i l i ng, da ns ce royaume, e t
fitses é tudes a Sa lz bo u rg, où Léopold Mozar t
l u i ense igna la composi t ion . I l en t ra da n s so n
o rd re le 27 octobre 1771, etfu t ordonné
p rêt re le 181uillet1773 . Son méri te comme
compos i teu r le fi t cho i s i r pou r d i riger l a mu
s ique de son couven t

,
e t dan s l ‘exerci ce de ses

fonct ions
,
il écri v i t pl us ieu rs messes, vêpres

complètes
,
l i ta n ies

,
e tc . , oul

‘on remarq ue u n
bo n s ty le . Tous ses ouv rages son t restés en
manuscri t

,
à l ‘excepti on de chan ts q ua t re

voi x su r les pr ières du mat i n o tun soi r, qu i
o nté té publ i és aSa il in ch ,chez Siedel . Pendan t
les a nnées 1783 et 1783, 1c l‘ . Stœckel en
se ign a l a gramma i re au gymnase d

‘Amberg ;

i l re to u rna à son couven t de lla llersdo rf, a u
c ommencemen t de 1784 , e t y mouru t le7 sep
tembre de la méme an née .

STO£ C K E L (J .
-G . co n te r a Burg,

près de llagdehourg, v i va i t vers l a fi n du dix
huilième s i ècle . ll i nven ta un ch ronomètre
mus ica l don t i l a donné l a deacriptiou, en
1706 , da ns le jou rnal de l

‘

Allemagne (J our na l

für D eu t schla nd) , pu i s dans le deux ième vo
l ume de l a Ga zet te m us ica le de L eipsick

(page: 07 e t
S TOECK L ou STOEK EL (Cuts) . F aye:

IIE INE I-
‘

ETT ER (Cesu ).
S TOEG ER (le Autorun) , re l igi eux

fraucisca ln du couven t de Pfa ll‘enho fen , en

Bav ière, naqu i t e n 1727, C ro ssmehring, près
d
‘

lngolstadl, et en t ra da ns son ordre , eu1746.

I l fu t bon organ i s te e t se litcon na i tre avan
tageusementpa r des pièces d‘orgue e t pa r
deux Requ iem de sa compos i tion. i l mouru t à
Pfa fl

‘

enho fen
,
en 1708.

STO£ LZ£L (Goo crsow- llcaan), compo

siteur, naqu i t l e 13 1anv icr 1600, G rün
s tad t

,
da ns les mon tagnes de l a Saxe électo

ra le . Son pè re
,
organ i ste du l i en , lui donn a

les prem ière s leçons de musique e t de cla

vec i o . A l‘âge de t re ize- ans, Stœlzeltuten
voyé a u lycée de schneebe rg, e t m i s en pen
s ion chez le ca n tor Umlauf, eleve de Kuhnau ,
qui ne négl igea rien pour en h i re u n mus ic ien
i ns tru i t . En 1707, Stœlzel se rend i t à l ‘un i
versité de Le ipsick l

’
Opéra de cet te v i l l e lui

fou rn i t l'occasion d‘acquéri r de nouvel les con
n a i ssances etde former son goû t . llol ann ,

alors d i rec teu r de mus iq ue de l a nouvel le
égl i se, l u i fi t bon a ccuei l

,
e t eutmême l a com

pla i sa n ce de fa i re ex écu ter, sous so n nom , l es
prem iers essa i s de Stælzel, a fi n que — l es a r
tistes leu r accord assen t l ‘a t ten t ion qu‘ i l s n'au
ra ien t pas prêtée aux ten ta ti ves d ‘ u n Jeu ne
homme i n connu .

Après u n séjour de t ro i s a ns à Le ipsick ,
Stœlxel se re nd i t s Bresla u e t y passa deu x
années

,
se l i v ran t s l ‘ense ignemen t“chan t

e t d u cl aveci n . Au nombre des ouvertu res,
concertos e t a u tre s compos i t ions de

_

tou t gen re
qu ‘ i l y produ i s i t, on rema rque u ne aérénade

‘

a
l ‘occas ion du cou ronnemen t de l ‘empereu r
Charles a i ns i qu‘une pi èce dramat ique ia
titulée Na rc i sse, don t i l a composé l e te s te e t
la musique pou r l a com tesse de Neidha rdt .
La pe i n tu re sédu i sa n te qu

‘
un de ses ami s lui

lita lors de l‘Ita lie l u i fitpre nd re l a résolution
d'y l‘a i re u n voyage . A vantde s‘y re ndre, i l
voul u t revoi r encore sa fami l le ; mai s s son
passage en Saxe, i l fu t chargé pa r le ma i t re de
chapel le Thei l e de composer u n opéra pou r l a
fa i re de Naumbourn. Cetouvrage , intitulé V a
lérie, eu t beaucou p de succès, e t procu ra à
Stœlzel l a demande «le deu x a u t res opéras

(A rtem i se e t O rion) pou r l a foi re su i van te .

Le tex te de ces dern ières pièces lui a ppa rie
na i t . De Naumbourg, il se re ndi t a Géra, où
i l éc ri v i t l a pa rt i tion de les Roses et les épin es
de l'a mo u r, pastora le . Des places de ma i t re
de chapel le l u i furen t oil‘eries da ns cet te v i l le
e t s Ze i tz ; ma i s i l l es velusa pou r fa i re son
voyage, qu

‘ i l en trepri t e nfi n , en 1713, e n
passan t pa r Hot, Bayre u th , Nu remberg e t
Augsbourg, oh l a diète de l‘Empire é ta i t
a ssemblée . Arrivé AVen ise, i l s

‘y lia d‘ami t i é
avec B einichen , son compa triot e (voyez ce
nom), don t l a conve rsa t ion fu t t rès- instruc
t i ve pou r lu i . Ce fu t avec l u i q u‘ i l v isite l es
q ua tre conserva toi res q u‘on t rouva i t a lo rs
dans ce t te v i l le ; i l y con nu t Gaspa ri nl,
V iva ld i, Antoi ne Po laro lo , An toi ne B it“, et
V inacecsi (voyez ces noms), music iens cê
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1èbres, qui en éta ienta lors les ins pec teu rs e t
p rofesseu rs . Ses l i a i sons a vec ces hommes de
méri te e t a vec l ‘i l lus t re Ma rcel lo lui ren
d i ren t lo séjour de V en i se au ss i agréable
qu

‘
utile . De là il se rendi t F lo rence, où il

conn u t L udwig, musi cien de Be rl i n
,
e t sa

femme, V én i t ien ne don t l e ta len t su r le l u th
é ta i t fortremarquable . Le duc Sa lv i a t i , qui
l ogea i t ces a rt i s tes dan s son pa la i s, présenta
8tœlzel s l a pri nces se Éléonore de Guas ta l l a,
qui é ta i t a uss i fort habile su r l e méme instru
men t . Au moi s de septembre , 8tœlsel pa rt i t
de F lorence pou r al le r a Rome, où il con nu t
pa rt i cu l i èremen t Bnno ncin i . 11 ne pa ra i t pas
q u'i l a itcompris ce q u‘ i l y ava i t d‘intéressa nt
pour lui dan s cet te ca pi t a le du monde chré
tien

, ear i l n ‘y res ta q u
‘ u n moi s. De re tou r s

F lorence, il y en tend i t quelq ues opéras d
‘Or

l a ndi n i e t de Gaspa ri n i q u i l u i p l uren t beau
cou p ; pu i s i l repri t l e chem i n de l

‘A llemagne,

e n pa ssan t pa r Bologne, V en i se, T ren te e t
1nspruck . La cou r du pri nce Pala t i n é ta i t
a lors re t i rée dan s cet te v ille d u Ty rol .
$tælsel y admi ra l ‘exce l len t en semble des a r
t i stes de sa cha pe l le . D

‘
lnspruck, i l a l l a s

Plagne, où le comte Logi e t l es ba rons de
llartig e t «l'Adlersfcld l e ret i n ren t pendan t
t roi s a ns . Il y composa le s opéras V én u s e t
A dont‘a, J ets et Ga latée, la For t u ne va i nc ue
pa r l

‘
A mour, quelques ora torios l a t i ns, i t a

l iens eta l lemands
,
parm i lesquel s o n c i te l r

s u s pa t ien s, C a i ne , o vuero I l p rimoflglto
m a lcaggio , e tMa r ieMa delei ne ; en fi n , pl u
s ieu rs messes etdes morceaux pou r d i vers
inst rumen ts . D‘

après le con se i l de ses am i s, il
commença dés l ors a don ner des conce rts où
il fa i sa i t ex écu ter ses compos i t ions . Appe l é s
D resde au commencemen t de 1717, il ne s

‘y
rendi t poi n t

,
e t préféra a l le r Bayre u th , où il

éc ri v i t p lu sieu rs morceaux de m us iq ue solen
ne l le pou r le second j ubi l é de l a refo rma tion
l u thérienne. I l composa auss i dan s ce tte v ille
des sé rénades pour l a fête du Ma rgrave, e t
Dtomedes, grand opéra a l lemand.

En 1710 Stœlzel en t ra a u serv ice d u
comte de Géra ; q no iqu

'il n ‘y soi t demeuré que
s i x moi s

,
Il écri v i t da ns ce cour t espace

beaucou p de compos i t ion s ins trumen ta l es e t
voca les . La place de mai t re de cha pel le de la
cou r de Gotha, qu

‘ i l a va i t sol l ic i tée, lui aya n t
é té accord ée dan s ce t te méme an née , i l e n pr i t
possess ion e t l‘occupa pendan t t ren te an s, in
cessammentoccupé de compos i t ion s nouvel les .
Dan s le nombre immense de ses ou vrages
écri ts depu i s ce t te époque

,
on compte huita n

nées en t i è res de musique d ‘ égl i se, où chaque

1 1 1

d imanche e t chaque fê te on t deux compos i t ion s
différentes ; q ua torze P a ssions complè tes ;
a u ta n t de mus iques complètes pou r l a fête de
Noe l ; quatorse opéras, se ize sérénades , plus
de q ua tre— v i ngt s morceaux de musique de

la ide, une quan ti té prod igieuse de morceau:
pou r d i verses ci rcons ta nces

,
de messes

,
d‘ou

vertures, de symphon i es , e t de concertos pou r
d i vers i n s trumen ts . Toute ce t te musiq ue

,

res tée en manuscri t
,
es t ma in ten an t peu

connue . Stælzel mouru t à Gotba
,
l e 27 no

vembre 1740, à l
‘
âge de prés de so i xan te an s .

i l ne nous res te q u ‘ un spécimen de l ‘habi le t é
de ce savan t music ien

, dans un peti t t ra i té des
ca nons mu l t i formes e t perpétncls su r u n seu l
thème. Il liti mprimer ce t écritau nombre
d‘en v i ron cen t exempla i res pour ses ami s, e t
ne le m i t pas dan s le commerce

,
en sorte qu‘ i l

es t deven u d ‘une ra re té ex ce ss i ve . J ‘en possède
u n exempl a i re qui a beaucou p so uffert pa r le
feu

,
ou il pa ra i t êt re tombé pa r acciden t

tou tefoi s l e tex te n i l a mu sique n ‘en on t pa s
é té détru i ts . Ce pe ti t ouv rage a pou r t i t re
P ra ktiseher B eure“, so is aus einem noch
dem ma hreu F ouda mente solche r No ter:
Künsteleym gesetsten Ca nons pe rpe t uo in
hypodia pmte q ua t uor c om m v iel und
m a ncherley, The ila o nMelodie, Tltefls a uch
au H a rmon ie unterachiedene C a nones per
petufâ 4 en ma che n sepn , etc. (Démonstra t ion
pra t ique pou r fa i re

, d
‘
après les v ra i s pri n

cipes, e t d
‘après u n exemple, u n ca non pe r

peto cl l a q ui n te inférieu re , 1725 , pe tit
in -4 ‘ de t ro i s feu i l l es sa ns nom de l i eu .

L ‘exempie choi s i par Stœlsel est fort i ngén ieux
e t bie n écri t.
simlzel a l a i ssé en man usc ri t q uel ques

t ra i tés relatifs à l a musique qui se t rou va ien t
enco re en 1760, en tre l es ma i n s de sontits
suri n tendan t Gotba . i ls co nsista ieut
1° En u n tra i té de l a mus iq ue des G recs;
Un t ra i té du réc i ta t i f, écri t pou r l a Soc ié té

mus i ca l e de l i s ter, don t l
‘au teu r éta itmem

bre . A l brech t, de I uihausen , a va i t prom is ,
en 1702, de publ i er ce t ou vrage ; mai s i l n

‘a
pastenu sa parole ; 8° Une i n t roduc t ion à la
composi t ion ; 4° Une i n struct ion sur le con t re
poi n t .
STŒLZEL (li sen t) , né vers 1780, a

Ple i ss
,
dans l a Hau te- Si les ie, étud i a la mu

s ique e t l e cor dan s sa jeunesse , pu i s en tra
dan s l a cha pe l l e d u pri nce de P le i ss, e t v éc u t
à Bre siau penda n t pl us ieu rs a nnées, en qua
l i té de musicie n de chambre . En i 8i 4 , i l se
s igna l a pa r une i n ven t ion qu i a mod ifié tou te
l a fami l le des i ns trument s de cu i vre, en leu r
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fou rn issan t des notes ouver tes su r tou s les de

grés de l
‘échell e ch roma t iq ue . Ce t te i n ven t ion

fu t celle de deux pi stons placés pa r Stœlxel su r
l a pompe du cor, pou r mett re en communica
t ion l ‘a i r a vec des tubes ouverts pou r chaque
note

,
au lieu de ne p rodu i re ces notes e n sous

bouches q ue pa r l a ma i n dan s le pav i l lon,
d ‘après le p rocédé i n ven té longtemps sopara
v an t pa r B ampe l (cages ce nom). Cet te inven
t ion de S ta tutfu t s igna l ée pa r B iere y, direc
teu r de musique à B resla u

,
dan s u ne note

insérée a u n° 18 de l a Ga zet te m us icale de
Leipsicfi (an n . e t l e savan t ma i tre de
cha pe l le Frédéri c Schneider ana lyse dan s le
mème jou rna l (96 novembre 1817) les avan
tages de ce t te i n ven tion , e t fitt rès-bien te
m arq uer qu ‘ its consi s ten t surtou t a donner de
bonnes no tes sonores dan s l‘oelave basse du
cor

,
au l i en des notes sou rdes e t sa ns effe t q ue

produ i t ie cor ordina ire . Au moi s de décembre
1811

,
8tœlseltiten tendre son nouve l instru

men t da n s un conce r t a Leipsick . Dan s l‘an
née su i v an te

, il jou a auss i a Berl i n avec suc
cès, e t obtin t d u ro i de P russe u n breve t pou r
dix an s . A l a mème époque, i l fu t admis dan s
la cha pel le ro ya le e t dan s l a musique de l a
chambre . Sch lot t, fabri ca n t d

‘ i n st ru men ts de
cu iv re a Berl i n

,
en trepri t de pe rfec t ionne r

l ‘ i nven t ion encore b ien grossiè re de Stælscl,
e t plus ta rd , Sch us ter, au t re facteu r d

‘instru
men ts a Ca r ls ru he, modiha ce t te inven ti on ,
d
‘
après l ‘ i nv i ta t ion de Ch ri s tophe Scbuncke,en

é ta n t les pis ton s de l a co u l i sse pou r les pl acer
su r les branches de l‘ i n s trumen t. il .Meyfred,
professeu r de cor pi ston s a u Con serva toi re
de Pari s

, litauss i des tra vaux pou r amél iore r
ce t i n s trumen t ; ma is il é ta i t réservé à Sax
(voyez ce nom) de le porte r sa pe rfec t ion .

L ‘ i nven t ion de Stœlzel a condu i t a u corne t a
p i s tons

,
au x fam i l les des Sax —hom s etSax o

tromha , l a t rompe t te à cyl i ndre , a u t rom
bone t roi s

,quatre ,cinq e t s i x p istons , e t a ux
basses d ‘ha rmon i e. Stœlsel a obten u, en 1829 ,
sa pen s ion de re tra i te ; il es t mor t è Berl i n ,
e n 1844 .

STŒPEL (Fu ncom—Dan n -Cantsro rv x),
n é leMnovembre 1794 , Oberhelderungen ,
e n Frusse, éta i t [i ls du ca ntor etmai t re d‘ école
de ce l ieu . Destiné l ‘éta t de son père

,
i l fu t

en voyé fort jeune au sém ina i re deWe i ssen
tel s . Dès sa dix- hu i t i ème an née

,
Il obti n t une

place de mai t re d ’école a Frankenberg , en

Saxe ; malheu reusemen t son ca ractè re incon
s ta n t, i nqu ie t, commença dès lo rs se man i
fester

,
en l u i fa i sa n t qu i t ter cet te po sitlon peu

de temps après l ‘avoir pri se . Dévoré d ‘ambi

l i on
,
e t ne pm £dant,pour l a sa t isfa i re, n i une

spéc ia l ité deta len ts , n i une i n s t ru ction enfil
san te

, il v i t commencer, dès le débutde sa ca rs
r iere , une l u t te pén ible en t re ses dési rs de re
‘

nommée e t de bi en—etre
, etl a for tune qui l e

t rah issa i t. A son dépa r t de l a Saxe, Stœpeltit
u n pe ti t voyage da ns le Hol s te i n ; puis il se v it
con tra i n t d ‘accepte r une place de précepteu r
cher un ba ron Dunkclmann ; mai s il ne la
ga rda pa s pl us longtemps que ce l l e de F ran
heu be rg. Après l ‘abandon de sa dern ière place,
il y a une l acune de quelques a nnée s dans l es
renseignemen ts qu

‘on possède su r sa v ie. On

ne re t rouve S im pe l qu‘à Berl i n , en 1819 il

éta i t a lors agé de v i ngt—c i nq an s. Alors, seul e
men t, ii essa ya d

‘appuye r son ex istence s ur la
musique qu‘ i l a va i t a ppr i se dan s sa jeunesse.
i l joua i t u n peu de pia no e t de v iolon

,
a va i t

q ue!que tein ture de théor ie, d
‘ h i sto i re e t de

l i t téra tu re mus ica le ; mai stoutcel a éta i t su
perficiel. Tou tefo i s, il ne s

‘
efiïaya po i n t a

l‘ i dée de se met t re au gra nd jou r dan s une
v i l le a uss i im porta n te que Berlin , e t il osa y
en t reprendre u n cou rs d‘h i s toi re de l ‘a rt

,
dan s

l e loca l de l‘Académ ie ro ya le des sc ien ces : il
en a publ i é pl us tard l a prem ière l eçon dan s
la Ga zet te m usi cale de V ien ne (ann .

Ce fu t a ussi a ce t te occas ion qu ‘ i l fi t pa rai t re
u ne sorte d‘ahrégé de l

'h i s toi re de l a musiqu e
moderne (Grundz iigedcr Gesch ich te der mo
dern en Æusü ; Berl i n , 1821, ln —4 ‘ de quain
v i ngt— ci nq pages), en forme de t able ch rono
logique des pr i n cipaux fa its. Le cou rs e t l e
l i v re eu ren t peude succès .
A cet te époq ue

,
q uelq ues mus iciens fra nça i s

e t a l l emands se p réoccupa ien t de la nouvel l e
mé thode d‘enseignemen t d u pia no e t de l

’
har

mon ie imagi née pa r Logie r (v oyez ce nom), e t
m ise en pra t ique pa r lui dans pl us ieu rs v i l l es
d’Angleterre avec beaucou p de succès : Simpel
cru t y en t revo i r u ne sou rce de fortune, e t il
eutassex de p rotec t ion pou r obten i r du gon
vernementla mi ss ion d‘aller é tud ier cet temé
thode a Lond res, au près de l

‘i nven teu r. De
re tou r à Berl i n , i l établitson école sous le pa
t ronage du ro i ; ma i s a près u n certa i n temps
d‘essa i , l e résu l ta t n e répondan t po i n t a ses
po mpeuses p romesses, l e gouvernemen t lit
i n v i te r Logler se rendre a Berl i n

,
pou r d i ri

ger lui
—meme l ‘organ i sa t ion de l

‘école . A son
a rri vée , de v i ves d iscussion s écl a tè re n t en t re
l u i e t Sto—pel, e t ce l u i—ci s‘élo igna , en 1823,
pou r a l ler fonder des écoles d u meme gen re à
Pot sdam, pu i s a B ri

‘nci
,
Gotha e tMe inti ngen .

Dan s cet te dern ière v i l le
, il obt i n t u n secours

considérable du duc régna n t . i l aura i t pu s
‘

y
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de succès

,
que le grand—d uc l

‘

engagea pou r sa
chapel le . Depu i s lors , i l n

‘a plu s q u i t té cette
v i l le . Parm i ses composi t ions, on ci te les ha l
le ts q u‘ i l a écri ts pou r le théâ tre deWeima r,
remarquables pa r des idées bri l la n tes de fra i
cheu r et d‘origi na l i té . On lui doi t a uss i pl u
s ieu rs morceau x pour l ‘orches t re e t pou r le
v iolon . En 184 3

,
il a fa i t re présen ter, su r l e

théâtre de l a cou r Wei mar
,
l ‘opé ra i n t i tu l é

D ie Ftucht(l a Fu i te) . Une ouverture de sa
compos i tion y a été exécu tée en 1842. Sta r a
été souven t a ppelé .l éna pou r y jouer dan s
les concerts. En 1840, i l a v i s i té Le ipsick e t
Be rl i n , e t s

‘y es t fa i t en tendre a vec su ccès .
STŒR L (Ju n—Geoue na —Cnnfirmu),mai t re

«le cha pe l le du duc deWurtemberg, naqu i t en
1070, K ircltherg, dans l a pr i nci pau té de Ilo
hen lohe . A l‘âge de douze an s, i l en tra comme
enfan t de chœu r a l a chape l le de S tu t tgart ;
pu i s le pri nce l‘envoy s Nuremberg étud ier le
cl aveci n e t le con t repoi n t cher l e célèbre or
gan i ste Pachel bel . De re tou r à Stu t tga rt, il
reçu t sa nomin a t ion de ma i t re de chapel le . En

1701,Stœri fitun voyage sV ienne,etpendan t
un séjour d ‘une année dans ce tte v i l le, il
ach eva de s

‘ instruire dan s l a composi t ion ,
nou s la di rect ion de Pen linand—Tohie R i ch te r ;
puis i l litu n voyage Ven i se, s

'

y lia d
‘ami t i é

avec Po laro lo , eten lln il a l la Rome , où ilpassa
une année dans l ‘ i n t im i té de Pasqu in i e t de
C orel l i . Le duc deWurtemherg l ‘ayan t rappelé
a Stu t tgart, il re tourn a dan s sa pa t rie, e t y
occu pa la pl ace de ma i tre de la chapel le duca le
j usqu ‘en 1745 , époque de sa mort . On a publ i é
de cetart i ste u n recuei l de m élo di es pour des
can t iques allema nds, iotitulé C horal-ScMag
buch uor a lien u n d neuen

,
e tc .,

voi x seu le
etbasse con t i n ue ; Stu t tgart, 1711, ia Il y
en a eu deux au tre s éd i t ions dans l a même
v i l le, en 1721 e t 1741 . Simrl a l a i ssé en manu
scri t u ne année en t i ère de mus ique d ‘égl i se,
e t des can ta tes voi x seu le e t basse con t i n ue .

8TŒSSEL (Ntcotss) chefde musique de
l a garn i son de Lou i sbou rg, dan s leWurtem
berg, es t né le 17 ma i 1705 , à llassfurt, en
Bav ière . F i l s d ‘u n pauvre ti sserand

, qui éta i t
e n méme temps musicie n de gu i ngue tte, il
a ppri t l a mus ique dés l ‘âge de c i nq ans , chez
le ca n to r d u lieu. Aprés avoi r reçu des leçon s
de pi ano, de chan t e t d

'orgue, il commença
seconder son mai t re s l'église ,dès l a deux ième
année . La nécess i té d‘a ider aussi son père dan s
les bals de v i l l ages, l u i fitappœndre jouer
de l a flûte etd u v iolon . Dans l ‘au tomne de
1800, il s

‘engagea dans le régimen t de
chasseu rs , qui se t rou va i t a llassfurt, etfi t

a vec ce corps les ca mpagnes de Prusse etd‘An
t riche . De re tou r dans sa v ille na ta le, il pri t
l a résol ut ion de se fa i re ma i t re d‘école, e t en t ra
a u sémi na i re deWurzbourg. P ræhlich (noyer.
ce nom) , mai t re de musique de ce t établ i sse
men t

,
ayan t rema rq ué ses heu reuses d i spos i

t ion s, lui don na des leçon s de compos i t ion , e t
Stœssel éc ri v i t sou s les yeux de ce mai t re des
messes e t des symphon ies. Ses études term i
nées

,
i l obt i n t u ne pla ce de sou s—mai t re a l‘école

de Neus tad t su r l a 8aa le ; ma is son goû t pa s
sionné pou r la musique luititqu i t ter cet em
plo i,pour cel u i de chefdo musi que du ré

gimentde cheveu- l ége rs , e n ga rn i son à

Augsbo nrg. En peu de temps il fi t de son corps
de musiq ue u n des mei l leu rs de l ‘ armée bava
ro ise , e t composa beaucou p de morceau x de
musique mi l i ta i re . En 1820, il reçutsa nom i
n at ion de ma i t re de musique a u se rv ice d u ro i
deWurtemberg, a Lou i sbou rg ; i l en rempl i s
sa itencore les fonct ion s en 1844 . La di rect ion
supé rieu re de la musique de tous les régi men t s
qui composen t ce tte garn i son l u i éta i t confi ée .

Stœssel a écri t po u r le théâ tre l es opéras i n t i
tulés Rodenstetn (re présen té a S tu ttga rt , en

e t L ich ten s tei n . On a gravé de sa com.

pos i t ion 1° Fanfarcs pou r s i x t rompet te s,
qua t re co re e t deux trombones , o p. 4 ; Auge
bou rg, Gombe rt . 9° Musi que m i l i ta i re pou r
l ‘égl i se , à t re ize t rompettes, qua t re cnrs e t
deux t rombones, ou. 0; s

‘

bid. 8° Sé rénade pou r

gu i ta re, v io lon e t a l to, op . 5 ; ibid. 4° Di ver
tissementpou r pia no, gu i tare etfl û te , op. 18

Mayence , Scho lt. 5° P ièces pour piano e t flûte,
op . 8; ihid . 6° Grande sona te pour p i ano e t
fl û te, op .0; I ayence , Schot t . 7° Bea ucoup de
dan ses pou r d i vers i n s trumen t s . 8° [les chau
sous a l lemandes a vo i x seu le, a vec accompa

gnementde pi a no; Aug: hourg, Gombe rt .
STO IIR IUS (J usu-Mauu1cxi, sa va n t a l l e

mand
,
naqu i t G ri mma , dans l a Poméra n ie,

vers le m i l ieu du dix -septième s i ècl e. On a i m
primé sous son nom une d i sser ta t ion i n t i tu l ée
o rga n um m us icam h i s to ri c: «es t ruc t ura ;
Leipsick , 1695 , in -é°.

STO R EN (J ess ), musicien flamand, vécu t
dans l a seconde moi t i é du qu i nz ième s iècle .

On n ‘ a j usq u‘à co lou r aucun ren se ignemen t
sur l e l ieu e t l a da te de sa na i ssa nce; l a po si t ion
qu‘ i l occupa es t éga lemen t ign orée ; son nom
même n ‘éta i t pas conn u dans l ‘h i sto i re de l a
musique

,
lo rsque l e hasard a fa i t découv ri r des

morceaux de sa compos i t ion dans deux l i v res
d‘u n recuei l don t l ‘exempl a i re es t un ique. Ce
recuei l

,
monumen t l e pl us ancien de l a t ypo

graph i e musica le inven tée par 0ctavicn l‘o
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t rocei deFos sombrone (voyezPm uca ) , a pour

t i t re H a rmon ia mu s ica 0dhecaton il est
di v i sé en t roi s l i v res . Le prem ier, ma ru A ,
qui fu t publ i é V en i se, e n 1501, con t i en t sept
cha n so ns fra nça i se s de J ea n Stokem ,

donts i x a
q ua t re pa rt ies e t une a t ro i s .Les prem iers mots
des chan son s a qua t re vo i x son t : 1° B r unette;
2° J

'
ay p ri s a mours ; 8° P or quoyte ne puit

din (l e ne p ui s d i re pou rq uoi) ; 4° ”oum i

gna ult(l on mignon) ; 5° D itle B ourguy
yno n ; 6

°”a la: « n
’
estpa s. La chan son a t ro i s

vo i x commence a i ns i : fi n traytra A mours.

Letro isième l i v re d u même rec uei l , ma rq ué
d
‘

a n ti C .

,
n° cen to etnqua nta , e t publ i é s

V en i se, en 1503, renferme t ro i s cha nsons a
qua t re vo i x de Stukem el les commencen t par
ces mots 1° J a yprismon bourdon ; 2° Ser
v iteur raye . 3 J e sui D alemagne (Je s u i s
d‘Allemagne) . On t ro uve auss i u n Eti n terra
pa s: , t i ré de l a mes se a quat re voi x D e B ento
I’i ryi ne, pa r J ean S tockem , dan s le recue i l
de fragments de messes (Fïa gmanta m i sse
m m) publ i é pa r Pet rucci , en 1509, pe ti t in -4 °

ob long.

STO L l (Am use) , chanoi ne roma in , n
‘es t

co n n u q ue pa r un écri t i n t i tu l é : ”d odo gro

fieo di ridussione delle n ote di murica i
‘

a

cifra n umeriche ad u so dell’am onographin

da l ca non ieo .S
‘ toli ; tn Rom a , tipografia

Sa lv iucct, 1841, in-8‘ a vec pla nches l i tho
m pbiées.

8
'

I
‘

O I.L (Fsasço rs n x Pants) , gui ta ri ste
d i st i ngué, es t n é le 26 a vr i l 1807, au château
de & bænhrnnn

,
près de V i en ne . Pa r i ncl i n a

t ion , il a ppri t dan s sa jeu nes se à joue r de l a
gn itare , etq uo iqu ‘ i l n e fri t a lors qu‘amateur,
i l a cq u i t s u r ce t i n s trumen t u ne habi le té re
m arquable . P l us ta rd

,
i l pe rfect ionna son la

l e n t so u s l a d i rec tion de G i u l i a n i, e t Fœrster
lui don na des leçon s de composi tion . Aprè s
a vo i r pa rcou ru a vec succès l‘Allemagne, l a
Russi e

,
l a France e t l a Hol la nde, il s

‘es t fixea
Ams terd am , où il se t rouva i t e n 1848. Stol l a
publié, dans cet te v i l le e t V i en ne, quelques
pièces pou r son Inst rumen t , en t re a u tres des
va ri a t i ons, op . 7, B,0; V ienne, Pennauer ;
des dan ses e t des va lses.
8TO LLE (Futun a),téorbiste e t compos i

teu r a l lema nd, né e n Bohême, vécu t vers le
m i l ieu dudix- sept i ème s iècl e . Après a vo i r é té
a t taché quelq ue temps a u pri n ce é lec tora l de
Saxe, il obti n t l a place d

‘adm in i st ra teu r des
m inesà I agdebourg. l i occupa itcet te pos i t ion
lo rsq u ‘ i l pu bl i a l ‘ouv rage q u i a pou r t i t re
D a v id Schi rmen aingende Rosen oder Sit
ten und Tugeulieder, i n dieMusik grbra cht,

moon. n a fi nesrn ss um .

du rch P h . S tellen (les Roses ch an tan tes de
Dav id Sch i rmer

,
ou chanson s mora les e t de

mœurs m i ses e n musique pa r Ph. 8tol le) ;
D resde, 1054 , in — l

‘

ol.

STO LLE (Gon n ao -A srotsr), v irtuose
su r le t rombone, éta i t moi ne du couven t de
l œn igsal, en Bohême . i l naqu i t l unersdorf

,

l e 271anv ier 1759. Un franc isca i n , nommé
le pi re Hermata iis, fu t l e ma i tre q u i lui en
se lgua a jouer de son i nst rumen t. Après la
suppre ss ion de son monas tè re , il se re ti ra
Prague, e t forma que lques bons é lèves t rom
bo n istcs. Déj à âgé de cin quanta huitans, l e
P . S ic i le se liten tend re s l a cou r de D resde, en
1797, e t futadm iré comme un prod ige . L ‘

élec

teurde Saxe luititprésentd‘ une taba t i è re d‘or,
e n témoignage de sa sa t i sfac t ion . Sicile mou ru t
a Prague, le 29 ma i 1814 , l a i ssa n t en ma nu
scr i t douze conce rtos pour tro mbone etquel
q uesthèmcs va ri és .
sro emnwnnn (Mademoi se l le it.

compos i teu r, née à V i enne vers 1825 ,esté lève
de S imon Secbte r. El le s‘es t pa rt i cu l i è remen t
d i s t i nguée, dès l

‘âge de se ize a n s, pa r le gout
e t l e cha rme de ses L ieder ; ma is e l le a écr i t
a ussi de grandes e t sérieuses composi t i on s, a u
nombn desquelles on rema rq ue u ne messe (en

fa ), qu i a é té exécu tée V ienne, dan s l
‘é té de

1840, s l
‘égl i se des Prancisca ins. Les œuv res

publ i ées par mademoise l le Stollewertson t :
t° Eli sa ’s entra B eg:gnen (les Prem ières

rencon t res d‘Elisa), poeme a vo i x seu le avec
p i ano; V i en ne, Glœggl. Grubfltfohr‘t(l a
De s cende dan s le s m i nes), idem ,

Op. 2 ; ibid .

4°Wo b istd u ? (Où os- tu ?) idem , op . 3

V ienne
,
D i abe l l i . 4 ° T ro i s L ieder idem

, op. 4
,

Leipsick , K i s tne r. 5° Deux poemes idem
op . 8; V i en ne Wittendorf. 6°Wun sch
und Grusa (Souba ite t compl imen t), chan
son de nou rrice idem, op. 0; V ienne, Dia
bel l i .
8TO LL IUS (lu s), don t l e nom a l lemand

é ta i t vra isemldahlemeut8TO LL E ,
n a qu it

ve rs 1500, sCalemherg, en Saxe. Après a vo i r
été quelque temps co nter a l eiebenbacb

,
i l

a l l a rempl i r des fo ncti0ns semblables I n ic

kau,en 1501; pu i s ilfuta ppe l“Wei mar, a vec
le t i tre de mai t re de cha pelle . On a de ceta r
t i s te : 1° Ep icedia , oder G ra b—L ieder heym
Todo ilersogs J oha nn , m it4 und 8Stimmm
(Cha n t fu nèbre su r l a mor t du duc J ean de
Saxe

,
qua t re e t a h u i t voix) . 9° l ote t de

n oce s su r le tex te War die £ rautk at,
der istden B raut iga m , a si x vo i x ; ihid . ,

1014 .

STO LZ (Rosa s ) , don t les noms véri

10
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t ables
,
su iva n t il . Scudo son t “083

NWA ,
mai s don t l ‘acte de naissan ce porte

ceux de V ICT O RINE NOEB , es t n ée
Par is, l e 18 fév rier 1815 . J usqu‘à l‘âge de
onze an s

,
son éd uca t ion fu t compl é temen t né

gligée, e t l a m isè re dans laquel le l a ngu i ssa i t sa
mère , seu l soutien de qua t re enfants, i‘uteauso
du pe u de so i ns donnée a sa perso nne dans son
en fance . bouée d‘u ne voi x de m o sopra no
na tu re l lemen t accen tu ée e t d‘une rare intelli
gence , e l l e futadmi se, en 1826 , dans l‘6cole
de musiq ue d i rigée par C ho ron , e t, d i rigée
dan s ses études pa r un mai t re de cette i n st i
tution , nommé Ba rn ier, el le y développe ses

q ua l i tés i n s tinc t i ves pour le chan t d
‘ex pre ssion

a uxquel les il manque malheureusemen tton
Jours u n bon méca n i sme de voca iisation. La

révol ut ion de }n illet1880 ayan t amené l a sup
press ion de l’i n s t i tu t ion de mus ique re l igieuse
de Chou-on , Rose N ice , ou pl u tô t V icto ri ne
N ath en sort i t, après q ua t re an s e t dem i
d ‘ét udes, e t n

‘eu t d ‘abord d‘au t re ressource
q ue de se fa i re cboriste dethéâtre . Arri vée
Bruxe lles, en 1889, sous le nous de madame
Ter—um , elle en tra dana les chœurs d u
Thea t re-Roya l. 8nei, alors chef d

‘orches tre e t
d i recte u r de mus ique de cethéâ tre , frappé de
l ‘ i n tel l igence d rama tique de ce t te jeu ne li l le,
lui fitchan ter q uelque s pe t i ts rôles. Dans l a
méme année, e l le q u i tta cet te posit ion pou r
a l ler a Spa , où e l le fu t engagée comme seconde
chan teuse pou r l a sa ison . Elle débuta sous
le nom de mademoiselle ”finies. Après la
clôture du thea t re de Spa

,
el le futa t tachée

penda n t q ue lq ue s moi s a u théâ tre d‘Anvers,
où el le n e f utpas rema rquée ; pu i s e l le eu t, en
1853, u n engagemen t authéâ t re de L i l le, ou
e lle pri t l e nom de 81018, q u

‘el le a conservé
depu i s lors. El le eutpeude succès da n s ce tte
v i l l e , où elle débu ta pa r le rôle de N i colle
dans leP ré aux Clem d

‘
Bérold.En 1834 , elie

cha n t“Amster dam ,dansl
‘ opéra frança is; pui s

elle retour-m sA nve rs
,
e t quelques mois après,

el le ren tra a u théâ t re de B ru xel l es , comme
prem ier rôle du grand opéra . Ce fu t a lors q ue,Mu sée pa r l ‘ accue il peu bien ve i l l an t q ue lui
fa i sa i t le publ ic

, elle v i n t me demander mon
op i n ion su r sa voi x e t su r son ta len t . l e la lis
chanter e t je lus immüliatementi n téressé pa r
son acceutuation d ramati que e t pa r l a la rgeu r
de so n allye ;ma ic ce l u i cacba ipas les défau ts
duson éduca t ion vocale a i n si que l‘ i n éga l i té de
q uelques notes d u méd i um de sa voix . Cassel,
clé-ee de C aratetbon professeur de chan t

,

€r îlSq u litlr‘n r
‘

n etmu ra le, p. 111.

STOLZ

éta i t a lors a B ruxelles; le conse illal a ma
dame 8toia de pre nd re de lui que lq ues leçon s
pou r améliorer sa m i se de. vo ix , ce qu

‘e l l e
lit. Da na l ‘ann ée su i van te

, l onrfltvin t a
Bruxel les e t choi s i t la J uive, d

'flalévy, pou r
u n des ouv rages qu

'i l v oula i t ch anter ; le lui
recommanda i la jeune lemme qui deva i t cban
te r l e rôle de Ra chel

, etlui en pa rl ai comme
d ‘une a rt is te douée de précieuses qua l ités .
I l le s'y révéla en effe t e t me donna la ce r
titude de ses succes fu tu rs, lo rsqu‘on éc ri ra i t
pou r e l le des rôles où ses qua l i tés personne l l es
seraien tmlsesen év idence . Le !ma rs 188

‘

l , elle

épousa , B ru xel l es, I . lm uyer, de Rouen,
régisseur d u Thea t re—Roya l de cett e vi l le ;
bientôt après, e l le pa rt i t po u r Pa ri s, avec une
le t t re de recommanda tio n que j e lui don na i
pourl .Duponchel, directeurde l‘0péra ,et, l e
96 aoû t de l a méme année, el le débute dans
la J u ive, pe ndan t une abse nce de mademo i
se l le Pa lcon . E l l e ré us si t pa r ses quellt£s, en
dépi t de ses défa u ts, qui fu re n t cons ta tés pa r
la c ri tique . Su i van t le con se i l q ue .le lui an i s
don né

,
el l e p ri t u n mai t re de rea l i sa t ion e t

ses progrès fure ntrema rq ués dan s l e rôle d u
page,dn Com“Om. Le premie r ouvragequ

‘
o ry

écri v i t pour el l e futla Xm ñüa , de l ar
l i a n i. en 1859 ; el l e y eu t un br i l la n t sowee
dans le rôle du ma telot . Ce fu t surtoutdans la
F av ori te, de Donlaettl, représen tée le 29 no
sembro 1840, que madame &!o conq u i t une
posi t ion a ssu rée dan s l‘opi n io n publ ique ; son
cha n t y fu t pur et la rge ; son a ct ion dra ma
t ique, pleine de cha leu r etde sensibilitd. La

Rei ne de Chypre (décembre e t le role
d
'

0delte, dan s Cha rles V I (ma rs a che
vèrentde consol ider l a répu ta t ion de ce t te eau
tatrice, e t démo ntrércntq ue]e ne m'é ta i s pas
t ro mpéWœ 1

‘
avals jugé qu

‘el le ne pouvai t
réussirque dans des ou vrages écri ts pou r elle ;
ca r elle ne [n i que m éd ioc re dan s les rôles de
l ‘a ncien répe rtoi re . Le Lom m e, d

‘B aiévy,
e tMa rie Stua r t , de lui

lournirenta uss i des occas ion s de mettre en
rel i ef ses qual i tés pe rson nel l es . Dan s les an
n ées 1845 e t 1840, sa voix sub i t de notables
a ltdratio ns ; elle ne réussi t pa s dan s l‘Éto ile
de Sévi lle, écri te po u r e l le pa r Bo ite ; e t l e
changem en t d

‘adm in is tra tion de l‘Opéra l‘obli
gea de prend re sa ret ra i te en 1847; ca r elle
ava i t a busé de son i nfluence sur l e d ire cteu r
auque l o n vena i t de donner un successeur,
po u r fa i re éca rte r de ce théât re les a r tis tes
do ntl etai eutlui donna i t de l‘ombrage , tels
que Ba ro ilhctetmadame Dom e

, voulan t que
tous les éléments de succès fussentcona n l
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L iediein m itv ier, sech s S t immen pa r

a ir im t ruck a ussgaugen , deu t sch, Ira n ica
sisrh ,soeiack und iatein isch e tc . (Cen t qu inze
nouvelleschansons à quat re, c i nq , six voi x, en
a llemand,trang is, flamand e t la ti n, nou pré
cédemmentimprimées, Nurembe rg,
Jean 0tt, 1544 , in 2° Nouum et i ns igne
opuswu si cun , ses , qui nque e t qua t uo r uo
c um

, eujus i n Germa n ie ha ctenus n iht‘l si
uu

’teusquam estedi ta m etc..Noriberga ,a rte
ll ieronpm i Graplwi etc. , 1537, pe ti t in- 4°

oblong. 5° Tomu s p rim a P salmorum selec
t o rum a pre sta ntissim is musicis in H a r
m on ia s q ua t uor a utqu inq ue vocum redac

to ru m ; Norimlm ‘

gz , apud J oli . P etu ium ,

1588, pe t i t in-4°obl. 4° Tom a sæundus
,
etc.;

i bid ., 1550. 5° Sympho n ia jucund: n i que

adeobn ua quatuor
‘

m um l
'
iteberg: , 1538,

pa r Georg. B isou. 0° Vespera preeum

o/flcia , psa lm i feriurum , e t dom in icaüurn
dierumtotius a n n i , e tc . ; V iteberp: , 1540,
a p ud G . Ila n (sic). 7° Sa cro rum hymnorum
i iber p rimus . Cen t um ettri ngintuq ua t uo r
hymne s continens, sz optim isquibwque au
thoribus mualeia collectus i nte r q uos p rimi
a rtifices in line e di tions suntThoma s Swi
ser,flen ri cus F i nck, J m oldus de B ruel , et
a li i qu ida m : V itebery: apud Giorgium

[Mac, 1542, pet i t ln-4° obl. 8° B lotn ia gai
lico , latina et germa n ica , etqu da m fayz .

Tom i duo V itebergc , a pud G. Rhuu, 1545,
pe t i t ln —4 ' nhl.

STOR AGE (Anar-Ci eux), can ta t rice dis
tinguée, é ta i t li l le d‘un con treba ss is te i ta l i e n
qui s

‘ é ta i t lité en Angl eterre . El le n aq u i t
Londre s, en l701. 80n père l u i don na les pre
m ières leçon s de mus ique, pu i s l

‘envoys a u
Conse rva to i re de l‘Ospedaütto, s Ven i se, où
elle dev in t é lève de Sacchinl pou r le chan t.
En 1780, elle débu ta au théâ tre de la P ergoia ,
F loren ce , avec u n bri l la n t s uccès. L

‘an née
su i vante, ell e cbanta Parme, e t dan s l

‘au
tomne ile 1782, elle b ri l l a a u théâ t re de la
Scala , l ll ilan . En 1784 , l

‘empe reu r J o
soph I l l a litengagerpour l e théâ t re impéri a l
de V ienne ,etlui assura untraitementde mi l le
ducats,s0mme cons idérab le pou r ce t te époque.
Après l e ca rn ava l de 1787, e l l e quit ta V ien ne,
pou r a l le r à V en ise, e t de u à Londres, ou
e lle a rri va e n 1788. El le y futbientôt m i se a u
ra ng des prem ières can ta t ri ces de l ‘époque.

E l le chan ta a vec un prod igi eu x succès au l
‘

es

l iva l de l a commémorat ion de B a udet, en
1700, pu i s elle s

‘engagea a u théâtre de Drury
La ne . El le n e q u i t t a ce théâ tre q u‘ap rès l a
mor t de son frère

,
cn 1700. A lors el le retou rn a

STOLZER STORCH

en ltalie, chants au x théâ t res du Tur i n et deMilan dan s les années 1708 e t 1700, e t, en fin,
e lle se re tira , e n 1801, da ns une mai son de
campagne près de Londres, ou e l l e mou rut
en 1814 .

STO RA GE (fin esse), frére de l a ca n ta
triee de ce nom, n aq u i t à Lond res, en 1708.
So n pè re lui don na les premieres leçon s de mu
s ique e t luititfa ire de si rapides progrès,qu‘à
l ‘âge de na ze ans, 8toraceexécuta itavec bea u
coup de correc t ion les o uvrages les pl us d illi
c i tes de Ta rt i n i . V ers ce tte époque, son père
l
‘envoys e n i ta l ie, où i l étud i a le cla veci n , l e
v iolon e t le con t repoin t . i l s‘y lia d‘am i ti é
a vec l e cha n teu r Kelly, qui, plus tard, lui fu t
u t i le en A ngle terre . De retou r da n s ce pays,
Storace alla d‘abord s‘établir 4 Ba th mai s n‘y
ayan t pas t ro uvé pl u s d‘occasi on s qu‘à Lon
d res d'y fai re u sage de sestalentsen m usiq ue,
il fu t obligé d

‘a voi r recou rs à l a pe i n tu re de
port ra i ts , où il ava itquelq ue habi leté. Enfi n ,
Kelly lui pro cu ra u n engagemen t au théâ t re
de Drew-La ne, comme compos i teu r. Son pre
mier ouvrage fu t u n br i l la n t débu t qui lui lit
ob te n ir des éd i teu rs de musique un prix bea u
cou p p lus é levé pour les morcea ux de ses opé
ras que ce l u i q u‘on a va i t a ccordé precedem
ment. Ses ouv rages se succédaien t avec rapidi té,
e t sa répu ta t ion commença i t s s‘é tendre, lors
qu

‘
une gou t te remon tée lui donna l a mor t à

l‘age de t re n te—t ro i s a n s, dan s le moi s de ma rs
1700. Il a va i t épou sé l a li lle ducé lébre gra
veu r Bul l , e t en a va i t e u pl u s ieu rs en fan ts .
Sto race éta i t u n compos iteu r fécond en idées
origi na les , e t t ra i ta i t pa rti cul iè remen t avec
u n ra re ta len t les morceaux d‘en semble etl es
fi na les de ses opéras . Voi ci l a lis te de ceu x
q u‘ i l a fa i t représen ter au théâ tre de D ru ry
Lane, à Lond res 1° Le Doc teur etl'J poth i
entre, en 1788. 2° Ha u n ted towe r ( l a Tou r
enchan tée) , opéra-comi que, en 1780. 3° No
song, no supper (Poi n t de cha nson , poi n t de
sou pe r) , 1700. 4 ° Le Sie

'

ge de B elgra de,
opé ra -comique , 1701 5° L '

J ntrs de Tro
phon ius, fa rce, 1701. 0° Les P i rate s, opé ra
sem i—seri a

,
1702. 7° B idon, opéra sér ieux en

t ro i s actes , 1702. 8° The P rise ( l e P ri x )
interméde , 1703. 0° Le p rem ie r de jui n
idem

, 1704 . 10° Cherokee, opéra-com ique,
1704 . 11° Lodo

‘t‘ska , opé ra-roman t ique, 1704.
12° My G ra nd-Mothe r (Dia Grand'i ère l,
fa rce, 1705. 15°Ma hmoud, opéra

, 1700.

14 ‘ The i ro n Ches t (l e Cofl
'

re de Fer ), 1700.

81 0116“(Am ours compos i teu r e t
corn i s te, fu t d

‘ abord membre de l ‘orches t re
Pen n0830 pu i s se rend i t V ienne,o it



STORCII STI
‘
.ADELLA

il de v intdirccteur de mus ique d‘une soc i é té
«l e chan t d‘hommes . En 1845 , il futnommé
chei d

‘

orchestre duthéâtre de l a Porte de Ca
rinth ie. Ceta rt i s te s‘es t d is t i ngué pa r l‘origi
namede ses chan tspourdes chœurs d'hommes ;
ses pri nci pau x ouv rages pou r le cha n t son t
i ° D a s V a ge1efls (l e Pe ti t O i se a u), poeme
voi x seu le a vec p ia no , car on vio lon ce l le ;
V ien ne,Wilaenriori‘, 2° La Noam , ba l lade à
voi x seu le a vec pia no

,
op. I l t'bid. 8° Cha n ts

popu la i res de la Ba sse-An triebe , idem ,
op. 18;

i hid. 4°D ieKa rtha uss (la Cha rtre use ), poeme
4 voi x d‘hommes (solo e t chœu r), avec q ua t re
tore nd libi t u m , op. 15 ; V ien ne, l echetti .
5 ° K riegers lleinüœhr (Retou r du Guerr ier),
poeme pourdeutténo rs e t tro i s basses (qu i n
tet te e t chœu r), op. 18; V i en ne, ilasi inger.ti° —rm (la V erd u re), citan t a qua t re voi x
d‘hommes avec qua t re cnrs, op . i l) ; ibid.

7°Mo rgengrüsse (Sa i n t du matin ),ehantpou r
q ua t re voi x d‘hommes seu les

,
op . 20; s

‘

bt‘d.

B° l ehm un d L ied (V ie e t Chan t) , double
chœu r h ui t voi s , op. i l ; V i en ne, G io nni .
0 V o r der Sch le ck: (Ava n t l a Ba ta i l le) , cha n t
pe ne dos vol s d ‘hommes, (bid. l0°Chan

son à boi re pou r q ua t re voi x d‘hommes
,

op . 27 V ien ne
, l uiier. i l

‘ J pn
‘s la B a ta i lle,

poeme pou r des voi x d ‘hommes ; V i en ne,Wit
am dorf. l2‘ Chan t de Bohèm iens pou r qua t re
basses e t q ua t re cnrs ; V i en ne,Muller. 15 °Oi

ferto ire (J oe Regina ), po u r qua tre vo ix

d ‘hommes ; V ien ne, ilechetti. 14°Mi serere
snei Dm , i dem ; s

‘

bt‘d. 15° To u lun e rgo,
i dem ; V i en ne,ti ti l le r. l.as .bioaraphes a ile
lna nds ne fourn i ssen t aucun ren se ignemen t
sur ce t —a rt i s te, etne le men t ion nen t même
pas.

STORIONI Lav au r ) fu t le dern ie r
Iuthier de q ue lque méri te q u i t rava i l l a a Cre
unone, e t su ccéda aus-Gua rneri . i l naqu i t dan s
ce t te v ille

, en 115 1, etcommença a t rava i l le r
sous son nom, em i77tl, car on conna i t des
iolous de lui qui porten t cet te date . l i es t v ra i
s em blable qu‘i l mourut dan s u n âge peu
a vancé , ca r ses dern iers produ i ts ne dépa ssen t
pa s 1705 . Les v io lons etl es basses de S torion i
son t des i m i ta t ion s des i ns t rumen ts de Stra
d iva ri ; ma is les proporti on s ne son t pa s tou
jou rs exactemen t obse rv ée s . Cependa n t

,
on

eonna itde lui des v iolon s qui ne ma nquen t pas
de q ua l i té . Leu r pr i x es t cetul des i ns trument s
i ta l ien s de t roisi ème ord re . Ses vio louœ lies

su rtou t se fontrema rq ue r pa r l e vol ume du
son .

8
‘

l
‘

ltA D l—ZLL A (Ma sson ), célèbre com
po siteur etchanteu r, naqu i t à Naples, vers

”3

1645 . Aucu n re nse ignementn‘es t pa rvenu j us
qu

‘
à nous su r l a d i rec t ion de ses études, le nom

de ses ma i tres , e t v ra i semblablemen t la lutt
chan te h i sto i re de ses ma lheu rs sera i t ma l u
ten an t ignorée , maln l a réputation qu ‘ i l sntitpar sesta ients,si le médec in Bourdelnt, son
con tempora i n

,
ne nous l ‘ava i ttran1m ise dan s

les mémo i res man uscr its q u i on t serv i de base
à l

‘
info rme h i s toi re de la musique écri te pa r

son neveu Bon net . Bu rn ey pen se q ue l o u rde
lot s‘es ttrompé en disent, a u commencemen t
de ce tte h i s to i re, que la républ i que de V en i se
ava i t inv ité st radel l a écrire

'

pour lesthéâtres
de ce t te v ille, pa rce qu

‘aucune p ièce de sa
compos i t ion ne pa ra i t dans le Cata logue des
opéras représentés à V en i se dan s l e dis- sep
tième siècle ; tou tefoi s, il sera i t possible qu

‘ i l
e û t été engagé pou r que lque ouv rage de ce
gen re , e t q ue l

‘aven tu re qui le fits‘é loigner
préci pi ta mmen t de V en i se ne lui eû t pa s pe r
m is de l‘achever e t de le fa i re représenter.

Quoi q u‘ i l en soi t
,
voi c i commen t lionr«ielot

rapporte ce t te a ven tu re, e t letin ma lheu reuse
de st radel l a (i )

Un nommé Stradel (î ), (amena -mus i cie n
qui é ta i t Ven i se page pa r l a républ i q ue ,
pou r compose r l a muslque des opéras, qui y
son t si considérabl es pendan t le cou rs du
ca rn ava l

,
n e cha rm a i t pa s moins par sa vo ix

que pa r—sa compos i t ion . Un nobl e vén i t ien ,
nommé a va i t u ne mai t resse qui
chan ta i t assez propremen t ; il r

‘

o nlutque ce
mus icien lui donnâ t la pe rfec t ion d u chan t
e t allitlui mon tre r chez elie, ce qui es t a ssez
con tra i re a u : m em e des Vén ltlens «toutla
ja lous ie est a l

‘ex cès ; a pres q uelq ues moi s
de l eçon s, l

‘
écolière e t l e mai t re se t rouve

ren t a voi r ta ntde sympa th i e l
‘
un po u r

l ‘au t re
, qu

‘
- i l s réso l us—en t «le s

‘
en a l ler en

sembl e Rome, qua nd i l s en t rou vera ien t
l‘occasion

, qui n
‘
arriva que t rop tôtpo u r

leu r ma lheu r ; lis a
'
emharq uèrentune belle

nui t pou r Rome . Cet te évasio n m itaudéses
po le l e nobl e vén i t ien. qui résolu t, que l
que pri x que ce fût , de s‘en venge r pa r l a
mort nie l‘un e t de l ‘ au t re ; i l envoya a ussi
tôtchercher «leur des pl us célèbres a ssa ssi n s
qui fu sse n t a l ors dans V en i se. a vec l esq uel s
il conv i n t d ‘une somme de t ro i s cen ts pit
to ies pou r a l le r a ssas si ner Stra iel e t sa mai
t res se

,
etp rom i t e nco re de les rembou rse r

des fra is du voyage, e t leu r don na la moi t i é

H istoi rede la musique etde ses rflrts (Paris. i?lX
p. 59 etsets.

C
'

esta insi queMurdolotapr-lle S ta de!“
(3) P ignaver
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d‘a vance , a vec u n mémoi re i n st ruct i f pou r
l ‘exécu t ion du meurtre. Ils pri re n t le chem i n
de Naples, ob éta n t a rri vés, ils appri ren t
q ue S treoci é ta i t 0Rome avec sa ma i t resse

,

qui passa i t poursa femme ; i l s en don nèren t
a v i s a u nob le v én i t i en

,
e t lui mandèren t

a qu'i l s ne manquera ien t pa s leu r coup, s
‘ils

letro uva ien t en co re il Rome, e t le priè re n t
de leu r en voyer des le t t re s de recommanda
ti on pour l ‘ambassadeur de V en i se a Rome

,

silo d ‘ét re sûrs d‘un a si le . Éta n t a rri v és ,
ils pri re n t la ngue, etsu re n t q ue le lende
ma i n 8tradel deva i t don ner un opéra spi ri

r inetdan s Sa i n t—Jea n de La t ra n , a c i nq
heu res du soi r, que les I ta l i en s a ppe l len t
oratorio, ou les a ssa ss i n s ne manquérent
pa s de se rendre , da n s l

'
es péran ce de fa i re

leu r coup, qua nd Studel s‘en retournera i t
le soi r chez lui avec sa ma i t resse ; ma i s l

‘a p
e probati on quetoutle peuple litdu conce rt
a de ce gra nd mus i c ien , joi n te a l

‘ i mpression
que la bea uté de sa mus ique litdans l e
cœu r de ces a ssa ss i n s

,
ch angea comme pa r

m i rac le leur fu reu r en p i t i é, e t tou s deux
con v i n ren t q ue c'é ta i t dommage «H ier l a

0 vie i un homme don t le beau gén ie pou r l a
mus ique fa isaitl‘admiration detoute i‘lta iie;
de so rte que frappés d‘un méme espri t, ils
résoluren t de butsa uver l a v ie plutbtque de

a l a lui ôter ; ils l‘attendirenten sortan t de
a l‘ég l i se, e t lui ilrentdans la rue u n compl i
men t su r son o ra to ri o

,
e t lui a vouèren t le

s desse i n qu‘ i l s a va ie n t en de l e poigna rder
avec sa mai t re sse pou r venger

a vén i t ien , du ra p t q u
‘ i l lui a va i t fa it; ma i s

a que touchés des cha rm es de sa mus iq ue, ils
ava ien t cha ngé de résolu t ion , etlui con se i lti ren t de pa rt i r des le lendema in pou r tro u
ver un lieude sû re té ; e t q u

‘ i l s a l l a ien t ma n
der à q u‘ i l éta itpa rt i de Rome la
vei l l e q u ‘ i l s é ta ien t a rri vés , afi n de n ‘étre
pa s soupçon nés de négl igence . Stradel ne se

r le litpa s d i re deux fo i s, i l pa rt i t pou r Turi n
avec sa mai t resse . I ad ame Roya le d‘aujout
d
‘
hui é ta i t pou r lors “gen te ; ces a ssa ss i n s

retournérenta Ven i se e t persuadére nta u
noble vén i t i en q ue Stradel é ta i t pa r t i de
Rome, comme ils l

‘ava ien t mande, pours‘en
a iler à Tu ri n , et: i l es t bien pl u s difllcile de
fa i re un meur t re d 'i mpor ta n ce que dan s les
a u t re s v i l les d‘lta i ie , a ca u se de la ga rn i son
e t de l a sévéri té de l a j us t i ce , qui n

‘ a pa s
t a n t d'égard aux asiiesqui serven t de refuge
a ux assa ss i n s, si ce n

‘
estchez les amba ssa

deurs ; ma i s 8tradel n ‘en fu t pas qu i t te , car
le noble ténitœn t on3ra aux moyens d‘exé

enter sa vengeance aTu r i n , etpou r en étre
plu s sûr , il y engagea le père de sa m a i

t res se, l equel parti t de V en ise avec deux
au t res a ssass i n s pou r a l ler poigna rder sa
li l le e t 8tradel Tu ri n, ayan t des let t res de
recommanda t ion de I . l ‘abbé d‘Estra de,
pou r lors ambassadeu r de F rance V en i se ,
adressées l e ma rq u i s de V i l la rs a u ss i
ambassadeu r de F rance Tu ri n . ll . l ‘abbé
d‘Estrade lui demanda i t sa pro tec tion pou r
tro is négoc ia n ts qui deva i en t fa i re que lq ue
séjour à Tu ri n , qui éta ientces a ss ass i n s,
lesquel s fa i sa ien t régu l i èremen t l eu r cou r a
l
‘
ambasseur

, en a t tendan t l
‘occa s ion de

pouvoi r exécu ter leu r des se i n avec sû re té ;
ma i s madame l a duchesse Roya le, ayan t a p
pri s lo suje t de l ‘évasion de Stradel , lit
mett re sa mai t resse dan s u n cou ven t, con
na i ssa n t bien l ‘humeu r des V én i t i ens qui ne
pardonner“j ama i s une pa re i l le i nju re , e t se
se rv i t dumus ic ien pou r sa mus ique

,
l eq ue l

s
‘
a i lantpro mener u n Jou r a six heu res du
soi r sur les rempa rts de la v ille de T uri n , il
y fu t a t taqué pa r ces t ro i s a ssass i n s

, qui lui

donnèren t chacun un coup de s ty let dans l a
po i tri ne, e l se sanvérentchez l‘ambassadeu r
de F ra nce, comme un a si l e ce rta i n pou r
eus ; l

‘act ion , vue de bien des gen s qui se
p romena ien t aussi su r l es rempart s

,
ca u sa

d ‘abord u n si grand bru i t que les po rtes de
l a v i l le fu ren t fermées auss i tô t ; l a no uvel l e
en é ta n t venue àMadame Roya le, c i te or
donna l a perqulsltion des a ssass i ns ; on sut
qu‘ i l s é ta ien t che: Il . l ‘amba ssadeu r de
F rance , auque l el l e envoya les demander ;
ma i s i l s‘escusa de les rendre sa n s ord re d e
l a cou r, a t tend u les pri v i leges des hote l s des
amba ssadeu rs pou r les a si les . Ce tte a ll‘a i re
titgrand bru i t pa r tou te l‘ italie . il . de V il
l a rs voul u t sa vo i r la ca use de l‘assa ss i na t

,

pa r ces meu rtrie rs , q u i l u i déclarérentle
fa i t ; i l en écri v i t à Il . l ‘abbé d‘btrai ie , qui
lui mauda qu‘ i l ava i t é té surpri s pa r Pig… ,

l ‘u n des pl us pu i ssa n ts n obles de Ven i se ;
ma i s comme Stradel ne mouru t pas de ses
b lessures , I . de V i l l a rs iltévade r les assa s
sins, don t l e pé re de l a ma i t resse d u noble

vén i t ie n éta i t le chef, l aque l le i l au ra i t po i

gua rdee, s
‘
il en ava i t t rouvé l ‘occa sion.

a bi a i s comme les V én i t ie ns son t irréeonci
liahles pour u ne t rah i so n amou re u se , St ra
de l n ‘

échappa pa s a l a vengea nce de son
ennem i

,
qu i l a i ssa toujou rs des espions a

Tu ri n , po u r su i v re sa marche ; de sorte
qu ‘u n an après sa guéri son , i l vou l u t pa r
cur ios i té a l ler voi r Gênes avec sa ma i tresse

,
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8TRAD I VA B I (Au cun ) , en l a t i n
ST B A D IVA B I US ( l ), le pl us cé lèbre des
a ncie ns l u th ie rs i ta l ien s, n aqu i t à Crémone.
L

‘
exeelicntlutttier N . Vuilliaume, q u i a fa i t

p lusieurs voyages en i ta l i e pou r réun i r des
documen ts au then t iq ues concernan t cethabi le
a rt i s te, e t n

‘a épa rgné n i dé pen se ui soi ns
pou r a t te i ndre son but, n‘ a pu découvri r la
da te de sa n a i ssa nce, pa rce qu

‘après l a su p
press io n de pl us ieu rs égl i ses de Crémone ,
l eurs a rch i ves pa ra i ssen t avo i r été soust ra i tes,
cachées , e t peu t—étre auéanties. Heu reu sement,
u n monumen t es t res té, qui di ss i pe les doutes
sur l ‘a n née où es t n é le iuthier cé lèbre. Da ns
les notes de Carlo Cart i , ba nqu ier Milan ,
s‘es t t rou vé u n i nven ta i re des i nst rumen ts q u i
a ppartena ien t a u com te de Sa iahue, e t don t il
éta i t déposi ta i re . On y voi t figure r u n v i olon de
8tradivarius qui porte i ntérieu remen t u ne éti
quel l e éc r i te de l a mai n de l ‘au teu r lui-méme,
e t dans l aquel le on l i t so n nom , son âge
(qua t re-vinghdouze ana), etl a da te 1756 . St ra
diva riux éta i t don c né entou .â m e: Ni cola s
A ma t i , i l fabriqua dès 1007, c

‘es t-à d i re a l ‘âge
de v i ngt- t roi s aux, quelques v iolon s qui n ‘é
ta ientque la rep roduc tion exacte des formes de
so n ma i t re, etdans lesq uel s il plaça i t l‘ét ique t te
de Ni col a s . Ce ne fu t q u ‘en 1070 q u‘ i l com
mença A s igne r ses i n st rumen ts de son propre
nom . Dans les v i ngt a n nées qu i s‘écoulérent
j u sq u‘en 1000, il produ i s i t peu . On sera i t
ten té de cro i re que l

‘a rt is te é ta i t a lors plu s
occu pé d ‘essa i s e t de méd i ta t ion s su r son a r t
q ue de t ra vaux a u poi n t de v ue du commerce .

1690 es t une époque de t ra n si t ion dan s le tra
va i l d‘Antoi ne Stradi va ri . C ‘es t a lors q u ‘ i l
commença donne r pl us d'ampleu r son mo
stè le, a perfect ion ner les voûtes, e t qu ‘ i l déter
m i na les épa i sseurs d'une man ière plu s r igou
reuse . Son vern i s estplus coloré ; en u n mot,
ses produ i ts on t pri s un au t re aspect ; cepen
dan t on y re t rou ve encore destraditions de
l ‘école de Ni co la s Ama t i . Les l u th ie rs de l‘épo
que actuel l e l es dés ig nen t sous le nom de
Stradtoa rius amatr‘se'. En 1700

,
l ‘a rt i s te es t

pa rven u sa ci nquan te—s i x ième a n née . Son
ta l en t es t a lors da ns tou te sa force

,
e t depu i s

cet te époq ue j usqu ‘e n 1725 , les i ns t rumen ts
qui so rten i de ses ma ins son t a u ta n t d ‘œuv re s
parfa i tes . Il ne téton nc p lu s : ce r ta i n de ce

(1) Cette notice estextra i te de mo n l ivre inti tulé
A nt0l'M8…ire rs

‘

. lat/tire rettérs, ro n nts sous le n om J e
& n divsn

‘

u , pfleéde
'

de m érrrheshisto rique ; etcritiques
sur l

'

erx
‘

, in s lestrem [n metion sdes in struments n' a r
rAst. etc .; Paris. Vuilliaum r . luth ier. rue de Kruoni s,tt"J , : ux Them es, 1850.1 vol. gra nd i i i
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q u ‘ i l fa i t, il porte da ns les moi ndres déta i l s le
fi n i le p lus précieux . So n modèle a tou te
l ‘ampleur dés i rable ; il en dess i ne les co n tou rs
a vec un goût, u ne pu re té qui, depu i s u n siècle
etdem i

,
exe itentl‘adm irationdes con na i sseu rs .

Le bo is, choi s i a vec le d i scernemen t l e p l u sti n
, réun i t a l a ri chesse des n uan ces tou testrs

cond i tion s de sonori té. Pou r le fond
,
comme

pour les éc l i sses, il change a lors les d i spos i
t ions, le place su r ma i l le

,
e t n on pl us s u r

couche. Les voûtes de ses i ns t rumen ts
,
san s

ét re trop é levées , s
‘
aba issente n courbe s

adoucies e t régu l i ères qui leu r la i ssen t toute l a
flex ibi l ité n écessa i re. Les ou les

,
coupées de

ma i n de ma i t re, dev ien nen t des modèles pou r
tous ses su cces seu rs . La vol u te

, qui a pri s u n
caractére plu s sévère , estscu l ptée dan s u ne
grande pe rfec t ion . Les bea uxtous cha uds d u
vern i s de Stradiva ri u s da ten t de cet te époque
la pâte en est[inc e t d ‘une gra nde souple sse .

A l ‘ i n térieu r de l‘Instrnment
,
l e t rava i l de

l ‘art is te n ‘offre pas moi n s de perfect ion tout
y es t fa i t avec le p l us grand so i n . Les épa is
seurs son t fi xées d ‘une man ière ra t ion nel l e e t
se fon t rema rq uer pa r u ne préci s ion q u i n ‘a
pu é t re a t tei n te q ue pa r de longues é tudes . Le
fond , l atable e t tou tes les part i es qui compo
sen t l‘ iustrumeutson t dan s u n ra ppo r t pa r
fa i t d‘harmon ie . Ce fu re n t sans dou te a uss i (lui
essa i s ré i té ré s e t des observa t ion s persévé
ran tes qu i le conduisireuta fa i re , da ns toute
cet te pé riode de sa ca rri è re p roduc t ive

,
les la ;

seaux e t les éc l i s ses de ses v iolons e n boi s de
sante , don t la légére ié spéci fique su rpasse cette
de tous les a u t res boi s . Au résumé

,
tou t a ét é

prévu , ca lcu lé, déterm iné d
‘

une man ière cer
ta ine da ns ces i ns trumen t s admi rabl es . L a
ba rre seu le es t t rop fa ible, pa r su i te de l‘été
ration progres si ve du d i a pa son , depu i s le com
mcncementdu dix -h u i t i ème s ièc le

,
l aq uel le a

eu po u r rés u l ta t i név i table u ne a ugmen ta t ion
considérable detcnsion ,etu ne pression bea u
coup plns gra nde exercée su r l a tabl e. lle il
es t venue l a néce ss i té de rebarrer tous les au
ciens v iolon s e t v iolonce l l es .
A la méme époq ue où Strad i va r i é ta i t pa r

ven u a l a pe rfec t ion don t il v ien t d‘ét re pa rlé,
etlorsqu‘ i l tra va i l la i t a vec la cert i t ude des r é
sultats, il s'es t q uelquefoi s écarté de son type
défi n i t i f poursatisfa ire des fan ta i s ies d'a rt i s te s
ou d ‘amateurs . C ‘est a i n si q u ‘ i l a fa i t des v io
lons d 'u n pa t ron pl u s a l longé leu r aspec t a
moi n s de grâce, ma i s les memes soi n s on t pré
sidé leu r confcction tou t y es t propo rtio nué
a ce t te mo difica tion de l a forme po u r ma i n
ten i r l ‘équ i l ibre dans les v ibrati ons . Dans ces
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i nst r umen ts
,
comme dans d‘a u t res

,
so rt i s des

ma ins de l ‘ a rt i s te a cet te pério de de sa v ie, la
sonori té a cet te pu i ssa n ce noble

,
ce bri l lan t ,

ce tte d i s t i nct ion qui on t a ssu ré partou t la
grande renommée de S trad iva ri us . Les i n si ro
men ts produ i ts pa r lui de 1725 1750on t en
core de la qua l i té ; tou tefoi s , l e tra va i l n

‘a pa s
la méme perfection . Les voû te s son t u n pe u
pl us a rrond i es

,
d ‘où résu l te u n pe u moi n s de

c larté dan s le son ; la dél i catesse e t l e fi ni du
t ra va i l s'a itérentprogressi vem en t ; l e vern i s
est p lu s br u n . La fabrica t ion para i t a uss i se
ra le nt i r; ca r on re ncon tre mo insd

'
instruments

de cet te époque que de la précéden te, propor
tio n gaulée . En 1750, e t méme u n peu a va n t ,
le ca chet d u ma i tre d i spa ra i t presque complé
temen t . Ou œ i l exercé reconna i t q ue les in
strum ents on t été fa i t s pa r des mai n s moi ns
hab i les . Lui-méme on désigne pl us ieu rs
comme aya n t é té fa its s i mplemen t sous sa d i
rec t ion sub d isci p line Stradioa rs‘ i . Dans
d
‘
autres,o n recon na i t l a ma i n de Charles Ber

ponzi e t des fi l s de Strad iva ri , o mobon o e t
F ra ncesco . Aprés la mort de ce t homme cé
lébre, beaucoup d

‘ i n strumen ts non term i nés
ex i sta ien t dan s son a te l ie r ; ils fu ren t achevés
pa r ses dir. La plupa r t porten t son nom dan s
l ‘é t iquet te i mpri mée deta résu l te n t l‘ incer
i ll ude e t la confusion à l ‘égard des produ i ts
des dern iers temps.
St rad iva r i n ‘a fa i t q u‘u n pe t i t nombre

d ‘a i le s tous son t de grand forma t . Leu r qua
l i té de son, péné tra n te, nobl e, sympa th i que,
es t de l a p lus gra nde beau té . Les v io lo ncetlcs
sort i s de ses ma i ns son t en pl us grande quan
tité on remarq ue la méme progress ion a s
cendante que dan s les v iolons po ur l a perfec
t ion du t rava i l e t le fi n i précieux . Cestusi ru
me nts son t de deux d imens ion s, l ‘une grande,
à l aquel le on don na i t au t re foi s l e nous de
bo sse; l ‘au tre pl us petite,qui es t le v iolon ce lle
proprémentdit. A l a prem ière de ces catégo
r ies appa rt ien t Ia bai se de Il . Serv a i s, profes
seur a u Conserva to i re ro ya l de Bruxe l les

,
e t

v i r tuose don t l a renommée es t un iverse l le . La

sonori té de ce bel I ns t rumen t a u ne pui ssance
ex t raord i na i re

,
réun ie a u moel leu x a rgen t i n .

Le v ioloncel le de l‘a r t i s te dlstiugbé bl . F ra n
chomme es t de l ‘au tre pat ron ; il appa rt i n t
a u trefoi s Duport c‘es t u n i ns trumen t d u
p lus grand pri x . On préfère a ujou rd‘hu i ce
pa t ron , don t les d imension s son t commodes
pou r l ‘exécu t ion des dill icnltés. i l fa u t l a ma i n
de Se rva i s po u r une basse aussi gra nde que l a
s ien ne . Les v io lonce l les de Strad i va r i on t une
i mmense supér iori té su r tou s les i nstrumen ts
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du méme gen re leu r vo i x pu issan te a une
ampleu r, u ne d i s t i n ct i on de t imbre e t un bri tta ntque rie n n ‘éga le. Ces p réc i euses q ua l i tés
résu l ten t, d

‘ une part, du choi x des boi s, de
l‘a u tre, de l a force des épa i sseurs, q u i son t
t ra i tée s d‘une man i ère l a rge, e t en fi n du ra p
por t exac t de 10u tes les part ies d u l‘ instru
men t, lesquel les son t équ i l ibrées pour que les
v ibra t ion s so ien t l ibres, énerg iques e t pro
longées ; ce qui assure la su pér iori té de ces in
struments es t, comme da ns les v io lons, l‘a p
pl i cation cons ta n te des loi s de l‘acoustique .

A l ‘époq ue où Strad i va r i t ra va i l l a i t
,
l e s

v ioles de tou te espèce é ta ien t encore en usage
dan s les orch est res ; l u i -méme en fabriqu a
beaucoup de d i verses formes e t d i mens ion s

, à

s i x eta sept cordes
,
a i ns i que des quintons à

dos pla t, a vec des écl i sses é levées e t des tables
voû tées ; enfi n , des gu i ta res, des lu t hs e t des
mandores. Un de ces dern iers i n s tr uments

,

con s t ru i t pa r ce gra nd a r ti ste, es t la proprié té
de Il. Vuilliaume, cé lébre Illth ier de Pari s. La
fi nesse du t ra va i l e t la beau té d u vern i s son t
trés- remarquables ; les scu l ptu res de laté te
son t d ‘u ne ra re dél i ca tesse

,
e t , dans son

en semble comme da ns ses dé ta i ls
,
ce jol i in

s trumen t réun i t tous les gen res de perfec
t ions .
Deux choses son t éga l em en t d ignes d‘a tte n

t ion da ns les t ra vaux d‘Anto ine St rad iva ri
,
a

sa voi r, l
‘exce l lence de ses i n s trumen ts e t leu r

nombre p resque i nfi n i . Il es t v ra i q ue l a mul
tiplicité de ses produ i ts s‘expl iq ue pa r l e grand
age où il pa rv i n t e t par sa pe rsévérance a u tra
va i l , qui se sou ti n t j u sq u

‘à ses de rn iers jou rs .

S trad i va ri fu t du pe ti t nombre de ces hommes
d ‘él i te qui, se posan t pou r butla perfect ion ,
a u ta n t q u‘ i l es t donn é s l ‘human i t é de l ‘a t
tei ndre, n e s

‘
éca rtentpas de l a rou te qu i peut

les condu i re , que rien ne d i stra i t, que rien
ne détou rne de leu r obje t ; que les déce pt ions
ne décou rage…pa s, etqu i , ple i ns de foi da n s
l a va leur de ce t obj e t , comme dans leu rs facul
tés pou r le réa l i se r

,
recommencen t incessam

men t ce qu ‘ i l s o ntbien fa it, pou r a rr i ver au
mieu x poss ible . Pour Slradivari, l a l u the rie
fu t I l monde to ut en t ie r ; il co ncen tratoute
s a personna l i té . C ‘es t comme cel a q u ‘on
s‘é lève

,
q uand l ‘a pt i tude répond l a volon té .

La l ongue ex i stence de qua tre- v i ngt-tœ izo
a ns, qui fu t ce l le de l ‘a rt i s te obje t de ce t te
no ti ce , s

‘ écoul e tou t en t i è re dan s u n a tel i e r
,

en face d ‘u n é tabl i
,
l e compa s ou l 'ou t i l à la

mai n .

On a v u précédemmen t qu
‘

Anto inc Slradi
vari termi n aun v io lon à l ‘âge de «pa ire—v i ngt
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do uze an s
,
en l786 . Déjà i l s'é ta i t préparé à

l a mort depu i s pl usie u rs a nnées, ca r il ava i t
fa itprépa rer sontombeau dés 1729 . On en a
l a preuve da ns l’ex tra i t s u i va n t du l i v re des
I nscript ion: de Crémo ne (Inseflptiones ere
snonensu u n ivers” . Cetex t ra i t es t faiten
ces te rmes

a F i nalemen t, dans le même volume, a l a
page n° 923 , on litl‘épit3 pln du
tombeau du cé lèbre fabri ca n t de v io lon s,
An to i ne S trad i vari , qui é ta i t a ut refoi s da ns
le parement, e n ti èremen t refa i t, de l ‘égl i se
de Sa i n t—Dom in ique des PP. Domin ica i ns,
l aq uel le es t la su i van te

Su ntcao . ns

Auro nso . $u anm ns

E. Suns. El m . All. 1790.

En foi de ce qui es t c i -dessus ;
a C remone, le 18 septembre 1855 .

e Le prélatprim icler An toi ne Dragon i , es
v i ca i re généra l ca pi tu la i re de l a v i l le e t du
d iocèse de C remone e

La da te de 1739 , p lacée su r le tombea u de
st rad i va ri , a va i t fa i t cro i re qu ‘ i l é ta i t décédé
ce tte époq ue ; ma i s l a découverte du v iolon de
1780, dans leq ue l l ‘a r t iste l u i -méme a va i t
eo nslgné son Age de quetre-v i ngt-dnuze ans,
éta i t ven ue ren ve rse r cet te t rad i t ion . De nou
vel les recherches fa i tes avec une pe rsévérance
inhtigahle on t é té, en fi n

, enuro nnées de suc
ces. e t on t fa i t conna i t re la date préc i se de l a
mo rt«le l ‘a rt iste cé lèbre . Dans un estra it

.
au

thentique des regi s tres «le la eathédra iedeCré
morue, dél i vré I . Vn illiaume e t s igné pa r
J u les Fusettl, v ica i re de cet te égl i se, on a

la pre uve qu’Anto ine st rad i va ri fu t i nhumé
le 19 décembre 3757, e t ennséquemmentqu'i l
étaitdécédé le” ou l e Iflduméme mo i s

, l
‘ége

de qua t re v i ngt—tre ixe ansacœ mplis.Ma is,pa r
une slngularité lnoxplicable, n i ses res tes , n i
ceux de ses enfa n ts , ne fu ren t déposés dan s le
tombea u qu ‘ i l ava ltfa i t préparer ; ea r l‘ex tra i t
de l'acte mor tua i re es t a i n si conçu

a Da ns l e l i vre i n t i tu lé L ibro de’mortf de
l ‘égl i se Sa i n t-Dom in ique,

'

existantcla ns l es
( l ) Finslnvente , nelle stea e vo lume a pa.. CXXXI I,

n°m . leg3eei la Bpi.rafe del Sepo lcro del ce lebre fa
brieate re di vio l in i An ton io Studivarl. ete m Del
pav isnento, interauen h rifetto del la Ch iesa di Sa n Do
men ico de l‘adrlMen leanl 0 la a gen tet

$epo lcro di
An ton ia 8tn divari
See i . Ba di. An. 178 .

In («le di qe a nto sopra
C rea—en . i l Sa m ba

Il l
‘telato Ptimieerin Anton io Dragon i, ets.

a a rch i ves de ce t te paroisse , on tro uve ce qui
soit:
a Do 19 décembre 1737.Donné la sépu l tu re
a feu A n toi ne 8tradivari

, inhumédans le
'

s ca vea u de Pranço is V i ta n i , dan s l a cha
a pel le du Rosa i re, pa roi sse de Sa i nt—H“
th ieu .
De la ca thédrale de C remone, le lg sep

tombre l855 . Cert ifié e t s igné Pusc i t i
a (J ules), v i ca i re (l) . a
A n to i ne St radi va ri av a i t é té mari é

,
e t a va i t

eu t ro i s il l s e t u ne li l le . Les li l s se nommaien t
F ra ncesco, Omobono e t P a o lo . Les deux p re
mi ers lrava ilière ntdans l‘a te l ier de leu r pé re ;
Paolo se l i vra a u commerce . La vie d'Anto ine
st rad i vari fu t ca lme au ta n t que sa profession
é ta i t pa i sibl e . L‘a nnée 1703

,
seu le

,
du t lui

causer d ‘assez rudes émot ions lorsque
, pen

dan t l a guerre de l a success ion , la v i l le de
C remone fu t pri se pa r le marécha l de V i l le roy
su r les im périau x, repri se pa r le pri nce Eu
gène, e t, enfin , pri se une t ro i s i ème foi s pa r
les F ra nça i s ; ma i s après ce tte époq ue, l

‘

italic
jou i t d‘une longue t ranqui l l i té, da ns laquel l e
s'écoule la v iei l lesse de l‘artiste.0n sa i t peu de
chose concerna n t cette ex i stence dénuée d‘eve
nements. Pol i edro, a ncien premier violon e t
ma i t re de l a ch ape l le ro ya le de Tu ri n

,
mort

vers 1829 , dans u n âge a van cé, rappor ta i t q ue
son ma i tre ava i t con nu strad iva ri dans ses
dern iè res an née s, e t qu

‘ i l a ima i t a parler de
lui . i l éta i t, di sa i t- il, de hau te s ta tu re e t
ma igre . Habi tuel lementco ilfé d‘un bon ne t de
la i n e bl anche en h i ver, e t de coton en été , il
po rta i t su r ses vêtemen ts .un. tab l ie r de pea u
bl anche lorsq u ‘ i l t ra va i l l a i t, etcomme il t ra
ra i l la i t toujou rs , son cos tume ne va ria itguére .

Il a va i t a cq u i s pl us que de l‘a isa nce pa r l e
t rava i l e t l ’économ ie, ca r les habi tan t s de
C remone ava ien t pou r hahilude de di re
Riche co mme Stradtvnfl. Le v ieu x La l i ons
sa le, que j’a i con nu dan s ma jeunesse, e t qui
a va i t v i s ité C remone peu de temps apres l a
mort de Stradivarl, m ‘a ditque le prix qu‘ i l
a va i t lité pou r ses v iolon s éta i t quatre loui s
d ’o r. Dan s ces cond i t ion s, e t à l

'époq ue où il
v écu t, il du t, en elfe t, acquéri r q uelques ri
chesses . Bergonz i, pe ti t—[lis de Cha rles (le
mei l leu r é lève de S trad i vari

,
après Gua rneri ),

Nel l ibro col t ito lo : L ibro de‘ Jim i ne l la Ch iesa
di 8. Domen ico , esista nte ne l l‘ ore i lv io di questa pa rce
ehia v om i quan t. orgue
e A di l0decembre 1737. Date sepo itu n al lù sig.
A n ton io 8trodiveri. sepo lto ne l la sepa itura del sig.
Fra ncesco \‘ i ta n i.nella Cape llaù lflosarv

‘

o. pam elnia
n di S. li s ten . De lla Cettedrsle ill Cremona. le fil set
lembretm . la led: S igné Fusell i G iul io , vie. 0
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4 36 STRAUSS

tio nn sacra.P seumotet ts
‘

5 1 0 cocum ; V i enne,
16 13 .

ST RA U SS (i nstru), mai t re de chape l l e
d u grand -duc de Sade, es t n é en 1703, s
lim on , enMorav ie . Son pi re , a ut re foi s mai t re
de concer ts d‘u ne pet ite cou r ita l i en ne, n e le
dest i n a i t pas s la profession de musicien , mai s
il lui fitense igner jouer d u v iolon e t d u
p i a no. Devenu orphel i n , St rauss f utcondu i t à
V ien ne pou r y fa i re ses é tudes musica l es .

A l
‘
âge de douze a ns, il jou a u n so in de v io lon

a u théât re sur la l’ico ne, da ns u n en t r
‘acte .

L
‘empereu r

, qui ass i s ta i t ce tte représen ta
t ion

,
acco rda des éloges au jeu du Jeune a r

t i s te
,
e t cet te c i rconsta nce litengager cel u i —c i

pour l ‘orchest re du théât re . Depu i s cet te
époque

,
il euttou r a tou r pou r ma i tres de

v iolon Ca sim i r Blumenthai (pl us ta rd direc
t eur de musique a Zu rich) , lle Urhan i (qui fu t
pos té rieu remen t ma i tre de chapel le a Pes th),
e t Schuppansigh . Dan s le même temps, le
ma i tre de chapel le Joseph ‘

1
'

eyher lui enseign a
l ‘ha rmon ie, e tAlbrechq gcr lui don na q ue l
q ues leçon s de con t repoi n t . Aprés a voi r oh
t en u do succès dan s pl usieurs concert s
V ienne

,
Stra u ss reçu t des propos i t ion s pou r

é t re di recteu r de m us ique a Lucerne , e t v iolon
soin au th éa t re de Pen h i l a ccepta ce t te der
n iére pos i t ion . Ce fu t da ns ce t te v ille qu‘ i l
écr i v i t ses premiéres grandes compos i t ions,
en t re au t res l ‘ouvert u re e t l es en t r‘actes d‘ une
piece i n t i t u l ée D is BeirgerungWim (le

Siége de V ien ne), un pe ti t opé ra , u n sex tuor
pour ha rpe e t i n s tr umen ts 1 ven t, une ca n ta te
e n langue héhraitpœ, e t des chœu rs pou r des
t ragéd i es . En 1815 , i l fu t engagé comme d i
rec teu r de musique à Temesvvar, en Hongrie ;
mai s il ne reste qu‘ u n a n dans cet te v i l le,
ayan t a ccepté

,
en la di rect ion de l a mu

nique de l
‘opé ra a l lemand dan s la prov i nce de

T ransy l van ie, pour lequel i l écri v i t les opéras
F aus t's Leben und 7

‘

ho ten (l a V ie e t l es ac
t ion s dc F aus t), etD ieSa lon s des ”’a ides (les
F i l s de l a foret) . A cet te é poque de la v ie de
l ‘a rt i st e appa rt ien nen t a uss i u ne messe

,
deux

can tates e t pl us ieu rs morceaux pou r le

v iolon .

En 1817, St rau ss se rend i t itB run o , e t
composa une messe pou r l ‘ i naugu ra t ion de
l
‘
évéque , pl us i eurs graduei s e t offertoi res pour
l ‘égl i se de Sa i n t-J acq ues, u n conce rto etque l
ques en tre s morceaux pou r l e v io lon . Pcndant
u n cou r t séjou r Prague, il se l i a d

‘am i t i é
a vec le ma i t re de c ha pe l l e de la ca théd ra le
\V itlasek , et avec le d i rec teu r du Conserva toi re
il .Webe r , pu i s il se fiten tendre a vec succès

comme v io lon i ste a Le ipsick , D re sde, italie ,
A ltenbo nrg, liagdebourg, B res l au , C assel e t
Francfort- su r—le- iflcin . Arrivé aMannhe i m,

il

s‘ y a rrêta e t s‘y occu pa de p l us ieu rs compo
siti ons i mporta n tes ; pu is i l litu n pe t i t voyage
en Su i sse

,
e t donna des concer ts a Bâ le, Berne

etZu rich . A ce tte époque il reçu t l’in
v itatio n d‘orga n ise r l

‘
Opéra a llemand de

S t rasbou rg, ety litexécuter D on Jua n , F i
detio , Freiseh iit: e tMéde'e. De re tou r a l an
hei m, il y fu t ch a rgé (au moi s d

'octobre 1823}
des fonct ions de d i recteu r de mus ique d u
théâ t re de la cou r, e t m i t en scèn ete f ern a n d
C o rte: de Spon ti n i . Satisfa itde l a parfa i te exé
cutio n de ce t opéra , l e grand —duc de I ade
nomma immédi a temen t S t rauss d i re c teu r des
concert s de l a

_
cou r

,
e t ap res l a mortde Dan i

lui don na le t i t re e t les fonct ion s de son ma i tre
de cha pe l le. I . S tra uss occu pa i t e ncore cet te
pl ace en 1860. J e l'a i vi s i t é a Ca rlsruhe, en
1858, e t j

‘a i tro q en lui un homme aussi
a i mable que modes te . La man iè re dontil a
o rgan isé l

‘orc hes tre de ce t te cou r, e t son t a
len t dan s sa d i rec t ion méri ten t beaucoup
d ‘é loges . Peu de temps au pa ravan t ,unegrande
symphon ie de sa compos i ti on ava i t été exécu
tée a u con cou rs de V i enne pour ce genre de
composi t ion, e t a va i t obten u le deux ieme prix .

En 1840, il . Stra uss a dirigé l
‘

opera a l lemand
a Londres , e t y a fa i t execu te r s a symphon i e
coumnnée . Une deux ième symphon ie lui a été
dema ndée a ce t te époque pou r l a Soc ié té ph i l
ha rmon ique de cet te vi l l e.M. Stra uss a -ecrit
auss i pou r le théâtre de Ca rl sruhe les opéra s

A rm i
‘

odn n , Zélide, B ertho ld le p leureu r, e t
DerWa hrwnlf (le Lonp-Gsrou),qui a été re
p résen te pl us de ci nquan te foi s a V ien ne .

On a publ i é de la compos i t ion de ce t a rt i st e
es t i mabl e 1° V a ri a ti ons br i l la n tes pour v io
lon e t orches t re, op. 9 ; l anhe im,tlecLel.
2° Qua tuor bri l l a n t pou r deux v io lon s, a lto e t
ba sse

,
op. ii ; Le ipsick , D ofmeister. 3° Pot s

pourri s pou r v io lon
, a vec uh second v iolon ,

a lto e t basse, op. 5 et0; (bid. Douce
va r ia t ions pou r v io lon , avec un _

secondv iolon

e t basse, op. Leipsick , Dreitlæoptetllærlel.
5 * V a ri a t ion s su r u n menuctm i la n a i s pou r
v iolon e t p ia no, op. 3 ; ibi

‘

d .0'Plusieurssuites
de cha nson s a l lema ndes avec p ia no ; Prague,
Enders ; Le ipsick ,tlofmeister.
ST ltA US S (1u n), célèbre compos i teu r de

dan ses a l lema ndes e t de va lses
,
estne s

V i en ne , le 14 ma rs 1801. Ses pa ren ts l e dest i
ua icnts être re l ieu r de l i v res , e t il appri t, e n
fi le t , ce t état; ma i s en t ra i n é pa rti n—gout pa s
sio nné pou r l a musiq ue, il appri t a joue r du
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rio lon , e t, pa r des études persévéran tes, ac
q u i t a ssez d'habiletd su r ceti n stru men t pou r
être employé, l ‘age de dix- neu f a ns

,
dans

l
‘

eacellentorches tre de La nner (voyez ce
nom ). La n a tu re l‘ ava i t doué du génie de
la musiq ue de da nse ; ses prem ières va l ses
eu re n t un su ccès de vogue. Pour les exéc u ter ,
i l forma un orches tre q u' i l d i rigea lui-même,
a l ‘ i m i tation de Lanoe r , e t b i en tô t il devi n t
u n ri va l re doutable puni r ce rénovateu r de la
dan se a llemande.Seconde pa r son éditeur li as
l i nge r, qu i su t ex ploite r ses p roductions avec
i n te l l igen ce, i l a cq u i t en peu de temps une re
nommée un i verse l le, que son i népui sablete
cond ite a souten ue j u sq u‘à sa mort. Des criti
q ues al leman ds le placen t a o—dm ous de
La n ner comme compositeur,comme v iolon i s te,
etcomme d i rec te u r d‘orches t re ; tou tefoi s, il
estce rtai n que l a popu la r…de son nom l‘em
po rte snr cette de so n r i va l . Le nombre des ca
h ie rs de valses e t de gal ops q u

‘ i l a publiés
s ‘él èv e a plus de cen t c i nq uan te, e t l

‘on a fa it
de la pl u pa r t de nombreuses éd i t ion s. St rau ss
a voyage avec son orches t re en A l lemagne, en
Belgique, en Prance e t en A ngleterre : pa rtou t
i l a esclt£ le pl us v i f i ntérê t . Ceta rt i s te remar
quahle es t mor t a V ien ne, le Q i septembre
1849

, aprèsune courte ma lad ie. On a publ i é
su r lui Strauss's A…nflfm £ fysium (Ar
r i veo de S tra u ss dan s l‘Élysée), en vers, pa r
Cha rles l eisl ; V i en ne, 1849, ln e t J o
ha n n J‘trmssa's mus€ka i isoheWundem g

d u re/tdas Leben (Voyage musica l de Stra uss
dan s l a v ie) ; V ien ne, 1850, in Un chef
d‘orches tre de dan se exploi t é a Pari s le nom
de S trauss ; mai s il n ‘y aucun rapporten t re
lui e t son cé lèbre homonyme .
8T ltl—ZB INGER ( B an an a ) es t ne, l e

17ja n v ie r 1807, a l a se igneurie deWe ikers
dort

, da n s la Ba sse—Autriche. F i l s d‘un v igne
ron , il appri t la musiq ue e t le piano chez l e
ma i t re d‘école de Baden , près de V i enne . Le

chef d ‘orches t re du théâ tre de ce l i eu lui en
se igna le v i olon

,
e t Strehinger I‘accompagua

a Presho nrg, oh il se fiten tendre en publ i c s
l 'age de douze a ns . Delmesherger, pro fesseu r
au Con se rva to i re de V ienne, l e pri t comme
élève e n 1820, e t lui fitobten i r, deux a n s
après, u ne pla ce de v io lon i s te authéâtre de la
cou r. i l y remplaça que lquefoi sMayseder dan s
les soins ; des lo rs sa répu ta t ion s

‘
6tendit, e t i l

joua avec succès dan s les concert s. Depu i s
1854 , il es t u n des membres t i tu l a i res de l a
cha pe l le impéri a le. Le mai tre de cha pe l le
Dreschler lui a ense igné la compos i t ion . St re
h i nger a compo sé pou r son i ns trumen t deu x
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concertos, pl usieu rs concert i nos , e t a publié à
V ienne pl usieu rs thèmes va ri és avecorcheure ,
d‘au t resthèmes va r iés avec qua tuor, u n qua
tuor bri l l a n t, op. 1, des duos de v iolon , dut
rondes, d i vert i ssemen ts e t pots- pour ri s . i l a
écri t auss i p lus ieu rs so ins avec orchestre pou r
des ba l le ts.
ST B ElC IIB R (Jean n aqu i t à

Stu t tga rt, le 13 décembre 1701.La mortde son
père l

‘
obligea en tre r fort jeu ne da ns l a l a i

son des orphe l i n s . Ce ne fu t q ue da n s sa dix
sep ti ème a nn ée qu‘ i l l u i fu t permi s de se l i v re r
a so n goûtpou r le pia no u n v ieux ma i tre
d ‘école lui en se ign a a jouer de ce t i n st rument ,
sur leq ue l Il litde rapi des progrès . Stre ic he r
a va i t ensu i te formé le proje t d'a l ler B am

bourgétudier l a compos i t ion , sous l a d i rec t io n
d
‘
Emmanuel Bach ; mai s en tra i né pa r son

am i ti é pou r le cé lébre poe te Sch i l ler, il l
‘
ae

compagne I anhelm e t s F rancfort , etdé
pen sa l ‘a rgen t destiné a son voyage. Il pri t
a lors la résolution d‘a l le r a I oo leh, où il se
l i v ra s l‘en se ignemen t du pia no. Il publ i a
a uss i ses premières compos iti on s, e t dev i n t
l ‘associ é d‘un ma rchand de mus i que. Que lques
voyages qu‘ i l lita Angshourg le Ilère nt
d‘ami t i é a vec le cé lèbre fac teu r d‘ lnatru‘me nts
Stei n, don t il épou sa l a fi l l e. Après son ma
ri spe, il a l l a se Baer a V i en ne, où sa femme
é tabl i t u n e fabr ique de pi a nos

,
t a nd i s q u ‘ i l

con t inua i t a cu l ti ve r l‘a rtcomme p i an i ste e t
comme compos i teu r. Üa is bi en tôt sa fabriq ue
de pia nos acqu i t t rop d‘ i mpor ta n ce pou r q u‘ i l
e n la issttl a di rect ion a sa femme seu le ; i l
commença a s‘occu pe r de l a con s tr uc t io n de
ces i ns truments

, y lntroduisitquelques mod i
fications, e t fi n i t pa r en change r le sys tème
ord i na i re , en plaça n t le méca n i sme des mar
teaux a u-dessus des cordes . Pa pe (noyer ce
nom), qu i adop ta ensu i te ce sys tème a Pa ri s,
l ‘a beaucou p pe rfec t ionné . La mo rtde la

femme de Strei cher l e plongea dans l a dou
leur ; il céda sa ma iso n e t ses atra i res à son
il l s, e t mou ru t q ua tre mois après à V i en ne, le
25 ma i 1833, s l

‘age de so i xan te etonze a ns.
St re i che r a publ i é de sa com pos i t ion 1° l o n

dcau ou capri ce a vec hu i t v ari a t ion s pou r
pia no su r l‘a i r a ngl a i s Tha Loss of R i ch
mond ’s H ifi ; I nnich , Paiter. Douze va ri a
t ion s pou r pi a no ; !anbeim, lleekel.

STR E IC RB R (th a t s-da ss ou
femme du p récéden t, e t fi l l e du fa cteu r d

‘
in

struments J ea n-And ré Stei n , naqu i t s Aug:
bourg, l e 8 j a n v ie r 1700. Él ève de son père ,
e l le dev i n t hab i le pi an i ste, e t joua avec s uccès
dans u n concer t

,
en 1787, u n concerto de
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pia no . En 1703
,
el le dev i n t la femme de St re i

che r
,
e t dan s l‘a nnée suivante ,elle a l la é tabl i r

V i enne une fabri que de pia nos , don t so n
frère d i rigea les t rava ux . Les i n s trumen ts
sort i s de ses a tel i ers eurentde l a répu ta t ion en
A l lemagne. Madame St re i cher es t morte a
V i enne , l e 101anv icr 1833.

8TRE I
'

I
‘

(Gnru su mel, don t l e nom de

fam i l le es t SC H U '

I
‘

Z ,
ca n ta t ri ce d i s ti nguée

du théâ t re a l lema nd
,
es t n ée 8eriin ,en 1800.

Dan s son enfance, el l e fu t condu i te pa r ses
pa ren te Ca rl s ruhe, e t y jou a de pe t i ts rô les.
Le compo s i teur Pesos s‘ i n té ressa acette en fan t
e t lui don na des leçons de ch an t qui fi ren t
con t i n uées pa r la can ta t rice Gerva i s. Ayan t
débu té avec succès dans quelques opéras de
Mozart e t de Pa r, el i e don na des rep résen ta
t ion s sDarms tadt, Cassel , B runswi ck e t B am
bou rg, e t pu i s a cce pta des engagements Ila

no r re, a F rancfoN e t Leipslck . C‘es t dans
ce l l e dern iére v ille qu ‘e l le s‘es t mariée e t q ue
sa réputation s‘es t établ i e . En 1820, le grand
duc de Saxe—Weimar l ‘a fa i t engager s v ie

pou r le théâ t re de l a cou r. E l le ét a i t l e pl us
be l ornemen t de cethéâtre ,en 1888, e t y joua i t
avec succès les premi er s rôles de son emploi .
Madame St re i t s‘es t reti rée de l a scène, ve rs
1848, a vec une pension dugrand-duc.
8T IlEI

‘

I
‘WO LF F (Ju n-Heunt-Gorm u

ouTato rnn e), h abi le fa cteu r d‘ i n s t rumen ts,a
Gœttingue, n aq u i t da ns ce t te v i l le, le 17 no

vemhre 1770. Ayan t appri s l a musiq ue dan s
sa jeunesse

,
i l fu t d‘abord gu i ta ris te, puis v io

lo nceli iste.En 1809
,
il se l i vra s l a fac tu re des

i ns trumen ts s sent, bien qu ‘ i l n‘et‘itfa i t a u
cune étude prél i mi n a i re des pri nci pes de leu r
con struc tion ; ma i s son i n te l l igence auppléa
audéfau t des con nai ssa n ces , e t ses es sa i s fu
ren t cou ron n és de succès. Sa répu ta t ion com
mcnça pa r ses flû tes

, qui pesta ien t e n A l le
magne pour exce l len tes . Il fu t un des prem iers
qui adopttrentles princi pes de l utter pou r l a
const ruc t i on de l a cl a ri ne tte . Son cor basse
ch roma ti que, exécuté en 1820, d

‘
après l ‘ idée

p rem iére de 8tmlzel qu‘ i l a va i t perfec t ion née
,

lui litbeaucoup‘ d ‘hon neu r. Zn 1828, il lit
a uss i u ne cl ari ne t te basse don t les journaux
de musique on t pa rl é a vec é loge, mai s q ue
l'i ns trumen t dumême gen re fa i t pa r Adol phe
Sax a fa i t oubl ie r. Stre iuvolll‘ mouru t d ‘une
ma lad ie de po i t ri ne

,
Gœttinguc, le 14 février

1857. i l a publ i é quelques commsitio ns pour
l a flû te, l a gui ta re e t le v i oloncel le, is Bruns
wick e t a Hambou rg.

8T REPPO NI (flux) , compos i teu r, né àMi l an, fu t ma i t re de chape l le Monza . i l

STREICHER STRICGIO

mouru t à T r i es te, au pri ntem ps de 1832. So n
Opéra Gls' l li inesi futre pré senté sTr i es te, au
moi s d‘octobre 1829 . En don na , i Tn
rin ,J mon smfsiero e t da ns l ‘an née su i van te
i l écri v i t Ulld dl B a sson .

8TBEPPO NI (Jostrarne) , fi l le du prece
den t etca n ta tri ce di s t i nguée , n aqu i t Houra .

A yan t été adm i se a u conse rva toi re de l i l a n
e l le y litses é tudes de chan t . En 1885 , elle dé
huis cree succès au théâ tre de T ries te, et dan s
l a méme an née , e l l e fu t engagée l

‘
opéra

i ta l i en de V i en ne . En 1836 , elle chants a Ve
n i se, s B resci a e t sMa ntoue . Rappe lée
T rieste en 1857, elle y exci ta l

‘en tho usi asme ,
e t da n s la -m£me année , elle br i l l a sBologne .

En 1838, elle chante a [tome , I L i vourne et à
F lore nce . C in q ue année, sa répu ta t ion acque
rat t pl u s d‘écl a t . Je l‘entendis, en 184 1, a
Bergame, où el l e chan ts pe ndan t l a sa i son de
l a foi re avec 8al v i e t Colet t i je lui t rou va i l a
vo is bien posée , le s ty le l a rge et ex pres s i f da n s
leMa ri no F oi r‘ero de Don k etti. Cet te époq ue
fu t ce l l e o il V erd i ohtintse s p remi ers succès
l a mus iq ue de ce ma i t re m i t en vogue le chan t
décl amé e t l a funes te t rad i t i on d es son s
poussés avec effort ; l a Streppon i s‘y aba n
donna san s réserve elle en éprouve bien tôt
l es e ifets; ca r, en 1840, e l le n ‘é ta i t deja pl us
que l‘ombre d‘el le-méme. Dan s u n voyage que
je ha en i ta l i e, en 1850,e lle ava i t déjà di sparu
de la scène .

8T R IC KER (“com a-Run n er ), me
sicien de la chambre, compos i teu r etté nor au
serv i ce de F rédéri c ro i de P russe

,
fu t en

gagé a ce t te cou r en 1702. Su i van t l‘H istoi re
de l 'opera , de i.. Schneider,8tflclœr é ta i t en
co re au se rv i ce de ce tte cou r en 1712 ; moi s

de Ledebu r p rouve que l e fa i t n‘es t pas
exac t

,
le nom de ceta rti ste ne se tro uva n t pa s

dan s le Calendrier des adresses de B er li n , de
cet te a n n ée. Dc Berl i n, St ri cker se rend i t s
Cœthen , où il en tra a u serv i ce du pri nce d‘As
ha i t . I l s‘es t fa i t con na i tre comme composi
teur pa r les ou vrages su i van ts : 1° Der Sfr,
der Sche nhdtüber die ”chien (le T r iom phe
de l a beau té su r l es hé ros) , opéra, e n co l labo
ra t ion a vec P i nger e t Vo lum ier, représen té a
Berl i n , en 1700, pou r l e mariage du pri nce
roya l F rédéric-Gu i l l a ume I" . 2° L eMa r iage
d
‘
A lexa ndre et deRoma ne, opéra, représe nté,

en 1708, pou r le mariage e n secondes noces de
F rédéri c 3° S i x can ta te s i ta l i ennes a voi x
seu le a vec accompagnemen t de v iolon ou haut
bo is soin, op. 1 ; Cœthen , An toi n eWillem ,

1715 .

811 1113010 (Men su el, gcn lilhommede
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elle chanta , a u théâtre Sa rt Benedet to , l e!

opéras bouffes de lii ayr, i
‘/ oa ro e t La bi n0

L
‘

o r
—lotte ; coli n, Pari s

,
en 1801, dan s l a p re

m ière trou pe d‘opé ra i ta l i en qu ‘on y organ i sa
sous le Con sul a t e t q u i litson débu t a u pe ti t
t héâ tre de la rue de la V ictoi re, l e 31 m a i de
cet te a nnée . Madame Strinasaccbi y cbanta
d‘abord dan s F u rbe ria e Puntigls‘o , deMar
celle de Ca pua , et dan s No ni rri ta r le don ne,
de Por togal lo. Elle y obt i n t un succès d'en
thousiasme dan s leMatr imon r‘e acgreto de
C i marosa, quo iqu

‘
clte fdti néga le e t qu ‘el l e ne

chan tal pa s toujours a vec j ustesse ; lorsqu
‘el le

éta i t b ien d i sposée , elle é ta i t q ue lquefoi s adm i
rabl e d ‘ i n spi ra t ion .

Les alh lrcs de l'entrepreneu r de l‘opé ra
boull‘e du théâ tre de la rue de la V i ctoi re
n ‘ayan t pas p rospéré

,
ce théâ tre fu t fermé a u

commencemen t de 1805 ; l a dern ière repré
sentation qui y fu t donnée, ou du moi n s don t
on t ro uve l ‘ i ndi ca t ion

,
eu t l i eu le 15 j a n v ie r

«le ce t te an née on y joua I lMatfi mon io
segre to, e t Thérèse 8trinasacch i y chante l e
«ue de Ca roli na . Une nouvel le adm i n i stra
t ion s

‘
étantformée pou r l‘organ i sa t io n d‘ un

opéra ilaiieu, qultitson débu t a u théâ t re Pa
vart, le 14 mai 1803, madame 8trinasacchi n‘y
fu t pas engagée e t fu t rempl acée pa r madame
G eorg i-Be l loc, comme p ri ma donna . Elle y

ren tra
,
tou tefoi s

,
le 10 se ptembre de l a même

a n née , pa r son rôle favor i de C a ro li na , duMatr imon io aegrste . El l e y res ta j u s qu‘au
17j u i n 1805 , e t cbanta ce jou r-là, pou r l a cib
t u re du théât re «le l ‘opéra boufle , I l”m io

«liMa lm tr‘le, de Pa i s ie l lo; après quoi e l le
s
‘
élo igna de Pari s e t re tou rna en i ta l i e.
Eu 1800, e l l e é ta i t a l iian e t chan ta i t a u
théâ tre Carcane . Engagée ensu i te à V en i se,
c ite cbanta , pendan t l a sa i son d'au tomne, a u
t héâ tre Sa n —R ose, L a Semmsa , de Paves i .
J 'a i d i t

,
d ans l a première édi t ion de ce t te bio

graph ie, que le ne trouva i s p l us de ren se igne
men ts su r l a Striuasacchi après ce tte époque ;
lil . Parrcnc, à qui je su i s redevabl e des déta i l s
qu‘on v ien t de l i re , m

‘a appri s a uss i q ue cette
u ntatricc repa ru t a u Théâ t re I ta l ien de Pa ri s
le 8mai 1816 , e t q u

‘el l e y fitsa ren t rée dans
le :llatrs‘meuio regrete . El le a va i t a lors qua
ran te-hu i t a n s e t pa ra i ssa i t ê tre pl us âgée.
Sa pe t i te t a i l l e, son embonpoi n t excessi f, l e
peu d‘agrémentde sa figu re e t s a vo ix fa t iguée
ne pouva ien t réussi r prés des d iluti on“pari
s ien s e l i e du t. bien tô t se re t i re r. Le célèbre
hautboi stc V og t (voyez ce nom) la ret rouva à
Londres , en 1895 ; tro i s an s après, il re tourna
dan s cet te v i l le e t appri t que madame Striua

STRINASACCH! STROBEL

saccbi y vi va i t en core dan s u ne profonde mi
aéro .On sa i t q u‘e l le y es!morte ,mai s on ignore
la da te de so n décès .
Thérèse Strin asaccbi eu t une sœu r atoée ,

nommée A n na , ca n ta trice comme elle , qui

cbanta sMan toue comme prima donna
,
en

1787, ma i s qui mouru t jeune .
ST RNAD (1) (Gasu an ), facteu r «l

‘
instru

men ts , naqu i t e n Bobéme, ve rs 1750, etse
lisa à Prague, où il fabrique bea ucoup de boue
v iolons e t v ioloncel les depu i s 1781 j us qu

‘en
1795 . Ses gu i ta res sontau ssi fort es t imées .
ST RO B A C B (Jen ), iutlriste e t compos i
teur

,
né en bohème, vers le mi l ieu du dix—sep

tiéme s i èc le
,
fu t a t taché au se rv i ce de l ‘empe

veu r Leopold l" . 11 a pub l i é des co ncert s
tres-cu rieux pou r cl aveci n, l u th, mandol i ne,
v iole d‘amou r e t basse de v io le , Prague, en
1098, iu

— fol . J ‘a i fa i t en tendre un de ces mor
cea ux dan s u n de mes concerts h i s toriq ues, a u
moi s de mars 1855 . Le cé l èbre gu i ta ri s te $or
ava i t eu la pa t ience de fa i re u ne é tude spéc i a l e
du l u th pou r exécu te r la pa rt i e obl igée de ce t
i n s t rumen t, don t j e lui a va i s tradu i t l a tabl a
tu re ; Carcasal joua i t l a ma ndol i ne, Urban la
v i ol e d‘ameur, P rancbomme l a basse de v iole,
e t mo i le c lavec i n .

ST RO B A CH (J osnvn) , directcur de l‘or
chestre de l ‘opera de Prag ue, e t v iolon i s te de
t a len t

,
naqu i t l e 2 décembre 1731, sZwi t t au ,

dan s l a se ign eu rie de l irkstein, en Bohéme .

Des t i n é à l 'éta t ecclés i as t ique, i l fi t ses études
l. iegn i tz e t l ‘ un i vers i té de B resl au , pu i s il

su i v i t à Prague les cou rs de ph i losoph ie e t de
théologi e . Un goûtpass ionné pou r la mus ique
le liten su i te renoncer l a ca rr i ère qu‘ i l s‘ét a i t
prépa rée

,
pour se l i vrer exclusivementâ ia cul

turc de ce t a rt . A près avoi r é té a t taché pen
dan t t re ize a n s comme v iolon i s te à l‘égl i se des
cha noi nes régu l i ers de l a c ro ix , il occupa la
posi t ion dedirecteur de musiq ue aux égl ises de
Sa i n t-Pa u l

,
de Sa i n t-Ga l l

,
de Sa i n t-Wence sla s

e t de Sa i n t—Ni co la s , e t d i rigea en méme temps
l ‘orches t re du th éâ tre avec beaucou p de ta len t .
I l mouru t le 10 septembre 1794 , l a i ssa n t en
manuscr i t des conce rtos

, des annales e t des
ca pr ices pou r l e v iolon .

STR O B EL (Vacuum), luthistc cé lèbre e t
composi teu r

,
vécu t Stra sbou rg, vers le mi l ieu

du dix -septième s i èc le . i l a publ i é de sa com
posi t ion 1°Mé lod ie s pou r des cha nson s a i l e
ma ndes

,
avec accompagnemen t de deux v io

lon s e t basse ; Strasbou rg, 1052 . 2°8ymphouie

pou r t roi s lu tins e t u ne mandol i ne, etpou r

(1) Ce nom bobémie nte prononce Strfgasd.
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qua t re luths , pa r-dessus de v iole e t basse de
V iolon ibid. , 1054 .

ST ROMB YE R (Cn am ), ba sse cban
ta n te

,
cé lèbre en A l lem agne, estné à Slot

l-e rg, en 1780.Moi ns remar quabl e pa r i ‘babi
m e de la vœ a i isation que pa r le vol ume e t
l
‘étendue ex traord i na i re de sa vo ix, il desc—: n
da i t a vec faci l ité jusqu‘au con t re—utgrave, e t
montaitauaolduténo r.Aprésav0irété quelque
t em ps a t taché a l a musique du duc de Saxe
(le t tre, il fu t engagé pour le théa t re de
Weimar, où i l resta pendan t tou te l a durée de sa
ca rriè re théâtra le . Lo rsque sa voi x fu t su r so n
déc l i n

,
il fu t fa i t régi sseu r généra l du théâtre:

ma i s il mon tra pe u «l ‘habi le té dan s cet te
pl ace. Aprés l a mor t du grand -duc Cha rtes
Auguste, en 1828, St romeye r fu t mi s a la re
t ra i te a vec u ne pension de m i l le écus . 1 I cs t
mort àWeimar, le 11 novembre 1845 .

STROZZI (Prenant), de l ‘ i l l ust re fam ille
florentine de ce nom , vécu t dans l a seconde
moi t i é du se iz ième s i èc le e t cu l t i va la mu
s ique commé ama teu r. En 1595 , il m iten
mus iq ue la I ascarade des aveugléa (Nas
ca rada degli acœca£0, dontla poési e é ta i t
d‘0ctave l inucclnl a u teur des cé lebre s
drames de la D afné etde Ce t te
mascarade se litavec un gra nd nombre de
masqués s cheva l , l e 25 février l es m uri
ciens é ta ien t su r u n cha r. Adrien De la Page
a t i ré ces ren seignemen ts d

‘u n manuscri t du
commencemen t d u dix- sep tième s iècle q u i se
t rouve a la b ibl iothèqueMagiiahcccbiana de
F lorence (voyez Gu et ta mus ica le diMi la n o,
anne V 1, u°

8T ROZZI (le P . Ban a ne ) , prédi ca teu r
généra l de l

‘
ordre des franciwa ins, à Rome,

au commencemen t d u dix—sept i ème s i èc le,
cu l t i va l a mus ique avec succès

,
etlitim

primer de sa compo s i t ion 1° filotetti a

Cinque ceci , V en lse , 1018, ln I l

secondo libre de’ H otel“a ciuque cec i ,
ihid. , 1628. Il y a une deux ième éd i t ion de
ces deux l i v res , à Ven ise, en 1629 . 5° Sa cri
concentm , messe , sa lm i , s i nfon ie, m otetti ,
comm

‘

etc e t a n ti/one a 1, 2, 5 , 4 , 5 , 0, 7et8
ceci , con ba sse con t i n ue : ib i d . 4 ° Sa lm i ,
magn ificot, etcnncrrti a 9 e t 5 ceci

, co n

8 . C .: ibi d . 5°Ccuccrts‘,motetti stsatmi afl,8
et4 ceci , con 8 . C . : Ib i d . 6° Ca nce r“, ibid.
m ae, satm i , moyn ifieota 2, 5 et4 ceci
8T 11022! (Man n ), noble vén iticn ne,

vécutvers le m i l ie u du dix-sept i ème s ièc le, e t
publ i a des composi t ion s vocates,sousce t i t re
1° I l prime libre de’Madriguli a 8, 4 e 5
ceci ; V enezia , app. A lessa ndro V inccnti,

ames . nur . nes a nswers. r. u n .

“i l
i ii—14

, in 2° Ca n tate, a riet te e duettc‘ ;
Ven i se, 1053, ln 3° A ri elle a mice so in :
V enez ia , app. B a r t . N agui , 1058, in

4 ° C a n ta te n v oce solo , op . 7; ihid.,
ln

STROZZI (i) . Gatea u ), abbé , docteu r
en dro i t ca non e t proto nota ire apostol ique,
n aqu i t

'

a Naples e t vécu t dan s cette v i l le vers
l a seconde moi t i é du dip septième s i èc l e. On a
i mprim é de sa compos i t ion 1° E lementa rmn
musiwpromis ntt‘iis no n in ntum ine ipiflt
i ibus, sed proficientibus e t per/relis: Nea
polr

‘

, 1685 , in Cetouv rage ren ferme des
canons deux vo ix (sopra no e tténo r) des t i n és
a serv i r d‘exe rc i ces de sol fège . 9° Capricci da
sonore supra cema i ed orga n i , op . q ua rta :
i n N apo li , 1087, per Na celle de R o n is

,

in —fo i . Ces caprices, d
‘u n bon s ty le

,
son t à

qua t re pa rt i es
,
en part i t ion .

STR UC K (Ju n-Bsn m c) . P aye
”

: B A.

T ISTIN.

8T R UCK (l‘anti, composi teu r v i ennoi s, a
passé pou r eleve de Haydn , sans dou te à cause
de l ‘ im i ta t ion du s tyl e de ce mai t re qu ‘on rc
marque dans ses ouvrages. Les premières pro
ductio nsde 8t ruck pa ra ve n t ve rs 1707 un n'a
pa s d‘au t res rense ignemen ts sur sa personne
Ceta rt i ste a publié de sa compos i t io n
1° Tro i s sona tes pour ciareclh

, v iolon e t
basse, op . 1 ; Offenbach , André. Qua tuor
pou r deux v iolons

,
a l to etbasse , np. 9 ; s‘br‘d.

3° G rand trio pou r cl avec i n, v iolon e t basse ,
op. 8 ihid. 1° Troi s sona tes pour claveci n

,

fl ûte ou v iolon et basse, op. (bid. 5° ille

nuete t t r io pou r pi ano a qua t re ma ins;
V ienne, l œ ciuch. 0° Qua tuor puni r p iano

,

flû te e t deux cors, ou deux s ilos, op. 5 ;

V ienne , l ol lo. 7° Symphon i e grand
orches t re

,
op. 10 Offenbach , André.

8° Qua tuor pou r cla ri net te, v iolon , alto e t
v iol oncel l e, op. 12 ; V ienne , A ri a ri a . 0° So
na te pou r pia no

,
cla ri net te e t den s cnrs,

op . 11 ; Lelpsick , Bre itltopf e t llærtel.
10° Des ma rches e t au t re s pet i tes p ièces
pou r pia no. 11° Can ta te funèbre a vec or

chestre
,
op. 16 ; V ienne ,We igi . 12° Chan t s

a l lemands à troi s vo ix , op. 0; ibid . 13°Cha n
sons a ilemandes pou r voi x seu le avec piano

_

Op. 1 1 e t 15 ; (bld.

8T RUNG K (D uran ) , né à Brunsüick , rn

lœl,m organ iste Woil‘enhuttel pendan t les
années 1ŒO-10Œ, pu i s atelle (H anovre), en
1069—1045, e t, en fin

,
s Brunswi ck , sa battle ,

où il rempl i t les places d‘organiste dans ci nq
égl i ses di liérentes. i lmourntenmot,:t‘ag;

de

quatu - v i ngt—tœiœ ans, la issa n t en manu cri t
d as pieces d‘orgue en tablatu re .
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8T RUNG K (Ntcou s-Anu ), li t s a i né du

pri cé®nt, né en 1040, te lle, où son père
é ta i t a lors organ is te, futu n des plus cé lèbre s
v iolon i s tes de l‘Allemagne . A l

‘âge de douze
an s, il obt i n t la pl ace d

‘
organ iste l‘égl i se

Sa i n t—Magnus de Brunswi ck . i l con ti n ua en
même temps ses études, qu

‘ i l a l l a term iner
l ‘u n i versi té de llelmstadt. Ce fu t dan s cet te
v i l le que se déve loppèren t ses d ispos i t ion s
po ur l e v iolon . Son prem ie r ma i tre pou r ce t
i n s trumen t fu t u n habi l e a rt i ste de L ubeck ,
nommé Schn s

‘tteibœ h . Ses progrès fu re n t ra
p ides

,
ca r a l ‘âge de v i ngt a ns, i l ob t i n t la

p lace de prem ier v iolon de la chape l l e d u duc
deWo ii‘enbuttel. I l l a qu i t ta pe u de temps
après pou r accep ter u ne posi t ion p l us a vanta
geuse che: l e duc de Ze l le. Ayan t fa i t u n
voyage à V i enne , avec l

‘au tori sa tion de ce
pri nce

,
i l joua deva n t l'empe reu r, qui lui té

mo igna sa sa t i sfact ion en l u i fa i sa n t p résen t
d‘ une cha i ne a vec u ne méda i l le son effi gi e.
Après la mort du duc detelle, stra ugh en tra
a u se rvi ce de l ‘élec teu r de Hanovre, d

‘où il fu t
a ppelé peu de temps apres a Hambou rg, pou r
d i riger l a musique du théâ tre . i l composa,
j usq u‘en 1085 , les opéras i n ti tu lés : 1° La F or
t u ne et la ch u te deSe

'

j a rs, e n 1078. 2°£ sther;
5° D ori s ; 4 ° L es F illes de Cecrops , 5° A i
ces te : 0° Thesee ; 7°Semi ra m i s ; 8° F loretto .

F rédéri c -Gu i l l aume , é lecteu r de Brande
bourg, qu i v is i t a Hambou rg ce t te époque,
ayan t été témoi n des succès de St ro ugh, dés i ra
l
‘a voi r son se rv ice, l e demanda au magi s tra t,
e t le nomma son ma i t re de cha pel le ; mai s l e
duc de Hanov re ayan t a ppri s le procha i n dé
pa rtde 8trungitpou r Berl i n , l e réclama
comme son vassa l . Pour le dédommager des
a van tages don t i l le pr i va i t, il l u i accorda la
place d‘organ iste de sa mu si que pa rticulière ,
e t l‘emmena en I ta l i e, où strough demeu ra
p l us i eu rs a nnées. De retou r e n A l lemagne, e t
passan t V ien ne, il s

‘

y liten tendre une se
conde fo is de Itempercur, qu i lui donna de
nouvel les marques de sa mun iticence. Ds

V ienne, Strongk se rendi t à D resde, e t y fu t
nommé second ma i tre de chape l le de la cou r.
En 1002, i l succéda Bernha rd t en quelitê de
prem ie r ma i tre

,
e t rempl i t les fonc tion s de

ce t te place j u sq u‘en 1000. Pl u s ta rd , i l se li sa
Leipsick,où il mouru t le 20 septembre 1700,

à l ‘âge de so i xan te an s. Parm i l es morceau x
de sa composi t ion pour le cl aveci n on remar
que : 1° R ice rca re, su r l a mor t de sa mère,
écri t à Ven i se, le 20 décembre 1085 . 2° Escr

ctces pou r le v iolon en l a bas se de v iole, con
s i stan i en sona tes

,
cbaconnes

,
e tc ., avec ac

compaguem entde deu s v iolon s e t basve cou
linuc ; Dres de, 109 1, i ii —fo l.
STHUNZ (b onnes), compos i te ur, né en

1785 , s Pappenheim, en Bav ière , a reçu le s

premières leçons de musique du ma i t re de cha
pe l leMetzge r, aMun ich ,etpl us tard estdeven u
élève deWi n te r. Dés l‘âge—d e quatorze a ns ,
é ta i t a ttaché la cha pe l l e royale ; ma is u ne
lmprudence de jeunesse l

‘ayan t exposé au ra
sen timen t d ‘une fam i l le pui ssa n te , il dut
s‘é lo igner de l a ca pi ta le de la Ba v ière. 11

pa rcouru t a lors l‘Allem agne, l a Hol lande et
l
‘
Angleterre , en don nan t des concer ts pou r
v i v re . A rri vé en F rance , en 1800, il accep ta la
pla ce de chef de musiq ue d‘u n régi men t, qui
lui fu t oil‘erte, e t liten ce t te q ua l i té, s l‘âge
de dis—sept an s, la campagne d

‘ i ta lia qui se
term i n a pa r l a ba ta i l le de Harengm Après Il
pa i x

,
son régimen t a l la ten i r garn i son a Aa

vers . i l y commi t u n ac te de grave insuhordl
na t ion env ers son colo nel, e t n

‘échappe u ne
condamna ti on capi ta le q ue pa r l'i n terven tion
de pu i ssa n ts ami s . Ayan t obtenu‘sa démi ssio n ,
8t ru ns s‘établ i t à Anve rs , comme pro fesseur de
musique

,
e t y éc ri v i t plus ie urs concerto s pour

l a flûte, l e cor e t le v iolonce l le, une messe ae
iennelle pour l a ca thédrale, e t B oufla n iü, ou
le P riodi deMi la n , opéra- comiq ue , qui fist
représenté au théâ t re de Bruxel l es, avec que l
que succès . Napoléon ayan t v is i té l a I elgique
e t pa rt i cu l i èremen t Anvers , en 1801 , Si run a
fu t cha rgé par l

‘admin i s tra t ion muni ci pa le de
composer u ne can ta te berni que pou r u netê te
que la v ille donna i t a l ‘empereur. Na poléon
fu t si sa ti sfa i t de ce t ouv rage, qu

‘ i l litremet tre
u ne somme de six m i l le francs a u compos i teu r.
Quelque temps après, Struna se ren di t 5 Pari s,
pou r s‘y l i v rer etl ‘en se ignemen t e t à l a com
posi t ion . y publ i a beaucoup de m us iq ue in
s trumen ta le da ns l ‘espace de dis a ns .En 1818,
i l fitjouer a u théâ tre Feydea u Les Courses de
New-Ma rket, opéra—com iq ue en un acte qui
ne réussi t pa s, ce q u i u

‘
empécba pas Strn ns

d‘écri re u n a u tre ouv rage en tro is actes, don t il
ne pu t obten i r l a rep rese n ta ti on. Déeouragé,
après ci nq an s d‘a tten te va i ne, il abandon na
l a cu l ture de la mus ique pou r une place d'in
specteur des subs i s tances mi l i ta i res da ns la
guerre d

'

Espagne, en 1823. A près l a pa ix, il
resta longtemps à Harceione, pu is parcourus
l
‘

Espagne, l a Grèce, une par t i e de l
‘

Asie ,

l
‘Égypte, l es iles Ba léa res, e t ne re v i n t à Pari s
qu ‘en 183 1. V ers ce t te époque, le fru i t de se s
économ ies lui fu t en levé pa r u ne ba nqueroute,
e t ce t événemen t i ‘obi igca chercher de nou
vea u des re ssou rces da n s la musiq ue. i l a r
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théâ tre
, gra nd orches t re, l i v res 1 a 4 ; O if en

bach, André. 2° P ièces d ‘harmon i e pou r deux
clari ne t tes

,
deux core e t deux bassons, l i v res

1 a 4 ; (bid. 3° Concerto pou r flûte, op. 15 ;
Augsbourg, Gomba ri . 4

° Duos pou r deux cla

riuettes, op . 18; Pari s, Naderman . 5° Con

cer tos pou r le bas so u , n“ 1, 9 , 8, 4 ; Bon n ,
Sim rock . 6° Quatuor pou r bassou , v iolon, a lto
e t ba sse ; (bld. 7° Duos pou r deux ba ssons,
liv . 1 e t Pa ri s, Leduc . 8‘ Sona tes en duos
pou r v io lon e t v ioloncel le, op. 1 e t (Md.

0° Duos pour de ux v io l on ce l l es, op. 16 e t 17;
Pari s

,
Sieber. 10° Que lques œuv res de da ns e t

de tri os pou r le v iolon ; ibid. 8tnmpf a a rrangé
pou r d ivers i n s truments ven t pl us ie urs opéras
de l otart, sa l i eri , Pau e tWran itxky.

ST UNZ (J osnrn-lln u u s) , mai tre de l a
chapel le roya le Mun ich , né à A rl eshei m , en
Su i sse (can ton de Bâle) , l e” j u i l le t 1798, lit
ses études de compos i t ion dan s la ca pi ta le de
la Bav ière, sou s la d i rect ion deWi n ter. l u
1819, il se rend i t en [telle e t futengagé pou r
ecri re l‘opéra la Rappresaglla pou r l e théâ tre
de la Sca la , sl i l a n . Cetouv rage, re presen te
a vec succès l e ! sep tembre de l a même année ,
futjou6 ensu i te su r pl usieu rsthéâtres, etiitob
ten i r a u composi teu r u n nouve l engagemen t
pou r cel u i de la Fent‘ce, V en i se . C osta ntiuo
é ta i t l e t i tre de ce second opéra, qui, accuei l l i
a vec bea ucoup de fa veu r, a u moi s de février
1820

,
maln les preven t ions des I ta l iens de

ce t te époque con t re les compos i teu rs étrangers,
fu t joue a uss i a vec succès Padoue e t a u
théâ tre i ta l ie n de l un ich . R app l Mi l a n , en
1a2l

,
Stuntdonna , aumoi s de j u i n , su r l e

théâtre de la Sca la , son opéra E lv i ra e l a
ci n do, e t a l l a, dan s l

‘année su iva n te , écri re
1
’u ri n J rgene cd A imlra , qui ré uss i t égale
men t . A près qua t re e ssa i s heu reux su r des
scènes qui t i ennen t le prem ie r rang en I ta l ie,
la ca rrière du compos i te u r sembla i t tracée ;
mai s rappelé s l un irh pou r y prendre l a di
rect ion d u cha n t e t des chœu rs duthéâtre a l le
maud,Stuntse la i ss a sédu i re pa r l‘appfld'une
pos i tion s table, sl

'
abri des éventualitü ca pri

cieuses du théâ tre , e t accepta les p ropos i t ions
qui l u i éta ientfa i tes . Déjà i l a va i t do nné a l u
n ich l’opéra a l lemand [lea 17 11 Gi v ry . En

1894 , il écri v i t dontl ‘ i n t ro duct i on
e t le fi na le fu ren t remarqués, e t deux a ns a près
i l don na V ienne Seniors Lowim ky (Le clxà
te nude Lowi n sky). Ses dern iers ouv rages pou r
le théâ t re son t la mus i que du ba l le t A ia ama n
etRn lso ra , represen te aMun i ch , en 185 1, e t
Rosa , npi‘r:«cm…—osé pour la même v i lle, en
11845 . n ava i t succédé à Fræzuei , eu 1821,

dans l a d i rec t ion de l‘Opéra al leman d. Après
la mort deWi n ter , en 1890, il obt i n t la
pl ace de ma i tre de l a chape l le ro ya l e . Le t ra i
temen t attaehé à cet te pl ace n ‘é ta i t q ue de
m i l le deux cen tsflorins (moi ns detro is mi l le
francs); c

‘éta i t bi en pe u . J ‘a i trouvé sMun ich,
en 1840, le pauv re S tuntfortdécouragd : i l se
senta iUte indre da ns u n pays don t la popula
t ion ne prend quelq ue i n té rê t qu‘à l a mus ique
de théâ t re. L‘obj et pri nci pa l de ses t ravau x ,
de pu i s sa nom i na t ion à la place de ma i tre de
chape l le

,
fu t l a musique d‘égl i se. 11 a ec ri t

p l us ieu rs messes so lenne l l es avec orches t re ;
d‘au t res pour les vo is avec orgue , des motet s,
des offertoi res , u n t rès-bea u S ta ba tMa te r ,
composé pou r V ien ne, en 1892, des chan ts en
chœu r

,
des symphon ies , u ne can ta te pou r

l ‘en trée de l‘empe reur d'Autriche Mun ich , et
u ne au t re pou r l ‘ i n augu ra t ion du lV a lha lla .

St untes t mor t llun ich , le lBjuin 1850. Out re
les ou vrages cités c i- dessus, ses a u t res p roduc
t ions con si sten t en deux ouvertures, op. 7e t 0;
Leipsick , B re i tkopf e t llœrtei ; u n q ua tuo r
pou r deu s v iolons

,
a l to e t basse , op . 8; Auge

bou rg, Gomber t ; des noc turnes deux vo ix ;
le chœu r D erwi lde l oger (Le chasseu r sa u
vage) ,qui a obten u u n suc d‘en thous i a sme,
en 1857, e t le Cha n t des héros lV a iba ila ,

pour qua tre ro is d‘hommes a vec des instru
mentsde cu iv re , pub l i é àMun i ch , che: Fa iter.
ST YLE S (Fau con —li srsms—Ercu ) . V oyr:

8T I L ES .

SUA RD (J ess -h rrtsu —Mrm ne}, membre
de l‘Académ ie fra nça ise, n é à Besançon , l e
15 j an v ier 1754 , mouru t à Pa ri s, le 90j u i l le t
1817, a l

‘âge de qua tre -v ingtq ix a n s. L‘his
toi re de sa v ie e t de ses travau x l i t téra i res n ‘a p
pe rt ien i pa s l ce d i ct ionna i re bi ograph iq ue;
i l n‘y es t c i té que pou r la pa r t q u ‘ i l pri t, a vec
l'abbé A rnaud , aux quere l l es des aluckistes
et des picclnnlstes. l’a rt i san décla ré de l a mui
s ique de Glock , il écrir itdan s le J ourna l de
P a ris e t dan s leMe rcure de F ra n ce, sous l e
nom de l'4 nonyme de V a ugira rd, quelques
a rt ic les p iqua n ts con t re ses a n tagon i stes . C es
morcea ux on t été réun is dan s l esMémo ires
pou r se rv i r à l’hiatoirs de la révo lu t ion
opérée da n s la mus ique pa rM. le cheva lie r
Gtuck (Paris, 1781, un vol ume in-8f ), e t da ns
lesMéla nges de li t téra t u re de Suard, Pa ri s,
Dentu

, 1804 —1805, ci nq vol umes in ave c

quelques au t res écri ts rel a t i fs à la mus iq ue.
Suard fa iti n sé re r dan s le prem ie r vol ume
des Va riétés li t téra i res (Pari s, Lacombe ,
1770, qua tre vol umes in-1Q ), u ne L et t re s u r
un ouv rage i ta l ien, i n t i t u lé l l

“tea t ro a lla



SUARD SUDRE 165

mod: (deMa rce l lo) , p . 1922-5296 . Il es t auss i
l ‘ au teu r du supplémen t deMi am i s u r la mu
s iq ue, de L aborde (tome IV , pages 457
Enfi n , il a fou rn i quelques a rt i cles au Dict ion
n a i re de musique de l‘Encyclopédie métho
d iq ue.
S UD I\E (Jesu-Pnsnçots) , né A Iby (Ta rn),

l e 15 aoû t 1787
,
a ppri t l a musique dei ra n en

fa nce
,
et fu t envoyé comme élève a u Con ser

v ato ire de Pari s, où il fu t adm i s l e 13 mai
1806 . Il y reçu t des l eçons de v iolon d‘Hube
n eck , e t Ca te l l u i en se igna l

‘harmon i e. De
retour dan s leMidi de l a F rance, i l en se ign a
d‘abor dle chan t , la gu i ta re e t le v iolon So

réu ; mais, en 1818, i l s
‘établ i t aTou louse, e t

y fonda une école d
‘enseignemen t mutuel pour

la musi que. Ve rs le méme temps, i l publ i a
q uelq ues romances avec a ccompagnemen t de
pi a no e t de gu i ta re, des noc tu rnes , des t rios et
des qua tuors de chan t

,
avec ou sans accompa

gnement. En 1822, Sud re se rend i t a Pari s, où
i l ouvr i t u n magas i n de mus ique, qu

‘ i l aba n
donna quelques an nées après. Depu i s 1817,
i l s‘é ta i t p réoccupé d' l a poss ibi l i té de for
mer u n système de s ignes pa r les son s des
i n s t rumen ts de musique, e t de le fa i re serv i r s
étab l i r a vec rapid i té des commun i ca t ions loi n
t a i nes . Ce tte idée première mori i l en temen t
dans l ‘espri t de l ‘ i n ven teu r. Aumoi s de ja n
v ie r 1828, il cru t q ue sa la ngue m us ica le éta i t
a i se: bien co mbi n ée pou r ét re soum i se a l ‘exa
men de l‘Institutde F ra nce. Une commi ss ion ,
composée de Pro n y

, A rago, Fou rie r, Raou l
Rochet te, Cherubi n i , Lesueu r, Berton , Ca te l
e t Doield ieu , don na des é loges ce t te décou
verte, ettermi na son rapport pa r ces mots
l a comm i ss ion croi t que ce n ouvea u moyen
de commun ica t ion de la pen sée peutoffri r
de g ra nds a va ntages, etque le système de
) l. Sudrv renfe rme en lui tous les germes
d
’une découve rte i ngén ieuse etu ti le. Des es
périences fa i tes ensu i te a u Champ—de -I ars,
pa r ord re du m in istre de la guerre ,en présence
de pl usieu rs o iliciers généraux, démo ntrérent
que l ‘appl i ca t ion de ce t te la ngue musi ca l e dans
l es opé ra t ions m i l i ta i res

,
au moyen de s ignaux

donnés pa r u n cla i ro n
,
pouva i t fa i re pa rven i r

des ord res de gra ndes d i s tan ces, etdonne r
l e re tou r du message dan s l

‘espace de qu i nze
secondes . Le ra pport des générantau m i n is t re
de l a guerre do n na des é loges san s restri ct ion
a u nouveau moyen de co mmun i ca t ion

,
que

Sudre appel a depu is lors Téléphon ie. I l en
fu t de même du ra pport d ‘u n com ité de la
m ari ne . En 1853, l

‘ i nven teur de la té léphon ie
commença donner des séances publ i ques

dans lesq uel les il exci t a v i vemen t la cu rios i té
pa r l a traduct ion i ns ta n tanée de phrases
d ictées, a u moyen detro is notes d ‘u n corne t
ou d ‘un cla im n , di ve rsemen t combi nées dan s
les iuto nations ou dan s l a mesu re e t le
rhythme. Tous les jou rnaux signalérentl‘ in
térétde ces séances dan s des a na lyses élo
gieuses. Un nouveau rapport de tou tes l es aca
démies de l‘ i nst i tu t de F ra nce approuva, le
11 septembre 1855 , les perfect ionnements pro
gressifs i n t rod u i ts pa r Sudre dan s sa l angue
musica le . Dan s ses voyages en F rance,en lle!

gique, en A ngleterre , pa rtou t, co li n , I l a é té
accuei l l i a vec intérétet comblé d‘é loges. Lui
méme a recuei l l i dan s une brochu re de
so ixan te-d eus pages in -8° l es rapports omciets
don t son i n ven t ion a été l ‘obje t , a i ns i q ue les
opi n ions des jou rnan s ; ce t te brochure a pour
titre Rapports sur la langue m us ica le i n
ventée j…dl . S udre, a pprouvéspar l

‘i n

s titor roya l de F ra nce , etop i n ion de la
p resse fra nça i se, belge et a ngla i se, sur les
différen tes applica tion s de cet te scien ce ;
Pari s, 1858, in Les derniers perfectionne
men ts de l a l angue mus ica le lmaginés pa r
Sud re ontconsisté fa i re d i spa ra i t re l a n éces
s i té de l‘ into nation e t d u son , en l a forman t
s implemen t d ‘é lémen ts rhythm iques, en faveu r
d‘u ne classe d‘in fortunés, heu reusemen t pe u
nombreuse, qu i son t a l a foi s aveugles, sou rds
e t muets . Pa r des attouchemeuts rhythmiques
des ma i n s

,
tou tes les i dées etl es fa i ts peuven t

é t re commun iq ués imméd ia temen t. La sec t ion
de mus iq ue du j u ry de l

‘exposi t ion internatio
na le de Londre s, e n 1809, fu t. appelée juge r
la va leur de ces perfecüonnements, e t dans la
séance con sa crée à

_ce t obj et, nous diclâmcs

pa r écri t plusieu rs phrases qui, iues pa r Sudrc ,
furen t tra nsmises pa r lui s l a person ne qui
deva i t les t radu i re

,
sa n s aucu ne autre commu

n ication que l e co n tac t des ma i n s . Tou tes les
t rad uct ion s fu ren t i ns ta n ta nées e t d‘ une exac
titude pa rfa i te, entre au t res ce t te phra se, qu i
un re ndue mot pour mo t Nous a llons n ous
sépa rer gu

'
on fasse ape des voi t u res .

pour cha cun de n ous. u n l e j u ry de l‘e xpo
sition un i verse l le de Pa ri s , en 1885 , a va i t vote
une récompen se de dix m i l le francs pour l‘in
venteur de l a languemuslca ie ce t te somme fut
psyée asudre pa r le gouve rnemen t frança i s . Le
j ury de l

‘
exposition -i n terna t iona le de Londres,

a qu i Sudre eommun iqua la gramma i re e t le
vocabu la i re de la Téléphon ie, qu i n

‘on t po int
enco re été publ iés, a demandé au méme gou
vernem entq u‘une pens ion v i agère fùtaccor dée
a son i n ven teu r. Ce tte demande fu t accuei l lir,
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mai s 8udre rte jou itpas longtem ps de ce tte
amél iorat ion de sa pos i ti on , ca r il mou ru t
Pa ri s, le 8 octobre 1862. i l a com posé e t pa
bliéque lques sol os de v iolon avec orches t re on
pi a no

,
des romances, des noct u rnes à deux e t

t ro i s voi s , e t l es chan ts pa trio tiqu e la 6 0
lonne e t le Cha mp d’l sile, don t il a é té fa i t
plusieurs édi t ions .
SU B VUS (Gasrn nl, recteu r du col lege de

LowenMrp, en Si lés ie, naqu i t dan s cet te v i l le,
en 1577, e t mourutl e 21 octobre 1625 . i l lit
impri mer en 1612, u n programme a cadémique
i n Fest. Grego r. Sehob Leoburgensù, qui

& ntlentl ‘éloge de l a musique .

SU EV U8 (H uman), ga rd i en du couven t
des ca puci n s de Strasbou rg, ve rs 1650, pa ssa
en su i te au couven t d'lnsprnck , où il é ta i t en
core en 166 1. 11 a publ i é de sa composi t ion
1° 6 s

‘tha ra pa tien t“J obi versa in luctum ,
mote ts a t ro i s vois, deux v iolon s et basse co ntinue ; St ra sbou rg, 1647. 2°Mapn ifleatseu
V atici n ium D ei Pa n ntis, semper v i rgi n ie ,
cum Aymno m rosia no e t [n isi bordant
oocibus, adjuncto chere am ende cum o ie

ton ia etsymphon i is n on necessa ric
‘

s ; ln

spruck , 165 1, in 3° P sa im i oespertin i
8non., ibi d ., 165 1, in 4° F ascicutus nau
eicus sacroruns co ncentuum,

trium v ocum

ta rn i nstrumentorum qua n voca lium , e tc. ;
ibid . , 1650, ln 5°L ita n ia 8 . fil . V i rgi n ia
La nn i on: con ode r 8, ode r 5 stimmen ,
ibid ., 1661, in4

‘
. 6° Sacre E remus pia runs

eautionum 2 et8ooo. cu m 2 o ielin is.7°N o

tetti a 2 , 8, 4 etil ceci cum v io lin i . 8° Tuba
sa cre ,m eoncerti a 1, 2, 8cool. 9°Mammi
flcnta 8 ceci .
8U l ltB (Rosa s—H ann a LE), ou [.E

8U I RB , l i t téra teu r, n é a Rouen, en 1737, se
re nd i t à Pari s après avoi r achevé ses é tudes, e t

y obtintla pl a ce de lecteur du duc de Parme.
Il su i v i t son élève en I ta l i e, pu i stitp l us ieu rs
voyages en Ang l e terre. De re tou r a Pa ri s , il
s‘y mitsur gages de l ibra i res etpubl i a des
poési es etdes compi l a tions médioc res, de man
va i s romans ci q ue l ques morceaux de po lém i
que. Échappé aux a n ges de la révol u t i on , il
fu t nommé professeu r de légi sl a t ion l ‘école
centra le deMoul i n s, perd i t ce t te place l

‘épo

q ue de l‘orga n i sa t ion des l ycées , e t rev i n t a
b ri s, où il mou ru t l e 27 av ri l 1815 . Ce littéra
teur n ‘es t ci té dan s la B iographie u n i verselle
des musiciens que pou r un pamph le t pse udo
nyme concernan t l a musiq ue des opéra s de
G l uek, i n t i tu l é l et t re de dl Ca m i lle Tri ilo,
fa u sse: de la ca thédra le d ‘A uch , sur la nus

s ique d rama t ique ; Pari s, 1777, in—12.

SUDRE SULZER

SUL
'

I
‘

ZB ERGER (J e ss-Uu sca), d irce
teu r de musique e t v i rt uose sur l e slot(1 a
Berne , au commencemen t d u dis-hu i ti ème
siècle

, a mi s e n musique a qua t re pa rti es, en
con trepoi n t s imple de note con t re note, les
Psa umes de Dav id t radui ts en vers a l lema nds
pa r Ambro i se Lohwas ser . Cetouvrage a été
publ i é sous ce t i t re V ientimm iger P eatmen
buch ; das ist, P sa lmen D uuid’s, d un k
D . m r. Lobwasssr i n teutschs Reum
gebracM, scori n n dis hochcleoierten P an i
msntm nmon s

‘

ert, etc.; Be rne, Da n ie l Ta h it
fel t, 1727, pet i t in-8° de six cen t q ua ran te e t
u ne pages. On t rou ve en té te d u volume des
pri ncipes abrégés de mus iq ue.
8UL ZER (Ju a-Geo aan i, l i t téra teu r e t

membre de l‘Académie roya le des sc ien ces de
Be rl i n , naqu i t Wi n terthu r, en 1710. Aprés

a voi r fa i t ses é tudes dan s sa v i l le n a ta l e e t à
Zu rich , i l rempl i t pendan t quelque temps de s
fonct ions pa s tora les dans un v i l lage, pu i s fu t
i ns t i tu teu r Nagdebourg, et , enfi n, pro fes
seur de ma théma t iq ues Be rl i n. I l futadmi s
s l'Académ ie des sc ience s de cette v i l le, e n
1750, e t plus ta rd y eu t le t i t re de directeurde
l a sec t ion de ph i losoph ie. i l mouruta Be rl i n ,
l e 27fév rie r 1770. Aunombre de ses com pos,
on trouve celu i qu'i l publ i a en frança i s sous ou
t i tre : P en sées sur l’o rigi ne etles di”s‘rsnta
emploi s des scien ces etdes bea ux —a rts, dis
cou rs prononcé da ns l‘a ssemblée royale des
sc iences etdes belles- le t t res, le 27de ja nv ier
1757, Berl i n , its—8° de qua ran te —hu i t pages .
C 'es t le fond de ce t écr i t qu i e st devenu l a
base de ce l u i q ue 8ulzer a publ i é pl u sta rd e n
a l lemand

,
e t qui es t i n t i tu l é : D is Schem a

A
”ti nste in i hrem Ursp ru ngs, i hrsr soa hm
Na t u r und ba ie» A nwendu ng be t ra ch tet;
Le ipsick, 1772, in—8

° de h ui t feu i l les. l ate
l ‘ouv rage qui a rendu célèbre le nom de Sn i
ser es t son encyclopéd ie des a rts i n t i t u l ée
J llgemsi ne Theo rie de r schœnen Eliaste i n
einseln , n a ch nlphabetiacher o rdn u ng der
Kunstwærter auf ei na n der [oigendenti

kcin abgeha ndelt (Théorie généra le des beaux
s rts dan s leu r spécia l i té, en forme de d ict ion
na i re pa r ord re a lphabét iq ue, don t la
premi ère éd i t ion pa ru t a Le ipslot, en 1772,
deu : vol umes ñu e t don t la dern iére , ang
mentée de beaucou p d‘a rt i c l es, a é té pub l i ée
dan s l a méme v i l le, en 1702— 1791 , qua t re vo
l umes in Agrico le , K irnberger e t J ean

(1) Sorte de carneten bo is, courbé etpercé detrous,
le plus anc ien des instruments s ven t de moyen age.
reste en « vus dans que lques parties de la Suisse etde
l
’

Allemagne.
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l ieder . i l y a de l a fan ta i s i e e t duta l en t da ns
pl us ieu rs de ces œuv res.

80“EMA IN D EMI SSERY (Am a r),
anc ien oillcier d‘a rtil lerie, membre de la Se
c ié té des sciences de Pa ri s, e t de l

‘
Académie

de D ijon , naqu i t da n s cet te v i l l e, le 25 1anvier
1767. Depu i s 1797, il é ta i t 1136 à Beaune. Ats
tcur de pl usieurs ouvragesde ph i losoph i e e t de
mathéma t iques

,
i l a publ i é u n l i vre i n ti tu lé

Théor ie a eoustico—mus ica le, ou D e la doc

t ri ne des sans ra ppo r tée aux p ri n cipes de
le urs combi na i son s : Pari s, D i dot, 1703, u n
vol ume in -8°de quat re cen t qua t re pages. Bien
que cet t etbéorie n ‘a imutisse po i n t a l a forma
t ion ra t ionne l led‘un systèmedetoua lité,œmme
le c roya ien t l‘au teur etl‘Académ ie roya l e
des sciences qui approuva so n ouv rage, elle
n
‘
en estpas moins digne d‘es time pa r l ‘ana

l yse r igoureuse d
‘une mu l t i tude de fa its inté

ressents, e t pa r l a réfu ta t ion v ictorieuse de
beaucoup d‘erreurs a upa ravan t émi ses . V i ngt
t ro ia ans après l a publ i ca t ion de son l i vre,
Suremain de Ilissery rev i n t à l ‘examen de
la théorie des i n te rv a l les des sens pa r u n
écri t i n t i tu l é Mép ri se s d'

un géomètre de
l
’I nstitut, ma n ifes tées pa r u n p rov incial ;
o u O bse rv a t ion s c ri t iques s ur letra ité de
physique expé rimenta le etma théma t ique de

Etat, en ce qui con ce rne certa i ns po i n ts
d'uwustiqua e t de musique : Paris, Ben in ,
1810, in

v8° de so i xan te—que ten e pages de

texte, etde Xx iv pages de p ré face . Ce t te pré
fa ce noua apprend que 8urema in de l iasery a
composé u n t ra i té de la Géomét rie des son s,
ou P ri ncipesd'

a coustique pure etde musiq ue
scientifique,dontson p remier ouvrage n ‘é ta i t,
di t- i l

, que lepri iude et u ne éba uche i nforme.
V en u Pa ri s

,
en 1810, pou r obten i r u n ra p

port de l‘Académ ie des sc i ences su r ceti m po r
ta n t t rava i l

,
on lui donne po u r commi ssa i res

cha rgés de l
‘
exam iner, Prony, "any e t B iot .

C elu i -c i vena i t de publ ier son nouvea u Tra ité
de phys ique ex périmen ta le e t ma théma t ique,
dan s leq ue l il a reprodu i t tou tes lesanc iennes
e rreu rs concernan t la forma t ion de l a gamme
pa r les p roport ions arubmèttqucs des inter
va l l es des vous. Écla ir€ t ro p ta rd su r sa fausse
théorie pa r le t rava i l mm n <critde Summain
deMi ssery, il a u ra i t, su i van t l a préface de ce
sa van t

,
élevé des dlillrull6s con tre l‘ouv rage,

frlntde prendm le change s ur le sen s de la
théorie qu i y é ta i t con tenue, e t refuse de s‘ex
piiqucr avec clarté cont re elle, pa rce qu

‘ i l ne
pouva i t l‘attaquer pa r de bons a rgumen ts . Le
résu l ta t lui qu ‘ i l n ‘y eutpas de ra pport, e t que
Summa in dc M issery ne cru t pa s devoir publ ie r

SUPPÉ SUSATO

son trava i l ; ma i s il attaqu a, dans la broch ure
don t il v ien t d‘etre parlé, les e rreu rs de ca lcu l
e t de doctri ne émi ses pa r B iotdans son Tra i té
de physiq ue ex périmenta le, e t l‘on estobl ige
d
‘
avouer que

‘

ses a rguments an alyt iq ues sont
am bianta pou r i ‘aeaMmicien . l rosaard,
j uge au tribu na l de Châlon-aur-8vône (noyer
ce nom), e l emi de 8uremain de I lssery, ayant
en commun icat ion de l ‘ouvrage inédi t de ce

savan t
.
fu t a u tori sé publ ie r un exposé de la

nouvel le doc tri ne mathéma tique q u i y es t co n
tenue

, en ce qui concerne les proport ions des
i n terva l les des sons. On y voi t q ue les rappo rt s
numériq ues adoptés par les géomèt res ne con
stituentpas l a gamme de l a tona l i té moderne;
que ces rapts son t var iabl es dans les te n
(lances a t t rac t i ves des accor ds, et que ie nombre
des in ionatio na résultan iea des va riétd

‘
al

t ract ions
,
dan s les modulatim s, s

‘élève à
qua ran te-hu i t dans l‘étenduede l‘octa ve . Da n s
le cou rs de ph i l osoph i e etd‘h i stoi re de l a m o
s ique

,
que j‘a i profussé à Pa ri s, e n 1832, 1

‘
a i

présen té l ‘exposé d‘ une théorie ana logue, ba
sée surdes considéra t ion s psychologiq ues. Su
rema i n deMi ssery a fou rn i la p l upa rt des
a rt i cles d‘amuslh;ue con tenus dan s le D ic
tion n a ire de mus ique de l’E ncyclopédie sn i
tlt0dt‘çtæ . I lestmort à ileaune ,le 13 avr i l 1852.

SU8A TO (Tru st: o u Tvr.u u ) . Voyez
T YlMAN 8U8A ‘

l
‘

0 .

GUSATO (Ju s D E) , a insi nommé v ra i
semblablemcntdu l ieu"

de sa n a i ssance,Strat,
ville fo rti fiée de laWestpha l ie, don t l e nom
l a t i n est i l futdocteur en medecine,
sa van t da ns l a musique, etvécut vers la mi
l ieu d u quinsièma siècle ; en fi n , il avsttcess6
de v iv re a vant15 11, ca r Sébast ien V irdung,
qu i nou s fourn i t ces rense ignemen ts, dan s son
l i v re intitulé Mus ica getutsch und nuage
zogeu, l eq ue l fu t i mprimé Bâle da ns ce tte
a n née, en pa rle en ces termes : J

‘
a i vu ce t

in s trumen t dans u n grand l i v re en pa rche
m in oh se t ro uva ien t les dessi n s e t l es des

a criptiona de pl us ieu rs ins trumen ts pa r feu
mon ma i tre J ean de Zusato , docteu r e n
médec i ne . Ce l i vre es t composé e t écri t pa r

a l u i -même v L
‘ouvrage e t son au teur on t

ét é i ncon nu s tous les biographes etb ibl io
graphes.

ich habden sa Instrumen t such etlich grmalrt
vnc!huehre ihen gesetaen.durch msynen mei stersritgen
i«—hannende se aato ,deeter de sartsney. in einen
l-n g-menen bach.des ce se comp uters and geaebre i
ben bat. (Cette orthographe est ce l ledul ivrede v id -as,
etles suh lsntifs n ‘

y son t pas distingue pardra capi
ta les.)



SUSSMAYER SWELINCK
SUSSMAYE R Œusnçots-Xav rsn), com

positeur de méri te , naquiten 1700, S leyer,
pet i te v illa de la Hau te-Autriche . Ayan t été
admi s comme enfa n t de chœu r dan s la célèbre
abbaye des Bénéd i ct i ns de Kremsmtinster, il y
litses études l i t té ra i res

,
e t y appri t l athéorie

de l a musiq ue sans l a d i rect ion de Pasterwita .

Portjeune encore , il s‘essaya a vec succès da ns
tous les gen res de com posi t i on , e t écfi vitdes
chan t s s plusieu rs vo ix , des symphon ies, des
messes

,
des psaumes

,
mote ts , can ta tes, qui lui

donnèren t de bonne heure bea ucou p d‘espé
rie nce dan s l ‘a rt d‘écri re . Arri vé a V ienne, il
acheva de s‘ inslruirc dan s le cha n t e t da ns l a
compos i tion pa r les leçon s de sa l i eri , e t se lia
d‘une i n t ime am itié avec Moza rt, qui lui don n a
au ss i des con se i l s . A son litde mort, ce grand
compo s i teu r lui co uli s la tàcbe d‘achever sa
messe de Requiem ,

e t lui donnades i ns t ru cti on s
pou r ce t ra va i l presque j usqu ‘au momen t où il
e s pi ra . On sa i t que la veuvede ce grandhomme,
ple i ne de co nfi ance dan s l e tal en t de S ites
mayer, l u i remi t en di e t la pa rt i t ion dufam eu:
Req u iem de son mari pou r l a te rm i ner. En
1702, ce jeune compos i teu r obti n t l a pl ace de
chef d‘orches t re au théâ t re n a t iona l de V i enne,
e t deu s an s après iljo ign ita ce t te pos i t ion cel le
de seco nd chef de l ‘orches t re du théâ t re de la
cou r. Les prem iers ouvrages de Sttssmayer
pou r l a scéne f ure n t 1°Moïse, petitopéra
compo sé po u r le théâ t re de Sch i kaneder, en
1799 . 2° D is sohœna Schusterin (La be l l e cor
donniére ), pet i t opéra ; ibid. 8° L ’I nca nto
superato, opéra boutt'e , a u théâ t re de l a cou r,
V ienne

,
en 1708. 4°D er Spiegel aus A rka

diers (Le tablea u d‘Arcadie), en deux actes, a
V i en ne, en 1704 . Cetouv rage a é té publ i é s
V ie nne sous le t i t re D ie neuen A rcadia

(Les modernes Arcadlens). Dan s ce t te méme
a nnée

, il litu n voyage s Prague, et y litre
prése n ter

,
pou r l ‘an n i versa i re de la n a i ssa nce

de l ‘empereu r, son opéra le Tu rc Naples,

qui e u t un bri l lan t succès ."écri v i t a uss i , pou r
cet te ci rcon s ta n ce , une ca n tate q u i fu t exé
cutée a l'un i vers i té, e t qu

‘on a publ i ée à
P rague.
De re tou r a V ienne, Stissmaycr y donna , en

1705 , D ie edle Bache (La noble vengea nce),
opé ra—com ique . Cetouv rage fu t su i v i de dut
GObbi , opéra boull

‘

a
, composé pou r le théâtre

de la cou r, en 1706 ; D ie m willigen (Les
volon ta i res) , d rame avec chan t pou r lequel
Sussmayer reçu t de l ‘empere u r une labatiére

Der lV i id/
‘

a ng (La chasse), opéra
com iq ue, en 1708;Derflla rktschn yer (Le sa l
limbanqtte),opéra -co m ique,en 1700; Soiim n
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der Zweyte, ode r die beydm Sulta nn iuuen
(Sol i man Il, ou les deux Sul t an es), opéra
comlque, 1800; Gulna re, opé ra bou il

‘

e pou r le
théâ tre de la cou r

,
en 1800; L iebe much:

h rsen P rocess (l
‘
Amour termi ne v i te un pro

cès) , opéra—comique , en 1801 P ha rma ,
opé ra- comique, en 1801 On a gra vé les pa rt i
t ion s pou r p iano des Nm4ueauz J rca dieus

(V ien ne, Arteria), de la C hasse, i b id . ,
de So

i ima n I l de P ha rma , e t de la ca n tate pou r
l
‘arch iduc Cha rles.D iversmo rceaux des aut
opéras de Sttssmayer e t quelques —u nes de ses
ca n ta tes on t é té pu bl i és . Ce compos i teu r dis
tingué mou rut a V ienne, le 17septembre 1805 ,
a l ‘age de tren te—sept a n s.
On sa i t que Godefro idWeber a a t t ribué a

Sussmayrr l a p l us grande pa rt i e de l a pa rt i t ion
de la messe de Requ iem publ i ée sou s le nom de
Moza rt, e t que cet te a l l éga t ion a soulevé une
v i ve polémique en A l l emagne; mai s Stissm ayer
l u i -méme a ex pl iqué

,
dan s u ne le t t re da tée d u

8 septembre 1800, e t in sé rée dan s l a Ga zet te
m us ica le de Leipsick (octob re la pa r t
q u‘ i l a pri se à cetouvrage ; les q ua t re dern ie rs
morceaux du D ies i ne , l e Sa nc t us , le B en e
dictus e t l‘J gnus Dei luta ppar t ien nen t, et il
a ins trumen té tou t le reste d‘après la basse
ch iffrée e t quelques i nd ica t ions man uscri tes de
Moz art . (Voyez ble s ser .)
8UT OR (Gntcu nns), n é à Mun ich , vers

1780, reçut des leçon s de chan t de V alesi,
chan teu r de l a cou r, et appri t a uss i louer d u
pia no, du v iolon , a i ns i q ue les régies de l

'
har

moule e t du con t repo i n t. Aprés a voi r été a t
taché pendan t quelques an n ées a u se rv ice du
pri nce-évéque d

‘

Eichstadt,en q ua l ité de ch an
teur, il f utappe lé a Stu ttga rt avec le ti t re de
ma i tre de ch ape l l e, e t cha rgé de la di rec tion
de l‘Opéra . En 1810, i l accepta la place de
mait re de cha pe l le Hanov re , e t la co n serva
j usqu‘à sa mort, a rrivée en 1828. Ou te r a écri t
Stu t tga rtdeus symphon ies a grand or

chestre, qui sontres tées en manuscri t, a i ns i
que la mus ique pou r le drame deMacbeth . Il

a publ i é quelques compos i t ion s pour l a flûte,
des ouve rtu res pou r pi a no a qua t re ma i n s,
quelques au t res morceaux pou r i e méme in
s t rumen t

,
pl us ieu rs cah i e rs de chan ts pou r

qua t re voi x d'hommes , e t des chanson s a l le
mandes à voix seul e a vec accompagnemen t de
pi ano . La plupa rt de ces ouvrages on t para
Hanov re, che: l achman n .

SWELINCK (J eu -Pru ne) , ou SWE
L ING , on , coli n, 8WEEU NC K (1), orga
(1) La prem ière orthographe de en nentest cette qui sa
tram esur les edi tions des ouvragesde l‘arti ste,publ iées
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n iste I l‘église principale d‘Amsterdam,
naqu it

à Deven ter, vers 1540. Doué d‘un gén ie heu
renn pour l a musique, il s

’

y adonn a de bonne
heure, etpa r un t rava i l ass idu , acqui t dès sa
jeunesse une grande habi le té su r l‘orgue e t
sur les in s t rumen ts c l av ier a lors en u sage .Mi ran t é t ud ie r les pr i nci pes de l a composi
t io n , il se rend i t V en i se, en 1557, e t se m i t
sous l a direct ion de Ze rl ine . De re tou r dans sa
pat rie, il ne ta rda poi n t s s‘y fa ire une grande
réputa tion on l e considere comme le pl u s
gra nd organ i ste dumonde il é ta i t

,
en effe t,

l ‘ un des pl us habi les . On lui conféra l a pl ace
d‘organ iste de l‘église pri nci pa le d'Amster
dam lo rsq u‘ i l joua it,les habi tan ts accoura ien t
en roule pou r l ‘en tend re. On doi t co nsidérer
v elinck comme le fondateu r e t l e père de l a
gra nde école des organ i stes a l lema nds, car i l
e utpou r é lèvesMelch ior Sch i ld, de Hanov re,
Paul Syffert, de Dautzlck , Samuel 8cbeidt, de
italie , J acques Schultz ou Pmtorias e t llea
Scheidmann , mai t re de J ean—Adam l elnke e t
detou te l‘école de Hambou rg.Lo rsqu ‘on songe
que de tou s les noms que je v iens de ci te r

, il

n
‘
en es t au cun qui n ‘a i t acqu i s l e pl u s hau t

degré de célébr i té, on doi t en concl u re que
v e l ineta va i t a l a foi s une mé thode d‘exécu
t ion su pér ieure e t l‘ar t de la commun iquer.
Q uelques négociants d'Amsterdam, admi rateu rs de son ta len t, dés iran t a ssu re r son exis
tence dans sa vie i l lesse , lui empru n tèren t deux
ce n ts florlns, pour l es fa ire valoi r dan s l eurs
e ntreprises, a cond i t ion q u'i l s snpportm ient
se u l s les pe rtes , e t que8wclinck profiternitdes
N néllces. Ce capi ta l modique p rodu i s i t

,
a u

bou t de quelques années , l a somme con side
rable de qua ra n te m i l letlorlns

,qui m i l l e v ie i l
a rti s te dans l‘a isance. i l mou ru t en 1029. Ses

com pos i tions connues son t 1° P sa umes en

holla nda i s tradu i t s pa r L obwasser à

q ua tre et h u i t noix . 2°.Cha nson s fra nça ises
d q uatre etci nq v oix ; An ve rs , 1592, in-é°.

8°Cha n son s ci nq pa r ties;
4° N iue C hyterboeck (Nouveau l i vre de Gui
ta re) ; Amsterdam , 1003, lit 5° R imes
fra nça i ses eti taliennes , m i ses en musique à
deux e t t roi s pa rt ies a vec une cha n son et
qua tre ; Leyde, 16 l2, ln 0° P sa umes su i s
en m usique (1 qua tre, ci nq , six , sep t e t hu i t
pa rties , liv . i bid., 16 13, iu 7° Idem ,

liv. 8; ihid. 10H , in 8°D eewitberühmter
Amsterdam.s t.eyde etAnvers.abus P ierre Phaltse :
la seconde se l i t dans les recuei ls de 'f ; lmaa San to,
publ iés s Anvers ; la tro i sième es t au ti tre «les Psaumes

voi s. de sm sna . im ri. 6 ùBerl in, Geo s
$üngor, rn l0l6, in—8æ

SWELXNCK SYFERT

dlusic iund o rga n isten suAmsterda m v ie r
s t imm i

‘

ge P salmen , a nse dens S‘“ und

Theil. etc.; (Psa umes 4 vo ix des a nc ien s
musi c ien s e t o rgan i stes d‘Amsterdam ,

pre
m ière, deux ième e t t ro i si ème pa rti es) . Berl i n
e t F rancfort- su r - I‘Oder , 9° L ion
de ux ième ettroi s ième desP sa u mes, n ouv elle
men t suis en musique d quatre et d hui t pa r
ties, Amsterdam, 1618. 10°L i ure qua t rième et
dern ier desP saumes, etc . ; Amsterdam , 1629 .

1 1° Co n tinuer saur. cum basse continue ,
5 nom ; An ve rs, 1633. 12° Q ue lques pièces
d‘orgue de Svreliuck se t rouven t dan s u n re
cue il manuscri t de tabla tu re pou r ce t l u st ro
men t in—tol.,daté de 1673, con tena n t aussi des
composi t ion s de c oba ids

‘

, de Gulli , de
Fmberger , de flammm chmidt, de Si rn a ch
e t deMelch ior Schüd. Ce recuei l es t à l a bi
bliothè que roya le de S trasbou rg. On a t tri bu e a
swel i nck une t raduc t ion hol landa i se des I n s t i
tutions ha rmon iques de Zarlino .

8“'I ETEN (Gonzn o nn
, ba ron VA N) .

V oyez V A N SWI ETEN
SW'OB O D A (T nou s), bon o rgan i ste e t

d i recteu r de musique à l ‘égl i se de Pelgrim ,
en

Bohême, mou rut da ns ce t te v i l le, l e 17 ma i
1727. i l a la lsséeumanuscri t quelq ues mes ses

,

du motets e t o ifeflo ires.

SWOB ODA (Aucun e) , pro fesseu r de n u
sique â V ienne, né en Bohême, en 1787, fu t
d‘abord a tta ché l‘o rchest re du comte Pachta ,
Prague, en qual i té de c lar i net t i ste, puis fu t

chef de musique d'u n régi men t d
‘ i n fan teri e

,

e t, en fi n , s
‘é tabl i t a V ienne, en qua l i té de

pro fesseu r de mus ique. Dans sa v iei l lesse
, il

se re ti ra Prague, où il es t décédé, le 17ma i
1850. Il s‘es t fa i t conna i t re a van tageusemen t
pa r l es ouv rages su iva nt s 1° A ilgemet‘ne
Theorie des Tonkun st(Théorie genera le de la
mus ique) ; V i enn e, A n t . S tra uss, 1820, in
2° H am ona (Science de l ‘ha rmon i e ) ;
V ienne

, 1828- 1829. Deus pa rt i es ln la

prem ière part i e renferme les él émen ts de
l ‘ha rmon ie . La deux ième ceu x du con t repoi n t.
Cet te seconde pa rt ie a pou r t i t re J nteitung
sum ein/achen und doppetten Contrapuncte
(In t roduct ion au con t re po i n t s i mple etdouble);
V i en ne, 1820, lit-4° de X e t cen t douze pages .
Ces ouvrages on t é té publ i és pour l es cou rs
fa i ts pa r l ‘au teur, a V ien ne. 8° Instrumen ti
rungsiehre(Artde
1852, ln—iolio obl . de t ren te pages, a vec c i nq
morceaux de mus ique en pa rt i t ion .

SYF BR
'

I
‘

(Pe ut), organ i s te de l‘église
8a inte-tî arie , Dautsick , nequ i t a Dre sde, dan s
les dernières années du seizième siècle, e t a l l a
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TADO DOWSK I (Sa n su z), né en 1880,
prés de ltrzem ien iça , enWo lhynle, desce nd
d ‘une ancienne fami l le de ce tte p rov i n ce .
Obl igé de se re t i re r à Odessa, son pére ne n é

gligea rien pour lui don ner une éducation d ts
tinguée . Penz e t Billé, a rtis tes de ce t te ville,
lui enseignérentl e v iolon . Bn 1847, I . Tabo
rovrsk i obti n t de ses pa ren ts l ‘autori sa t ion de
se re nd re Pétersbonrg, pour y su i v re les
cou rs de l‘un iversi té. Il y con ti n ua ses études
mus ica l es ; pu it, encou ragé e t p ro tégé pa r le
généra l AdamMewnski e t pa r l e comte l a
tbieuWlelho rsk i, généreux mécène des a r
t i stes

,
il donn a un concert,en 1853, e t y obt i n t

du su ccès . Cetheu reu x débu t l u i titp re ndre
l a ré so l u t ion de voyager pou r se fa i re con
n ai t re . I l parcou ru t l a Pologne, l aWolhyuie,
l a Podol i c e t l‘Ukraine, don nan t partou t des
concert s . De retou r Pete rs bourg, i l ob t i n t u n
passe—port pou r se re nd re a Bruxel les, a lla d

‘

y
perfec t ionne r son ta l en t sous la d i rect ion de
Léona rd , qu i me le présents. l e l‘admls a u
Conserva toi re, oh i l co n t i n ua ses é tudes pen
dan t t ro i s ans. En 1858, il obti n t le second
pri x de v iolon au concou rs, e t dans l

‘a nnée
su i va n te

, Il partagea le prem ier p ri x a vec le
remarq uab le v iolon i ste florentin F rédéric
Consolo .Ren tré Pétersbourg l a fi n de 1859,
M.T aborom kl y a obten u de bri l l a n ts succés .
Penda n t son séjour Bruxel les, Il reçu t des
l eçon s de composi t ion de Damke . 81je sui s
bien i n formé,“es t ma i n ten an t fi xé l nseno .

I l a publ i é s Pétm bourg p l usieurs morcea ux
pou r son ins t rumen t .
TADO UROT (J n e) ,chanoi ne de La ngres,

naqu i t D ijon ,en 15 19, e t mou rut a Langres,
en 1595 . Sou s l e pseudonyme de Tho inot—A r
bea u , cetecc lési a st ique a publ i é u n l i vretrés
cu rieux su r l a danse

,
i n t i tu lé Orchesograpli ie.

Cetou vrage con t ien t beaucoup d‘a irs de dan se
du se iz ième siècle . La prem ière éd i t ion futim
primée a Langres, en 1589, pa r J . Despreys,
ln—4 ° de cen t qua t re feu i l le ts . U ne deux ième
édi t ion pa ru t dans l a méme v il l e, e n 1596,
ln

TA CCH INA D D I (Nmon s),chanteur d i s
tingué, es t né a Florence, l e 10 septembre
1776 . Des t i n é a l ‘é ta t ecclés i as t ique

, i l lit
d ‘abord quelques é tudes l i t téra i res q u

‘ i l

a ba ndonn a pou r l e dessi n e t l a pe i n tu re . Dès

sa onzième année, il appri t aussi l a musique,
le chan t e t l e v iolon . A l

‘
âge de d i x—sep t a n s,

i l en tra à l ‘o rches t re d u th éa t re de Florence,
en qua l i té de v iol on i s te

,
e t penda n t c i nq ans,

il occupa cette pl ace ; ma i s s a vo i x s‘éta n t dé
veloppée e t ayan t a cq u is l e t imbre d

‘un beau

ténor
, il commença a chanter da n s les égl ises

e t dans les conce rts a vec beaucoup de succès.

Plu s tard il s‘essaya sur desthéâtree d‘ama
teu rs

,
cl pri t pou r modèle l e célèbre ténor Ba

bi n i . Enfin
,
en 1804 ,

“
l
‘

accbînardi débu ta s u r
l es théâ t res de Livou rne e t de Pi se, pu i s
chants a F lorence , aVen i se, e t y 61 admi re r la
pu reté de son goûte t l ‘excel len t méca n i sme de
son chan t. Appel é M i l an l ‘an née su i van te,
a l ‘occa sion du couronnemen t de Napo l éon ,
comme ro i d

‘
ltalie, il bri l l a sur l e théâ tre de

la Sca la côté de madame Pes ta , e t e n 1806 ,
sur le théâ t re Ca rca no, avec l a Striuasaccbi .
Il chan te , dan s l a méme an née, a l a foi re de
Bergame, pu i s se rendi t Rome, où il_excita
l ‘en thous i asme du publ i c penda n t c i nq a n s

,

succès san s exemple dans cette v ille. L ié

d ‘ami t ié a vec Genova, i l fréque_n ta son a te
l i er

, y re pr i t lo goûtdes a rts du des s i n , e t cu l
t i va l a scu lpture a vec quelque succès . 11 es t du
pet i t n ombre d‘a rt is tes don t Canova a fa i l l e
buste.
Appe lé il Paris e n 1811, Taccbinardl parut

pou r l a prem iére foi s a u théât re det‘oucou, l e
4 ma i, dans l a D is tru zione di Gem eatemms,
de l ingarelll. Son en t rée en scène causa u ne
so r te de rumeur dan s l a sa l le, pa rce qu

‘i l a va i t
l a téte en foncée dans les épau les , e t q ue
cel les—ci éta ien t a ssez proém inentce pou r
j us ti fi er ce t te esclamation q u i passa i t de
bouche en bouche I l es t bossu!mai s bien tô t
le ta len t de l ‘a rt i ste etl‘aça cet te impres s ion .

O n adm ire la pu re té de son s tyl e, sa faci l i té
passer de l a vo i x de poi tr i ne la voi s de té te
san s que l a d ifférence des t i mbres fûtsensi ble;
en fin , son goû t dans l e cho i x des flo ritures e t
des t ra i ts don t il é ta i t prod igue, e t q u

‘ i l exé
cuta ita vec u ne mervei l leuse faci l i té . Sous ce
dern ier aspect , son ta len t é ta i t absol umen t dif
fére ntde cel u i de Crivelll, qui pa rtagea i t a lors
avec lui l ‘emploi de prem ier ténor l

‘

Opéra

i tal ien, etdon t le chan t expressif e t la rge é ta i t,
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ce t te époque
,
ra remen t orné de floritures.

Dans Adolfo e Chia ra , mauva i s opé ra de Pu
c i t ta

,
le succès que Taecbin ardi ava i t obten u à

son débu t fu t compro mi s, parce q ue l es défau ts
de son ex tér ieu r

,
e t sa n u l l i té comme acteu r,

lui don na ien t trop de désa van tage dans l a
compara i son établ i e en t re lui e t Ellevlo u,
charm an t dan s l ‘opéra fra nça i s su r l e méme
suje t . Il pri t s a revanche dan s laMoli na ra ,
de P a islello , etdès ce momen t i l dev i n t l ‘ i dole
des habi tu és du théât re de l‘Odéon . Après les
événemen ts de 1814 , il re tou rn a en I ta l i e, e t
chan t a avec succès su r l es pri ncipaux théâ t res
de sa pa tri e. Le gra nd—duc de Tosca ne le
nomma prem ie r chan teu r de sa musique, en
1892, mai s e n lui la i ssa n t l a l i berté de con
t i nner sa ca rriè re d rama tique. Taceh inardi
chan ta s V ien ne l ‘an née su i van te, puis se
re nd i t en Espagne e t se liten core adm i rer su r
le théâ t re de Ba rcelone

,
bi en q u‘ i l fû t âgé de

prés de ci nqua n te an s . Après 185 l, i l renonça
s pa rait re su r l a scéne, e t n e con serv a que son
emploi de cha n teu r du gra nd-duc de Toscane .

Il s‘es t aussi l i vré s l ‘ense ignemen t du chan t,
e t a formé pl usieu rs élèves d i s t i ngués, au p re
m ier rang desquel s brillérentsa fi l le (madame
Pers i an i) e t l a Prezzolin i . Pou r habi tuer ses
é lèves i l ‘action drama t ique

, Tacch inar dl lit
fa i re un pet i t th éâ tre dans u ne ma ison de cam
pagne qu ‘ i l posséda i t p ré s de F lorence. I l a
composé beaucoup d‘exercices de cha n t e t de
voca l i ses, e t a publ i é un opuscu le i n t i t u l é
Delt’ Opera i n musi ca sul tea tro i ta lia no, e
de ’ spotdifet ti . Ce pe t i t ouv rage, imprimé à
Fl orence, a en deu x édi t ion s . Une deux i ème
li lle de1

‘

acchinardi (É lisa) , pian istedistinguée,
a pub l i é sF l orence, circa C iprianl, des va ri a
t ions pou r le pi ano sur u nthéme de l erca
dan te. Taeebinardl estmortF lorence { au

mo i s de janv ie r 1880.

TAO0L INI (Jsu l, n é à Bologn e, en 1796 ,
mon tra dès son en fance d‘benreuses di sposi
t i on s pou r l a musiq ue . Après a voi r a ppri s les
é léments de ceta rt sous la d i rect ion d ‘un
mai t re obsc u r,"dev i n t él ève de l a t tei pou r l a
composi tion , e t du célébre ténor l abinl pou r
le chan t . Ses progrès fu re n t si rapides, qu

‘à

l
‘âge de se ize a n s i l fu t engagé a u théâ tre ita
l ien de Pa ri s pou r succéder a l osca en qua l i t é
d
‘

accompagnateur a u pi a no, e t pou r d i riger
les chori stes. Spon t i n i é ta i t a lors d i recteu r de
la mus i que de ce théât re . Tadolin i y rempl i t
ses fonct ion s pe ndan t l es an nées e t
1813

, e t re tourn a en ltatie, après l ‘ i nvas ion de
Pa ri s pa r les a rmées a l l i ées

,

’ en 1814 . Agé

a lors de v i ngt a ns, il écriv i t Ven ise l‘opéra

113

i n t i tu lé La Pato l lciua , qui fu t chant é pa r
Rubi n i , Zamboni , la llarco iini, e t obt i n t u n
bri l la n t succés . P lus ta rd

,
e t toujou rs a vec

bonheur, il écriv i t L a P ri ncipesm di N a

va r ra , sBologne ; I l C redulo delu so ,“tome,
don t le succès l u i lltobten ir l e l i t re de ma i t re
de cha pe l le de l a ca th éd ra le de Bologne ; I l
Tame rla no, dan s cet te v i l le ; N ec ta r, Eti
l a n ; I l .‘il itridate, au théâ t re de la Ferrier, à
Ven i se, e t J imauzor, aï rieste .

'

Il éta i t dan s
ce t te v i l le a vec sa femme, jeu ne can ta tri ce de
ta l en t

,
lorsq u‘ i l s furentappe lés tous deux a

Pari s
,
en 1850, pou r le théâ t re ita l ien . Tado

t i n t y repri t ses a nc iennes fonct ion s d
‘
accom

pagnateur e t de d irecteu r de l a musique . Il oc

cupa ce tte posi t ion pendan t neuf a ns. Dan s
l ‘é té de 1889, i l re to u rna s Bo logne. Art i ste
modes te, au ss i es t i mé pou r ses qua l i tés socia les
q ue pou r sonta len t, “l ‘adotiui n ‘es t pas seu le
men t connu pa r ses travau x pou r le théâ tre,
ca r l l a aussi publ i é des ca n ta tes, des romanw ,

des ca n zonetls, en t re au t res l a mélod ie l'£ co
di Scozia , avec cor obl igé, qui a été chan tée
dan s pl usi eu rs concer ts pa r Buhlni . On a auss i
de ce t a rt i s te : 1° Trio pour p ia no, hautbo i s
e t hassan Florence, C i pri ani. 2°Rondo pou r

pia no et_flû£e ; i bid .

TA D O Lfl‘I (l ecture), femme du p rece
den t

,
don t l e nom de fam i l l e é ta i t SA V O

lllNl , naqu i t e n 1809, s Po rll, da ns l a Ro
magne-Su pér ieure. Ses p rem iers mai t res dan s
l ‘a rt du chantfu ren t Yao i e t Gr i l l i ; cel u i—ci
éta i t ma i tre de ch apel l e dan s ce t te v i l le . Tado
tintperh ctionna ensulte son ta len t e t l‘épousa .

El l e débu ta s Parme, en 1899, puis fu t enga

gée a u Tbéä re— ltalien de Pa ri s, où el l e fu t
peu rema rq uée, pa rce qu

‘a cet te époque ma
dame l ai ibran e t mademoisel l e ,Son tag bri l
la ien t de tout l‘écl a t de leu r ta len t e t obte
naientdes succès d‘en thousi asme. De re tou r
en Ita l ie, madame Tadolinl chants Ven i se
dans l'h i ver de 1888—1834 , oh sa voi x pure et
sonta lentcorrec t, mai s un peu fro id, reçu
ren t euaccuei l sympa th ique. Appelée ensu i te
I iian, puls s Padoue, elle y euta ussi du

succés. En 1835 , el le ehanta s Tries te , s
V ienn e, a l a foi re de Sinlgagiia e t Turi n .

En 1886 , el le éta i t l F lorence, d‘où el le re
tourna V i enne, puis l i l a n . En 1837, el l e
bri l l a s Ven i se, où l es progrès de son ta len t
furen t remarqués pa r les con na i sse u rs . Dan s
l‘an née su i van te, on l

‘en tend“de nouveau à
8in lgaglla , pu is e l le cbanta s L ucques, à
V ien ne

,
pou r l a t ro i s i ème foi s, B i l a n e t a

Bresc i a . En 1839
,
elle se liten tend re à Gênes,

a Florence, sSien ne e t sRome . Dan s l
‘année
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s u i va n te, a Faenza , Reggio, Bergame et
Tr ies te . V ienne es t l a v i l l e où el l e fu t rappelée
l e pl u s sou ven t, car on l’y ret rouve en 184 1,
e n 1845 , en 1848 e t 1847. Ce tte année fu t la
dern i è re de sa ca rrière théâ tra l e. Parm i ses
p lus beaux succès, on doi t c i te r ceux qu

‘el le
obt i n t 8Naples, lo rsq ue I ereada nte e t Dou i
zelli eu ren t écri t pou r e l le . En 1848, elle y
exclta ltl ‘en thous i a sme , e t é ta i t consi dérée
comme l a mei l leure can ta t rice de l‘ ita iie a
cet te époq ue. Depuis 1854 , .el le é tai t sépa rée
de son mari.
TA EGLXCB SDECK (Tnoxss) , maitre

de cha pe l le d u p ri nce de Dohenzollern

llechingen , es t n é le 81 décembre 1790, à
Am bach ,en Bav ière .ton qu‘ il eu t a t tein t l‘âge
de qua t re ans, son père lui en seign a la musi
q ue ; pl us t a rd , il choi s i t le v io lon pou r son
i n st rumen t, e t l es leçons de li ovelli q u‘i l reçu t
a Mun ich, en 1816 , achevèren t de dé veloppe r
son talen t . Il dev i n t a uss i , da ns cet te v i l le,
élève de Gre ta, pou r l a compo s i tion . En 1811 ,
il écr i v i t une messe qu i fu t exécu tée etlui
pro cura une place de v i olon is te a u théâ t re de
M unich. L indpaintner, alors di recteu r de um
s ique de ce théâ t re, dis t i ngua bietle méri te
de ee jeune homme, e t se litremplace r par lui
l orsq u‘ il dema nd a un congé d

‘une annee pour
voyage r ; ma is ce ma i t re ne re tou rn a pl us
l unich ,etles preuves de ta len t que Taegtichs
beeli ava i t don nées penda nts a d irec tion de
l ‘orches t re, l e li ron t chois i r pou r son su cce s
aeur. Les changemen ts que subi t le théâ t re,
en 1829 , décidèren t le jeune a rt i ste a a ccepter
u ne place de v iolon is te a la chapel l e roya le de
Davii re. L

‘an née su i van te, il fi t représe n ter
,

a u théâ tre de Mun ich, u n peti t opéra i n t i tul éWeber'a B i ld (l ‘ i mage deWeber), qu i eu t
q uel que Après u n co u rt voyage en ila
v iere , il se rendi t e n Su isse e t v i s i ta Stu ttgart,
F rancfort,Manhe im e t C ar l s ruhe . Partou t i l
futbien accuei l li comme v iolon i ste . Ses pre

m ières compos i t i on s pou r le v iolon fu ren t pu
bliées en 1825 . Deux an s après, il futnommé
ma i t re de chapel le de l a cou r de Hech i nge n .

Depu i s ce t te époque
,
il a fa i t pl us ieu rs voyages

à V i en ne , a Berl i n , a Mun ich
,
à Leipsick , en

Hollande, en Danemark e t en Suède, e t y a
fa i t a pplaud i r son ta len t su r le v iolon . Jusq ue
l à
,
il n ‘a va i t éc r i t que pou r son i ns t rumen t ;

ma is , en 1853 , il s
‘est fa i t conna it re comme

composi teur pa r q ua t re symphonles e t d
‘au tres

gra nds ouvrages qu i luitouthonneu r. La pre
m ière de cetsymphon ies fu t exécutée aux con
certs du Con serva toi re de Paris, pendan t u n
“jou r que Taeglichsbeck fi l dan s cet te v i l le, en

TADOL1NI TAEGLICHSBECK

1835 . L
‘accueil fa vorable q u

‘ell e reçu t en fit
demander une deuxième s l‘auteur, qui litun
second voyage sPa ri s, en 1837, pou r l a fa i re
en tendre . A u re tou r de son vo yage en [lo i
l ande , il passa pa r Dm xelles, où il a

‘
arréta

q uelque temps sans y don ner de conce rt. Pa r
su i te de l a revol u tion hado ise, en 1848, la cha
pel le d u pri nce de B ohenzo llern-Dech ingen

ayan t é té d i spe rsée,Taeglichsbeck fu t appe lés
Strasbou rg pour dirigerl'orchestœ du théâ t re ;
mai s l e pri nce, qui con tinua i t lui fa i re pa yer
son tra i tement, ayan t man ifesté son mécon
tentementduséJourde l ‘a r ti ste en F rance, ce
lui-ci se dém i t de ses fonct ion s de chefd‘or
chestre , e t re tou rn a Hech i ngen . I n 1852, il

vécu t quelque temps Lœvrenhem,
en Si lés i e,

puis il se rend i t a Dresde, oh il se tro u va i t
encore, sa ns emplo i , en 1857. Les produc t ions
de ce t a rtiste sontcel le s—ci 1° V a ria tions sur
u nthème de l a Gosse l adra , pou r v iolon et
orches tre oupiano, op . 1 OUenhach , André.
V a r i ations su r u nthème de Léocodie, pou r

pia n o etviolon , op . 2 ; Augsbourg, Gombart.
8° Pol ona ise po ur le v iolon etorches t re on

p i ano, op. 3 Offen bach, André. 4 ° V ariations
su r unthème origina l , pou r v iolon etquatuor
ou pi ano, op. 4 ; l uulch, Albi. Idem pou r
p i a no e t v iolontl lmah‘

ed}, op . 5 ; Leipsirh,
Dre itkopl‘ e t Dmrtel.tl‘ Six cha n sons a l le
mandes avec pi ano, op. 8; l unieh, Fa tter.
7° V a l ses pou r piano, op. t

’

bi
‘

d. 8°Conce rto
m i l ita i re po ur v iolon e t orche s tre ou pi ano

,

op . 8 Le ipsick , Dofmeister. 9°Di vert i s seme nt
pou r p ia no e t v iolon su r des motifa du Rat
musqué, op. 9 ; Mun ich , Faiter. 10° Première
symphon ie pou r orches t re, op. 10; Da ria,
Richault. 1 1° T ro is duos pou r deu x v iolons ,
op.tt; s‘bid. 130 V a ria tions pou r vio lon sus
u n a i r styrien , op . 12 ; h ipsick ,Wandcr.
13° Fan ta i s i e i dem su r des a i rs po lona is ,
op. 13 ; Stu t tgar t. 14° Con ce rti no pour v iolon
e t orches t re , op. 14 ; Leipsick, liofmeisle r.

15° F an ta i sie pou r v iolon et orches tre su r des
a i rs snushes, op. 15 ; Ca rl sruhe. Cranxhauer.
10° Sona te pou r p iano e t v iolon ; Pa ri s, Ri
chault. 17°V a ria t ions pou r v iolon e t orches tre,
op. 11 ; Leipsick, Dofmeister. 18° L ieder
pou r qua tre voi x d‘hommes, op. 18; “of,
Grau . 10° D iv er ti s sements pou r v iolon e t or
chestre , su r des moti fs de la &mm bula ,
op. 19 ; h ipsick, Dofmeister. 20° Idem pou r
pia no etv iolon , su r des moti fs de la Chatte
S usa nna, op. 20; Paris, R ichault. 21° Rondo
pou r cor chroma tique e t p i ano, op. 21 ihid.

22° Six L iede r pou r q ua tre voix d‘hommes ;
Stu t tga rt, Gœpel. 23

° Six L iede r 3 voi x seu le
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c laveci n su r l e théme d‘ un a nda nti no : ibid
1785 . Chan son s a vec accompagnemen t de
cl avecin , premier recuei l ; i bid.,

1785 . 5° Se
cend recue i l , idem,

a vec une ca n ta te mélo
drama ti que ; i bid., 1785 . 0° D er Glaube (La
foi ) , mé lod ie avec orgue ; ibid. , 1703 .

7°Chanson s deMatthlsso n e t de Bande, i bid.

1705 . 8 V ingt—qua t re chansons su i v ies d
‘un

hymne à qua t re voi x avec accompagnemen t «le
c laveci n ; ibid., 1708. 0° Na uma nn , ca n ta te
fu nèbre pou r le chan t e t l e cl avec i n ; i bid .,

1802. 10°Wœrlitz , ode pou r le chan t e t l e
cl avecin ; Berl i n , 1805 . 11°Mélodi e pou r l e
P ater ’

nostsr e t pou r les commandemen ts de
D i eu, a vec orgue ; Pen ig, 1803 . Q uelques

pièces de cla vec i n composées par Tag on t été
i n sé rées dan s les Notices hebdomada i res de
H it le r. P a rmi sesœnvres res tées e n manuscri t,
on remarque 1° Une année en tière de musi

que d
‘
église pou r les dimanches e t fétes, ren .

fermant so i xa nte—dix can ta tes de ditférents
gen re s, don t quelques- u nes son t s deux ou
t roi s chœu rs avec grand orches t re . 2° Onze
messes e t hymnes .8°tgt—deux mote ts faci les
a qua tre voi x . 4° Tre n te-sep t a irs d‘égl i se fa
c i les a qua tre voi x . 5° Six di a logues fac i les .
0°C i n q mo te ts de Noë l. 7° V i ngt a i rs de Noel .
80 Dix mote ts de Pâques. 0°Six motets pou r l a
P a ssion . 10° Six a i rs pou r l a P ass ion .

1 1° T ro i s mote ts de louanges e t de reme re i
men ts

, etu n Éloge de la musique, à quatre
vo i x e t neuf i n strumen ts . 12° V i ngt chants de
n oces a vec cl ari net tes , h au tboi s, core e t bas
so n s . 13° Soi xan te—hu i t cha n ts ca thol iq ues a
t roi x voi x . 14° V i ngt-deux pré l udes pou r l

‘
or

gue deux c lav iers e t péda le . 15° Seize idem
pou r u n seu l c lav ier. 16°Troi s ro ndeaux pou r
l ‘orgue. 17° Q ua t re symphon ies pou r l

‘orgue.
18° Hu i t prêtu«tes l i bres idem . 10° Q ua tre pré
tudes de chora le à deux rhœuro pou r orgue ,
deu x ctarinettcs, deux cnrs etJ eux batson s .
20° Une symphon ie pou r l ‘orches tre. 21° Un
q ua tuor pou r des ins truments co rdes. 22°Six
d iverti ssements pou r le cl aveci n . 25° Six idem
plus pe t i ts .
TA GLIA (Pru ne), compos i teu r mi l a na i s,

qui v i va i t vers le m i l i eu du seizième s i èc le, a
publ ié Mndrignli a quattro v oci. L ib.Milan , 1555 .

TA G L lA (Cau nes), doc teu r e t profes seu r
de ph i losoph i e a l ‘un i vers i té de P ise , vers le
m i l ieu du dix- hu i ti ème s iècle , estcon nu pa r
un l i v re qui a pou r t i tre Letton scientifi d»e
sopm na rs

‘

dilctfeuoli a rgomcn li di F isicn ;
F lorence, 1747, in a vec le portra i t de l‘au
te ur . La prem ière de ces le ttres, adressée a u

TAG TAGLIE
‘

I
‘

I
‘

I

m a rqu i s Gabriel B i cce ra i di Scorra , a pou r
ohiutd‘exam i ner commentun v iolon peut
produ i re en si gra n de q ua n ti té des sa ns

agréa bles e l l e occu pe t ren te- s i x pages du
vol ume .“tro isième es t rel a t i ve a u cha n t mé
lodieux du p i n so n marin e l l e rempl i t les
pages 05 a 124 .

T A GH A PŒT RA (Joa n na) , mus i cien
vén i t ien d u qua torzi ème s i ècl e, fu t nommé
organ i s te de la chapel l e duca le de Sa l u t—l a rc,
l e 12 ma rs 1370, e t eu t pou r su cces seu rs deu!
moi nes serv i l es, l e 10_luittet1880. On n e con
na t t pas ju sq u‘à ce low de compos i t ion s
de ce t a rt i s te

, qui fu t le qua tri ème o rgan i s te
de la même ég l i se .

TA G LŒ'

I
‘

T I (lucas), compos i teu r, n é a
Bresc ia

,
vers 1000, fu t mai t re du co llége n oble

de Sa i n t—An to i ne, dan s sa v i l l e n a ta le . 11 se

dietingua dans la musique instrumentale etne
fu t pas é t range r l

‘agrand i ssemen t de ses

formes
, ve rs l a fi n dudix—sept i ème s i ècle. Ses

œuv re s con nues so n t : 1° Sonate do ve…
a m , dus v iolini e v ioloncelle, op . 1 ) o

logne, 1007,tu-fol to. C ‘es t une réimpreesion .

2°Sci conce r ti a qua t tro e si nfon ie a tre,
2 v ioli n i , v iolone e cembalo , op. 2° V en ise,
1000, ln -Ï°. Il y a une édi t ion de ce t ouv rage
publ i ée Ams terdam . 5° A ria da s uona re
col v ioloncello e spr

‘

netta o v iolone ad uso di
a ria ca nta biii le qua ii fin i te , sitem a da

cape, op . 5° 4 ° C once rt!o ca p ricci q ua t
tro , due v iolin i e v iola c bossa continua ,
0p. 4 ; Ven i se, 1000, ln 5° Sona te du co
mera a z, 2 v io l i n i e bossa coutinuo , np. 5 .

0° P en s i‘e ri‘ musi ca li aduso d‘nrie co ntnbi li
a v ioli no e v iolette i n pa rt i tura col bossa

con ti nuo , op . 0; i n V enez ia , B a rtoli , 1700.

7° Can cer“n 4 v iol in i , v iola col v ioloncelle ,
v iolone e bossa continua , op . 7. 8° Sona te a

v a
‘

olino eba sso, op. 8. 0°Sonateda ca mera a
2 v ioli n i , v ioloncelle , v iolons eclauiæmbato,
op.0. 10° A rts aduso delle can tabili da suo

ava re col v ioli no, v iolon celle e v iolon a cia

v icemba lo, op. 10. 11° Cancer“n con s uoi
r in/

‘

orz i , op. 11. 12° P ensteri de ca mera a

2 un
“

olin s
‘ e ba sse, op. 12.

TA G LŒT T I (Lotus) ,compostteur itatien ,
vécu t ve rs la lin

_

du dix—septiéme s i èc le. Il

é ta i t vra isemblahtementpa ren t du précé den t,
et, comme lui, il n aqu i t Bresci a . On ne cou
n ai t de lui que les composi tion s instrumen
ta les su i van tes 1° Sona te per v ioli no s v io
lance co n basse contia op. 4 V en i se.
2°Conœrtin i epretudi con dive rs i pensieri e
diver t imen ti a cinque,op. 5 ; ibidem . 8°Cou

ccri i a 4 e ainfouie a 8, op. 0; i b i
‘

d. Une
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deux i ème éd i t ion de ce dern ier ouv rage a ététa i te Amsterdam , che: l oge r . Sonate a
o iolina e ba sta, op. 7; ihid. 5° Son a te da
ca mera atre, due v iotiul, v io lon celle, v ia
lone o elaveci no (s ic), op. 9 ; ibid . 60 A ria ad

uso delle ca n tabi li da sono re co l v ioli n o,
v iolon ce llo e v io lone a cta oeci no op. 10;
ihid.7° P en s ieri da ca mera atrs, due v ia
i in i e bo ssa , op. 13 ; ihid.

T…LA RD Corm u surnommé

l ’a in e
‘

, aut i s te frança i s, a t taché a u Concer t
sp i ri t uel des 1752 , éta i t fils d

'un c romorne
de la grand écu rie du ro i . Il v i va i t e n core en
1780; ma i s i l é ta i t mort avan t 1788. i l a pu
blié tre ize recuei l s de P iéces fra nça ises et
i ta liennes, pe ti t s a i rs, men uets, etc., aura

des va ria tions a eeommodäea pour deux

Mes. Le t reiz i ème de ces recuei l s a pa ru en
1782. Da ns l a méme a nnée

,
i l a: para i tre

a uss i Méthode pour appre nd re a j ouer de
la flû te t ra ve rsière eta lire la musique, a
Pari s

,
chez l‘auteur .

'

F A ILMSSON ( Gstu snb ) , d i t DIA
T U A IJ N ouMAT IN—BL IN,

naqu i t à Ton
l ou se, e n 1580. Dès son enfan ce, il se l i v ra
l
‘

élude de l a mus ique
,
e t dev i n t habile sur lc

v iolon . Le bru i t «l e son ta len t é ta n t p a rvenu
j usqu‘à Pa ri s C l aude—Gu i l la ume Nyon d i t
l a Faundy, ro i des v iolons e t ménét rie rs de
F rance, consen t i t s l u i concéder une pa rt i e de
son a utori té sur les music iens des prov i n ces

,

e t pa r acte passé devan t Dcsco lermaua e t l ar
che vi l le, nota i res Pa ri s, le 21 aoû t 1608, le
décl ara son l i eu ten an t s Toulouse , lui don
n antle d roitde recevoi r tou s m a itres,
j oueurs d

’
i natrumente.touta u d i t Toulouse

que da n s les v i lles d u ressort de ce t te cité;
com me a u ss i de fa ire tou tes co rrect ion s ou
p u n i tion s qu

'
il appa r t iend ra con t retab le

person ne qui en treprend ra s u r led i t a rtsa n s
son congé et l icence. Il para i t q ue l es prém

gatives du ro i des v iolons n‘ava ien t po i n t été
«sercées j usq ue-là a Toulou se ; lestnénétriers
e t l es musi cie ns de ce t te v i l le refusèren t de s’y
soumet t re, nonobstan t l es lettres roya ux «la n t
Ta i llasso n é ta i t pou rv u ile protestè re n t

,

nommérentpou r leu r syndi c le mus ic ie n
P ierre V illéte

,
e t l‘afl’airctutportée au pa rie

men t . La cau se de s musicie nstutconfiée aux
a voca t s Di spon i s e t htargue, e t l e synd ic iut
en ou tre représen té par V a i sse ; H arm iesse e t
Nadra t défend i ren t l atbelln . L

‘affa i re tut
en audienco so lcuneile , e t l

'avocat gé
néral de Be l loy po r ta l a pa role. L

‘
arr6tqui

interviutl e 26 mars 1609donna ga i n cle cause
a llatbci in, e t ce l u i -ci exerça désorma i s son

amsn . uni v . ess noun ous . m s.
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au tori té san s obs tacle . i l ava i t à ses o rd re s
u ne ba nde de v iolons avec l aq ue l l e il joua i t
auxtêtes e t a ux proces sions . Les Éta ts de la
prov i nce de La ngue doc s

‘étan t a ssemblés en
1650, u ne gra t ifica t ion de t ren te l i v res futac
cordée Hathclin e t a sa bande po u r avoi r
joué a la procession desdi ts Éta ts . llatbelin
a va i t 8Toulouse u n r i va l qu i balauça itsa ré
pu ta t ion ; i l se nomma i t Poucet. Tous deu x
a l la i en t en concu rrence aus cérémon ies d ‘ap
pa ra i e t a ux process ions, et la, chacun avec sa
ba nde, luttaitd'habileté e t chercha i t s surpas
ser son c ompét i teur . Les poètes en la ngue

snaund ine (tou lousa i ne) ontchanté ces deux
a rt i s tes : Auger Ga i l l a r d, de R abastens, e n
A lb igeo i s, nommeMatbelin e t Poucetdans ses
vers pa to i s, e t semble l es met t re su r l a même
l igne, notammen t dan s l

‘

épllre dédicatolré de
'

ses œuv res qu ‘ i l ad ressa a u s ieu r de Séré. I l a
a uss i composé un D ialogue sur l

'
a bus que se

coumetd la s da nsa s, dan s lequel il se don ne
Nathelin pou r i n terlocu teu r e t lui fa itdé
tçndre le pla i s i r de la cla use que lui Auge r
at taque pa r des ra isonstirées de l‘Écriture e t
de l ‘h i stoi re. l atbelin pa ra i t se convert i r

,s l a
lin . Après la mort deNyon , ce music ien exerça
la d ign i té burlesque de ro i des v iolon s de
F ra nce pa r let tres paten tes signées de
Lou i s XI I I ; i l en rempl i t les fonct ions j usqu

‘à
va mon qu i a rri v a en 1047. l atine lin a va i t été
l i é d‘am i t i é a vec le célèbre poete l ang uedocien
Godol i n o u Goudelln ; il composa i t les a i rs des
cha nson s de celu i—ci ; pl usieu rs de ces a i rs sont
encore chantés par le peupl e de Tou lou se e t
dans l e La nguedoc .

T A IL LE“U S (Su-au) , moi ne de l‘ordre
de Sa i n t-Domi n ique

,
n aqu i t e n Écosse

,
ve rs les

prem ière s années dutre izi ème s i ècl e, e t écri
v i t di vers ouvrages conce rna n t l a mus ique ,
vers 1240. Tanner, qui le ci te dans sa B iblio
thèq ue brita n n ique, l ‘appe l le Ta i lle r ; mai s
les PP . Ouétite t Échard pen sen t (1) que son
nom véri table a pu ét re Ta ylor. Quoi q u'i l en
so it, ces écri va i n s e t Fabr ic i us (dans sa B iblio
thèque la ti ne du moyen âge) a t tr ibuen t ce
moi ne u n l i vre D e ca nto ecclesia stieo refo r
ma ndo, u n a ut re De tenan mu sica“

,
un

t ro i s i ème i n t i tu l é Tetra oho rdunv, e t u n «ler
n ier qui a po u r t i t re P enta chardum . Je n'a i
t rouvé l’ind icat ion de ces ouvrage s dans au
cun ca ta logue de manuscri ts.
T A L ADA RDO N (Pn eu ), profes seur «le

m usique, n
‘es t conn u q ue par les ouvrage s

i n t i tu lés : Tra itéthéo rieo p ra tiq ue de l'a r

(l) 8erîptarrs onlin is pra dieatorum ,tome l.f«l. i ll.

12
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ticulation m us ica le , a vec des obse rva t ion s
sur les sans de la la ngue fra nçc ia e t s u r la
théorie des i n terva lles: Pari s,Scbo nenberger,
184 1 its C ou rs de m us ique v oca le . l n

troductiou à tou tes les méthodes de cha n t
deux ième édi t ion ; ibid., 1845 , un vol ume
in -

‘
IQ , a vec t ren te q uat re pages de mus ique.
TA LA NDER IU S (Perne s). V oyez TA L

B A ND IER .

TAL ESIO (Pru ne), mus i cien portuga i s,
v écu t l Co imbro, a u commencemen t du dia
septi ème s iècle . I l es t auteu r d‘un tra i té du
pla i n-cbanti n t i tulé A r tede co n te enndcorn
buma breve i nstruça o pa ra as Sa cervi otos,
D ia conos, e Subdia canas, e m açoe do corn ,
conforme a uso roma no ; Cotmbre, 1617,
ln U ne deux i ème édi t i on de ce t ouv rage a
été ptibliée dans l a mémev itle, en 1638, in 4 '

.

La deux ième part ie tra i te de l a musique me
eurée .

T A L B AND IER (Prenez) , en l at i n TA
LAND ER IU S , auteu r frança i s d

‘un t ra i té
compilé de d ivers ouv rages su r le pla i n -cbant
e t su r l a musique m esu rée, don t le manuscr i t
està la B ibl i oth èq ue du V a t i can , sou s le
n° 5 l29 . Ce t ra i té a pour t i t re Lec t u ra tam
s uper oa ntu m en sura bili , qua nt s uper im
m eusurabili . O n y t ro uve a l ati n t roi s cha
vitres i n téressan ts in t i tu lés 1° Qua li ler de

betca n ta ri a duobue pla sm a ca n i ne. Pro

fa ciendo pla n n rn ca n to ns. 3° A d nota ndu m

pla n u m co u la nt. Dan s ce dern ier chapi t re,
l ‘au teu r d i t que, su i van t l es bonnes tradi t ion s,
l a note à queue ne s ign i fie pa s une durée plus
la ngue dans le pl a i n- chan t, ma is seu lemen t la
note accen tuée.Leman uscri t es t du qu i nzi ème
s iècle .

T A L I.IS ( i con s) , célèbre mus i cien an

gl a i s du seizième s iècle,tuta ttaché la cba

pe l le des ro i s d‘Angleterre Henri V I I I
Edoua rd V I , des rei nesMa ri e e t El i sabeth
il rempl i t les fonct ion s d‘organ iste, conjoi n
temen t avce son él ève B i rd (v oyez ce nom) .
Ta l l i s mouru t le 23 novembre 1585 , e t fu t i n
humé dans le chœur de l'égl i se pa ro i ss ia le de
Greenwich . En 1575 . il a va i t ob ten u, a i ns i
que B ir d, des lettres pa ten tes qu i leu r accor
da ientle d roi t exclusifd‘ imprimer leur propre
musique pendan t l ‘espace de v i ngt e t u n ans,
e t qu i fa i sa ien t défense a tou te a u tre pe rson ne
” i mprimer aucune espèce de musique

,
soi t au

g la i se, so i t ét rangère, ou méme du papier ré
glé, sou s pei ne d

‘ une amende de quaran te
sbellings pou r chaque obj e t vendu . Ta l l i s e t
B ird profltère ntde leu r pri v i lege en publ ia n t
u ne col lect ion i n t i tu l ée Ca u t i

‘one s qua ab

TALABARDON TAMBURINI

T ÀM8U R I NI (An a na s) , basse cha nta n le
t rès-d i s t i nguée , es t n é le 58 mars 1800, a
F aenza. Son pè re , Pasqua le Tambu ri n i , é ta i t
profes seu r de mus ique dans ce t te v i l le

,
et joua i t

de la c l a ri ne t te, d u cor e t de l a t rompette.
Appel é à Possembro ne , dan s la marche d

‘
An

côue
, pou r d i riger le corps de musique mut i

amumento sa cre vaca ntur, q ui nque etse:
pa rtium. a utoribus Thom: Ta llisio et C u
licimo D i rda , A nglis, e tc . ; Londres, Vau
tro ilier, 1575 , ñu Précédemmen t on ava i t
publ i é quelques morceaux de Taille da ns u ne
col lec tion deven uetrés ra re , e t qui a pour
t i t re :Morn i ng a nd even i ng

'

proper a nd

commu n ion
, set

‘

farthe in 4 pa r ts , to be song
i n cburehce, bo th

”

for m en a nd chi ld ren ,
wi th dyvers other god ly prayen a nd a n

theme, of su n d ry men 'e doyngs. lmp ri n ted
atL ondon by J ohn D ay , 1505 , ln

- l ‘ . La

compos i t ion 1a pl us remarquabl e de Ta l l i s es t
l e chan t à qua ran te vo ix , savo ir : !m itao
pran i,buitmem —sopranl, huitcon t ra—té

‘

nors,
huitténors e t huitbasses . Ce morceau se
trouve en manuscri t à l a B ibl io thèque de
l'égl i se du Ch ri s t,tOxford Buruey en possé
dati deux copies q u i on t é té vendues après sa
mor t . Royce a i nsé ré quelq ues mo rceaux de
ce compositeu r dan s sa col lect ion de musi que
d‘égl is e , publ iée en 1700; ily en a aussi pl u
s i eurs da ns le F i rstB ook of selec ted ch u rch
rnusic de John Be rna rd (Londres, llavv

l i n s a donné en pa rt i t ion des mo lets etcanone
deTatlisda ns son H is toi re de la mus iq ue (t."I,
p. 207—878, e t t .V , p . 450 e t Buruey en
a a uss i publ i é deux morcea u: (a Ge nera l
H i s tory of mus ic,tome I ll , pages 27—28 e t
77

TA LONI (Genourno ) , compos i teu r de

l‘ école roma i n e, e t mai tre de cha pel le de la
cath édra le d‘AIbano , a u commencemen t du
dis-sept ième siècle, a fai t impri mer de sa com
posi t ion Mot tet t i , Sa lmi d i V espfi e omn
ple ta , cortle A ntil‘one en t re e qua t t ro voci ,
op. Rome,Ma so tt i , 1039 , ln4 °

.

T A RÏBO L 1NI (Ram a n ) , célèbre cha n
teur en vo ix de soprano, naqu i t Permo

,
dans

les Éta ts de l‘Église , vers le m i l i eu du dit
hu i t ième s i èc le. En 1776 , il débu ta à Naples
avec un bri l la n t succès. Engagé, en 1782, au
serv ice de la cou r de P russe

, Il cbanta a u
Théâ tre i ta l ien de Ber l i n Jusq u‘en 1800. lle

t i ré a lors de l a scène , il res ta a t ta ché à l a
méme cour, en qua l i té de chan teur de conce rt.
i l obt i n t l a pension en 18l7, etse li s a Char
iottenbourg,où Ilmouru t forttgé, le270ctobre
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précéden t, s
‘établ i t Zittan, où il v i va i t e n

1754 . 11 s‘estdi s t i ngué pa r quelques bons ou
vrages.

Son llls, facteu r d
‘orqu es e t d‘ i ns trumen ts a

clav iers comme lui
,
v i va i t encore l itteudan s

les premi ère s an nées du dis-neuv ieme si ècle .
i l a const r ui t q uelques orgue s dans l a Lusace
e t da ns l a Si l és ie .

T A BIP L IN! (Grussrrs) , v i rtuose ba sso
n i ste a u thea t re de la Sca la deMi l a n , vers
1840, a publ i é de sa compos i t ion 1°Caprs

‘

ccio

sopra i
'£ liairs d ‘

amo rs, pe r Fayette con

p ia no for te ;Mi l a n , b ienrdi . î ‘ llem lnùWa

dell‘ Ope ra Roberto il D ia volo diMmerbeer.

F a nta s ia per F ogotlo con a ccompagna
suento di pia no forte : ibi d. 8° Souven i r de
D elli n i . Fa nta s ia per Fa yette con accompa
gna mento di pia no forte ; ibi d . 4° di alodia

deli ’ Opera i Lomba rdi a lla prima C rociata
di V erdi ,tro ecritte e va rta n per Fagotto
con a ccompagna men lo di p ia no forte ; ib i d .

TANC IONÎ (Enorm e ), com positeu r, né a
Pérouse, vers 1812, a fa i t jouer a Corfou, en
1830, l ‘opé ra i n t i tu lé l a Sofitta dei a r

t i s ti . On con na i t aussi de lui des mélodi es a
voi s seu le, avec pia no, publ iées che: l i cord i ,
a I l ia n .

TANSUR (C ommun ), musicien angl a i s,
naqu i t en 1009 , non a Lei ces te r, comme i l es t
d i t dans la prem ière éd i tion de ce t te Biogra
phie,ma is à Berne,dans le cotde Su rrey, oh
il éta i t organ i ste en 1757, a i nsi q u

‘on l e voi t
pa r l a col lec t ion des P rove rbes de Sa lomon
e t du Ca n tique des Com iques, à deux ,tro is e t
q ua t re voi x , publ iée sous l e t i t re de H ea ven
on ea rth . En 1789

,
il fu t a ppe lé i Leicester e t

y pa ssa l e res te sa v ie
,
a l ‘except ion de que l

ques voyages qu‘ i l lità Londre s . Il y v i va i t en
core ent770,a l‘âge de so i xan te —d ix aus,a insl
que le prouve son portra i t gravé dans cet te
an née pa r Newton . 11 eu t. u n llls

, qui fu t
chori ste Cambridge , et q u i v i va i t en core en
1811 . Ce music ie n estcon nu pa r les ouvrage s
su i van ts : 1° 4 comp lete melody, o rthe H a r
m ony of Sion , i n th ree v olumes : the fi rst
con ta i n i ng a u I n t roduction to. voca l a nd
i ns t rumen ta l dî usie the second comp ri s i ngthe psa lms , wi th newmelod ies : a nd the
th i rd bei ng composed ofpa rtsong (Mélod i e
compléte, ou l

‘ha rmon ie de Sion
, en troi s vo

l umes ; le premier con ten an t u ne i n t roduct ion
à la musique voca le e t lnstrumenta ie ; l e se
cond renferman t l es psaumes avecde nouvel les
mélod i es , e t le t roi s i ème, composé de chan
sons) ; Lond res, 1785 . The u n iversa l [l a r
mony con ta in ingthewhole book of psa lms

TAM1TIUS TAPI.\

n ewly setin leur po rte (L‘ham on ie un i ver
se l le, co n tenan t tou t le l i vre des psaumes aou
vetlementm is à qua t re par t ies) ; Lond res,
1748. 80 Neon musi ca l Gra mma r o rthe
”o rmon ica i Spec ta to r, con ta i n ing all the
usefultheonticol, poe ti ca i, a nd tech n ica l
pa r ts of”m ich (Nouvelle Grammai re musi
ca le, ou le Spec ta teu r ha rmon ique ; con tenan t
tou tes l es pa rt i es théo riques, pra tiques e t tech
n i ques de l a musique

, Londres, 1740,
in La seconde éd i t ion a pa ru dans l a méme
v i l le, en 1758, in -4 ‘ de cen t c i nqua nte pages ;
latro lsiéme ,en 1750; l a qua tri ème , qui a pou r
t i t re A Nero musi cal G ra mma r a nd D ictio
mary, es t da tée de 1707, ln Ce t ra i té ele
menta ire de mus iq ue n ‘es t pas dépou rv u de
méri te. J ‘ ignore si l‘on doi t cons id érer comme
une ci nqu ième éd i t ion de l a G ra mma i re mu
sicale de Te neur l‘ouv rage don t le t i tre su i t,
ou s‘ i l i n dique un l i v re dilféreutE lements
of U usich displayd, or its G ra mmar , or
ground-Work made ea sy rudimenta l
pra ctica l, philosophiea i h is to ri ca l a nd

techn ica l Lond res, 1772, in La sept ième
édi t ion de la Gra mma ire es t i n t i tu lée Mus i
ca l gra mma r a nd D ic tiona ry, o r a genera l
I n t roduct ion etthe sohols a rtofMusic;
Lon d res, 1820, iu A l ati n de la deux iéme
édi t ion de sa gramma i re musica l e,

“
l
‘

ausur au

nonçaltson i n ten t ion de publ i e r un l i v re i n t i
to l é The ex cellenoy of div ine N usid : conta i n ingthe original use of every por tion
i ncluded inthe book of p sa lms , etc.; i l ne pa
ra i t pas que ce t ou vrage a itété impri mé . Da n s
une l iste de t ra i tés de musique imprimés en
A ngieterée pe nd an t le dlx-huitiéme s ièc le

,

donnée pa r Ba rney, dans le qua t ri ème vol ume
de son H i s toire généra le de la musique
(p . on voi t, avec le nom de Te neur u n
l i v re i n t i tu lé Sound a natomi sed ce t ou vrage
n ‘appa rt ien t pas Ta nsur, mai s Turner
(voyes ce nom) .
T A P IA (l asers DE), musicien espagnol,

n é Ser ie, dans l a Hau te—Ca sti l le, vcrs 1840,
fu t bachel i e r de l ‘égl ise de Bu rgos . 11 a écri t
u n tra i té de musique sous ce t i t re Verge l de
m usica espi ri tua l, especula tiv a y a ctive ,
donde se tra c ton les a rtes del ca nto lla n o

, y
m ntm punto , en su mma y en theo rica ;
0ssuna , 1570, ln Ce l i v re est

.
io rtrare

,

méme en Es pagne . il . Brune t c i te
,
dan s l a

qua trième éd i tion de sonMa nuel du libra ire
(t. IV, p . 891) u n exempl a i re de cet o uv rage,
vendu a Pari s e n 1831

,
avec ces noms de l ieu

e t de l ibra i re En B u rgos de O smos, D . Fer

n a ndo de C ordoba ; 1570, ñu I l faudra i t
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po u voi r compa re r des exempl a i res de ces deux
v i l l es po u r déci der s‘i a en de u x éd i ti ons
dan s l a méme année, ou si le fron ti sp ice de
cette d‘o sso us a seul emen t é té changé .
TM“ (1u nD E), pretre es pagnol etpro
tenota ire apos tol ique, fixé à Naples, vers le
commencemen t duse iz ième s i èc le, a fondé dans
cet te v i l le

,
on 1587, l e prem ierco nurvatoirede

mus ique con n u, sous le t itre de Com m atorio
della ma dona di Lente , a u moyen d‘aum0ncs
et de sou scri pt ions q u‘ i l recue i l la i t lui -méme
en a l l an t de porte en po rte . Cet te école a été le
modèle de tou tes cel l es du méme gen re qui se
son t é tabl ies da n s l a méme v i l le, à Ven i se, e t
a ilieurs.

‘

l
‘

apia mou ru t,sNaples,aumoisdedé
cembre 1548, su i va ntson épi ta phe rapportée
pa r le ma rq u is c illarosa d‘aprés le No

poli accru de Césa r d
‘

Engen ie (Naples,
T A PMY (Ju v-Faa aqvu), lits de J ea n

Tapray, organ i ste de la col l égi a l e de G ra y,
n aqu i t dans ce tte v i l le, en 1738. Dés l

‘âge de
qua torze a n s

,
i l é ta i t o rga n i ste e t ma i t re de

musiq ue a Dôle ; v i ngt -c i nq a ns, il dev in t
organ i ste de la ca théd ra le de Besançon . En

1768, il quitte ce poste pou r a l le r a Pari s y
rempl i r l es mémes fonction s l‘ école m i l i
ta i re

,
ctpou r s‘y l i v re r l ‘en se ignemen t du

c l aveci n . Depu i s ce t te époq ue j usqu‘en 1801,
il a composé e t publ i é v i ngt-h u i t œuv res de
sona tes pou r le pi a no e t de chansons avec au
compaguement; tou tes ces compos i t ion s so nt
faible s de sty le e t d‘ i nven t ion . En 1803, Ta

pray s‘estre t i ré Fon ta i nebl eau , où i l a vécu
j usqu‘en 18i0. On a au ss i sou s son nom u ne
Méthode de pia no, Pa ri s, P leyel , 1800. Les

biograpbcs qui le fon t n a i tre à Napl es e t lui
donnen t pour mai t re Domi n ique Scarlattl on t
é té induits en erre u r.
TM S bon v io lo n i ste, né dan sun

v i l l age prés de Châtea u-Th i e rry, en t ra l
'

er

chestre de l‘Opéra en 1749, e t y res ta j us
q u ‘en 1770. A cet te époq ue , il pri t sa re tra i te
e t alla v i v re en prov i nce . On ignore l

‘époque
de sa mort; ma is en sa i t q u‘ i l v i va i t en core en
1788. i l a composé un opéra -com ique i n t i t u l é
la Réco nci liation v i l lageoi se qui fu t repce
sen té

,
l e 15 ju i l le t 1705 , à l a Comédie ita

l i en ne . Sa m us i que fu t goû tée e t l
‘
on demanda

l ‘ au teu r ; mais quand en le v i t parai t re erecta
pa rt i t ion sous le bra s , chacun se m i t a r i re , e t
T arade se ret ira d éconcerté.
TA I\C B I (h ou e), compositeur

°

drama

t ique, e t preŒsseur de ch an t,-n aqu i t : lia
vies, en 1700, e t il: se s é tudes mus ica le s a u

( I) lle-n ie l ei Compositsrs' (t
°

”c h
‘ti l e!rogne J e

'

Napoli (pfel. at.)
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Conse rva to i re de la P ietà , sou s l a d i rec t ion
de Taran tino pou r le cha n t

,
e t de Sa ta pour ia

compos i tion . Il demeura t re ize ans dan s cet te
école e t yéta itenco re lorsq u‘ i l éc ri v i t, en 1781,
son prem ier opé ra , I n ti tu l é l

'1 rch itetto , qui
fu t cha n té pa r les élèves du Conse rva to i re, e t
que le ro i de Naples liten su i te représen ter su r
lethéâtrcde la cour

,
ùCaterte.b«sux a ns ap rès ,

il composa , pou r le théâ t re N uovo , la Ca cc ia
di E n rico I V , opéra—bouffe qui futb ien ac

cuei l l i pa r l es Napo l i ta i n s . Peude temps a pres ,
il so r ti t d u Con se rv a to ire . Aprés a voi r don né
a u théâ tre duF ondo quelques opéras don t les
t itres sontma inte nan t oub l i és, il pa rt i t pou r
h ome e t éc ri v i t, pou r le théâtre Capra n iea ,
l‘opéra boufle i n t i tulé due Fra te lli Puppe
mosca , qui fu t suivi de D onMaple , a u
théâ tre V alle, en 1784 . De Rome, i l site à
Mi lan e t éc ri v i t l‘J dem ira pour le théât re
de la Ca nobbia na . Appe l é a Tu ri n , en 1785 ,
il composa A rio nna e R occo, eLda ns l'au
tomne de l a méme an née

,
1 d o nne, a V eni se,

lfigenia in Tauride . Pc aut< l’année l786 ,
Tarcbi fourn itun de cetexemples de fécond i té
q u‘on n e connaitq u‘e n I ta l i e, ca r il éc ri v i t
dan s l‘es pace de neu f moi s

,
e t dan s qua t re

v i l les dillérentcs, qua t re opéra s sérieu x en

t ro i s ac tes chacu n , savoi r l
’J ria rote, pou r

l e ca rn ava l
, l i l a n ; Publie , pou r le pri n

temps, F lorence ; J m in io, dan s l ‘été
, et

I an tene
,
e t coli n

, Dm foonte , pou r l a foi re
de C roma . Pu i s il al l a composer Tu r i n , pou r
le ca rna va l de 1787, I l Trionfo di Giulia ,
opé ra sérieux, cl -don na au pr i n temps de l a
méme a nn ée, a l i l a n , I l C onte ds‘ So lda
yna (1), qui futjoué a vec succés Pari s

,
en

1700, pa r les fame ux boufl
'
onsde la foi re Sa i n t

Germa i n .Dans l‘ été, Tarebl a l la éev ire à Na n
toue l‘A rtaserze, etl‘ au tom ne, il donna, a
Ven i se, Poule s k irgin ia . A pe i n e ce dern ie r
ouv rage eu t— ii été représen té, q u‘ i l eouruta
Rome pour écri re le Due R i vo li , opéra
boude, pou r l e ca rn ava l . Au pri n temps de
1788, il donna , dan s l a méme v i l le, le E itri
da te, une de ses me i l leu res pa rt i t ion s, pu i s il
se reudità l ilou, e t coutpou I

‘A ntioco .

Au commen cemen t de 1789 , ï arcbi , don t
les succès av aien t é tendu l a répu ta t ion en peu
de temps, fu t appe lé à Londres pour écr i re
I l D isertere, qui fu t su i v i de l‘A iessa ndro
nelt‘ Indie . De re tour à l iian, il écr i v i t, pou r
le pe t i t théâ tre de l eoza, prés de cet te v i l le,
u n opéra boude, lnntu!é Le Spa s sa -camluo .

(1) L
‘

Inü« :eatn le de preuve que lesbiograph e

se sonttrempée en plaçan t ectoutrage une annee plus
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En 1700
,
il donn a, V en i se , l

’
J poteosu

d’E rcole à V icence ,t‘£ z io ; 1 Home , l‘0tim
piade. Bn 1701, a T u ri n , Gi ulio Sabi n e : à
Pari s

,
où le succès du Conte di Saldagna

l ‘ava i t fa i t a ppeler, il écri v i t D on Cbisciotto:
pui s i l retourn a à Milan pou r y don ne r
l
‘
J drasto , opéra sérieux

, en ca rnava l de
1799 . Dan s l a méme a n née, i l écr i v i t, aMau
toue

,
I sa cco

,
ora torio ; F lorence, li ste r ,

à Ven i se, la Morte di Neronc. En 1795 ,
Tu ri n, l

‘A lessa udro n ell ' I n die, a vec un e

nouve l le musique ; Be rgame , pou r l a fo ire ,
L o Straua gaute, opéra-boude. Pendan t u n
voyage q u ‘ i l lità Naple s, a près la représen ta
t ion de ce t opé ra

, il futa t tei n t d‘une ma ladie
gra ve qu i lui li l suspendre ses travaux penda n t
la plus grande pa rt ie de l ‘an née 1794 . Au

mois de septembre
,
i l se rend i t àMilan , e t

écri v i t le D am idi , qu i fu re n t représen tées le
20 décembre . A l

‘
automne dc 1795 , i l donna

dan s l a méme v i l le l’ImpostuMdu ra poco.

En 1790, i l écri v i t pou r Pla isance, I l C ire ri
conosci u to. Son dern ier ouv rage composé en
I ta l ietntla C ougiura P iso n ia na , jouée a

Milan pe ndan t le ca rémc de 1797. La guerre,
qu i désola i t a lors ce pay s, ayan t ru i n é tou tes
l es en tre pri ses de t héâ tre, Tarchl pri t l a réso
lutio n d‘a l ler ch e rcher à Pari s d ‘ au t re s res
sources pou r son ta len t. Il y a rr iva dans l ‘é té
410 1707

,
e t compo se , pou r l

‘

Opéra -Comique
et pou r le théâtre Feydeau , les ouvrages su i
van ts 1° L e Ca brioletja une. e n u n ac te,
j oué en 1708

,
e t q u i n e réuss i t pas . 2° Le

Trente etQ ua ra n te , en 1799, j ol ie p i èce de
Duva l don t l a musiq ue éta i t t rès -fa ible e t qui
du t surtou t son succès a u jeu d‘B llcv iou e t de
B e rl i n (voyez ces noms) . 8° A u ro re de Gus
ma n , e n 1799 , tombée la prem i ére repré
sentation . 4 ° D

’
auberge en a uberge, en t ro i s

actes, louée au théâ t re Feydea u, en 1800, l e
mei l leu r ouv rage frança i s de Tarcbi . 5° Une
A ven t ure de Sa i n t-F oix , en u n acte

, 1802,
tombée l a prem iére représen ta t ion . 0° l a

tolphe e t A lba , en deux actes, 1803, qu i ne
réu ss i t pas . B ien tô t dégouté de trava i l ler dan s
u ne la ngue don t i l ne sa i s i ssa i t pa s le ca rac
tére l yrique

, Tarcbi borne le re s te de sa ca r
riere à l‘ense ignemen t d u chan t e t de l a com
posi t ion . 11 mouru t à Pa ri s, le 19 août1814 ,
complétemen t oub l i é de ses compa triotes
comme du publ i c frança i s. On t rouve en ma
nuscrit, da ns l a Bibl iothèq ue du Con serva toi re
de Naples, une messe quatre vo ix e t orche st re
pou r le d imanche de L eta re, e t u n Cnedo à
qua tre vo i x avec i ns trumen ts , de l a compos i
t ion dcTa rcbl. L‘abbé San t i n i, de Rome, pos

TARC… TARD!“

sédc u n Stobatma te r en i ta l ien , pour deux
sopranos etI ns trumen ts, compo sé pa r Ta rcb i.
Les pa rt i t ion s de Trente et Q ua ra n te e t D ’

au

berge en a uberge on t été publ i ées
‘a Pa ri s. Ce

dern ier ouvrage a é té tradu i t en a l lema nd, e t
publ i é en pa rt i t ion pour le piano, sous l e t i tre
l’on Go ethe/zuGa s thof H ambou rg, Crane,
e t à V ienne, avec le t i t re les D eux P ostes
(D ie zwei P osters) .
TA B D IT[ (Pau) compo s i teu r , n é à

Rome, dan s l a seconde mo it i é du se iz ième
s i èc le, lutmaltrc de cha pel le de Sa i n t -J ac
ques—dcs-B pagnols, dan s ce t te ville , e t occu
pa i t en core ce t te pl ace e n 1020. Le 20j a n v ier
1010, i l a va i t é té nommé ma i tre de cha pe l le
de Sa i n te—Maric —l ajeure , ma is il n ‘ava i t po i n t
com pté ce t emploi . Il . l ‘abbé San t i n i

,
de

Rome, pasc beaucoup de compos i t ions de
ce mai t re pour l ‘égl i se, à hu i t voi x . On a pu
lutté de sa compos i t ion V i l lote a lla pa dova na ‘

a q ua t t ro noel; I
’
enetia , app resto A ngelo

Ga rda n o , 1597, in Ta rd iti fu t u n des pre
miers ma i tres roma i n s q u i adoptèren t le s ty l e
m i lati vo m is en vogue à F lorence e t à l an
to ue pa r Perl, Cacci n i e t blo ntevcn le. i l n ‘eu t
de prédécesseu r en ce gcnrc à Rome que Pau l
Quagl i a ti (voyez le d iscours de P . Del l a V a l l e,
i n t i tu l é D ella musica dei l’ ettl nos tra , dan s
le deux iéme vol ume des œuv res de .1 -B . Dont,
p .

TA R D“!(Hou se s) ,compos i teur de l‘école
roma i ne, fu t d

‘abord ma i tre de chapel l e de la
ca thédral e de Port i

,
dan s les Éta ts roma i n s ;

i l occu pa i t cet te pl ace en 1039 ; pu i s il eutune
posi t ion sembl able à la ca thédra le de Facnxa .

I l v i va i t encore dan s ce t te v ille en 1070. La

bibl io thèq ue de l‘école communa le de musique
de Bologne , provena n t d u P .Mart i n i , possè de
les ouvrages de la compos i t ion de ce t a rt i ste
don t voici la l i ste 1°Mes se a q ua t t ro e
cla que ceci i n conce rto

,
con una Laudate

i n fine ceucertatn a t re v oc i , due v ioli n i e un ’

cbitamue ; in Veuetia , app. .i lcss. V i n

cen t i 1059,ttt 2‘Messa e Sa lud con cer

ta ti a qua t t ro voui , op . 10; ibid ., 1040.

3°Mes se a c i nque v oci couccrtutc.pa rte con
stromenti , pa rte sen : a , co n a lc u n i -

Sa imi a

3 , 4 e 5 v oci con ce r ta t i , op . 27 ibid . , 1048,

iu 4 °Messe atre c q ua t t ro v oct‘ in con
certo ; librotcrzo, op. 32 ibi d . , 1050, ln —é°.

5"Massa e Sa inta voci , op . 59 ; B ologna ,
l a c.Mb nti , 1008, ln 0‘ I l secondo libro
diMottetts‘ c on certo“a 1, 2, 5 , 4 e 5 voci
co

'
l basse per l ‘orga ne, con un aMesse e

Sulm i a 5 v oc itu concer to ; V enctia , d ira s .
i ncenti, 1025 .7°I l terre libre de'fllœtrttt
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ava i t a t te i n t sa dis—h u i t i ème an née lorsqu‘on
pri t le pa rt i de l ‘envoyer à l ‘un i vers ité de Pa
doue pou r y étud ier la j u ri sprudence . Sa ra re
i n tel l igence lui rend i t ce tte é tude si faci l e,
qu‘ i l lui res ta i t beaucoup de temps pour se
l i v re r s son goû t passion né pou r l ‘escrime . l al

heu reusemen t sa freq uen ta t ion hab i tue lle des
sa l les d ‘a rmes , e t sa con fiance da n s son hab i
l eté, lui donnère n t l

‘h umeur querelieuse , e t
lui attirérentqueiques duel s qui eu ren t du re
tentissement. négocié d‘ét udes séri eu ses , il
a va i t pris l a résolu t ion d‘a l le r s‘é tabl i r sPa ri s
ou sNaples , e t d

‘

y fa i re sa profession de l
‘a rt

d es a rmes ; l
‘amou r que l u i insp i ra une jeune

demoi se lle de Pado ue, pa ren te d u ca rdi n a l
Geo rges Corna ro, évéque de ce tte v i l le, le lit
ensu i te renoncer a ce proje t . Il l‘a va i t épou sée
e n secre t; mai s b ie n tô t ce t te u n i ontutconnue;
l es pa ren ts de Ta r t i n i , i rri tés de sa condu i te,
lui retirérentl es secours qu‘ i l s lui accorda ien t
précédemmen t ; e t pou r comble de maux , le
ca rdi na l m i t l a j us ti ce s sa pou rsu i te, sous l

‘a c
cusation de séduct ion e t de ra pt . Pré ven u a
tem ps dudanger qu i l e menaça i t,Ta rt i n i s

‘e n
fu i t ve rs Rome, l a i ssan t sa femme Padoue,
sa n s l‘informer du l ieu de sa re tra i te . A rr i vé s
A s si se, il y re ncon t ra un moi ne de Pirano ,son
proche pa ren t, qu i é ta i t s acri s ta i n du couven t
des m lnorites de cet te v ille , e t qui, touché de
ses ma lheu rs

,
consen t i t a lui donner u n as i le

dan s le monastère .Ta rt i n i res ta caché pe ndan t
deux ans

,
met tan t a p rofi t sa ret ra i te forcée

pa r une étude i ncessan te du v iolon . Le Père

Boemo, excel l en t organ i s te d u couven t, lui
donna des leçons d‘accompagnemen t et de
composi ti on qui complétére ntson éd uca t io n
mus ica le .Ces douces occ upa ti on s, le ca lme qui
régna i t auto ur de lui , en fi n l es pra tiq ues re l i

siousca auxquell es i l prena i t pa rt, opérérent
a lors un e he u reu se révolutio n dan s le ca rac
tére de “P artial, e t de v i olentqu‘ il é ta it, le
rendi re n t doux e t modes te.
Un événemen t i m prév u v i nttouts coup .

mettre u n terme s sa re t ra i te l’orcée, e t le
re ndre a sa fam i l le . U n jou r detête, i l cacen
ta it u n solo de v io lo n ,dans le cbœurde l

‘égli se,
lorsqu‘u n coup de ven t dé rangea le ri de a u qui
le dé roba i t aux rega rds du public.Un hab i ta n t
de Padoue , qu i se trouva i t da ns l

‘égl i se , le re
conn utetdi vu lgua le sec re t du l ie u où il s‘é ta i t
re t i ré . h ais dans l‘e space de deux an nées, les
d i spo sit ions de l‘évéque de Padoue a vaien t
changé s l‘éga rd de Tart i n i ; il fu t permi s a
l‘a rti s te de re tou rner da n s ce tte vi lle e t de se
réun i r s sa femme . Peu detemps après, il
pa rt i t avec e lle pou r Veni se, où il e ntend itle
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célèbre v iolon i steVeracin i, de F lorence. Le jeu
ba r-di et rempl i de nouvea u tés de ce v i rtuose
l
‘
élonna e t lui fita pe rcevo i r de nouvel les res
sou rces pou r son i ns t rumen t . Ne vou la n t pas
en trer en l u tte avec ce t artiste,dontil ne pon
va l l ao di ss imu ler la supé riori té , i l s‘élo igna
de V en i se le le ndema in ,envoya sa flamme chez
son frere, sPi rano, e t se reti ra s Ancone, ou
i l se l i v ra avec a rdeu r s de nou vel les é t udes .
Depu i s ce t te époq ue il se litune ma
n ière nouvel le, e t pa r de consta n tes obse rva
t ion s établ i t l es pri nci pes fondamen ta ux du
man iemen t de l‘archetqui, depu is lors, on t
serv i de base s tou tes les écoles de v iolon i s tes
d
‘

ltatie e t de F rance . Ce futa l ors qu‘ i l litl a
déco uverte du phénomène du t ro i sième son ,
a i nsi a ppe lé pa rce que des t ierces pa ù itement
jus tes exécu tées su r le v io lon fon t en tend re u n
son grave s la t ie rce i n férieu re de l a note l a
pl us basse des deux

, qui forme a vec elles u n se
co rd parfa i l. C

‘es t ce phénomène q u‘ i l pr i t
plus ta rd pou r base d‘ un nouvea u système
d ‘ha rmon ie .

En 172 1
, Ta rt i n i fu t nommé v iolon so lo e t

chef d‘orches tre de l a chapel le de Sai n t-An to i n e
de Padoue . Ce tte chape l le é ta i t sion composée
de seize chan teu rs et v i ngt- qua tre instrumen
t i stes e l le pass a i t pou r u ne des meilleuresde
l
‘
italle. Deux ans apres, le v i rt uose [htawelé
à Prague pou r les fêtes du couronnemen t de
l ‘empere ur Charle s VI ; il s

‘

y rend i t avec le
v iolonce l l i s te Añto ineVandin l,son am i,etteus
deu s aceeptèrentles offres avan tageuses qui
le u r fumentfa i tes pa r le comte de K i nsky, pour
qu ‘ i ls en trassen t a so n se rv ice . I ls res tè ren t
pendan ttro is ans, pu i s ils retournérenta Pa
doue. De pu i s ce temps

,
rien n ‘a pu déci de r

Ta rt i n i s s‘é lo igner de ce t te v ille il refusa
toujou rs les propos i t ion s avantageuses qui lui
fu ren t fa i tes pou r qu ‘ i l en lrâta u serv i ce de
pr i n ces étrangers . Le res te de sa longue ca r
riéro s

‘écoula pa i s iblemen t dan s l‘étude
,
l a

compos i t ion e t l ‘enseignemen t . En 1728, il
a va i t é tabl i s Padoue u ne école de v iolo n qui
dev in t cé lèbre da ns tou te l‘Europe, e t d

‘où so r
t i re ntu ne mo b ile de v iolon i s tes distingués,
pa rm i lesq uels on ci te Na r di n i , Pasqua i ino
Bi ot,A lbe rgh i , Domi n iq ue Ferrari,Carm inatl,
Capuu i , madame de Si rmen , e t les v iolon i s tes
frança i s Pagi n e t Lahoussaye. Le ca rac tè re
aca ri.

‘ltre de sa femme ne le re nda i t pa s beu
roux ; ma i s i l eu t toujours avec elle une pa
l i enee, une douceur lnaltérahles. Depui s 1723
j usqu‘à sa mort, c

‘es t -t—dlre dans l‘espace de
q ua ran te-hu i t ans, i l co nserva sa place de pre

mie r v iolon a l
‘égl ise Sa i n t—An toi ne de l‘a
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do ne ; ma i s dans les dern i ères an nées, il n
‘en

rempl i ssa i t p l u s les fonction s . Ce t te pla ce ne
lui rapporta i t que qua t re cen tsducats(en viro n
se ize ce n ts fra ncs) ; mai s il n

‘éta i t obl igé de
jouerqu

‘âquelq uesgrandes fétes,chaque année.

Cette pl ace , le produ i t de ses leçons, e t quelques
biens qu‘ i l tena i t de sa fam i l le, lui compo
sa ientu n revenu m ilita n t pou r v i v re da ns l ‘a i
sa nce . A l

‘âge de so i xa n te—dix —h u i t a ns, il fut
a tte i n t du scorbu t s l a prem iére nouvel le de
cet a cc iden t

, Na rd i n i , son é l ève favori , pa rt i t
de L i vourne pou r ve rend re aup rès de lui ; il
lui prodigue ses soi n s pendan t sa ma ladie ;
mais l e ma l é ta i t i ncu rabl e, e t Ta rt i n i mou ru t
le 18 fév rie r 1 0. i l futi nhumé dan s l‘égl i se
Sa i n te—C a l in ne. J u les llen egh in i, so n suc
cesseur comme chef d‘orches t re, luititfa i re
e n se rv ice bunèhre da ns l‘égl ise des Se rv i tes,
oh l‘abbé Panaago prononça so n é loge, e t l a
chape l le de Sa i n t—An toi ne esécuta en son bon
neu r u n Requ iem compo sée pa r l e P V alo iti.
Ta rt i n i n ‘a pas moi ns con tribué au perfec
tio nnementde l ‘a rt de jouer du v i olon pa r ses
compos i t ions pou r ceti n s trumen t, que pa r
les élèves qu ‘ i l a fum és. Son s tyle es t en gé
néral élevé,

’

etses idées on t de la va ri été . Son
ha rmon ie a de la pu re té sa ns séche resse . Au
cun lnstrumentiste célébre n ‘a mon t ré a u tan t
de féco nd i té que lui . Son prem ier ouv rage pa
rut, en 1734 , s Amsterdam, che: Roge r ; il
consis te en douze conce rtos pou r v iolon , avec
a ccompagnemen t de deux v iolon s, v iole, v io
lo nce lle e t ba sse con t i n ue pou r leclaveein , d i
v i sés en deu s l i v res

,
e t a pou r t i t re Setcon

cer t!campovti s ma nda t! du G . Ta r t i n i a
Cu pa ri V i scon t i . Opera L ib. 1 s i . T roi s
conce rtos ext ra i ts de cetœuv re on t é té pub l i és
quelques a nn ées après s Pa ri s, sous ce t i t re
Tre con ce rt!a claque vac!da Gi na. Ta rtiui .
L ib . l la inv ille (voyez ce nom) a t i ré a u ss i
de ce méme œuv re troi s a u tres concertos, en
y ajou tan t deux pa rt ies de v iole, d

‘a prés la

basse con t i nue ch ilfi éc, e t l es a publ iés s l’a
vis sans le t i t re de : Cancer“grossi , eamposti
de ll'Opera pri ma di Gi na . Ta r t i n i . i l ex i ste
un au tre ouvrage de

“
P art ie l qu i porte l e nu

méro d‘œuv re premier ; i l a pou r ti tre Sona te
(X”) a c iation, e v iolonce l le a combata ds
dicate a sua EccelIen za i l s igno r G i rola mo
A sca n io Giustirtiuntdi G i u seppe Ta rti n i .
O pera pri ma ; Pari s, Leclerc, che: madame
Boi v i n (gravé par li ne). En généra l, il ne fau t
pas a t tacher t rop d‘ i mporta nce aux n uméros
d‘œuv res des anciens au teurs, pa rce qu

‘
ils

éta ien t souven t c l assés a rb i tra i remen t pa r les
édi teu rs ou con t re fac teu rs. Ce désordre es t
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su rtou t rema rquable dans la mu l t i tude d‘édi
t ions dcs œuv res de llaydn . En ce qui concerne
Ta rti n i , on voi t que la sér ie des œuvres publ i és
sPa ri s, chez Leclerc, se rapporte pa rt icu l i è re
men t a ux sona tes . Les dense sona tes ci tées et
dessus son t a uss i publ i ée s Amste rdam, chez
Le Cène, comme œuvre prem ier. Le second
œuv re de Tartio i,tormé de s i x so na tes pou r
vio lon

, avec v io loncel le ou basse con t i n ue pou r
le claveci n , a é té gravé a Rome, en 1745 . Ces

sona tes on t é té gravées a Pari s e t Amster
dam sous le méme n uméro. Or, ces memes
so nates

,
dédiécspar 'l ‘artin i Gugiielmo Frgeri

so ntré un ies s six au t res
,
avec l a meme-dédi

cace, e t publ iées comme œuv re t ro i s i ème
,
sou s

ce t i t re X"Som !ea uia iirso sbasse (la basse
n‘es t pa s chilfrée), ded i ca ted S ignerGugiieb
mo Fegsri da G i u seppe Ta r ti n i .Operate rm ;

Par is , Leclerc, e tc. L
‘œuvre qua trième a été

publ i é a Pari s, chez Vector, sous ce t i t re
Sci con cert!a v io lino so lo, d ueuiatv‘n i , a la la
a v io loncelle a cembala di con cer to

,
op. 4 8.

Ce méme numéro d‘œuv re qua t ri ème estdon né
a I’! sona tes a v iolon seu l a vec la ba sse con
t ie ne, composées pa r I . G i u seppe Turtim ‘ d!
P adoa ,dédiées Pag i n . OBuvre [V,Pa ris,
Leclerc , etc. L

‘œuvre ci nqu ième
,
composé de

s i x sona tes s v io lon seu l e t basse con t i nue
, clé

diées auss i s Pagi n, a pa ru a Pa ri s, chez Lo
clere, en 1747. L

‘œuv re si x ième, formé de s i x
sona tes semblables , a été publ i é s Pari s, au x
memes ad resses e t a u bu reau d u J ourna l de
musique,en 1770. Si x au t res sonates

,to rmant
l ‘œuv re sept ième, e t, enfin ,six a u t res du méme
gen re,œu v re neuv i ème

,
on t é té gravées a Pari s,

pa r mademoi se l le Berti n . L
‘œuv re hui t ième a

pou r t i tre :& !Sanale atrs,duev iai irsi catbossa
dei sig. Gi useppe Ta rti n i di P adau; op . V I I I.
G ravé pa r mademoi se l le Bert i n ; Pari s. che:
I eauprtit, l‘éd i teu r, etc.

,
madame Boiv i n ,

Leclerc , mademoi se l le Castagneri. Ces so
na tes so nttrès pe t i tes .On conna i t a u ss i de Tar
ti n i u n recuei l pou r l e v iolon pub l ié s Amster
dam

,
sous le t i tre de l'A rta del l‘ a rea ; don t

C a rt ier a pub l i é, s Pa ri s, u ne nouvel le éd i t ion
i n t i tulée l'A rtde l’a chat . A l ‘éga rd des édi
t ions publiéesdes concertosde Tarti n i , Il . Far
renc a bien voul u me fourn i r les i ndi ca t ion s
su i van tes : 1‘ Cancertitlll) a cinque cao v io
lt‘no obl iga to de l sw. G i useppe Ta r t i n i . L i
—b ro Pari s,chez madame Boi v i n , il . Lec lerc ,
Castagnerl, Il . La i né . Aubardu fron t i sp ice,

on l i t l rs Urbiuo nella s ta mperi‘a di C a rto
G ia F ra ncesco Tease r-i nt. 2° V I co ncer t! a
alto stromenti , a e ialtno p ri ncipa le, v ioliuo
p rima ,uio lina secondo, cio li n o p rima di rl
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pi ano, o iolino secon do dl ripieno , a l to-v io le ,
o rga n e e v iolonce lle ebligato, delai .Gi useppe
Ta rt i n i di P a doa . Opera secondo : S ta m
pe to a spese di Gerha rda dericoWitnogel«
A ms terdam . 8‘ Sri concert i a ci nque s tro

m euti , a uiolin op ri ncipa le, o iolino prim0.®
secondo , a i tu-v iole , o rga ne e v ioloncelle ,
compos t i e ma n da t i per i l S igne r G iuseppe
Ta rt i n i di P a dou. Ope ra prima ,

l ibro cc
cundo ; A m s terda m etapero diMichele Ca rlo
L e Crue. 4 ° Sci con certi a ci nque s trumenti ,
a c ioli n o pr i ncipale, o ielino primo e se
condo , ntie —v iole , o rga ne e v ioloncelle del
S ig. G i useppe Ta r t i n i e Ga spare V i scon t i .
Opera p ri m a , lib ro terso : AMerdam a

epese ds
‘Miche le C a rlo Le Gen e.

i ndépendammen t de ces composi t ions
Tart i n i la is sa en manuscri t

, à sa mort, que
ra n te -h u i t ann a les pou r v iolon e t basse ,
un tri o pou r deux v io lons e t ba sse

,
e t cen t

v ing t- septconce r tos pou r v io lon so lo
,
deux

v iolon s, v iole et basse con t i n ue d‘accompagn e
men t . La B ibliothèq ue du Conserva toi re de
Pa ris pos sède des copies ma nusc ri te s d ‘une
gra nde par tie de ces ouvrages . Parm i ces com
posi t ion s se troute l a fameu se Sona te du
D ia ble, donton a publ i é pl us i eu rs éd i tion s
depu i s en v i ron 1805 . L

‘
aslronome La lande

ten a i t de ‘

l
'

artin i lu i -même l‘auecdote de l‘ori
pine de cet te sona te, e t l

‘ a rapportée en ces.

termes dans la re la tion de son voyage en l ia
lic (t. IX, p . 65) a Une n ui t, en 1718, me di t
il, je rêva i s que j ‘ava is fa i t u n pacte, e t q ue

a le diab le éta i t a mon se rv i ce ; tou t me réus
aissa itso uha i t

,
mes volon tés éta ien ttom

jou rs prévenues
,
e t mes désirstoujeurs sur

a passés pa r les se rv ices de mon nouvea u
n domest ique. J ‘ imagina i de lui donner mon
v iolon pou r vo i r s‘ il pa rv iendrai t me jouer

a de beaux a i rs : mais q uel futmon é tonne
men t, lorsque l

‘
entendis une sona te si s i n

gulière e t s i belle, exécu tée avec tan t de su
périorité e t d‘ i n tel l igence, que j e n‘ava is

a même r ien conçu qu i pti t en t re r en pa ra i
a lèlc!J

'
éprouva is ta n t de surpri se, de ra v i s

semen t
,
de pl a i s i r, que j

‘en perda i s la res pi
ra t ion je fus réve i l l é pa r ‘ cet te v iolen te

a seusation ; je pri s a l ‘ i ns ta n t mon v iolon
,

a espéran t de re trouver u ne pa rt i e de ce q ue
je vena is d'en tendre ; mai s ce fu t en va i n

a la pi èce que je mmposa i a lors es t a la véri té
a l a mei l leu re que]‘a ie jama is fa i te, e l i e l

‘

ap

a pelle encore la Sona te du D iable ; maisclle
a es t s i for t au-dcssous de ce qu i m‘a va i t
frappé

,
que j‘eusse

‘

bri sé mon v iolon e t
a aba ndonné pour toujou rs l a musique, si
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j
‘
eusse été en é ta t de m‘en passer . Cet'.

a necdote a fourni a Pansero n ( v oyez ce
n om) le sujet d

‘une pi èce de cha n t avec v iolon
ob ligé, I n ti tu l ée le Songe de Ta rt i n i , qu i a
eu beaucou p de succès. ‘

I
'

artin i compose u nMi serere concerté a qua tre e t a c i nq voi x
,

a vec le dern ier ve rse t hu i t voix
,
qu i fu t caé

ca l é a la cha pe l l e pon ti ficale de Rome
,
l e

merc red i sa i n t de l ‘année 1708
,
devan t le pape

C l émen t K i l l ; ma i s loi n de méri ter les

louanges que le ba ron Augu s t i n Po rno de Pa
lerme lui a don nées dan s l ‘é loge de Tart i n i , ce
morceau , fu t tmuvé s i fa ible

,
qu ‘on réso l u t

unan imementde ne p lus l‘exéctter
,
e t q u‘ i l

n ‘a plus é té en tendu depu i s lors .
Tart i n i s‘es t bea ucoup occupé de la théorie

de l a mus ique e t pa rti culi èremen t de l‘harmo
n ie . Lo phénomène du t ro i s i ème son

,
q u i

l ‘a va i t frappé en 11 14, e t q u i a é té remarq ué
pl us t ard pa r Romieu e t pa r: Se rge (voyez ces
noms), ét a i t deven u lfohjçtde ses méd i ta t ions,
e t le codduisitl a créa t ion d‘un système d‘har
mon i e qu‘ i l exposa dans u n li vre i n t i tu l é
T ra t ta to di mus ica serondo .la nero scienza
dell' o rm en ia (Padoue, 175 4 ,

“tu—4° de cen t
soixa nte- qu i nze pages) . Ce l i vre es t di v i sé en
i l: chapi t res don t le con tenu es t

. : 1° Des pho

nomènes harmon iques, de l eu r na tu re e t de
leur usage ; 2°-da cercle, de sa na tu re e t de
son u sage ; 3° du sys tème musi ca l , des co nso n
n ance s, des di ssonances, le ur na ture, leur dé
fi n i tion ; 4° de l

‘échel le dia to n ique, du gen re
musi ca l pra t ique, de son o rigine,de son u sage
e t de ses conséq uences ; 5° des modes e t des
tou s ancien s e t mode rnes ; 6° des i n terva lles
e t des modu la t ion de la mus ique modern e.
Un des phénomènes les plus remarq uable s
des inconséqucnces de l ‘espri t h uma i n se
man i fes te dans ce l i vre ; ca r on y. voi t u n
homme, i n i t i é tous les secre ts de son a rt

,

cherc her en dehors de la cons t i tu t ion de ce t
a rt ies pri nci pes qu i lu i serven t de base, e t
s
‘
épuiscr en efforts in fructucux pou r les abs
t rai re d ‘une phys ique i ncerta i n e e t de cat
cul s don t il ignora i t l e méca n i sme . l ebutés
pa r l‘obscuri té qui règne da nstou t l ‘ouvrage,
les c ri t iques on t reproché a Tari in i de n‘avo i r
pas présenté ses idées d‘une man i ère a ssez lu
cidc, e t ontattribué le défau t de cla rté q u‘ i l s
rema rq uai en t aux formes de son sty le. Avec
p lus d‘a tten t ion , i l s au ra ien t vu que l

‘ohsen
ri té es t dans les idées mêmes, e t q ue si l es
I perçus i ngén ieux ne manquen t pas dans le
système que l ‘au te ur s‘es t elTorcé de coordo n
ner, l a l i a i so n rigou re use n

‘ex i s te pas en tre
eux, enfin, que l es conséquences qu

‘ i l en t i re
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publ i ée quelques mois après sa mort dan s
l
’Europa iettera ria (a n née 1770,tome V ,
pa rt . I I, p . 74 e t sou s ce t i t re l et
tera a lla signeraMa dda len a Lomba rd in i ,
i nserv ien fe ad una i mpo rta n te le s ione per i
s uona tori di o iolino . Ce pe ti t écr i t fu t publ i é
sépa rémen t dan s l a même a nnée , a V en ise,
une demi- feu i lle in Burney en a donné
une nouvel le éd i t ion a Londres, en 1771, a vec
u ne t raduct ion a ngla i se , sous ce t i t re : Ta r
t i n i 's L et te rto signera Lomba rdi n i (afte r
voo rde S ignum Sym ) ; publis a s un

i mpo rta n t Lesson i o pe rfo rme rs onthe v io
lin ; Londres , ln I l a pa ru une deux i éme
éd i t ion de ce tte t raduct ion

,
a vec le tex te ita

l i en , s Lond res, chez 8. B remner, 1779, deux
feui l les in-é‘ . Payette l‘a fa i t ré impri mer a la
su i te de sa not i ce su r Tartin l, a vec u ne t ra
duct ion frança i se , dans sesNotices surC orel”
Ta rti n i , Gav i n ids , Pugna n i e t V iot ti (Pa
ris, 1810, iu fleuri- Léopold Robrmann ,
d‘a bord organ i s te au mo nastère d'lseubagen ,
près de Cette, p ui s o rgan is te s Hanov re , en a
publ i é une t rad uc t ion a l lemande i n t i tu lée
B riefunMagdelein l omba rdin i entha ltend
ei ne d chtiye Lec ti on für die V ioli nsp ieler ;
H anovre, 1788, in-4 ° de douse pages) ; ma is,
pa r une s i ngul a ri t é qui n

‘a poi n t é té e s pi i
q uee, ce tte t raduct io n es t l a même q u i se
t rou ve dan s l a not i ce de Tart i n i que H i t le r
a va i t don née , en 1784 , dans ses Lebens
beschrer

‘

bungen beriidmter Musikgeleh rten
und Tonk ilnstler, etc . (p. 278
Tart i n i a va i t composé pou r ses é lèves u ne

so rte de tra i té pratiquedesornementsemployés
de son temps dans la musique de v iolon ; c

‘es t
ce t ouv rage que l

‘abbé Pann go a c i té da ns la
note 24 (page 5—1) de l a prem ière éd i t ion d e
son é loge de Ta rt i n i , sou s ce t i t re Les ion i
p ra tichepeluiolino; ma is l e ti t re v éri ta ble de
ce t ouv rage estcel u i qu‘on t rou ve dan s le ca
ta logue de J oseph Benso n (Ven ise, 1818,
page 4 ) Tra t ta to delle a ppoggia t ure si a s
cm denti che discm denti per i l c ioli no, come
pu re i l t rillo, t remolo , n mrdente , ed n itro ,
con d ich ia ra z ione delle caden ze na t u ra"a

compos te. L a ilo ussaye, é lève de Ta rt i n i
,

a va i t a ppo rt é sPari s u ne copie de ce t ou vrage,
d‘aprés l aquel le P ietro Den i s (v oyez ce nom)
en a donn é une t rad uct ion frança i se i n t i tu lée
T ra i té des agréments de la m us ique, con te
na n t l'o rigi ne de la pet i te no te

,
sa v a leu r,

la ma n ière de la pla ce r , tou tes les d ifféren tes
rspéa s de ca dena s, etc. ; Pari s, de la (Ibe
v an l iere, 1789, in-8° de qua t re-v ingt—quat0n e
pages. Tart i n i ava i t en manuscri t u n ouvrage
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i n t i tu l é D elle ragion i e delle proporz ion i
li bri sei , q u

‘ i l a va i t l égué au P . Colombo, so n
am i

, pou r le revoi r e t l e pub l ie r ; ma is ce pro
fesseur mourut a van t d‘avo i r accompli s a
t âche. On ignore où se trouve e n ce momen t l e
ma n usc ri t orig i na l .
On a publ i é les éloges e t notices de Ta rt i n i

don t voici l‘ i nd ica t i on 1°0ra sione delle lodi
di G i useppe Ta r t i n i , reci ta ta nella ch iesu
de’ lili . P P . Serv i“i n P a doe a li 5 1 di
ma n o l'a n no 1770, pa r l‘ abbé Fanzago
(voyez ce nom) , ln Padova , 1770, in 4 ' dc

qua ran te-huitpages . Ceté loge a été réim

pri mé avec cel u i du P . Vallotti so us ce t i t re
£ Iogi di Gi useppe Ta rt i n i p ri mo o iolon ista
n ella cappella del Sa n to, e tc. ; la Padova .
Consatti, 1792, ln —8° de quat re—v i ngt -dis

neuf page s . Not i ce su r J oseph Ta rt i n i pa r
J .

-A . H i t le r, dan s ses Lebansbeschm
‘

bunym

brriihmter dlusr‘kgelehrten und Tonkün s tle r
neuerer Zei t (Lelpsick , 178i , u n vol ume
in pages 267 8° Elogio di Ta r t i n i
par Augus t i n Porno, de Palerme. Cetéloge se
trouve dan s l es œuv res complètes de l ‘au teu r
(Naples, deux vol umes in G iu

seppe Ta rti n i , sua v ita , no ti ce insé rée dan s
le l i v re de Cami l le Ugonl i n t i tu l é D ella let te
teratura i ta lia na nella secondo me tà del se
colo X V III (B rescia . per N ic. B etton i ,
1802 (tome pages 1 5°Not i ce su r l a v i e
e t les ouv rages de Joseph Ta rt i n i , pa r Payet te

(dan s l
‘ouv rage c i té pl us haut). Cha rles Ca l

n i oni o, de Padoue, a gravé le port ra i t deta v
t i n i , in pou r l ‘é loge de ce t a rt i ste pa r
l ‘abbé Pansago ; un au tre po rt ra i t a .été gna vé
Lond res

,
par 8cbee ner

,
e n 1787, etPayo ile

en a fa i t grave r u n t roi s i ème, en 1810, d
‘
après

u n dess i n de Guéri n .

TAS… (Pu ces), t rès—habi l e facteun de
clavec i n s, né a Liége, ve rs 1780, se rend i t
jeune a Pa ri s, e t devi n t é l ève de F ra nço i s
Étieuue l iancbet(capes ce nom), dontil fu t l e
succes se ur . En 1708,tl aubstitna s l a plume
des santereaux du c laveci n etde l'épinette,dont
l
‘usage é ta i t en core généra l en F ran ce , la pea u
de bul l e

,
qu i p rodu i sa i t u n son moin s ses. On

t rouve dan s l'Essa i sur la mus ique de La
borde (t. 1, pages 846 e t su i van tes) u n é loge
empha t ique de ce tte amélio ration . Pasca l Tas
k i n eutle t i t re de ga rde des . i nstruments du
ro i , depu i s 1781j usq u

‘à l a chu te de la roya u té .
En 1776, il cons trui s i t, a l

‘ i m i ta t ion des peti ts
pianos.anglais, u n pia no en forme de c lavec i n ,
su r l eq uel Va ndermonde, llatiy e t l e ba ro n de
D i e t ri chti re n t u n rappo rt à l‘Académ ie des
sciences . Task iumouru t a Paris, en 1705 .
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T AB K IN (Em u lits de Joseph
Task i n

,
neveu d u précéden t

,
e t accordeu r de

rla vec ins de l a cou r, n aq u i t a Versa i l les, e n
1770. Dès l

‘
âge l e p l u stendre, il se li v ra a

l
‘é tude du p i ano e t de l a composi tion . Pl us
ta rd

,
Il fu t con nu comme u n bon mai t re de

pi a no a Pa ri s, oui l mou ru t en 1857. Oucon
na ltde sa com posi t ion sei se œu v res pa rm i les
q uel s on remarque 1° Con ce rto pou r pia no e t
orches t re, op, 9 ; Pa ri s, chez Tro i s
trios pou r pia no, v iolon e t v iolon cel le, op. li ;
i bid . 8° Ca pri ce pou r p ia no e t v iolon ; ihid.

4 ° Pautaisies pou r pi a no seul, op. 8, ii ; i bid.

5° Des thèmes var i és idem .

T A UB ER ou TA UB ERT 11ûtlste
e t composi teu r, naqu i t en 1750,sNaumbourg,
en Sa xe

,
e t litses é tudes mus i ca l es sou s l a di

rect i on de Cmise, a D re sde. Aprés avo i r é té
q uelque temps a l'Académ ie de Gœttlngue, il
en tra a u se rv ice dupri n ce de Dernhourg. Une

ma lad ie de po i tri ne l‘obligea, en 1801, a cesser
de joner de son i n s t rumen t ; il se ret i ra a list
lenstadt, oh il mouru t en mo i s de ma i 1805 .

On a gravé de sa co mpos i t i on 1° Con ce rtos
pou r l a flû te

,
n°° 1 et Leipsich, Peters .

2°Thèmes va ri és avec o rches t re , op. 8, 4 ;
I anhe im ,

fleche].
TA UB £ R (Jsan-li sser), savan t danoi s,

professeu r, pu i s d i rec teur de l
'
Académ ie de

Sa ran, vécu t ve rs la tin du d i x—hu i t i ème
siècle . Il a éc ri t en l angue da noise u ne d i sser
t a t ion su r les a rts du chan t e t du dessi n , con
s idérés comme des moyens de ci v i l i sa t ion pou r
l a jeu nesse , en généra l , e t en pa rt i cu l ie r pou r
les é tudi a nts . Ce pe t i t ouv rage a été i mprimé
sé pa rémen t, e t da n s l e même temps a été lu
séré dan s l’I rs‘s, jou rnal l i t té ra i re publ ié par
Pau l sen (S“ a nn ée, 1702, t . lv ).
TA UDER D E T A UB ER F U R

'

I
‘

(Ca se
xxs, ba ron D E ), con se i l le r de l ‘empe re u r
d'Autriche au gouvernemen t de Gre ta , mort
le 8 ja n v ier 1814 , es t a u te u r d

‘ un l i v re i n ti
tulé : Ue8er mei ne V ioli ne (Su r mon v iolon) ;
V i en ne, l urshæct, 1780, u n volume ln .8° de
cen t q ua t re—v i ngt-hu i t pages. Cetouv rage es t
u ne fan ta i s i e sur d i vers sujets de mus ique, de
pol i t ique, de ph i losoph ie, d

‘es thét i que
,
etc. On

y t rouve t ro i s cen t c i nquan te—deux réflex ions
d
‘
un maltre dechape lle dan s le styledida ctique.

T A U B E“T (Ca sa css-Cowm en —Wsu eu
,

ouGonen osn—Gunxssuur), chef d
‘orches tre de

l
‘

Opéra de Berlin
,
membre de l‘Académ ie

roya le des beaux- ar ts de ce t te ville, membre
honora i re de l a Soc iét é des Pays-Bas pou r les
p rogrès de l a mus ique, cheva l i er de pl usieu rs
ord res , né a Be rl i n , le 23 mars 1811, estti ts
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d ‘un ancien music ien de régi men t , qui fu t eu
su i te employé dans les bu re aux du mi n i stère
de l a gue rre . Dés se s prem ieres a n nées, il
s
‘
exerça jouer des a irs popula ires su r une
pe ti te flûte que poss éda i t son père e t fitcon
na i t re a i ns i ses d i spos i t ion s po u r la musi que.
A l‘âge de huitans, il reçu t de Neithardt
(voyez ce nom) les prem ières leço ns de pi ano,
sans cesse r tou tefoi s de cu l t i ver l a fl ûte e t le
v iolon .A l‘âge de douze ans, il dev i n t élève de
Lou i s Berger pour l e pia no, e t pen dan t pl u
s ieu rs an nées i l reçu t l es l eçon s de ce t a rt i ste
d i s t i ngué . V ers l e méme temps, il en t ra a u
gymnase Frédéri c—Guillaum pou r y fa i re se s
ét udes l i t té ra i res . A l'âge de qua torze an s, il
j o ua pou r l a prem ière foi s en publ i c u n con
certo de Dussek etdes va r ia t ion s de son mai t re
sur l‘a i r a l lemand Scbœne H in“ cc prem ier
essa i de sonta le n t un heu reux . Aprés avo i r
a tte i n t sa se izième a n née, il qu i t ta l e gymnase
e t su i v i t l es cours de l‘ un i vers i té pe ndan t c inq
an s, bien qu

‘ i l fû t ré so l u a n e po i n t a voi r
d‘au t re carrière que cette d‘a rt i s te mus ic ien .

Ce nuauss i a l a méme époq ue qu‘ i l é tudi a l a
théorie de l ‘ ha rmon ie e t de l a composi t ion,
sous l a d i rec t ion de Be rna rd K le i n . i l seta i sa it
en tend re sou ven t en publ i c, pa rt i cul i èrement
dan s l es so i rées musica les de Nœser, où i l exé
cuta itles concertos de Mozart e t de Beethoven
avecune dél ica tes se rema rq uable, qu i es t l e ca
recieve d i s t i nc t i f de son ta l en t . ll don na i t
auss i beaucoup de leçon s e t son ense ignemen t
forma de bonsélèves, pa rm i lesquels on reman
que Tb. l uilah, A lexand re Pesca, G. Sch u
man n et l.. 8chlottermaun . Pl us tard, ses pro
pre s t ra vaux de composi teu r e t l a mu l t i pl i ci té
de ses occupat ions da ns les posi ti ons qu‘ i l
oecupa I‘ohtigérents cesser de se l iv re r s l ‘en
seignemeut.Aprés quel ques pe tites excu rs ion s
en Poméran i e e t Casse l , il v i s i ta Francfort
su r—l‘Oder, e n 1828, e t y donna u n conce rt,
dan s l eq ue l il reçut u n accuei l sym pa th i q ue
du publ i c. Vers 1830,Tau ber t publ i a ses pre
m ieres com pos iti ons (œuvre s 1 s che:

8rüggemann ,l llaibevstadt.8es l iede r eu rent
pa rt i cu l i èremen t du succès a ca use de la
fra icheu r mé lod iq ue des i dées. 8a premiére
symphon i e (en utmajeu r),tutexécu tée le
80ma rs 1881

,
dans un conce rt pér iod ique de

Mæscr. Le bon a ccuei l fa i t a ce t ouv rage dé
termine Devrienta écri re , pou r le Jeune com
positeur; le l i v re t de l ‘opé ra i n t i tu l é la l'ef
messe, qui, représen té le 23 j a n v ier 1859, fu t
bien reç u du publ ic e t s‘ es t ma in ten u sur l a
scène a l lemande. Au mois de jan v ie r 1858

,

Taube. rt litu n voyage a Leipsiclte t Dresde.
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Son concerto de piano (œuv re 18, en m i ma
jeu r) obtiutun bri l l a n t succès dan s l a p rem iere
de ces v i l les : il y fiten tendre a u ssi pl us ieu rs
ouvertures . A Dresde, i l liten tend re l a mus i
que qu

‘ i l a va i t composée pour le d rame D as

g ra in Man nlein (le Pet i t homme gri s). En
1834 , l

‘Académ ie des beaux-a r ts de Berlin
nomma ‘

l
‘au bert l‘un de ses membres eflectifs.

Le 10 septembre de l a méme année, i l litre
présen ter authéâtre roya l son opéra roman
t ique i n t i tu l é D erZ igeuner (le Bohém ien) . L e
compos i teu r d i rigeatut-méme son ou v rage e t
ce fu t son prem ier essa i de l a d i rect ion d‘u n
orches t re il y mon tra de l

‘habi le té e t reçu t
les fél i ci t a t ion s de Mendelssohn . Le 50novem
bre su i van t. il épousa l a sœu r de l a célébre
can ta tr i ce Nane t te Schechner. En 1836 ,

‘

l
'

au

he rt litun voyage en Angleterre , en Écosse, en
Hol l ande etsu r l e Rh i n sous l ‘ i mpression
q ue lui a va i t la i ssée ce voyage, i l éc ri v i t son
p remier tri o pour pia no

,
v io lon e t v iolon cel le

(op . a i ns i q ue ses Souven i rs d’É cosse .

En 1830
,
i l litun second voyage en Bav ière e t

obt i n t Mun ich u n succès d‘en thousi a sme
,

e n exécu tan t
,
dan s u n conce rt

,
le c i nq u i ème

concerto de Beethoven (en m i bémol), e t la
C ampa nelia , l

‘une de ses prop res compos i
tions les pl us réuss ies .
Au moi s de juin 184 1, Taubert [tttn ommé

chef—d‘orchestre du Théâ t re roya l de Berl i n .

I l ytttrepréscqter, a u moi s de fév ri er su i van t,
son opéraMa rqu i s und D ieb (Ma rq u i s e t va
l eur), e t le succès de ce t ouv rage l u i ill obten i r
l a pos i t ion de d i recteu r de musiq ue du même
théât re e t de l a chapel l e royale; i l en tra en pos
sess ion de ces nouvel les e t honorables fonctions

,

le 31mai 184 1. Dans la méme an née
, il composa

des can ta tes pou r l a fête du ro i de Pru sse e t pou r
le cen t i ème a nn i ve rsa i re de l‘Opéra de Berl i n ,
e t dans l ‘h iver su i van t

,
i l o rgan isa l es concerts

de symphon ie de la chapel l e ro yale qui,dcpuis,
ontacqu i s de l a célébri té . Pendan t l es tro is
prem ières années, il en pa rtagea l a d i rec t ion
avec I endelsso h n e t -W. Henn i ng ; mai s
ensu i te il les d i rigea seul. Les bénéfices de ces
concerts

,
pou r l a ca i sse des veuves des musi

etens de la cha pe l l e
,
s
‘
éleva icntdéjà, en 1801,

a l a somme considérable de cen t mi l l e thalers .
En 1848, Ta ubert fu t cha rgé par le ro i de
compose r des chœurs pou r l aMédi a, d'

Eu

r i pide , Mendelssoh n n ‘aya n t pas accepté cet te
tâche. P lus ieu rs morceaux de cet te cômposi
t ion on t été exécu tés avec succès il Berl i n

,

dan s d‘a u tres v i l les de l‘Allemagne , e t a
'

Cc

penhague , en 1853. En 1 844 , Tau bert ti l
exécu ter son a rrangemen t mus i ca l ethumo

TAUBER
‘

I
‘

ristique du Cha t bot té de Tieclt. A u mois de
j anv ier 1845 , il fu t nommé ma i tre de chapel l e
du ro i . Sa symphon ie en la , exécu tée Be r
l i n , en 1840, n

‘

y ava i t pas é té goû tée ; il n
‘
en

fu t pas de méme de sa symphon ie en la majeu r,
qu ‘ i l liten tendre le 0 fév rier 1840, ca r cel l e
c i futtrés— fa vorablementscenedlie . E l l e
réuss i t éga lemen t a ux con certs d u G ewa n d
bo ns de Le ipsiclt, sous la di rec t ion de l ‘a u
teur. Au mois de mai de la méme anuée

,

‘

l
‘

au

he rt se re nd i t s V ienne, où i l se liten tendre
comme pi an is te .“y dirigea auss i t roi s repré
sentations du Fœysch iits,dans les que l les cha n
ta i t l en ny L i nd , a lors a l ‘au rore de sa gra nd e
renommée . D i verses composi t ions d u méme
a rti ste rempl i ren t les a n nées su i van tes

,
part i

ent i éremen t sa symphon ie en si m i neu r
, qui

fu t exécutée l e 0ma rs i850; son P eter n os ter,
de K lops toc k , qu

‘ i l d i rigea a l
‘

Académie de

chan t , a u moi s de j an v ier 1852, e t son opéra
i n t i tu l é J aggeli , joué san s succés le 0octobre
1855

, e t q u
‘ i l fa l l u t re t i re r a pres ci nq repré

scu ta t ion s. Le 17 ma rs 1855, i l fi t en tend re
pou r la prem ière foi s, dan s le cen t ième con
cert de l a cha pel le ro ya le

,
sa symphon ie en ut

m ineu r, e t d an s la méme année
,
il don na

Mun ich sa musiq ue composée pou r la Tempéte
de Shakespea re . A cet te occas ion

,
l e ro i de

Bav i ère le fél ici te e t l u i e nvoya la c ro ix de
prem ière cl as se de l‘o rdre de Sa i n t -Michel . Le
dern ier opéra de Ta ube r t (jusq u

‘en 186 1) es tMa cbe th, représen té Berl i n
,
le 10novembre

1857.

Les ouvrages p rinci paux de cet a rt i ste d i s
t i ngue son t 1. Musi que n

‘
i cusé. 1° Les

psaumes23 e t 143, pou r voi x demesse sop ra no
avec o rgue on pia no, op. 05 ; Berl i n, T ra u t
v ein . 2° Le psaume 193 pou r u n chœu r de
voi x d i verses

,
op. 86, e n pa rt i t ion ; ibi d .

8° V a te r u n ser (Patcr poster) , pou r chœu r
,

vo i x seu le e t orchest re
,
publ i é en part i t ion

pou r le pi ano ; i bid . I l . 0rtn s. 4 ° L a Ker

m esse, op. 7, pa rt i t ion rédu i te pou r piano ;
Berl i n , Trautn ein . 5 ° D er Z icgeuner ( le Bo
bém len), en qua tre ac tes . 0°Ma rqu i s und
D ieb (Ma rqu i s et voleur), en un acte ; pa rt i t ion
pour pia no ; ibid . 7° Féte théâ tra le pou r le
cen t i ème a nn i versa i re du théâ t re roya l de

l ‘opé ra (7 décembre i bi d . 8° J oggeli ,
opéra en t roi s aetes, op. 100

,
part i t ion ; Berl i n ,

Bock . Fête théâ tra le pou r l e mariage du
pri nce de Prusse (12 ju i n 10°Ma cbeth
opé ra en c i nq actes, en pa rt i t ion pou r le p iano
Beri in , llnclt. 111. Mus ique vous p as n ana rs .
11° O uvertu re pou r l’o lella de S hakespea re,
exécu tée dan s des concerts. 12° L e pet i t
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t i on I° Concerto pou r cl a ri ne t te pri nci pa le,
n° Be rl i n , Hummel . 2° I dem , n° 9 (en m i
bémol) ; 0fl

‘

enln ch , André. 8° Andan te e t po
lo na ise , (dem ; Le ipsick ,Peters . 4 °Sympb0n iea
eo ncerta ntes pou r deux cla ri net tes

,
op . 20

e t 27; Ber l i n , Sch les i nger. 5° Duos pou r deux
clarinettcs ; i hid. 6° T ro i s idem pou r cl ari
nette e t bassou , op. 21 r

‘

oi
‘

d. 7°Six qua tuo rs
pou r deux co rs de ba sset te e t deux ba ssons,
a vec deux cors ad libi t um, op. li ; Berl i n ,
Bunker. 8° Si : ma rches pou r l a ga rde pru s
s ienne

, 10 pa rt i es ; I erlin , Sch l es i nger .
8° C i nq idem e t un chora l pou r la ga rde russe;
(Nd.

TA U SCH (lu es), nesDessau , le 15 av ril
1827, y eut. pou r mai tre de pi a no u n a rt i ste
nommé L ouis F rasch . l a 1843, il en tra dans
l‘éco l e deMéd c Schne ider ety resta jus
qu‘en I l se re nd i t a lors a Ld psick , où il
dev i ntélève duCon se rvato ire .Ses é tudes étan t
t erm i nées en 1840, il a lla s‘établ i r sDu ssel
dorf, où i l se l i v ra l ‘en seignemen t du pi ano.
En 1856, i ltutnommé di recteu r de musiq ue
d
‘

unñ ociét6 chora le de ce tte v ille. Une ou
verture de sa compos i t ion a été exécu tée . Il

apublid des Li eder e t pl usieu rs morceaux de
piano.
TA U SCHËR (J esn-Gm rn ), futd‘abord

d i recteu r de ia iustice aWaldenbourg, pu i s
ba i l l i La un itæ, e t mouru t dan s ce t te dcr
n iere place

,
en 1787. On l u i a t tri bue un pet i t

ouvrage anonyme, in ti tu l é V ersuch eine r
J uleitung auD i sposi tion der0ryelstimmen
noob H eMs‘gen Grundsztm und su V erbes
aem ny der o rgeln überhaup t (Bass i d

‘
une in

s t ru ct ion su r la di spos i t ion des jeux de l‘orgue
«l ‘a près les mei l leu rs pri nci pes , e t su r l e pe r
fectio nnementde l ‘orgue en général) ;Wal
.Ienbourg, 1778, ln —8

° de so i xan te—d i x -h u i t
pages. On y t rou ve la descri pt ion d

‘u n nouveau
soumet inventé par les frè resWagne r, facteu rs
d‘orgues Schm iedefeid, près de Sa ble .

TA USIG (Aeo n ), pia n i ste e t composi teu r,
ne Prague, en 1820, n

‘éta i t âge que de neuf
a n s lorsq u ‘ il lisa sur lui l ‘a t ten tion pa r son
h abi leté précoce su r so n i n st rumen t . Ayantété
condu i t sV i en ne

,
en 185 l, il y reçu t des le

çons de Tha l be rg e t litde ra pides p rogrès sou s
la d i rec t ion de ce v i rt uose . En 1857, i l litu n
voyage en A l lemagne e t l a i ssa , dan s pl usieu rs
v i l les de cet te con t ree

,
une impression t rès

t‘aro rable pa r l 'é légance de son ta len t, pa r
ticulièrementa Berlin , sDessa u etB resl au .

£ n l858, i l v i s i ta aussi Pete rsbou rg. De retou r
sPrague , il s

‘ y l i v ra s l‘ense ignemen t . rue à
V arsov i e, en 1840, il s

'

y mari a dans la même

année, et y dev in t un des professeurs de piano
les plus recherchés . Plusieurs ouvrages de sa
compos i t ion on t é té publiés Le ipsick e t
V a rsov i e. Pa rm i ces p roduct ion s,on remarq ue :
10 Deux morceau : de salon pou r l e piano ,
op . 1 ; Le ipsiclt, Brei tkopf etllærtel. 2° La
Si rène, gra nde étude pou r le p i a no, op . 6 ;
(bid. 3° G ra nde fa n ta i s i e idem , op. 7; s

'

hi
‘

d.

4° l a B erceuse, ldem,op. 8; V a rsov ie, P rier!
le i n .

Cha rles Tam ig, llls de ce t a r t i s te , ne

s V a rsov i e
,
en 184 l , e t élève de son père ,

éta itdeja considéré, en I…, comme un pia
n i s te d ‘u ne ra re habi le té . Il a publié une

grande fan ta i s ie pou r le pia no, sous le t i t re
a l lemand D as Geistersclnr‘ff.
TA UWITZ (Èooun n) , nesG l a tz (Si lés i e),

en litsesétudes l i ttéra i res augymnase de
ce tte ville, pu i s i l a l l a su i v re l es cou rs de dro i t
Bres l a u . Dès ses premières années, il a va it

montré u n goû t décidé pour la musique, et
s‘ éta i t l i v re a son étude au gymnase a i nsi qu‘à
l ‘un i versi té. Il é ta i t enco re étudiantfllm lan

,

lorsqu‘ i l dev i n t directeurd‘une sociétéde chant.
Son amou r pou r l ‘a rt fi n i t pa r lui fa ire aba n
don ner l a j uri sprudence e t l u i lita ccepter une
p lace de professeu r de musique Wi l n a . En

1850, i l fu t appe lé Prague en qual i té de chef
«l‘orchest re duthéâtre, e t depu i s lors, i l s‘es tti ré dan s cet te v i l l e. En i l a va i t fa it
re présen ter, a R iga , B radama nn ,

opéra e n
tro is actes, e t deux a ns après, il donna , dan s
l a même v i l le , u n opé ra —comique i n t i tu l é
Sch a oue und Buh l, don t l a pa rt i t ion pou r le
pi ano a été publ i ée Bwlau, chez Leuckart.
On a de l u i des L iede r pou r q natre vo is

d ‘hommes, op. 6 ; i bid. : si: idem,
deus ième

recuei l
, (bid. . t roia idem,

op. 0, i bid. , t ro i s
i dem , op . 1 1, ibi d. ; chanson de dragon s idem ,

op. 15 ; ibid. douze cha n son s de solda ts pou r
u n chœur d‘hommes s qua tre e t c i nq pa rti es,
op. 22 ; (bld. . des L iede r a voir seu le avec
p i a no

,
op . 8, 10, 17e t 18, (bid.

TAVARES (Nauru ) , compos i teu r, ne s
Porta legre, en Portuga l , y vi va i t vers i l

fu t d‘ a bord chan teu r da ns l a chapel le d u ro i
Jea n III , pu i s ma i t re de cha pe l le a Mu rc ie, en
Espagne, e t e n dern ier l i eu a Cuenca , oh i l
mou r ut . A u temps où Hachado écr iv i t sa R i
bliotMco Lusitnnu, on co nserva i t encore des
messes , psa umes e t mote ts en man uscr i t, de l a
compos i t ion de Tavares

,
dan s la Bibl iothèque

du ro i de Port uga l .
TA VA RES (Menu s) , au t re music ien

portuga i s, ne comme le précéden t Porta
leger, recul dan s l e même temps . i l fu t
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d‘abord mait re de chapel le à Cad i x , pu i s à
C uenca , oh il mouru t . Ses compos itions éta ien t
conse rvées dans la Bibl iothèq ue du roi de Por
t uga l, avan t le t remblemen t de terre de L is
bonne.

TA V EL LI (Le urs), composi teu r vén i t i en ,
vécu t da ns la prem ière moi t i é du dix-hu i t ième
siècle . On ne conna i t de lui qu‘un opéra i n t i
tulé [mo r e t Sdegno, représenté, en 1720,
a uthéâtre Cassinno , de V en i se . Cetouv rage
fu t joué d‘abo rd sou s l e t i t re 0ttone A ma n te.

De ux au t res music ien s du nom de Ta veüs‘,
e t prbhahlement«le l a méme fam i l l e

,
on t é t é

a ttachés a l a mus ique de la chape l le de Sa i n t
l a rc, sVen ise ; le premier, A lv ise Tonell i

‘

,

pret re, futorgan i s te du second o rgue, depu i s
1707jusqu ‘à 1720; l

‘au t re , F ra nço is Taoelli,
fu t téno r du chœu r

,
a la mdme époque.

TA VE B NE R (J ean), organ i s te Boston ,
dans le comté de l.incoln ,en Angle terre , éta i t
en méme temps chori ste a l ‘ég l i se d u C ard i
na l (ma in ten an t l ‘égl i se d u Ch ri st), a Oxford .

Il vécu t dan s l a p remière mo itié du seiz ième
siècle . Son a t tachemen t pou r la re l igi on pro
tes ta n te, a lors nouvel l e, l e litempri so nner,
avec Joh n Prith e t quelques au t res adhérents
l a réfo rme, dan s un sou terrai n qui serva i t a

conserver du poi sson sa l é. L ‘a i r qu‘on respi
ra i t dan s ce sou terra i n é ta i t si pern ic ieux

,

qu‘u n des pri so nn iers en fu t. asph yx i é. Fri th
fu t condamné en feu e t brû lé sSm ithlield, en
1533 ; ma i s Taverner, moin s exa ité que ses
compagnons, e t seu lemen t a ccusé d

‘avoi r ca
ché que lques l i v res héré t iques su r lesta ble ttes
de l ‘école où i l en se igna i t, p ro tégé d

‘ a i l leurs
par sa répu ta t ion de mus icientrés-habi le, fu t
rendu a la l i be rt é. On n‘ a poi n t d ‘au t res ren
se ignements su r la v ie de ce t organ i ste, qu‘ i l
ne fau t pa s confondre avec un au t re Jean Ta
verner, professeu r au col lege de Gra ham , qui

vécu} dan s le méme temps e t pri t a Oxford ses
degrés en musique, ma is qui n

‘ a rien produ i t
de rel a t i f cet a rt . L ‘organ istc de Boston a
l a i ssé de sa compos i t ion plus ieu rs messes e t
motet s qui se t rouven t en manuscr i t dans
l ‘école de musique d

‘
Oxford

,
pa rm i d‘ au tre s

compos i t ion s de musi cien s a n térieurs a u temps
de la réformation ,etqui vécu ren t sous le règne
defleu ri V II . Ba rney en a ex tra i t l e motel
D un n t ra nsftacinq voi x eur le p l a i n—chan t,
qu ‘ i l a publ i é dans son H i s toi re généra le de
la mus ique (tome I l, pages 557 a i ns i
qu ‘ un canon à tro i s voix , pri s dan s l a messe de
Taverner 0Micha el (ihid . , pages 500
Hawk i n s a au ss i publ ié l‘antienne t roi s vo i x
0 splen dor glo riz , du méme music ien (Ge

aro cn . eau . en ausscuu s. m s.
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rura l H is to ry of the scien ce a nd pra c ti ce of
musi c

, tome i l, pa ge 518).0n t rouve des mo
tets de Taverner dans des recuei l s man uscri t s
d u M uséum bri ta n n ique, a Londres , co tes
179, 296 et237.

TA VB ER (Autorun), né V ienne, l e
8 septembre 1754 , passa sa Jeunesse dans la
cha pel l e él ec tora le deDresde . Après son re tou r
dans l a capi ta le de l‘Autriche, il obt i n t, en

1799 , l a place de ciavecin iste e t d‘adjoi n t de
Sal ieri a u théâ t re de l a cour.L

‘
année su i van te,

il fu t nommé compos i teur de la chambre im
périale, et eu t l e t i t re de ma i t re de musique
des a rch iducs e t a rch iduchesses.Le ca rd i na l
a rch i duc Rodol phe, e t l es impé ra tri ces de
F rance e t du Brés i l son t a u nombre de ses
élèves . Ceta rt i ste es t imable es t mort
V ien ne

, le 18 novembre 1893 . A u nombre de
ses compos i t ion s

,
on cite l e mélod rame Zeroes

etMira belle, l‘ora torio la P a ssion de J és us
Chri s t

, la Conquéta de B elgra de, t ablea u
musica l

,
t roi s qua tuors pou r deux v io lon s, alto

e t basse
,
s ix marches

,
des mennen e t dan ses

a l lemandes, e t quelques chan sons.
TAYB BR Fau con ), orga n i ste e t compo

siteur
,
né s V i en ne, le 15 novembre 175 6

,

pa rcou rut dans sa jeunesse l a S ui sse, l a l a
v iere e t la Souabe , don nan t pa rtou t des con
certs ; pu i s il s

‘
attacha , en qua l i té de mat in

de m usique, a la t roupe ambu lan te d
‘
0péra

d i rigée pa r Sch i kaneder . Patigué de cette v ie
nomade

,
il re tou rna a V ienne e t y pri t l a direc

t ion de l a musique du théâtre su r l a V i enne
,

que l e méme Sch i kaneder vena i t d‘y fon de r.
Composi teu r ac t i f e t doué d‘une grande far i
l i té

, il écriv i t pour ce théâ t re e t pour ce l u i
de Léopo lstadtun trés-grand nombre d ‘a i ra ,
duos

,
chœu rs

,
fi na les, ouvertu res, a i rs de

dan se, e t les opéra s A lex a n d re, Der Schle i
trunct(Le bu col ique), Schm din und A i

ma n sor le Télégraphe s ndung und

perronud
—A rren (La Sa i sie et l‘Arm tatio n ),

D er Z entreute (Le D islra it) , D a s Spinuer
kreus am l

‘

enerhery (La croi x dutlleur a l a
montagne de V i enne), A rragio de B ene
ueut, etc. An térieu remen t a so n re tou r a
V ienne

,
i l a va i t donné a ux théâ t re s de b a l i s

bonne
,
de Preysi

_

ng e t d
‘
Augshourg, pl usieurs

pet i ts opéras pa rmi lesquel s o n remar que
C ha rles d ’E icbrnh orst, e t L a ura Rovetti .
L ‘oratorio de J és us moura n t a été, un de ses
dern iers ouv rages. Tayber éta i t considéré
comme l‘émule d‘Albœ chtsberger pa r son t a
l en t su r l ‘orgue ; son méri te en ce genre fu t
récompen sé par sa nomin a t ion d‘organ iste ne
l a cou r impéria le

,
le l3 août1810; mai s il net(!
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jou i t patlongtemps des a van tages de cette po
sitinn , ca r ilmouru t le 32 octobre de l a méme
a nnée .

T AYLO R (Ba con), célèbre ma thématicien
angla i s, naqu i t le 18 août1685 , a Edmon ton ,
da ns le comté deMiddlm x , prés de Lond res,
e t mou ru t le 20 décembre 1731, à l

‘âge de
quaran te-s i x an s. L ‘h i stoi re de la v ie etdes
t ravaux de ce sa van t n ‘a ppa rt ien t pas a ce d ic
tionna ire . Je d i ra i seulemen t que l a mus ique
occupa une pa rt i e de sa jeunesse. qu‘ i l s‘y dis
lingua e t qu

‘

Il y t rouva des con sola t ions dans
ses dern ières a nnées . Le pl us conn u de ses
ouv rages es t l e l i v re qui a pou r t i tre :Metho
dus inen mîsntorum dirreta e t i nverse (Lon
dres

, 1715 e t 1717, On y t rouv e l e
eéiè hre théo rème conn u sous le nom de son
a u teu r, e t que Lagrange a appe lé le pri nci pa l
fondementdu calcul différen tiel, dégagé
de t oute con sidéra t ion d’

i nfiuimentpe tits
ou de lim i tes (J ou rna l de l

’É colepolytechn i
que, neuv ième cah ier, p . C‘es t auss i dans
ce méme ouvrage que Taylor a don né (Pro pos.

XXII, probl . XV II, page 86) une sol u tion du
problème de la corde v ibra nte, pl us compl éte
e t pl us sa t i sfa i sa n te que tes so l u tion s proposées
avan t l a sien ne . l a i s les recherches de La
grange (uoyex ce nom), con signées dans lesMémoires de I'A'cade‘m ie deTurin (ann . 1759

e t su r tou t dan s saMéca n ique a na
ly tique , on t rendu i n u t i le l a so lu tion de Tay
lo r

,
t rop a rbi tra i re dans sa seconde pa rt i e.

T aylor a auss i fourn i u n Mémoi re sur le pro
b lème de l a cor de v i bran te dans le 28° vol ume
des Tra nsa ct ions phi losoph iques (pag. 26 et

TA YLO“(J es s) , né présde Lancastre, en
1604 ,titses études a l'un i versi té deCambridge,
e t y obt in t l e doc tora t en théologie. Il fu t en
sn i te pasteu r a Norwich, pu i s re cteu r d‘une
école Wa rri ngton , oh i l mourut e n 1761. Le
6 ju i l le t 1750, il prononça, Cambridge, u n
d i scou rs su r le langage m usica l, qui a été pu
bl ié sous ce t i tre TheMusic speech, Lo ndres ,
1750, ln On a aussi de l u i u n l i vre d‘an
t i ennes en m us ique a vec des observa tions cou
ccrnautl‘exécu tion de la psa lmodie, i n t i tu l é
Collec t ion of t u ne s in variou s a i rs; so itlt

scheme fo r support i ngthe spi ri t andpractice
of psa lmody s

'

n congregationtLond res,
1750, in

TAYLO R (llrcxsao), né s Chester, en

1758, futa t taché a l a cha pe lle ca l v in iste de
l.omte

_
es. i l mourut dans ce t te v ille au moi s de

fév rier 1815 . On a de ce music ien u n recue i l
d
‘

hymucs de Noe l int i t u lé The Ch ris tmas

Hymn, lo ndres, Lengmsnn etl roderip, et
une col lec t ion d‘antienncs qui a pour t i tre
ChurchMusicfor 8voices, ibid. Le ca talogue
de Pre ston (Londres, 1795) ind ique sous le nom
de ce mus i cien B ea uties of sa cred corse,

selected prind fromthe souri s ofthe
Rev . D r. Watt s ,Wesley , Dod ridge a nd

others m im i div ine authors,wi th en tire
newMusic, suitsd for the v oice, m a n ,

pia no forte, etc. , l i v res 1 et !.Tay lor a publ ie
a ussi untra ité é léme n ta i re de musique i n t i
tulé Tite principles ofMus ic atone utero
Londres , 1701, in 11 a été fa i t pl usieu rs
éditions de ce peti t ou vrage .

TA YLO R (Jacques), profes seur de musi
q ue sNorwich, ne dan s ce tte v ille, ve rs 1770,
s ‘es t fa itcon na i tre a van tage usemen t pa r
quelques mo rceau rela t i fs l a musique

, qui

on t paru dans l e Q ua r terly mus ica l Rev iew.

Le prem ier, i n t i tu l é Rema rh onthe mi nor
key (Rema rques su r le mode m i neur), es t in
séré dans le prem ie r vol ume de cetécri t pério
d iq ue (tome page le second On N o

dulatio n (Su r l a modulation , ibid.,
page

etle t ro i s ieme sur les su ites d‘octaves e t de
quintm (t . 11, p . Tay lor v ivaitsnoore en

après ce t te époque, je n
‘
a i poin t de

ren se ignements su r sa pe rson ne .
TA YLO R (Énousun), a rrière pe tit—fils du

docteur Jea n Tay lor, cé lèbre ph i lo logue e t
th éologien angl a i s, es t ne Norwich , le îfljan
v ier 1784 . Dès sa première jeunesse, il litdes
études grecques e t l a t i nes ; mais son goû t do
m i nan t fu t toujours cel u i de la mus ique. Les
é lémen ts de ce t artlui fu rentense ignés pa r
Cha rles Smyth , mus ic ien pl u s renommé pa r
ses excen tric i tés que pa r ses ta lents ; ma is ce
lui surtouloomme enfan t de chœu r de l a cat
drale qu‘ i l litsa prem ière éduca tion mus i
ca le, sous la d i rect ion du docteu r de mus ique
Bechwith . Q uan t au: conna i ssa nces qu‘ i l acqu it
dan s la th éorie etl ‘h i s toi re de la m usique,
a i n si que dan s les l a ngues e t l ittéra tu res
a l lema nde e t i ta l i en ne

,
il ne l es du t qu‘à ses

études pe rsévéran tes e t sol i ta i res . La profes
s ion de Tay lor fu t d‘abo rd ce l le de ma rchand
de fer

,
mais elle ne l‘empêcha itpas de cu l tive r

l e chan t, pour lequel il ava i t u ne vé ritable
pass ion . Doué d‘u ne très- bonne vo ix de basse,
il prena i t pa rt , comme ama teur, aux concerts,
à la musique rel igi euse de TheWagon C…,

e t éta i t u n des membres les plus act i fs du Glen
C lub de Norwi ch . Son i ns t rumen t pri nci pal
ét a i t l e ba ssou , ma is i l ioua itau ss i de l ‘orgue
e t pouva i t fa i re sa par ti e, dans l es concerts,
sur le hautbois e t sur la limi te. Un chœu r de sa
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tou r a Prague, en 1840, il ne s

‘

y arréta que
peu de temps

,
ayan t pris l a résol u t ion de

voyager dans l e sud de la Russie. A Lemberg,
Caernovvil: e t Jessy, Il don na de bri l l an ts

concerts ; pu i s il s
‘arrêta a Odessa , o in il se li

v ra à l'en se ignemen t du pia no j usqu
‘en 1847.

Da ns la co urs de cette a nnée, il re tourn a
Prague, pui s voyages en llo ngrie etdo nna des
concerts à Preshourg. A rrivé a Hambourg, en
1848

,
i l y séj ourn a quelque temps ; pu i s Il rc

tourna Oda sa . Sui va n t l efla ndlex ikon der
Tonkuustde Cha rles Gotlm iclt, Ta lesco éta i t
à Londres en 1856 . Ceta rt i s te a publ i é un con
cerlo pou r -le pi a no avec orches t re qu

‘ i l a fa i t
entendre dans ses voyages, des ca prices de
conce rt

,
u n grand nombre de pièces de sa lon ,

tcliesquc mazur‘aes, nocturnes,graudes va l ses ,
rhapsodi es , t ra nscript ion s , chansons bone
m iennes va ri ées, etc.
TEG!“(Pru ne D E), célèbre l u thiste de

Padoue
,
vécu t dan s la premié re moi t i é du se i

s ieme siècle. 11 es t con n u pa r les ouv rages
iustitulés 1°Ca rmi n um adtestudi n is us um
compositerum fi ber ter tius ab «particulie
s imo a rtifice P etra Tegh io P atauina ele

ga nt
‘

issime coucin natus ; Laca n“, a pud
P etrum P ha lesium bibliopola m juratum
«uno D om i n i 1547. 2‘ D es cha n sons e tMa
tel: reduicts en ia bvlature de Luc (s i c) a
qua tre,cinque etsix pa r ties, liv re i ron‘slesme.

pa r lux e/lentma i s t re P iem di

Tegh i P a dua n : A L ouva in , pa r P ierre
P ka leys l ibra i re i u re, n eta u de gra ce 1517.

A vec gm ce et priuilege a troi s a ns.
T EIC IIMÜL LER tu. v iolon i s te,

ildtiste, gu i tari s te et professeu r de musi q ue a
llrunsvv ick , ve rs 1830, s

‘es t fa i t pa rt i cu l i ère
men t rema rquer pa r son ta len t sur l a gu im
l ia rde (Mundkam on ica ) . On a gra vé de sa
compos i t ion : 1°[minute v ari é pour v iolon,
avec u n second v iolon ad libi t um : flam
lmung, C rane . 2° V a ria t ion s pou r gu i ta re,
v iolon e t flû te

,
op. 3 ; Leipsick , Bre i tkopf e t

llærtel. 5° Polona i se pou r v iolon ou flûte e t

g ui ta re, op .
-1 ; i bi d . 4 ° V ari a t ion s pou r v io

lon , flû te et gu i tare, op . 0 Brun swi ck, Spchr.
5 Pobpour«ri pou r flû te etg uita re , op. 7;

Le ipsiclt, 8re i t kopf e t ilœrtel. 6°P remier noc
turne pou r gu i ta re, v iolon e t flûte.
T E IXIDO R (Do n J os i ), o rgan i ste de la

cha pe l le roya le de Madrid , n é C eros , en Ca
lulogne , fu t nomméorgan iste ctvicc-ma it re de
cet te cha pe l le, le 4 aoû t 1778, en remplacemen t
de Nebra . i l mou rut à l a fi n de 1814 0u a u com
mcuccmentde 1815. On a conservé dans les
a rch ives de ce t te chape l le une mosse à hultvo is

i n t i tu l ée £ r ipc meDomine abhomi ne malo ,
da tée de 1770; u ne au t re , égal emen t 8 hu i t

_vois, sous le t i t re SoitDeo hono r e!glo ria ,
écri te en 1780, etdes vépres à hu i t vois com
posée en 1781, tou tes de la compos i t ion de ce
ma i t re, de qui l

‘on a auss i l e prem ie r volume
de l ‘ouvrage i n t i tu l é : D iscu rsos sobre la his
to ria u n i ve rsal de la mus ica Madrid

,

1804 , un vol . ñu
T EXXEI IlA (Am 1n ), compos i teu r por
tuga is, naquitâ L i sbonne, en 1707, e t fu t en
voyé Rome ,dans sa neuv ième a nnée, pour y
étud ier l e chan t e t le con trepoi n t. De re tou r
à L i sbon ne

,
en 1728, il y obti n t les t i tres de

premier chan t re e t d‘esam lnateur des cban
teurs l ‘égl i se pa tri a rca le. Parmi ses compo
sitions, res tées en man uscri t, on rema rque
1° Te D eum iauda mus a v ingt voi s avec in
struments, qui fu t exécu té en 1784 . 9° Te

D eum neuf vo is . 3° Psaumes, offertoi res,
l amen ta t ion s etmo tets a qua tre e t hu i t vois ,
avec e t san s ins trumen ts . 4°Mi seren à hu i t
voi s , a vec accompagnemen t. 5° Pl usieurs opé
ras . 8° l esso à hu i t vo i s . 7° blesse à qua t re
voi x . 8° Psaumes des vépres a qua t re voi x
pou r l ‘égl i se portuga i se de Sain t—Antoi ne, à
Rome .

T ELEMANN (Geosaes-Psm rre}, compo
siteur célèbre

,
naqu i t llagdehourg l e

14 mars 1681, e t fitses études,]usqu‘en 1700,
aux écoles de ce t te v ille , et cel les de Zel ler
fe ld t e t de llildesbe im . i l ava i t appri s, dans l a

prem iére , lcs élémen t s «le l a musiq ue ; ma i s
tou te son

_

é ducatio n mus ica le fu t bornée ces
con na i ssa nces p rél im i na i res ; il ne dutqu‘à
lui -même et a la lecture des ouv rages «les mei l
leu rs composltcurs l ‘habi le té q u‘ i l a cqu i t pa r
l a su i te . Dès l

‘âge de douze ans , il a va i t écri t
u n opéra

,
dontun e part i t ion de Lul l y a va i t été

le modèle ; ca r, à cet te époque, l a musiq ue
drama t iq ue éta i t peu a vancée en Allemagne
son ouvrage fu t représen té su r l es théât res deMagdebourg e t de H ildesbe im . En 1700, Tele
manu se rendi t a Leipsicltpour y su i v re les
cou rs de l ‘un i vers i té, e t y appri t les la ngues
frança i se

,
i t a l ienne e t a ngl a i se, qu

‘ i l pa rl a it
encore fort bien quaran te an s a prés. En 1701,
on l u i ava i t confié les places de d i rec teu r de
m us ique e t d‘organ iste de la nouvel le égl i se
tou tefoi s

,
les occupa t ions qu‘el les lui donna ien t

ne l e détournèrcntpoi n t de ses études . La
place de ma i t re de chapel le du comte de Prom
u i tz, s Sorau , l u i a ya n t é té o ll

‘

erte en 1701 , i l
l
‘
accepta . Arri vé dan s ce tte v ille, il s

‘

y lia

d
‘
une i n t ime ami t i é a vec Pri n t: (voyez ce

nom), qu i y rempl i ssa i t a lors les fonctionsdo
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doute r. Ce futpa r l es conseib dece savan t mo
sicien que Teleman n se l i v ra avec a rdeu r a
l ‘ét ude du styl e de Lul ly e t des au tres compo
siteurs de l ‘éco l e frança i se . Un voyage q u

‘ i ltit
a Pari s, en 1707, e t son séj ou r dan s ce t te v i l le
penda n t huitmois, achevérentde donner s
son goû t la d i rec t ion de ce t te école . Tou tefoi s,
il l e modi fi a pa r une tendance vers une harmo
n ie pl us forte, et pa r des modu la t ion s p lus pi
q uan t. don t il reçu t l‘impul sion a Berl i n, où
il demeu ra quelque temps . Appel é sEiscnach,
en 1708, en qua l i té de mait re de con ce rt , il y
succéda pl us ta rd Hehenstre it(voyez ce nom)
da n s la place de mai t re de chapel le. T ro is a n s
aprés, il reçu t sa doubl e nom i na t ion de ma i tre
de cha pel le de l ‘égl i se des Réco liets e t de cette
de Sa i n te—Ca theri ne, 3Pn ncfort-snr—lo—Mein .

I l se rendi t dan s ce t te v ille
,
conse rvan t toute

fois l e ti tre e t l es émol umen t s de ma i t re de
cha pe l l e de la cou r d‘B isenach , s la cond i t ion
d
‘

y envoyer chaq ue année u n ce rta i n nombre
de compos i t ions nouve l les . Après qua t re a n
n ées de séjour F rancfort ,Telemann céda aux
ins ta nces du margrave de Bay reu th , e t pri t l a
d i rec tion de sa chapel le, sans perd re son t i t re
a !isenacfl. Enfi n

,
en 1721, une place dedireo

te u r de musiq ue lui fu t olTerte Hambou rg ;
i l l

‘
accepta e t en remplitles fonctions penda nt

qua ran te-sis ans, con se rvan t toujou rs cel les
de mai t re de chape l le des cours d‘!isenacb e t
de Bayreu th. Da ns ce t te longue ca rr ière, il.
déploya une prodigieuse act iv i t é, e t produ i si t
une si gra nde quan t i té d ‘ouv rages , q u

‘ i l es t
peu de compo s iteurs a l lemand s qu‘on pu isse
lui compa re r pou r l a fécond i té. i l grava l u i
m éme s l ‘eau -forte e t a u hur i n une pa rtie de
ses produc tions su r les pl a nche s de cuivre 0u
«Péta i n

,
e t liti mpri me! les au tres avec les eu

ci ens ty pes de Hambou rg. i l mou rut danscette
v ille, le î 5]uin 1767, a l

‘age de qua tre «v i ngt
six ans.
Le nombre des composi t ion s de Teleman n

é ta i t s i consi dérab le
, que lui

-meme n ‘en pou
v a i t i nd iq uer tous les t i t res . flans cel l es q u‘on
co nnai t, on remarq ue : 1° Pl us de douze a nnées
en t ières de musique d ‘égl i se pou r tous les di e
manches e t fêtes, forman t en v i ron t ro i s m ille
morceaux a vec orchest re ou orgue . 2° Oua
ran te-quat re musiques pou r la P a ss ion, de
pu is 17î î jusqu

‘
en 1767. 5° Tren te—deu s mn

s iques inaugura ics pou r des i n sta l l a t ions de
prédica teu rs depui s 1728 j usqu‘en 1700.

4 ° T ren te—t roi s so ienn ités musi ca l es, appcléœ
à ilambourg m us ique de capi ta ine, composées
d
‘une sona te pou r i nstrumen t s e t d ‘u ne ra n
latc avec accompagnemen t, depu i s 1724 j us
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qu
‘en 1705 . 5° V i ngt musiques complètes de

j ubi l é
,
de cou ron nemen t e t d ‘inaugu ra t ion

pou r pl usieu rs voi x e t i n s trumen ts , depu i s
17231usqu

‘
en Douze serv ices funèbres

complets pou r des empereu rs, des roi s e t pou r
des pe rsonnages d i st i ngués de Hambou rg.

7°Q ua torze musiques de mariage.8° Beaucoup
d
‘

oratoriov
,
pa rmi lesquels se trouven t laMort

de J és us, de Ram ier, la Rés u rrec t ion , par le
méme, la Rés u rrection de Za cha r ie, les L

‘

er

gera d B ethléem , I s ra ël déliv re
'

, u ne pa rt ie d uMessie. ie J ou r dujugement, etl e psaume 71
en la t i n . 0° Pl us ieu rs sérénades, te l les que leMa l , par Ramler , D on Q u ichot te , e tc.

10° Q ua ran te -qua t re opé ras pou r les théâ tres
de Hambou rg, d

‘Eisenach e t de Bay reu th .

11°Pl us de s i x cen t s ou vertu res e t symphon i es .
Toutes ces composi t ions son t res tées en man u
sc ri t . De pl us, Teleman n a écri t u n nombre
immense de morceaux de chan t e t d‘instru
men ts

,
don t il a publ i é les su i va n ts : 12° Six

sona tes pou r v iolon seu l avec accompagnemen t
de basse con t inue pou r le cl avec i n ; F ra ncfort ,
1715 , in—t‘ol. 18° D ie Kleine Kammen nu
ait, etc. (Pet i te musique de chambre) , con sts
tan t en s i : su i tes po u r v iolon , flûte t ravers iè re,
hau t bois e t c l aveci n ; i bid ., 1710. 14° Sis so

natines pou r v iolon e t cl avecin; Leipsick, 1718.

Sia t rios pou r di vers i ns trument s, i bid.,

1718. 10° E nrnwnùcher Gdufi im t, ode r
yelsti icfuCa ntaten etc. (i.e se rv i ce d i v i n ha r
mo n ique

, _

o u can ta tes sp i ri t ue l les su r l es
épltres des d imanche s e t fétcs, a vois seu le e t
v iolon , flûte ou hau tbo i s e t basse con ti n ue) ;
H ambou rg, 1725 , un vol ume in-fol. de près de
ci nq cen ts pages . Bei ouv rage rempl i d

‘ i dées
neuves pou r le temps, e t in tére ssan t pa r les
modu la t ion s. Ce vol ume renferme soi xan te
qua torze ca n t a tes . 17° J ussug derjen igen
mus ika li schen und auf die gm hn ilcheu

£ uo ngeb
‘

o gern
‘

chtete d rieu, etc . (Ex tra i ts
d
‘
airs musi ca ux su r les 0Êa ngîles, etc. , vo i :

seu le e t basse con ti n ue) ; Hambourg, 1727,
ñu—l

’

ol.t8° Der 6 etreueMu sik-Meis ter, e tc .
(Le mai t re de mus ique Hambou rg,
1798

,
i n foi .sons ce t i tre,Telenna n n a recuei l l i

des a i rs
,
duos

,
t rios

,
etc. , pou r difl

'

érontes
voi s , des.

_
s0n ates, ouvertures,

fugues e t canons, pou r d ive rs i nstruments, sli
vieés en qua torze l eçons ou journées . 10° So

n a tes pou r deux notes t rave rs ières ou deu x
v iolons san s basse ; Amsterdam . 20° Das A il

gemeine eva ngei ische m usika livebe L ieder
buch (Le l i v re complet d u cbantévangé l i que,
con ten an t c i nq cents mélo di es , parm i les

qttt‘ llt‘tse t rouven t bea ucoup d‘a ncien s cho
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va is

, etc .

, su i vi d
‘une ins truc tion sur l a com

pos i t ion a q ua t re vo ix , avec basse conti nue) ;
H ambourg, 1780, in4 °. 21° T ro i s trios mélo
d iq ues e t t rois schersi pou r deux v io lons ou
flûtes etbasse co n ti n ue ; ilambourg, 1781 .

22° Can ta tes sur des poésies joyeuses pou r se
prane

,
deus v iolons, a l to e t ba sse con ti nue .

28°Sia so na t i n es nouvelles
_qu

‘
on peut joue r

su r le cl avec i n seul, ouavec u n v iolon ou fl û te
e t basse con ti n ue. 24° Schersi melodie“, per

divertim to di colore else pren dono coq ue
m inerali i n P irnwnte, con o rtei ls sempis‘ei a
facili , a o io iino , c iola e fon damento ;ti an:
hourg, 1784 . 25° Siem Stellen und eine
Menuet, e tc. (C i nqu an te me nuets pou r l e cla
vrc i n , e t a u tres i ns t rumen ts) . 26

° fleiden
N usik, oder 12Ma rches, etc . (Musiq ue héro!
q ue

, oudouze ma rches pou r deux hau tbo i s ou
v iolon s e t basse, don t s i x peu ven t é t re aeco m
pagucce pa r l a t rompe t te, e t t ro i s pa r deux
core) . 27° Deux ième su i te de c i nqua nte me
nuetsqui peuven t é tre j oués a uss i su r la flû te
a bec. 28° O uvertu re a vec s a su i te pour deu
v i olon s ou hautboi s, deu : v iol es e t basse co u
tinue .20°8is q ua tuo rs pour v io lon , flû te

,
ba s se

de v iole et basse con t i nue . 80° P iombine , ou
leMa riageMl asso rt i, i nterméde a deux
voia ,deua v iolon s e t ba sse co nti n ue.81°S i nge
Spiel—und Gm müaas-Usbunyeu (Exerc ices
po u r le cha n t e t l es i ns trumen ts avce basse
con ti n ue) ; Hambou rg e t Leipsiclt, 1740, in-4°

de quaran te- h u i t pages . 82° J ubsl-âlusik, e lc.
(Musique de j u bi l é, cons i s ta n t en deus ca n
tetes don t l a première es t pour u ne vo ix , e t la
seconde pou r deux

,
avec accompagnemen t de

deus v iolons, v i ole e t v ioloncel le) ; Hambou rg,
Kleine F ugue für die O rge!(Peti tes

l
‘

ugues pour l
‘orgue ou l e cl avec in).84°Sona tes

mé thod ique pour v iolon ou flû te, a vec basse
con t i nue . 85° Deuxi ème su i te de so a mé
thodiques.86° Trois su i tes de fa n ta is ies pou r
le c lavecin , com posées cha cune de douze mor
cea us . 87° f old—Musik, e tc. (l usique de
table, renferma n t t roi s ou vertu res , t ro i s con
ce rtos, tro is symphon ies, t ro i s qua tuors, t roi s
t rios e t t ro i s so los) . Les neuf prem ie rs mor
cea u x son t écri ts pou r sep t i n s trumen ts.
88° Q uatuors ou trios, po ur deu x flûtes ou
violons e t deus violonœ lles , don t on peu t
supprime r un . Tous ces ou vrages a va ien t
pans avan t 1788. Te leman n en posséda i t
a lors beaucoup d ‘ au tres qu‘ i l se pro posa i t de
publ ier. Par une c i rconst a nce h eureuse , je
su i s deven u possesse u r d ‘u n grand nombre
de compo si tions manu scr i tes de Telema n n
pou r l ‘ égl i se , que l

‘

i ncendie de Hambourg

a peu t-étre re ndues trés—didiciies t rou ve r .
An ta len t de compos i teur, Teleman n un i s

sa i t ce l u i de (meta , ca r il ava i t fa i t les poemes
de pl usi eu rs opéras e t cantates '

qn
‘
ii m i t e n

mus i que .En se litadmet tre au nombre
des membre s de l a soc ié té musica le fondée pa r
l ister. i l fourn i t l ‘écri t périod iq ue de cel u i
c i , in t i tu l éMusika i ische B iblio thek, u n nou
vea u systéme des i n te rva l l es e t d u tem pé ra
men i , qui a pa ru dan s letro isième vol ume de
cetouvrage (en 1752, page Ce morcea u a
é té publ ié de no uvea u dans lesA musemen ts de
H a mbou rg (H a mburger Unterhoüungm
1707, t . 8, av ri l , n° sous l e t i t re de D er
n ières occupa tions de G .

—P h . 7
‘

eienm nn . Le

système d‘intervalles e t de tempéramen t de ce
maltre a é té a na ly sé pa r Se rge dan s l ‘éc r i t
i n t i tu l é Ga pr: cA swüchen ei nemMusica
Theoretico und ei nem S t udioso m usica , et c .

(pages 54 Le port ra i t de Telema n n a é té

gravé pa r Prei s ler, en 1750, ln—fol ., e t pa r
L ich ten be rger, dans le méme format. O n l e
tro uve auss i da ns l a b ibl iothèque m usica l e de
l i s te r, et dans l a b ibl i othèq ue des bra un-a rt s,
tous deux in On a publ i é u ne n oti ce bio
graph ique de ce me t t re sous le t i t re
G .

- P . Telema n n ’s P or tra i t und Lebens
bcschn ibung : Nu rembe rg (sans da te), in —fo i .
T ELEMANN (Gaoucss—Mucau ) , pet i t- ti t s

du précéden t
,
n aqu i t en 1718, Ploen , dans l e

Hol s tei n . Aya n t obten u l es t i t re s de co n te r,
de d i rec teu r de musique e t de ma i tre de l‘éco le
de l a ca thédra le de R iga, il rempl i t ces fonc
tio nsjusqu‘ù la ti n de ses jou rs , e t mou ru t
l‘âge de qua tre-v i ngt—t ro i s a ns, le 4 mars 1881.
Le prem ier ouv rage qu i l e litcon na i t re a pou r
t i t re : Unterrt‘chtintGeneralbnss—Spielen ,auf
der O rge! oder sons t ei nem C la v ier —I nstru
men ts (I nst ruc t ion concernan t l

‘
accompagne

men t de la basse con t i n ue s u r l ‘orgue ou tou t
a u tre i ns t rumen t scl av ier); ilamhourg, 1778,
in -4 ° de cen t douze pages. A i ns i que l

‘ i nd ique
le t i tre

, il ne fau t pa s chercher da n s ce t éc ri t
u n systéme de cl assifi ca t ion d‘accord s, mai s
une mé thode d‘a ccompagnemen t c

‘es t sou s ce
rappo rtu n l i v re es t imable . Les a u tres pro
ductions de Teleman n son t 1° B eitrtge sur

Kitchen Musik , etc . (Essa i de musique
d‘égl i se enchœ u rs spirituels,cbo ra is e t hugues
pou r l ‘orgue) ; Kæn igsberg, 1785 , in

-fol io, e t
Le ipsick lire itkopf e t iiærtcl. 2° Sa mmlu ng
a lter u n d neue r Kirchenmeiodien für das
sei t den t J . 1810, e tc. (Rec ue i l de mélo dies
chora les anc iennes e t nouvel les pour le temps
de l‘an née 1810, 1812, gr . in

3°Uebrr die ll
'

a hi der .ih iodieeinesKüche»
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T ELLŒB (Prunus LE), maitre de ma
s ique de l a ca th éd ra le de C hâ lons, vers l e m i
l i eu du di x—septiéme s i èc le, a fa i t i mpri mer
une messe a q ua t re vo ix, de sa compos i t i on ,
s u r le cha n t Domino qui habitavit; Pari s,
Robe rtBa l la rd , 1643, in - foiio .

TEMPB LB O F (Gwaaes—Fa i nfiatc D E),
l ie utenan t généra l d

‘a rt i l lerie a u serv ice d u
ro i de Prusse

,
n aqu i t l e 17mars 1787, dan s le

Brandebourg. Aprés a vo i r fa i t ses é tudes au x
un i ve rsi tés de F rancfor t e t de Hal le, où il lit
de ra pides progrès dans l es ma théma ti ques , i l
en t ra comme so lda t da n s u n régimen t d

‘
in

fa n ter ie
,
passa ensu i te dan s l‘a r ti l lerie, s

‘

y
d i s t i ngua etobti n t l e grade de l ieute nan t. La
pa i x de 1768 lui perm i t de reprendre ses

é tudes de ma th éma tiques a Ber l i n , e t de se
l ie r avec les plus i l l ustres s avan ts da ns ces
scien ces, te l s qu

'Euler etLagra nge. Il publ i a
pl us ieu rs ouv rages importa n ts s u r les mathé
ma l iques pu res e t a ppl iquées, e t mérita l‘es
t ime de F rédéri c l e G rand e t de ses succes
seurs, qui i

‘

éievérentde grade en grade
jusqu ‘à ce l u i de l ieu tenan t généra l , e t l u i a c
co rdérentdes le t t res de noblesse . Cethomme
de mérite mo u ru t s Be rlin , le 18 j u i l le t 1807.

A uteu r de t ra ités impo rta n ts d‘ana lyse, de
géomé trie, de ta c t iqu e e t d‘a rti l l er ie, il a tta
chai t sa n s dou te pe u d’importa nce a u n opu s
cute q u‘ i l publ i a sous l e vo i l e de l‘anonyme e t
qui a pour t i t re : Geda nÆen über die Tempe
va l ur des H errn Kim beryer, nebst ei ne r
a eisung o rgeln Cla v iers F lugel,
u. a . en. auf ei ne leiekte A rtau S t immen
( Idées sur le tem péramen t de l lrnberger,
a vec une i n s truct ion pou r accorder,d

‘
une ma

n ière faci le, les orgues , c la vecins, p i anos) ;
Berl i n e t l.e ips ich, Decker, 1775 , pe ti t ln-8°
de t re n te- sept pages . Ce pe ti t ou vrage estu n
de ce ux où la ma tiè re a é té tra i tée a vec le pl us
de profon deu r e t d'idées origi na les .

TENA G LIA (Am tsx-q ou), compo
siteur de mus iq ue d‘égl ise , naqu i t a F lo
re nce , dans l es premières a nnées d u d i x
sept ieme s iec le, e t pa ssa une gra nde pa r ti e
de sa vie a Rom e, où il éta i t v ra i sembla b le
meu t a t taché quelque égl ise . En 1061, il

éc ri v i t, a h ome, l a mu siq ue d‘un opé ra in t i tu l é
(
‘

iea no qu i fu t représen té dans le pa l a i s
d ‘ un grand pe rson nage don t le nom n‘es t pas
conn u ; ca r, a ce i te époque , il n

‘existai t po int
(1) la t i tre de cetopéra. indiqué Chem dans la pre

m iére édi tion de cette l iographie.etla da te de son t
« vents.etr A l lacc i le cite.dan s sa b run e….d

‘

après
le l ivretimprimé a lin e par G iacomo Drago nce l l i , entœt.iut- li .

enco re de théâ t re publ i c d‘opéra 8 Rome.
TEND UGC I (Jun a-ïu nmsuo ), cha n teu r

dis t i ngué, né 8 S ienne, vers 1786 , commen ça
8 bri l le r su r l esthéât res d‘ lta lie, vers i 750, et
fu t engagé pou r l

‘opéra i tal ien 8Londres
,
en

1758; pu i s i l voyages en Écos se eten I r la nde,
oh i l cha nta dm sl

‘A rta sem de Arno . En 1705 ,
il re to urna 8Lo nd res. La hau te soc iété de cett e
v ille s

‘

enthousiasma pou r le ta len t de ce t a r
ti s te qui, pa r va n i té, se je ta dans des dépen ses
si exce ssi ves, que nonobs ta n t les sommes con
sidérahles q u‘ i l a va i t gagn ées, il fu t ob l igé de
se sous t ra i re pa r l a fu i te a ux pou rsu i tes de ses
c réancie rs, en 1778, la i ssa n t e n Angle terre des
dettee qui s‘éleva ient8 deux cen t ci nquan te
m i l le francs : Ses ailaires s‘é ta n t a rra ngé« ,

il

retou rna Londre s l‘an née su iva n te, e t pri t u n
engagemen t a u théa tre angl a i s de D rum
L a ne, oh il cha n ta i t e ncore en 1700. On a im
primé 8Lond res u n tra ité du chan t (7‘m stise
on Singing), indi qué dans l es ca ta l ogues de
Longman e t de C lemen ti , sous le nom de Ten
duccl. Il a publ i é a ussi chez Pres ton une ou
verture 8grand orches tre, de sa compos i t ion ,
e t des a i rs q u ‘i l chan ta i t aux conce rts du li a
nelagh . V ers l a un de sa v ie, il retou rn a en
I ta l i e, où il mou rutda ns les premières a nnées
de ce s ièc le.
TENG LIN (li sse) , un des p l u s a ncien s

compos i teurs a l lema nds, v écu t vers l a fi n du
quinxiéme s i ècle et a u commencemen t d u sel
a iéme .0n t rou ve des piéces éc ri tes par l u i dans
les deu x pa rties d‘ un ra ri ss ime recuei l publ i é
pa r Geo rges l

‘

œrster (voyez ce ‘

nom ), a vec une
préface . Ce recuei l a pou r t i t re E n te r The“.

E inA usssug gu te r alter und newe rtsutsclten
L iedlei n ei ner reeMen teutschen l a , au}!
a lierley Ins t rumenten au b rauchen ca sser
iesen (Premiére pa rt i e . Cho i x d ‘anc ien nes et
nou ve l l es bonnes pe tites cha nson s a l lemandes

,

d‘u n a r t a l l ema nd régul ier, recueilliv pou r
jouer su rtoute espéce d‘ i n s t rumen ts) Ku rem
berg, .l . Pclrcjus, 1589 . D er under The“.

Kurt:tveiliger gu ter fri scherteutsehen L ied
lein au s i ngen castlus t ig (Deux ième pa r
t ie. lion nes pe t i tes nou vel les cha nson s a l le
ma ndes , amusan tes 8 chan ter) ; i hid. 1540.

Les a u tres ancien s ma i t re s a l lema nds don t on
t rouve des pi èces

, à t roi s e t 8 qua t re vo ix ,daus
ce tte co l lect ion, son t Erasme La pic ida, Lau ren t
Lcmblin , Ét ien ne Hahn

, Slœ ltzer, l‘œrster,
Seuil Siste D ie tr i ch , Isaac , Be noi t Duels, A r
nold de llrucitSampso n ,Gœ rgesScbœnfelder,
JeanWen k e t Quings Un exempla i re de ce
précieux recuei l es t dans la B ib l iothèq ue de
l ‘un iversi té de l i ne.
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T ENZEL (Guuuuu —Ennesv ), ph i l ologue
e t n um i smate, naqu i t 8Arnstad t, le 11 j u i l le t
1650. Apres a vo i r achevé ses études 8 l'un i
versité deWi t ten be rg, il a cce p ta la pl ace de
rec teur du col lege de Gotha . Ses grandes con
na i ssa nces da ns l ‘h i sto i re de l‘Allemagne l u i
fi ren t obten ir, en 1702 , l e t it re d

‘
h isto rlo

graphe de l a ma ison de Saxe. i l se rend i t 8
Dresde, pou r en rempl i r l es fonct ion s ; mai s
deven u l ‘objet des ra i l leries des cou rt i sa n s

,
à

cause de so n ignorance des usages d u monde.
i l se re t i ra e t vécu t dans la pauv reté

,
qu ‘ i l

supports sans se pla i nd re
, au m i l i eu de ses

l i v res . Cetes t imable sa van t mou ru t 8 l ‘âge de
q ua ra n te- neu f an s, l e 24 novembre 1707. Au
nombre de ses ouv rages, on t rouve une d i sser
ta t ion in t i tu l ée D e veteris recentisque ecole
si: hymne Te D rum ia udamus ;Wi t ten
be rg, 1686 . Cet te di sserta t ion a é té ré imprimée
da ns ses Em itats‘ones selec t: in duaspo rtes
d i s t ribu te ; Le ipsick, 1692, i ii Tente! y
é ta bl i t que sa i n t Ambro i se n‘es t pa s l ‘au teu r
d u Te D eum , quoiqu

‘ i l recon na isse l a ha u te
a n t iq u i té de cette hymne.
T ERPAND B B , musicien e t petite grec,

naqui t 8Antisse , vi l l e de Lesbos, su i van t l‘an .

to rité d‘Étienne de Byza nce e t de Plutarque ;
ma is Suidas assu re q u‘i l é ta i t d‘Arne ou de
(lume, v i l les de Déci le. La prem ière opi n ion
es t con form e 8 la ch ron ique de Parcs, qu i d i t
q ue Terpandre éta i t Les bien , e t ii ls de Der
dcm é. On n‘es t pa s d‘accord su r letemps où il
v écu t ; mai s l

‘opi n ion la p l u s v ra i semblable
estce l le d‘

!usébe (C itro n . fol. 12
‘

î
,
ed i t .

I n tel.) e t de la ch ron iq ue de Pa ros, qu i pla
cen t ses triomphes poét i ques e t musicaux vers
la ol ympi ade, quoique J érôme de Rhodes
l e fasse fleu ri r a u temps de Lycurgue e t de
1
’

ha lés (da ns son l i v re D es J oueurs de flû t e
,

ci té pa r A thénée) . A l ‘éga rd de l a grande ha
h i le le de Terpa ndre dans l a musique, e l le n

‘es t
contes tée pa r aucun des éc ri va i ns de l ‘a nt i
q u i té . Il fu t le prem ier qu i remporta le pr i s de
poés ie mus i ca l e aux jeux Carn iens. Piutarque
d i t a ussi q u ‘ i l obt i n t q ua t re foi s de suite le pri x
de poés ie e t de chan t a ux jeux pyihiqucl .
Tou t le moude sa i t qu ‘ i l ea lma u ne sédilion 8

Lacedemone pa r des cha n t s mél od ieux accom
pagnés de l a c i tha re . Fabri c i u s don ne un.
longue l i s te des a u teu rs qu i on t parlé de cet
é vénemen t (B ibl. gre c. T . loi. 255 , edi t.
”a uto. , Terpa ndre composa des a i rs
de c i th are au n omes auxq ue l s i l donn a les
noms de be

‘

otien , éolie n , trochn i‘qus, a igu,
cr

'

pa
‘

om
‘

m
, lewa n d n ‘

en ,tetra e'dicn e t or tht‘en .

Ces names dev inren t ctièbres dan s tou te l a

201

G rèce, e t se rv i ren t longtemps pou r l ‘ouve rt u re
des jeu x publ i cs . I l litauss i des a i rs pou r l a
fl û te, e t les joua su r ce t ins t rumen t en con
cert, avec d‘au tres joueurs de flû te

,
a i nsi q ue

l
‘
atteste l a ch ron ique de Paros(dlam . Oma n .

Epoch . 85
, loi . P l us ieu rs a u teu rs grecs

d i sen t que Terpandre fu t le p rem ie r mus i c ie n
qu i mon ta l a lyre de sept cordes

,
a u l i eu de

q uat re q u‘el le ava i t a uparavan t . Lui-mém e
semble l

‘
a ilirmer dans deux vers que Strabo n

e t !ucl ide l u i a t tr i buen t, e t dontle sens es t
P our n ous, prena n t désorma i s en a vers ion
un cha n t qui n

‘es t composé que de qua t re
son s, n ous cha n tero ns de n ouvea u: hymnes
sur la lyre d sep t cordes . Cependa n t Pluta rque
d i t

,
dan s son l i v re D es foi s de La ee

‘

démo na,
que Terpandre fu t condamn é 8 l 'amende pa r
les éphores pou r a voi r ajou té une seu le corde
8cel les don t l a lyre é ta i t mon tée ; ce qui sem
bleraitindi quer que ce t i n strumen t en a va i t
dej8 s i x . Au res te, il fau t rema rq ue r que l a
lyre des ancien s musi c ien s de la G rèce sep ten
triona le n ‘é ta i t mon tée que de qua t re co rdes

,

ta nd i s q ue la c i tha re de l‘Asie l ineure , de la
T roade e t de la G rèce mérid iona le en ava i t
sept dés l a pl u s hau te an t iqu i té . P ind a re attri
bus 8 Terpandre l‘ i nven t ion des sco l i es ou
chan sons bach iq ues . En iln d‘au t res écri va i nsde
l ‘an t iqu i té prétendentqu‘ll ava i t n oté les i n to
n a tion s l yr iq ues detous les poemes d‘ llomére .

T B RMD BG L IÀ B (Donsrtous—l ncu s

Dssassé), TERMDELLAS en es pagnol,
naqu i t 8 Barce lone. Le jour de sa n a i ssa nce es t
ignoré,mai s on vo itdans lesEfemeridesde los
musicos a padoiss de I . Ba l thasa r Sa ldonl
(p . qu‘ i l fu t bap ti sé . le 18fév r i er 1711, 8
l a cathédralede ce tte v i l l e . l ly litses p remieres
é tudes de m usique da ns u n couven t. Son goû t
passion né pou r ce t artlui fais a i t dési re r d ‘a l ler
en i ta l i e, afin d

‘

y recevo i r les leçons d
‘un grand

ma i t re ; u n négoc i a n t, am i de son pé re, v in t 8
son secou rs pour l a réa l isa tion de ce proje t, et
l ‘ ayan t pri s 8bo rd de son va isseau, le condu is i t
8 Nap les . Les recommanda t ions de cethonnête
march and procurérent8 Terradeglias la pro
tectio n de l ‘amba ssadeu r d‘Espagne , qu i obt i n t
po u r l u i u ne place d

‘
externe a u Con serv atoi re

de San to—Onofrio, d i rigé a l ors pa r Duran le .

Aprés a voi r passé q ue lq ue temps sous l a d i rce

,
i on de ce sava n t m us ic ien , il commença 8 se
l i v rer 8 la compos i t ion d ra ma t ique . Ses ou
rages eu re n t de bri l la n ts succès e t le m i ren t
b ien tô t en répu ta t ion . Son prem ier opéra ,joué
e n 1739

,
su r le grand théât re de Napl es, fu t

i ‘A sla rte il y révé l a u n gén i e heu reux , u n
ran : lab-ui d‘expression , etun goû t d ‘har
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mon ie plu s rigoureux que cel u i de li asse, don t
il sembla i t a voi r adopté la man ière pour le s
mélod ies . Pou r l ‘éne rgi e e t l e grand iose, i l
se ra pprocha i t davan t age de I ajo e t de Jo
m lli . En 1740, il écriv it8 l ame une pa r tie
du Boucle de Lati l la, pu i s donn a dan s l a
méme vi l le l’l rtemtsia , opéra en t roi s a ctes ,
ouvrage rema rq uab le pa r l

‘ i n ven t ion . L ’Int
flle, joué eu1742, 8F lorence , ne ré uss i t pas ;
ma is ‘

l
‘

erradeglias pri t u ne écl a ta nte revanche
l ‘année su i v an te da ns la ”crepe, be l le com
pos i t io n où leta len t d u m us ic ie n a va i t pri s
tou t son déve loppemen t. Tous les titres des ou
v rages de Terradegliss ne sontpa s conn us ; il
es t méme v ra i semblable que nous n

‘en possé
don s que la pl us pe t i te pa rtie. Appe lé 8Lon
d res

,
en 1740, il y don na le N itrtdate, don t

les ai rs fu ren t gravés sépa rémen t dan s l a
méme v ille ; puis le Bdüwphon , opéra en
t ro i s ac te s, qui reçu t le méme hon neu r. L

‘
an

née su i van te, i l publi a 8Lo nd res u n recuei l de
douze a i rs e t du os i talien s, en pa rt i t ion d ‘or
chestre . Ces morceau x son t ex tra i ts des opé ras
de l‘au teu r rep résentés jusqu‘a ce t te époque.
De re tou r en I t ali e, da n s l e cou rs de l

'
an

née 1747, Terradcglias obt i ntl a place de
ma i tre de cha pe l le de l ‘égl i se Sa in t-J acqua
des—l spagnols, 8Mme, e t depui s lors son
séjour pa ra i t avoi r été ou dans cet te v ille .

On ditqu ‘i l y moumtde chagri n de l a In au
v a l se fortune de son Sesostrf, opé ra sér ieux,
Joué 8 l ome , en 175 1 . le ne sa i s etl ‘ancien ne
réd acti on de la Ga zette musica le de Leipsick
a trouvé une a necdote auss i inj uri eu se pour le
ca ractére que po u r leta len t de l omelll, re l a
t i ve 8 ta mortde î crrsdegllas (t . 11, p .

etdon t l a fau sseté es t év iden te . Su i va n t ce tte
vers ion

,
l ‘opé ra d u com pos i te u r espagn ol a u

ra i t eu u n grand s uccès, ta nd i s q ue cel ui de
J omelli , son r iva l , aura i t éprouvé une chu te
compléte ; mai s le t riomphe a u ra i t é t é chére
men t payé, c a r le corps de Terradegilas au
ra i t é té t rou vé dan s le Tihre , pe rcé de coups
de polgnard. Le peuple roma i n a u ra i t a t t ri bué
sa mor t 8 J omelli , e t a ura i t fa itgra ver u ne
méda i l le en l ‘honneu r de “l ‘errsdeglias, oh il
é ta i t représenté dan s un cha r. t iré pa r .i n

mel l i, comme esc l ave, e t pou r ne pas l a i sse r
de doute su r l a part que ce lu i—ci au ra i t eue a u
meurt re de son r i va l , on au ra i t gravé a u re
ve rs de la méda i l le ces mots d‘u n réc ita lif du
dern ie r opéra de l omelli 10 son capa ee l

Toute ce tte h i stoi re es t aussi fausse qu‘odieuse,
ca r l omeili con t i n ua d‘habi te r pa i s i blemen t
8 Rome jusq u‘en 175 4. e

‘cs t-8-di re penda n t
t ro i s a ns ; ce qui aura i t été cer ta inemen t im

possib l e après u n te l éclat. Tern deglias a
l a i ssé en man uscri t une messe 8 qua tre vois
avec orches tre, e t I

‘ora to rio Gs‘iueppe rice

nouiuto .

TERRABSON (Am use) , né 8 Pa ri s, le
1' novembre 1705 , y fi t ses é tudes et lili reçu
a voca t le 18 mars 1727. P l u s ta rd

, il a ban
donn a le ba rrea u pou r se l i v re r a ux travaux
l i t té ra i res . Tou r 8 tou r cen seu r roya l

,
con

soiller
, pui s chance l i e r de l a pri nci pauté de

Dombes , a voca t d u c le rgé, en 1753, e t l
‘an née

suivan te professeu r a u Co l lege de F ran ce, il
mourut 8 Pari s, l e 30 oc tob re 1782. On a de
ce savan t une D i sse rta tion h is torique sur la
v ielle : Pa ri s, 174 1, in - 12 ; ” i mprimée dan s
sesMilo nga d

'
h istoire, de li t t ératu re, de

juri sp ruden ce, e tc. ; Pari s, 1768, in-12. la

v ie l l e é ta i t, 8 Pari s, u n des i nst rumen ts 8 la
mode vers l e m i l ieu du d i x-hu i t ième siècle l e

goû t de Terra sson pour ce t i n s t rumen t in i in
sp i ra le proje t de sa d i sser tati on . i lJoua i t a ussi
de la flûte e t de la muset te.
TBMY (bi nn en), ne 8Liége, en 1817,

a fa i t ses études musicales a u Conservatoire
de cettc v i l l e, e t y a a ppri s l‘harmon i e e t le
con trepo i n t sousla d i rec t i on de I .Dausso igne

l 6hul, di recteur de ce t é tabl i ssemen t . En

1845 , il pri t pa rta u grand concours de com
pos i t ion i ns t i tué pa r le gouvernemen t ; il y
obt i n t le second pri x pou r sa ca n ta te in t i tu l ée
la V ende t ta . Cetouv rage a été exécuté plu
sieu rs fo i s a u théâ t re de Liege, avec des cos
tumes e t des décors . I . Terry a été au ss i cou
ronné 8B ruges, en 1846, pour l a compos i t ion
d ‘u n chan t de V i ctoi re , avec omhestre . L‘As

soc ia tion musi ca l e de L iége, formée pou r l
‘e st

cuti on des gtä ndes œuvres de Ha yd n , de l o
aa rt e t de Beethoven , choi s i t Te rry, en
1849, pou r en d i riger l

‘o rchest re i l rempli t
ces fonctions iusqu‘en 1852, époq ue de la dis
so lu tion de cet te soc iété. Élève «l e Géra ld y
pou r l e chan t, il lui a succédé comme profes
seur de ce t a rt a u Conse rva to i re de L iége . En

1861, ila été appelé8l a di rec t ion de l
‘orch es tre

du thea t re de ce t te v i l le . Ceta rt i ste a écri t
t roi s opé ras dontl es t i t res son t : 1° F fi doüa

,

drame lyrique en u n acte . Maitre B foch,
ou le Chercheu r detrésors, opéra—comique en
deux actes . L a Z inga reilo , opéra—com ique
en t roi s actes . i l a auss i u ne gra nde scène iné
di te, i nti tulée les J eunes F i lle s e t i '0ndine,
pou r voi x de soprano e t orches tre . l.es no i res

[
r educt ionsde I .Tcrry sont: dix -hu i t chœu rs
pour des vo ix de femmes , don t six on t été pu
bliées à Liege, circa Go û t douze mélod ies su r
des te s tes fra nça i s e t i ta l ien s ; Bruxel les,
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(voue: ce nom) futson premier ma i t re de
cha n t ; pu i s el le se rend i t 8Bologne, e t y con
tiuua ses études voca les sous la di rect ion de
Campeggi ; ma is l e désirde bri l le

'

r su r la scène
lui titqu i t ter l ‘école de ce professeu r a va n t
q ue ses étudestusscntcomplétementachevées.
Elle débuta 8Bologne avec u n succès qu i j us
l i tl a ses es pé ra nces ; pu i s elle pa rut s u r d i vers
théâ t res o i: l ‘étendue s i ngu l i ère e t l a bea u té de
sa vo ix escit8rentl a p l us v i ve adm i ra t ion . En

1710, e l le é ta i t 8 Ven i se, où e l l e chan ta a u
thé8tre S . A ngelo, pendan t le ca rna va l, da ns
l e P entimente genm se de S tefano Andrea
l iv re, e t dan s l a méme a nnée, el le chan ta 8
D re sde, 8 l

‘
occas ion du mariage du pri n ce

é lectora l . De re tou r e n ltalle,_
elle se liten

tendre a vec a u tan t de succès qu‘avan t son
voyage 8V en i se,où el le chants, e n 1728, dan s
la sa i so n d‘h i ver, au théa t re S .A ngelo , dans le
Timocrate de Leo .0n l a t rouve ensu i te 8F lo
rence et8Naple s, où el le é ta i t en 1725 . Ap
pelée 8 B ilan en 1797

,
el le y chan t a, pendan t

le ca rnava l , la 6 s
‘

rita de J oseph V igna ti ; pu i s
e l l e a l l a 8 Pa rme, a u pri n tem ps de 1728, e t
cha n ta au nouvea u théâ t re duëol dan s leModo
de Léona rd V i nc i . Au pri n temps de 1731, el l e
se fa isa iten tendre, authé8tre deMa lm st
de Bologne, dans le F orn aee de J ean Porta .

Adrien de Lah ae (voyvs ce nom) a t rouvé dan s
les regi s t re s des thea t res de Na ples, con servés
aux a rchi ves de cet te v i l le, q ue l a

“
l
‘

estf uten
gagée autbé8tre de Sa i n t-Cha rl es de Na ples,
pour chan ter , depu i s l e 4 novembre 17371us
q n

‘
8 l a fin du ca rn ava l

, l
‘
O llmpia de de Leo .

El l e reçu t pou r ce t engagementdeus mi l le huit
cen t soixan te— sept duca ts n apol i ta i n s (env i ron
douz e m i l le cen t q ua tre—v ingt-q uat re francs).
A prés 1788,_ il a une l acune de dis a ns da ns
la ren se ignemen ts su r l a carr i ère de ce t te eau
tatrlce c‘es t en 1748 qu‘on l a t rou ve 8
V ienne.E l le ycbauta , lo 4 novembre 1740,dans
l a Dtd0ne de l etastase , m ise en musique pa r
J emellt.A cet te occasion , l e cé lèbre peti te écri
va i t 8 l a pri ncesse Be lmon te La Testrin

g iovtnata di ven t‘ a n n i (La Tcsi est rajeun i e
de v i ng t a n s) El le deva i t avo i r a lors prés de
c i nqua n te—c i nq a n s. Burney, qui l a v i t 8
V i enne en 1773

,
d i t qu ‘el le ava i t a lors plus de

q ua t re- v i ngt s a n s croi s qu ‘ i l la v ie i l l i t de
quelq ues a nnées , ca r el le ava i t seulemen t en vi
ron Cetage l orsqu ‘el l e mou r ut , en 1775 , sui
vau t les Not ices hebdomada i res de ll iller.

V i c to i re Tesi a fo rmé q uelques élèves
,
parm i

(1) 'rtaslasin . Gym N atur e . 1 p. 338;

(2) Berney, t
'

egaga , II, p. 276.

TESl-TBAMONTINI TESSARINI

lesquel s on remarque De A m iel: e t La Try
ber
T ESSA I“N I (C au nes) , p remier v iolon

de l‘égl i se mét ropol i ta i ne d ‘urbi on, n aqu i t en
1690

, 8R i m i n i , dans les Éta t s roma i n s. Il y a
lieu de c roi re qu

‘
Iltltses études 8Rome

,
e t

q u ‘ i l reçu t des co n se i l s de Corel", ca r ses pre
miers ou v rages son t u ne imi ta t ion fidèle du
st y le de ce grand v iolon i ste . Q uoi qu‘i l en soi t,
il se litbien tôt connai t re p a r son double ta len t
d‘esécutante t de compositeur : dés 1784, il
éta itdéj8 cé lèbre en I ta l ie . Sui van t Burney,
copié pa r Gerber e t d‘au t res

,
ce t ar tis te sera i t

ve nu 8Amsterdam , en 1762 (il au ra i t é tétiré
a lors de so i xan te—douze an s), e t v auraltfa it
en tend re des com pos i t ions d‘u n gen re tou t
moderne, t rès—d i fféren t d u s ty le de ses pre
m ières product ions. Je n e c roi s pa s 8 ce t te
a necdo te, e t je pen se qu‘el le n ‘a d‘au t re fonde
men t que l a publ i ca t ion dans ce tte méme a n
n ée , 8 Amste rdam, de deux œuv res de con
certos, e t d

‘une
'

t raduction frança i se d ‘une
méthode de v io lon

,
d‘a pres u n man u scr i t de

Tessarin l
, en l a ngue i ta l i enne . On con na i t de

ce t a rt i s te 1°Sona te per due v ioli n i a barre,
con un ca non s i n fine : km sterdam

,
Roger,

Pa ri s
, L ec le re . 2° Sona te a due v i oli n i

,
lib.

e t I l ; i hid. 3° DOdici
‘

eoncertin i a v iolln o

p ri n cipa le , due v iob
‘

n i dl

v ioloncelle , etbasso con ti n ue per orgouo o

eemba lo : i b id . 4 ° D odici sona te a v ie/im:

solo, e basse per orga ne Pa ri s
, V en ier . 5‘ Sei

d ive r timen ti a due v id i n i , lib. ll.6‘ L '
A rte

dtn uo va modulations , ossia conce r ti gross i
a v ioli nopri n cipa le,des v iolintdl con ce rto,
due ciott‘n i di ripien o, v iolet ta , v ioloncelle
ba sse con ti n ue per orga ne ; Amsterdam e t
Pa ri s , 1762. Le premier t i t re de ce t œuv re l u i
a é té don né pa r l ‘éd i teu r

, 8 l
‘ i m i ta t ion d‘un

ouvrage de Lœatelli (voyez ce nom ) . 7° (fon
t rasto o rment‘co , ou la co nverti gro ss i a v ie
li n o pri n cipa le, e tc. ; ib id. 8° Nouve l le tué
t hode pou r a pprendre pa r th éor ie

,
da ns u n

mo is de temps, 8 jouer du v iolon , d i v i sée en

tro is cl a sses, avec des leçon s 8 deux v io lon s
par grada t ion ; Amster dam , 1762. C etou
vrage es t l a t raduct ion de celu i don t l ‘a u teu r
a répondu des copies sous ce t i t re Gramma
tt‘cd di mu s ica , d iv ise i n due pa rti per im
pa ra re i n poco tempo a s uona r i l v iotino, etc. I l y en a une t raduct ion a ngl a i se in t itulée A n a ccu ra te method to atta iuthe a rt
(3 ) l

‘

am ne a bien voulu me fourn i r une partie
des ren seignemen ts pour cette no t ice : i ls son ttirés
pa rticul it de l ivrets d‘

opé ra et retuéquemmsot
authentiques.
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of playingthe v io li n . La métho de de Tes sa
r i n i es t tou te pra t iqu e elle es t composée
d ‘exerc ices, d

'é tudes, de sona t i nes, e t l
‘
on n

‘

y
t rouve que peu de préceptes.
T ESS IER (Gen u s ), n é Pêzéuas, vers

le mi l ieu du se iz ième s iec le
,
fu t a t taché à l a

chape l le de H en ri IV, ro i de F ra nce. I l litu n
voy age en A ngl e terre e t y publ i a q uelques a i rs
de sa compos i t ion

,
sous ce t i t re Le premie r

liv re des cha n son s e t a i rs de cou r, ta n t en
fra nça is qu

'en i ta lien et ga scon , à qua tre et
c i nq pa rties; Lond res,ThomasEs te, 1507,in -4 °

TESTA (Doururqna) , abbé, né en 1746,
San -V i to, près de Pa les tri na, fu t d

‘abordpro
fesseur de ph i l osoph ie da ns ce t te v ille, pu i s s
Rome , depu is 1774 1usqu‘eu 1786 . Dans ce t te
dern i è re année, i l se re nd i t aMilan pou r y
ense igner l a phys iq ue e t les ma théma tiques ,
pu i s l a ph i l osoph ie . Devenu ensui te secré

ta i re d u nonce Pa ri s
, il couru t ri sq ue de

pct l a v ie dans l es t roubles de la révol u
t ion . De re tou r Mi l an , i l y repr i t sa cha i re .

En 1804 , i l accompagna l e pa pe P ie VI!à
Pa ri s . Bui ld en Corse, da ns l

‘an née 1810, il ne
retourn a à Rome q u‘en 1814 . Il y dev i n t a lors
secréta i re des bre fs e t protonota ire apos to
l iq ue . Ce pré l a t es t mor t en 1852

, à l
‘âge de

q uat re-v inpt—s i x ans . Au nombre de ses ou
v rages, on t rou ve u ne d isserta t ion i n t i tu lée
D ella contemwa nea pmpagax ione e perce
s ion e di dicersi auon i, e tc . (De la p ropaga
t ion cl de l a pe rcept ion s imu l ta née de son s
diliérents) ; l i l a n 1781 ln Na i ra n
(voyez ce nom) a va i t déj à ten té de résoudre
une

_
pa rt i e du problème dilh cile con tenu da ns

ce suje t ; mai s il l
’ava i t t ra i te en physi cien ;

l ‘abbé Tesla établ i t dans son mémoi re qu‘ i l e n
fau t chercher l'expl ica t ion non dans l a ph y
s ique, ma is dan s la psychologi e, e t il déve
loppe ce tte opi n ion avec beaucoup de ta len t.
Ce morcea u a é té t radu i t en fra nça i s dans l e
Recuei l de piices i ntéressa ntes, concerna n t
les a n tiqui t és, les bea ux -a rts , les be lles—let
tres etla ph i losoph ie, t radu i tes de difl'e'renæs
la ngues; Pari s, 1788(t. ll l,p. 167etsuivantes).
Un ecclési as t ique napol i ta i n , nommé P ros

peroTeste , l‘u t u n compos i teu r de lati n du sei
z ième s i ècle . I l v i va i t Naples, en 1601 (voyez
Della p ratt ico m usica , de Cer reto, p.

TESTA RT (Értsune), mai t re des en fan ts
de chœu r de l a Sa i n te—Chape l le d u pa l a i s

,
a

Pari s, da ns la seconde moi t i é d u seizi ème
s ièc l e, obt i n t a u co ncou rs ou Puy de mus ique
d
‘Évreua, en 1b78, 1e premie r prix de l

’orgue
d’a rgen t, pour l a compos i t ion du mote t Cz
c i li um i n t ra cubicu lum .
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T ESTE (J .
—Au noase), professeu r de mu

tique aPari s, n ‘es t con n u que pa r les ouv rage s
su i van ts 1 ' Nouvea u cou rs d ’ét u des m us i
cales et de cha n t élémen ta ire ; Pari s (cbr:
l ‘au teu r), 1844 , in -8° de qua t re— v i ngt-seizc
pages, avec soi xan te-qua t re pla nches de mus i
que. Si° Solfege géa n t etl’u sage des cours de
m us ique ; Pari s, F ra nk , 1849, in —8° de qua tre
pages, avec un grand appare i l mécan ique

,

pou r la forma t ion des gammes e t l 'emplo i
de tous l es s ignes . Cetappa rei l é ta i t d ‘un pri x
élevé, qui a empéché le succès de l a mé

thode.
TESTORE (Garen n e), compos i teu r ita

l i en , du se izième s i èc le, a fa it_ imprimer desMadriga i i a ci nq ue ooci . L ibro primo
f enetia , appresso C laudio da Com ggio

e t F a usto B etkamo compagn i , 1566, ln—4 ‘

obl.

TESTO“I (Ouann a-Ju n), né Verceil,
dan s le Pi émon t

,
en 1714 , fu t d

‘abo rd pro fes
seur de v iolon

,
pu i s ob t i n t l a pl ace de ma i t re

de cha pel le de l ‘ égl i se Sa i n t—Eusèhe , dans sa
v i l l e na ta l e, en 1764 . I l mourut e n 17s2, a
l
‘âgedem in u té—hu i t ans . La musique d‘égl i se
de sa compos i t ion

,
qu‘ i l a l a i ssée en manu

scri t, es t peu es t imée . Ce mus ic ien n ‘es t
conn u que pa r u n l i vre don t les d iffé ren tes
pa rt ies on t é té publ i ées dan s ce t ord re : 1° La
mus ica ragiona ta espresso fam igliam nta
i n dodics

‘

pa ssegiate a dialogo ; opsra per cui
si gi u ngera pit) pmto, a con soddisfas iona
dagli s tud iosi giooa n i all

'

aeqm
‘

ato delnero
con trappu n to ; V encelli , presse 6 . P a n in
lis, 1767, in -4“ de cen t c i nqua n te e t une
pages e t v i ngt—deu x pl a nches. 2° P rim i ru
dimen i i del la mu s ica ssupplemento a lla asu

s ica m gionata in set ta passegiate, libro u
co ndo ; ibid . , 1771, ln—4‘ de soi xan te—d ix
pages e t s i : planches. 8° Supplem to a lla
musica ragiona ta pa ssegiate sei , l ibro
terso : ib i d .,

1773, l n -4 ' de qua ran te—deu x
pages , avec hu i t plan ches. 4° L

'
a rte di sc ri

vera a o t to rea li e supp lemen to a l la m u sica
ragiona ta , libro qua rio ; ib i d . , 1782, in

-4°dc

ci nquan te— s i x pages e t v i ngt-neu f p la nches .
Tes tori est le seu l au teu r i ta l ien qui a i t adopté
l a doc tr i ne de Rameau .

TESTON (Gu n n —Joan n), lu th i er pié
mouta is

,
ne s Nova re , fu t élève d

'
Acevo . I l

s‘établ i t àMi l a n , vers 1687, e t co mmença a
t rava i l le r dan s ce t te même an née : ma is il
mourut jeune encore, ca r ses dern ie rs v iolon s
son t datés de 1709. Ses i nst rumen ts ne son t
pa s communs. On les ra nge da ns letro isième
ordre .



206

TE8TORÎ(Gu n n -Autorun), [ils du pré
ei den t

,
né ve rs 1675

,
fu t é lève de son pè re e t

lui succéda. On con na itde lui des v iolons,
v iol es e t ba sses fabriqués depu i s 1700 j us
q u‘en 1750.

TESTO RI (Pm e—An o nu ), second lits de
Ch arles—Joseph

,
se litauss i conn a i t re dan s la

l u th erie . Il t rava i l l a d‘abor davec son frère ;
ma i s i l s‘en sépa re vers 1710, e t p rodu i s i t u n
nombre assetconsidérabl e d‘ i n s trumen ts [a
briqués jusqu‘en 1754 . I l ava i t de l a réputa
t ion popr l es l uths, th éo rbes e t gu i ta res . On a
a uss i des v io lon s sort i s de son a te l i er.
T ET AMANZI (le P . F au con - Pen sez) ,

re l igieux conteller, né Mi l a n , vers 1650, lit
ses vœux au couven t de cet te v i l l e e t y passa
tou te sa v ie . i l es t au teu r d‘ un t ra i té du pla i n
cbant

, qui a pou r t i t re B reue m todo per
apprendere fondata men te a eau facils‘td il

ca nto ferme, div i se in t re libri , etc .. i nMi
luno , 1686 , ln-d° de cen t quarantæneuf pages.
Une deux i éme éd i t ion de ce l i v re a é té impri
mée dan s l a méme v i l le

,
pa r F r. Agnel l i , en

1796 , its—4° de ce n t c i nquan te-ci nq pages , e t
u ne t ro i s ième a pa ru en 1756, chez Galean i,
ln - 4° de cen t c i nquan te —six pages . L

‘éd i t ion
de 1686 , c i tée pa r Forte l da ns i a L i t téra t u re
généra le de la musique, n

‘ex i ste pas ; cet te
date estune fau te d‘lmpm slon . l . Becker
s‘es t tro mpé (System . Ch ron o l . D antea
der musikal . L itera t u r, page en co nsi
deran i cette éd i t i on comme véri tabl e ; e t de
p l us i l a suppo‘é une éd i t ion de Rome, 1685 ,
qui n ‘ex i st e pas, t rom pé pa r l

‘

Indicatlon de
l ‘a pprobat ion do nn ée l ‘ou v rage par le gén é
ra l «le l‘ordne des œ rdeliers, e t da tée de Rome,
l e 10aoûtde ce t te année . L lehtenthai lui a va i t
fou rn i cet te da te dan s sa B ibliografla de lla
m us ica (tome IV, page Les termes de
l ‘approba t ion même prouven t que l‘éd i t ion de
Mila n , 1686 , es t l a prem i ère.
TEU LE (l ucas—C an nes), médeci n e t doc

teu r és sc iences
,
de Pari s

,
s‘es t fa i t le défen

seur du sys témed‘ense ignementde la musique
de Ga lio e t de ses succes seu rs dan s u n
npuscule i n t i tu l é Expos i ti on du systéme de
l ’éc ri t u re m us i ca lechi/[H e suiv ie d'u ne note
sur la compa ra i son destous ; Pa ri s, A rth us
Bertraud,18ü ,

ln 8° de tre nte—six pages , avec
deux p la nches .
TEV O (Ie P . l a cu n e) , moi ne franci sca i n ,

n‘es t pa s n é (comme I l estdi t dans l a premi ère
éd i t ion de ce t te B i ograph ie , d

‘aprés l e port ra i t
de ce rel igi eu x , placé en t éte de son l i v re) ,
Saeco

,
v i l lage prés de Roveredo, e n 1656 ou

1657, ca r B . Jea n -Bap t i s te Candotti, mai tre

TESTORI TEWKESBURY
de chapel le à C i v i da l e (Yrioul) , a fai t des cc
che rches su r ce même moi ne, i Pieve di Saeco ,
chef- l ieu de di stri c t dan s l a prov i nce de l’a
doue, e t y a découve rt l

‘acte de na issa nce de
Tevo, duquel il résu l te q u

‘ i l n aq u i t dan s ce
l i en, le 16 ma rs 165 1, e t qu

‘ i l fu t ba pt i sé
,
le

25 du meme ma is, à la pa ro i sse S . N i cola
La légende de son portra i t e t les p i èces l im i
na ires du l i v re qu ‘on a d e ce rel igi euxtou t
vo i r qu

‘ i l éta i t bachel ie r en théo log i e, pro fes
seur de musique

,
e t qu‘ i l v i va i t au couven t des

cordel i ers de V en i se
,
dan s les p rem i ères a n

nées du dix-h u i ti ème si èc le . l l es t a u teu r d‘u n
t ra i té généra l de musique i n t i tu l é I lMusica
T alon V enez ia , 1706 , a pp res so A nt. B or
tolon i , un volume ln -d‘ de t ro i s cen t t ren te
s i : pages . Ce t i t re s ign i fie l i ttéra lemen t le Tis
arra nd m hsicien . L ‘au teur l‘ex pl ique da ns le
premier chapi tre de l a prem iè re pa rt i e de so n
l i v re

,
d i sa n t q u ‘ayan t ex tra i t tou t ce qu‘ i l eu

so igne concernan t l
‘a rt e t l a sc ience de la mo

s ique
,
des l i v res des mei l leu rs a u teu rs

, il en a
formé u n t i ssu d‘érodition musi ca l e. Il fa i t
preuve, en efl

'

et, dan s ce t ou v rage d‘u ne lec
tu re i mmen se ; de pl us, il y mon tre un espri t
l ucide etméthod ique . LeMusica Ta lon es t
d iv i sé en qua tre pa rt i es . Dans l a p rem i é re

,

Teso t ra i te longuemen t, su i van t l a mode de
son temps

,
de l a na tu re de l a musi que

,
de son

i nven t ion
,
de sa d i v i s ion

,
e tc. l a seconde

part i e es t re l a t i ve a ux organes de l a voi x e t de
l
'
ame

,
a l a nota t ion , l a gamme, au: i n ter

va l l es
,
a la solm i sa t ion e t a l a mesu re . Da ns

l a tro isième , Il t ra i te a vec profondeu r de
l ‘ha rmon i e, con sidérée sans le rapport de l

'a r t
d‘écrire . l n lin , l a qu a trième pa rtie est rel a t i v e
aux di verses formes de con trepoi n ts .
… BUR Y (lu n D E) ,vra isembla

blementa i n si nommé pa rce qu‘ i l é ta i t né s
Tevvlœsbury, v i l l e d u com té de G l oces ter, fu t
ré col let, e t v éc ut a O xford, ve rs l a lin duqua
torzième s i èc le. I l es t i ndi qué comme au teu r
d ‘u n t ra i té de mus iq ue

,
en cen t v i ngt-qnatre

page s in—fol io, da ns u n man u sc ri t de l a bibl io
th èq ue Bodléienne.

-Cetouv rage es t i n t i tu l é
Q ua tuo r pri ncipa lia a rt is musi ez . Un a ve r
tissement

,
pl acé aprés l a table des ma t iè res, fai t

voi r que ce livre s étéprésen té par1eande
‘

l
'

evv

lteslmry aux moi nes de son ord re, du couvent
d‘Ox ford

,
en 1588.Toutetoispl usieurs éc ri va i n s

a ngla i s on t a tt r ibu é l‘ouv rage don t il s
‘agi t

(1) Vo ic i les ezpm aiona du registre de cette
égl ise l u car ia figlie de

'

l a n ce Teva a de
'

Zaouna aa a

consorts della central e di 8. Nico le é nata il 16 e batti
solo il ma rs. 165 1. N oyer la Gu etta musicale di
Mila no de 1856, 6 aoû t, p.
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s ieu rs n uances qui tenda ieuta rapproche r
l ‘une de l‘au tre les deux souches pri n c i pa les
a i nsi

, Dussek ,guidé pa r so n i n s ti n c t n a t ion a l ,
te nda i t ve rs l ‘école ha rmon ique, b i en qu ‘ i l
écri vi t incorrectemeut, e t quo iqu‘o n tint l e
considére r comme appa rtena n t à l ‘école des
p ian i stes bri l lan ts . P l us ta rd , Ka lkbren ner, u n
des chefs de ce tte école , su i v i t l a méme d i rec
t ion . D‘au tre pa rt, H ummel , pu i s l osehelés,
p ian i ste s de l‘école ha rmon ique, donnèren t
leu rs compos i t ions pl us de b ri l la n t q ueMoza rt
e t Bee thoven . [a i s da ns l ‘ une e t da ns l ‘au t re
école

,
ourema rque que le chan t et l‘harmon ie

d‘ u ne pa r t
,
e t l estra its bri l lan ts

,
de l‘au t re

sonttoujou rs sépa rés, e t que ces deux parties
qui con st i tuen t l a mus iq ue de p ia no, n

‘appa
raissentque chacune leu rtou r, e t dan s un
o rd re à peu près symé tr ique. Dans les t ra i ts
bri l lan t s des deux écoles, ce son t l es gammes
qui domi nen t les arpéges n

‘

y appara i ssen t
q ue de loi n en l o i n , e t dansdes formes à peu
prés toujours sembl abl es . Dan s l ‘ une e t da n s
l‘ au tre école, l e v i r tuose n e se sépa re pa s du
musicien ; l a pen sée e t l a forme res ten t tou
jours les cond i t ions supremes . V ers 1830, il y
e utune sorte de révolte des v i rt uoses con tre l a
domina t ion de l a musiqu e a ux cond i t ions de
ce l le—ci succéda l a n écess i té de b ri l ler pa r la
dex téri té, e t de fa i re bon ma rch é de l a forme
e t de l a pensée

,
pourvu que l ‘artiste ex écu ta n t

eûtde quoi fa i re na i tre l‘étonnemente t l‘ad
m i ra l ion pa r son h ab i le té . I s is pou r que ce
p rogramme ptité t re réa l i sé, il fa ita itentrer
dans u n o rd re nouveau de d iffi cu l tés v a i ncues

,

etsort i r du doma i n e des gammes, épu i sé pa r
u n long usage . C

‘es t dan s ces ci rce o
s ta nces que s‘ouvritla ca rri è re de Tha lberg,
e t qu‘ il conçu t l a pensée de réu n i r dans un
méme cadre la mélod ie e t lestra its bri l l an ts
qui deva ien t l u i se rv i r d‘accompagnemen t . Les
formes nouvel l es q u ‘ i l i magi n e pou r varier l es
a rpégea des t i nés ce t effe t

,
l ‘ampleu r du son

qu ‘ i ltira itdu p i a no, e t l ‘ad ro i t usage des pé
da les, donnèren t u ne a ppa rence magi que à
ce tte i n nova tion

,
et lo rsq u ‘on en tend i t l‘art i ste,

dans ses prem ières cxh ibltions,louer quelques
u n s des morceaux qu ‘ i l a va i t combi nés pou r le
p l us grand développemen t poss ible des res
sou rces dc ce t te musique d‘effet , pa r exemple
l a fan ta i s i e su r l es thèmes deMoïse, l es p ia
n istes v i rtuoses eux—mémcs se persuadérent,
a u premier aspec t, que d

‘ i mmen ses diillcultés
s
‘

y t rouva ien t réun ies ; ma is q uand Tha lbe rg
e u t d iv u lgué son sec re t en publ i a n t sa musique,
les procé dés de combi na i son qu i ava ien t ca usé
ta n t d‘éblouissemeuü pa ru re n t for t s imples

,

THALBERG

e t l ‘on fu t é tonn é d‘ente ndre des él èves a ssez
peu avancévjouer ce t te mu sique don t les didi
cultés appa ren tes a va i en t produ i t de s i pu i s
sa n tes émotions. A lo rs tous les pi a n i s te s s‘em»

parén 0tde ces moyens faci l es d‘effet, e t de ce
qui ava i t é té chu l‘ inventeur u ne œuv re d‘ in
telligence et de sentiment, les i m i ta te u rs fi ren t
u n lieu commun don t la monoton ie i ncessa nte
fi n i t pa r amene r le dégoû t. On ne se con ten ta
pas de s

‘emparer de l a créa t i on de Tha lbe rg,
ca r on lui en con tes ta l a propri été. Su i vez!
l ‘opi n ion de quelques cri t iques

,
il l ‘au ra i t em

pruntée Bee thoven . Que lque so i n que j ‘a ie
m is dans mes reche rches pou r véri fier cet te as
sert ion , je n

‘
a i ri en découvert qui le j ust ifie,

moin s qu ‘on n ‘a i t vou l u pa rle r de l‘adaglo de
la deux ieme sona te de l‘œuvre 51 ma i s ce
n ‘es t q u‘u n effe t de croi semen t de ma i ns . l a
c ri tique a usé de se s dro i ts à l ‘égard de l

‘ i n
venteur de ce sty le

,
e t a tem péré l‘écla t de ses

t riomphes . El le lui a au ss i reproché de re

produ i re à peu prés les memes formes, s i non
les memes moyens

,
dan stou s se s ou vrages, e t

d‘avo i r fa i t d u piano q uelque chose d‘excep
tionnel, en quelque sorte en dehors de la mu
s iq ue. La sa t i été des re tou rs pe rma nen ts des
memes formes e t des memes procédés a fa t i
gué l e goûtdu pub l i c. On ne peut n ier qu ‘ i l y
a i t de l a monoton i e dans ce re tou r fréquen t
des mémes d i sposi t ion s d'idées

,
da ns ce cad re

où la p rogre ss ion de l ‘effe t suittoujou rs la
méme vote, e t a rr i ve à des résu l ta ts ) peu prés
i den tiques, ou du moins a nalogues. Ce que
Tha lbe rg a ajou té aux ressou rces du pia no es t
sa n s doute quelque chose de réel e t de trés
co nsidêrsble l'a u teu r de ce t te not ice a été des
p rem ie rs à s ignal er cet te i nn ova t ion e t à y ap
plaudir; ma i s il n

‘a pas cru qu ‘ i l y exitla de
quoi rempl i rtou te u ne ex i s tence d‘a rt i ste, e t
l a jeunesse du v i rt uose lutl a i ssa l ‘espoi r qu ‘ i l
a u ra i t l e temps de se t ransformer

,
e t q u‘ i l

con sidére ra i t ce qu‘ i l a i n ven té
,
non comme

le butde l‘art, ma i s comme un moyen don t il
fa l l a i t use r avec réserve . Si ce t es poi r ne s‘es t
pa s réa l i sé, l

‘ex pl i ca t ion s‘en t rouve dans l a
des t i na t ion que le v i rtuose s‘é ta i t don née . I l

n ‘ex is te peu t -étre pas u n pia n i ste qu i se so i t
mo ins occupé de mus ique que Tha lberg e t qui
a i t mo ins joué l es œuv res dec mai t res . Pen
dan t tou te sa v ie

,
i l n ‘ a en en face de l u i q ue

sa propre pe rson na l i té . La musique qu‘ i l s‘es t
fa i te estl a seule qu‘ il attjouée ce ttemus ique,
i l l ‘a fa ite ce qu‘el le deva i t étre pou r le os'r
t uose

,
ca r c’es t un iq uemen t dan s les voies d u

v i rtuose que son ex i s tence s‘es t écou l ée .

Aprés avo i r p rodui t u ne grande sen sa t ion 8
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Pa ri s, en 1855 , Tha lbe rg ob ti n t éga lemen t
des succés d‘en thous iasme en Be lgique, en
Hol l a nde, en Angle ter re e t en Russie, où il
é ta i t en 1850. Les am is de ceta rt i s te lui
a va ien t pe rsuadé qu‘ i l y a da ns sa mus iq ue
des qua l i tés qui l e deetlnatentétre compos i
ten r drama t ique il c ru t leu rs préd ic t ions e t
écri v i t, su r u n poeme de Scribe t radui t e n i t a
lien

,
un opéra i n t i tu l é F iori nda , qui fu t chan té

en théâ tre i ta l i en de Londres, en 1851, par
Soph i e Cruvelli , Ca iso lari, Leblache, Sims
l eevesctCo lclti .Cette fa ibl e product ion , don t
r ie n n ‘es t resté , a d i spa ru presq ue immédia
temen t de la scène. l a 1855 , Thalbe rg pa rt i t
pou r le Brési l , où i l res ta en v i ron une a nnée .

Dans l‘été de 1850, Il passa que lques moi s à Pa
r i s, pu i stl se renditdans lesÉtats-U n i s d‘Amé
que, ouil resta pl us ieu rs années e t don na une
g ra nde quan t i té de con cer ts, don t l e produ i t
fu t très-considérabl e . De re tou r en Eu rope
dan s l‘été de 1858, il al l a v i v re à Naples da n s
une propri été qu‘ i l y ava i t acqu ise .A prés qua tre
a ns de s i lence, Thalberg a repa ru , en 1802, à
Pari s e t à Lond res il y a ret rou vé ses anc ien s
succès a vec ses anciennes fan ta i si es

,
pa rt i cu

lièrementsu r lesthèmes de D on J ua n e t de
Moïse. En 1885, il a fa i t u n nouveau voyage
a u B rés i l . Ceta rt i ste cé lébre a épousé une des
fi l l es de Labiache (voyez ce nom).
AprésF lo rinda ,Thatberg a écri t u n second

opé ra qui a été joué en I ta l i e sous l e t i t re de
C ris t ina di Suesia e t a euune chu te complè te .
La liste de ses œu v res pou r le p ia no es t com
posée comme il su i t 1° F an ta i s i e e t v arie
t ion s su r des thèmes d‘Eurfa athe, deWebe r,
op . 1 . 2° Fan t a i s i e e t va ri a t ion s sur u nthéme
écossa i s

,
op . 2. 5° i mpro mptu su r des thèmes

du Sis‘ge de C ori n the, op . 5 . 4 ° Souven i rs de
V ien ne , do uze ca pri ces en forme de va lses,
op. 4 . 5° Concerto pou r piano e t o rches tre,
op . 5 (en m i bémol).0°Fan la isie su r les mot i fs
de Robe r t le D ia ble, op. 0. 7°G rand d i ve rt i s
semen t (cn la mi neu r), op. 7. 8°Fan ta i s ie su r
la Stra n fera , op . 0. 0°Gra nde fan ta i s i e e t va
riations su r Montecehi ed i Caputsti op. 10.

10° G rande fa n ta i s ie e t va ri a tion s sur lestue
t i fs de Norma , op. 12. 11°Grande fanta i s ie e t
vari a t ion s su r deux mot i fs de D on J ua n ,
op. 14 . 12° Ca price (en m i bémol), op . 15 .

15° Deux noctu rnes, op. 10. 14° Deux a i rs
ru sses var i és

,
op . 17. 15° D ive rt i ssemen t su r

les Soi rées mus ica les de Ross i n i op . 18.

16°0enx ième ca pri ce, op. 10. 17°Fan ta i s ie su r
l es mot i fs d e l‘opéra les Hugtmmts, op . 20.

18° Troi s noctu rnes
,
op . 21. 10° Gra nde fa n

taisie, op . 22. 20° Dome é t udes, op . 26 .
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20° (bis) G ra nde fa n ta i s i e su r God sa ve the
Queen e tR ule B rita n n ia , op.!1 .2l°Nocturo e
(en m i majeu r), op. 28. 22°S

‘cherzo
,
op. 5 1.

25° [m i nute (en rébémol) , op . 52. 24° Fan

ta isie su r des t hèmes de Moïse, op. 55 .

25° Di ve rt i ssemen t su r les thèmes de la G ipsy
de Bened i ct

,
op. 54 . 26° G rand noctu rne (en

[a diése), op. 55 . 27° La Cadence, i mpromptu
en forme d‘étude

,
e t a u tres morcea ux

,
op. 56

28° Fan ta i s i e su r des mot i fs d‘0be
'

ron , op . 57

20° Romance e t étude
,
op. 58. 50° Souven i r de

Bee thoven , op. 50. 5 1° Fa n ta i s ie su r la

D on na del Lago, op. 40. 52° Deux romances
sa ns pa roles

,
op. 4 1 55° Grande fan ta i s ie su r

l a Sérénade e t leMen ue t de D on J ua n , op. 42 .

5 4° Deux ième grande fa n ta i s ie su r les [f ugue
n ots, op. 4 5. 55° A nda n te fi n a l de L ucia di
L am… oor

e t étude
,
op . 45 . 57° Ca p ri ce su r la Sonna m

buIa , op. 46 . 58° G randes va l ses br i l l a n tes,
op. 47. 59° Gra nd capri ce su r des mot i fs de
Cha rles V i op. 48. 40° Fan ta i s ie su r B ea tri ce
di Tradu, op. 49 . 4 10 Fan ta is i e su r L ucrece
B orgia , op. 50. 42°Fan ta i s i e surSemira m ide,
op . 5 1. 45°L ieder sa nspa role s (a u nombre de
n eu f, sans n uméro s d ‘œuv res). 44° G rande
fan ta i s i e su r l a Ta ren te l le de la ”nette de
P ortiei , op. 52. 45° G rande so na te en qua t re
par ties, op . 50. 46° Décaméron m usica l, dix
morcea ux serva n t d‘étude p répa ra toi re e tc .,

op. 51 . 47° A pothéose, gra nde fan ta i s i e su r
la ma rche t r iompha le de Be rl ioz , op. 58.

48°Marche funèbre va riée, op. 50. 49°Grande
fan ta i s i e su r le B a rbier de d i ife, op . 55 .

50° Souven i r de P er th , a i r hongro i s, op .85 .

La plupa r t de ces œu v res on t é t é publ i és
Pa ri s, chez Brando s e t Du four, V ienne eti
Leipsick .

rua nt:s ou ru.tu£ras , poetumuel
cien , qu

‘on a confondu q uelquefoi s mat5 pro
pos a vec le ph i l osophe Tha l ès, deMilet, é ta it
né dan s l ‘i l e de C rete . i l fu t con tempora i n de
Lycurgue e t vécu t conséquemmen t en vi ron
t ro i s cen ts an s aprés l a guerre de

‘

f oole. C‘est
a Th a les qu ‘on a ttr ibue le second établ i sse
men t de l a mus iq ue à Spa rte. l a p l upa rt de
ses chan son s a va ien t pou r obje t l a n écessi t é
d
‘
obélr aux loi s. Strabon lul accorde l‘inven

t ion de l a lyre de Créle Porpbyre ensu re que
Pyth ago re a i ma i t a chan ter l es v ieux Péans
de Tbalétas, e t le scol i a ste de P i nda re (ins
Py in. 0d. 2, vers . 127, cd. B cd bi i , vo l.

pa rt . lot. 522) ditque ce musi c ien fpl le
p rem ie r qu i composa des a irs appelés Hype r
chémee, pou r les da n ses a rmées e t guerrtém .

tes G recs, qui a i ma ien t le merveil leu x, di
14
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sa ientque l a musique de Tbaiétas ava itla
vertu s i ngu l iè re de guérir ies maladies, e t q ue,
pou r obé i r a l ‘on cle de Del phes , i l v i n t
Spa rte, afiligée de l a pes te, e tt‘en dél i v ra par
ses chan ts .
T IlA LMAN (l a veuse), mus ic ie n au se r

v ice de la ca thédra le d‘Anvers, esti n scri t su r
les rôles des comptes de cet te cha pel le à la
da te d u 1 1 oc tobre 1589 . i l a publ i é de sa
compos i t ion : 17 se: comms ; Att
vers , Phalèse , 1505 , ln—4

° oblong.

T… S , Thrace de na tion , fu t re
nommé pou r l a beau té de sa vo ix . Il éta i t fi l s
de Ph ilammon (voyez ce nom), e t de l a nymphe
Am i e. Homère ditqu'i l déña lesMuses pou r
l e cha n t et l‘a rt de joue r de l a lyre (I liad…
lib. Il , ve rs . 101, e t Schol. a non . fleu r.,
i bid., cm . e t q u‘a ya n t é té vai ncu

,
les

déesses i rri t6es lui firentperd re l a vue
,
l a

voi x, l
‘espri t, e t méme l e ta l en t de jouer de la

l y re. Déses pé ré , il Jet a . l a s ien ne da n s un
fleu ve de l essénie, qui de la pri t le nous de
B atyrs, formé des deu x mots grecs pam.

üeter), ethùça (lyre). Thamyri s av a i t appri s
l a mus ique e t l a poés ie da n s l‘école de L i n u s

,

P la ton ditqu‘ i l excel l a dan s l a compos i tion
des hymnes (Des lo i s, 1iv . V III) , i l l e com

pa re Orphée. On sa itqu‘il htl e trois i ème
poe te lyriq ue qui remporte les pri x de musi que
e t de poésie aux jeux py th iq ues, en chan ta n t u n
hymne en l‘ho nneu r du d ieu qui y prés ida i t.
C l émen t d‘Alexandrie lui a ttribue l'i n ven tion
de l ‘harmon i e dori enne, c

‘es t—b-d i re d u mode
dorien (l

’
id. C lem . A lec . S t rom . lib.

p. 307, D . ed.

T B ÉB A UL ‘

I
‘

(D n rou xs) , ma i t re de ch a
pe l le s Bourges, es t au teu r d'uneMéthode de
p la in - cha nt; Bou rges, ! ouceron, 184 9, ñu—8°

de ceutv inm-q ua tre pages .

T IIEDOMC (Genn es ), ï oyex D IE
TR ICH (Gsoncu ) .
TB El LB (Ju n), né Naumbourg, en

1008, fi t ses é tudes à l ‘un i versi té de Jéna,
pu i s fu t magi ster dans les écoles de F ranken
hauseu

, _

d
‘

A ltenbourg , de “
'

indeshe im ct
d
‘

Am stadt. En 1055 , il obti n t la place de co
recteu r dan s sa v i l l e na ta le . Nommé rec teu r
d u même col lege, en 1050, il qu i t ta ce tte po
si ti o u deux a ns après pou r cette de recteu r
Budissin

, où il mouru t le 10 aoû t 1079, dan s
sa so i xa n te e t onz ième an née . On a de lui
P rogramm : de mus ica ; Budissiu, 106 1,
its
TH EI IÆ (J u ni, compos i teu r a l leman d,

éta itfllsd‘uu ta i l leur
,
i l naqu i t Naumbourg :

l e ” j u i l le t 1646 Après avoi r fa i t ses pre

m ieres é tudes à l‘école de sa v i l le n a ta l e, et
a voi r appri s l a mus ique chez l e ca n tor de la
v i l le, nommé $chefller, i l se re nd i t l

'
univer

s i té de B al le ; mais n
‘ayan t pu se procurer des

moyens d'ex i stence dan s cet te v i l le
, il a l l a a

Leipsich , où i l fu t employ é comme chan teu r
e t comme i n s t rumen t i ste, pou r l a basse de
v iol e . La gra nde répu ta t ion de Schuts, mai tre
de chape l le aWei ssenfel s, le décida à se

rendre auprès de l u i pou r étud ier le con tre
poi n t ce maltre l‘accue illitcomme son élève,
e t l u i ntfa i re des études complè tes da ns l‘a rt
d'éc ri re . Devenu music ien i ns t ru i t, Thelle a l l a
s‘établ i r Ste t t i n , e t y v écu t en donnan t des
l eçon s de musiq ue. Au nombre de ses é lèves,
ou remarq ue les o rgan i stes cé lèbres h otte
h ude e t l achau . En 1675 , il ob ti n t leti tre de
mai t re de chape l le de l a cou r de Hol stei n ;
ma i s la gue rre v i n t, au boutde q uel ques a n
n ées. lui en lever cet te heureu se posi t ion, et
l‘obliger à se réfugi e r àflambours. Il y trouva
l ‘opéra flori ssa nt, e t écri v i t pl u sieurs ouvrages
pou r le théâ tre de ce t te v i l le. Pendan t le séjou r
q u ‘ i l y lit, il s'y l i v ra auss i 8 l ‘en se ignemen t
avec succès. Après l a mort de Rosenmttlier,
mai t re de chape l le aWoifenhuîtel, Thelle fu t
choi s i pour le rempla ce r

,
en 1685 , pu i s il en

tra au serv ice du duc de l ersehourg. La mort
de ce pri nce l‘ayan t l a i ssé sa ns empl o i quel
q ues an nées après, il se re ti ra chez son llls,
Kanmbou ra e t y mo u ru t en 1724 , i l

‘1ge de
so i xan te-d i x- neuf a ns . Les compos i t ions de
ce t a rt i s te fu re n t es t imées de son temps, par
ticulièrementdan s les cou rs de V ien ne e t de
Be rl i n . On ne con na i t a ujou rd ‘hu i sous son
nom que les ouv rages

'

su i van ts 1° Pass ion
a l lemande

,
avec e t sa n s i nst ru men ts Lubect,

1075 , in-fol . 2° La Na i ssa n ce de Jés us
Ch ri s t, ora tori o, exécu té à H ambourg, e n
1081, mai s non imprimé. 5° H a ulter i ncess
t u m op us musica lis compositionü 4 et5 no
c um ,pro plen o cboro , ra r: nec audit: prius
a rl t

‘

s ne sua vttatr‘s p ri mum , s upe r confi e“
ecelesiz , ses

‘

ls
‘

estKyrfe P a lm , Sa nc t us,
R osa n na , B ened ictu s A gne s Dei ,secundmn
ha rmon ium cectP r: nestin ia n i styis‘ majes
la t i ra m simulque regu la s fo n da menta les
a rt i s m usica . Ce re cuei l con tien t v i ngt mes se s
à qua t re etc i nq voix . 4 ° Op us secundum,
nov: sona te ra risss

‘

m: a r t i s etsuav ltatfs
muslcz , pa r tira 2 oocum ,

cum simplr
‘

s ef

d up lo i n eersis fugt
‘

s; pa r t i
'

m 5 aucuns, ours
a s

‘

mpiù , d uplo ett riplo s'unerse‘s Iugis;pm ‘

ti‘m 4 coeurn r uns si mplis, duplo ettriple ( 1
quadruple in osm

‘

s fugi s ; pa r t i es 5 enco re ,
cum simpli s, duplo, t riple, quad r up l0 ali is
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ram , e t Ver-hum bon um ets ua ve , qui s e
trouven t dans les prem ier e t second l i v res des
fllotetttdeta Co rona , impri més par Octavien
Petrucc i , F ossombrone, en 1513 e t 1510,
pet i t ita—4 ° obl.
T B ESSEL IUS (Ju s) , composi teu r a l le

mand
,
vécu t Nu remberg, pu i s a V i en ne, a u

commencemen t du d i x-septième s i ècl e . On a
i mprimé de sa compos i t ion I°Newst£ebltcbe
P adua nen , I ntmden und Ga llia rden , m it
5 S timmen compontrt(Nouve l les pan nes,
en trées e t ga i l l a rdes favor i tes a ci nq voi s);
Nu remberg, 1600, in 2° Tricinta sa cra
(Col l ec t ion de mote ts a t ro i s voix) ; V ien ne,
1015 ,ttt
T IIEUSS (Cau nes—Tr i anon }, d i recteu r

de l a musique m i l i ta i re du grand—duc de SaxeWe imar, es t n é en 1785 , We ima r, où son
pè re éta i t négoci a n t . Di rigé pa r u n heu reux
i n s t i nc t pour l a musiq ue, il lit. de rapides
p rogrès dan s ce t art, sous la di rec t ion de Des
touches, mai tre de cha pel l e du grand-duc, e t
de Reich, musicie n de l a chambre e t homme
instruitdans l‘ ha rmon ie . La mort de son père
l‘obligea à s‘occuper du commerce

,
ne reser

va n i que quelques insta ntsde l oi s i r pour la lec
tu re de pa rt i tion s . Des événemen ts i nconnus
l ‘ayan t obl igé d

‘en trer a u se rv i ce m i l i ta i re
, i l

litpa rt i e du co n ti ngen t deWeimar qui accom
pagu a Napo l éon dans son expéd i t ion en

R ussie . Theuss fu t fa i t pri sonn ier pa r les
R usses, près deWi l na , en 1812. Ren t ré chez
l u i après la pa ix ,en 1814 , il ne s

‘y occupa pl us
q ue de mus ique . Aprés a voi r fa i t quelq ues
voyages Prague, V i en ne, Leipsick , F rancfort
e t Pa ri s, i l ob t i n t, en 1818, la pl ace de d i rec
teu r de l a mus ique mi l i ta i re deWeimar. Il
occu pa depu i s lo rs cet te pos i t ion e t fu t pen
slonné en 181 1. Parm i ses composi tions, on
remarque 1° Séré nade po u r flûte, cl ari net te,
den s ours e t bassou , op. 21 Augsbourg, Gom

ba rt. 2° Pot -pou rri mi l i ta i re su r des chan so n s
e t dan ses r usses, op. 4 1; Leipsick , Dofmeister.
8° Douze p i èce s pou r cor de s igna l, t roi s ca rs,
deus t rompet tes e t trombone, op. 45 ; ( bld.

4 ° Si: marches ca ractér i s t i ques à grand or

chestre ; (bid. 5° Quelq ues pet i tes pièces e t
da nses pour le pi ano . 0° Beauco up de chan
son s etba l lades a voix seu le a vec pia no

,
ou 5

pl us ieu rs vo ix . Tbeuss a a uss i publ i é pl usieurs
recue i l s d'a irs na tionau x

,
e t part i c u l i èremen t

des J odlers du Tyrol etde la Suisse . So n opéra
i n t i tu l é D iébluende A loe a é té représen téWeimar

,
en 1856 .

TflEVENA IlD (Gsentst—V runnnr), né a
Orléans, le 10août1000, éta i ttits d‘ u n pâ t i s

aler- tra i teu r, e t fu t d
‘abord employé da ns la

ma i son de son père, en qua l i té de marm i ton.
Des ama teu rs de mus ique

,
charmés de la

beau té de sa vais
,
lui donnè ren t le conse i l

d‘apprendre l a musiq ue e t le chan t.A l‘âge de
v i ngt etun a ns, il se rendi t à Pa ri s e t eu t de
l a cé lébr i té comme basse cha n ta n te au théâ tre
de l‘Opéra de cette v i l le. I l débuta a ce spec
tacle, en 1090, e t fu t fort adm i ré de ses com
pa tri otes dans le récltatlf.C‘é ta i t cette parti e
de l a musique que l es cha n teu rs de son temps
a t tacha ien t l e pl us d‘ i mpor ta nce

,
ca r l a mi se

de vo ix etl a voca lintion l égère éta ien t a lors
i nconnues en F rance . Thévenard

,
dontla vois

é ta i t be l le, e t q u i a va i t de l a noblesse à la
scéne, joua pendan t dix a ns a vec la fa meuse
Rocho is, e t su t bri l le r à côté d‘e l l e. I l se re
t i ra, en 1750, après qua ran te an s de serv i ce,
e t obt i n t u ne pens ion de qu i nte cen ts l i v res

,

donti l jou i t penda n t d i x a ns. Il mou rut à
Pari s, l e 21 aoû t 174 1, à l

‘
âge de soi x a n te

douze an s. i l éta i t a l a foi s gra nd buveu r e t
homme } bonnes fortunes.

lil: du li monad i er de
l a Comédie i ta l i en ne, naqu i t 1 Par i s, en 1095 .

En 1717, il débuts avec succés comme chan
teu r dans les d i vert i ssemen ts d u Théâtre 1ta
l ien , e t le 28décembre 1750, il futreçu comme
acteu r a u méme théâ t re . Sa voi x a va i t pe u
d ‘étendue, ma is le t imbre en é ta i t agréabl e,e t
l‘on t rou va i t a lors q u'i l cha n ta i t avec beaucou p
d ‘expression . Il mou ru t s Fon ta i neblea u

,
l e

10 novembre 1782, d
‘un abcès au foie

,
pou r

l eque l il suppo rta l‘opéra t ion de l
'

em

pyéme .

TH IA R D ou T HYA RD (Pum a DE ),
ou , comme i l écri va i t son nom ,b E TYA DD ,

d‘u ne fam ille nobl e e t a n ci enne
,
naqu i t ve rs

1521, au châ teau de B i ss y, diocése de D i ana .

Forkel l‘appe l le (Atlgem . L itter. derMusik,
p. 80) FONC E D B T B YA RD . Il htda n s
sa jeuuesse des études asser fortes pou r so n
t emps, e t appri t le latin , l e grec etl 'hébre u .
Aprés a voi r achevé un cou rs de théo logi e, i l
embrarsa l ‘é ta t ecclés i as tique, dev i n t arch i
d iacre de l'égl i se de Chi len-sur—Saône , et
enfi n , évéque de ce t te v ille, en 1578. A t tach é
pa r pri nci pes au pa rt i de l a cou r con t re les hu
guenots, il qu i t ta son di ocèse pa rce que l e s
habi tan ts du pays ne pa rtageaien t pas ses opi
n ion s

, etse re ti ra dans so n châteaude B i ssy,
oh il passa le res te de scsjours. I l y mouru t,
le 25 septembre l005 ,a l

‘âge de qua tre—v i ng t
quotre an s. Paulus de “l‘h iard s ‘éta i t adon n é
d‘abord a la poés ie, e t ava i t é té pl acé comm e
bcl espri t dans la p léi ade poé t ique i magi n ée
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so u s la règn e de Cha rles 1X, e t don t Ronsard
é ta i t le chef; ma i s plus ta rd, il se l i vra de
préférence des t ravaux h i stori ques e t ph i lo
logiq ues . Ce n

‘es t po i n ttel le l i eu de parler
des d ive rs ou vrages sort i s de sa pl ume ; on se
bo rnera con sidére r PaulusdeTh ia rd comme
éc ri va i n sur la mus ique. On l u i do iten otl‘ct
un llvre intitulé Soli ta i re second au p rose
de la musi que,

‘

d L ion , pa r J a n de Towner

(sic), 1555, u n vol ume ln -4° de cen t so ixan te
feu i l le ts e t dis feu i l le ts non ch i ffrés . Cetou
n age, don t l e t i t re s i ngu l i e r a ppa rt ien t a u
temps où I

‘
auteur a vécu

,
e t n ‘a po i n t de rap

por t l‘objet du l i v re
_
a pa ru sa ns nom d‘au

t eu r ;ma i s pl usieu rs i ndi ca t ion s ne permet ten t
pa s de douterqu‘ ilne so itde Pon lusde Th i a rd.

A n verso du t i t re, on t rouve son portra i t gra vé
s u r boi s a vec ces mots au tou r d u méda i l lon
Solitudo sn r

‘

htproo r‘ncla es t, e t a u-dessous
es t ce t te i nscri pt ion P . 0 . T . (Pon tus de
Tb iard) en son o n 31 (ce qui pou rra i t fa i re
pen ser q ue l‘année p réci se de sa na i ssa nce fu t

A l a page 101, avan t l a table des matiéœs qui a pou r t i t re I ndice d '
a ucu n s n o

ta bles poi n ts, se lon l‘ordre a lpha bé tique,
on t rou ve dis vers la t i ns de G . Dcsautelz i l a
loua nge de Pon tus de Th i ard, a vec ce t te in
s cr i pt ion : 6 . A lle r“Ca rotatt‘s, ad P on

turn Tyordz uns E ndecamüa ht. Ba rbi er n ‘a
pas conn u ce l i vre anon yme, etl e sa van tWei ss n'en a poi ntpa rl é dans sa not i ce
sur Pon tus de Th

_
i ard , i n sé rée dans l a Bto

graphis un iverse lle. L ‘ouv rage es t, en effe t,
si ra re , que son ex i stence a été ignorée de l a
p lu pa rt des biographes. Un exempla i re qui se
t ro uva i t l a ven te de l a belle bibl io thèque de
Ca ilbava , Pari s, en 1840, futporté au

prix de cen t soi xan te—qui nze fran cs . Au

rest e, l e So lita ire second es t u n l i v re de peu
do u leu r : ou n

'

y t rouve qu‘un long com
menta ire sur l a musique des G recs, e t surtou t
su r l es pro portion s n umériques des i n ter
va l l es . L ‘ au teur n e con na i ssa itnéanmoi ns
cet t e mus iq ue que pa r ce qu‘en ontditles écri
va i n s l a t i n s, e t pa rticu l i èremen t Boece. Les
ouv rages des a u teu rs gre cs , te l s que ceux
d‘Arlstoaéne , A r i st ide Q uintilien Aly.

pl u s, etc. , e tc ., n
‘ava ien t pas encore é té pu

bllés, e t leu rs manuscr i ts é ta ien t ca chés
sous l a pou ssi ère des bibl iothèques. F ra nçoi s
l .ou l s-C laude l atin a publ i é u ne Not ice sur
la m

‘

a e t les ouv rages de P on t u s de Thya rd
de B issp, suiv ie de la gén éa logie de cet te
m a i son . Neufchâtel, 1784 , ln
T H IB A ULT (Fosnçors) , chan t re e t orga

n is te de l‘égl i se ca thédra le de Noir, vers l e

2121

mi l ieu d u dis—sept i ème si ècle
,
a publ i é une

messe a c i nq vo ix su r le chan t O B eata Ceci
lia ; Park , Rober t Ba llard, 1010, ln- fol .
T…A U T I V , comte de Champagne et

ro i de Nava rre , naqu i t à T royes, a u commen
comentde 1801. Sa mère, fi l l e e t héri t i ère de
Sa ncho le F o r t, lui t ransm i t l a sou vera i ne té
de l a Nava rre. Il n ‘a va i t q ue quelques ma is
lo rsqu'i l perd i t son père e t héri ta de tous ses
biens. Sa ta i l l e hau te e t bien probortionnée,
sa va i l la nce

,
son adresse dan s l ‘exercice des

a rmes
,
sa magnifice nce e t sa l ibéra l i té, son

goû t pou r l es le t t res e t ses ta len ts pou r l a
poés ie e t la musiq ue

, le re ndaien t u n cheva
l ie r a ccompl i . 11 passe pou r a voi r a imé la
re i ne B la nche, mère du sa i n t Lou i s, e t avoi r
composé pou r el le la pl upar t des chansons qui
nou s res ten t de lui . Leveque de la B availiérc,
qui a donné une édi t ion de ces chan sons, a
essayé de réfu te r ce t te trad i t ion ; mai s il fau t
a vouer que ses conjectures ne son t pas toujou rs
heureuses . La v ie pol i t ique de ceprince n

‘é ta n t
pas de not re compé tence , nous renverrons a
l
‘Essatde La Borde (t . 11, p. 222 Les

Navarrols assu ren t qu‘ i l mou rutà Pampelune,
le 8juillet1258; ma i s l es F rança i s l e fon t
mouri r ‘a T royes , l e 18 j u i l le t 1254 . Les ma
nuscrits de la B ibl io theque impé ri a l e de Par i s
con tiennen t soi xan te- t ro i s chan son s notées de
sa compos i t ion . Lévéque de l a B ava iliére en a
publ i é l a col l ec t ion sous ce t i t re P oésies du
rotde Nava rre, av ec des n otes e t un glos
sa ire fra nça i s : Pa ri s, 1742, deux volume s
pe t i t in o 8°. 11 n‘en tends"rien à l a musique,
e t son t ra va i l concernan t l a mélodie de ces .

cha nson s es t sa ns va leu r. Une nouvelle odi
t ion dcs poés ies de Th iba u t a é té don n ée pa r
F rauclsqueMichel ; ma is u n tra va i l spé

cial es t e ncore a fa i re su r le chan t de ces poé
aies.

T H IB A UT (Asroms-C nu sss—J osv ), cê

lébre j u r i sconsul te, consei l le r du grand-duc
deMe, e t p rem ie r professeu r ded ro ltl'u n i
ve rsitédeHeidelbe rg, n aqu i t le 4 ja n v ier 1772,
à B ameln , da ns le Hanovre, e t litses études.

aux un i vers i tés de Gœttlngue, de Kœn igsherg
e t de Ki el . Admi s a u doc tora t dans cet te der
n ière , en 1700, i l y fu t adjo i n t s l a facu l té du
dro itdcua an s a près, e t nommé professeur a r
dina ire en 1799. L‘ un i vers ité de Jéoa je

compta au nombre de ses professeu rs en 1802,
e t e n 1805 , époque de la réorgan i sa t ion de
l
‘
universitéde He ide lberg, i l y .

accepta l a p lace
q u‘ i l a con se rvée j usqu‘à sa mor t, a rri vée le
28ma rs 1840. Ce sava n t homme, aussi re
marquable pa r les qua l i té s d u cœu r que par



su THIBAUT mm…:
ce l les d‘un espri t li n e t dél i ca t, a publ i é, su r l a
sci en ce du droi t, des l i v res qui jou i ssen t d

'une
renommée u n i verse l le . Il n ’es t c i té dan s ce
di ct ionna i re bi ograph ique que pour un ouvrage
re l a t i f a la musiq ue dontil es t a u teu r, etqui
a pou r t i t re : Uebe r Rein het‘tder Tonkun s t
(Sur l a pu re té de l a musique) ; He idelberg,
llohr, 1825 , iu

-8° de cen t v i ngt—ci nq pages,
a vec u n port ra i t de Paieslrlna . Une deux ième
édi ti on de ce t opuscu l e

,
augmen tée de troi s

chapi tres, a été publ iée s Heidelberg, chez le
méme

,
en 1820, in-8° de deux cen t v i ngt e t

u ne pages . I l en a pa ru unetro isième, impri
mee a Heidelbe rg, en 1858, u n vol ume pe t i t
in Th ibau t n‘a pas mis son nom ce t ou
vrage, où l

‘on t rouve l es aperçus les plus ile s
e t les plus]ustes concernan t un a rt qui a é té
pou r l ‘au teu r

,
pendan t toute sa v ie, une

sou rce desiouissanccs les pl us v i ves e t les plus
douces . ll ava itrénn l autour de lui quelques
ama teu rs qui esécutaieut, sous sa d i rection ,
l es pl us beaux ouv rages des ma i t res ancien s
e t modernes . Une précieuse coll ec tion de mu
s ique qu‘il a va i t rassembl ée e t pou r l aque l le
i l ava i tta i t de gra ndes dépenses, lui fou rn is
sa i t l es é lémen ts var iés de ces i n téressan ts

'

concerts pri vés. Elle a é té ache tée pa r le ro i
de Bav iè re, pou r l a B ibl io thèq ue roya le de blu
n ich . Le ca t a logue de ce t te coliectiou‘

a été
publ ié so us ce t i t re ï m eiehn iss der v on
dens oerstorbenen Gross-B a d i schen m .

der Reehte und Geheimen rothe D r. A . P . J .

Th iba utsuH ei de lberg h i nterta ssenen N u
siko ls

‘

ers Sammlu ng e tc . Heidelbe rg
Ka rl G ross, 1842, iu—8° de qua ran te—s i x page!.

T BŒBA U L '

I
‘

(l e ba ron h oc— Cu n n

F aauçors—Aua su -llennt-Dneonnnnt) , lieute
n a n t généra l du corps d'étabmajor, docteu r de
l‘u n i vers i t é de Sa lamanque, es t n é Berl i n ,
le 14 décembre 1700, d‘une fam i l l e fra nça i se.
En t ré a u serv ice m i l i ta i re en 1792, comme
s imple grenad ier, i l fi t les campagnes de Bel
g i q ue, de Hol l ande, d

‘Italie, d’Allemagne, de
Port uga l e t d

‘

Espagn e , e t pa rv i n t de grade
en grade Jusqu

‘à cel u i de l i eu ten an t généra l .
P lus ta rd, i ltntcha rgé du commandemen t mi
lita ire de plu sieurs départemen ts . Au nombre
des ouvrages q u

‘ i l a publ iés, on rema rq ue cc
l u i q u i a pou r t i t re D ucha n t , e t pa rticuliè
n mmtde la roma n ce : Pari s, A rthus—Bow
trand

, 18l8, in
— S° de cen t t re n te pages . Ce

l iv re a de l ‘ in térêt :un y t rouve une histo iredu
gen re des peti tes pi èces de cha n t a ppe lée s
roma nces e t des rense ignemen ts q u

‘on cher
chern i i va incmenta illeurs su r quelques poétes
etmusic ien s qu i ontcuitivêce gen re agréable.

TBŒLE (C au ses—Loon ), excel l en t orga
n i s te e t carillouneur de l‘égl i se paro i ss i ale a
Be rl i n , naqu i t Quedlinbourg, le 18novembre
1810. Les premie res leçons de musique lui
furentdon nées pa r son père qui , pl us tard,
fu t ca n tor a 8erlin .Devenn élève deW. Bach ,
l ‘i ns t i tu t roya l de musique d‘égl i se de 8er

l i n
, Cha rles -Lou i s Th iel e s

‘a t ta cha pa rt icu
lièremen l l ‘étude de l‘orgue, sur l eq uel i l
acqu i t un ta len t d u p rem ier ord re . Il obt i n t
sa pl ace d‘organ iste en 1830. Ceta rt i s te °

re

m arquahle mouru t d u cholé ra avan t d‘avoi r
accompl i sa t ren te—deux ième a n née le
17 aoû t 1848. Il a la i ssé de sa compos i t ion des
pi èces de conce rt pou r orgue (en utmi neu r et
en mi bémol), a i n si que des va ri a t ion s (en et
e t en la bémol). Son concerto d‘orgue (en est
m i neu r ) a été a rrangé po u r le piano pa r
C . Pla te , e t publ ié Le ipsick , che: Pete rs .
THE LB (Éno on n), né s Des sa u, la

21 novembre 18l2, es t fi l s d‘u n hautholste de
ce tte v i l le. A l

‘âge de se pt an s, il reçu t les pro
m léres l eçons de piano d‘un mus ic ien nommé
Kopprasch . Lorsqu ‘ i l eu t a t tei n t sa quator
z ième an née, il en t ra dans l

‘ i n st i tu t ion dePré
déric Schneide r, et y é tudi a le v iolon, le piano ,
l ‘orgue e t l a composi t ion . A l

‘âge de d i x -huit
a n s, il litun voyage en A l l emagne aus

'

fra i s du
duc Léopold de Dessa u e t v i s i t a D resde et
V ien ne . Aprés deux années employées ce tte
excu rs ion

,
i l re tourna Dest3 u , oh il fu t em

ployé comme second direc teu r de musique duthéâtre ; ‘ ll en rempl i t les fonct ion s pendant
deux ans

,
pu is il futa ttaché ) l a t roupe d ‘opé ra

de J u lesMi lle r, e t e n d i r igea l‘orches t re
B a l le, Aiteuhourget ! agdebourg; i l futensu i te
engagé a u serv i ce de la cou r de Cœtheh, en
q ua l i té de d i rec teu r de musi que

,
organ i s te de

l ‘égl i se pri nci pa l e e t professeu r de musique
d u sémi na i re . Bn 185

_

B
, ll futrappelé aDes sa u

comme successeu r deF rédéri c Sch neider
,
et en

1800, i l obt i n t l e t itre de mai t re de chapelle du
prince .

‘
f hiele s‘es t d i s t i ngué comme co mpo

s i l enten différen ts genres. Une messe de sa
composi t ion a été exécu tée aLeipflek ,en 1840;
i l a écr i t e t pub l ié pl u s ieu rs sonatcs pou r piano
seu l, u n duo pou r pi ano e t v iolon , t ro i s re
cue ils de L leder pou r voi x seu le a vec p i a no,
un recuei l de chan ts a vo ir seu le a vec accom

pagnementde piano etv ioloncel le, u n recuei l
de L ieder deu s v oi s

_
avec p i a no, des chan ts

en chœu r pou r d i ff éren tes voi s , d
‘a u t re s pour

des voix d ‘hommes, etd‘a u tres encore pou r
qua tre vo i x de femmes .
T II IEMB (Fui o i mc), pro fesseu rde musl

que, né en A l lemagne, sc lisa Pa ri s
,
vous
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réun i r l es qua l i tés de l a musi que mode rn e à l a

grav i té du chan t de l
‘égl i se , il lui manque

l ‘h abi le té pra t ique de l ‘a rtd‘écr i re e n m us i
q ue , pa rce qu

‘ i l n e s‘en occupa qu
‘
à u n Age oh

cetari ne dev ien t pl u s fam i l i er. i l a ura i t pu
s ‘appl iquer ces pa roles du ph i losophe nem
sterhuis Je pleu re de ce que j‘a i abandonn é
t rop lnco nsidérémentl a mus i que dan s ma
Jeunesse . J e sen s que je l

‘a i dans l ‘âme et
a q ue j

‘éta i s fa i t pou r e lle . J e se ns que j ‘en
a aura is t i ré part i ; en fi n

,
je sen s que pl u

s ieu rs véri tés subl i mes de l a psychologi e ne
sau ra ien t é t re expri mées que pa r e l le .

Tou tefoi s, Th ijm , sérieusemen t occu pé de la
compos i t ion, se ra i t v ra i sembl abl emen t pa r
venu a l a faci l ité de produc tion que don ne
l ‘hab i t ude d ‘éc ri re, si l a mort ne fûtven ue le
frapper à l

‘tge de t ren te e t u n a ns, l e 1” dé
cembre 1884 . I l a va i t a rrangé d i ve rs ou vrages
en qu in tet tes pou r des i ns trumen ts scordes,un
thème des Hugueno t s pou r p ia no h qua t re
mai n s, a va i t écri t p l us ieu rs qua tuors pour des
voi xd‘hommes , un t rio pou r des vo i x de femmes
sur l e tex te de Gœthe F rühu itiper F rilAting, eten lln une messe troi s vo i x en chœu r
e t des vo ix seu les avec orgue. Bla i s son t rava i l
le pl us importa n t es t le vol ume qu‘ i l a publ i é
a vec son fré re , Il . Joseph—A lbe rt Alberdingt
Thijm, Iiitérateur e t a rchéo logue d i st i ngué,
so u s ce t i t re O nde en n ie… Kerstliedem ,

[x m ms Gesa ngen en L isderen v a n a ndere
Iloogt»‘jden en Ileitr‘gedapen , a is ook v an

den A dv en t en de V a s ton , gera ngschr
‘tt

n a a r de o rde v an hetKerlutijk j aa r ; etc.
(Canti ques a nc ien s e t nouveaux , a vec d ‘au t res
cha n ts etca n t iques pou r l es jou rs det‘étes et
sanctiilés, a i nsi q ue pou r le temps de l‘Avent
j usqu‘a u ca reme, Amste rdam

, C .
-L . Van

la ngenhnysen , 1859, un vol ume in - l î de
XX IV e t t ro i s cen t d i x-hu i t pages . Tou tes les
mélod ies de ce recuei l son t accompagnées de
la basse ch ifl'rée . Les n“ 11, IV , XXV , L1",

LXX, LXXXV II, LXXX_

IX, CXXVI e t CXXXV
on t ele composés pa r —J . AIherdingitThijm;
i l a retouché les n uméros a ncien s 111, [X, XI,
l.. L i l , LXXXI, LXXX IV , XCV , C , CW",

CXXXV I . l. ié d‘ami t i é a vec le cé lèbre archéo
l ogue lloflmann de Pa llersleben ,etpa rtagea n t
ses vues concernan t les chan ts popu la ire s e t
rel igieu x , i l a va i t composé des mélod i es pou r
quelques-unesdes poési es rhythmiques de ce
l i t téra teur d i st i ngué ; Il . J oseph-Albe rt A lbe r
d i ngit‘l’h ijm, qui l

‘
on doi t une i n téressa n te

notice su r son frè re, in -B‘ de t ren te pages (sa ns
nous de l ieu e t sa n s da te), a ajou té qua t re de
ses mélod i es.

TlllJM TIIILO

T H ILO (Vastm s), professe u r de d ro i t
Kœn igsbcrg, naqu i t dan s ce tte v i l le, l e 10a vri l
1607, y litses études , cty mou ru t le 271nii let
1002. Au nombre de ses écr i ts , ou rema rq ue
un éloge f unèbre de Jean Stolmus (voyez ce
nom) , i n t i tu l é Laudatio funebris in meneur.

J ah . Stobc i , Graudentin i—B om si
, sem i ss .

£ !ect. B rn ndenb. i n B orussia eapeü: unu

pietri celebe rrim i , mus i ci ex cellentissim i :
Regiomonta n i , 1046, ñu-é‘ .

TfllL0 (Genn es—Ann a n ) , ca nd ida t pré
dicateur a Grosbourg, prés de Bres l a u , a écri t,
on 1780, u n ouvrage qui esl res té en man uscri t,
e t qui a pou r t i t re : Spec imen patholopia
musi ca ,da s istei n Versuch,tvie ma n du rch
H a ng Jfl

’

ecten em gen bo nne. Que lques a n
n ées aprés, li arq net(voyez ce nom) a t ra i té le
méme suje t dan s son l i v re i n ti tu l é Méthode
pour a pprendre,pa r les n o tes de la mus ique,
d conna itre le pou ls de l’h omme, et c.

,
v ra i

semblablemen t sa n s a voi r e u con na i ss a nce du
tra va i l du sa va n t a l l emand .

T… ou Tfll B LO (Ca snsrs —A nam a),
music ien da noi s, né da ns les premières a nnée s
d u dix —hu i t i ème si èc le

,
vécu t a Copenhague,

e t é tabl i t dans ce tte v i l l e le prem i er théâ tre
d‘opé ra , pou r leq ue l il a va i t obten u u n pr i vi
lége du ro i ; ma i s il en fu t pri vé, en 1748, e t
mis à la pe nsion , aprés que ce spec tac le cm ou

les suffrages de l a v ille e t de la cou r. Le ro i en
con fie la d i rec t ion à qud qm grands se igneu rs,
plus occu pés de gal an teries avec les act ri ces
que des p rogrès de l a mus iq ue . Dan s sa re
t ra i te,

'f hilo ne cessa de consacre r son temps
a voter!e t produ is i t p lu si eu rs ouvrages, don t
on ci te ceux—c i 0des a vec mélod i es ; Cu
penhague, 17äâ . A ir i ta l i en (d'un gen ie che
m

'
a coende), pou r soprano , avec v iolon s e t

basse ; i hid. 8° Dou se m enuets de redou te .
Symphon ie pou r le claveci n .Ma i s la pro

ductio n l a pl u s i m portan te de cet art i ste es t
ce l le qui a pou r t i t re Ta nner op Regier fra
Grunden nf omMusiken , [br dens sans v it
luenMusiken ,titS indels F ornopetse san og
for dem som v il piore F a i t ofClavu r

, Gen e
ral-B a s son og Spnge-Kun s ten (Régl es ou

pri nci pes pa r l esq uel s on peu t pa rven i r fa ci
lemen t s

_
o i—méme a la conna i ssa nce de s élé

men ts de la musique
,
de l a basse con t i n ue et

de l ‘a rt du cha n t) ; Copen hague, 1746, in - fo l.

de qua t re-v i ngt- s i x pages . Th i lo donn a
que lques années après, une t raduction a l l e
m ande abrégée du méme ouvrage, i n t i t u lée
G ru ndregeln , voie ma rs bei aven iger I nfor
mation , sieA se lbs t die F unda menta derMusik und de r C la v iers lem en ka nn, etc. ;



THILO THOMAS
Copenhague, 1753, iu-é‘ de qua tre—viogt—une '

N il“

(W1u m ), n é dan s la Thuringe,
vers 1810, é ta i t, e n 1840, d i recteu r du semi
n aire royal a !rfurt. On a de lui u n écr i t i n ti
tulé Das geisti iche L ied i n der eva ngelis
chutuoüsehuie D eutschla nda ( Le cha n t
s p i ri tuel dan s les écoles popula i res e t évangé
liques de l

‘
Allemagn e) ; 2r1urt, 1842, pet i t

l n —8° de soixan te -sei ze pages .
T… NIU S ( J eu préd ica teu r s

l
‘ égl ise Sa in t-Ni co la s de Lelpsick , vécut dans
l a seconde moitié dudix—sep t i ème siècle . Il a
p rononcé dan s son église e t fa i t impri mer un
é loge deWe rner Fahricius, d i rec teu r de mu
sique h ipslek , a vec sa v ie ; ce t ou vrage a
pou r ti tre : Kusica D av i dica , ode r Duuid

’
a

”naitei ne (“dieu-Reds aufWer». Fa b ri
cio, che r i m us ici D irec tor. L ipsiem i achat
dessus Lehenala uf; Le ipsiclt, 1670, ln-é‘ .
TH OLLË (T ao-ss), n é à L iége, ve rs

1760, a ppri t la mus ique a l
'égl i se de Sa i n t

Pau l, e t e u t pour ma i t re Moreau , qui ava i t été
ce lui de Gret ry. P lu s ta rd, il en t ra comme en
fan t de chœu r a l ‘égl i se Notre—Dame d

‘
An

vers . Ayan t obten u une pe ns ion , a l
‘Age de

quatorze an s, pou r a l le r conti nue r ses études
en i ta l ie, il se rendi t à li aplcs, e t s uiv i t, en
qua l i té d‘exterue

, les leçon s de Feuaro li e t de
Sa la a u Conse rva toi re de la F ield de' Tur
ck in i Sorti de ce t te école, il chan ta dan s
que lq ues v i l l es de l'1ta lie, en qua l i té de ténor
d ‘opéra bouffe, pui s se rend i t e n Fra nce, où
i l obti n t l ‘emploi de mai t re de cha pe l le de
l ‘église de Sa i n te- l adego nde, Poi t ie rs . La
c lôtu re des égl ises pendan t l a révol u t ion
l‘amena a Paris ; il s

‘

y l i vra a l‘enseigne
men t du cha n t e t de la compos i t ion, publ i a
c i nq recuei l s de romances a i ns i q ue beau
coup de morceaux détachés du même gen re,
e t fi t rep résen ter a u théât re des J eunes Ar
t i s tes, en 1802, A la in , opéra e n deux a c tes.

Tho ilé estmort a Pari s, en 1823 .

TH OMA (h onneu r), n é à Leschwi tz ou

Leschn i tz (S i l és ie), vers 1889, a complé té son
éduca tion m usica le l‘ i ns t it u t roya l de mu
s ique d‘égl ise de Berlin , _pendantles an nées
1855 et1850. Dan s ces deux a nnées , il a
écr i t q uelques compos i t ion s pou r l ‘égl i se, a u
nombre desq uel les son t l es psa umes 5 1 e t 05,
qui fu ren t ex éc u tés l

‘
Académ ie roya le de

chan t, etpou r lesq uel s il obt i ntu n pri x . En

Il estditdans le Dictionna ire lùleriçu des musi
eim .de Cheron etFayo l le. quetho llé pri t des leçon s
de ces mai tres auConservatoi re de Lo re tte mais Vena
ro ii n

‘

y étai t plus en 1116.etSala n‘y a ”mais ete.

211

1858, il s
‘esté tabl i H irsch be rg (Silés ie),

comme p rofesseu r de mus iq ue . Il y dirige une
société de cha n t . On a publ i é de sa composi
t ion , s Berl i n e t Bres l au

,
de légère s prod uc

tion s pou r l e p ia no, au nombre d‘en vi ron
qu i nze œu v res .
T H OMA S D ‘A Q UIN Sun ) a ins i

nommé pa rce q u'i l naquit,en 1231 , à Aqu i no,
da ns le roya ume de Naples

,
fu t u n i l l us t re

théologieu, etméri ta, pa r son pro fond sa vo i r
e t l a pu reté de sa doctri ne

,
d ‘é t re mis au

nombre des doc teu rs de l'Égl ise pa r le pa pe
Pie V . Dès l

‘
âge de c i nq ans, i l commença ses

é tudes s l ‘abba ye de B on i-C assi n . Ses progres
furen t si rapides,que ses pa ren ts l‘envoyére nt,
a t reize ans, s l

‘ un iversité de Naples ; pui s i l
a lla étud ier l a théologi e e t l a ph i losoph ie
Cologne, a uprès d

‘
Albertle Grand . Precedem

men t, il é ta i t en tré (en 1245) dans l‘ord re de
Sa i n t—Domi n iq ue, a u couven t de Naplee . Les

événements de l a v ie de ce t homme cé lébre
son t t ro p mêlés aux d i scussion s théo logi q ues
de son temps pou r é tre rapportés ici. Il mou
rutdans une abbaye de l ‘ord re de C i tea ux ,
près de Terraci n e, sur l es fron t i è res d u
royaume de Nap les

,
l e 7mars 1974 , et fu t ca

nentse pa r le pa pe J ea n XI II, l e 18 Jui l le t
1835 . Les œuv res ph i l osoph iques , théo logi
ques eta u t res de sa i n t Thomas on t é té réu
n ies s Rome en dis—sep t vol umes
in- fol io . On y t rouve l

‘
o lflce du sa i n t sac re

men t q u ‘ i l composa
,
en 1268, à l a demande

du pape Urba i n e t q u i futcé lébré l a p re
m iere foi s le jeud i aprés l ‘ec l are de la Pen te
e6te, en 1264 . Les bea u: chan ts de l‘hymne
P o nge lingua , e t de l a pro se Luuda Sio n ,
qui fon t pa rtie de ce t offi ce, son t a uss i de l a
compos i t ion de ce sa i n t pe rson nage. A ce s
cha n ts, l

‘au teu r de l a Not i ce sur sa i n t Tho
mas, qui se t rou ve dan s l a B iograph ie sm i
verseiie des frères M icha ud, ajou te ce l u i de
l'hymne A dam le ; ma is c‘es t une erreu r, ca r
ce t te hymne n ‘ a été in t rodu i te d an s les“pre s
du sa i n t sacremen t q ue longtemps après l a
mort de sa i n t Thomas . J e possede u n man u
scri t du qua torzi ème s i ècl e qui con tien t cet of
llce dan s

'

sa forme prim i t ive, e t 1
'J doro le n e

s
‘

y Iro nu pas
T H OMA S D E CELANO . V oyez C l:

LANO .

TH OMA S A SANTA MA R IA ,d0mI

n icnin
,
n é s Hadrid a u commencemen t d u

seiz ième siècle , mourut a u cou ven t de V a l l a
dolid, en 1570. Il a publ i é un l ivre in ti tu l é

(1) Cr manuscri t a passé de la bibl io thèq ue de i
‘

shhd

de Tem n dans ce l le de l‘une, puis dans la m ienne.



L ibro llamado A rtsde Ta ner fa n tasia , ossi
pa ra Tectn como pa ra o ihuela , y todo im
s t rumen to, en que se pudiere tune r a i res

quatno nou s, y a mas,pa r ei qua l en brave
tiempo y con poco t ra bo in, fa ci lmen te se

e ia to ner fa n tasia (L iv re a ppel é A rtde
joue r de fa n ta i s ie, soi t su r l e clavecin , so it
su r l a v iole e ttoutau tre in s trumen t , par lo
que l on peu t appre nd re en peu de temps e t
sans beaucou p d‘étude h improv i se r s troi s,
qua t re e t u n pl us grand nombre de par ties) ;
V a l ladol id, 1562, in - fol . mi n . Cetouvrage es t
d i v i sé en deux pa rt ies dans l a pre mière, l

‘au
teu r tra i te des s ignes de l a musique, de l a mc
snre

, du clav ier de l
‘
orgue _

etdu cl aveci n
,
du

manche de la viole s i x cordes
,
du doigter,

des tous des cadences (cla usul as ) des
fi na les, etc. ; da ns l a seconde, il ense igne les
règles des fan ta i sies régu l i è re s , on de la com
pos i tion .

T H OMAS D E SA INTE AGATH E ,

cordeller
, procure u r e t v i ca i re généra l de son

ord re dans le duché d‘U rhin
,
a u commence

men t dudi x— sep t i ème siècle, rempl i t e nsu i te
l es mêmes fonctionsda ns la curie roma i ne des
réformée duméme o rd re e t vécu t à Rome vers
1650—1640. 11 a éc ri t dans sa jeunesse un tra i té
du pla i n—chan t, publ i é sous ce t i tre : Regula
braves et fa ci lesco n ids eccles iast ici ; U rbi n i ,
apud B a rtholomæum e t Simon…Rayusios,
16 17, ln ouco nna lta ussi de l a compos i
tion de ce rel igieux N ation!et 8e 4 uoei ,
con unaMissa 8ooci , (ibm I

°
; Rome, blu

so tt i , 1636 , ln
THOMA S (Cai ù san—Gonm oun ) né l e
février 1748, sWehrsdorf,iprés de Bau tzen,

fitses études à l‘un ivers i t é de Leipsiclt, pu i s
é ta bl i t une ma ison de commerce de musique
dans cet te v i l le. Cette entre pri se n‘ay'an i pas
réussi, il se ret i ra des“ta i res, hab i ta q uelque
temps Hambou rge t y concou ru t avec Yorkel,
H itler e t Schwencke , pou r la place de d in e
tenr de musique, devenue vaca n te pa r l a
mortde Cha rles—Ph ilipp» Emmanuel Bach.

i l litexécu ter dans les conce rts de cette v i l le
,

en 1780, pl usieurs morceau x de sa compos i
t ion . De re tou r aLe ipsick, i l y vécu t sans em
plo l,eultiva ntla musiq ue en amateur. l i‘tnourut
dan s ce tte v i l le,1e 19 sep tembre 1806 , l

'

âge
de c i nquan te -hu i t a ns. Thomas s‘es t fa i t con
n ai t re comme composi teu r e t comme écri va i n
su r la musique . O n con nai ttous son nom un
Gloria , à t rois chœu rs a vec une ouvertu re

,
u ne

can tate l a louange de Joseph 11, i n t i tu lée
Le B onheu r de l’Empire, des quatuors e t
quelques a u tres morceau x de musi que lustra

THOMAS
men ta l e. Ses p roduc tions de li t téra tu re musi
ca le son t ce l les-cl : 1°P ra kt ische B eitrz pésur
GeschichtederMutik,musihuiiscäm L i tera
tur und gemei nen B a ten , e tc. (Essa i pra
t ique concernan t l ‘h i s toi re de l a musique, l a
l i t té ra tu re m us ica le, Lelpslck , 1778,
in-4° de soixan te—q ua tre pages , premier re

cue il. Cetécri t es t pa rt i cul i èremen t rela t i f au
commerce de mus ique dan s ses rapports avec
les compos i teu rs , éd iteurs , copi s tes

,
etc.

2° Unpa rtei i sche Kri t ik der uon üchlichsten
Soi t 8 J a hren i n L eipzig aufgefiihræn und

fom erli in aufsufiihrenden grown Kitchen
musiken , Concerto, und Opera , etc. (C ri t ique
impa rt i a le des grandes musi ques d‘égl i se,des

rompu en 17 fu t continue 'en 1809,pu i s
cessa de pa ra i t aprèsun seul n uméro .d‘ H u

ka i iscMm màæ Zei t sch rif t (Écri t peri od i
q ue de cri t ique mus i ca le) Le ipsiclt,1805, deu x
vol umes gra nd ln L ‘ i nd i ca t ion de ce t éc ri t
m

‘es t fourn ic
'

par Chu—Got". l ayser,d. na son
Bunker—La iton (ci nqu ième pa rti e, p .

Tous les au teu rs de b i ogra ph i es e t bibliogra
ph ies

‘

musica les ga rden t l e s i lence su r cetou
vra

‘

ge .

TH OMA S (Envmr—Dtm oo n ), doc teur en
ph i losophie, ca n to r et l ec teu r l‘église réfor

mée de Lelpsick , naqu i t, en 1702, a Pansa , en
Saxe, e t mouru t l e 5 fév rier 1824 , à l

‘1g
'

e de
t ren te—deux an s. Il a publ i é en vi ron v i ng t
œuv res de anna les pou r l e pi a no

,
des p i èces“

pou r l a gu i ta re, e t des ouvrages é lémen ta ires
pou r ces deu x i ns truments e t pou r le chant,
sou s l es t i t res de”us ita liache Jugendfi euud
(L

‘am i musi ca l de l a Jeunesse) ; Leipsick, l’e
te rs (sa ns da te) ; e t deMusüah‘sche Gosseli
sohafler fllr Taehter (Compagnon musi cal
po u r les jeunes fi l les) ihid.

TH OMA S Cusatcs Leurs -h u man
compos i te ur dramat ique, professeu r de com
posi t ion au Con se rva toi re i mpéri al de mu

s ique de Pa ri s, e t membre de
‘

l
‘
Académie des

bea ux - a rts de l‘Institutde France
,
es t né s

Me tz , le 5 aoû t 1811. Son père , prpfessenr de
musique dans cet te v i l le

, lui donna les pre
m iere s leçons dès qu‘ i l onta t tei n t l'âge de
q ua t re a ns, e t lui litcon ti n uer l ‘étude du sol
lège pendan t sep t ou hu i t a nnées. A l

‘
âge de

sept an s, i l commença l
‘étude du v iolon etdu

pia no sous la d i rec t ion de bon s maitres; ct
déjà il é ta i t habi le exécuta n t su r ce dern ier
i ns t rument , lorsq u

‘ i l fu t admi s, en 1828, au
Conserva toi re de Paris. Élève de Zi mmerm an
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TH ORË IT B (Pa nne), bénéficier et mo
sicien de la ca thédra le de L iége, mort da ns
ce tte v i l le, en 1084 , es t a u teu r d

'une sor te de
symphon ie con nue sous l e t i tre de Cha s se de
sa intHubert, e t qu‘on exécu ta i t a u t re foi s
chaque année à l ‘égl i se Sa i n t-P ierre . On la

Joue enco re a grand orches tre à l
‘
église de

Sa i n te -C ro i x . Ce morcea u, qui n
‘es t pas sans

méri te pour l e temps où i l fu t éc ri t, a en

beaucoup de cé lébr i té dan s le diocèse de
L iége .

T lIUMA . V oyc: TUMA .

T H URING (J o se-tl ), en l a tin TR UMNGUS , ca nd ida t enthéologie e t poule cou
rouné, naqu i t Puntemberg, dan s le l ech
lenhourg, e t v écut au commencementdudix
sept ieme si èc le . On a de lui u n t rès- hou l i v re
don t il publ ia l e somma i re, sous ce t i tre : Nu
cleus musica de media seutants ea: opt im i s
tousnetsm m qua nt recentiom m muatco rum
a bstm iofi bus scriptü enueieatus ; B ere
i i
‘

nt
, typta Geo rg“Ra ng“,tmpensis J ohn .

Ka llt‘i , 1622, in -8° de deu x feu i l les . L ‘ou
vn ge annoncé pa r ce programme pa ru t en
su i te sou s ce t i t re : o pusculum bipo rtt‘tum
de primordi is mustcis, qu ippe 1°D e tonte
etes m edia 2° D e componendtregutt's.
Utrumque ea: opti mi s ta m ce teru m q ua n t
m a tto musica ra m abstm toribus scr ip
tts emtum , e t fac…jueundr‘tate, jucu nda
que fa cilitatejuuentuttpre pa ratum B ere
it‘nt‘, typta Georgs‘s‘ Hung“. fmpenst‘tet
aumyatibus J oha n n“Kaüit, 1824 , in La

prem ière par ti e form e hu i t feu i l les e t demi e ;
l a deux ième, dix—sep t feu i l les . Le l i v re es t
p récédé d‘é loges e n ve rs de l ‘au teu r e t de
l ‘ouv rage, pa r les ca nton Rurmeister, llylius,
Dedek i nd e t au t res . Ces éloges son t méri tés,
ca r le l i v re de Thilring es t u n des mei l
l eu rs q u‘on a i t écri ts sur l‘a ncien ne tonalité.

Cetécr i va i n , q u i éta i t jeune lorsqu‘ i ltitpa
ra i t re so n ouv rage, y démon tre for t b ien

,

con t re l ‘opin ion de Glaréan e t de quelques
a u tre s théoriciens, que les modes de ce t te to
na lité ne son t pas a u nombre de doute, ma is
de qua torze. On t ro uve auss i de for t bon nes
choses dan s la seconde pa rt i e, qui tra i te en
d i x chapi t res de l ‘harmon ie

,
te l le q u‘on l a

considéra i t a lors, e t du con t re poin t. Les

exemples nombreux de con trepoi n ts e t de ca
nons que ren ferme ce t te pa r ti e son t b ie n
écri ts .

T H UR ING (Jess) , né T rebi n , dan s l e
Brandebourg, fu t maltre d‘école aWi llerstadt,
dan s l a prem ière part i e d u d i x—septi ème
s iècle . I l a publiéde sa compos ition : 1° Ca n

THORB
‘

ITË THURNER

tiones sac re ; e
‘

urt, 1017. 2° Christttcha
Gm ngs (Recue i l de ch an ts chrétiens) ;“na,
1020, ln 8°X V gei s tlicheMotetten , e tc .
(Q u i nze motets spirit ue l s, s u i v i s de l i ta n ies e t
du Te D amn , qua t re e t h u i t voi x) ;tu rt

,

1621,trs 4 ° Ser tum sptfltuak musicale.
ou Chan son s spi ri tuel les tro i s voi x ; Erfu rt,
1657, in

TE U BN (Cau ses), orga n is te e t compositeu r, né dan s l es p remi ère s an née s du dis
neuv ième siècle, fu t é lève de Rick pour l

‘orgue
e t pou r l a com pos i tion . i l en tra au serv ice du
grand—duc de llesse-Darmstadl, en 1820, avec
le t i t re de ma i t re de mus ique, on ni ce—ma itre
de chapelle . Il res ta dan s ce t te posi t ion Jus
q u‘en 1880; a lors, il accepta l a pla ce de pro
fesseur e t d i recteur du chan t a u sém ina i re de
F rie dberg. ll occu pa i t e n co re ce t te p lace en
1847. On a publ i é de sa compos i t ion 1° Se pt
pièces d‘orgue pou r l

‘usage du ser vi ce d iv i n ;
ï rancl

‘

ort
, lledler. 2

°Recpell de pièces fac i les
de co ncl us ion pou r l ‘orgue ; Priedberg, Bin
dernagel. 8° Huitchan ts pou r un chœu r
d ‘hommes ; Spin , La ng. 4°ttflc'œSchuls
für den ï oüsgesa ng (Méthode pratique pou r
l e cha n t du peupl e), en deux su i tes ; Fri ed
lmrg, Bindernagel.

TH URNER (Fatofinrc—Rucùn ) h au t
botste distingué, naqu i t, l e 0 décembre 1785 ,Mœnpe lgard, da n s leWurtemberg. Ayan t
é té condu i t fort jeune 8 Ca sse l

,
il y appri t l a

mus ique e t le p iano, sous la di rec tion de li er
s tel l , organ i s te de l a cou r. Ava n t l‘âge de hu i t
a ns, il exécu ta i t déjà su r ce t i n st rumen t les
conce rtos de l osa ri . i l appri t ensu i te a joue r
de pl usieu rs ins t rumen ts ven t, pa rt i cu l i ère
mentde la flûte e t du ha u tboi s. L ‘impératrice
de R u ss ie, I arie Pœdorowna , li l l e du duc deWurtemberg, lui ayan t accordé u ne pen sion
pou r con t i n uer ses é tudes

, il se rendi t a l n
n i ch

,
en 1801, pou r y perfectionnerson ta len t,

sous l a d i rect ion du cé lèbre hautholsteRamm.

Ce fu t dans ce t te v i l l e q u‘ i l publ i a ses pre
m iers essa i s de composi tion . Ses études te rm i
n ées, il vécu t d

‘a bo rd q uelq ue temps 011
‘

en

bach , dan s la ma ison d
‘u n r iche négoc i a n t,

grand ama teu r de mus ique, pu i s en tra a u
se rv ice du duo de Bru n swick. En 1807, il aba n
don na ce tte pos i t ion pou r en trer dan s l a cha
pel le du ro i deWestphal i e, à Ca sse l ; e t l ors
q ue ies événements pol i t iq ues eu ren t m istin
l ‘ex i s tence de ce royaume, en 1813, i l voyagea
en Al lemagne, vécu t quelque temps à V ien ne,
pu i s v i s i ta Prague, Leipsiclte t Francfor t . Ar
ri ve dan s cet te dern ière v i le, il y t rouva son
ancien am i Spoh r, qui ve na i t de prend re l a
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d i rect ion de la musique du théâ tre de ce t te
v i l l e, e t qui engagea Thnrner pour son or

chetive ; ma is ce lu i—c i n e res ta pas longtemps
dans cette pos i t ion . i l se rendi t e n Hol la nde,
ee lisa Ams te rdam , ve rs ie fi n de 1818, e t y
mou rut le 21 ma rs 1827, dans l

‘hôpi ta l des
a l i énés . Thum er a éc ri t pour l ‘orch es tre tro i s
symphon ies, une ouvertu re, op . 81, gravée à
Leipsick, chez Rofmeister ; qua t re conce rtos
pou r hau tbo i s (œnv . 12,80,4 1 e t Mayence,
Schot t ; Leipsiclt, llofmeister, e t Ams terdam ;
qua t re qua tuo rs, don t un b ri l l an t, pou r hau t
bo i s, riolon , a l to e t ba sse, Bon n , 8imrock , e t
Le ipsick , Hofmei s ter ; u n t rio pou r hau tbo i s
e t deux con , op . 58, Lelpsich, P ro bst ; des
ro ndeanx bri l l a n ts e t d i ver t i ssemen ts pou r
hau tbo i s e t qua tuor

,
op. 82,88, Le ipsick , B o f

mei s ter ; sona te pou r p i ano etcor, op. 20,

Le ipslck , Peters ; duos pou r pi a no e t hau tbo i s,
op. 45 , 40, ihid. ; sona te bri l l ante pou r p i ano
seul op . 55 , Leipsiclt, Probs t ; q uelques
pièces dé tachées po u r piano, ete.
TflU8 (Dan a ), en la ti n T B USÏUS , né

da ns le pays de
'

Na nsfeld, en Saxe, au com
mencementdu dix-uptiéme siècle, a fa it
imprimer de sa compo s ition Epttha iamium
0uoeum ; Erfnvt, 1000.

T llY8 (Au ao ass), compos i teu r e t profes
seur de musiq ue, né Pa ri s

,
l e 8 mare 1807,

se l i v ra dès son enfance l‘é tude du pia no, e t
fu t adm i s comme élève a u conserva toi re de
Pa ri s

,
le Ooctohre 1825 . lil . B ienalmé l u i en

seigna l
‘
harmon i e pra t iq ue

,
e t Berton futson

pro fesseu r de compos i tion . En 1888, il cou

con ru t 8 l‘ i ns t i tu t pou r l e grand pri x de com
posi t ion musica le . Lo sujet du concou rs é ta i t
l a can ta te i n ti tu l ée la C on t reba nd ier espa
gnol le prem ie r pri x l u i fu t décerné . Q uoique
ce succès lui donnétle ti t re e t l es dro i ts de pen
sionna ire du gouvernemen t , ill . Thys ne profi t a
pa s de ces a van tages, ne voyages n i en i ta l i e,
n i en A l lemagne, e t con t i n u a de cultiver l‘art
Parie. Lespremières production s qui le fi ren t
conn ai tre furen t des romances

,
des chan son

net tes e t des morcea u x faci les pou r le piano.

A u mole de jnillet1885 , il débu ta da n s la ca r '

vitre de compos i teu r drama tique pa r A ldo ,
opéra en u n ac te

,
repréeenté a u théâ tre de

l
‘

0péra-Comique, e t qui, mal joué,ma l cha n té,
e t ma l accompagné pa r l

‘orches t re, produ i s i t
pen d

‘effe t, e t ne resta pa s a l a scène. La rotMa rgot , sorte de coméd ie a riet tes, joué a u
théâ tre de l a Rena i ssa nce, a u moi s de j a n v ie r
1830, n‘eu t pas un me i l leu r sort ; ma i s
Thys futpl u s heu reux avec O res te et P y

lade, en un acte, joué l
‘
Opéra- Com ique, a u

221

moi s de févr ier 1844, e t su r tou t avec l
’I ma

s one, opé ra—comique en u n acte, rcpd seuté a u
méme théâ tre, a u moi s de novembre 1845 . So n

dern ier ouv rage drama t ique estla Soum o ise,
opéra- comique en u n acte, re présen té au moi s
de sep tembre 1848. il . Thys a éc ri t a ussi des
chœu rs pou r des voi x mélées e t pou r des vo i x
d‘hommes.
11 l (Aucun e), amateu r de mus ique, né

à Gand, e n 1821, a été a t ta ché à la rédac tion
d‘un journal flamand apres avoi r term i né aes
études ; pu i s il esten tré dans une adm i n i s tra
t ion publ ique de sa v i l le n ata le . Peu de Be lges
on t fa i t a u ta n t que lui pour le développemen t
du goû t du chan t d

‘en semble dan s son pays . I l
n ‘éta i t âgé que de d i x -huita ntlorsque, e n
1880, il pri t pa rt a uxtravaux des soc iétés cho
ralet. Secré ta i re de la Soci été d’0rphée depu i s
1840j usqu ‘en 1860

,
il déploya dans ses fonc

t ions u ne prod igi eu se act i v i té . En 1855 , il a
é té nommé sec ré ta i re de l a Socié té royale des
chœu rs de Ga nd : i l en exerce encore les fonc
t ions Oudo i t à Il. ï hys u n vol ume do nt
l a prem ière éd i t ion a pou r t i t re H istorique
des sociétés chorales de B elgi que ; Gand, de
Boucher frères , 1855 , gr. —8° de deux cen t
se ize pages à deux colon nes . On y trouve l

‘ i n
dication detou tes les soci é tés de chœurs qui
ex i sten t dantl es prov i nces duroyaume de l oi
gique, leu r o rgan isation e t leu rs mu ta t ion s
l ‘h i s toire des cou rs o uve rts dantle pays, e n
F ran ce, en Al lemagne, en Hol l ande e t en
Su i sse pou r l a mei l leu re exécution du ch ant
d‘entemble; l es festi va l s lntem ationaux; le ré
perto ire des soc i é tés chora les, e t des notices
su r les com pos i teu rs belges, pa rticul i èrement
su r ceux qui on t écritdes chœu rs po u rdes voi x
d ‘hommes . Une deux ième éd i t ion très—amé
lio rée e t a ugm en tée de ce t ou v rage a été pu
bliée sous l etitre Les Sode

‘téa chora les en
B elgique Gand, de Boucher freres , 186 1, un
vol ume gr. its—8°à deu x colonnes de deux cent
soi xan te—deux pages . Got ta nouve l l e éd i tion
s‘es t écou lée etra p idemen t, que l ‘au teur en

prépa re une t roisi ème a u momen t oh ce t te no
t ice es t écri te.
T RYSSETKUS hseorr composi teu r

a l l ema nd, es t a u teu r d
‘u n menaitde cha n ts

spiritueltà qua t re voix , i n ti tul é Chfi stlfche,
liebIt’che, a nmuthige Gesz ngen m it4 S tim
men ;Wittenhc ,

1014 .

T IB A L DI (Cn am ), ténor d is tingué, n a
qu i t i Bologne,en 1770. A peine agé de vi ngt e t
u n ans

,
il débu ta avec succés su r les théâ t re s

de sa pa t rie . Appel é à V i enne, e n 1804 , il y
fu t accuei l l i avec faveur, pu i s il bri l l a su r la
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théâ t re de D resde. Un congé lui ayan t été se
cordé pa r l e ro i de Saxe, il voyages en Ai le
magn e, en i ta l i e, e t chants _su r le théâ t re d u
Ro i a Londres, en 1818. De re tour a D re sde,
en 1820, il repri t son serv i ce A l a cou r, e t
futpensionné en 1880, a vec l ‘au torisa t ion de
se re t i re r Bologne. I l es t mor t dan s cet te
v ille

, a u mois de novembre 1885 .

TM D ] (Ju n—Dam a s) , v iolon i s te e t
compos i teu r I odène, vécu t dan s ce t te v i l le,
e t futau se rv i ce de l a cou r dan s l es prem ières
an nées du dix—hu itième sièc le . On a i mprimé
de sa composi t ion deux l i vre s de t rios pou r
deu x violon s e t bas se, op. 1 e t s Amste rdam ,

cbr: Roge r.… D l (J oan n-Loon ), n é à Bo l ogne,
en 1719, fu t agrégé, comme com pos i teu r,
l‘Académie des Pbilharmoniques de ce t te v ille,
en 1747, e t ob t i n t l a place de ma i tre de cha
pel l e a Sa n—G iov a n n ’ lnMonte. Q uelques
a nnées après, il qu i t ta ce t te pos i t ion pou r de
ven i r chan teu r d rama tique.

_
Son ta len t se fi t

admi rer su r l es pri nc i pa les scènes de l‘Italie,
en Es pagn e et aV ienue . Dure tou r Bol ogn e,
il y futnommé pri nce de l‘Académie des Ph i l
ha rmon i ques, en 1759 . Ceta rt i s te es t vra i
semblablemen t l e ténor qui es t ind i qué da n s
les livrets de quelques opéras sous le nom de
G iuseppe Tiba ldi

‘

, etdon t pa rle Manc i n i
sans ind iquer son prénom .

Ce Gi u seppe T i bald i chanta i t a u ca rn ava l
de 1780. a u théâ t re 8. B enede t to, de Ven i se,
dan s le Gs

‘

a ngus
‘

r de C i ampi . A l‘au tomne de
1706, il chan ta i t au théâ tre S . Conte nude la
même vi l le, dans le80ls

‘

ma no de Sciro li. En fi n
,

on le re t rouve Bologne , a u ca rn ava l de 1772,
où il chan ta i t da ns is b idons de Piccinn i . I l
é ta i t alors âgé de 88 an s ; ce fu t sa n s doute la
li n de sa carrière . Ce G i useppe T i ba ld i a va i t
épousé Rosa Tartagiinl, can ta tri ce d i st i nguée,
qui mouru t l e 17novembre 1775 . On ne con
na i t pas l a da te du décès de T i ba ldi .
TŒA l.D I (Psm o), qui fu t ténor contem

pora in de G iuseppe ou J oseph -Lou i s, e t qui
éta i t peu t -étre de la même fami l le bo lona ise

,

n
‘
estconnuque pa r deux i nd ica t ion s préci ses

,

dontla première se lrouve dan s le l i v re t de l‘o
pera A d ria no in Sh i a , deMonza , oh l ‘on voi t
q u'i l chan ta dan s cet ouv rage enthéâtre Sa n
Ca rio de Naples, l e 4 novembre 1769 ; l

‘au t re
es t fou rn i e pa r l‘ i nd ica leatrule diMila no

,

du ca rn a va l de 1772, qui men tion ne ce chan
teurcomme engagé a L i vou rne, pou r l a même
sa i son .

( 1) Reflessios i sul re n te h on te, éd. de 1777, p.01

T IB A LD I B I
_

A G I (Coasrsnce), fi l le d u
p récéden t, es t n ée Dresde, eu1800. l

‘

ormée

dans l ‘art du chan t pa r Benel l i , el ledébu ta
a vec succès au théâ tre de Dresde : on y_ adm i ra
l a pu i ssance de s a voi x de con tra l to. P lu s ta rd

,

e l le fu t appe lée Berl i n pou r rempl ace r ma
demoisel le $on tag a u théâtre de Kœn igstadt,
e t y reçu t beaucoup d‘applaudissements. Son

débu t a u théâ t re i ta l ien de Lond res fut a uss i
fort heu reux , mais elle eu t une chu te complète
Pari s dans l e rôle de Ta ncréde de l ‘opé ra

de Rossin i . Cetévénement l u i ca usa ta n t de
chagri n, qu

‘el l e pri t la résolu t ion de se re t i re r
du théâ tre, e t de retou rner Bologne, prés
de son père . Elle épousa dans ce tte v i l l e u n
riche négoc ian t nommé B iagi , e t depui s lors
e l l e a cu l t i vé l a mus ique comme amateu r

,
se

fa i sa n t en tendre a vec succès dan s les sa lons .
T IB URC B (le P. s nçou}, ca puci n d u

couven t de B ruxe l l es, né dan s ce t te v ille, vers
1580

, a fa i t i mpri mer de sa composi t ion un
recuei l de i itan ies sous ce t i tre : L ita n itse
_
m pk iæ 8 .Ma rie V irgin ie, 8, 4 , 8, 0et 8
uœ ibus

_

eum basso continue od orga n u m .
'

A n tuerp ia apud ba n des P . P ha le
_

si i (sa n s
date), in On t rouve a l a lin d u recuei l u n
Ta n t um e rgo a h u i t voi x .
T ICHA T SC H BC K (Joa n —Acura), cé

lébre ténor a l lemand, n é Weekelsdorf, en
Boheme, le 1 1 j u i l le t 1807, fi ll envoyé
gymnase de B rauna u dès son en fa nce

,
e t

chan ta au chœu r de l‘égh se des bénédictine de
ce t te ville, jusqu

'
ä l ‘âge de d i x-sep t ans. l u

1827, il se re nd i t V ienne, pou r y étud ie r la
médec i ne, ce qu i n e l‘empécha pa s de chanter
quelquefois en chœu r de l ‘égl i se Sa i n t—M iche l,
do n t le premier ch an tre

,
nomméWeinkopf,

é ta i t auss i d i rec teu r du chœu r a u théâ tre de la
porte de Carinth ie . Ayan t rema rq ué l a beau té
tou t excep tionnel l e de l a voi x deTichatscbeck,
i l in i donna le con se i l de su i v re l a carrière

drama tique e t de re non ce r a la médeci ne . Sé
du i t par i'appitdes succès du théâ tre, Ti
chatscheck n

‘hésita pas a su i v re l ‘av i s q u i lui
éta i t donn é, e t pr i t des leçon s de chan t d u
professeu r i ta l i en C iccima ra . En t ré comme
cboriste l

‘

Opéra de la cou r, il yjoua d
‘a bo rd

quelques pet i ts rôles ; puis i l reçu t u n engage
men t pou r l e théâ t re de Grau,

en qua l i té de
p rem ier ténor, e t y débu ta en 1884 : l a beau té
ex traordi na i re de sa voi x déc ida son succèsdes
la prem ière so i rée . B appole V ien ne dan s
l ‘année su i van te, il y produ i s i t u ne p ro fonde
impression e t res ta a t taché a u théâ trei mpéria l
de l‘Opéra pendan t t ro i s a ns . En 1888

,
il

reçu t u n engagemen t pou r le théâ tre roya l de



https://www.forgottenbooks.com/join


224

rup tu re d‘un anév risme l‘enleva l‘ar t e t à
ses am i s dans l a fleu r de l‘âge ,le 15 ma i 1840.

L ‘Académ ie roya le de cha n t lui litdes obtê
ques solennel les . On a de ce t a rti s te 1°[gris
e t Glo ria , six voi x seu les et chœu rs, ouv rage
couron né pa r l‘Académ ie roya le des beaux
a rts en 1880. 2° Can ta te pou r la fê te de Noë l,
pou r voix de sopra no e t chœu r six voi x , avec
accompa gnemen t de piano, ex écu tée à Berl i n ,
en 184 1

,
op. 8 ; Berl i n , Tra u twei n (Babn) .

8° C rucifim , s i x voi x
, a capellu, op. 11,

exécut é Da ntz ick
,
en 1840; Berl i n , Bute

e t Boc k . 4° A nne t te, opé ra— comique en un
acte , représen té a u théa t re roya l de Berl i n ,
le 20 décembre 1847. 5° C i nq chante à voi x
seu le a vec pi a no

,
np. 1 Berl i n

,
L i sche (Pme) .

6° C i n q i dem , np. 2 ; Berl i n , C ran: (Le i p
s i cli , Kiemm) .7° S i x idem, op . 8; ibid., 1840.

8° Tro is ba l lades a vo i x seu le a vec piano
,

op. 4 ; ibid., 1840. 0° D asMee r hatsei ne
P e rlen poésiedq ilelm, voi x seu le avec p ia no
e t v ioloncel le ou cor

,
op . 5 ; Beriin , Bock .

10° Sep t poemes voix seu le a vec pia no, op .

_

0;

Be rl in , T rau twein ( Baba ) . 1 1° Six idem ,

op. 0;Magdehourg, Heinrichsbofen . 12° lluit
i dem, op . 10; Berl i n , Bock, 184 1. 18° Six
i dem pour sopra no ou ténor

,
op . 12 ; Berl i n ,

Trautvvein (Baba ) . 14° Q ua t re duos pou r deux
sopranos avec p ia no, op . 10; Berl i n , Bock .
15° 8ix poemes à voix seu le e t piano, op . 18;
i bid.

,
1842. 10° Six idem, op. 22 ; i bid.,

1848. 17° T ro i s idem, op . 28; i bid. 18 Sep t
i dem, op. 24 ; ibid. 10° C i n q idem pou r deux
vo i x e t p ia no, op. 25 ; i bid., 1845. 20° Six

idem s vo i x seu le e t pi ano, op. 26 ; i bid.

2 1° Sept i dem , op. 27; ib id. 22° Six idem ,

op .28; i bid . 25° Q ua torze L iede r à vo i x seu le
e t pi a no, di v i sés en troi s su i tes, op . 20; Ber
l i n

, Trautvvein (Baba ) . 24° Q ua tre L iede r à
deu x vo i x

,
op . 80; i bid, 25° C i nq L ieder à

voi x seu le e t p iano, op . 81 (posthume) ; ibid.

20‘ Si x L ieder A qua tre vo ix , op .88
,
en part i

t ion (œuvre posthume) ; i bid. 27° P l usieurs
L iede r sépa rés.
T IELK B (J escma ), cél èbre facteur d

‘in

at ra men ts , vécu t Hambo urg, dan s l a seconde
moi t i é du d i x—sep ti ème siècle e t a u oommen
cemen t dud i x- hu i t i ème. Ses l u th s é ta ien t re
cherch és, e t ses v iolons on t conservé de l a v a
leu r en A l lemagne . A ndré

, d
‘

0fl'enbacb,
posséda i t u n v iolon de ce t a rt i s te qui porta i t
l a da te de 1070.

T IETZ ou T ITZ (Aucun s
v io lon i s te d i s t i ngué e t compos i teur, n é dan s
l a Bute-An triebe, e n 1762, reçu t sa premiére
éduca tion mus ica le dan s u n monas tère

, pu i s se

TŒHSEN TIL

rend i t : V i enn e , où il futa t taché pendan t
quelques an nées à l‘orches t re de l a ch ape l l e
impéri a le . En 1780, il y publ i a six qua tuors
pou r deu x v iolon s, a l to e t basse, e t deu x se
natcs pou r le c l aveci n avec v iolon ohligé,op. 1 .

Le ca ta logue de Traeg, de V i enne, indi que
a uss i

,
sous l e nom de ce t a rt i s te, e t en mann

scr i t, u n concer to pou r le v iolon, qua t re qu in
tet tes pou r deux v iolon s, deux allee e t v i olon
ce l le ; troi s duos deux pou r v iolons, e t cinq so
na tes pour violo n e t basse . En 1706

,Tictz éta ità
Pétersbourg e t y donna i t des concerts a vec
succès. P i s é Dresde,vers 1700, il en tra da n s
l a chapel le roya le e t fita ppl a ud i r son ta len t
da ns les concerts j usqu‘en 1816 . En 1808, i l

se fi t en tendre Leipsick e t h Berlin ; en 1800,
il litu n voyage a Prague e t ytitadmi re r so n
habi le té. Les dern i ères compos i t ion s gravées
tous le nom de Tietz son t 1° Tro i s q ua tuors
(en sol, en [a e t en la m ineu r) pou r deux v io
lons, a l to e t v iolonce l le ; Bon n , si m rock.
2° Bandeau bri l la n t en qua tuor ; ibid. 8° So

na tes pou r v iolon e t basse ; Le ipsick , Bre i t
kepte t Bærtel. Il a l a i ssé en ma nuscritdeux
conce rtos pou r v iol on e t orchestre

,
ie prem ier,

en si bémol, l
‘au t re en ré majeu r.

De ux a rt i s tes de la chapel le roya le de
D resde, nommés Tietz, l‘un hautbolste, l ‘a u tre
con t reba ss is te, v i va ien t dan s cet te ville de
18804 1840; si je su i s bien inform é, ils éta ient
li la d u v iolon i ste .
T IG R INI (itun es), chanoi ne d

‘An n e ,

vécutda ns l a seconde moi tié du se izième siècle,
e t déd i a h Zariino un l i v re qui a pourti t re
C ompeudio della mus ica , nel qua is b reve
msnte si t ra i ta deil’ a rte di con t ra pun to.

D io iso i n quatt ro lib ri ; in Venezia , 1588,
opresso R icciardo A modino, in—4° de cent
t ren te—s ix pages . Le premier i ivre t ra i te des
i n terv a l les ; le second, du con trepoin t s imple
a deux voix ; letro isième, deston s e t des ca
denees; le dern ie r, des imi tation s etca nons,
des con tre po ia doubles l ‘u ta re e t A la
di x ième

,
e t des proportions dan s l a notation

a ncien ne. Cetouvrage es t extra i t des écri tsde
q uelques théoriciens, e t pa rticu l i èremen t des
I n s ti tution s ha rm on iques de Zarlino . La ré
daction e n es t cl a i re e t d‘une in te l l igence fa
ci l e. Une deux ième éd i t ion de ce l i vre a été
fa i te8Ven ise, en 1802, in T igrini es t a ussi
co n n u comme com po s i teur par l

‘ouvrage in
tituié I l p ri mo libro de’dladrignli a Gucci ;
V en ezia , app. A ngelo Ga rdena, 1582, ln-4

‘

obl ong.

T l L (Sam son VAN) , théologi en hollan
dais, naqu i t Wctop, prés d‘Amsterdam, l e
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26 décembre 1641 , fitses é tudes à U trech t e t à
Leyde, pu i s occupa d iverses places de pasteu r,
e t fni en de rnie r l ieu professeu r de théolog i e à
l ‘un i versi té de Leyde . Il mouru t da ns cet te
v ille, le 81 oc tobre 1715 , à l

‘âge de soi xa n te
non f a ns . A u nombre des ouvrages de ce sa

va n t , on en trouve un i n t i tu l é : D igi Sa ng en
Speel-Kon sl, son de r nude n a ls bysonder de r
Ilebreen , etc . (l

‘
Artde l a poésie, du chan t e t

de l a m us ique i n s trumen ta le des a nciens
,
pa r

ticulièrementdes Hébreux , écla i rc i pa r «les

recherches cu rieuses su r l ‘a n t iqu i té) ; Do r

drecht
,
1602, in - 4 ° de soi xan te-donxe feu i l les .

I l ex is te pl us ieu rs édi t ion s hol la nda i ses de ce t
ouvrage , qui a été t radu i t en a l lemand sous ce
t i t re D icMSi ng- u n d Spiel-Ku n s t, aow0ld
de r A lten

, a ls beson ders de r Ebræer, etc . ;
Fra ncfort e t Le ipsick , 1706 , i ll -4

“ de qua t re
cen t soi xa n te -d i x — hu i t pages, avec des plan
ches . 11 y a u ne deux ième édition de cettetra
duct ion i mprimée s F rancfort

,
en 1710

,

in J ean- A lbert Fabri ci us a don né une

t raduct ion l a t i ne du l i vre de Va n ‘

l
‘

il da ns son
Thesa u r us a utia ‘tatum hebra ica rum

1. V I, n° 50; e t Ugol i n i a i n séré u n ex t ra i t
de cet te t raduct ion dans son Thesa u ru s a u t i
quv

‘tatnm sa cro rum , t . XXX", pa". 25 1

350.

(J u s l i cen s e) fu t d ‘abord orga
n is te a Pot sdam, vers 1710, pu i s Spandau ,
vers 1780. i l es t a u teu r d‘u n pet i t ouv rage
dontle t i t re, long il l ‘excès, commence a i ns i
«lu/richtig und F ern u n/‘i —griiudlr‘eh bea u t
sca rlets F rage Of ein filusikus P roctr‘kus,
so sich aum chstder Compos i t io n u n d teu t
achtttP oesie z userf, e tc . (Répon se s i ncère
etra i so nnable à la q ues t i on Si u n mus ic ien
pra t ic ie n doi t s ‘a ttacher s l a compo s i t ion eta
la poés ie a l lemande , Jtlterhork , 1710,
in -8° de qua t re feu i l les . T i l l a la i ssé en manu
scr i t u n t ra i t é des é lémen ts de l a musiq ue i n
tilulé : C a leehr

‘

smus m us ions ode r tun er

J uszug de r heil. Sch rift vo n dem edlen Stu
cli o m ass

‘

co in s ich ha lte» 4 1”unpt-F ragen
m itt‘h ro r B ea n two rt u ng, etc . Cetouvrage es t
c i t é pa r )tattheson dan s son Musikah‘scher
P a t rio t . p . 878.

T IL L IÈRE (J osern —Bo nsv xuvnne) , habi l e
v iolonce l l i s te , é lève de Bertaul, fu t a tt aché
l a musique du pri nce de Co n t i , vers 1760. Cet
a rt i ste fu t u n des prem ie rs a u teu rs de méthodes
publ iées en France pou r son i nstrumen t . l.a
s ien ne a pou r t itre Méthode pou r le v iolon
celle

,
con tena n t tou s les p ri ncipes néces sa i res

pour bien joue r de ceti n s t rumen t ; Pari s ,
1764 , i i i

—4° ob lo ng. D
‘
a ut res éd i t ion s de cet

| wctl . our . nes xtisi ci izss. 7. u n .
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ouv rage ontété publ iées longtemps après dan s
la même v ille , chez Sieber, chez i mbau l t e t
chez Frère. O n con na i t a uss i

, sous l e nom
de T illière , s i x sona tes pou r v ioloncel le e t
basse ; s i x duos pou r deu x v ioloncel les, Paris,
1777; t roi s duos i dem,

op . 8; Pari s, Sicbcr.
T U IA T E (Tenacso), pseudonyme sous le

que l a été imprimé u n l i v re i n t i t u l é : Gh‘ ric
men ti genera li della m u s ica ; Rome, 1702,
in

T lMO T IIÉ I-I, poète e t music ien célèbre
,

naquità li ilet, v i lla inn ien ne de Ca r ie, l ‘an 182
de l a ch ron ique de l’aro s

,
q u i correspond à

l ‘a nnée 4 46 avan t l‘ère v u lga i re i l fu t consé
quemmcntcon tem pora i n d‘Euripide e t de Ph i
l i ppe de Macédoi ne . T i mothée excel la i t da n s
la poés ie ly rique etdilhyramhique , e t passa i t
po u r le pl us habi le joueu r de ci tha re de so n

temps . 11 pcrfœtio n n a ceti n s trumen t e n ajou
tan t quatrc cordes aux sept don t il é ta i t mon té
précédemmen t . LesLacédémo n icns

,
cra ignan t

que cet te i n nova t ion ne corrompi t les mœurs
,

l a co ndam néœutparuudécre t que Douce nou s
a conservé (DeMu sica , lib. c. p . 1872,
edit. G ia n ) . Ce décre t con t ien t en subs tance
qui: T i mothée de M i let , éta n t ven u dan s leu r
v i l le , ava i t mon t ré q u ‘ i l fa i sa i t peu de cas de
l ‘ancien ne mus ique e t de la lyre a n t iqu e ,
pu i sq u ‘ i l a va i t mu l t i pl i é les son s de l ‘une e t
les cordes de l‘autre ; qu‘à l ‘a nci en ne man ière
de chan ter

,
i l e n ava i t subs t i tué une pl us com

pliquée , où il a va i t i n t ro du i t l e gen re chm
mat iq ue, e tc. ; que pou r préve n i r de pa re i l les
i nnova t ion s, qui ne pou va ien t q u

‘êt re préju
diciables aux bon nes mœurs

,
les ro i s e t les

v‘pho res ava ien t rêprimandé publ iq uemen t T i
m othée

,
eta va ien t ordonné q ue sa l yre sera i t

rédu i te a ux sept cordes a ncien nes , etc. L
‘
au

thenticité de ce décre t a é té mise en doute pa r
quelques sava n ts . Athénée, qu i rapporte a uss i
cette anec«tote ,ditqu‘aumomen t oul‘exécuteur
se metta i t e n devoi r de coupe r les cordes nou
relies, co nformémentaudécre l,T imothéc aper
çutune statue d‘Apo llo n , don t l a l y re a va i t a u
ta ntde cordes que la s ien ne , q u ‘ i l l a mont ra au x
j uges , e t q u

‘ i l fu t renvoyé absous . Les i n nova
t ions de ce music ien l‘exposérentnon — seu le
men t à l a censu re des Lacédémon lens, ma i s
a u ssi a u x ra i l le ries d‘un poete comique athé
n ico , nommé P he

‘

récrate,qui, dans sa comédi e
de Chim n

,
dontPlutar que rappo rte un frag

men t (dans son D ia logue de m us ique) , i n t ro
du i t su r la scène laMu s iq ue, «tou t le corps es t
déch i ré de coups, e t qui s

‘adresse l a J ust i ce
en ces mots Ma i s i l fa lla i t un Ti mothee,
ma chère, pou r me met t re a u tombea u,

15
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après m
‘

a voi r hontm emmtd£chirée. Le

a J ust i ce . Quel es t donc ce Timothée? Le
Mus ique . C

'es t ce roux , ceMüe‘sien , qui,
o pa r m ille outrages n ouvea ux , etsu rto u t
pa r les ornements extm vagonts de son
cha n t , a eurpasee

'

tous cm don t je me
pla in s , e tc. 0 Tou tefoi s, Timothée jou i s

sa itd'une s i grande repu ta t i on , quetes Éphé
s iens l u i donnèren t m i l le p ièces d‘or pou r
composer u n poeme en faveu r de D i a ne, lors
qu

‘
ils ti re n t l a déd i cace du temple de ce t te

déesse . Ou t re un nombre d ‘ouvrages fort con
sidérable qu‘on lui a t tri bue, Ét ienne de Dv
aance ditq u'i l a ra itcompos6 dix—h u i t livresde
N ames pou r l a clth are , e t m ille préludee pou r
le s H omes de la flû te. Suidas ditque T imo
thée mou ru t l

‘
âge de qua tre- v i ngt- dis- sept

ans ; m e is su i va n t l a ch ron ique de l’am e
,
i l

n ‘en ava i t q ue q ‘ua t re- v i ng t-dlx . Ét ienne de
Byzance ditque ce futen Macédoi ne, la qua
teleme an née de l a cen t c i nqu ième ol ym
piade ,deu: an s avan t l a na iss ance d‘Alexandre
l e Grand . C ‘es t donc pa r u ne e rreur man i fes te
q u'on a con fondu ce T imothée avecun fameux
Joueu r de fl ûte du même nom ,

qu i éta ltThé
ba i n ; e t qui, di t- on , ava i t l

‘a rtd‘exciter le
h éros macédon ie n a cou ri r au x a rmes , ou
qu i le ca lma i t volont‘ par l es sons de sa
flûte.
T INCTO R (J ean) , ou pl u tôt T INC TO

mus icien cé lèb re du qu i nzième s i èc le
,

n aqu i t à Ni ve l les, d
‘
après son con temporai n

Trithôme e t Swertiue (8) a in: l que Gui
char di n lesq uels on t é té copiés pa r
Foppen s -G .Wa l ther Ge rbe r
K iesevretter (B) e t d‘au t res . Le nom de Ti no
t orfe a eue t radu i t e n ce lu i de Teinturler
pa r pl us ieu rs au teu rs

,
notammen t par Perne (o)

e t La Pageti oi ; tou tefo i s Il n ‘est pa s certa i n
que ce t te forme a i t été cel le de son nom

a ins i qu‘on le vo iten plusieurs endro i ts de ce

diction na ire, l 'usage. dans les Pays—Bas, fa i sa i t mettre
au«n i ti l’ les noms propres letiuists, pour exprimer les
pam eulee Ve n ouD e.

Meur, Vin e. C or—eu., fe l. l8l. ed ition de
I an nec.“97.
(3 ) A li en. B aiye

°

ro . fo l. 377.

(t) D em iuieue de
‘tutti i P etri B en i.Anvers: l567.

N etun.
(S) B i“îerbm B elgica , pe re l l. p.
(6 ) N usieel . Lex icon , p. 609.

t?) Neuro b-
'

eterieefi-Oiep epfiùehu L ex ii ouJ cr Teu
l û

'

uetln .

‘

I
'

b. p.859.

48} D ie Verdienste a id eflua une«l ie Toul on“,

we
(9 ) Dan s l

‘

article Tinerer duD ictionna ire historique
des musiciens, de C hem etFeye lle. l l. p. S

‘

i l.n o te .
00) fi rm etGazette musica le l e Pa ris. sonde 1830,
8l.
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frança i s ; ca r Léon de Bu rbu re a eroq ein

ac te, passé le 8 novembre “S i , dans leq ue l
Alagieler J oha n nes Le Tintills‘er i‘n a ritons
magis te r,MorintensÏe diocesh paraltcomme
témoi n ; or T intillier a va i t, aux q uatorzième
e t qui nzi ème siècles

,

‘la même sign ifica t ion que
Te

‘

nctor. A u l ieu de fa i re des co nj ec tu re s a ce t
'égard, i l es t plus sage de s

‘
ente n i r a u nom

eous
'

lequel l ‘a rt i s te s"es t fa itconna i t re , c‘es t
sum T inclorfs. D‘ a i l leurs, rie n n e prouve
que le nom de sa fam ill e n‘a i t pas été flamand.
Lesbiograpincegenere ux,et Foppe ns lui—méme,
fou rn i ssen t peu de rense ignemen ts sur l a pe r
sonne de ce sava n t mus ic ien ; après a voi r lu
diqué l a v i l le où il v it‘l e jour, ils se boruenta
di re qu'i l éta ltdocteur en droi t e t qu‘ il a écri t
su r l a musique. Tr i lhemo e t les ouv rages de
Tinctoris nous fou rn issen t quelques renseigne
men t s de plus. Su i va n t le prem ie r, Tincto ris
vi va i t en core en 1495 , aumomen t où i l éc ri va i t
sa ch ron i que (l) ; i l éta i t alors lgé d

‘envi ro n
soi xan te a n s d ‘où il su i t qu‘ i l é ta i t n é ve rs
1184 ou “35 ; enfi n , il -éta i t chanoine de l a
col l égi ale deNi velles . Remarq uons,a l

‘occas ion
de la da te probable de sa na i ssance, que ce ne
peu t être “a c to r “, mus ic ien don t il s

‘agit
ici, qu i figure dans l

‘acte trouvé par I . de
Burlnure c ar, ou tre q u

‘ i l n ‘av a i t pas l‘âge de
v ingt- c i nq a ns, requ is a lors pou r être témoi n,
i l es t a peu près certa i n q u

‘“ne pouva i t être
n i ecclési ast ique n l ma i t re ès a rts ce t te epo
que. Le passage rapporté pa r mon savan t ami
s‘appl iquera“pl utôt Jea n Tinetor, pro fes
seur de th éologie à l

‘Académ ie de Cologn e ,sous
l e règne de l

‘empe reu r F rédéric I ll , chanoi n e
de la ca thédrale de Tourna i , e t q u i fu t fa i t
doyen de la facul té des a rts, à Co logne, en
1153 pu i s vécu t à Louva in e t Tourna i .
A l ‘éga rd de l a da te de ”50, donnée pa r
Gerbe r, e t copi ée pa r les au t res biographe: a l
lemande,pourcelle de l a n a i ssan ce deTincloris,
el le es t év idemmen t e rro née.
T inctorie nou s a pprend, a l a fi n de son l i v re

D e na t u rel e t proprieta ie touo rum , qu‘ i l
écri v i t ce t ou v rage Naples, etqu'i l le term in a
dans ce tte v i l l e, le 6 novembre 1476 e lei

fi n it, dit- it, le l i v re D e la n ature e t de la
s proprio“destons, composé, comme i l a
s n e ditdéjà, pa r mett re Jean “

l
‘

incto rie, le
quel t ra i té a é té commencé e t achevé é ta n t

l et. eit.
l oa eeee Tueevoe seem Thee logt. ln Academ ia

Co lonieusi pre feese r se ls Frlderiee li l lm peratore . et
een en ieestou eeensis. eleetus Deeen ee facultatis sr

tinl Co lo n iensis "33. ("ide lloN sbee
‘

ue
‘

B iblietbm
Coloue

‘

run
‘

e. fet. fi ll. ) l‘ ogre aussi Foppen s, B iblio i h.

B elgic a , II, p.
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carr ière du pl us savan t musi cien be lge du qu i n
zîème s i ècle ; on n

‘

y t rouve aucu ne l i ste chro
nologique des chanoi nes, e t les comptes, que
j
‘ai pa rcou ru s j usqu‘en 1507, ne m

‘on t lourn l
a ucun écl a i rc i ssemen t. L‘an née du décès de
T incloris es t éga lemen t i ncon n ue ; l

‘a uteu r de
la not ice q ui le concerne

,
dan s le Lex iq ue un i

ee rsel de m usiq ue de Sch i l l i ng, lire ce t te da te
à l520; mai s l es asse rt ion s de cet te espèce son t
sans va leur, n

‘é ta n t appuyées pa r aucun de
cumentau then t iq ue.
T inctoris fu t le fonda teur, en du mo ins u n

des prem iers profes seu rs de‘

l
‘
éco ie publ ique de

musi que de Naples ; tou t porte a cro i re que
cet te école fu t l a p remière réguli èremen t con
stituée q u‘ i l “y a i t e u en i ta l i e , quoi que le
moine a l lemand Godendach

,
ou pl u tôt Gntten

tag, en l a t i n B onadies . eû t formé précédem
m en t quelques savan ts é l èves

,
pa rm i lesq uel s

s‘es t d i st i ngué Ga fo ri (voyez ce n om) .T inctoris
pa rai t avo ireupou r ami s e t pou r col lègues dan s
ce t te école Gu i l laume Garn i er ou Guam err

‘

rss
,

et Berna rd Yoa ri ou llycarl, mus ic iens be lges
qui eu ren t de l a célébri té ce t te époque . Des

écri va i ns modernes on t cru que ce t te école fu t
i n st i tuée plu s ta rd pa r Gefori e t Guarneri u s, et
d i sen t que les a u teu rs qui on t parlé des d i scus
sion s pu bl iq ues de musiquede Gefori etde T i no
lo r

, ga rden t le s i l en ce su r l‘école de mus ique ou
ce dern ier en se ign a i t ; mai s j

‘
a i «tete démon t ré

q ue ces prétenrlues d i sc ussions de Tlncto r e t de
Ge fo ri so ntune erreur; cel u i—c i , comme le prouve
l ‘au teur a nonyme de sa v ie (l ), n

‘a en de co n
tro verse de ce gen re, Naplee, qu

‘avec Ph i l i ppe
Bo non io , conntr sous le nom de P hi lippe de
Ca ser ta (voyez ce nom) .
T inctoris, don t l es ouv rages éta ientpeu

près i ncon nus dan s les se iz ième e t dis—sept i ème
s ièc les

,
a acquisbeaucoup de cé lébri té dans ces

dern iers temps
,
comme écr i va i n sur l a mus ique

,

d ‘a près le témoignage de que lques mus icien s
tro-l i ts . On peu t voi r a l‘ar t i cle Ge fori (B io
g ra ph ie u n iverselle des mus i cien s , tom . li l,
p . 575 ) combien i l l

‘emporte su r cel u i—c i pa r sa
méthode d ‘exposi t ion de l a pra t ique de l ‘ art .
L
‘avan tage qu

‘a eu Gefori su r T incto ris es t
d ‘avo i r fa itimprimer tous ses ou vrages , ta nd i s
que l a pl upa rt de ceu x du dern ier de ces a r
t is tes surtt rest és en man uscri t . Un seu l a vu
le jou r ; ma is les exempla i res en son t s i ra res ,
qu ‘ i l éta i t a peu près i nconnu lorsque Ba rney
en s igna le l

‘ex i stence . Cetopuscu le e stl e pl us
ancien d ic t ion na i re de mus ique connu ; i l a
po u r t i t re Term i na ra m m us ic: l) i/fiut

‘to

”es. de la bibl io thèque impériale dc l‘orie.

r ium , ln u i ° de qu i n ze feu i l le"
,
sans da te rt

san s nom de l ieu . An recto du deux i ème feu i l le t
on l i t b a n n is Tiuetorisad i llustriu . l

’

i r

gi nem etD om i na m D . B eatn ‘

cem de «( m yo
n ia D i/fin itorium m usic: Ielt

‘

citer i nc ipit,
puis v ie n t l

‘

épltredédicato ire. La bi bl iothèq ue
impériale de Pa ri s possé de un exempla i re de
ce tte ra re té b i bl iograph i q ue . Il. B rune t as
su re (No uvelles recherches bibliog raph iques,
t . I II, page 54 4) que l

‘ouv rage a été i mpri mé
avec

‘ les caractères roma i ns de Géra rd de
Flandre, à Trév i se . Panzer présume (l u na ire
Typographv

‘

ci , t . lV ,page 425) qu
‘ i l a paru e n

1470; Burney, qu i a va i t t rouvé un esenuda ire
du Term i no m us i ca: D ifllui i orium dan s l a
bi bl iothè que du roi d‘Angleterre ,

_se bo rne à
d i re gene ra l Il istory of mus ic, tome I l,
page 4 38 , note b) que T i nctor ia l‘êcri v itvers
1474 (a bou tthe yea r e t non qu‘ i l fu t
i mprimé dans cette a n née , 3 Naples, comme l

‘a
d i t Fo rkcl (A llgemei ne L itteraturderMusik,
page e t, d

'

après l u i , l‘u ne, dan s une
note fourn ie a ux a u teu rs d u D ict ion n a i re
h i stori que desMu s i cien s (tome page
I l n ‘es t pas i mpossi bl e q ue l ‘ou v rage a ité té
publ i é en ”74 , pu i sque Géra rd de F landre
commença imprimer à Tr év i se en 147! il

se peu t au ss i q ue ses ca ractè res a ien t serv i
pou r les premiers essa i s de ty pograph i e fa i ts al
Naples ; ca r on sa i t q ue l ‘ i mpr imer ie ne fu t
l u luadu l te dans cet te v i l le, par le ro i Ferd i
n and i" , qu

‘
à l a lin de "73. Au su rpl us

, je
cro i s q ue l‘opnscule don t i l s‘agi t dupa ra i tre
au pl us ta rd dans l‘an née 1470

,
ca r on voi t que

T incto r n ‘y don ne à l a li l le de Fer di na nd que
le nom de B éatriæ d'A ragon , en l a q ua l i fian t
de v ierge ; or elle épousa , le i 5 novembre de
l a méme an n ée

,Ma t th ia s Corv i n , roi dc Hon
gri c, c i futco u ro n née en cet te qual i té l e méme
jour . Il es t donc certa i n que s i cet te p ri ncesse
eûté té déjà su r letrône

, T inctoris l u i a ura i t
donné son t itre dans le Term iuorum m usic:
D efi n itorium, co mme Il l

‘a fa i t a l ati n de so n
Tra i t é de la n a t ure etde la propriété destous, e t ne l‘ aura i t pas a ppe lée v ierge.
Q uoi q u

‘ i l en soi t
,
l a date de l ‘ i mpression

de ce d ict ion na i re de musi que es t de peu d
'i m

po rta n6e; mai s l ‘ouvrage en l u i-même es t digne
d‘a t ten t ion pa r l es défi n i t ion s cla i re s e t p ré
c i ses de tous les mots do nté ta i t composé le
vocabu la i re de l a musique a u quintiéme
s i ècl e. Ces défi n i t ion s so ntd‘un grand secou rs
pou r l 'i n te l l igence des anciens au teu rs . Le sa
ran t l‘ o ri el, qui a trouvé u n exempla i re de
l ‘ouv rage de T i nctoria dan s l a b i bl iothèque de
Gotha , a eu l

‘heu reuse i dée de l e fa i re réim
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pri mer dans sa L i t téra t u re généra le de la

m u s iq ue (I où ce t opu scu le rempl i t l es pages

204 à 210. L ichten lhal reprodui t l 'ouv rage
d ‘après Yorke l. dan s le t ro i s i ème vol ume de
so n D ision a rio e B ibliogm fia della musica

(pages 9‘J8—3 i5). Enfi n le Term inom m ma

sic: D i
‘

/fin it0r ium a ccompagné d
‘ unetraduc

t ion a l lema nde e t de notes, pa r Dellerm ann ,

es t inséréda ns le l a hrbücherdermusu
‘

ka li
‘

seM
Ws‘sunu hafl,

publ i é pa r M . F réd éri c Chry
u nder,

‘
l” vol ume (Le ipsick Bre i tkopf e t

llærtel, pp . 55 —1 14 ; Un exempl a i re de
re ra ri ss ime opu scu le a passé i naperçu dans
une des ren tes de l a riche b ibl iothèque de Ri
char dli eber, fa i te a Londre s, en 1834 , e t a été
adjugé po u r u n sh i lh

‘

ug from: 25 cen times) .
Les t i t re s de gl oi re de T incto ris ne se bor

nentpos la compos i t i on de ee l i v re. Toutes
les parties de l a musiq ue on t é té soum i ses
u s in vesliaations, e t su r to

'

n tes i l a éc ri t des
t ra i tés spéci aux qu i so n t au nombre des mo
numonts l es pl us p récie ux d‘ une époque où l a
t h éo rie e t l'a rt de l a mus iq ue on t reçu des amé
lio ratio ns considérablos. A in si q u’on l ‘a vu
p récédemmen t

,
i l s son t res tés e n m an uscri t

j usqu‘à ce jou r. Les copies a ncien nes e n son t
fo rtra res . I l en ex i s ta i t u ne -la bihlintlæq ue
San-Sal vador de Bologne , qui s

‘es t éga rée ;
j ‘en possède une du qu i nzi ème s iècle qui ren
ferme tous le s ou vrages de l

‘au teu r, a u nombre
«le dis, e t q u i est la seule complète co nnue jub

q u
‘
à ce jou r. Ce manuscri t, acheté en I tal ie

pa r Selvagg
zi (vom: ce nom), e t a ppor té pa r

lui e n Pra nce, éta i t devenu l a p roprié té de
P ayo lle (raye: ce nom), pu i s a va i t passé dan s
l a bi bl iothèque de Porno . Aprés l a mortde ce
sava nt, j ‘a i acq u i s ses l i v res a i n si que l e
manuscri t de T incto ris. La bibl iothèque de
l
’

un iversité do Gand ren ferme u n bea u .me

nuseritsu r vél i n qu i con t ien t sep t ou v rages de
T inelo ris, savoi r le T ra i t é ‘

l‘08 e lfets xle l a
m us ique, ceux de l a natu re etde l a p ropr iété
«les ton s, des un ies e t des pauses , de l

'i mpe r
feelio n des notes, des poi n ts musicaux , «les a i
tération s, e t l e propo rtinna le. Les Tra i tés de
la ma i n musica le ,

de l a va leu r régu l i ère «les
no tes

,
du con trepo i n t , e t le D iffim

‘torium
manque nt. J e possè de auss i u ne copie l‘a ile a u
se izième s i ècle de ce dern ie r ouv rage e t d u

p ropo rtc‘ona le. Enfin, Prrue l
‘a i l , d

‘a près l e
manuscri t q u i estaujourd‘hu i en mn posses
s ion

,
un e copie des T ra i tés de Tin ctoris q u i ,

A llgemei ne l. iltemtur of" Musik a ler À nlsilun q
en Krnutm ‘

ss cnuss
'

h ls
'

srhel Bücher, etc. , Leipsick . 1792,
un wl. grand ia

Dane le vo lume publ ié par la CN N -lasse de l‘ Insti
tut, sles Pass- l

‘
a s. in ti tulé i

'
rrhundrlînyen ou r J e

l
'
rn y Wei/se m dc

'

en strn bcbi cn sirh de a rrlnudrrs

va n !s
‘

il «l e N ‘
. l!i° en I‘? ««un s

'

-s i strnùdu Too n

h nds verr on s» h u m —h un.JMullcr, 189 , ins

après avoi r appa rten u à C ha ron , es t passée
d a ns l a b ib l io thèque du Conserva to i re de
P a r i s . Ce t te copie estm alheurousementrempl ie
de ba rba ri smes la t i n s esde non - sen s, a cause
de l a diflicullé que Perne a éprouvée lire le
manusc ri t a ncien . Chom n a corrigé q ue lques
unes de ces fau tes

,
ma i s i l en res te encore .

J ‘a i do nné, dan s monMémoi re s u r le m é
rite des m us icien s belges l ‘ i nd ica t ion de
la na tu re de tous les t ra i tés de m usique com

po sés pa r T inrto ris ; je croi s devo i r l a ra p
por ter ic i

, à cause de l a ra re té de ce volume .

Le prem ier de ces ouvrages, q ui es t u ntra i té
du sollüge ,selon l a méthode de Gu ido d

'
Aren o

,

a pou r t i t re Ex positio ma n u: sec und um
m agistrum J oha nna » -Tr

‘

netoris, e t con t ien t
neuf c hapilrœ . On y t rouve u n gra nd nombre
d‘ex emples notés, e t u n Kyrie à t ro i s vo is de
l a composi t ion de T incto ris . Le l i v re de l a n a
tu re etde l a propriété des tons (Libe r de na
t u rd e t proprùtatete no rum], qui .suôtcel u i
de l‘ex posi t ion de la ma in , es t dé di é a J ean
0kegbem : e t Busno is, chan tres du ro i de
France e t de C ha rle s le Téméra i re , duc de
Bourgogne . Le s ci nquan te etu n chapi t res qu i
composen t ce l ivre renfermen t env i ron cen t
exempla i res no tés fort curieux . C

‘

es t à la [i n
de l ‘ouvrage qu

‘on trouve -la da te précise où i l
l‘acheva (6 novembre Le

‘

l
'

raité des notes
e t des pauses (D e uotis a c paust‘s), di v i sé en
deu x l i vres

,
es t déd i é à un .esce lle ntmusicie n

nomméMa rt i n H a na rd,—chano iuu de Cam
bra i; cel u i de la va leu r régu l i ère des notes (De

regula ri co lore

t rois chapi t res ; cel u i d e l
‘importation -d es

nota (L iber s'mperhclionum uota rum) ,dédié
à J ea n Pro ntin , e t d i v i sé en deux l i v res ; l e
Tra i té des a l téra tions. (Tra c ta t us a ltercatio
n um), dédi é à Gu i l l a ume Guiuaml,

-ma ltro de
cha pe l le de Lou i s Sfo rce , duc de M i la n , e t di
v i sé en troi s chapi t res ; celu i des poi n ts mus i
caux (Supe r punctis m usica ltbus), divisé en
v i ngt chapi tres ; ouv rage i ns t ru ctif sur une

ma t iè re obscu re ; le T ra i té du con trepoi n t

(L iber de a r ts déd i é a u ro i de

Naples e t de Si c il e Ferd in and C etouv rage ,
le pl us impor ta n t de tous co ns de T inctoris, es t
d i v i sé en t ro i s l i v res . L ‘au teu r nous apprend
qu‘ i l I‘acbeva Naples , a u moi s d ‘octobre

1477. On y t rouve env i ron qua ra n te exemples
de co ntrepo in ls t roi s

,
qua t re e t c i nq pa rties ,
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l a pl upar t ex t ra i t s de motets on de chan son s
des composi teu rs co n tempora i n s ou de l ‘époque
an térieu re . Les dern iers ou vrages de T ineto rls
qui se t rouven t dan s mon manu scri t son t le
proport ional (P ropo rt iona le musica ) , d iv i sé
en t ro i s l i v res

,
e t qui t ra i te des proportions

des notes dan s l a nota t ion de sontemps ; le
D l/fin s

‘torium musi ca , qui con t i en t q uelques
a rt i cles d‘un hau t lntérét, non imprimés da ns
l ‘éd i t ion de Na ples, n i dan s l es copies publ i ées
pa r Porkel e t L ichtentbatco li n leŒmpüsus
efl’ectuum musica ,

on Tra i té des eflcts de la
musique, di v i sé en v ingt e tttn chap i t re s . Les
t re ize dern i ers manqua ien t dan s le manuscr i t;
l
‘

y a i suppled pa r u ne co pie de ces chapi tres
d
‘
après le manuscr i t de Gand.

Con tempora i n de J ea n O keghem,
de Regis,

de llnsno is, de Fi rm in Ca ron e t de Gu i l l aume
h ugu es,Tincto ris n‘est i nférieur a ucun d‘e ux
dan s l ‘a rt d‘écri re l ‘harmon ie avec pu re té e t
u ne certa i ne élégance rela t i ve, comme on peu t
voi r pa r douze motets a t ro i s voi x répandus
dans son Tra ité du con t repoint, e t sur tou t pa r
u n D eo gm ltus a c inq vo ix su r l e pl a i n —cha n t
q u i se t rouve au v i ngt e t o n teme chapi tre du
second l i v re de ce t ou vrage , e t qu i , pou r l e
temps ou i l a été écri t, es t un chef—d‘œuvre.
Comme professeu r e t sava n t da ns l a solm isa
tion

, dan s l a tona li té a i ns i q ue dans les itu
menses diæcultés de l a nota t ion proport ion
nelle , il me parai t é t re l‘e spri t le pl us luc ide
du quinaième s i èc le e t le plus grand musi cien
de ce t te époque.
Co n va incn comme je l e su i s de la valeu r de s

ouv rages de
“
l
‘

inctorls, sou s le rapport h i s to
r ique, j‘a i pri s so i n d

‘
en établir l e tex te a ussi

correctemen t q ue je l‘a i pu au moyen des di
verses copies ci tées précédemmen t ; je les a i

t radu i ts en fra nça i s, ett‘en a i con féré les pas
sages e t les po i n ts de doc tri n e qui o ll

‘

ra lentde
l ‘obscu ri té avec les a u teu rs ancien s l es pl us
est imés , écl a i rci ssa n t l e tou t pa r des notes .
Enfin j

‘
a i t radu i t en nota t ion modern e tous le s

exemples . J ‘a i soumi s mon man uscri t J l ‘e xa
men de la c la sse des bea ux— a rt s de l‘Académ ie
roya le de Belgi que, q u i l‘a a pprouvé dans sa
aéanee du 0déeembre 1860, su r l e rapport de
mon honorab le con frère ll . André Van Hasse l t.
Ce ra pport a été i nséré dan s l es Bullet i n s de
t'1 ea dém ie, t . 10 p . 674 , et reprodu i t
dan s la Rev ue e t Ga zet te m usi ca le de P a r i s
an n . 186 1. Le tex te et latraduction desœuv res
de Tinctoris seron t publ i és aprés l e hu i t i ème e t
dern ier vol ume de l a B iographie u n i verselle
des mus icien s .
Ou tre les morceaux c i tés ci—dcssus,ï inctoris

a l a i ssé en manuscri t quelques composi t ion s
pour i

‘

égtise qu i se t rouvent dan s les a rch i ves
de l a cha pe l le pon tifi ca le ; en t re au tres une
messe de l’H omme a rmé, s ci nq vo is (vo
l ume don t l ‘abbé Ba i n i a fa i t conna i t re
quelques s ingu la ri té s dans sesMémo i res rur
la v ie et(etouv rages de J .

—P . de P a lestrïnn
(tome page Il. l ‘abbé S tephen l orelot
a signalé l‘e x i s tence de la cha nson frança i se de
T ineto ris, ê’ostrs rega rd s i t rès fo rt m ’

a

fer ré, dan s sa Notice sur un ma n uscri t de
la B ibliothèque de D ij on (Pari s, 1856 ,
e t Il . Catelan i, aavantbibliotbéca ire de Mo dène,
fou rn i t l ‘ i nd ica t ion de la chanson atro is vo i :
du méme musicien (fléia s) dans son i n teré s
santopuscule lntitulé D i due s ta mps s

‘

gn0ts
dlOttautuno P et rucci du F ossombrone .Cet te
chan son es t i mpri mée dan s le prem ier l i v re
du recuei l publ i é pa r Pet rucci (en 1501) so us
l e t itre[lam oa mus ica 0dhecaton . Enfi n

,

on t rouve une Lamenta t ion a q ua t re vo i x de
Tincto rls dans l e L a mentationum J erem ie
prophete (si c) liber primus, imprimé i Ven i s

‘e
,

pa r Pet row, en 1500, ia -4 ° obl .
T INGRY ( Ju n-Nucou r Cù m m ), v i o

lo n iste, né Verv iers (Belgique) , le 7 se p
tem bre 1819, fu t adm is comme é lève au Con
servato ire de Pa ri s , le 6 novembre 1852, e t y
reçu t des l eçon s de Ba i l lo t . Ses étudés musl
ca les é ta n t te rmi nées

, il sort i t de cette i ns t i
tu t ico a u mo is de décembre 1837. Pendan t pl u
s ieurs an nées, il se fitentendre da n s les con
certs de Pa ri s e t y bri l l a pa r l e ca racté re l arge,
bri l la n t e t v igou reux de son ta l en t. En 184 4 ,
il voyages da ns le m idi de l a F rance e t yobtint
du succésdansses concer ts . ArrivétBruxelles

,

a u moi s de fév rie r l84 5, a p rés a vo i r pa rcour u
l
‘
Allemagne, il y don na u n conce rt où ilexci ta
l ‘en thou si asme du publ i c dans u n concer to de
sa compo s i tion , le Trenso lo de Bériote t Une
Scénsde dépa r t , pa r S inge r. De re to u r Pa

ri s, vers le du de la méme a nnée , i lydonna des
ma t i nées muslca les,dans lesquel l es i l liten ten
dre tlcs quatuon e ldesquintettes de sa compu
sltlon ,dontlemérite fu t s igna lé dans les jour
naux de musique. Aprés une longue a bsence,
I . T ingry a reparu s Pari s

,
en 1857

,
dan s

les concert s e t y a fa i t applaud i r des t rios de
p ia no, v iolon e t v ioloncel le de sa composi
t ion . I I estfi x é a Cambra i

,
comme professeur.

T lNNA ZO L I (Acosvnao) , organ is te à Per
ra re, ve rs l ati n du dis- septi ème siècle, a fa i t
gra ver de sa composi tion Son ate e C oprtcct
per l

‘o rga ne Rome, 1000, iu- fol. oblong. On

connai t a ussi en manuscr i t, de ce t art i ste
Kurt“: conclus, J gittltet'a_s_soluz ioncdella
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et a nnées su i van tes) , un t rès—thon t rava i l s ur l e
Chœu r . dan s ses d i ve rses acception s .
T lSSOT (Autots) , poe te e t littératcur

médiocre
,
né vers 1704 , es t mor t dans u ne

ma i son de san té
,
près de Pa ri s, e n 1850. A u

nombre de ses productions, on t rouve une bro
chure In t i t u l ée : D e ux mots sur les théâ t res
de P a ri s ; Pa ri s P ihan —Dela i‘o rcst, 1897,
ln -8‘ de quara n te-qua t re pages. Cette bro
chu re es t pa rt icu l i è remen t re la t i ve .

’tl‘Opéra .

I l en a été fa i t nue critiquc dan s l a Recuemu
” ca le it. 11, p . 148

T IT ELO U ZB (J es s ), prêtre du d iocèse
de Sa i n t —Omer, chanoi ne e t organ i ste de

l ‘ég l i se ca thédra le de Rouen , obt i n t cet te po
rition a u concou rs en 1588, e t l‘occupa pen?
dan t quaran te- ci nq an s . Il mou ru t en 1015

(voyez le D i scours de récept io n de fil l
'

a bbé
[a ngla i s, à l

‘
Académ ie roya le de Rouen ,

con tena n t la Rev ue des mo flres de chapelle
etmus iciens de la m étropole de Rouen
p . etnon e n 1030, su i van t l a préiacc du
prem ier l i v re d‘ orgue de G igault(v oyez ce
nom) . T ite louze a fa i t impri mer de sa compo
sitio n 1‘Mi ssa q ua t uo r uocum a d i m i ta
tion em moduli ln cer ieüa ; I

'
a risi is. D a l

lo rd, 1026 , ln-fol . H ymnes de l
'église,

a vec des bagues et reche rches s u r le pla i n
cha nt; Pa ris (san s da te) , u n vol ume in - 4 ‘ obl .
3°Ma nn ificatde tous lestous a vec les ve rset s
po ur l'o rgue ; i b id. , u n vol ume in -4‘ obl . i l

y a beaucou p de méri te da n s ces pi èces d
‘or

gue, e t leu r sty le a de l
‘
analo g ie avec cel u i de

Pro l>e rgcr. T ite ionze a é té l e mai t re des
o rgan istcs A nd ré Ra i son (voyez ce nom) e t
G inault.
T IT L (An oma-É l u s) , composi teu r q u i

l es cri t iques a l lemands accorden t beau coup de
ta len t , es t n é en 1800 s Pern ste i n , en flo ra
v ie . A près a vo i r su i v i , Bruno , u n cou rs nor
ma l de musiq ue e t étudi é l a compo s i t ion , sous
l a d i rec t ion de R iege r. i l s‘est é tabl i à Prague .

Ses premiers essa i s on t été l es ou vert u res a
gra nd orches tre pou r les drames Torq ua
Ta sse e t der L ichrn rauber ( le V oleu r de
mort s) : leu r effe t surpasse ce qu ‘on pouvai t
a t ten dre d‘un jeune homme . 111. T ill a écri t e n
su i te l‘opéra D ie B u ry- F ra u ( l a Dame du
château) , que le pub l i c de P rague a vivemen t
a ppl aud i . En 1852, i l a composé u ne messe ao
len

‘

nclle a vec chœu r a hu i t vo i x , pou r l’instal
latio n du pri nce a rchev êq ue d'Obama . Cet te
produc t ion a été t rou vée si belle , que les Co n
scrvato lr« de V ien ne e t de P rague en on t cie

Da ns lesMémo ires de cette Académ ie, ann. 1831.

mandé des copi es pou r l a fa i re exécu ter. O n a
publ i é dans cet te dern i ère v i l le

,
che: !nders ,

t ro i s su i tes de chan ts a l lemands composés pa r
T ill. F isé en dern ier l i eu V i en ne

,
i l y a été

nommé chef d ‘orches t re d u B urtater, en
1850, e t y a fa i t représen te r l es drames fée
riques D er Todtento n s (l a Danse des morts),
D er A n theil des Teufeis (l a Pa rt du D i able),
etD er Za ube rschleier (la Vo ile enchanté).
li ;

‘

l
’

itl hab i ta i t encore à V ienne en 1800.

T I TON D U T I I.LET (Évu an), ne a

Pari s, l e 10 ja nv ier 1077, a va i t achevé sea

études avec succès, lo rsq u
‘ i l obl ia t

,
a l‘âge de

q uinze ans, le grade de c apita ine d‘ intianterie ,
qu ‘ i l échangea pl us t a rd con tre ce l u i de capi
ta ine de d ragon s . Après l a pa i x de Ryswyck ,
i l re n t ra da ns la v i e ci v i le, e t acheta la cha rge
«ie

—

ma ltre d‘hôtel de la duchesse de Bou rgogne.

La mort de cet te pr i ncesse l ‘ayan t la issé sa ns
emploi e n l71‘2, il se l i v ra en l i berté a so n
goû t pou r les a rts. v isita l‘ Ita lie , pu i s rev i n t à
Pari s

, ou i l s‘occupa presque san s relâche
d‘u n mon umen t a l a glo ire de Lou i s XIV et
des grands pot‘tcs, l i t téra teu rs , sa van ts et a r
t i stes de son règne. i l en litfa ire l e mo dè le e n
pet i t, représen tan t le Parnasse, avec tous les
hommes célèbres de l a f rance . A pollon es t
représen té sous les tra its de Louis XIV . Ce

m onumen t, d
‘a ssez ma uva i s goût, conn u sou s

le nom de Pa rna sse fra uça r
‘

s,

‘ a été placé
dan s u ne des Ba ten-les de l a B ibl iothèque roya le
de Par i s. T itou du T i l le i e n a do n né la si es
criptio n en u n vol ume inJ o lio orné de beau
cou p de gravu res . Ce vol ume a pour t i t re
D esc ript ion du P a rn a sse fra nça i s ex écu té
en bron ze, s u i v ie d

’u ne l i s te a lpha bétique
despo

‘

ites e t des m u s ic ien s ra ssemblés su r ce
mon umen t ; Pari s , Co igo ard 1752 , ln

fol io
,
avec beaucoup de po rtra i t s de litté

va leu rs e t de music ien s . Tro i s '

suppte
men ts de ce t ouv rage on t pa ru en 1743

,

1755 e t 1700 : i l s formen t u n deux ième vo

l ume in - fol io . Les pièces de ce recuei l re la
t i ves l a musique son t 1° Rema rq ues sur la
poésie e t su r l a mus iq ue, e t sur l

‘exce l lence de
ces deux a rts, a vec des observa t ions pa rt icu
l ieres su r l a poésie e t l a musique frança i ses ,
e t su r nos s pectacles. 2° Beaucou p de not ices
biog raph i ques de music iens fra nçai s , a vec
leu rs portra i t s . 3° Rema rq ues su r la mus ique
e t not i ces nècro iogiques su r les musi cien s
fra nça i s (dan s le premier supplément ) . Re

marques su r la mus iq ue etnot i ces nécrot
ques (dan s le dern ier supplémen t) . T itou du
T i l le t es t mort a Pa ri s, le 20 novembre 1709,
âgéde près de qua t re—v i ngt—s i x an s.
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'

I O DANELLO l’i ma m ma i t re de
chape l le Pav ie , dan s l a premi è re moi t i é du
dis- sept ième s iècle, es t con n u par u n œuv re
i n t i tu lé : Sa lm i apessati a qua t t ro v ont;t’e
ur: ia , app. B a rtol.Magn i , 16 10, its
T i ll]! (Fto a esr -J oseru) music ien a li e

mand
,
vécu t à Pa r i s

,
vers 1780, pu i s se fixa a

Amsterdam
,
où i l donna i t des leçon s de gui

ta re . On a gravé de sa compos i t ion : 1°T ro i s
t rios pou r c la r i net te, v io lon e t basse , op . 1

Pari s
,
1780. 2° Mét hode de gu i ta re ; Amste r

dam .

T O C K LE R (COMsD) , appeléNOR ICUS ,
parce qu ‘ i l ét a i t n é à Nuremberg, ill ses études
à l.c ipsick , en 1405 , obt i n t le doctora t en
médeci ne en 1511, e t y eu t l a place de pro
fesseur e n 15 12. i l mou ru t en 1550. En 1503,
i l a va i t enseigné dan s un cou rs publ i c la N u
s ica spem latiua , de Jea n de llori s. La copie
de cet ouv rage corrigée pa r Tock ier, a serv i a
l
‘

ahhé Gerne rt pou r la publ i ca t ion qu ‘ i l en a
fa i te, dans letro isième vol ume de ses Scriptom ecclesiustici de m u sica .

TO D ER INI (J ess l i t té ra teu r
,

n é a V en i se, en 1728, en t ra chez les jésu i te s
qu i ava ientdirigé ses é tudes, e t en se igna l a
ph i l osoph ie à Véro ne e t à Forll. Aprés l a sup
press ion de son ordre

,
i l su i v i t

,
en 1781, Ga r

son i dans son ambassade Constan t i nople ;
e t quoiq u'i l n ‘

cûtque des notions très - i mpar
fa ites de l a la ngue des Tu rcs , il en trepri t u n
l i v re concernan t leu r l i t téra tu re

,
qu ‘ i l publ i a

V en ise
,
en1787, sous l e t i t re La [ci tera

t u ra t u rchese, troi s vol umes in Bien que
de peu de va leu r en ce q u i concerne les dl
verses sciences e t l a l i t té ra tu re des Turcs p ro
prementdite , ce t ou v rage renferme quelques
bon s renseignemen ts re la t i fs à l a musiq ue de
ce peuple

,
a l'époq ue du séjou r de l ‘au teu r à

Co nsta n t i nople . Ce q ue To dcrin i ra ppo rte
concernan t ce t a r t rempl i t le se iz ième cha
p i tre d u premier vol ume (p . 222 L a

.
L ettera t u ra t u rchese a été tradu i te en fra n

ça is pa r Courna nd (Pari s, 1780, tro i s volumes
in e t en a l lema nd par Hauslentner
(Kœ n igsberg, 1700, deux vol umes ln
TOI) ! (l snne- Pn auco nse), su i van t Gerbe r,

ma i s dan s un l i v re t d ‘opéra joué a Berl i n
,
elle

a le prénom de Loui se (town ) . Célèbre ca ntao
t ri ce de la seconde moi t i é du dis-h u i t i ème
si ècl e

,
el l e naqu i t en Por tuga l , vers 1748, et

a ppri t l ‘ar t d u cha n t sous l a d i rec t ion de Da
v i d Pe res. $a voi s éta i t u n messe sopra n o
d
‘
un t imbre un peu couvert

,
ma i s douée de

l ‘accen t ex press i f. l es succès qu ‘e l le ava i t eu s
dès son débu t a u théâ tre de L i s bonne l ati ren t

appele
—r a Londres, en 1 4 77, pour y chante r

dans l‘o péra bouffe. E l le s‘y llten tendre dan s
le Due Cou leu r, de Pa i s i e l lo, e t n

‘

y réussi t
pas . Le ca rac tère de sato i! etle gen re de son
ta len t n ‘éta ien t pas de na tu re a bri l ler dans le
st y le com ique . Elle le sen ti t, etdepui s lors,
e l le ne chan ta pl us que l‘opéra sér ieux . Dan s
l ‘été de la même a nnée, e l le se rend i t s li a
drid e t s‘y litadmi rer da ns l’Otimpt‘ade, de
Pa isirllo , e t da ns que lz,ues aut re s ouv rages .
Arri vée à Pari s, dan s le moi s d

‘octobre 1778
,

e l le exci ta la pl us v i ve sensa t ion a u Concer t .

sp i ri t uel e t dan s les concerts de l a re i ne à
Versa i l les . Rappe lée à L i sbon ne dans l'élé de
1780, e lle chan ta pendan t une a nnée

,
e t ne

rev in t Pari s qu ‘au moi s d‘octobre 178l, po u r
re mpl i r un engagemen t q u

‘el le ava i t ca n
tracté a vec les d i rec teu rs du Co ncert sp i r i tue l.
Là, de nouveaux succèsl

‘
attendalent. En 1789

,

madame Tod i se rend i t a Berl i n, où e lle fut.
engagée pou r p lusieu rs a nnées aux fa i bles a p

po intements de deux mi l letba lers (sept m i l le
c in q cen ts fra ncs) (1) mai s e l le n

‘

y rest a
qu ‘u n a n . Au pri n temps de l‘an née 1783 ,

e l le ch an t a au Co nce rt sp i r i t ue l , a im
-

i que la
célèbre ca n ta tri ce madame Mara . Une arden te
r i va l i té s‘établi t a uss itôt en t re el les . Les ama
teu rs se pa rtagèren t en deux pa rti s q u

‘on a p
pel a le sMa rattstes e t les Todistes (voyez
Ha a s) . Tou tes deux brilla icntpa r des qua l i té s
d i fféren tes l a pa lme du chan t express i f resta
à madame To di , e t madame l ara l

‘
empo rta

su r el le dans les a i rs de bravou re . Au mois de
novembre 1783 , madame Tod i re tou rna à
Berl i n e t chan ta

,
dan s le mo i s su i van t , le role

de Cleofide, de Lucio P apirio mai s e lle
n
‘
accepta pa s les o ll‘res du ro i de Prusse pou r

l ‘an née 1784 , pa rce q u
‘el l e a va i t so uscri t u n

engagemen t pou r le théâ tre impéria l de l
’ê

te rsbourg. Arri vée l a cou r de Ca theri ne , e l le

y obt i n t u n succès d
'en thousi asme, etpro

duisitu ne s i v i ve i mpression da ns l‘A rmt‘dd
de So r t i , que l

‘ impéra tri ce l u i fitprése n t d'un
col l i er de d i aman ts d ‘une va leu r considérable.
Una i n t im i té s i ngu l i ère s

‘établ i t a lors en tre la
souvera ine e t l a ca n ta tr i ce cel le-cl, hau ta i ne
etwindicaüve, abusa quelquefo is de son crédit
pou r n o ire a ceu x don t e l le croya i t avo i r a se
pla i ndre (voyez Su n ) . Malgré les ava n tages
don t e l l e jou i ssa i t a Pétersbo urg, l a fâcheuse
infl uence d u c l ima t de la Russ ie su r sa voi x la
déte rm iua à acce pter les offres que l u i fa isa i t
le ro i de Prusse , Frédéric- Gu i l laume", po u r

(1) V erre la Toukua stlen l rx ik . B rrl«n
‘

s. de il. de

l.n le lta f . page 599.th at.
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l
‘
attacherde noum u ntbéélm sop h ie l erlin .

Un t ra i tementde t roi s m i lle tha lers. lui. é ta i t
a ssu ré, ou t re u n logemen t a u pa la i s, une voi.
t ure de la . co u r, la ta b le serv i e a ux fra i s du.
ro i, e t q ua tre m i l le tha lera de gra t ifica t ion.

q u‘el le reçu t e n troi s a n s Ses plus grands.
t r iomphes su r ce t te scéne fu re n t i‘I ndre
m da , de lle iehardt, e t la N edea , de Na n .

mann . Son début. eutli eu le 18‘ décembre
1786, puis el le retou rn a a Pétershourg, où
e l le chan ta pendan t six mois, pou r achever
son engagemen t . De retou r a Berl i n , a u moi s .

de se ptembre 1787, e l le chan ta j usqu‘a u
mois de ma rs 1780. has au teu re du D i ction
na ire h i s torique des. musiciens. eopi8 . pa r.
celu i de la noti ce su r madame Todl, i n sérée
dan s la B iographie portativs des con tempo
ra i n s (S upplémen t, p. di sen t q ue cet te .

ca n ta t ri ce pa rt i t de Berl i n au mo is de ma rs
1780

, pourse rendre a Pari s, e t qu ‘en passant
Mayence e l l e cha n ta devan t l‘é lecteu r ; mai s

q ue les t roubles qui éelatérenten France

l
‘
empéebérentde s

‘

y re nd re. Ces a sse rt ions
son t l nexactes ,ca r suiva ntdes re nse ign emen ts .

ce rta in s qui m ‘on t été fourn i s pa r I . I arrene,
madame ‘

l‘od i cha n ta aux concer ts . spi ri tue l s
a Pa ri s, l es 25 e t 20mars,toutl e mo is d‘a vri l
e t l e ma i 1789, pou r l a dern ière foi s. Elle
é ta i t a u ss i engagée au Co ncertde la Loge olym
p ique etchan ta plusieu rs a i rs de Pa is iel lo

,

de C ima rosa, de 8a rt i , e t u ne gra nde scène
(Sa n te n iña contra“) composée pou r e l le pa r
Cherubi n i . En qu i t ta n t Pa ri s

,
a le lin de ma i

1789, e l le se re nd i t Ha nov re , où elle é ta i t
engagée e t y chan te j u sq u ‘aumoi s d ‘octob re
1700. El le pa rt i t a lors pou r l‘Italie, e t bri l l a a
Parme pendan t le ca rn aval su ivan t. Dan s l ‘ét é
de 1702, el le re tourna L i sbonne et y mouru t
au mo is de j u i n de l‘an n ée su i va n te

,
la i ssant

s huitenfan ts q u‘el le ava i t eu s de deux mari s
,

env i ron qua t re cen t m i l le francs
,
et de plus

u ne quan t i té considérable de pierreri es e t de
bij oux d‘une grande va leur . L

‘au teu r de la
n ot i ce de l a B iograph ie po rta tive des Con
tempo ra in s a été ma l in formé en d i san t q ue
madame Tod i mouru t en i ta l i e dans l ‘année
1810

TO D INI (I ren e), n é s $a lun o, da ns l e
P iémon t, vers 1625 , éta i t, su i van t La Borde
(E ssa i sur la mus ique,tome l i l, page
u n t rès— habi le joueu r de muse t te q u i

,
a prés

a vo i r v éc u longtemps a Rome, s
‘éta i t lité en

V oyes le Tn ti uthr—Lex i‘k a B a b a s, p.899.
Suivan t L .l ebneider (Geschichte der Open ,MN to.l i sera i t morte en i ta l ie, en iBli autre

erreur.

Fra nce e t y es t mort . J
‘ignore su r ma i s de

cuments il s‘es t a ppuyé pour ces dern ières
ci rconst an ces qui ne son t men tionn ées pa r
a ucun au t re a uteu r . Q uoi q u‘i l en soi t, ce To
din i employa dis—h u i t an nées, penda n t . son
séjoun Rome, a cons tru i re d ivers ins i ro
ments.atmach ines . con tenues da ns plus ieurs
cb ambres de sa maison , e t don t le P . K it—che r
a don né l a descri pt i on dan s sa P hon urgla
nov a (pages 167' etsu i van tes) , des 1678. P lu s
tar d,

'

l
‘od i n i donn a l u i —méme une descr i p t ion

plus déta i l l ée de ses inven tion s da ns un pe t i t
l i v re qu i a pou r t i t re D icki a rati one della ga l
lers

’

a a rmon ica m i to s
’

n Roma daMichele
Tod i n i , P iemontm dé. Sa iuzso nella sua

ha bi ta t ions (s i c)pesto oi l‘ a rea della C ia m
beila ; la Roma per . F ra ncesco Tis: 9n i ,
1676 , qua t re —v i ngt—douse pages lm l2. For
kel, L i ch ten tha l e t Per d. Decker n ‘on t ci té ce t
ouvrage que sous le t i t re abrégé la Galle ria
am on ica . I ls n

‘
en on t pas connu le véri ta ble

co n ten u, ca r i ls d i sen t nu!ii es t re la t i f s un
orgue i ngén ieu x qu i ava i t coûté dix : huita n
nées de t rava i l To di n i ; ma i s ce n ‘es t pa s
se u lemen t a ce t orgue que se bo rne l a descrip
t ion , ea r l a ga lerie ha rmon i que formée pa r ce;
habi le a rt i ste con tena i t p lus ieu rs i n st rum en ts
e t mach i nes qui éta ien t ren fermés dan s t ro i s
cha mbres de sa ma i son

, et.tons ces ohjets
sontdé ta i l l és dans le pet i t ouvrage don t i l
s ‘agi t .
Dan s l a p remière ch ambre se t rouva ien t

deux horloges . for t cu rieuses e ttrés- compl i
nuées qu i n ‘ava ientpoi n t de rapport d i rec t
avec l a musique. Da n s la deux ième éta i t u ne
mach i ne immense appe l ée pa r “

l
‘od i n i P oly.

phs
‘

mc et Ga late's. On y voya i t beau coup de
mouvemen t s d iffé re n ts exécu tés pa r des .tri
lon s e t des dieux

,
m arins qui por ta i en t u n

cl aveci n méca n ique . Pol ypheme joua i t d‘une
pe t i te épi net te a ppe lée sordsllina o muett0, .

don t l es son s é ta ien t p rodu i ts aumoye n d
‘
un

clavier placé ara—dessous de celu i d u c lavec i n .

Les Inven tion s musica les les p l us rema rq ua
bles de Todi n i se t rouva i en t da ns l atro isième
chambre . l i las exc i ten t l‘étonnementlo rs
q u ‘on songe au temps ois _

el les o ntété. fa iles.

En voici la descr i p t ion abrégée.
“
l
‘od ini a va i t

con stru i t deux v i olon s s i ngu l i e rs don t l‘un
porta i t sous ses cordes cel les d ‘u n a u t re us

'

o

Ii net ta ou poche tte, qui sonna i en t l
‘
octave de

cel les du v iolon . Aumoyen d‘un ressort placé
prés du s i l le t, on pouva i t jouer a volon té le
v io lon en la pochette isolémen t, on les deux
i nst rumen ts ensemble a l‘octave . L ‘a u tre v io
lon, ao moyen d

‘une macbine ingénficuse,pon
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lra lné pa r son goûtpourla musique etpou r le
théâ t re , il se litac teu r e t chan ta l

‘
Opéra de

Bresla u , en 18l0, pu i s à V i en ne . En 1822, il

cha n ta i t à Hambo urg. O n a publ i é de sa com
po s i t ion 1° F il of L iede r—non uersch irdenen

D lelitem , etc. (C i nq chan sons de dill
‘

éren ls

ro elos, a vec accompagnemen t de gu i ta re) ;
Bresla u , Pœrster, 2°T ro i s L ieder idem

,

op. 8; ibid . C ha rles Tœpl
‘

er s‘es t auss i fa i t con
na i t re comme gu i tar i s te e t a publ i é quelques
pièces pou r son i n strumen t .
T OE I‘F ER (I n n-Gon na ), professeu r de

m us ique au sémi na i re e t orga n i s te à l
‘égl i se deWeimar, estné l e 4 décembre 1701, Nic

de rrear i a
,
prés de cet te v i ll e .$on père , bomme

|srll fortu né, l u i fi t e nse igner dès son en fance
le pia no e t l‘orgue pa r le ca utor du lieu. Une

dame, don t l a ma i son de campagne éta i t dans
le l ieu de na i ssa nce deTœufer, aya ntrema rqué
ses heureuses d is pos i t ion s pou r l a musique

,
se

cha rgea des fra i s de son éducation , etl ‘envoys
àWeima r pou r con ti n uer ses étudcs de pia no
au prés de Destoucbes, et de v iolon sous le d i
recteu r de mus ique R i eman n . Portagea ntson
temps en t re les leçons de ces a rt i s tes e t les
co u rs du gymnase e t du sém i na i re, "l itde
rapides progrès dans les d i verses pa rt i es de l a
musiq ue e t dan s le s sciences . lo rsque Eber
bardtMul l er (voyez ce nom) fu t appelé àWe i
mar, en qual i t é de ma i t re de chapel l e, la
grande - duchesse ( Marie - Pau lowna ) confi a
‘

l
‘

mpi
‘

er à la di rec tion de ce t a rt is te d i st i ngué,
qui litde son élève u n organ i ste habile e t u n
musi cien i nst ru i t. Ses études termi nées, il se
l i v ra à l ‘ense ignemen t du pi a no, e t obt i n t, en
1817, l a place de professeur de mus ique a u sé
wl oc in .

V ers ce tte épo que, la con struct ion d ‘un
nouvel orgue l ‘ég l i se pri nci pa le deWe imar
li s a l ‘a t ten t ion de ll . Tœpfér su r les bases n a
ture lles e t pos i t i ves des proportions de en in

st rumen t. Employan t tou tes ses heu res de
loi s i r à fréquen te r l ‘a tel ie r du fac teu r q u‘on
a va i t choi s i pou r le nouvel orgue, i l en é tudi a
les déta i l s a vec a t ten t ion , l u t l es mei l leu rs
livrcs qu

'

o n possède su r ce t objet
,
e t pl us ta rd

perfectioo na ses conna i ssa nces par des voyages
e n Saxe, en Bav ière, en Aut riche e t en Bohême .

C hoqué de ne t rouver chez la plupa rt des fac
teu rs que des habi tudes prat iques dan s les pro
pn rtions qu ‘ i l s donnen t a ux d i ve rses part i es
des orgues, i l se l i v ra l a recherche d ‘une
théorie pl us ra t ionne l le e t p lus pos i t i ve de l a
const ruct ion de ces i nst rumen ts

,
e t publ i a l e

n
'
—su i ta t de ses méd i ta t ions dan s u n l i v re qu i a
pour t i t re D ie 0welbau-Ku n s t na ch einer

n euen Theors'e da rgeatelltund *

nufmnthemo
Hache u n d phys ika li sche Grundsztze ge
stütst,ete . (L

‘a rtde la construct ion de l‘orgue,
exposé dan s u ne théori e nouvel le , e t fo ndé su r
des bases mathéma tiq ues“physiques po u r l a
mesuredes tuyau , l a di stri bu t ion deWeima r,W. llo fmann , 1833 , in -8‘ de qua tre
cen t huitpages, avec u ne préface e t des pla n
cires l i thograph iées . Ce tte prem ière part i e d u
t rava i l de M . Tæpfer n

‘é ta n t re l a ti ve qu
‘
au!

sommiers, a l a south erie e t aux t u yaux
bouche

, ile ompléta son tra va i l da n s un su p
plémenti n t i t u l é E n te r N a chtm g sur O r

gelba u—Kuns t , meloher die Vewolbtændi
ga ng derMen s u ren suden La bia h h

‘

mmen

und die Theorie der -Zungenstc‘mmen , etc.

(Prem ier supplémen t à l
‘a rt de l a cons truct i on

de l'orgue, con ten an t l e complémentdes me
su res pou r les jeux à bouche e t l athéo rie des
jeux d‘anenes, avec des t ableaux , We i
ma r

,
W. flofmann

, 1854 , in
-8' de qua tre

v ingt— se ize pages, a vec une planche lithogra
ph iec. J e c ro i s q u‘i l a pa ru pos térieu remen t
u n seco nd supplémen t, ma is je ne l e conna i s
pas . Un e deux ième é ditio n de ce l i v re a paru
sous ce t i t re D ie 0rgel, Zweck und R each /

‘

fi nhet
‘tt‘href The ile, e tc . (L‘orgne, le bute t

l a na tu re de ses pa rt ies
,

£rfurt, liærner,
1843, ln Dan s l a préface de son ex ce l le n t
l i v re

, Il . To pfer expose les mot ifs q u i l u i o nt
fa i t chercher dan s le ca lcu l u ne ba se cert a ine
pou r u ne bonne cons truct ion des orgues de

grande e t de petite dimension ; j ‘a i tradu i t les
passages les pl u s importa n ts de cette préface
pou r l ‘analyse que j

‘
a i fa i te de l ‘ouvrage, dan s

l a Ga zet te mus ica le de P a ri s (an n . 1850,
p. 185 , 104 e t 278) on peu t consu l ter ce t ra
va i l pou r conna i tre en q uo i consi ste le nou
veau sys tème de l‘o rga n iste d i st i ngue deWei
mar. Avan t l a publ ica t ion de son l i v re,
ill .

‘

l
‘
œpfer ava i t déjà fa i t i nsérer dan s l a C c

zet te m us i ca le de Le:‘pst‘ck u n a rt i cl e concer
na ntl ‘amél iora t ion du ple i n Jeu de l ‘orgue
a ppelé fo u rn i t u re (mixtu re) , t . Xxx Il I,

p . 857. On a auss i de al .

“
l
‘
mpfer une expl i ca

tion du système d‘accord de Schei bler pou r les
i n st rumen ts cl av ie r , so us ce t i t re D ie

Scheiblen
‘

sche S t immen Methode Leich t

fa rsh
'eh e tc . (La méthode d‘acco rd «le

Schei bler rendue faci l e, B rfurt, Kœrner,
1842

,
ñu e t u n t ra i té de l ‘ art de jouer de

l ‘orgue, i n t i tu l é Tleoorels
‘

sch -pra kl isch8 0r

gam
‘

sten -Sch ule, enthn itend die no ilsta udig0
Ila rmouielehre nebs t s

‘

h ren A m oenduug auf
die Composi t ion der gebm m h lc

‘

chsteu () r

ycistù‘cke (École de l‘organistr, théorique et
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1
‘

TI

prat ique , con tenan t l a sc ien ce complète de
l‘harmon i e, su iv i e de son appl ica t ion a l a
compos i t ion des pi èces d‘orgue usuel les ,
Erfu rt e t Lange ns:flsa, 1845 , ln Tœpfer

a publ i é u n l i vre choral a l 'usage des orga
uistes

,
leque l a pou r t i t re A llgemei ne: u nd

v ollstændigrs Chom lbueh , Zunz chstsum
D resdne r , lV e imn r

’

schen und £ rfurter '

(Jesa ngbn che. D ieMriodh en n a ch J .
—A . [l il

ler , Remp t uml III . 0. F i scher gese tze u n d
sui t v ientimm iger Ha rmon ie, n ebs t knr: en
dappetten Zm ‘

schrn spielm con
,
etc . (L i v re

chora l généra l etcomplet , su i van t les l i v res de
chan t de D re sde , deWeima r e t d‘

Erfurt, et
d‘après les mélo di es de J .

- A . lliller, Rempte t
J .

- F . Fischer, en h armon ie qua tre par t i es ,
avec de cou rtes con cl usions doubles, pa r
Erfurt

,
Kærner , ln

-4 ‘ de deux cen t se ize
pages .

Comme compositeur e t organ i s te , M .Tœpfer

méri te a uss i des éloges. Les ouv rages q u
‘ i l a

publ i és en ce gen re son t 1° 0 rgelstücke
(Pi èces d‘orgue, op. Leipsiclt, Peters .

Sona te concerta nte pou r pi a no e t flû te,
i h id. 5° Sona te pou r pi an o seu l , op. 3 , i bid.

4 ° V a ri a t ion s pou r pi a no e t flûte su r le thème
Là ci dom a in mo n o , ibld. 5°Tr io pou r piano,
v iolon e t v io loncelle , op. 6 , Le ipsiclt, Brei tkopf
etllærtel. 0°Tre ntc-clnq cadences e t pe t i ts pré
Indes da n s tous les tons majeu rs pou r l‘orgue ;
Erfu rt, Kœrner. 7‘ T ren te- s i x cadences e t

|trlî l$ prélmles dans tous lestous mi neu rs pou r
l ‘orgue ; ihid. 8° Fan ta i s ie entatmi neu r pou r
l ‘orgue ; ihid. 0° D i vers pré ludes détachés pou r
«l es chora l s ; ihid.

T O ESC III (Ca su u —l ossu ), v iolon i s te et
compos i teu r ita llen , don t l e nom véri table
éta i t T O B SC A D EL L A C A ST ELL A

MO NT B ,
naqu i t e n 1724 , dan s u ne pe t i te

v i l le de l a h omagne . En 1750, il en tra a u ser
v ice de l ‘électeu r Pa l a t i n

,
I anhe in , en qua

l i té de prem ier v iolon de sa chape l le ; douze
a ns après, il eu t l e t i t re de ma i t re de con ce rt .
En 1778, i l su iv i t l a cour à Mun ich e t y con
t i n ua son serv ice j usq u‘à sa mort , qui a rri v a
l e 19 av ri l 1788. I l fu t composi teu r fécond ,
ma i s nég l igé dan s son s ty le . Parm i ses pro
ductio ns, on c i te les ba l le ts D on Q u ichot te,
ou la n oces de Ga v roche, le C hapels

‘

er a n

gla i s , A rleq u i n pro tégé pa r la magie ; tro i s
sextuors pou r flûte

,
hautboi s. v iolon , al to,

basson etbasse ; Pa ri s, llugard, 1705 . Troi s
q u i n tet tes pou r flûte, v iolon , deux a l tos e t
b a sse , op. 5 ; Pari s, V en icr. Si x symphonles

pou r deux v iolons
,
deux hau tbo is, deux cnrs,

a l to etbasse ; Pari s, lluherli. V i ngt etu n qua

937

tuors pou r flûte , v i olon , a l to et basse ; Pari s,
La Che var dière Mi l ieu x e t Ven icr. Pl us ieu rs
concertos pou r flûte .

T O ES C I“(J ean-Ba rsnsv s), fi l s du proco.
den t

,
naqu i t à Na nhe im , su i van t le D ict ion

n a i re des m usicien s de la B a v ière pa r L i o

povvsky ; mai s i l es t pl us v ra isemblable qu
‘
il

éta i t n é en I ta l i e
,
e t q u ‘ il éta i t âgé d

‘env i ro n
onze a n s lorsque son père en t ra a u serv i ce de
l ‘é lecteu r pal a t i n . Après a voi r é tud ié l e v iolon
sous la d i rect ion de Jean -C harles Stam itz, i l
reçu t des l eçons de composi t ion de Ca nnah ich .

Admis dan s l a musique de l ‘é lecteu r pa latiu,
vers 1760, il se d i st i ngua comme v iolon i ste
so lo après la mort de Stam itz . Q uetque fo is
auss i , il rempl aça i t Cannabich dans les fonc
t ion s de chef d‘orc hes t re, e t l e t a len t don t il y
fitpreuve l u i fitobten i r l a su rv i van ce de son
pè re . En 1778, i l su i v i t l a cou r à Mun ich , e t
l a place de direcleurde mus iq ue lu i fu t donnée
a près la mor t de son père . i l mou ru t M un i ch
le 1” ma i 1800. Tucsc fu t un composi teu r
d i st in gue dans l a mus ique i ns t rumenta le, pa r
ticulièrementdans l a symphon ie .8en mélo dies
son t gracieuses, e t ses modu l a t ions ne son t pas
communes . Ses symphon i es ava ien t beaucoup
de succès a Pari s a van t qu‘on y connut les
beaux ouv rages de Haydn . On a gra vé de sa
compos i t ion 1° Si x qua tuors d i a logues pou r
deux v iolon s

,
a l to e t basse

,
l i v re ; Pari s,

La C ha u d ière . 9° Q ua tre qua tuors i dem et
deux t rios

,
l i v re 11, op . 5 ; (bid. 3° Si x trios

pou r deux v iolon s e t basse
,
op. 4 ; Pari s, Ve

n ie r. 4 ° T ro i s symphon ies pour deux v io lon s,
deux hau t bo i s, deux cnrs, al to e t basse, op . 0;
Pari s

, llube rti . 5° T ro i s i dem ,
a vec deu x ba s

sons, op . 7; i hid. 0° T ro i s grandes symph o
n ies, op. 8; Pa ri s, Ba i l leux . 7° T roi s i dem ,
op. 10; Paris, Ven icr. 8

° Si x symphon ies avec
deu x hau tbo i s , deu s con e t deux bassons

,

op . 19 ; Pari s, Ba i l leux , 1770.

T O I (Oaxaca —Tuto no ne) , fi ls e t
élève de Jean -Bapt i ste

,
repri s l e nom prim i t i f

de sa fam i l l e, e t s‘es t fa i t conna i t re sou s cel u i
de T O BSC A D EL L A C A ST EL L A
MONT B . i l estné à Man heim ,

en 1770. Ila

bi te v io lon is te, i l a été pl acé da n s l ‘orches t re
d u théâ t re roya l Mun ich . i l a compo sé pou r
ce théâ t re l a musique du ba lletles A ma zones,
e t a publ i é des duos de v iolon , e t quel ques ca
h i ers de dan ses pou r ce t i n st rumen t .
TO GNETT I (Fu ncom), né à Bologne, en

1785 , fu t professeu r de l i t té ra tu re a u lycée
ph i lharmon iq ue de cet te v ille. En 1818

,
a l‘oc

casion de l a d ist ri bu t ion «les pri x de cet te i n
stitution , i l prononça u n d i scours qui a été
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publ i é sou s ce t it re D iseo rso su
’
i p rogress!

della mu s ica in Bologna ; Bo logne, 1818, de
l ‘ i mpri merie d‘Annu io Noblli, in Un cri

t iq ue anonyme de ce t écri t , don t l
‘au teu r é ta i t

un membre de l a fami l le A n ton io degli A o
ton i i , pa ru t dan s l e D ia rio di B ologna

(ju i l le t 1818, p . 75 e t On y reprocha i t
Tognet ti d

‘avoi r fa i t p lu tôt l ‘h i stoi re de l a «lé
cadence de l a musique a Bologne , que cel le de
ses progrès, ca r il s

‘é tend part i cu l i è remen t su r
l e méri te des œuv res de Ramos, Espagnol , q u i
fonda u ne école de musique Bol ogne, dan s
l e qu i nzième siècle, su r son é lève Spa ta ro, su r
l e music ien - Iitté‘

rateur H ercule Bottrlgari, su r
A rtusl, en li ‘n , su r l es a ncien s th éori c iens qui
s‘é ta ien t pl us occupés de l ‘a rt en savan ts qu ‘en
a rtistes . Togne t t i répondi t a cet te cri t iq ue pa r
u ne brochu re i n ti tu lée L etters di F ra ncesco
Tognetti bologm e elie servon o di appea dk e
a l suo discorsuau progres“della mu sica in
B ologna Bologne, 1819 ,tn-I' de seize pages .
Ce digne professeu r u‘eotenda itguère l es
choses don t i l parle dans ces écri ts. I l v i va i t
e ncore a Bologne, plus qu

'
octogéoa ire, e n

1846 .

T O LBECQ UE (Ju s-Ban nsrs l overs), n é
llanzinne (Be lg i que), l e 17 a vri l 1707, fu t

admi s a u conserva toi re de Pari s le 12 a vr i l
1810

,
e t dev i n t élève de Ro dol phe K reu tzer

po ur le v iol on . Reicha lui en seigna la sc ien ce
du con trepoi n t e t de la fugue. En 1820, i l en tra
à l ‘orches tre de l‘Opéra i t a l i en ; mai s bien tôt
après, s

‘éta n t livré à l a compos i t ion e t a l ‘a r
rangemen t de l a musique de dan se, il s

‘y d i s
t i ngu a, e t ajou t a le méri te de bien d i rige r
les orchest res où l‘on exécu ta i t ce gen re de
musique.En 1825 , i l qu i t ta lethéâtre où i l éta i t
otta chè

, etfutcha rgé de la d i rect ion de la danse
a ‘

l
‘ i vol i etdansq uelques autres jardiospubl i cs.

J usqu‘a u momen t où illusard acqu i t l a vogue en
ce gen re, Tolbecque fu t le chef d

‘orches tre e t
l e compos i teu r l e pl us rec he rche à Pari s pou r
l a mus iq ue de da nse . I l fu t a uss i chargé de
la d i rect ion des ba ls de la cou r . Le nombre de
cah iers de quadri l les de co ntrodauses e t de
va lses grand orchest re de Tolbecque, a rran
gées en q ua tuor, pou r le pi ano, ou pou r di vers
i nst rumen ts , es t très- considérable ; la pl upa rt
des édi teu rs de Pari s e n on t publ i é . Aya n t fa i t
part i e de l‘orches tre de la soci été des concerts
d u conserva toi re

,
comme a l to

,
dès sa c réa t ion

,

en 1828
,
i l y é ta i t encore, dan s la même pos i

tio n , e u 1859 .

Tt) L B ECQ UE (Aucun e-Joan n) , frère
pulnédu précéden t , né àfla o ziune (Be lgique), le
28février 1801

,
entm aussi a u conserva toire de

TOGNE
‘

I
‘

TI TOLLIUS

Ati g. L iner . derMa il , page 80.

fliografeun im ulle,o nn
‘

euus etmoderne, XL IV ,
page 111

Nouveaudictionna ire histor ique etcritique,t. IV,
page865, note l..

Pari s
,
en 1816 , e t fu t él ève de R reutzer, comme

son frère . Il obt i n t le secon d pri s de v iolon au
concou rs de 1818, e t le premier l u i futdécerné
en A r ti s te d i stingué, Augus te Tolbecque
se fitentend re avec succès dans l es concerts.
En 1881 , il en tra s l

‘orches t re de l‘Opéra
comme u n des prem iers v iolons, e t i l occu pa
l a méme pos i t ion dans l ‘orches t re de l a Soci été
des conce rts du conserva toi re , des sa créa t ion,
en 1838. Il y a joué des concertos a vec u n
bri l lan t su ccés.
T OLB EC Q UE (Con nu—Joan n), second

frère de J ean »Raptiste- Jose ph, naqu i t Pa ris,
le 27 ma i 1806. En tré au conserva toi re , l e
28av r i l 18i8, il fut, comme ses frères, é lève
de Rodolphe K reu tzer pou r l e v i olon , obt i n t le
second pri x de ce t i n st rumen t, e n 1823 , e t le
prem ier

,
en 1824 . Il futaussi u n des membres

de l‘orches t re prim i tif de l a Soc iété des con
certsduconuflato in .Dovenn chefd

‘
orcheslre

du Théâ t re des V a riétés, en 1850, i l éc ri v i t
pou r quelques pi èces représentées à ce théâ tre
de cha rman tes mélod ies q u i on t en des succès
de vogue . Cha rles-J oseph 1

‘

o ihœque n
‘éta i t âgé

que de v i ngt—neu f a ns lorsqu
‘ i l mou ru t dan s

cet te pos i t ion , l e 20 décembre 1855 .

T O LB ECQ UE (Aucun s), v i olonce l l i s te,
li ts d‘Auguste-J oseph , n é à Pari s, l e 80 ma rs
1830, fu t admi s a u conserva toi re comme élève
de Il . Vasliu, l e 8 oc tobre 1840, e t reçu t des
l eçon s d‘ha rmon ie de il . Rebe r. Il obt i n t a u
concou rs l e deux i éme pri x de v ioloncel le, en
1848, e t le prem ier lui futdéce rné, en 1810.

En 1858, il s
‘es t lité N ior t (dépa rtemen t des

Deux -Sèvres).
T O LL IU S (J ean), n é Amersl

‘

oo rt, e n
Hol l a nde, ve rs 1560, a publ i é de sa compos i
t ion 1'Madriga li a 6 noel : He ide lberg,
1504 in 2°Moduli trium m um 0

souri s bibiis assumpti ; Heidel berg, 1507,
in

TO L L I U S (Jacques), ph i lologue hol la n
da i s

,
né à U t rech t, vers 1630, litses é tudes

lleveuter e t dans sa v ille na ta le
,
pu i s fu t tou r

à tou r commi s dan s u ne ma i son de l i bra i ri e
,

secré ta i re du savan t He lnslus, rec te u r d u

gymnase de Gouda e t professeu r a u co l lège de
Dulshourg . Il voyagea en I ta l i e, en A l lemagne,
et mou ru t da n s l a m isère U t rech t, l e fi juin
1606 . Chaufl

'

cpié a i ndu i t e n erreu r Po rkel ( l )
e t le savan t ll .We i ss (il), e n d i sa n t (5) que
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fcrlo rto , qua tre vo ix e t orchest re
,
op . 40;

Prague , Buders. 11 y a eu deus é di ti on s de ce t
ouvrage . 2‘ Ilpmn itn sa cre pro «le/unet
ca n ta ri -toliti , etc. , a q ua tre voi s e t o r

chestre, op. 70; Prague, lierre ; I ayenee,
Schot t . 3° Séra phine, opé ra représe n té au
théâ tre na t ion a l de Prague , en 1811. 4 ° Léo
n ore

,
ba l lade de Burger, a rrangée pou r pia no,

op. 12 ; Prague, 1808. 5° Can ta te pour le t ro i
ni ème . mar i age“ l ‘empereu r Fra nçoi s
avec orchest re . 0° S ec to r etJ ndroma que

(même de Sch illcr). 7° Poémcs l yriques «le
Sch i l ler à vo ix seule a vec pia no, op . 20; Le i p
s ick

, llot‘m e istcr . 8' Poésies de Goethe, voi x
se ule avec pi a no

,
neuf recu

‘

ei l s ; Prague, Eu
ders . il" Poésies d

‘Éhertidem ,
op . 00; Prague,

Kronbe rger. 10° L
‘A dieu deMa rie S tua r t à

la F ra nce, en bo hème, a l lemand , lm uça is e t
a ngl ai s, voi s seule e t p i ano, op . 40; Prague,
Ende rs . 1 1° B ea t rice , can ta te grand or

ehestre . 12° L a F onda tion de l'abbaye de
Ilohen/urth , ba l lade vo ix seu le e t pi a no ;
Prague, Ende rs . 15° Si x chan ts de l‘ép0 pée
na t ionale de ”’Ia sta : i bid . 14° P lus ieu rs re
cuei ls de chan ts en la ngues bohème e t a l l e
mande, op. 2, 0, 33, 34 , 48, 50, 07; Prague et
Le ipsic lt. 15° Symphon ie grand orchest re,
op. 10 Le ipsiclt, Bre itkopl‘ e t llœrtel. 10° Con
eorto pou r piano e t orches t re, op . 18; V ien ne,
li aslinger. 17° Q ua tuor pou r p ia no, v iolon ,
a l to e t basse

,
op. 22 ; Leipsiclt, Brei tkopf e t

l ima—te l . 18°Grand tri o pou r pia no, v io lon e t
a lla

,
op. 7; (bid. 10° Gra nde sona te (en u t)

pou r pi a no
,
op. 14 ; Zurich , llug. 20° I dem

,

o p. 15 (en sol) ; Leipsick , Peters . 21° I dem,
up. 2 1 (en la ) ; V ien ne, llaslinger. 22° I dem ,

op. 40 (en la ) ; Le ipsiclt, i lo lme ister. 23° I dem
(en si bémol) ; Zu rich , llug. 24° Rondea u: e t
p i èces d i verses pourpiano , op . 11, 35 , 59, 40,
4 1, 47, 5 1, 02, 03, 05 , 00; Prague, V ienne,
L e ipsiclt. Tom ascheck ava i t e n manusc ri t pl u
s ieurs concertos de v iolon a vec orches tre

,
un

gra nd Requ iem (en utmineur) avec orches t re,
u n au t re Requ iem voi s seu le avec orgue,
v ioloncel le e t con t reba sse , u n Ta D em» (en
ré majeur) a vec orches tre, un i

'

ru s‘ sa ncte
s p i ri t u s (en sol) le P eter nos te r de Zimmer
man n , e t les poésie s de "ei ne, Scho t t, etc .

,

avec mélod ies e t accompagnemen t de pia no ;
l a pl upa rt de ces ou vrages o ntété publ i és
comme œuv res pos th umes .
TO NIA SI (Bu rst), organ i ste Comacch io,

d ans le duché de Pe rra re, a u commencemen t
du dis - sept i ème si ècle

,
s'es t fa itconna i tre pa r

l es ouvrages su iva nts 1° filadriga lt‘ a cla que
cec i , up. 1 Ven i se

,
1011. 2° I l secon do libro

TOMASCIIECK TOMEONI
deMadriga b‘ a cla que e t a ses

”

coco
”

,
co n i l

bossa conti n ua ; de qua is‘ pa rle si pot rà ra n
ta re con l'tstrumento e am sn ; e t pa rts n e

cesseri
‘

amente la ri ce rca , Aauendo poste n el

fine latae ola che s
‘

usegnera il modo per co u
certa rlr‘ ; i‘a Venetr‘a , app . B a rtolomeoMa
gn l, 1013, in Cetouv rage es t u n «l es pre
miers recuei l s de madrigaux écr i ts avec ba sse
con t i n ue . O n vo i t , pa r l‘épltre déd i ca toi re s
l ‘évêque de Comac

_

ch i o
,
que le premier recuei l

de madrigaux de Tomasi es t dédi é a l a com
ma nan le don t il éta i t orga n i ste . 8°Moteltt‘ a
2
, 8e 4 cort, contita n ic a 4 cari ; i b id .

,
1015.

4 ° X L concer t i a 1-8 voui ; i bid .

T ORIA S INI (hours), v iolon i ste e t compo
al leur, né en I ta l ie, vers le m i l ieu du dis—hu i
tièm e s i ècle, fu t d i recteu r d‘orches tre de l a
chapel le du pri nce Esterhasy, lorsque Il

‘

aydu

en éta i t l e composi teu r. Il éta i t encore au ser
v ice de ce pri nce en 1700; mai s on ignore ce
qu ‘ i l es t deven u a près cette épo que. On a grav é
sous son nom 1° T roi s duos pou r deux v i o
l ons ; V ien ne ,Mol lo . 2° Do uze vari a t ions pou r
v iolon seu l . Ceta rt i s te a l a i s sé en manuscr i t
deu s concer tos pou r v iolon e t orches t re

,
douze

qua tuors pou r deu s v iolons, alto e t ba sse, e t
des sona lcs pou r v iolon seu l .
Un v i olon i ste, nommé Tomast‘nt, éta i t, en

185 4 , ma i t re de concer t a Ncustreli lr ; il joua
La llaye , en 1840, e t à Dusse ldorf, en 1845 ;

il n ‘es t n u l lemen t v ra i semblable qu ‘ i l y a i t
i den ti té en t re l u i e t le chef d'orches tre «le l a
Chapel le d u pri nce Es terhazy .

T OMEONI (N om ao), né Lucques , en
1757, fitses études au Conserva toi re de Na
ples, pu i s alla se tirer Pa ris

,
en 1785 , et s

‘y
l i vra à l ‘ense ignemen t du cha n t e t de l

‘
accom

pagnem ent. i l y établ i t u n magasi n de m o

sique, qu
'i l céda ensu i te à madame Duban

,

dontle fonds de commerce a passé en t re
les ma i n s de Dulaute t Dubo i s

,
e t e n der

n ier l ie u dan s cel les de Scho neube rger. To

meon i es t mort à Pa ri s
,
au mois d‘aoû t 1820,

la i ssa n t une lil l e é lève du
Conse rva toi re, qu i a près avoi r é té pro fesseu r
de pi a un

,
a chan té l‘opéra—comique à Bruxel les

e t dans pl usieu rs a u t res v i l les , pu i s s‘est re n
due en I ta l ie e t a chan té au théâ tre de la P er
gola de Florence , e n 1844 . Dans l ‘an née su i.
va n te

,
elle reçu tttn engagem en t pou r le théât re

de Mex ico, s
‘
embarqua Gênes pou r ce tte

distinati0n su r u n nav i re qui litnaufrage, e t
recuei l l i e da ns l a chalonpe avec quelques- un s
de ses com pagnons d

‘

info rtune, ne parv i n t a
un des ports de l‘Amérique q u‘a près avoi r
soulfcrtpendan t dis -sep t jours les horreurs



TOMEONI TOMMASI
de l a fa im e t de l a soi f. Après ce t te époque

,
on

ne re trouve pl us ses t race s. Tomconi s'estfa i t
conna i t re pa r les ouv rages su ivan ts : 1° H e

‘

tAods qui apprend la con na issa n ce de l'ha r
mon ie etla pra tique de l'a ccompagnemen t,
selon les p ri nci pes de l‘éco le de N aples ; Pa
r i s, 1708, ln 2° Théori e de la mu s ique eu
ca le. ou des dix règles qu

'il fa utcon na i tre
et obse rve r pour bie n cha n te r ou pou r ap
pren dre djuyer soi —méme d u degré de pe r
fi ct ion de ceux que l'on en tend Paris, Pon
gen s, a n V II in—8° de cen t tren te-hui t
pages . y a de bon nes choses dan s ce t ou
vrage, don t Pougens a corrigé le sty le. 5° Se
na te pou r le p ia no ; Pari s, chez l ‘au teu r.
4 ° Le Ross ignol“la Fa uve t te, ca n ta te avec
orc hes t re o upia no; ibi d .

,
1708. 5°Rondo pou r

soprano e t orches t re au pi ano ; (bid. 0° P aul
a u t ombeau de V i rgi n ie, pou r vo i x seu le,
a vec c laveci n ou orches t re ; ibid . 7° Romance
e t t ro i s pet i t s a i rs avec accompagnemen t de
p i ano ; ibid.

T OMEONÎ (Pru ecstm ), frè re d u précé
den t, n é L ucq ues, en 1750, fi t ses études mu
sica les ”florence, sous l a d i rec t ion de Louis
Pu cc i n i , él ève d u P . Mart i n i

,
e t se li s a dans

ce t te v i l le, oui l se l i vra à l‘enseignementdu
chan t e t de l‘accompagnemen t . i ly v i va i t dans
l es premières a nnées d u dis- neuvi ème s i èc le .
O n a de lui u n ouv rage é lémenta i re i n t i t u l é
Royale pra t iche per a ccompagna rs i l bossa

eontinuo
,
esposte in dia logbi per faci litam e

i l parven u a lla pri n cipia n te gioven tù ;
Ptorence

, 1705 , in L
‘abbé San t i n i (voyez

ce nom) pos séde en pa rti t ion L e Sa lm i del
v espro a 4 v oci , sou s l e nom de ce t a rt i ste.
TON ISCH (Psoscutus) , né à !ippel, en

boheme , en 1750,titses human ités a u gym
n ase académ ique de Prague, e t en tra dan s
l ‘ord re des frè res de l a cha ri té. Q uelques an
nées aprés son en trée dans le cou ven t de Pra
g ue, i l futenvoyé a cel u i de V ienne, e t obt i n t
dan s ce tte v i l le l e doctora t en ch i ru rg ie e t
pharmacie. De re tou r P rague , il y v i va i t en
co re en 1790, et s

‘

y fa i sa i t remarq uer pa r ses
ta len ts su r l e pia no

,
l e v iolon

, le v ioloncel le
etl a v iole d‘amour . On a publ i é de ce rel igieux
V ien ne, Offen bach e t Londres 1° T ro i s so

na tes pour pia no e t v iolon
,
op . 1 2°Troi s eu

na tes pour piano, v iolon e t v ioloncel le, op . 2 .

5° T roi s t rios concertan te po u r pi a no
,
v iolon

e t v ioloncel le , op . 5 . 4 °
‘

l m is idem , op . 4 .

5° Ouvertu re pou r piano , v io lon e t v ioloncel le .

110 Tro i s sona tes pou r pia no e t v iolon
,
op . 15

Par i s, Pleye l . Les aut res ouvrages de ce com

positeur me son t i nconn us .
n ous. usrv . e ss ausuctu s. v . vus.

2 11

d‘un chan t re de
l ‘égl i se ca thé dra le de G loces ter

,
naqu i t e n

cet te v i l le dans l a seconde moi t i é du se izi ème
s iècle. Aprés avoi r fa i t ses é tudes mus i ca le s
sous la d i rec t ion de By rd (voyez ce nom), Il en
t ra comme chan teu r dans l a chapel le royale,
ouil se t ro u va i t déj à en 1580; pui s i l e n fu t
nommé organ i ste. Il occu pa i t enco re cet te
posi t io n en 1050. En 1007, i l ob t i n t le grade
de bachel ie r en musiq ue de l 'un i versi té d‘

oa

ford ; quelq ues a nnées après, Il eu t l a pla ce
d
‘
organiste de la ca thédra le deWorces te r. On
ignore l a «l.-te de sa mor t, mais on sa i t q u ‘ i l
v i va i t en core a u temps du protectora t de
C romwel l . lil . Fa rreuc posséde u n manu sc ri t
o rigi na l de piece s de c lavec i n e t d

‘orgue de
Thomas Tomki n s, don t l a dern iére porte l a
da te de 1054 . On a , sou s l e nom de ce mus i
c ien 1° C a thed ra l mus ic, o rMusic dedica
ted tothe honour a nd serv ice of God, a nd
to the use of ca thedra ls a nd che rches of
E ngla n d , espec iallythe chape!roya l of ci nq
Cha rlesthe fi rs t . Cet te col lect ion es t a ci nq
voi x ; Londres, 1025 , ñu Une deux ième
éd i t ion a é té publiée à Londres, en 1008, in o4°.

2° J I I V Son gso/ 5 , 4 , 5 a nd 0pa rts ; Lo n
dres (sa n s da te), ln Q ue lq ues- u ns des ma
driganx de Tomk i n s on t été i n sérés dan s la
col lec t ion i n t i t u l ée The Triumplts of0ria na .

Les p ièces d‘orgue e t de claveci n con tenue s
dan s le manu scri t de Il . Pa rreno son t exacte
men t uue i m i ta t ion du sty le de la TaMatura
n ova de Samuel Sche id t, pu bl iée en 1024
(v oyez Scen e s) .
T OMMAS I (le P. J a so n -l e ave) , en l a t i n

T H OMA S IU S , pret re de l a congréga t io n
des clercs régu l i ers , é ta i t li la ainé du pri nce
de Pa rme

,
e t n aqu i t a u châ tea u d‘A licate, en

Sici le, l e 14 septembre 1040. A l
'âge de dix

sep t an s, il en t ra dan s l
‘ordre des Théat i ns.

Les l a ngues grecque, hébratque e t chaldalque ,
la ph i loso ph i e e t les sc iences fu ren t l es objets
de ses cons ta n tes é tudes , e t son é rudi t ion da n s
l es ma t iè res ecclés ia st iq ues fill i mmense . Le

pape C l émen t Xl voul u t récompenser ses

grands t ravaux en le fa i san t ca rd i n a l
,
en

1712. Il joui t peu de ce t honneur
,
ca r i l

mourut s Rome, l e 1" j a nv ier 1715 . Il a été
béatiñé pa r le pape P ie V II . L ‘ouvrage le pl u s
impo rt a n t d u P . Tommas i a pou r t i t re Cu

dieea sa cre men to n ongentia a n n ie ve

tustiores, n imi rùm L ibri I l! sacm mento
runsecclrsia: .Min ute Gothicum, vive ca lli

ca n u m vai n s .Mi ssa ls F ra ncorunr.Min ute
Ga llica num V et us ; Rom e, 1080, in Ce

l i v re
,
comme ceu x du même au teu r don t les

16
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t i t res su i ven t
,
doi ven t ê t re consu l tés pa r les

h i s toriens de l a mus ique, pour les rappo rts du
chan t de l‘égl i se a vec les anciennes l i tu rg i es .
Les au tres o uvrages du P. Tommas i son t
1° Pso lteriuns j uzta editionem Roma na ns

e t Go li ica m , cum co nticis, hymna rio eto ra
tion a li ; Rome, 1083, in 9°Mem o ria
i iu e t J nto‘phona ria Roman: ecclesia a

S . Gregor io magna , disposita cum appen
d ice mo numentorum veterum etscho li ie
Rome, 1080,tu 3° l ntiqui libri fliua
r uns Roma n : eccles ie , idestA ntiphono ri um
s . G regor“: Rome, 1001, in 4° Oflioiunt
D om in ica Pa ssiom

‘

s [eric V I P a ro sceve ,Major-‘s H ebdomad: secundu m ritwn
Grm rum ; Rome, 1605 , ln 5° P salte
r ium cum ca nticis et v ersibus p rimo m ore
distinctum , a rgumentis etnratio n ibus ve
tnstis, etc. ; Rome, 1007, in Tous ces nu
vragcs on t été réun is, a vec d ivers opuscu les
du P. Tommas i , dans l

‘édi tion complète de
ses œuv res donnée pa r le P . Ven oxi,

'

l
’

héa

tin, Rome 1748— 1754 sep t volumes
in

T OMMA SI (J esn—Dsrn m ) composi teu r,
mi a l autnue, ve rs l e m i l i eu du dix-septième
s i ècle

,
n ‘es t con nu que pa r le t i tre d‘u n

opéra sérieux qui futreprésen té à Ven i se , en
1078. Cetouvrage é ta i t intitulé Sato Ta r
q uin i o .

TONA SS I (Pa se o) , co ntrehsssiste et pro
lesseur d‘ha rmon ie e t de con tre po i n t, ne s

V en i se dans l es premi ères an nées du d i x.
n euv ième s i èc le, a fa i t ses étudestlænr iq ncs de
la musique sous l a d i rect ion du P . I ama ud
(voyez ce nom ) . En 1830, i l a écri t, en col la
bo ration a vec u n au t re V én i t ien , nommé Col
la ro, u n opéra i n t i t u l é Il Caetelio diWood
s tock. L ‘ouvrage fu t représenté dans l a mêm e
a nn ée authéâtre Sa n B en edetto, e t n e réuss i t
pas. Tousssi s

‘
es t auss i fa i t con na i tre pa r une

trad uct ion ehw
‘

égée du tra i té d ‘h a rmon ie de
Re ieha , qui a été pu bl i ée sous ce t i t re Tro t
Ïuto d ‘A ntoni o di J nt0ni o Reicba , conv
pendiato e m ate da ll' idioma fro ncese neil’
i ta lia no , dn P iet ro To uass i . con qua iche

Nota dei Tradutt ore . D iv i so in due lib ri
N ila nn ,Ricnflî i , 1844 , in fol l e même mus i
c icu a publ ié une t rès-nomhm ue col lec t ion de
pots—pourri s pwrv ioionetpou rgui ta re su r des
mot i fs des opéras de Don izettl etde V er di ,
a i ns i que des fan ta i sies pour lesmêmes instru
ments ; "tian , R i cordi .
TO NINI (Ba nane ), composi teu r de mu

s inite i ns t rumen ta le, né Vérone
,
vm 1008, a

l
‘

ont impri mer les ouvrages su i van ts .: 1° Se

TOMMASI TORELLI

n o te a v ioli n i e B . C . op. V en i se , 1003.

9°Soua
'te da ch iesa atre, due v ioli n i, etor

ga ne con v ioloncelle od “bila ns : V en ise,
1005 , ln op. 2. La deux i ème éd i t ion a paru
a Ams terdam , chez Roger, sa ns da te . 3° B al
letli da camera a v ioi ino spinet ta o v iolone,
op. 3 pa rt i tu ra iu—4 ° nhl. V en i se

,
1607,

deux ième édition
,
Ams ter dam . 4° Sonate a

v ioli n i , v ioloncelle e t conti n ue , op.

TONNANI (Am snnas) ,musicien roma in ,
fu t chan tre de Sa i n te— l arie -Xajeure, dan s l a
prem ière moitié du dix -septième siècle. J

‘

a i

v u da n s l a col lec t ion de l‘abbé Sa n t in i
,
aRoute,

des compos i t ions man uscri tes de Ton nani qui
éta ientda tées de 1620; pa rm i ces ouv rages se
t ro uva ien t 1° Le qua t t ro A nti/one dei l ’
a nne dellaModena ettre .0° )ilesso atne ceci
pa ri (s t roi s voi x égales). 8° L i ta n ie della
beo ta V i rgi na o t re . 4° l esRegi na pou r se
prano e t basse con ti n ue pou r l ‘orgue. 5° P lu
s ieu rs mote ts a t ro i s voix .

T ONO L IN I (Ju n -Bu rm a), orga ni ste b
Sa le , près de Bre sc i a , n aqu i t da n s ce t end ro i t
e t vi en t a u commencemen t du d ix- sep t i ème
s iècl e.On a imprimé de sa compos i t ion Soin“
eto t to ceci ; Ven i se , 10l0, its
T ONSO R (Mtceu ), organ i ste Dunkeis

huh l , près d
‘
lngolstadt(Bav iè re), naquitdans

cet te v i l le, a i ns i q u'i l le déclare a u t i t re d‘un
de ses ouv rages . Son nom a l lemand é ta i t
B a rtschere r, qui s ign ifie B a rbier, etqu‘on a
l a t i n is6 en cel u i de Tom er . Il v écu t dans la
seconde mo itié du se izième siècle etaunom
monu men t du d i x-septième . i l es t con n u pa r
les co mpo s i ti on s su ivan tes 1°Seiecta gua data
co ntinues sa cre , mod i s m us ic“qui nque nn
cu m recens compos

_

i te ; Norlberyz , i n ofii
ci na Tbcod . Gerla cch i i , 1570, ln —4° nhl.

9° Sa cre co ntiem pio n: n ova , qua tuo r,
q u i nq ue et pluriuntnocum ita compos ite, ut
od emn is generi s in s t rumenta a ccend

pessint: i bi d . , 1578, in —4
° obl . 5°Conti ones

ecclesiastiæ , qua tuo r et qu inque voca m , et
socris iitterisdesuntptz , quiom addi t i so nt
P so im i Da v idis, qui in V osperis cotbolico
r um deca nta ri soient;Monacbi i ,m udebal

A domus B erg, 1500, ia -4° obl. Cetœuv re
con t ien t qua torze motets q ua tre voi x e t que
torse motets à ci nq voi x . 4 ° F a sc ca n

tionum ecclm
‘

astica rum quinis e t ren ie no
eibus ,od om ns

‘

o penera i ns tru… oo

comoda lus : D illiugen , 1005, ln

TO REL L I (Joan n), fameu x v io lon i s te,
né à Vérone, fu t d

‘ abord a t ta ché à l ‘égli se de
Sa i n t-Pétrone a Bologne, en 1085 , etdev i nt
ecadémicien ph i lha rmon iq ue de cet te v i lle.
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é ta i t u n positii de'

h ultpieds, composé de huit
regi stre s.
T O“R IÀ NI (Jean-Am a l ) , composi
teur, n é “

Crémone, vers le mi lieu du dis
septlèm siècle, a fa itexécu ter l Pabriauo ,
en 1087,

‘

un ora tori o de sa compos i tion in
t i tu l é La Conversion s di Sa n Romua ldb .

TO RR IGÏANI ( Pru n e ) , compos i teu r
dramat ique, naqu i t à Pa rme, d

‘une fam i l le
honorable, vers 1812 . Après avoi r l

‘

a itde
bonnes études l i tté ra ires e t sc ien t ifiques, il
s ‘es t livré pa r goû t à l a composi t i on qu

‘ i l cu l
tiva iten amateur. Son prem ier opéra , in ti t u lé
Ulrice d

'

O x ford, a été représenté authéâtre
du Fon do, à Naples, le 11 août184 1. U ne ex
p ression dramatique]nste e t bien sen t ie seta i
sa i t remarq uer dans ce t ouvrage, qu i pa ra i s
sa i t don ner des espérances pou r l‘a ven ir ;
mais e l les ne se son t pas réa l i sées . L a S ibilla ,
_|nuêe Bo logne , en

_

1840, e t la S im a di

No rma ndie , représentée à Naples, en 1840,
é ta ien t de fa i bles °produc tion s qui n‘on t pu se
sou ten i r ! l a scène . En 184 4 , Ten igian i a
épouse l a cautatrice frança i se ”e lles

, qui, à
cette époque, avaii de bri l lan ts succès a lia
pi cs.

TORTI o li
'

T0 IÏTO (Leurs) , compos i teu r,
n é à Pav ie , en 1547, fu t ma i t re de cha pel le de
i‘ép

”

i ise iles Tbéatins, à T u ri n . Il a publ ié de
sa compos i t ion 1° 71prïm n h

‘

bro delle Ca n
: on

‘

i il tue ceci : i n Venrt'ia , 1581 lu

2°"p ri mo lib ro diMadrlga li a ci nque voet‘;
i b id . , 1583, ln 3° I l secon de libro delle
Ca nzon i a t re ceci : i b id .

, 1583, ln 4° Il

primo libro di H o tel“a qua t t ro ceci ; i n
V enet ia , app. G ia como i'incentl, 1580, in—l ‘ .

ll°Messe e V esp ri a n e noel, op. 0; ibid .

1007, in

TOSCAN (G .
—L . (i con es) , età G renoble

en 1750, fu t bi bl ioth éca i re duMuséum d‘bis
ta ire na tu re l le, a Pari s, e t membre de la se
ciete des scien ces e t de l'Académ ie de sa v i l le
na ta le . Au nombre i les ouvrages qu

'i l a pu
bliés, on t rouve un e brochu retntltulée : De la
m usique e t de Neph te

‘

(opera de Lemoyne),
aux mânes de l‘ abbé A rna ud , Pari s, de l

‘im

primerie de Mons ieu r, 1700, lu—8° de v i ngt
huitpages . Cetopuscule a été rei mprimedans
l‘Espritdes J ou rnaux (ma i 1700, p . 200 et
su i van tes) . On en a donné une traduct ion a l le
mande dans 1a Correspon da nce m usica le de
Spice (an n . 1702, p . 250

, 257 e t
TO SC A NO (Nim a s), dom i n ica i n , n é etMonte di T rapan i , en Si ci le, vers le m i lieu du

se izième s i ècle,titses vo u s a u monastè re
d
‘
Erÿx . Il v isi ta l'i tot i c pe ndan t q uelques an

TORRIAN TOSI

nées, pu is se re ti ra dans son couvent, oh il
mou ru t en 1005 . Il a la issé en manusc ri t quel
ques tra i tés de mus iquequi son t dan s la B i bl io
thèq ue de Pa lerme.
TO S I (Joser a -Ptux), compos i teur, n é à

Bologne, vers 1030, fu t d
‘abord organ i s te de

Sa n Petrouio , pu i s mati re de chapdtle de
l
‘égl i se Sa n Glocon ’ i nMon ts des cha no ine s
régul i ers de La tra n . I l fu t agrégé de l

'
Acadé

m ie des Pbilharmoulques de sa v ille na ta l e
da ns I

’
an néemême de la fonda t ion de cette so

ciété, c‘es t-H in , en 1000;ce qui prouve que,
dan s l a prem ière éd i t ion de cet te Biograph i e,
j
'
ai i nd iqué une époque trop ta rd i ve pou r l a
na i ssance de Tati, en la plaçan t vers 1050.

Su i van t le cata logue manuscri t de la ”

B i b l i o
thèq ue du Lycée communa l de musique de Bb
logne, Testéta i t maitre de chape l le de la
ca thédra le de Perrare, en 1088. Ce music ien
es t connu principa1ementcomme composi teur
d rama tique ; l es opéras écrits'

pa r
'

lui e t «tonton
a les t i t res son t : 1° J t ids, don t 'il composa
l e premier ac te

,
e t qu i lutreprésenté, en 1070,

authéâtre F ormaglia ri de Bo logne . 2° £ ris
mo nde , en 108l, a u même

'théâ‘tre . 8° Tra

ja ne
,
en 1084 , au théâ tre Sa i n t—J ean e t Sa i n t

Pau l , de Ven i se. 4°Gi un io B rute ,en 1080, au
théâtre Fermaglia ri , de Bologne . 50 O re ste ,
en 1088, au théâ tre Sa i n t—J ean-Cht‘ym tnme ,
de V en i se . 0‘ A mulio a N umi tore, en 1080,
a u meme théâ t re . 7° P in o e D emet ri‘o, e n
1000, au même th éât re . 8° La luca roua siene
dtSerre, en 1001, a u même théâ t re. 0° .i l

boi ne i n I ta lia , en 1001, au théâtre Sa in t
J ea n e t S a i nt—Parti , de Ven ise. 10° Etd de!
oro (l‘Age d

‘or), battet,à l ‘occa sion du mariage
du duc de Pa rme avec l a pri ncesse Dorothée
$opb le de Neubou rg, en 1090, a u petitthéâtre
du pa la i s ducal de Parm e.

"

Testa publi é de sa
composition 1° Sa lm i concer tati a tre e
quattro ceci con v ielln i e ripien i , op. 1 Bo

logne, Jac ques Mon t i , 1083 , in 2°Coula is

da Ca mera a um solo , ce
'tbasse con t i n ua ,

op . 2 ; ib id. , 1080, in

TOSI (Ptu as -Pl auçots) sopran i ste et
compos i teur

,
éta i t fi l s d u précéden t. I l n aqu i t

à Bologne, vers 1050, s
‘ i l es t vrai, comme l e

prétend Gaillard, t raducteur angla i s de son

l i v re su r l ‘ar t du chan t, qu
‘ i l mou ru t peu de

temp: après
“t‘avéuementdu ro i Georges i l au

trône d‘Angleterre, à l‘âge de quatœ - v i ngts
a ns . Ce grand âge prouve que Gerbe r a été le
du i t en erreur lorsqu‘ i l a d i t, dansso n premier
Lex ique des musicien s, que Testchan ta i t a u
théâtre de Dresde, eu 1710, ca r il a ura i t eu
a lors soixan te- neuf aus. Q uan: ditauss i qu‘ i l
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le con n u t Londres, e n 1724 , dan s u n âge
trés—avancé. Tool ava i t chan té dan s les pri nci
pa les v i l les de l‘Europe , lorsq u

‘ i l se rend i t en
A ng le terre, en 1009 .flawkins ra pporte (1) des
ex tra i ts de la Ga zet te de L ond res , du 3 a v ri l
e t du Qi!oc tobre 1003 , qui renfermen t des eu
no n ces de conce rts don nés ces époques pa r
Tati . Depu i s lors

,
il séjou rn a presque toujou rs

da ns cet te v i l le
, à l ‘excep t ion d‘un voyage

qu
‘ i l litBologne, en 1723, pou r y fa ire lm

primer son l i v re sur l‘a rt du cha n t. Au com
mencementde l'ann ée s u ivan te, il é ta i t déjà
de acteur a Londres. La noblesse a ngl a ise
a va i t pour lui beaucou p de considéra t ion .
beraque lord Peterborough rev i n t de son am
bassade d‘fispagne, il don na u n logemen t
Tos i dan s sa ma i so n , e t ce l u i— ci fluitses
Jou rs . Ga i l l a rd nous apprend que cet habi le
ma i t re de cbantse llvra sla compos i t ion après
l a pe rte de sa voix, etqu‘ il écri v i t des ca n ta te s
ex cel len tes, don t l es copies setrou ven t en Ao
gleterre . L

‘ouv rage pa r lequel 1
‘

osi a établ i sa
répu ta t ion sur u ne ba se sol ide a pou r t i t re
Opi n ion i de

'
ca nta rtautichi e mode rn!o

aim e osserra slontsupra i l ca n to figurato :tn B ologna per Lette della ï olpe , 1723 , ln —8°

de cen t dis-hu i t pages . J e pos se de un e sem
pla i re de cetouv rage qui a a ppa rtenu a [lors
tey (v oyes ce nom), e t pou r l eq uel on a itu
primé u n nouveau t i t re , su i v i d

'une épltre dé
dicato ire lo rd Pe terborough . Le t i t re pe rte
Opta ie ntde' Ca ntorta ntichte m ode rn !o
aim e esserea siontsupra il ca n to figuroto
D i Pterfra ncesoo Test, a ca dem ico Ftla rmo
n ico , D edtcate a sua eceellen saMylord P e
terborough generale dtsba rco deil’armt
Rea l! della g ra n B nttagna , sans nom de
l ieu n i da te ; ma is s l atin se
ba llon e t l‘ imprimatur qui so n t aucommen
cemen t do vol ume dans les a u t res exempla i res,
e t a u ba s de l a page, on l i t tn B olognaw
L ette della V elpe, 1703. Il estv ra i semblab le
que l ‘exempla i re a été a in si a rrangé pou r ét re
présenté lord Peterbo ro ugh .Les pri nc i pes de
l ‘ancien ne e t belle école d u chan t i ta l ien sont
exposés da ns cetouv rage a vec cl a rté , e t son t
accompagnés d

‘obse rva tions qui démon t ren t
q ue Tosl.t‘utun grand mai t re dan s ce t a rt.
J ea nÆrnestGa l l i a rd a donné u ne trad uct io n
a ngl a i se de ce l i v re accompagnée de notes , a
laq uel l e Bu rn ey aecon le des é loges, e t q ue
Hawkin s cri tique ami remcnt. Ce t te t raduct ion
a pourtitn :0Mm attona ontheflortd song
a r sentiments ol the a ncien t a nd modern
(1) Il iatw; o{tlts sclm andpractice ofMusic, t. V ,
ws< 8

21

s inge" ; Londres , 1743, in Agflcola en a
aussi publ i é une t raduction a l lemandetu l i tu
lée A nlei t u ng sur Singkumt; Berlin , 1757,
in

T O SONE (l a ur e ), compos i teu r génoi s,
vécu t da n s l a seconde moi ti é d u seisième siè
cle . II es t connu pa r les ouv rages in t i t u l és
1° I l pri mo libro diMa driga ls‘ a qua t t ro
ceci ; Gen ova app. G i rola mo B a r toli 1500,
in 2° I lprimo libre deMettetti '

a cla que
ceci , ibid . , 1503, in

TOŒAB EL L I (fi nes), chane l ned‘Aqui
n é Bénévent, fu t amateu r d istingué dan s l e
seiz ième siècle. I l a publ i é de sa compos it ion
Ma d riga li a aci onei , M i l a n . 1570,tn
TO S

'

I
‘

(i ssu), n égoc i an t V ienne, v i olo
n i s te e t ama teu r de m usique dirtingué, a fait
représen ter Preshourg, en 1705, les pe t i te
opéra s su i van ts de sa compos i t ion Ma n n und
F ra u(llomme e t femme),Wi t twe r u n d œitttœ
(Ventet veuve), der Sonde rli ng (l‘Homme hi
sarre) , der Ltigner (l e l en teu r) , F iga ro .

Testa d i r igé, da ns les prem iè res grand“
exécu t ion s musi ca l es de la Socié té des Am is de
l a mus ique des Éta ts a u t ri ch i ens , la l

‘

élu

d
’
A lex a ndre, de Haende l, e t la Jérusa lem

déli vrée, de Sladler.
T O UC H À RD -LA POSSE

'

h i storie n
e t roma nci er, né La Châ tre (Sa rthe) , l e
8 aoû t 1780, a publ i é u n gra nd nombre d ‘ou
vrages qu i n ‘on t pas de rapportavec l ‘objet de
ce tte Biograph i e ; il n ‘es t c i té ici que pou r le
l i v re In t i t ul é C h ron iques sec rètes etga la n tes
de l

'

Opéra , depu i s 1007j usqu ‘en 184 4 ; Pari s
e t B loi s, 184 4 ,

' deu1 vol umes in ou q ua t re
volumes in - 13. On t rouve

,
da ns ce t ouv rage ,

quelques bons ren se ignemen ts h i stori ques
concernantl ‘adm in i s tra t ion de l ‘o pera e l l e s
ou v rages représen tés à ce théâ t re depu i s l e
comme ncemen t d u d i x-neuvième s i èc le .

T O UC H EMO U L IN (J ou rs) , ne C hâ

l on s, cu1727, se l i vra de bonne heu re l ‘é tude
du v iolon , e t se liten tendre a vec succès au
concert sp i ri tue l de Pa ri s

,
en 1754 . Aya n t é t é

admis en su i te da ns la cha pel le d u pri n ce élec
l eu r de Cologne, il obt i n t de ce pri nce la per
m iss ion de fa i re u n voyage co l l a tio, pour per
fectionner son ta len t pa r les leço nsde Ta rt i n i .
De retour à Bon n, il obt i n t l e t i t re de mai t re
de chape l le, e t en rempl i t les fonc t ions j usq u

‘à
l a mort du pri nce ; puis i l en tra a u serv ice d u
pri nce de l a Tour e t Tax i s, i Ra lisluo n nc, en l a
m éme qua l i té. l ia nt mort da ns cet te v i l l e

,
en

180l. Ceta rt is te a la i ssé en man uscri t. des
messes

, repro s, l i ta n ies, psa umes, ma lus,
opéra s, sympbouics etconcer tos.
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m un ion (Aucun e nnn nn D E) .

F aye: nuruitD E TO ULMON .

T O U LO US E (h u n ), professeu r de mu
s ique e t gu i ta ri s te frança i s , v i va i t l éna , en
1800, e t y publ i a u n jou rna l de chan t a vec ac
compagnementde gu i ta re . On co n na i t sous
son nom u ne É t ude pou r gui ta re, ou t roi s
g ra ndes anna les etv a ria tions pour cets'u
s t rumen t a vec accompagnementd‘alto.‘
Bru nswick , Spm .

T OU R (Ju an, ou J en n a , ou h um or

D E LA ) é ta i t ma i t re des e nfa n ts de chæur de
l a cha pe l le de Ph i l i ppe l e Bon , duc de Dou r
gogo e,dès 1427; il é ta i t œ ns6quemmentmu
sicien di s t i ngué, ca r il deva i t fa ire l

‘édu ca tion
m usica le de ces enfan ts e t les rendre capables
de chan ter d‘après l a nota t ion si héri ssée de
difllcultés, en u sage à cette époque Jehan
de La Tour se re t rouve en qua tri ème, comme
ehapela in ou cha n t re de musi que dan s l ‘éta t
du meme pri n ce dre ssé en 1459 Enfi n

,
i l

figu re encore dan s un é t a t de la cha pel le fa it
e n 1465 ma i s il dispara i t de l a cha pel le de
Cha r les l e Téméra i re en il éta i t mor t
a lors oum is a l a re tra i te a cau se de son grand
âge . Jehan de La ï our a san s doute écri t des
motet s e t des chan sons a t roi s voi x

,
comme le

fa i sa ien t de sontemps les ch an t res assea ha
bi les pou r obte n i r des fonctlîm s de mai t res ;
ma is on n ‘en a rien re t rouvé j u sq u'à co lou r.
T O U R (Ju n LA ) . V oyez“TOU R .

T O UR sr T A X!8 (le p ri nce Ascn snse

Fumuu n D E LA ), en a l lema nd T B URN
uso TA X IS , i ssu de la noble fam i l l e de ce
n om , don t u n des ancêtres s‘es t i mmo rta l i sé,
da ns le q u i nz ième s iècle, pa r l

‘ i n ven t ion des
postes, naqu i t l ltatlsbonne, vers 1735 . Après

a vo i r fa it. sous l a d irect ion de ltiepel, des
é tudes d‘ha rmon ie e t de compos i t ion , il alla
passe r que lq ue s années Ven i se e t Padoue

,

dev i n t l‘élève e t l ‘am i do ‘

l
'

artin i
, qui lui l a i ssa,

enmourant, iesmanusc ri t s de ses commsitiom
,

etcomposa lui-meme beaucoup de rymphon ies,
de messes, de can ta tes, e t d

‘a u t re musiq ue
d ‘égl i se e t de ch ambre don t Ba rney en tend i t
quelques morcea ux à Ven i se

,
e n 1770, e t q u

‘ i l

( t} J ehsn netde latour.malstre des quetre enfan ts
le de la chapel le de I oa n ign« r. les se leuns desque ls
ontee atiuaeliementesté su serv ice etes la compagn ie
de I endi t seigneur.etles a utres de la vi l le de L i l le
pour a pprendre au «co tes. (Vegas le l ivre ducom te

Léon De tsheede Les Ducs de B ourgogne. t. II.
preuves, p.

G i Reg istre n‘ lol. vii—u i; de la r itue l-rr des
comptes. au An i-iv re du royaume de Be lgique .
m hui-tre n° 198 . lo i . ess: ren e ,

(8; Registre n° l923,t«l eo .

o o o o o o o

c i te a vec é loge . Le prince de l a Tou r e t Tax is
é ta i t habi le v iolon i s te

,
joua i t bien du clavec i n

e t de l ‘orgue, e t chan ta i t avec goû t . I éco nteut
de l ‘ana l yse fa i te pa r llousseau du sys
téme dcTartini, il en fitu ne cri t ique qui pa r ut
vous ce t i tre R i spos ta di un unan ime a

'

l

celebre S igne r Rousseau ci rca a l suo sen t i
men to i n proposi io d

'
a lcuue proposiz i oui

delSig. G . Ta rti n i ; in Venez ia , 17tifl, in
TO URNA TO R IS e t non pa s

TO URNÀ TOŒB , comme écri ven t L ich
tentbal e t Perd . Becker

,
éta i t fac teu r d'instru

men ts etaccor deu r de pi a nos Pa ri s ; i l mon
ru t aumois d‘av ri l 1813. C

‘éta i t u n origi n a l ,
pl us p rès de la folie q ue du bon sens

,
enthou

siaste de son métie r, e t qui en parl a i t a vec
emphase. Il a fa i t impri mer su r ce sujet u n
éc ri t in t i tu l é L ’A rtmus i ca l rela tif d l'a c
cord de p ia n o, s u iv i de deu: son nets,de t roi s
s ta nces , e t de l

'
a rtde fa ire la conquéte des

belles ; Pari s, l
‘au teu r, sa n s da te in -8°

de se ize pages .
TOURTE (Fau con ), célèbre fabri can t

d
‘
archets, n aqu i t a Pari s, en 1747, e t mouru t

dan s cet te v i l l e
,
au moi s d‘a vr i l 1835 , da ns sa

quat re- v i ngt-hu i t i ème an née. Son père , qui
exerça i t l a méme profess ion

,
fu t l e prem ier

qui supprima la pe t i te c rémai l lè re des a rche ts ,
l aquel le serva i t a tendre les cri n s en recu la n t
l a ha usse d'un ou de pl us ieu rs crane

,
e t qui l a

rempl aça par la v is e t l ‘écra n , moyen s i mple et
faci le pou r augmen te r inscnsibleme ntl ateu
s ion ou l a d im inuer. Le frére a in é de F rançois
Tourte succéda son pè re dans l a fabr ica t ion
des a rchets ; q uan t a lui, il se l i v ra l ‘étude
de l‘horlogerie , laquel l e il du t l‘habilelé e t l a
dél i ca tesse de ma i n qui, pl u s ta rd , lui furen t
trés— uti l es dan s la confection des a rchets . lie

geûté de sa p rofession , a près h u i t a nnées
passées dan s les a te l i e rs des horlog ers de
Pa r i s, pa rce qu

‘ i l n’y t rou va i t pa s u n reven u
snflisautpou r ses besoi n s

, il résolu t d
‘em

brasser i‘étatde son père e t de son frère . Ses
p remiers essa i s dan s la fabrica t ion des archet s
fu ren t fa i ts a vec des douves deton neaux

,
pa rce

que les boi s préci eux des iles l 'au ra ien t obl igé
s fa i re de: dépe n ses t rop considérables . Dès
qu‘ i l eu t ac qu i s de l ‘habi le té dan s son a rt, il
subsi itua a ux bo is a lors en u sage l e fernem
bouc, qui réun i t l a l égèreté e t l a flex i bi l i té l a
ferme té . V e rs cet te é poque

, V i ot t i a rri va à
Pa ri s . Bien tô t con va i ncu de l a supériori té de
Tourte su r les a u tres fabrica n ts d‘archets

,
i l

lui demanda de chercher le moyen d‘empécher
le rein de se rou ler en l e m ai n tenan t éga le
me n tttcn vlu su r la h aus se . Tourte résol u t l e
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ga li a ci nq ue o oci i b id. 1° Rice rca ri per
l
'
o rga n o ; Na ples, 1010, a 01.

T RAD A
'

I
‘

T ONB (Écrue), o rgan i s te de
l ‘égl i se Sa i n t—V i c tor, V a rese, dan s le l i l a
n a i s, a u comtnencementdudix—sq dième s i ècle,
a fa i t i mprimer de sa compos i tion t°Messe,
m otetts‘, m gn iflmt, fa isi bo rdon i ettita n ic
della a q ua t tro e se i oocl, B ilan, Georges
Be l la, 1025 .2°”m a ,8a lvn i con L itam ‘

e della

B ea ta V irgim a 5 uoci , op. 0; ibid., 1038.

Les au t res ouvrages de ceta rti ste me son t la »
conn us .
Un au t re musicien , nommé B a rtholo»tä

1
'

rbbattone, vra isemtdablementde la même “

fami l le . a pub l i é deux œuv re s de sa compos i
t ion don t je n ‘a i pastroq l es t i t res dans les
ca ta logues des gra ndes col lec tion s . Ce musicie n
n e m‘es t connu que pa r u n ou vrage pos thume
i n t i t u lé Tea tro musica le , opera pos t uma
da ta i n (a ce da Ca rlo m rogio Rotondi
musica della N etropola diMila no, op. 8,

dans sono dlottetti ,Ma ss, Salmi , L i ta n ie
dello B en in V lrglne a q uatt ro ooci Mila no ,
per F ra ncesco F igea c, 1085 , in
T RA D IT I (Pau ), compos i teu r de l

‘école
roma ine, mai t re de cha pel l e de l

‘égl i se Sa i n t
J acq ues e t Sa i n t—Alphonse d es Es pagnol s, à
Rome, a u commencemen t d u dix — sept i ème
s ièc le

,
es t con nu pa r l‘ouvrage i n t i tu l é

Satm i , N agn iflcat, con le quatt ro a nti/ane
per i oe

‘

spri rs cli o ceci ; Rome , 1020,
ttt- fo l.
T RAEG (dansé), composi teu r à V ienne,

dan s l es de rn ières a nnées d u d i x-builtème
s i èc l e

,
a publié s i x fan ta i s i es pour flûte,

op. 1 ; V lcnne , 1708, e t a l a i ssé en man u scri t
aix symphon ies à grand o rches tre, des cban
son s a l lemandes e t des dan se s .
TMEG (J ess), pa re n t d u précéden t e t

m a rchand de mus ique à V ien ne, a publ ié, e n
1700, u n bon ca ta logue de son assortissement,
entro is cents pages in où l‘on trou ve l‘in
d ica t ia n de beaucou p d‘œuv res de musique
d ‘égl i se etau t re s en manu scri t.
T RA BO (Au cun ) , v ioloncel l i s te , tits

d‘André, n6 8 V i enne, e n 1818, commença
l
‘é tude de la musique dès l

‘âge de s i x ans, e t
s u i v i t pendan t pl usieu rs annécs les cou rs du
Conse rva toi re de ce t t e v i l l e, où i l re çu t des
l eçon s du pro fesseu r l er! (voyez ce nom) . Le
28 févr ier 1845 , il fu t nommé pro fesseu r de
v iolonce l l e a u Con serva toire de Prague ; mai s,
par des mot i fs i n con nus, Il q u i t ta ce t te po s i
tio n h la fin du moi s d ‘av ri l 1859, pour re
tou rner à V ienne, où il es t mort , l e 17 ju i l le t
1800

, à l
‘âge de q uaran te -deux ans. Ceta rt i s te

TRABACCl TR.ŒTÏA
a publ i é, à V i enne e t à Prague, quelq ues com
posi t ionspou r son ins trumen t .
T RAEG 1511 profes se u r de dessi n de

l ‘école de 8ernebourg, e n 1702, a i n ven té un
in s trumen t à clav ier e t frottemen t a uque l il
donna i t l e nom de Stabielauler (cl a vecin
d ‘ acica), don t on t rou ve l a desc ri pt ion dan s le
jou rna l de musique de Berl i n intitulé(8erlim
musi&ai ischeMonat3cbn ‘

fl(p. Cetin e

s trumen t é ta i t composé de tiges méta l l iques
m ises en v ibra tion pa r le fro t temen t d'u n
ruba n endu i t de colopbane,md par une péda le
ma n i ve l le, a u moyen de l a p ress ion opé rée
pa r les touches d'un c lav ier.
T IlA ETTA (Teen s) cé lèbre com pos i te ur

de l‘éco le napo lita lnc, naqu i t le 10 ma i 1727,
Bi ton to , dans le royaume de Naples (t) .

Adm is a u Con se rv a toi re de Loreto, l‘âge de
onze a ns, il y devi n t é lève de Du ran te
A près dix a nnées d‘é tude, l

‘
ins t ru ct ion de

‘

l
‘

raetta , dan s tou tes les pa rt ies de la mus iq ue,
se t rouva complète i l sorti t duCo nserva toi re

,

en 1748, se l i vra à l
‘ense ignemen t du cha nt, e t

composa pou r les égl i ses e t les co uven ts de
Na ples des messes, vépres, mote ts e t i itan ies,
qu‘on y t rouve enco re en man uscr i t . En 1750,
son opéra sérieux I l F o rnace fu t représen té
a u théâ t re Sa i n t—C ha r les , e t obt i n t u n succés
s i bri l la n t, qu

‘on l u i demanda pou r l a même
scène s i x opéras qui se succédèreutsans in
terruption . A ppe l é Rome, en 175 4 , il

donna a u théâ t re Al i be rt i l’Ezs
‘

o , cons idéré à
j us te t i t re comme u n de ses plus beaux ou
vraaes . Dès lors sa répu ta tion s

‘éteuditda ns
tou te l‘Italie ; Florence, V en i se , M i lan , Tu ri n
se le diwutèrente t applaudireutà ses succès ;
maisdes pro posi tion s a van tageu ses qu i lui fu
ren t fa i te s pa r l e duc de Pa rme en a rrétéreut

Gerber aya n t di t, dans son prem ier Le x ique des
music iens. que Îraetta naqui t 8 Naples vers 1738 (une
das J

‘
al r 1738). Chorun etl‘ayolle , en la co pian t dans

leur D iction na ire Aiston '

çus des musie im , ontti ré la
da te de la na i ssa nce de ce compositeur s la même anni e ,
etontété suiv i s pa rtous trs biograph e. Le lieu etla
date que i ‘ iadique se trouven t au ba s d'

un por tra i t
gravé Loa d…pve fi b inoceh i. en 1776, pendan t le
sejo urde Traclla en ce t te v ille.

Dan s la prem ière édition de cette biograph ie. j‘ai
suiv i les ren se ignemen ts recuei l l is s Naples. par But
ney, sur les conservato i res etsur les ma i tres qui y ont
ense igné, a ins i que sur les plus cé lèbres a rtistra qui s‘y
sontform“. Ba rney tena i t eea renseignemeats de Ra s
bclla , eleve de Léo Tite presen t state of N u i: in
Fra nce a nd ita ly, p. ma is leturquie de V i llarosa
para i t avo ir puise des sources plus authen tiques. pour
l ‘h isto ire de ces éco les etdes ma i tres qui lesdirige a ient
je l

‘

a i pris pour auide dan s ce lle nom e ltr ed ition ,tou
te fois avec la «'

un e uéce»a irc.
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‘

ITA

le cou rs, ca r il accepta l e t i t re de ma i t re de
chape l le de ce prince ,etfu t chargé d‘ense igner
l ‘a rt d u chan t au pri n cesses de l a famille du
ca le . Laborde dit(Bsra i sur la m usiq ue, t . II I,
page 230, q ue T rac l ia changea dés l ors son
s ty le, e t q u

‘ i l imita,dans ses opéras, le goû t
fra nça i s, qui é ta i t ce l u i de la cou r de l’a rme.
J e n 'a i pu vérifier l ‘exact i tude de ce fa i t su r
les opéra s compo sés dan s ce tte v i l le ; ma is
je n ‘a i t ro uvé a ucune t race de ce s tyle dans
l ‘A rm ida , n i d an s l

’Ifigen i
‘

a . q u'i l éc ri v i t
V ienne a la méme époq ue e t don t j'ai
exami né avec a t ten t i on les pa rt i t ion s a la
bibl i oth èq ue du Co nserva toi re de Naples .
Le premie r ouvrage composé à Pa rme pa r

Traetla fu t Ippoli to ed A ricia , représen té e n
1759, e t repr i s en 1765, pou r le mar iage de
l
‘
infante de Pa rme avec le pri nce des Asturies.

Son succés fu t s i bri l l an t, q ue le ro i d
‘
Espagne

acco rd a une pens ion a u compos i teu r, en té
mo ign age de sa sa t i sfac t ion . Dans la méme
a n née (1750),Tractta fu t appe lé V ien ne pou r
éc ri re i ’lfigertia , u n de ses p l us beau : ou

v rages . De re tou r a Parme , il y don na la Solo
vu

‘

sba . U ne a necdote rel a t i ve a cetouv rage
para i t ét re l ‘origi n e de ce que rapporte La
borde concernan t l a t ra nsforma t ion d u s ty l e
de ce compos i teu r pendan t son séjou r a
Pa rme. Dan s une s i t ua t ion drama t ique où
l
'
accentd‘un personn age deva i t é tre déch i ran t,
Tra etla cru t n e pouvoi r m ieu x fa i re que
d‘ écr i re a u - dessu s de la note ces mots un

ur lo fra ncese (u n cr i fra nça i s). A prés la 80
fo n isba , il re tou rna V ienne pou r y com
poser l'A rm i‘da , qu i es t a ussi cons i dérée
comme une de ses pl u s be l l es pa rt i t ions . Cet
opé ra e t I’lfigen ia fu ren t joués en su ite dan s
presque tou te l'Ita lie , e t accuei l l i s avec enthou
siasme . Aprés la mort de l‘ in fautdon Ph i l i ppe,
duc de Pa rme

,
a u moi s de décembre 1765 ,

T rac l ia fu t appe lé V en ise, pou r y prendre la
d i rect ion d u Conserva toi re a ppel é l’0speda
let to ; ma i s i l ne ga rd a ce t te pl ace que deux
a ns, aya n t con sen t i a succéder G al uppi
comme composi teu r la cou r de Ca theri ne,
impératriee de Russ ie . Il pa rt i t a u commence
men t de 1708 pou r Pétersbourg. e t Sacch iui
(voyez ce nom) lui succéda l

’
0speda letto .

La plupar t des bi og raphes d isen t q ue le icn
dema i n de l a prem iè re représen ta t ion de la
D idoue a bba ndon a la , l

‘ i mpéra tr i ce de Ru ss i e
en voya Trac l i a une taba t i è re en or o rnée de
son por t ra i t, a vec u n b i l le t de sa ma i n ouelle
d i sa i t que b idon lui fa i sa i t ce cadea u ou a
confo ndu dans ce lle a necdote T rac l i a e t Ga
l :i pp i qui ava itt' c ri t q ue l ques an née s aupara

i l!)

vaut, u n opéra su r le méme suje t Peters .
bourg, etqui reçu t en effe t ce message de
l ‘ i mpé ra tr i ce . La D id0ne de Traetta ava i t é té
composée a Pa rme

,
e n 1704 .

A près sep t ann ées de séjou r à l a cou r de
Ca theri n e I I, ce t a rt i s te célébre , sen tan t sa
san té affa ibl i e pa r la rigueu r du c l ima t , de
manda son congé, qu

‘ i l u'obtintqu‘avec pe i ne
,

ets‘élo igna de l a Ru ss ie , vers l a fi n de 1775 ,
pou r a lleràLo nd res.on l‘ava i t p récédé le bru i t
de ses su ccès . Ib i s soi t q ue le suje t de l‘opéra
q u‘on l u i a va i t confié da ns cette v ille ne l ‘etat
pas i nsp i ré , so i t q ue le mauva i s é ta t de sa
sa n té n ‘eutpa s l a i ssé a son ta len t tou te sa v i
gueu r, son drame de Germondo , représen té
a u th éâ t re du ro i , a u p ri n temps de 1780, ne
pa ru t pa s d ign e de sa hau te répu ta ti on . Le

froid a ccuei l fa i t a ce t ouv rage e t a u n recue i l
de duos i ta l iens qu‘ i l litgraver a Lond res vers
le méme temps , l e décida à qu i t ter ce t te v ille ,
dan s la même a n née

, eta re tou rner en i ta l ie ,
où il es péra i t re trouver des forces . ! a i s dés ce
momen t, sa santé fu t Ia nguissa nte . i l écri v i t
enco re quelques opéras Naples e t Ven i se ,
ma i s on n

‘

y t rouva i t p l us le même feu que
da ns ses a nciennes product ion s . Le 6 a v ri l
1779, il mouru t Ven i se a van t d‘avoi r
a t te i n t l‘âge de c i nquan te—deux ans.
Doué a u pl us hautdegré d u gén i e drama

t ique ; ple i n de v igueu r dan s l
‘expression des

sen t imen ts pass ion nés ; ba rd i da ns les mod u
lations, e t plu s encl i n q ue l es music ien s i ta
l iens de sontempsà fa i re us age de l'ha rmon i e
chroma ti que de l ‘éco le a l lemande, Trac l i a pa
ra i t avo i r conçu la musique de théâtre au poi n t
de vue où G l ock s‘es t pl acé quelques an nées
plus ta rd , sauf la diifércnce des tendances
mélod iques

, qui son t plus marq uées dan s les
œuv res d u composi teu r i ta l ie n q ue dans les
produci ionf de l'au teu r a l lemand . Dan s le
pa thét iq ue, Tracli a a t tei n t q uel quefo i s l e au
blime, comme on peu t le voi r dans l‘a i r de
Sem i ra m ide qu i a été i n séré dans laMéthode
de cha ntdu co n serva toire de P a ri s (p. 274

e t Quelq uefo i s i l oubl i a i t q ue le goû t de
ses compa tri otes répugna i t a lo rs a ces accen ts
énergiq ues, e t q u

‘ i l s préféra ie n t l a mé lod i e
pu re au pa rtage de leu r a t ten t io n en tre l a mé
lod ie e t l 'ha rmon ie ; ma is lorsqu

‘ i l ape rceva i t
da ns son aud i to i re la fa t igue de ce t te a t ten
tion , penda n t les premiè res représen ta t ion s de
ses ouv rages , où i l é ta i t ass i s a u cl avec i n , con
va i ncu qu ‘ i l é ta i t du méri te e t de l‘ i m portance
de ce rta i n s morceaux, i l ava i t lù abitude de

Ver s Nou—h in i , D r”. lei lrmta n a ura i-u de!

m oto X VI II, part. III, p.M
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s‘adresser aux spec ta teurs en leu r

yn ori ,badote a ques to pexso lllessieo ra, fa i tes
a t ten t ion a ce morceau), e t le publ i c applau
d i ssa i t p resque toujours a ce tte expres si on
nalve dujuste orguei l d‘un grand a rt i s te .

Les t i t res de tous les opéras de Traetta n e
son t pas con n us voic i ceux que j‘a i pu re

t rou ver 1° F o rum , s Naples , e n 1750.

9° P a s tori felici , ihid., 1753 . 5° E s io, a
Rome, 1754 . 8° (bis) Le Nou s coutmsta ls,
e n 1754 . 4° I l B uoeo d

'A nton a , sF lo rence,
1756 . 5° Ippo iito ed Â riet'a , s Parme, 1750.

6° I/igen ia i n A ulide. a V ien ne, 1759 .

7°8tordiia no,pri ncipe di Gra nata , i Pa rme,
1760. 8° J m ida , V ienne, 1760. 9‘ Solo
n isba , Parme, 176 I . 10° La F ra ncese dMa inghera , à l‘a rme, 1763 . 11° D idene a b

ba ndona ia , ibi d .,
1764 . 12°Sm iram ide ri

con osci u ta , 1765 . 15° La Serv a ri va le, Ve

n ise
,
1767. 14° A more i n lm ppola , ibid .,

1768. 15° L ’I sola d isabita ta , a Pétersboo rg,
1769. 16° L

'O i impiade, ibi d . , 1770. 17° A n

t igone, ibi d . , 1772. 18°Germondo, a Londres ,
1776 . 19° I l C av a lier erra n te, s Naples,
1777. 20° L a D is/a lta di D a rio, ibid ., 1778.

9 1° A rten ice, à V en i se, 1778. On trouve du
même composi teu r a u Conserva to i re de
Naples, u n Slaba t m a ier à qua t re vol: e t or
chestre , a i nsi que des leçon s pou r les ma t i nes
de Noe l , e t une part i e de la P a ssion , d

‘
aprés

sa in t Jea n . Je posséde l e manuscr i t o rigi na l
d‘un ora tor io de Salomon , en l angue la t i ne,
écri t V en i se, en 1766 , par T racli a , pour les
é l èves du conse rvatoi re de l‘O speda letto . O n

sa itqu‘ i l n ‘

y a va i t que des jeunesti tl es da n s
ce conserva toi re l‘ora torio es t en deu!

parties, a ci nq voix de soprano e t de con tratto,
e t l ’on t ro uve écri ts de l a ma i n de Traetta les
noms des é lèves qui cbantèrentl‘ouvrage.
Quelques —u n s de ces n oms son t devenus cé
lèbres ; ce son t : Sa iomon , la signora Vertra
mi n ; A bla to r, l a sig.Messan a ; J a doch , l a
sig. Pasqua te ; A don , F rancesca Gabriel i ; la
rei ne de Sa ba , Lau ra Con t i .
T ltANŒZZANI (Bru n o), né Mi l an,

ve rs 1776 , ava i t reçu de l a na tu re une bon ne
vo ix de ténor, que l

‘étude e t l es leçon s deMar
obesi perfectionnérent. Il débuts su r l a scène ,
en 1800, e t a prés a voi r chan té a vec succès sur
pl usieurs théât res d‘ ita lie, pa rt i cu l i èremen t à
ce l u i de la Scdia , sMi l a n , a u pri n temps e t s
l‘a utomne de 1806, il pa rt i t, au moi s de mars
de l‘an née su i van te

, pour l e Portuga i ,e l bri l l a
Li sbon ne ï cndantdeux a ns . A ppe l é Lon

dre s, e n 1809, il y fu t a t taché au théât re du
liui jusqu

‘

cn pu i s re tou rna en i ta l i e, et

se liten tend re à T u ri n , puis sB ilan , en
Il…) e t 1817. J ‘ ign ore quel le a é té l a su i te de
l a ca rriè re de ce t a rt i s te .

T RAMPEL I (J san-Pan , C antate—Gone
s.su a et Ju n—Gm wn),célèbm con struc teu rs
d
‘
o rgues, é ta ien t frè res , e t vécu ren t ve rs l a li n

du d i x-hu i t i ème siècle , i Adort‘f, pe ti te v i l l e
de l a Saxe é lec tora le. En 1704, Il a va ien t ler
mi né leu r c i nquan t i ème orgue. Leu rs ou
vragcs pri nci paux son t 1° L‘orgue de l arkt
Seth, en 1763 ; 2° Cel u i de l

‘égl i se de Sa i n t
Ni co la s, de l.elpsick , 17004 703 ; 8° Cel u i de
l a nouvel l e ég l i se de Zu t1 schen , 1704 .

T RANCflA N'

I
‘

(Cu m ul, professeu r de
pia no a Pari s

,
n ‘a pas fa i t ses études m us i

ea Ies
_

auCon se rvatoi re de cette v i l le . Je ne l e
conna i s q ue pa r ou peti t écri t i n ti tu l é D e

l
'E nseignementde la mus ique en généra l, et
d u pian o en pa rticulier ; Pa ris , Chabat,
1846, ita-8° de se ize pages .
T RANSC B EL (Caatsrovue), composi te ur

e t c l a vec i n i ste, naqu i t s Brunsdorf, prés de
Rosbach

,
en 1791 . A prés a vo i r fa i t ses études

a u col lege deMem bourg,oùil reçut des leçon s
de musique de l-‘œrster, mai tre de concer ts, i l
a lla su i vre les cours de phi losoph ie e t dethéo
l ogi e I l

‘ un i vers i té de Le ipsick . Pendan t son
séjou r dan s cet te v i l le, i l futreçu dan s l ‘ i nti
mi té de J .

-S. Bach
, qui le guida pa r se s con

se i l s . I l ne s‘élo igna de Leipsick qu‘en "55 ,
pou r a l le r se fi xer Dresde, où I l se l i vra à
l ‘ense ignemen t du clavec i n . d'aprés les pri n
ol pes de l ‘ école de bach . il écr i v i t a ussi des
sonates et des po lona i ses pou r le cl avec i n

, qui

n ‘on t po i n t ét é gra vées, ma i s don t l es copies
on t été répa ndues e n A l lemagne. Ceta rt i ste
es timable es t mort en 1800, à l

‘âge de
solaante—d i x-neul‘ an s . Il a va itrassembl é
u ne be l le co l l ec t ion de l ivre s . re la t ifs a l a
mu si que

,
d‘œuvres cl ass iques etde port ra i ts

de mus ic ien s qui on t été di spe rsés. a près sa
mort .
T R A… NO (V i no ou C orne ) , ou

T RA S UNT IN, su i van t l
‘orthogra phe vén i

t i enne, facteur d‘i ns trumen ts s Ven i se , né
ve rs l e mi l ie u du se izième s i èc le

,
a cons t ru i t

e n 1606 , pou r Cam i l le Gonzague, comte de
Novel la ra , u n claveci n très- i ngén ieux , qui
s'es t con servé j usqu‘à ce Jou r, e t q u i a passé
dans l e cabi ne t de l‘abbé Ba i n i , ma i tre de l a
chape l le pon ti fica le . Ceti n s trumen t , don t
l ‘étendue es t de qua t re oc ta ves , es t des t i né à
lo uer dan s les t ro i s . gen res di a to n ique , chro
manque e t enbarmon ique . Chaque oc tave es t
d i v i sée en 31 touches, e t la tota l i té du clav ier
en renferme Son mécan i sme es t exécuté
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Lo rsq ue Vol ta i re fu t adm i s l
’
Académ ie fran

ca l se , beaucoup de "belles fu ren t publ i és
con t re lui Travcno l, accusé de l es avoi r co l
portés , futa rrete, e t pa r une i nj us ti ce fla
grante , son père, âgé de qua t re—v i ngt s a ns, fu t
a uss i condu i t a u ?on l‘Év6que ; ma i s ou fu t
obl igé de le re lâcher après ci n q jou rs de dé
ten t ion . Ce v ie i l l a rd ayan t demandé en Jus t i ce
répa ra t ion d u mal qui lui a va i t é té fa i t , la
ca use fu t po rtée a u pa rlemen t de Pa ri s

,
e t

V ol ta i re fu t condamné s payer c i nq cen ts
francs de dommages et intéréts. Ce t te circon
s ta nce

,
favorable Traveno l lu i-même , l e lit

mett re en liberté Ce t te leçon ne le re nd i t
pas pl u s sage , ca r il eu t des q ue re llestrés
v i ves avec ses cama rades , e t publ i a co ntre eux
u n pamph le t i n t i tu lé Les E ntrepreneu rs en
trepris, ou Compla ibæd

'

un mus icien op
prims

‘

pa r ses ca ma ra des, en vers eten prose,
s u iv ie d'

un mg
‘

mv r
‘

n pou r le s ie u r T ra ve
n oi

, etc. , Pa ri s, 1758, ln Une sa t i re q u‘ i l
ava i t publ iée sous l e voi le de l'anonyme, fu t
l ‘origi ne de ces d i scuss ion s ; e l le a va i t po u r
t i t re : a… e nve rs d'un acæurde l‘Opéra
au prévôtdes ma rcha nds (sa ns nom de l ieu),
1758, in-12:C ‘es t a l a su i te de ces d i scu ssi on s
"que Travenol fu t m i s a la pens ion . Deux a ns

a près sa so rti e de l'Opéra , i l litpa ra itre une
a u t re bro chure , sous ce t i t re : Observ a t ion s
du s ieur Trovenol, pen s ion na ire de l’A ca
dém is royale de m usique, sur les[ri vales mo
tifs du refu s que futi le s ieu r J olivea u, ca i s
v ier de la di te A ca dém ie, de lui pa yer sa

pen s ion , a d ressées e ie com te de Sa int
F lorenti n m i n i s tre e t eeere

‘ta ire d 'État.
Sans nom de l ieu («le l

'i mprimerie de Dldot
,
a

Pari s , 176 1, in Scs créanciers a va ien t
sa i s i sa pens ion de quat re-v i ngt- sep t l i v res
dix sou s pa r trimes t re ; il i n vo que en sa fa veu r,
dans ce mémo ire

,
un a rrêtdu con se i l , du

0 aoû t 1745 , qui décla ra i t insa isiuables les
pe nsion s des ac teu rs , musi cien s etemployés
tie 1‘0pértl . i l ditauss i q u'i l éta i t a lo rs âgé de
win n ie- t ro i s a n s, e t que s a pension é ta i t l a
seu le resso u rce q u‘ i l eûtpour son en tret i en e t
cel u i de sa sœu r, p lus âgée que lui.
Traveno l se mon tra u n des p lus a rden ts

défen seu rs de la mus ique fra nça i se lorsqu ‘el le
fu t a tt aquée pa r l a cé lèbre le tt re de J .

-J . Rous
seau (voyez ce nom). i l publ i a su r ce suje t deu :
pa mpblcti dontle prem ier a pou r t i t re A rr“
d u con sei l (1’Etatd'Apolton rendu en fa veu r
de l

'orches tre de l’Opéra , con tre le n ommé
J .

-J . Roussea u , copis te de m u sique, e tc.,
tl) VoyrsMi l le t de Il isro.

’

n J . etJ“
Oustuyra J e Voituire, l. I, p.78079.

TMVENOL TRAXDORFF

Pari s, 1751, lu- 12. L‘a u t re es t i n t i tu l é : La
Ga le rie det'J cads‘m ie royale de musique,
con tena n t les por t ra i ts en vers des pri nci
pau: sro

‘

rts qui la composenten la présen te
a n née 1754 , dédiéeti J .

-J . Rousseau, Pari s,
1754

, la La p l u pa rtdes pe t i ts écri t s c i tés
précé demmen t o ntété réun i s pa r Traveno l
dans le recuei l qui a pa ru sous ce t i t re :Œu
v res mi lées du sieu r ouvrage en vers e t
en prose, etc.,Amster dam (Pari s) , 1775, in
Ce musicien fu t cha rgé pa r le prés iden t Du re y
de Noinv illc (voyez ce nom) de fa i re la compi
l a t ion desmatériauxdc son H is toi re duMidtre
de l’Opéra ; i l les t i ra en grande pa rti e d‘un e
H is toi re de l’A cadém ie royale de m usiq ue ,
e t deMémoires pou r serv i r d l’hi s toire de
cette A cadémie, ouv rages d‘un employé de

l
‘Opéra, qui son t res tés en manuscri t, et s e
trouven t da ns ma bibl i othèq ue . l uti n Traveno l
estau teu r de plusieu rs éc ri ts re la t i fs à la franc
maçonneri e e t de pamph le t s con t re Vol ta i re

,

don t on t rouve les t i tre s dans ia F rancctitré
ra ire de Qvera rd (tome 1X, page 5349.
TRAVERS (J ean), mus i c ie n a ngla i s, fit

ses prem ières études musica les dans la cha pe l le
de Sa i n t—Georges, Wi ndsor, e t acheva de s‘i n
struire sou s la d i rec t ion de G reen e. V ers 1725
il obt i n t la p la ce d‘organ isle i l

'
église de Sa i n t

Paul, pu i s il rempl i t l es mêmes fon ctions
F u lham, pendan t quelques a nnées . En 1787,
il fu t nommé organ i s te de la cha pel le royal e.
i l mou ru t en 1158, e t eu t l oyce pou r su cces
seur. Les l i v res de la cha pel le roya le d'Angle
terre con t ien nen t p l us i eu rs a n t ien nes com
posées pa r Tra vers . i l a mis en musique tou s
l es psaumes , e t les a publ i és sous ce t i t re : The
whole book of Psatms [or 1 , 2, 8, 4 a nd

5 voi ces, se it/uathomugh-bass fo rthe ha rp
sichorà Londres

, 1746, 2 pa rt ies , ln
T R A V ER SA (J o sca ru), v iolon i ste pit

mon ta i s, fu t é l ève de F uguant, e t obt i n t le
t i t re de p remier v iolon du pri n ce de Ca rignan ,
i l bri l l a a u conce rtspi ri tuel de Pari s , en
1770; On admi ra i t la be l le q ua l i té de son qu‘ i l
t ira i t de l‘ i ns trumen t, l

‘express io n de so n jeu,
e t sa fac i l i té dans les t ra i t s. On a gravé de sa
compos i t i on 1° Sia qua tuors pour deux vio
lon s, al to e t ba sse, op . 1, Pa ri s, li vret, 1770.

2° Si : sona tes pou r v iolon seu l e t basse, op.

ihid. 3° Si: qua tuors d‘a irs conn us va ri és pou r
v iolon , op . 4 , ibid. 4 ' Concerto pour v iolon et
orchest re

,
op. 5 . Pari s, Ba illcux .

T RAX DO R F F ( li near), un des plus au
cieus facteurs d ‘orgue: conn us vi va i t
May_rnre , vers le mi l ieuti ll qu i nzième si èc le .
En 14 13 , il con s tru i s itNu rembe rg tro i s



TRAXDORFF TREN
‘

I
‘

O

ins trumen ts don t on n ‘a pa s co n se rvé l‘ i nd ica
t io n . Eu 1469, il fitl‘ancien o rgue de l‘égl i se
de Sa i n t-SebaId, de l a même ville, dontl e cla
v ier manue l n ‘éta itcomposé que de deux cc
tavea e t tro i s dem i - tous, ma is qui a va i t u n
clav ie r de péda le d‘une oc ta ve. V e rs le même
t em ps, il fita uss i dans cette v i l le l‘orgue de
l‘égl i se de Not re -Dame, don t le c lav ier manue l
a va i t la meme é tendue

,
mais qui n ‘ava i t pa s

de péda le. On c i te du méme art i s te l’ancien
orgue de l

‘égl i se Sa i n te—Ma rie, L ubeclt, con
s ten i t e n 1402 ; ma i s il estpl us dou teu x qu'i l
en a ité té l ‘au teu r .
T REB L IN (Darret-Fnênéntc) , con se i l le r

de douane Ra t ibor, en Si l és i e, e t ama teu r de
mus i que

,
naqu i t en 175 1, e t mourut le 12 dé

cembre 1805 . On a gravé de sa composi t ion
1° Di vert i ssemen ts de da nse pou r pia no, Ra t i
lro r, chez l

‘a u teu r, 1700. Chan son s écos
s a l ses avec accompagnemen t de pi a no, ibid.,

1800. 8° Dan ses pou r le ca rnava l de 1804 , pou r
p ia no e t flûte, ibid ., 1804 .

'

I
'

RE IB ER (Ju n—Padoûarc) , rec teu r de
l'école d‘Arnstsdt, né e n 164 1, mouru t en
1710. i l a publ i é, pou r l

‘usage de l
‘écol e qu‘ i l

d i rigea i t , un recuei l d
'
hyma es a vec mélod ies e t

ba sse con ti n ue, sous ce ti t re P rcces etbpmns‘
ipcei Schwa rtsburgi A m stadim is cum

wlodi is etnumerismusicis ete . TypisArn

stadiœ,Nic. ilachmann, 1891 , in
—8‘ de so isante«

div huitpages . On a auss i de Tre ibe r u n
programme i n t i tu l é D s Mus ica D a vi

d ica , itemque discun ibus par urbem m o

s ica nocturn is, A rns tad t, 1701, huitpages
iu

TREIB ER (Ju n—Paru res), li ts d u précé
den t, né sArnstsdt, le 2 fév rier 1675, fu t sa
van t j u ri sconsu l te. a voca t e t bou rgmes t re s
Erfu rt. i l ava i t étud i é l a compos i tion Arn

s tad t, chez le ma i tre de cha pe l leAdamDreseu.

I l mou ru t Erfur t, l e 0 aoû t 1797, à l
‘âge de

c i nq uan te—d eu: an s . Les ouvrages de ce sa van t
rela t i fs l a musique son t les su i van ts : 1° Son
derba r‘e I nven t ion , ei ne ei nz ige A ri s aus
a lien Toners und A ccordeu, e tc. (Inven tion
rema rquabl e-pou r composer u n a i r dan s tous
l estous e t avec les a ccor ds, dan s tou tes l es
mesu res

, l éna , 1703, lu-fo l. Ce tte iu
vention estvra isemblabiementde méme es

pèce que cel les q u i on t é té re produ i tes pl us
tar dpar Kirnberger, Ca lega ri e t a u t res . 9

°D er

accura te O rga n i sti n Gensra .

‘

bass, das ist,
ei ne neue, deutliclre und colist.e udige A n

sosisung suntGenera ibass, etc. (L ‘organ iste
ex actda ns la ba sse con t i n ue, con ten an t une
i n tro duc tion nouve l le, cl a i re etcomplè te à la

258

sc i en ce de l ‘ha rmon i e
, Arustadt, 1704,

in— fol . de sept feu i l les .
T REMB L EY (Ju n), né à Genete, en 1719,

fu t avoca t dan s sa ville na ta le. Élève de
Ch . Bonne t, i l cul t i va les sc iences a vec succès
e t futco rrespondantde l‘Académie des sciences
de Bertin, l aquel l e i l a fou rni u n grand
nombre de mémoi res sur d i vers iujets de ph i
losoph ie etde ma théma tiq ues, en tre aut res
cel u i-ci Obse rva t ions sur la théorie du son ,
e t sur les p ri ncipes du mouvemsntdes
flu ides (Mémoi res de l'Académ ie de Be r l i n,
1801, p.

T li BNT IN ( l‘abbé Gaécoras), n é V en i se,
a inventé, en 1890, un pia no il son s sou tenus,
a uquel i l donna i t les noms de v iolicembdlo ou
de pia no/arte orga n istr‘co , e t q u‘ i l m its l‘es
pos i t ion des produ i ts de l'i ndus trie Mi l an , en
1821. Une méda i l le l u i futdécernée pour cet t e
i nven tion qui n ‘é ta i t pas nouve l le, e t qui,
d‘a i l l eu rs, n e donna i t pas de rés u l ta ts satisfa i
san ts ; ca r, a i n si q ue le gra nd piano doubl e
m i s a l ‘exposi tion de Pa ri s

,
en 1806 , pa r

Tobi e Schmid (voyez ce nom), a i ns i q ue le
P o iyplectron de Diete , le P ia novs‘ols de L i ch
tentba i

,
e t d‘au t res , l

‘ i n st rumen t de l’abbé
Tren ti n n’a va i t pas d

‘
a nalogie avec le son des

i ns t rumen ts à cor des, ma i s a vec l a v ie l le dan s
les oc taves su pér ieu res

,
e t avec les se ns d ‘u n

v iolonce l le avec sou rd i ne dans l a basse . Les

essa i s qui fu ren t fa i t s aMilan de l'i ns trument
don t il s‘agi t n‘euren t a ucun succès.
T RENTO (Vtm aro ), composi teu r drama

tique
,mi a V en i se, e n 1701, litses prem ières

é tudes musi ca les da ns u ne égl i se de ce t te ville ,
pu i s dev i n t é lève de Be rton i . D‘abo rd a tta ché
au théâ tre Sa i n t -Samue l en qua l i té d‘accom

pagn.
‘

iteur
,
il passa en su i te à cel u i de la Fe

n ice , pou r rempl i r les mêmes fonctions.
A l‘âge de dis- neu f an s, il commença s écri re
quelques ba llets

,
ta n t etV en i se que dans les

a u tre s v i l les de l‘Étatvén i t ien e t de l a Lom
ba rd ie. Son premier ouv rage en ce gen re futMa s t ino della Scala , représenté V en ise , en
1188. lle n composa en su i te beancoupd

‘
autres

a u nombre desq ue l s on c i te La V i rtù ri co
nosciuta , sV é rone, en 1785 £ n rtclietta s La
V a leur, Ven i se, en 1788; I l Sera g lio casio
d

'
equivoco i n eq u ivoco, ibi d ., 1788 ; La

F orza deii
'
aurore . ibi d ., 1780,qu i fu t joué a

Lond res, en 1707, sou s le t i tre Tiretri umph of
love : Demo/acute Padoue, 1701 Il F in ar
m i ngo, ibi d . , 1791 La Scope rta della F io
r ida , Ven i se, 1703. Tem a vedava fu t l e
p remier opé ra de Tren to re présen t é s Ven i se
avec succès; cetouv rage fu t su i v i de le



TRENTO TREU

e
‘

um tesa ,jeuêàPadoue, l‘au tomne de 1791
T ren te a l la ensu i te écr i re à Rente A n d ro
sneda

,
en deux actes

, qui fu t su i v i de Pl eine
d i

' Mio
,
opéra bouffe . F lorence, Parme,

Tu ri n, Naples fu ren t ensu i te v i s i tées pa r
T ren te qu i éc ri v i t, pourlesthêâtresde cesv illes
e t pou r cel u i de Ven i se, l es ouvrages m in e ts :
L e J sfusfe di F ichetlo : Vecchs

‘

dela“: Il
eucù scop re tu t to ; la Fedeltd nelle solve ; lio
l n

'

nsone secondo ; Lucresia roma ne ; Iflgen ia
s
'

n J ulide
, jouée a u théâtre Sai n t -Cha rles , l e

4 novembre 1804, e t a t t ri bué pa r Gerber u n
P ie t ro Tren te qu ‘on ne con nai t pas ; J ndro
ma la , opère serieu : joué au thea

_

t re Sa i n t
C harles,de Naples, le 80ma i 1805; la F ores ta
dlN icolor,en un acte .Un Opéra i ta l i en a yan t
é té étsbli Amsterdam, en 1806 , Trente en
fu t nommé di recteur de musique, e t y écri v i t
la Do nna giudice, opera boulfe, e t le D e

‘

l uge,
orato rio qui futex écuté avec pompe, en 1808.

Après quelques années de séjou r en cette v ille
,

i l pa rt i t pou r Lislve nne, où il pri t a uss i l a di
recti on de la musique à l'Opéra . ll y don na,
e n 1815, Tulle pertngdnn0, opéra bouffe q u i
e u t du succès . De re tou r en I ta l i e, Il écr i v i t à
Rome

,
pendan t l e ca rnava l de 18l8, l

’Equi

v oco di due a nelli
‘

, e t F ra te lliMacca bd ,
joué Rome en pri n tem ps «l e le même a nnée .

A u ca rn ava l de 1819, il donne à l a Feuice de
Ven i se l ‘opéra boulfe Q ua n“ca si i n u n sol
giam o, ou la gif A ssast‘n i , considéré à j uste
t i t re comme l a mei l leu re product ion «l e cet
a rt i s te

,
e t su i v i

,
dans l a même année , a u même

théâ t re , ii‘ ll pri n cipe della n uova Ch in a .

A près Le n uovoA ma zone, opéra joué à Rome,
a u moi s de fév rier 1821, Trente futrappelé
à L i sbonne , et: i l rest a pendan t troi s a n s ,
chargé «l e l a di rec t ion de l a mus iq ue de l‘o
péra . De re tou r en I ta l ie , dan s l

‘été de 1824
,

i l écriv i t à Bologne , dan s l a même an née ,
G iulio Sabi ne i n La ngres. Après cette épo
que , il di sparai t d u monde musica l il é ta i t
a l ors âgé «le 05 ant.
T ill—IST!(Fu-ww) , compos i teu r de m usi

que sacrée , n é à Lodl, en 1505 , a publié
C oncen t u s vespertlns‘ 6 coeur»; I l lon , 1590,
in 2°Motectz 4 v ocum ; Francfort , i 6 l0,
ln Le ca ta logue de la Bibl iothèque mus ica le
«l u ro i «le Portugal,l ean IV, Indiq ue aussi sou s
so n nomMis sa: 8 uocutn , l i b. mai s sans
da te n i nom de v il le .
T REU (Au cun ), profes seu r de mathéma

t iques ùAitorf, n aqu i t à Anspsch , l e î î juillet
1597. Aurès sve ir li n i ses études, il rempl i t
les fonct ion s de p réd ica teu r en plus ieu rs l ieux

,

eten 1025, il obt i n t l a pl ace de recteu r de

l‘ école d
‘
Anspach ; ma i s n‘ayan t pu rien

toucher de son tra i temen t pe nda n t t ro i s a ns, a
cause des malheu rs de l a guerre, il alla

prend re possess ion de l a pl ace de profes seu r
au col lège d

‘Altorf, en 105 6 , e t occupa cette
posi t i on j usqu ‘en 1000, é poque de sa mort . Ce
sava n t a la issé pa rm i ses ouv rages que lq ues
d i sser ta tions rel a t i ves l a m usiq ue

, dontvoi ci
les t i t res 1° J a n i to r Lycei must“, i n t i
ina t io etepi tome : Retenbourg, 1035 . i l y a
une deux i ème éd i t ion de ce t écr i t e n l a t i n e t
en a l lemand , i n ti t u l ée L ycei mus ici i n t i
mo t io et ep i tome, oder Kurzea musika liscbes
B üch lei n . 2° D isputatio de n a tu ra musfæ ,

1045 . 8° D i spu ta ria de causis consonnntiæ,
1048. 4 °D isputatio de n a t ura sonteta ss
ditus

,
164 5 . Ces ouvrages son t v ra i semblable

men t i mprimés à Al torf. 5° D issertatlo de
div i s ione m onocho rdt‘ deduœ nd isque i n ao

n o rum conei
‘

n no rum spaciebus et a/fectibus
e t ta ndem tata pra z i compos i tioa m a

sica , e tc . ; A lto rfl, l602, ñu 0° D i rec te»
r ia m ma ihematioum , ad cujus dnctum et
i nformationem toto H athesc‘s etomues
ej

‘

usdem po rtes, uom ina lim a ritbmetica ,
geo met ria , a s t ronomie , geogra phic , optica ,
ha rmon ica , mecha n ica methodioe doceri et
fa cile d i scs

‘

possunt; Al torf, 1057, in Le

t roi s i ème l i v re con ti en t un Compend ium
H a rmon ie: sine ca non iæ .

T REU (Damn composi teu r
distingué, n aqu i t e n 1095 , à Stu t tga rt, ob son
père éta i t i mpri meu r de l a chance l lerie . Un

ouvrier de l'i mprimerie lui donna l es pre
miere s l eço n s de mus ique ; pl usta rd il étud i a
l ‘ha rmon ie e t le con trepo i n t sous l a d i rect ion
de Cousser, mus ic ie n i rl anda i s qui a vai t l e
ti t re de ma i tre de chapel l e du duc deWurtem
bcrg. Dès l

‘âge de douze a ns, Tree se m i t a
composer une i mme n se qua n t i té de mus ique
inst rumen ta le e t p l us ieurs opé ra s. Cependan t
il a t teign i t l

‘
âge de v ingt e t u n a n s sa n s avoi r

pu donner une d i rec t ion dé te rm i née son la
l en t ; ma is l a fête du pri nce l u i ayantfournl
l ‘occa s ion de se fa i re en tendre a la cour dan s
u n solo de v iolon , e t d

‘

y l‘a i re—exécu ter u n
morceau de sa composi t ion , l e duc deWa r
l emberg lui fi t «ion d ‘une somme d ‘argen t
assez considérable pour qu

'
il ptitse rendre

Ven i se e t y prendre «les leçons de V i va ld i . Il y
é tudi a a ussi la l angue i ta l i enne, e t, protégé
pa r l e com te de l a Tou r etTax i s, il éc ri vi t,
d i t-on , pou r ies théâ tres de Ven i se douze opéras
don t on n ‘a pas reten u les t i t res

,
e t qui ne

figu ren t pas dan s le t ab lea u que nous possé
don s des ouvrage s représen tés dans cet te v i l le.
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genoux su r l a scène e t à chan te r le Réveil du

peuple, a u bi n i t des s i ffle ts e t des insu l tes d u
pa rterre . Le lendema i n de cet te scène scanda
leuse

, T ri al, qui a va i t le t i t re d
‘offi cier mun i

cipal, chargé des actes de l
‘éta t civ il de son

a rro nd i ssemen t
,
se présen ta pou r rempl i r ses

fonc t ions ; mai s repoussé comme ind igne de
prononcer l'un i on conj uga le, i l re n tra chez lui
désespéré

,
n‘en sort i t p l us

,
e t fin i t pa r p re ndre

du poi son qui lui don na l a mort, 1015 février
1795, a l

‘age de ci nquan te—neurons .

T R IA L (Manu -lu en MIL ON, femme
d
‘
Auvome), n aqu i t a Par i s, le 1" aoû t 1746,

e t débu ta au théât re i ta l ien , le 15 j a nv ier 1766 ,
sous l e nom de ma demoi selleMo ndeville, pa r
les rôles deP erret te, dan s lesDeux Cha sseurs,
e t de La u re t te , dans le P ei n tre a moureux .

D0uéc d
‘

une voi x l égère, é tendue, e t d
'une vo

calisatiou na tu rel le etfaci le
,
el le in spi ra a ux

composi teu rs de son temps l‘ i dée des grands a i rs
a ppelés 0m a lades, e t bri l la pa r ce ta len t dans
l es rôles de la Ros ière de Sa lencf, de la B elle
A rsène, de L ucet te da n s la F a u sse m agie, e t
de Leonore dans i’A ma ntj a louæ. Sa mauva i se
san té l‘obligea prendre sa re tra i te en 1786
cependan t

“

elle ne cessa de v ivre que t ren te
deux an s après, l e 15 fév rier 1818,
TR IA L (dan suu—Ba n ana ), fi l s des pré

cédents, n aqu i t à Pari s, l e 1" mars 1771.
Doué d‘heureusesdi spos i t ion s pour la mus iq ue,
il se l i vra fort jeune a la composi t ion , e t lit
représen ter a l‘âge de d i x-sep t an s, au théâ tre
Faver t, l

‘
opéra - comique i n t i tu lé J ulien et

Cole t te, ou la dl s
‘

llce, on 1788. En 179 1, i l
donna A déla ïde e tMtruo l, e t en 1702, les
D oua: pe ti t s a veugles . En 1793 , il fitjouer au
même théâ tre C écile e t J ulien , ou le Sie

‘

ge de
L ille, e t l

‘an n ée su i van te, les C a uses et les
Effets, pi èce de ci rcons ta nce qu i ne réussi t pa s.
I l a va i t obten u e n 1707 la pl ace d‘accompa
gnateur e t de répé t i teu r au p ia no du théâ t re
L yrique . Sage e t rangé da n s sa jeunesse, Trial
changea de condu i te en a vançan t en âge , et
fi n i t pa r se livreràdes débauches qui ca usèren t
sa mort, l e 0 septembre 1805 . Il a va i t épousé
J eanne R igoncy Néon , act ri ce d u théâ tre Pa
v ari q u i , fa t iguée des mauvai s t ra i temen ts de
so n mari , s

‘engagea dan s u ne troupe de comé
dieu s pou r les colon ies, e t mouru t a l a Guade
loupe.
T RICAMCO (i nstru), composi teu r ita

l ien , né Man toue, dan s l a prem ière moi t i é du
d i x— sept i ème siècle

,
a fa i t représen ter

,
en

1668
, la Gen er0sitd d’4 fessa ndm ,

à V i en ne,
eten 1665 à Fcrra re

, l
’E ndfmfone.

T R ICK L I R (i n a), v iolonce l l i s te di s t i n

gué, n aqu i t a D ijon , en 1750. Des t i né l‘éta t
ecclés ia s t ique, il en tra fort jeune au sémina i re
de ce t te v i l l e ; mais ayan t a cq u i s de l ‘hab i le t é
sur le v ioloncel l e

, il pri t u n goû t pa ssionné
pou r la musique, e t dès l

‘âge de qu i nze ans ,
il renonça ce t é ta t e t se vou a un iquemen t s
l‘étude de l ‘a r t. Le dés i r de perfec tionner so n
ta len t l ‘aya n t condu i t lianhe im

, ouv i va ien t
a lorsquelques a rt i stes de mérite, il y passa
tro is a nnées, occu pé d ‘é tudes sérieuses, pu i s
voyagea en i ta l i e . De re tou r e n A l lemagne, a u
mois de mars 1783 , i l en tra a u serv ice de
l ‘élec teu r de Saxe, e t vécu t a D re sde . i l y mo u
ru t l e 20 novembre 1818. Tricklir a en

,
vers l a

fin du dix—hu i t i ème siècle
,
la réputation d ‘u n

des p remiers v ioloncel l i s tes de son temps. Il a
fa i t graver de sa compos i t ion 1 ‘ Concertos
pour v io lo ncelle eto rches t re

,
n“

7, Pa ri s,Sicber. 9°Six sona tes pou r v ioloncel le
e t basse, ibid. On a t tri bue a ce t a rt i ste l‘ in
ven t ion d‘u nMi crocosme m usica l

,
des t i né à

conserve r l‘accor d des i ns trumen ts à cor des
pendan t les ch angemen ts de tempé ra tu re ;
mai s ce procédé

, qui n
‘
atte igua itpas v ra i

semb l ab lemen t son but
, n ‘ a po i n t en de

succès.

TRŒB B L (J . professeu r de musique
a Schnepfen tha l , vers la fin du dix-hu i tième
s i ècle, a l a issé de sa composi t ion , en manus
cri t : 1° Une an née en ti ère de musique d‘égli<e
pou r l es d imanches e t fêtes. 9°Un d rame de la
P a ssio n . 3‘ V i ngt—q ua tre chœu rs pou r les
leçons de la Pass ion . 4° Soixan te e t onze mor
cea ux d ‘égl i se pou r les pri nc i pa les fetes de
l ‘an née . 5° Concerto pou r la v iol e a vec o r

chestre .

TMEB ENSEE (l osern), v i rt uose sur le
hau tbo i s, naqu i t a V ienne ve rs 1760. Fi ls d'u n
hautbolste du théâ t re n a t iona l

,
il reçu t de so n

père des leçon s pou r son i n strumen t, e t appri t
d
‘
Alhrechtsberger l es pri nci pes de l ‘harmon ie

e t du con t repoi n t. En 1706 , l e pri n ce de
L i ch te nste i n l u i confi a l a di rec tion de sa mu
s iq ue

,
e t s‘en fitaccompagner dan s ses voyages.

Triehensée v écu t longtemps chez ce pri nce, a
Fel sbe rg. On ignore quel l e a été l a lin de sa
ca rrière . Les composi t ion s de ce t a rt i st e son t
1° D ef rothe Gei s t i n D onneryebirye (l‘Es
pri t ro uge da n s la montagne du Tonnerre) ,
opé ra rep résen té en 1709, a u théât re Seh l i s
n eder composé en soc ié té a vec Seyfried .

2° Conce rto pou r hau tbo i s, exécu té pa r l
‘au

teu r dan s u n con ce rt a u théâtre n a t iona l de
V ien ne, en 1795 . 3° Tro i s qua tuors pou r hau t
bo i s

,
v iolon , a l to e t basse . 4 ° Grand qu i n te t te

pour p ia no
,
cl ari nette

,
cor angl a is, cor de bas
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nette etbassou, V ien ne, llaslinger. 5° Deux
quintetti pour pia no, hau tboi s, v iolon , a lto et
hasse .6°8ix va ria tion s su r u n a i r tyro l ien pou r
pi ano, hau tbo is e t gu i ta re ; V ienne, Diabeli i.
7° Gra nde sona te pou r p ia no e t hau tbo i s ou
v iolo n , V i enne, llaslinger. 8°Douze va ri a t ion s
pour pia no

, ibid. J ‘ ignore s i l e chef d
‘orchestre

Triebensée, qui rempl i ssa i t en co re ses fonc
t ions ao théâtre de Prague en 1886 , e t qui
a va i t fa i t représen ter

,
en 1882, u n opéra in t i

tulé D ieWilde J ayd (la Chasse) , es t le méme
a rt i ste i l au ra i t ét é âgé de so i xa n te—do uze
soi xan te- se ize a ns ; ma is il es t p l us vra isem
blable qu‘ i l é ta i t Ille de Joseph , ca r sa femme
é ta i t , dan s le méme temps , ca n ta tr ice a u
théât re de P rague .

T ll i E lll—î lt’l ‘ (Cuenca —Loom) , hautlvolrte
e t facteu r d‘ i n s t rumen ts sa veut, né à Pari s l e
5 1 octobre 1810

,
fu t adm i s a u Conse rva toi re de

cet te v i l l e, l e 6 novembre 1826 , e t y fu t él ève
de V og t pou r le hau tboi s . Le prem ier prix de
ceti nst rumen t l u i futdécerné a u concours de
1829 . i l qu i t ta ce t te éco le a u mois d‘aoû t de
l ‘année su ivan te. Cu l t i va n t d‘a bord son instru
m en t comme afliste, l .Triebertse liten tendre
da ns l es concerts , e t publ i a u ne F a n ta isie a vec
v a ria tion s pour ha utboi s etp ia no sur un
théme de Norma , Pari s, R ichault; ma is, fi ls
d‘u n facteur d‘ i n st rumen ts a ven t, e t a ya n t
t rava i l l é l u i-méme dan s l‘ a tel ie r de son pére ,
il s‘occupa spéc ia lemen t du pe rfec t ionnemen t
duhau tbo i s

,
e t fi n i t pa r abandon ner l‘exerci ce

de son ta l en t pou r se l i v re r sa ns rése rve s la
fabri ca t io n e t l ‘amél iora t ion de tous l es ln
struments qui composen t l a fam i l le duhau t
bo i s, te l s q ue le cor angla i s, l e ba ry ton e t le
ba sso u , en y appliqunntl e systéme de pro po r
ti on s cl de méca n i sme de dolgté et de clefs
i magi né pa r Bæhm . Son i nte l l igence e t ses
so i n s m i nu t ieu x dans l a fabrica t ion de ces i n
struments son t a rri vés a ux plus heu reux resu l
t a ts , a i n s i q ue je l

‘
a i démon t ré dan s mon

Ra pportsur les i n s t rumen t s de m usique mi s
à l ‘ex posi tion un iversel l e de Pa ri s

,
en

En t re ses ma i n s, l a con struc tion des ha u tbo i s
de d ifféren tes espèces, du cor angl a i s, du ba
ryton e t du ba ssou

,
a été compl étemen t mod i

tiée e t ramenée à une théorie norma le. See
i n st rumen ts son t recherchés l l ‘étranger
comme entrance . line méda i l le d‘hon neu r a
é té déce rn ée à Triebertpa r le ju ry de l ‘ex
pos i t ion u n i ve rse l le de 1855.

l ) Voyee mon rappor t sur les instrumentsde Trie
but. I . Il p. «ao—eos.de l‘édit ion efle lello des rappo rts
sur l

‘

Expositio n nnltem lle de lfl‘J .etpages“du…
spart.
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T DR —IME I! (Jun—Si en na) , v ioloncel l is te
e t composi teur, naqu i t]Wei mar, dan s les
premi ères a n nées du

.

dix-hu i t i ème s ièc le.
Eylenstein, va le t de chambre e t musicien du
duc deWei ma r, fu t son mai t re de musique e t
de v ioloncel le, e t l e v ieu x Erbach lui don n a
quelques leçons de compo si tion . Parven u u n
certa i n degré d

‘habilcié, il voyages en A l le
magne, s

‘
arréta q uelque temps a Hambou rg,

où i l eu t u ne place à l ‘orch es tre du théât re, en
1725 . Deux ans apres, il se rend i t à Pa ri s pou r
y étudier l a compos i t ion sous Bo ismortier. Ses

études term i nées, i l qu i t ta l a France en 1720,
pa rcou ru t l a Hol l a nde e t s‘é tabl i t A lkmaar ;
mai s q ue lq ues ann ée s après il abandonne cet te
v i l le pou r a l ler se fixer aAmste rdam . i lymou

ru t eu 1762. On a gravé de sa compos i tio n six
sona tes pou r v iolonce l le a vec basse con t i nu e

,

a Ams te rdam , en 174 1.
T R IE R (J ean), organ i s te excel len t, né

Thema r, dan s l e duché de Saxe—Gotha , vécu t
sZi t ta u vers 1760. i l mou ru t da ns ce tte v i l l e
en 1789, l a i ssa n t en manuscri t deux a nnées
en ti ères de musiq ue d‘égl ise, des ca n ta tes, des
po lona i ses pourleclavecin etdespieces d‘orgue .
TRE ST préd i ca teur a stett in , dan s

le s premiè re s an nées dudix—neuv ième s ièc le
,

a publ i é, dans l a Ga zette musi cale de h ip
s ich, quelques a r t i c les els l ‘on remarque du
méri te . Cesmorcea ux on t pour t i t res 1°lddes
'
une explica tion métaphysiqm de la mesure

m us icale (t . 111, p . 2° Rema rques eur la

cult ure de musique en A llemagne penda n t le
dix —hu i t ième siècle (t . 111, p . 225 , 24 1, 2217,
278, 297, 821, 860, 880, 405, 421 e t
8° Sur les v i rtuoses voyageurs (4° an née,
p . 780, 758 e t
TMLLB -…ADRB . V .…AD DE .

T R IL LO (Gaum e) , pseudonyme. V oyex
8UfltE (Be au x-h av e LE ).
T R INC IA V É LLÎ(l econ ), compositeu r,

né ve rs l atin du seiz i ème siècle R eggia ne
di ï a idimienolo , en Tosca ne, se re ndi t Jeune
a Rome , où il fitses é tudes musi ca les . i l fu t
cha n tre de Sa i n t -Jean -de—La tran vert1620.

On a publ i é de sa compos i t ion Nusiéhe spi

ri tua li a 8v oci ; in Rome, pe r Luca An ton i n
Sol di , 1620, in
T R IP PENBAC B (l u n a) , récol le t du

couven t de Co blence e t orga n i s te , vers le sn i
l ieu du d i x -h u i t ième s i ècle, a fa i t imprimer
Nu remberg, en 1740, u n recuei l de pi éces de sa
compos i t i on pour l e cl aveci n , sou s ce t i t re
Afusv

‘

ka is
‘

schea V ergn ilgen na ch den t Gen k
snnek jetsiger Zei ten besleltend in J l l dla
v ie r-P a rtition .
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TMTONI U S (Ptxa ax), music ien , don t l e
nom a l lemand étgitpeu t—étre Olivsnbaum,
vécu t Augshourg dan s l es p rem ières an nées
d u se izième s i èc le . 11 n ‘es t connu que pa r un
ouv rage sorti des p resses d‘Erhard Oglin

(voyez Ogiin ) e t don t les exempla i res sont
a ujou rd‘hu i d‘u ne ra reté excess i ve. Ce se

l ume a po ur t i t re Melopo iz seu ha rmon ie:
tetra centiæ s uper XX I! genera ca rm i n um
hero iwr. clegc

‘

a cor. iyrico r . et ecoles i‘astico r.

hymna r. per Pet. Tritom ‘

um eta lias doctos
anda litatis l i tera ria no strz Muso‘cns secuu

dum na t u re s et tempora sylla ba rum etpe
du m compos…et n guiati , d ue t u C hun radl
Celt i s Iæliciter impmssa . Imp ress um J u

gu s ta Vt‘ndelc‘cvrum , i ngen io e t i ndus t r ia
E rba rdi Oglin , 1507, iu-fo l . Bien q ue le t i t re
i ndique que Triton ins eu t des col l abo ra teu rs
musicienspour ce t ouv rage, rien ne fa i t voi r,
dan s le vol ume, quel le a été l eu r pa rt de tra
va i l. La mus ique de chacune des v i ngt-deux
pieces de vers esta qua tre vo i x impri mées
en rega r d. U ne pa rt i e de ces vers

,
don nés

comme exemples, so ntt i rés des poés i es d‘î le
race . Triton ius n

‘

emplo ie dan s ce tt e musiq ue
que deux va l e urs de notes

,
répondan t aux

longues e t a ux brèves de la qua n t i té l yrique ,
e t tou tes ses mesu res

,
sauf un seul exemple

,

sen t i temps bi n a i res . 11se conforme aux règ les
de l a prosod i e, e t, pa r une con séquence inév i
table , il sa cri fie le rhytltme musica l.
T R ITTO (Jacques) ou T I\ITTA , com

positeur d is t i ngué, naqu i t e n 1732, A l ta
mura , dan s l a prov i nce de Ba r i , au royaume
de Naples . A l‘âge de onze an s, il_ list condu i t a
Naples pa r son pa re n t Jea n Tri t to, prêtre , qu i
letiten t rer a u Con se rva toi re de la P ietà de ’

Tureh iui . Un goûtprononcé pou r le v iolon
celle lui litcommencer sa ca rrière mus ica l e
pa r l‘étude de ceti n s t rumen t ; pui s il recu l des
l eçon s d

‘harmon ie e t de con t re poi n t de Cafa ro,
a lors professeu r a u Conse rva toi re . Bien tô t
é lev é a u pos te de répét i teu r ou de prime
m aestri no, il rempl aça son mai t re Catane
comme in st i tu teu r au Conserva toi re e t comme
di re c teur de mus iq ue a u théât re roya l de
Sai n t - Cha rles. Après la mort de Ca fa ro,
Tri t to sembla i t dest i né à rempl i r ces emplois
en ti t re, ma i s Pa i s iel l o, récemmen t re venu de
Russie, les obti n t . T r i t to se l i vra a lors à l a
composition pou r les égl i ses de Naples e t pou r
l es pr i nc i paux t héât res de l‘ Italie . En 1779, il

reçu t sa nomi nat ion de ma i t re d‘harmon ie et
d‘ accompagnemen t au Conserva toi re de la
P ietà , e t l‘emploi de professeu r de con t repoi n t
e t de compo si t ion l u i fu t don né après l a mort

TRITONIUS

de Sa l a (voy. ce nom) . Parmi ses élèves, oure
marque sontits, Parinélii, Pagan i n i (compo
siteur dramatique), Spo n t i n i, Raimondi , Or
landi , l an iroce Con t i e t q uelques autres
a rtis tes conn us . Le ro i Ferd i na nd nomma
Tr i t to ma i t re de l a musi que de sa chambre et
de la cha pe l l e roya le

,
e t l e v ieu x ma i t re con

serv a ce t emploi j usq u‘à la li n de sa v ie. Il

mouru t à Naples, le 17septembre 1824 , l ‘âge
de qua t re v i ngt-douee an s. Ses meil leu res com
posi t ions son t
O r in s : 1° I lP ri ncipe riconou iuta , fa rce,

a u théâ t re N uovo de Naples, 1780. 2° LaMa
rinella , idem, 1780. 8° L a B clinda , i dem,
1781. 4° La V iaggc

‘

atriu di sp i ri to, opéra ,
i dem , 1781. 5

° D an P rocopi o, i dem , 1782.

0° L a Scania degli a ma n t i , idem, 1782.7° I l

Cortesia no fa na t ico, idem , 1788. 8° L i due
C amel“a u théâ t re desF ivrentiui , 1788. 9° I l

C
‘

ono itato di p iet ra , i dem, 1788. 10°La Seul
fla ra , i dem , 1784 . 1 1° L a Sposa s t ra mba ,
au théâ t re du F on do, 1784 . 12° La Sposa bi
sa r ra , au théâ t re V a lle, à Rome, 1784 . 18°Lo

& a lt ro J uventuriere, a u théât re des F ioren
tint,‘

à Naples, 1785 . 14° 4 rten ice , opéra sé
rieu x, a u théât re Sa int-Charles, 1783 . 15° l.e

A stu zie in a more, a u théâ t re N uovo, 1785 .

10° L ’Impo:tom sma sche rato, idem, 1780.

17° A rm im
‘

o , a u théât re A rgen t i na , Rome,
1780. 18° La Sca ltra A v ornturiera , au théâ t re
des F io ren tin i ,a Naples, 1780. 19° Le Gelosie,
a u théâ t re Va lle, à Rome, 1780. 20° Raggi ri
scope rt i , i dem , 1780. 2 1° L a P rova rec i

proca , aux F iorentin l, Naples, 1787. 22° Le

T ra me spi ri tose, a u théâ t re Nuo vo, 1787.

25° I l B a rons i n a ugustle , i dem, 1788.

24° I l G iocaton fort u na to , idem , 1788.

25° L a B ella Selva ggia , au théâ tre V a lle, a
Rome, 1788. 26° L i F ittti P adront‘ , i dem,

1789 . 27° L a Molina rcüa au t héâ tre d u
F ondo , s Na ples , 1789 . 28° L a V i rgi ns del
Sole, idem, 1790. 29° LeNon e in Go rbugb

‘

o
,

a u théâtre N uovo, 1790. 80° La Cante ri na ,
a u théât re V alle, Rome, 1790. 81° 6 lt'
J ma nti i n puntigüo , a u théâtre N uovo, a
Naples , 1791. 82° L ’I nga n no fo rt u nato
idem

, 1791 88
° L ‘Equiv oco, au l

‘

onde , 1792.

84 ° L a D on na sen s ibile, idem, 1792 . 85° I l

D lsiuga nuo , cautate a deux voi x etchœu rs,
1792 . 80° I l Tempi o deti’ Etern itd, can ta te
avec chœu rs

,
1708. 37°L a F ideitdtra le sei ne,

à Ven i se, en 1705 . 88° J pelis s Cm paspe,
M i la n , 1700. 89° N icoba ra , a u théâ tre Sa i n t
Cbarles, Naples, 1708. 40° Gi nevra di Sco
a ia , idem , 1800. 4 1° L iMatrimon i i con t ra s
ta ti , au théât re V a lle, Rome

,
1800. 2° i l
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de la basi l ique L ibérienne (Sa i n te ol a ri e
majeu re),etcouscrva ce t te place jusqu'en 1000,
ouil eu t pou r successe ur F ran çoi s So ri a no , qui
y re n t ra i t po u r la t roi s i ème fo i s . On ignore si
ce fu t pa r so n décès ou par u n cha ngement
de pos i t ion que Troja no ces sa d‘occuper ce tte
pl ace .…cata logues des grandes b ibl io thèques
n
‘
indiquentaucun ouvrage de ce ma i t re, e t

son nom ne se trouve dan s a ucun des grands
recuei l s de mo te ts ou de madrigaux de d i ve rs
a u teu rs ; ce qui es t d

‘au ta n t mo ins exp l i ca ble
,

que deux fragmen ts de ses mote ts con see
pa r K i rcher da n s le prem ier vol ume de sa
Musurgia un ioersalis (p. 601et018), comme
des modèles d‘express ion doul oureuse et
pla i n t i ve , son t très- remarq uab les pou r le
temps où ceta rt i s te a vécu ils son t tou s deux
a six voi x .

T ROJ ANO (Am us e), en latin TRO

J A NU S , n
‘
estmentionné pa r a ucu n h i stor ien

de la musique on bi ographe ; il n
‘ es t con nu

q ue pa r le mu le t Jubi la te Deo om i ste rra ,a
q ua tre voix, qui se t rou ve da ns letro isième
l i v re de l a col lec t ion publ i ée pa r Ty lma n
Sum o, s Anvers, en 1547, sous le t i t re Sa

m rum ca ntionum qua tuo r occ um , culpa

H alala vaca n t, ea: op tim i s quibusqus bujus
I tal ia musieis selecto L iber elo.

TROMB ET A (Am use) . l e ca ta logue de
la bibl io thèq ue barber i ne i nd ique sou s ce nom
(p. 479) u n ouv rage intitulé Rerum mus ica
li u m opusculum : Strasbou rg, 1555 , ln- fol .;
ma is c‘es t une erreu r de cel u i qui a réd igé ce
cata logue, ca r l e l i v re intitulé Rerum mus i
can sm opusculu m, qui a été i mpri mé S tra s
bou rg, eu 1585 , ln-tol., es t de l ean Prosch . Il

estv ra i semblable que ce l i v re s‘es ttrouvé relié
à la su i te de quelque au t re de Trombe ta, au
teu r de pl usieurs t ra i tés de ph i losoph ie, e t ce la
a u ra i ndu i t en erreu r le bibl i othéca i re. Aucu n
Mbllographe, que je sache, n ‘a remarq ué ce t te
b6vue l i t té ra i re .

TB OMB B T ‘

I
‘

I (Am our), compositepr, ne
Bologne, vécu t b Naples, dan s l a seconde

mo itiéduse izième s i ècle. i la fa i t impri mer t ro i s
l i v res deCa n zon i a l la na po le ta na atre cod ,

V en i se, 1572, 1577e t 1581 . On con na i t a uss i
sous son nom Mu sica a più uoci Bologne,
Rossi, 1585 , in

T ROMD E'

I
‘

T IManam a) , celebre gu i ta
ri s te bolona is, n é a u commencemen t d u d i x
scptième siècle, a fa i t imprimer l ntauola
turn di sona te m omen te i nven ta te soma la

chi tar ra spagn uola , l ibri due : Bologne ,
1059

,
ln

TR OMBONC INO (Danruo eoui ), compo

TROJANO TROMLITZ
siteur de F rattole (so r te de chan ts vén i t ien
a u trefoi s en u sage) , n aqu i t Vérone

,
vers l e

m i l ieu du quinz ième s i ècl e, o uun peu plu s
ta rd . Con rad Ges ner c i te, dan s ses P a ndrctes
(fol . un œuvretous ce t i ti : F ro ltole d i
Mister B a rtho lomeo Trombone ino con ten ori
etbasaltabti , e t co n sopro n i i n ca nto
figurato per ca n ta r et sono r co l ca nto
Veneti is impresse per il P et rucc i . I l es t
v ra i sembl abl e q ue Gesner a commi s q uelq ue
erreur dan s ce t i t re e t qu'i l a confondu cet
ouv rage supposé a vec u n recuei l de Protto ie
en tabla ture de l u th, publié pa r le l uth i ste
F ran cesco, su rnommé B ossiuensr

‘

s , pa rce
q u‘ i l é ta i t né probablemen t dan s la par t i e de
la Bosn ie (ou B a ssi n i s, comme on d i sa i t a u
trefo is) , qui avo i si ne l‘ il driatue. Ce rec uei l
es t i nti t ule Tenors‘ e t co ntrobassi (1) i n ta
bulattco l sop ran i n ca n to figurato pe r
ca nto n etsono re col [a uto, libro p rimo.
F ra ncisci B ossiuensis O pus : i mpressum
Veneti is pe r 0etouinnuuv P etrutium f am
sempron im em . D ie 27Ma rti} 1509 . On y
t rouve v i ngt- neuf frot to le de

‘

l
'

romboncino ,
avec d‘au t res de Ph i l i ppe de Luprano , deMarco
Cara de Vérone,d

‘
Auto iue Gaspa ro deBresc i a ,

e t d‘au t res a rti s te s i ncon nus . Les nentl i v re s
de F rottols publi és par Pet ruc (voue: ce

nom) depui s 1504 Jusqu‘en 1508 con
t ien nen t tou tes des pièces de ce gen re com
posées pa r Tmmhoncino , a i ns i q ue l e qnatrième l i v re, don t l e t i tre pa r ti cu l ie r es t
S t ra mbott i Ode , F ro t tole, Sonetti , etmodo
de ca n ta r uersi la ti n i s capituli . L ibro
q ua rto . Le second l i v re des Lamentationv de
J érém ie ll amentationum libsr secondus) ,
publ i é pa r l e même 0ctarien Pet rucci

,
e n

1500, con t ien t neuf Lamen ta t ions tro i s vo i x
e t u n B enedi ct us de Ba rth . T romboncino

,

qua t re de Gaspa rd (van V erbeeke) , aussi tro i s
vo i x, e t une l amen ta t ion a vec un B enedc

‘

ctus
d
‘
Em me Lapicida .

rnouu rz —Geo im ) num.

composi teu r pou r so n i n strumen t
,
et fabr ica n t

de flûtes, naqu i t s Gers, en 1720. I l véc ut
Le ipsick, s

‘

y l i v ran t particulièrementb l ‘en
seignemeutde l a flû te pou r l es élèves de l‘ un i
versité

, a i ns i qu
‘
à l a fabr ica tio n de ce t instru

men t . Parven u l
‘

âge de c i nquan te a ns, il

(1) Le motcausn basse. par lequel oudefi eua itune
des voix. aux quinzième etsai sien a s ièc le, n‘a pas de
rapport avec l ‘ instrumen t appele cam basss dans la
musique moderne : il indiqua i t sion au tener grave.
don t la po rt“uvoisina itla basse. ou qui «a it… la

ba sse. Voyev0ce sujet l‘exemple six va ivduXIX°eba

pitrs du lieu . n uclea r-m Opusculuu, de Jean l
'

n seb

oul
‘

ro sclsius.



TROMLlTZ TROST

ce ssa de se fa i re entend re en publi c, a ca use
de la fa ib lesse de sa santé. Tromlits mou rut
Leipsick , au moi s de fév rier 1805, l‘âge de
soi xan te—d lx-neuf an s . C ramer c i te, dan s sonMaga sin de m usique, les ouvmga su i va n ts
composés pa r ce t a rt i ste : 1° Six pi èces pou r l a
fl ûte. T roi s con certos pou r flû te, deux v io
lon s, a l to etbasse . 8‘ Deux œuv res de sona tes
pou r c l avec i n e t flûte . Il a publ i é une collec
t i on de cha nson s a l lemandes a vec accompa

gn ementde claveci n ; Leipsick, in Tromliu

a écri t au ss i sur son i nst rume n t l
'
urze ab

kondln ng
-m H œtm pielen (Cou rte d in e r

tatio n su r la man iè re de jouer de l a flûte) ;
h ipstek , l re itk opf, 1780, in—4 ‘ de t ren te
pages . Cet te d i sse r ta t ion pri t eneuite de grands
déve loppemen t s en t re ses ma i n s, e t dev i n t
l‘or igi ne de l'ouv rage qui a pour t i t re : A us
fli'ifi icher und gründlicber Untsrrt‘cbtdir
H a te z u spielen (i ns truct ion fondamen ta l e cl

°

dé ta i l lée pou r apprend re b j o uer de l a flûte) :
Leipsick , Bœhme, 1701, in

-4 ‘ de t ro i s cent
so i xa n te -se ize pages etu n pages de p réface .

9° Uebe r die F læten m itmebrem ftappen ,
deren A nwendung u nd Nut,zen (Sur l es fi ltres
a p lus ieurs clefs, l eur usage e t leur supéri ori té;
public comme deux i ème pa r tie de l

'i ns t ru ct ion
fondamen ta le, h imick ,Mbms, 1800,
ita—4 ° de cen t qua ra n te pages.Tromlitz a publie'
a u ssi des a rt i cl es conce rnan t la mei l leure qua
li té du son de la flûte dans l a deux ième année
de l a Gaze t te musi ca le de Leiprt‘d (p. 801‘ e t

T ROMP EO (Pu ch ), docteu r en méde
cine, ne en Sa rda igne, e t v i va n t Tu ri n , a
publ i é un mémo ire su r l a voi x huma i ne, i n t i
tulé N emors

‘

o sulla unes considerato nel
'

triplice ra ppo rto fisiologi eo—prati co : Turi n ,
Pomha , 1829 , ln—8

° de qua ran te -deu x pages .
T RONC I (Parurra e t Am ara), célèbres

cons tru cteu rs d‘orgues s P istole, dans l a se
conde moi t i é du d ix- h ui t i ème siècle, on t en
po u r successeu rs Loui s e t Benoi t, fils de Ph i
l i ppe . Benoi t v iva i t e ttrava i l la iten co re en
1819. On elle avec é loge l

‘orgue qu‘ i l a o u

pour l
‘0glise du Sacremen t, Pi s to le

,
e t dan s

le quel il a i n trodu i t de nou vel les i nven t ions,
n otammen t

, dit-on , les effets d u p ia no e t du
[arts. J ‘ignore si le procédé don t i l s‘agi t a
q uelque ra pport a vec cel u i de Gren ié (voyez
ee nom) . l es fi l s de Be noi t , P ie t ro, Agat i et
G iosné, ontembra ssé l a méme profess i on , e t
son t-ma i n ten an t au nombre des mei l leu rs fa

't>
teu rs d‘orana de l'Italie .

T RO PEA (Gracoa o) , mu si c ien napolila in ,
né da ns l a seconde mo i t i é d u seizième s i èc le, a

26!

publié de sa compos i t ion 1°Madrigo li a
qua ttro noos', cou due rnadrigai i a cinq…
ooci nelfine ; libro primo : i n Na poli , per
Consta ntin e V ita lf

,
1502, ln 2‘Madri

gotta cla que uoci ‘; ihid.,
1021 , ln

-i ‘ . 3°Ala

drt‘ga li a q ua t t ro noel, libro secondo ; ibi d .,

ln

TR OST (Cu n eo), organ i ste J éna , a u
commen cemen t dud i x-sept i ème siècle, a fa i t
i mpri mer de sa compos i t ion 1°Cha n t funèbre
su r le tex te I ch write dass mei n H err l ‘

em

Cftristus,ä qua tre voi x ; Jéua, 1021. 2° li‘otct
de noces s hu i t voi x ; ibid ., 1633.

TR O ST (Jsan—Gasra an), su rnommé L
‘AN

CŒN , fu t a voca t de l a régen ce etorganiste
llaiberstadt, vers 1060. i l a la i ssé en man u
scri t letouv rages su iv an ts 1° Aduen o n

‘tt
musica , odtheoria m etp rec i os, in door

po rtes diuisa . P rn epta musi ca th ere
fic: etpractiez , ta bu li s syn opticr‘s i nclus: .

8° 0rga nograpltia redio iuoMichael“P ra
lorie . 4° Exa men orga n i pnsumatici con tra
sympha nta s. 5°Mouœbordum . 0‘ Une des
cription de quelques orgues de l'Allemagne e t
de l a Hol l ande . 7° Traotatus demedia inu
sicis uind icatus 80 T re i ze préface s de s
ouvn getde Prescoba idl, de Donat i , de Ro
vel ti , de l algarin l eta u t re s, t radu i tes on a it
lemsnd. h ost a l a i ssé au ss i en man uscr itdes
t raduct ion s dutra ité dn con t repoi n t d‘Artusi ,
du Tra nsilua no de Dlruta , des lb stIIutiont
h a rmon iques de Zerl i ne , de la Regoln {toi le e
breoe de Ga tes : 8ebbatln i , de l‘ in troduct iont
l a musiq ue pra t iq ue de Hurley, e t de l

‘Institu
tion ha rm on iq ue de Sa lomon de Ca us .
T ll08

‘

l
“
(I ssu-Gu n n ) , le j eune , fils

du précéden t, organ is te de l a cou r deWe ls
senfels, a publ i é l a descr ip t ion de l'orgue
const ruitde son temps dan s ce tte v i l le, avec
des con s idéra t ions généra les su r l a factu re des
i ns t rumen ts de cet te espèce, leu r accord, l a
q ua l i té des jeux

,
e t les devoi rs de l‘organlsto

da n s l eu r récept i on . Cetouv rage a pou r t i t re
A usf

‘

u
‘

brir
‘

cbe B esch reibu ng dee n euen Or

geiwerks a uf der A ugustenburg suWei ssen
fe ls

,
etc . ; Nu rembe rg,Wol fgang Mau ri ce

Endter, 1077, iut- 12 de soixa n te-douze pages.
“
Pro s t d i t dan s cetopuscule (p. qu ‘ i l ava i t
écr i t précédemmen t u n a u tre ouv rage i n t i
tulé Traetatus.de juribue etprio ilegi ism a

sicorum : ma i s il ne pa ra i t pas qu
‘ i l l‘a itfa i t

i mpri me r.

Ce t i tre ludique sa ns doute une défense l a “tra ite
des modes nom in a l de bi et publié a la méme
époque, etqui a r ut-“N été l 'obje t deque lque cri tique
ma in tenan t inconnue .
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T ll08
'

l
‘

(Go neruotn-llennt), bon fac teu r
d
‘
orgues a A ltenbourg, dan s l a première

mo itié du di x-h u i t i ème siècle, é ta i t fi l s de
Tobi e-Godefro id “

P ros t, qui exerça i t l a même
profess ion

,
e t ava i t cons t ru i t l ‘orgue de Lan

gensaIza, composé de t ren te- sep t j eu x . Les
pri nci paux ouvrages de Godefro id-Hen ri son t :
1° L‘orgne de Dollenstadt, dans le duché de
Go th a, composé de v i ngt jeux, en 1709 . 2' Cc

lu i deWatershausen , près de Gotha , de c i n
q ua n te—buit1eus, en Ce lu i de l ‘égl i se
d u châtea u Altenbourg, de qua ran te jeux ,
commen cé en 1736 e t fin i en 1759.T ros t a eu
pou r élèves F rideri ci , de Gén , Gaspa ri n i , de
Kæn igsherg, Gra ieb e t Killer, de Bay reu th .

T l\00P ENA S (l uci en), ne a Paris , en
1799, fitses études dans u n pen s ion na t de
cet te v ille, e t s

‘

y l i v ra pa r ti cu l ieremen t a l a
sc ience des ma théma t iq ues, sous la d i rect ion
de lloén6Wro nsk i, qui y é ta i t profes seu r.Les
pa ren ts de Troupenas dés i r-a ien t q u‘ i l en trâ t
l
‘
éco le polytechn iq ue ; ma i sWro nsk i parv i n t
à le fai re renonce” ce p roje t en lui d i sa n t que
les professeure de ce t te i n st i tu t ion é ta ien t des
iuno rauts i n capab les d'appréc ie r l a réforme

desmathématiquesentreprisepariui,Wrousk i .
Tro npeuas a va i t aussi en trepri s l

‘étude de l a
m us ique, pou r laque l l e il eu t toujours u n goût
pass ionné . i l s‘éta i t persuadé que lathéo rie de
ce t a rt n e peu t t rouve r de base que dan s l a
sc ience du ca l cu l ; i l a va i t, smain tes re pri ses,
inv itéWronsk i s s‘en occuper, e t lui—méme
pen sa i t sa ns cesse . Deven u pos sesseu r d‘ une
fortu ne modes te

, après l a mor t de ses pa ren ts,
il se litéditeur de mus ique, dev i n t l

'am i
d
’
Auher, de Ross i n i , de Bériot, e t publ i a l e urs

ouvrages,doutl a ven te produi s itdes bénéfi ces
con sidérables . Sa con s t i tu t ion n‘éta i t pas ro «

buste, e t, pendan t près de dis a ns, il fu t a ttei n t
d'une affec t ion de po i tr i ne qui l

‘
obligea it

d‘al le r pa sser to us les h i vers ) llyères. Le ma l
fi n i t pa r fa ire des progrès, e t Troupenu
s
‘

éteiguita Pa ri s , l e 1 1 a vri l 1850. Toujou rs
p réoccupé d‘une théori e mathéma t ique de l a
musi que

,
i l m‘en parta itsou ven t e t nou s eûmes

de longues d i scuss ions à ce suje t ; Je fi n i s pa r
ébran lerses co nv i ct ion s etlui démo ntremu'un
a rt ém i nemmen t ideal ne peu t avo i r q u‘une
origi ne psychologique, e t q ue ce t a rt ne peu t
n a i tre que de l‘ act ion réciproque d u sen ti men t
sur l ‘ i n tel l igence e t de cel le- ci su r le sen t i
men t . A la su i te de ces d i scu ss ion s, i lm

‘

écri

v i t deu x let t re s qui fu ren t publ i ée s dan s la
Rev ue mus ica le (an née 1839) , so us ces t i tres
l ‘ Esso l s u r latlte'orle de la must‘que, déd u i te
d u p rinc ipe méta phys ique s u r lequel se[onde

TROST TBUHN

la réa li téde cette scien ce. Prem ière let tre a
le rédactenrde la Revue musica le publ i ée

ensu i te a pa rt, san s l ieu d
‘ i mp ress ion etsa n s

date in- 12 de huitpages. 2° Seconde
let tre s Il . le rédacteur de la Revue mus ica le ;
t i rée spart,sans nous de l ieu et sa nsdate(l852i,
iu—12dedouze pages . En tré dans ce nouvel ord re
d'i dées, sa n s renoncer tou tefoi s aune syn thèse
de deux princ i pes psychologique e t mathéma
ti que

,
Troupenas s

‘
occupa ju sq u

‘à ses dern ie rs
jou rs de la form a t ion d‘un corps de doc t ri ne
de la science de l ‘a rt basée su r cet te syn th èse ;
ma i s i l ne para i t pa s qu ‘ i l a i t a chevé le l i v re
auquel il t ra va i l la i t d'après ce plan .

T R O USS EA U (Ann an), professeu r de
matière médica le e t de théra peu tiq ue s l a l‘a
cu l te de médec i ne de Pari s , membre de l

‘
Aca

démie de médec i ne, ne Tou rs, e n 1801, a

publié beaucoup d
‘ou vrages re la t i fs a sa pro

lestiou , pa rm i l esquel s on rema rq ue celuiæ i ,

qui a des rapports avec l
‘a rt du cha n t T ra i te

pra tiq ue de la ph th is ic lawngde,de la la rym

gi te chron iq ue , et des ma la d ies de la voix ;
Pa ri s

, l a iti ère , 1837, un vol ume in
TR U IIN (Fnénùt6 -lü ônu) , d i rec teu r de

musique a Berl i n ,
”

né le 17octobre 1811 , li l

biug, se litremar quer des so n en fance, dans
l ‘école où il é ta i t place, pa r l a j ustesse de s a
vo ix e t so n orga n i sat ion m us ica le. A l'âge de
d i x an s

, ilcommença l
'
étuuiede l a flû te ses pro

grès fu re n t s i rap ides, qu
‘après deux an nées

d'exercices s ur ce t i n s trumen t, il pu t être
admi s dan s l ‘orchest re des concerts d‘abonne
men t e t y exécu te r des solos. Apres a voi r a t
tei n t l’age de douze an s, i l ajou ta l

‘é tude d u
v iolon cel le de l a fl û te e t parv i n t e n peu de
temps a jouer su r ceti n s trumen t, d‘une ma
n ière sa t isfa i sa n te

, des compos i tion s de Ro de
e t de Nayseder. Ces prem iers succès écl ai ré
ren t sa fami l le su r sa des t i n a t ion na tu rel le, et
i l lui fu t perm is , dan s l

‘é té de 185 1, de se
rend re a Be rl i n pour y fa i re des études se
r ieuses de mus ique . Arrivé dan s ce t te v i l le, il
reçu t des leçons de Bern ard Kl ei n , pu i s il«le

v i n t eleve de Bobo , e tMendel ssohn lui ense i
gna pendan t q uelques moi s le méca n i sme de la
wa positio n . Sesprem ières product ion s fu ren t
des Lieder e t des cha n ts plus ieurs vo ix exé
cutés pou r l es soc ié tés chora les . En 1833 ,
Truhntitson p remie r essa i de compos i t ion
drama t iq ue da n s le pe ti t opéra Den v ier

j: k rîge P ost…(Le Poste de quatre a n nées),
qui fu t représen té au théâ tre roya l ; mai s pe u
sa t i sfa i t de son outrage , i l le retira e t l e
rempl aça pa r l

'
opéra — comique Truby, qu i fu t

joue avec succès, le 22 ma i 1855 . S
'

él«tti l marié
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« ü I . T… Me J—es euuæ de fq ua ;

m a i s il , m m …M la £ . b m vagzs

1* Vm pk fe u n Gebmu h bei m «[m

e« ta : aoln netles), m m 9 u ter ;

Küche für die O rgel, etc. (P ré ludes pour

h augétique ), op . 14 ; ci nqu ième recuei l de
piècesd

‘
orgue;

f a nta isi es pour «leu inundm ions etdes
fina les , op. 17; (bld. Ke rner a ex tra i t de ce
dern ier o uvrage u ne gra nde fa n ta is ie q u'i l a
i nsérée da ns la t roisième parti e de son P ost
fudùu—Duch : !rfurt, (a. in—4 ‘ obl.

T RYD ELL (Ju musici en Ma ndats
prof… a Dubl i n vers le m i l ieu dudis—bui
lîême sièc le . a publ ié un traité é lémenta i re de
musique Tseo E ssa ys on the theory und
prud ia ofMusi c, Dubl i n , 1766 , ñu Le

prem ier de ces essa is con tien t les é lémen ts de
la musiq ue ; le second estu n t ra ité abrégé
d‘ ha rmon ie etde com pos i tion .

T SH -YU , pri nce de la famille i mpéria le
desMing, en Ch i ne, vécutdans la seconde
moi t i é du seizième s i èc le de l ‘ère ch rét i en ne .

A ide de quelques le ttrés, il se l i vra , a i nsi que
l y-Koang—ty (voyez ce nom) , a des recherches
su r lath éori e de la mus i que ch i noise, da n s les
a ncienstra i tés de ce t art; ma is i l borne l‘ob
jetde ses trava ux a u: pri nci pes de la fo rma
tion de l‘échell e mus ica le, e t au propor t i ons
des douze demi-mm ch rom a tiq ues, a ppe l és les
en ch i no is . Le l i v re qu‘ i l écri v i t sur ce suje t a
pou r t i t re Ln— iu Tai ng-

y (Expl i ca tion c la i re
de la théori e des lu) ; il l e term i na e n 1506 ,
le prése n ta a l‘empereu r (Ma n— Tv, a le fit
i mpri mer dans la méme a n née .

T SCflI R C H E (Wuueu ), ma it re de cha
pe i le aGén , es t n é 3 L ich te na u , près de Lau
ban , le 8 j u i n 1818. Son pè re , qu i y é ta i t en n
tor

, l u i fitcommen ce r, e n méme temps que
ses frères, l

‘étude du chan t, de l
‘orgue e t de la

compos i t i on . A l ‘âge de seize a n s, il en tra a u
sém ina i re des in st i tu teu rs aBum lau, e t reçut
des leçons de Karo sv pou r l‘orgue e t l a théorie
de la musique ; pu i s il a l la con t i n ue r ses études
a l ‘ i n st i t u t ion de l a musique d‘égl i se Berl i n

,

oùA .
—W. l h rh acheva de développer son ta le nt

d
‘
urgen i:tr , ta nd i s q ue C re il acheva i t de l ‘ i n

struirc dans l a théorie. Rungenbageului donna
a uss i des leçon s de compos i t ion l'aca dém ie
des beaux -a rts , e t, en fin

, il complets son iu
s t ruc t ion en su i van t l e cou rs du doc teu rMars,

TRL… TSŒŒŒ
8… h 18-Ë WM ‘

l
’

scbirü a

oh üs h fi aæ à m ær ù fégtüe âäuv
ïm d $fl e-Ma m a… ü

… … œflc ‘e ä sæ m ù n u iqu
k h a dflé k efl tbæ éM bflle orga

d‘ acti vi té etde prep a
“

: dan s l‘ artau sein de
la v ille et“ la prd il an itl aé ao n
séjour. Ce futh i qui organ ‘

n a e t di rigea les
[étes et a
l u th , da ns les ann ée s « 1847. La

pla ce de ma i tre de ch peth éta n t devenue va
n nte à G£rs, eu 185 1, '

l
’

sebücbe futa ppelé
dan s cate vflle pnur la reo pür. h 18—Ù , i l

av a i t fa itun voyage Leipsid a latin, et.
araitdonué ds m oüI liten

te ndre une grande fa n tai si e avec lugue, publ iée
ensuite par l… , H urt. Parm i les ouv ra
gea de cetartiste, on remarq ue : 1° l otet po ur
qua tre vo ix d‘hommes , G ross si nd dieWe r&e
du B e rn e (Les œu vres du Seigneu r sont
grandes) . Den H err istGo“(Le Se igneu r
es t Dieu), ca n ta te pou r des voi x méiées avec
orchest re, op . 17; Schweidn i tz ,Weism ann .
3° l

‘

o n allen H imuseiutêntD ir H err (Les
c i eux vous gtoriflentSeigneu r ) , motel e n
chœu r avec o rches tre, op. 17; (b id. 4° Ge ION

sd 6 011 (D ieu so i t lonél, chœu r avec des in
struments a veut on orgue , op. 203 s

‘

os‘d . 5‘ Le

psa ume 21 pou r un chœu r d‘ hommes a vec
so in , op . 27 I agdebourg, liei nrichsbofen ,

6° D ie H a rmon ie hymne pou r
qua t re ro i s d‘ homme avec instrumentsà veni ,
ex écu té s l‘Académ ie de chan t, a Be rl i n ; Bres
l au

, Leucka rt7‘ Plus ieurs cha n ts détachés,
i dem . 8° Der V o ih n ggr (Le Chan teur po pu
la i re), recuei l de ch an ts faci l es pou r quat re
voi x d‘homme 8cbsve idn it: Weigm auu

9° Bea ucoup de L ieder en recuei l s ou déta
chés, pou r vo i x seu le avec pi a no, ou pou r des
chœu rs . 10° Sia prétudcs pou r orgue t ro i s
c la v ie rs ; Bwlau, Schuman n . 11° C i nq pi éces
d‘orgue, don t tro i s préludcs e t de u s fugues,
op . 1 ; Be rl i n , Chatiier. 12‘ sona t i ne pour
pi a no (en la ) , ib id .

T SC H I RCB (h um ), frère du précéden t
e t p rofesseu r de musiq ue Berl i n, es t ne s
L i ch te nau le 3 1uitlet1819 . Après a vo i r com
mencé l‘étude de la musique avec son père , il
a lla fréque n ter le gymnase a Lauba n , pu i s il
se rend i t a Berl i n e t con ti n ua ses études mo
sica les l‘ i ns t i tu ti on po u r la mus i que d‘égli se
e t a l‘éco le de l‘Académie des beaux—arts . En
1845 , il a fa i t u n voyage Hambourg e t a Pa
ri s . De retou r a Be rl i n

,
il s

‘

y li vra a l
‘
enseigne

men t Ju sq u
‘en 1852, où il fu t appelé a Ste t tin



TSC…RCII TUCH

pour y rempl i r les fonct ions de d i rec teu r du
chœur etde chef d‘orchest re du théât re . i l es t
mor t dans cette ‘v iile , le 36 décembre 185 4, a
pei ne âgé de 85 an s . i l a va i t, di t—on , du ta len t
comme compos i teu r Ses ouv rages con sis ten t
en de ux opé ra s, le ”atte n da vo la n t e t F rit
3.

‘

I, pl usieu rs ca n tates , des ouvertu res pou r
l‘orchest re e t des L iede r.
TSC H IRC lI (h onneu r), compos i teur

Berl i n , e t frè re des précéden ts , estné s L ichtcnau
, vers 1891. i l fu t chef du chœ ur a u

théâ tre Kroll de Berl i n j usqu‘en 185 4 . En

1855
,
la grande médai l l e d‘a rgen t lui a été clé

cern ée pou r a cornposiIion i n t i tu lée D i‘e [lu
be rtua J agd (La Chasse de Sa i n t— lluhert) . On
conna i t a uss i de ce t a rt i ste la musique d‘une
pièce de c i rcons ta nce i n t i t u l ée E i n e B ra ul
scbau (La Recherche d ‘une femme), en t ro i s
actes, qui fu t re présen tée au théa t re Ræuigs
stadt de Berl i n l e 7fév r ie r 1858

,
a i ns i qu'une

ca n ta te composée pou r u n chapi tre de l‘ordre
«le l‘A igle-Noi r, l aquel le fu t exécu t ée au pa la is
de Sans-Souci , en 1855 ; en fin

,
u n gra nd nom

bre de compos i t ion s de chasse. ll. Rodo l phe
Tscbirch a publ i é : 1° llymne e t marche de
j ubi l é pou r pi a no, op . 5 ; Be rl i n , Trautvre in .

2° l a Cha sse de Sa i n t-Huber t, pou r des in
ntrnmenü de cu i v re, op . 6 ; Berl i n, Bock .

3° Na rc isse, fan ta i s ie ca ractéri s t iq ue pou r
pia no, B resla u , 1856 . 4 ‘ S a lem- é tudes, idem ;
ibid . D iffére n tes pi èces du méme gen re ,
op. 28 et I reslau, Leucl art. Chan ts a
vo is seule avec p i a no ; Berl i n, Bock, T rau t
v ein et Cha l l i ce.
“C B ORTSC II (J eu —Grosses), prétre

bénéficier e t compos i teu r, sSchwe i z, dan s le
Tyro l , vécutdans la p rem ière moi t i é du dia
h ui t ième s ièc le. I l a fa i t impri mer de sa com
pos i tion 1°Sacerdus musicus com rtm seu

cone. Ltta ntas lOL aurstaw—Ma rfa nas
, etc.

,

A ugu sto V indelicorum , 1725, in —fol . 2° I n
ceuaum myrtc‘mm ad a rum ma gna cc lom m

Regina adotendm X I V o/fer ta ri a a 4 roc.

cie l. a lto v io le , luula etG. R ., Anas
bou rg, 1780, in- fol . 8‘ V I IMissen , uebst
ein en Requiem fii r 4 Sitram , o . uc. und

Gm ra ibass(Sept messes su i v ies d‘un requ iem
voi s , v io lon s, v iolonce l le e t basse con

t ie ne) , (bid 1731, in—fo l.
T UBA ]. music ien belge, vécu t a u mi

l ieu du se izième s iècl e. i l ne peu t y avoi r «le
doute su r le pays qui l

‘a vu na i tre
,
ca r ses

compos i t ion s se tro u ven t dans deux gran des
collect io ns i mprimées à A nve rs e t à Louva in ,
lesquelles ne con tiennen t que des ouvrages des
pl us célèbres ma i t res n és enBelgi que e t formés
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dan s les éco les de ce pays. La prem ière dn ces
co l l ec t ion s es t i n t i tu l ée Sacra rum Cautio
n nm (cu lpa hodieMoteta v aca nt) quinquv et
sea: oocum adueram ho rmon iam co n cer t…
que a b op t im i s quibusqueMusc‘cr‘s in philo
muso rum preti u m compasfta rum L ibritres.

JMwerpi‘: per J ooa L a ti um et A uber
t um (sic)Wa ira ndum , 1551- 1555 , lnc l° obl.
Aucommencementdn t roi s i ème l i vre se trouve
une épltre dédicato irs l a rcWes le r

, noble

hab i ta n t d'Augshourg (ad H am mWeslm m

J ugmæ V i ndeltcorum P atricium
dan s l aquel leWaelrantdi t qu“l l ‘est pas seu
lemen t le typographe, ma is l

‘éd i teur de ce re
cue i l d‘œuvre s de ses compa t riotes. Q ua tre
motets à ci nq vois de Tubatson t dans cet te
co l lect ion , a savoi r l i v re page 15 , l i v re l l,
pages “e t 10, et l i v re l i l , p. 18de la pa rt i e
du téno r. Les a u tres compos i teu rs don t on y
t ro uve des mote ts c i nq e t s sis voi s son t
Créquillon, Nico l a s Goa i n , G ombert, Hol l an
der, De La t re (Peti t Jea n), De La t re (O l i v ier),
l a iliart

, C lémen t (nou pa pa ) e t l achæns. Un

exempla i re de ce recue i l es t a la B ibl iothèq ue
roya le deMun i ch , sous le n° L

‘au t re co l
lect ion a pour t i t re : Ca utionum Sacra rum
(vulgo U otsta v aca n t) qsduqne etsea: va cuos
ea: optis quibusqus Mustela u lecta rum .

Loranti , a pud Petrnm Phalesium, 1555 -1558,
ln -4‘ obl. Elle estcomposée de hu i t l i v res,don t
le c i nq u ième ne con t ie n t que des mote ts de
I anch lcourt. Autro isième l i v re se t rouve le
muletde Tuha i ci nq vois, Spiri tus sa nc tu s,
sou s le n° 16 . Un exempla i re des hu i t l i v res
de ce t te co l lection es t da n s ma bibl i othèq ue .
Les hu i t l i v res ne cont ie nnen t que des compo
sitions de mus ic iens be lges.
T UB BL (Canh uu -Tato ra nts), mus i ci en

a llema nd, vécu t q uelq ue temps Ams te rdam ,

vers l e m i l ieu du dix—hu i t ième s ièc le
,
e t s‘y

l i v ra l ‘ense ignemen t du pia no e t de la com
pos i t ion , pu i s il retou rn a en A l lemagne . i l a
publ i é une i n struct i on élémenta i re pou r l a
mus ique, le cla veci n e t l a compos i t ion , e n
hol la nda i s e t en allemand,sous ce t i t re : Karte
0nderrt‘gtfngsderMusijh, met de de a r by
peuoegds 77 Ila ndstucljcs v oo r hetC la v ier ,
h um m m tarte behnndeitng v a n hetcon
trapunct, e tc.,

Amsterdam, 1767. On con na i t
a us s i sous l e nous de ce t a rt i ste In a , ca n ta te
de Ram ler, publ i ée s Bru nswi ck , en 1768
T DC I] (B a m—Au rsoa-Gorts0a), compo

siteur, éd i teu r de mus ique e t l ibra i re sDesseu,
naqu i t e n 1768, Géra , en Sa c. A près a voi r
commencé l‘é tude de la mus ique au gymnase
de ce tte v i l le, il su i v i t ses pa re n ts a Saugcr



hausen , e t dev i n t él ève de Rol l e ; pu is il a l l a
à l ‘ un i ve rs i té de Leipsick , e t é tudi a l

‘
ha rmon i e

et la com posi tion sous l a d i re c tion de Doles.
Doué d‘une belle vo i x de basse, il se l i v ra a ussi
l ‘étude du chan t

,
e t bien tô t il abandon na l a

théol og ie pou r le théât re. Engagé dan s des
t rou pes ambulan tes d ‘opé ra , i l ch an ta su r les
thea t res de plus ieu rs v i l les, e t en dern ier lieu
a Dessau, depu is 1700 jusqu‘en 1800. A lors il
a ba ndon na cette carrière pou r ét abl i r une il
bralrle e t un magasi n de mus ique a Dcssau.

C om pos iteu r agréable, il a écr i t la musique du
pet i t opéra i n t i tu lé Der Giüclls

‘

ehe Tag
it‘B eureux jou r), deschæurs pour le drame de
l am sa , des ba l lets, des a i rs de danse e t pl u
sieu rs au t res morcea ux pou r l e théâ tre e t pou r
les con cer ts . Il a l’a i t impri mer les ou v rage s
su ivan ts de sa composi t ion 1° Des menuets

,

po lo na i ses e t va l ses ty ro l i ennes pou r l ‘or
chestre . Leipsiek , Xolimann . 20 P ièces d'hu

mon ie de d ifféren ts gen res , œuvres 85 ,
48, e tc . , i bid . 8° Pe ti tes pièces pou r d i vers
i n st rumen ts, tel s q ue l a flû te

,
le cor, l a gui

t a re , etr. 4° Symphon ie pastora le pou r pia no
,

fl ûte , v iol on e t v ioloncel le, op . 25, v
‘

btd. li° So

n a te s pou r piano a qua t re ma i ns, op. 30, (bld.

6° Sona tes pou r p iano seu l , op. 5
,
10, 81, (bld.

7° O uvrages pou r l
‘ense ignemen t d u piano ,

op. 20 et 47. ( bid. 8° Des pe ti tes p i èces et des
dan ses pou r le piano. 0° P lusieu rs recuei l s de
chan son s a l lemandes

,
etc .

T UC H EB (Le ba ron G . D E ), conse i l le r au
t ri buna l m i l i ta i re de Schwe lnt‘urt(Bav ière ) ,
n é Nu remberg vers l e commencemen t d u
dix—n euv i ème siècle,tut, dés sa Jeunes se, ama
teu r pa ss ionné de mu sique, part i c ul i è remen t
de mus i que rel igieuse ."a recuei l l i une grande
quan ti té d‘œuv re s de ce gen re, produ i t s pa r
les a nciens mai tre s i ta l i ens, e t a formé a itu
rembergune soci été de chan t pou r l ‘exécut ion
de cet te musi que éminemmen t cl as sique. On
do i t a ce t ama teu r d i s t i ngué u n recuei l i n té
ressantde mé lod ies chora les, don t l a prem ière
éd i t ion futpubl i ée sous ce ti t re : Schulz des
rua ngei ischen Kirehengesa ngu , derMelodie
said ha rmon ie , na ch aus den 0urilen des

X V I und X V I I J a h rhu nde r ts ungrfl
'

c ç

(Tré sor du chan t de l ‘égl i se éva ngélique, mé
lod ie e t ha rm on i e

,
t i rédes sou rces des seizième

e t dia —sept ième siécles) ; Stu t tgar t , 1840,
u n vol ume ist La deux i ème édi t ion de ce
recuei l esti n t i tu l ée : Seba i : des rvangelüchm
X in h

'

engesa nges ins m i en J a h rhu nde r t des
Reformato‘on (T résor de chantde l‘égl i se evan
geilque dans les p remiers s iècles de la réfor
ma tion); Leipsicls, Bre itkopl‘ c t llærtcl, 1848,

TUCH TUCZER

deux part i es ln-l ° de pl us de neuf cen ts pages,
non compris les préfaces. L ‘exécu tion typo
graph iq ue de ce t te deux ième éd i t ion estd‘ une
grande beau té .
TUCKER (Gntnu nne), pret re e t chanoi ne

de Sa i n t—Pierre
,
dansWestmin s ter, a Lo nd res.

futa t ta ché s l a chapel le du ro i C ha rles II, e t
mou ru t l e 28 fév r ie r 1678. Il es t a u teu r de
quelques an t iennes qui se tro uven t dans Pil a r
monta sa cra de Page .
T UCZEK (h angars), di rec teur du chœ ur

de l‘ég l i se pa roi ss i a le deSa lnt-Pierre,3Prague,
en 1771, fu t pendan t q uelques années aupa ra
van t chef de musiq ue de la garde ci v ique de l a
nouvel l e v i l le . Ilmou ru t Prague, vers 1780,
l aissan t en man uscr i t des sona tes de clavec i n
e t de petites symphon i es appel ées P a r tit io n .

Tucaek ava i t écri t a uss i dans sa jeunesse de
pet i ts opéras de ca rnava l

,
en la ngue bohème .

T UC ZEK (F l ançots) compos i teu r dra
mat ique , fi l s du précéden t, n aqu i t Prague,
vers 1755 . Élève de son pè re pou r le cha n t e t
pou r l a composi t ion , il en tra d

‘aborden qua
l ité de ténor au théâ tre du comte de Schwer ts,
3Prague; pui s il rempl i t i ‘emplo ld

‘
accompa

gnateur au cl a vec i n, j u sq u‘en 1797, époque où
Il en tra au se rv ice d u duc de Courlande, en
qual i té de mai t re de concerts, e t a l l a demeure r
Sagan . 1l y res ta j usqu

‘en 1800, pu i s a l l a d i
r iger l a mus ique du théâ t re de Bresl a u . V e rs
l a dude aba ndonna ce t te pos i t ion pou r
a l le r à V i en ne comme chef d‘orches t re duthéâ
t re de Leopo ldstadt. En dern ie r l i eu i l se li s a
Pesth et y mou rut e n 1830. Ceta rt iste a écri t
pou r les théâ tres de Prague, de Bresl au, «le
V ien ne e t de Prstb quelques opéras don t voic i
les ti t re s 1° fla n s Kla chel, Prague , en
1707. 2°Rübeza hl, a Bresl au, en 1801. 8° Les
Dm D a chda . 4 ° D z mona la fript

‘

êrr , opéra
féeriq ue

,
entrois actes, V ienne . 5 °Moïse en

É gyp te. 0°Sa mson . 7° Le S ulta n C ouradiu.

8°LeChapero n encha nté,pantom ime .0“[dns

e tMa rpi‘ ssa , opéra avec des changement s de
cos tumes e t de décora t ions a vue, à Prague, en
1808. 10° L auassa , grand opéra , cons idéré
comme le mei l leur ouv rage de l

’au teu r, pa rt i
culièrementà ca use de l a beau té des chœu rs.
T ud eh a éc ri t auss i q uelques ora tori os , pa rm i
lesque l s on c i te le J ugemen t dern ie r, etdes
can ta tes

,
don t une pou r cé lébrer l a con vales

cence du roi de Prusse, exécu tée Sagan . Ce

composi teur exce l l a i t dans la musique de
da nse .

(1) Gerber a été ma l in formé en do nnm sre i arti ste
le prénom de Vincen t ; il a été copie par les autre s bie
graphes musicien .
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Il éta i t quelquefois ob l igé d
‘emprun ter une

flûte, l a s ien ne é ta n t éga rée. Cepe nda n t tel l e
é ta i t son heu reuse organ i sa t ion , qu

'on le v it, a
un concert de madame Ca ta lan i, se prépa re r
jouer un morceau dilllci le sur u n in s trumen t
don t une des p i èces éta i t fendue dan stoute sa
longueur. 11 ne s‘en aperçut qu

‘a u momen t de
commencer, e t rajusta sa flûte comme il pu t
a vec que lques bou ts de fil e t de l a c i re, dev an t
le nombreux aud i toire qu i encombra i t l a
vaste sa l le de l‘opera . ‘

l
’ous ses ami s frém i s

sa ientd‘ i nqu i étude ; ma is lui, ple i n d‘assu
ra nce

,
comme si tout eûté té dan s le mei l leu r

ordre , joûa avec ta n t de verve , de grâce e t
de perfec t ion, que des t ran sports d ‘eu then
siasme éclatéreutde tou te pa rt . Seu l en t re
tou s les a rt i stes qui s

‘étaien t fa i t e n tend re
dans l es conce rts de l a prod igi euse can ta
t ri ce , i l ba la nça ses succès .
Cepen dan t u nta len t nouvea u, bien rem a r

uuable a uss i da n s son gen re , se p rodu i s i t en
1814 . Ce ta len t é ta i t ce l u i de D roue t q u i , pl us
fi une , ayan t pou r lui le méri te de l a non

veauté, e t po ssédan t u ne grande pu iss a nce
d‘exécution da ns l a d i ffi cu l té va i ncue, a va i t
beaucou p de cha nces de succés . Les deux a r
t i stes euren t b ien tôt cha cun l eurs adm i ra teu rs
en thou sias tes etleurs dét ra cteurs . Depuis prés
de deux ans, la v i ctoire demeura i t incerta ine,
q ua nd Leb run com po sa son opé ra in t i tu l é fe
lion fgn ol, oh le ch an t duro i des oi se au: é ta i t
con fié l a flûte de T ulon . Ce tte lu t te deva itétre
déc i s i ve l ‘a rt i ste le compri t etontéleve r son
ta len t a l a ha u teur de l a difficu l té. Dan s tou te
l a durée de l‘opéra il fiten tendre des accen ts
etnouveau , si pu rs, si tend re s e t si bri l lan ts
I la fois, qu‘u ne admi ra t ion frénétue se ma
uifesta dan s toute l‘assemblée .Les nombreu ses
représen ta t ion s qui se succédérentsa ns re
lâche aJoutéreutchaque fo is a u tr iomphe de
T u lou dés lors il n ‘ y eu t pl us de l u t te pos
s ib le : Droue t s‘élo igna de Pa ris e t se re nd i t en
Ang le terre .

Dés l es p rem iers jours de l a res ta u ra t ion
,

Tu lou s‘éta i t ra ngé pa rm i I‘ardente j eu nes se
don t l es sarcasmes pou rsu i va ien t le retou r de
l ‘ancien ne dynas t i e e t de ses pa rt i sa n s . Cet te
fau te le fittomber e n d i sgrace . 11 ne fu t pa s
cumpri s a u nombre des a rticl es appelés!com
poser la nouvel le chapel le du ro i ; et, q ue l q u es
a n nées pl us ta rd , lorsq ue son vieux ma i treWu nde rl i ch l a i ssa v aca n te l a p l ace de profes
seurauConserva toi re, ce ne futpa sTulou ,mai s
u n a rtis te d‘un ta len ttrés- i n férie u r a u sien

,

qu
‘on choisi t pou r

_

le rempl ir. l rri té de ce
qu‘ il con s idérai t {( bon dro i t comme une la

TULOU TUMA
j us t i ce, il donn a , da ns u n momen t d‘h umeu r,
sa démission de premiére flûte de l ‘o pera

e t en futencore le méme flûtiste qu‘ il
v itappeler a lui su ccéder. C inq an née s se pa s
sérent, penda n t lesq ue l les T ulon ne se ram-e la
ausouven irdesartlstes etdupu bl i c q ue par ses
composi tions. Enfi n une admin i s tra t ion m ieu:
in spi rée l e rappe l a a l‘Opéra , e n lui donnan t
l e t i t re de prem iére flûte solo (en 1826 ), etpen
detempsaprée, l a p laco de profes seu r a uCon se r
va lai re lui fu t a cco rdée . Depu i s lors j usqu

‘a s a
re t ra i te

,
en 1856 , Ta lon a rempl i ces emploi s

conjoin temen t avec celu i de prem ière flûte de
la Soci é té des co n certs . li ne fabri que de flû tes
qu‘ i l avaitétahlle e t dirigée a -en longtemps l a
vogue e t a produ itde bo ns i n s trume n ts de
l ‘a ncien sys téme . J u squ'à la fin de sa ca rriére
d ‘a rt i s te e t de profeeseur, Tulou a vo ulucou
server l ‘anc ien ne flû te ets‘es t opposé l ‘in tro
duct ion de la flû te de Bœhm dans l‘ense igne
mentdu Conse rva toire de Pa ris. En 1857, Il
s‘es t fi xé à Nantes, oh il v i t en core
Les composi tions de Tu lou sonten gra nd

nom bre ; dan s leu r cla ssemen t on rema rq ue
1 Symphon i e con certa n te pou r flû te, hau tbois
e t hassan ; Pari s, Lemo ine. 2° Idem pou r
flûte, ha u tbo i s, car e t basso u , n° 2 ; Pa ri s,
Pleye l . 8° Conce rtos pou r fl ûte etorches tre ;
n° 1 (en la ) ; Pa ris , il . Lemoine ; n° 2 (en m‘
m ineur) ; Pa ris, B en in ; n° 8 (en ré) ; Pa ris,
& hæueuberger ; n° 4 (en estm ineu r) ; Pari s,
P leyel ; n° 5 (en co. 87; Pa ri s, Pleyel.
4 ° Gra nds soins pou r flûte et orches tre ; n‘ 1
e t 2 ; Pa r“, chez l‘au teur. 8° Fan ta i s i es pour
flûte e t o rchest re, op . 16 ; Pa ris, Paclni ;
op. 84 (sur u n motif de laMuette de
Pa ri s, î roupenas; op. 60 (le B ouquetde ba l);
(bid. 0° A i rs v a ri és pou r flûte e t orches t re,
op . 22 ; Pa ri s, Pleyel ; op. 85 , (bid.. op. 80;
ibid. , op. 56 ; op. 02. 7° Aire va r iés avec qua
tuor

,
op. 17; Pari s, Pacln i; op. 28, 80, 80, 55 ,

60; Pari s, Bo n n , Mayence e t Berl i n . 8° Plu

s ieu rs a i rs va riés avec deu x v iolon s e t basse.
0° Grand t ri o pou r troi s flûtes, op. 24 ; Paris,
Pleyel . 10° Polona i se de Ta ncred i pour dcnx
flûtes e t pi a no, op. 82; Parls, Sch les i nger.
11° P l us ieu rs fan ta is ies e t a i rs va ri és avec
p i a no. 12° P l usieu rs morcea ux de concou rs
pou r le Conserva toi re. 18° Duos pou r deux
flûtes, l iv re s 1 , 2, 8; Pari s , Il. Lemoi ne;
op . 8; Pa ri s, 5cbœnenberger ; op . 14 , 15 ;

Pa ri s, Pacin i ; op . 18, 19; Pari s, Gambaro ,
op . 81, 88, 84 ; Pa ri s, P leyel . 14° lcaucoup
d
‘
a irs va riés e t de fa n ta i s i es pou r deux flûtes.
TUMA (Pa auçors), compo s i teu r, né Kos

tclecz, en Bohême , le 2 octobre 1704 , fitses



TUMA WRBRY
é tudes Prague, e t fu t en su ite employé comme
Moor s l‘église Sa in t—J acques de cet te v i l le,
dan s le méme temps où 8ege rt é ta i t a l ti s te.
Tous deus éta ien t é lèves du P. Dohuslass Cree»

nohorsly (uoyesce nom),qul éta i t alors ma it re
de cha pe l l e de ce tte église . Après avoi r achevé
son cou rs de ph i l osophie , Toma se rend i t
V ienne, où le pri nce de K i n sky dev i n t son pro
tecteur, e t le confi a a l’os pou r le di rige r dan s
ses é tudes de con t repo i n t . De ven u mai t re de
cha pel le de l’i mpé ra tri ce Éli sa be th, en 174 1,
il en rempl i t l es fonct ion s j usqu ‘à l a mort de
ce tte pri ncesse, pu i s se re t i ra da ns un cloi tre ,
où il mouru t en 1774 . Ses pri nci pa les compo
sillons co nsi sten t en motets, messes e t q ue l
ques morceau x de m usique ins trumenta le ,
pa rm i l esq uel s on ci te pa rt icul i èremen t u n
Miserere et desMa lines des mor ts, des pa r
"rien pou r d i vers i ns trumen ts. Tous l es ou
vrages de ceta rt i ste son t restés en man usc ri t .
T UNSTED E Suce) ou TUN8

‘

I
‘

ED
,

moine francisca ln a ng la i s etdocteur enthéo
logic, n aq u i t a Norwich, au commencemen t du
quatorsième siècle . Son sa voi r e t sa pié té le
firen t élever la dign i té de prov i nci a l de l'or
d re en A ngle terre. i l mou ru t a l rusard, dans
l e com“de 8ufl‘olk, en 1869 . Un manuscritdo
la b i b l io thèq ue I odléienne , l Otford, co té
no 5 15, ren ferme deux tra ités de mus iq ue don t
il es t au teu r : le p remie r a pou r t i t re D eN u

sica con tin ua etdtserrta cum diagra mmtitus, per Sim … Tunstsde e e n . D om .

135 1. Le second tra i té es t i n t i tul é De qua t uo r
pHp d h

'

bt“i n qufbustotfus musica rud i

ces co nsistunt.
1
‘

U lllllfl
'

(l
‘

ansçots-Lrnam -iléaeari, nd
a Pa ri s, le 27 septembre 1795 fu t admis
en 1812 au Conserva toi re de ce t te ville

,
comme

élève de v iolon , dan s la classe deGra sse t. Après
é t re res té en v i ron deux an s, il di spa ru t, sans

qu‘on en connut l a ca use . On voitdans l ‘a ima
nacb desthéâtres, i n t i tu l é : J nnuotn dra matique pou r 1817, qu

‘il éta i t entré quelques
mo i s au pa rava n t da n s l‘orches t re duThéâ t re
lta lien , comme un des seconds v i olon s. i l ren
t ra a u Conserva toire l e 7 décembre de cette
même an née 1817, pou r y étud ie r l‘ha rmon i e,
sous l a d i rec t ion de Dou rlon

,
don t il devi n t e n

su i tete répétlteur ; ma i s il d i spa rut e ncore
tou t a coup de cet te école e t de l ‘orches tre ois

Dans la prem iere edit ion de ce tte biograph ie il est
ditque ‘

l
'
e rhry naqui t a '

I
’

eulee se : cette erreur estici
m ti“e d‘apres les regi stres de Genssn atelve de Paris.
l e reste i l est… iflcile de“terminer le lire etla
date de la naissance de ectartiste.car le regi stre des
grands coureurs de l‘ insti tut perte : f un k y (a is
L aure n -fi dém ), etMets, le 18mars 1701.
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il é ta i t attach é ; perso n ne ne savai t ce qu‘i l
é ta itdeven u, l o rsqu ‘on a ppri t qu‘ il ét a i t a
Tou lou se, où il publ i a un A bréqddudi ction
na ire de musique de J . I . Il… ,

“
l
‘

ou

loose
, imprimerie de Bel legarde, 1821, ln-i2

de cen t q uaran te pages . De retou r a Pari s en
1822, il en t ra à l‘orches t re du théâ tre du Gym
n a se d rama t ique e t n

‘

y res ta qu
‘une an née.

!n 1850
, il obti n t d

‘en t re r l
‘Opéra , comme

s ite ; mai s ses absences fréquen tes de l‘orches
t re lui fi ren t donner son conge dan s l

‘an née
sui van te. Depu i s lo rs il n‘a plus été a ttach é
aus orches t res, etn ‘a é té con n u que comme
pro fesseu r de v iolon etd‘h a rmon ie. Espri t
biza rre, i n con sta n t, sa n s ordre da ns l es idées
comme dans sa condu i te, il ne su t pas mett re
a profi t son heu re use organ i sa t i on d

‘art i ste
,
e t

fi n i t pa r tomber dans l a misère e t dans l a dé
gradat ion qui en es t sou ven t l a com pagne . 11
a va i t éc ri t u n C ours d’ha rmoniet…
da n te qui fu t a ppro uvé pa r la cl asse des
beaux- a r ts de l‘ i nst i tu t de F rance ; mai s i l n e
le publ ie pa s. i l ava i t composéune Symphonie
fa n tas tique qui fu t ex écu tée aus conce rts de
V al en ti no ; puis il écriv i t, dans le Courrier
desthêdtm ,

un long a r t i c le con t re l es compo
siteure qui ne sa ven t pas tro u ver d‘idées dan s
les cond i t i on s des œu vres classiques. Po ur
fa i re con nai t re l a n a ture de ce t espri t tua
l ade, le c ro is devoi r copier c une a n nonce
que Torhry a va i t fai t ltthographier, e t qu‘ i l
dis t ribua i t lui-méme sur les boul eva rds
a I’. L . il . Tueu r, e tc.

,
don ne des leço n s de

so l fège, de v iol on , d
‘ha rmon ie usuel le et

d‘h a rmon ie tran scendan te
,
de mé lod ie, de

a pré l ude, d‘improv i sa t ion etde compo si t ion
dramat iq ue ; des leçon s de déelamation mo
s ieste pa rti cul i èremen t a ppl iquées a l‘ i n ter

a pra s tion des son a tes de l eethoven pou r le
piano, don t il fa i t t ravaill er l e mécen isme

e dan s le système de Lisz t. 8e charge de
a corrige r, rec t ifie r, écr ire, lnstrnmenter et
orches tre r tou te espèce de musique .

— PH :

a des leçons 8 francs; 27, m des I srtyrs,
a Pa ris. 0 Ceta rti ste infortuoé es t mort

dans ce t te v i l le, le 25 décembre 1850. On a
publ ié de sa com pos i tion 1°Ouvertu re pou r
l es concerts, Pa ri s, P rey. 2° Gra nd qua tuo r
pou r deux v iolons, a l to etbasse, op . 7, Pa ri s,
Pacin i .8°Gra nd trio pou r v iolon, a l to e t basse,
op. 14, (bld. 4°A irtyrollen va rié pou r violo n,
a vec qua tuor, ihid. 5°Duos pour deux violons,
l i v res et i bid. 8° Grand duo pou r pia no
e t v iolon ; Pari s, Pacinl. Il a vai t composé u n
grand opé ra lntitnld Jdm aim délivn

‘

e, qui

n ‘a pa s été représen té .
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TU R CA8 (Jon n —Fnsnçoœ Csnn am se),
ne s l am ille, le 27 novembre 1788, mou a
Pa ri s le 20d6cemhre 184 1 Entré (brtjeune a u
se rv i ce m i l i ta i re , il su i v i t le mouvemen t des
a rm6es en A l lemagne . Son i n te l l ige nce etson
aptitude aus affa i res l e li rentbientdtremarq uer
de ses supé rieu rs . En 1806 , s pei ne âgé de dix
h ui t a ns, i l remplisea itdéjà les fon c t ion s de se
créta iredu comma ndantde la pl ace , à! inden .

A pres l‘organ i sa tion duroyaume“Westpha l i e,
il eu t successi vemen t l es emplo i s de chef des
bu reaux de la ca va lerie etdes pensi on s m lli
ta ires a u m in i stère de l a guerre de ce royaume.
De re tou r en France en il serv i t pendan t
deux a ns da ns l e 380 régimentd'i n fa n teri e de
l ign e, puis futattaché, eomme secréta ire , au
général llullln , commandan t de l a v i l le de
Pari s . En 1815 il obt i n t le grade de commi s
sa i re des guerres adjoi n t pl us tard i l e ut ce lu i
«le eous-lntendantm i l i ta i re lle prem iè re clas se
e t fu t déco re de la croi x d'o lflcier de la Légio n
d‘honneu r . l l occ upa i t cette posi t i on a u mo
men t de son décès . Un goû t passionné pou r la
mus iq ue, qu ‘ i l av a i t toujou rs cu l t i v ée , le lis
a vec quel ques com positeu rs cé lèbres, pa rti cu
lièrementavec Cheruhin i , don t i l dev i n t le
gendre . Bien que ses é tudes musica l es eus sen t
été i n compl ètes

,
il éc ri va i t a vec fac i l i té «ice

œuv res i n strumen ta les . On a de lui q ue lq ues
q ua tuors e t quinteltes pou r i ns trumen ts à
co rdes qui on t été exécu tés pa r Ba i l lo t e t pa r
lla l»cneck ;deux symphon i e“grand orches tre,
don t l‘une a été en tendue dan s les conce rt s de
V a len t i no, e t don t l atro isième pa r tie a é té
esécutde pa r l‘o rches tre de la Société des con
certs d u Con se rva to ire de Paris , le 29 a vri l
1888; en fi n, q ue lques a i rs de ba l lets , pa rm i
l esquel s on n marque un pas de t roi s dan s le
balletde la Sglph ida, qui fu t dan sé pa r ma
demoise l l e 1‘aglioni , Perrot, e tc. Peu de jou rs
a van t sa mor t, Tu rcas t rava i lla i t en core s l a
m usiq ue du ba l l et La J olie fille de Gand, que
ll . de Sa i n t—Georges lui ava i t co n fié en col la
bou tton avec Adolphe a dam .

T UR CO (Gnovm D EL ), ge n ti lhomme
flo rentin , cheva l ie r de Sa i n t— Éti enne, n aqu i t
dans l a seconde moi t i é du se iz i ème siècle . Il

cu l t i ve l a musique avec su ccès e t litimprim r

deux l i vres de madrigaus a ci nq vois de sa
com po s i t ion . Le deux ième l i v re a pour t i t re
I l secon do lib ro de' H adriga li a cla que noel
di G ien . del fi m o , ca va lim di S . Stefn no .

I n F ire n ze , per Za nohi P ig nont‘ e Compa
gn s

‘

, 16H , ill

T URINI (Gaâcomal, h ab i le chan teu r e t
v irtuose sur le cornet, n aqu i t Bresc i a, vers

TURCAS TUBlNÏ

1560. Ses ta l en ts leti ren t reche rcher pa r plu
s ieurs pri nces d’ltnlie, en se rv ice desq ue l s il
passa successivemen t . Sa répu ta tion s‘«an t
étendne 1usqu‘en A l lemagne, l

‘
emm ur lle

do lphn l l l ‘a ppe ls s Prague, où éta i t alo rs sa
cou r i l s‘y rend i t e t exc i ta l ‘admi ra tion géné
ra le, comme ch an teur cl comme instrumen
t i ste. Le monarq ue l‘attacba sa musique par
ticulière e t l e récompense magn ifiquemen t ;
ma i s il ne jou i t pas l ongte mps de sa faveu r,
ca r Il mou ru t s Prague , jeune encore , ve rs
1600. On a de sa com posi t ion 1° Ca ntlow
admodum depot: cum a liqwtP sa lmls D ll
uldieis, la Ecclesia D ei deea uta ndis ad

quatuo r a qua lesnoces .t s
‘

ia , a pud A nge
lum Garda num ,

1589, in—4
‘ obl. 2° I l p rimo

lib ro di ea n sonette a noel, Nu remberg, 1597,
i n tsehe L ieder na ch A rtder seei
scben Vtüa neüea vn“ S t immen (Chanson
a l lem andes

,
dans l e s tyle des v illauellestia

mandes et fra nça i ses, s qua t re vo ix ).
T UMNI (Fau con ), li l s du précédent, né

à Bre sc ia
,
en 1590 il), futélève de son pere .

Il joua i t fo rtbien de plusi eu rs i n strume nt s,
pa rt icu l i èremen t de l ‘orgue . La bienvei l la n ce
de l ‘empere u r Rodol phe I l s‘étenditsur lui
comme su r son père . Tu ri n i é ta i t encore eu
fan t lorsq ue ce pri nce le nomma organ is te de
sa cha pe l l e . P lus ta rd , i l ob t i n t l a pe rm iss ion
d‘a l le r s Ven ise e t Rome pe rfecti onner ses
ta len ts de cha n teur

,
d
‘
orga n iste e t de compo

siteur. De retou r Prague, il y repri t son ser
v ice cl jou i t en pa ix du fru i t de ses tra vaux.
Cependant,ayantété a ppel éspl usieu rs repr i ses
pa r les chanoi nes de l a ca théd ra le de B re sc ia
pou r rempllr les fonc t ions d

‘
organ iste de cette

égl i se , il fin i t par se rendre a leu rs vœux , e t
re to urn a dans sa v i l l e na ta le. Il mou rut
Bresc i a, en 1656 , a l

‘age de soi xan te- sis an s,
e t fu t inhumé dan s l‘église de $a in t-Cidmant,
oul ‘on voi t en core son tombea u avec une epi
taphe hono rable . Les ouv rages con nus de s a
compos i t ion son t

“

les su i va nts 1° H im a

qua ttro e cinque noel, V en i se, Gardens, it:
C
‘es t le premier œu v re de l‘art is te i l l e dédie

aux chanoi nes de Bresc i a . 2° H otel“a noce
soin , du pa tentca nton i n sopra n o,tascon
t ra i te , la leno re et inMaso B rescia ,perGia .

B atti s ta B u s sola , N imprimée s Ven ise par
A lexand re V i ncen t i, en 1620. 8 N adflgali
cla que, clos 5 cool, v ioli n i e chiln rone, li
b ro lerzo . V enezia , [lus . V ineen l i , 1620,
i ii 4 °Madfi gali a una , due.tre voel, eon

( l ) T in hosehi s
‘est trompe en le la isa n l na i tre s lle

di ne (Bült
‘

eû N odm u, t. Vi.p.
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i hid. ,1780
“
l
‘

url: a la i ssé a ussi en manuscri t six
motets a vec o rches t re

,
v i ngtca n tates, que l«

ques morceaux d‘égl i se, sep t symphon i es, u n
l i v re de chora ls

,
des choeurs e t des sona tes

d ‘orgue e t de p ia no . Ma i s c‘es t su rtou t com me
écri va indidac t ique que ce savan t mus ic ien es t
aujou rd‘hu i con nu , bien q u

‘ i l y a i t u n méri te
i ncon testable da ns ses compositi on s. Le pre
m ie r ouvrage qu i le litcon na i t re comme litté
ratene musi cien a pou r t i t re Von den mi ch
n

'

gaten Pflichten eines 0mam
‘

sten . Ein B ef

t rag sur Veù esserung der musika lt‘achrn
l i t u rgie (ties pri nci pa ux devo i rs d‘un o rga
n is te . Essa i pou r l ‘amél iora t ion de l a l i turgie
musica le) ; Le ipsick e t ita l i e, 1787, in—8° de
deux cen t quaran te pages . Turk t ra i te dans ce
l i v re du chora l e t de son accompagnemen t , de
l a fo rme des pré l udes d ‘orgue, de la tona l i té
etde la con na i ssa nce de l a cons t ruction de
l ‘orgue . i l ne la i sse r ien à dési re r su r ces
ohiets. Après cetouv rage, il publ i a s a grande
éco le de pia no

,
a vec des réflexions cr i tiqu es

pou r les ma i t res e t pour l es é lèves, sous ce
t i t re Ctoo ien cbule, ode r A nsees

‘

sung suns
Cluns

‘

ersps
‘

elen fui r Lehrer und Lem m de,
m

‘

: britischsn I nmerkungen ; ita l ie etLe ip
s ick , 1788, ln—é° de qua tre cen t h u i t pages .
Une deux ième éd i t ion augmen tée a pa ru, non
en 1800, comme le d i sen t l a pl u pa rt des bio
graphes , ma i s en 1802, 8Le ipsick e t ital i e,
un vol ume in-4° de qua tre cen t so i xan te
pages. Turk a don né u n abrégé de ce t ouv rage,
in t i tu l é Kleines Lebrbucb {ti r A nfanger fm
Ctao iærpielen ; ital i e, 1793, i ii i l en a
publ i é u ne deux i ème éd i t ion

,
à Leipsick e t

ita l i e, en 1805 , in Après l a méthode de
pi a no, Turk publ i a son i n t roduc tion a brégée
l‘ accompagnemen t de la basse con t i nue

(Nurse J m ees
‘

sung sum Genem lbassrpieien ):

ital ie e t Leipsick , 1701 , u n volume in—8° de
t ro i s cen t sep t pages . Aucun a u t re ouv rage su r
l e méme suje t n ‘a eu a u ta n t de su ccès, ca r l es
éd i t ion s en on t é té mu l t i pl i ées. La deux i éme

pa ru t, a vec de grandes augmen ta t ion s, a ital ie
e t Leipsiclt, en 1800, un volume iu-8° de
t roi s cen t quetre—v ingt-dl x page s . Aprés l a
mortde l ‘au teu r, Neue , son é lève e t succes
seur, en publ i a une t ro i s i ème (ita l ie, 1816 ,
in qui es t l a rep roduct ion exacte de l a se
conde

,
e t en donn a u ne qua tri ème dans l a

méme v i l l e
,
en 1894 . i l en a pa ru u ne ciu

quième à V i en ne, che:ttaslinger (sa n s da te,
u n volume in-8° de t roi s cen t t ren te -ci nq
pages) , e t récemmen t H I . Brei tkopf e t
Bœrtel, de Leipsick , en on t m is u ne six ième
a u jou r. Le l iv re de Turk ne se fa itremarq uer

TURK TURLEY

par aucune v ue origi n a l e concernan t le système de l ‘ha rmon ie ; K irnberger es t presq ue
cons tammen t l e gui de de l ‘au teu r. l a la l es
appl ica tions p ra t iques qu‘on y t rouve en gra nd
nombre, e t qu i renden t l

‘étude faci le pou r l a
pra tique, o ntassuré la vogue de l ‘ouv rage.
Ttlrk a publ i é l u i-même su r son l i v re une
pet i te brochu re de deux feu i l l es, san s da te n i

nom de l ieu. i n t i tu l ée : B eieuchtung efnec
ceusion des B ucMs Kurz: A nmeisuny sum

Gem m ibass- spi
‘elen Écla ire issementpour

u ne ana l yse d u l i v re i n t i tu l é I n troduc t ion
obre

‘

gù d l'a ccompa gnemen t de la ba sse
con t i n ue) . Le dern ier ou vrage de Turk es t son
i n st ruct ion pou r l es ca lcu l s d u tempéramen t
(J uics

‘tung au Tcmpera lur bem bnunym ,

fii rdiejen s
‘

gen ,«n iche i n dem a fitbmetischers
Tli eüe derMu sik keinevtrnündtt‘chen U n te r
rs

‘

clitha ben kun nen , ita l i e, 1808, u n
vol ume in—8° de c i nq cen t so i xan te—douze
pages , non compri s u ne table de loga ri tt
e t un index des ma t i ères . Q uelques exempla i res
paruren t en 1806 ; mai s la guerre de P ru sse
ayan t empécbé q ue l ‘ouv rage se répa nd i t ,
T0rk l e n prMuisitdeux an s après , avec un
nouveau fron ti spi ce . i l s‘é ta i t proposéd‘épuiser
la ma t iere dans ce gros vol ume ; ma i s il l

‘
a

rempl i d‘inutilllés, e t n ‘a pa s a t te i n t l e butde
la science , qui do it'étre la s i mpl i ci té e t la gé
néralisation des pri ncipes . i l s‘ y prononce
con t re letempé ramen t éga l, le seu l cependa n t
qui pu isse sa ti sfa i re ktou tes les cond i tions , e t
adopte cel u i de l irnberger, dontle généra l
Tempelhott(uopez ce nom) a va i t précédem
men t démon tré l es lmperfeetiom .

TU RKNOMMU S (Ju n). Geener i nd ique
sou s ce nom (B ibi . i n Epitom . red. , p . 505)
u n l i v re i n t i tu l é R udimenta musfæ , mai s
sans au cu n déta i l, sa ns i ndi ca t ion de v i l l e, et
sans da te .

T URLEY (J ean—Toms), excel len t fa c teu r
d
‘
orgues, naqu i t l e 4 août1773 , T re uen

britaen , près de Po tsdam . F ils d‘un pa ysa n , il
futobl igé d‘en t rer en a ppre n ti ssage cher u n
bou l ange r e t d

‘embrasser pl us ta rd ce t é ta t,
quoique ses d i s posi tion s na tu rel l es l e po rtas
ven t vers l a musiq ue e t vers l a mécan ique.
Dan s ses heu res de lo i s i r, il fabri qua i t des ita
geolets e t des horloges cari l lon . Ayan t fa i t
l ‘acqu i s i t ion d‘ un ancien orgue hors de se r
v i ce

, iten é tud i a l e sys tème e t tou tes les
pièces sépa rément, pu i s il const ru i s i t u n in
s trumen t composé de huitjeux qui se t rouve
enco re dans l ‘égl i se de 8rackv itz , prés de
T reuenbritzen . Encouragé par l e succès de
cetouv rage, i l en t repri t l a répa ra t ion de plu
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si eu rs orgues, e t qui t ta , en 1814 , s a proies
s ion pour se l iv re r a l a cu l tu re d

‘ un a r t q u‘ i l
ava ita ppri s sa ns au tre m altre que son in
s t i nei . La régence de Potsdam l e cha rgea , en
1816

, de l a co n struct ion d
'

un nouvel orgue a
llohenbrnch, e t cet ouv rage obti n t l

'

appro ba

t ion complète du d i rec teur demusique,Wilke,
de Neu-Ru ppi n

,
cha rgé de l e recevoi r. V i ngt

a u tres i n strumen ts furen t con fiés ensu i te s
Tur ley e t fu ren t tou s réussi s pa r ses soi n s e t
son i n tel l igence . L ‘un de ses orgues l es pl us
remarq uabl es se t rouve J oach i ms tha l . Deu s
a u t res i n st rumen ts de ce gen re l u i av a i en t é té
demandés pou r les égl i ses de Perlebe rg e t de
Pritn va lk ; mais il ne pu t les achever, l a mort
l ‘aya n t frappé subi temen t

,
le i) av ri l 1829 .

T U RNB UÏ.L (I n a) , music ien écossa i s
,

d i rec teur d u chœu r l‘égl i se Sa i n t-Geo rges de
G la scow, de 1825 a 184 2, es t a u teu r d‘un re
cueil de chan ts d‘égl i se q ua t re pa rt ie s

,
a

l ‘u sage des congréga t ion s p resbytérien nes de
toute l'Angleterre , publ i é sous ce t i t re 4 8e

leett‘on of o r igi na l sa credMusic fn {dur
pa r ts, adap ted tothe o a rs‘ouunetm used in
P resbyterta n Ch u rches a nd C ha pels etc. ,throughou tthe Ki ngdom ; Glasco vv, 1833,
ln -8‘ obl . gravé . C ‘es t une deux ième édi t ion .

L ‘au teu r des t i na i t son ouvrage a former le
s i x ième vol ume de l a col l ec tion de mus ique
sa créepubl i ée pa r B .

-J .
-S . S teven , ou Ste

vens, laq uel le es t aussi dest i née au cu l te de l a
sec te presby térien ne . Ce qu i d i s t i ngue par t i
ent i éremen t l e chan t en u sage da ns les égl i ses
d u ritpresbytéri en pou r l es psaumes chan tés
en chœu r, c

‘es t que l e ténor
,
ou quelque au tre

vo ix, chan te a lternativementcerta ines phrases
seu l, pu i s en chœu r a vec les a u t re s voi x .

T URNEII music ie n angl a i s,
é lève du doc teu r Blow

,
naqu i t Lo nd res

,
en

165 1. Sa be l l e voitde ténor lu i fi t ob ten i r
,
en

1660
, une pl ace dans l a chapel le roya le. P lu s

t a rd , i l fu t v i ca i re de Sa i n t -Pau l e t de l ‘abbaye
deWestm i n ster . En 1696 , il ob t i n t le grade
«l e doc teu r en musique a l ‘u n iversi té de Cam
bridge . Il mou

_

ru t Londres, l e 15 j a n v ier
1740, a l ‘age de qua t re- v i ngt—bu i t a ns . En
1716, il fi t rep résen ter a u théâ tre angla i s u n
lnterméde de sa composi t ion i n t i tu l é : P rs

somptuous love (L‘amour présomptueus) . Ce
music ien n‘es t a ujou rd‘hui connu que par u n
l i v re qui a pou r t i t re Sou nd a na tom i zed in
a philos0ph ica l essay o _

nMusi c ; wherei‘n és
expla inrdthe na t u re of sou nd , both in its
essen ce a nd regula tion , etc. (Le son analysé
dan s u n essa i ph i losoph ique sur l a mus i
q ue

, l on don , p ri n ted by lFt
‘

llt‘dflt
n ous . eau . ou unsncncss. vus.

en

P ea rson , 1721, ln -4° de so ixan te—d is -h u i t
pages, avec une pla nche gravée . On t rouve a
la lin de l ‘ouv rage une sa ti re en prose de sept
pages ch iifrées sépa rémen t, O nthe a buse ofMusic (Sur les abus de l a musiq ue) . Une pre
mière éd i t ion de ce l i v re a pa ru sa n s nom
d‘ au teu r, so ns le t i t re su ivan t A philoso

ph ica l E ssa y of”m iel , di rec tedto a friend
(Essa i ph i losoph i que su r la musi q ue, adressé
u n ami) ; Londres, 1077, in L‘éd i teu r de
musiq ue J .Wa l sh a publ i é unetro isième édi
t ion , sans date, sous le méme t i t re

,
dan s

l ‘année de l a mort de Tu rner . Nonobst an t so n
t i t re pompeux

, le l ivre de T urne r n
‘
o il

‘

re r ie n
de nouveau n i de rema rquable

,
s i ce n’es t u n

a pe rçu du rappo rt des douze con s tel la tions d u
zodiaque a vec les douze demi — ton s de l ‘oc
tave , e t de l a sema ine plané ta i re a vec les sep t
degrés de la gamme (page i dée don t l ‘a bbé
Roussier(eoyez ce nom) s

‘es t empa ré plus ta rd .

Gerber c ite (Neues h i s t .Mag. Lez ikon der

Toulu
‘

i n stler, t. [V , p. 407) u ne deux ième
édi t ion du l i vre «le Tu rner, san s da te.

T U I\NB OU T (Ch u n D E) , cé lébre com
positeur du seizième siècle, a i nsi nommé de l a
v i l l e où i l v i t l e jou r

,
naqu i t a u pl us ta rd en

1520 ou 1591, ca r, su i van t les reche rches de
I . de l urbure da n s les a rch i ves de l‘égl i se
Notre —Dame d‘Anvers, Géra rd , déjà prélre ,
dev i n t mai t re de mus ique a l a confrérie de l a
V i erge, dan s cet te ca th éd ra le, en 1562. On

verra d‘a i l leu rs pl us loi n que des ouv rages de
sa compos i t ion é ta ien t déjà i mprimés e n

Dan s l‘année su i van te, il obti n t u ne cba
pellenie devenue vaca n te e t pr i t pl ace dan s le

groupe de chan teu rs d u côté dro i t d u grand
chœu r. En fi n

,
ce fu t dan s ce t te an née 1565 ,

que Géra rd de T urnhou t fu t a ppelé, cau se de
son méri te émi nen t, a la pos i t ion de ma i t re
de mus ique (mai t re de cha pel le) de la cathé
dro le

,
dans laquel l e i l succéda An toi n

‘

e Bar-hé
(v oyez ce nom ) . Les soi n s q u

‘ i l don na i t a
l ‘exerci ce de ses fonct ions fu ren t t ro ublés

,
e n

1560, pa r les dévas ta t ion s des iconoclasles; les

grandes orgues de l
‘égl ise fu ren t dé tru i tes, e t

tou te l a col l ec t i on de musique pour le se rv ice
du chœu r e t des chape l les fu t l iv rée au p i l l age
ou brû lée. On voi t, pa r les regi s tre s de l a ca
thédra le, que Géra rd de Turnhontemploya le s
a nnées 1567e t 1568 à répa rer ces désast res ;
qu'i l litt ran sc ri re u n grand nombre de mes ses
de mo te ts

,
deMa gnu‘ficate t d‘au t res mo rceaux

enfi n , qu
‘ i l présida l a commi ss ion de l ‘essa i

qui fu t fa i t des nouve l les orgues avec péda les
con st ru i tes pa r ma i tre G i l l es lir-che r, l

‘acteu r
ale Ma l ines lesq uel le s furen t jouées pa r

18



!
‘

i h

mai t re Lo uis l roomans, organ iste aveugl e de
Bruxel les, pa r l

‘
organ isie du ro i d

‘
Espagn e,

pa r Ge rva i s V anderm euleo
,
organ i ste de l a

ca thédrale , e t pa r Géra rd de Tu rnhou t lui
meme. Engagé au se rv i ce du ro i d

‘Espagne

Ph i l i ppe l l, en 1573 , pour succéder J ea n
l o nmarché comme mai t re de chape l l e, il cessa
ses fonct ion s à l a ca thédra le d

‘
Anvers le

15 ma rs de l a méme an née
,
e t le 20 ju in su i

van t
, ll rés ign a sa cha pe l len ie de l

‘
h otel de l a

V i erge. Da ns l
‘acte de renoncia t ion à ce béné

fice, Géra rd es t qual ifié de hen0rohilis v ir
D om i nus etma gis ter Gero rdus Turn hout,
e t non de Turnhout . On vo itpa r les com pta
de l a chapelle roya le de I edridque ce mu sicien
célèbre es t qual ifi é de mai tre de ce t te cha pe l le
a u mois de no vembre de la méme snnée 15” .

On vo i t a uss i, pa r des pièces au then t i ques des
a rch i ves du royaume de Belgi que , qu

‘ i l eu t
ensu i te le t i t re de mai t re des enfants de chœu r.
Il en rempl i t les fonct ion s jusqu ‘à son décès

,

qui eu t l ieu le 15 septembre 1580 (l) . Gérard
de Tu rnhou t jeulssa it, a u momen t de sa mod ,
de deux p rébendes, à Béth une età Tourn a i .
Les ouvrages con nus de ce mai t re son t
le L iber primus Sa cro rum ea ntionum qua
t uor etquinque voeum nune primum in its
cem z dit. l ovo n i i , opudP etrum P hnlesium
tgpogr. juratum ,

1508, ln Sa cro rum
e t a lio rum co n t in u um trium vocum ,tous
v iva vacs qua ntlnstrumentis co nta in com

m odissimo rum n ique j am pri… i n lucem

e di to rum L ibe r u nus . A u thorsM. Gem rdo

n Tu rnhou t I nsign ia Eœlesiz B eat.Ma ria
J ntverpiensis P honosco Laoa n li momi e
hatP et rus P ha lesius Tppogrophus juratus.

A nno 1509, in 4 ‘ obl . 8° P re stn ntissima rum
d i v i n: musica a uctorum m iss: decem

, qua

luo r, q uinqus e t sea: voenm , a n te hoc n ute
quom m usar. Leva nti , sm debuntP . P ha

lesius etJ ah . L atius ; anne 1570, iu-fei . La
s i x ième messe de ce rea ueil (lüo n

‘

a V erno n

rosa ) , a ci nq voix , es t de Gé rard de Tu rnhou t .
On t ro uve des compos i t ion s de ce mai t re dan s
les re cue i l s i n t i tu l és Recueil des fleu rs
pmduictesde la div ine mualequed troi s pa r»
t ies, pa r Clémen t non P a pa , Thomas C ri c
qu illon etauitres ex cellen ts m us i ciens.

si L ova i n (s i c) , de l
‘
imprimerie de Pie rre

Phalése , l i bra i re j uré . Le t iers l iv re . L ‘an

1568, ln-4
‘ obl . 5° l ewo lrissme liv re des

chan son s d qua t re pa r ties, ougin i son t cen
ten us XXX]? chansons n ouvelles. I mp ri mé

Cette date certa ine m ‘est fourn is par I . Pinrhars.
J
‘

aprs
‘n les registres des comptes de la ma ison dum i

rwnp u.

TURNHOUT

en J n vers
, pa r Tylma n Suan te, 1541 , ln

Les au teu rs don t il y a des pi èces dans ce l i v re
son t Ni co la s Gombert , P ie rre Lescoroet, Cor
nei l le Gants , Ph i l i ppe de Vuildre , Goddart,
J oa nna Gallus (Lecocq ) An toi ne Ba rbé

,

Pierre Certon , Jea n Bassiro n , Ty l ma n Susato ,
AdrienWi l ler t (sie), Pe trus de I anch icourt,
Géra rd ,Th . Cricquillou, C la ud i o e t l enedictus
(Benoi t d‘Appensel) . 0° Le X II ° lion con te
n antXX l cha nsons amoureuses einq pa r

t ies pa r divers n atha n . I bid. 1558
,
in

Géra rd de Tu rnhou t es t a u nombre des douze
sa l em s dontil y a des ch ansons dan s ce re
cuei l.7°Een duytschMus0‘c&bœcü, doeri nne
hegrepen s ijn velo schoons Liedchens met
met5 ends 6 pa r“jrn (Liv re de mus ique
flamande où son t con tenues beaucoup de be l le s
chanson s à qua tre , cinq e t six pa rt ies). Tot
L overs by P eeter P halssius ends by J on B el
lerus t ’ J ntwerpen , 1578, in-4

‘ obl . On

trouve dans ce recue i l q uat re ch an son s ila
mandesbquatre etci nq voixdeGérardde Tu rn
bout, pages 18, 20 e t 2l8 in Le recuei l
in t i t u l é L a F leur des cha n son s dtroi s pa r
t ies, contena n i un recuei l prod u i t de la di
vi ne mus iq ue de J ea n Cast ro, Seve ri n Cor
netNoé F a ignentetaut res ex cellen ts
a ucten rs, m is en ordre convena ble sui va nt
leurs tons . A Louva in , chez P ierre P he lias,
en A nve rs, chss J ea n B elieve, 1574 , in-é°
obl . On t rou ve dan s ce recue i l neuf eBa nso ns
à t ro i s vo is de Gérard de Turnhou t. 9° L ivre
de m usique contena ntplusieurs ex cellentes
cha nson s e t mote t s d deu: pa rties. Louva i n

,

pa r P i e rre Phalése, e t à Anvers, chez J ean
Beliere

,
1571, in -4‘ obl. Sep t mote ts deux

vois de Géra rd son t dan s ce recuei l .
T U I…H O UT ( Ju n ) , ou pl u tô t DE

T URNIIO UT ,aInsl nommé pa rce qu‘ i l éta i t
n é dans cet te vi l le de l a prov i n ce d‘An vers,
vers 1525 . On igno re s

‘
il é ta i t de l a méme fa

m i l l e que l e précéden t. Valère André (B iblio
theca B elgi ca ), copi é pa r Poppen s qui m‘a
i ndu i t e n e rre u r da n s l a prem iére éd i t ion de
cet te bi ogra ph ie, a confondu ce m us ic ien avec
J ea n F len ne ou Pyen , médec i n d u seisième
siècle , appe lé Turn houta nus pa rce q u‘ i l
é ta i t n é aussi Tu rnhou t il a cruque le mé
dec i n e t l‘a rt i s te don t il s‘ agi t n

‘é ta ien t q u‘une
seu le e t méme person ne .Un pa ssage de l

‘Athe
ne 8elgica de F rançois Swea t, ou8nsrtius,
que je n ‘ava i s pa s sou s la mai n

, r
ec t i fie ce tte

erreu r e t fa i t vo i r q u
‘ i l n‘y a pas d

‘ i den ti té

(1) B i“ieth«a Belgica ,t. ll, p. 688.
(2) N . le cheval ier Léon deto rture. qui j

‘

en de i0

lam nsim a« ,m
‘

a«rit, lefi eciü re 1IŒ,unesa vante
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TWINING TYLMAN
est i mée en Angle terre , a pou r t i t re [ ri s to
te les poe t ics

,
wi th no tes onthe t ra n s la t ion s

a nd on the o rigi na l, a ndtwo disse r ta t ion s
ou poe t ica l a nd mus ica l imi ta tions. Oxford ,
1787, in - l ‘ .

T YE (C ameroon ) , n é Wes tmins te r a u
commencemen t du se i zi ème siècle

,
fu t d‘ abord

eufantduchœu r dan s l a chape l le roya le, pu i s
eu t l e l i t re de ma i t re de musique du pri n ce
É douard e t des au t res enfan ts d‘ Henri V i".

En 1545 il oblintl e grade de docteu r en mu
s ique a l‘Un iversité de Cambri dge, e t t ro i s a n s
a près i l fu t nommé professeu r à cel le d‘

O : for d.
L a re i n e Él i sabe th lui ava i t accordé le um
d
‘

o rgan isle de sa chapel le : il le con serva j us
qu

‘
à sa mort

, qui pa ra i t étre a rri vée ve rs 1570.

D
‘
après une anecdote rapportée pa rWood

,
‘
I
’

ye pa ra i t avo i r ét é dans sa vi e i l lesse d‘u n
ca ractére bourruet de mauva i se humeu r qu i ne
respecta i t guère

'

les eon vcnances ; ca r Élisa
beth , ass i sta n t u n jou r l

‘

olllce di v i n da n s sa
cha pel le, pendan t q u

‘ i l joua i t de l‘orgue, lui
litdi re qu‘ i l ne joua i t pas dan s le to n des
chan t res D i tes à SaMajes té, répondi t— ii,
q ue ce son t ses o re illes qui ne son t pa s da n s
le to n . Tye es t con sidéré en Angl eterre comme
u n grand music ien , e t comme le mai t re de
tou s les compos i teu rs a ngla i s q u i se d i st i n
guèren l après l u i . L

‘
anlicnnu F rom lire dep th

ca lled on theo, a L o rd , q u
‘on t rouve dan s

l
‘H a rmon ica sa cra de Page , etcelle qul com
mem e pa r ces mots will ema il theo, que
Ro yce a i nsérée dan s sa C a thedra lmus ic,]ustiñenl cette opi n ion . Le pl us grand ouvrage de
“
l
‘

ye es t l a co l lect ion des Actes des apôt res qu ‘ i l
commença à met t re en mus iq ue

,
ma i s don t il

n ‘a publ i é que les qua torze premiers cha
p i t res

,
sou s ce t i t re

,
en v ieux angla i s The

a ctes ofthe aposlles t ra n sla ted i n toEnglyi he
m et re, a nd ded i ca ted tothe l ‘

ynge
’

s mos t
ex cella n nte Ma iealye, invi li n otes to echo

chap te r, to ryuge , a nd a lso to pla ya upo nthe lu te. e tc . , London , 1555 , ln-l ‘ .

T Y l.‘lA X S USAT O e t q uelq uefoi s
i m primeu r de musi que

, instru
m en llstc e t compo s i teu r, naqu i t da ns les de r
n ieres an nées du qu i nzième s iècle . Son nom
de fam ille n

‘
éla itpas Susa lo , ca r u n acte clé

couvo rtpa r fil . de Burbu re
,
l ‘ a ppell e Tylma n

Suu n to, fils de Tylma n . Dès l ‘an née 1529
,
il

é ta i t établ i Anvers, ca r i l figure a lors da ns
les comptes de l a chapel le de l a V i e rge a l a
ca thédra le de cette v ille. Ca l l igraphe e t copiste
habi le, i l a va i t écri t pour cette chapel le u n
grand recuei l de musique ; i l e n écri v i t u n
a u tre dan s l ‘année su ivan te. Cependa n t i l

h
‘él a i t pas n é a A nvers , ca r il estappe l é
Thielma n de Cologne (T ielmau va n Ca l c ul
dans les comptes de la v i l le . Ce t te désigna t io n
prouve seu lemen t q u‘ i l a va i t demeu ré da n s
l ‘a ncienne v i l le rhéuane avan t de s‘é tabl i r
A nvers, ma is el le ne fou rn i t pa s d

‘expl i ca ti on
du nom de Susata . D an s une longue let t re que
m

‘
écriva itDeh n , de Berl i n , l e 1‘ septembre

185 4, il d i sa i t s l es reche rches sur ce cd
léhre mus ic ien e t impri meu r ne m ‘on t pa s
don n é de résu l ta t sa t i sfa isa n t ; j e cro i s cc

a penda n t qu
‘
il éta it n é Soes t, pe ti te v i l le

de l aWes tpha l i e, don tte -nom l a t i n es t Su
eatum ,

d ‘où Il s‘é ta i t don né l e nom de
Susato ou d‘usatus. a C et te conjec tu re

es t d‘a u ta n t plus v ra i semblable , que Soral ,
o u Seat, es t peu é lo igné de Cologne, où Tyl
man a pu fa i re son éduca t ion musica le. Q uoi
qu'i l en so i t

,
les recherches de Léon de

Ba u re on t é té pl us fruc tueuses que ce l l es de
Bebo , comme on peu t l e vo i r par ce qui so it.
En 155 1, Ty lma n paraltcomme instrumen
t is te dan s les comptes de l a chape l l e de l a
V ie rge don t i l a ét é pa rl é précédemmen t : il
es t payé po u r a vo i r joué d i x -neuf fois de l a
t rompe t te a ux messes e t aux saints solonarls
de l‘a nn ée . A l a méme d a te

, 11 es t men t ion né,
dans les comptes de l a v i l le

, ad nombre des
ci nq musi cien s ins t rumen ti s tes en t re te nus pa r
le magi s tra t d

‘
Anvers . Un ca ta logue des instru

men ts s ven t qui a ppa rt i en nen t a l a v i l le, en
1532

, porte q ue
‘

l
'

ylman av a i t, dencre lui , neu f
flû tes ren fermées dan s u n é tui

,
deux t rom

pe t tes, u ne t rompe tte de campagne (l’elt
t rompe t) , e t un ténor de flû te (Teneurpipe) .
En 154 1, on voi t , dan s les comptes de l a v i l le,
que Ty lma n receva i t

,
ou tre ses gages, u n su b

side a n nuel pou r avo i r fi xé sa demeu re sAn
ve rs , d l

‘effe t d
’

y ex e rcer sa p rofusion de
musicien . Dans l a méme an née , il vend au
magi s t ra t une t rompe t te ténor e t u ne t rom
pell e ba sse des t i née s a accompagne r les voi x a
l ‘égl i se e t dan s les procession s . En 1515 , i l
é tabl i t u ne imprimerie de musique, e t le pre
m ier ouv rage qui sort de ses presses a pou r
t i t re Cha nsons d qua tre pa r ties

, aux

q uelles son t con ten ues X XX!no uvelles cha n
sons, conven a bleato utd la v oix comme o uai
i n s t ru men ts . L i vre lmprs

‘

me
'

es en A n vers,
pa r Tylma n S usa ta , correc teu r de mus ique;
1545 , ln En 1547, il acheta u n terra i n su r
l eq uel il bât i t une mai son dan s l aq uel le i l
t ra nsporta so n impri merie il donn a a cet te
ma ison l‘en se ign e du C romorne En 1540,

Instrumen t b ven t du moyen égo, en bo is, d un
seul morceau , co urbe a sa partie in térieure, qui s

‘

en
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qua t re jo u rs a p rès l ‘en t rée solennel l e dephi
l i ppe Il a Anvers, Ty lman Susa lo fi l l démi s
sion né de ses fonc tion s de mus ic ien du magi s
t ra t

,
a i nsi que ses compagnons, s l

‘exce pt ion
d‘un seul. Le moti f de ce t acte de sévéri té n ‘es t
pas expliqué ; on voi t seulementque ces mn
siciens rentrérentpl u s ta rd en grâce, ma i s
Tylman cessa défi n i ti vemen t d'êt re aux gages
de la v ille.
Ty lman Susoto con t i n u a d‘ i mpri mer «le l a

mus iq ue jusqu
‘en l500, ca r il p ubl i a dan s

cet te mem e année Le X I !" liv re à qua t re

pa r ties, con tena n t X V III cha n son s ita
(ton nes, I ’l l cha nson s fra nça i ses e t V I mo.

te t s pa r O rla ndo de Lassus . En An ve rs, par
Th ielema n (s i c) 5 usa to. C

‘es t l e dern ier |tt’0
«intl conn u de ses p resses. On n ‘a pa s l a «l ate
«l e sa mort; ma i s i l es t v ra i semblable qu‘el le a
précM6 l ‘an née ca r le premier l i v re des
cbanxons d

‘Orlamio «le La ssus fu t publié dans
ce t te même année , pa r l a rguer Susato, qui
pa ra i t avoi r été fi ls de Tylma n , etqu i mou ru t
l u i - même le 19 ou20 novembre 1564 ; Le pre
m ier l i vre de ch an son s a q ua t re voi x

,
don t i l

es t pa rl é ci—dessus, n e patpas a voi r été le
p remie r essa i sort i de l ‘ i mprimeri e de Ty lma n ,
ca r il ex is te a la B i bl ioth èq ue de l ‘un i ve rs i té
.I
‘

Upsal (Suède) u n recuei l
,
sa n s «l a te

,
don t

voi ci l e l i t re V i ng t et si.: cha n sons m usi ‘

co le (s i c) e t nouvelles à ci ncq pa r ties, con
m a ble (sicl ta n t il la v oix comme aussi pro
pire à joue r de d i ve rs i n s t ruments, n ouv el
lemen t i mpri mées en A n v ers pa r TWma n
Susa lo, co rrec teu r e t imp ri meur dsmusique
pe ti t in -4 ‘ obl . Dan s une épltre dédicato in en
vers ad res sée a l a rle, re in e de Hongri e e t
go u vernan te des Pay s-Ba s,

‘

l
'

ylman semble
«l i re q u‘ i l s‘es t m i s a la recherche de procédés
nouveaux pou r l‘ i mpres s ion de la mus ique
en voic i le commencemen t

s
,
u ra i s—tu m ox ou : n ous

, nou s tr
voun cüas n

‘
nooeats :

Longtems a ,trh -i llutn Prim a .

Q ue mon voulo i r a len s“n
‘

a prior crue .

br s
‘

employer a trouver la practique
Etle moyen d‘ imprimer la musique.
Or c

‘es t a insi. qu‘apres gre a t di l igence,t‘o n sa ns trava i l, non sa ns eau (coû t) etdespenee,
Parvene suis auch io t de mon en ten te,

e ironttoute llo is enco r ne me con te nte .

l.: préten tion expri mée ici pa r Tyl man
,

d ‘avoi r fa itque lquccbosede nouvea u pourlaty
ss itne priten pavi l lon . Ilformai t une lamilk eompos£e
de sourie s. de l ‘a i le , duteno r etde la ba sse ; chacun
d

‘

eux e ta i t perce J e si strous, souscie l, etse joua i t avec
un a cte. Le son «l e cetinstrumen t eta i t n uque. 0lto vio no dss° Peln «s' Je f ous-h an , m .

e

pograpbie musica le, n
‘
estpas fondée , ca r, a i ns i

q ue l ‘a fort bien remarq ué An toi n e Schm id
il s‘es t serv i des ca ractéres gravés e t fondus
par P ierre li aolin on ilaultin (voyez ce nom ) .
On recon na i t e n ettctqu‘ i l s so ntexectement
semblables b reux donts‘étaltservi avan t l u i
l ‘ imprimeu r F rançoi s—Pierre Attalngnant. Le
dern ier ma rcean .do rec uei l dontil v ien t d‘ét re
pa rl é es t u n canon én igmat ique s c in q voi x ,
don t l ‘expli ca t ion , en mauva i s ven . frança ia ,
es t e l l e—méme une én igme. La ré solut ion de
ce ca non n ‘a pu ét re t rou vée Jusqu

‘

à ce Jou r,
pa rce que l a ci nqu ième voi xtquinta pa rs)
manq ue a l ‘exempla i re d‘Upsa l, le seul conn u
aujou rd ‘hu i . i ndépendammen t de ce recuei l

,

e t «l es q ua torze l i vres de chan son s fra nça i ses
publiés depu i s 1545 jusqu-

‘
en 1500, o n con nai t,

comme produ i ts des presses de Tylma n 8usa to,
les col lec t ions su i van tes L ibe r primu s Sa
cra rum co n t inu um , qu i nque v ocum unIgaMateta v aca nt, e: op tim i s qut‘busque hujus
atatis musicis selecta rum . J ntoerpi: a pud
T i lema n num S usa t a , a nna 154 6 , gr. in
L ibe r secondus Sa cra msm co ntr‘onum q u in
qye com m, e tc. ; ibid. , 1546 . L i be r ter»
( ins, etc . ; i b id. , 15 11 . L ibsr qua rtus, e tc .;
ibid . , 1547. J e possède u n magn ifique e xem
pl a i re comple t des qua t re l i vres de ce t te co l
lect ion qu i ren ferme soix an te—douze mote ts de
C astelal i , (Îrequi llon, Pierre de l ancbicourt,
C lémen t non papa , J ea n Lecocq ou C a line ,
Cadeac, Benoi t d

‘
Appe nzcl, Jean Lu pi Lupu s

llullinck , Cornei l le Cen is, Ni col a s Pen n
, _

!o

ra l é<, Ty lma n Susa ta, An toi ne Trojaui, l ou
Cou rt, AdrienWi l laer t, Pet i t J a n (De la tt re),
Hesd i n , J ea n Cou rtoi s, J ea n B ou to n , Coush
l i um

, Jea n Larchier e t Nicol as Ge fsin . Une

au t re col lec t ion de motets q ua tre, ci nq e t six
voi x a été i mprimée en q ui nze l i vres pa r Tyl
man Su sa ta sous ce t i t re Ecclesiastu‘cz ca n

tianes qua t uor et quin qusuocum oulgo mo
te ta vaca n t, ta rn ea: veteri, qua ntea: nova
Testam nta , a b op timi s quibusque bujne
tla l i s m uet‘eia compositz . A n tec n u nqua m
etc… . A ntverpiz , e tc. , 1553-1557, pe i nt
in

,

— 4 ? obl . Les sep t prem iers l i v res seu lemen t
de ce tte col lect ion sonta la Bibl ioth èque
roya le deMun ich ; le s bibl iothèques de V i en ne
e t de Berl i n n ‘en on t rien . i l n ‘en ex i s te v ra i
semblablemcntpas d?excmpla ire comple t. Le
qui nz ième l i vre seul con t ien t detmote ts six

vo i x On a au ss i u n recuei l i n t i tu lé H a drr
‘

gnti
e ca u santfra nce“et5 ooci , i mpri més par
‘

l
'

ylman Susato , e n 1558, pe t i t in—t‘ obl .
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Comme compos i teu r, ce typograpbe mus i
cien n ‘é ta i t pa s san s mé ri te ; il éc ri va i t d

‘u ne
man i ère correc te dan s l e s tyle de son époque.
On t ro uve des chanso n s fra nça ises à q ua tre
voix , de sa compos i t ion , dans les p remiers,
deux ième, qua t rième, si x i ème, onzième e t
t re iz ième l ivre s de sa col lec t ion publ i ée depuis
1545 j usqu‘en 1560. Ses & c ca ntiones
qu i nqin oocum etc . (1546- 1547) con t ie nnen t
t ro i s de ses motets, e t il a publ i é u n l iv re en
tier de ses ou vrages,sans ce t i t re L e prem ier
livre des cha n son s d deux et(1 tro i s pa rt ies
con tena n t t ren te e t une n ouvelles cha n son s,
convena blestoutd la vo ix comme aux in
struments, composées en A nve rs pa r Th i l
m a n (sie) &n a lo, co rrecteu r de mustquede
moura n t en ladietev i lleauprés de la n ouvelle
boum en la rue des D ouze ma is; 1544 , In-4‘

obl . D ans l a préface de ce t ou vrage (J us
a ma teu rs de la n oble n irnes de musicq) ,
Tylman ditqu‘ i l a composé ces cha nsons pou r
q u‘on pti t l es chanter de deux man i ères

, à sa

voie è deux pa rt i es, qui son t le superior e t l etenor, en l a i ssa n t l e bo n us, en àtro is, a vec
ce t te dern ière voi x : A tou tes l es pages dusu
periusetdu ténor, on l i t en deu x vers :

Chanter adeux si beta vous semble,
l'o ie chantera toustrois ensemble.

A chaque page du bo n ne, on litceux -ci
Vrn1s-tdeheuter par bon sdris
Attends que ta en says requis.

D i ve rs recue ils de mote ts e t de chan son s pu
bl ies en Fra nce e t e n A l lemagne renfermen t
des morceau x de Ty lma n Susa ta.
TYT LER (Wrestu ), e t non T VLTEN,

comme écri ven t Llebtenthal (1) et—I’. Bec

ker es t u n l i t té ra teu r angl a is, qui naqu i t
Éd imbo urg, en 1711. F ilsd‘un procureu r, il

fu t o bl igé d‘embra sse r l a profess ion de son
père , a près a vo i r achevé ses études

,
ce qui

net‘empécha pa s de cul t i ver l a ph i losoph i e, l a
poés ie, l a mus iq ue e t l a pei n ture . La soc ié té
des a n t i qua i re s d‘Écosse l‘admitau nombre
de ses membres , e t le nomm a son prés iden t.
I l mo uru t Éd i mbou rg, le 12 septemb re 1799.

Tylier a fa i t i n sére r dan s le premier. vo l ume
des I émoirea de ce t te soc iété p . 409 e t so ir
u ne d issert a t ion su r la mus ique écos sa i se, qui
a é té en su i te ré imprimée dans l ‘h i s toi re

“sain erie e B ibliq n fie de llo l ucien, t. 111,
p. é“.

Systm tiseb chm ologiæhsDantelluu, der music
lat. Lium nr, p. 82.

TYLMAN TZWEJOEL
d
‘Elimbourg pa r A rno t (É dimbou rg, 1788,
in Dans le méme vol ume desTm nsa ctian0
de la société des a ntiqua i res d

’Ecosse

(p. il a don né une aut re disser ta t ion su r
les amusemen ts e t l es pla i s i rs l a mode a
Édimbourg pe ndan t le d i x -septième s i ècl e,
a vec l e pl a n d ‘u n gra nd concert de mus iq ue l e
jou r de Sa i n te-Cécile , en 1095 . En fi n T; i tor o
exam iné la pa r t que J acques ro i d‘Ecosse ,
a eue la mus ique des a ncien nes cha n son s
écos sa i ses, da ns une di sser ta t ion qui fai t
part i e de son cu rieu x rec ue i l i n t i tu l é Poe

l ientrema i ns of J ames tite F i rs t, Ki ng of
Scotla n d : Édimbourg, 1785 , in
TZAMEN (Tonu s), musi ci en de la pre

m i ère moi ti é du seizième s iècl e
,
n aqui t s Ai x

l a —Cbepelle. I l n ‘es t conn u que pa r u n mote t
a t roi s (D omino J ean —Ch ri s to ) rappo rté
parGlaréa n dan s son Dodœœ bordon (p.

TZWBJ O B L (Totonoaue), moi ne
_

a l l e
ma nd, ditDEMONTEGA UD IO (probable
men t i ’emn iigenbery, dan s le Ty rol) vécu t
da n s u n mon as tère det‘Auiricbe oude la Ila
s icre, vers l a lin du qu inz ième si ècl e etaucom
mencementdu se iz ième . Deux opuscules d‘une
ra reté exces si ve e t a peu prés incon n us des bl
hliographes on t été pu bl i és pa r ce re l igieu x le
premier a pou r t i t re A rithmstioa opuscula
duo Tbeodo n

‘

cs
‘

Tzsoejœl numero rum praa:i
Quada lgorithm i dicuntur)unumde inteyris
perflgum m m (mon aüema no ) ù lectionem :
A llerum de propo rtion ibus rujm us u s fru
quens i n mus ica m ha rmon icom Seoen

'

n i

R oetij.”co aster“(sa n s da te), u ne feui l le pe t i t
in4 °

.On vo i t que œ petitouvragca été i mpri mé
dan s le couven t où vi va i t son au teur ; ce pen
da n t il en ex i s te u n exempla i re a l a bibliothè
que impé ria le de V ienne, s l a lin duq ue l on
l i t Quintell i te ra to dùsemina ri pm um v it.
Anno HDV", u ne feu i l le pe t i t ln llea

Q u i n tet é ta i t u n impri meur de Cologne, don t
les presses on t m i s a u jou r, en 1501, L

’opus
a ureum musi ca castigatiszimnm deWa l l i ck.

Le second opuscu le de Turejocl es t in t i tu lé :
h stroductarium mus ic: p ra ct ice en pro

ba t is scriploribus pe r Theodoricum Tzsoej oel
deMonteua udio sm rptum , collec to ns i n ar

dinemque redactum . P rima hujus opusco li
edi t io . J mpoessa C olon ie in O/flcina li te
ra ria s

‘

ugenuo rum librorum Quink ll. J u no
D omi n i 15 18. Une feu i l l e pe t i t in-é‘ . U n

exempl a i re de ce pe t i t ou vrage , le seu l connu
j usq u‘à ce jou r

,
es t a l a b i b l iothèq ue royale

de Berl in , dans l
‘ancien fonds .
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posi t ion pou r a l ler Leipsicltv i v re pendan t
q uelque temps du produi t de leçons part i cu
l ieres ; mai s il n

‘y res t a pa s longtemps, la
place de ca n tor e t de d i recteu r de musique de
l ‘égl i se de 11 C ro i x l u i ayan t é té offerte s
D resde en 1817. Ses pri ncipa les composi tion s
dcrltcs dans cet te v i l le fure n t une can ta te pou r
l e j ub i lé du ro i de Sa xe, en 1818, une au tre
lutulêe : La {Jte de frs Résu rrec t ion , l a mu
siqnedudrameDer ewr

‘

ge Jude (le luiferrant),
e t l ‘ora torio D ie letstenWorta des E rlmsera
(les de rn ières pa roles du Sauveu r). L‘alti ration
de sa sa n té, don t l es progrès se .

fa isa ientre
marq ue r ch aque a nnée, l e condu i si t a u tom
beau , l e 2 ma rs 1822, a u momen t méme où

l‘on esécula itpour l a première foi s son ora torio
à l ‘église de l a C ro ix . Über é ta i t u n v iolon iste
di s t ingué ; i l fitpreuve de ta len t dan s ses com
pos i t ions . Ou n ‘a gravé qu‘u n pet i t nombre de
ses ouv rages, savoi r 1° O uve rt ure du J u if
erra ntà grand orchest re , Le ipsiclt, B re i tkopf
e t Bœrtel. 2° idem desMa ri ns, Offenbach,
And ré. 3° Premier concerto pou r v iolon (en
m i mi neu r) op . 8, 1.flpsick , B rei tkopf et11ær
tel. Bomauces et Chansons frança i ses, Le i p
aiclr, Peters .
U B ER (Man son ), deux ième fi l s de Chré

t ie n-Benjam i n , né à Bresl a u , en 1788, fi t ses
é tudes a u col lège d

’Élisabeth , pui s fu t élève de
J an itzeltpou r le v iolon , de Schnabel pour l a
composi t ion , e t enfi n de n er pour le v iolon
ce l le, qui dev i n t son instrumen t de predl ice
t ion . Ses rel a t ion s avec Cha rles-Harle deWebe r, Berner e t B lingohr contribuérenta
développer son ta l en t . Sa prem ière composi t ion
futu ne ouvert u re que Berner fi t exécu ter dans
un conce rt. En 1804 , i l en trepri t u n grand
voyage en Al lemagne, e t se liten tendre avec
su ccès dans pl u sieu rs v i lles . Aprés avoi r rem

pli les fonctions de d i recteu r de musique dan s
p lus ieu rs chapel les, il s

‘étab l i t a Bâ le e t s‘y
m aria en 1820; ma is dans l

‘an née su ivan te i l
retou rna à B res l a u . En 1823, i l dev i n t ma i t re
de cha pel le d u comte de Schœna ich e t du
pri n ce de Ka ro Iath . U ne mort p rématu rée l ‘en
lev a l ‘a rt e t a ses ami s, en 1824 . On a publ i é
de la composi ti on de ce t art i s te 1° P remier
con certo pou r v ioloncel l e, op. 13, Offenbach,
A ndré . V ari a tion s pou r le même instru
men t avec qua tuor ou orches tre, op. 14 , ihid.

8° Si : caprices pou r v ioloncel le , op . 10,
Mayence, Schot t. Se in s va ria t ion s sur u n
a ir a l lemand

, Berl i n , $ch lesiuger. 5° Septuor
pou r c lar i net te , cor, v iolon , deux a l to: e t deu s
v iolo ncell es, o p. 11 , André, Oifenbach . 0° Des

t hèmes va riés pour dill‘érents lnstrumcnts s

UBER UDALSCIIALK

veu t. 7° Plusieu rs recuei l s de chan t s a pl u
s ieurs voi x a vec piano, Offenbach , André ;
Mayence

,
Schot t. 8‘ Chan te s voi x seu le avec

piano, l i v. 1 , Augsbourg, Gomba rt, op. 18.
Mayence

,
Schot t.

U B E I\T I de droi t
Cesene dans l e dis-septi ème s ièc le

,
es t cité pa r

A l lacci comme a uteu r d‘un l i v re i n t i tu l é
C ontra stemusica in set tepa rt i div ise Roma,
Lou i s Griguano, 1030, in
UC C I—ZL I J (Madame Cu oune) , née F AZ

ZINI , d
‘une fami l le honorable de Florence,

dan s les prem ières a nn_ées du d ix-neuv ième
siècle, cu l t i va d

‘abord la musique comme ama
l eu r

,
e t en fi l es profession après la mort de son

mari , professeu r de l i t téra tu re à Pise . l.e î ljuin

1830
,
el letitrepré sen ter au théâ t re de la P er

gola , Florence
,
u n o pé ra i n t i t u l é Suti l, qu i

futfavorablemen t acc uei l l i par le publ i c : clle
en ava i t a uss i composé le fibretto . En 183 1,
el le écri v i t £ufem io di ”cas ino , qu i n e fu t
pas représen té

,
e t Emma di Resburyo , su r le

poème m i s précédemmen t en mus iq ue par
Meyerbeer l ‘ou vrage de madame Uccel l i fu t
joué à Naples, avec quelque succès , en 1832.

L ‘ouverture d‘Enfem d‘Ma ri na fui exécu
tée dan s un concert llllan ,en 1853 . En 184 3,
madame Uccel li se rendi t à Pari s a vec sa li l le,
jeune can ta t ri ce qu i reçu t des leçons de Bor
dogn i, pui s elles voyagère n t tou tes deux po u r
donner des concerts

,
e t v isilère ntl a Be lgique,

l a Hollande , l es v i l l es rhénanes e t l a Su i sse.
On n ‘a pas de rense ignemen ts su r l a su i te de
la carrière de ces art i stes .
UCCELLINI (DonMm e) , ma i tre de cha

pel le à Parme, vers le mi l i eu du dis- hu i t ième
s i èc le

,
y a fa i t représenter l es opéras 1' Le

None d
’Encn , 1075 . E ven“di F i la ndra

ed Edesia . 1075 . 5 ° G ious di E lide futuri
na to, 1077. i l a auss i publié pl usieurs œuv res
de musique i nstrumen ta l e sou s l es t i t res sui
van ts 1° Sona te, sinfouie e corrents‘ a 5

e 4 s t rumen ti , l i b. 1 e t 2. 9° Sona te a e

5 us
‘

oli
‘

n i o alt ri stroments‘ lib. 8. 8° Sona te,
corren ti ed a ria a 1 , 2 e 3 atromenti , lib.

Tous ces ouvrages-on t pa ru depu i s 10501us
qu‘en 1000env i ron .

U D AŒC B A LK —DEMÀ ISSA C , abbé
de

_

Sa int—U lrich ,à Augsbourg, fu t élevé a ce tte
dign i té en 1126 . I l mou ru t en 1151. Les
hymnes en l ‘honneu r de sa i n t U l ri ch e t de
salutAire, don t il a composé les pa roles e t l a
musique

,
se chan ten t encore dan s les égl i ses

de ce t te v i l le . On ci te a ussi vous le nom de ce t
abbé un t ra i té Dc m u s ica , qu

‘ i l a la issé en
manuscri t.
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[IDL (Ju n-Aaro rrs) , pia n i ste e t compos i

teu r, né vers 1812, aWa ra sd i n , e n Hongrie,
fu t professeu r de son i ns trumen t dan s ce t te
v i l le il y v i va i t en 1810. i l s‘es t fa i t con
n a i tre pa r les ouvrages su i van ts 1° V a ria
t ion s pou r p iano su r u n thème hongro i s (en
re) ;Wa rasd i n ,Werner . 2° V a ri a t ion s idem
(en ri ), op. i bid. 8° V a ri a t ion s i don (ea
aol m i neur), op. 8; ihid.

«l ' Va r ia t ion s i dem

(en ri ) , op . 4 ; ihid.

UG H ER I (Ponte) , v i rt uose su r la ha rpe
double (a deux rangs de cordes) , e t ma i tre de
dan se s B i l a n , vécu t a u commencemen t du
d i x— sep ti ème siècle . Il a publié u n ouv rage de
sa composi t ion i n t i t u l é B oüetti

, goglr
‘

o rda e
to rreuli a 8

,
cioi 2 couti, e ilbossa con pa r

ti iura ;Mi la no, 1627.

UG O L INI (Vsrcaur ) , compos i teu r de
l
‘école roma in e, n aqu i t sPérouse, dan s l a se
conde moi t i é d u seizième si ècl e . Condu i t
Borne dans sa Jeunesse, il y dev i n t é lève de
Berna rd i n Nan inl

,
etfu t u ne des gloi re s de son

école . Le premier emplo i q u‘ i l rempl i t fu t ce l u i
de ma i t re de cha pel le de Sa i nte-D a r ie-Majeuh ,

a Born e ; il y futappel é en 1603 ; ma is une
longue ma lad ie , don t i l fu t a t te i n t e n 1604 ,
l u i fiti n terrompre son serv i ce

,
e t le la i ssa va

léludina ire pou r le res te de ses jou rs . Tou te
fo i s, son ra re méri te lui fitcon serve r sa
posi t ion j usqu‘en 1609 , où des propos i t ion s
a van tage u ses lui fu ren t fa ites pou r l a place de
ma i t re de cha pel l e de l a ca thédra le de Béné
ven t ; il l es a ccepta e t se rend i t dan s cette
v i l le, où i l demeura j usq u

‘en 1615 . De re tou r
a Rome ,"y fu t él u ma i t re de $a int-Lou i s—dcs
França i s, pu i s appe lé, en 1020, à l a pl ace de
mai tre de chape l le de Sa i n t—P ierre d u Va
t i ca n . Le mauva i s é ta t de sa san té l‘obligea
don ne r sa dém ission de ce t emp loi

,
a u moi s

de févr ier 1020 ; il mou ru t da ns l a même
ann ée . Ugol i n i fu t lnco ntestablementbn des
plus savan ts m usi ciens de la grande école ro
ma ins. Pa rm i se s mei l leu rs é l èves

,
ou remar

que le célèbre Horace Bcnevo ii . On a publ i é de
sa compos i t ion 1° Deux l i vres de mote ts a
huitvoix ; Born e, Zannetti, 1014 . 2° Deu x
l i vres de madrigau x sc i nq vo i x ; Ven i se, V in
ermi

, 16 15 , ln 8‘ Qua t re l i v res de mote ts
pou r une

,
deux

,
t ro i s etquatre voi x avec

basse con t i nue pou r l‘orgue ; i bid. ,
1616,

1017, 16 18 e t 16 10, in 4 ‘ Deu x l i v res de
psaumes s hu i t voi x ; i bid. , 1630. 59 Deu x
l i vres de mes ses e t de mote ts s h ui t voi x
e t douze ; Rome , Sold i , 6° Sa lm i
e t moteiti a 12uoci ; Ven i se,V ince

'

ntl
,
1684,

ñu- i °

UGOLIN I ou U G OL INO , surnommé
D ‘

ORV IETO , pa rce qu
‘ i l é ta i t né dans cet te

v i l le
,
vécu t dan s le q ua to rz ième s iècle

,
e t

écr i v i t u n tra i té D sMu sica mensurota , qui
se tro uva i t en man uscr i t dans l a bi bl iothèq ue
de l ‘abbé Ba la i, ma i t re de la cha pe l le pon t iu
ca le Rome, e t qui es t aujou rd

'hu i da n s l a
b i bl io thèq ue Ca snnatense de l a méme v i l l e .

U G O L INI (Du n e), prêtre vén i t i en , vécu t
a u m i l i eu du d i x -hu i t i ème siècle . On lui doi t
la pl us ample co l lec t ion d‘écri ts re la t i fs a u x
a n t iqu i tés hébralques qu i a i t été pu bli ée ; el l e
a pou r t i t re Thesa u rus a ntiquitatum ao

ora rum , eompleetsna seleclissimn cia rissi

m om m opu scule i n quibus e s ter-um fle
bœ o rum m a res, 1eges, in stituta , ri tus sa c ri
etciv iles illustra ntur ; i 'm ti is, 1714—1709 ,
t ren te-qua tre volumes ln-l

‘

o l. Le t re n te
deux ième vol ume es t en t ièremen t re l a t i f s l a
m us iq ue des Hébreu , e t l

‘on y t rouve qua
ra n te d issertat ions ou ex t ra i ts su r cet te ma
tière . Ces morceaux so n t précédés de dis cha
p i tres du Sch ilt s flaggiho rim ,

con cernan t
toutes les pa rt i es de l a mus ique des H ébreux

,

t radui t s de l'hébreu en la t i n pa r Ugol i n i . J
‘
a i

fa i t con nai t re dans ce t te B iographie un i ve r
selle des musiciens tou s l es a u teurs don t le s
d i sserta t ions son t ren fermées dan s la col lect ion
d‘Ugo lin i.

U H DE (Ju n—Orson), con sei l le r d u tri
bu na l criminel etjuge s l a cou r de Be rl i n , n a
quitie 1î ma i 1725 , i l nsterhourg, dan s la
L i th uan i e . Dès son en fan ce il se vo ua l a cu l
t u re des sciences e t des a rts, pa rt i cu lièremen t
de l a musique . Le v iolon é ta i t l'i n st rumen t
q u‘ i l a va i t chois i . Ayan t s u i v i son père a
Berl i n , à l

‘
âge de quatorze an s, il reçu t «les

leçon s du v io lon i s te Simonelti, e t appr i t l e
cla vec i n e t l a compos i t ion sous la di rect ion de
Schalrath . Pendan t son séjou r a l ‘un i vers i té de
F ra ncfo rt-su r-1‘Oder, il occu pa ses loi s i rs pa r
la con ti n ua t ion de ses é tudes mus i ca les. De
re tou r a Berl i n

,
en 1746, i l éc ri v it«l es con

certos pou r le v io lon , des symphon ies , des
ca n ta tes

,
e t l ‘opéra Thém istoele, don t l a pa r

t i t ion a utographe es t—à l a Bi b l iothèq ue roya le
de Berl i n , e t don t q uelques a i rs on t é té pu
bl ies . Cetama teu r d i s t ingué mou ru t s ubi te
men t, Ie 20 décembre 1766 .

U H LMANN (Ju n-Aou ) , di rec teu r de
mus iq ue de l a cou r

,
à Bamberg, naqu i t e n

m e, : K ron ach , en Bav iè re . Pendan t un assez
long séjou r q u

‘ i l lita li nn ich , il écri v i t ses
premières composi t ions, don t le succès lui
procura so n emplo i a l a cou r de Bamberg. i l

n ‘a rien publ ié de ses ouvrages. Cetar t is te sno
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sieste mourut l amhe rg, le 21 octobre 1803 .

U LB RICH (fla m mes) , ama teu r de nus
s iq ue

,
naq u i t à V ienne, en 1753; Son père ,

tromho n iste de l a ch a pe l le impéri a le, e t chan
teur ao serv ice de l ‘ i mpé ra tri ce Ma rie-“l‘hé
réae, l etitélever a u sémi na i re des J ésui tes.Wagense i l lui don na des leçon s de claveci n e t
de basse con ti nue, e tMotor sehen son caw
ca tion pou r l a compos i t ion . P lacé a l a cou r,
U lbri ch futadmi s aux concerts par t icu l ie rs de
l ‘empere u r Jo seph 11, dans lesq uel s l e mo
na rque l u i-meme joua i t souven t l a pant i e de
v i oloncelle. I l écri v i t des messes, motets , Te
D eum , i itan ies, etc. ; des symphon i es, con
certos , ann a les un oralorio intitulé Les Israé
li tes da ns le désert, e t les o péra s su i van ts,
qui furen t représen tés a u théât re de la cou r
1° F rüh lt‘flg und L iebs (Le pri n temps et
l ‘amou r). 2° D er bla ue Schme t ter ling (Le
pa pi l lon bien) . 8° D ie Schn itterfm ds (Les
p la i si rs de la moi sson) . Le ca ta logue de Traeg
i ndi que si : symphon ies grand orches tre com
po sées par ce t ama teur, qui mou ru t sV ienne le
11 septembre 1814 .

(J u n), ca nto r, dire cteu r de mc
s iq ue

,
organ i s te e t compos i teu r aWittenherg,

ve rs le ti n du dis— sept i ème siècle , n aqu i t à
Leipsick . On connai t sous son nom un pe ti t
t ra i té du chan t réd igé e n tableau , sous ce
t i t re Kurse A nlsitung sur Singekunst, i n
ei ne r Ta beile «bye/aut,Wittenhem,

1678,
t ro i sthuitles ln -fol . La deu x i ème é di t ion de
ce t ou vrage a pa ru dan s l a méme v i lle, e n
1689, ln -é°. Dan s l a préface de ce t opusc u le,
U l i ch d i t q u‘i l a compos é 1° Des concerts
po u r u n pe ti t nombre de voi x e t d'instrumen ts .
2° Des concerts pou r des vols e t des instru
men ts en pl us grand nombre . 8° Un re cuei l de
Sa nc tus. 4° Q uelques mote ts . 150 Q ue lq ues
sol os .
U LE B organ i ste e t prem ier profes

seur de l ‘école éva ngé l iq ue de G ro s s—Steel“:
(Si l és i e) a ctuel lemen t v iva n t s‘es t fa i t
connai t re pa r u ne méthode él émen ta i re de
p ia no i n titu l ée Leh rga ng i ns B o uin — Ua .

terrichtoder A no rdntm g und V er tm
der Unterfi ehatofl‘tsfür-dm [lev ier-Unte r
fi cht;Wolfenhttttel, 1857, ln-é°.

U L LING ER (Anaum a) , musicien de la
Bav ière , da n s la seconde moi t i é du dia—hui
tième s i èc le , vécu t q uelque temps l un ich ,

e t é tudi a l e con t repo i n t sous l a d i rec t ion du
ma i tre de chapel le ù mertoher. Apres l a mor t
de ce mai t re, il lui succéda dan s la place de
ma i tre de cha pe l le F reysi ng. I l mou ru t dan s
ce t te v i l le en 1780. U l l i nger a composé li tt
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n ich desMéd i ta tions pou r l ‘égl ise , a uxquel les
on repro cha itun style t rop drama tiq ue. Il
écri v i t a u ss i s I —roysi ng un opéra i n titulé
TMiatœle, qu i fu t re présen té en 1777.

UL LOA (Pn au ), jés u i te etpagnol, vécut
au

‘

oommencementdudit-h ui t i ème siécte ,tl a
drid. Il a pub li é un tra i té de musique i n ti t u l é

ds
'

la musi ca ; Mad rid, 1717, in-t‘ol.
ULMC B

,(Mn—Ronon u ), hauthotste distingué, futa t tach é a u duc deWurtemberg,
dan s la seconde moi t i é du d i x-hu i t i ème s ièc le

,

pu is a l l a setirer en Suisse ,mers 1780. i l la i ssa
e n man uscr i t q uelques conce rtos pou r le hau t
boi s, e t mou ru t Zurich , l e8 fév rie r 1795 .

U L IlIGII n é aWeimar
,
en

1705,,
a reçu, da ns sa jeunesse, des leçons d u

v io loncel l i s te lisate. Plus ta rd , il se rend i t s
Berl i n ety fi t q ue lques é tudes de con trepoi n t.
De retou r aWei ma r, il en tra , en 1811, dan s l a
cha pe l le de l a cou r en .qua lité de v iolonce l

l i s te, l
‘âge de sei ze an s. Il s‘y tro uva i t en core

en 1848: Pa rm i les produc t ion s.“ceta rt i ste
,

ou rema rq ue l ‘opéra qui a. pour t itre D er

tronc R eta rd (be fidèle Bekard), e t liB rm ite,
représentéàWe i ma r, en 1841 . On a gravé de
sa compos i tion 1° P rem ier e t deux iém e con
certinos pou r cor e t omhcstre ;_Leipsick , l relttop!e t iiærtel. 2° Quelques solos pou r le v i o
loncelle e t le b aro n .

U LRIC R (Cn u u »Eam ii ean n ), pss
teur à Sprotta u en Si lés i e, n é le 21 févr ie r
1795 , a Boltenha in. (Basse -Si les ie) , re çut s a
prem i ère i n st ruct ion musi ca l e de l ade lbaeb,
co ntor de ce l ieu . Ce ma itre lui en se ign a le
piano , l

‘org ue e t le v iolon , e t le mus i cien de
v ille li oflin ann lui appri t s joue r de pl us ieurs
i ns t rumen ts ven t. Pendan t qu

‘

0lrich tré
quenh itle gymna se de H i rsch be rg, il reçu t
a ussi des leçons de l‘orga n iste h il l . 8e des ti
nan t eu mi n i s tè re évangé lique , il alla su i vre
les dunes de th éologie e t de ph i losoph i e l‘Un i

vemlté de 8reslsu, et , pendan t qua t re an s, i l
futé lè ve de Be rner etde Sch nabe l » (ooyra ces
noms) pour le pia no, l‘orgue et l a compos i t i on .

Comm e tous les étud i ants des un i ve rs i tés d'Al
lomagne, il litcon t re l a Fra nce les campagnes
de 1818e t 1814 . De re tou r dans l a S i lésie

,
il

repri t ses paisi bles études. En 1820, il fut
nommé pasteu r 8pro t ta u . i l es t a u teur de
que lques d i sse rta t ion s re l a t i ves . au cha n t re
l igieu x e t popul aire, qu

‘
i l a fa itinsé re r dan s

l
‘

Eutoflia , écri t périod ique publ i é Bw i an.
Ces morceau: on t pou r t i t re s . 1° E i n igeWo rte über di e nothmendigs Verbem m g
desD egrz bn iss

—Gesm ges (Q ue lq ues mots con
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bo nne pré face concern an t l e pe rfec t ionnemen t
du chan t, in t i tu l é D ie eua ngeltKirchen —Me
ind ien saw Vcr0csser ung des l‘i rehi . und
be usl. 6

‘

csa npes ; m itei ne V en ca rt s über die
: unerbessern den ”a ngeldes V ortr: gs re li
gt

'

æser C aro uge non B ntscheider : Gotha ,
Becke r

,
1817, gr. ln Les pi éce s d‘orgue

que ceta rt i ste a publ i ées son t les su i van tes
1° Pré ludes faci les pou r des chora l s, prem iére,
deux iéme e t t ro i si ème sui tes ; Gotha, Becker.
9° C i nquan te mélodi es chora les à qua tre pa r
t ies arrangées pou r l

‘orgue, ibid., 1808. 3° Si :
recuei ls de douze pièces d‘o rgue de diffé
ren tes formes ; ibid. , 1708 à 1800. 4° V i ng t
qua tre piècesd‘o rgue Bon n ,Simrock . 5°Douae

mélod ies chora les pour l ‘orgue avccdifl
‘

érentes
ba sses ; Gotha , Becker, 1817. 0° Deux ième
suite i dem , ibid. 1818. 7° Q ua tre mélod i es
chora les avec va ria tion s ; ibidz, 183 1.
UMLA U F F ( lan ce ) composi teur

V ienne, naqu i t dan s cet te v ill e, en 1752 .

A l‘âge de v i ngt an s, il l
‘

it t adm is comme se
cond v io lon l‘orchestre de la cou r . Pl us ta rd

l ‘empereu r Joseph Il l e nomma <li

rec teu r de musiq ue de l ‘opera a l lemand qu‘ i l
vena i t d‘instituer, et dan s les occa sions ob Sa
i leri ne po uva i t rempl i r ses fonctions de
m ai t re de cha pe l le de l a cou r, ce futUmiaulf
qui le remplaça . B nlln , il eu t l e t i t re de ma i t re
de piano des Jeunes a rch iducs d‘Autriche ; Il
m ouru t à V ienne, dans u n lge peu a vancé,
vers 1700. Compos i teu r élégan t e t gracieux , il
a écri t pl us ieu rs opéras don t que lques— un s
o ntobten u des succès pa r leu rs mélo di estu.

c ites e t n a ture l les. Pa rmi ces ouvrages , on
d i st i ngue ceux—ci 1° D ie Bergknuppen (Les
mi neu rs). D ie J potheks (La pha rmaci e).
5° Das I r rlich t (Le feu foliet). 4° D ie glück
lichen J : ge r (Les heu reu x chasseu rs), e n
1780. 5° D er Ri ng der L iebe (La bague de
l ‘amour) , su i te de Ze

‘

m i re e t J so r, 1708.

0° D ie pace/wom en Schuhe ode r die scheme
Schusterin (Les sou l iers mordorés , ou la belle
co rdon n iérc) , 1705 . Umlautf es t auss i l ‘au teu r
de l a romance charman te qui eu t u n succès
popula i re en A l lemagne : l a spreen
i m Troume (A Stellen pa rle en réve) . i l a
l a i ssé en manusc ri t p lu sieu rs concertos de
pia no et des quintettcs pou r les i n s truments
a rche t .
UMLA U F F (Enca rt), fi l s du p récéden t

,

es t né V ienne, l e 0 aoû t 1781. Après avo i r
rempl i pendan t q uelques an nées une pl ace de
v iolon l ‘orches tre de l‘Opéra a l lemand, Il fu t
chois i pa rWeigl comme son adjoi n t po u r l a
d i r ec t ion de l'opera . Après l a re tra i te de ce
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mai tre, il l u i succéda ,etdonna des preu ves de
son rare mér i te dans cette n ouvel le pos i t ion .

Lorsq ue l‘Opé ra a l lemand—cessa d‘étre sou ten u
par l a co u r e t dev i n t une en t repri se parti
culién , Umlaulf se re t i ra avec l a pension a c
qu i se pa r ses serv ices. i l es t mort à Vien ne

,
l e

” j u i n 1843. On con na i t de sa compos i t ion
1° D

_

er Grenadie r (Le grenad ier) , pe t i t opé ra .

2°E ne
'

e d C a rtimge, ballet. 3° Les 7‘ri_b«ù
des en nem i s, i dem . 4° L ode

‘

s—
‘

ska , i dem . 5° Le
Tounelier, idem . 0° Les Vendunge, i dem .

7° P a ul etRosetta, i dem . 8° L ’Wteilerie de
Grenade, pe ti t opéra , .doutl a pa rt i t i on po u r
pia no a été publ i ée à V ien ne, che: llastinger.

0° La l
'

engea m de l'A mour,ba llet, a rra ngé
pour le pia no ; V i en ne,—We igl . 10° L e—Cha rta lo n , idem ; (bid. L a P aysa n ne capri
cieuse, idem ; i bid . Umlaulï a écr i t a uss i pl u
s ieu rs morceau x de mus ique d ‘égl i se et a fa i t
graver 1° G rande sona te pour piano e t v in
lon , opt4 ; V ien ne,Weigl . 2° Grande sona te
(en u t m ineu r), pour pla ne a qua t re mai ns ;
ibid. 3° Q uelques peti tes piécespour le: -méme
i n s trumen t ; des graduel s e t des o ll

‘

crto ires.

UMSTA D '

I
‘ mai t re de chapel l e

du comte de Brttbl, D resde
,
vers le m i l ieu du

d i x—hu i t ième s iècle, a publ i é dan s cet te ville
six pe t i tes symphon ies (P o rthien ) pou r l e
cl aveci n . I l a la i ss é en manuscr i t s i : an na les

pou r le méme in s trumen t
,
e t des sympho n iu

pou r deux v iolons, a l to, basse, deux. bautbo is
e t deux cors.
UNG ER (J ean-Bal e i n e) , né à Brunswick ,

en 1710, fu t d
‘abo rd bourgmestre a B inbeck ,

dans le Hanovre, pu i s secréta i re i n t i me du duc
deBrunswick ,ctconse illerde jnsticc. Ilmouru t
Brunswi ck

,
le i) février 1781. L ‘

Académ ie des

scien ces de Berl i n l‘ava i t nommé un de ses men»
bres. .Penda ntson séj ou r aB inbeck , i l inven ta,
en 1749, une mach i ne destinée à êt re a ppl iquée
a u clavec i n pou r noter les impm v isatio ns.des

compositeure . En 1752, lloh lfe ld, hab i l e mé
can icien de Berl i n , exécu ta , la demande
d
‘
Euler, une mach i ne semblable, don t que lques

pa rt i es fu ren t approuvées pa r l‘Académ ie de
Berl i n

,
bien qu‘el l e ne résolut pa s compléte

men t lo probléme, e t don t les jou rnaux du
temps rend i ren t compte (voyez lloa u su ).

Su r l ‘ i ndica t ion de ces journaux , Unger réo
c lama l a pr iori té d‘ i nven t ion dans une corre s

po ndance a vec Eu ler , a lors direc teu r de l
‘
Aca

dém ie de Berl i n , a lli rmautque l a première
idée de ce tte i nven t ion lui é ta i t ven ue en 1745 ,
e t démon tran t qu‘ i l en ava i t é té fa i t men tion
dan s lesJournaux de lla rlcm , de Hambourg,
d
‘

Altoua etde F rancfort . Longtemps aprés, il
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publ i a l a des cr i pt i on de l ‘ in st rumen t qu‘ i l
a va i t i nven té

,
sous ce t i t re E n twurf einerMosch ino soodurob a lias «ca s auf dem C ia

e isr gs:pieletwi rd, si ch non aeiben i n N a im
setst(Proje t d‘u ne machine a u moyen de l a
q uel le tou t ce qui es t joué su r le cl a vec i n es t
noté pa r lui-méme) ; B run swick , 1774 , in-4 ‘

de ci nquan te denx pages, a vec h u i t pl a nches ,
don t l es t rois premieres représen ten t les di spo
sitions de l a mach i ne , e t l es a u tres l es s ignes
p ro du i t s par e lle dans l

‘ex écu t ion de ce rta i nes
ph rases de musiqu e de cl avec i n , a vec l a tra
d uc t ion en nota t ion ord i n a i re . L a descr i ption
du sys tème de l a mach i n e rempl i t l es v i ngt e t
une prem ières pages ; v ie nn en t en su i te l a cor
n spo ndauce a vec Eu ler, les ex t ra its de j ou r
n aux e t autres pi èces j us ti fi ca ti ves . Le méca
n ism e i nven té pa r U nger co nsiste .entri ngl es
a t tachées aux touches ducl av ie r

,
e t ohliquant

vers le cen tre de l‘ i n s t rumen t ; l eu r extré
m i té son t fixées des t iges d roi tes qu i porten t
c hacune u n crayon des t i n é a t ra ce r des poi n ts
où des l ign es pl us ou moi n s a l longé» su r u n
pa pier prépa ré qui se dérou l e d

‘un cy l i nd re
su r un autre .Ce papier es t d i v i sé en l ignes qui
corresponden t a ux touches ut

,
m i , sol, si , ré,

fil , la , e tc. Les poi n ts on l es t ra i t s a l longés
q ue les crayon s marquen t su r ces l ignes ou
dan s les i n terva l les corre s ponden t a tou tes l es
notes de l ‘ échel l e ch roma t iq ue

,
e t l a longueu r

des t ra i t s es t proport ion nel l e a l a du rée des
son s. Ma ir i e pl u s l éger déplacemen t du pa
pier su r les cyl i ndres, e t l a difilcuitd de régle r
l a rota t ion de ceuxœ l, peuven t ca u se r bea u
cou p de désord re dans le pl acemen t des signes
e t dan s leu rs d i mens ion s, ce qu i rend peu
prés llluso ires les résu l ta ts de l ‘opéra t ion .

U NGER (Garon ne), a ppe lée UNGH ER
en i ta l i e, estn ée a V ienne,en 1800, e t com
mença ses études de cha n t ; ma is son ta l en t se
développa su rtou t dans l‘éco le de Dom i n ique
l oneon i, sMilan . Le débu t de sa ca rriè re
théâ tra le se fi t à V i enne, en 1810, pa r le réie
de Chérub i n dan s le s Non e di F iga ro, de
Moza rt . Ba rbaja , en lrepreneur des théâ t res de
Naples

,
de ll iian e t de Tu ri n , l

‘ayan t en
tendue, en 1895 , futsa t isfa i t de ses d i spos i
t ion s

, etl‘emmena en I ta l i e. E l le se liten
tendre a vec succés Nap les, pu i s aMila n ,
Turi n , e t en fi n Rome. G rande et belle, douée
d ‘u n sen t i men t d rama tique v ra i , d

‘
acceuts

pathétiquea e t de beau coup d‘ i n tel l igence , il
n e lui manqu a que de l‘éga l i té dan s l a voix ,
pou r é t re comptée pa rm i l es grandes ca n ta
t r i ces de l‘Opé ra ita l i en . Le méd i um e t l e

grave de son organe ava ien t de l
‘ampleur et
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de la pu i ssan ce ; ma i s i ava i t quelque chose
de strldentda ns le s so ns a igu s, qui fa i sa i en t
éprouver u ne i m press ion pén i ble

, pa rticuliè
remen t dans les t ra i ts quiex igentde l ‘énergi e .
Co défa u t a borné l a carri ère théâ tra l e de
mademoisel le n her u n pet i t nombre
d‘a nnées . Au mois d ‘octobre 1833 , el l e parut
pou r la prem iere fo i s a u Th éâ t re I ta l ien de
Pa ri s e t y fu t appla ud ie : toutefois elle n ‘y lit
pas, d

‘u ne man ière déc idée
, la conquéte du pu

blic, e t l
‘admi n i s t ra t ion ne j ugea po i n t a

propos de renouvel er son engagemen t pou r la
sa ison su i van te. De Pari s, e l l e a l l a chan te r s
Flore nce , oh elle eu t un triomphe comple t ;
puis à V en ise, Rome, T ri es te, V ien ne, D resd e

(en e t enfi n de nouveau à T ri es te e t a
F lorence .En 1840, cet te cantatrlce di s tinguée
s‘es t re t i rée d u théâtre

,
aprés un ma ri age

ava n tageux avec lit. Saba t ier, e t a fi xé son sé
jou r a F lorence . On a publ i é su r ce tte can ta
t ri ce u n petitécritintltulé Trionflmelod ra m
m atiei di 0. Ungher in V ienna ; V ienne,
1839, in

UNG IU S (Pneu s-J ean), au teu r incon n u
d ‘un éloge de la musique (E ncom i u mmuaiæ ),
Imprimé U psal , en 1037, ln —é°.
UNZELMANN ( Fatoésnçn e Auc un s

Con sem ), can ta tr i ce d i s t i nguée dn théâtro
a l lemand

,
n aqu i t Gotba , en 1709.Le nom de

sa fami lle é ta i t [titi ner
,
ma is elle pri t cel u i

de son pére adopt i f G rossman n , di rec teu r de
théât re , lorsq u

‘el le se voua à la ca rriè re dra
ma t ique . En 1788, elle pa ru t pou r la prem iére
foi s a u théâ tre Na t ion a l de Berl i n ; elle y eu t
u n br i l l a n t succès e t dev i n t bien tô t l ‘ idole d u
publ i c. Ce fu t dans ce t te v ille qu ‘el le épousa
le comédien Uuzelmann . El le chan t a i t avec
u ne éga l e habi l e té l

‘
opéra—com iqué e t l

‘opé ra
sérieux

,
porta n t da n s l e premier a u ta n t de

fi nesse que de noble s impl i c i té da n s l ‘au tre .
En 1800, el le chan ta au théâ tre de V ien ne e t y
fu t v i vemen t appl aud ie . 8épa rée de son mari
pa r un d i vorce

,
en 1805, e l le se rema ria a vet

l ‘a u teu r Bothmoua, etdés lo rs cessa de chanter
dans l ‘opé ra pou r jouer da ns l a coméd ie, où
e lle bri l l a présd'l ifi and. B llc mouru t Berl i n ,
en 18i7, considérée comme l a mei l leu re a i:

t ri ce qu ‘ i l y a i t ou au théâ tre a l l emand .

UNZE R (Ju n—Aucun s), doc teu r en mé de
ci netAltona , naquuitâ ila ile, le 90avril 1727,
e t mouru t i Mi nna , l e 2 a vri l 1709 . Dans lo

s ix ième vol ume du journa l hebdomada i re
q u‘ i l pub l i a sous l e t i t re : De!“A rt s (Le mc
deci n ), il a i n séré une d i sse rta t ion su r la mo
s ique

,
consi dé rée da n s ses ra ppo r ts a vec l a

médeci ne . ll illcr l
‘
a donnée ou ex tra i ts dan s



286

ses Noti ces hebdomada i res sur la mus ique
(a n née 1770, pages 807—5 11, 815 —3 l9, e t 893

U PMA R K sa van t suédoi s , pro fesseu r
a l ‘u n i vers i té d‘Upsai , a u commencemen t du
d i x-hu i ti ème siècle, a publ i é u ne d i sser ta t ion
a cadém ique i n t i t u l ée Musica prlsco rum

gen ti u m : Upsa i , 1708, in
U“B AN (Ceutrseu) a été d‘abo rd conse i l le r

e t mus ic ien de v i l le a Elbi ng, où i l naqu it, l e
16 octobre 1778, pu i s a é té appelé Be rl i n ,
en 1891,«en fi n Dantz ick , comme d i rec te ur
de musiq ue. Il es t a u teu r d'un bo n l i v re I n t i
tulé Tbcorte dcrMus ik na ch rcs'n a utum
sntssetsGrundsflm (Théorie de la mus ique
pui sée dan s des pri nci pes pu rs confo rmes aux
loi s de l a n a tu re) ; l æn igsberg, l artung,
1894 , un vol ume ln—8° de u n e t deux cen t
soi xa n te—qu atorze pages . Cetouv rage a é té
reprodu i t a vec un nouveau fro n ti sp i ce

, Dan t
s iok , cite: Ev ert, en 1820. P récédemmen t
U rba n a va i t publ i é u ne i n t rod uct i on ce
l i v re , sou s ce t i t re Uebe r dieMu si k , deren
fleuri s und den Mus ik—Unterrtoh‘, etc .
(Sur la mus i que , sa théori e e t son en se igne
men t

,
etc .) Eibinp, 1825 , ist—8° de cen t doute

pages . On t rou ve l ‘ ana lyse de ces deu x ou

v rages dans le prem ier vo lume de N ui t pé
riodique i n t i tu l é Eutont‘a . On con nai t a uss i
sous l e nom d‘Urba n u n opéra i n ti tulé D er

GadoueWidder (La toi son d'or) , et l a m o

s ique q u'i l a écri te pou r la F ia n cée deMes
atne , de 8cbiller. Le systeme développé pa r
U rba n , da ns sa N orte de la mu s ique , se re
commande pa r l ‘ord re l ogi que. A près a voi r
é tabl i q ue toutes les pa rt i es de ce t ar t son t
in llmementliées au! loi s de l a mnslitd, i l s‘a t
t ache démon t rer ce t te th èse dan s l‘ha rmon ie,
da n s l a mé lod ie

, qui se ca ra ctéri se au ss i pa r
l e rh y thm . i l passe ) la com pos i t ion qui n

‘es t
,

à l ‘éga rd de l'a rtd‘écri re
,
que l a m i se

en œuv re e t l a comb i n a i so n de ces d i verses
pa rti es, toujou rs dom i nées par le sen t imen t
tona l . Pu i s il t ra i te des i mpres sion s pro du i tes
par l ‘a rt, a l

‘a i de d u colori s des n uan ces
, et

te rm ine pa r des con sidéra tions su r les effe ts
«le la di vers i té destimbres, e t su r l‘ instrumentation en généra l . Ce t te méthode es t essen
tiellementph i l osoph iq ue . B lessé de l‘ indiffé
re nce quetes professeu rs e t les a r ti stes ava ien t
mon trée pou r sa doct ri ne

,U rba n vou l u t essayer
d'éc l a i re r l'opi n ion publ i qu e sur sa v a leu r e t

,

dan s ce desse i n , il publ i a u n résumé de ses
ouv rages, sou s ce t i t re A nkuudt‘guug
m ines oügemc‘m Musik Unterrs‘chts
Sys tem ,und der von m ir bcabsichtigen nor

UNZER URI-INA

m ien Ilusüschule (Ave rt is semen t sur mon
système d‘ense ign emen t général de l a n u

s ique, e t sur l e po i n t de v ue norm a l de ma
méthode mus i ca le) ; Ber l i n , Kra use, 1825 ,
se ize pages in
U RB A N! com pos i teu r i ta l ien, e l l a

s‘é tabl i r a Édi mbou rg, en 1776, e t y publ i a
p l usieu rs recuei l s de mélod ies écossa ises, a vec
aocompagnoment'de pi ano, en tre a u tres ce l u i
qui a pourtitre !V ocal a ntho lopmfidimbourg,
1782, e t lesScotch songs a nd duels, premier,
deus ième e t tro isième vol umes Lond re s
Cl emen ti . i l e n im i ta i t lui—méme l e s tyle a vec
beaucoupd

‘
adresse , a insi que le prouve la ba i

l ade qui a pou r t i t re : The red Rose. En 1701 ,
Urba n i se lisa a Dublin ,ety écri v i t les opéra s
sér ieux i ta l ien s I l F am a ce, et1 1trt‘oufo de”
C leit’a . I lmourntda ns ce tte v ille , en 1810.

UMANO , frère m i nor i te e t facteu r d
‘or

gites , conn u sous le nom d
‘

U RB ANO D A

V ENB TM, t rava i l l a da n s ice dern iè res
an nées du quatorzième s i èc le etau commen
cemen t da qu i nz ième. L‘orgue de la ca thédrale
de T rév i se, qui fu t con sidé ré longtem ps
comme un ouvrage parfa i t , fu t cons t ru i t pa r
ce moi ne, en 1420 (voyez Enca r t, delle co rde
ouvero fibre eia sts‘cbe dan s l a préface
p . sur) . U rba no cons tru i s i t a u ss i , a u q u i u
sième siècle, u n orgue da n s l a ca thédra le de
Sa i n t-Marc, : V en ise, iequel ex ista itencore en
1004 ,etsnr l eq uel on l i sa i t a lors ce t te inscrip
tion ra pportée par l‘anneliste S tri nga O r cs
acc saum on Uaau us Vum s. Cetinstru
men t lutrempl acé, en 1071 pa r u n autre qui
avai t é té fa i t pa r J acq ues e t Cha rles De B en i ,
facteu rs d‘e rance de V érone , e t mal heu reu se
men t on n ‘a rien conservé de l ‘ancien . L

‘
orgue

d
‘

Urba no ava i t été o rné de pei n tu re s pa r Fro st
pos

‘

s 1
‘

ochout, de V érone, e t porta i t la date du
24 ma i 1190; ma i s ce t te da te é ta i t ce l le du
tra va i l d u pei ntre, et non cel le de la fa cture
de l ‘ i ns trumen t, bea ucou p plus a nci en ne
U R I-INA (Pru ne moi ne espagno l , n é

da n s l a seconde mo itié d u se izidme s i ècle,
éta i t a veugl e de na i ssa n ce, e t litse s ve ux da n s
u n couven t d‘Espina. Il compose u n t ra i té de
musiq ue

,
en 1690, qui para i t dire re sté ce

man usc ri t, e t dans leq uel i l propo sa d
‘aban

donner lo systéme de solm i sa t ion pa r les
muances, attribué Gu ido d‘Arem , en ajou
ta n t aux noms des s i x premières notes de l a

gamme, l a sep t i ème sy l l abe ssl. Nous n e con
n a i sson s l ‘ouv rage de Pierre d

‘Urena que pa r

V eyes Ca li . StevieMe l a ire un e «lie

,le Con ci le J eeote ds‘ 8. Nom t‘a Va ses“,t. 11, p.321.
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pou r ce t i ns t rumen t
,
e t u n con cer to pou r l a

gu i ta re . Ces ouvrages son t res tés en manuscri t .
Ursi l la é ta i t pl us connu de son tem ps sous son
pré nom de Fabio que sou s son nom de fam i l le .

URSINI (Jo a cata ) , compos i teu r i ta l ien ,
né s Pon tremol i , dan s l a Tosca ne, v éc u t vers
le m i l ieu du seizième si ècle . On co nn a i t sous
son nom deux l i vre s de madrigaux a qua t re
vo ix, i mpri més sV en i se, en 1550.

USPE“(F ssuçou), pret re vén i ti en e t o r
gan i ste d is t ingué, vécu t dans l a prem ière

moi t ié du dis»se ;»tième siècle . Pendan t l a ma
l ad ie de Jean —B ap ti s te G ri l l o, organ i s te du
p rem ie r orgue de la cha pe l le duca ie de Sa i n t
llarc, V en i se, Usper le rempl aça, en 1621 ;
m a is,.aprés l a mor t de Gr i l lo ,"ne fu t pas ap
pelé à occuper sa pla ce ce iutChariesF illago
qui ob t i n t cet emploi , le 1" mai 1623. On ne cite
«le l a composi t ion d‘Usper qu ‘ u n producte t un
Tractuscbsutésdan s l a so len n ité funéra i re qu i
e u t lieu dans l ‘égl i se Sa i n t—J ean et Sa i n t- Paul ,
de

_Vcn ise, le25ma i 1621 a l
‘occasion de l a mort

dugrand—duc de Tosca ne. Cosmo i l deMéd ici s.
UTTENDA L , ou U TT ENDA L B B , ou

enfin UTT ENT H A L (Man son ), music ien
a l lema nd

,
é ta i t chan teu r dans l a chapel le im

pé ria ie de Fe rd i na nd a n térieuremen t à
1566

,
et.co ntioua d ‘étre a t tach é ce tte cba

pe l le sans le règne de l a: im ilien I I . I l v i va i t
encore dans ce t te pos i tion

,
en 1585 . Les t roi s

orthogrspbcs de son nom ,
qu ‘on v ien t de voi r

,

se trouven t sur les d i verses éd i t ion s de ses ou
v rages. Ses ouv rages impri més son t ceux don t
l es t i t res su i ven t 1° Sep tem P sa lms

‘

pæn iten
tic les ez propheta rm n scriptis oration ibus
rj usrtem a rgumen ts

‘

, quin quo ad dodeca
cli ordi modos duodecim ta rn n ic: wet,
qua ntdiversis mus i co i n s trumen to
generibus ha rmon ic a ccomodattNort
berg: in oflî cina Theod . Gerlatzeui , 1570,
in -4° o bl. 2° Sa croru m continuum , quo s
culpaMa tela s va ca n t , unten i n la cem o u

qua ns edita rum sed n unc recens o dmodurn

t urn i nstrumentis muaicis, q ua nt v ie : me
lodie quiuque, sea: e t plurium oocum attem

URSILLO UTTINI

perata rum iiber p rimu s ; i dem,
lib. 2 et 8;

ib id ., 1571—1577, in
—4° obl. 8° Tres Mi ss:

qui nque et ses uocum . I tem l aguiflcatper
octotenor, qua t uo r oocibus; ih id., 1573, iu

-é°

obl. 4° Frc liclse n eueteutsche und [m u sc
sische L ieder, lisbb

‘

ch su s i ngen u n d a u!
a llerley I ns t r umen ten su gebra uchcn , na ch
sondm rA rtderMusik eompa n iert, m it4 , 5
und meh r S timmen (Nouvel les chansons
joyeu ses a l lemandes e t frança i ses

,
agréab les a

chan ter ou jouer su r tou te espèce d'instru
men ts

,
e tc.

, à qua tre, ci nq e t u n plus grand
nombre de pa rt ies) Nu rembe rg , Dietricbt
Gerl ach, 1571, in—4 ° obl. Une deux i ème édi
t ion de ce recuei l a é té publ i ée dan s ce t te v i l le

,

pa r Catheri ne Gerl ach , e n 1585 , in-4° obl. i l

y en a u ne a u t re publ i ée à F ra ncfort , che:
Stei n (sans da te), in On t rouve huitmotet s
quatre ,cinq , s i x e t hu i t voi x d'Ultenda ida ns
le Nov us Thesaurus musieus de Pierre Joa n
nel l i , V en i se, An toi ne Gar dane, 1508, in
J acques Pa i x a t ra i té pou r l ‘o rgue q uelques
mo rceaux de ce ma i tre dans son O rgel Tabu
[Mur—B uch .

UTT INI (F au con ) , compos i teu r i ta l ien,
né à Bologne, vers 1720, fu t é lève de Sandoui
e t de Pertl. En 1745 , l‘Académ ie des Philhar
mon iqucsde Bologne l

‘
adm itau nombre de ses

membres ; i l rn fu t pri nce en 175 1. I l vécu t
quelque temps à Londres

,
e t y publia , en 1770,

si : tr ios pou r deux v iolon s e t basse
,
un

œuv re de sona tes pou r le v io loncel le
,
e t deux

œuv res de sona tes pour le c l avec i n . A rr i vé a
Stockhol m, en 1774 , il en tra a u serv i ce du ro i
de Suéde, e t obt i n t, aprés avoi r rempl i pen
dan t v i ngt a n s les fonct ions de ma i tre de cha
pe i le, u ne pen sion de ci nq cents écus, e n 1795.
Il composa , pendantson séjou r à S tockholm,

les opéras su édoi s su i van ts 5 1
° Jtine, rei ne

de Go lconds, en 1755 . 2° E ne
‘

e d Ca r tha ge.
3° Thitis etP e‘ie'e, en 1790. 4° Choeu rs pour
la t ragéd ie d‘Atha lie, t radu i te en suédoi s.
Dan s sa jeunesse

, Uttin i a va i t écri t en i ta l i e
quelques opéra s i ta l i ens, en tre au tres I l Rs
pos ters. L

‘époque de sa mor t es t ignorée.



V A CC A (J ess-Fssnçots), music ien Ita l ien ,
v écu t dan s les dern i è res année s d u sei zi ème
s ièc le. i l es t cité .par Garsoni (l), qui en parle
e n ces te rmes A contpeude moi s, on pourra
v oi r les œu v re s m us ica les de J ea n -F ra nçoi s
I
’
a cea , m usi ci en un i verse l dan s la théorie

e t da ns la pra tique, le squelles ne seron t
désa gréables m

‘

au: sa va n t s, sti ou: a r

ti s tes J ‘ ignore si ces ouv rages on t été pu
bliés en elfet

,
aucun des nombreux ca ta logues

q ue j ‘a i consu l tés ne m ‘en ayan t fourn i l
‘ i nd i

ca t ion .

V A C C A I (Nmou s), composi teu r drama
t ique, est né en 179l, a Tolen t ino, dans l es
Éta ts rom a i ns. A l‘âge de t roi s ou qua tre an s,
il su i v i t s Pesarc son père, q u i vena i t d

‘

y ét re
appe lé po u r rempl i r u n emploi publ i c. Le
j eune V accai y commença ses ét udes . A l

‘âge

de douze a ns, i l l u i fu t pe rm i s d
‘apprendre

j ouer du clavec i n
,
pou r se déla sser de ses t ra

v aux . Que lques a nnées après
,
i l alla Rome

pou r su i v re u n cou rs de d ro i t ; ma is le dégoû t
q ue lui i n spi ra i t cet te sc ience

,
etson penchan t

i rrés i st ib le pou r l a m usique luiti re n t aban
don ne r l a prem iére pour se dévouer e ntiére
men t ce t a rt . Il pri t des leçons de chan t, e t
dev i n t élève de J anaccon i pou r le con t re po in t .
V e rn l atin de il se rend i t s Naples et y
reçu t des leçons de Pa i s i e l lo peo r i a compo s i
ti on

,
dan s le st y le d ramat ique . i l éc ri v i t sans

l es yen s de ce ma i tre sa prem ière ca n ta te in
titulée L '0maggio del la gmtitudt‘ue, d a
a ra mean , au t re can ta te , e t quelq ues compos i
t i on s pour l ‘ég l i se . En 18l4 ,il litreprésen ter
a u théâtre Nuovo So lituri di Scotia , opéra
sem i - a ri a ; pu i s il se rend i t à V en i se pou r y
écri re N atuina , opén en u n acte qu i futjo né
a u théâ t re Sa n - Bene detto

,
e n 1815 . Cetou

v rage fu t su i v i d u ba l le t de Gamma , regi na
di 6 o lis

‘

zt'a re prése n té a u théâ t re deto Fs
n i ce,

“en 1817, de l
'opéra I l L upo d

‘
0steudu

,

a u théâ t re Sa n -Benedet to
,
en 1818 ,

de Ti

ti ) l aMe sse un iuvu le J itutti le profess ions det
m o ndo , Vene t ia, 0i

'
sœ rse

l
’

ra poehi mesé potran no vederl i l
‘

epra (sie) mu
ate ati di C ie . Franeeseo l

‘

actu. musica un iversa letheo
rieo etprattico , le qua i i apero na n durera essere ingrato
a l eo nsertio de do ttor i etvirtuosi .

I lOGI . ”XIV . DE! 'USIC II NS . V III .

ma ri o n , ba l le t, pou r la Fentce, en 1819, e t
des deux ba l le ts A lessa ndra iu B obilon i0 e t
Ifigen ia i n J ulide, au méme théâ tre , en

1820. Dlguûté de l a ca rrière de compos iteu r
dramat ique

,
par le peu de su ccès de que lques

uns de ces ouvrages,V accal rem i n t de se l i v re r
à l‘en se ignemen t du cha n t, d

‘abord Ven i se ,
pui s s Tri es te, en 1821, e t sV ien ne, e n 1893.

A rri vé s l i lo u , en 1824 , i l y reçu t u n engage
men t pou r écri re a Parme l ‘opé ra boutta
P ie t ro itG ra nde ossia i l 6 eloeo a llator
turn . Dan s l a méme an née

, il litreprésen ter a
‘

l
'u ri n la P a s to re llo fcudoto rta . A ppe lé a
Naples, en 1835, il composa, pou r le théatre
Sa i n t—Cha rtes , Zadig ed A sta rteo ; pu i s il re
tourna 5Mi l a n e t y litrep résen ter G iuliatta
Romeo, son mei l leu r ouvrage, pu i s le Pucci no
dl Norvegio . Ce dern ie r ou v rage fu t su i v i de
G iova n na d'A rca, a Ven i se , de B ia nco di
”cas ino , sTu ri n , de So lod ino , s F lorence ,
e t de So u lle, aMi l a n . Le dés i r de conna i tre
Par i s le condui s i t dan s ce t te v ille , en 1830. i l

s
‘

y l i v ra s l
‘ense ignemen t de l'a rt du ch an t ,

e t fu t con sidéré comme un des mai t res i ta l ien s
l es pl us habi les da ns ce tte pa rt i e de l ‘art.
Après deux an nées de séj ou r da ns cet te
v i lle, il alla Lo nd res , où il forma auss i
quelques é lèves pou r le chan t . lle retou r en
I ta l i e, après que l

‘agi ta tion pro dui te pa r la
révol u t io n de 1850eu t été ca l mée, Vaccai re
pri t ses travaux pou r le théâ t re, e t compo sa
les opéra s I lMa rco V laams“, la G iovann a
Gray, pou r l a célèbre can ta tri ce l alibra

‘

n , la

Sposo diMa sino , e t en dern ier l i eu V i r
gi n ia . Aprés le dépa rt de Bas i l} pou r Rome ,
V accai lui a succédé, e n 1838, dans la pl ace
de cen seu r duConservatoi re de [lien, et de
premier mai t re de compos i t ion da ns cette
écol e il occu pa ce tte pos i t ion j usqu‘à sa
mort, a rri vée en 1849 . i l av a i t re noncé s
écri re po u r l e théâ tre , e t ne composai t plus
que pou r l'égl i se . On conna i t a ussi que lq ue.
recue i l s de ca nsonettcs i ta l iennes de Vaccai,
publiés aMi l a n , chez R icordl.
V A C C A R I (Fasnçou) , v iol on i s te dis
tingué, es t ne Modène, en 1778.Dés l

‘âge de
ci nq an s, il appri t joue r d u v io lon , et ses
progrès furentsi rapides, que deus ans après

10



il esécutaitdéjàtoute espèce de musique a
prem ière vue. i‘upna n i, qu i l

‘en tend“dans
son en fa nce

,
fu t frappé de sa Ina rvliesse d‘e seo

co tton . V ers sa d ix ième année, ii a l ta F lo

rence pour prendœ des leçons de Nard i n i .
A t re ize an s

, li se rendi t àMan toue po u r y
donne r des concerts ; le v iolon i ste P icld, qu i
l ‘y ren con t ra

,
l u i présen t a u n conce rto qu‘ i l

n éc uta devan t le publ ic a prem ière vue .

l‘a rme, P la i sa nce, V érone , Padoue, Ven i se,
fu re n t ensu i te v is i tées pa r Vacca ri pa rtou t i l
se fiten tendre a vec succès. A près a voi r v écu
pl usi eurs an nées b ililau, il fu t appe lé en Es
pagne,

-
cry en tra a u se rv ice du ro i , en 1804 .

Ce tte pos i t ion éta i t aussi agréabl e qu‘avanta
‘

geuse ; ma is les événemen ts quitroublérent
la Pén i ns ule, en 1808, l a ti re n t perdre a Vac
car i . Obl igé de voyager po ur don ner des con
cert s

, il a rriv a Pa ris , en 1800, ma i s n
‘y

res te que peu de temps, etpa rcouru t ensui te
l‘Allemagne. En 18t5 , il se rend i t à L i sbon ne,
pu i s re tou rna sMad rid, où i l en tra ausen lce
du ro i Ferdi na nd . Les événemen ts de 1828lui
ti ren t eneore perd re cet te pla ce , e t l e ramené
rcntsPa rts ; pu i s il re tourna auPortuga l . On
etg rave de na composi t ion 1° Duos pou r deux
v iolons

,
op . 1 e i Paris , Louis. 2° God sa ve

the Îirsg,v a rié pou r v iolon avec pian o ; Pari s,
J ouete t Co lette . Po t- pourri va ri é su r le
F a n âa rtqo e t Robi n A da i r , a vec accompa

gn ementde piano ; Pr is , Le duc . 4° L ’Em

aa ise, nocturne di a logue pou r pia no e t v io lon
(avec Kerr) P a ri s, & hm enbergcr.

V A C C H E
‘

I
‘

TI ile l‘ . J eu —h u mm ), rui

neu r couventuci ét organ is te de . son couven t ,
n é s l uldera , da n s le duché deMo dène, v i va i t
sMo dène , ve rs le mi l i eu du dis- septi ème
s i ècle . I l éta i t membre de l‘Académ ie du la
Ma rie , sou s le nom d‘il Na ufm ga nte. O n

a publié de sa compo s i t ion 1°Mallet“ due,t‘rs e qmttro noes‘ « m o rga na : iu V ene tia ,
B a rt . N a gui , 1840, ln4

°
. 8°Ma t tel“a coca

solo lib . 1, op . in V snetia , F ra n c . N agui,
16 64 , ñu 3°Malle t te concertntl a una ,

d ue,tre e q ua t tro cortm ‘

a iin i e sen sa , lib.

op . 3 ; B ologne , 1667, lit
V A C H I°l ( Prun e-Ju n ) , ou L E VA

C llER , v io lon iste , né Pari s
, le aorlt1773

,

eu t pour prem ie r maltre AndréMan ia , et reçu t
ensu ite quelq ues leço ns de V iot t i . A l ‘âge de
dis— neuf a ns, i l s

‘

élo igna de Pa ri s pendan t l es
orages de la N vo lutlon pou r a l ler aBordeaux

,

oui l fu t admi s l‘orches t re
,
en qual i té de pre

mier v io loo ; ma i s il n
‘

y res ta que peu de
tenms,ctrev i n t arm : ve rs l e mi l i eu de 1704 .

i l en tra a lors a l ‘orchestre duthéâtre du Vau

dev i l le, e t commença à se fa i re conna i t re pa r
la compos i t ion de pe ti ts a i rs e t de roma nce—s
i n terca lés dan s les pièces «le cethéâtre. Que l
quee n!“ de ces morceau : devi n re n t po pu
la i res. V ache r en tra ensu i te à l ‘orches tre du
théât re Feydeau, pui s a cel u i de l

‘Opéra . i l

mouru t à Paris , en 1810. On a gravé de sa
compo si t ion 1° T rios pou r deux v iolon s e t
basse , op. 8; Pa ri s, Nade rma n . 9°Mrs va ri és
pou r v iolon e t Vio lonce l le ; (bid. 8° Duos pou r
deux v iolons

,
liv . 1 e t 9 ; Pari s, Garcan s .

4° Beaucou p d‘a irs va ri és pour v iolon se u l ;
Pari s, J ane t, Prey, 0mon t . 5° Que lq ues po ts
peurris idem : ibi d. 6° Pl usieu rs roman ces fort
Jolies, qu i on t e ubeanc de succès.

VACH ON (Pru ne), ne s Arles, en 1781,
a ppri t l a musique e t le v i olo n dans ce t te v i l le,
pu i s se rendi t Pari s

,
a l‘âge de v i ngt ans, e t

y dev in t élève deCha ivra n pou r ce t i n st rum e n t.
En 1758, i l se fi t e n tend re a u concer t spi ri
tuel dans un concerto de sa compos i t i on

,
e t y

obt i n t un bri l l an t succès don t leMercure de
Fra nce de cet te époque a rend u compte . La
ho rde «l i t (Es sa i sur la musique, tome 111,
p .W) que le ta len t de V achon étai t pa rti cu
litrementremarq uable dan s les trios etqua
tuors de v i olon . Entrm, i l en t ra a u serv ice
du pri nce de Cont i , en qua l i té de premie r v io
lon de sa musique. Peu de temps après, i l lit
pa rai t re ses prem ières composi t ion s lastm
men ta les etcommença éc ri re pour lathéâtre .

En 1781, il litu n voyage en A l lemagne e t
s
‘
a rrtta à Berl i n , où i l eu t l ‘hon neu r de joue r
deva n t le ro i qui,eharmé de son jeu, le nomma
mai t re de concerts de sa cou r. V ach on , deven u
v ieux , fu t mi s s la pension, en mourut
a Be rl i n , en 1802, à l

‘âge de so isante etonze
sms. 11 a va i t fa i t représen ter dans sa ieenesse
les opéras su i van ts de sa compos i t ion
A c

‘

0v i a s . 1° E lppomàne et A ta la nte, en un
acte , 1760. A s

‘0rtes—Co nm e. 2° Rena ud
d
‘
Art, en u n ac te

,
1765 . 8° L eMeun ier,

1765 . 4 ° É sope Cythân (en société avec

T ri a l ) 1706 . 5° Les F emmes etle Secret,
1707. 0° Sa ra 1783. Les compos iti ons instru
men ta les de ce t a rt i s te son i : 1°Tro isconcertos
pou r vio lo n e t orches tre , op. 1 ; Pa ri s, V enter.
fi° Si x t rios pou r deus v iolon s e t basse , ou.
ibr

‘

d. 8°Si : sona tes pou r v iolon etbasse, op. 3;
(bid.

41° Deus concertos pou r v iolon e t or
chestre

, op . Pari s, La Chevardière . 5‘ Six

anna les pou r v iolon etbasse ; Lond res, 1770.

6° Si: qua tuors pour deux v iolons, a l to e t
ba sse, op. 7; Pari s, La Chevardière. 7° Si :
qua tuors pourdeux violons,a l to etlm sc

,
op. il ;

Berl i n, 1797.
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13, 14 , 15, 10, 17 18; et
tome V , n°° 20, 27, 28, 20. V ae t fu t, sans a u
cun doute,un des mus i ciens les plusdhtingués
de son temps; quelques piècesde sa composi t ion ,
que j 'a i m ises en part i t ion , m

‘on t démon t ré
q u'i l écri va i t bi en

,
que sa mus ique es t em

prcin le d
‘
un ca ractère re l ig i eux , enfin ,-pre sa

nota tion es t s imple
,
e t q u ‘ i l n ‘y met. pas,

comme l a pl upart de ses con tempora i n s, une
a ii

‘

ectatio n pédauteupre de recherches iuutiles.
V A G UE professeu r de musique, n é

àMarse i l le, dans les dern ières a nnées d u d i x
sepliéme s i ècle, se li s a Pari s

,
e t y publ i a

une mé thode é lémen ta ire de mus ique qui a
pour t i t re L‘A rtd 'a pprend re ia mus ique,
ex posé d

‘ u ne ma n ière nouvelle ettntetligibls,
pa r u ne s u i te de leçon s qui se se rven t snc
cessivementde prépa ration ; Pa ris, 1785 ,
in -fo l . de tren te—deux pages gravées, non com
pri s la préface . li ne deux ième éditition de
ce tte métho de a pa ruen 1750, s Pari s.
V A ILL ANT (i

‘mone-Msane —Gsanres), né
à Pa ri s, l e 10 j u i n 1778, appri t dan s son
en fanco a jouer de pl usieu rs i n s trumen ts . Le
v io lo n fu t ce lu i a uquel i l slattacba de prete
rence. Aprés avoi r é té employé comme cho
ri ste au Théâ tre Ita lien , il '

eutra à l ‘opera,
en 1817, e t fu t éga lementadm i s la chape l l e
d u ro i, comme ténor. La révolu t ion de 1830
lui fi t perdre cette place

,
e t il se re t i ra de

l‘Opéra , a vec la pen sion , en 1837. Ceta r
t i ste a a rrangé beaucoup de musique pou r
d i vers i ns t rumen ts, pa rt i cu l i èremen t pour har
m on ie

,
pou r v iol on , fl ûte, cl ari net te , nagen

det, e t a publ i é des mé thodes pou r ces instru
men ts, a Pari s, chez P . Pet i t, ri ches J ane t.
Tou tes ces produc t ion s son t de peu de va leur.
V a i l l a n t ava i t en manuscri t u n tra i té d ‘ha r
mon ie

,
e t un recuei l de so l feges.

V A I S S E L I U S (Han escu ) . V oyez
\VMSSEL I US .

V A L A B RÈG UB {Freeman fi l s
d
‘

un in lerprète pou r la l a ngue hébraïque de la
B ibliothèque roya le, es t n é Pa ri s

,
en 1777.

En t ré a u serv ice m i l ita i re for t Jeu ne, il lit
quelqnes campagnes en i ta l ie, e t pa rv i n t au
grade de capi ta i nede hussa rds . Deven u a ide de
camp du généra l Jouet, il le su i v i t s l ‘ambas
sade de Lisbonne . Oe fu t dan s ce t te v i l l e q u ‘ i l
con nutmadame Ca ta l an i e t devi n t son époux .
En 1807, il donn a sa dém i ss ion e t se rend i t
e n Angle terre a vec la célèbre ca n ta t ri ce, don t
i l d i rigea depu i s lors les affa i res e t l es succès
(voyez C srstsut). Après l‘anéantissementdu
Théâ tre i ta l i en don t el l e a va i t eu le pri v i lège
ascc de grands ava n tages, de v i ves réc lama

t ion s s‘élevèrentcon tre el le, e t V aiahrégne
p
_

ubl i a pour sa défense un opuscu le i n t i tu l é
E ta t du Théâ tre roya l Ita lien sans la direc

t ion de ma da me Cata la n i , Pa ri s, 1818, ln—8'

de seize pages . 11 es t mor t da n s une ma i son de
campagne prés de F lo rence, en 1855 .

VA LDE RB A V À NO B an que, on
li en t), mus icie n espagnol , naqui t Pena
cerrada,dan s i e royaume de Léon , au commen
cemen t do sei z ième siècle. i l a fa iti mpri me r
u n t ra i té de l a v iol e a vec une col l ect ion de
pi èces pour ceti n strument

,
sa ns l e t i t re de

N usis dicatum . L ibro lla ma do Si lua de S i
rena s . Compues to pa r etex cellente musi ca
A n ri qne: de Ua ldera na no . D i rigt

‘

do a i i llus
trissimo se nn a r don Fra nc i sco de Cun niga
coude deMi ra nda , etc . A la lin du vol ume,
o n l i t : F ne impruso en la muy i ns igne y noble
v illa de V a lladoli d P inc ia in ot ro tiempo ila
ma da . P or F ra ncisco Ferna ndez de C ordoue
impm or, 1547, in

- fol . ce volume con t ien t
u ne col l ect ion de motets

,
v iihancicos ro

manees, chanson s, fanta i si es e t annales, mi s
e n tabla t u re pou r l a v i ole

,
e t pré cédés d‘ une

i nst ruct ion sur la s ign i fi ca t ion des s ign es de la
tab la tu re e t sur la man i ère de les rend re dan s
l ‘exécu t ion . On a aussi d u méme au teu r un
trai té général de musiq ue qui concerne la la
l1lalure de i‘é pinelle de la home , de
la viole , le p la in -cbant, le chantfiguré etla
con t repoi n t. Cetouv rage a pou r ti t re T m

tado ds c ifra nueva pa ra m ia , a rpa
uihncla , ca n to—itune , de orga ne contra
pu n to ; AIca ia de li enares, 1557, 1n-101.
V A L EN

'

I
‘

E (Am our) , su rnommé C im ,

pa rce qu ‘ i l é ta i t aveugle, futun organ i ste na
po lila in , dans la seconde moi t i é du se izième
s iècl e. i l a publié.une collec t ion de pièœs
d ‘orgue i n t i tu l ée V srsi spi ri tua li supra

lutte le no te, con d ive rsi ca p ri cc i per suona r
tscgls‘ urge nt, Na pol i , 1580.

V A L ENTE (Sa va ne), compos i teu r n apo
lila in , vécu t dan s l a seconde moi t i é du dia
hu i t ième s i ècle. i l litses études musi ca l es a u
Conserva to i re de la P ie tà

,
e t fu t ma i t re de

chape l le de l ‘égl i se s. F ra ncesco Saver-ia, de
ce t te v ille, e t professeu r a u méme Conserva
toi re, pu i s a u col lege musica l de Sa n P ietnoaMaj eau. La bibliothèque du Conserva toi re de
Naples possède e n manuscri t de ce ma i t re
1° lmpropers

‘

a 4 uoci pel uenerdi
- sa nto.

2°Massa a 4 uoci spi ll stromenti . 8‘Mu sa
a 5 uoci e piùstromenti . 4° Trulli del le t re
profes ie de l sa ba to sa nta . 5‘ Vupen delao

ba to sa n toa uoci colba sse continue . (1‘ Grado

a voci con orga ne.7°0ratoriopetit8.No
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ta le più eee!s più stromenti . 8° Exerc ice s
sie so lfège à q uat re vo ix . On con na i t a ussi de
ce t a rt is te un recue i l de P a rtimen ti e t une
métho de de con t re poi n t.
V A LENTE (C reu set) , compos i teu r napo

lila in
, né vers 1825 ,titses études a u collège

roya l de mus ique de So n P iet ro aMajelia , e t
reçu t des l eçons de compos i t ion deMe rca
«lan te . Dans l'été de 1811, il litreprésenter au
théâ t re N uov o u n opéra i n t i tu l é I‘l nut‘tato
ad una [esta di m a sehera : quelq ues mor
ceau x de ce t ouv rage fu ren t a pplaud i s . Le
18 j u i l le t 1840, il donna au mêmethéâtre I l
Sa r te da donna , qui n

‘eu t que ce t te seu le re
présen ta t ion . Depu is iors, le nom de Il . Va
len te a d i s pa ru du monde musica l .
V A LENT IN] (Ju n), mus ic ie n roma…

né dan s la seconde moi t i é d u se izième siècle
en t ra au serv ice de la cou r impéri a le

,
à V i enne,

e n qua l i té d‘organ iste, ve rs 1015 . On a im
p rime de sa compos i t ion 1° H otel“a sei

wet, Ven i se, 1011, ln Murielle concer
ta te a 6 , 1 , 8, 9 e 10cecte ss ia istrements‘,
V en i se

, 1010, in
-tol. 8°Mus iche a 2 ve rtcol

ba sse per orga n e, Ven i se 1621 4° Sa cri con .

cer ts“ a 8
, 4 e 5 ceci , V en i se, 1625 , ln

liMusiclte de ca mera a 4 , 5 e t 0ceci ,
pa rts wncertata een ne“so it“et pa r te con
ceci ed istmmmtt, nelts quete si eonteng_

onoMadrtgali ed a l t ri ca rie compesiz ient. L i
bro qua rte . V snetia , app . J less. a enti

,

1621
, in 6° L ibre quinte . L e ”n iche da

ca mera a una e due ceci eo
’
l basse con t inue ;

ih id.,
1622, in -4 ‘ . V a ientin i a laissé auss i en

ma nuscri t des mes ses, magn iiicate t psaumes
v i ngt—q ua tre vo ix en s i x chœu rs. L

‘
abbé

Sa n t i n i possède de ce ,
maitre u n S tabatma te r

q uat re vo ix
,
e t u n filap‘n ifloatv i ngt—q uatre

voi x
,
«la tede 1620. Ses compo s i t ion s se t re u

ven t a u châ teau de Prague, dan s l a bibl i o
thèq ue des manusc ri t s . Sui van t Ge rber, l es
tnesses e tMagru‘ficaton t été imprimés s Ve
n i se , en 1621. On t rouve aussi q ue lq ues mor
ce aux «le ce musicien dan s le Pa rna ss u s mu
s icus Fsrdina ndz us de Bergameno (Ven i se,
16 l5) .

V AÎÆNT INI (Pa nne-Fu ncom) , n é à
Rome dans l a seconde mo itié d u seizième siè

cle, descenda itd’une noble fam ille de ce t te
v i l le . i l litse s études musica les dan s l ‘école de
J a n—Mari e Nanini, e t dev i n t u n des pl us sa
van ts mus ic iens de l ’exce l len te école roma i ne.
i lmouru t à Rome, en 105 1. Les product ion s
de ce t homme di st i ngué son t tou te: dignes
d'i n térêt ; e n voi c i la liste : 1‘ C a n on; di P ier
f runrrsce l

‘

a lentiui Ii oma no .tov ra le pa

293

rele dr1 5atre Regi n a tite s l ues m isrrico rd«s
ecoles ad nos couverte

, con le sus r i solutieui
a 2, 4 0 5 v oce”, e tc ., Rom a,Masot t i , 1020.

Ce canon es t susceptible de plus de deux mi l le
réso l u t i on s . O n en t rouve l e thème dans l a
flusurgia du I'. K i rcher (t. I . p. avec
lesquatre résol u t ion s pri nci pa les, pa r mouve
men ts con tra i re

,
ré trograde, etrétrograde

con t ra i re . 2° Ca none nel node di Sa lomone
a 00 r eel, Roma , 105 1, in -l

‘

o i . Kirciner a
i nd iqué l es pri nci pa les ré so l u t ion s des qua
t re—r i ngt — se ize voi x (Musurgia , t . 1, p . 404 e t

e t l‘ a étendue pa r des entrées s temps
d i ve rs e t pa r dilférenta mouvemen ts

, préten
da n t q u‘ i l pe u t é t re chan té pa r cen t q uara n te
qua tre mi l l e vo i s ditfèrentes, pa r ana logi e a u x
cen t q uaran te—qua t re mi l l e cluantres de l'Apo
calypse . 8° Ca n ons a 0

,
10

,
20 ceci

, Roma ,
1045 . 4° LaMi t ra . f a vola greca versificata
con due i ntermedi i , i l primo rappn seuta nte
la Uce isione di o rfeo ; 0"secon de P itta go ra ,
che ritrooa la mus ica . P ersia d i P ier F ra n
cesco V a len ti n i Roma n o, mus ica deli

’

i s tes so
Roma , llascardi, 1054 . 6° L a T ra sfo rma
stone di a ne. F a vola mora le co n due
i n te rmedi i lprimo cen tim e il Rati o di P ro
te rpi na , ed il seconde la Cattib itd d i 1’enen
e di Ma rta ne l le re ts di V u lca n o

, Roma ,Mascardi , 1054 . Pa r son tes tamen t
, V atentin i

i mposa à ses hér i t ie rs l ‘obl iga t io n de fa i re im
primer les ouv rages de sa composi t ion qu

‘ i l
l a i ssa i t e n man uscri t ; ils pa ru ren t sous les
t i t res su i van t s 0°Ma d riga li a li ceci , mu
s i ca a poesia de! V a len t i n i . Den : l in es

,

Rome, Nasca rdi , 1054 . 7°Motel“ad una

noce con istromenti . Deux l i v res
,
ibid. 8°fli n

tet t i a 2, a, 4 ceci . Deu x l i v res, ibid.

,
tous.

0° Ca n : onette spifituati a rare se in . De us
l i v re s

, h ome, 1055 . 10° Ca n e n i m u s ica", i n
Roma, a ppressoMauritio Belmonti , 165 5 , ñu
lot. de 155 pages . 11°C a n : onette spi r itua li a 2
e S coot. Deux livres, i bid.,

1050. 12° Ca n : o
ne t te spi ri t ua li a i , 3 , 4 cec i . De u x l i vres,
ibid . , 1650. 13°Musiche spir:‘trca i ip er la

nativ itd di N . S . Ga d-C ri s to 1 , 2 cec i .
Deus l i v res, Rome, Belm o nti , 1057. 14° C a n

zon i , se nettr‘ ed a rie a noce so in . Deu s l i v res
,

ibid .

, 1057. 15° rd c r ie a 1
,

S noci . Quat re l i v res,ibid. , 1057. 10° L i la

n ie , e t vnntctti a 2, 3, 4 v oc i . Deux l i vres
,

ibid. , 1057.

V a len t i n i é té non—seulemen t composi teu r
habi l e, ma i s en core écrira in sur iatluio rie de la
musique . Par une di sposi t ion de son testamen t,
i l a la i ssé en manuscri t t roi stra itüsdidartiquws
su r ceta rt à la b ibl io thèque de l ‘ i ll us t re ia



VALENTt VALESI

m i l l e Ba rberi n i , où ils se t rou ven t encore,
sous les numéros 5287e t 3288. En voic i les
t i t res Dupliten ioMu s ica .D imostra zionedi
P ie r F ra ncesco V a len t i ne“ Roma no , pe r la

q ue ls appa rulita nt, il modi m us ica“ascen
dere a l n ume ro di uentiquattro dove ded ici
seli eomunements son o stimuli . Ed o nce

«sien ne figure dimostratiue di a louni gensri
musica i i a ntich i ed a l t re teo riche euri ositd.

2° Trattuto dettempo , delmodo sde l la pro
la zions de

’

P ier F ra ncesco V a lenti n i Ilo
vn a no , nel quote ampiaments si dimos t ra
cosa sta tempo, m ode, pwla zione, e copie
samente si d isco rre delle figure s propor
z ion i musi ca", de

'
segn i del le perfesio ni ,

delle a ltera z iont, delle d iv ision i , de l le im
wfrz ion i , dei puntt‘ , de lle legaturs, a di
cia scun n itro a cci den te

, a cui dette figure
so n o settoposte . 5° Tra t ta to della batt uta
musica le . I n questo si oedone de scri t t i‘ gti
esempi pe r i qua i! s

'
i nregna i l mode 0 la

m an iere di giustaments proferi rv s ca uta re
le no te, ed a spe t ta re le pa useta n to sotto il
tempo dell' eguale, qua n to deit' inegua iebat
tuto .

V ALENTIN] euro), v iolon i s te e t com

positeur, naqu i t F lore nce, vers 1000. On

vo i t pa r le t i t re de ses conce rtos qu‘ i l é ta i t
a ttach é au se rv i ce du grandduc de Tosca ne,
e n 1785 . Les product ion s conn ues de ce t a r
t i ste son t 1°X l !S infon is a e l

,a lin i s oie
lonceüo ,op. 1, Ams terdam ,Roge r. î °V l l fi iz

: a rris per ca mera a c ie l . a v io lo ns, op. 8,
ibid . 8° X I I Fa ntasio a v io l. etc ic lone .

op.8. 4° V I I I Idee da camera a uiolino solo
e v ioloncelle , op. 4 , ibid . 5° X II sona te a
cie l. e t e ielone , op. 5 . 6° C once rti a 4 uiol.

a lto uio la , uielono. e basse continue, op. 7,
lib. 1 e 8, ihid. 7° Sonate a uiolino so lo s

basse continue, op. 8, i hid. 8° X conœrti ,
op. 0, ihid . On ign ore l

‘époque de l a mor t de
ce t a rt i ste .
V A LENTIN! (Ju n), compos i teu r na po

l i te i n , vécu t dan s l a seconde pa rt i e du dix—hui
tième s i ècle . On connai t de lui l es ouv rages
su i van ts 1° Le Nou s i n con t ra s te , opera
bouffe, sB i l an , en 1780. 3° Ca s te lla n i bur
la it, opéra bouffe, Parme, en 1786 . 3° La

SlaM matematiea , Pesa ro , en 1786 .

4 ° L ’
Imprrsars

‘

o in revina , s C rémone, en

1788.

V A LENT IN] (C ensu s) , compositeurdra
mat iq ue, né a Lucq ues, vers 1700, a donné
s u r d ivers th éâ t res d'Italie : 1° I l Capriecto
d ra mma t ico . 3° A m in a ,

opé ra sem i—serie , en
deux ac tes. 5° 11 l

‘

iglio de l signe r padre,

apéra bonifc, en deu x actes . 4° Le Spet t ro
pa rla n te, opéra semi - serie , en deux acte s .
5°L 'Orfa nella di G ineo ra , l e 2 octobre 1825 ,
a u théâ tre Nuovo , Naples. En 1827, Va len
t i n i fu t engagé comme d i rec teu r de musique
a u théâ tre de llessine il occupa i t e n core
ce tte pos i t ion en 1835 . En 1838, il a fa it
représen te r Naples A m i na , en t ro i s actes,
qui ne réuss i t pa s . 11 fu t plusheu reu x a Rome,
où i l litreprésen ter a vec succès, a l atin de l a
méme a nnée

, Gti J rago nesi in N apoli . En
183 1, i l donna en théâ tre Nuov o de Naple s I l
F ig lio del s igne r pa dre , opéra bon11e qui fut
bien accuei l l i , e t Le Spet t ro pa rla n te. [le re
tou r sLucqttcs,eù i l s'es ttiré vers l a fin de sa
carrière , V a le n t i n i a donné dan s cet te v i l le I l
Sonna nbuto, en 185 4 , etGti d uoenturs‘eri ,
en 1857. On ne con na i t q u‘ u n seul ouvrage ,
l ldegonda , joué pe ndan t son séjou r en Sici le ,
en théâ tre de Pa lerme, en 1829.

V A LE RNO D (l
‘abbéNu ts—Eth an D E ),

chanoi n e du cha pi t re nob l e de Sa i n t—Mart i n
d‘Ainay, né à Lyon , en 1704 , fntnwm hre de
l‘Académie de cet te v i l le e t mou ru t en 1778.

11 ints l'Académ ie une N ouvel le méthode
pour no te r le pla i n - cha nt, sa n s ba rres et
vo us clefs . Cetouv rage se trouve parmi les
man uscri t s de la B ibl i othèque de L yon , sou s
le n° 065 ,tn- fol .
V A L ES l (J n n—Éu netun e) , chan teu r ha

bile don t l e nom a l lema nd é ta i tWA L L ES
IIA U SEB ,

naqu i t le 28 a v ri l 1735 , Un ter
hattcnho fcn

,
e n Bav i è re . F i l s d'un paysan, il

fu t adopté pa r le pas teu r de G inzethofe n , qui
lui fitfa i re ses é tudes a u collégc deMun ich.

Les dégoûts q ue l u i litéprouver u n pro fes
seur l

‘
engagèrents s‘enfu i r de ce col l ège,

e t à se fa i re ga rçon de fe rme chez u n cu l t i va
teur qu i demeura i t près de b ndshe rg ; mai s
recon nu pa r so n frère , pendan t q u

'i l t rava i l l a i t
a ux champs

, i l fu t recondu i t chez so n proteo
teu r. Déc idé ne pl us retou rner a u col lège, il
demanda la perm i ss ion de se l i v rer a l ‘é tude
de la mus iq ue

,
e t fini con fié a ux soi n s du

ma i tre de chape l le Camer|oher(uoyei ce nom) ,
Frcysing

—

. Scs heu reuses d ispo s i tions pou r ce t
a rt

,
pa rt icu l i èremen t pou r le chan t, fu ren t

cu l t ivées a vec méthode par ce sa van t mus i
cien , etles prog rès de l‘é lève fu re n t si rapides,
qu‘ i l int, l

‘

Age de dis-neuf an s , nommé chal

teurde la cour du prince-cardina l e t archevêque
de Prey si ng . Appe l é à Amsterdam ,

en 1755,

pou r y chan ter dan s des concer ts, il y com
mença s a répu ta t ion , pu i s se rend i t à L iège,
don t son pri nce éta i t é vêque . lie la il a l la se
l
‘a i re en tendre à Nancy, à F rancfort, o h ilte
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cl aveci n . Prem ière par ti e); Nuremberg, ia -lol.

3‘ Deux ième pa rt i e d u même ouvrage ren fer
man t se ize lunues pou r l

‘orgue; ibid . 4 ‘ P r:

ludirersder o rga n i s t ode r n eue l’rz ludien
am d Cadcn zen , etc . (L

‘
orga n iste préimlan i ,

i l nouveau x pré l ude: c t ca-iences pou r l ‘or

gue , Augsbourg, 1757, in
—l
‘

o l. 5° Lt'o
lui—gig a bbrem

‘

atz U rbi etO rb neca mmo
datz , id est0 m i s s: a 4 ooo. eti nstrum .,

op . 2 ; ibid.

V A L LA PB RTA (J oann ), compositeu r
de mus ique d ‘égl i se, naqu i t llclzo , prés deMilan , l e 18 ma rs 1755 . Ses heureuses di spos i
t ion s pou r l a musique luiti re ntfa ire de ra
pides progrès dans ce t a rt, quoiqu

‘ i l n ‘a i t été
i ns t ru i t que pa r des ma i tres médiocres. D

’abord
ma i tre de cla veci n Ven i se , i l publ i a t ro i s
sonn es pou r ce t i n s t rumen t . En 1780, il a lla
s'é tabl i r à Dresde e t y litpa raitre, che: [llls
c lter, u n conce rto pou r le cl avec i n avec or

chestre ; ma i s il ne res ta pas longtemps en
A l lemagne , ayan t é té a ppe l é s Parme, en

1700, pou r écri re une ca n ta te, l ‘occasion
d'une ascens ion aérostatiquc fa i te pa r un cer
ta i n ca pi ta in e L eona rdi . En 1798, Va l la pu la
list nommé ma i t re de chapel le d‘ une égl i se
.i
‘

Aquila , dans les Abruzzes . 11 composa
beaucoup de musiq ue d‘égl i se e ttroi s ora to
ri os, savoi r £ scobio ; I l Trio nfo di D a
v ide, e t I l colo ds

“

J ette, qui lu ren t con sidérés
comme de irons ou v rages . De retou r Mi l a n ,
en 1803, Vailaperta composa pour les égl i ses
de ce t te v i l le des morceaux de musique re l i
gieuse qui iouim ientde beaucou p d ‘est i me ;
en tre au t res

,tro i s messes de Req u iem , des
leçons des morts, etsis filt‘sen rs. Ceta rt i ste
es t mort aMi la n, l‘âge de so ixan te-q ua torze
a ns, en 1899 .

VA LLAM(Le P . h angars ca rme
du couven t deMantoue, n aqu i t a Parme, vers
1670. i l v i va i t encore dan s son monastère en
1724 . Ce moine es t a u te u r de iron s l i v res con
cernan t le pla i n-chan t, i n t i tu l és 1° Scuo la
comte ne lla qua is a ’i vm gna no i fondameuti
più necessa ri i a lla vera cogm

’

z io ne de l
ca n togregorta no . I nModena ,perA nt. Cap
pon l, 1707, lit-4° de cen t q ua t re- v i ng t-dix
huitpages. P rim izis di ca n to [em o

,
in

Mo dena , C a ppon i , 1715 , in - l ' . La deux i ème
éd i t io n de ce l i v re a pour t i t re P rim izie di
ca n to {em o , ri s ta mpa te, corretie , e ridot te
s
‘

rs m igli
'

o r forma con ullre addi : ion s
‘ ds‘ ue

cessitd d ch i professa , e desidem la vera

cogn iss
‘

ott.di t u t t i e fondemen ts
"

di questa a ngeln
‘

co m ute , in Parma
, per

G i useppe l osati, 1724 , i i i - 4“de centsi: pages .

StTratta lotea ricn — p ra t ico del ca n to grego
rs

'

a rw, in Parma, pe r G i useppe Rosa t i , 1721,
i ll —4 °de cen t t re n te- i ra itpages . Le prem ier de
cœs ouv rages seulemen t a été co nnu des b ib l i o
graphes e t h i s tor iens de la mus ique .

V A L L I: (Pru ne DEL L A ), cheva l i er, i ssu
d‘une nob le fami l le

,
naqu i t à Rome , le 8 avri l

1580, e t cul t i va avec succès les le t tres e t l es
arts. Son prem ier ma i tre de ela veci n ,de téo rbe ,
d‘accompagnemen t e t de con t repo i n t futQui n
tio Sol i n i, organ i ste de laModena de!popolo ;
pu i s il devi n t é lève de Pau l Q ualiati (v oyez ce
nom) . En t ré a u serv ice mi l i ta i re, i l comba t ti t
à bord d ‘un va i ssea u espagnol , en 1011, dans
u ne ex péd i t ion con tre les pu i ssa nces ba rba
ros ques . De re tou r en Ita l i e, il pri t bi en tôt
aprés l a ré sol u t ion de v i s i te r en pèleri n J éru
sa lem e t l‘Orient; s‘embarqua V en i se, e n
16 14 , e t a prés a voi r v u Cons ta n ti nople, l

‘Égypte
e t l a Syrie, gagna la Perse, e t se rv i t dans l a
gue rre des Persa n s con t re les Tu rcs . A prés
m i l l e a ven tu res péri l leu ses

, il rev i t Rome , le
28ma rs 1690, e t présen t s a u pape Urha in V II I
u ne not i ce sur ses voyages e t su r la s i tua t ion
des popula tion s ch ré t i en nes da ns l‘Orient. En
1040, De l la V a l le éc ri v i t u ne d i sserta tion in
titulée D e lla mus ica dell ' eid nos t ra

,
cire

n on pun to i nferiam
, aus i m igiu

‘

o re di

queila ddl
'
cidpassata ,a i S igne r Lelio Gui.

dieci
‘

ous‘ . Les éd i teu rs des œuv res de J ean
Bap ti s te Donto ntinséré ce tte disserta | io n dan s
le deux ième volume de leu r co l lect ion (p. 249

e t Cetopuscu le, où l'au te u r se mon t re
homme de goûtetd'i n st ruct ion , ren icrme des
déta i l s i n téressan ts co ncerna n t l ‘h i s to i re de la
musique dans les se iz ième e l dix- sept ième sié
c les . On con na i t a uss i de Della V a l le u n Ta n
luns e rgo douze vo ix , qui se t rouva i t e n
man uscri t dan s l e magas i n de mus iq ue de
Rei islaio. Il mouru t à Rome

,
le 90 a vr i l 1652.

V A L L E (Le Gussu unsDELLA ) gra nd
cordel ier, e t secréta i re gén éra l de son cuire

,

naqu i t à S ien ne, ve rs 1740. I l litses va.
-o s a u

couven t de ce t te v i l le, pu i s fu t envoyé a cel u i
de Bolog ne, où il dev i n t l

‘
am i d u P . flartiui .

Après l a mort de ce sa van t mus ic i en
, il pro

nonça son é loge qui fu t i mprimé sou s ce t i t re
E logi

‘

o de! P a d re G ia nnbatiùta Ma rtin s”,
m in ou con ventuate . L ei la i l 24 nov embre
1781 , Bo logna , 1784 , iu Cetéloge a été
ré impri mé dans I‘A nto iogia rom an (L XL ,
p . 190, 201, 209 , 917, 225, 255 , e t dan s
le G iorn a!c de ’ lellera is‘ P i sa (1785 ,
t . LV", p . 270 Il a é té tradu i t en a l ie
ma nd dan s l a correspo nda nce mus ica le de
Spi re (1791, p . 217et Envoyé Naples,



VA1.LE VALLOT“

en 1785 , pou r v i si te r le couventde son ordre,
le P . Della Va l le publ i a dan s cet te ville de :

mémo i res h i s toriq ues su r le méme P. H artin i,
sous ce t itre ”m arie s tor iche dsl P . ill .

G ia l iataMa r t i n i, m i no r conce ntua ie
di B o logna ce lebre ma es tro di capei la . [l

'
a

po l i , 1785 , nella s ta mpe ri
‘

a Simon ia na in -80

de cen t c i nquan te—deux pages . Le P . Del l a
V alle es t a vantageu semen t conn u pa r les Let
ters Se nse i sopra lebcüe a rti (Ven i se e t Rome,
1782- 1780, t ro i s vol umes in e t pa r une
éd i t ion de l a v ie des pe i n tres de Vasari

, pu

bliée s Sien ne en 1701.

V A L L EMU S (Geo ncu ) . V oyezWA L
L E D I US .

V A L LŒI (Le P . l’essence) , moine de
l ‘ord re de C iteaus, vécu t a u commencemen t du
dis-sept i ème siècle e t e u t l a répu ta t ion d ‘u n
trés-hab i le ma i tre dans l ‘a r t d ucon t re po i n t .
Le P . Banch i eri c i te (Ca rtella mu si ca le, t ro i
s ieme éd i tion, p. 234 ) un l i vre de con trepo i n ts
e n ca nons su r le pla i n—chan t

,
comme une pro

d uc t ion du plus grand méri te, don t le P . Va i

l es i é ta i t a u teu r.
VA L LET (Ntco sss), l u th i s te frança i s, vé

eutà Pari s a u commencemen t du dis—sep tième
siècle . i l s‘es t fa itcon na i tre pa r u n l i v re qu i
a pou r t i t re Le sec re t des musee

, a uque l es t
naïvemen t mon t rée la v ra ie ma n iere de bien
etfa cilemen t a pp re ndre à j oue r du luth
Ams terdam

,
1018

,
1010, deux pa rti es ñu

a vec le portraitde l'au teu r . U ne éd i t ion an ti:
ri eure ava i t été publ i ée a Pari s .
V A LU ÈDB (Le urs -C i ne La Da n s : La

Du ne
, de L A ) V oyezm v s nu i:un .

VA L L ISNŒI“(A ssouan), cé lébre n a tu
retitle e t médec i n

,
né le 3 ma i 1001, au châ

tea u de Tresilico , dans le d uch é de li odène ,
litse s études Bologne eta Reggi o, e t lui
a ppe l é i professe r la médeci ne pra tiq ue à
l
‘
Un iversité de Padoue a u moi s d ‘aoû t 1700. Il

mou ru t dan s ce t te v i l le, le 181au
_
v ier 1750. O n

t rouve, dans ses Opera fis ico —med iche (Ven i se,
1733 , t roi s vol umestu des let tres qu i
a va ien t déjà pa ru en la t i n q uelques a nnées
a van t la p ub l i ca t ion de cet te col l ec t ion

,
e t q u i

nutété t radu i tes en frança i s da ns la B iblio
thèque i ta lique, de Genève , en 1750, sous l e
t i t re de L ettres s u r la v oix des eu n uques .
Ces let t res son t adre ssées à J acques Verne t, de
Genève , qui lui a va i t posé ce t te q ues t ion
Q ue l les sontles ra i son s que les ca s t ra i s con
serventla v o ix c la i re : q u

’
i ls res ten t fa ibles

de ne rfs e t de muscles
,
e t q u

’
ils son t p lu s

po rtés que les a u tre s hommes à la c rua u té et
d la tuelaucolie ? Les réponses de Va ilisuicri

207

son t peu sa t i sfa i sa n tes
,
ca r el les ne concl uen t

que pa r le fa i t e t non par l a cause.
V A LL O (Do-turque), Na pol i ta i n, é tud i a

d‘abord la j u ri sprudence pou r emb rasse r l a
ca rrière du barreau , ma i s fu t ensu i te obl igé
de s

'
cspatricr, e t d‘ense igne r pou r v i vre la

musique qu ‘ i l n‘ ava i t a ppri se que comme a r t
d ‘ agrémen t . De retou r à Naples, ve rs 1803 , il
pub l i a un t ra i té é l émen ta ire i n t i tu l é Com

pei id io elemen ta re di mus ica speculativœ
pratiea ; Na ples, 1801, u n vol ume in

V ai lo d i t, dan s l a préface de ce l i vre , que son
desse i n n'es t pa s de s‘occuper de rapport s
ch i mériq ues en tre la mus ique e t les au t re s
sciences

,
de rechercher le pri nci pe phys ique

de la réso nnance des corps sonores,.n i l
‘origi n e

métaphys ique du sen t i men t de l ‘ha rmon i e
,

ma i s b i en de fourn i r aux comme nçan ls une
con na i ssa nce sulllu nte de la théorie de l‘a r t
pou r les gu ider da ns la pra t ique . Cetabrégé,
écr i t avec cla rté

,
es t u n «les mei l leu rs ou vrages

de ce gen re .

V A LLOTT I (Fa auçots-Msouse), sa van t
mus ic ien

,
naqu i t a Verceil, da ns le P iémon t,

le 11 j u i n 1007.Trop pa uvres pou r fou rn i r a u x
fra i s de so n éduca tion , ses pa ren ts du ren t la

b ien fa i sa nce de quelqun - u ns de leu rs compa
triotes l ‘ avan tage de le fa ire en lrer au sém i
na i re

,
où il se di s t i ngua pa rt icu l i èremen t dan s

la musique sou s l a d i rec t ion d‘u n m
‘

a i t re
nommé B ri ssa ne. A prés l a sort i e du sém i

n a i re
, V a i lottl se rend i t à Chambé ry e t en t ra

au couventdes Cor del i e rs pou r embra sse r l a
rég i e de sa i n t F rançoi s. De re tou r Verceil

,

a pré s tro i s a n s d‘absence, il futenvoyé a u
couven t de Cuneo , e t con t i n ua ses é tudes ;
pu i s i l alla à I l la n pou r achever son cou rs de
th éologi e . Sa vocation po ur la musique se ma
n ilesta ntde p lus en plus, ses su périeu rs l'en
voyèrenta Padoue , e t l e conflèrcntau x so i ns
de P . Calegar i (v oyez ce nom) , mai t re de cha
pe l le de la ca thé dra le de cet te v i l le . V a l l e t t i
a va i t a lors a t te i n t l‘âge de v i ngt—c i nq an s. i l
étud i a la nouve l le théorie d ‘harmon ie de son
ma i t re e t en adopta les pri nci pes . Un reyage
q u‘ i l lità Rome, en 1728, ne changea pas ses
opi n ions l‘égard de ce tte théorie , et ne le ra
meua poi n t a l a doctri ne de l‘ancienne école
roma ine . De retour à Padoue, il fu t nommé
orga n iste de l

‘égl i se de Sa i n t -An toi ne, ety li t
preuve d‘un rareta ientd‘exécu t ion e t de com
posi t ion . Ta rt i n i le cons idéra i t comme le pl us

grand organ i s te i ta l ien de son temps. Après la
re t ra i te de C alega ri , V ailotti l ui succéda dan s
l a place de mai t re de cha pel le , e t en rempl i t
les lonctionsjusqu‘à sa mort, arr i vée le 10j a u



298

v ier 1780, à l
‘âge de qua t re-v iugt— tm i s a ns .

B u rney, q u i le connu t Padoue, en 1770, d i t
q u‘ i l é ta i t d‘une bon té si pa rfa i te, qu

‘ i l é ta i t
i mposs ible de le con na i tre sans l‘a imer . Sa l‘é
coudité, dan s l a composi t i on de la mus ique
re l igieuse, t i n t du p rod ige, quoiq u

‘ i l mitbea u
coup de soi n éc ri re ses ouvrages , e t q u

‘ i l s
fu ssen t rempl i s de fugues e t d

'art i fices de
co n t re poi n t. Il é ta i t co ns idéré, dès 1750.
comme un des pl us habi l es compos i teu rs de
l‘Italie en ce gen re de mus ique . Il fitvoi r
Bu rney deu s grandes a rmoi re s rempl ies de ses
mes ses , psaumes, motet s e t vépres. P resque
toute cet te mus ique es t restée en man uscri t
on l a con serve

,
d i t—ou

,
dans les a rch i ves de

l a ca thédra le
,
a Padoue . L

‘abbé San t i n i
,

Rome, po ssè de , de ce ma i tre, pl usieurs messes
a quat re vo ix e t orches t re

,
u n Sa lve Regina à

deux chœ urs , u ne messe éga lemen t a deux
chœu rs e t orchest re , un D ies inetqua tre, u n
D om ino, ad adjuv a ndum à qua t re , l e psaume
R ea t u s n ir quat re

,
tagué, e t un D e pro

[und i s qua t re .On a gravé de la compos i tion
de Vatlotti 1° Responsoria i n P a r…
4 uoeibus ca nta n da eonn

‘ta nte cla v icem

ha lo : l ayence , Schot t. Responso ria i n

sabba t o sa nclo i dem i bid. 8‘ Respon

soria i n Cana D om i n i 4 o oe ibus a vec
deux aeriennes qu a t re vo is,d

‘
0riando Lasso ;

i hid.

Une grande pa rti e de l a v ie de V allotli fu t.
rempl ie pa r des recherches e t des travaux con
ce rn an t l a th éo rie de l‘ha rmon ie e t du con tre
poi n t. Embrassan t la sc ience dans son en
semble, auivautl a doctri ne qu‘ i l a va i t pu i sée
dans les leçon s de Ca lega ri e t qu

‘ i l a va i t com
.

plétde, ll en a va i t formé q ua t re d i v i s ion s don t
cbacuno éta itl‘olüetd‘untra itéparticulier.!h l

heureusementso n âge é ta i t t rop a vancé q uand
i l en t repri t l a publ i ca t i on de ces ou v rages
il mouru t peu de moi s après que l ‘ i mpression
d u prem ier vol ume eu t été achevée. Ce l ivre a
pou r t i tre D ella scie n za teo rica a pra t ica
de lla modem mus ica , libro p rimo ; i n P a
dooa , a ppres so G iova n n iMa n/ri , 1770, u n
vol ume 111- 4 ‘ de cen t soi xan te-sep t pages avec
sept planches . Un fragmen t d

‘ une le t tre écri te
pa r le P .Mart i n i , l e 13 a vri l 1783, rapporté
par le P . Della V a l le (Memorie s to riche del.
P . G ia mh .Ma rt i n i , p . n ous apprend
que l é ta i t le con ten u des manu sc ri t s des a u tres
ou v rages . Le premier qu i deva i t su i v re le vo
l ume impri mé éta itun t ra i tédestousou modes

,

auquel Ila rtiui accorde beaucou p d‘é loges. Le
second, d i t—il, es t un t ra i té œmpli de doctri n e
ctd‘

éruditio n , ma i s s ur le que l il se proposa i t

VALLOT“ VALLS

de con fére r avec u n am i de l‘au teu r
Nul doute qu ‘ i l ne soitques t ion d‘u n t ra i t‘
de l‘ha rmon ie où Vatiotti développa itl a doc
t ri ne si ngul i ère qui lui faisa i t n ier que les dis
sonanm de seconde etde sept i ème fussentle
ren ve rsemen t l'une de l ‘a u tre, pa rce que l

‘une
ajo utée l ‘a u t re n ‘es t que le complémen t de
l
‘

ae tare ; ta ndi s q ue, suiva ntsa théori e, i l n ‘y
a de ren ve rsemen t que d ‘u ne oc ta ve da n s une
a u t re , en sorte que l a disson auce de la sep
tième es t le re n versemen t de l a neuv ième, e t
que cel l e-ci peu t deren ir l a note gra ve des ac
cords donte l le es t u n des i n terva l les , l orsque
ces a ccords son t renve rsé s. Doctri ne mons
trueuse, re pou ssée pa r le sen t i men t musi ca l ,
etque le puri steMa rt i ni ne pouva i t pas plu s
admet t re q ue les a utres ma i t res ; doct ri ne ca li n
qui a sou lev é contre elle tous les mus ici en s de
l
‘
Ita lie

,
lorsq ue le P . Sabba t in i

,
élève de Val

l o tti , e t so n succes seu r dans l‘emploi de
ma i tre de cbapelie de Sa i n t-Anto i ne, Padoue

,

e n litu n exposé prati que dan s son l i v re i n t i
tulé La vera idea della musi ca“n u meri che
segnature (noyer Su su m ) . Des autrca .pa

plus de Va ilotti, don t parleMa r t i n i dan s sa
le t tre, 8abba t i n i a t i ré un gra nd nombre
d ‘exemples pour le t ra i té des l’ngues con s tru i tes
su i va n t la doctri n e de ce ma i t re, e t les a pu
b l ies dans l e Te ato sopra .le[ughs mus ica le

“

di.F ra L u igi A nt. Sabba t in i it!. 6 . C or re
da to di copiosi saggi deb suo a nteeessom
P adre F ra n ce sco A n ton io V a lletti (v oyez
Sa a3u m ) . J

‘

a i a na lysé le sys tème du P . Va i

lo t t i dans mon Erquissede l
’
h is toi re det’ha r

mon ie (2), e t su rtou t dan s mon Tra ité comp let
de l ‘ha rmon ie j e ne cro is pas devo i r ré
pé te r ici cett e an a lyse qu ‘on peu t l i re da ns.

ces ouv rages, e t q u i es t bea ucou p pl us é tendue
q u‘e l le n e pou rra i t l ‘et re ici . On a deus.opus

cu l es du P . Pa nzago , lesq uel s o ntpo u r t i t re s
0 ruziona ue

’ fu nera li di li . P .F ra nc . AN .

l’a liolli : Padoue, 1780, in et5 1095 de'
Ta r t i n i ,V a llotti eGau i , Padoue, 1780, in
V A L L S (Fau con ), pret re etma i t re de

chape l l e de l a ca thédra le de Ba rce lone, a u

( 1) Pm mtemrnte ha n dnn atii se rilti che l‘a-ton
Isa eo mposti een gra nde maestris. a ain; ola n crudia io ne

supra ituan i. a udi mue iea li. L ibro euemerite di« ve r

pobbliesto , e chetm grand
‘

encre all
‘
auro re. \

'

i e un

n itrotrolla pieuo di dottrin a e di erudîsione, ma so
pra di questa n e pa rlera eo l I°. l autretrente . R ivedñ

gli a l tri scritti , atutti que…ehe sa n nno oampiati, a in
lam a di pubbliearsi eo lla atampa, ne prop-cris il m io
debate sentimem o .

Paris, 1810. 1n 138—162) .etGu am -u i

« le de P a ris p. fût
(3) Paris. Brand… tstt. 1 vo lume grand isa—8°
(1°Wpartie )



https://www.forgottenbooks.com/join


300 VAN DUCGI‘ZNHDUT VAN DEN GllilVN

cla ri net te a u concours de 181 1 pu i s il dev in t
( lève de l ‘a uteu r de cette biogra ph ie , pou r l a
composi t ion . Après avoi r été pen dan t pl u
s ieurs a nnées première cl ar in et te solo de la
musique de l a mai son m ilita iue du ro i , ll . Van
linguen ltoutes t devenu di recteu r de musiq ue
de la Soci é té ph i lha rmon iq ue à A rlo n (prov i nce
de Luxembou rg), e t i n spe cteu r des soc ié tés
musica les de cet te p rov i nce . Parm i ses produc
t ions

,
un remarq ue 1°Ma rgueri te, opé ra entro is i n t i tu lée : Le v i ng t-cin

quidmeam i i ven a ire, exécutée en 1850, et pou r
l aquel le le roi l u i a acco rdé la grande m édai l le
d ‘or . 5° Env i ron cen t morceaux de conce rt
grand orchest re e t pou r i ns trumen ts à vent

,

en t re au t res ceux qu i on t po u r t i tres I nter
mam s et le RttW| rd , qu i on t été joués dan s
tou te la llelgique . 4 ‘ iles chœu rs pou r des voi x
d‘hommes. Depu i s 1859.N . Va n Buggenh0ut
publie un journa l de musique d

‘ha rmon ie etde
fa urei n a

,
i n t i tu l é leMétro nomc.

V AN D EN A CK ER (i n s) , v iolon i ste
A nvers

,
né da ns ce t te v i l l e vers 1828, y a fa i t

représe nter a u Natioua el Ton neel, en 1856 ,
l‘o péra flamand i n titu l é Een a vontner v a n

Reiser Ka rel (Une a ven tu re de l ‘empe reu r
Charles —Q u i n t), sur le l i v re t de I . N. Declan
l ier“. En 1857, i l a donné su r la même scène
e t avec le même co l labo ra teu r De a iunelooze

l ’a rt 0ata da (Van Oslade l
‘ insensé), et dan s

l a méme année : J a eob B ella my. Ces ouvrages
on t reçu u n accuei l favorable des conci toyen s
de Il . V anden Aci er.

V AND ENB B O ECK (Orson - doser.)
d ‘origi ne hol landa i se, naqu i t ent759,sYpres,
en F land re . Dès son en fa nce, il a ppri t l a mu
s ique e t mon tra d'heureuses di spos i t ions pou r
le cor. P . Banneux , prem ier corde l a musique
du pri nce Charles de Lorra i ne, fu t son pre
m ier mai t re pou r ce t i n st rumen t ; pu i s il a l la
perfect ion ner so n ta len t à La Haye , sous l a d i
rec t ion de 8pa ndeau, premie r cor de la md
s iqu e du pri nce d‘o range, e t très—habi le
a r t i ste . Fuchs, d i re c teu r de la musique de ce
pri nce

, lui ense ign a les é l émen ts de l
‘
harmo

n ie plu s ta rd il reçu t quelques leçon s de con
t repoi n t de Schm id t, music ien a l lemand, à
Amsterdam . Arrivé Pari s

,
en 1788, i l se fit

entendre avec succès aux co ncert s de l a loge
O l ympiq ue, a lors flori ssa n ts, e t litreprésen
ter au théâ t re de Bea ujola i s les peti ts opéras
i n t i tu lés : La Ressemblauce supposés,-Coline t
C olet te, e t le Codlcilie. En 1780, i l en t ra à
l
‘orchest re du théâ t re de l‘Opéra bouifc i t a l ien
appelé Théâ tre deMon s ieu r ; i l y res ta jus
qu‘en 1795, pu i s en tra cc lui de l

‘

Opéra , o it

i l resta jusqu‘en 1810. Ret i ré dans cet te ann i e
avee la pe nsion

,
il es t mort Passy, en 183!.

Appel é comme professeu r au Conserva toi re
,
à

l ‘époque de la format ion de cet te école
, il fu t

compri s dan s l a réforme
,
lorsqu‘on cutpri s l a

résol u t ion d‘en rédu i re le corps en se ignan t. En
1770, i l donna , a u théât re Louvois , la F i lle
e rm i te , pet i t opéra en u n acte ; e n 1797, au
théât re de la C i té, les I nca s o u les E spagnols
da n s la F lo ride. mélo drame ; e t l

‘a nnée sui
van te, le Gén ie au même théât re .

Il a écri t a uss i pou r l'Am hign -Comique l a
musique «les mélod rames le D ia ble , o u la 80Mm r

'

en n e, etla F on ta in e merveilleuse . Les

œuvres i n st rumen ta les de Va ndenhrocck son t
les su i van tes 1° Symphon ie concerta n te pour
deux cnrs, Paris ,Nadermau.2«0eux ième idem ,

pourcla rinette, cor e t bassou , ihid. 5°Prem ier
concerto pou r c la ri net te

, ihid. 4 ° Concertos
pour cor, n“ 1 e t 2, ibid . 5 ° Tro i s duos con
ccrta nts pou r c lar inet te etcor; Pari s, llen la.

6 ° Troi s q uatuors pou r cor, v iolon , a lto e t
basse; Pat-i s, Leduc . 7° Duos pou r deux ca rs

,

op . 1 e t 2; Pari s, Na-le rman . 8° Si : qua tuo rs
pour fl ûte

,
v io lon , a lto e t ba sse; Pa ri s, Ga«

veaux . 0°Méthode de car a vec la quelle on
peu t appren d re e t con na i t re pa rfa i temen t
l
‘éten due deceti n s t rumen t; Pari s,Naderman
10° Tra ité généra l detous les i ns t rumen ts il
v ent, l

'usage des -eomposs
‘teura

,
i bi d.

VA ND END IlIESSC U E (A. i ns t i
tu teu r etsecréta ire communa l Jet te-Gam be
reu (Bra ban t ) , s

‘es t fa i t co nna i t re par un écr i t
i n t i tu l é l

‘
I n struction mus ica le da ns les

ca mpagnes c0nsldére
‘

e a upoin t de une mora l
et religieux : Bruxe l les, 1841 , in
V AN D l—ZN G llEYN (Msn atss), orga

n i s te , ca rillonncur e t compos i teu r d i st i ngu é,
ne le 7arril 1721, à Ti rlemon t (Bra ban t méri
diona l), éta i t li ts d

‘

André Van den Gheyn , fon
deu r de cloches, né Sa i n t-Tre nd Ses
paren t s a yan t tra nsporté leu r i ndustrie Lou

va i n
,
en 1725 , ce fu t dan s cette v i l le que Va n

den Gheyn ill son é ducation mus i ca le. On
ignore quel s furen t les ma i t res q u i le d i rigé
rent dans ses études ; son biographe, M . Xav ier
V an Elcvvyck (voyez ce nom), présume que
l ‘abbé Ra ick , a lo rs organ i ste à l

‘église Sai n t
P ierre de Louva i n (raye: li s tes), e t Pen ne

( 1) On tro uve des n nse ip ements sur les ancêtres de
cetartiste da ns latrès—case“notice publ iée pa r 11: Xo
ri rr \

‘

an Eleue . sous ce t i tre Ma tthia s Vote ( en
6 hryn , le plus ,une! orga n iste etrer ilün n euvMga _l n

am i s a iîrle. etles«libres {endu ro de cloches de n m

tlrplt
'

l 1150jusqu
‘

à n os jours. (Louva in . ( ils. Peeters .

tw2, ill—9° de 70pages.) l ‘ai extra i t de cetouvrage les
fa its de la présente notice.
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l
‘

mon , ma i t re de cha pel l e de l a même égl i se,
du ren tti re ses gu ides, ta n t pou r l ‘orgue que
pou r la compos i t ion il n ‘es t pas invra isem
blable, en etYet, que Bui ck , a rt i ste de ta l en t,
a i t eu quelque pa r t dan s l ‘ i ns t ruct ion de l‘or

nan iste qui fu t son successeu r ; s l ‘éga rd de
Peuneman, homme obscu r, don t on ne connai t
ri en

,
je ne sa i s ce qu ‘ i l a pu lui en seigner.

Q uoi qu‘ i l en so i t, l
‘abbé Ratck , aya n t aban

donné
,
en 174 1, s a place d

‘
organ iste de Sa i n t

P ierre pou r une posi t ion semblab le a l a cathé
dra le de Gand , V an den Ghey n , a lors âgé de
v ingta ns , fu t appe lé à lui succéder dans l a
méme année. B ien tôt aprés, le bru i t de son ha
hi le le se répand i t dan s l e pays . Le 24 février
1745, i l épousaMarie-Ca theri ne L i n ts, qu i le
rendi t pere de dis- sept en fa n ts . Dans l‘année
de son mari age, a u mo is de j u i n , l a p lace de
e ariltonneur de l a v i l l e dev i n t v aca n te pa r la
mort de Cha rles Pee ters , et Van den Gheyn la
demanda mais l e mag i s t ra t de Louva i n déc i da
qu‘el le sera i t m i se au concours La v i c toire
det‘orga niste de Sa in t-P ierre su r ses compé
titeurs ne fu t pas u n i ns tan t douteuse, ca r le
rappo rtdu j u ry du concou rs con s ta te sa supé
riorité en termes p réc i s (Dotby oem secs
leerde bocoud

'
nndm ). i l pa ra i t e n eti etque

l e ta len t de V a nden Gheyn su r le ca ri l lon ne
fu t pa s moi ns rema rquable q ue son hab i l e té
su r l‘orgue, ca r i l exis te Louva i n des copi es
de pré l udes de sa compos i t ion po u r le ca ri l lon ,
l esq uel s con tiennen t des ditbcultés conside
rables e t so ntd‘un très—bo n s ty le . Tou s les d i
ma nches, il lmpm v isa itpendan t une dem i
beu re su r son ca ri l lon, e t le cha rme de son ieu
é ta i t te l su r ses conci toyen s, qu

‘une heu re
avan t q u‘ i l commençàt, l a p lace Sa i n t-P ierre
e t l es rues adjacen tes é ta ien t en combrées pa r
l a popul a t ion . Penda n t q ua ra n te a ns il rem
pl i t ses fonct ions d‘o rgan iste e t de ca ri l lon
nenr il mour ut à Louva i n , l e” j u i n 1785 .

M. Van L levryck s‘es t l i v ré a vec a rdeu r s l a
rechercbedes œuv res de ce t ar t iste distingué e t
en a réun i u n gra nd nombre, pa rm i le sq uel les
il y a des choses d‘u n gra nd méri te ; mai s tou t
n ‘es t pas éga l . Q uelques- u nes de ces compo
si l lons on t été publ i ées penda n t l a v ie de leu r
a u teu r ; mai s l e pl us grand nombre es t res té
en manuscr i t . Les ouv rages gra vés ontpou r
t i t res 1° Fondemen t s de la ba sse con ti n ue,
a vec les explica t ions en fra nça i s et e n fluo

maud, deu: leçon s e t dou ze pet i tes sona tes,
for t u tiles au: di sciples pou r «prendre (s ic)
eta ccompagner la ba s se con t in ue, compo“:
(1 ) La no tice de .‘t. \‘sn Elea yeh lov rnstd‘

ampire
Mse ignemenu d

' in teretloca l aura cocoon”.
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pa rMa t th ia s V a nden Gheyn , orga n iste de
l
'église collégia lede Sa i n t-P ierre,d Louva i n .

G ra ve
'

d Louva i n pa rM. ”’ybem kts. M . V an

Elewyck remarq ue que le graveu r ill ictWyhcrecbts é ta n t mort l e 9 j u i l le t 1784 , l a
publ i ca t ion es t antdrieure cet te date .

'

Le titre
pa rt i cu l i er des soua les es t cel u i—ci X l l pe

ti tes sona tes pou r l
’orgue ou la cla veci n et

v iolon fort utile pou r en suitte des préditte
régle s centre (1 la p ra tique ou usa n ce de l'a e
eompa ignsmentde la ba sse co n tin uepa r etc.

Les fau tes d‘orthographe de ce t i t re son t ce lles
de l ‘origi na l . 2°Si : di ver ti ssemen ts pour cia
ceci n composés pa r Ma t thia s V a nden

Gheyn , orga n i s te de l
'église colli gials de

Sa i n t-P ie rre, etl o uva i n ; Londres,Weid er,
Ge r ra rd S t ree t St. A n na (Soho). 8° Il ex iste
v ra i semblab lemen t des pi éces gravée s pou r
ca ri l lon , composées pa r V anden Gbeyn , ea r
l ‘an nonce du décès de ce t a rtis te dan s le jou r
n a l publ i é pa r Staes

,
sous letitre Lo vm ck

fi lm s (Nouvel les de Louva i n), es t fa i t en ces
te rmes : I .Ma t th i as V a nden Gbeyn, ca ri l
lon neu r t rès—re nommé de ce t te v i l le e t orga

s n i s te de l ‘égl i se etdu cha pi t re de Sa i n t
e P ierre , tres—con nu pa r ses publications
pou r o rgue et pour ca ri llon , estdécédé s

Un recuei l de p ré ludes, iugues, ra ndos, etc. ,

composés par ce t a rt i s te e t res tés i n éd its, a été
don né pa r V an Blesvyck a l a B i bl io thèq ue
du Conserv

'

a toire de Bruxel l es e t y ex iste ac
tuellement. V anden Gbeyn a l a i ssé en man us
cr i t nn Tra i té d’

ha rmon i e etde composi tion ,
éc ri t en flamand e t daté de 1783 ; il es t bea u
cou p p i ns développé que l

‘
abrégé gravé pa r

l iebe!Wyherecbts.
V AND ER B IST (l u n a), n é An ve rs

dan s la seconde moi t i é du se i z ième siècle, se
fixa l a Rochel le, où il exerça i t la profess io n
de ma rchand , en Il pa ra i t s‘étre réfugi é
dans ce tte v i l l e, a cause de la re l igion protes
tan te qu‘ i l professa i t. Il a va i t fa i t sa n s doute
de bo n nes études musi ca le s dan s sa vi l l e n a
ta le

,
ca r il estauteur d ‘u n t rès- bon ouvrage

res té en ma nuscrit,etqu i a pou r t itre Tra icts‘
de musique d i v i sé en t ro is pa r t ies, la pre
m ii rs contena n t les p rincipes, fondements et
reigles ds la prod igue m usi cale ; la seconds
con tien tt'nrtdu con trepo in t, pri ncipa lfon
demen t en la théo rique m usicale ; la troi

11
°

e llatthlas si en Giœyn. acer besehtefl
beyaardee deser stadt en o rgelistvan $t—l‘eetsrs— lî erh
en l apittel sl ider. su r be hcntom synctt,tm rve mo

sieeh a erken .seo voor o egeta ls heyaerd, is oveslede.
op a oenuiag fi den r (tuto
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sidame con t ientles forma tion s bor ne: et
l im ites des modes o u tous musica ux . O ù

aonta d ia n ta douze psa um e composez pa r
d ivers autheurs, en tabla t u re de i ’espi nette,
sur les douze m odes muslca«z . l

‘

a lctpa rMa rti n V ondor B i s t d’A n vers, ma reho nd,

demeura n t la R ochelle. A n no I .DC .XXII .

liaouscritin -4°
.

de cen t dis pages , a ppa rto
nan t De G l i mes (voyez ce nom) .
VAND ERBO B G H T (lim eus—Centrum) ,

o rgan i ste e t cari llonneurde l ‘abbaye de Sa i n te
Gertrtuie

,sLouva i n , n aqu i t dans cet te v i l le, le
15 septem bre 1729, et y mou ru t le 14 novem
bre 1785 . On a gravé de sa compos i t ion
1° S i: su i tes pou r le c la veci n , op. 1 Lou

va i n ,Wybcm hts 9° Si: cu ites, Idem, op .

Louva i n , l .
-P . l aswiens. Le mér i te de ces

ou vrages démont re que V a ndee gbtfutu n
a rti s te de 131001.
V A NDE R D OES (C an n e), pi an i ste e t

compos i teu r
, ne Amsterdam le 6 math 1821,

commença l ‘étude de la mus iq ue e t du pia no
dans sa v ille na ta le ; puitil a lla lee con t i nuer
à Dieherich ,

sous l a d i rec t ion de Rummei ,
mai tre de cha pel l e duduc de Na ssau. De re tou r
e n Ho l l a nde, V ander Does a été nommé

p ian i ste du ro i «le s Paye- l as e t de l a re i n e
mère . Cetar t i s te s‘es t pa rticul i èremen t attaché
à la compos i t i on d rama tiq ue e t a fa i t re presou
te r a uthéâtre de La Pl age 1° L‘£ scla uage d u
(fa moè

‘
ns

,
opéra—comique en u n acte. 2° Lom

hertS imne l , opéra—comique en t ro is actes.

3°La Trovnpette de monsieu r le P rin ce , idem ,

en u n acte . 4 ° L a V en detta , e n deux ac tes .

5 l e ratde B ohdme , opé ra—comique en t roi s
ac tes . 8° Lewlm -Châ tea u , idem en u n acte.

7° L 'A ma nte t le F rêre , idem en u n acte
,
re

présen té le 1' m ars 1855 . Il . Vautler Does es t
c heva l i er «les ord res du Lion Née rla nda ie, de
l a Cou ronne de chêne e t de Léopold .

V AND EB DO O DT u n—Bnm m i, orga
n iste e t professeu r d ‘ha rmon ie, neen 1830, a
A nderlech t, près de B ruxel les , é tudi at‘ha r
mon i e sontla d i rec t ion de Il . Bosselet, au
Conserva toi re de ce t te v i l le , e t dev i n t élève de
l
‘au teu r

'

de cet te b iograph ie pou r le con t re
poi n t . En 1850, l e premier prix d

'ha rm on i e
lui fu t décerné a u conco u rs, e t i l obt i n t le pre
m ie r pri s de compos i t ion en 185 1. On a de lui
untra ité d ‘harmo n ie l ‘u sage des organ i stes,
en l angue flamande, sous ce t i t re H a rmon ie
leer,ten gebruüre der orga n i s ten en die : iclt
on de eompositie toeleggen m m engateld:
B russe l , 1852, u n volume grand ñu l i tho

graph ie, chez l
‘au teur.

V A NDEI“I A C EN (Aa sao - J n n-Pu u

ço ns
-J o sera ), ela rinetliste etcompositeur,na

q u i t A nvers, en 1763. Dès l‘âge de dix a ns,
il fu t place comme enfan t de chœur a la ca
thédra le de ce t te v ille

, puis i l dev i n t élève de
son onc le

, A . V ande rh a3en , prem ier ha utbo is
de la mus ique du prince Cha rles de Lo rr a i ne,Maeliee , e t reçu t des l eço ns de compos i t ion
de Pierre V an H aider (voyez ce nom). A rr i v é
a Paris, en 1785 , il en tra comme prem ière
c l a ri ne tte dan s l a musi que des gardes fra n
ça ises , et se litconna i t re a van tage usemen t
pa r quelques marches qu‘il com posa pou r ce
corps . Tro i s a n s après, l a pro tec t ion d u pri n ce
de Gnémend l u i litob ten i r le grade de chef de
ce t te m us ique. Les prem iers événemen t s de la
révo lution lui ayan t fa i t pe rd re ce t emplo i , il
fu t u n des qua ran te—ci nq musicien s que Sar
rete réun itpou r en former le corps de la garde
na t iona le de Pa ri s, pu i s l‘ éco le des ti nee a
fou rn i r le gra nd nombre de m us ic iens néces
sa i re pour les q ua torze a rmées de la repub l i
q ue ; école qu i tutl ‘origi ne du Con se rv a
to i re dc Pari s . !ntrd dan s l a musique de l a
ga rde du Di rectoi re , en 1708, V anderlsagen
passa ensu i te dan s ce l le des Consu l s, et dev i n t
en fi n sous - chef de musique des gre nad iers de
l a gar de impéri ale . Après la campagne de
Prusse de 1806 '

et1807, Napo léo n l u i a ccorda
la déco ration de la Légion d‘honneu r. La
chu te de l ‘empi re , en 1815 , le la i ssa sans em
ploi . i l en tra a lo rs a l ‘orches t re du Thea t re
F rança is, e t y res ta j u sq u‘au mois de juillrt
182î

,
époque de sa mor t . Habi te , pou r son

temps
,
dans l‘arrangeme ntde tou te espèce de

mus iq ue en ha rmon ie m i l i ta i re , i l en a publ i é
p lu sieu rs recue i l s pa rm i l esq ue l s on rema r
que 1° Su i tes d'ha rmon i e m i l i ta i re a di x
pa rt ies, op. 14 , 17, 90 e t 21 ; Pa ri s, F rère .

2°Deux su i tes de pa s redonhlés idem ; Pari s,
Leduc. 8° Pot- pou rri huitpa rt i es ; Pa ri s,
J anet . 4 ° Grande symphon ie m i l i ta i re ; ihid .

5° Autre idem ( la Na issa nce du ro i de Rome);
(bid. 6° T ro i s su i tes d ‘a i r: d‘operas I ta l ien s
pou r deux cla ri ne t tes

,
deus cnrs e t deu x has

son s ; ibid. 7° Quaran te fanfares pou r qua tre
t rompe t tes e t t i mba les ; Pari s, Pleyel . On con
na itaussi de V a nderhagen 8° Pot-pourri a
grand orches t re ; Pari s, P leyel . 0° Conce rtos
po u r flû te

,
n°° 1 , Pa ri s

, Leduc . 10° V i ngt
hu i t œu vres de duos pou r deux flûtes ; Pari s,
Sieher, Pleyel , P . Peti t . Une mul t i tude
d
'
a irs va riés pou r le méme i n st rumen t .
1 l° (Ms) Con ce rtos pou r l a cla ri net te, n°° l , 9,
8; i bid. 12° Dix—sept œuv res de duos pou r
deux clarinetles, a Pari s, chez tous les edi
leurs. 13° Beaucoup «l'a ire variés e t de pota
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d 'exemples de success ion s h a rmon iques . Sni

van t Q uérard (la F ra n ce l i t téra i re , t . X ,
p . ce second mémoi re au ra i t é té i m
primé Pari s

,
en 1784 , ln mai s ce savan t

bibi iographe a é té i ndu i t en erreu r, ca r ce
memoi re ne fu ttu a l‘Académie roya l e des
sciences qu‘au moi s de novembre 1786 . Ces

pi èce s son t fo rtrares
,
l ‘au teu r n‘en ayan t fa i t

t i rer q ue quelques exempla i res pou r ses ami s .
V A ND ER P LANCK EN (Cau ses), v iotool s to e t c l arine t t i s te d i s t i ngué né à

B ruxel les, le 22 octobre 1773,toté lève d‘Eu
gène Go decba rie (v oyez ce nom), e t acqu i t u n
ta len t re marq uable su r le v iolon . h prés l ‘avoi r
en tendu , V i ot t i lui ad re ssa des fé l i c i ta t ion s
chaleureuses. Chaque foi s q ue ce grand a rt i ste
passa à Bruxel les, i l s

‘

y arréta pou r fa i re de
la musique a vec V ander Pla n chen . En 1797,
cel u i —ci J utnommé premie r v iolon sol o d u
grand théâ tre de B r uxel les il occupa ce tte
pos i t ion pe ndan t v i ngt a n s env i ron . Le ro i
G u i l laume d’o range le chois i t pou r rempl i r l a
pla ce de p rem ier v io lon de sa cha pel l e . Dans
l a d i rect ion des o rches tres de l a Soci été d u
grand con ce rt e t de pl us ieu rs au tres, il lit
p reu ve d ‘au ta n t d‘ i n te l l igence que de fe rmeté .

A u ss i bou professeu r q ue v iolon i s te h ab i l e
, il

a ou pou r é lèves Neerts
,
Rohbcrechts

, Snel

(v oyez ces noms). e t pl usieu rs a u t res. Vsnder
P lancken ava i t écri t p lusieu rs conce rtos de
v iolon e t u n con certo de cla ri nette a vec o r
chestre, lesquel s son t res tés en manuscri t .
Quelques an nées avan t sa mort

, il litune
chu te e t se cassa l a j ambe il fa l l u t fa i re
l‘amputation , ma i s sa v igou re use cons t i tu t ion
e t son éne rgi e mora le leti ren t t riompher des
dangers de ce t te opérat ion . i l es t mort
B ruxel les, a u mois de j anv ier 1849.

V A NDERST B A ET (Xenon ), n é à Au
dcnarde (F l andre orien ta l e), en 1896 , a fa i t
ses prem ières é tudes musi ca les e t ses huma
ttités au col lège des jésu i tes de cette v i l le; pu i s
il en t ra dan s leu r soci é té e t porta la sou t ane ;
ma i s n ‘aya n t pas paru a ses su périeu rs ré un i r
tou tes les q ua l i tés nécessa i res

,
i l fu t ren voyé à

sa fami l le. L i v ré à lui-même
,
e t sans gu ide

sutlisan l
, i l litquelques essa i s de compos i t ion ,

part i cu l i èremen t da n s la musiq ue d‘ég l i se.
So n goû t pou r cet a rt le poussa à fa ire des re
cherches dan s les a rch i ves de sa v ille na ta le

,

da ns l‘espoi r d ‘y décou vri r des cu ri os i tés su r l a
cu l t u re de l a mus ique dans le s temps a ncien s

.

Les comptes de la v ille l u i fou rn i ron t u n ecr
ta i n nmnhre de fa its concerna n t des ar t i stes
pe u con nus ou des u sages de l oca l i té . Ses pre
m ièrcs découver tes bi ograph iq ues ct h istori
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ques furen t l ‘objet «les notes i nsérées dans le s
l u na ire de la Société roya le des bea ux —a rt s
e t de li t t éra t u re de Ga n d . Parm i ces mo r
ceaux , on remarq ue une Notice sur les en
ri llon s d’

1 uden a rde l e t une au tre sur
Cha rles—Fél ix Deholla ndre, composi teu r de
m us ique sa crée (t85 4 ). ll. Vanderstraetliten
su i te pa ra i t re

,
dans les l a nc ia de i 'j ca

ä m ied'1 rchéologiede B e lgique, u n mémoi re
i n ti tu l é Recherches sur la musique d A u
dena rde a va n t le X IX ‘ s iècle, don t i l y a
des t i rer a- pa rt ( An ve rs , i mprimerie de
Bu schmann

,
1856 , ñu

-8' de v i ngt c i nq pages) .
L‘au teu r de ces opu scu les ne posséda i t pa s
a lors les con na i ssan ces techn iques e t h istori
ques nécessa i res pou r le trava i l q u ‘ i l a va i t en
trepris ; a i ns i, t rouvan t , da n s une no tetia
mande rel at i ve à une i ndemn i t é am rviée aux

musi cien s de l a v i l le
,
en 1589, pou r l

‘acha t de
leu rs i ns t rumen ts

,
…phrases Eenen duytsche… fluytsn ,c'æt—àd in un é tu i de fl ûtes ila

mandes, ou flûtes hec(t),etEenen ba scontre
can bueren crnmhoo rene, ce q u i s ign ifie une
basse de em mura s pou r a ccompa gner ,
ll . Vanderstrsetdit(p . 1 , note 8) Nous igno
rons que lle espèce d

'i ns tru ments le scr ihe

des comptes de la v i lle a u ra v ou l u dés igne r

pa r ces lignes .
A rri vésBruxelles,en 1857, Vsndcrstrsd

soum i t ses compos i t ion s s mon examen , e t me
pris de l

‘a ider s t rouver un emplo i dans ce tte
v i l le, a llo qu

‘ i l pti t y res ter e t con t i n ue r près
de mo i ses é tudes musi ca les . N'ayan t pa s a lors
d ‘occa s ion pou r le pl ace r, je lui proposa i de
i
‘
attacher mon cabi ne t en qua l i té de secré
ta i re, cc qu‘ i l a ccepta a vec empressemen t . Il
y resta pendan t deux a n s etdemi env i ro n .

Dan s ce t i n terva l le
,
i l reçu t

,
au Conserva toi re

,

des leçons d ‘harmon ie de il . Bosse iet
,je lui en

se igm i l es é lémen t s du con t re poi n t, etil su i v i t
pendan t quelq ue temps le cou rs de patéograph ie
musi ca l e q ue j’ava is ouve rt pou r q ue lq ues -uns
de mes éièrcs de composi t ion . Il dés i ra i t é tre

h n moyen lge. stje squ‘sn commencemen t dn di s
hn iti éma sièc le, les instrume nts ven t.te ls que H ifi .

hautbo is. cha lumeau .cornets eterama roes. lormércnt
des ha rmo n ies complètes co mpo sées dusoprano en eu

perias.de faite, deti na re tde la basse. Le deipé étan t
un ifo rm e pe a r les qua tre vo is de chaque espéee , le méme
music ien éta i t apte e les jouertous. suiven t les ci rcon
stances.De ih l ‘usage qui s‘éta i t établ i demettre les pit« s
démentées des quatre instrum en ts dans un sac en éta i.
On peut vo ir. da ns la notice de ‘

I
‘

ylmsn 8usate , qu‘ i lsu i t nen tflûtes da nsun etui .
Le eremoroe cute une «pére de gro s cha in…

ce urhe qui se dlv isaisen super atlas,ti na ret Cases.
i l eta i t percé de sis, septe n huittrous etse joua i t avec
une anche . C

‘

est l‘or igine ducer J e i nter ne. La ba sse de
ere-orn e serva i t souven t dans la musique de hsuthe is.
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VAN ELEWYCK
a t taché quelque grand journal , pou r y l

‘a i re
les feu i l le ton s de musique a ma demande, i l
fut admi s dan s l a rédact i on du journ a l le
Nord. Vers le lin de 1859, je lui de obteni r u n
emploi a l a B i bl io thèque roya le, pa rm i les re
dacteun du ca ta logue . Depuis tors,jo n

‘
a i plus

revu Vandentraet. Il estaujou rd‘hu i
(1864 ) employé a ux a rch i ves d u royaume, e t
rédige l e feu i l le to n m us i ca l de I'Êclto du
pa rlemen t .
On sde V andentraetpl usieu rs no t i ces de

musici en s
,
part i cu l i èremen t sur l e composi

teu r Junssen s d‘Anvers (nage: J assan s), e t
sur J acques de Gally, l

'un des a uteu rs qui on t
m i s en musique les psaumes de Ga teau . De

pu i s son entrée aux arch i ves du royaume de
Belgique, il a fa i t ça e t la de pe ti tes decou
vertes re l a ti ves l a musique,don t i l fa i t grand
bru i t dans l es notes é logi eu ses de ses t ravaux
qu‘ i ltourn ità di vers journaux; il n'lmile guère
en cela so n col legue, P i ncha rt , beaucoup

plus riche en trouva i l les de ce gen re, e t qui,
modeste peu t—étre l ‘excès, ne s

‘
en ser t que

pou r être u ti le, san s en pa rler lui -Mme.
VAN ELEWYCK (le cheva l ie r Ken za ),

compos iteur ama teur e t écri va i n su r la mus i
q ue

,
docteur en sciences pol i tiq ues e t adm i

n istr'tives, i Louva i n , membre de l’Académ ie
de Sa i n te—Cécile Rome e t de pl usieurs a u tres
i ns t i tu ti ons musica les , es t ne s I xel les, près
de '
B ruxel l es, en 1825 . Dès ses prem ières an

nées commença son éducation mus i ca le l au

ren t Boutmy (voyez ce nom) lui ense igne l e
p iano

,
sur lequel i l fi t des progres si rapides ,

qu‘i l pu t se fa i re en tendre l
'âge de sept ans

dans u n concert de l a Soc iété d ‘h armon ie
d‘ lxelles. l im , v iolon i s te du théâ t re de
Bruxel l es , fu t son mai tre de v iolon . Son pro
fesseur d‘ha rmon ie iut Bouclet(v oyez ce
nom), e t un jésui te, nommé le père 6 imeno ,
l u i ense igna la compos i tion . Apres avoir acbeve
ses bnman ités, Van !lewyetfuten voyé
L ouvain pour y fa i re ses étudesun i vers i ta i res,
qui furentb ri l lan tes, ca r il passe tous ses
e xamen s avec l a pl u s gra nde distinct ion ce
fut à la même époque qu

‘ i l d i rigea la première
section chora le de l‘Académie de musique de
Louva i n . A l ‘âge de dix-neuf ans,“publie ses
prem ières composi t i on s pour le piano , aunom
bre desque l les on rema rque de gra ndes va lses
bri l la ntes intltui£cs Roses d '

hi ve r, l
’l lbum

m
‘

en!e t le Tournoi , grande fan ta is i e, gra
v ée Gand

,
chez Gevaert . I . Van Elewyct

titexécuter Os tende, auprofi t des chré t iens
d‘Orient, un J oe a n tien ne a grand
o rches t re, l aquel le fu t su i v ie d

‘un l es ma ris
n ous . nmv. au auswess. v . vus.
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s tella , don t les s tro phes s
‘
exécutenta ltem ati

vemen t dans le styl e a nc ie n , a vec orgue seul,
e t dans le s ty le moderne

,
a vec toutes les re s

sou rces de l‘instrumentation . P l usieu rs au tres
composi t ion s re l igieuses, en tre lesquel les on
d i st i ngue u n salu t comple t, on t succédé au x
ouvrages don t i l v ien t d

'
etre pa rlé. Le Ta n t um

e rgo, ex tra i t de ce sa l u t, a été publ i é à Ga nd,
che: Gevaert . Ple i n de zèle e t d ‘en thousiasme
pou r l ‘a rt, Il . Van B iewyck a pri s u ne l a rge
pa rt aux progrès du goûtde la mus ique Lou

va i n . Ancien secré ta i re, pu is président«le
l
‘

Académ ie de musique de ce t te ville, il es t de
pui s pl us ieu rs a n nées p résiden t de la nouvel le
société de $a lnt

_

e-C£cilu, qui lui doi t sa fonda
t ion . Souven t il es t a ppele fa i re pa rt i e du
ju ry dans les concou rs de chan t d‘en semble de
la Belgiq ue ; il es t au ssi u n des membres du
ju ry pour les concours d‘orgue du Conserva
to i re royai de mu sique de Bruxel les.
ll . V an B lewyck n‘a pa s borne sestravaux

a l a compos i tion e t à l‘exécu tion; depute long
temps ii se li v re s l ‘é tude de l‘h is toi re e t de
l ‘es thé tique de la musique, part i cu l ierement
en ce qui co nce rne son applica tion re l igieuse.
Son prem ie rtra va i l su r ce suje t es t u ne H is
to irede l'orgue, publ i ée en une su i te d‘a rt icl es
i n seres dan s les P et i tes n;fldus de Louva i n .
Bea ucoup d ‘au t res morcea ux detachee, dus a
la pl ume de ce t ama teur d i s ti ngué, o ntpa ru
dans diversjournaux de la Belgi que. l a 1880,
il represents les six di… de ce pays a u
congrès de musique re l igi eu se ten u à Pa ri s, e t

y pmnonça un di scou rs dans leq uel il re tra
ça itl a s i tua t ion de l a musi que rel igieuse dan s
sa pat ri e. Applaud i pa r l a nombreuse a ssem
blée devan t l aq uel le il futpro noncé, ce

d iscou rs a pa ru dan s les p incée-verbaux du
congrès, e t a été réimprlmé sous ce t i tre
D iscours sur la musique religieuse en B el

gique ; Louva in , 1861, brochu re in -B‘ : Dan s
ce meme congrès , ou près de deux cen ts
savant s frança i s, a l lemands e t angl a i s«a ien t
réun is, une p ro posi t ion ava i t ete formu lée
pou r pro sc ri re du cu l te ca tho lique l ‘emploi des
i nst rumen ts d‘orches t re li . Van !lewyck
l a comba t ti t avec force e t l a fi t reje ter
l ors d u vote su r l ‘ensemble des quest ions. Au
retou r de sa mission , il . V an Elewyck reçut
les remerclments des évêques be lges, de l a fa
mi l le roya le etd u gouvernemen t . Un grand
t rava i l l‘occupe depui s pl usieu rs annees
c‘es t l’lI ûtoi n de la musique religieuse

ou db -m uüme siècle. Son espri t de re

cherche
,
les so i ns m inu ti eux q u

‘ i l porte dans
ses i nves t iga t ions, son ac tivi té e t ses co nna is
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sauces spéciales du suje t, ne permetten t pa s
de dou te sur l a va leur de ce livre, l orsqu

'
i l

se ra terminé.
Un des t ravaux les plus récen ts de Van

Elevvyck es t la not ice i n t i t ul ée Ma t thias l’an
de» Ghryn , le plus gra nd orga n i s te etca
ri lloun rur belge du dûe-h u i tième s iècle, et
les célébrer fondeu rs de cloches de ce n ous
dep u i s 1450 jusq u

’
à nos jours ; Paris ,

Bruxel les e t Louvai n , 1862, gr. in—8' de
ro isaute- dix -neu f pages . Ce pet i t ouv rage ren
ferme une mu l t i t ude de ren se ignemen ts cu
r ieur

,
nou —seulemen t su r l e suje t pri nci pa l ,

ma i s sur beaucoup de choses d‘ i n té rê t loca l,
q u‘on cherchera i t v a i nemen t a i l leu rs (voyez
V a n nets Ge a r) .

V AN G EEB A ERD SB ERG B E (Jean),
u n des plus ancien s fac teu rs d‘orgues de la
Belgi que, vécu t a u m i l i eu du qu inzième sièc le .
I l es t men t ionné, danr les comptes de l a v i l le
d
‘Audenarde, comme ayan t renouvelé eu

tr‘êrementla o rgues de l
'hôpi ta l N otre

D ame, dan s cette v i l le, en 1458. La construc
tion de l'inrtrumentque ce fac teur re nouvela i t
en t i è remen t, en 1458, deva i t remon ter au x
premières a nnées du quinzième s i ècle .
V A N G H IZEG H BM(li eu x, ou “u ne) .

Voyez G H IZEGflEM.

V A NHA L L (J n n) . V oyezWAN“A L L .

V A N H BCK B ou V A NECK

mai tre de gu i ta re e t de chan t, Pari s, vers
1780, invente u n instru men t à cordes pi ncées
sppclébirrræ,à ca u se du nombre de ses cordes
(doute, ou deux fo ir six). Latable ressembla i t
à ce l le de l a gu i ta re , e t le dos de l

‘ i n s trumen t
é ta i t voul é comme celu i du l u th. Le man che,
div i sé en v i ngt cases, porta i t ci nq contes a c
cordées comme cel les de la gui ta re ; les au tres
co rdes

,
à gauche, se pi nça ien t vide en dehors

du manche . L‘étendue to ta le, depu is la corde
la pl us grave jusqu

‘à l a note la pl us a igue du
l a chauterelle, é tai t de cinq octaves. Le hissex,
cons tru i t pa r Naderman (noyer ce nom), n

'eu t
poi n t de succés etfutbientôt oubl ié, quoique
Van fleche en donnätdes leçons e t qu‘ i l crit
publ i é une mé thode da ns l aquel le il e n expli
quaitl e mécan i sme . On a aussi de cet a rt i s te
uneMéthode de v iolon , gra vée Paris, cher

l'ren .

V A N B U LST (F i n s-Asexsuonx), avoca t
a la cou r roya le de L iege, né à Fleu rus ( li a i
n au l), l e 19 février 1790, a publ i é, s l

‘occa
sion de l'i n augurat ion de la s ta t ue de Gretry
(v oyez ce nom) su r l a place de l

‘ un i versi té de
L iege, en 184 2, u ne monograph ie in ti tulée
si mplemen t G a i ner ; L iégc, 1842, gr. lit—8°

VAN ELEWYCK VANMALDERE
de qua tre- v i ngt—di x -neuf pages , ornée du

por tra i t de l‘a rt i ste cé lébre .

V ANMA LD EG H I—IH (Ba rut-J ouer) ,
né e n 1810

, a Den terghem, v i llage de la
Fla nd re occ iden ta l e, futadmi s a u Consen s
to ice roya l de musique de Bruxe l les

,
en

1855
, e t appri t l

‘ha rmo n ie e t le con t repo in t
sous la d i rec t ion de l ‘au teur de ce t te B io
graph ie . D

‘ une i n te l l igence méd iocre en gé
néral

, il ne comprena i t q ue la musique. En
1837, il obt i n t a u concours le second prix de
composi t ion en par tage avec J oseph B attu;
en 1838, le premier prix l u i fu t décerné.

Bea uco u p plus habi l e q ue lui de ur les cho ses
de la v ie, son frère , professeu r de langues
Bruxel les, se chargea a lors de l e di riger . De
venu orga n is te l ‘égl i se Sa i n t—J acques- rur
Caudenberg, Robe rt Va n I a ideghem mon tra
peu de ca paci té dans ce t te pos i tion e t s‘en re
t i ra h i rn tot aprér. i l s

‘ es t l i v ré pl us ta rd s des
recherchessur l‘ancienne muslqueeta recuei l l i
des documen ts i n téressan t s pour l‘histo i re de
ce t a rt en I ta l ie.
V ANMA LD E IlE (Pru ne) composi

teu r e t v iolon i ste
,
naqu i t a Bruxel l es

,
le 13 ma i

1724 . Ayan t été adm i s pa rmi les enfan ts de
chœur de la chapel le roya le

," pr i s les leço ns
«le v iolon e t de composi t ion du ma i tre de cha
pelle Crocs , pu i s il reçu t sa nomi nat ion de
seco nd v i olon de l a mus ique du pri n ce Charles
de Lorra i ne, gouverneu r des Pay s—Bas. Ce
pri nce, qu i a i mai t le ta len t de Van l a laere,
le n omma prem ier v iolon de sa cha pel le, le
13 août1765, e t ce lu i-ci reçut dans l e meme
temps un engagemen t de prem ie r v iolon
l ‘orches t re du

‘théâtre roya l , considéré a lors
comme un der mei l leu rs de l‘Europe . Il obt i n t ,
au mois de novembre 1758, le t i t re de va le t de
chambre du pri n ce Cha rles, donna sa démis
s ion de l a pl ace de prem ier v iol on de l a cha
pel le etlis t remplacé dan s ce t emploi pa r ron
frère a iné Gui l l aume V an Ha ldere .En 1761, i l
e u t u n congé du pri nce ettitun voyage a Pari s,
où il publie des sym phon ies e t I l représenter,
le 18fév rier 1762, au théâ tre de la Comédie ita
lienne, la üagam pp«a—comique qui ne réus
si t par, quoique la musique cui t été applaud ie.
De retou r sBruxe l les dans la méme année , ily
repri t se s emploi s e t les conserva jusqu ‘à sa
mort, a rri v ée le 8 novembre 1768. Le pri nce
Cha rles de Lorra i ne lui fi t fa i re des obsèques
magn ifiques, le 10 du même mo i s, a Sai n t

Gerber ettous ses copirtrr donnen t sortle pre
a om de P aul a Va nMa iden .

‘

l
’

ous les N ude me no t ice
son t puirés dans les registres de l‘étatcivi l de Bruxelles
etaux archives du royaume.
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certoti con v ioli n i , op. 5 ; Bo l ogne, Mari no
Si l va n i , 1009, in
V AN 08 (Acan vl,facteur d‘orgueshol la n

da i s
, v
écu t e t trava i l l a Blessingue (Zél ande)

vers l a li n du d i x— sept i ème s iècle. En relevan t
le v ie i l orgue de l

‘égl i se Sa i n t—Nicola sd
‘Utrecht,

il t rouva su r le grand sommier l a da te de 1 120.

Ceto rgue a va i t u n cl av i er de péda les ; ce qui
prouve que l ‘ i n ven ti on a ttr i buée 8 Bernard
llured es t beaucou p pine anc ienne (voyez Hess,
Kor te acheta no n de a ilereesle uitutnding en
oerdere coortgoug der orgeien , p . 24 . V oyez

a uss i la noti ce Lo on ns).
V AN P ETEGHEM(1), fami l le flamande

de facteurs d‘orgues don t les ouv rages on t é té
es t i més dans le dix—h u i t ième siécle e t a u com
mencemenl du d i x -neuvième.

V an Pers q (Pru ne), cherdo ce tte fam ille,
n aqu i t Wet teren (B landre orien ta l e) , ve rs
1600. En 1702, Barcev ille, l e mei l leur fac
teu r belge de cette époque, é ta n t allé con
struire un nouvel i n s t rumen t dan s ce bou rg,
P ierre Van P eteghem enco re en fan t, su i v i t
ses t ravaux avec a ttention e t s‘a ttache à lui.
Condui t B ruxel les, il t ra va i l l a pendantplu
s ieu rs a nnées dan s les a tel i e rs de ce facteur,
e t appri t de lui ce qu‘on a ppe la i t a lors les se
crets du métie r. Après l a mort de Porcev ilie,
V an Peteghem co n t i nu a de trava i l ler pou r l e
compte de sa veuve, puis il alla étahilrdesate
l ie rs à Gand . ll hab ita ce tte v i l l e depu i s 1733
j usqu‘en 1787, oh il mouru t à l

‘âge d‘enviro n
qua t re -vi ngt-d ix—sept a n s. Le nombre des
i ns trumen ts qu‘ i l con s tru i si t dan s sa l ongue

_
carrière es t con sidérable.tenor—Fu ncom Vsu Perreu x , Il i s ainé du
précéde n t

,
naqu i t à Gand postérieu remen t

1733, ety mou rut en 1790. i l pri t une grande
pa rt a ux travaux de son pére , a i n si que Lam
bert—BenoitVan P eteghem deux ième fi ls de
P ierre, qui mou ru t a Gand en 1807.

Pteaux-Bl stlçœsVan Pn eu-u , llisd
‘É gide

F ra nçois , né Gand le 1” août1704 , s‘a t
tacha d‘abord l a factu re des orgues ets‘y
di st ingua j usqu

‘en 1707; mai s s
‘étan t mari é

a lors , il se l i vra aux affa i re s d
'un au tre gen re

de commerce.
Pa nne-C au nes VautPersonen , lits ainé de

Lambe r t-Benoi t , naqu i t à Gand e t y mouru t
cé l ibata i re , cane l a i sser de t races de ses t ra
vaux . ll en fu t de méme de Lauren -Coa

nntu , deux iéme fi l s de Lamber t—Emo“, né
à Gand en 1770.

(Il le sa is_

redn shle 4 l
‘
obligeanee de le chev a l ier

Xav ierVan Elev yeh dee rense ignemen ts d
‘

après lesq ue ls
ectte oatiee a été rédigée.

Pn eus Vas Pn eu-u , trois ième fils du
même

,
ne i Gand le 15 j a nv ier 1709, exerça

la profession de facteu r d‘orgnes j u sq u
‘en

1857; pu i s il céda l a con tinua tion de ses af

fa i res a son fils l ax im iiien .

Hu m a n Van l’a u n e . ne Gand le
1 1décembre 1811,commen ça son appre n ti ssage
de la factu re des orgues en 1880, sous l a direo
t ion de son père , e t trava i l l a d

‘
après l

‘ancien
sys tème qu i a vast été cel u i de tous les instru
ments const rui ts pa r les membres de s: famille.
En 1840, il é tabl i t sL i l l e une succu rsa le de sa
ma i son

,
qu‘ i ltransports s Sa i n t -Omer (Pa s

de —Ca l a i s) en 1857. Depu i s cet te dern ière
époque, Van Petegbem a mod ifié ses pro
cédésde factu re pa r l ‘ i m i ta t ion de quelques—u n s
des perfefllon nements modernes. Il s‘occu pe
spécia lemen t de la réparation des ancien s in
struments.

V AN 8WŒTEN (Gonevaorn , ba ro n) , lila
de Gérard Van Svrieten , commen ta teur de
Boerhave, naqu i t a Leyde, en 1784 , e t litses
études l

‘
Un iversité de ce t te v i l le. Ayan t su iv i

son père aV ien ne, il y obt i n t l es t i t re s de enn
se l l ie r e t de con serva teu r de l a B ibl ioth èque
impérial e. i l mou r ut l V ie nne, le 20 mars
1808. Lorsqu‘ i l p ri t l e grade de docteu r à
l
‘

Un iversité de Leyde, i l publ ie une thèse in t l
tulée D issertatio alarm music: fn medici
n am fnflm m e t utilita fem , Lunda n i Ba ta
vorum, 1778, ln Amateu r de musique
d i st i ngué, il a la issé en manuscri t d iffé rentes
compos i t ion s connues en A l lemagne.
V ARENIU S (Maru), éc ri va i n ne l on

tauba n , dan s l a seconde moi t ie du quinaième
siècle, s

‘es t fa i t connai t re pa r un l i v re deven u
fortra re , qui a pou r t i t re D ia logue de H o r
monta ejusque elemen t“, Pa ri s i i s, a pud ilo
ne ri um Stepha num , 1508, 1n

V A“ESE (Passo), d irecteu r duebænr de
l
‘
église de la Pass ion, a M i la n, vécut ve rs l a
lin du seiz ième siècle . Il a fa i t imprimer de
sa compos i t ion Caneonette a 8 noel

, l i l an,
1502 .

V ARG A8 (D.
-Un» : DE ) futmai t re de

chape l le de l ‘égl i se métropo l i ta i ne de V alen ce .
Le 20 ju i n 105 1, i l reçu t sa nomi nat io n pour
occuper le même emplo i a l a ca th é dra l e de
Burgos , a vec l e ca non ica t qui y ét a i t a t tache.

On ne trouve pa s, da ns les actes ea pitula ires
de ce tte église, ia date de la mortde ce ma i tre .
mai s i l estvra i semblable qu‘ildécéda en 1054 ,
car

,
dans ce tte même a n née, F ranço i s 8:

man ican futson successeu r. V a rgas a éc ri t
beaucoup de musi que d‘égl i se qui se t rouve e n
manuscr i t dan s les égl i se s de Va lence e t de
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l arges. I .tsiava en a t ire le psa ume V oce
m ad D om im , a h u i t vois, qu

‘
i l a publ ic

dans l a L i re sacre “sp… (tome de la
premi ère série des compos iteu rs du dix-sep

tième s i ècle}. Ce savantdditeur e t compo s i teur
ditqu‘on t rou ve dans les arc h i ves de l a Son de
Sa ragosse l e psaume Q uicunque, de l a com
pos i t ion de V arga s, accompagné d

‘une let tre
im primée, extremementcurleuse,danslaquelle
so n t expl iqués l e plan e t la s t ru c tu re de ce t
ouv rage . Es l ava ajo ute q ue la musique de
V a rgas révèle le gén ie e t la facilité d ‘éc ri re.
V A IlNEY (Pru ne-J osera -Au nonsa), ne

a Pa ris le 1" décembre 1811, étud i a, des son
en fa nce, l a musiq ue e t le violon . Le 1" fé
vrier 1832, il fu t adm i s auCon servatoi re de
cet te v i l le e t lit, pe nda n t t roi s a n s, des études
de compos i tion, sous l a d i rec t ion de Reicba. Il

sort i t de ce t te école le 22ma i 1855 pou r se ren
dre a

_

Gand, où il é ta i t a ppe lé comme chef
d‘orches t re du théa t re . Après a voi r rempl i ces
fonc t ions penda n t deux a n s, il futa tta ché sdi
v ersthütres des départements. De retou r a
P a ris , il futnommé chef d‘orches tre du Théâ
treMatofi que, à l‘époque de sa création , e t
resta pl us ieu rs années da n s cet te si tua t ion . En

185 1 il passa auM rs— l yrique. Le cban
gemen t de d i rect ion de ce théâtre , e n 1852,
f utca use que V arney en sort i t pour re tou r
ne r Gand , oh Il di rigea l

‘orches t re pendan t
l‘ an néethéâtrale de 1855 . !n 1855 , il é ta i t a
La B aye, où il rempl i s sa i t l es memes fonc
t ion s . lle la, il pas sa enthéâtre des A rts,
l ouen , en 1850, e t dans l

‘an née su i van te
,

01fenbach lui couli s l a d i rec t ion de l‘orches tre
du théâ t re des l ouffes-Pa ri s ien s, a Pa ri s. Bn
lin

,
V a rney estdevenului —méme di recteu r

de ce th«tre au mo i s de fév rier 1803 . Les

composi t ion s d ramat iques de ce t a rtis te son t
cel les-ei 1° I ta lo , sorte d

‘
oratorio-c: ntate

a vec chœu rs , execu te au TMdtre h i s torique,
a u mois d‘aodt1848. 2° LeMoulin }o“, opera
comique en un acte, en Thea tre de la Ga ietê,
en septembre 1840. 8° l a Ouftlanes de mi
sm s

‘t, opéra com ique en u n acte, au Théâ t re
des Va ri étés, j an v ier 1852. 4° L a Ferme de
fi lm , opéra comique en deux a ctes, au
”Mi n -Lyrique, octob re 1852. 5° L ‘Opéra

au ca mp, e n u n ac te, a uthéâtre de l ‘o pera
c.
‘om ique, 18 aoû t 1854 . 0° La P olka des aa
hols , opére tte e n un acte , au Théâtre d u
B ou/fie, 98 octobre 1850. 7° Uneflts de bd“,
opére t te en un acte, aumêmethéâtre, 28 fé
" ie r 1802 .

VA“…(I nca se), compositeur, n‘ 3 No
u n

, da ns la première moitié du seizième

800

siècle, a écri t particu l ièremen t pou r l ‘égl ise . .

Ses produc t ions conn ues so n t ce l les—ci 1° H isto
n il vont,Ven i se , 1585, in 9°Misssde Tri
a itate o 8noel, ibid ., 1565 , in 5° Cautio
nes sacre in cernes a nn i festiv itates, i b i d .,

1558. 4°K im i o 5 oooi , ibid ., 1568. 5°Müu
a 0et8oooi , lib ro ln

0° N iue a 8, 5 e 0vost,Mi l ano, 1588, in
VA TB R (J . co nte r Crœlpa , près de

Saa lfe ld, act uel lemen t v i van t (1804) e t d‘un âge
avancé

, s
‘
es t fa i t connai t re pa r ies ouvrages

su ivan ts 1°N ethodisch-præki isahe 4 a k üung
sum Notensingen [ile Lehm undScl iller s‘»
h m e l m dæhuünm hlaüawh{tir
den P rioutuntm ieM(In troduction métho
diq ue e t pra t ique a u chan t noté, l rl

‘

urt,.

Xeyaer, 1821, in —8
‘ de so iaante- ci nq pages; ou

vragemal d igéré qui ne]ustiiie pas son épithtto
de méthodique.9°P ral i ischeE lemm fa n eäuh
des Clav iers und F ortepia no’s, e tc. (h ole
é lémen ta i re etpra tique d u cla vec i n e t du
p iano, ibid., 1827, in 5° Sona ti ne
pou r pia no —seu l, I rfurt, Soppss. 4° S i: va ri a
t ion s pou r pi a no, ihid. 5° Si: chan ts fa ctice
a vec accompagn emen t de pia no, ihid.

VA T !“(h a i ) naqu i t à Reims, l e 21 notobre 1007. Apres avoi r commencé ses études
a u col lège de sa v i l l e n a ta l e, e t les a voi r ache
vées dan s u n sém ina ire de Pa ri s, il obti n t u n
ca noni ca t— hMi n t-Étienne—des—Grü , pui s fiat
pr i n ci pal ducoli6ge de l eims a Pari s, rédac
teu r du J ourna l desm o nts, etmemb re de
l‘Académie des inscri pt ions etbel l es—le t t res .
F ra ppé d‘apopiesie, en 1754 , Il pe rd i t ses fa
cultés i n tel l ec tuel les

, la ngu i t penda n t ech o
a n nées, et mou rutle 18 décembre 1760, a
l ‘age de soiaante—tre ise a n s . A u nombre des
ouvrages de ce savan t, on rema rq ue deux mé
moire s Sur les ava n tages que latragédie a n
cienne retira“de ses chœurs, e t sur la réci

tation destragédies a nciennes, in sé rés dans
l a co l lec tion de l‘Académie des in sc riptions
e t be l les—l ett re s (t. V II I, p. 100

V AS Q UEZ. noyer VAZQ UEZ.

VA UCAI‘8018 (J acques D E ), cél èbre
mécan icien , n aq u i t a Gre noble, l e 24 février
1700.k rriv6_leune Pari s, il s

‘

y l i v ra a l
‘étude

des sc iences
,
pu is lisa su r lui l'a tten t ion pu

blique pa r des pièces de méca n ique oh le gen i e
d‘in ven tion b ri l l a i t-au pl us hautdegré,telles
qu‘un au toma te qui joua i t de la flû te, des cs
na rds qui mange a iente t digéra ieut, des ma
ch i nes a t i sse r la so ie, la cha ine sa ns ducou
nue sous son nom

,
e tc. Le card i na l de ? leu ry

le n omma inspecteu r des manufactu res de
Lyon , e t l

‘
Académie royale des scien ce s de
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Pa ri s I‘adm ita u nombre de ses membres. Il

mou ru t le 81 novembre 1788, à l
‘âge d

‘en v iro n
soi xan te —quatorze ans . L ‘automn e flûteur de
V aucanson fa i sa itm a nne r l‘in s trumen t pa r
l e wuflie qui N chappa itde ses l èv res . Il a
pu bl ié la description du méca n ism e de cet te
i ngén ieuse machh e acous t iq ue, sous ce titre
Le m écan isme dufldteur automa te, avec la
description d '

un ca na rd a rtific iel, etaussi
celle d ’

unefigure joua n t dutambourin etde
la flûte : Paris, Guér i n, 1758, in —4° de vingt
qua t re pages . Ce tte descri ption a été repro
dui te da n s i‘BncyclopMIe de d‘Airmbcrte t de
D i de ro t, 8 l

‘a rti cle A nd rogyne . El le a é té t ra
da lle en angla i s pa r Desaguliers, chape ia in du
prince de Ga l les, avec ce t i tre : A n a ccou ntof
the mecan isus ol a n A utomoto», o r ima ge
pla yi ng on the germa n -flute ; Lond res
‘

I
'

. Parker, la -4° de v ingt- qua tre pages . On en
t rouve a uss i u ne trad uc t ion allemande dan s le
)lagasin de Hambou rg (t . p . 1

V A UP ULL À I RE , musi cien françai s ou
be lge, l

‘

utvra isemblablcmentchan t re de que l
q ue égl i se a u commencemen t du seizième sié
c le. Son nom ne se t rou ve dans aucun des re
cueils imprimés pa r Tylman Sa nto, pa r les
a utres imprimeu rs de musi q ue d'An vers

,
pa r

Atta ingnantetpa r J acq ues I oderne . Il n ‘es t
conn u q ue pa r u ne mes se a qu at re vo ix , i n t i
tu lce Ch ristus resurgens, qui ex iste dan s un
manuscr i t (n° 5 , in - f

‘

o l. m‘ ) de l a Bi bl iothèq ue
de Ca mbra i , e t don t l . de Coussemaker a pu
biié l e Sa nctus en pa rt i tion (N otice sur la

collec tions mus ica les de la bibliotue . de

Ca mbra i n e

V AUQ UET né vers le mi l ieu
du sei zième si ècl e, fu t ma i t re des en fan ts de
chœur de l ‘égl ise col légi a l e de Sai n t—Be noi t, a
Paris . En 1588, il obt i n t a u concours duPuy
de mus ique d

‘Évreua , en Norma ndie, l e pre
m ie r pria de l ‘orgue d

‘a rgen t, pou r l a com po
sition du mote t D une auro re , qu?i ltra ita du
deux ièmeton pa r béto n . Il eu t pou r concur
ren t Dan ie l Guichart(v oyez ce. nom), qu i , su r
l e même cha n t, écri v i t so nmotel dudeux i ème
ton pa r bémol.
V A U SS ENV IL LE . l’age: R O BER

G B ll D E VA U SSENV… (LE ).
V A VA SSE UR (Nuno…LE ), mai tre des

enfan ts de chœur de l ‘égl i se ca théd ra le de L i
sieux, e t en su i te orga n i ste de l

‘égl i se Sain t
Plerrc de Caen , ve rs l e m i l ieu du dis septième
s i èc le, a fa i t imprimer des Ca nons ddeun ,

tro is, quatrs, ci nq etsta: voix ; Pari s, ita l
lard, 1648,
VA YB B (LA MOTTE LB ) , anges

VAUCANSON VECCH1

NOTRE LE VA… (h angars DE LA) .
V A ZQ UEZ (D . J uan), mai t re de cha pe l le

de l a cathMrale de l a rges , dans les prem ières
an nées du seisième sièc le , a ia isséen manusc rit
beaucoup de messes, de mote ts, e t une grand e
q ua nti té de V iüoncicos au chan ts de Noë l.
On en tro uve q uel q ues -un s dans la S ilva de
Sim one, de Hen ri de Va ideravano , i mpri mée
a Durgov, pa r Did ie r—Ferna nda de Cordou e,
154 2, ln-fol .
V ECC H I (Basses) Su i van t l a chro

n ique de 8paœ in l, V ecch i é ta i t âgé de cin
q uan te—qua t re a ns lorsq u‘ i l mouru t en 1005 ,
d
‘
où il s u i t q u‘ i l é ta i t n é en 1551 . On n‘ a
aucun rense ignemen t a u then tiqu e sur les pre
m ières ann ées de l a v ie de ce t a rtis te on sa it
se u lemen t q u‘i l é ta i t eccl és i a s ti q ue e t consé

quemmentq u ‘ il a va i t é tud i é dans un sémi

nai re . On sa i t a u ss i que son mai t re de musiq u e
fu t u n moi ne se rv i te de Modène, nommé Sa l
valtor Essenga , don t il ex i s te u n l i v re deMa
dñ ga li a q ua t re vo ix, Imprimé a Ven i se par
Anto i ne Gardane, en 1500. Dans ce mém e l i v re
se t rou ve (p. 7) u n madriga l de Vecch i , qui est
rra isemldablemeutsa premi ére compos i tion .

Tirabo scbi a ti ré des actes du chapi tre de

Co rrcggio l a preuve que Vecch i obt i n t un
ca non i ca t l e 15 octobre 1580 dan s l a cathé
dra lc de cet te v i l le, e t q u

‘ i l fu t élevé 8l a di

gn ité d‘archidiacre l e 20j u i l le t 1501. I ljou i s
sa i t déjà a lors d‘une grande es t ime po ur ses
conna i ssa nce da ns le pl a i n—cbant, ca r Ange lo
Ga rde na , éditeu r duGradue i roma i n publ i é à
V en i se , en 1501, dit, da n s l a préface , que le
cha n t de ce t te éd i t ion a é té revu e t corrigé pa r
une commi ss ion i ns ti tuée pa r l ‘autorité ecclé
siastique e t composée de Gabriel i (Jea n), orga
n i s te de Sa i n t—Marc de V en ise , de mai tre Lou i s
De lh i , di rec teu r d u chœu r de l‘ég l ise Sa in t
Anto iue, à Padoue, e t d‘Horace V ecch i deModène, cha noi ne de Corrcggio Le dés i r

( 1) Ange lo Catalan! (rayer ce nom) a denué, daus
la Ge ass“. musicale de

'

I iinn o ,une em llute mo nogra
phie d‘h on ee Vecch i, don t i l y a dutirds a partintitu
lée h ello Vi ta e de lla Open de

'

0n as
'e Verd i, I i leue.

Tite . di Gia-M i i (s ia -8‘ de 50 pages, avec 8
pages la-4 de musique. Pour la no tice de cet te éditio n
de la B iogn ph

‘

r uatm silsdesmu icisns, j
‘

a i puisé au:
m … que I . Gemin i ; ma is le cadre de evite
nonce ne m‘

a pas perm isd'en tre rda ns lesdin a ssiene d

da n s les déve loppemen ts auaq nels i l s‘es t l ivre. J
‘

ai em

prunté 8 Cautan l Ice t i tre s events des n om a de
Veeeh i. que je n

‘ava i s tro uvés qu‘en ahflgddans les
estelceam .

(1 ) Q uad quidcm Gradaa le fi emeuum a ma itls pro
staatihus etprimariis [ta t in viris musica prmditis. in
santthas ipsis plan is « ueiriut. ie. revi sam fa i t, etin
prim is a Il . D»Gahriele ia ecclesia D. llere t Vanetia rem
o rgan ico, a l\. 0. Ilsgiatro Ludov ico BAIN il £ccieaia
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0uiesœnsexcita iricem ea:

pectoltubam .

Ille Octavio Fam esio. arc netQ .

Ferdinando Austria: mfi ssimn .

cum armom
‘

am primuscondomfa
cutiati m junæissat.totumter

rarum orbem in sui admirationem
trox il tandem . plurilms in cc
ctesi is sacris charts præ/ectw. et
a Rmiul{o imp. occersiim , s

‘

agra
vesœnte jam œ!ati recusato

mum *

e.m " duct‘ cæsari eston
si. proprio in patrie im miem ,

cimdus decem
‘t.

Anno ll . DC . V. die XIX.m .

februari .

Comme tous les ma i t res de son temps
,

V ecch i éc ri v i t des mes se s, des motets,des ma
drigaux a c inq e t sta vo is, des«m oue ttese t
dia logues h l‘ i m i tation de Croce etde Gas
midi ; ma is l

‘ouv rage qui a re ndusa réputa
t ion popu la i re estu ne sorte de comédie en

mus ique i n t i tu l ée L ’Amfipa m asw, comme

dia ha rmontoa , qui fu t représentée ato
déue , en 1594 , e t publ i ée V en i se troi s ans
a prés. Sui van t I uratorl les p rem iers es

s a i s de Vecch i aura ien t pré cédétVen ise ceux
qu i fu ren t fa i ts à F lorence vers le méme
temps pour l a c réa tion de l‘opé ra sé rieux
(oops: Peas e t Gam er), etcette i nvent ion im
mortaliu raitjama is son nom. L‘opiùion ,de

ce savautn ‘a pou r base q u‘un pa ssage de
l
‘épitaphe rapportée cl-dessus, On y litQué
ham on iam primua comi c. faculta ftcon
j uM‘it, ettalo ns fem … orosutuvo i na
mi rationem i ran“. Vecchi ditaussi dans la
préùce de son o u vrage a Ce tte réunion de
u comédie e t de mus ique n‘ayan t pas été fa i te
u pard

‘
autres, que je sache, ni peu to eleo i a

ma is i magi née, il sera faci le d‘y ajou ter
a bea ucou p“choses pou r lui donner la per
a lect ion ; si je ne su i s pas loué de l‘inven
u t ion , a u moin s n

‘
en pourra i —je étre

u bid!“ La plupa rtdes auteu rs, tro mpée
pa r ces a ssert ions, on t agi té la priorité d‘in
ven tion do st yle drama t ique en tre V e,ch i e t
les mus i cien s de F lorence etde Rome. i ly a
(il Del la pa lette poesie ,

L . 111. C. C. t.
Nou cascade questa em pisn euto dtcomedie e di

a m es plustatufaite, ah‘ la mi a pple, de ultrl.etun e
nouimmagimtc. sera faci le auiuup re mo l to cosa per
dari pertesiaustcd ia dovré essere sa au lodato, al
urua uauhiasimata del i‘ ium iouc.

ici deux choses s ex am i ner, savoi r, le la i t en
lui—même, e t l a natu re de l‘ouvrage duma ltre
«le chape l l e de l odène. En ce quitouche l‘ap
pl i ca tion de la musique a la coméd ie, sa ns
parler duSacrifisto de l eecarl, m is en mu
s ique pa r A l phonse Della V iol a , et«présen té
en 1555 , don t le gen re n ‘es t pas bien déter
mi né on voi t dan s l a D mmamrgia d'Al

lacc i q ue l a coméd i e pastora le e n mus ique
P a ssi ama n ti l‘ui représen tée dan s le pa la i s

du p ri nce G riman i , Ven i se, la 25 a vril
1589 V ecch i s‘es t donc t rompé l orsq u’i l a
cru a voi r é té l e p rem ier qui fi t l ‘appl ica tion
de l a musi que a l a coméd ie . A l ‘égard du
sty le, l l n‘y aucun ra pport en tre l a mus ique
de l’A mfipam asso e t ce l le des d rames de
Perl , de ù ccin i, n lméme d

‘Emilio del Cava
Ite re . Ceux—c i pa ra issen t vérita blemen t les la
venteurs du s ty le réc i t a t i f

,tand i s q ue Vecclni
n‘a fa itqu‘une a ppl i ca t io n du gen re madri
galesque a l‘act ion com ique. On peu t com
prend re quel le estla concept ion de ce t
ou vrage par l

‘ana lyse d‘une scéne oule vieus
Panta lo n querel l e son va le t P irolin (pet i t
P ierre), e n pa to i s bergamasq ue. Ce va let
gou rmand, a u lieu de se rendre H 'appe l de
son ma i tre, lui répo nd de loi n avec l a bouche
pleine des larclns qu‘ i l a fa i ts a la cu i s i ne.
Pan talo n a beau crie r e liolà, P i rol i n i où
a es-tu? Pi rol i n i P i t—c l i n ! P iro lin !ah !vo
a leu r !que fa i s— lua l a c ui s i ne? — P iro lin

répond e l e m
‘
emplis l ‘es tomac a vec des

v oi seau : qui chanta ientnaguère : P i ripipi ,
Eh bien a u lieude deux i n ter

locu teurs pour chante r ce t te scène bouflonn e,
Veccbi se sert, comme dan stou t le reste de la
piéce , d

‘ un chœu r composé de voi x de so
prano , de contralw, de téno r e t de basse , qui
dita l tern a t i vemen t les pa roles des deux pe r
aco nages . Lors méme qu

‘u n seu l pe rsonnage
esten soéne , ce n‘es t n i u n air, n i u n récitatit‘
qu

‘ ilcbante , c‘es t un morcea u a c i nq vo ix qui
se fai t entendre sur les pa ro les que l e poe te a
mises dan s sa bouche . Il y a loi n de cet te
absu rde concept ion , n ée de l'habi tude du
chan t d ‘en sembl e us i té depu i s pl us ieurs
siècles, a la .vérltable créa t ion d u chan t dra
ma tique , don t l

‘origi ne se t rouve da ns l‘Est
ridtce etdan s la D ofus. L ’l mfipam asso
n
‘
estpas une véri table coméd ie ; cette véri té
me pa rai t hors de con testation ; mais on ne

peu t méconnaltre le ca ractère com iq ue de plu
s ie urs s i tu at ion s ; ca ractè re qui di spa ra i t pa r
le chan t collectildeVecch l. Do ué de hard iesse
«(ans, quelques-unes de ses conception s, ce mo
( l) Edi tion de Ven ise , 1785, CIO.
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sicien d istingué en a manqu é ici, etn‘a com
pri s Ie person nage comique que comme le
chœur de l a tragéd i e des anc ien s . Catelanl
a employé dis-sep t pages de son i n téressa n te
no ti ce à l a di scussion de l a n a tu re de l'4 mfl
pam asso : je regre t te de ne pouvoir repro
duire ici son érudi te étude.
Les premi ères éd i tions des composi tion s

d‘uom os Vœchi n‘on t poin t été con nues lut
qu

‘
à ce jou r; les plus ancien nes ind iquen t des

ré i mpress ions . En voic i la liste 1° Ca n

sone t ts di G ratin VseoMdaModena . L ibro
pri mo , a qua t t ro uoe i

‘

. Nooumento rtstam
pa te; in V enetia a ppresso A ngeloCa rdo ne,
1580, in Ce recuei l con tien t v i ngt—deu x
pièces. Ce t te éd i tion es t l a deux ième la dédi
cace au comte Mario Bevllacqua n ‘es t pa s
datée . I l y a des exempla i res qui porten t l a
«late de V en i se , mal, e t don t la méme ded i
cace es t datée du 80 sep tembre je ne cro is
pa s a l a réa l i té d‘une éd i t ion nouvel l e dans
ces exempl a i res ; sui van t mon opi n ion , il n

'

y
a eu qu‘u n changemen t de frontisplce ; sorte
d‘a rt ificetds— commun a lors. L ‘éd i t ion sort i e
des presses du méme édi teu r en 1585 , cons i
dérée pa r I .Catelan i comme l a quatrième,me
pa ra i t é t re l a tro i s i ème. Ca nsonette di etc.
L ibro secondo, a qua t t ro o oci . Nm mente
pos te i l! lune; ihid., 1580, ln Ce recuei l
con tien t v i ngt e t u ne pièces. La seconde édi
t ion, publ i ée pa r le méme, estda tée de 1582
j ‘en conna i s une au t re de 1586 .8° Ca nzone t te
s“rie. L i broterne, a qua t troWei . N ova
sa en te posts i n lune , i bi d ., 1585, ln-é‘ . C

‘es t
l a premiére éd i t ion . La deux ième a paru a
B ilan , che: Simontint, en 1586 , e t Gardane
en a don né unetroisième a Ven i se, en 1503.

4 ° Ca nsonette dtetc. L ibro qua rto a 4 onet;
Nova… postetn lues: ih id. . 1590, ñu

Il y en a u ne au tre édi tion de Nu rembe rg,
che: Gerl ach , en 1591, e t une t ro i s i ème de
V en i se, 1608, in Les qua tre l i vres de ces
eanaonettes on t été réun i s e t publ i és àNurem
berg, chez Ca the rine Gerlacb, en 1601. P ierre
Pbalése, d

'Anvers, en a don né aussi une édi
t ion sou s ce t i tre Ca nsonette a 4 ceci dt
Oro s io Vecch i, con aggi u n ta di a ltri a 5 , 4
e 8onetdel medesimo, m onumen ts ristou
pa te ed in u n como ri dotte, 1611, ln -«I ‘ obl.

Ily a qualre—v ingl-sept piéces dantce recue i l;
el les son t su i v ies d‘une uggiunta qui con tien t
o nze p ieces, e t d‘une fan ta is ie a qua tre instru
men ts pa r le même au teu r. V a len tin Haus
man n a donné u ne col lec tion chois ie des
chanson s à qua tre voi x de Vecchl, a vec des
paroles a l lemandes ; ce recue i l estin ti tul é :

818

D n y Cla sses der oiersi imm igen Ca nso
ne t ten , «titUnterieyunpteuiseher Tex t in
Truck geben : Nu remberg, 1801 ii i

P ierre Negander, ca n tortGéra , a donné au ssi
une traduction a l lema nde des dern ières ch an
sons de Vecch l, sous ce t i t re XXI V aus

scriesene uierstimm ige Couzoneiten un it
sehœnen teuta Spra bm undten

Gén , 1814 , ln 5° Ca nm nette a sei onet
d
’
H oratio Vecchi m omen le s tampa te. L ib ro

p ri mo; inV ene t ia appn sso J ngeioGa rda n a
1587, in i l y a v i ngte t une pi èces dan s ce
recuei l l‘épltre dédica lo ire à l a rc—An toine
Gonu ga, primicier de I antoue, estda tée de
Correggio,le 15 oc tobre de ce t te année .8°lila

driguli a sei ceci d’florotio V ecchi nana
snents s im pa“. L ibro p ri mo ; i bid ., 1585 ,
in Une seconde édi t io n de ce recuei l, qui
con tien t dis—sep t m drlgaus, a été publ i ée à
l i l a n , chez T i n i , en 1588, et Gardane en a
don né u ne t ro i si ème à Ven i se , en 1501.

7°N adriga ii a einqueuoctdi etc. nooamente
stampa i i . L ibro p rimo : ihid. , 1589 , in

8°Madriga li a setonetdtetc . L ib ro secondo
con otcuns‘ suite, a tto, nano e t dieci no va
men ie atumpa is‘ ; i bid ., 1501, in 0° Selva
di ca rie ri creatione di ete. n ella q uote si
oontingbno v a rij soggttti , a 5 , a 4 , a 5 , a il,
a 7, a 8, a il, eta 10uoci , cinéMadrigatt,
Capricci , B uilt, J rie, J ustin ia ne , Ca nso
«elie F a ntasio , San no is , D ialog“ un

L aito—a moroso, con una 8attagi ia a diens

(si c) nel fins, et a ccamodai on i latnta oo ia
turn titi iuto ai le A rte, atBuilt

, eta ile
m uette ; Nav amm ie oomposte , et da tetn issus; ibid . , 1590. 10° Ca n zone t te il i ra
v ontdi B on ito V oook[etdi Gemi n ia no
Cop i—Lupi daModena . N oua mentepos tetutuer ; ibid ., 1507. Cesum nettes on t été ré
imprimées dans la méme année, Nu remberg,
in—4 chez Gerl ach . V a len t i nflausmann en a
donné u ne t raduction a l lem a nde, dan s l a
mém e ville, en 1808, la —Æ‘ . 1 1° C a nzonetie a
8coat, lib. Ven ise , Ange lo Gardano , 1590,
in Il y a une éd i ti on de ce l i v re publ i ée
[lien , en 1811. 130 H orati i V ecch i iMuti
nensis, C a non ictCorigiena is, L em o in

li anes, cum quui iuor (sic) pa ribus ooei bus;

Venetits a pud A ngeiuns Ga rda num, 1587.

15°Motecta B o ra t“Vsccbi iMutinensis,
Canon!“C origiena is , quaternta q u ite“,
santa si octon ia vocibus, na no primum iss

lucem ed i to . Sere n iss imo P ri ncipi Gu

pit
‘

eifltoP alutino B luntcom itt, si «t riu q
B av a ria Duel etc. dica ta ; i bid .,

1500.

N om Pbatése a donné une édi tion de ces
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motets An ve rs , en 1008, in—4‘ obl. 14° Sa
era rum L

’
on i ionuns5 , et8aucuns,tih.2;

V enetits, apudMatam Ga rda num , 1597,
ln«t°. 15° Cond om suer: 0uocibus conci
nende ; Duaci, 1W, in—é

°
. On ne peu t douter

que ce re cuei l ne so i t une ré impre ss ion .

18° Conci leMusicale di ste. atre, q uattro,
êinque, sei , cette, si o t to uoci . Nauawnte
remporta, etdata in luce . AtSam ia . F er

dina ndo A nciduca d’A ustri a , etc. i n V e

nets‘a apprcsso A ngelo Cardone , 1597.

17° flymn i qui psr ta inus a n a na s i n Roda
ar

‘

a Roman a concinuntur. P a ri inebreo i sitio
supe r pian o ca n in , pa rt ira propfi um ar t s,
ab flora i io V ecchio Mutinensi ,Musica
tin: Ducro s, nuper etaborati . Guns quatuo r
s'œ ibua . Nuno p rim es isa iuaesn cdi“, V e

netts‘s apud d npetum Ga rdanuns 1004.

18°Ls Vuiie de Sùna owm l cofi j humort
delta m ica m dem a 5 , é, 5 e G ucci ,trs
V ene tia , app. A ng . Ga rden a, 1804 , in

Une au tre édi tion de ces pieces a été publ i ée s
Nu remberg, en 1605, in sous l e t i t re de

H a rmon ica d’Oratio I’ccchi dtModena : its
l’enctia , a ppresso A ngelo C a rdo ne, 1597.

Une seconde édi t ion de cetouv rage a été pu
bl i ée à V en ise, appm so A ngelo Ga rda no et
Intel“, 1610. L 'A mfipam asso estdi v i sé en
tro is actes , précédés d‘un prologue, e t chaque
acte en plus ieu rs scenes . Les person nages
sont1° P antalone: 2° Pedrois‘n , son va let ;
5 ° H ortensta , courtisane; 4° Lette , amou reux
de l isa ; 5° N iro ; 8° Le docteur Gratim :

7° Lucio, amoureux d
‘ Isabelle ; 8

° I sa bella ;
9° Le capi ta ine C a nton , es pagnol ; 10°Zone
(Jea n) , llergsmasque ; 1 1° Envua , va le t de
Lucio ; 12

°q ætrîppa , va le t de Pan ta lone;
15° Chœurde j u ifs, da ns une maison vo isine.
J ‘ai m is en part i tio n tou t i ’A mflparnauo,
d‘aprés l ‘exem pla i re de 1597, qui appart ien t à
l a b i bl io thèq ue royale de Berl i n. Catelanl
a joi n t à sa notice l a pa rt i t ion de la prem ière
scène dudeux ième acte, e t l lesewclter a pu
blié le chœu r des Ju ifs t ra vai l leu rs Tik, Tab,
Toi , dans son l i vre de l a D es tinée ei ssatun
deta musique mo nda i ne, etc. (Scbicksaie und
Beecballeuheitder sreltiicben Gesa nges,
n° 51. 20° B ora t“Vecch is‘ N ui incnsiaMrs
aica professo ris ceteberrr‘ms‘ N issa n …son ia
etoctonts uocr‘bus. L iber p rim a . P er P au

lum B rauss
‘

urn Nui inw em (jul dücipuium
ama ntisstmum . Nuno pri ntum i n (accus
adi t us V eneti is, apud J ngeiuns Ga rda num
et fra tres, 1607. P ier re Phatèse a réimprimé

quelques—ùnu de ces arm es dans le recuei l
in titulé Missa un is etocioa is nocibus

sa: ceieberrimis auctofi bus H oratio V ecchi o
a ii isque cni iecia ; A ntuerpic 16 13 , in -4

°

obl . Lesmesses de V ecch i qui setrouventdans
ce tte col lection son t 0er«ietur rue, etTu es
P etrus, sis, l a Ruurmtim D om in i , a
h u i t, e t P ro defuuoi s

‘

s, a hu i t. Cetouv rage,
a i ns i q ue le su ivan t, ontou publ ics, après la
mort de V ecch i , d

‘
après sa volonté expri mée

dans son tes tamen t Bravm i, son é lève, fu t
chargé de ce soi n . Il déd ie ces ouvrages a u
consei l de la commune de l odène . I ldit, dans
sa préface, qu

‘ il estregre tter que la mort de
V ecch i l‘a itempeche de termi ner un l i v re
considérable qu‘i l a va i t en trepri s etauquel i l
donn a]! l e l i tre de P0ci ica musica i is. Il y es
piiquaitavec cla rté, dita u s i

,tous l es pro
cédés de l‘a r t de l a composi t i on , les formes
nouvel les pa r lui—même i nven tées, l

‘usage ré
gulierdos consonnsnces et des d i ssonances, les
l i cences , etc. Bram si ditau ssi que Vecch i a
la i ssé en manuscr i t des messes, des psa umes,
des chan ts sac rés e t pm i

‘

anes ; mais , de tout
cela , l

‘édi teur n ‘a publié q ue le premier l i vre
des messes, e t l

‘ouv rage su i van t . 21° D ia log“
a une etottouoci .Dei signerH omtio V ecch i
da N odona .Dé ca nta rsi , etconœfla rsi cote
ogni so rte di strommti . Cors la pa rt i t u ra
dei“R ossi con ti nua“. Noua menæ s tom
pa ti , etda ti i a iuce ; i n Venetia , nppm so

J ngeio Ga rde na et Iratsiii . 1508.

La pl upar t des co l lect ions pu i sées dans les
œuv re s des mus ic ien s les pl us cé lèbres , e t pu
biiées la lin d u seizi ème s i èc le ou au com
menccmentdu d i x—septième, con t iennen t des
chan sons ou des ma«irlgaux de Vecch i j

‘en a i
t ro uvé part icu l i èremen t dan s les recuei l s sui
van ts 1° Si nfon ia a ngeiica , di diversi
ecceüentissimi musici a 4 , ii eGucci, nuova
men is m ceo ita per R ober toWa eirdnte data
in ina ; Anvers, P. Phalèse, 1564 , in—4

2°Melodia O iimpica di d ive rs!ecceiientis
ainsi musici , etc .; ibid. 1504 , ln

-4 ° obl . 3° l i
L aura œ rde, madriga is

‘

a 6 uoci , eomposti
da divertiœtdlefltius‘mi mu sici, e tc . ; ibid.,

1501, i ii
—4° obl . 4° I i Trionfo di Dori , des

c ri t to da diversi etposte i n musi ca da ai
tnttanti autori a 6 ceci ; Ven ise, Ga rda ne,
1506, in Anve rs

, P . Pbaièso, 1601, in -4°

obl.; i bid., 1614 , in
-4° nhl. 5°Madriga li

patora ii o 6 uoe i descritti da di ve rsi , s
potti in musica da a itrettrauti A o

ve rs, Pusiese, 1604 , ñu—4° obl. 6° De F lo ridi
v i rtuos i d’Italia i i ierso libro di ma d riga li
a 5 coco

“

rsuoca ments compos“etda ti t'i l
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V El
'

l
‘

(a ssc lim u), composi teu r de
l
‘époque ac tuel le

,
es t n é le 10 Janv ier 1806 ,

K: epn itz, v i l lage de la Bohême . A six a ns il
reçut les premières l eçon s de pi a no duma i t re
d‘école du v i l lage ; peu detemps après iltré
quen ta lescou rs du gymnase de Le itmerits, e t
co n tinua en méme temps a vec sèle l ‘étude de
l a musiq ue . En 1821, so n père l‘envoya a
l ‘un i vers i té de Prague ; ma i s ayan t pe rd u ses
pa ren ts

,
le Jeune Vei t se v i t dan s l a nécess ité

d‘abandonner ses ét udes et de don ner des
l eçons de mus ique pour v i v re . P l us ta rd cepen
dan t il repri t ses cours de dro i t, e t après a vo i r
subi les examens, il en t ra dans l a magistra
t u re, en 185 1. En 184 1, il s

‘
estfi xé e A ix— l a

C ha pel le ety es t deven u di recteu r de musique
d‘une socié té de chœur. On a gra vé de sa com
pos i t i on

,
a Prague 1° Q u i nte t tes pou r deux

v iolons, a l to e t deux violonce l les. op . 1 e t
2° Q ua tuors pou r deus v io lons e t deux violon
cel l es, op . 5 , 4 , 5 , 7, 15 . 5° Noc turne pou r le
p iano, op . 6 . 4° Polona i se idem op. 11,
5° A ce ma r i s s tella , t roi s vo ix e t orches t re

,

op. 0. 6° Si x qua tuors pou r qua t re voi x d‘hom
mes, op . 18. 1° Plus ieu rs cah iers de chan t s
a vec accompagnemen t. Une ouvert ure de co n
cert de sa compos i t ion a été exécutée 4 Prag ue
en d i ve rses ci rconsta nces

,
a Leipsick , en 184 1

e t à Cologne en 1614.
VE LA SC O (Il. fi n an ce) , musicie n os

pagnol du se i zième s ièc le , fu t nommé mal
tre de chapel l e de l a ca th éd ral e de Sa n t i ago,
en 1578. I sis il ne joui t pas l ongtemps des
a van tages de cette pos i tion , ca r il mou rut au
commencemen t de 1570. Ce mai t re a l a i ssé en
manusc ri t des messes , des motets e t des c il
Itmmiros ouchants de Noe l .
VELA SCO (Ni co la s-D ita), mus i cien au

se rv i ce d u ro i d‘Espagne Ph i l i ppe [V , vers l e
m i l i eu du dis—sept i ème siècle, a publ i é un
sys tème de tabla tu re pou r l a gu i ta re , sous ce
ti t re Nuev o mode de clim pa ra to ner la
g u i ta rra cert va rieda d perfection, etc .,

Naples ,tgide Lo ngo, 1640, ln
V ELLA (P. D A ), v iolon i ste e t compos i

teu r
,
né à H a l te, vécu t à Pa ri s vers ie m i l ieu

du dis»hn itième s i ècl e, e t y publ i a 1° Si:

t rios pou r deux v iolon s e t basse, op. 1

3° S i : qua tuors pou r tro i s v i olon s et ba sse .
V EL L UT I (lu n—Batm an ), l e dern ier so

pran iste célèbre de l‘ ltalic, naqu i t à Mon te
rone, dans l a I arcluc d

‘

Ancbne, en 1781. i l

é ta i t âgé de qua torze an s lorsque l
‘abbé Ca l pi ,

ma i tre de chan t Havcnne, se cha rgea de son
éduca t ion musi ca le e t l e pri t dan s sa mai son
pour surve i l ler ses é tudes. Après six années

VEIT VEN]…
d ‘exerc ices de so l fège e t de rea lis a t ion , Vei
l u t i commença sa ca rri ère théâ tra le, dan s
l ‘a utomne de 1800, h l ‘nel i, e t l a con ti n ua
penda n t deux o u t ro i s a n s sur les petits
théâ t re s de l a Homagne . A rrivé 5 Rome, au
ca rnava l de 1605 , il y litadmi rer l a beauté de
sa voix -el l ‘exp ress ion de son chan t dans la
Selvaggiu, de Ni col ini . Deux an s après, il re
tou rn a da ns la méme v i l le e t se fi t l a réputa
t ion tle prem ier chan te ur de con époque
dan s le Traja ne , du méme compos i teu r. A
l‘au tomne de 1807, il lui appel é a u théâ tre
Sa i n t—Charles de Naples, e t y litune v i ve sen
sa t i on . Pendan t l e ca rnava l e t l e ca reme de
1800, il bri l la à la Sca la de l i l a n, dans l e
C o ri ola no, de Ni col i n i , e t dan st‘lfigen ia isa
J u lide, de Federici. He ld il alle a

“
T uri n , pui s

re tourna h l i l a n , en 1810, e t lui engagé pou r
le théâ tre de V ienne, en lai2. De re tour e n
i ta l ie, il ch an ta à Ven i se avec u n succès pro
digieux, pu i s reparuth l i l a u , en 1814 , dan s le
Q u i nta Fa bio de Nico iinl, avec l a Correa e t
Da v id . Dans les années 1825 e t 1826 , il chan ta
a u théâtre d u Ro i, à Londres , e t eu t, pou r
chaque sa i son de ci nq moi s, un t ra i temen t de

l i v res s terling (envi ron 57mi l l e francs) .
En 1820, il litun second voyage en Angi e
terre ; ma i s sa voix ayan t perdu son écl a t, i l
n
‘

y t rouva pas d
‘engagemen t ; depuis lors il

s‘es t re t i ré da n s sa pa tri e, et: il es t mort dan s
les premiers jou rs de i‘évrier 186l, à l

‘âge de

quatrewingts an s .
V ENEGA S (Leurs), n é Hincstrosa, dan s

la Cas t i l l e, a écri t u n tra i té de tabla ture e t de
composi t ion , i n ti tu l é Trattado de C ifra
n ueva pa ra tacle , ha rpe c iguela , ca n to
itune , de orga ne , centrapunto ; A lca l a de
llena rea , 1557, ln - iol.

V ENEH I (Gatea u ), compos i teu r, né à
Rome, vers le m i l ieu du seiz ième s iècle, li l ses
études musi ca l es dan s ce tte v i l le . Il s‘es t l‘a it
connai t re pa r u n œuv re q u i a pou r t i t re A r

me n ia di Venere.Madrigali a 5 ceci , ed in
fine d ue, con un Eco 0 8 ceci ; B ra ccia no,
per A nd rea Fol (san s date).
V El ( l

‘abbé Fau con ) , né en 1758,
su r les bo rds d u lac de Como, près de ce tte
v i l le. en tra d‘abor ddans l a congréga t i on des
frères de la doc trine ch rét i enne, e t enseign a
les mathématiques Parme dan s leur insti tu t;
mai s il enwrtitcom i te, e t se rendi t Als,

uitil futa t taché h l ‘évêché, en qua l i té d‘ebbe
sécul i er . Les év énemen ts d e l a révol u tion
ayan t obligé V en in i re tourner en italie,_il. se
lits a l i tan , e t y iutnommé membre de
l
‘

Académie dcs sc iences de l‘i ns t i tu t d u
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royaume d‘Italie. Il mou rut dans ce t te v i l l e,
en 1890, a l

‘age de qnatre—v i ngt-dm ana . On

a de ce a van t un écri t in ti tu l é D iauHu ione
m i p ri n c ipi i deii’ «m onta M oule e

Mica , e sulla loro applim im a ileteoria
e alla pra t ica della oeraiflca sim i ta lia na
Parlgi , lloiini , 1784 , gr . ln—8° de cen t
soi xan te— ci nq pagu . Le même l i b ra i re a pu
bl i é une deux ième édition de cetéc rit, en

cane nom de l ieu etsan s da te
, gr. in

Ce bon ouv rage es t divisé en ci nq chap i t res ;
lea delta prem iers on t “imprimés damtea
opuscoli ace!“di ü i iauo (t. [X, p . 133

sous le t i t re D eli ’ am onv
‘

a mus ica le.

VENOUSE (l e pri nce de). V oyez GE
8UÀ L DO (Cu m ).
V ENSKY (Genn es), docteur en théologi e

etrecteur l unalau, naqui t Go mme rn
(Saxe), au commencemen t du dix—hu i t i ème
siècle . Amateu r de musi que distingué, il fut
membre de l a vociét6 de l iaier (voyez ce

nom), et fou rn i t l ‘écr i t pé rio di que de cel u i
ci
, i n t i tu l é B iblio thèque musicale (!usika

liscln B ihiiothek), deux «listerütio nv concer
nan t l a musi que e t l a nota tion des Hébreu x
t . Ii i , p. 066
V ENTO (Ivo DE), musicien espagnol , fu t

attaché a u se rv i ce du duc Gu i l l a ume de l a
v ière , e t vécut a l unicb, dana l a seconde
mo i t i é d u se izième aiecie . l a esimo Trojano

ditil ) que ceta rt itte é ta i t tro i si ème organ icte
de la cou r de Bav ière , en 1568, e t qu

‘
i l a lte r

na i t pa r sem a i ne, pour von servi ce, avec ses

col lègues G iuseppe, de L ucques , e t J ea n
Baptivte l arso lino . i l ne v i vai t p l us en 1598,
ou il a va i t obten u ce ret ra i te

,
car il ne figure

pine dana l ‘éta t des att inica de la cha pe l le da
ca ie de q icb dresse dan s cet te même année.

Sa dern ière publ i ca tion es t demi” Lev œuv res
co nnues d‘lvo de Ven to son t 1° Caution :

anc re seuMotte”: qua t uor m um ; I unich ,
Adam !erg, 1569, in-4‘ obl . La tin: C a n
t iom , quaawlgoMorea um nt, qui nque

m in ima melodie , et iam i nvin

m en tia m ici : attemperatæ; «une p rimum
i n iua m ed i t: ; Monach i i, per A da mna
B erg, 1510, in—4‘ obl . 5° Nm MCM
L iede r m it4 , S a nd il S timmen ; Mun ich ,
Adam l ets, 1570, it: obl . 5‘ (bis) Teutachfl
L iede r non 4 S t immen uebatawey B iologi e.
ei nem oou8und dentandem uon 7Stimm
(Chan sons a l lemandes qua tre voix , avec
deux dia logues dontu n à h u i t voi x e t l ‘au tre a

( i ) D&n en v
‘

de!“trieufi,gi«tn , en nui , etc., p. 66,
Ven a î m u e.
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eept) ; i b id. , 1571, l n —4°obl. 4°Neueteutache
L iede r mitd rey S t immen , liebiicù au

s i ngen, und auf a lierley l nstrum nten au

gebra uclteu(Nouvel l es chansons a l lemandes à
t ro i s voix , agréa bles cha n ter e t a jouer su r
toute espèce d‘ins trumen ts) ; i bid . , 1572,
in4 ° obl. 6° Neueteutsche L isder suitdney
S‘inunen soec lùbüeh au aingm und a uf
a lla -try ins t rumenten su gebrauchm (Nou
ve l les chan son s a l lemandes a t roi s vo ix , l es
q ue l l es son t agréabl es chan ter e t a louer su r
tou tes sortes d‘ i ns trumen ts) ; ibid. 1578

, ln
-4 ‘

obl . 7°”N et: a liquo t saone quatuor oocum
que cum v ive noel,tm omn is generi s iu
stm mentismusic“commodissim applica ri

poseur“; ihid., 1574 , in obl. 8° Teui sche

L iedlei rs suitdrey Stimm ses singesa send
su gebra nchs a u! albriry inst rumenten
(Petltu cha n sons a l lemandes troisvo ix
i bid ., 1576, in

—4° obl. 90 C i n q mote ts , deua
madr iga ux ,deus cha nsons frança i ses e t qua tre
chan son s a l lemandes, cinq e t hu i t vo is ;
s
’

bid. 1576, ln -4‘ obl . 10°Neueteutsche gaiet
it‘cMund meltlicha l iede r sa it( il»!S tim
vnen , au s i nge», e tc. (Nouvel les chanson s
a l lema ndes, sp i ri tue l l es e t monda i nes , pou r
chan ter à ci nq vo ix

, i bid. , 1582, ill - 4
°

obl. 1 1° News tentache L iede r «titdrey
S timmen (Nouve l les chan sons a l lemandes a
t ro i s voi s) ; i bid., 1591, in—1

° obl .
V ENTO (Ham m ), composi teur, ne s

Naples , en 1789, litses études musica les au
con serv a toi re de Lore to, e t commença sa re
pu ta t ion pa r l es opéras su i vants 1° I l D acia .

!°La Conqu is ta de!U m ico .8°Demo/con“.

4 ° Sofon iaba , e t 5° La V estale . Appelé
Londres, e n 1768, i l p ubl ia de la musique de
claveci n e t des canto… i ta l i en nes qui eu
re ntdusuccès. En 1771, ilecriv ittaserse,

pou r l a société harmon iq ue (Ha rmon ie mee
ting), é ta bl i e en oppos i ti on a l‘opera e t d i
rigte pa r Gia rd i n i ce t ouvrage ne réu ssi t
pa s .V en togagna i t bea ucoup d

‘argen t e t v iva i t
av ec beaucou p de pa rcimonie , ce q ui litcro i re
q u‘ i l é ta i t riche ; cependan t lorsqu

‘ ilmourut,
en 1777, on ne pu t r ie n trouver de « qu‘ il
a va i t amusé, e t sa femme a ins i que sa mère
n
‘euren t d ‘au tre ressou rce

,
pour vivre, que le

t rava i l de leu rs ma in s. On a grave de la com
posltlon de Ven totPar i s eta Lond res : 1° Si :
t ri os pou r deus v io lons e t basse , ou. 1 . 2° Six

t rios pour cla vec in, op, 3° Si: sona tes pour
cl avec i n , op. 4 . 4° Si: t rios pour cl avec i n,
v iolon e t v ioloncel le, op . Si: idem, op. ll.

6°Sia idem , op .7. 7° Sia idem , op . 8. 8° Si :
idem, op. 0. 0°Sia idem, op. 12. 10° Sia ca n
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zonettes i ta l ien nes pou r une etdeux vois,

op. 3. 11 Sia idem . op. 10.

V ENTU RE L L I (Joser a), composi teu r et
organ ist e, naqu i t Rub iera dans le duché de
Modène, en 1711, e t mouru t a Modène, l e
5 1 ma i 1775. s l ‘âge de so i xante-qua tre a n s.
R i cca rdo Broschi (v oyez ce nom) ava i t été son
mai t re de con t re poin t . Deven u habi le dans
l ‘art d'écrire,Venturelll composa, l

‘âge de
v i ngt-deux ans, une messe aquatre vo is avec
inst ruments,qui f utexécu tée en 1788 dans l a
ca thédra le de Hodenc e t commença sa répu ta
t ion .1

‘

oulefo is,plussavantmusicienqu'hotnme
de gén ie, il échoua b ien tô t après dan s l

‘en t re
pri se d‘ u n S ta batMa ter stro is vois avec
inst rumen ts , qu

‘ i l c roya i t dest iné a bal a ncer
la renommée de cel u i de Pergolèse e t qui ne
réussi t pas ; ce qui n

'
empècha pas que le duc

li inatdo le ch a rgea de met t re en musique
L a P assions di C esuC ri s to, de Hélastase, a
qua tre vo ix etins trumen ts . Cetouv rage fu t
exécu té l a cour en 1755 . En 174 1, V en tu
relli btreprésenter au théât re de Modène
l
‘
opéra boul e intitulô I lMatrimont‘o dis
g raz ia to. Il donna a uss i, en 1755, l aMo
giie a lla modo , i n termède deux pe rson nages
dan s l a forme a lors en vogue. Cetar t i s te a
l a i sse en man u sc ri t u n grand nombre «l‘aire
écrits pou r dire in t rodui ts dan s d ive rs opéras,
beaucoup de psaumes,Hymnes , Ta n t u m ergo,
mote ts, messes, can ta tes, symphon i es e t con
certos pou r d i vers i ns trumen t s. En 1774

,
u n

auavantsa mort, il voul u t ten te r u n nouvel
essa i de l u t te a vec l e gén ie de Pergolèse, e t
écri v i t u n second S ta batMa ter t ro i s vois e t
in st rumen ts

, qui fu t p lu s malheureux encore
que le p remier.
V ENUA (Fetnfimc- l n c-Mtemei, v iolo

n iste etœmposlieur, ne a Pari s en 1788, d'une
fam il le i ta l i en ne, commença l‘étude de l a m ll
s ique des ses prem ières années. En 1800

, il

h itadmi s a u Con se rvatoi re de cet te v i l l e
comme élève de Ba i l lo t, pou r le v iolon . Le dé
pa rtde ce t art i s te célèbre pou r l a R ussie ayan t
la issé son élève abandon né l u i—même

,
les

paren ts de Ni . Venua pro fittrentdes re l a t ion s
rétabl i es en t re l a F rance e t l’Angleterre pa r l a
cou rte pa ix d

‘Amiens, etal l èren t se ti rer a
Londres en 1808. Leu r [ils reçu t des l eçons
de composition de son compa triote Laura
(voyez ce nom), e t eu t q uelques conse i l s deWi n ter. Devenu chef d ‘orchestre pour les ba l
le ts a u théât re du Ro i, a Lond res , N . V enue
futcha rgé de la composi t ion de la mus ique des
pieces de ce ge n re e t resta en possess ion de
cet emploi pendan t une longue sui te d

‘années.

Au nombre de se s ouv rages, ou remarque le

ba l le t de F lore etZéph ire (de D idelot), qui fut
Joué s l

‘
Opéra de Pa ri s en 1816, e t obti n t un

succès de vogue penda n t p lusi eurs a n nées .
11. V enna n ‘ a cessé d‘hab i ter Lo nd res penda n t
env iron soi xan te a n s e t y a jou i de bea ucou p
d‘est ime.
VÉ NY (Aucun e), né le 30sep tembre 1801

a l i eu(départementde l‘o i se), fu t admis a u
Con serva to i re de Pa ris, l e 12 av ri l 1810,
comme élève de I . Vogt pou r le hautbpls, e t
lit, sous la d i rec t i on de I . Barbere au

,
des

études de con tre poin t e t de fugue. En 1818, il
ob t i n t a u concou rs le second pris de hau t
boi s ; le prem ier ne lui fu t pas décerné, quo i
qu‘ i l so i t res té dan s l a c lasse de son pro

fesseur j usq u ‘en 1825 . En 1810, il en t ra a
l
‘orches t re de l‘opera Ita l ien en qual i té de
second h au tboi s, e t en 1823 il passa cel ui de
l ‘opera da ns l a même pos i t ion il y resta jua
qu ‘en 1842, où i l pri t sa re tra i te . Cetartiste
s‘es t particulièrementdistingué pa r la man ière
de jouer le cor a ngla i s, dontil ava i t fa i t u n e
étude spéc i a l e . On a de lui deux l i v res de me
l anges pou r hau tbo i s e t p i ano concerta n te

,

sons le t i tre de Souven i rs des L‘on/fes : Pari s,
li cu ri Lemoi ne. I l a publ i é a ussi une Fa n ta i
siepou r ha u tboi s e t p ia no sur des thèmes de
R icha rd i bid .; F a n ta i s ie sur leRoi d

’Yvetai ;
Paris, lieissonn ier ; etF a nta isie pour haut
bois ou cor a ngla i s e t piano sur les themes
de Régi na ; Pa ris, Brandos .
V ERAC IN I (Antenne), v iolon is te,ne Plo

rence
, vers le m i l ieu d u dix—sept ième siècle, a

publ i é de sa compos i t ion 1° Sonate enine, dus
v ioli n i e v iolons, o a rci li uto col ban c con ti
nuo pe r l'orga ne ; ep. 1 , F lore nce, 1602 ; ce t
ouv rage a étéMimprlmé A Amsterdam che:
Roger, in- 4° obl . 2° Sonate da C hiesa v io

li no e v ioloncelle o bo ssa con tinue , op. 2 ;
Amsterdam, Roger. 8° Sonate da camera a

due v ioli n i e v io lent, o o rei liasi e col ba sse

co ntinue per a mba la , op. 8, i bid .

V E IlA C INI (Fau con —l a n ), neveu du
précéden t e t son élève, fu t consid éré en I ta l i e
comme le pl us habi le v iolon iste de sontem ps,
apres la mort de Core l". i l naqu i t F lorence
ve rs l ‘a nnée 1085 . A l‘âge de v i ngt— neuf a ns,
il se rend i t a V en i se et s‘ y liten tend re avec u n
etbri l l a n t succès, que Tartinl, déses pé ra n t de
lu t te r con tre lui a vec quelque avan tage, se
re t i ra Anc0ne , pour s

‘

y l i v re r a de nouve l les
é tudes (voyez Tsantu). Dan s l a mème an née

Veracini litu n prem ie r voyage al on
dres e t yjoua dans les en t r‘ac tes de l‘Opéra . I l

y 01 l a pl u s v i ve sensa t ion, etvécu t pendan t
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rangés en tabla tu re de l u th ; ma i s aucun
de ces a u teu rs ne fourn i t de re n se ignemen ts
su r l a s i tua tion dan s l aquel l e v écu t en i ta l i e
le cé lèbre music ien belge.
Les recuei l s de compos i t ions de ce t artis te

son t deven us fortra res, e t ce qu‘on en t rou ve
es t pre sq ue to ujours i n comple t de quelque
vo is

, quniqu
‘
il en a it. é té fa i t de nombreu ses

éd i tion s qui prom eu t l a vogue don t ces ouv ra
ges ontjun i, e t l‘usage u n ive rse l qu‘on en a
fa i t . Il ex iste, sans a ucun dou te, des éd i tions
des madrigaux a qua t re ou c i nq vois de Ver
de lol an térieu re s à 1536 , ma i s on n

‘en trouve
de t race dan s aucun ca ta logue ven u a ma con
na i ssance . L

‘
es islence de ces édi t ions es t deo

mon trée par un l i v re deta bla tu re de l u th qui
se trouve a l a Bi blioth èque impéria le de V ienne
e t qui a pou r titre : lntaonlatura de ilMadri
ga i i di ï srdelntta da couture etsono re net
ltuto,tntavoiatiperMa ur A dri a no, n ova
m nlastampato ; sa ns nom de v ille, ma is a vec
l a da te de 1556 e t les i n i t i a les 0. 8. H . (O c ta
vtcn Scotia deMonza , imprimeur de mus ique
V en ise . V oyez Senseo ). Il es t év iden t que

cettetabla ture n ‘a été fa i te qu‘après l a pub li
cation des madriga ux de V entelot, pou r les
vo ix . Les pl us anciennes éd i t ion s co nn ues a u
jourd

‘hui so ntcelies-ci 1° Verdelotto ,Ma
driga it‘ d 4 und . I n V enetin ,pa r 0lta v ia no
J oe lle, 1537, ln

-t° obl . (on en tro uve u n
exempl a i re à l a b i bl io thèq ue du Conserva toi re
de Bologne) . 2‘ I l secondo libro deMadrigul‘
di V erdelottotnaa‘eme con alcunta ltri belh‘a
atm lMudrtga ltdi Adria no (Wi l laert) et di
C ons ta n tin F er i a . San s nom de l ieu , 1537. Ce

recuei l con tien t v i ngt—ci nq madrlgaus . i l es t 1
la Bibl io thèque roya le de Mun ich . 5° I ltorse
libro di N adñ ga ll di VeMelntto . Sans nom
de l ieu

,
1557(à l a méme bi bl iothèq ue) . 4° De‘Madfi gall dtVerde inttn e t d'

a ltrta u tori
a ci nque onetlibro secondo . Sa na nom de
l ieu , 1…(v i ngt-deus madrigaus . A l a méme
b i bl iothèq ue). Bien queces recuei l s soien t sa n s
nom de v ille, l es caractè res de musi que son t
év idemmen t ceux don t s‘estse rv i Ven i se
0lta v iano Sco tia , e t l ‘on ne peu t doute r qu‘i l s
ne soien t sortis de ses presses. 5° V erdelot.
L a pludiut‘na e t plu bella musica cha

se ad ieu gt‘amatdel“pm enttMadrita

setv oct. Cornpoattper la soceltenttsatmo
V eniclot, eta lt ri m us i ci , non più atumpatt,
etcon ogntdiligen t ia com ttt. Nouamente
partitntuor. 154 1 Vmatit‘r, a pud A nt. C a r
da n s, pe t i t ln- l ° obl. (t ren te e t u n madri
gau s) .6* La dette et ecceüeutisatms compositiantdetMndn‘

gali di Verdelot, claque

noel, etdudive rsi per/cttissimtmuriel fa ite.
N ov omente ri s ta mpate, etcon ogn i d i l igen
tia com i te.Ex cudebatVeneti is, apud A nt.
Ca rdone, 154 l, .p€titln-4 ° obl. (qua ran te
t ro i s madrigaux) . 7° D i Verdolnttutti ItMadriga li delprimo e t secondo li bro , a quo t
tra noel. Nova… ri s ta mpa ti etdu
multi e rro ri emendati . Con la g i u n ta detMadriga ii a ci nque v oc i dei mederimo ou

to re. J ygiuntouta n co ra a lt ri Ma e ga ii

nova menta campus“de N asser A d ria n o

(Wi l lem ) ; e t de a ltri em ileutisaimv‘ mu
a ici . V enett‘ia apnd J nton ium Ca rdo ne ,
154 1. Petitin—4 ° obl . (so ixan te—hu i t madri
gau s ). Une a u t re éd i t ion des deux pre

miers l iv res de madrigaus a qua t re vois de
V erdelot a vec les mad rigaux a c i nq vois ava i t
é té pu bl i ée en 1540chez J érôme Scotln , à Ve
n i se

,
sous un t i t re exactemen t sem blable.

8° Verdflot. A qua t tro onet. V eneti ia, a pud
J nt. C a rdo ne, 154 1. Pet i t in-4 ‘ obl . (t ren te
sis madrigaux ; c

‘es t un choi x de pièces des
deus prem iers liv res à qua t re vo ix). 0° il a
drigali di diuersi autort. V enetia appm ao

A n ton io Ca rdo ne, 1540, pe ti t in -4 ‘ obl . Ce
recuei l n ‘es t q u‘u ne nouvel l e éd i t ion du n° 5,
q uoique l‘ imprimeur n ‘a i t pas mis a u fron ti
spice nuooaments rtstampatt, Le méme édi
teu r en a donné une t ro i s i ème éd i t ion en 1501
ln—4 ° nbl.Anto ine Garda ne a don né au ss i de
nouvel les éd i tion s des deux prem iers l i v res «le
madrigaux qua t re vo ix deVerde lot , en 1556 et
1500. i ly a enfi n une éd i tion desmémes l iv res
réun i s sou s ce t i t re Tutti liMadn‘gali det
V erdelota onet, comtti da C laudio da
Com pta . Venetia , pron o C laudio da Cor
regyio, 1500, l n 10° P hilipp i V

'

erdctoti
lectioncadiœra… flottettom m distinct:
qua t uor nocibus, n one primurn i n inerm
m iasar. Etquorundotn mustca ntium allo.
runs Mcditationes musica duleiasima .

Vsncti is, opud .l nton iuvn Go rdo num , 1549,

ln-4° obl. Ce recuei l de motets de V erdelot es t
l e seul q ue je connai sse, q uoiqu

‘ i l en aitécr i t
u n grand nombre ré pa ndus dans les rec uei ls
publ i és en France, en Belgique, en I ta l ie e t
en A l lemagne . Parm i ces recueils,on rema rque
ceu x -cl 1°Moletttdel F iore. P rimus L iber
ca ntqua tuo r v ocibua. I mpressum Lugdun i

pee burnModernum de P inguento, 1559,
in 2° Idem . L iber m odus qua t uo r
uocibus. San s nom de lieue t sa n s da te (Lynn ,
J acques Moderne, 5° L ibe r primus,
qui nqus etuiginti musicales quatuor onouvnMatelascomptentitur. Parisiü, apudPetrum
dttuingna nt, 1534 . 4° L iber aecundus :
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qua t uo r“v iglnti m us ica les quatuo r v ocumMa tel as habe t ; ibid ., 1W.
— 5° L ibe rtartine

o iti mm ica lea quinqw,uz ncl oc to nocune
matelas ha be t ; i bid .

,
1554 .

— 6° L iber q ua r
tua XX II musica les qua t uor vel q u i nq ua
pa ri u m nocum module s ha be t; i bid . , 1534 .

7° L i ber decimus P assionca D omi n ica in
[tam is pa lmom m, v eneri s sa n cte ; nec no n

lectionca feria rum qu i n te, res te ne sa bba ti
hebdomade so ucie ; i bid ., 155 4 . 8° L ibe r
undecimua . X I V ) mus ica les ha betmodulos
q ua t uo r etqu i nque uocibus editos; Ibid. ,

1584 . 0° Nav uru e t i ns igne opus musicum
sac , qui… et q ua tuor vocum e tc . ; Nort
be rger, a r te E icronymtGra phes‘ 1587.

10°Selectissima rumMoteta rum pa r ti ra qui n
que, pa rti es qua t u or vocum . Toma s primua .

D . Geo rgia P an tera aelectan Impr imebat
P etn iua Nori mberga , 1540. 11° L

‘

ann

geli a D omin icon m fatornm dim mmusicü
n umeria pulcherrime comprehenaa et orna ta .

Tom i sem. Noriberg: i n aflicin a J oha nn isMon ta ntetU lrics‘ Hu bert, 155 4, its-4° nhl.
12° P so lmorum selectm m a pa r ta n
tisaim ia hujus n ost ri im ports in a rtsmusicd
a rtificibus s‘n ha rmon ia qua t uo r , q u i nque
e t ses ecoa m redad orum ; i bid ., 1553 , Tom i

q ua tuor . 15° L a n eufv idme liv ra a uq uel
son t con tenues t ren te ethuytcha nson s m usi
ca les d qua tre pa rt ies no uvellemen t impri
mées,d P a ri s, pa r P ier re Jtta igna nt, 1520,
ln -8° obl. La col l ec t ion de musique d

‘

ancicns

a uteu rs en pa rt i t ion qui se t rouve à l a b i bl io
thèq ue d u Con se rva toi re de Pa ri s, sous le nom
de C ollection E ler , renferme u n motel ci nq
voi s d u méme au teu r (Si bona auscepimus),
e t le canon à hu i t voi s Qui d i ra la pei ne.
On t rouve des mes ses de Verdelot dan s le
volume 88° des a rc h i ves de l a cha pe l le pontifi
ca le de h ome,cn manusc ri t. Un motel â qualre
voi s de ce mus ic ien (Ton io tempore v obiscum)
es t con ten u dan s u n beau man uscr i t de l a
b i bl i oth èque de Cambra i , coté 124 . O n t rou ve
auss i le nom de Verde…a vec son prénom dan s
u ne col lec t ion qu i a pou r t i t re : Le dix ieame
li vre des cha n so ns à qua tre pa rtiescon tena n t
la ba ta ille de C lémen t J a n nequin , avecq la
ci nquiesms pa rt ie de P h ilippe Verdelntsi
pla ce t , etdeux cha sses de lièv re qua tre
pa r ties et le cha n t des oisea ux dtro is. Impri
mées Anvers pa r T i lman Susato

,
i mprimeu r

e t correc teu r de musique
,
demeuran t a uprès

de la Nouvel le Bou rse, l
‘an 1545 , ln Une

messe de V erdelot à qua t re voi x
,
i n t i tu l ée

P h ilomena , se t rouve dans u n rec uei l qui a
pou rtitre :Missa rum q u i nq ue übe r p rimus,

am sn . am v . nes a usscuess. s . un .

321

cum q uatuo r oncibus c.c divarsia authoribus
em ilentissimis nov iter in u nurn congeatua .

V enetiv‘s, apudflim nymum Sca t um, 154 4 .

V EB D I (J o ssrn), composileur drama tique,
estné le 9 oc tobre 1814 , à Husse in, bo u rg du
duché de Parme, s i x l i eu es en v i ro n de ce t te
v i l le, e t a u tan t de Pla isa nce . Un orga n iste de
cet te l oca l i té, nommé P rovost, lui don na les
premi ères l eçon s de musiq ue e t I‘lnitia aux

é lémen ts de l ‘ha rmon ie. Après q uelques
a nnées employées en essa i s de co mpos i t ion, ou
son i n s t i nc t ava i t plus de pa rt que l‘insuffi sant
en seignemen t de son professeu r, V erd i com
pri t l a nécessi té d‘une i ns t ruc tion plus sol ide,
don t il n ‘espéra itt ro uver la sou rce que dan s
une grande v i l le ; mai s n é d

‘une fami l le pen
a isée, il ne pouva i t obten ird‘elle les re ssou rces
n écessa i res pour y v i v re penda n t le temps de
ses études. Ce pendan t i l toucha i t sa dis—neu
r iama a n née, e t i l n

‘

y ava i t pa s de temps à
perdre pou r a t tei nd re son but. Ce fu t a lors
q u ‘un de ses conci toyens

,
Anton io ban n i,

persuadé qu ‘ i l y ava i t dan s ce jeu ne homme
une cé lébr i té fu tu re

,
lui o lfrltde pou rvoi r

son en t re tien j usq u‘a u momen t où lui —méme
se c réera i t des moyens d

‘ex i sten ce pa r son la
len t . “touché de ce t te o ifre génére use , V erdi
accepta a vec recon na i ssa nce e t se rend i t a
milan , où il a rri va dan s l

‘é té de 1833 . Il s‘é ta i t
p roposé d ‘en tre r a u Con se rva toi re de cet te
v i l le ; ma is i l n‘y futpa s admis. On a pri s p lus
t ard occa sion de cette ci rcons ta n ce pou r fa i re
unede ces sor ties s i fréquentescontre les con
servato ires e t les éco les; ca r cette n i a i serie es t
u n des l ieux communs de l a cr i t iq ue vu l

ga i re . Ceux qui on t i n ten té ce procès au Co n
servato ire de l i la n lgnorentque son chef éta i t
a lo rs Fra ncesco bas i l i u n des dern iers
mai t res p rodu i ts pa r l a grande éco le d u dis
buitiéme s i èc le, e t a rt i s te de grande va leu r
(v oyez Bum ). i l es t à peu prés ce rta i n que
Ba s i l i chercha dans l ‘a spec t de Ve rd i quqlque
i nd ica t ion de ses facu ltés d‘ar t i s te ; ca r c‘es t
pa r là qu ‘u n chef d‘école peu t

,
da ns l a pl upa rt

des cas, appréc ier l es chances d
‘aven i r d‘u n

é lève aspi ra n t or pou r qu iconq ue a v u l ‘a u
teu r de R igaletta e t d‘i l Travatan ,

ou seule
men t son port ra i t

, il es t év iden t q ue jama is
physionomie de composi teu r ne fu t moi n s ré
vélatrice du ta len t . Cetex térieu r gl acé, ce t te
impassihililé des t ra i ts e t de l ‘a tt i tude

,
ces

l èv re s m i nces , ce t ensemble d
‘acie r

,
peuven t

bien i nd iq uer l ‘ i n te l l igence ; u n d i ploma te
pourra i t ê tre ca ché ià-des sous ; ma is personne
n
'

y pou rra i t découv ri r ces mouvemen ts pas
sion nés dé l

‘

âme qui, seu ls, présiden t a l a
21



créa t ion des bel l es œuv res du pl us émou va n t
des a rt s. N‘ayan t pa s été reçu dan s les cl asses
d‘ha rmon ie e t de composi t i on d u Co n se rva
toi re

, V erdl cho i s i t pou r ma i t re h v îgna

(pom: ce nom) , a lors maestro al combala du
théâ t re de la Sca la . Comme l a pl upa rtdes
maitres «de cet te époque, Lav igne a vai t une
méthode d‘ense ignemen t tou te pra ti que : i lta i
sa i t écr i re pa r son élévedesmoœcauxwrdivm
suie la, et i l se harna iten c orriger les fautes.

Après t ro i s a n nées d‘études de ce gen re, V erd i
écri v i t de l a musique de pi a no

,
des ma rche s et

pas redoublés pou r mus iq ue m i l i ta i re
,
des ou

vertu res ca n tates
,

des morceau x de chan t, u n S ta ba t l ater e t
q uelques a u tres morceaux de mus ique œ il
gi enen toul cela estre st é inédi t .
Le débu t de sa ca rrière de compos i teur dra

ma ti que se litle 17novembre 1850, auth éa t re
de l a Sca l a de l llan , par Obrrto conte di Sa n
B onifac io, opéra rempl i de rém in isœ nces des
ouvrages de l ellin l, pa rt icul i è remen t de

'

la

N em o , e t en généra l mal écri t, ma i s oh il y
a va i t quelques bon nes chose s emprei n tes de
ca ractère dramati que en t re autres un
qua tuor au second ac te , qui déc id a le succés de
l ‘ouvrage. Da n s ce morceau méme, il y a b ien
des ma lad resses d‘écnlier, pa r exemple des
succession s d‘ accords parfa i ts maje u rs mon
tantd‘ua degré, ouse trouven t réun i es toutes
l es fau tes de tona l ité qu‘ on pui s se accumu ler ;
m a i s le sen ti men t es t énergique et l‘effe t scé

ni que en t ra i n an t il n ‘en lautpas d avan tage
pou r le publ ic qui n‘ en tend rien auxtlncsses
de l‘ a rt . Un Giorn o di regno, t radu i t du va u
dev ii le frança i s Le fo rt.: Sta n i sla s , futl e
second opé ra écri t pa r V erd i . l eprésenté
a u théâ t re de la Sca la , an m ais de dé
cembre 1840, i l tomba e t ne futdon né qu‘une
foi s . Le correspondan t de l a Ga zet te géné
ra le de mus ique de Leipsich, renda n t un
comp te somma i re de cctouv rage, le défi n i t un
ba za r de rém i n i scences. Aprés l e n au frage
de ce t te pa rt i ti on , V e rd i ép rouv a u n momen t
de décou ragemen t ; cepe ndan t il a ccep ta d u
paille Sa lers le l i v re t de Na bucodo n otor, qui
vena i t d‘ét re refu sé pa r N icoto ‘t‘, de Be rl i n ,
«toutle 7‘empla rio a vai t obtenu récemmen t de
bri l l an ts succés a Tu ri n

,
a Génes e t l i l a n .

Représen lé au mo isde mars 1842, Na lmcodo
n osor répara bri l l ammen t l ‘échec d‘Un

G iorna di regno i l l‘a i l e premier fondemen t
de l a re nommée de l ‘a rt i s te. Un certa i n ca rac
tère grand iose se fa itremarq uer dans cetou
venge. Q ua nd je l‘enteudls a Pari s, ouli on
ro n i se mon t ra i t exce l len t dans l e rôle

VERDl

le crus à l‘aven i r du jeune compo
al l eur

,
en dépi t des rém lniscenccs de formes e t

d'idées pri ses çà etla , su rtoutdansRossi n i e t
Do nüettl, e t de ce rt a i nes vulga ri tés dans les
caba ie ites. Les choses origiuflcs, v éri ta ble
men ttrouvées,n ‘

y son t pas abondantes ; ma is
j
‘

y t rouva i s a ssez d‘heureux elfets d‘opposi
t ion de rhytbmes e t de colori s, pou r espé re r
d‘ u n compo s i teu r de vingt—hu i t ans des co n

œptions pl us com plete s , l orsque l‘ex…
au ra i t développé, fo rtifi é ses qual i tés person
nelles . Aprés l e Nabncoa v i n t l‘opéra
L amba n li alla p rima C rootata , repréu nté

8M i lan au moi s de févr ie r 1848. La samba eut
encore pl us d‘ éc l atque ce l u i de l‘ouv rage pré
cédent. Lesmémes qua l i tés, les mémes défau ts
s
‘

y trouven t à peu prés da ns les memes
pro port i ons ; cepen dan t il y a dans les Lom
ba rdi quelq ues morc eaux d‘u ne touch e pl us
ferme que dans l‘au tre, pa rt i cul i èrementl e
t rio llnel Q ua i oa luttdtrascærm , qui a
toujours fa itna i t re l‘enthousiasme des an d a
teurs i ta l iens . L ’£ rnun i , qui succéda aux

L ombardi , futre présen té à V en i se, dans le
ma is de ma rs 184 4 . C‘es t u n des ouv rages du
maitre trava i l l és avec les soi ns l es pl us m in u
tieux e tdans l esquel s son i n tel l igen ce de l‘ame
scén i que s‘ es t m an i fes tée de la man ière l a pl us
év idente .Le charme y esta bsen t, comme dans
ses produflians p récéden tes , ma is la force
d ramat ique n‘y fa i t pa s défa u t ; elle ytombe
méme da ns l‘exagération qui es t inh éren te a
sa man ière , e t l

‘
on y sen t une certa ineteu

da nce v i ol en te etrévol u t ion na i re qui répond a
la d i spos i t ion des es pri ts en i ta lia l‘ époque
a isl‘ouv rage fu t produ i t . De n le socoésgéné
ra l d‘£ rn a n i su r les scènes de l a Pén insul e ;
succés que cet te pa rt i t ion ne trouv a pas a lors
da ns le res te de l‘Europe .

i n fé rieu r h l‘Ernan i , l e d rame musical
due F ascuri , représen té a u théâ tre A rgen

t i na de h ome a u mois de novembre 1844 , fu t
tro idementaccuei l l i . i l se re l eva pl usta rd et
fu t joué su r l a pl upa rtdes scénes i ta l ien nes,
ma i s sans fa i re n ai t re j amais de bien v i ves
sympathiet. Cetopé ra fut, pour Verd i, le com
m encementd‘u ne pha se peu fortunée dan s sa
ca rriè re d rama tique, ca r il futsu i v i de Gio
va nna d

'A rca , joué a l i l a n , a u moi s de l
‘

é

v rier 1845, e t qui tomba ; de l
‘
A lsiru, joué

sans succès au théâ t re Sa n Ca rlo de Naples,
da n s l a méme a nnée de l‘Atli la , fa i ble
produc tion don née a V en i se, a u moi s de mars
1840, e t qui n

‘eu t q u‘une courte ex istence à la
scène ; deMa cbeth, mauva i s ouv rage écrit
po u r florence, représen té a u moi s de ma rs
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"arm es ne son t q u‘u n médiocre Opéra i ta l ie n
po rté su r la scène frança i se.
De re tou r en I ta l ie après l a re présen ta t ion

des ”p res sici i ienm , V erdi écriv i t pou r Ve
n i se S imone B occa negra , da ns leq ue l i l ten ta
u n essa i de musique de l’a ven i r, s la man i ère
a l lemande de l ‘époque a c t uelle, au ta n t q u

‘en
peu t fa i re u n I ta l ie n : ce l te fan ta i sie n e lui
réussi t pas

,
ca r l ‘ouvrage tomba a u théâ tre de

l aVen ice
,
l e 12 mars 1850; il ne fu t pa s m ieux

a ccuei l l i a i l leu rs , l‘excepti on de Naples, ou
il eu t quelques représen ta t ions . V erd i reut
ensu i te son Sti/feli o pou r l a foi re de “mi n i ,
so na te t i t re d‘A rotäo . Du prêt re
son poète litu n guerrier (J rotdo) , e t l a mu
si que fa i te pou r—lo premier s‘adapta tou t a uss i
b ien a l‘au tre . Q uelques morceau x —de l a pre
m ière forme di spa ru ren t ; d

‘ au t re s fu ren t mo
diti és,etle quatrième acte f utrefa i t en en t i er.
L‘ouv rage a i ns i façonné fu t joué a u moi s
d‘aoû t 1857. La présence du compo s i teu r la

prem ière représen ta t ion procu ra des applau
dissements a ce t te deux ième éd i t ion de son
œuv re mai s A rotdo ne paru t dans aucune
au t re v i l le de i‘ lta lie . Un Ha llu i n ma aehera ,
écri t pour Naples, en 1858, ne putyétre -re

présen té, par lese mpéchem ents «le la censu re .

Cetouv rage ne fu t joué q u‘en 1859 , Rome,
au théâ tre J potio . L a man i ère du composi teur
s
‘

y rapproche de la Tra v ia ta . En somme . l a
m usique de cetopéra es t i nférieu re à cel le de
R igotetto e t du T ra va t an . Le dern ier on

e rage de Ve rd i , j usqu
‘au momen t où ce t te no

t i ce es t éc ri te (l8tié), estla F orza detdes ti no,
composé pou r Pete rs bou rg, e t représen té sa n s
succés en 1863 . La cou r de Russie se mon tra
bienve illantu e t gracieuse pou r le composi
t eur ; ma i s i l n

‘en fu t pas de même du publ i c
e t su rtou t des a rt i s tes , i r ri tés pa r les brus
queries e t le ton déda igneux qu i sontdans les
habi tudes du mai tre.
Q uel le que so i t l ‘opi n ion qu‘on a i t du ta len t

de Ve rd i et de l a v a leu r de ses produc t ion s, on
n e peu t méconna itre la popu lari té dontil
jou i t . Les c i rcons tances lui on t été favorables

,

ca r, dan s l‘espace de v i ngt—ci nq a ns, il n
‘a

pa s rencon tré da n s sa pa tri e un ar ti s te de mé
r i te a vec qui i l eûtquelque l u t te s sou ten i r.
lil. baser i a fa i t, dan s son l i v re su r l ‘œuv re de
V erd i , l e compte des opéras écri ts e t rep ré
sentés en I ta l i e depu i s 1842 jusqu ‘en 1857,
c ‘es t -a-d i re , dan s l

‘espa ce de qu i nze ane il

s‘é lève a six cen t q ua ra n te e t u n !don t a u
cun n ‘a pu v ivre e t don t on ne sa i t plu s même
l es t i t res . V erd i a t riomphé san s comba t t re ,
si ce n'es t con tre l ‘op i n i on des

‘

eo n na isscurs,

VERN

qui ne lui éta i t pasî avorable . Domme d
‘
intel

ligence, Il ne se mi l .pa s en pei ne de l
‘oppo

sition qu‘ il t rouva de ce côté, e t se ditq ue le s
gen s de goûtson t toujou rs en s i pe t i t nombre ,
qu‘ i l s n e peu ven t n i fa i re , n i empécber le
succès . i l ava i t j ugé son époq ue e t son part
(ca r c

‘es t —un penseur) , eti l compr i t q ue le
temps des condi t ions d u beau da ns l

‘a r t
éta i t passé. Celu i des émot ion s nerveuses é ta i t
venu ce fu t e l l es qu‘ i l s‘adresse . [l‘examen
a tten t i f de ses pa rt i t ion s ne pe rme t pas d e
dou te cetéga rd . To ut y e s t combi n é pou r
I
‘
etfet

,
e t presque toujou rs pour l

‘
e ffetexagéré,

v iol en t
,
exubéra n t ; l

‘
unissiou des voix , l e

s tacca to de l ‘orchest re ; l a fré quence des mo
tationsde mouvemen ts, les rhythmes pre ssés
e t pe rsi s tants,-l es voi x v i bran tes etjetées da n s
leu rs régi on s l es pl u s él ev ées,

'

l es con trastes
de coloris lncessants, tou t, dan s ce t te mus i
q ue. s‘ad re sse aux sens. Ra remen t o n , t rouve
quelque a l imen t pou r l'é léva t ion de la pen sée ;
plu s ra remen t encore pou r -lo sen ti men t etla
véri table expres sion . Verd i n ‘a é té i nventeur
n i par l‘ idée, n i pa r l a form e son origi n al ité
con si ste dan s l‘excès des moyens

,
l eq ue l a rriv e

au bu t qu ‘ i l se .propose e t souventen l ève l‘au
dito ire .

_

Basev i, c ri t i que con sc ien cieux , b ienve i l la nt,
e t «toutles expressions laudativea pou r l ‘au te u r
des L omba rdi e t d u Tm atore son t souve n t
tropaccentuées,distingue quatn man ièresdans

l ‘œuv re du compos i teur, e t, a propos de l a
q ua t rième

, il arri ve à cet te s i ngul i è re conc l u
sion «Quan t a ce qui estde l ‘a rt, je c roi s
q ue si V erd i

,
avec son qua tri ème style , s

‘ef
força i t de ne pa s sac ri fier l a mélo die, mai s,
l
‘
assoclantmieux l ‘ha rmon ie, l

‘
adaptant

a vec pl u s de c i rcons pec ti on s la vo i x hu
mai ne

, etfa i san t un mei l leu r emplo i des d i
vers i nst ruments de l ‘orchestre, l a re nda i t
plus agréab le e t expressive; s i , ou t re cel a , il
s
‘
attaeha ita é l a rgi r l es formes musica les,
san s négl iger, mai s cultiventa vec amour le
réeitatif, il cou ron nera i t d ignemen t son
œuvre (l) .-S

‘
ilmanque tou t ce la pou r couro n

ne r cetteœuvre
,
on voi t ce qu i reste , c‘ es t ce

Qa snto e a l l‘erie. lotengo ehe ea il Verdi. en.

qu ete sue queue a i l le, si sforsasse a non a eri8esre

punta le melodie, me assoe isndo la megl io a ll
'
ren na i s.

adattsndole con più etreosposione a l la voce umaa e. fo
eendo megl io spiee sre var]strumeutl del l ‘ erebestra.
la rendesse piùundiia ed «pun ieu e che nltre s eib
p oesse ogn i suo stndio ad ingrendire i qu drtma i :—ati.
sensetraseura re.apsi eo ltiv sndo eo n sucre s

‘

i «ci tati on,
egli avrebbe eo ro nato dogue—ten te l‘o pen
se lle opera di G iuseppe Verdi F irn æ, 18æ, 1 vo l. la - i i .

p.
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que j
‘
a i dir: des eilhts d‘exci ta t ion nerveuse.

De not re temps , l a popu l a ri té ne v a guère
san s l atbrtune V erd i es t u n des exempl es de
cette as soc ia t ion i l posséde aujou rd'hui de

grands re ve nus e t u ne p ropri été q ue son édi
teu r o t am i

,
st. L éo n Escudier, es t ime a voi r une

é tendue de deux l i eues Ou t re cela ,V erdi a
enrich i l es en t repre neu rs de théât res e t ces
éd i teu rs . Ne soyon s donc pa s éto nnée s i ceux
ci se so ntcru s obl igés de mo maud i re e t de
m

‘

insulter quand 1e n ‘a i pas par tagé le ur en
thousiasme : leu r re con na i ssance ne pouva i t
moi n s fa i re . V erdi es t membre de l a chambre
des dépu tés du ro yaume d

‘
italie i l es t décoré

de plusieu rs ordres . L‘Académ ie des beaux
a rts de l ‘ i ns t i tu t de France l ‘a nommé l‘un de
ses membres assoc iés

,
en rempla cemen t de

lleyerbee r, décédé .
VERD lG UŒR (J ean), né à Pari s , l e

1 1 a v ri l 1778, en tra a u Conserva toire de ce t te
v ille a l ‘époque de sa créa t ion . et dev i n t
é lève de Gar i o les pou r le v iolon . Le premie r
p ri x de ce t in st rumen t lui fu t décer né au con
cou rs de l‘a n vu Admi s l ‘orches t re de
l‘Opéra en 1804 , i l s

‘es t ret i ré en 1830, aprés
v i ngt- c i nq an s de serv ice .0n a gravétous son
nom 1' T ro i s duos concertan t s pou r deu x
v iolons

,
op . 1 Pari s , Gambaro . 9° Tro is so

n a tes pour le v i olon avec ba sse, Pari s,
8ieber.

V ERDONC K (Consensus), composi teu r
be lge, né Turnhout, dan s l a ù mpine, en
1504 , eu t pou r mait re de con trepoin t Seve ri n
Cornet, de Valenciennes.Douéd

‘
un gén ie heu

veux pou r l a mus ique
,
sa réputa t ion éga l a

b ien tôt ce l le des pl us habi les composi teurs de
son temps . i l passa l a pl us gra nde pa rt ie de
sa v ie a Anvers

,
d‘abord au serv i ce de Cornei l le

de Pru n
,
magi s t ra t e t t résor ier de la v i l le, pu i s

a ce l u i de J ean -Cha rles de Cordes,gouverneur
deWi chelen e t de Cerscamp. A sa mort, a r
ri vée le ( j u i l le t 1625 , il fu t en terré au cou
ventdes CarméIites, e t son dern ier p rotec te u r
lui érigea un tombeau avec une épltaphe hono
rable . Les compos i t ion s q u

‘on connai t de l ui
son t 1°Magn ificat5 v oeun ; Anvers, 1585 .

P oés ies fra nça i ses de di ve rs a u teu rs,
m i ses en m us ique il ci nq pa rt ies a vec une
cha n son etdix : i bi d 1500, ln 8°Ma d ri
ga li a 8uoci ; i bi d .,

1003
,
in 4 °Madri 4

guti a 0 onet, lib. 2; i b id . , 1004 , ln réim

primés da ns la meme an née Cologne, ist
5 ‘Man a ti a 0 o net; Anve rs , in

V ER DYEN (CunÈxtxs —Éaue), actuel le
men t (18M) capita iue a u 11” régimen t d

‘
ln

(1) Ji ve Souven irs. l‘avis,t…, p. 83.

825

( l ) le sui s redevable 8 l
‘

obligesnes de Xavier Van
Etre ych des rense ignemen ts qui ontserv i s la redaction
de cette uo riec.

l
‘au lerie be lge, né

‘

atuuvaln , l e 5 mai 1837,
a commencé se s études mu sica le s a u Con ser
vato ire de L iège et l es a term i nées a u Conse r
vato ire de Bruxel les . Cetama te ur a écri t l a
mus ique des opé ras inti tu l és Roya l régi
men t ; Ma i t re P a ncra ce, joué Ypres , le
” j an v ier 1801; le Fou duro i , représen té au
théttre de L iege, le 22 ma rs 1858 B a u dou in
B ra s-de-fer, cu tro i s actes e t ci nq tablea ux .

O n co nna i t a u ss i d u ca pi ta i ne V erdyen u ne
messe so lennel l e s i x vo ix ,chæ ur e t orchest re
e t des ca n ta tes de c i rcons ta nce . Il a beaucou p
con tri bué l a cu l tu re du chauten chœu r dan s
son rég i men t.
V ERG I LE (Pou m on), h i storien , n é en

1470
, U rbi no, embrassa l

‘éta t ecclési a s t ique ,
e t en seign a les be lles—le t t res i Bologne. Cha rgé
d‘u n e m ission en Angle terre pa r le pa pe
A lexandre V I, il s

‘

y re nd i t, e t fu t en gra nde
faveu r prés des ro is Ilenri V I I e t Hen r i V I II .
qu i lui accordérentdes bénéfices . L

‘
afla ihlis

semen t de sa santé, après ci nquan te ans de
séjou r en Angle terre , l u i fitdés i re r de re
tou rner cu I ta l ie ; il en obt i n t l a perm is sion ,
e n 1550, e t se li s a dans sa v i l le na ta le , où il
mouru t le 18 av ri l 1555 . Da n s son t ra i té D e
énuentoribus re ru m, don t les t ro i s prem icn
l i v res pa ru ren t s V en i se, en 1400, ln e t
dontl a prem ière éd i t ion complète , en h u i t
l i v res

,
fu t pub l i ée Bâ le

,
en 1521, in -l

‘ol i o
,

Polydorc rgile t ra i te (chapi tres n v e t x v d u
p remier l i v re) de l

‘ i nven tion de la mus i q ue e t
de quelques i n s truments, en tre a u t res de l

‘or

gue ; mai s ce qu
'i l e n d i t es t de peu d‘u t ili té

pou r l'h i s toi re de l‘a rt.
V ER H EYBN (Pneu s) (l), compos i teu r,

né à Gand, en 1750, é ta i t li ts d
‘

un cha n t re de
l ‘égl i se Sa i n t -Baron . Léo na rd Boutmy (v oyez
ce nom), alo rs Gand

,
lui don na les première s

l eçons de musique. Pl acé ensu i te pa r so n père
dans une école l aeslricbtpou r y faire ses

é tudes, son penchan t décidé pou r l
‘a r t l es lui

fitnégl ige r. De re tou r Gand
,
il y repri t ses

études mus i ca l es
,
pu i s i l futemployé comme

prem ier.téuor l a ca théd ra le de Bruges , oui l
fi t ses prem iers es sa i s daus la compo s i t ion de
pl usieurs psaumes e t d‘une messe . Doué d'une
bonne vo i x de ténor, i l pri t la résol u t i on
d‘aba ndonner sa pos i t ion peu a van tageu se de
l a ca théd ra le de Bruges, pou r su i v re la ca r
rière duthéâtre comme chan teu r e t comme
compos i teu r. Aprésavo i r pa rcou ru la P laudre ,
le Nord de l a F ra nce e t la Hol l ande

,
i l lui a i
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l aché pa rWitzthumb au théâ tre de Bruxel les .
Ce fu t sou s l a d i rect ion de ce mai tre q u‘ i l lit
des études régul i ères d

‘
ha rmon ie e t de com

pos i t ion
,
qu‘ i l te rm ina plu s ta rd près de

Kratl‘t(voyez ce nom), ma i tre de chapel le
de l a ca thédra le de Gand, lorsque ce t a rt i ste
cél èbre l

'eu t fa i t engager commeténor so lo de
ce t te égl i se. V erheyen occu pa i t ce t te posi t ion ,
en 1780, e t ava i t a uss i leti t re de composi teu r
ord i na ire de l a mus ique du pri n ce de Loh ko
vri tz

,
évê que de Gand, a i ns i q u

‘on l e voi t pa r
l e t i t re d‘u ne espèce de canta te dontil a va i t
composé la mus ique, po u r l a p rofess ion d

‘ une
re l igieuse du couven t de l‘hôpital d‘Aude
n arde. V ers l e méme temps , il se mari a e t
a ccepta la place de chef d‘o rches t re l acs
tricbt. Reven u Gand vere 1700, il y ob ti n t la
p lace de ma i t re de cha pe l le de l ‘égl i se
8a iute-Pharallde. Il ne j ou i t pas longtemps
des a van tages de ce t te posi t ion , ca r les
égl i sesturcutfermées aprés l‘i nvasion de l a
Be lgique pa? les a rmées frança ises . Ilembraesa
a lors avec a rdeur les opi n ions révol u t ion na i res
e t se fi t uommer,en 1703, organ i s te dutemple
de la Ra ison. Ce luten ce tte qua l ité qu ‘i l
composa e t d i rigea l

‘ex écu t ion d‘u n Hymne
i
'Être supréme . Cependan t i l connu t b ie n tôt
les hor reu rs de la m i sère e t futobl igé de so lli
ci ter uumodeste emploi a la di rec t ion généra le
d u dépa rtemen t de l‘Escautce lutce t te
époque qu‘ i l écri v i t l a mu si que de l‘o pera fla
mand Ds J aghtpa rty ca n H endrick I V (La‘
par t ie de chasse de lionel lV), l

‘
opéra

- com ique
frança i s le J a rdin d'

amour, des pan tomimes
en plusieu rs actes, qui fu ren t représentées au
théâ tre de Gand, c i nq qua tuors pou r des in
s trumenta cordes

,
e t e nv i ron c i nquan te ro

mancce ,douts i x ontété pu bl i ées en un cah i er .

Aprés q ue les égl i ses eu ren t é té rendues a u
c ul te ca thol ique, V erheyen se rem i t b l a com
posi tion de la musique sacrée e t ydéploya une
p rod igieu se ac t i v i té. Un de ses pl us beaux ou
vrages en ce gen re estla messe de Req u iem
q u‘ i l éc riv i t la dema nde de l a Soc ié té des
beaux—a rts de Gand, pour l e serv ice N néhre
que cet te Soc i é té titcélébre r, e n 1810, a l a
mémoi re de J oseph llaydn . En 1816, l a méme
Soci été ayan t m i s a u con cou rs l a compos i tion
d‘une ca ntate sur l a ba ta i l l e deWa ter loo, l e
premier pri x n udéce rné e: q ue Suremont
d
‘
Anvers e t Verheyen . l alheureusementles

grands t ravaux de musi que d
‘égl i se de cetar

t i ste ne lui rappo rtai en t aucune i ndemn i té i l
l angu i ssa i t dans l e beso in e t les secou rs q u‘ i l
receva i t de l a Soc i é té des beaux— a rts é ta ien t b
peu prés s a se ul e res sou rce. Le chagri n qu

‘ il

eu t d‘ une pos i t ion si préca i re , e t l
‘ i nq u i étude

q ue lui inspira itl‘aven ir de ses en fa n ts, fi ni
ren t pa r porter a t te i nte au sa nté, e t le con dui
sirenta u tombea u , le 11 j a nv ie r 18l9 . Ce fut
enco re l a Société des bea ux—a rts qu i lui rend it
u n de rn ier hommage, en fa i santcé lébre r so
lennellementm ohsèquu l‘égl i se Sa i n t-J ac
ques . Aunombre desœuv res de Verheyen , on
compte sa me sse de Requiem, qu i nze mes ses a

grand orches t re, douze messes avec o rgue e t
pe t i t o rches t re, sis L onsda le puerl, q uat re
D ix “, t roi s Confitebor, dens B ea t u s n ir,

t ro i s Te D eum (tou tes ces œuv res son t a gran d
orchestre), a i ns i q ue qua t re l adi te ca li, t ren te
é léva t ions

, neuf Lame n ta t ion s de J érémie, u n
Sa ncho C ruels, u n f utile regi s , q natre
Sa lve Regi na , ci nq A lma , t ro i s de sRegi na ,
t ro i s Regi na outil, l

‘ora torio de laMor t du
Ch ri s t, S ta ba t N o te r

,
0 cm une spes

um
‘ca , pl us ieu rs messes en faus

Tel le estl‘œuv re immen se d‘u n a rt i s te de mé
ri te don t l ‘ex i stence fu t s i peu fortunée.
VERR U LST en d . l e pl us rema r

quehle compos i teu r hol l anda i s de l ‘époque
actuel l e

,
es t n é La Haye, l e 10mars

Dés ses premières a n nées , son penchan t pou r
l a musique se man ifeste e t son dés i r de se
l i vre r l‘étude de ce t a r t pe rs is ta ma lgré l

‘
op

positionde sa fam i l le.V a incus enfi n pa r sa pe r
sévérance, s

'

es pa re n ts consen ti re n t l e l a is
ser en t rer a u Conservato i re de sa v ille na ta l e
e n 1820, dan s l

‘a nnée méme de la fonda t ion
de ce t te i ns t i t u tion . i l éta i t a lors Agé de d i x
a ns . A t re ize an s, il é ta itgrand l ec teu r de
musique e t il passa dan s la cl a sse d‘h armon ie,
don t le pro fesseu r éta i t P . Volcke (v oyez ce

nom) , qu i c roya i t a vo i r s impl i fi é l
‘é tude de

ce tte science en la rédu i sa n t la con na i ssance
de qua ra nte -deu: a cco rds!Ce t te s i ngu l i ère
simpli c i té lit, pendan t quelq ue temps, le déses
po i r de V erhu l s t . Le décou ragemen t commu

pa i t s‘empa rer de son espri t, q ua nd les

Tra ités d '
ha rmonie etde hauteœmposs‘tc‘o»

de Re ich : tombére ntdan s ses ma i n s. i l l es lui
rapidemen t, e t l a mé thode tou te pra t iq ue déve
loppée da ns ces ouv rages d i ssi pa ses ince rti
tudes il ne fu t pl us q ues t ion des q ua ra n te
deus accords de Voi ci“. Un peu plus tard,
lorsque son ta le ntde v i olon i s te fu t au ra
avancé pou r q u‘ i l allätprendre place dans Ib r
chestre

, il t rouva dans Cha rles-Lou is [la ns
sen s

, qui en é ta i t le che f, u n guide qui rect i fie
quelques— unes de ses idée s de théori e. U ne

i n t i me lia i son s‘étab l i t en t re les deus art i stes.
V erhu l st é ta i t né de pa ren t s ca thol iq ues, qui
l
‘ava ien t éle vé da n s l a prat ique et dans la foi
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de sa fami l le ; el l e l e pressa il de ren t re r dans
so n pays ; l u i—méme en ép rouva i t un v if dés i r ;
ve rs l a fin de 1843, il donna , a Lelpsick, un
con cer t d ‘ad ieu, e t, a u mois de novembre de
l a méme a nnée

, il ren tra ALa Haye . Appelé
bien tôt aprèsè la cou r pa r le roi , Gu i l la ume i l,
il y litexécu ter quelques -unes de ses compos i
t ion s

,
etle monarq ue, e ntémoignage de sa

sa t i s fac tion , l e déco rs de l
‘ord re du L i on néon

landals e t l e nomma d i re cteu r de sa mus ique.
Depu i s ce tte époque

, V erhu ls t a é té l‘âme
act i ve de l a musiq ue sérieu se en Hol la nde.
Chef d‘orchest re d‘u n ra re méri te, il d i rige
depu i s longtemps les conce rts de l a soc ié té
pour l ‘encou ragemen t de la musi que a Ro tte r
dam , etceux de l a soci é té D lügentt‘a , a La
llaye ; de pl us, l a nouvelle a ssoc i a t ion des con
ccrts popula iresd‘Amsterdam,

é tabl ie en 1803
,

a compri s que l e me i l le ur moyen de succès
pou r ce t te en trepr ise é ta i t d‘en con fier l a di
re ct ion a ce t excel len t a r t i s te . Tous les grands
fes t i va l s de musiq ue c la ss ique donnés en B o l
laudc, depu i s 1850 env i ron , on t été organ isés
pa r V erhul s t

, qui y a déployé au ta n t de ta le n t
q ue d‘act i vit é . La l i s te de ses composi t ions pu
hliées se compose d ‘env i ro n c i nqua n te œuv res;
ma is il en a beaucou p d‘au tres en manuscri t .
Peu so igneux de sa renommée, il n

‘a r ien fa i t
pou r répandre da n s les pays ét rangers ses
ouvrages, qui ne sontconnu s qu ‘en Hol la nde
eten A llemagne. La Belgiq ue n

‘a va i t r ien
en tendu des produc t ion s de ce t a rt i s te remar
queh le , ava n t q ue l

‘au teur de ce t te notice eût
fa i t exécu ter, pa r l

‘orches t re du Con serva toi re
de Bruxel l es , en 1801, sa symphon ie en m i
mi neu r (œuvre cou ronn ée pa r l a sociét é
de Toonkunst. Le méri te de ce t te œuvre a é té
hau temen t a ppréc i é pa r les con na i sse u rs . Les
compos itio ns publ iées de V erh u ls t sont
I° Ouvertu re a gra nd o rches t re , n° 1 (en si
bémol); Bo lterdam ,Pal i ng etC'. 2° Ouvertu re
i dem ,

n°9 (en utmi neur) ; (bid. 3° Ouvertu re
i dem

,
n°3

,
op.8(en rémi neur) ;Leipsick, Brei ttopf e t iiærtel. 4 ° G ross ausdc em e (Graud

da ns l‘é lo ignemen t), intevmède pou r l‘orchestre (en la ), op . 7; ibi d . 6° Deux q ua tuors pou r
de“ v iolo ns, alto e t v ioloncelle , déd i é a lleu
dclssohn ,op. 0 (n° 1 ,en ré m ineur ; n°2, en la
bémol); Leipsick , li ofmelster. j

‘

ro isième

qua tuo r (dem ,
op. 21 (en m i bémol) ; i bid .

7° Symphon ie gra nd orches tre (en m i mi
neu r), op . 40; l aycnce, Schot t . 8° Ta n tum
ergo , pou r chœur e t orchest re (ouv rage cou
rouné) ; La l i sye,Weygand. O° Ctemens est
D omfmss, hymne a deux chœu rs e t o rchestre,
op . 12 ; Mayence, Schot t. 10° H es se pour qua

VERHULST

t re vo ix seul es , chœu r e t orches tre, op. 90;
(bld. 1 1° V entC reator, hymne pourun chœu r
d‘hommes avec orgue , op . 47; i bid . 12° !esse
po u r des voi x d‘hommes avec orgue , op . 50;

Amsterdam ,ï heune . 13° Requiem ,Mfssn p ro
defunctfs,pourdesvoi x d‘hommes avec aecom
pagnementd‘orgue, deu x trompe ttes, deu x
core, t ro i s t rombones,tuba e ttimbales,op. 5 l;

t‘bt‘d. 14° 8 L fedcr â voi x seule avec p iano,
op. 0; ibid. 15° Q ua t re ch an ts pou r soprano
e t ténor

,
op . 14 ;tbfd. 16°Kontng en V a de r

la n d (Ro i e t Pa t rie), hymne pou r u n chœur a
qua t re voi x d‘ hommes avec piano, en pa rt i t io n ,
op. 1 1 ; La Haye,Weygand . 17° Si x L ieder
vo i x seu le avec pi a no, op. 16 ; i bid. 18° S i x

L i
‘ede r a qua t re voi x (soprano, a lto, ténor et

basse), op . 17; (bld. 10° Sérénade . l e Vent
d‘Ouest; deux chan te pou r u n chœu r d‘hom
mes a q ua tre voi x

,
op. Sept chan ts

s pi ri t ue l“voi x seu le avec piauo , op . 22; i bid.

2 1° F lo ri s de ur
'

jfde (Floren t V) , etc ., poème,
po urténoretchœu r

,
en pa rt i t ion pour ie pi ano,

op . 93 ; Amsterdam , B oothaan . 22° Ai r de
concert pou r soprano e t orchestre, en part i t ions
pou r l e pia no , op. 24 ; La llaye ,Weygand .

23° Douze L ieder à voi x seu le av ec pia no,
op . 20; ibid. 24° L iederkra ns , poeme, voi x
seu le pour pi a no ; op. 27; ibid. Chan ts et
psaume pour une voi x de con t ra l to a vec pia no ,
op . 28 ; (bld. 20° S i x L iede r a voi x seu le a vec
pi ano, op. 99 ; Rot ter dam ,

de V lctter. 27°A
’

r
‘

n

derleucn (La v ie des enfan ts), qua ran te chan ts
a une e t pl us ieurs vo i x

,
a vec ou san s aecom

pagnementde p ia no
,
op . 30; Ams terdam ,

Theune . 28° V i ngt- ci nq chœu rs pou r les
grandes e t l es pe t i tes soc i étés de chan t ;
cha nts , L ieder , psaumes e t chora l s

'

pou r
sopra no, contrat to, ténor e t li asse , o p. 32 ;

Rotterdam ,
de V letter. 90° V erga nkelr

‘

jkfies
‘

d

(i ns tab i l i té) , duo pou r so pra no e t ténor avec
pi ano, op.33 ; s

‘

bld. 30°B lj hetGraf (Près de
la tombe), deux chœu rs pou r des voix d ‘hom
mes avec ins t r umen ts de cu i v re , op. 34 ; La

Haye , c ga nd. 31° V laygeh
‘

ed (Chan son de
mari ns) , idem, pp. 35 ; ibid. 32° Hymne a
q ua tre vo i x (soprano, con tra tto , tenor e t basse),
avec accompagnemen t d

‘

ha rmon ium ,
op. 30:

Rotterdam
,
de V lettcr. 33° Chan t po u rdee voix

d‘hommes, so lo e t chœu rs, op. 37; Ams te rdam,
B oothaan . 34 °Douze chants spi ri tuel s qua tte
voi x , op . 38; Rot terdam , dc ctter. 33°Kin

dertoonen douze L iede r d‘enfan ts a vo ix
seu le avec pi ano, op . 30; i bid . 30°Six chants
pou r des vo i x d‘hommes, so lo etchœur, op . 40;
Amsterdam

,
B oothaan . 37° Deux ième su i te de

six cha n ts pou r des voix d ‘hommes, so lo et
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chœur, op. 4 1 ibid. 38° Tro i s ba l l ades pou r
soprano , con t rat to, ténor e t ba sse, op . 43 ;

Rot te rdam ,
de V letter. 30° V ie i l les pe t i tes

chansons avec une musique nouvel le, a l
‘ usage

des socié tés de chan t de la Hol l ande, op. 4 4 ;

La Haye ,Weyga nd . 40° Chan t de l a fête de
Rembrand t, pou r un chœu r d ‘hommes e t or
chestre , op . 48; ibi d .

V E R IT O P III L
_
I pseudonyme . Voyez

R A U PA C II .

V ERMIG L I (Pn au ), su rnommé Pru ne
H ann a , naqu i t P lorence ,d

‘
une fami l le d i s

tinguée , le 8 septembre 1500. Ayan t embrassé
l a règle de Sa i n t—Augus t i n , a u couven t de
F i esole, i l f utenvoyé Padoue pou r y con t i
n uer ses études . P l us ta rd , son méri te l e fit
pa rven i r au x cha rges i mpo rta n tes de son
ordre ; mais ayan t é té sédu i t pa r les opi n ion s
des réformée, qu i commença ien t s se répandre
en I ta l i e , il se re t i ra a Zurich, pu i s a Bâle e t
co li n St ra sbou rg, où il se mari a e t en seigna
l a théologi e pro tes ta n te. Appel é en Angle terre
e n 1547, il y eu t un emploi de p rofesseu r a
l ‘un iversi t é d ‘o xford ; ma i s après que l a re i ne
Marie eu t rétabl i l ‘exe rc ice de l a re l igi on catho
l i que dan s ses Éta ts, V ermii re tourna a
Strasbou rg, y obt i n t de nouveau l a cha i re de
théo l og ie , pu i s se re t i ra à Zu rich , o ù Il mouru t
l e 12 novembre 1509. Au nombre des ouvrages
de ce savan t

,
se t rouve cel u i qui a pou r t i tre

L ocorum commun ium theo logico rum ( o vn i

tres, publ i é après sa mor t a lil le (1580- 1583 ,

3 vol . in i l y t ra i te D e musica e t cun n i .

n ibus (t. p .

V ERMONT (Prenez) , ou V ERMOND ,

estu n des musi ci en s célèbres de F rance ci tés
pa r Rabel a i s dan s le nouveau pro logue du se
cond l i v re de P a ntagrue l . Par un compte de
l a cha pe l le de Franço i s dressé parMn igne
Sin é, receveur généra l des fi nances en la pé

néralité du L anguedoc , pou r l‘année 1532,
qui ex i ste en ma nuscr i t a l a b ibl i othèque
lmpér_ de

Pari s on vo i t que V ermon t éta i t
a lors ténor da ns cet te cha pe l le . J

‘
a i publ i é u n

au t re compte des dépenses fa ites pou r les
obsèques de Pranço is (î ), ohd

‘

o n voi t que
V ermon t éta i t, en 1547, cha pe la i n des hau tes
messes

,
c‘es t- i -d i re chan tre a u l u tr i n dan s le s

messes so lenne lles. ]e n ‘a i pu trouver d‘au t res
ren se ignemen t s su r l a v ie de ce musicie n . Le

Ce compte a étd publ ie par Casttl—tflsae dans
son l iv re invi te“ Ch prNs

—a uriga des ro is de l
‘

un e.

Paris, Paulin, 1833 , ln - l‘i .

(
‘t) Recherches sur la musique des re is deMe er et

J e que lqun princes.depuis P hi lippe le B el juge"

le f n de règne de Louis V, dan s ma Revue mouimle,
t. XII, p.

‘8i3 et suis.

prem ier l i vre de m
_

ote l s imprimé par l’. A l l a i n
gnantsous le t i t re : L iber primus q u i nq ue et
o s

‘

gr
‘

ntt‘ m us ica les q ua tuo r uocum ma tela s
wmplectitur (Pa ri s, 1534), con tien t deux mo
tets de Vermon t . On en t rou ve u n da ns le q ua
trième livre de l a méme col l ec t ion

,
sou s le nom

de V ermontprlmus. Dans le eeptième
dan s le neuv ième e t dan s l e onz ième l i v re de
la méme col lect ion on trouve t ro i s mo
tets de V ermont , le premie r, V lrgaflagella
t u r) quat re voi x , J oeMa te r, a qua t re voi x ,
e t Rm rda rs D omlm

‘

,
a ci nq . Ces composi

t ions no son t pas dépourv ues de méri te.
V ERMO OT EN (C an n on ) , né à H arlem

(Pays- l as) dan s l a prem ière moi t i é d u dix
hultième s i èc le, fu t chan tre de l‘ég l i se pri nci
pa le de ce t te v i l le . i l v i va i t en core en 1771. it
a composé le chan t des poésies re l igieuses
deMater, qu i a été publ i é sou s ce t i t re Go

ve rtva n Ma ter‘ s Xruisyesa ngen op het
L ijden na n on ze» II eila ndJ esu s Chrr‘stus,
metsa ngkunsl ve rmei l doo r etc. (Chan ts de
dou leu r sur l a Passion de not re rédempteurl é
sus—Ch ris t, avec l a mus ique composée pa r
Har lem , Huikenroy, 1750, ln -l °. Ce tte edi
t ion es t l atroisième . On a aussi du même
ar t is te

,
en col l aborat ion avec Charles Kauwen

be rg, a u t re music ie n hol landa i s, n é auss i à
Ha rlem, la musique des can t iques de Noel, de
Jean V a n E i s l a nd, i mprimé sous ce t i t re
D a ni ba a re n a a geda chlrn en Geboarte C c
aa nyen ; op de btpde en ”rilryke verschy «

n i nge v ou 'l lich t de r Genoa de I ssus

L
‘

hrlstus; of de Geboo rte va n on sen Holla nd
en l a lr

‘

gmaksrtotB ethleem , e tc . ; Ha rlem,

Hulkenroy (s, lo Ce t te éd i t ion es t la
qua tri ème. En fi n Ve rmeulen a publ i é, pou r
soprano ou ténor a vec basse con t i nue, des
chan sons amou re uses e t a liégoriqnes su r les
poés i es de Gu i l l aume Hess, sous ce t i tre
Z im peeiende L ie/dens Gexa ngm , etc.; Har
lem

, lsaak Van Huikenroy (r. ln

V ERNE -JR (Ju n-Ant), n é a Pari s, l e
10août1709, a ppri t la musiq ue e t le v iolon
dès l‘âge de qua t re a ne a sep t, il commença
l ‘étude de l a harpe . Il n ‘é ta i t âgé que de onze
ans lorsq u‘ i l Joua a u conce rt spi ri tuel , avec
succès, u n conce rto de v iolon . En 1787, il exe

.

cute au méme concert une sona te de harpe de
(3) L iber repli—us XXI Vtri-m. quatuor, gui-ons et

re: sees. modele s Dessi n ies‘ dduetu , Netiss‘tstiequ
eju , ee se nd… ee lesspere eeenm ntium“bet. P a ri
ss

'

is s
'

n etre CylAe r. epsd P… Aa nefl IW.

lo-ü , ehl. goth ique.
L iber undee issua XXVI musica les Ad el mode ler,

ga i n e etquinqss voeibu editer. P a risi iv, ie d ites
P etri Atte ingnant, etc., its-0° obl.
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sa compos i tion . Nommé ha rpi ste du théâ tre
Feydeau, en 1705 , ll—. occupa ce tte posi tion jus
qu ‘en 1813; époque de son en t rée a l

‘orches t re
de l‘Opéra , comme successeu r de Dolvima re .

Ret i ré en 1838, ap rés v ing t-cinq an s de ser
v i ce a ce théâ tre,Vern ier a passé ses dern i ères
a n nées dan s le repos acquis par de longstra
v aux . i l a publ i é de sa composition 1° So

n a tes pou r ha rpe e t v io lon , op . 3 ; Pa ris, Gou
sineau; op . 10, Pari s, C an au x ; op. 16,

Pa ri s, Nade rma n . 2° Sona tes pour ha rpe
seu le ; op . 1 ; Paris, Naderman ; op. Paris,

Gaveaux ; op. 18, 28, 32, 34 , 42, Pa ri s, Na
derman ; op . 5 1, Pari s, J a ne t ,3° Q ua tuor pou r
harpe, pi a no, hau tbo i s e t cor, op . ibid:
4 °Deux t ri os po u r ha rpe , flû te e t v ioloncel le,
op. 20; i bid. 5° Duos pou r ha rpe e t p i ano,
op . 19, 23, 48, 53 ; (bld. 0°Duos pour deux
h a rpes, op. 21, 30; ( bid. 7° A i re variés.pour

la harpe , op . 2 ; Par i s, Naderm an ; op . 0,

Paris, 8. Gaveaux ; op. 11, Paris, Naderman
np. 1d, Pa ri s, 0aveaux ; op. 40, 40, Paris, Ha

«le rman . 8° Pot s- pourri s pou r ha rpe seu le,
n°°1,2; Paris, Gaveaux ; n°3, Pari s,Naderman;
n°4 , Faris,H cyel; n

°' 5 , 0, Pa ri s, Siebe r; n
°7,

Paris,q ei .0°Fan ta i si es , op.30,Paris,Nador»

man ; i dem sur les a i rs de Cendrillon Pari s ,
Troupenas; idem su r l a romance d‘A d oda nt,

rondeaux
,
et p i èces

di verses, op. 3 , 27, 4 1 ibid. 11° Q uelques ro.

mancee. V ern ie r a don né au théa t re du ci rq ue
du Pa la i s—Royal , en 1708, u n opéra en deux
actes, i n t i tulé La jo l ie Gouv em an ls

V EHNlZZI (Oeu vres ) organi s te de
l ‘égl ise Sa i n t—Pet rone, Bologne, a u oommen
cemen t do di x— sept i ème s i ecle , naqu i t dan s
cet te v i l le vers 1580. On con na i t de l u i les ou
v ragu i n t i tu l ée 1° Armo n ia eccless

‘

asls
‘

ca

oula Ma llet“a due,tre e t q ua t tro cou ,

op . 2; in V ene tia , appusso A lea . V i ncentl,
1004 , ln 2° A ugetici concen t u s seuMo
lecls

‘

2, 3 et4 com m , op . 3 ; ibid .
, 1011,

ln Il y a une a u t re é di t i on de ce t œuvre pu
l i l ie en 1031, in 3°€œlestü applausus seu

N otice“plu r.m um, op. 4 ; (bid. 4l°Motel“
a d ue, t re etqua t tro noel, op . 0; ibid., 1048,
lut C

‘es t une réimpressioo . V ern lu i a éc ri t
e n 1023 l a musi que d‘u n des p remiers i n ter
mèdes représen tés dan s cet te v i l l e, sou s ce
t i t re I n termel della corona sione di

[patio pe r D ofus connertlla i n la u ra .

V B HOCM(l es s ), v iolon i s te i ta l i en e t
composi teu r

,
se rendi t Bres l a u, en 1727,

a vec une compagn ie de chan teu rs po u r y jouer
l ‘opéra ; pu is il a l l a a Dresde, o il il en t ra a u
serv ice de l ‘é lec teur Auguste I I, ro i de l‘o

l ogue . Ce pri nce l e céda en su ite avec quelques
a rti stes a l‘impéra trice An ne de R u ss ie, pour
sa cha pe l le. Vero“) a rri va a I oscou,eu1729 .

Dans l ‘année su i van te
,
la cour impéria l e Q u i t ta

I oseou pou r s‘é tabl i r sSa in t—Fétershourg . Ve

roea] épou sa la fi l l e d u célébre com posi teu r
l eiser (ooyps ce nom), cantatrice. A près quel
q ues. an nées passée s en Ru ss ie, il re tourn a en
A l lemagne e t se li sa Hambourg en 1734 .

Après la mort de l e i ser, il ohtintduduc de
B run swi ck l a place do mai t re de conce rts . I l
litreprésen ter à la cou r de ce pri n ce

,
en 1743 ,

ses opé ras deDemo/conte etdeCa la i n Utlca .

On a gravé de la compos i t ion de ce t a rt i ste u n
t ri o pou r deux vio lonsethasse, in t i tu l é L a by
ri n the musica l, V ienne, Ste i ner.
V É HON (Ptm : -A l u th i er de Pa ri s

,

qui vi va i t vers l ati nd u règne de Lou i s XI"
s‘est d i sti ngu é pa r la. factu re de ses violo ns,
qui é ta ien t en core reche rchés pa r quelq ues
curi eux a u commencemen t du dix— neuv ième
s iècl e. Véro n é ta i t .contempo ra i n .“ ri va l de
Bocquay e t de Pla net.
VÉ R ON harpi st e sPari s, ve rs le lin

dud i x-hu i t i ème si ècle, a publ i é de sa compo
. sition, en 1788, u n œuvre de qua t re sona ta
pou r h arpe s: vi olon , op. 1, à. Pa ri s. On n‘ a
pas d‘au t re rense ignemen t su r cet.artiste.

YE RO“O (Monet—Anne), Homa in ,connn
sou s l e nom deMIC H ELA NG ELO D EL
V IO L INO , v écu t dan s les prem ières a nnées
du d ix - septième s iècle et. fut. renommé
comme un .des pl us h abi l es v i olon i s tes de son
tempv. Piet ro della V a l l e en parle avec éloge
dans son D iseon a della mus ica dell’ etd.

noslra , i n séré dans le deux i ème vol ume des
œuv res de Jean-Bapt i s te Dont(p. A rteaga .

(Le Rloaiuzione del: Tea t ro m us ica le ‘la
'lta no , p. 345 ) me t Ver0vio a u nombre
des a rt i stes qui introduisirentdans Ia.musique
ins trumen ta le l es nouveau x agréments . d u
tri l l e, des mo rden ts , du t remolo e t de bea u
cou p d ‘au t res choses que cetécriva iu consi
dére co mme une descauses…de l a corruption de
l‘ar t i l ne sa i t pas que ces pré tendus nou
veau x sgrè

_

ments on t exi s té dan s l a mus ique
de l ‘orientdes m iliierod‘annécs .avantceux a
qui il les a t t ri bue.
V ER !“(le comte sa va n t l i t tera
tcur, naqui t Mi l a n , le 12 décembre 1728, fi t
ses études a ux cotiéges de Houra , de l‘arme e t
de Rome, e t occupa . pl us ieu rs cha rges impor
tan tes dan s sa pa tr ie. Il futfrappé d‘apoplexie
etmouru t à l‘hôtel de v i l le deMilan, le 283uin
1707. Le comte V erri a publ ié u n d i sco u rs su r
l a na ture etl ‘usage de la musiquc,sous le t i tre



https://www.forgottenbooks.com/join


aas VERROUST VERVOITÏE

ce t te musique comme su périeu r“ce qui a va i t
é té composé p récédemmen t pou r l e ha u tbo i s .
Le nombre de ses œuv re s de ce gen re es t d

‘en
v i ron soi xan te lesquel s on t été publ i és à
P a r i s

,
chez R icbsult, Bra nda s , Magsud' e t

Scbo ne nbe rg.

V ER I“'

T H (J ean - Bu rm a ) , orga n i ste
Rot te rdam, vers l e m i li e u du di x— sept i ème
si èc l e

,
est con nu pa r q uelq ues œuv res de mu

s iqu e sacrée
,
pa rmi l esquel s on remar que

F lamme d iv i ne ,
b in i s , tem isqus v ocs

‘

lms

concfnendar cu m ba sse genera li a d o rga n um .

A nvers
, 1840, i ii Le ca ta l ogue de l a bibl io

th èque musicale d u roi de Portuga l , JeanW,
i nd ique deux ouv rages de cet au teu r : 1° C a n .

so n i a mo rosf a 3, lib. 1 . 20 Ca nson f umoross
‘

V ER SO (Am use compos i teu r, naqu i t
à P laca, en Sic i l e, ve rs 1500, e t fu t é l ève de
P ierre V i nc i . Ses ouvrages con n us son t ceu x
c i 1' l l p rimo librode’m a driga li a 5 ceci :
Pa lerme

, 1500. 2° Seconde libro di motel“di
P iet ro V i nci , con n lcun i ricerca t i di A nt.
V e rso, suo d i scepolo . ln V euetia , 1501 . 3° I l

primo libro di m adrt‘ga li u0ceci . V en i se,
ln 4° Setlimo libro de ’m adriga li u

br oci , i n ti tola to I soa…‘

ssim i nrdori . l l»icl: ,

1503, iu 5° Nono libre de ’ ma driga li
fi

'

ceci , co n a lcu n i roma n ss
‘

a lla Spagn uola .
_

Pa lerme, 1608. 6° Decimolerzo libro de’ m a
driga li a 5

'

uocf. Palerme, 1012, ln 7° D e

cimoqua rto libro de’ m a d ri
‘

ga li 5 ceci .
Pa le rm e, 16 12, ln
V B R SOC Q (É lu), mait re de chapel l e à

l ‘égl i se Sa i n te-Wa lbu rge d‘Am ienarde, depu i s
1506 1usqu

‘
en 1637, époque de sa mo rl, _

e st
men t ion né dans les comptes de ce t te v ille,

en 1610etannées su i van tes , pouna vo ir fa it«lon
l‘égl i se pa ro i ss i a le desœuv res de sa composi
t ion . Ces ouvrages figu ra ien t encore ao réper
t oi re de l ‘égl i se Sa i n te—Wal bu rge en 1731 .

V B RV Ofl‘

T B (Cau ses - J oan n), d
‘

o ri
gi ne belge , né en 1822, A iqe, su r l a Lys,
mon tra

,
dès ses prem i ères années,d

‘

heureuses

d i sposi t ion s pou r l a musique . Ce pendan t, ses
pa ren t s se mon t ra ien t peu d i sposés a l u i fa i re
étud i e r ce t a rt, e t l a pe t i te v i l l e où i l a va i t v u
le jou r l u i ofl'ra itpeu de ressou rces pour son
éduca t ion mus ica l e . Nonobsta n t ces obstacles

,

le ]eune V ervo itle litde ra pides p rogrès dans
ses études, grâce aux leçons d‘ un t rès - bon
mus ic ien , ma i tre de chapel le a Sa in t-Omer, cl
de l‘o rgan iste «le la méme égl i se. A pei ne sort i
de l ‘en fance, i l pri t pa rt à u n concou rs ouver t
3 Boulogne-su r—Mer pou r u ne pl ace «le ma i t re
de chapel le, etobt i n t ce t te po si tion, ma lgré

son extréme jeunesse . kutre en funct ion s
,
il

fu t bien tô t aprés nommé di rec teu r de mus iq ue
de l‘ i mportan te i n st i tu t ion fondée et d i rigée parM. B allreingue , et obtin t v ers cet te époque
l a place de dire cteur de l'ÉcoleMun icipa le de
v irent, qui venai t d

‘être mise au conco u rs. i l n‘é
tai t age quede 20ans iorque M . Danioule signa le
comme u n rénova teu r des mei l leures t rad i
t ion s, dan s l ‘écri t qu ‘ i l publ i a en 1842 ,

sou s l e t i t re de l’A ve n ir d u cha n t ecclésias
tique en F ra nce. Le méme écri va i n don n e
a uss i des é loges fla tteu rs a u abl e, a u dévoue
men t e l a uta len t de il . Vervo itte

,
dan s le pre

m ier vol ume de sa Rev ue de la mus ique reli

gieuse (Pari s , Pendan t q u‘ i l t ra va i l l a i t
a i n s i à“é te nd re l‘Instruction musi ca le a u tou r
de lui, ll . V orvo itte n e s

‘
occupa itpas a vec

moi n s a‘ a rdene accroltre ses con nai ssa n ce s
dan s son a rt : “é tud ia i t l a composi t ion a vec
Th éodore Laba rre, élève de l ‘au teu r de cet t e
not ice, e t receva i t des consei l s de Jea n —l ap

i iste Cramer. La pl ace de ma itre de cha pe l l e
de l ‘égl i se Sa int-V i ncen t de Pau l lui fu t on‘erte
lo rsq u‘ i l eu t a t te i n t l ‘âge de v i ngt-ci nq a ns ;

mai s
,
à l a méme époq ue , l‘arnbevéqne de

Rouen (Mgr Blanqua rt de Ba i l leu l) l u i a yant
proposé d‘établ i r une maitri se da ns l a cathé
d ra ie e t de fonder des cou rs de chan t au pe tit
e t a u grand sémin a i re, Vervo itte préféra
cet te pos i t ion e t en t ra en fonc tion s de ma it re
de chapel l e de l a ca thé dra le de Rouen , l e
20m ars 1847. Peu de temps après, il organ i sa ,
dans le pa l a i s de l‘archevécbé e t sous l a prési
dence de l

‘
arcbevéque.des concerts h i s to riq ues

de mus ique rel igieuse qu i eu ren t beaucou p de
re ten ti s semen t . L‘Académ ie de Roueudécerna
I . V ervo ilte , en 1810, u ne médai l le de grand

modu le. pou r ses t ravaux à l a ca thédra le, ces
compositionsetl‘harmon isationde lontle cbant
l i t u rgiq ue du diocèse de Rouen . Da ns l ‘a n n ée
'

sulvante, il fu t nommé,bl‘unauim ité, membre
de l a méme Académ ie.
A u conco urs fondé Par i s

,
pa r l a Socié té

de Sa i n te-Ceci le, pou r les jeu nes compos i teu rs,
M . Vervo itte fu t u n des sept l au réa ts, a vec
hi ll . Gounod , Gevaert, e erlin

,
e tc. Sa can

t a te lesMoi sson neurs fu t exécu tée a u con cer t
d u moi s de ja n v ier 1851, e t l a c ri t ique musi
ca le de ce t te époque en con sta ta l e méri te. Ce
succés l u i procu ra l a demanded'une messe pour
l a fête pa tronale de salutRoch ; el l e fu t exé
cutée au moi s d ‘aoû t 1859, l ‘égl i se Sa i n t
Roch, de Pari s . Appel é par le Conse i l généra l
de l a Seine- i nférieure à d i r iger l a musique
penda n t l e séjou r de l ‘empe reu r.Ma i s—Na po
léon à D ieppe, au mois d

‘aoû t 1855, i l d i rigea
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les messes e t les conce rts pendan ttoute l a
du rée de ce séjo u r, e t liten tend re plus ieu rs
morceaux de sa composi t ion . Avan t de qu i t ter
D ieppe , l ‘empereu r le litappe ler,lefél i ci ta su r
ses ouvrages , l e q uest ion na su r des ma itrises,
l eu r but, leu r u t i l i té, e t lui remi t une méda i l le
d‘or de prem ière classe . La Sociétéd‘fimuiation
de la Sei ne—I ntérieu re lui en déce rn a u ne
autre , en 1854 , pou r ses-compos i t ion s . V ers l e
méme temps

,
l a q uest ion de la su bs t i t u t ion du

cha n t roma i n aux cha n ts pa rt i cul iers des
d i vers diocèses de f rance aya n t é té agi tée,

V en o itte défendi t avec a rdeu r l‘ancien
chantde l‘égl i se de Rouen e t réd igea , a ce
sujet, u n écri t qui fu t putllié dans l es Mémoires
de l‘ Académ ie de cette v ille, e t don t il y a des
t i ré s a par t . Les concl us ion s de cetécri t a yan t
é té adoptées pa r une commi ss ion spéc i a le nom
mée par

'

l'archevéque , ll . Verro itte futcha rgé
pa r lui de revoi r tou t l e ch an t dudiocèse e t
de l e ré tabl i r dan s son in tégri té, d

‘après les
anci en s ma nuscrits . C e long t rav a i l é ta i t a peu
prèsterm i né, lorsq ue le mauva i s éta t de la
sa n té de tige B lanquntde Ba i l leu l l u i fit
prend re l a résol u t ion de se re t i rer. Son succes
seur, ne pa rtagean t pa s ses op in ion s a l ‘égar d
de la conse rv a t ion d u ch an t loca l

,
se mon tra

favorable a l ‘adopt i on d‘un autre chan t ; ce t te
c i rcons tan ce déterm in e I .Vervo ilto s accep
ter, au-moi s de mai 1859 , la place dema i t re
de ch apel le de l

‘église Sa i n t—Roch , de Pari s,
qu i lui é ta i t offer te : i l en pri t immédia temen t
possess ion . Nommé, en 1802, prés iden t—d i ra»
teu r d‘une soci é té de chan t d ‘ensemble qui
vena i t de se former Pa ri s, sou s le t i t re de
Société aca dém ique de m us ique religieuse e t
cla ssique, Ven o itte a fa i t p ros pé re r cet te
i nst i tu t ion pa r sa grande a ct i v i té

,
son zèle

dévou é e t ses con na i ssa nces s pécia les. Ce t te
soc ié té don ne, ch aque an née, des con ce rts où
l
‘

o n en tend les œuv res des grands ma i tres
choi s ies dan s l a ri che b ibl iothèq ue de Il. Ver
v o itle . Les œuvres publ iés de ce t a rt i ste

, che:

Regn ier-Canaux , a Pa ri s, cons i sten t en motets,
psaumes a vec etsa ns orchestre, messe so ien
nei l e pou r voi x seu les

,
chœur e t arches e

,

cxécutée à l ‘ ég l i se Sa i n t—Roch , l e aoùt1
o il

‘

uto ires a vec o rches t re, an t ien nes de la
V ie rge, pl usieu rs Ta n tu m ergo voi s seu le ou
À pl usieurs voir , plusieurs 0 Sa luta rls. vi ngt
saints so lenneis pour voix seules e t chœu r

,

a vec accompagnemen t d
‘

orgue , chan tés h l‘o
glise Saint - Roth de Paris. Cos morœsua

d ‘un bon caractére , so n t purement écri ts
,

env i ro n t re n te morceaux , avec pa roles fran
ça ises, l

'usage des concerts etdes mai son s
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d‘éduca tion ; deux vol umes de faux -bourdom
,

en usage dans le d iocèse deXouen depu i s 1847;
messe à t ro i s vo ix e t plusieurs mote ts

,
sou s

presse ll. V en o itte a publ ié a uss i u n
recuei l de messes e t motets des mai t res les
plus cé lèbres , depu i s l etre izième siècle j us
qu ‘a l‘époque actuel l e, sous letitrcd‘A nchfvea
des ca théd ra les ; d i x—hu i t vol umes on t paru ,
Pari s, chez G i rod ; une col lect ion d

‘
a irs, duos,

t rios e t chœu rs d‘a nciens ma i tres
,
i n t i tu lée

Musée cla ssique ; Pari s, Géra r d; Nouvea u
réper toi re de mus iq ue sa crée ; Pari s, R epos .
V ESI (Su on), n é il ï ori i, dan s les Éta ts

Romai ns, au commen cemen t du d i x-septi ème
siècle, fu t mai t re de chapel l e a Padoue,
vers 1050. On conna i t sous son nom les ou
vrages su i van ts 1' Salmf a 4 e 5 cect. V o
n i se

,
1050, in Msssa ssalmtconcer to “

a 8cool con ufolt‘nt‘ . i bid . 8°Motel“e salud
a noce solo -eo nœrtattcou lstromenti a Htc
ut‘e a 4 onet. i bid.

VES PA (“ad-a), compos i teu r napolila in,
fu t mo ine de l ‘ordre des grands cordel iers ou
m i neu rs conven tuel s

,
e t v écu t dan s l a seco nde

moi t i é du se izième s i ècle . i l a fa i t imprimer
1° N adn

’

ga i i a li ne“, libro p rimo. ln V e

ne ti a
,
app . ii figliuo li d

‘

An l. Ga rdana . 1570,

in Madriga ll a 4 noel, lib. ln V ene
t i a , 1575 , in 3° Sa lud par I

'

esprr
‘ t'rs

oguttentpo dei t’ no no a 4 e 5 uocs
‘

, co
’
l Ts

D eum .Veuetia,app. R icciardo Amadino , 1580,

in

V ES PERMANN (Cu rse) , don t le nom de
fami l le é ta i tMETZG ER , naqu i t a Mun ich ,
en 1800. Élève deWinter, e ile dev i n t une eau
tatrice d i s t i nguée, e t chanta a vec succès su r le
théâ tre de Mun i ch penda n t pl us ieurs an nées ;
ma is l a mo rti ‘en ieva a la fleu r de l ‘âge, l e
0 ma rs 1827. Elle a va i t épou sé l‘acteu r de l a
cou r Vespe rm an n et fu t sa prem ière femme .
V ESP E BM… (Can uan a S IGL), se

conde femmede i‘acleurde l a courVesperman n ,
es t née Mun ich , en 1809 . A l

‘âge de seize ans,
elle litu n voyage a Berl i n e t y pa ru t avec éc lat,
comme ca n ta tri ce

,
da ns quelques concer ts.

Élève deWi n te r, e l le ava i t u ne bonne voca l i
satlo n e t l‘ intonation fort j us te . En 1820, elle

fu t engagée au théâ tre de la cou r de l un ich,
e t depu is lors e llc y es t res tée a ttachée, n

‘ayan t
fa i t que de pet i ts voyages en A l lemagne et en
France . A rri vée à Pa ri s en 185 1 elie joua avec

quelque succès a u théât re i ta l ien dans Tau
credr

‘ e t su rtou t da ns D om/«un , où elle cha n t a
le rôle de D ana A n na . De re tou r à Mun ich ,
e lle y fu t a tte i n te d u choléra , e t sa vo ix e n
sou th -

itun notable dommage qui l‘obligca
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reuoucerauthéâtre . Ce ne l‘utqu‘eu1857qu‘elle
se liten tend re en co re dan s des conce rts ; ma is
e l le n 'éta i t pl us q ue l‘ombre d‘el l e—m éme.

VESQ UE D E P U" LÏNG BNG
D O VB N .

V ET
‘

I
‘

ER (Ntoun a), ne s Kœn igsée, l e
80 oc tobre 1060, é tud ia le c l avec i n sou s l a
d i rect ion de Georges -Gaspa rdWecke r, Nn

remberg, en 1081, e t dev in t élève du célèbre
organ i s te Pachelbet, Erntet, en 1688. Deux
an s après. lo rsquece mait re futappe lé à St ut t
gard , Ve tter l u i succéda dan s la pl ace d

‘orga
ntstc de l ‘égl i se des Prédica leurs ; ma i s il ne
ga rda pa s longtemps cette posi t ion, ca r il ac
cepta la place d‘organ iste de la cou r Rudo l

sladt,en 1001. P l us ta rd, i l eutl e ti t re d‘avoca t
de l a rége nce decette rés idence . 1lv lva iteucore
eu 1730. J e pos sède e n manu sc ri t de bon nes
pièces d

‘orgue de ce musicie n distingué.
YETTI-llt(Du ras) , organ is te de Sa i n t—Ni

co las
, àLe imick, né dan s l a seconde moi tié d u

d i x— septi ème siècle
,
es t a u teu r d‘un recue i l de

cen t tro i s mélodies chorales , don t l a prem ière
pa rt i e es t en ha rmon i e pl aquée qua tre pa l
t ies , e t l a seconde en ha rmon ie figuree pour le
c lavec i n . Cetouvrage a pou r tilre :fllusika
lisehe Klrch und H ours E rgætziichbes‘t.
Le ipsick , 1710, iu

-4 ‘ obl .Weller mou ru t
Leipsicltvers 1130.

V ET
‘

I
‘

ER (Ju n-Pm e}, ha rpi ste, né

A nspach , ve rs l a li n du dix— sept i ème s i èc le,
demeura i t a Nurembe rg, vers 1750, e t 1 lu
v enla, dit—o n , la ha rpe péda les ; mais cet te
inven t ion pa rai t lui a voi r é t é con testée a vec
ra i son , car liochbrucker, lulblerdeDonawerth,
a va i t déjà fa iten 1720 des ins trumen t s de
ce tte es pere.
VE T I

‘

ER (Ju n—Manue), pasteu r H aut
l
‘

en —am—Bacb, près de Rotheubon rg, dan s l e
Hanov re, vécu t vers la tin du d i x- hu i t ième
siècle . Il es t a u teu r d‘ u n écri t i n t i tu l é l’on

dens Gebruuch und N u tzen der Geu ngaund

0rgrtv erke beim Ga llesdt‘en ste. E ine Reda
(D i scou rs con ce rnan t l'usage e t l ‘u t i l i té du
chan t e t des orgues dans l e serv ice d iv in) .
A nspacb, 1783, i n 8° de qua ran te pages .
V ET

‘

I
‘

ER (Hu nt- Loon ), ma i t re de con
certs du prince d‘Anhatt, vers 1790, fu t
d ‘a bo rd bautholste d ans u n régiment. En
1800, il v i va i t, à B anau , san s emploi. i l a écri t
quatre symphon ies grand orches tre, don t les
numéros 3 e t 4 on t été gravés Oti‘enln ch ,
che: André, en 1791 . On a aussi publ i é de sa
compos i t ion t ro is qu in tettes pou r deux fl û tes

,

deux v iolon s e t v io loncel l e
, Spirc, chez

Bossier.

VESPERMANN VlADANA

V EZZANÀ (Lua Èa O RSŒA ),MQW
au couventde Sa nta—C ri s t i na , a Bol ogne ,
vécut au commencemen t du d i x - septième
siècle . On a imprimé de sa composi t i on un ou
vrage intitulé Compont i musica“dt
Motte“! conce rto“a una etplu ooei . V o

uise , Gardano , 1628, iu

V IA DANA (tonus), moi ne de l
‘
étro ile

obse rva nce, naqu i t Lod i , vers Dans

l a préh ce d‘u n de ces ouv rages, Il nou s ap
pre nd qu‘ i l se trouva i t h ome en 1501 . Pl u s
tard , il occu pa la pl ace de mai t re de cbapellede
l a ca thédra le de !a no, pet i te v ille du d uch é
d‘Urbin , d

‘où il pa ssa a ce l le de la Cou
cord i a, dan s l

‘Étatde Ven i se, e t en dern i e r
l i eu Man to ue, où il v i va i t e nco re en 164 4 ,
dan s un Age t rès—a va ncé, su i van t l

‘
avertisse

men t de l atroisième ed i t ion de ses Psa ume s
h u i t voi x , impri mée a Ven i se dans l a même
an née Le nom de V iadaua es t devenu cé
lèbre pa r l'i nven t ion de l a basse con ti nue
pou r l ‘accompagnemen t des vo ix pa r l ‘orgue,
qu‘on lui a longtemps a t tri buée e t que des
écri va in s de nos jonrs lui d i spu ten t avec tant
d‘appa rence de ra i son

,
qu‘ i l es t deven u no

cessaire d‘exam iner fond cet te ques t ion bistorique . J
‘
a i sa t i sfa it) cette necess ite dans

mon E squi sse de l
'hi s toire de l‘ha rmon ie

Je cro is devoir ajou ter ici quelques nouveau x
ren se ignements ce q ue j

‘
ai ditsu r ce sujet .

On sa i t que le nous de ba s se continue dti
s igne une basse d

‘accompagnemen t dii16renle
de l a basae voca le des anci en nes compos i t io ns

,

en ce que cel le—ci éta i t so uven t in te rrompue,
(1) Suiva n t l‘opin ion deta in! (U… $ten ‘

en

M., eu. , t. I., n .”S) .V isdsna sera i t Esp ano l etne o
Ital ien (Sd naaers

‘

sre e
'

ufine,ehe s
‘

l Vîndann fn $m nnele ,

e nen ma i s iln ‘appn ie cette em etico d‘aucune
preuve. l.ca contempora ins de V iadana ,qn i ontpar“de
lui etde ces travaux. no tammen t l auehierl, dans non
Org—eue m u ri ne (Ven i se. l ice.An adtno .160$) etdana
sa Co rtella mnu

‘

œls nel« nue Fg-rue (p. ne disen t
rien qui eo nl rme le fa i t an ne!parBa ln i . Il en vra i que
î homssdeYriarte, parlant d‘

un certa in Via n ,musicien
espagno l.dans seo no tes sur le tro isième cha n t de so n
poeme sur la musique, ditN at-”as J ua n Via n. eu
peu por inventer de!‘on continue (I aibicn—I ean V ien s,
q passe nea r inven teur de la bem —co n tinua) ; ma is

ans ne s‘appel le pasNad ia o a l ad ie s—h a n son

prenom est Loui s (l odu c
‘

ee ) ana ti tres detous ses en

t!) L ‘abbé Ba inldit.dans sesMemo i res sur la vie et
les envragn de l . l‘. de Palutrina . que V iadsna fut
d

‘

abo rd . aitre da chape l le a ll: nto a e, puis a Co nco rd ia
eten dern ier lien Fano (n . ma i s s‘ il n ‘

y a poi n t
d‘erreurdans ces fa its, ce ma i tre a dû reto urner! ilen
toue vers la fin de a vie, d

’

aprés l
‘averti ssemen t eitd

ei—desee s.
(8) Paris. in—8‘ de 178 pages . Itrd Sû rem

pia iret, et Ile-ne etGen tlemnsien le de Pa ris (ann.
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dana a u ne su périori té incon tes table su r cel u i
de ses con tempora i n s de l'écol e roma i ne, dans
l a musique d

‘égl i se conce rtée .

La pa rti e de ba se con t i n ue des mote ts de
V i adana n ‘a poi n t de ch i ffres d‘acco rd s ; il ne
d i t rien su r ce suj e t dans l

‘
inatruction que con

t i en t l ‘a vert i ssemen t . i l n ‘y est pas non pl u s
q ues t ion de classificatlon d‘accords en conson
uants e t d issonan te. L

‘
in s t ruc t ion a pou r

objet la man i ère d‘exécu ter les diflérentes
pièces con ten ues dan s l ‘œuv re, ta n t de l a pa rt
deschanteurs que de cel l e de l‘o rganlste . V ia

dana co nse i l l e à cel u i—c i 1° de jouer s i mple
men t la pa rt i t ion ; 9‘ de ne po i n t couvri r l e
ch an t dana l

‘
o rnemeutdes cadena s ; 50 de

donne r un coup d ‘œ i l l‘enremhle du morceau,
av an t de l‘eaéculer ; 4° de ne poi n t accompa

gner t ro p hau t l es voi x a lgues, n i t ro p bas les
vo ix graver ; 5° de jouer a to s

‘ to solo, c
‘
es t—à

di re so nta ccords, les entréetde s tyl e l‘usué, etc.
Cruzer, con tem pora i n de V iadaua , paralt

é t re u n des plu s ancien s au teu rs qui on t d i t
pos i ti vemen t que ce musi ci en lutl ‘ i n ven teu r
de la basse con ti n ue Voici ses pa roles
B on us genem lu

‘

s seu coutinuus, aucon für
trcfllichen i la liont‘schen Ill usion L u dov ico
V ioda na ers tlich er{uuden (La basse géné
ra le ou con t i n ue i

‘

utpremi èrem en t lnvcntée
pa rl

‘
exœ llcntmusicien i ta l ien Louh °

V iadauaj.

I l ex i s te en faveu r de V iadana un témoignage
encore plus rapproché du temps de l

‘

inven t ion ,
dan s l a p réface que Ga spard V i ncenz

,
orga

n i ste $pi re
,
a mise en tê te du P romptua rium

m us ica m d‘Abraham Scbad, publ i é en 1011.
Parla n t de V i adana e t de la basse con t i n ue,
«touti l l e considère comme i nven teu r, i l d i t
l‘eritissimus hujus reten t itun i/w, pri

m usque hujustubula iur: uulor.h présC ruger,
Pri n t s c‘es t expri mé su r ce suje t d‘une man ière
non moin s positive , dantson H i sto i re de la
musique Brosaard paralta voi r pu i sé ses
renseignemen ts cetéga rd dans le l i v re de ce
dern ier ; ma le je ne ta i s su r quel le a u tor i té il
a d i t

,
a l ‘a rt icle B a sso con ti n uo de son D ic

tionn a ire de musique ,que V i adan a a publ i é u n
t ra i té de l a basse con t i n ue . J .

- J . Roussea u a
(
‘

0|i ié Brossa rd, e t a ci té sa ns examen ce pré
tendu tra i té . On a vu précédemmen t que la
lume des mote ts de V i adana n‘a poi n t de ch il
l
’

res d‘ accords, e t q u
‘ i l n‘ a r ien d i t su r ce sujrt

dans l ‘avert i ssemen t au lecteur de la première

(11 D ans l
‘

Apprn éiæda B asse gen e ra li n e routin e .

la sui te :” son l ivre in ti tulé Synopsis n uance , Be rl in
in- lî .

ll iste rierîa B rachrriénug der ede len nad

Klu
‘

ugkù
‘

ut, chap. Xll, $ Il.

éd i t ion de ces mo te ts . Cependa n t Guidot t i
(voyez ce nom) , éd i teu r de l a Roppresento
sions di a n ima e de

‘ co rpo d‘Em ilie de l Ca va
liere , publ i ée e n 1600, ava i t don né, dana les
J ouerts‘msnti pa rticola ri par chs

‘ coutent
m ita ndo e par chi s uonerà , quelques ln
etructions concernan t l ‘usage de ces ch iff res
a i nsi q ue des signes accesso iree, e t lee a va i t
ma rquée su r l a part i e de ba sse ; J uice Cacci n i
a va i t a ussi employé les mémes s ignes dana son
£ u ridice, publ i ée l a même an née . i leetv ra i
sembl able q ue des obse rva t ions furentfa ilcs, à
ce sujet

,
a V i adana pa r see amie, car da ns l

‘
in

s t ruc t ion po u r l a ecconde éd i t ion de res Cen lo
concer t i ecclesia atici , qu i paru t en 1000, i l
pa rle de l ‘usage des cbiifres su r l a basse en

termes à peu prés semblab les à cou: de Gui
dotti c‘es t san s doute cette c i rconsta nce qui a
fa i t cons idére r V i adana pa r quelques aute u rs
comme l‘ i n ven teur de la ba sse ch illréc . Su i va n t
l ‘abbé Balnl ( l ), on fa is ai t, vertle mi l ieu du
seizième siècle, un con trepoi n t impro v i sé avec
les i n s trumen ts su r l a ba sse des compos i t ions
voca les, e t pou r évi ter lee d i scordances qui
pouva ien t résu l ter d u mélange du con trepoi n t
i n strumen ta l impro v isé avec les parties voca les
écri tes

, oumarqua i t eur l a basse des ch ilfres
e t des s ignes qu i i ndiqua ien t l a na tu re des ln
terva lles. L es au tor i tés c i tées pa r le sa va n t
Ba la i ne me tcmblentpas pro uver ces as se r
tio ns j‘ a i méme l a cert i tude, pa r l a mul t i tude
de compos i tion s pub l i ées dan s l a recondo moi
lié du seiz ième siécle, a vec ccemo le : D a ca n
ta re e da m ona re, que lee i n s t rumen ts exé
cuta ientles mêmes pa r t i es q ue tes voi s . Q uan t
a ux ch ill

‘

res placée au-deseue de la basse , on
n ‘en a pe rço i t poi n t de tra ces an térieu remen t
l ‘ année 1000. J

‘
a i t ra i té h i storiquemen t et

avec bea ucoup de détai l ce q u i concerne . l a
batte cbiilrée, dans le de rn ie r chapi t re du se
cond l i vre de mon Tra i té eompietde l'ha r
mon ie (Pa ri s , 8cbles inger, 184 4 , gr. in
don t l a hu i t ième éd i t ion v ientde parattre chea
B randa s e t Dufour a Pari s.
l a réeum antce qui précède, on voi t : 1°One

l ‘ idée d‘une ba sse d‘accompagnemen t con t i n u
estnée avec les prem ie rs essa i s de cha n t voit
acute sou tenue pa r u n i n strumen t, vers 1580;
2° que cette basso , devenue plus an i mée e t plus
va riée da ns ses formes

,.
fu t appl iqu ée a l‘orgue

pa r V i adana , pou r l
‘accompagnemen t du chan t

re l igi eu x-mélod ique e t concerté, e t reçu t de lui
le nom de ba sse con t i n ue, vers 1500; 5° que ,
vers l e même temps

,
l ‘ usage des ch iffres e t

Dans sestlémo ires sur la v ie etsur les o uvn gct
de J . P. de l‘a leelrlna,t. I.p. 169 cl 150, note sas.
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s ignes accessoi re s au—desws de la basse fu t
i mag i né pa r Emi l io dei Cavaliere , ottpa r Gu i
dot t i

,
ou enfi n par quelq ue musicie n i n con n u

ju sq u‘à ce jou r. L‘a bbé Vogl er estdonc tombé
dan s une erreu r év i den te

,
dans eaul annel de

l a science de l ‘ha rmon ie e t de l a baese co nti
nue, l orsq u‘ i l a refu sé à V i adan a l’i nven t ion
de la basee figu réeta nti n terrupt ion , la conti.
dérantcomme p lus a ncienne que l u i , e t ajou
tan t : a l ou i s V i adana, mai t re de cha pel le de
la ca thédra le de Ma n toue, proposa fina le

s men t
,
dans les prem ière s annéee du dis

sept i ème s iècle
,
de ch ilfrer la ban c pou r

n désigner le s acco rds qui doi ven t accompa

pner l a note fondamen ta le C
‘
est

exactemen t le con tra i re de ces a ssert ion s qui
est l e vra i.
Les ouvrages con nu s de V i adan atoutnou s

don t le s t i t res su i ven t : 1°Ma driga li a quo i
t ro v oei , lib. 1 . luVenez ia , 159l , ln fli n
driga li a 0 ceci , op . li . Ibid . , 1593 , ill

l .
‘

un sonette o tro noel de Ludov ico V ia
da ua , ma es t ro di co pa nel Duomo di
Ma n toue , li bro primo . In Ven e ti a , appresso
R i cc i a rdo Amadino , 1504 . Ce t i t re prouve
l
‘
asse rlion de l a inl que V i adana ava i t été ma l
t re de cha pe l le Man toue a van t de l‘étrc
Fna c e t b Concor di a . 4° I l p rimo libro de '

sa inta 5 v oci . Ibid ., 1707, in 5°Messe
qua t t ro ceci , libro pri mo. i bid . ,

1500, ia

0° V esperi . omn i um eolemn itatum Psa lrn o

dia q u i nque vocibue. lu V ene ti a
,
pe r V in

ce n l i
,
1597. C ‘es t la qua t rième édi t ion ; l a

aq »tiéme parudan s l a méme v i l le
,
e n 1011.

7° Sabn i eMagnta q uattro v oce‘ . lbid,
1508, ln Il y a u ne a u t re éd i t ion de ce re
cue ilpubliée à Francfort, en 1019, ia 0° Il

seco ndo libre de’d
‘

a lm i a 5 v oei . i bid .
,
1001

,

in P ea lm i vespefli n i 8 voce
‘

bus concin .

‘Veneti isapudVincentium,10Œ, ln J
‘
lgnore

en quel le an née l a deux ième éd i t ion de ce re
cue il a pa ru; l atro isième a elepubliée àVen isr ,
en 1044 , in 10° Ceuta concer téeccles ia s
t ics

‘

a una , a dur, tre e qua t t ro voui con i l
ba sse continue par auteur nell' orga n o. No ra
i n vons io ne com oda par ogn i sorte di ca ntori
e par gli orga ni s ti . ln Venez ia , appresso G ia
como V i nce n t i , 1002 e t 1003, i n La t ro i
sième éd i t io n de ce re cuei l a été publ iée pa r le
méme imprimeu r e n 1600. li ne qua tri ème é di
tion a pa ru à Ven ise, chez V incen t i , en 16 1 1,
ll) ila-( N el sur ”a vesen o

‘

riobn [Er Gen rrui
ba ss. rte. l'rague , l…, ln

- lb (p. 110) Luun ig \
‘

iadaua .

aubi n; endlieh vo rden lla eetubesil ern . unddecin ei h
die A l be rda ‘ die sum Grundton aud

_

so r pattern Ih r

n mon ie v en n erden seh en , anaumerhcn .

”O fo l . 'S IV . I DSIC I I SS . V1".

331

l n Un exempl aire de cet te éd i t ionte t rou ve
à la B i bl iot hèq ue du L ycée musica l de Bologne .

i l y a au ss i une é di t i on i n t i t u l ée : Op us mu si
c u m sa c ro rum concmtuum qui ca: u n ion
v oce, nec n on duo bus,tribusetqmtuo r v ari
bus v a riatis rouci nentur, uuq, cum bo ssa

continua ad o rga n u m applica lo . Francfort
,

101Q , in En fi n une éd i t ion complèlede tous
les motet s e t concert s ecclési as t iq ues de V ia
dana , a u nombre de ce n t qua ran te -tit, a é té
publ iée a vec l ‘ i n s t ruct ion pou r les chantrœ et
organ i s tes , en i ta l i en , latin e t a l lemand , avec
le l i t re su iva n t : Ope ra omn in sa c roru m con
ceutuum 1 , 5 e t 4 com m , cum bo ssa con t i
nue etgene ra li o rga n o a pplica t o, novuque
i nven t ion pra om n igenere r t sorte ca uto r una
rtorga n ista rum accommodato . d a ncius‘u
auper in ba sta genera li hujue n ous i n ven
lien i s i nstructivn r

, la t i ne, “a li ce e t grrnm
n ice . Francfor t

,
1050, in

14 ' . l.‘édilionde 1018,
c i tée pa r Gerber

, cetsuppo sée c‘es t cette
de 1012 q u‘on a co n fon due avec l a dern iére ,
d
‘
aprés le cata logue de Draudius. 11° e)}flcium

a eMs‘m defuncto rum qui nquevocum op.

ln V enet i a
,
a pp . V lncenti , 1004 . 12° Respo n

sa ri et lamentn : ion i pe r la settimo n a sa nta
a 4 op . 93. Ibid, 1000, ln 15° I l

te r : o libro de cance r“eccless
‘

a stici a dur, a
tre e t a quattro vo cs

' con i l bossa per sono re
ne!orga ne duLodouico V iada na , maestrodi
copella nella catedra le di C oncordia ; n uova
men te risinmpati e t co rret ti , op . 94 . I bid .

,

lli l in 14° dieses co ncer1ote per une , 0
duc, ossintrs v oci con il bossa continua par
l
'
o rga no . ln V enez i a , a ppresso G i acomo V in

conti
,
1005 , ñu La meste dom i n i ca le pour

ténor seul e t orgue , don t l e thème estprie dan s
le pl a i n—chan t de cet te messe

,
a été ex t ra i te de

ce recue i l e t publ iée da ns l a Corolla musica
de Donfrid, à Strasbou rg, en 1028. 15° C o n

crrti sa erv‘ a ceci co l basta continue pe r
l
’orga ne . Ibid .

,
1608

,
ln l esmorceaux qui

se t rouven t dans cette co l lect ion on t été réim
pri més da n s l ‘éd i t ion publ i ée à Prancfort,
en 1020. 10° l

‘

a lei ba rdon i a quattro a a l t o
ceci promesse le royale per i l boom par l

‘

o r

ga no . Rome, 1012. 17° Compiæorium m
n um il vocibus deca nto ndum

,
l i b. op. 10.

Ventre, V i ncen t i , 1608, ln 18° Vespeti etMagn ificata qua t tro e ci nque voui . i bid .,

1000. J e c rois que les recue i l s p récéden ts on t
l
‘
om -

n i les élém ente de l a col l ec t io n pu bl i ée
ensu i te so ntce t i tre Vraperte‘no omn iu;n

soiemn itatum psalmod ia , cu m duobus N a

gn iflcutetlo is ir ba rdon ia, cu m 5 vocibus.

I rancfort—eur- le-flein ,1010, ist Une parue
fl
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de cet te col lect ion cété ensu i te reprodu i te avec Ma tia s J ua n F io na que posa pa r i nvente r
les motets deux

,tro is e t quat re voi x dan s un
nutre '

recue ii i n t i tu lé C oncentuum ecclesia s
tiea rum 8 et 4 vacibus, opus compietum ,

c um so iemnt‘tati omn i um vesperUunrum .

Ibid . , 1015, in 10° Sa lmi qua t tro ca ri ,
op . !7; in V ene t ia , app. V i ncen t i , 15 12.

20 L ita n ie che si co n ta no nella Sa nta ca sa
n 3, 4 , ii , 6 , 7, 8 et 12 raci : 8° impn ssiane ;
1bid ., 1018, In 21° Oflicium defunctom m
qua t uo r vacibus ca nci n . , V en i se, V i ncen t i ,
4014 , ln 29° S infon icmusica li a ntto m i

,

op. 18, ibid ., 1017, its C
‘es t une ré impres

ala n .

V IA D ANA (Jm ovu —No svs) . I l ex i ste s la
B i bl iothèq ue roya le de Berl i n un recuei l de
mote ts i n t i t u lé J acobiMo ri l ’iada n : con

ce rt i eoclesi a stici 1 , 3, 4 vo eun cum bossa

con t inua o d amapa m , no ne primum i n

lucem ed i ti . J ntvcrpi& m 'idc P etru s
P ha lesius, 16 13, ln Je n

‘
a i pas trouvé

a i l le urs de renseignemen ts sur l
‘au teu r de ce t

o uvrage, si tou tefoi s il a ex i sté, e t s
‘
il n‘y a

poi n t ici une fraude commerci a le .

V I A L neveudu v iolon i st e Lecla i r, né
a Pari s, vers 1780, a fa i t gra ve r u n e re

-

gén i a lagiqua de l
’
ha rmon ie , d

‘
après le sys

tème de Rameau ; Pari s, 1167, 8 feuiles i n
p la na. La premi ère feui l le con tien t l ‘a rbre
généa log i que des acco rds, e t les deux au tre s
les expl ica t ions .WA L A I\DO (Ban an a ), organ i s te de
l ‘égl i se Sa n G iova n n i a lta concu, a! i l a n , au
commen cemen t d u dis- sept i ème s iècle

,
s‘es t

fa itcon nai tre pa r un ouvrage i n t i tu l é Missa
d u: quinqtæ etsea: voct‘bus cum psa lmi ves
por ti n i , ltta ns‘ is B ea t: Ma ri : V i rgin ia

quinqæ vacum , op. 1 ; c iola n i , per Geo r
g i um Ita l i a , 1024 . A la fin de ce recuei l

,
on

t rouve un N agui/lenta ci nq voi x d‘ llorace
V ecch i .
V IANA (M i n utes-Ju n}, ou V BANA ,

composi teu r de musique d‘égl i se, né en Es

pagne, vers le m i l i eu d u s6flèmo s i ècle , lut
mai t re de chape l le de l‘égl i se de l

‘I ncam a

clan , Madrid . Il estpe ucon nu bars de sa pa
tri e. Le ca ta logue de la bi bl iothèq ue m usicale
du roi de Portuga l J ea n IV i nd i que de sa
compositi on deux l i v res de motet s qua t re e t
ci nq rois, e t t ro i s l i v res de V ilban cs

‘

cos ci nq
etsi! vo ix , ma i s sans da te e t san s nom d ‘ i m
primeur. Ï riarte (vegas ce nom)

“

es t tombé
dan s une e rreu r s i ngul i ère l‘égard de ce mn
sicien, en le co n fbndanta vec V iada na (voyez
ce nom), dans les notes re l a t i ves a u t ro i si ème
l i v re de son pot‘mc su r la musique, ouil dit

dei ba za con ti nua , etc. (page ar , éd it. de
Madrid, 1700, ln Esl av a a publ i é e n
pa rt i t ion un V i lba ncica b si: roi s , de V isua ,
dan s l a deux ième série de l a L im So cm

N adriga li a 5 v oci pertcorica e per p ratica
dului compos“atnuovo modo dei october
rt'm0 sue ma es tro n 'tn vati , li li . 1 ; Ve neci a ,
1546

,
in -4 ° obloug. Cetou vrage , qu‘ i l croya it

destiné a pro du i re u ne v iv e sen sa tio n sur l‘

(1) Cbo ro uetFaye lieonttrie—H euremaq ui (0im en a .
l ister . des n u irions) que Gerber s

‘

est trompé en fa i san t
nai tre \‘ icentino s b on e : m a is co s-mémes sonttam isé:
da ns une autre erreur en li sa n t l ‘époque de sa na i ssance
s 1513 , ear su—deasous de so n partmtplacé en tete de
son l ivre, on tro uve ces m ots N ico las Vi« ntinusu ne

m a is sua or le Ih re a été publ ié en cm ; il estéti
den t que l

'

auteur etiti na itre auplus tard en 1311.

V IC ENT B Y C ERV EI\A (D . Fau con )
éta i t o rgan i ste de l a ca thédra le de U nesco , au
commencemen t du dis-builibme siècle . Le

8 novembre 1712, i l futnommé orga n iste de
l‘égl i se du col lège roya l du Corpus Ch ri s t i
de V a lence, et, pl us ta rd , ma l in de la méme
cha pel le. Il a com posé bea ucou p de psaumes
e t de messes b huite t a douze voi x

,
se lon

l'usage de cette égl i se, et dans le sty l e de
l ‘école de V a len ce , qui éta i t , à l‘é ga rd de l‘as
pagne, ce q u‘éta i t l‘école vén itienue pour
l‘ Italie, l a li n duse izième siècle e t en com
mencemen t d u dis-sept i ème.V icen te yCerve ra
atout de l a réputa t ion d‘u n

'

des mei l le u rs
compos iteu rs es pagnol s, po u r l a musique re l i
glenac .WC EN'

I
‘

INO (Htc0tss) , pret re, né b V i
cence, en 15 11 litses étude s mus i ca les
sans l a di rec t ion d‘AdrisnWi l laer t, su ivan t le
t i t re én igma t iq ue d

‘
un de ses ouvrages, leq ue l

a fa itorolre, a u con t ra ire , DI .ù ill,queV i cco
t i no a va i t é té ma ltre du compos i teur flaman d.
Iltmma i t re courde Perrare ,et
en se igna aux pr i—c. -tp.mousses de la fami lle
d
‘

Este à jo uer des i nst rume n ts s c lav ie r, su r
lesq uel s il pa rai t avoi r eu bea ucoup d‘bsbiieté
pou r sontemps. Protégé pa r en etparticu
lièrementpar l e ca rd i na l H i ppo l y te d‘l ste, il
suiv itcelui-cl sl ame , etvécu t da ns son pa
l a i s vers le m i l i eu du seizième sièc l e . Pri nc

cupé de la pen sée de fa i re m a i tre lesgenre s
chro ma tique e t enbarma n ique des G recs, en
leu r a ppl iq ua n t l‘ha rmon i e consonnante de

son tem ps, il écri vi t des madfigaus b cinq
vais dans ce système , e t les publ i a sans ce
titre b i za rre, qua l ifié avec ra i son d‘amph ib
logique pa r l ‘ abbé Ba la i Deil'ud ñ m
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|m stbilité i les gen res ch ro ma ti que etr uba r
-tuo n ique appl iqués à l’ha rmon ie consonn ante ,
on t -reproché avec ra i son V icentinn d‘ avoi r
co nio ndu ce qu‘ i l appe l le de ces noms avec les

gen res ch romat ique e t e nbarmo n ique des
G recs. h rlino e t “o nt(2 ) di sen t même
qu‘ i l n ‘ava i t pas l u les théoric ien s grecs , e t q ue
uen — seu lemen t il ne sa va i t ce qu‘éta ientles
véri ta bles genres ch romat iq ue et cubarmon i

-n iq ue de ceux-ci. ma i s q u'i l n ‘ava i t pas même
une i dée bien net te du gen re d iaton iq ue . l ot
te lga rt pa rtagea les i dées de V icen t i no cou
cernan t l a possi bi l i té de l ‘emploi des gen res
chromat iq ue et e nbarmouique, mai s dans le
système m ixte ettempéré appelé pa r les [la
l iens pnflecipato (voyez ltMalo n e , p . 16 e t

C
‘
es t a ussi dans ce système que bon i a

t ra i té de l a régénération
'

de ces genres dans l a
musiq ue moderne (J ggiunta a!compeudio

«letTro t tatode’gwen ”

ede'modi della musica
(p. 1% et Ari nel a réfute le s erreu rs de
V i ce n t ino dans son l i v re D ella imperfesion s

‘

della modernes musi ca (pag. 516 e t A u
su rp lu s

,
cel ui —ci n ‘eu t pa smême le méri te de

l ‘origi nali té dans l a v ai ne en t rep ri se de fa i re
r ev iv re l es gen res ch romat ique e t enbarmon i

que dee Grece, en les appl iquan t l‘harmon ie
conso nnante ; ca r Aaron nous a pprend (De
Mai llo t . ha rman . i nterprete J e . A nt. F in
sn im

‘

o ,
l i b . ca p. il) que

‘

Spa ta ro ava i t fa i t la
méme tenta t i ve dans l‘école de Bologne, a u
c ommen cemen t du se izième siècle. J 'a i ena

1 ys
‘

6 , i lans mon Tra ité comple t de l'ha rmon ie
°(llv . um lesexem ple s d'ha rmo n ie pré ten due
ch romat iq ue e t enb armo n iqne donnée pa r V i
centino ‘

dnm 1e t ro i s i ème l iv re de son ouv rage,
e t j ‘a i fa itvo i r que les success ions ausquellcs
i l don ne ces n om s son t complètemen t lllu
so i ree. J ‘a i démontré, en ou t re , que le ch roma
t ique et l‘enbarmo n ique dans l

‘ha rmon ie con
son nan te son t u n non- seh r

,
e t que ces gen res

ne p ren nen t de réa l i té q ue pa r les a t tract ion s
des d issonances n a tu re l les e t pa r l es re la t ions
m ul t i ples des a l téra tion s d'inten atln .

Le P . I artln i (3) et Forl el (4 ) ind iquen t u n
l i vre de V i cen ti no In t i tu lé D ucrist‘ona dell’
n rct‘orgnno , ne

!
quote si posso no m guire

tre gene ri della m usica diatouica . em ma
lt'ca ed ersa rmom

'

oa . Ven i se , mm . La des
cription vlc l 'a venir—ga nts estune i

‘

euille

vola n te i mprimée d'un seu l côté dans l a forme

i l) luitns. orn an ie. . pa rt. ‘, c. 3.

€en predte detTa rta re de‘ green ”

, e de
’

ntoJ i.
e. ‘I . p. .0.

Sm ic «( dla t.t.p.W.

(1 ) Atigrn rine L iterq derMusik, p. est.

d‘une affiche o uplacard .L‘au te u r estappel é
D ors N icco lo V icen“uo de' V icenti n i. On y
vo itque l‘a rcioryauo é ta i t des t i né exécu ter
dans la pe rfect ion les t ro i s gen res de musi que
d ia ton iq ue , ch romatique e t enha rmon iq sfie.

V iceutino ditque”essor V i ncen zo C olombo .
escellentissitm facteu r d‘orques , V enise , a
esécuté ce t i n strumen t d‘après ses instruc
t ions . Au bas de l a feu i l le, on t rouve cette
inscri pt ion iu V enetr‘a , a ppresso N iœola
Beuit'aequa ,l56 l ,a di 25 0ttobri o . Gaspa ri
(voyez ce nom) , de Bologne, qui pos sède ce tte
p ièce ra ri ss ime, a bien vou l u m ‘en envoyer
une copie ( l ). La descri pt ion de l‘a n icemba lo
estdans l‘A ntica musica r idotta a lla mo
dern a pra t ica , e t l

‘on t ro uve s l a fin du vn
l ume t ro i s p l a nches qui repré sen ten t les di s
pos i t ion s etl‘étendue de ses clav iers .
Malgré les ennemi s nombreux qu

‘ i l s‘éta i t
fa i t s pa r son org uei l , V icen t i no fu t considé ré
comme un sa van t music ien . Deus médaflles
on t é té frappées en son hon neu r. La première,
en broute de grand mo du le, représen te, d‘u n
côté

,
son effi gie avec ces mots Nicolaus V i

ccutiuus ; au revers, on
'

voi t u n o rgue a vec
ce tte l égende P er/ect: mus ic: dibisio n i sq.

i n venter. L‘au t re es t semblable, mai s pl u s
pet i te le P . Co logera l a c i te dans son ca ta
logue des méda i l les du comte l an uehflli

num ismatum o iris doctriud
prz sta ntibus pre cipue I talie
serv a ntur B riz i: apud N . On

“

ne
t rouve pa s d‘ i nd ica t ion de compo si tion s de V i
ccn lino dan s les anciens ca ta logues .
V lC Q — D ‘AZY I!(P i n s), docteu r-régeùtde

la Facu l té de médeci ne de Pa ri s
,
professeur

d‘ana tom ie
,
membre des Académ ies frança i se

e t des sc iences
,
secré ta i re de la Soc iété roya le

de médec i ne etde chlrurgle,naqulta V a lognes,
le 23 avri l 1748, e t mouru t à Pa ri s, le 20 j u i n
1794 . A u nombre des ouvrages de ce savan t,
on t ro uve unMémoi re sur la voix ,

-de in struc
t u re des orga nes qui serventla fo rma tion
de la v ois , con s idérée da n s l

'homme etda ns
les di]fc

‘

rentes cla sses d 'a n ima ux (Voyez les
Vo ic i l‘ in troduc tio n de la description fai te pa r

V icen tine Basendo eN ma n ifeste ed m ‘
on ehe il

truere eseose quel le rose che pessone pi a n o et
mo ndo.tarn di gra ndissîme hiasmo, i l reverende
tl ottflieeo lo V ieentin o de‘ Vieentitti. [tel …de

in eorrere in questo erro re, l’a per la presen te man i
'

s fre in , per heee lie ie unitem le de lla musica, roue e."
e roti lenghisslma [a l ien e con t inue stud io he rlm nete
e pesto nous-tente in ph liee e no en large» di nui

rahtliss lmo erti8eio etem u le. ll que l sl redo man i
festamente hacer emplito a me l ti la perkttienlehe si
e itro vano ne .Il ergan i ordinerij, etheure fai te l‘ o r
gano perfctte.
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Mémoi res de l‘Académ ie roya le des sciences
de Par i s, anu. 1770, p.
V ICTO RIA (l

‘

anu s-Loon D E), appe lé
en I ta l i e V ITT OR IA ,

compos i teu r
,
né à

A vi le
,
en Espagne, vers 1510, se rend i t en

i ta l ie, da ns sa jeunesse
,
e t devi n t é lève

d
‘

Escohedo e t de flora les, ses compa t riotes,
chautres de la chape l le pon t i fica le . Plus tard ,
il étud i a avec so i n les ouv rage s de Pa les tr i na,
e t i'im ita souven t avec bonheu r ; en somme , il
futun des compos i teu rs de m us iq ue d‘égl i se
les pl us d i s t i ngués e t u n de ceux qui fi ren t le
p l us d‘hon neu r à l‘Espagne . En 1578, V ic tori a
o bt i n t l a place de ma i t re de chape l le d u Col
lego germanique Rome, et, deux ans a pres,
iltutnommé mai t re de l ‘égl i se Sa i n t—Apo l l i
na i re. De retou r en Es pagne, il eutle t i t re de
chape la i n d u ro i. Il v i va i t e ncore Had ria
en 1605 , ca r il fi t imprime r, dans cet te année,
u n ottlœ desmorts si: vois,composé pou r la
mo rt de l'impéra t ri ce . On croi t q u‘ i l estmort
en 1008. La œuvresconnuesde ce compo s i teu r
son t ce l les dontles t i t res su i ven t : 1° L iber
p rim e

, qui m issas,psa lmos ,Magn ificnt, a d
v irginm Dei filotrem Sa lutationes, atiaqne
cm pketitur 4 , 5 , 0, ooo. V enetiis apud
A ngel um Gar danum

, 1570. Cetouv rage es t
déd i é au duc Ernes t de Ba v ière. 2° Ca ntiea
B . V i rgin ie twiyoMagn ificat4 ooo. una

eum qua tuo r a nto‘phon r‘s B . V irgin ie, per

m ama 5 et8ooo. Romus, es t y p. Dom . llasœ

nmdFrauc. lanneltum ,
1581

,
ln—tol.8‘ ”yum!

totius a n n i seeundum 3 . It. 5 . conn
_

ætudi
n em , 4 wc. un a cu m qua t u or psatm is pro
pm ipuis {estiv itatibus 8 ooo . Ibid ., 1581,
iut- fo l. i l y en a une au t re éd i t ion avec le t i t re
i tal i en [un i pertutio l’aune a q ua t tro vod .

V eneti a, appress0 G ian. V i ncen t i , 1000, in
Cetouv rage es t déd i é a u pape G régoi re Xl".

V ict ori a fu t le premier composi teu r qu i mi t en
musique les hymnes de tou te l'an née . Son style
futcri t iq ué pa r les mai t res i ta l ien s e t flamands
de so n temps ; ma i s il n

‘en es t pas mo i n s vra i
que ce styl e a pl us d

‘origi na l i té q ue celu i de
bea ucou p de compos i teu rs d u même temps .
4 Missa r um über p rimus 4 , 5 , il ooo . ad

l'h ittppum sm m dum Il iapn n ia rum n gem
cuthoi ieum . i bid ., 1585 , iut—fol . Le second
l i vre des messes de V i ctori a paru t { Rome ,

_
da n s la même an née

,
e t les deux l i vres furent

réun i s imméd i atemen t a près
,
sous . ce t i t re :

Thom: Ludo a V icto rio .d buieusisMis
sn rum libri duo qua: po rt ionquotern is po rti n

_
s quinte, pa rt i ra sertis coneimmtur roui

bu s. Rome , etiypographia Domi n ic i lim e ,
NDLXXXII I, iu

- io i . tu“, A _
ta lin du_

drruiçr

0
es

feu i l le t,ou l i t : Romz ,opudA!eæa ndrum Gur

da nutn , 1583 . J e possède u n be l
_

exem pla i re
de ce ra re vol ume

, qui con tien t neuf messes ,
don t c i nq a qua t re vo i s , deux à ci nq et deu s
s i x . Il es t composé de 204 pages . 5° 0”k i

‘

utn
hebdomad: so nate . Roma

,
ap. Ange lunn Gar

_

da num , 1585 . 0°Motecta festorum t ott
a nn i co rn commu n i sa nctoru m il, 0, 8une.

Ibid ., 1685 .Une deux iéme édition de ce recueil
a pa ru sous ce t i t re Cautiones m er: il

,
5
,
0
,

8 uocum . D illingeu, 1588, in Ce n a iotl
i
‘

utcéimprimé, avec l ‘add i t ion de quelq ue s
mote ts s douze vo ix du méme au teu r

, sans ce

t i t re : N otecta ii , 0, 8, 12 troc . que n u nc sne
iius ezeussa ati is qua nt plurim is adjuncto‘s,
n ortie r su n t impressa . lle«tiotaa i, a p. F ranc.
r t hœrcd. Simouia T i u i

,
1580. .Uno a u tre é di

tio n a pa ru a uss i Di l l ingen , en 1500, sous l e
t i t re de Cautiones sa c re coe.,

in-i° .

line lro isiéme a été publ i ée Francfo rt— su rd o
Me i n , en 1002, ln 7°Mi ssa ra m to‘be r
secundns 4

,
5
, 0, 8voc.,a no cum nntiplmn i:

J sprrges, e t V idi a qua m la t in s a n n i .
Roma , estyp.Mesn i l Donangrli, a p. Franc.
Coattiuum

,
1502 . 8° 0Æciutn defuncto rurn

tr.: om m .Matri ll, J oach i n Velo s—q uel , 1605 ,
in -l

‘

o l. N . Esl ava a publ i é de V i ctori a la messe
A veMa ria S tella , l a meteo de Requ iem su r
le pla inæba nte t c i nq motets en pa rt i t ion , dan s
l e premier vo l ume de l a L im accro -Mey rin

( I” sér ie) .
V ICTO RKNUS (C a non ), n é fluid

scbœn
, en Ba rière , ve rs l e m i l i eu du se isièmu

s i èc le, futma i tre de cha pel l e de l ‘ég lise des
Jésu i tes , M un ich

,
et mouru t dans ce tte v ille ,

en 1094 . i l écriv i t l a musiq ue du drame i n t i
tulé Le C ombatde l'a rcha nge sa i n tMichel
a vec L ucifer, qui fu t re présenté en plei n a ir,
le 30 septembre 1507, pa r les étu di a n t a vec
u n chœu r de neu( ccnts cha n teu rs. On co nn a lt
auss i de V iciorinuns : 1°—Z

‘

hesaura s LXX i ita
n ia runs 4 m cm. Muni ch. Adam Be rg,
1590

,
in 2° P h ilomela , cætestis rive ca n

tionessacre cum faisiebordon ibv s,Magn i
_float, etc. , 3 etvocum . Honachi i, a pud
_Nicitol. llenricnm, 1091, ia Une pa rt i e
, seu lemen t de cet te col lec t ion de mote ts appsr
l ien t a V ic tori n us ils son t a u nombre de cen t.
O ut re V ictoriuus, les a u teu rs du cestnt—te t s
so ntRodol phe e t Ferd inand de Lassus, J ean
Schütz (en l a t i n Sagitta riusl, Corn aazo n n,
J ea n P ri u l i

, A nd ré lmperia l i, J acques Pe rla
(luthEslc), Gu i l la ume Krumper, Ch ri sto phe
Perckhaucr

,
Gaspard Topia ri u s, Joan Stadt

mayr, Jea n llasicr , J ean Peldtmayr, i ran
ii n ü ittgut°, Adam We i-Imm o, J o a n Àt

_Çll«
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millier, l artboloméllartmanu,ÉtieuueWeich ,
Jei n 8tnpporns, G régoi re Aich iuger e t Ch re
t ien !rbaeh . Pl us ieu rs de ces noms ne son t
connus q ue pa r ce recue i l .
V IDAL professeu r de guita re a Paris,

commença se fa i re connai t re vers 1778. i l

mouru t Pa ris , au mois de fév rier 1800. On a

gravé de sa com pos i t ion env i ron q uara n teten
v res

,
pa rm i lesq uel s on rem arque : l° Con ce rto

pou r la gu i t are, a vec deus viol on s e t basse (en
Par i s, Imbau l t . 2° Sona tes pou r gu i ta re e t

v ioloncel le, op . 0. Pari s,Mi l ieu . 8° Sona tes
pour gu i ta re e t v iolon , op . 7

,
8
,
12«25 . Ibid .

4 ° Si : œuvres de sond es pour guita re “

se u l e.
Pari s, Le duc e t Gavesua . 8° Des pots- pou rr i s
et'airs va ri és . 0° Des recuei l s d‘airs d‘opéra .

7° [l
‘

oucte méthode de gu i ta re, dédi ée ou:
a mateurs . Pari s, 3. C avea ux.
V ID AL (Jo ss-J osevs) , violon iste d istin

gué, né So r& e, en 1780, entre a u Con se rv a
toi re de Pari s e n 1805

,
comme é lève de Rodol

pli e K reu tzer, pou r le v iolon, e t de Gossec,
po u r l a compo s i t ion . En 1808, l e second grand
prix de compos i t ion lui fu t décerné a u con
cou rs de l‘ Institut. Dés l‘a nnée su i van te

, il

obt in t , au concou rs du Conserva toi re, l e p re
m i er pri x de v iolon . l i bri l l a da ns l es concerts
don nés a Pari s en 1810 e t 1811 . P lus ta rd , i l
dev i n t le se cond v iolon de 8a i ilot, dans les
séa nces de mus ique ‘tlc chambre de ce t a rt i ste
cé lébre . Penda n t près de v i ngt a n s il conserva
ce t te po s i t ion . V ida l fu t l ‘un des professeu rs
l es pl us es t imés po ur son i ns t rumen t . I l n'a pa s
publ i é de compos i t ions pou r l e v iolon .

V ID A L (Èsrenne-T . sténograpbo , es t
a u teu r d‘ un pe t i t écri t i n t i t u lé : Systéme de
musique sténoyropha‘que. Toulon , de l

‘ i m
primerie ite l csnme, 1885 , in-8° de 82 pages,
a vec u n tablea u .

V IDAL (P . On a sous ce nom u n écr i t
i n t i tu l é : P hysiologie de l

'o rga ne de l
‘ou ‘

ie
che: l‘homme. Pari s, de l'impri merie de Noos
sa rd , 1850, iu-8° de 88 pages .
V IEI I\A Autorun) , compos i teu r, naqu i t a

V illav ieiosa , en Portuga l , ven la li n du se i

z ieme s iècle, e t é tudi a l a musiq ue etle con t re
poi n t sous l a d i re ction de l enoci l abe l lo,
pu i s se re nd i t en I ta l i e e t obti n t l a place de
ma i t re de chapel l e Lore t te . Aprè s quelques
an nées de séjou r en ce t te v i l le

,
i l re tou rna dan s

sa pa tri e e t futnommé mai t re de cha pe l le a
B ra in . Il y mou ru t en 1050, l a i ssa n t en manu
sc ri t les ouvrages su i van ts,que le ro i de Portu
gal, J ea n lV ,titplacer dans sa bi bl ioth èque :
1° Hesse du prem ier ton douze voi s . 2°Mi
serers hu it vo is, duhu i t ièmetou. 8° Dta:it

Da mia n ,
l huitvoi s , du premierton , avec

i n st rumen ts . 4° B ra ine Vt‘r, sdoute vo ia ,dn

premie rton . 5° Lo nde Htam so lem , huit
voi s , du hu i t i ème lon . 0° Pl usieu rs mo tets .
V IEŒA (Autumn) , moi ne portuga i s, ne

L i sbo nne, en t ra da ns so n couve n t en e t
dev i n t pa r l a suite un des organ i s tes les plus
di st i ngués de son pays . Il mourut le ” j an v i er
1701

, l a i ssan t en man usc ri t un recuei l de
pièces d

‘orgue des ign! pa r l acbado sous ce
t i t re D iuen os obrosde orgue po rn ceton
gMom deals lnstrumento (0£uv re s diverses
d‘orgue s l

‘ usage de centqui jouen t de ce t
in st rumen t).
V I DAME D B C H A RT RES . V oyez

FR B
'

I
‘

2 VA L (l ah -ten DE ) .
V IELA R8 (l eu ), poete e t mus icientran

ça ls, n é à Corb ie, pet i te
'v i l l e de la Pi ca rd ie

,

v i va i t vers 1300. On t rouve deux chan son s
notées“ sa composi t i on dan s u n manuscri t
de la Bibl iothèque impériale , eotéOä (fonds de
Camel.
V IERD…CK (J an ), compos i te ur a l le

ma nd , lutorgan i ste a l‘église Sa i n te —Marie de
Stra lsnud

, vers le mi l ieu d u dia - sept i ème
siècle . Il publ i a des concerts spi ri t uel s pl u
sieu rs voir, sans ce t i t re Geistllehe C once rte
intl 8und 4 Sttmmm , nets: B a sso eonti
n uo. E n ter fle“. Gre ilsvva ld, 1642, in

La deux ième par ti e de ce t œuv re pa rutâ Ros
tock en 1643, in elle con tien t v i ngt
messes , motets, Magntetd i a logues
huitvoix a vec accompagnementd ‘orgue .
l attbe'son acco rde des é loges a cetouv rage
(Grüudloge ei ne r Ehm —P for te, page
La Bibl i othèq ue roya le de

_
Berl i n pos sède u n

exempl a i re des deux pa rt ies auquel ma n que l a
parti e de basse con t i nue . Les autres produc
tions de V ierdanck son t 1° Ente r The“;
nev er P ooo nen , Gogllo rflen B a lle“en u nd

Com m », m itstory V iolinen , und ei nem
V iolon, n ebenstdem B a sso co n t i nuo . Von

J oha nn V iewlouc&,der Zei t batetten O rgu
n i

’

strn au .sr—Ma rlon r
‘

n Stm o lsund (Pre
m ière pa rt i e de nouve l l es pan nes , galiardes,
ba l le t s et couran tes po ur deu s v iolons

,
ba sse

de v iole e t basse con t i n ue
,
pa r Jea n V ier

danck
,
ttn des mei l leu rs orga n i stes de ce

temps, a Sa i n te—Ha rle de St ra l sund) ; Rostoct,
161 1, in La deux ième pa rt i e de netw
« age , i mpri mée dans la même an née

, con

t ien t des capri ces, ch anson s e t sonates pour
deux , t roi s, q ua t re e t c i nq i nst rumen ts, a vec
ou sa n s basse con t i nue . 3° £ rsler The“,
gelstlc‘cher suit 8 vend ok r

étim vuen n cbenstdent B a sso conti iwo , ete .
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au VIERLING VIEUXTEMPS
qui régna i t dan s ce tte v i l le lui é ta i t antipathi
que . Il en t repri t alors u n voyage en I ta l ie,
ma is il fu t con t ra i n t de l‘intem mpre, pa r
u ne gra ve malad ie qu i i

‘
atteign ltV i enne . De

retou r e Berl i n , après sa guériso n , il se livra
a l ‘ense ignemen t, à la compos ition ,“d irigea,
pendan t plusieurs a nn ées

,
la soc iété de cha n t

de Potsdam, appelée m ms d
’
0päro . Son

goûtpassionné pou r l a musique de Bach fut
enfi n sa t i sfa i t

,
a u moi s de jan v ier 1837, par

la soci é té de chan t qui pri t le nom de ce

grand homme, e t il pit t, chaque année, en
tend re bien exécuter ses œuv res . De qui nze en
q ui nte jou rs

,
il va auss i d i rige r une bon ne e t

uo
‘

m lrrense soci été de chan t Fra ncfort-« nr

l
‘
0der. En 1850, V ierling a été nommé di

re cteu r de ' mus ique roya le Parmi les
ouvrages de ceta rt i ste , ou remar que 1° Le

P saunve 121
, pour ra is co lo , chœu r e t or

ch estre , I m l au, Leucklrardl, 1850.

80 Hotel a de us chœu rs
,
en part i tion pour

p ia no ou org ue, op . 95 ; i bid.
, 1860. 8° Un

grand nombre de L iede r, en rec uei l s e t «re
tach és , po u r vo ix seu le e t piano , e t de chan ts
pou r plus ieurs voix .? Ouve rtu re pou r la Tens
pl ie de Sha kespea re, op . 0; l eriin ,

‘

l
‘

raut
v ein . ii° Ou verture pou r l a tragédie de
Morte—S tua rt, exécu tée Berl i n , e n 1854 ;
Ber l i n , & blesinger. 0° Im F rühling (Au
Pri n temps ) ouvertu re pou r l ‘orches tre
up . 24 ; l reslau, Leuckhardt. 7° Q uelques
p ièces pou r pi ano.

VŒUXTEDIPS (B eu r) v iolon i s te célè
lsra , estnesVerv ie rs, l e 20 février 1820. Fi l s
d ‘un a ncien m i li ta ire qui, re tiré du se rv i ce ,
s‘é ta i t Ii vre la prolession de l u th i er et d ‘ac
ce rnene d ‘ i n strumen ts, il litpre ssen t i r sa des
tination na tu re l le des ses prem ières a nnées,
pa r le pla is i r q u ‘ i l man i fes ta i t l ‘aud i t ion du
v io lon de son père . A deux a ns, il pa ssa i t des
heu res en t i è re s fro t te r les cri n s d‘un a rche t
sur les cordes d‘un pe t i t i n s t rumen t . A qua t re
a ns e t demi , il commença i t déchiflrer l a
mus ique. Cha rmé de ses heu reuses d i spos i
t io n s, un ama teu rtélé voul u t la i re les fra i s de
son éducatio n musi ca le, e t l e con fi a aux soi ns
de Lecte ur, bon profes seur de v io lon, qui pré
pa ra pa r ses leçon s les ta len ts d u jeune v iolo
n i ste, devenu depu i s lors u n des a rti s tes les
plus remarquables de so n époque . Ses progrès
furen t s i ra pides, qu

‘ i l p u t en treprend re avec
son ma i tre u n premier voyage à l

‘i ge de huit
an s, pou r donner des concer ts dans les pri nci
pa les v i l les de l a Be lgique . Arrivé à l vn aellès,
il y rencon tra l e cé lèbre v iolon i ste N . de se
t * rot, qui, frappé de sa précoce babrlctè , lui

don na gra tu i temen t des leçons pendan t quel
q ues moi s. du pri n temps de 1850, il v i n t a vec
son nouveau mai t re i Paris, e t yjoua dans un
concert donné a l a sa lle de l a rue de C l éry .

L
‘au teu r de ce tte no tice, qui l

‘
entendita lors ,

préd i t, dan s sa Revuemusicale,l
‘
aven ir de l ‘a»

liste enfan t . De retou r à Verv ie rs peu de temps
après,V ienatempay repritsesétudes. En rm ,

il en t repri t avec son père u n voyage en A l le
magne, pendan t leq uel il acqui t, pa r l

‘
habi

tude de se fa i re en tendre en publ i c
,
l ‘assurance

n écessa i re à l a l ibre man ifes ta tion du ta len t .
Ce fu t sV ienne qu ‘ i l obt i n t ses prem ie rs suc
cés de quelq ue i mpo rtance .» Il pri t a ussi
q ue lques l eçons d‘ha rm on ie de Si mon Sechter

,

o rgan i ste de la cou r, puis re v i n t à Bruxel les,
où il ne resta que quelques mois . A u mois de
décembre 1834 il pa rt i t pour Pa r i s , ne pu t
pa rven i r a s‘y fa i re en tendre , e t se ren di t à
Londres, où son ta len t n

‘
eacita pa s l‘ i n teret

q u‘ i l a va i t espé ré . De retou r à Pa ri s da ns l‘é té
de 1835

,
i l pri t la révol u t ion de compléter ses

conna i ssa nces en fa i san t
,
sou s l a d i rec t ion de

Mich a , des ét u des de compos i t ion . La métho de
superficie l le,mais espéditive de ce pro fesseu r ,
éta i t celle qui convena i t le m ieux a un instru
men ti ste peu souc ieux d ‘a cquéri r un profon d
sa voi r des formes du con t repoi n t , qu

‘ i l n e
considéra i t pas comme é ta n t à son usage . Peu
de temps après, i l commença écri re ses pre
mières compos i t ions, e t les fiten tendre da n s
son voyage en llollande, en t repri s e n 1336 ;
pui s il retou rna a V i en ne et publ i a ses
ouv rages. En 1858, i l joua a vec succès au
théâ t re de Bruxel les, a i ns i que dan s u n con
cert qnl fu t donné à l

‘

égl i se des August i ns pa r
l a Société ph i l a n th ropiq ue , e t y fiten tendre
des fan ta i s ies et des fragmen ts de concertos ou
l ‘on remarqua i t que lques i dées heu reuses mé
fées à des i ncohérences. Imméd ia temen t aprés ,
il pa rt i t po u r l a R ussie, donna n t des concert s
à Prague , Dresde, Le ipsiclte t Berl i n . Parti de
ce tte dern ière v i l le po ur Péterslro urg, i l fu t
a rrété pa r u ne grave maladie da n s une pe t i te
ville de l a Russ ie, ety fu t reten u pe ndan t plus
de deux moi s . Arrivé I‘étershourg, i l y eu t
de bri l la n ts succès qui ne se démen t i ren t poi n t
à Moscou . Ce fu t dans ce pays qu ‘ i l éc ri v i t u n
nouveau concerto de v iolon e t une grande fan
ta isie avec orchest re don t l a supér ior i té ,
l ‘égar d de ses product ions précéden tes, estsi
marquée

, que l a ma l ve i l la nce s
‘es t emparée de

ce fa i t , il Pari s comme à Bruxel les, pour lui en,“
con tester l a propri été

, quo iqu
‘

on ne pti t nom
mer l ‘a rt iste d i st ingué qu i a u ra i t prêté sa
plume \

'tcuttrmps. D“pllt$ lors, le gra in-l



VIEUXTEMI‘S
méri te de ses a u t res compo s it ion s a démont ré
q u‘ i l é ta i t bi e n le véri table au teu r de cel les— là
Aprés un séjourde plus d

‘une an née en Russie ,
V ie nxtemps re v i n t à Br uxe l les, au moi s de juin
1840

,
et
,
l e 1 j u i l le t su i va n t

,
il joua son nou

veau concerto (en sur
“

) e t sa fan ta i s i e (en la )
dan s un grand conce rt don né a u bénéfice des
musciciens de J

‘
orcbealre du théâ tre , sou s la

di rect ion de l‘au teu r de cet te noti ce . Ces mor
ceau x, où l ‘a rt i ste déploya le plu s bea u ta len t
d ‘exécu t ion

,
excitére ntdes tran spo rt sd‘enthou

siasme . V ieuxtemps les fileulendre de nouvea u
a ux concerts donnés A uve rs

,
a u mo isd‘eodt

su i van t , a l ‘occas ion de l ‘ i na ugu ra t ion de la sta
tue de Rube n s

,
e t l ‘admi ra t ion fu t te l le

,
qu ‘un

mi n i s tre lui accorda immédi atemen t l a déco
ra t ion de l ‘or dre de Léopo ld .

II ne ma nqua i t pl u s a V ieuxtemm que l a
sanction de I‘inlelligen le popu la t ion de Pa ri s
baptéme sans lequel u n a rt i s te n ‘ose c ro i re s
s a glo ire : ll l ‘ehl i u l dan s l ‘h i ver su i van t, e t
n
‘

exe ita pa s mo ins d‘ i n térê t pa r l e méri te de
ses dern iè res pro duct ion s que pa r au. ta len t
d
‘

instrumentiste . Depu i s lors
,
il a fa i t u n se

cond voyage en Hol la nde, pu i s a v i s i té de nou
veau l‘Allemagne , e t a revu V i e nne pou r la
tro isième fo is : en fi n , i l a pa rco u ru la Pologne
e t n ‘es t reven u a B ru xel les q u‘a u moi s de juin
1848; pu is i l a fa i t u n prem ier voyage un Amé
r iq ue , pendan t les a n nées 1844 ct1845 .

De retou r e n Euro pe , dan s l
‘été de 1843 ,

V ieux lemps pa rcou ru t les p rov i nces rhénanes ,
joua Coblence, chez le ro i de Prusse

, P ré

défi e -Gu i l laume IV , a l
‘époque des [étes pou r

l ‘ i na ugura t ion de l a sta tue de Beethoven
Bon n . A l ‘au tomne de la méme a nnée

, il se
mari a à Prancfort- su r-le-Pü in ; pu i s il se
rend i t de nouveau Pe tersbou rg, oul

‘empe
veu r Nicol a s le nomma v iolon -so lo de sa mo
s iq ue , a vec u n engagemen t de dix ans , do nt
une des cl a uses imposa i t s l ‘a rtiste l ‘obl iga t ion
de former que lques é lèves . Cetengagemen t
commença i t e n 1846 . V ieux lemps passa , e n
clfet

,
pl usieu rs a nnées en Russie ; mais, soi t

que le c l i ma t ne fil l pas favora ble a sa sa nté ;
soi t q u‘ i l éprouvâ t le besoi n de produ i re son
ta le n t chez des popu la t ions plus sympa th iq ues
a so n sen timen t a rt i s te e t pl us avancées dans
l a cu l tu re de l‘a rt, il n

‘
acbeva pas j us qu

‘au
t erme l‘engagementqu‘ il ava itpri s, et préféra
renoncer à l a pen sion s t i pu lée dans son cou
t rot . En 185 2, il repa ru t en A l lemagne, en
Angle te rre, en f rance, en Belg ique, y dou
uuntune mul t i tude innombrablc de conc erts

,

j usqu ‘e n 1857
,
oui l en trepri t u n second voyage

e n Aut( uqur , dontle pro du i t a été considè

815

rable. Da ns l'h i ver de 1858
,
le cé lèbre a r t i ste

don na , Pari s, une sériede séances de mus iq ue
de chambre, dan s lesq uel l es i l obt i n t des succès
d‘en thousiasme . I l sera i t Impossi b le de l e sui
vre depui s ce momen t dan s ses i ncessa n tes pé‘

régrinatio n sd‘un bou t à l ‘au tre de l‘Europe ,pl us
i mpossi ble en cored‘énumére r l es conce rts et les
solenn i tés mus ica les dan s lesquel les s‘es t pro
du i t so n ta len t . Au momen t où cette not i ce est
complé tée (j u i l le t 1864 ),V ieuxtemps jou i t d‘u n
momen t de repos da ns la propri été q u‘ i l pos
aède Dre icbenba in près de Francfort ;
ma is il ne ta rdera pas sans dou te a re prendre
son vol vers les con t rée s où son a rche t frappe
monna i e .

V ieux lemps n ‘es t pa s seu lemen t u n v iolo
'

n i s te de prem ie r ordre
,
ca r ses compos i t ion s

poua i ns t rumen t t i ennen t u n rang ém inent
dan s l a mus iq ue moderne de v iolon . Ses pr i n
c i pa les product ion s publ i ées son t 1' G ra nd
concerto (en po u r v iolon etorchestre,
op . 10; Pari s, Brandos . 2° Deux ième conce rto,tdm , op. 8;

'

l bid. Cette compos itio n a précédé
l
‘œuvre 10, e t n

‘a pas été considérée comme
le véri ta ble deux iéme conce rto de l ‘ auteu r.
8' Deux ième conce rto (en [a diése m i neu r),
op. lil ; Ham bou rg, Schuberlb. 4° Grand con
ce rto (e n la ), op. 25 ; Pari s, Brandus, e t Lei p
s ick , k i s t ne r. 5 * Q ua t ri ème grand concerto
(en ré m ineu r), i bid. I l y a d‘au tres concertos
de V ieuxtemps sur les quels je manque de ren
seignem e nts. 6" Grande fan ta i si e (en la ) pou r
v io lon e t orchest re ; Pari s , B randns. 7° A ir

va ri é sur les mot i fs du P ira te, op. 6 ; ibid.

8° Romances san s pa roles avec accompagne
men t de p i ano

,
op . 7, en deux su i tes ; i bi d .

0° H omma ge d P aga n i»! capri ce a vec or
chestre un pi ano, op . 0; i bid . 10° Fa nta is i e
ca price -po ur v iolon e t o rcbestre ou p i a no,
Op. 11 (bid. 11° Grande so nate en qua lro pa r
t i es (en re) pou r pi a no e t v iolon , op . 19 ;

l ayence , Schot t . 12‘ Lesdm£ges, ca price a vec
a ccompagnemen t de v ioloncel le obl igé et de
pi ano ou orches tre, op. 15 ; Pari s , Brand iu.

13° Si x études de co ncert a vec a ccompagne
men t de pia no

,
op . 10, en deux su i t es ; (bid.

14° Sou ven i r d‘A mérique, a i r v ar i é su r l
‘a i r

américa i n Ya nkee doodle, a vec q ua tuor un
p iano, op. 17; i bid. 15° La Norma , fan ta i s i e
su r l a q ua t ri ème co rde du v iolon , a vec orc

cbcstrc ou pi a no, op. 18; (bld. 10° Duo cou
ce rla ntsu r D ors J ua n , pou r v iolon e t piano ,
avec EdouardWo lll‘, op . 20; Berl i n , Schle
s i nger. 17° Souven i r ds Russie, fan ta i s i e po u r
v iolon etorches t re ou pia no, op. 2 1; Pa ri s ,
Braudus. 18° Six morcea ux bri l lan ts de sa lou



:un

p ou r v iol on e t pi ano
,
op. 99 ; ibid. 10“Grand

duo bri l lan t sur Le C amp de Meyer
bee r

,
pour v iolon et p i ano

,
avec Théodore li n

l alr, op. 94 ; Be rl i n, Sch lesi nger. 90° Grande
fan ta i sie sur desthèmes sla ves pour v iolon e t
o rches t re ou pi ano

,
op . 27; Paris, !randus.

21° In tro duct ion etra ndo pou r v iolon et cv
chestre o upiano, op . 29 ; ibid . Il ex i ste bea u
coup d'au tres composi t ions de V ieustemps,
don t uneun nde polona i se avec orches t re, une
éligio (en la m i neur), pou r v iolon e t instru
ment s à ven t, des C on tes pou r v iol on , a vec
qua tuor ou pia no , beaucou p de pet i tes pièces
de dilfdrents gen res, t roi s cadencea pou r le
concerto de Bee thoven , op . 61

,
des d uos e t

fan ta i s i es pou r v iolon e t p ia no, avec Édoua rdWei ll“, op. 70 et 80, des t ra n scription s . etc .

V ieuatemps es t membre de l
‘

Académ ie

roya le de Belgique depui s 1846 . Il estofllcier
de l‘ord re de Léopo ld e t décoré de p l us ieu rs
a ut res ordres .
MadameV ienatemps, née J oséphine der, s

V ienn e , estune pi an i ste de ta len t‘. Elie accom
pagne son mari , dan s ses morceaux de sa lon,
avec a utan t de préci s ion que de dél ic a tesse.

Mademoi se l le Bde r se liten tendre pou r la pre
m ière foi s dansuu concert do n né a V i enne, le
7 septembre 1829 . En 1883, el le en t repri t u n
voyage po u r don ner des con certs , etv i s i ta
Prague, Dresde, Berl i n, Le ipsick et Fra ncfort .
Dans l ‘ann ée su i van te , el le é ta i t a Stuttga rd.

Su i van t l‘A llgemeine muu
‘

knlischs Z ei t u ng
de Le ipsiclt, ce t te dame es t l a même que
m ademoi se l l e Eder, qui en tra au théâtre de
l.eopoldstadts V ienne, comme can tat rice, e t
jou a le rble du page Chérultln dans leMa ria ge
de F igaro , de Dloaart, en 1856 . Da ns l ‘an née
su i van te

,
elle passa au théât re de Josephstadt,

de la même v i l le . El l e y éta i t en core en 1858 e t

y chan ta l e rôle d
‘
A da lgtsa dan s la Nem o .

£u 18fl,
mademoisel le Ecler é ta i t a u théâ tre

de llanlne im , ouelle jo ua le rôle du page dan s
les Iluguenots. Dans les an née s e t
1845, elle res ta a ttachée authéâtre de Casse l,
et chan ta avec succès s l a scène e t dan s les
Concerts .
V IGA NONI (J osevn) ,œiëhro ténor, ne

Bergame, en 175 4 ,titses prem ières études de
musique dans ce t te v i l le, pui s reçu t des leçon s
de chan t de Ferd i nand Berton i

, à V en i se.
En 1777, il débu ta B resc i a en qua l i té de
secondténo r, e t y eu t assez de succès pou r être
engagé en qual i té de prem ierténor au théât re
de Padoue

,
pendan t l e carême de 1778. Après

avoi r chan té à Modène
,
à l’a rm e, à Bologne e t

is Rome , i l futengagé au thé—l i re i ta l ien de

V IEUXTEMPS VIGNOLA

Londre s , en 1783, e t n
‘y réu ss i t que médioc re

meut . En 1780, il éta i t a V i enne, où Pa i
aie l lo écri v i t pou r ltti le rôle de San d ri no ,
da n s I l Re d orm Engagé au théa t re Sa i n t
Cln ries de Naples, a u printemm de 1787 il

bri l l a a u premier ra ng, pa rt i cu l i èremen t dan s
l aModistn roggimtfi ce , d u même compos i
teur. La gra nde réputation de

_
V iganoni da te

de ce t te époque
,
— el le reçu t l a plus honorabl e

sanction Pari s, l orsqu
‘ i l pa rtagea a vec Ilan

dini l‘emplo i de prem ierténo r, pen dan t les
années 1789 a 1701 La ca ta st rophe de 1795
ayan t d ispersé l es excel len ts chan teurs d u
th éâ t re ita l i en , V igano n i reto urna en i ta l i e et
chan t a s I llo n , pe ndan t l e carême de ce t te
an née , pui s se liten tendre su r les pri ncipa u x
théâtres de sa patrie . Appe l“Londre s, eul7o5 ,
i l y futaccuei l l i ce tte foi s pa r de vifs a pple n
dissements e t demeura près de six ans.
moi s de ju i l le t 1801, il litu n voyage a Pa ri s ,
où i l re t rouva son a ncie n am i Da isielto ; pu i s
il resolu t de v i v re dans le re pos Bergame e t
d
'

y joui r de l
‘

a isa nce qu‘ i l a va itacqu i se pa r
sestrauau . I l accepta la pl ane de prem ie r
ténor de la. ba si l i que de Sa i n te-Marie—l ajeure
et se liten tendre chaque année a ce t te église ,
dan s les gra ndes so len nitês. Il mouru t dan s
cet te ville, au moi s d

‘ av ri l 1823 , l
‘âge de

soisante -neuflans.

V IGNA L I (Gu ern ) , composite ur véni
t i en

,
vécu t dan s la seconde moi t i é du dia- sep

tième sièc le . Il a l‘a iti mprimer u n recuei l de
motets i n t i tu l é : Socri‘ Rimbombi dt‘ pa rc eù

‘

guer re , a 3, ooct,edune otto e ol -hn sso
par orga ne . Ven i se, 1665 , ln-4°.Une deua ièmo

é di t ion de cetouvrage a été publ i ée à Dobe r
l i ngen , en Allemagne,sous ce t i t re & :c ooo .

eeutns n ‘2, Cetune o b8uocibœ ,a d eccleso
‘

e

m ilita ntis s ta t ues stylo select ion applica t i ;
1071, i i i L

‘a bbé San t i n i , de Rome, pos
Bètdu même a u teur

,
en manu scri t : l yric,

Glo ria e C nedo , 4 co n sb
‘

ommti‘. o u ‘ l i t
dans l a série ch ronologi que des membres de
l
‘
Académ ie de Sa i n te -Cécile que ce t a rt i st e fu t
é lève de J .

-H . Ca retti c‘es t év idemmen t une
e rreu r

,
ear V igna l i naqu i t e n v i ron qua ran te

ans avan t ce ma i tre.
V lGNA

‘

I
‘

I (i nstru), compo s i teu r, né à
Bologne , vécu t dan s l a prem ière mo itié d u
dia- hu i t ième s iècle . Il a éc ri t l a musique de
l
‘

opéra i n t i tu l é Rivo li generost, qui tut
représen té au théâ tre Sa n Samueie de Ven i se,

V IGNO Ï.A (Jou ve) , composi teu r, né r ll

Sici le
, da ns l a .seconde moi t i é du dia- sept ième

s iècle
,
a corti , co la

,
musique de l

‘ora
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vi ra le d’Evera , naqu i t à V ilhalva (d
‘où il pri t

v ra isemblablemen t le n om sous l eq ue l i l es t
connu) , prés de la v i l le de Pontcira , dan s l a
prov i n ce d‘Alentéjo , en Por tugal . I l eu t une
belle vo ix dan s sa jeunesse, et é tudi a l a mu
s ique

,
vers 1095 , sou s la d i rec tion de Man uel

Rebelle . Deven u ma i tre de cha pe l le de i
‘bopi

ta l général de L i sbonne, i l passa ensu i te en la
m éme qual i té 8 l a ca théd ra le de cet te v i l le . Ce

composi teur a l a issé e n manuscr i t bea ucoup
de psa umes

,messes, h ymnes e t mote ts qu i se
t rouva i en t a u t re foi s da ns l a bi b liothèq ue du
ro i de Port uga l . Sen chef—d‘œuvre es t u ne
messe à hu i t vo is,trés-développée e t d iv i sée
en quat re pa rt i es .
V IL II ENA (Duree —Dm DE ), mai t re de

chapel le a Brera , en Portugal , né vers l e m i
l i eu du seizi ème siécle, ses é tudes musi ca les
sous la d i rec t ion du célébre maltre A n toi ne
P i nhe i ro . V i l hen a fu t u n des pl us hab i l es con
trepo intistes de sa na t ion . 11mou ru t en 1017,
e t la issa en manuscri t, ou t re beaucoup de
composi t ions po u r l‘égl i se, qui se tro uven t
da ns l a bi bl iothèq ue royale de L i sbon ne , u n
o uv rage i n ti tu l é A rts de co nte clide pa ra
principinntœ. (Artdu pla i n -chan t pou r les
commençan ts) .
V II-L AN! (Gu n n ), né Pla i san ce , fut

organ i s te de l
‘égl i se de ce t te v i l le, dan s les

prem ières année s d u dia-sep ti ème si èc le . I l a
publ i é de sa composi t ion 1°Missa , P so lms‘
n d Vespera s 10oecibus coneinuntur, lib.

V enetiis, apudAng. e t Gan lanum ,
10l1,

i ci 2°Mi ssa a veMa ria gra ciesa 20uo
eurn , libe r 4 ; i bid .

,
1011 . 3° N iu e e I’“

pene a 4 , 5 a 0uoct‘ . V en i se, 1011, in
4 ° Sa le-s

‘

n 8, 0s 8uoei een ba sse co nti nue
pert‘ orga ne . Ven i se, 1017, ln F re im i
omne s od Vespe ra s 5 uocum , op. 7. Veneti a ,
app. —Ba rt . l agn i , in 0° Sa lmi per t u t t i i
V esp ri dell’ no no a 12 cect, lih. Veneti a,
a pp . Ang. Gardano, 1810.

V I L LEB LANCB B (Ann an D E), né
l‘a ri s, en 1780, d

‘une fami l le noble, su i v i t ses
paren ts dans l ‘émigra t ion Lond res, et,
aprés avoi r reçu les premières l eçon s de mu
s iq ue e t de p ia no de madame Lava l -Léoup r

,

«lv-v i n t é lève de .1 . C rame r. deMarin
(voyez ce nom) , son pa re n t, célébre ha rpi ste
etv iolon i ste, l u i donna quelques l eçon s d ‘ha r
mon ie. De re tour a Pari s, i l con tinua l

'étude
de ce t te sc ience sous la d i rect ion de l‘abbé
B oxe, pu i s dev i n t él ève d u cé lébre p ia n i s te e t
com pos i teurWœlll. Ayanté té nommé aud i
teu r au conse i l d'État

,
il futchargé de porter

des dépêches l‘empereu r Napoléon pendan t

l ‘occu pa tion de Moscou , e t péritd ans l a te
t ra i te de cet te désa st re use campagne, a u moi s
de décembre 1812. Cetama teu r d i s ti ngué fi t
représenter authéâtre Feydeau, en 1800, le
Nègre pa r a mo u r, opéra —comique en un ac te ,
qui ne réussi t pas . Il ava i t écri t a uss i La C o
lère d‘A ch ille, grand opéra en t roi s a ctes ,
qui n‘a poi n t été joué. On a gravé de sa com
posi t ion 1° Q uatre sona tes pou r piano seu l

,

op . 1 ; Pari s, Perro . 2° T ro i s sona tes pou r
piano e t v iolon , op. 9 ; Pa ri s, P . Leduc.
8°Deux trios pour pia no, hau tbo i s e t v iolon
ce l le, . op . 3, n°° 1 , Pari s

, Era rd . 4‘ T roi s
grandes sona tes pou r pi ano seu l , op . 4 ; i bid .

V IL LEMA RBST (Cn am lim a : D E ) ,
nesPari s, le 22 av r i l 1785

,
a fa i t ses étude s

au col l ège de V endôme e t a u P ry ta néetran
ça is. Su… remen t employe au cabi ne t d u
m i n is t re de l‘ i n térieu r, sec réta i re général des
départements au delà des A l pes, pu i s écri va i n
pol i t ique, i l a publ i é des memoi res e t «les
pamph le ts . C ‘es t a l u i qu

‘
estdue l a rédaction

des Mémo i res du composi teu r Blangin i, pu
bliés sou s le t i t re de Souven i rs deMo ug i n s“
(1707 s Pa ri s, N ardin, 1655 , its
I . de V illemarestn‘a pa s m i s son nom a ce

l i v re . Il es t mort Be llerille, près.de Pari s ,
au moi s d ‘aoû t 1832.

V ILLENEU VE (Aunaé-J aooussl, ma i t re
de musique de l ‘égl i se ca thé dra le d'Arles, a u
commencemen t du d i x-h ui t i ème siècle

,
a fa it

i mprimer de sa compo s i t ion 1°Concert fran

ça is, t radui t du psaume D om i n us reguauit
Pari s, Bal l a rd, 1711, ln - iol. 2° Neuf l eçon s
des T énèbres , avec basse con t i n ue ; Pa ri s,
l oyvin , ist—4° oidong. 3° Si: mote ts e t u nMi o
aerere , idem ; ibid.
V I L L BNT (Jo an n ). V oyezWE LENI .

V I LLERS (Cstu aca D E), demoise l le
a ttach ée s la duche sse d‘Orléa n s, sers 1770,
es t a uteur d'u n écr i t de peu de va leu r, i ll i i°
tulé D ia logues sur la mus ique, a dressés
so n am ie , etdédi és à 8. J . S .Mon se igneu r
le duo de Cha r tres . Pari s, 1774 , in—8° de
soi xa n te-qua t re pages.
V IL L I ERS (Pneu s DE ) ou V U“.

l.l lä118,music ien . frança is d u se iz ième siècle,
n
‘
estconnu que pa r q ue lques morceaux de sa

compos i t ion , répa ndus d an s l es recue i l s de
son temps, e t pa rmi l esquel s on rema rq ue
1° X l” li on , co n tena n t XXI /l

’ chanso n s
n ouv eUes.dquatrepa rt ies . Paris, Attalngnant,
1543, pet i t lu 2°Mo letti deiñ ‘

orr. Ter ti u s
tibet: oum qua t uor nociona. Impressum Lug
dun i per J aoo luum I odernum de P ingnento .

Anno Domin i 1530, in - 4” old. 5? Q u in t u s
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iiber N otetm m quinqus etses: oocum.

O pera etsolercia J acob i l odernl (a lia s dieti
Grand J aques) ln u num coactornm , e t Lug
dun l ah codeur impresso rum 154 5 , ln-é°.

4° L ibe r decemMissa rum, a p re cia rte et
m as—{mi n omi n i s mueteis eonteætus, ete.
Jaeob us I oderons s P inguento escodebat
l.ugdnni. Anno pu lulem sa lutis, 1540, pe t i t
i ra- fo l . On y t ro uve la messe l qua t re voi x de
P . de V i l l ie rs, in t i tu lée D e B en to V irgine.
5° C oncen tus octo, ses , q u i nq ue etqua tuo r
o oeum omn ium juoundissim i nuspia m

u n ten si e : di t i. A ugu sto V indelico rum, Ph i

l i ppus Uhlhardns eacudebat, 1545 , in —4 ‘ obl.
Sigi smond Salblinger, d

‘Augsbourg, es t l
‘édi

t eu r de cette col lect ion , qui con t ien t t ren te
a ix mote ts

,
don t deus de P . de V i l l i ers .

tl° Q ua rtlivre de cha nsons composées d

q ua tre pa r ties pa r bons etem itents musi
ciens. I mprimé en quatre v olumes . Pa ri s,
Adri a n Le li ny e t Robert Ba l lard, 1558, pe ti t
in -é‘ old . 7° C inqutesme livre de chanson s
n oueeltementcomposéesen musique etqua tre
pa r t ies,pa r plusieurs authorsrs. I mp rimé en

q ua tre volumes. Ibid ., 1550. On y t ro uve t roi s
chan sons a qua t re voi x pa r de V il l i ers . 8° Se
cond livredu Ren e“des recuei ls composé à
q uatre pa r t ies, deplusieurs autheurs. i h id. ,

1504 , in On y t ro uve t ro i s chan son s de
l'. de V i l l iers . 9° P rem ie rti on de cha n son s
41 deu: pa rties composéespa r plusieurs au
teu rs . I lrid., 1578, petitttt—1° obl. Ce recue i l
ren ferme douze chan son s de P . de V i l l i ers .
V ILLOT£A U (Caren ce s il le

d‘ un lnstituteur, n aqui t l e 0sep tembre 1750,
s l e i len a (dépa rtemen t de l

‘Orne) . Ayan t
pe rdu son père à l’âge de t ro i s a n s e t demi , il
fu t adm is

,
quelquetemps après, en qua l ité

d‘en fan t de chœu r, s l a col légi a le du l en s, e t
litses premières études l i tté ra i res e t mu si ca les
dans ce tte ma it ri se . A l‘âge de on ze an s, il fut
tonsnré e t pou rv u d‘un bénéfice ecclés i a st ique
si mple. qui lui fou rn i t l es mo yens d

‘en t rer a u
col lege duMans, d i rigé pa r les Pères de l

‘Ora

toi re . A pei ne eut— il achevé ses human i tés

que, pe rsécuté pa r les obsessions de ses pa
re n ts pour q u‘ i l e n t rer au sém ina i re e t se l!
prê t re

, il pri t l a réso lut ion de s
‘en fu i r e t de

voyager comme musicien d
‘égl i se ambul a n t,

ce qui s
‘ appel a i t a lors uica risr; ma i s, bien tôt

fa t igué de ce gen re de vie, il s
‘engagea dans

u n régi men t de dragon s . Cependa n t personne
n ‘é ta i t moins fa i t que V illoteau pou r l a vie de
solda t ; d

‘a i l leurs.lta vai t appris que sa mère
traitpro fondémen t «filigée de son absence e t
que des démarches é taien t fai tes par diverses

819

(I) Dans one nerede V illeru a publiée par lt. Leco n te
(Gu am a u ieets de P aris. an n . 1809. p. il es t dis
que pour échapper A la barbe N velutionna in . en 1701.
iltutebligtde qui t ter furüre. entle cla im Notre—Dame,
et d‘al ler prendre un appartement dans le faubourgMon tmartre, en qual i té de pa lm e de musique etde
l i ttera ture, ete . Il ya sans doute une erreur dedatedses
certe nero. en il s

‘

y avai t peint de hache sén luliOn
na ire ea 179l.

pe rson nes pour lui en lever son bénéfice ; il néo

goc i a son congé avec son co lonel
,
e t deven u

l i bre , il re tourna ses éiudcs. I l repr i t a lors
sa place en chœu r de l a col légia le du [ans ;
ma i s i l y res ta peu de temps , aya n t accepté
une place de ténor qui lui fu t offerte en chœu r
de la ca thé dra le de l a Rochel l e. Le dési r d ‘ac
quéri r de l ‘ i n s t ruct ion le condu i s i t ensu i te au
col lege de l onta igu, pone _ y_ su i vre, pendan t
deux an s, un cou rs de phi l osoph ie ; pu i s à
Pa ri s, où il fréquents, pendan ttro is au t re s
a nnées , les leçons des doc teu rs de La Ilogue e t
Asseline

, l a So rbonne . Aprés a voi r reçu l es
ord res, i l fu t a ttaché a u chœu r de la ca thédra le
de Pa ri s, la recommanda t ion de Lesueu r

,
e t

u ne riche préhende a l la i t l u i ét re do nnée
,

.

quand lesorsgcs de la révol u t ion éclatérent( l ) .
Le peu de goû t q u

‘ i l a va i t toujou rs en pou r
l ‘éta t ecclés ia st iq ue le l u i Ill a lors aba ndonne r
pou r en trer, en 1799, dan s l es chœu rs de
l ‘o pera , où il fu t ensui te œ ryphée . C ‘es t u n
fa i t d igne de rema rq ue que les deux musiciens
érudi ts qui fon t l e p lus d‘honneu r s l a littéra
t ure mus ica l e de l a F rance , a sa voi r Peres e t
V illoteau, furen t tous deux chori s tes l

‘Opéra

dan s le méme temps. Tous deus se cooso laient
,

pa r l
‘étude, des en nu i s d

‘un emploi peu d‘ac
cor d a vec leu rs pencha n ts . V llloteau qu i t ta
ce tt e pos ition, e n l ‘an V I de l a républ ique,
pou r fa i re pa r ti e du corps de sa van ts emmené
en Égypte pa r le généra l Bo na pa rte.
Une nouvel l e ca rrière vena i t de s‘ouv ri r

pou r l u i , ca rr i ère honorable don t il se mon tra
d igne pa r ses pa t ien tes i nves tiga tions e t pa r
son noble ca ractére . Sa des t i na tion é ta i t de
recuei l l i r des fai t s et des ma tériaux concernan t
la mus ique des d ivers peuples orien ta ux qui
son t mélés su r le so l de l‘Égypte, pa rti cu lière
mentl e s A rabes, les C0ptes, l es moi nes grecs
e t les A rmén iens. Huntd‘une a bonda n te ré
col te de notes, de t ra i tés de musiq ue etd‘io
struments, il re v i n t Pa ri s dan s l‘an V I II, e t
se mi t trava i l le r avec a rdeu r s l a pa rt q u‘ i l
dev a i t fourn i r a u grand ouvragede l a Description de l’Égypte. Pendan t pl us ieu rs a nnées

,
i l

s
‘
occupa s rechercher, da ns lesgrandes bibl io
thèques de Pa ri s , les documen ts pro pres s
combler les l acunes de ses recherches en
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Égypte, et à obteni r de l
‘am it ié des orien ta

l i s tes Sy l ves t re de Sacy
,
B e rbin etSedillotdes

t raduct ions des tra i tés origi naux de l a mus iq ue
or ien ta le . J e le con nus

,
pendan t les ann ées

1804 à 1807, occupé de ces recherche s don t les
résul t a t s pa ru ren t successi vemen t dans les
volumes de l a Desc rip t ion de l’É gypte. Les

di verses pa rt ies du t rava i l de V illotean son t
1" D i sserta t ion su r la mus iq ue des a ncim
É gypt ien s . o n…mrm les

espèces d
‘
in s t ru men ts de musique que l

‘
on

rema rque pa rm i les sculpt ures
.
qui déco n nt

les a n t iques mon uments de l’Egypte, e t sur
les noms que leu r don nèren t, en leu r la ngue
prop

'

re, les prem iers peuples de ce pay s . Ces
deux «liasertatio nssontco ntenuesda ns les vol u
Ines qu i concernen t l‘ éta t a ncie n de l‘Égypte .

Michaelh a t radu i t l a première en a l lemand,
sous ce t i t re A bha ndluny iiber disMus ik
der a llen Ægyptens . Le ipsick, 1821, in

-8°de
100pages . 5° D et‘e‘tata ct uel de l'a rtmusi
ca l en Égypte, ou rela tion h isto ri que etdee
c riptia des recherches e t observa t ion s fa i tes
sur la musique en ce payr. Cette pa rt ie, qui
forme 210 pages (pe t i t ln- fol io) d

‘ impress ion
,

fa i t part ie du qua tr ième volume de l‘éta t mo
de rn e, dans l

‘ éd i t ion or igi na le . é°D escription
historiq ue, techn ique e t littéra ire destusi ru
m ents de mus ique des 0rientauz . Cette qua
trième e t derniè re pa r tiedutrava il de V illoteau
ae t rou ve dan s l e septième vol ume de l ‘ét a t
mo derne e t forme 170 pages . Q uoique le plus
g rand so i n a i t prés idé aux reche rches de ce
savan t sur l a mu sique des anciens peuples de
l
‘Égypte , quoiqu‘o n y rem a rque une érudi t ion
rare

,quo ique,enfln , ily a i t po rté l a con scien ce
l i t té ra i re d‘u n honnete homme

,
l‘absence de

don née s posi t i ves l ‘a obl igé 5 se réfugier sou
ven t su r l e terra i n des conjectu res e t I pren
d re pou r gui des J ahlonsky, K ircheretd ‘au tres
sava n ts qui, dan s le cou rs des s i ècles dern ie rs ,
on t essa yé d‘écla ircir l ‘h i sto i re des mœ urs

,des .

a rts e t de l a l i t téra tu re d‘ un peupl e chez qui
t ou t é ta i t mys té rieux . Les conjec tu res de V i l l o
t eau pa ra i sse n t souven t heu re use s etson t
a ccompagnées des tex tes an tiq ues qui é ta ien t
à l a di sposi t ion de l ‘au teu r

,
e t qui pouva ien t

lui serv i r de preuves ; ma i s, en fi n
, ce son t des

conjec tu res, e t ce ne pouva i t é t re au t re chose
en l

‘
étatsdes con na i ssa nces qu‘on a va i t su r

l
‘Égypte l‘époq ue ou l ‘au teur rédigea son
t rav a i l . Les d iverses col l ec t ion s d‘antiquités,
recuei l lies depu i s lors dan s les tombeau : de ce
pays e t a pportées en Eu rope , on t m i s .

’tnot re
d i spos i t ion des i n st rumen t s don t on n ‘ava i t
autrefo isqucdes rcprésentstionspla soumoi ns

VILLOTEAU

grm iéres
, pl us ou moins infidèles e t qui jet

ten t un grand jou r sur c et te matière . Les

au tres pa rt ies du travai l de V illotcau, ayan t
pou r objet l ‘ex posé de l ‘é ta t a c tuel de la mu si
que des d ifféren ts peuples qu i habitentl‘îgyple ,
on t l‘a van tage de re pose r su r des fa i ts pa tents;
et, comme l'au teu r un israith des con na i ssa nces
trés- étendues dans l ‘a r t une é rudi tion profonde
e t va riée, comme il éta i t, d

‘a illeu rs, a n imé
dans ses re che rches d‘un site in fatigahle qui
na recul a i t devan t aucu ne ditIiculté, il nous a
don né sur l a musique des 0rientaux des ren
seignements précieux qui recti0entles not ion s
i n com plètes ou fa usses que nou s av i ons reçue s
de K i rcher, de La borde, de Pockoke,deNorden
e t des au t res écr i va i n s e t voyage u rs . Sontra
va i l concern an t le chan t de l‘Église grecqut
pa rt i cu l i è remen t d igne d

‘éloges . J
‘
a i don né,

da ns l a Rev ue m usi ca le, u ne a na l yse des t ra
vaux de Villntea rr(t. I, p. 870-381, 389-102, et
t . I I, p . 1 Ce a van t ava it prépa ré un au t re
mémoi re su r l a n a t ure e t l e caractère des d i vers
gen res de ch an t e t de po ésie en usage dan s
l
‘a nc ien ne Égypte ; mai s il ne poten obten i r
l‘ i nse rt ion dans l a Descri p t ion de ce pays,
pa rce qu‘ i l fu t considéré comme trop conjee
rural pa r l a commi ssion cha rgée de la publ i ca
t ion de cegrand ouvrage . Pou r compléter en fi n
l atâche qu ‘ i l a va i t en trepr i se à l‘égardde l a
m usiq ue des O r ien taux , i l s

‘éta i t prépa ré à l a
rédact i on d‘u n d ict ion na i re de tou t ce qui con
ce rne l a théorie e t l a pra t iq ue de ce t te musique,
avec la t raducti on etl ‘expl i cat ion destermes
techn iques de l a mus iq ue a rabe, tu rq ue, per
sane

,
éth iopienne, a rmén ien ne e t grecq ue nso

derne ; cependanti l n ‘a la issé q ue le recuei l
'des matéria ux de ce t ouv rage .

V illoteau avaitl u,0la Socié té l ibre des scie n
ces e t a rt s de Pa ri s, unMémo i re sur la poes i
bilité‘

etl'u t ili té d’une théorie em te des
p rin cipes naturels de la musique ; ce pe t i t
ou v rage, qui n

‘é ta i t q ue le pré l ude d‘u n tra
v a i l bea ucoup plus conridérahle e t don t i l se ra

parlétoutl‘h eure
,
pa ru t h Par i s (de l

‘
impri

merie impéria le), en 1807, gra nd i ra —8° de
88 pages…. Le l i v re , don t iln

‘
éta itqne l'i n t ro

‘
1luclion , fu t en su ite publ i é sous ce t i tre
Recherches su r l'a na logie de la musique a vec
les a rts qui ontpour objetl'imitation du
la ngage pou r serv i r d

'
i n t roduc t ion d

l
’ét ude des pri ncipes na t urels de ceta rt.
fl) Ce mémoi redoa na lieuh l

‘

éeritde L . Il . ltayc d

(co p. ce nom ) intitulé Lettre a I l. Vi llatea a . toucha n t
ses vues sur la possibilité d

‘

une théori e ex acte des prin
eiprs ne r-n ir de la m asrqnt, etc. , l ‘oeil , Coureur. Ill”.

ist—8°
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res ta i t à Tours, e t d
‘

y v i v re d‘ une mod iq ue
pen sion

,
sou ten u pa r l a cons idéra t ion publ i

q ue (d i t le biogra phe c i té p récédemmen t),
exerça n t d ive rses fonct ion s gra tu i tes , e t con
coura n t a vec zèle a u succés de l‘enseignemen t
popu la i re . Là recommencèren t ses

'

t ravaux
sur la musiq ue . Les mêmes idées qui l

‘a va ien t
dirigé da ns l a concepti on de ses Recherches
sur l

’
a na logfs de la mus ique a vec la a rf:

qui on t pou r obje t l
’
im i ta t ion du la ngage,

le gu idèren t da ns la rédaction d‘un nouvea u
l i v re , auquel i l a donn é l e t i t re de Tra ifd ds
phonéthe‘st‘e. V oici ce qu‘ i l m‘en d i sa i t

,
dans

une lett re écr i te de “
l
‘ours

,
le 9 décembre

1825 «J e m ‘occu pe en ce momen t d‘un t ra
va i l qui es t l e fr ui t des recherches etdes
méditations les p l us su i vie s pendan t l a plus
gra nde pa rt i e de ma v ie, e t l e résultatd‘une
expé rience de pl us de c i nquan te ans . C ‘es t
un t ra ité ouj e démon tre l a pro pri été es

pressi ve des son s e t des intlexions de la
voi s humai ne, d

‘
après des h i t s que t‘es pe

rieoee journa l ière permeta chacun de
véri fi er e t de const a ter sans pe i ne e t cha
que i nsta n t ; cc qui me donne l ieu d

'établ i r
une théori e de l a proprié té es pre ssi ve tics

a sous e t des dive rs in te rva l l es don t ae com
pose l‘étendue de la voi x

,
e t des d i ve rses

qua l i tés que son t imbre reço i t dans les dif
a “ren tes a ffec tions de Joi e on de dou leu r.
C
‘es ttoujou rs , comme on voi t, l ‘ idée de l'i m i
t a t i on do la ngage pa r la musi que ; ce son t
toujours l es memes erreu rs

,
toujou rs la même

i mpossi bi l i té de form uler des appl i ca t ion s
u t i les à l‘a rt réel . Cetouv rage fu t u n des der
n isrs chagri ns de V ilioteau; ca r l‘ayan t
soum is a l ‘examen de l‘Académ ie des inscrip
t ion s etbe l les- le t t res de l ‘ i ns t i t u t de France

,

cel te—c i ren voya le manusc ri t a la sec t ion de
musique, di sa n t q ue l ‘obj etdu l iv re l a concer
na i t ; une di scussion s

‘é ta bl i t ce sujet
, etle

résu l ta t fu t que l ‘au teu r n ‘
obtiotpas l e ra p

port q u‘ i l a t tenda itpou r l i vre r l ‘ouv rage a
l ‘ i mpression . Le ch agri n q u‘i l en épro uva
bêta peu t-et re sa fi n . i l mourut l e 25 a vr i l
1880

,
a l ‘age de q ua t re-v ingts a n s . i l s

‘éta i t
marié, da ns un âge a vancé , a une femme don t
i l eu t u n fi ls

,
e t qui lui don na des témoign ages

de tend re aff ec tion jusqu ‘à la fin de ses jours .
A l a demande du m in i st re de l ‘ i n térieu r

, il

t radu i s i t en frança is,dansaesdern ières a nnées,
l es sep t a u teu rs grecs su r l a musi que publ i és
pa r I einom, e t y ajou ta des commen ta i res :
i l eu t l e temps d ‘achever ce t immense t ra va i l .
Les manuscr i ts des tex tes grecs , de _

l a ve rs ion
l a t i ne e t de la t raduct ion frança i se a vec l es

VILLOTEAU

notes on t été acq uis pa r l a bibl iothèque du
Conserva toi re de Paris . Une copie de ce t ra
va i l es t déposée à l a bi bl io thèque de Tou rs . i l
ne fau t pa s cro i re tou tefois que V i lloteau a i t
fa i t sa traduct ion d‘après letexte gre c si on
vou la i t l a pu bl i er, il faudra i t l a revoi r d

‘
après

cetexte, ca r i l n ‘a pu sui v re que la vers i on
l a t i ne. V oic i , a ce sujet, les re nse ign emen t s
cert a ins q ue je pui s fou rn i r. Étonné de l i re ,
dan s l a F ra nce tit!e‘rat‘re de Il . Q uéra rwl
(tome page que Acha intæ ,

sa van t he l
len i ste e t ph i lologue, a va i t t radu i t du grec l e
t ra ité du chantecc lési ast iq ue att r i bué sa i n t
Jean Damascene, e t qui se t rou ve i n terca l é
dans le t ra va i l de Villoteau su r l a mus iq ue de s
O rien taux , J

‘écrivis au traducte u r de D ictys de
C rète, pou r m ‘ i n former du fa i t

,
e t j‘en reçu s

ce tte réponse
8vm s. le avri l tros.

a Honfleur,
n J e n

‘
a i reçu qu‘bier, i l de ce mois, la

le t t re que vous m
‘
a vez adres sée sou s l a

da te du l"; en conséquence, je n
‘

a i pu vou s
répondre pl us tôt.
a Il es t bien v rai que j‘a i fa i t l a t raduct io n
de l ‘o uvrage i nédi t de sa i n t J ea n Damas
céne sur la mus ique grecq ue en usage d e
son temps , e t q u i a été i n sé ré pa r ex t ra i t s
dans l‘a rt i c le de la musi que des peuples qui
ha bi ta ien t l‘Égypte dan s les prem iers sièc le s
de l‘Église ; a rt i cle publ i é pa r V illotean
dans la Desc ript ion de l

'

Egypte , que, pa r
erreu r, ll . Q uéra rd a ppe l le C ollection des
mon uments det’Egypte . V ii ioteau, mu
s teten e t composi teu r es ti mé a lors, ava i t fa i t
les bri l la n tes campagnes de l

‘Égypte , e t ,
comme membre de l 'i ns t i tu t é tabl i pa r
Bonapa rte, il a va i t rappo rté de ce pa ys tou s
les mon ument s re l a t i fs son a rt

,
en t re

a u tres le pe ti t ms . en ques t ion . Ren tré e n
Prance e t fa i san t pa rt i e de l a comm iss ion
d
‘Égypte, il fu t spéc ia lemen t cha rgé de ce
qui concerna i t la musi que. V illoteau,
su r le re fus de p l usieu rs sava nts, méme de
l‘ Institut, me fu t adressé, e t j ‘accepta i ce
qu‘ i l tn c proposa i t. Le ms. é ta i t assez
l is i ble

,
mai s san s accents et sa ns po i n ts

, ce

qu i en renda i t l a t raduct ion assez d iffi ci le,
su rtou t pou r le p remier essa i etpour mot,
qul ne conna i ssa i s pa s plu s la tun ique
que :il . Vt‘üotenu ne con na i ssa itle grec.
i l fu t convenu que j e t radu i ra i s mot pou r
mot, interlinéa irement, e t q ue, tou s l es
huitjours , nous nou s rdun irio ns pou r re
mett re en bon frança i s

,
su i van t les régles

de l ‘a rt musica l, ce t ou v rage qu i derart
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étre i n séré en en tier, mais qui ne le fu t q ue
pa rt i el lemen t, fau te d

‘espace. Voi l à l a ré
ri té.

‘ ignore pou rq uoi ll . V illotcau n
‘
a

pas fa i t men tio n de moi dans son t rava i l ;
ma is le fa i t de ma coopérati on é ta i t asser

« con nu a lors, pou r que ll . Q uérard me l‘a i l
a t t ri bué a vec q uelq ue ra i son . Comme je
n
‘
attacba is pas une grande importa n ce ce

t rava i l , que j e n
‘ava i s fai t q ue pa r compla i

sa nce, je n ‘y a i guère pensé depu i s.
a Voi l à, monsieu r, tou t ce que je pu is vous
d i re a cetéga rd . l e dési re que ces reusel

gnements pu i ssen t vous ét re u t i les, e t Je me
fél icite que cet te c i rcons ta nce m‘a i t procu ré
l ‘honneu r d ‘avoi r une corre spo nda nce a vec
vo us . Je su i s, monsieu r, a vec la plus pa r
fa i te es t ime

,

Vot retrés—humble e t
s obéi ssan t serv i teur,

Acasrm s père
,

l emme de lettres, 0Écran (Ba re) .

Ce t te le t tre prouve j u sq u ‘à l ‘év idence q…
V ilioteau n‘a pu fa i re l a traduc tion fra nçaise
des au teu rs de l a col lec t ion de l eibom d‘

prés ieteste grec , e t q u‘ i l a du se serv i r de
l a vers ion la t i n e. Si le gouvern emen t frança i s
vou la i t fa ire pubiier ce t te traduc t ion , il sera i t
donc nécessa i re qu‘el l e bitrev ue e t co l lytion née a vec soi n .

V IL SECK ER (Paauçors-J n u), pro fesseu r
de pla i n- cha n t a u sémi na i re de Passa u (ila
v iérc), s

'es t fa i t con na i t re pa r un l i v re i n t i.
tulé : Lehn com rom ischen Charalgesa nys,
so ns Gebra uchs für Sem ina rirn , geistlo‘chs
Schuliehrer und Chora listen (Sc ience du
p la i n—chan t roma i n , a l

‘u sage des sém i na i res,
des professeu rs d ‘éco les re l igi euses e t des
cbantres) . Passau , i 84 l, in
V…E RCA ‘

I
‘

I (Pun to) , v irtuose su r l a
mandol i ne, né en "19,eutune bri l l an te répu
t a t ion , eo I ta l i e, pou r son remar quable ta len t
su r ce t i ns trumen t. Ses compa t riotes l‘appe
la ien t le P aga n i n i de la ma ndoline . Il éta i t
âgé d

‘env i ron v i ngt—h u i t ans lorsq u
‘ i l litadm i

rer son hab i le té ex t rao rd i na i re F lorence
,
a u

mois de décembre l808. Bien tô t sa renommée
s
‘
étenditdan s tou te l'Italie. Pa rtou t il donna
des concerts . C i nq o u sis foi s il retourna
M i la n etjoua a u théâ treRe,dans ics entr‘acles.
i lvoyagea auss i en A l lemagne e t se fiten tendre
à V i en ne

,
en 1829 et1840, a Berl i n e t aWei

mar, en 1830. De retou r en ltalie , il mouru t
Gênes, le 27ju i l le t 1850, l‘âge de 71 an s,
peu de jou rs a p rès y a vo i r donné u n concert.
La femme de ce t a rt i s te, née B ia nchi, fui
am es. cars . nr.s ausruess. r . m s.
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canta t ri ce e t chan ta au théâ t re de Man toue,
en “434 , a Berl i n e t Weima r, en 1830.

V INA CESI (Besolr) , cheval ier
,
ne s

B re sc i a, vers 1070, fu t mai t re de cha pel le du
pri nce f ranço i s Gonzague de Cas t iglione.
Le 1 septembre 1704 , il obt i n t, a is concou rs ,
la place d'

organ iatc du second orgue de l‘égli se
Sa i n t—Na ra, de V en ise, aux appo intemcnta du
200 duca ts , qui fu ren t portés à 300, en 17H .

V inacesi futaussi mai t re du chœur des o rphe
l i nes du Con serva to i re appel é l'0spe_dalettu.

ll monrutà la fin de 1710. i l a beaucou p écri t
po u r l‘église e t pou r le théâ tre . Parmi ses
opé ras, on remarq ue : 1° Gti Sloghi di gio
b ilo , sérénade qua tre vo is, composée po_

u r
l ‘ambassadeu r deFranee sV en i se, a l

‘occasi on
de la n a i ssance du duc de Bre tagne . 9° Su
sa n na , ora torio écri t a I rcséla , en 1004 .

3° I lC uor nella sc rign o, on ta rio , Crémo ne,
1000. 4° L ‘Innocsnsa giusfiflcata , repré
sen té a u théâ t re s. Sa l vatore , a Ven i se, 1600.

5° Gti A ma nti genem i, authéâtre $. Angelo,
de V en i se

,
en 1703. On con nai t de lui : Sfen

a n nontocosro sona te dd chiens
“

a due

uiolin i con v ioloncelle patte pe r l’organ o .

Ven i se, 1000, io -é‘ . On a a ussi i mprimé de sa
compos i tion Mallet“d 3 noel. Veneti a, ap p.
G i u s. Sa l a, 1714 .

V INC ENT D E BEA UVA IS , en la

t i n V INC ENT I US DBLÈOVA CIËNSIS ,
moine de l ‘ord re de Sa i n t—Domi n iq ue, naqu i t
dan s les dern ières a nnées dudoutiême siét‘ic
ou au commencemen t du solvant. Q uelques
au teu rs on t ditqu 'i l futévéque de l eauvais ;
mai s le con tra i re pa ra i t a ujou rd'hu i prouvé.

Q uo i qu
‘ i l en so i t, il fu t cert a i nemen t en hau te

faveu r prés du ro i de F rance l ou i s lX, qui lui
co n fi a l ‘éduca tio n de ses enfa n ts. V i nce n t de
Beauva i s mouru t

,
a uivantquelques au teurs ,

en lî 56 , et, se lon d‘au t re s, en 1304 ; Ca s im i r
0udi n re ta rde méme l‘époque de son décès
j usq u ‘en 1380. On a de ce mo i ne une sorte
d ‘encyc lopéd ie par ord re de ma tières , in t im
lée : Spceulurn quadm pleæ, n ature ls, doc
tri na le, mora le et bistoria lr,dwtla prem iére
éd i t i on a été impri mée a Strasbou rg, circaMenteliln,m "73, 10vo l. lo -fol . l.o Speeuluns
doct ri na le, don t le dia—sept ième l i vre con tien t
u n tra i té de musique d iv i sé en v i ngt—sis cha
pi tres

,
a été ré imprimé a Bâle

,
en l476 , s Nu

rembe rg, en 1480, e t a V en i se , en 1480, 1…
e t 1501. Tou tes ces éd i tions son t in-fo iio .

V INC ENT (tuan) , sa va n t a u teu r du
V oyags ds Neurone, des bouches de l

’
l ndus

jusqu
'à l‘Euphrate, naqui t à londres, en

l130, Ot ros é tudes à l
‘Université de Cambridge

Qïl
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e t dev i n t cbapela ln du roi d
‘

Angleterre, pu i s
doyen deWestm i ns ter. Il mouru t le 31 decem
bre 1815, âgé de pl u s de soi xa n te- seize a ns .
Au nombre des écr i t s de ce savan t, on re
marque celuiqui a pou r ti t re ConsiderulioM
o n pa roch ia lMus ic (Considéra t ions s ur la
mus ique de paro isse). Lo ndres, 1787,ill
V IN

_

CENT (Assxssnuc-J oszrn-Uvnutrue),
ancien professeu r de ma thémat iques au Collège
Sai n t-Lou i s, a Pari s, membre de l

‘
Académ ie

des i nscrip t i on s e t bel l es— l et tres de l ‘ i n s t i tu t
de ï ranœ ,membrede l a Soc ié té des an t iqua i res
de Fra nce

,
conserva teu r de l a b i bl iothèq ue des

sociétés savan tes a u m in i stè re de l ‘ i n st ruc t i on
publ ique

,

'

es t né Hesd i n (Pas-de—Ca la i s),
l e 20 novembre 1707. On a de ce sa van t des
l i vres e t des mémoi res de mathémat iques
ét ra ngers à l ‘obje t de ce d ict ionna i re biogra
ph ique i l n ‘es t ci té ici que pour ses t ra vau x
concernan t l a théorie e t i‘h i s toi re de la musique.
Son premier écri t re l a t i f à ces mat i ère s estune
N otrsur u neformulegén éra lede modula tion ,
qui iutpubliée dansles”(ma iresde la Société
roya le des scien ces, de l

'
agri cu lt u re etdes

a rt s de L ille, e t don t il a ététiré des e sem
pla ires pa rt; _L ille, imprimerie de L . Da nel ,
1832, ln -8° de h u i t pages , avec deux ta blea ux .

Depu is l ‘époque où paru t ce morceau
,
M . V in

cen t a rempli les jou rnaux l i t téra i res de ses
opuscules su r tou tes sortes de sujets

,
notam

m eutsur la mus ique anc ien ne ci au r le rhythme
de l a poési e grecque e t l a t i ne . J e ne conna i s
pas tou s ces pet i ts écri ts

,
mai s je pu i s i nd iquer

ceux-c i : 1° D i sse rta tion sur le rhytùme chez
les a nc ien s (1845, lu 2° De la m us ique
da n s la t ragéd ie grecque, à l

'occa s ion de la
tragidied’J ntr‘gone (dan s le J ourn a lds l'i n
s t ruct ion p ub lique ) . 3° D e la n ota tion

musica le de l‘école d‘A lex a ndrie (Rev ue
a rchéologique , 3° a nnée ) . 4° Ana lyse du
t ra i té de mét ri que e t de rhythm ique de sa i n t
Augus t i n , in t i tu lé D eMu sica . Nou vel les cou.

lectu re s su r l a poésie ly rique, 1849, in
li° !émoire su r le systéme de Schei bler (pou r
l ‘accord des in s trumen ts), i n sé ré dan s les
A n na les de chim ie etde physique (3° sér ie,
t . XXVI, 0° Q uelques mots su r la
musique e t l a po ésie ancien ne, à propos de
l‘o uv rage de II . il. J ul l ien , i n t i tu lé D e quel
ques poi n t s des sciences da ns l’a n tiqui té
(Ex tra i t s duCor respon da nt, 25 sep tembre e t
23 oc tobre Pari s, Ch. Doun lol, 1854 ,

grandin—8‘ de qua ran te-hu i t pages .7°£ mploi
desqua rtsde tous da n s lecha n t grégorien con
s ta le

'

sur i
’
a ntiphona ire deMon tpellie r (Es

t ra i t de l a Rev ue a rchéologique, douz ième

a nnée) . Pari s , A . [cieux , 1854 , lit 8° De

l a nota tion musi ca le a t tri buée à Bon e, et de
quelques chan ts anciens qu i se t ro uven t da n s
le man uscri t l a t i n n° 080 de l a B i b l io thè que
impériale. Nouvel les con sidéra t ions sur l a mo
s iqu e e t su r l a ve rsiflcation du moyen âge

(Ex tra i t du C orrespon da n t, du 25 1u i n
t i ré à part . 0°

_

De l a musique des ancien s G recs.
D i scou rs prononcé a u Co ngrès scientitiqne de
F rance (20° sess ion ten ue à Arras), dans l a
séa nce général e du 30 aoû t 1853. Arras, 1854 ,
ñu-12 de v i ngt-q ua tre pages avec qua t re
planches. 10° Sur la ton al i té ecclésiast ique de
l a mus ique du q u i nzième siècle (Eatra itde l a
Rev ue a rchéologique, q ua torzième a n née) .
Pa ri s, A . Lel eux , 1858, ln-8° de v i ngt - t ro i s
pages , avec douze pages de musique. 1 1

° ll a p
port su r u n manuscri t mus i ca l d u qu i nz i ème
siècl e. i mprimeri e i mpér i a l e, j u i l le t 1838,
iu—8° de d i x pages, a vec hu i t pages de mus iq ue.
19° H i s toi re de l ‘ harmon ie a u moyen âge, pa r
B . De Coussemaker (ana ly se d

‘u ne pa rt i e de
ce t ouv rage) . De l a va leu r e t de la lec tu re d es
neumes dan s l a musique du moyen âge (£stra it
du C o rresponda n t , du 95 1u i n e t du !5 ]uillet

mespart, in-8° de t re n te—quatre pages.

13° Sur l a théorie de la gamme e t des a ccor ds
(Ex tra i t des Comp tes rendus des séa n ces de
l’A cadém ie des scien ces, tome XU ), uro

-

a

pa rt de v i ngt-qua t re pages in«4°.

La musique de l ‘an tiq u i té grecque etl a ti ne a
pa rt icu l i èremen t lité l‘a t ten t ion de H . V inceut
et a été l ‘obj et pri nci pa l de ses tra vaux . L

‘
em ploi

du qua rt de ton , dans l e gen re enha rmon ique
des G recs, es t deven u pou r lui l

‘obje t d ‘une
véri table pass ion . Pers uadé qu‘ i l y aura i t une
régénéra t ion de l a musique moderne, si l

‘on
i n t rod u i sa i t l ‘usage de ce t i n terva l le, en le

fa isa n t i n terven i r dan s l ‘harmon ie
,
i l s‘es t

a t taché à cet te idée, a fa i t const ru i re uitha r
m on ium don t l e clav ier es t d i visé d‘après ce
systéme enha rmon ique, e t, cha rm é de cette
musique ba rbare , en a fa i t des expériences qui
on t fa i t boucher les ore i l les aux assi s ta nts .
Partagean t l

‘erreu r de quelques érud i ts ,
'

i l

s'es t persuadé que l es Grecs e t l es Roma i ns
on t co nn u l ‘ha rmon ie s i mu l ta née des sons (les
accords) e t en on t fa i t u sage da n s leu rmu sique .
C
‘es t sous l‘empi re de cet te idée e t de pl usieu rs
préj ugés, en ce qui concerne la musiq ue des
a ncien s

,
qu‘ i l a rédigé u n ouv rage in t i tulé :

Notice sur t roi s ma n usc ri t s grecs rela t ifs à
la mus ique, a vec une tra duc tion fra nça ise
etdes commen ta ires. Ce vol umi neu x trava i l

,

don t l‘ impression ne form e pas moi ns de s i!
cen t s pages in-l°, a été inséré dan s le se iz i ème
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Si j
‘ava itpr i s la pei ne de répondre a u pam

ph le t de 18. V incen t, j
‘au ra i s a i n si rédui t et

leu r j uste va leu r tou tes ses object ion s, tou tes
ses prétendues démonstra t ion s

,
tou tes ses a t

taques si je ne l‘a i pas fa i t,c
‘
estque j‘éprouve

un dégoû t i n v i ncible pou r son système de dis
ca ssion ; système traca ssier qu i m anque de
droi tu re e t dans l eq uel i n terv iennen ttoujours
des personna l i tés . J e pou rra i s, santdou te,
répéter a I . V i ncen t ce que lui di t il . J u l l i en
(Thèses s upplémen ta ires de mét rique etde
musique a ncien ne, etc., p. Soyez
modeste, V i ncen t

,
et poli, etvous le pen

vez . Redoute: les gen s qui exami nen t les
choses de prés C ‘es t il qu‘es t l e pé ri l pou r
votre gl oire. Ma i s à quoi bon? je ne l e

couvertlra ispas .!t puis,qu‘lmporte sa cri t ique?
Q uand V i ncen t et moi di scou ro ns de la ma
s ique, de sa nat u re, de sa théorie, de son h is
t oi re, je parle de ce que je sa i s, lui, de ce qu

‘ i l
ignore, e t même de ce qu

‘Il ne peu t com
prendre, ca r il n

‘a pas l e sen s musica l ; ce qui
n ‘empeche pas qu

‘
il ne pu isse avoi r beaucou p

de méri te da ns les choses qui ne so n t pasde
ma compétence.
V INCENT (Ilen s-J osern), amateur de

mus ique à V ien ne, n é à li ermannstadt, en
T ransy l van i e, a fa i t ses é tudes mus i ca les sous
l a d i rec t ion de F ra nçoi stenter, organ i s te
d‘une des égl i ses de ce tte v i l le , e t é l ève de To
mascheck . M . V i ncen t s‘est fa i t con nai t re pa r
un t ra i t é d‘ha rmon ie In t i tu l é News m us i
ka lisches Sys tem . D is E i nhei t in der To n
ecclt. E in Kursgefasstes Leh rbuch fitr Illu
s iksr und D itletta nten sum Selbs t s t udiu m
(Nouveau système _musica l. L

‘u n i té da ns l e
monde des sons . L i vre conci s de science pou r
l ‘ i n st ru ct ion pe rsonnel le des music ien s e t des
amateu rs) . Leiptlck, Hen r i Ma t thes , 1862,
in—4° de cen t quaran te—qu a tre pages . Le nou
vea u systéme développé dans cet ou vrage con
siste expl iq uer les rappor ts harmon iques des
sens pa r l‘analogie avec certa i n es figu res de
géométrie c‘es t u ne des mi l le idées creuses
pa r lesquel les on a prétendu fa ire de l‘har
mon ie u n corps de doc tr i ne. I l ex iste que lques
compos i t ions gra vées de 81. V i ncen t.
V IN CENT IUS (Gasvm ) ou V IN

C ENZ
,
organ i ste à l‘égl i se Sa i n t—André deWorms, da ns les premières année s du d ix

sept ième siècle, dev i n t ens u i te organ i ste
Spi ce . i l a publ i é de sa compos i tion des mote ts
huitvoi x , in ti tu lés Cautionee saur: octo

cocibut, don t le l ieu e t l a da te d‘ impress ion ne
son t pas indiqués pa rWal ther. Ce futce ma
sicien qui futcha rgé pa r Abraham Schad du

V INCENT VINCI

so in de revo ir e t de publ i er l a basse co n tinue
m rl

‘
orgue de la col lec t ion i n t i tu lée P rom,

ci na rli nîusici sa cre s ham on icoe, e tc ., la
quel l e il aj outa u ne ins truct i on su r la ba sse
con ti nue, en langue l a t i ne.
V INC H IONI (Curse ), maitre de chape l le

de l a ca thédra le de V iterbe ,dans l es prem ières
ann ées du dix-hui ti ème s ièc le, a écr i t l a ma
s ique d u drame sacré I l lla rtirio de' Sa ult
F a nci ulli Gi us to a P as ton , qui fu t chan té ,
en 1708, dan s l

‘
orato ire de Sa n G irola mo

della Ca ri tà , à Rome .
V INC I (Meaux) , composi teu r, n é à Ni

coa l a, en Sic i le, vers 1540, futma i tre de ch a
pe l l e l Sai n te—l a ria-l aieure de Be rgame. I l
mouru t ! Palerme, en 1584 , dans un âge peu
a vancé . Il a publ i é 1° I l… libro de‘

flotte…a cinque uoo i : Veneti a, a pud H ie ra
nymum Scottum,

1572, petitin-4 ° oblong.

J ‘ ignore quel le es t l a da te d u premier l i v re .

2° I l primo lib ro de’ madrigali o ssi uoei
Ven i se, 1574 , ln 8° I l secondo. libro de
madriga li a 8noel con un dia logo a dodic i ,
V en i se, 1570, ln 4°Madrigali a 8 cec i ;
Ven ise, 1585 . 5° N oteeton sm , que qua t u o r
uocibu deca ntan da s u n t, libe r primus.Nune
p rimum in lucem editus : Venetiis, a pu 'l
bœredes B ieronyml Scot i 1578 ia

0° P rimo , secondo,terra , q ua rto, quinte ,
resto e t set timo libri de'ma d rigali a ci nque
earl. V en i se , 15834 580, In La prem iere
éd i tion d u prem ie r l i vre de cesMa d riga li a
para aVen i se, chez An to i neGardape , en 1564 .

Une des premières éd i ti on s d u second l i vre a
été publ i ée sous ce t i t re I l secondo libre de’

Ma driga li a 5 co rt. Vene t i a, app . Fr Re ut

pazetti, 1507, in 7° blissa rum q u i nque,
ses etoc to uocum libe r p rimus . V eneti iç ,
a pud fi lero nymum Scotum ,

1575 , ln 8° Se

conde libre de'mater“di P iet ro V i nci , co re
alcu ne ri cerca te di A n ton io i l Verso sua dis
cepolo . Pal erme, 1582, ln -4°, etVen i se, 159 l ,
ñu 9° I l terra libro de' m otetti a 4 e t
8 uoci , con a lcuni alt ri di A nt. i l Yerso.

Pa lerme
,
1588, in 10 Qua t tordici so

netttspi ri t ua li . V en i se, 1580, ln
V INC I (Mou na) , compos i teu r dram ati

que, naqu i t b 8t ro ngo l i, v i l l e de l a Cala bre ,
dans le royaume de Naples, e n 1890. Admis
au Con servatoi re Dei P oueri di G ad-C ris to,
i l y fi t ses é tudes

,
sous l a d i rec t ion de Gae ta no

Greco, e t futcondisc i pl e de Pergalèsc . Les

premie rs ouv rages deV i nc i se succédérentdans
cet ordre Le C reate faure, opéra boude, en
d ia lecte napolita iu, a u théâ t re des F iore n
t i n i , e n 1719. L a q e letterv, i dem, 1719. L a
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StratMic0 , avec des intermédesbouffes , pou r
le mémethéâtre,en 1720. Lo$cassone, eud i a
lecte napolila in, aumémethéatre ,1720. L i l its
i n pa iera , idem, en 1721. Dan s la méme
a nn ée , Le l

‘es te n apolitane, entro is actes .
S itio di t tatore, repré se nté au Pal a i s- l oya l ,
pou r le jour de n a i ssa nce de l ‘empereu r
Charles V i , pu ll gité avec des scè nes boull‘es .
La gra n de répu ta t ion don t il jou i en I ta l i e
commença pa r le br i l l a n t succès de la Sem i
rnnride ri con osc i u ta , q u

‘ i l litjouer-bRome ,
en 1723 . Cetouv rage futsu i vi de l a Rosm iro
fi dele, compo sée dan s l a méme an née . En
1724

, il don na Po m a ce à V en ise, suiv i

«l‘Em lra , au théâ tre Sa n B a r tolomeo de la
méme v i l le, 1724 , de Don C iccio, a u mes…
«les F lorentini, 1724, etde Tam a A rici ne ,
authéâtre Sa n B a rtolomeo , 1724 . Au com

mencementde 1725 , i l écri v i t pou r le théâ t re
Sa n B a rtolomeo l‘1 stia natte, u n de ses pl us
bea u: o uvrages, etdans l a même a nn ée , il lit
représen ter, b Veni se , I

‘ lflgen ia i n Tauride,
coneidéré comme son chef—d‘œuvre son
succès futu n i ve rsel . De re tour à Naples , il
don n a 1‘1 steria , en 1720, Sim , a Ven i se,
1726 , puis a l l a écri re flo rence Em elindn ,
opé ra entroi s ac tes, représen té en 1720, e t
d ans la méme a nnée à Naples . En 1721 , Il fut
a ppel é à Tu rin pou r éc ri re I l Sigüm0ndo , ne
di P olon ia . Dans l a méme an née , il don na à
Rome, Ca tone i n Ulica , a u théâ tre delle
D ome , pu i s b Naples, e t la Cadu ta de

' De

cemuiri , avec des scènes boulles , a u th éa t re
d
‘

un B a r tolomeo , 1727. F la v io I n icio O li
brio , avec des i n termèdes, lutj oué a u même
tbéitre

,
en 1728. Semira m ide fu t joué a u

théâ t re delle D ame, Rome
,
en 1720; p ui s

V i n ci écrivit,dans la méme v i l le, l a ca n ta te de
!|étastase La Couteaude'N um i pou r le ca r
d i nal de Pol ignac, m i n i s t re de P ra nce, a l

‘
oe

ea sioude la n a issan ce du Dauph i n . Au com
meocementdc 1750, ildonna , au théâ t re delle
Dame

,
Rome, l'I lessa ndm nell’I ndie: puis,

l‘automnede l a méme an née
,D ido ne abba nMa la pou r le célèbre chan teurGisziello , qui

joua a ussi l e rô le pri nci pa l dan s i‘A rtaserae,
du méme compos i teu r .L ’Impresa rio di tea tro
fu t joué a u théât re N uovo de Naples, en 175 1;
pu i s il y a une l acune da ns les product ion s de
ce compositeur j usq u‘en 1784 , ouil don na son
S iface, a Na ples, su i vi det‘A rtasem ,

éc ri t
pou r l e théâ t re Sa n B a rtolomeo ; ma i s l a
mor t i nopi n ée de V i nci ne lui pe rm i t pas de
vo i r l a m ise en scène de ce t ouv rage . On rap.

po rte qu‘ayan t eu des rela t ion. in t imes a vec
une dame roma ine de l a p l us haute na issance

,

il eu t l‘imprudence de d i vulguer ce sec re t, e t
q u‘ un des pa ren ts de ce tte dame

,
se t rou van t

Naples, l a vengea de ce t te indiurétion e n
fa isa n t empo ison ner l

‘ar t i ste avec u ne t asse
de chocol a t. Je n‘ai pas t rouvé da n s les part i
t ions deV inc i qu

‘ i l eûtrlen ajouté a ux formes
i n ven tées pa r A lexa n dre Sca r le t“; ma i s pl u
sieu rs de ses. a i rs m‘

ontpa ru remarquables
pa r l‘expression tendre e t pa thétique de le urs
mé lodies.
V i nci . fu t un des mai t res de l a cha pel l e

royale . Il éta itpleu: e t a t taché la congre
gation du Rosa i re, dontle siége é ta i t a u cou
ven t de Sa i n te-Ca theri ne a Formello , dépen
d an t dcs PP.Dom in ica lns Lombards . I l écri v i t
pour cotte—congrégat ion une gra nde quan ti té
de mus i q ue d‘égl ise, do n t on connai t L a P ro
tezione del Rosa rio, ora to rio, da té de 1720,
La l’ergim addoloratæ, au tre oratorio, en
1731, furie a ci nq vois, avec orchestre , deu x
messes complètes, i cinq voi x e t orches tre , e t
des mote ts. Toutefois, su ivantles m urs du
temps, l a dévot ion de V i n ci n e l

‘
empéeha it

pas d
‘a imer bea ucoup les femmes .

V IND EL I.A (Fu uçmsl, lutbiste i ta l i en ,
vécu t vers l e m i l ieu du se izi ème s i ècle. I l s‘es t
fa i t con nai t re pa r un recue i l de piéces l u ti
tulé l n iauolatum dl liuto. Ven ise, 1556 ,
ñu On voi t pa r le h ontlspice de cetouvrage
que V indeila é ta itnéa I odéne.

V IND B RS (JM compositeur belge,
vécu t dan s la première moi t i é du seiz ième
s i ècl e . 11 estconn u pa r une lamen tation
sep t voi x sur l a mor t de Josqu i n Deprez, qui se
t rouve dan s le recue i l i n t i t u l é Le sept ième
liv re, co n tena n t v ingt-qua tre cha n son s à 5
et0 pa r ties, pa r fers de bonne mémoi re et
trêe—eæcellenten masiàve J osq u in des P res ,
a vectro ie épitaphea dudici J oaqui n , corn
pose

’

es pa r d ivers auteu rs. Anvers , Ty lma n
Susato , 1545 , in-4° obl. On t ro uve aussi , dan s
un manu scr i t de l a Bibliothèque de Cambra i
(n° le mote t D omi no e t terra , qua t re
voi x

,
sous l e nous de V inders. Ce music ien es t

le méme don t l e nous es t écritl orius V endu ,

da n s le recuei l in ti t u l é Selectissim nec non

fami lia rissimc Cani iones ultra centum
va rio idiomale oocum, e tc. (Augu sta V ia de
i icorum

, l elch iorKriesstcin , a in si que
dans le recue i l de motets publ ié par S igismond
Sa lblinger, sous le t i t re Ca ntionea sep tem,
sea: etquinque oocurn , e tc. (Augus ta V iade
lico rum , lilelch iorKriesstein exeudebat,
VINE LA (Luoou ) . On a . publié sous ce

nom un a brégé de l a cie de Pagan i n i pa r .
Schottky(uoyex ce nom) , in t i t u l é P aga n ini ’æ
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L eben und Cha ra k ter, n a ch Schot tky da r
gestelt. Hambou rg , Campo , in«8°, a vec l e
po rt ra i t de Pagan in l.
V INE

'

I
‘

(fiere) , né ve rs 15 10, dan s u n v ito
luge près de Ba rbezieux

, titses p rem ière s
études dans cette v i l le

,
pu i s a l l a les con t i n uer

à Poi t i ers . Après a voi r été
,
penda n t plusieu rs

a nnées, régen t du col l ège de Bordeaux , il en
fu t nommé l e pri nci pa l . I l mouru t dans ce t te
v i l le, l e 14 ma i 1587. Parm i l es travaux litté
va i res de ce sa van t

,
on rema rq ue u ne traane

t ion la ti ne des tra i tés d‘aritbmétique, de mo
s iq ue et de géométri e de Psellus (voyez ce

nom), publ i ée Pa ri s
,
en 1557, it: e t u n

t ra i té si ngu l i er qu i a pou r t i tre D i scou rs
n on plus méla ncolique que divers de
choses mesmementqui a ppa r t ien nen t d
n ostre F ra nce, etd la fin la ma n ière de
b ien etjus temen t culoucher les lues e t gui
ternca (l u ths e t gu i ta res) ; Poi t iers , Enguiibert
de H ar

‘

ncf, 1557, in ra re .

V INIERS (Gm csaunx L E), poete e t musl
c ien frança i s d u t re izi ème siècle, a la i ssé u n
grand nombre de chanson s notées . Le manu
scri t de l a B ibl io thèque i mpériale de Pa ri s,
coté 7222, en con t ien t t ren te.
V IO CCA (Pneu s) , mus i c ien i ta l i en , lut

a t taché au théâ t re de Hambourg, vers 1720.

I ly litrep résen ter, en 1722, une sorte d‘opéra
ou in termède i n t i tu l é D ie Krænuny Lud

suiys X7 I on igs i n F ra nkreich (Le cou ron
nementde Lou i s XV , ro i de F ran ce). Le mai t re
de chapel le Reicha rd t posséda i t les part i t ion s
de l‘onto rlo LetreMa rie a piédello C ro ce,
e t de La P o rtm an a morosa , opéra de cet
a rti s te.
V IOLA (Amu sant: D ELLA ) . V oyez

R OMANO (Anu m an ) .
“O L A (Au no-as), ouDEL LA V IO L A ,

compos i teu r, né à Ferra re
,
v ra i semblable

men t a u commencemen t d u seizième s i ècl e,
en tra au serv i ce d u duc Hercu le d‘Este en
qual i té de ma i tre de chapel l e. J ‘a i d i t

,
dans l a

premiere éd i t ion qu ‘ i l es t v ra i semblable

qu
'Alpho nse V iol a mouru t en 1555 ou 1557,

ayan t en pou r successeu r Cyprien Rare dan s
cet te dern ière année ; mais l

'A rcthusa de
Mi lle , pou r l aquel le i l écri v i t des chœurs

,
e t

la Sfort u na to, d
‘Agostin o A rgen t i pou r l a

q uel le il composa a ussi de l a musique
,
prou

ven t q u ‘ i l v i va i t en core en 1507. A lphon se de
la V iol a es t u n des pl us a ncien s musi c ie ns qui
o ntajou té de la mus ique régu l i ère a une ac
t ion d ramat ique . Son prem ier ouvrage e n ce

genre fu t l a mus i que q u‘ i l écr i v i t pour l a t ra

géJ ie de J ean —Bapt is te G iraldi C iutlnio , de

VINELA VIOLA

Gïuguend.H istoire l ittéra ire d‘

Ita lie. t. V l, p.n s.

(2) V oyes i
'

a rlic10 d
‘

Argenti da ns les $crittertd‘

Itali a ,
de li assucbeili .

Loc. ci l p. 334 .

Ferra ra, l
’0rbechc, qui futreprésen tée da n s

la ma ison de l ‘au teu r
,
en 154 1. Dan s l‘avertis

semen t de ce t te pi èce, rappor té pa r A l l acc i
(Dra maturyia , p. on litque cet te pi èc e
futjouée en présence du duc de Ferra re li er
cule 11 e t d u ca rd i na l de Raven ne Sal v i a t i .
L
‘
avertissementajou te Feœ la m u si ca
”su er J lfonso della V i uola fu l

'
a rch i

te t to, et i l dipintun della me na ”caser C i
rola mo Ca rp i di Ferra ra . La deux i ème pi èce
po u r l aquel l e A lphonse de la V i ol ati l de l a ma

siquc, a pour t i t re I l Sw ifiz la .bans l‘a ve r
tissementde l a première é di t ion (publ iée à
Ferra re

,
pa r Pr. Ross i

,
en 1555 , ln i l es t

ditque ce t te p i èce fu t jouée dans le pa l a i s d u
dut: Fra nçoi s d‘Este , le 1 1 févrie r 1554 , e t l a
seconde fo is

,
le 4 mars su ivan t . I ly es t dita uss i

que ”caser J ifuna della V i uola {eee la mu
s ica , e t q ue ”caser A n drea sua fratelio rap
precen lô s

'

l sa ce rdo te co lla li ra . A lphon se
V io la ou deila V lo ia écr i v i t a uss i l a musi que de
p l usieu rs chœu rs po u r l‘A nthusa , pastora l e
de Lolllo , jouée en 1563, devantl e duo de
Perrare Alphonse 11 et le ca rd i n a l Loui s, so n
frére . Ce t te représen ta t ion iutdonnée au x
frais des étud i ants en droi t de l‘ un i ve rs i té
Le t i t re de l a pi èce i mpri mée es t celu i —ci
L 'A ntusa , oomnwdu‘a pa s torale rappm en

ta ta nel P a laz zo di Scbiua nojn , l
’
a n n o

1503, etc . L a rappm entb L educ . B ell i ,
fus la m usica A lfon so V iua la {ue l

'
a r

chitetto e dipi ntor della sceau Iliua ldo

Costabili, etc. ln Ferra ra , per V a len ti Pa
n i zza l anso nno , 1504 , in Ce futde méme
leurs fra i s, e t avec l a musique d u méme

mai t re , que fu t représen tée, en 1557, l a pas to
ra le d‘J yostt‘no A rgen ti , gen t i l homme de
Ferra re

,
i n t i t u lée lo Sfurluua lo Ginguené

remarque qu‘on ne voi t pas quel l e musi que
A lphonse de la V i ol a y pu t l‘a i re, ca r l a pi èc e
esttou t en t i ère en vers e ndéca syllabes non
rimés

,
e t il n'y a poi n t de chœurs en t re les

scènes La musiq ue de ces deux ouvrages
n ‘es t pa s connue aujour d‘hu i, m a is on n e ‘

peu t doute r qu ‘el le n ‘a i t é té écri te dans le sty l e
m adriga iesqne d

'
Alpho nscde la V iol a ”a d ri

ga ls
‘

a claque uoct
‘

. Ferra ra nel l a s tampa di
G iovann i de Bulghat, li en rico de Campris et
An ton io lluchcr compagn i , 1530, netmese di
l ugl i o, ln —4° old . Un exempla i re de cetou
v ragc es t à l a bibliothèque de Sa i n t—Marc,
Ven ise.



https://www.forgottenbooks.com/join


860 Vlo
'

n
'

A ViOTTI

Pa rm i ses compos i tion s, on compte un t rès

praud nombre de romance s e t de chœu rs po ur
les sociétés de cha n t tous ces morceaux on t
n e publ i és a Amsterdam

, Rot terdam e t l a
li aye . Dans l‘a rt sé rieux , l a musique re l i

gieuse a va i t su rtou t pou r l u i un a t t ra i t irrésis
t i ble il cu l t i va i t ce gen re avec amour. On a
gravé de sa compos i t ion une messe qua t re
voi x etorchest re, u n recuei l de mote ts a vec
orgue, u n Se lva Regi n a , e t un Requ iem a
t roi s voi x . Il vena i t de term iner u n nouveau
Requiem a qua t re voi x

,
lorsq u ‘ i l mouru t

Ams terdam ,
après u ne cou rte malad ie, le 0fil

vrier 1850, a l
‘age de qua ran te—ci nq a n s. Son

dern ier Req u iem a été exécuté ses obsèques .

“O" ! (J ean-!srn su ) i l l ustre chef de
l ‘école des v iolon istes modern es, naqu i t l e
28ma i 1753, Pontauetto , au ca n to n de C res
a mino ,dans le P iémont. Son père , maréchal
«m nt, joua itdu cor ; i l fltapprendre aujenne
V lottl leséléments de la mus iq ue . Ce l u i—ci
mon t ra i t déja sa voca t ion des l‘âge de hu i t a ns,
pa r l e pl a i s i r q u

‘
i l p rena i t jouer d‘un pe ti t

v iolon qu
‘on lui a va i t acheté à l a foi re de C res

« ntino . Vers 1704 , u n a ven turier, nommé
G iovannin i ; qul joua i t b ien du l u th e t éta i t
bonm us icien ,s

‘
élablità Pontanetto, e t se cha r

ge _
a de l‘éduca tion mus i ca l e de V i ott i ; ma is

a pres lui a voi r donné dee leçon s penda n t u n
‘

au, il (bi nomnæpro fesseurdemusique l i v rea,
e t son élève se t ro uva encore l i v re a ses pro pres
effort s, n

‘ayan t d‘au t re ressou rce pour s‘ in
strpi_re que la lectu re des l i v re s é lémen ta i res.

Un evenemen t heu re ux v intentln l etirerd‘uue
s i tuation etpeu fa vorable au développemen t
de ses ta len ts naturels. En 1766 , u n cer ta i n
Joueur de flûte, appe lé J ea n P a v ie , fu t i n v i té
se re nd re sStramhino , pe t i te v ille de la pro

v i nce d'lvrée, a vec le père de V i ott i , pour une
fête patro nal e . Par ses i ns ta nces , il obt i n t que
celu i-ci emmenai son fi l s. Après l a messe ,
qui futd i te en mus ique , l‘orchest re , don t le
jeu ne V i otti fa i sa it pa rt i e, se rend i t chea_

rm
que pour jouer u ne sympho n ie a sa ta ble . Ce

pré la t il) ,gra nd ama teu r desa rts , rema rquant
l a grâce avec l aquel le l

‘enfant fa i sa i t sa pa rt i e,
fu t ch armé dufeu qui bri l la i t dans ses rega rds
e t de son qir inspiré. i l lui d i t qu‘ i l vou l a i t
fa i re sa fortune, etlui demanda s‘i l vou la i t
a l ler Tu rin po u r

“

, pe rfec tion ner son ta len t.
V iolti etson père avan t co nsen t i , l

‘
évêque

leu r donna une l et tre de recomma nda tion pou r
l a marquise deVoghera ,qui chercha i t u n com
pa gno n d

‘études pou r son fils, Alphon se d_
el

F rançois l ors. qui depui s futarehestyqa_
e de

ïsmu

Pm e
, pr i nce de la C i s tern a , a lors bgé de d ie

hu i t a ns . C ‘es t a ce pri nce, mortvers 1830.
q u‘on estredevable des rense ignemen ts cou
slgnés dans cet te not i ce su r l a jeunesse de
V io t t i . Peu sa ti sfa i te de vo i r q ue l‘évéque
de S trambino ne l u i ava i t en voyé q u‘un en
fan t, l a marquise de Voghera se d isposa i t
le re nvoyer che: ses pare nts a vec e n pré

sen t, quand Celognetti , music ien d i s t ingué de
la cha pe l l e roya le , en tra da ns l

‘
appa rte

men t, e t i n si sta pou r en tendre ce lu i q u
‘on dé

da igna i t si i nj us temen t. Il lui prése nte u ne
sonate de l esou i qu i fu t exécu tée sur—le—champ
avec une fra nch i se , une fermeté qu i a u ra i en t
fa i t honneur a u n professeu r expér imen té.Au x
compl imen ts q u ‘on lui adresse, V lotti répo n
dit, dan s son d ia lec te vercellois B en pa rm i

a le n iente (ce l a estpeu de chose). Pour mor
tiiler son pe t i t o rguei l , ditle pr i nce , on lui
donna une sonate ditlicile de Ferrari qu‘ i l joue
si b ien que Celognetti, t ra nsporté de p la isi r,
s‘oppose formellementà son dépa rt. Couna i s
e sex—vous le théâ tre?d i t-il a u jeune v i rt uose .

s — Non, monsieu r. Q uoi !vou s n ‘en avez
a ucune idée ? Aucune . V en ce, Je veu x

a vous y mener. Il le condui si t en elfe t dan s
l
‘orches tre,“ch acun fu t éme rvei l l é de lui en
tend re Jouer tou t l‘opéra a prem ière v ue, a vec
a uta n t d‘exaclitude e t d‘en ten te des effe ts q ue
s
‘
il l‘edtétudi é avec so in .Cette lournée éta itdé

cisive pour lui . De retour au pa la i s, en le ques
t ion na surce qu‘ i l ava i ttrouvé de remarqua ble
“la i ssa nta ussi tô t so n v iolon , il joua tou te
l‘ouvert ure e t les mot i fs pri nci pa u x de l ‘ou
vrage avec une verve, un fen , no en th ousi asme
qui fa i sa ien t voi rton t on qu‘on pouva i t atte ndre
de lui . C‘é ta i t une explos ion duta len t . Ce fis t
a alors, con ti n ue le pri nce, que, ch a rmé pa r
un gén ie si na tu re l, je me décida i a fa i re
tou t ce qu‘ i l fa udra i t pour que de si be l les
d isposi tion s ne fussen t pa s i nfructueuses . J e
lui ass igna i u n logemen t dans mon pa la i s,
e t lui donna i pour mai t re l e cé lébre Pu

gnan i . L
‘éduca t ion de V i o t t i m‘a coû té pl u s

de v i ngt m i lletrance ; ma i s a b ien ne pla i se
que je regre tte mon a rgen t ! L

‘ex i stence
d
‘

un arti s te semblable ne sau ra i t ê tre t rop
payée .
Ce n ‘estpa s une ci rcons ta nce médioc remeut

heureu se que pou r u n é lèvetel que V i otti il se
soi t trouvé u n ma it re semia e h Pugnan i

(vegas ce nom). On sa i t q uelle l a rgeu r, que l

grand iose ca raœér_ isa ient_ le ta lent de ce vin
lon iste. Ces qua l i tés préc ieu ses, bases d

‘u n
talen t réel, illes communique a so n é lève qui,
y ajou tan t ce qui éta i t en lui c

‘
efl-àodim le
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bri l l an t, l
‘é légance etl‘ i nspira tion , en com

posa leta len t l e pl us pa rfa i t qu‘on eûten tendu
j usqu‘alors. Penda n t le cou rs de ses é tudes,
V iot t i ava i t é té nommé v iolon i ste de l a cha
pe l le royal e il qu i tta cet emploi pou r voyager
a vec son mai t re . Pa rti de T u ri n au mo isd‘a
v ri l 1780, il pa rcouru t l

‘Allemagne, s
‘
arréta

quelque temps a Be rl i n, pu is v i s i t a la Pologne
etl a Ru ssie . Pa rtou t son ta len t exci ta l‘enthou
siasme . L‘impératrice Ca theri ne le comble de
dons magn ifi ques e t vou l u t , mai s en va i n le

reten i r a son se rvice . Un a u tre voyage a Lon
d res, en t repri s avec i'nguan i , ne fu t pa s moin s
profi table a sa renommée qu‘à sa fortu ne .

J ama i s i n st rumen tiste n‘ava i t pro dui t u n pa
rei l effe t . La répu ta t ion de Gem i n ia n i même
fu t effacée par celle que V iottl se fi t en Angl e
terre . Q uelques Iords, grands ama teu rs de
musique

, deslra ientl ‘ y fi xer ; mai s il vou la i t
voyager encore a va n t de prendre u n engage
me n t, e t il pa rti t pou r Pa ri s . Arri vé da ns ce t te
v i l le , il se sépare de son mai t re , qui un tou
jou rs pou r l u i l‘obje t de l a p l u s tend re reco»
na i ssance .
Le débu t de V i ot t i a u Conce rt spi rituel , en

1782
,
p rodu i si t u n effetqu‘ i l sera i t d iffi cile de

déc ri re. Jama is on n ‘ava i t rien en tendu qui
apprœ hätde ce t te pe rfec t ion ; jama is . a rti s te
n ‘a va i t possédé un son pl us beau, une él égance
au ss i sou ten ue

,
une verve

,
une va rié té sem

blables. L‘ imaginalion qui br i l la i t dans ses
conce rtos ajou ta i t enco re a u pla i s i r qu‘ i l p ro
curaitb son a ud i toi re ; ca r ses composi t ion s
pou r son i ns trumen t éta ien t a uss i s upé r ieu re s
s ce qu

‘
on conna i ssa i t auparavan t , que son

exécu t ion ét a i t au-dessus de ce l le de sesri vaux .

Dès qu‘on con nu t ce t te bel le musiquc,la vogue
des conce rtos de Jarnovvick di spa ru t, e t l

‘école
frança i se du v iolon s‘engagea dan s une voie pl us
l a rge.Le Concertspi ri tue l é ta i t a lors le seu l en
dro itnù l‘on pti t se fa i re en tend re en publie,l
Pari s ; cependan t V iot ti n

‘

y joua que duran t
deux an nées . Avec une éduca t ion musica le peu
ava ncée

,
comme l ‘éta i t a l ors cel le des ama

teurs qui fréquenta ieutces conce rts, l e publ i c
mont re quelq uefo i s du ca pri ce dan s ses goûts
il en eu t un qui f utcause de l a retra i te du
grand a rt i ste, en 1788. Un jou r de l a sema i ne
sa in te de cet te an née , Il y ava i t peu demonde
dans l a sa l le, e t comme ce la a rr i ve toujo urs
en parei l le ci rconstance, une certa i ne fro ideu r
se ré pandi t eurtoute l a séance .B ieuqueV inttl
n
‘

y eutpas déployé moi ns de t a le n t que pré
cédemmen l, .il y produ i s i t peu d

‘effet . Le len
dema in il y eutfou l e a u conce rt. Un v in in e

n iste, «toutl ‘hab i le té ne pouva i t é t re mise en

pa ral l èl e avec l a s ien ne
,
joua un Concerto

don t le renduexci ta des trans ports de plai s i r,
pa r u nthéme v u lga i re a na logue au a i rs de
v audev i l le. Ce morceau redema ndé fu t l ‘obje t
de tou tes l es conversa t ions pendan t huitj ou rs .
V io tti ne se pla ign i t pas ; ma is p rofondémen t
blessé dan s son j us te orguei l , il pritdès ce
momen t l a résol u t i on de ne plusjouer a Pari s
dans les conce rts, e t depu i s lors, en effet , on
ne l ‘y a pl us en tendu que dan s des réun ion s
pa rticu l i ères, quoi qu

‘ i l ne se so itélo ign é de
ce tte v ille que neu f a ns après e t q u ‘ i l y soi t
re ven u pl usieu rs fois. La re i ne, qu i a i ma i t
passionnémen t l a musiq ue, s

'éta i t décla rée l a
pro tec trice de V i ot ti ; el le l u i donna le t i t re de
son accompagna teu r e t lui fitobten i r u ne
pens ion de six m i l le francs sur l a ca sse t te du
ro i . Dan s l‘été de 1783 , il v i s i ta sa pa trie e t
rev i t Fontauettn pou r l a dern ière foi s. Le so in
d‘assurer le so rtde sa fami l le é ta i t l e mo ti f
pri nci pa l de son re tou r dan s ce l ieu . Il acheta
une pro priété à Saluuo lia, e t y é ta bl i t so n
père , qui ne jou i t pas l ongtem ps de cetéta t
d‘a isance , ca r il mourut l

‘année su i vante . De

retou rsPari s, en l784 ,V iotti y fu t entouréda la
cons idéra t ion a t tachée aux a rt i s tes de prem ie r
ord re . La publ i ca t ion de ses prem ie rs cou
ce rtos é tendi t b ie n tô t sa répu ta t ion , non

seu lemen t dans les prov i n ce s de F rance , mai s
danstoute l‘Europe , où l ‘on e n multiplia lcs
éd i t ion s .
A cet te époq ue, quelques grands se igneu rs,

te l s que l es pri nces de Con t i, de Soubi se e t de
Guemene, ava ien t un orche st re a leu r solde e t y
a t tacha ien t les a rt i s tes les plus di s t i ngués. La
place de ch ef d‘orches t re du concertde l‘hôtel
de Soubise dev i n t vacan te peu de temps a pres
l e retou r de V iot ti . l erihaume (voyez ce nom) ,
v ioloniste de ta len t, conn u pa r son hab i le té
dans l a d i rec t ion de l a musiq ue d‘orches t re, se
m ita u nom bre des ca nd ida ts qui se présen té
ren t pou r l‘obten i r ; n u l dou te qu

'i l l‘edtetu
porté su r ses ri va ux , s

‘ i l n ‘euten V i ot t i pou r
concu rre n t ; va i ncu pa r l u i , i l n e pu t p reten
d re qu

‘
à l e seconde r comme premier v iolon .

Plustard, l ‘ i l l u stre v iolon i s te pi émon ta i s éta
bl i t chez l u i des mat i nées de qua tuors où il
exerça i t ses é lèves. C ‘es t là q u‘ i l essayai t l a
plupa r t de ses concer tos a vec u n pe ti t orches
tre . Chose rema rq uable , depu i s l e s i x i ème
j usqu‘au quatora iéme, il n ‘

en exécuta aucun
dans des concer ts publ i cs ,il ne l es fiten tend re
que dan s ces séancesoudan s d‘au t res réu n ion s
pa rt icu l ière s . I l en fu t de même de ses deux
be lles symphon ies coucertantes pou r deux v io«
l ons qu‘ i l joua chez la reine avec lmba u l t,
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v iolon iste frança i s peu d igne de se mesure r
a vec lui, e t q u i les fiten tendre en su i te a vec
Gerva is a u Concert spi ri t ue l . L ié d‘ami t i é avec
ce qu ‘ i l y ava i t de pl us d i s t i ngué dans les
hau tes classes de sa soc ié té e t parm i l es litté
va leu rs e t a rt i stes entoutgen re, Vi ot t i s‘é ta i t
composé u n aud i toi re de bo nne compagn ie
don t il eu t toujou rs beso i n depu i s lors pou r se
l i vrer a son en thousi asme. Ce qu‘on a ppel l e
e xactemen t le public, l a masse, lui inspi ra
toujours une sor te «l‘éloignemen t, on pou rra i t
p resq ue d i re d‘effroi. Ce t te d i spos i t ion d‘es
pri t, qui passera i t aujou rd

‘hu i pou r r idi cu le,
a va i t sa sou rce dans la pu i ssance du monde
é légan t qui, a ce t te époq ue, fa isa i t l es succès
e t les répu ta t ions. Plus ta rd , V iotli ne compri t
pas le cbangementqui s‘é ta i t opé ré dan s la
soci é té frança ise e t méme eu ropéenne ; i l ne
v i t pas que l a renommée des art i s tes n ‘ava i t
p l us d‘aut re sou rce , d

‘autre a ppu i que ces
m asses qu ‘ i l déda igna i t ; en fi n lorsq ue la ma u
valse fortune l e frappa , i l ignora qu

‘avec
un ta len t te l que le sie n il y a va i t dan s le
publ i c de bien pl us grandes ressou rces pou r
répa rer ses désas tres que dans des spécu la t ions
basan ieuœtJ amai s il ne voyagea pou r don
nerdes concerts ;jama is i l ne recherch a l‘écla t
de l a vogue ; ce ne fu t méme qu

‘a vec pei ne
qu‘ i l se déc ida a joue r po u r quelq ues art i stes
a u Conserva toi re , l orsq u'i l rev i n t a Pari s
e n 1808, dan s tou te l a pu i ssa nce de son
ta le nt.
En l788, Léonard , coi ffeur de l a rei ne, oh

t i n t , pa r l a p rotect ion de ce t te pri n cesse, l e
pr iv i lege d

‘un théâtre d ‘opéra i ta l ien . Il eu t
assez de j ugemen t pou r comprendre qu‘ i l n

‘en
pouva i t t i rer d‘ uti l i té qu ‘en associ a n t ses
lntéréts ceux d‘un homme doué de conna i s
sa nces spéc i a les : il jeta l es yeux su r V i ot ti
qui, malheu reusemen t pou r sa ca rrière

°

d ‘a r
liste, acce pta ses propos i t ion s. Ce grand v in
In u il é ta i t certa i nemen t tourmen té d u désir
de d i riger u n théâ tre, ca r j

‘
a i v u quelque part

(perd -étre dan s l a col lect ion de Beffara) une
demande s ignée de l u i pou r obten i r l

‘en trepri se
de l'Opéra frança is,ets i je ne me t rompe, ce tte
demande éta i t da tée de 1187.80n prem ier soi n

,

a prés qu ‘ i l eu t accepté l a d ire c tion du théâtre
i ta l ien , fu t de rassembler des chan teu rs de
grand méri te . J amai s cet tetâche ne fu t mi eux
rempli e, ca r c

‘es t a lui qu‘on du t l a réun ion
incomparable qui se composai t deMandin i, de
\
'
igano n i, de l engou i, de Rafi

'

aneli i
,
de l a

fameuse habitetde madame !lorichclli . Cet te
compagn ie débu ta en 1780 aux Tuile ri es, e t
charma les ama teu rs d‘élite j usqu 'a la fin de
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1702. V i o t t i , qui l a d i rigea it, s
‘éta i t adj oi n t

Chem hin i, récemmenta rrivé aPari s e t deven u
son am i . L ‘

illustre m a ltre s‘é ta i t cha rgé de la
d i sposi tio n des ouvrages e t de l a compos i tion
des morcea ux qu ‘ i l fa l la i t y ajou ter. V iot t i
compo sa son orchestre d ‘art i s tes excel len ts

,
e t

letitd i riger pa r l es t rino (voyez ce nom). En
1700, lorsque la cou r rev i n t de Versa i l les ha
bi te r l e château des Tu i le ri es

,
l ‘exce l len te

t roupe i ta l ien ne fu t obl igée de se réfug i e r da n s
u n bouge appelé théatre de la fa ire Sa i n t
Gem a in . I si s l‘ i mpossi bi l ité d‘y res ter long
temps engagea V iottl é s‘ associer avec Fey
deau—de li rou, intendantde plus ieurs provi nces
de France, pou r la cons t ruc t ion d ‘un théâ t re
auquel cel u i—ci donna son nom

,
e t qui n

‘ a é té
détru i t qu‘en 1852. Des acti on na i res fu ren t
t rou vés dan s l a haute soc iété pou r l a con
st ruct ion de ce théâtre, e t pou r l

‘en trepri se
de son exploi ta tion , dan s laq uel le on réun i t
l ‘opéra ita l ien e l le d rame mus ica l frança i s .
L
‘ouverture s‘en fitau commencemen t de"fi l

,

e t d‘abo rd l‘opéra tion pa rut réuss i r ; ma i s
bien tô t l es événemen t s de l a révol u t ion de
v i n ren t pl us fréquen ts e t pl u s gra ves ; l

‘
émi

gration entralna hors de France une part i e
des act ionna ires du nouveau théâ t re ; res té
p re sq ue seu l

, V iot t i y vitenglou t i r toutes
ses économies . Après la pri se des Tu i leries

,

a u mo is d‘aoû t 1702
,
l es a rt is tes i ta l ien s en

dispersérent, e t V io tt i , ru i né, fu t obl igé de
passe r en Angl e terre . Lorsqu‘ i l y a rr i va , les
con ce rts de Hannover—Squa re, di rigés par Sa l o
mon, éta ien t dans tou te leu r vogue . V io tt i ,
ayan t pri s l a réso l u tion de chercher de nou
vel les ressou rces dans son ta len t

,
s
‘

y fiten
tendre dans de nouveaux co ncertos composés
exprès . Ces concer ts , réservés a l ‘é l i te de l a
soc ié té, ne lui i nspi ra ien t pas la méme repu

guance que les a u tres réun ions publ iques .

Cependan t de nouveaux ch agri ns l
‘a tten

da lenta Londres ; ca r u n hruitcircula pa rm i
l es ém igréq qui s

‘

y t ro uva ien t en fonte, que le
pa r t i révol u tionna i re l ‘ava i t employé comme
agen t secre t en plusieu rs ci rcons ta nces. R ien
n ‘éta i t moi ns conforme au x coût s de l

‘a rt i ste
q ue les org ies popu la i re s don t la F rance fu t l e
théâ tre a cet te époque ; ma i s il es t vra isembla
ble que l a faveu r accord ée V i otti pa r le duc
d ‘o rlean s futl ‘origi ne de cet te ca lomn ie . Q uoi
q u ‘ i l en so i t , u ne réprobatiou si déda ignct‘
si i n su l tan te

,
fu t l a conséquence de ces bru its

ca lomn ieux, que, forcé de céder a l‘orage,
V i ot t i se réfugi a dans une ma i son de campa
gne près de llambnurg, ou i l véèutjusqu ‘a u
mois de jui ltct1705. Il y composa quelques
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et Pa ri s , lmlunlt; t ro i s Idem , let t re A ,
Paris, F rey ;trois i dem , en la , si bémo l
et sol, Paris , J anet . IV . Tutos pou r deux
v iolons e t v iolonce l le s i: t ri os

,
l i v.

et Pari s
,
Naderman ; tro is i dem , op. 4 ,

ihid. ; tro ie idem, op . 16 , Pa ri s, Érard; t ro is
(dem

, op. 17, Par is, P rey ; tro ie i dem, op . 18,
i hid.; troia (dm , op. l0, i bid . V . Duos pour
deux vio lo ne at: : door, op . l , Parle, Boyer ;
s i : idem , op . i bid ., slx idem , op.8, l i v.
etParis, l

‘om ; t ro is idem, op . Pa ris .
P leye l ; ala i dem , op . 5 , Pa ri s , Leduc ; tro is
idem , op. 6 , P leye l ; t ro i s i dem ,

op . 7
, i bid . ,

eia sérénades
,
op. 18,“M.: tro is duos,op. 18;

Par le, Érard; t rois i dem , op . 10, Pa ri s, F rey ;
t ro i s (dem , op. 20,“M.: tro is idem, op . 91,
i bid. V I. Soto s S i x sona tes pour vio lon e t
Imte , l i v . Pa ri s, Boyer ; si: idem,

l i v.
Par is, [min u i t ,tm ia idem , lett re A , Pa r is ,
Prey ;trois idem , let t re i bid . On co n na i t
auss i de V iot t i (m ia diner“uemeata ou noe

tum ea po u r p ia n o etv iolon : Pa ri s, P leye l ,
etnne sonate pour p iano
pour con amie, madame de l ontgeronlt. Les
autres anna les pou r p iano et v io lon

, gra vées
sous son nom , aou t des q ua t uo rs a rrangés .
Chorua a eossl a rra nge t rois t ri os de V iotti
en annales pou r p i ano et v iolon

,
Pa ri s

,
P leye l.

1
’

ontes cesœu vres b ri l len t pa r des idées a bon
dantes, par u ne exq ui se seneibilit6 et pa r le
méri te de la form e qu i en a fa i t de. types pou r
la musique detous les v iolon is tes venus apr“
ce grand artis te. V iotll é ta i t barmon iste d‘ i n
stinot; il n‘avai t poi nt é t ud ié l‘a rtd‘écri re , e t
l ‘on do i t evoner quem prem iem pro d uct ion:
la iasentapercevoi r so n lgnorance ce t égard ;
ma in avec une organ i sation comme l a alenne,
l ‘éd ucation pra tiq ue deva i t se fa i re . rap ide
montl‘expérience l‘eu t b ien tôt esse: éc l a i ré
pour q u‘ i l pûtéc ri re sufllsammentl‘instru
men ta tion de m concertos .
Il n‘a formé qu

‘
un peti t nomb re d ‘é lèves

, et}
prem ier rang desq ue ls b ri l l a
nom). Après lu i v ien nen t L ibo o e t I . l ol»

bereehts ce dern ier, res té le eeul repre

sen ta n t d irec t de l'éco le du ma i t re
,
en a

t ra nsm is les pri ncipes à de Bérlot. On
compte auss i pa rmi les ancie ns é lèves «le V iot t i

,

l.a ba rre , A ld ay et Ca rt i er. Ce dern ier a h it
frapper une mé da i l le l’honneu r «le eon

m in e e l le représente, d'un côté, l‘efligie de
l’a rtiste, et de l‘autre, u n violon avec un sole i l
don t lea rayons son t en lremélês des t i t re s des
«nom s de V i ott i , et l a dev i se nec plus ultra .

On a plus i eurs port ra i ts de ce t homme ce
lèlvre le plus ressemb lan t estcelul qui a é té

pe i n t à Londres par Tossarelll et gravé pa r
Meyer i l a se rv i de type au grand port ra i t
lithograpbié pa r l auri n pour la Ga lerie des
m us iciens eiti bres, co l lec t ion qui n ‘a po i n t été
m ntinu6e . On a placé, en tete de l

‘œuvre c i n
unième de duos, u n autre port ra i t dessiné pa r
Guérin e t gravé pa r Lambert.Madame Le
brun pe i n t le port ra i t de V iot t i , en 1786 , et
le scu l p te ur F l a t ters a l‘a i t son buste. Les no
t i ces pr i ncipa les pub l iées su r le méme a rt i s te
son t 1°Ce l le que ï ayo i le a donnée d ans ses
Not ices su r Core l“, Ta rtiui, Gauin iês, P a
ga n i ni et V iol“; Pa ris , Den tu , 1810, in
2° J ueedo ies sur V iotls‘ , pn ‘

ce
‘

dëes de quel
q u

‘

es réflex ions su r l‘expression en musiq ue,
pa r A.

- l . !yma r, l i la n (sans da te), 1801,
i n 8° de q ua ran te-sta pages . 8° Not ice eur
J .

-B . V iol“, pa r Bailloi , Pa ris, imprimeri e
de B ecquet, 1825 , in—8‘ de treize pages .
4" Notice hi s to riq ue sur l .

—B . V iol“, pa rMiel, ext ra i te de l a B iogra phie un ive rselle
(t . e ttirée a pa rt. Pa ri s , imprimeri e
d
‘Érerat

, 1827, ln
-8‘ de q ua torze page“deux

co lonnes .
V IRD UNG prêtre e t o rga

n iste, neaBamberg (Bav iè re), dans l a seconde
moi t ié du quinz ième siècle, vécu t Bâ le a u
commencemen t du se iz ième. 0n a de lu i u n
l i v re de l a plus grande ra re té, i n t i t u l é Mus ica
getutschtund a usge: ogen durch Seba s
tia nuus V i rduny, P rin ter uen A m bem ,

unda iles Gesa ng aus demNote» in die Ta bu
iaturen dieser berrennten d reyer I nstru
meni ess, der 0rgeten , der L am ,

und de r
F ioetea , tra nsferim s au lernen . l

'

ürsir
‘

clo

gemnchi auehre n der hochwurdigten hochge
bonten F iin £en am d li erre»: here lV iücn l
mers (s i c) B isckoue (sic)zii Strasbou rg sopnam
gnedr

‘

gen ”erre“. (l usique écr i te e t ext ra i te
pa r Séba st ien V irdung, prêtre d‘A rnberg, pou r
appre ndre a mett re tou te espèce de cha nt note
e n tabla tu re pou r les tro i s i nstruments, sa
voi r : l‘orgue , le lutin et l a flû te . Mie
15 11, pet i t in-4 ‘ obl . de 14 feu i l les non pagi

\pi es, ma i s avec des s igna tu res . L
‘ou vrage est
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donner que cet ex t ra i t, fa i t pou r sa ti sfa i re
mon am i A nd ri Silva nus : je p rie doneMgr. i 'i vlqwde s

’
en con ten ter, j usqu

'
a u

momentoûpa ra itra leg ra ndtra ité. Le grand
ouvrage don t pa rle ic i V lrdung n

‘a pas pa ru .

I.
‘ext ra i t, dont on a vu le t i tre c i-dessus, es t u n
d ia logue entre l‘euteur et And ré Si lvanus . Le
l i vre commence par l a description des instru
m enta l cl av ier,te ls que le clavlœ rde, le virgi

na le, le clavec in e t le eiauicitherium , a i ns i
que detous les au tres i ns trumen ts en usage à
leti n duquinz ième s i ècle et dans les prem ière s
années du seizième, avec les figures de ces

i ns trumen tsgra vées sur boi s . Cettedescriptlon
estsu i v i e de celle des i ns truments don t i l es t
pa rlé dans l a lett re supposée de sa i n t Jé rôme
a Da rdanns. Après ce tte pa rt i e de l ‘ouvrage ,
v ien t l a descri p t ion du c lav ie r de l‘orgue et du
ciavlcorde

, son ( tendue, e t l
‘appl ica t ion des

gammes a l a d i spos i tion de ses touches pa r la
méthode des hexacordes , su i v ie de l‘explica
t ion de l a va leur des notes da ns les llgatn ree
et dans l atab l a ture du luth etde l a little . V lr

duug ne tra i te avec les déve loppe men ts néces
sa i res que de l‘artde jouer de ces deu x Instru
men ts cl du cl av icorde. A rnold Sch lt(v oyez
ce nom ) fa i t bea ucoup de reproches b V ir
d ung, concerna n t ses règles pour jouer d u
lu th , da ns la préface en vers de son l i vre i nt i
tuléTabuiatur etitcher L obgesa ng
1512) .V irdung nous apprend , d ans le cou rs de
soulivre (feuilleC . qu

‘il eu t pou rma i t re de
musique J ea n de S uante (de Soes t, en Souahe),
docteu r en médec i ne e t savant music i en . J ‘a i

t rouvé deux exem pl a ires du rarissin
‘te ouvrage

de V irdung, le prem ier, à l a b ibl iothèque
impérialede V ien ne, l

‘
autre,a la bibliothèque

ro ya le de Berl i n . Les deux pre miers l i vres de
l aMusurgia de Nachtga l (voyez l uscin iua) ne
son t q u

‘une t raduct ion l a t in e d‘une grand e
pa rti e de l‘ouv rage de V lrdung. Dans une col
lect ion t rès—ra re

,
i mprimée à !ayence pa r

Pierre Schœffer, et don t il ex iste u n eaem

p la i re a l a B ib l iothèq ue roya le deMun ich, en
t rouve q ua t re chansons al lemandes à q ua tre
vois (n“48, 40, 53 et composéespar$ébastien V irdung. Cette co l lec tion a pou r t i t re :
TeutschsL iederm it48timmen , uen vm chie

denen A n theren .Monts d urchP eter Schaefer
(s ic), 15 18, iu-8' obl. Les a utres musici ens
don t il y a des p i èces dans ce recuei l sont
Georges B rad , £ îtelweln, ïuchswi id,
André Grau, llalch ier, l alch inger, Georges
8chæn fe ider, Jo. Sics e t Wo lf.
V l ltU l—Î8 Y S P INOLA (D. Jou rs-Joa

cuu ), adj uda n t géné ra l espagno l, comm e
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«lou rdes ord res m i l i ta i re s de Calatrava,dc Sa i n t
B ermeni gilde de Sa i nt-Jean de J érusa lem,
grand

‘
cro ix de l‘ordre d‘lsabelle le Ca tho l iq ue,

e t de beaucoup d‘aut res ord res na t ionaux e t
é trangers , présiden t de l‘Académ ie roya le des
sc iences deMadri d e t membre d‘un grand
uombn de sociités savan tes , aca dém i c ien ph i l
harmon iquede Bologne,mortàl adridle 18ma i
1840, s

‘
occupe de la théorie de la musiq ue

d ‘une man ière plus sé rieuse que ne semb la ien t
le permettre les devoi rs de se pos i t ion . Le pre
m ier ou vrage qui le litconna i t re sous ce rap
port a po u r ti tre : C a rteita ha rmon icn , o et
ca ntmpunto expiicado en sei s iecci ones l a

drid, 1894 , in -tol. de 21 pages . Catopuscule
a é té t radu i t en frança is pa r Il. None : de Ta
boada

,
sous ce t i tre É lémen ts d‘ha rmo n ie

etde con t repoi n t e: pi iquéa en a is: leçons;
Pa ris, imprimerie detourn ier, 1825 , in-4‘
a vec q ua tre pl anches . P lus ta rd , les idées du

général V i rues fure nt ramenées sur l a mus i
que considérée comme sc i ence, et dans l a per
suasion q u‘ i l ava i t découvert le secretde l a
na ture concernant l‘origi ne de la mélodie et
de l'harmonie, a i ns i que de tous lesgen res de
contrepoiutsetde compos i t ions, ilemploya plus
de dix sur comb i ner les d i verses pa rties de
son système da ns u n l i vre qui h itpub l ié sous
letitre de Geneufon ia , etc.; l sar ia, 1888,
iu— l

’

o i. N
‘ayant pas vu ectouvrage, le n e pu is

en pa r ler.
“SCA“GUX (Gunn a r—I n n er: DE ),

pretre e t music i en espagno l , vécu t en com
mencementdu selsli me s iècle. On a de lu i
deux ouvrages dont voic i les t i tres 1°E n to
n acionea enm pidas ssgun etesse de les nso
arruce (i n to na t ions[du p la i n—chant]corrigées
su i van t l‘usage des moderne s) ; Burgos , 15 11,
in [ rte de co ntetie ne

, contrapunte
de organe (Art du p la i n—chant de contrepo i nt
et de l a musique mes urée) ; Saragosse, 15 18,
in Ce t ra ité e it6 l‘ohjetd‘ une cri tique très
sévère pa r J ea n de !sp i nosa (cape s ce nom).
V lŒONT I (Gun n ) , v io lon iste, ni a

Cremone, vécu t à Lond re s au commencemen t
d u d ix—hu i t i ème s i èc le, et y publ ia , en 1703,
s i: son ates pou r vio lon avec basse con t i n ue
pour le cl avecin, op. 1 . i l en atte fa i t u ne
au tre éd i tion Ams terd am

, che: li eger.
m ute (Rosen nu,, oune.u sé, gui
tariste frança i s, i‘utCli ve deFrancisque Corbe t
e t eu t de

_
la répu ta t ion à Pari s, vers 1680, sui

vautce que nous app re nd Le Ga l loi s (Le t tre dMademoiuüe Regnault de Soiiertoucha n t la
musique, p. a fa itimprimer de sa com
pos i t ion 1° P rem ie r tiers depüm pour la
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g u ita re, en ta bla t ure: Pa ri s, 1082, ln-4' obl.
2° Dm :

‘

dme idem ; s
‘

os
‘d . 1086 , in-4° oblong.

3° Trov
‘

siéme i dem ,
ibid. ,

1689, ñu—4
' ohlong.

V I TA E. (C .
—Aaro rns), litiérateur e t ama

teu r de mus iq ue, Vandœuvre, prés de NancyMeurthe), publ i é u n écr i t i n t i tu l é Resta u
ra tion de la m us ique n ligieuse, ou con s i de
rations phi losoph iq ues et théologiques s u r la
na t u re de la m us ique reli gieuse et s u r les
idées oules sen t iments re ligieux qu

’elle doi t
ex p rimer. Na ncy, 1853, lit Une pa rtie de
ce tra va i l a pa ru da ns l a F ra nce m usica le, en
185 1 et 1852. Ce p rem ier cort i do Il . V i tal fu t
su i v i de ce lu i q u i a pou r t i tre Rév olu t ion
ha rmon ique. P réc is d

'
une théorie ha rmo

n ique entiém nentn euce
,
o ra ie, fa ci le et ap

profondie ; Nancy, 185 1, in - 12 de t ren te
c|ua t re pages. La théori e don t cetopuscu le
n
‘
estqu ‘un a pe rçu a é té é tab l i e e t déve loppée

pa r V i ta l , a i ns i q u
‘ i l nous l‘apprend da ns

u n ouvrage te rm i né et prétà pa ra i t re sous le
t i t re de L a sci en ce ha rmon ique fondée sur
la tonalité moderne, ramenée d deus p ri n
cipre v ra is et faci les

,
etc. Dix ans se son t

écou lés depu is l a pub l i ca t ion du préci s q u i
v ien t d'être c ité cependan t je n ‘a i
pas appri s q ue le grand ouvrage de i l . V i ta l
a i t pa ru dan s ce t lnten alle.oLes lec teurs qui
voudra ie n t con na i t re que l le peut di re l a théo
r i e en tièremen t neuve, v en u, de i l. V i ta l,
e n au ron t le sec re t dan s le préc i s q u i po rte en
tdte Rév olu tion ha rmon ique, part icu l i ère
men t dens ces t rois passages
e (Page7) Félis enseigne qu

‘ i l fa u t en
appuyer l a théori e (de l'ha rmon ie) sur l ‘ana
lyse de l a tona l i té moderne. Cette idée es t

a l a révé la t ion d‘un monde nouveau. Pen dan t
dia a ns

, je l
‘
a i méd i tée

,
a pprofond ie

,
déve

loppée da ns toute son é tendue
,
et
, grece

en core auxtravauz de ll . î étis, transformée
enfi n, j

‘ose le c roi re
,
en théori e p ropre

ment d i te e t complète .

P lus loi n , page 28, V i ta l elle ce passage
de l‘arertlssementde l a q ua t rième éd i t ion de
mon Tra itéds l’ha rmon ie s Pa rm i la mu l
a i ti nde de comb i na i sons don t se compose
a l‘h armon i e de notre mus ique, il en est deux
que notre i nst i nc t musica l accep te comme
ex i stan t pa r e l leso mema (l

‘accord pa rfa i t
ou de repos etl‘accord de dom i na nte ou de
mouvemen t) . Or, j

’a i vu q ue tou te l'harmo
n ic rés ide da ns ces nécessités a lterna ti ves
repos , tendance ou a ttrac tion , et résolu tion
de ces tendances, dans u n repos nouveau .

J ‘a i vu auss i q ue les accord s don t]e v iens de
pa r ler fourn istenttous les é lémen ts néces

U

I

U

U

Ü

sa in s pou r l'accomNissementdos exigence s
a de ces deux loi s de tou te m usiq ue. J 'en ai

conc l u q ue toutes les au t res ha rmon i es ne
son t que des mod ifica t ions de ce l le—là .

Après ce t te ci ta tion
, Il. V i ta l ajoute (p.

L
‘accord de repos e t l ‘accord de mon

vemen t son t deux nécess i tés a l ternat i ves de
l a tona l i té moderne, comme le d i tM. Fétis
avec un parfa i t bonheu r de pensée e t d'or
pre ss ion . Donc, i l n

‘

y a que deux acco rds
dans u nton donné : l ‘ accord pa rfa il sur l a
ton iq ue e t l'accord de dom inan te , ca r l

‘
n

n ion impéricusementex igée pa r la tona l i té
moderne et pa r !

‘

étis
,
n ‘es t poss ib le

qu‘en tre eu x . a

Ce tte conc lus ion esterronée ; ca r, su i va n t
les princi pes que j

‘
a i posé s, l

‘accord de mon
vemen t doi t résoudre son a t trac tion pe r i ‘ ae
cord de repos ; e r, l ‘accord cel, si , ré, la

(sep ti ème domi na n te) accompl i t pa rfa i temen t
sa des t i na tion su r l ‘accord pa rfa itdu s i x iè me
degré de l a gamme la , é ta b l i , co n
formémentatoute musique de l a tona l i té mo
derne, que l

‘acco rd pa rfa i t se fa i t s u r l a ton i
q ue (ui , m i , sol), sur le qua tr ième deg ré de l a
gamme (la , la , ut), sur le ci nq u i ème (sol, si ,
ré) e t su r le sixième (la , ut, mt) . 11. V i ta l ,
lu i, ne veu t d

‘acco rd parfa i t que sur l a le n t
que, et, pour l u i, l

‘accord {a , la , u t es t le tout
de la , l

‘ac co rd sol, si, ré, le ton de sol, e t
l ‘acco rd la , ut, m i , le ton de la . S i esta é ta i t

,

il sera i t i mposs ible d‘h armon iser l a gamme
d'unton, ou plutôt i l n‘y aura i t plus de gamme,
n i de tonal i té : voi là où condu i t l ‘espri t de
système.
V ITA L I né flore nce

,

dans la seconde moi t ié du seizième s i ècle
,
fu t

d ‘a bord ma i t re de chape l le de l a ca thédra le de
F lorence (voyez Ncgri, Gil Scritt. florent.
p . pu is i l en tra dans i e coilégedes chape
l a i ne—cban lres de la cha pe l le pon ti fica le, à
Rome, en qua l i té de ténor, le 10 j u i n 165 I .
Le ca rd inal Anto ine Ba rberi n i l ‘a ima beau
coup etl‘attacbatsa personne, en q ua l i té de
pré la t fami l ier. V i ta l i viva i t encore e n 1040.

On a i mprimé de sa compos i t ion : 1°”p rimo
libre de ’ madrigalta ci nque cect, Venezi a,
1010, ln 2° L ibro pr imo di mus ich a

d ue, t re o sei ceci . F lore nce, S tampe ria de
‘

Z o uch. P aga n i , 1017, ln—foi . L
‘
épitre ded i

ca toire , da tée de F lore nce, le 15 oclobre dc l a
même année, es t adressée à Jea n Corsi (fi ls de
J acques Cors i e t neveu de J ea n Ba rd i). On y
voi t que ce t ouvrage es t le premier essa i d e
compos i tion de V i tal i

,
b i en q u‘ i l a i t é té pn

blié après lesMadriga ii de 1010.L‘barmoo ie
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tra i té su r l‘a rch i tectu re, n
‘es t connu q ue par

cet ou vrage . On sa i t seulemen t q u
‘ i l vécu t

a n térieu reme n t aP l i ne l‘Ancien , pa r qui i l es t
c i té. D‘a i l leurs, on voi t, par la déd icace de so n
l i v re, qu

‘
il le présen ta l‘empere ur Augus te,

e nv i ron v i ngt—sep t ans avan t l
‘

ère chré t ien ne,
«ontdéjà dans un âge avancé . Il y a bea ucoup
d
‘éditions du tra i té de V itruve i n t i tu lé D e
o rchitecturo libri X . Les édi t ions modern es
lesplus es timées son t : 1° Celle q ue [ Schnei

der a pub l iée s Leipsick , en vo l . in
2° La grande éd i t ion donnée pa r le comte
8tratico (d! V itm uii P ollion is a rchi tec tura
tm et m sione cad i ca n amendato),
0di ne, chez les frères l atteuu i, 1835 -1880,

4 vol. in-4° en huitpa rt ies . V itrn ve tra i te, au
chap i t re du 5“ l i vre

,
de l ‘harmonie su i

vant l a doctrine d‘Aristoxéne, e t a u chap i tre
B" ,

des vases so nores des th éâ tres, pou r la
répercussion de la voix . Le chap i tre 15“ du
10“ iivre con t ien t une descript ion fortobscure
sie l‘orgue hydrau l ique des anc iens . Ce chap i t ro
a m is a la torture tous les traducteurs e t
commen ta teurs . Les hypoth èses hasardées su r
ce chap i tre pa r Perrau l t , dans sa t raduct ion
frança i se de cet ouvrage (Les dia: livres d

'
or

chitectun ds V itruue, co rrigés et t ra dui t s
en fronea i

‘

s,Paris, Coignard, 1084 ,gr.

son t fort rid icu les e ttou t a fa i t inintelligibies.
Dan ie l Barbare para i t avoi r en tend u beaucoup
mieux ce sujet, dan s sa trad uct ion i tal ienne
d ieci lib ri de lt' o n hltetturo di V i tro

ulo, etc.V inegia , l arcoi inl, 1550, iu-foi . i itaut
voi r sur cette pa r ti e de l‘ouveage de V itruve le
curieux trava i l de Wi l l .Wi lki ns , dans
l‘éd i t ion angl a ise qu

‘ i l a donnée à Londres ,
1813 et années su i van tes

,
in a i ns i que l a

t raduct ion e t l‘exp l i ca t ion du chapi t re du
l i v re da ns l‘A rch itecture de V itruue

,

t ra d u its en fro npo is, a vec des m o rgues,par

De Biou l Bruxe l les, Adolphe Staplcaux, 1810,
1 vol . in- fol .
V I

‘

T
‘

I
‘

OR I (Lonn o), compos i teur, poete,
etchanteu r exce l len t, né Spo letto

,
vers 1588,

fut élève pour le chan t de F rançoi s So lo, cha
pe laln—ch an t re de l a cha pe l le po n ti fica le. Il lit
en su i te ses é tudes de contrepo intsous ladirec
t ion dc Jean—Ma ri e et de Be rna rd i n Nan in i, et
ca lin de Prançuis Soriano . Après avoi r été
q ue lque temps au serv ice d u grand-duc de
Toscane, Cosmo 11 deMéd i cis , il retou rn a
Rome, sur l a demande du ca rd i na l Lodov isi,
neveu du pape G régoi re XV , et en t ra dan s le
co llége des chapelaim chant re s de l a cha pe l le
pon t ifica le, le % janvler 1028. Le pape Urba i n
VIII, cha rmé pa r le mér i te de V ittori, lc créa
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cheva l ier de l a m i l ice do rée . Ce m usic ien d i s
tingué mouru t à Rome, le 28 avri l 1070,etfu t
i nhumé dans l‘égl i se Sa in te-Ma rie i nMinerva
où l‘on voi t encore son épitapbe . On con na it
de V i ttori 1°A ri a a noce solo , B oma ,8ianeh i
1789. 2° La Golatea , drommo s

‘

n musica ,

ib id .,
1050. 00 L a P eüeyrino costo nte,

drammo socro , Roma ,Mancli i, 1017, in -fo i .

4° I ren e, ca n tate a voce sols, ib id .,
1048.

5° Sa i n t Igna cedsLoyola , oratorio .0‘ ltP eu
timento deltaModdatena , canute.0n a a uss i
i mprimé pl usieurs recue i ls de poés ies de V i t
tor i . V i c torRossi (en l a t i nN icias Erythrm ),

qui a va i t en tendu V i t to ri pl usieurs foi s a
h ome, en pa rle avec adm i ra t ion da ns son re
cue il b i ograph ique i n t i tu l é P inat ima

gino ns illustrium utrorum (Part. II, p. u m ).
V i t tori, d i t—ll, é ta i t considé ré comme u n
prod ige de la na tu re e t de l

‘a rt . La beauté
de sa voix

,
l a pe rfec tion de son chan t e t le

profond sen t imen t qui i
‘
an ima it, fa i sa ient

rechercher avec emp ressemen t les occas ions
de l ‘en tendre . Ross i s‘etl‘orce de déc ri re

l
‘
étonoementetl ‘enth ous iasme qu‘ i l fa i sa it
nai tre chez ses aud i teu rs . a C ‘

éta it,tc—t-il,
un vér i tab le Pro tée : sa voi x prena i t leton
de tou tes les pass ion s avec une flex ib i l ité et
une véri té surpre nantes .Tel é ta i t son empi re
su r ceux qui t‘écouta ient, q u‘on voya i t ses
sen timen ts emprei n ts su r leurs v isages et

s dans leu rs regard s . Poète e t compos i teu r, i l
écri va i t lu i-méme l a plupa rt des ca n ta tes
on c i te pa rm i ses plus bea ux ouvrages en ce

genout'I ri ne , la Go lathe‘e, e t surtou t la
Repentirds laMadeleine. Penda n t plus ieu rs
soi rée s con sécuti ves, i lchanta celle-c i da ns
une ég l i se de home, don t une foule immense

s assiégea ities portes .
V I VA LD I (Au cuns), v iolon is te cé lébre e t

compositeu r su rnommé LB P RÊT I\B
R O UX ,

fi ls de Jea n—Bapti ste V i va ld i , v iolo
n i ste de l a chape l le duca le de Sa i n t—Ma rc, na
q u i t Ven i se da ns la seconde mo i ti é d u d i x
septleme s ièc le. A prés a voi r é té que lque temps
a u serv ice de l‘é lecteu r Ph i l ippe de H es se
Da rmstadt, il re tourn a 8Ven ise en 1718 et y
obt i n t l a place de d i rec teur du Conserva toi re
de la P lai d , q u

‘ i l conse rva j u s qu
‘ à sa mort ,

a rr i vée en 1743 . On rappo rte sur V i va ldi cette
a necdote s ingu l iè re Dlsantun jour sa me sse
q uotid ienne, i l lu i v i n t u ne idée musi ca le «tou t
i l fu t ch a rmé ; dans l

'émot ion q u ‘e l le lu i don
na it,ltq u i tta sur—lo-champ l ‘au te l et s e rend i t
s la sac ri st ie pour écrire son thème, puis i l
rev in t achever sa messe . Défé ré a l'inquisl
t ion, il fut heureusement co nsidéré comme

’

un
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homme don t l a téte n ‘éta i t pas sa i ne
, etl ‘a rrêt

p rononcé co ntre lu i se horna lui i n terd i re l a
cé lébra t ion de l a messe . Les œuvre s gravés de
ceta rt i s te so nt1‘ Douze trios pou r deux vio
lo ns etv iolonce l le, op . 1; Pari s, veuve Boyvin ,
1757, in o fo l. 2° Douze annales pour vio lon seu l
a vec basse con t i n ue, op. 2; i bi d . Ams terdam ,

“acer. 8° L
‘

ai re A m on ice , ossr
‘

a X I I cen

ce rt s
‘

a qua t t ro o lolin l, 2 v iole, v ioloncelle e
ba sse con t i n ue per l’ orga ne , op. 3 ; ibid .

Jea n-Séba st ie n Bach a rra ngé deu x concertos
de cet œuvre po ur cla veci n, deux violons, a l to
etbasse ; j ‘en a i acq ui s les man uscri ts s l a
ven te deMil . Bre itkopl e t llærtel, e n 1836 .

4 ° X I I C once r ts
‘

a uielin o sole, 2 ut
‘

o li n i di

r ip ieno , n io la e bossa per l
’ orga ne , op. 4 ;

Ams te rd am
,
Roger. 5° Sonate per v ioIi no e

ba sse con ti nue , op . 5 ; ib id . 0° V I ceucerts‘ a
e ie is

‘

no principa le,2 o ieis
‘

n i di rip ien o v iole

e ba sse per l
'
orga no ,op. 0; ibid .7° V I i dem ,

o p. 7; ibid . 8° Le qua t t ro Staggs‘on s‘ , oueero
i l cimen ta dell' a rmouia e dell' inueux ione
e
‘

u X l !C a ncer“n qua t t ro e ci viq ue, op. 8,
d i v isé en de u x l i v res; Amsterdam ,

in - fo l . 0°La
(Jetta , ess ia V I co nce rt! a Molina sole,
2 v ioli

‘

n i di concer to, v iole e ba sse con t i n ue
pe r l‘orga ne , op . 0; i bi d . 10° S ix concertos
pour flûte, vio lon , v io le , v io lonce l le e t orgue,
op. 10; i bid . 1 1° I

’I C oncert s
‘

a v ielin e solo,
2 e s

‘

eli n i di concer to
,
v iole

, v ioloncelle e
ba s se co n ti nue pe r l’ orga ne , op. 11 i bi d .

12° 6 idem , op. 12 ; i bid .

V i va ldi fut auss i u n l aborieux com pos i teu r
de m us iq ue drama t ique . La D ra ma t u rgia
d‘Allaci (édi t . de 1755) i nd ique les t i t re s su i
van ts d‘operas don t i l écri v i t l a musiqu.
1° O t tone i n V illa , à Ven ise , en 1715 ; repr is
e n 1729 . 2° L ’

0rla nde[in to pa s sn , authéâ t re
Sa n A ng io lo de Ven i se , 1714 . 3° A rsilda ,
m ême théâtre

, 1710. 4° l a C os t um e t rien
fnnte , 17l0, autitéàtœ Sa nMosé de Ven i se.
5 ° Tictebefga , même théâ t re , 1717. 0° A r

em
‘

da a lcampo d
’
£ g itto , méme théâ tre, 1718.

7°ta ba no re de‘ P a rt i ,méme théâ tre , 1718.

8° ( î ls
‘

l nga n n s
‘ per vendet ta ,

a u th éât re
drlle C re ate, a Ven ise , 1720. 0° L a l

'

ers
‘td i n

clmenta Ven i se
, 1720. 0° (bis) F ilippo rs

ds
'Ma cedon ia , au théâ tre San Angie lo, 1721.
10° L

’

I nga nn e trs”o nfa nte s
'

n a more, a u
théât re Sa n A ngio lo, 1725 . 1 1° Cunegenda .

au meme théâ tre, 1730. 12°D on
‘

lta s
'

n Tempe,
idem , 1720. 15° F am a ce , idem

, 1720.

1 4° La Fedetradita , idem ,
1720. 15° L '

O r

ln nde furiese . idem ,
1727. 10° L a Ross

‘

leua ,
i dem

,
1728. 17° & m r

‘

m m ide , Ma ntoue ,
1752. 18° La F i

’da n i n/e, à Vérone, 1752.

.lttt‘it. ll l.$ \ I II.
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10°Mon tez uma , au théâ t re Sa n A ngi o lo de
Ven ise, 1753 . 20° 0ltrnps‘a v en ds

‘

cata
,
idem

,

175 4 . 21° Tamerlatto , à Vérone
, 1755 .

22° Grs
'

sclda , Ven i se
, 1755 . 23° Giuev ra

prs
‘

ucipeam di F lorence
, 1750.

24° C ata n e e
‘

u U t ica , à Veni se et à Vé rone,
1757. 25° L '

O ra coio s
'

nMessen iu, a u théâ tre
Sa n Ang io le , 1738. 20° S troe, A ncône , 175

5
.

27° F a ra spe, à Ven ise, 1758. 28° I lMegan,
à Ve n i se (sa n s da te).
V I VA NCO ( il . Sésssrtex ), ma i t re de cha

pe lle de l a ca thédra le de Sa lamanque, fu t u n
des compos i teurs de mus ique d ‘égl ise les plus
renommés en Espagne, au commencemen t d u
d i x- se pt ième s i èc le. il . Es lava d i t (1) qu

‘en
1010, A rt us Ta bernelius A ntverpr‘a nus pu
b l ia u n l i v re de messes e t u n aut re de motets
de la compos i t ion de V i vanco ; ma i s il n

‘
expli

que pas s i ce t éd iteu r é ta i t i mprimeu r de mo
s iq ue eten q ue l le v i l le éta i t sa typograph i e,
un s i ceTahernellusd‘Anvers é ta i t s implemen t
u n musi c ien de chape l le q u i ava i t recuei l l i ces
œuvres. !n 1012

,V lvanco éta i t aus s i d i recteu r
de mus ique a l ‘un i vers ité de Salamanquc. Les

œu vres de ce musi c ien son t épa rses da ns les
ég l ises de Sa lama nque, d

‘
Alca la de Ilena rês

et de Tolède . l ava a publ i é u nMagn i
fica l à hu i t voix de ce ma i t re, dana l a Lt

‘ ra
sacro «h lspa n a (tome I" de la p rem ière sé ri e
des compos i teu rs dudit—sep ti ème s i èc le) .
V IVIA NI (Ju n-Bona v enrnan), né Yé

rene, vers le m i l i eu d u d ix - sept ième s ièc le
,

iuta t taché au serv i ce de l‘empe reur d‘Au
t riche, en q ual i té de ma i t re de ch ape l le, e t
vécu t quelque temps lnspruck , où il se t rou
vali ve rs 1080. On a gravé de sa compos i t ion
dit1‘ércnts ouvrages pou r l‘égl i se, don t o n ne
conna i t aujourd‘ hu i que l ‘œuv re t rois i ème

,
i n

t i tu lé : I ntreccle a rmem‘

co ds
‘

flors
‘

eccleas
‘

a s

tict‘ (Co l lect ion de mote ts à plus i eu rs voi x) .
Augsbourg, 1670, in - lo l. V i v ia n i a éc ri t auss i
l a mus iq ue de l‘opé ra d‘

A si s
‘

a ge, repré sen té
au théât re Sa i n t-Jea n etSa in t-Paul“, à Ven ise ,
e n 1077

,
et8c i‘p i‘one A fri ca no, e n co l l abora

t ion a vcc Cava l l i
,
en 1078.

V I VI EN (A .
-P . n é à Pari s, le 5 1n illrt

1700, fut d
‘abord avoca t, pu i s procu reur pé

udra i l a cour d‘Am ie ns,
‘

c n 1850
,
etsucces

sivementp ré fet de po l i ce , con se i l le r d‘État,
dépu té

, garde des sceaux , min ist re de l a j us
t ice , en 1840, v ice - prés iden t du consei l d

‘État
(1844) etmembre de l'Académ ie des science s
mora les etpo l i t iques . Ilmourutle 9 j u i n 1854 .

Au nombre de ses ouvrages, on remar que cc

( 1) L ire sacre—hispa u , sér ie, Apuntrs bio
graphics».
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\ui qui a pou r t i t re Tra i t é de la légi sla t ion
des théâ tres, ou ex posé complet etméthodi
que des lots et de —ia ju ri sm rela t ive
men t aux theatres e t spec ta cles publi cs, e tc.
Pa ri s

, Brissot—Tbiven , 1850, u n vol ume in
V iv ien a eu pou r col l abora teu r de ce l iv re
E dmond B la n c avoca t eux con sei l s du
ro i.

VI VIER (A .
—J osern), n é Iluy (Belgi que),

e n 1818, commença, dan s ce tte v ille, des
é tudes de mus ique qu‘ i l c on ti n ua a u Con ser
vato ire de Bru xel les, où li lui admi s au mois
d‘octobre 1849. Après 1 avoi r s u i v i l e cou rs
«l ‘harmon ie de Il . Bon ele t pendan t deux ans,
il dev i n t élève de l‘ au teur de cet te noti ce pour
la compos i t ion. Ses études term in ées dans
ce tte école, i l s

‘es t liv ré ses propres re
flex ions concern an t l a théorie de l ‘ha rmo n ie,
e t aprèe avoir employé pl usieu rs a n nées
coo rdonner son système , don t l a pa r ti e origi
na le œ nsiste considérer comme appogtatum les sons é trangers à l

‘h armon ie na tu re l le
e t tona le, il a publié l e résultatde ses rues
su r cet te ma tière dans un l i vre qui a pou r
t i t re : Tra ité comple t d‘ha rmon ie théo rique
e t p ra t ique, co n tena n t les pri ncipes fonda
men ta ux au moyen desquels on découvre
l‘origine de tous les acco rds et les lots de
s uccession qui la wma»: Bruxel les
J .

—B . Ka l to, 1863, u n vol ume gr. Ill -8°gravé.

M . V i v ier s‘es t a us si occu pé d‘un systèm e
tona l don t l‘échel l e es t d i v i sée pa r q ua r ts de
ton , e t a fa i t co ns t ru i re un i ns t rumen t cla

v ie r accordé pa r ce système, don t l a théorie
sera exposée dan s u ne d i sserta t ion spéciale

qui n
‘
estpas encore publ iée au momen t où

cet te not i ce es t écri te . Comme compos i teu r,
ll . V i v ier s‘es t fa i t conna i t re pa r des ro

maume avec accompagnemen t de pi ano, et
pa r u n opéra- co mique en u n acte

,
i n t i tu l é

P adtllo le Ta vern ier, représen té a u théâ tre
royal de Bruxel l es en ma i 1857.

V IV IER (Buch e) , v i rt uose corn i ste e t
compos i teu r, né da ns l

‘ i le de Co rse
,
en 1821,

d
'une fami l le origi na i re de Normandie, com
mença, au col lège de Brion (Hau te-Lo i re) , des
études q u‘ i l n‘acheva pa s. Son père, qui fut
successi vemen t receveu r des con tri bu t ions
da n s pl us ieu rs dépa rtements, ex igea qu'i l en
trâtdans l‘admi n i s tra t ion des fi nances . i l en
trepritauss i l ‘étude du d roi t Poi t ie rs , puis à
L yon ; ma i s bien tô t i l s

‘en dégoûta . Une seul e
chose lui pla i sa i t

, c
‘
éta itla musi que, e t dan s

l a musique, le cor, que le h asard ava i t m i s
en tre ses mai ns e t qu ‘ i l é tud i a avccuno persé
vérance qu‘on n ‘attendaitpas de l u i . Les noms

des mai t res qu i lui enseignèm tà jow de

ceti n st rum en t ne sontpas con nus ; il parai t ,
cependan t

,
q u‘ il reçu t sPari s quel ques leçon s

deG a ilay. V i v ier é ta i t a rri vé dan s cet te s iti o
vers l ati n de 184 1, ou au commencementde
181 3. 1 l y fu t d

‘abo rd a l iac l
‘
orchettre ‘

du théâ t re , pu i s s celu i de l‘Opéra ; ma is il
y resta peu de temps . Entata, V iv i ertix a
tou t a coup l‘ a tten t ion publ ique sur l u i par
l a découve rte qu ‘ i l fi t d‘un phénomène acom
t ique don t il n‘ a poi n t été donne j usqu‘à ce
jour ilflilS) une ex pl i ca t ion sa ti s fa i sa n te : ce
phénomène co n si ste da n s l a product ion de
p l usieu rs son s simultanés pa r le t ube du cor ,
l esq uel s l‘on t barmanle consonnante. Ou pou r
ra i t cro i re que ce phénomène es t a na logu e
8 ce l u i de 1a corde v i bran te , qui , outre
l e son pr i nci pa l

,
fa iten tendre ses harmo

n iques de t ierce majeure
,
qu in te

,
octav e, e t

même septième mi neu re e t neuv ième ; ma i s
ces harmon iques on t une fa i ble réson ance

,

ta nd i s que les troi s sous produ i ts pa r le co r
de V iv ie r on t une in ten s i té égale e t bea ucou p
d‘écl a t . D ‘a i l leu rs, dans une chasse pou r t ro i s
co re qu'i l Joue seul, i l ne fa i t pas en tendre
seu lemen t des acco rds de tierce e t qu i n te

,

mais a ussi des acco rds de t ie rce e t s i x te et de
qua rtc e t six le. Q uelques pe rsonnes on t cru
exp l iquer l‘etletprodu i t en supposa n t que l‘a r
t i s te chan te dan s letube des so ns pe ndan t qu‘ it
en forme d ‘aut res pa r l‘ i mpul s ion des l i vre s
su r l a colon ne d‘a i r ; ma is, de ce

_moyen ne
résultcra ieutque deux sous, e t il e n fa iten
tendre t ro i s e t q uelquefoi s qua tre . V i v ier
révèl era san s dou te quelque jou? son se
c.t, don t il a t i ré bo n part i pour sa répu

ta t i on e t pou r le succès de ses concert s. Les
jou rnaux l‘on t puistammentseco ndé, ca r pe r
son ne n ‘a au tan t usé que lui de l a réclame.

I ndépe ndammen t des effets d‘harmon ie q u'i l
t i re du cor, il a une bel le qual i té de so n e t
chan te bien , ma i s dan s un espace resserre qui
ne dépa sse guère l

‘
oclave . Du reste, il n‘en!

cu te pa s de diliicullês su r son i n strumen t. Il
a composé des romances don t l es mélodies
son t en général d i s ti nguées . A côté de sa nè
pu ta t ion de v i rtuose corn i ste

, V i v ie r s
‘en est

fa i t u ne au tre de mystit‘icateur e t de pla i san t
qui l u i a a uss i p rocu re des succès dan s le
monde e t près de quelques gra nds pe rson na

ges. Sa faculté d‘ i m i ta t ion es t for t rema r
quable : il s

‘en ser t d‘ une man i ère très amu o
san te .

V IZANI (Lucnècs O RSINA ), dame bo
lona ise , née en 1593 , a fa i t imprimer à V e
n i se, «:tC ardone

,
en 1025 , u ne co l lec t ion
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de V octus(fllusica i Lex icon , p. Pu isan t
la méme source, E.L . Gerbe r a fa i t, du même

nom , V ocutusouV octus(t ist.biograph .

L ex ikon , t. lV , p . Vaet, ou Vocina, n
‘a

é té connu longtemps que pa r l‘ i nd ica t ion im
pa rfa i te de deux de ses ouvrages don née pa r
B raud ins, qu i les d i t imprimés d V en i se , a u
l ieu de lV ittenberg, où ils le furen t véri table
men t . Do reste , Dramlius,Wa l ther e t Gerber
n ‘on t con n u V oe t q ue comme compos i teu r,
quoiqu‘ i l soi t a ussi au teu r de t ra i tés élémen
t a i res de m us ique. V oic i les t i t res exacts de
ses ouvrages : 1° P r: sta ntissimorum a rtifi
cium leeltssimzMissa cum qu i nq ue t urn se:
e ocum , bia is singui: suprem is uocibus[or
m a te , a n obi b

‘

ss. quibusque n ique op tim is
musa rum belleris. etc.;etin gratium coilegi i

m us ic!apudA rgei iensesedi te perMich .V oe

tum ca ntorem .Witeberg: J ob . Schmefleb
‘

usWal ther et Gerber
d isentque ces messes son t a qua tre voi x ; ma i s
on vo itqu‘el les son t a ci nq e t a s i x voix e t que
deux de ces messes son t écri tes pou r des vo ix
a lgues d

‘enfan ts ou de femmes (bia is si ngula
J uprem ia ouct‘bus 11 cst,ausu rplus,
év ident, pa r l e t i t re de ce tte col lect ion, que
Voetus n ‘es t pas l ‘au teur des ouv rages qu i y
soutcoulcnus, e t q u‘ i l les a s implemen t re
cuei l l i s e t cho i sis dans les œuvres des me i l
leurs compos i teu rs de son temps . 2° H ymne
m m über qu i nque v ocum , ibid. , 1568, ñu-4

‘

obl . Micha ei is V oeti !TO iXBIQ S IS ha r
m on s

‘

ca i n gratiam juvmtulis a p u d A rgc
lieux : sc rip ta . lV iteberga excudebatJ oha n
n es Gra in, anne 1575 , in 4° £UZ

‘

I
‘

BMA
seu sca ia ha rmon ica , i n qua (a t um a rtificium
musicum in septem pa rles distributum a n te
oeulos s t ud ios: juventutis pon itur .Wi le
bergæ ræcudebatZa echa ria s Lehma n n ,
a n n a 1585 . i l se peu t q ue ce dern ie r ouvrage
ne soi t qu ‘une seconde éd i t ion du précéden t .

à Nu remberg, dans l a prem ière moi t ié du dix
sept ième si ècle

,
mouru t dans cette v ille , l e

17 f«‘v rier 1650. Les produ i t s de sa fabrique
éta ien t est imés.
VOGE L ( le P . Denon ), né à Salzbou rg, en

1718
, étudi a les sc iences e t la musique blu

p ic li e t Sa lzbou rg. i n 1743, i l e n tra dans
l ‘ordre de Sai n t-Benoi t, a u couven t d

‘Otto
beuerp, où il futordonné prêtre . Il mouru t en
1700. ilabile coutrepo in i isie, i l a écri t beau
cou p de mus ique d‘égl i se ; ma i s il n

‘a rien fa i t
i mprimer «le ses composi t ions, auxquel les on
reprocha i t de l a sécheresse.
VOGEL (Cu en n) naqu i t, en 1750, à li o

noged, en Bohême . Adm is comme enfa n t d e
chœur au col lege desjésuites, il y occupa pl u s
ta rd la place d‘organ iste . Arri vé a Prag ue, il y
acheva son cours de théolog i e, pu i s i l ét ud i a l a
composi t ion sous la d i rect ion de Habe rm an n .

Plus ta rd
,
il fi t ses vœux dans le couventdesse r

v i teu rs de Marie (serv i tes), e t di rigea , penda nt
env iron douz e ans

,
le chœu r de l ‘égl i se Sa i n t

l ichel. vendan t cette période de sa v ie
, il

écriv i t v ingt—s i x messes a vec orches t re
,
des

concertos pou r divers i ns trument s, des s u i tes
d‘harmon ie pou r des i nst rumen ts ven t, de s
qua tuors etun pet i t opéra . Ses mei l leures pro
ductions son t une messe so lennel le et un Te
Deum qu‘ i l composa, e n 1781, a l

‘occasion d u
j ubi l é de l ‘a rchevêque de P rague, com te d e
Prsichowsl:y. Aprésl a sécu l ari sa t ion de so n
o rd re

,
il fu t a t tach é en qu al i té de prétre a l‘é

gl i se de l a T ri n i té. Il mouru t Prague, l e
27 aoû t 1794 .

VOG EL (Ju n—Camerou n) naqu i t h Nn
rembe rg, en 1756, et fi t ses études de composi
t ion Ra lisbon ne, sous l a d i rec t ion de R iepe i ,
qui lui

‘fltconnai tre l e mé ri te des œuv res d e
li asse et de Graun . Il jouai t bien de pl usieu rs
i n st rumen ts

,
pa rt icu l i èremen t du co r. Arri v é

Pari s en 1776, il demeura , pendan t les
prem ieres années dan s l a mai son du duc de
Mon tmorency , pu i s -futa t taché l a musique
du duc de V alentino is. Cet te époque éta i t
cel le de l a nouveau té de l a musique de G lock
en France : on sa itquels t ra ns port s d‘adm ira
t ion elie titnai t re . Pou r la prem ière fois ,
Vogel suteudit, i Pa ris, les ouv rages de ce
grand a rt i s te ; il se pass ionn a pou r le gén i e
qui les a va i t i n spi rés . Deven u imi ta teu r d u
sty le de l‘au teu r i l ne compri t
pas d ‘abord que l ‘ im i ta t ion des pl us bel les mo
v rea ne peu t exci ter d ‘ i n té rêt dans les a rts
ce fu t dan s ce t te fausse d i rect ion de sonta len t
q u‘ i l écri v i t l a musi que de la Toison d ’or

,

grand opéra en 3 actes, dest i né a i‘Atadém ie
roya le de musique ; mais don t i lue pu t obten i r
l a représen ta t ion quedix an s après son a rri vée
Pa ri s . Enfi n sa persévérance triomphe des

obs tacles
,
e t le 5 septembre 1786 , son ouv rage

fu t rep résen té au théâ tre de l‘Opéra . Bie n

qu ‘ i l n ‘a i t éiéjoué que neuf fo i s, e t ma lgré les
rémi n i scences qu

‘
on y signal a , ce coupd

‘
essa i

fu t cons idéré comme de bo n augu re pou r l ‘a
rcn ir. du composi teu r. Vogel déd ia l a pa r
t i tion de son opéra a Gluck , qui donna des
é loges son imi ta teu r

,
e t vante a vec ra i son

le sen ti men t dramat ique do ntil éta i t doué .
Ma lheureusemen t les excès auxquel s Voge l
se l i vra i t éta ien t a ussi n u is ibles sa repu



tation qu‘à sa santé. . Nc trasülianl que pa r
Capri ce, il. é ta itlen t à . pro du i re , quo i qu

‘
i l

fûtdan s l‘ âge le pl u s favorable aux heu reuses
in spi ra t ion s . Démophon nouvel opéra, l

'oc
cupa itdéjà lo ngtemps a van t l a premiére re

présen tatde la Toi son d'
or , cependan t il

y t ra va i lla i t encore prés de deux an s aprés que
cet ouv rage eu t été joué . Une li èv re mal igne,
qu i l‘en leva l e 90j u i n 1788

,
l ‘age do tre n te

deux a ns
,
ne l u i perm i t pas de vo i r l a repré

sentation de ce t opéra . A u moi s de févr ier
1789 , l

‘ ouvertu re fu t exécu tée deux foi s a u
concert de l a loge O lympique, e t p rod u is i t
l a pl us v i ve sensa t ion . Tou t le monde con na i t
ce beaumorceau

,
qu i méri tera i t d‘étre placé

parm i les chefs-d‘œuv re de gen re , s i l a se
conde pa rt ie é ta i t digne de la concept ion de l a
p remi ère . Q uoi qu ‘ i l en soi t

,
cet te ouvertu re

1itna ltre l e s p réven t ion s le s pl us favorables
po u r l ‘opéra donton d isa i t l a part i t ion en t i ère
term i née. ou remi t au théât re la Toison d 'o r

,

a vec des changemen ts, sous l e t i tre deMédia
dColchos; ma is, ma lgré l

‘ i n té rê t a t taché a l a
pe rte récen te de son au teu r

,
cet opéra ne pu t

ê t re joué que t roi s foi s . Enfi n D emopho n fu t
en tendu pa r le publ i c le î î sep tembre 1789,
e t obti n t v ingt-q ua t re représen ta t ion s, pu i s i l
fu t repri s en 1705 . B ien qu‘on le j ugeâ t supé
ri eu r ao prem ier ouvrage de-l

‘
auteur

,
i l ne ré

po nd i t pas au x es pé ra nces don nées pa r l ‘ou
vortore. li a igré ia bon ne volon té de l

‘
adm i

n istration de l'Opéra , D emophon se tra i n a
pén i blemen t j usqu ‘à ce qu‘ i l d i spa rû t de l a
scéne . L‘ouve rture de ce t opéra fu t pl acée plus
ta rd

,
par Gardel,daus le beauhalletde P ryché,

e t y produ i s i t toujou rs beaucoup d‘effe t . De
ven ue céiéhrs, el l e a é té souven t en tendue
dans les concerts

,
e t a méme serv i dans pl u

s ieu rs cérémon ies publ iques
,
en t re au tres a u

Champv de-H a rs , en 1701, pou r l a pompe fu
nèbre des otliciers tués Nancy ; el le y fu t
exécu tée pa r douze cen ts i ns trumen ts ven t .
On connai t a ussi de V oge l : 1° Symphon i es
concertan tes pour deux co rs , n°° 1 e t Pari s,
Siebcr. Symphon ie concerta n te pou r ha u t
bo i s e t bassou, Pari s, Naderman . 5 ° Si x qua
tuors pou r cor

,
v iolon , a l to e t basse, Pari s,

L educ. 4 ° Six qua tuors pour deu x v io lons, alto
etbasse

,
Pari s

, Loui s . 5° Pot-pou rri en qua
tuor pour deux v iolons, alto e t basse , Pari s,
Leduc. 6° Si x duos pou r deux cla ri net tes

,

i bi d . 7° T ro i s symphon ie s à grand orchestre,
composées pou r les concerts du prince de Gué
m eué

,
ibid .8* Concertos pou r cl a ri ne t te, n“ 1 ,

2, 3, ibid. 0° Concerto pou r le bassou , i bid.

10° T roi s q ua tuors pour ba ssou, v i olon , alto

e t basse , op. 5 , i bid. 11° Si x trios pou r deux
v iolons e t basse

, op. 1) , ibid. 12° S i x duos pou r
deux baseo ns

, i bid .

V OGEL (bouts) ,flùtiste a l lemand, vécu t a
Pari s, dan s les dern iè res années du d ix-bui
tième si ècle, e t fu t a t taché comme première
fl û te l‘a ncien théât re des V a ri étés

,
a u Pa la i s

li oya l, depu i s 1702 1usqu‘cn 1708. 11 a publ i é
de sa com pos i t ion 1° Concertos pour la fl û te,
n“ 1, 2,3 , Pari s, Sicbcr. 2° Q ua tuor pou r
flû te, v io lon, a l to e t basse , op. 30, Pari s,
Playe l. 5

° Duos pour deu x fl û tes
,
op. 2, 8, 10,

25
, 55 , ibid . 4° Air-s variée en duos pou r flûte

e t v io ldn ou alto , op. 4 î
,
ibid . 5° Sona tes pou r

flû te e t liasse
,
op. 1 , Pari s, Leduc. 0° T roi s

solos pou r l a flûte
,
Pari s . Naderman . 7° Pl u

sie urs a i rs var iés pour flûte seulc. 8° Des po ts
pou rri s, idem . 0° Études e t Prél udes

,
op . 43.

V OG EL (Aucu ns), v iolon i s te e t ca ra pa
siteur, né à L i l le (Nord), le 17mai 1805 , fit
ses premières é tudes musica les dans le l ie u de
sa na i ssa nce, pu i s en tra a u Conserva toi re de
Pa ri s, l e 14 av ri l 1824, comme élève d

‘

Au

gus te k reu tzer pou r le v iolon . A près y a vo i r
passé qua t re années sans obten i r de d i st i no
tion dan s les conco urs

,"s ort i t de cet te école
a u moi s de décembre 1828, e t se l i vra l ‘étude
de la composi t ion

,
sous l a d i rec t ion de Re i

cba . Fi xé ensu i te à Pa ris
,
i l se l i v ra l

‘

ensei

gnemente t à l a composi t ion . Des romances ,
la té te desquelles il fau t pl acer l‘A ngedéch u,
don t le succés a en u n re ten t i ssemen t eu ro
pécn , etqui a été tradu ite en a l lemand , mar
quèreutses p rem ie rs pas dan s l a ca rriè re de
compos i teu r. Parm i ses a u t res mélo dies, on
remarque au ss i le Kaby le, Mo i re

‘

gdte, leMa rty r, le P a uvre, Tobie,Ma n/“red, Ale r te,
e t l a scène de C aïn . O n con na i t auss i .de lui
quelques morceau x de piano

,
u n quintctte

(en sa!) pou r deu x v io lons , deus a l tos e t v io
lo nce lle

,
œuvre 10, Paris, Richauit: l ‘œuvre

l a plus i mporta n te de Voge l es t l
‘opéra en

qua tre actes . et sept tablea u x , i n t i t u l é le

S iège de Leyde, qu i fu t représen té au théâ tre
de La li sye, le 4 ma rs 1847, avec u n succès
d‘enthousi asme, e t pou r leque l les a u teu rs du
l i v re t etde la musique furen t décorés pa r le
ro i des Pays—Bas le so i r méme de la prem ière
représen ta t ion. Après avoi r occu pé l a scé ne
pendan t pl usieu rs moi s

,
ce t ouvrage fu t re

pri s an théâ tre ,
de La li aye, en 1854 , a vec le

même succÈ .

V OGE L (l
‘

atotem—6 unsu un —Psa ernasu),
orga n i s te dlslingué, es t n é l e 9 sep tembre
1807

,
à li avciberg en Prusse, où son père ét a i t

sous -re c teur l ‘école de l a v i l le, e t organ i s te
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de la paroisse . Aprés avoi r a ppri s l e v i olon
j usq u

‘à l‘âge de neuf a n s, il commença seul

l ‘étude de l ‘orgue, pui s reçu t des l eçons de
l
‘
orgaulste de l ‘égl i se pri nci pa le de li avelherg.

A dix ans il commen ça a remplacer son pè re
da ns son serv i ce a sa pa roisse, e t cont in ua
a i nsi j u sq u‘à sa qua torzième an née, où i l en t ra
a u gymnase de stenda l . Lorsqu‘i l eu t a t te i n t
sa d i x—sept a nnée, il se rend i t Berl i n e t
y futadm i s a u gymnase de Joach imtba l, pou r
étud ier l a théol ogi e . i l reçutalo rs penda n t c i nq
an s des ieçonsde i

‘
organ iste Bi rn bach . Parven u

a sa d i x—neuvième année, il sort i t du gymna se
e t se l i v ra excl us i vemen t s la mus ique. Ce fu t
a lors q u‘ il commença a composer e t a se fa i re
en tend re comme v i rtuose su r l‘o rgue. Depu is
l‘âge de 24 ans, il a fa i t beaucoup de voyages
en A l lemagn e , en Ho l l ande e t en Su isse, don
nan t partou t des co ncerts d‘orgue, e t re tou r
n an t ch aque h iver a Be rl i n .!n 1857, il s

‘a rrêta
Hambou rg e t demeura pl usieu rs a nnées,

occu pé de la di rec t ion des soc ié tés chora l es e t
de la compos i t ion de ses ouv rages . Le 1" mai

184 1, Voc repr i t l e co u rs de ses voyages.
Plus ta rd, il s

‘é ta bl i t aCope nhague, où il d i ri
gea itdes soci ét és de chan t etdonnaitdes leçons.
En 1845, il ac cep ta la place d

‘
organ iste de la

Congrégation des ltéformés a l lema nds e t li an
ça is da n s la méme v ille, sous l a co nd i t ion de
joui r d‘un congé de ci nq mo i s pou r voyager .
Da ns u n de ses séjou rs en Norv èg e, en 1853 ,
la régence de Be rgen fonda un e école d

‘orgue,
d‘aprés son conse i l , e t l u i en con fi a la direc
t ion a vec la pl ace d‘organ iste de l ‘égl ise prin
cipale . i l n‘a fa itimpri mer jusq u‘à ce jour que
s i x chan son s a l lema ndes a vec accompagn e
men t de p ia no, quelques danses e t des ma rches
pour ce t i ns trumen t ; des cha n ts pou r u n
chœu r d‘hommes , op. 8, Berliu,Chali ier, 1850;
5 chan ts pou r u n chœurde vo i x mêlées , ibid,;
8 pasredouhlés po u r piano,tbid.; e t u n con
certiuo d‘orgue avec t rombone ; Erfurt ; l œr
ne r ; mai s il a en manuscri t des symphon ies
e t ouver tu res pou r l ‘o rchest re , des p ieces pour
l‘orgue, des fugues, pré l udes etca nons pour
le même ins t rumen t seu l , un qua tuor pou r
? v i olons , al to e t basse, les Séduc t ions (opé ra
com ique en2 actes), des mélod ies chorales e t
des cha n ts pou r des voix d‘hommes .
V OG E I ÆR (Me at), é tudia n t en *théoiœ

gie, né à Crupstadt, en Saxe, verg is fin du
se izième s iècl e, a fa i t i mprimer u n é loge de
l a musique en 4 49 vers la t i n s , i n t i t ul é £ nco
m i am mus ica , Regiomouti, i n odici n a typo
graplüca Georg. Neyckovy, anne 1601, iu

-4 °

de 10 feui l le ts.

VOGE LSANG (I ssu), né a L indau, —e n

Ba v ière, vécu t vers l e m llieudu se iz ième s i ècl e .

On a de lui u n ouvrage élémen ta i re qui a pour
t i t re Musi ca rud im ta pn l oa nnem l’oyel
sa npum Ltndam‘

om emta ntfideiiter q ua nt
compendioss conges ta , Augus t: V indei ieo

runs psf V alen l. 0ltm r
, 1549, 1n C

‘e s t
ce mème ouvrage qu i es t c i té pa r Gessn e r
(B i bl. un ie .) sous l e nom de V ogelsa n k et
a vec le t i t re de Q ue s t ion s musiez .

VOG R T (L
‘abbé P .

-F . Ds), a ncien p rofe s
seur de poésie a u Pet i t Sém i n a i re de Ma l i n es ,
es t né le 801uillet1810 Aertsel aer (prov i n ce
d
‘

Anvers) . Ses études l i t té ra i res ontété fa i t e s
l‘Atbénée d‘Anvers ; c‘es t a uss i dans cet t e

v ille q u‘ i l a reçu son i n st ruc t ion musica l e .
Doué d‘une bell e orga n i sa t ion i n te l l ec tue l le e t
d‘un ca ractère d igne de l a plus h au te es t i m e,
t rava i l le ur conscienc ieux , il a fa t igué sa santé
dan s les é tudes e t les reche rches su r les ao
ciennestraditions du pla i n —cbant. i l eu t un e
grande pa rt a la confec t ion du G raduel e t d u
V es pé ra l du d i ocèse de Ma l i nes . i l es t le pri nc i

pal au teur de l
‘écri t i n t i tu l é : Répon se a u: ob

servations du J ou rna l h is to riq ue de L iège su r
le Grad etleV espéra l, éd i t ion deMa li nes .

1848; s ignéE dmond D u va le t P . F . D e V oyM
Mal ines , li anlcq , 1840, in - 12° de 70 pages .

L‘abbé De Vogh t fu t u n des d i rec teu rs d u
Réper toire de musique religieuse, p ubl i é pa r
les frères Schot t, Bruxel l es , 1846—1847. I l

estau teu r des pa rol es de tou s l es morceaux
qu‘i l a composés pou r ce recuei l .On a a ussi de
lui des Noah flamands .
V OG LB R (J ess né au moi s de

mai 1008, a ilaussen , en 1
‘

huriuge, futé l ève
de Jea n - Séba s t ien Bach , qu i le co nsidéra i t
comme l‘o rgan iste l e plushabi le qu‘ i l eûtformé,
En 1715, l

‘
orguede Stadt i lm,

en Souabe , lui fu t
con fié

,
e t s i x ans après , i i fui appelé aWe ima r,

en qua l i té d‘organ iste de l a cou r. La place
d‘organ iste de l ‘égl i se l u i fu t offerte è li a ne
vre ,

en 1735 , avec des avan tages plus con s i
dérahies. i l se d is posa i t a en prendre pos se s
s ion

,
mais l e duc de Saxe-Wei mar refusa sa

dém ission
,
e t l e nomma bourgm es t re , a itu de

l
‘
attacher pou rtoujours a s a résidence . V0gler
conse rva ce t te d ign i té jusqu

‘à sa mort , a rri vée
en 1705 . l i couna issa itsi peu les usages et
l‘é t iq ue t te de l a cou r, que lorsque le grand
duc deWeima r le litappeler, a près l ‘avoi r
en tendula prem i ère fo i s su r l ‘orgue, po u r l e
fél ici te r e t t‘assu re r de sa protection , le pauvre
organ i s te ne sachan t quel t i t re donner a u
pri nce

, dans sa répon se, l
‘appels mon che r, et

con tinua su r ce ton penda n t tou te l a cou ve r



https://www.forgottenbooks.com/join


316

jou rna l conce rnan t l es progrès des é lèves e t
l‘analyse de leu rs p roduct ion s

, qui eu t près de
t ro i s a nnées de du rée (Be t ra ch t u ngen der
fila nnltes‘mer Tonschulei. Lo in de répondre a
ses espérances, ces écri ts sculevérentcon t re
lui d

‘

améres cri t iques . On l u i rep rocha d ‘u se r
de çba rla lan isme pou r re lever une école qui
pa r el le méme ne pro du i sa i t pas les mervei l les
q u ‘ i l a va i t a nnoncées

,
e tWe isbeclre

,
profes

seur de dro itErl angen , a t taqua sa doct rine,
laquel l e i l adressa le reproche d‘é tre obscu re

etincohérehle dans ses pri nci pes .
En 1770

, l a cou r de Manhei m pa rt i t pour
Mun ich , quand l ‘é lecteu r Pa la t i n fi l l a ppelé
l a success ion de l ‘é lec tora t de Bav ière. Vanie r
y su i v i t ce p ri nce e t litreprésen ter

,
en "Si ,

su r le théât re de l a cou r
,
son opéra d‘A l

ber t I II , q u i ne réuss i t pa s . On n ‘a jama i s su
les mot i fs qui lui ti ren t abandonner, quelq ue
tem ps a pres, ses pl aces de cbapela in de la cou r
e t de v ice —maltre de la chapel le ; ma is il es t
certa i n qu ‘ i l cessa d‘en porter les t i tres e t
q u ‘ i l lit, en 1783, u n voyage a Pari s où il lit
jouer, au théât re de la Comédi e i ta l i en ne, la
Ke rmesse, opéra- comique q u i tomba a pla t
e t q u ‘o n ne pu t achever ( l ) . Vogler voyages
ensu i te en Espagne, en Gréce e t dan s l

‘
o r ien t

po ur fa i re des recherches rel a t i ves a l a mus i
q ue . De re tou r en Eu rope dan s l ‘a n n ée 1786 ,
i l en t ra au serv i ce du ro i de Suède , e n qua l i té
de mai t re de chapel l e . Occu pé depu i s long
temps de recherches re l a t ives la con struct ion
de l ‘orgue e t d‘un systéme de s impl ifi ca t ion de
ce t i n st rumen t, i l fou rn i t u n facteur le pla n
d ‘u n orgue porta t if, sans tu yau x a pparen ts,
avec qua tre cl av iers de plus de c i nq oc ta ves e t
u ne pédale de t ren te- neuf touches, sous l a
forme ex tér ieu re d‘u n cu be de neuf pi ed s . Les
an na l es pl u s graves ét a i en t ceux d‘u n bourdon
de se ize pieds . V ogle r donn a a ce t i n s trumen t
l e nom d'orchestrs‘o n . I l y a va i t pla cé le cre s
cendo e t le decrcscendo

,
au moyen de jalousia

mobi l es qui ouv ra ieutou ferma ien t le passage
a u son pou r se propage r a l

‘ex térieu r . il joua
lui -méme l

‘
orchestri on dan s u ne exh i bi t ion

publique à Amste rdam , a u moi s de novembre
1780. Pl usieu rs jou rnau x don nèren t beaucou p
d ‘é loges ce t i n strumen t

,
et le représen tè re n t

comme réun i ssan t l es perfec t ion nemen ts les
pl us importa n ts q u‘on eû t apportés a l ‘orgue
depu i s longtemps, etcomme le dern ier terme
d ‘une fac tu re parfa i te . Bla i s b ien tô t d‘au t res
journaux poblièrcntdes cri t iques où l‘on a s
( I) D

‘

origny dit, dan s ses A nna les duthéâtre i ta lien ,

t. III, p. l ié, qu
'

on attribue la chute de la pièce a la
musique .

VOGLER

sure que, loin d
‘ê t re supérieu r aux bon nes or

gues de la Hol la nde, l‘ombestrr‘on ne méri t a it
pas son nom , e t n e pouva i t sou ten i r la compa
ra i son a vec ces i n st rumen ts . En fi n

,
on aeeusa

l ‘abbé Vogle r d
‘ét re lui -méme au te ur des an a

lyses élogieuses de son tra va i l pub l i ées par l a
so ie de l a presse . Ce tte affa i re désagréable le
lits‘é loigner brusquemen t de la Hol la nde a ve c
l
‘
orchestrlon : ca r, dès le mo is de ja nv ie r
1700

,
o n l e trouve a Lo ndres, eb i l fi t en tendre

son i n strumen t e t fu t cha rgé de l a reconstruc
t ion de l ‘orgue du Pan théon , d

‘aprés son sys
tème de s impl ifica t ion . Ce système consi sta i t à
supp ri mer tou s les Jeux de mu ta t ion , te l s que
les fourn i t u res. cymba les , cornets, nasard s ,
tierces

,
e lc. ,età d isposer les tu yaux par sér ie s

su i v ies dans l ‘o rdre des cordes du pi a no ou de
l a harpe, afin de pouvoi r supprimer les abrégé s
e t d‘é tabl i r un t i rage di rec t pa rta n t des touche s
d u c lav ier ; systém e don t l es avan tages son t
évi den ts

,
ma i s q u i a l ‘ i nconvén ien t de n u i re à

l a netteté du son , en développan t le pheno
mène des perturba tion s de l ‘a i r en v i bra t ion

,

qui fa i t d i re a ux fac teurs d
‘
orgues que le son

se jet te d ’u n t uya u da n s un a u t re . C ‘es t ce
méme systéme, obj e t de v i ves cr i t iques e t
d ‘é loges pompeux , q u i fu t appl iqué p l us ta rd

pa oglcr a u gra nd orgue de Copenhague, a
celu i de Neu-ltuppin e t a quelques a u tres .
Ce fu t pendan t le séjou r de Voglcr

Londres que son ta len t d‘organ isle commença
a se fa i re conna i t re a va n tageusemen t . i lgagn a
da ns ce t te v i l l e p l us de douze cen ts l i v res s te r
i ing(cnv iron t ren te m i l le franes),dans les con
certs où i l se liten tendre su r son orchatrio n .

De re tou r en A l lemagne a u mo is d
‘
août1790,

i l eu t a uss i de bri l la n ts succès a Coblence,
Francfort et danfquelques v illec de la Souche .

Ce fu t a cet te époq ue q u‘ il co mmença aussi à
fi xer su r l u i l ‘a t ten t ion pa r ses composi t ions.
En 1781. il ava i t don né sans succès , l un ich,

A lber t de r D ri t te v on B ayern (A lbert l i l,
duc de Bav i ère) ; mai s, en 1701, ilflt]oucr,
Manhe im

,
son C a s to r et P olluai , où se trou

ven t dc bonnes choses e t qui fu t applaud i . Peu
de temps après, il publ i a. Spi re ,une col lect io n
de morceaux pou r piano avec deux v iolon s, alto
etbasse, sous l e t i t re de P olymelos, ou ca rac
tères de la mus ique de dill‘éren ls peuples . ltr
r i vé 5 Hambou rg, a u moi s de septembre 1701,
il bri l l a sur l es orgues de pl usie u rs égl i ses ,
pu i s il retou rn a a Stockholm , a vec le l i t re de
ma i t re de chapel le d u ro i de Suède . A u moi s
de mars 1702, i l litreprésen ter Gus ta ve
A dolphe, grand opéra qui n e précéda que de
quelques jours l

‘assass i n a t duro i Gustave li l .
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Dan s l a méme an née
, il commença u n cours

de lectu res su r son In t roduc t ion a u système
de l ‘harmon ie, e t le con t i nua pendan t deu x
a ns . Au commencemen t de 1704 , il fi t u n
voyage a Pari s, dans le bu t d

‘en tendre le nou
veau systéme de mus i que révol u t i on na i re des
fêtes publ iques, composé de chœu rs aecom
pagnés pa r des ins trumen ts a ven t . Pendan t
son séjou r en cet te ville, i l donna dan s l

‘égl i se
de Sai n t-Su l pice u n concert d‘orgue, auquel
beaucoup d‘art is tes assi stèren t

,
e t qu i le fit

considérer comme un des m usic ien s les pl us
d i st i ngués de l

‘
Allemagne. Ses fonctions de

mai t re de chapel le à Stockhol m l‘occupèrentsi
peu pendan t l a m i nor i té de Gus tave [V , e t l u i
fourn i ren t s i ra remen t l‘occasion de se fa i re
rema rquer, qu

‘
à la fin de son engagemen t de

d i x années, i l demanda sa ret ra i te, en 1700.

Cependan t les succèsqu‘ ilo btena itdans l ‘école
de mus ique qu ‘ i l a va i t fondée furentcause que
le duc de Soderman ie , régen t d u royaume, l e
pria de prolonger son séjou r Stockhol m .

Vogle r ne s‘élo igna de cette v i l le q u‘en 1700,
apres que la cou r lui eu t assu ré u ne pens ion
annuel l e de ci nq cen ts écu s de Suède. i l v i s i ta
a lors le Danemark et fitreprésen ter, 3C0pen
bague, H e rma n n de Un na , opé ra considéré
comme une de ses me i l leures product ions . Pu i s
i l demeura quelque temps a A l tona , pou r su r
ve i l le r l a publ ica t ion de quelques œuv res de
mus ique re l igieuse de sa compos i t ion . Dan s
l
‘
année 1800, u v i s i ta Berl i n , oh i l donna
t ro i s concerts d‘orgue, eta lati n de l a méme
a nnée

, il a lla s
‘établ i r à Prague e t y ouvr i t u n

coursde th éorie de la mus ique, a l
‘ un i vers i té . Il

écri v i t e t publ i a
,
pou r ce cou rs , u n Ma nuel de l a

science de l ‘ha rmon i e (H a n dbuch sur H a r

mon feiehre) , oul
‘on rema rque plus de simpl i

c i té e t de cla rté que dan s ses écr i ts précéden ts.
Da ns l a préface de ce t ouvrage, Vogler se
pla i n t a vec amertume des a t taques don t ses
t ravaux e t sa personne on t été l ‘obje t e t des
accusa t i ons de cha rl a ta n isme qu‘on lui a Je tées
a la face . Q uelque opi n ion qu

‘on a i t de sa doc
t ri ne e t de ses écri t s , ou es t pén i blemen t
affec té de voi r un homme, qu i a eu l a gloi re
de former

,
dan s sa dern iè re école

,
les deu x

musi cien s a l lemands les pl us émi nen ts de
l ‘époque actuel le (Charles—Marie deWeber et
h yerbeer), obl igé de d iscu ter l a légi t im i té de
ses t i tres l ‘es t ime des a rt i s tes .
En 1805 , V ogle r s

‘
élo igna de Prague pou r

aller à V ien ne, où i l éta i t appelé pou r écri re
Samori , grand opéra représen té su r l ethéâ
tre .l n derWien . Après un séjour de près de
deux années dan s cet te ville, l a guerre de
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1805 l‘obligea à s‘é loigner de l‘Autriche pou r
a l le r à Mun i ch , où il fitreprésen ter son opéra
de C a s to r et P ollux ,

l ‘occasion du mariage
de l a pri ncesse de Bav i ère avec le pri nce Eu
gène de Beauharna is . I l y publ i a aussi d i vers
écr i ts re latifs à la musiq ue e t plus ieurs com
po s i t ion s voca les e t i n strumen ta les ; pu i s i l
v i s i ta de nouveau F rancfort

, Offenbach e t plu
s ieu rs a u t res v i l les de l‘A llemagne rhénane

.

i l se d i sposa i t s‘en é loigner, en 1807, l ors
qu ‘ i l reçu t l ‘ i nv i ta t ion de se fi xer Darmstad t

,

avec le t i t re de mait re de chapel le d u gra nd
due

, a ux a ppoi n temen ts de t ro is mi l le florlns,
a uxquel s le pri nce ajou ta i t l a ta ble e t le loge
men t . Ayan t accepté cet te h onorab le posi tion

,

il cul aussi la dign i té de con se i l ler pri vé pou r
les affa i res ecclési as t iques

,
e t la déc0ratio n de

l ‘ord re du Méri te de premi ère cl asse. C ‘es t
dans cette v i l le qu ‘ i l ouvritsa dern iére écol e

,

où il compta pa rmi ses él èves Ch .
— ll . deWeber

,

qu i déjà ava i t é té so us sa d i rect ion à V i enne
pendan t deux ans, l!eyerbeer e t le ma i tre de
cha pel le Ga nshacber De sa première école
éta ien t sort i sWi n ter, l‘orga n iste K_

nech t e t
R itter. A la fi n de 1812

,
il demanda u n congé,

ferma son école etpa rt i t avec ses é lèves pour
v is i te r une pa rt ie de l‘A llemagne, quoiqu

‘ i l fut
a lors âgé de pl us de so ixan te- t ro i s a n s . De cc
tou r a Da rmstadt

,
vers le m i l ieu de l ‘an née

su i van te, llsentitbien tôt a prés ses forces dé
el l ner : i l mouru t le 6 m a i 1814 , au momen t
où l‘Allemagne vena i t de s‘affranch i r de la dn
mi na t ion étrangère . Ai n si fi n i t en pai x ce t
homme don t la carrière a va i t é té plei ne d‘agi
tations, qui fu t j ugé de man ières fort diffé
ren tes pa r ses compa t riotes e t don t il ne
res te déjà plus qu‘un vague souven i r.
Co nsidéré comme composi teu r

, Vogle r n e
mon tre pas d‘origi na l i té dans les idées, q uoi
q u ‘ i l l a i sse apercevoi r des vel léi tés d‘

innova

t ion dans les fermes. Au théâtre
, il n

‘ a poi n t
co de véri tab le succès . On ne peu t , au reste , le
j uger ce t éga rd que pa r les résu l ta ts car on
n ‘a publ i é de ses ouv rages dramat iques que
Sa mori

,
fa i ble product ion

,
qu i n ‘a ppa rt ien t

poi n t a sa jeunesse, e t le drame H erma n n de
(l u na , où l a musique n

‘a va i t q u‘ une impor
ta nce seco nda i re . Voic i l a l i s te de ses ouv rages
pou r la scène 1° D er Ka n/ma nu von

v
’

rna (Le marchand de Smyrne) , pet i t opéra
composé pou r le théâtre de Mayence , vers
1780. 2°Ouverture e t en tr‘actes pou r H am let ,
t ragéd ie, gravés pou r le pi a no, Sp i re, che:

( i ) Voyez , l l
‘

article ”q… , que lques déta ils sur
les re latio n s de Vogler a vec sea élu es, etsur so n en

se i; uemeut.
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Bossier. 8° I n n, ba l le t . 4° Lampn do, mélo
drame. 5° A lbert de r D rill: v on B ayern
(Albertl ll, duc de d rame, repré

sen té Mun ich , en 1781. 6°Egll , opéra fra n
ça is, représen té à Stockholm, en 7° L a

Karmm e ou la Fête de v illage, au théâ t re
: le la Coméd ie i ta l ien ne, à Paris, le 15 novem
bre 1783 . 8° Le P a lrt‘olt‘m 0, grand opé ra,
écri t en 1788 pou r l‘Académ ie ro ya le de muri
q ue de Pari s, e t non re présen té. 0° C a: lor et
P alin , grand opéra , a I anheim, en 179 1.

L
‘ouvertu re et q uelque: a i r: de cetouvrage on t
été pu bl ié: da n s l a même v i l le. 10° C hœu r:

en frança ia, Stockholm , 1791.

11° Gusta ve—Adolphe, opéra suédoi s, Stock
holm

, 1701. 12
° H erma nn de U n na , drame

a vec ouvertu re , chœu rs
,
romance: e t a i r: de

«lam e
,
composé d‘abord en :uédo l:

, pui: tra
du lt en danoi s, repréeenté à Copenhague en
1800, e t publ i é en pa rt i t ion pou r le pia no

,

«lan : cet te v i l l e, chez 8ænn i: cben ; enfi n tra
d u i t en a l lemand, e t représenté Berl i n , en
1801, pui: publ i é en part i t ion pour le pi ano ,
Le ipsick, chez Bre itkopl‘. 18°Sama ra“, gr an d
opéra

,
rep résen té I V ienne, en 1804, gravé

e n» pa rt i t ion pou r le pi ano, 4 ,V ienne, chez
A ria ri a .
V ogler a publ i é pou r l

‘égli: e, dan: l a col a

lec t ion de musique du Jou rna l de l‘école de
Na nhe im , Spin 1°P a radigma modorum .

eceleaia:ticowm . 2° Eco: pa n ic a ngelorum

chœur . 8° I e: se a l lemande à 4 voi x, avec
orgue . 4°SuaoepitI s ra ël, motel compo“. pou r
l e Concert :pirituelde Pari: . 5° Fugue: a 4 voi x
su r de: thème: du S ta ba t mater de Pergolè: e.

0° P aa lmua l isercre deca nta ndua a quatuo r
v oeibu: cum o rga no et ba h , S . D . P ie V!

,:o ntifiei compositua . C
‘es t eeMia m que

Mozart a jugé avec sévéri té dan: sa correspon
dan ce . Le : au tre: compoaition: de musiq ue
re l igi euse publ iée: pa r Vogler : on t 7° V e:

perz cho ra le: 4 nocu m cum .orga no , Spin ,

Bossier. 8°A ve ma rc
“

: : lella , :uivi de Cmdelu
‘

:

”crade: pou r 3 chœur: avcc orgue, Offenbach ,
André . 0° D auid: B u: :paa lmen na chMen
dels soh n : Ueber: etaung (Le: pa ume: de l a
pén i tence

,
t radu it: pa r l ennlels:o bn , 4

Mun ich
, Pa llet. 10° N in a Jo lemn“ à

4 vo ix , orches t re et orgue, 01fcubaeb, André.
1 1°Min a pa :torilia ,à 4 vo ix a vec orches t re e t
orgue , i bid. 19°Min a de Q uadrageaima à
4 vo l: eto rguc, ibùl _

. 15'Min a pro defuncln
‘

a
,

4 voi x etorches t re, ibi d . 14 ° V ent“ : a nc le
Spir itue , po ur 4 voi x e t orches tre , ibid.

15° ilymncs l a t ine: a 4 vo ix , i bid . 10°H ymné

au : 4 uocibu: cauta ndi, comi tat“ pla ce:

organe rive elauiæmba io, Leipsick , ilotmcia
ter. 17°Douze hymn e.à 4 voix a u: accompa
gnement, 1“ su ite, l un ich, S idler. 18° SN ,

e t il" an im de aix hymne: chacu ne,
ibid. 19° l e:» a l l emande a 4 voi x cc- orchea

tre, ibid . 20°Mium (en va!bémol) à 4 voi x,
orchest re e t orgue, Olienhaeh , And ré . 21° Te
Dawn 4 vo ix e t orche:tre , i bid. 22°Mole t
tnm pro adventn , l nrate Cœli a 4 voi x aan :
accompagnemen t, I ayence, Schott. 23° l ote t
P ostquam impici t‘ sunt, a 4 vo i x etorche:tre ,
Odenbach, André. 24° Se ineRegi na , 4 voi x
et o rgue, ibid . 25°.S

‘

alue Regina ,A veRegina
e t A lma Redm ptofi s, 4 voi x e t orgue, i bid.

26° La uda to po u r voi x de sopra no
,
a ve c

orgue e t orches t re, ibid. 27°Le axxm ° psaume
(Qua m bonw), pour—N oi x d ‘homme: u n: ao

compagnement, Mun ich, l‘ a l ler. La mus ique
d‘égl i se de l

‘abbé V ogler es t e:timée en Al le
magne . Parm i ae : e uvm de mus ique i ns i ro
men ta l e

, ou rema rq ue 1° Gra nde symphon i e
po ur l ‘orches tre (en u t) , Olfcnhach, And ré .

2° Ou verture enractdriatique de: C ra iae'a, avec
mus ique turque, i bi d . 5° Conce rto pou r le
pi ano , Pari s, Boyer. Nocturne pour pian o

,

deux v iolone, a l to e t ban c, beip: iclt, Bre itkopl
e t ilmtel. 5° Q u a tuor concertan t pour pia no ,
v iolon , alto e t ban c , Amsterdam, Schmidt .
0° P olymeloe , ou caractère : de musiq ue de
«l ittéra le: na tion : pou r cl aveci n , deux vio

lona, a l to e t basse, Spi re, Bossier. 7° P olyme
lo: , concert d ‘orgue ca ra ctér i st ique

,
a ve c

v io lo n e t v iolonce l le
,
Mun ich

,
Fa iter. 8° S i x

sona te: pou r deux cl a veci ns, Darms tadt, 1704;
0° Six t rio: pour clavec i n, v iolon e t basse ,
ou. 1 Spi re , Booster. 10°Si x sona te: fac i le: pou r
pia no, op . ibid . 11° Six sona te : faci les pour
claveci n e t v iolon, op. 3, i bi d . 12° Six : onates
en duos

,
t rio: et q ua tuor: pou r claveci n , vio

lon , a l to e t ba sse, op. 4 , ibid. 13° Six t rio:
pou r cla vec i n , v iolon e t basse, op. 6 , Pari s,
Boyer. 14° op.7, ibid: 15°Six di ve r
fi n emen t: pou r pi a no : eul

,
op .

sieurs ca h ier: de va ria t ion: pou r le pia no ,
par t icu l i èremen t m r de: thème: de l ‘opéra de
Sumore‘, V i enne, A ri a ri a . 17° T ren te —deu x
pré lude: pou r l ‘orgue, danston: l e: ton: , Itu
n ich

, Fa iter. 18° Cen t doute pet i t: prélu«lœ
pour l

'
orgue ou le piano , ibid . 19°

“

Douu cho
ra l: de J .-S. Bach, variés pou r l

‘orgue.

La répu ta t ion de Vo gler en Al lemagne a et}
part i cu l i èremen t pou r base non en:c ignemcnt
etau t ravaux dan: l a th éorie de l‘harmon ie.
Comme on l‘a vu pl u : hau t , les éléments de
cett e théorie fu ren t emprun té: pa r lui au ay:
tèmc de Valotti (voyez ce nom),ma i: a vec de:
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teu r. (V oyez, su r ce t ouv rage, la B iogra ph ie
un iverse lle des mua icien: , 1. V I , p .

15° Ferkel c i te d‘a près l e Mercure de
F ranee (avril un écri t a t tri bu é àVogier,
e t qui es t i n t i tu lé E : : a i de d i riger le god: de:
a mateur: de mu: ique e t de le: met t re en éta t
d ’
a na lyser , de juger u n morcea u de mu

s ique, Paris, loml»erl, 1782. Le fi a nça is tu
desque de ce t i t re peu t a u tori ser à cro i re
q u‘ un Al lemand est

,
en cli

‘

ct
,
l ‘auteu r de

l
‘

opuscule don t i l s
‘

agi t ; mai s, n
‘ayan t poi n t

il ma portée le numéro c i té d uMercure , je ne
pu i s vérifier le fa i t . 10° Ueber chora l und
K imhm gesz nge. E in B elli—ag aurGerch ichte
der Toul—un“i n 10J a h rh u n der t (Sur le cho
ra l et:ur lca chantsd‘église ; essa i pour l‘his
toi re de l a musique dans le dix -neuv ième
: iécle), &un ich , 1814 , in On a aneti de
V ogler, concernan t son : y:téme de simplifica
tion de l ‘orgue : 17° 4 0ha n d l u ng über Hm .

Knech ts H a rmon ik (D i sserta t ion :ur l
‘Harmo

n iq ue de Knech t ), i n sérée dan: l a deux ième
an née de l a Gazet te musica le de Le ipaick
(p. o80 i lexami ne danscetécritia théorie
des harmon ique: d‘ un son pri nci pa l , part i cu
lièrementen ce qui concerne la co n:tructio n
des jeux de muta tion s des org ue: , et ex pose les
inotil‘ : du système de s impl ifi ca t ion qu ‘ i l a
adopté à ce sujet . 18“ E rklz runy der B uch
: taben , die im Grundrû s der n a ch dem

V oglerircheu Simplification -Sys tem n eu : u

erba uendeu S . P eter: O rge! i n München
v orkomme n (Expl i ca t ion de: d ifféren tes pa r
ties du pl an proposé pou r le nouvel orgue
cons t ru i re dan : l'égl i se de Sa i n t-Pierre, à Hu
n i ch , d

‘

aprés le systéme de : lmplil
‘

icatio n de
V ogi er) . Mun ich , 1806 . Vogi er a fa i t a us: i
i n sérer d ivers écri ts de sa compos i t ion dans
les journaux de musique, pa rt icu l i èremen t
dan: le: not i ce: du concert deWeta lar (Wetz
la r i: ehen C oncerta nzeigen) , depu i: 17701u:
qu ‘en 1780; dan: le n uméro 2 de l a Correa
pomlance musica le de Spi re (14 j u i ll

‘e t
oui l don na une réponse théorique à quelq ue:
quest ions concernan t son système ; enlin ,danv
l e J ou rnal de l‘Allem agne (J ou rna l een und

für D eu tschla n d, 1702, n° 2, p . 103

conce rnan t u n chœur de musiq ue qu‘ i l ava i t
en tendu en Norwége .0n t rouve des renseigne
men ts i n té ressan ts su r l ‘abbéVogie r dansdcux
a rt icle: de Sch uha rt e t de Christm aun i n séré:
da ns l a correspondance musica le de Sp in
(ann . 1700, n

°° 15 e i 16).

VOGT (Nau ru - Ju n), moi ne de l
‘ordre

de C i teaux , naqu i t l e 50ju i n 1660, Kœn igs

.4 Ngm . l itternh dcr l a it, {a. 437.

hot
,
en Bohême, e t, a près a voir fa i t ses p re

m ieres études Pia ss
,
a l la su i v re un cours de

ph i losoph i e Prague, où i l e n tra dans son
ordre, en 1699 . La géograph ie, l

‘h i stoi re e t l a
musique i‘occupèrentpendan t près de quaran te
ans i l acq u i t «les con na i ss ances é tendues .

Sa carte de l a Bohême, gravée à Nu remberg, a
été longtemps est imée . I l mouru t a u co uven t
de Plass

,
le 17 août 1750. On a de ce moi ne

u n l i vre do ntl es exempla i res son t fort ra res ,
e t qui a pou r t i tre Co ncluve thesa u ri ma gna
a rti s m us iez , i n quotra ctatur prz er‘pue de
composi t ion , pures m us ica: theo ri a , a n a

tomla sonori
,
musica en ha rm om

‘

ca , ch ro

m attca , diaton lca , m lxta , n ova et a ntiçua
term inom m musu

‘

corum nomencla t u ra , m u

s ica auihenta , plaga li , ehora li, figu ra it,
m us ic.: h i s tor ia a ntiqultate no v itate
(a ude et v i t upe rio; Symphon ia , co cophom

‘

a ,

psychophun ia , proprietate, t ropo, s tylo ,
modo

, af fecta et defectu, etc. Ve tem —Pragœ,

1710, in foi . de deux cen t v ingt- t ro i s pages .
Le P .Vogta l a i ssé en manuscri t u n bon recue i l
de fi nance pou r l

‘

orgue, i n t i tu l é V eriumnus

uam
‘tatismusice in XXX! fugi s delusus.

V O S T (Ju n), can tor à Staden , dans l a
prem ière mo itié du d i x-hu i t i ème s iècle, naqu i t
dans cet te v i l le . Il s‘es t fa i t conna i tre pa r un
opuscule i n t i tu l é flirto ri‘sche (In te rm
chungen dock der a llen u n d beka nnten Kin
chen-L i‘eder A llai n Got t i n der Ilæh sey
Ehr ingentllcher A u to r Sey (llecberch es h is
to riques su r l‘au teu r i nconn u de l ‘anc ien
cbantd‘églis8A lloin Got t Staden

, 1725 ;
in -4° de seize pages.
VOGT (Gusta ve), h autbolsle di st i ngué ,

né à Strasbo u rg, l e 18ma rs 178l, su i v i t fo r t
jeune ses paren ts à Pari s

,
en tra a u Co n

servato ire de ce tte v i l le, le 10mcssido r an V‘l
e t dev i n t é lève de Salen t i n pour l e

hau tboi s. Doué des pl us heu reu ses d i spo si
t ions

, il litde i l rapides progrès , que la pre
mier pri s de cetins trumen t l u i fu t décerné
la lin de l‘année sui van te. Pl us tard , i l su i v i t,
dans la même école, l e cou rs d

'

ha rmon ie de
Rey,où i l fu t le condi sc i ple de l

‘au teu r de cet te
noti ce . En tré l'orches t re du theat re filon»
ta nsier, comme second hau tbo i s, en 1798,
il en sort i t pou r a l le r à cel u i de l‘Ambigu
Comique, d

‘où il passa, l e 5 1 mai IBM, à
l ‘opera i ta l i en du théâtre des V i c to i res na
tionales, en qu‘a l i té de premie r hau tbo i s ; pu i s
i l su i v i t l ‘empereu r Na po léon comme ha u t
bo lste de la musiquc de l a garde imp éri a l e,
dans l a campagne de 1805 , se trouva à la
ba ta i l le d

‘

Austerlitz, etconnu t, V ien ne,
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H aydn e t Beethoven . De re tou r à Pari s, i l
eu t la pl ace de p rem ier hau tbois d uthéâtre
Feydeau etl a con serva jusqu‘en 1814 . I n tro
a lors a l‘Opéra , comme successeu r de son
ma i t re Sa lentln i l y res ta j usq u ‘en 1884 ,
époq ue de sa re tra i te . Deven u membre de la
Soci é té de concer ts du Co n serva toi re , à l ‘epo
que de son i n st i tu t i on il y fu t a t taché
comme premie r hau tbo i s j usq u‘e n 1844 . En
1825 , i l futappel é a Lond res, pou r l a sa i son ,
comme prem ier hau tbo i s de l a Soci été ph i l
ha rmon ique . Eu 1828

, V ogl litu n second
voyage a Londres e t passa l a sa i so n , recher
ché

,
pou r son ta len t, dan s tou tes les soc i étés

musicales.he retourà Pari s, il repri t sa pos i t ion
de prem ier hau tbo i s de l a socié té des concerts
d u Co nse rva toi re, oh il se fa i sa i t a u ta n t re
marquer pa r l a beau té du son qu‘ i ltiraitde l ‘ i n
st rumen t que par le flu i de son exécution . Dès

1808
,
il avaltété nommé professeu r adjo intde

hau tbo i s a u Conserva toi re : l a pl ace de pro fes
seur en t i t re de cet te école l u i l‘utdonnée a la
nouvel l e organ isa t ion de 1816 . C‘es t là qu‘ i l a
formé tous les hautbotstes fra nça i s qui se son t
fa i t u n nom dan s ces dern ie rs temps, part i cu
lièrementlirod, V lult, V erroust, Ba rré, La
v igne ,de La Barre et pl us i eu rs a u t res .Nommé
prem ier hau tbo i s de l a chapel le du ro i, en 1815,
i l a conservé cette pos i t ion jusq u‘à la révolu
t ion de juillet1850. En 1829 , i l a va i t reçula
décoration de l‘ord re de l a Légi on d‘honneu r.
A uss i distingué pa r sontalentqu‘estlmé pa r
son noble caractère, ce dign e art i s te a pri s sa
ret ra i te de l a pl ace de professeu r d u Con .

servato ire e t de membre de l a soci é té des con
certs

,
en 1844 depu i s l ors, il a vécu dans l e

repos . On gravé de l a compos i t ion de ll .Vogt
1° A ire du balletde N i na e t de l'Epreuve v il
lageoise, a rrangés en sé rénade pou r des in
at raments à ven t, Pari s, P rey . 9° L a B orde
la i se

, grande marche m i l i ta i re en ha rmon ie ,
Pa ri s, A . Pet i t . 5° Prem ière sérénado su r u n
choi x d‘a les d‘opéra , i bi d . 4 °T ro i s noctu rnes
ou pots—pourr i s d'a i ra connus pou r flûte, hau t
boi s

,
cor e t bassou , Pari s , P leyel . 5°Concertos

pou r hau tbo i s e t orches t re , n° 1 (en fa ) : n° 9

(en ré m i neur) , Pa ri s, P leyel . 6
° Romance de

J oseph va ri ée pou r le hau t boi s , avec orches tre,
Pari s

, Sieher.7° T roi s a i rs variés i dem ,
Par is

,

J anet. 8° Solo du C a rn a val de Ven i se va ri é
i dem, ibid . 0° T ro i s i ème concerto pou r hau t
boi s etorches tre ; Pari s, J ane t. 10° Let tre A .

Solo pou r cor a ngl a i s e t orches tre ; Pa ri s, Il i
shault. 11° A i r va rie pou r h au tboi s avec ar
chestre au piano

,
le tt re B ; i bi d . 12° Concerto

pou r hau tboi s e t orches tre ou piano, le tt re C ;
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i bi d . 15° Duo pou r deux h au tbo i s e t o rches tre
au piano ; ibid. 14 ° Mélod ie a ngl a i se pou r l e
hau tbo i s e t l‘orcbcslre ; i bid.

VOIGT (J ess-C am u s), organ i s te sWal
denhourg, dan s l a prem i ère moi t i é d u d i x
h u i ti ème s iècle,s

‘es t fai t con nai t re pa r un l i vre
in t i tu l é Gesprz ch v on de rMus ik, zwi schen
einem O rga n is ten und d uva nten , e tc .
(D i a logue su r l a mus ique, en tre u n organ i s te
e t so n adjo i n t

, Erfur t . J .
-Dav. J ung

n i ke l , 1749, in-4 ° de cen t qua ran te pages, a vec
u ne préface de s i x pages pa r Lau ren t ll izler.
V O IG

'

I
‘

(Ju s-Geoa cu -li au su ), orga
n i s te de l ‘égl i se Sa i n t—Th omas de Le ipsiclt,
naq u i t à Osterwiclt, en Saxe , l e 14 ma i 1709.

Son père, mus icien de ce t te v i l le, l u i enseigna
les é lémen ts de l a musique, pu i s l

‘
en voya a

Q uedlinbourg, pou r termi ner ses é tudes sous
l a d i rec t ion de Rose, son grand—pè re . Aya nt
a ppri s à jouer du clavec i n

,
de l ‘orgue, du

v iolon
,
du v iolonce l l e e t de pl usieu rs instru

men ts veu t
, il se rendità Le ipsick en 1788,

e t y fu t engagé comme v iolon i s te e t comme
hantbolste pou r le grand conce rt . Deux a n s
a pres, il fu t appe lé à Ze i t: en qua l i t é d

‘orga
n i ste d u château. En 1801, i l retou rna à Lei p
s ick e t y eu t la pl ace d‘o rgan iste de Sa i n t
P ierre ; ma i s, dès l

'an née su i van te, ou lui

con fi a l ‘orgue de Sa i n t—Thomas,qu
‘
il conserv a

j usqu‘à sa
.
mori , a rri vée le 24 février 1811.-Ou

a gravé de sa compos i tion 1° Douze menuet s
pou r l‘orchestre; Leipsick ,Dre itk0pf etllærtel.
2° T roi s q ua tuors pou r deux v iolon s, a l to e t
basse

,
op. 1; Offenbach , Andre.3°T ro i s idem ,

op. 20, liv . 1 e t Leipsick , llo fmeistcr. 4 ° Un

q ua tuor
,
op. 21; Lelpsick ,B re itkopf e t liærtcl.

Ces compos i t ion s son t dans le style de Pleyel .
5° Grand t rio pou r v io lon , al to e t v iolon cel le,
op. 18; Le ipsiclt,Peters. li° Con ce rto pou r a lto
e t orch es tre

,
op. 11; 0lfenbach, A ndré . 7° Pe

lo na ise pou r v iolon cel le e t orches t re , op . 14 ;

i bid .8° Si x sebera i pou r pi a no aquatre malus,
op. 22; Lelpsick , Bre i tkopf e t Hærtel. 9°T ro i s
sona tes pou r piano seu l . 10 Pet i tes piècespou r
pi ano seu l

,
op. 15 e t 10; Leipslck, Pete rs.

V O IGT (Con nu —Loana), li ts du précédent,
es t nca Ze i tz, en 1701, e t a succédé son

père da ns les places de v ioloncel l i s te duthéâ
t re

,
da concer t e t des égl i ses à Leipsiclt, dans

l ‘été de 1811 . Plus ta rd , il a reçu des l eçon s
de Dotsauer pou r le v iolonce l le, e t a joue des
solos a vec succès dans quelques concer ts . On
a gravé de sa compos i t ion : 1

° Pot-pourri pou r
v ioloncel l e a ve c a ccompagnemen t de v iolon ,
a lto

,
v iolonce l l e e t con t rebasse

,
op. 5, Lei p

s i ck
,
Brei tkopf etHœrtel. 2° Capri ce idem ,
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op. 6 , ib id. 8° Polon a ise idem, op . 9 , i bid.

4 ° Fan ta i s ie idem ,
op. 1 1, ibid. 5° Scène a vec

deux v iolon s
,
alto , v iolonce l le e t con t re basse ,

op. 18, Bonn. 8imrock . 6° Pl us ieu rs thèmes
va ri és idem . 7° Duos pou r deux v io loncel les ,
op. 15 , 16 , 17, Le ipsiclt,lire itkopf,Do fmcister.
8° Sona tes pou r deux v ioloncel les . op. 23, 40,
ibi d . 9° Chansons a l lemandes avec gu i ta re,
(bid .

V O IG
'

I
‘

(Pa i ntarc-Gmu sunx) , chef du
corps de musi que du 1" régimentd‘ infa n terie
de l a ga rde d u ro i de Prusse Potsdam ,

fi ls

du chef de mus i q ue Christophe V oigt, du 50°
rég imen t d‘ i n fan ter ie, estné le 29 mars 1855 ,
CobIence . i l reçu t l es premières l eçon s de

m us ique de son père, puis il a l l a con ti n uer
ses études mus ica les à l ‘ école d i r igée pa r Per
dinand K i l ler, à Cologn e, où ses premières
compos i tion s pou r chœu r e t o rchest re furen t
bien accue i l l i es . Le ro i F rédéric—Gu i l la ume
lui accorda un subside pendan t t ro i s a n s, pou r
a ller à Berl i n perfec tion ner ses con na i ssa nces
d an s son a rt ; i l y entre comme élève l‘Aca

dém ie roya le des Beaux-Arts , où il reçu t des
l eçon s de A .

-W. Bach e t de C reil. En 1857, i l
fu t nommé chef de musique du régi men t ouil
rempl i t encore ses fonct ions (1864). 1l ydirige
une soc ié té de chante t y a fondé des conce rts
de symphon ie . Il a publ i é des L ieder à voi x
seu le avec pi ano

, en recue i l s e t dé ta chées ; u n
ch an t pou r voix de soprano e t de con tra l to,
a vec u n chœur de vo i x d ‘hommes , op. 19.

h rliu
,Trautwein , des pièces détachées pou r

p i ano e t pl usieu rs poi lu s pou r ce t i n s trumen t .
V O IG T À S À N

p ret re, néle 14 ma l17M.30berlæutondorf(hœ
héme ),titses é tudes a Prague, pu i s fu t pro
fesseur d‘h i s toi re s V ienne, e t en dern ier lieu
à Prague, où i l mou rut le 18octobre 1787. Au
nombre de ses ouvrages, ourema rque u ne d i s
sertatio n i n t i tu l ée : V on densA llerthums und
Gebm uche des Kiœhengesa nges in Bœhmsn ,

(Do l
‘ an tiqu i té e t de l‘usage d u chantde l‘égl i se

en Bohéme) . Prague, 1775 , ln On a a uss i
de lui u n l i v re qui a pou r t i t re ; E/figies v ira
rum em dito rum ni que a rtificum B ohem i‘a
etMora v ie , una cu m breui uit: operumque
ipso rum ena rra tion s . Pragæ 1775— 1782 ,
qua t re vol umes in On y trouve quelques
rense ignemen ts su r l ‘h i s toi re de la musiq ue
e n Boheme e t des not i ces conce rna n t l es com
positeursToma, Gasman n, Leglpo nt, D iwisch
etMissltwezcck.

V O I SENON (l
‘abbé Cam us —Hu nt F U

BEE D E), littératcur, né a u châteaude Vo i
scnod

‘

, prés de Mel un, le 8 j ui l l e t 1708, fu t

doyen du cha pi t re e t v i ca i re généra l du dio
cèse de Bou logn e abbé commenda ta i re de
l ‘abba ye roya le de Notre—Dame de la Chape l le
anxæianches

,
e t pou rv u de pl us ieu rs a u t res

bénéfices
,
m i n i s tre plén i po ten ti a i re duprince

eveque de Spi re l a cour de F rance, e t memb re
de l'Académ ie mouru t son chl
teau de Voi senon , l e 99 novem bre 1775 . Abbé
de boudoi r e t de coulisses,Vo iseuon pa ssa pou r
a vo i r é té l‘aman t de madame Fave rt, e t pour
avoi r eu l a pl us grande pa rt a ux mei l leu res
pièces de théâ t re de son mari . V oi senon n

‘es t
ci té dans ce tte bi ograph ie des mus icien s que
pou r un pampletpubl i é da ns l a q uere l le dee
Bouffons e t de l‘opera frança i s, i n t i tu l é : He

'

ponse d u coi n du netau co in de la rei ne ;
Pa ri s

, 1753, ln -13. Cetopuscu le a eu deu x
éd i t ion s dans l a même an née .
V O LGR E professeu r d'ha rmon ie a u

Conservatoi re de La li aye, fu t d‘a bord chef de
musique du il‘ ° régi men t de ligne du royaume
des Pays—Ba s. Il estauteurd'un livre en la ngu e
hol l andai se i n t i tu l é : Leerboek de r H a rmo n ie
Man ue!d‘ha rmon ie) . S‘ Gravenhage (lA B aye),
Hartman n frères, 1820, ia-4 ° obl . de qua t re
v ingt—deux pages. Su i van t l es pri n ci pes de
V ogle r e t de quelques au t res harmon istes a l l e
mands

, il suppose q ue les accords pa rfa i t , de
septi ème

,
de neuv ième, de onz ième e t de t re i

z ieme se pl a cen t su rtentes l es no tes de l a

gamme. Par ce moyen , d i t—ii , il fa i t d i sparai t re
tou tes l es cons idéra t ions de re ta rds d‘ i n ter
valies, d

‘an ti ci pat ion ,
ou d‘au tres modifica

t ion s des accord s
,
et obt ien t u negra nde simpl i

c i té
,
rep rése n tée pa r q ua ra n te—deu: accords,

d ive rsemen t cons t i tués en ra i son du degré de
l a gamme qu

‘ i l s occu pen t . Q uel le simpl i c i té !
Du reste, qu

‘ i l n‘y a i t n i sen t imen t de ton a l i té,
n i succe ss ion régul ière possi bles da ns un pa re i l
systéme , c‘es t de quoi Volcke ne s‘occu pe

guère . Ceta rt i s te es t mor t a La Haye vers
1850.

V O L CK L AND (Fau con ), fac te u r d
‘or

gues, vécu t a Erfu rt, vers le m i l ieu d u d i x
hu i t i ème s iècl e. Ses princi paux ouv rages, ci tés
pa r Adlung (Musica meeha n . o rga n ) , son t
ceux—c i 1° L

‘
orgue de llui lberg, prés d

’
Er

furt, composé de v i ngt-ci nq jeux, achevé e n
1720. 2°Celuld

‘

Eystadt, prés de l a même v i l l e,
de dix oneuf jeux. 5° Ce lu i de l ‘égl i se Sa i n t
Thomas, a Erfurt, composé de dix -huit1eux,
deux clav iers e t péda le . 4 ° Cel u i d'0ilendo rff

,

a deux c lav iers, prés de ce t te v ille. 5° Ce l u i de
Zi mmern , de V ingt— t roi s jeu!, deux clav ie rs
etpéd ale . 6° Cel u i d‘Ealebe n , de v i ngt- hu i t
jeux

,
deux cl aviers etpéda le, term iné en
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de cette espèce qu‘ i l a cons t ru i ts s‘él ève à
m ira n te—dix- hu i t, e t il en a répa ré ou refa i t
en t i éremen t ci nquan te—six . Parmi ses ouv rages,
l ‘orgue de Sa i n t—M ichel, de Ga nd,“cel u i qu

‘ i l
a re fa ità l ‘ égl i se Sa i n te-Waudru, deMo ns, oc
eupe ntla premi ère place . F iséa Bruxel les, en
185 1, i l a con ti nu é d

‘y t rava i l ler j usqu ‘à sa
mort, a rr i vée le 971u i n 1811 . Dans l a l i s te de

ses composi t ions, on remarque 1° C i nq
messes qua tre voi x e t orches t re . 2 T ro i s
symphon ies à grand o rc hestre . 8° Deux con
certos pou r v io lo n ,dontle prem ier a é té gra vé
à Bruxel l es , che:Wei ssenbruch . 4° Un con
certo pour cor. 5° Deux symphon ies concer

tan tes . 0° Neuf qua tuors pou r deux v iolons,
a l to etbasse ,donttre ison t été gravés aBerl i n ,
che: Hummel . 7° La ba tai l l e de J éna , sym
ph on ie grand orches t re. 8° La ba ta i l le de
Wa terl oo

,
i dem . 0°L a J eunesse de llea V

opéra en troi s actes . 10° P l us i eu rs hymnes,
motets et l i ta n ies . 1 1° Fan ta i s ie pou r deux a r
ch a i res . 12° Noctu rnes e t d i vert i ssemen ts
pou r pl us ieu rs i n s trumen ts . De Voide r éta i t
membre de l‘ i n st i tu t des Pays — Ba s de
l‘Académie des beaux—a rts d‘Amsterdam e t
de pl us ieu rs soc ié tés m us icales de l a Bel

g iq ue.
V O LÎCERT (h suço rs ) organ i s te de

l ‘égl i se col légi a l e des Bénéd ic ti n s, a V ienne,
bri l l a

,
depu i s 1810 j usqu ‘en 1850, comme

compos i teu r d‘opéra - com iques , mélodrames,
pa rod i es , etc ., qu

‘ i l a fa i t représen ter a u
t héâ t re Na t iona l de Léopo ldstadt, don t i l é ta i t
chef d‘orches tre . L e nombre de ses ouv rages
en ce gen re s‘é lève à pl us de cen t ; ceux qu i
o ntobten u le plus de succès son t l es su i va n ts
1° Le V i s ion na ire 2° Les E ncha n te
m en t s d'A rlequin 3° Le Cha pea u ma

g ique 4 ° Ilerrmunu, crue ra ieur de la

5° Les t roi s E n igmes m i
raculeuses 0° A ven t u res au châ tea u
des Serpen t s 7° L 'A mour v a inqueu r

8° Ga spa rd le Ty rolien 0° Le

N a ufrage 10° E r nes t , comte de Glei
chers 1 1° J unon y ro lectrice
12° La Ca va lca de à p ied 15° L a

15° Les É m i
‘

gre
'

s c:…œ«r h…
17° L a P uceile d ’

o r lea n s
18° Le C a rna va l d V ien ne 19° L e

Comba t des J m a zo nes 20° Le L u t in
auP ra ler 21° L e V ieux E sp r i t da n s
le mon de n ou ve a u 23° L a Coqu i lle de
perles 23° L e Géa n t ra i lle

‘

91° Les C isea ux magiques 250 L a

C onversa tion da n s la cu is i ne 26° l
‘

é
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liz et Ger t rude P ygma lio n
28° L e C hev a l sa n s téte Vol kert
écri t auss i q uelques morceau x de musique i n
s trumenta l e

,
pa rm i l esquel s on remarque

1° T ri o pou r p ia no
,
v iolon e t v i oloncel le,

op . 8; V ienne, H asl i nger. 2
° V a r ia t ions pou r

le pi ano su r un th ème a l lemand ; i bid.

8° V i ngt- q ua t re cadences pou r l
‘orgue ; ibid.

4 ° Tro i s pré ludes faci les pou r l ‘orgue , op. 90;

V i en ne, Diabeli i. 5 °ï ro is prél udes faci les pou r
les organ i s tes commençan ts. Vol ker t es t mor t
à V ienne, l e 22 ma rs 1845 .

V O L K .‘IA R (Tome) , né a Reichensle in ,
en Si l és ie

,
l e 18 ma rs 1678, appri t l a musiq u e

chez lleunemann lteysing, e t l e cla veci n so us l a
d i rec t ion d‘u n nommé P urma n n . P l us ta rd , i l
devi n t é lève de J ea n K rieger, di recteu r d e
musiq ue à Zi t ta u, qui l u i enseigna l

‘ha rmon i e
e t le con trepoi n t . Aprés avoi r achevé ses études
l i t téra i res à l ‘un i versi té de Kœn igsberg, i l fu t
a ppelé H i rschberg, en 1700, pone y rempl i r
l es fonct ions de d i rec teu r de musique e t d e
co nter . i l y v iva i t enco re en 1740. Volkmar a

publié à il irschherg, en 1723, u ne col l ec t io n
de mote ts s voi x seule avec i ns trumen ts, sou s
ce t i t re Got: gel ligeMu sik—F rau de, i n X
gei s tlichen S i ng —S tücken v oce sofa 2 v ia

fi
’

m
‘

,
v s

‘

ola und ei nem bla senden l nsfm mente.
nebs t dem B a ssoper orga ne . i l a l a i ssé aussi
en manu scr i t ; 1° Une annêe entiére demo lels à
deu x vo ix

,
deux v iolons, v io le e t basse con t i nue.

2° Une année en t i ère de motets qua t re vo i x .

8° Une au tre an née a qua tre voi x e t t u si ru
men ts , term in ée en 1740. 4 ° L

‘h i stoi re de l a
n a i ssance de J ésus-Ch ri s t, de l a Passion , de la
Résurrect ion e t de l‘Ascen sion , l

‘h i stoi re d e
l a Pen tecôte

,
avec des a i rs e t des can t iq ues .

5° Desmorceaux de mus ique pourr ies ma ri ages,
les funéra i l les , e tc . ,

à 9 chœurs .
V O L LB ED ING (Ju s -Cumsro rue) , né à

Schœnebeck , près deMagdebourg, en 1757, fu t
professeu r de be l les- le t tres du corps des cade ts
nobles Berl i n

,
dans les an nées 1701 e t 1702,

e t fu t appelé
,
en 1703, sL uckenwalde, dan s l a

Moyenne—Ma rche
,
e n qu a l i té de magi s te r e t de

préd icateur. Il a t radu i t , en a l lemand l
‘ i n t ro

duction de la q ua tr i ème pa rt ie d u F a cteur

d
‘

o rgues de l) . Bedos, sous ce t i t re : Kursge

fau te Gesch ich te der o rgel, aus den F ra n
sa siscken des D om B edos de Celles. Nebst
Ileron s B esch reibu ng de r IV a ssero rgeI, a us
dem Gricch ischen überse tz t, Berl i n , Ernest
Felisch, 1795 , i ii

-4° de t ren te -qua t re pages,
a vec une planche. V olibeding ava i t déjà publ i é
précédemmen t sa t raduct ion de l a descri p tio n
de l ‘orgue hydrauliqucde H éron , dan s les A r
ch ives des i n ven tion s re l a t i ves a u x a rt s etau x
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sciences (Leipsiclt, 1709, ln p. 5 —10540, e t
p. 507
V OLLWEI LE“(G . né e n 1770, ré

cu t Pranefort-su r-Ie-Mo , comme professeu r
de mus ique e t de composi t ion ; pu i s il s

‘établ i t
Heidelbe rg, où il mourutle 17 novembre

”

1847. Il passa iten Al lema gne pnttl‘ u n sava n t
théo ric ien . Mors Schmi t t fu t u n de ses pre
mie rs élèves. O n conn a i t de V o llwe iiev

_u ne
methode é lémenta i re pour le p ia no, inti tulée :
J n lec

‘tuug zum E lemernta runterfi ch l im Kla
e iersp iel, e tc . ,Mayence , Scho tt; et Elemen
ta r—Gesaug U n terr ich t für Schulsu (En sei
gnementélémen ta i re du chantpo ut— les écoles);
ibid .

V O LL \
‘
V IËIL ER (C uenca ) , li ts dupréci

dcnt, naqu i t à Oflen ba clt, en futéièvn
de son pè re . Dans sa jeunesse

,
i l vécu t que lque

temps a llanau; pu i s i l se rcndita Pete rsbou rg
ets’y l i v ra l ‘enseignemen t . De retou r en
A l lemagne, il a l l a se liner Heidelbe rg, pr ès
de son père , et y mouru t le 27. 1a nv ier 1848,
l
‘

âge de 5—1 ans. I l a écri t des symphon ies, des
qua tuors e t de quintettœ pou r des i nstruments
à cordes . Parmi les composi t ions pub l i ées, o n
remar que : Prem ig

‘ trio pour pia no
,
v iolon

etv ioloncel l e (en fa ), op . 20; Leipsiclt, Brei ttnpf etllmrte l. Gra n de sonate pou r pia no
seu l

,
op. 3 ; Hambou rg, Schuberth . 3‘ S i!

é tudes mélo diques
,
en 9 '

soites ; op . 4 , ibid.

4 ‘ Sur le la c, no ctu rne i dem, op . 0; ibid.

!i°Tro is études lyriques idom , op.0;Mayen ce ,
Schot t . 6 ‘ lieux études l yriques et.nnc . ta ron
te l l e idem ,

op. 10; Hambourg, Scbobc rtb.
7‘ Élt‘gie en forme de marche funèbre Idem ,

o p. 11 ; ibid. 8' Deux ièmetaren lc iie , op. 12 ;
s
’

bc
‘

d. 0°G rand ca price surRossaus ctb udm lüa
i dem , op . 13 ; ibi d . 10° T r io concertan t so n
des thèmes i ta l ien s pou r piano, Violon et rlo
lo nce lle

,
op. 15 ; ibi d . 11° Di verses pe t i tes

pièces pour le pia no. 12° Variatio ns con cer
t a n tes sur l‘llymne russe pour deux v io lons,

a lto etv ioloncel le, op. Berl i n , Schlesingct‘.
U n e des symphon ies do C ha rles Vo ilwoi lu
i
‘til e'

xécutee a vec succès dans un concer t
Pete rsbou rg, en 1840.

\
‘

O L l'lî (J esn«lisrn ss voyez RO VÆT
T INO .

V O L UMIER (J esn mus ic ien
b e lge . fu t ma i t re de concerts et i nspecteur des
ba l le ts Berl i n . Ilen t ra da ns l a cbapelle éleclo
r a i e de Branddmurgle 92 no vem lv c 1602, ct .,

re s ta ju squ'a u commm cemcntdu dis—huiti ème
sit-cle , pu i s il fu t en gagé à la cour de l’électeur
de Saxe , en 1700, pou r les même s fonct ions.
I l mo u rut à Dresde, le 7 octobre 1728.Ma i

n ous . ustr. nes nusm eas. s. un .
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tireso n
,_
ditdans so n Ehreup[v rte q ue Vol u

miercompo sa , aB
erl i n

,la musique -lo pl us ieu rs
ba l le ts

, parlieulièremen i le : a i rs. de da nse et
les —en trées pou r l'opéra intituiô L'e Triomphe
de la bea u té, composé e t représenté a u tua
ri age de F rédéri c- Gu i l l aume en 1707.

-l1

a écr i t -auss i les d ivert i ssemen ts pour les opéra s
re présen tés l a cou r de Saxe .

V 0 b U I‘ I U S D E C O R U
‘

S
‘

. Voyez
8Cfl0NS LB DE“(Wou csnc ) .

V O PEL I US (Go nernoun), né llerwigs
rio rf; près detl au , le 28 ja nv ier 1045, fu t
ca nton de l'éco le Sa i n t —Ni col as , Le ipsick ,
et mourutdans ce tte v i l le , l e 3 fév rier 1715 .

114 publ ié le livre do chan t cles égl i ses «le
l.e ips iù 4

,
5

'

et0 vo ls, sou s ce t i tre Neu

Lelp: iger 6 eso n gbuch von deu scbœnsten
und (m ien L iedem , v e rfa sser m it4 und
0 ' Sl immm , etc., Leipsick, K l i nger, 1682,
in -8° de pages . [l‘ a été fa i t une
deux ième éditio n de ce recue il en 1000, a vec
une préface de Geo rges I nebius, qui con t ien t
des not i ces so n les compos i teurs des mélod ies
cho ra les .
V O SS (Gen u s) , v i rtuose sur le pi ano, n é

à Str6 Iit: , en 1810, y commença ses ét udes
musi ca les

,
qu ‘ i l con ti nu a à Berl i n . Arrivé

Pari s
,
a u moi s de j u i l le t 1810

,
i l s ‘y fitbien tô t

conna i t re da ns les concerts e t déploya une

gra nde act iv i t é dans l a produc tion d
'une mul

titude de fan ta i s ies, d‘a rrangemeuts, d‘é tude :
déco rées do ti t res s la mode, et ca li n de mu
s ique de sa lon, qui .]ou i de la vogue pen
dan t do uze s qu i nze a ns . J usqu‘en 1800,

Charles Voss fu t u n des professeu rs de
piano les pl us recherchés Pa ri s . En 185 8,
i l litu n voyage en I ta l i e, pu i s il passa env i ron
t ro is tun i s Dude . Le nom bre de ses mo rceaux
de pi ano es t t rop con sidérable pour que l a
l i s te en soi t don née ici , ca r on y compte en

v i ron deux cen ts œu v res, e t po u t-ê t re pl us.

La plu pa rt de s opéra s don nés à Pari s, penda n t
les qu i nze a n nées de son séjou r da ns cette s i l le ,
l u i en on t fourn i les thèmes ; l a mus iq ue de
ltiohardWagner même a passé pa r la pl ume
du lit. V o s s. Il a fa i t de tou t, des C a sca des de
fleurs, desMédi tations , des Ga lops m i ll
tm ‘

res,
desMc”ia uoolies e t des La rmes , des

l’olkas et des Q ua drill<sdebra vou re. J ' ignore
uit-se t rou ve e n ce momen t (1801)M. C harle s
Voss .
V O SS (Jo nasD E) , ofli cier de l

‘armée pros
s ienne, nso rt' lc 1" novembre 1839, s

‘es t fa i t
conna i tre comme écr iva i n distingué sur l ‘art
mi l i ta i re

,
su r l a po l i t i q ue e t la ph i losoph ie .

Parm i les nombreu x ouv rages qu
‘ i l luis au
23



so VOSS VOZ

jour
,
on rem arq ue cel u i q u i a pou r t i t re

B elm gtung der v ertm uteu B riefs übe r
F ra nk reich des llerrn J . F Reieha rdt
{Examen des le t t res confide n tie l les de J . F .

lle ichan lt), Berl i n , 1804 , 1 vo l. i n—8‘ de
250 pages . Dan s ce livre, où règnentun espr i t
de dén igremen t e t u n sen t iment' haineus
con tre l a F rance, on trouve des considéra t ions
développées su r le gra nd opéra de Par i s,
l'opéra i ta l ien e t l‘opéra a l lema nd .

VOSSIUS (Gta q u u), l i t téra teu r, don t
le nom éta i t l’on ,

naqu i t e n 1577, près de
Heidelberg, de pa re n ts origina i res de Ter
monde. Devenu orphel i n l‘âge de sep t an s,
il litses études Don lrccbte t les ache va s
l’un ivers i té de Leyde . Aya n t été nommé direc
teu r d u col lège de Dordrech t à l ‘âge de v i ngt
i leu s ans, i l se ma ria e t eu t neuf en fan ts, tous
distingués pa r leu r méri te, e t q u‘ i l eu t l a dou
leu r de pe rdre . Un seul llls, lsaac, obje t de la
not i ce su i v ante

, lui su rvéc ut . En 1018, Vos
s in s accep ta l a place de professeu r d‘éloquence
etde chronolog ie à l ‘u n ivers i té de Ley-ie . Des

querel les re l igieuses oui l fu t mêlé l‘occasion
de son h i stoi re d u pé lagi an i sme,troubll rent
sa t ranqu i l l i té en llollande

,
t and i s q ue le

même ouv rage l u i fa i sa i t obteni r la faveur du
ro i d‘Angleterre , qui récompen se son t ra va i l
pa r u n canon i ca t de Canto rbéry, sans l‘obliger
à 1053 ,Vossiusabando nna l

‘un i
ve rsité de Leyde pou r une cha i re d ‘h i stoi re
l a nouve l le académ ie d‘Amsterdam . i l mou ru t
dans cett e v i l le , l e 10 my s 1649. Les œu v res
de Vos si u s on t é t é recu ei l l i es en sis vol umes
inJ o lio

,
s Amsterdam, che: Bta eu, e n 170l .

On y t rou ve letra itéD eA rtium etScientta rum
n atura ,do ntles troi s premiers l i v res pa rti ren t
en 1050, le s deux dern ie rs en 1658, Amster
dam ,

ln e t qu i fu t ré impri me en 1060 sous
ce t i t re D squa tuo rtibus popula rtbus, de
P lu

‘

lologr
‘

a et Scienttts mathemattcts, Am
ster dam

, B l ae u, in Lesqua tre a rts appe lés
popu la ires pa r Voss iu s son t la grammai re, la
gymnast ique, l a mus ique et l a pe in tu re : Ilssont
l ‘obje t d u p remier l i v re de son ouvrage. Le
qua t rième chapi tre (p. 30-00) es t consacré a la
musique I l peu t être luencore a vec fru i t

,
sou s

l e rapport h i s torique. Les chapi t re s 10
,
20

,
2 1

e t 92 du traité des sciences mathémat iques
,

intitulé Ds U n ive rs; Matlæseos n a t u ra et
con s ti t u tion s

,
t ra i ten t (p.70-07) de la mus ique

co ntemplatire , de l ‘an t iqu i té de la mus ique, de
son utilité e t des pa rt ies de ceta r t. Le t ra i té
des i n st i tu t ion s poé t iques du même a u teur
(P oetr‘ca rumtnstt‘tutto num libri I", Am

ste lodam i
, Lud. El: cvirium, 1047, ia ren

terme u ne mul t i t ude de pa ssage s u ti les pou r
l ‘h istoi re de la musique de s anc ien s. Enfi n ,
Voss i us a trai té de la musique e n plusieu rs
endro i ts de son li v re in t i tulé : D eA ntaP oet
nature ne con sti tution , Amste rdam , L . El

sev ier, 1647, ia
V 0881U 8 (1saacl, li la du précéden t, n a

qui t Leyde, en 16 18. É l ève de son pére , i ltit
de bon ne.étude s, e t devi n t u n des ph i lologu es
les plus distingués de son temps. Aprés a vo i r
passé plusie u rs a n nées a u se rv ice de la re i n e
C hri s t i ne de Suède

,
i l re tou rna en Hol la nde

,

en 1653 . Dia-h ui t a ns après , il passa en A ng i e
terre , où l e ro i Cha rles 11 l e fitchanoi n e d eWi ndsor. Il m ourutdans ce l ieu

,
le 91 fév ri e r

1680. Au nombre des ou v rages de ce savan t ,
on rema rq ue u ne d i sserta t i on i n t i tu l ée D c

P oematum ca n i ns etui ribus rhy thmi , impri
m ée Oxfor d

,
e n 1673

,
in-8° de 136 pages .

Beaucou p d ‘é loges on t é té don nés à cette pro
duct ion, qu i sva itle méri te de l‘origi na li té a
l'époque ou e l l e paru t, mai s oh l a ma t i è re
n ‘es t poi n t a ppro fond ie comme el le l ‘a ét é
pa r Boeci h , dan s son ex ce l len te é di ti on de
Pi nda re . Tou te foi s, i l estJuste de di re q ue l e
l i v re de Vossi us co ntienhdes obse rva tions i n
gén ieuses concerna n t l

‘ un ion des vers e t de l a
musi q ue da ns les chan ts des G recs e t des l o
mai ns. i l t ra i te avec quelque étendue de la
musiq ue, des i n strumen ts, etpa rticu l i èremen t
de l‘o rgue hydrau l iq ue (pages 00 d'a pres
les desc ri ptions de Héron e t de V iim vo .

V O Z (h umm D E), ous-DE V O S , né
Anve rs, en 1533 , éta i t fré re de I artin de Vos,
pei n t recé lébre . Aprés avo i r é té a t taché comme
musicien à la ca th éd ra le de sa v ille na ta le

,
i l

futappelé à Cambra i pa r l‘a rcheveq ue Louis
de Berinymont, en qua l i té de d i re c teu r de
mus ique etde ma i tre des en fa nts de chœu r de
la ca thédra le. Son a t tachemen t po ur ce pré la t
le litse compromet tre pe ndanti es t roub les ,
par la composi t ion d

‘un mote t q u i fu t l a ca u se
de sa mort . Ce tte a ven tu re es t ra pportée e n
ces termes dans la Rev ue cambrésien ne (a n
née 1858, page Bi ) : Lau ren t Vos compo sa
u n motel à grands chœu rs, de pl us ieu rs ve r
sets de d ifféren ts psaumes qui éta ients i a r
tislemeutarrangés, que tou te l‘h i stoi re des
t ro ubl es de ce lempey é ta i t écr i te: l

'
usurpa

t ion tyran n ique d ‘ i uchy, l a porti die d u
prévô t e t de sa coba le; i

‘ingratitnde , la ré
vol te e t l a mort fu nes te de pl us ieu rs bou r

geo is, l
‘é loignemen t e t les ma lheu rs de l

‘
a r

chereq ue, la va ine espérance des secou rs d u
duc d

‘

Alenço n e t l e peu de du rée d e la

glo i re des méchan ts. Cc motel i
‘

ul chan té



https://www.forgottenbooks.com/join


ass vnovu VU
'

ONNEGGER

cun de ces l i v res on t é té épui:éet. 5° Tra ité
du pla in—cha n t l ’usage des sém ina i res ;
L iège, Kers ten, 1850. 4‘Ma nua ie C a nton sm ;
ib id . . 1840. 5° P rom siono le ; ibid .

,
1840.

Quat re éditiousde ce li v re on t é té pub l iées.
0°R ituate roma n um ; ib i d, 1802.

Non moi ns télé pou r la musique d‘égl i se
q ue pou r le pla i n -ch an t, le chano i ne De
\ 'roye s ‘es t a t taché à la p ropager e t a en pe r
fectio nner l‘exécu tion . La ma i tri se de la ca
thédrale de L iege, qui seule existe encore en
Be lgi que , es t placée sous sa d i rect ion et lui
fourn i t une pa rt i e des vol s nécessa i re s pou r
fa i re en tendre dans son égl i se les pl us belles
œuvres des d ive rses écol es . Le chœ ur, dan s les
occasion s solen nelles,estcomposéde cinquante
voi s , e t le nombre tota l des esécutauts estde
p l us de cen t
V IlO L IK (Gensuuus) , étudi an t e n méde

c i ne à l‘Université d‘Utrecht, a sou ten u, pou r
obten i r le docto ra t

,
le 20 ma rs 1821, une

thèse qu i a été pub l iée sou s ce t i t re C om

mentatio de a ud i tus orga ne cum hom in v
‘

s
,

t um a n imatium ; Trajectl ad R irenum . Pad
denbcrg, 1833, ii i

—8° de 00 pages, avec une
pl an che.
V ULN AN (Atraoass), a voca t eta uteu r

dra ma t ique,estmort aPari s, l
‘âge de t ren te

qua t re ans
, le 14 octob re 1820. Au nombre de

ses ouv rages,ou rema rq ue C ode desthe‘dtres,
ouMa n ue l à l‘u sage des d i rec teu rs, en tre
preneurs eta ction na i res des spec ta cles, des
a u teu rs eta rt i s tes dra matiq ues, e tc. Pari s,Wasée a i né, 1820, in
V U L P I US (Museum s ) , compos i teu r de

musique d ‘égl i se, naqu i t àWasungen , dans
le can ton d‘

lle n nehe rg, vers 1500. En 1000,

il dev intco nter aWei mar , et occupa ce poste
iusqu

‘
à l‘épo que de sa mort, a rr i vée en

ises co mposi t ions con nues de Vulpius son t
1' C n ntionum sa cro rum cum il, 7, 8 no ci
bus,etc. . J—éna,1002, i i i 2“C a ntionessacre:
5 , 0 e t 8 cocum , pa rt . 1, J éna , 1003, ln
5° Idem ,

pa rt . i l, i bid. , 1004, ln Les

deux pa rt ies ontété réun ies dan s une éd i t ion
publi ée en 1011, à J éna . 4° Kircheugesz nge

un d»geistls‘che L iedertD . Lutheri u n d a n de
r.er m itv ie r und fün/[Sts‘mmen (Chora l: e t
can t iques spi ri t ue l s de Luther e t autres à 4 e t
ii voi s); Leipsiclt, 1004 , in 5° C a n t icum
k atissim: V irgin ieMa ri : 4 , 5 , (l etplu
s:ibuswc. ; Jéna , 1605 , iu 0° L atein isohc
[loc/ue il Stilcke (Épilha iames la ti ns pl u
sieurs vo i s) ; in -fni. opuscu lum

l e suis redevable l ll . \
‘

nn Elu yck d_
ca “t‘-ments

de cette notic e

nouum sslecHssimam m co n tinu u m sa cre
ru m l , 5 , 0 et 8 o oo . Erfurt, 1010, i ii - «i r.
8° £ rster Thatder son nttgi ichsn E va nge
l i senen Sprüche v on 4 S timmen (Prem ière
pa rt i e de passages des Évangilu des d imanches
a 4 voi x ). F.rfurt, 1010, avec une préfacedatée
de 1019 . La deux i ème pa rt i e a pa ru en 1630,
e t la troi s i ème en 1031, dans la méme v i l le.
Ces dern i ères part i es n e fu ren t m ises a u joui r
qu‘après l a mor t de l‘au teu r. V u l pi ns est a uss i
con nu comme édi teu r de l a t raduction a i le
mande du Compendt

‘

olum mus ic: d‘Hen ri

F abe r
,
par Jea n Gothar d, l aquel le i l a ajou té

u n pet i t t ra i té des mo des e t q u ‘ i l publ i ée
sous ce t i t re Mus ica eompendium latino
germa n icum ill . fleu ries“ F abrtpro ty ro
w‘

bn s Imjus a r t is ad majorum du
‘

scentium
comm od itatem a 1iqua ntuium na riatum n e

dispo situm , cum fa ci lt‘ brev iu de m ed ia
tra ctatu. Sep t i‘me ha ie edition i co rrectr‘nrt
a ccess i t doctr iua 1° de s’utervati is, de
term iuis i ta l ici s apud musicos m a t ion s
usifatissim is , ez Syn tagma taMusicaMi
cha eiis P ra-«wi i ez cerptc‘s. .l éna , 1010. Les

édi t ion s de l e ipsick , 1014 , l n de “a i le ,
1020, ln de Le ipsick , 1094 , lu

- SO ; de
Jena , 1630, 1n e t d‘Eriurt, 1005 , in ne
son t q ue des copies de cel le— là .

V UO NNEGG E B (J em -Lnru rcl, habi l an t
de F ribo urg en Brisgnu,tutam i de Glaréau,
don t il a abrégé l e Dndeeaehordo n da ns u n
peti t ouvrage i n t i tu l é :Mus ic: £pi tome e3
G iurca n i dodecha cordo , un a cum qui nque
uocum melod is‘e s upe r dusdem Gia rea n i pa
negyrica de laeivetica rum X I I!urbium lau
dibus, per )lla n/

‘

redum B a rba ri num core

giensem . Bâ le , 1550, ln —8° min . L
‘ouvrage es t

d i v i sé e n deux pa rt i es la première t ra i t e des
tons de pla i n-cueu l , en 105 pages la deux ieme .
i n t i tu léeMcnsura h‘s mus ica ea: 6 1a rea n s

‘

do
decaohordo compendi um ,

commence a la page
105 e t fi ni t l a page 150. L

‘
avertissem eut,

da té de F ribou rg en Br isgau, Cévrier 1550, dit
que le véri table a u teur de ce t abrégé es t V uon
ucgger 11 est très —b ien fa i t . On t rou ve, dan s
l a b ibl iothèque de S trasbourg, un exempla i re
du même ouv rage, «littérentpou r les da tes de
l'éd i ti on ci-dcssus

,
quoique semblable pou r

toutle res te l ‘a verti ssemen t estdaté J u n o
D . 155 0, e t l

‘a nnée de l‘i mpression B a ss
‘

ie: y

per llen ricum P et ri , m euse ma rt_s‘o n a n o
1557. Il est v ra i sembl ab le que les_

e xem pla ire s

qui on t l a da te de 1550, son t de l
‘éd i t io n d e

1557, avec u n au t re i ro ntispice . Bro s sa rd
dit, dans ses notes

,
manuscri tes , déposée s

à l a B ibl io thèque impéria le de Pa ri s , qu_
c
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dan s ce t te même année 1557, on imprima une
t raduct ion al lemande de ce t abrégé . Ce t te tra
duc t i on

,
sl e l le ex iste, n'a été co nnue d‘aucun

bibliograplne .

V UY I.A B RT , V U ILA E RT ou V l

L A ERT . VoyezWI L L AE RT (Massa) .
V Y I1E (Ju n), organ is te e t [ac teu r d

‘or

gues a llruges, au quato rzième s i ècl e, es t

dans le regi s t re n° 13075 de l a Chambre des
comptes, aux A rch ives du royaume de Bel
g ique, commeMa is t re des orgues . Il l u i es t
fa itun payemen t en 1587, pou r por te r u nes
e * gues pa r {a rche (fo rce) de gen s, ta ntpa r
l
‘

eauwe (l
‘eau) comme pa r te rre, de B ruges

d J rra s
, pa r ord re de Ph i l i ppe le llanl i ,duo

de Bou rgogne.



“’A CH (Cau ses-Co nn u :n-Gmu i nse) ,
con t rebassi s te d i st i ngué, né s Lœban ,da ns la
Lusace su périeu re, le 10 septembre 1750, fit
ses prem ières études mus ica les et11ttéra irœs
dan s l'école de ce l ieu

,
et appri t à jouer d u

piano ,duv io lon e t de l a flûte ; pu i s i l a l l a su i v re
u n cou rs de d ro i t s l‘ un i ve rs i té de Leipsiclt, en
1777. Lo rsq ue ce cou rs iutachevé ,Wach
résol u t de s‘adonne r excl usivemen t à l a mu
s iq ue, e t se l i v ra pa rti cu l i èremen t l‘étude du
v io lonce l l e e t de la con treba sse . l l a cq u i t u ne
hab i leté remar quabl e sur ce dern ier instru
men t etiutemployé, pou r le jouer , dans les
égl i ses, a u théât re e t a u gran d conce rtde
Leipsiclt. £n 1804 , il voyagea en Hol l a nde, ou
on lui otl‘ritune place de première con t reba sse
de l a soc iété Felix llsritis, qu‘ i l n‘accepta
pas . En 1805 , i l br il l a dans quelques concerts
Bert i n , pu i s re tou rn a s Le ipsick, où il es t

mort le 28 j a nv ier 1833 .Wach a a rrangé en
q u i n tet tes

,
sex tuors

, etc., p lu sieu rs opéras,
en t re au tres l e P riso n n ier,dc Del l aMaria , e t
L a Fa m i l le suisse, deWe igl; LesSeptP a roles
de J ésus- Ch ris t , de li aydn , etc .WA C H SMANN (Ju n-J acqua ),diræteur
de musi que de l ‘ égl i se pri nci pa le , du semi
n a i re etde l a soc i été de chan t de l agdebon rg,
né en 1701, s

‘es t faitoonnattre av an tageuse
men t pa r les ou v r ages don t vo ic i les ti t res
1° C horatmeiodie sumMagdebu rg. Gua ng
buch (Mélod ies chora les pou r le l iv re de cha n t
de l agdebourg) . l agdebourg 1821-1829, I e1n
richshoien, in 9‘ P ra k t i

‘sche S i ngschule
ode r A nweisu ng für Lehre r und Sch itier .

snec s ich seibsti n Gesa ng unterrs‘chten
soolIen (École pra t ique de chan t , ou i n s truct ion
pou r les professe u rs e t pou r les élèves qui veu
l en t s'instruire eus-mêmes) . e t S'”
l i v ra ison s . l agdrhourg, lle inrichsho ien , in —4fl.

8° Gesa ngfibei fürelementa r Kiassen (A B
du chan t

,
po u r le s c lasses él émenta i res ), l ag

debourg, lle inrichshofen , 1839 , grand in
4 ° Gcsa ngfihei in l it/‘em (Premie rs exerc ices
de chan t en ch iffres) ; ibid. , 1827, ln

5° A ita rges: nge (Chantde l ‘au tel); ibid. ,

1828, in 0° Eiementa rschuIe fü r P ia no
forte (Héthode é lémen ta i re pou r l e pia no) ;
ibid .,

1838. Une deux ième éd i t ion de cet

ouv rage a é té pub l iée en 181 1. 7°
’

Q om
L ieder v o ix seul e a vec accompagnemen t de
”p i a no ; i bid., 1880. 8° V ier s t imm ige Sch u l
gesnnge (Méthode de chan t à 3 vo ix ) ; ibid . ,

1840.WA CH T EÏ1WÆC B T E“.WACflT ER (flan cs —Beau n e), profes

scu r de musique â Sa i n t—Ga i l (Su i sse), aujour
d‘h u l v i va n t (1805 ), es t a u teu r d

‘
un l i v re q u i a

pou r t i t re A asÏùhrflchetheo rec Eiulei

lung i n die Gesa ngund I nstrumentatmusû
(I n t roduc tion théorique e t a na l y t ique à l a m o

s iq ue vocale e t i n s trumen ta le) Sa i n t—Ga il,
che: l‘au teu r , 185 1 .WA C KEN“OD ER (Gusu ana eeflesn ) ,
amateu r des a rts e t j eu ne h omme d is t i ngué
pa r les q ua l i tés de l ‘espr i t, né Berl i n en
1779, mou ru t, Hambourg, â l afleu r de l

‘
âge ,

l e 13 fév rier 1708. 11 ét ai t référenda i re de la
chambre de j us t ice a Be rl i n . !l a va i t ‘l

’
ourn i

a u pacte T i eck (capes ce nom) l a deux i ème
pa rt i e du l iv re de celu i -ci, i n t itu lé P ha nte ss‘e
über die Ku n s t (F an ta i sie s ur l

‘a rt), qui coa
cérn e s péci al emen t l a mus ique.WA C K ENT HME“(Jouv e) , organ is te
e t mai t re de. ch a pel l e de l a ca thédra le de
St rasbou rg, es t né Sch l es tad t, l e 20novem
bre 1705 . Son pè re, o rgan iste de l‘égl i se pr i n
cipale de cei ts v i l le, cu l t i va les heu re uses d i s
pos i t ion s po u r l a mus ique de son fi l s a i né,
sa n s lui fa i re négl iger tou tefo i s l es é tudes l i t
té ra ires . JosephWackenthaler pa rtagestous
les p remiers pri x du col lege de sa v i l l e n a ta le
a vec les é lèves les pl us d i s t i ngu és . A l'époq ue
où i l term in a ses études, i l e u t d

‘abord le des
se i n d‘entrerdans les ord res; ma i s sa voca t ion ,
pl us décidée pou r l a cul ture de la musiq ue
rel igieuse, l e litrenoncer a ce proje t . Son la
ientde pia n i ste e t le succès de ses prem ière s
compos i t ions leti ren t appeler à$trasbourg, e n
1810, pou r succéder l Spi ndler, qu i ava i t é té
u n de ses ma i t res de compos i t ion . Dans ce
po ste i mporta n t,Wackeutha icr écri v i t p l u
s ieu rs messcs à grand orches tre ettous les
mote ts qui fu ren t e xécu tés da ns ce t te cathé
dralc . En 1855 , l a place d

‘
orga n isle de cet t e

égl i se ayan t é té réun ie à cette de mai tre de

(J esrtE nce ns.) voyez
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1558, ia - 4
° obl. Ce mus icien d i st i ngué a été

l ‘éd i teu r de p lusieu rs recue i l s de chansons e t
de mote ts, parm i lesq uel s o n remarque ce
l u i ci J a rd in musique!, con tena n tp lus ieu rs
belles fleu rs de cha n sons choysies d

’en t re les
œuvres de p lus ieu rs a u teu rs em ilen s en
l
‘

a r t de musiq ue, en semble le bla son d u bea u
et la id tet in , propicestout'

d la voix comme
a ux instrmuens. Le prem ier li vre . En An

v ers pa r i lnhertWa clra nte t Jean L act
(san s da te) , ln - 4° obl. Ce recuei l ren ferme
que lques morceaux composés pa r l‘éd i teu r.Wae lrantmouru t à A nvers

,
l e 10 novembre

l505 , a l
‘âge de so ixan te-d i

‘x -hu l t a ns
,
et fu t

i n humé dans l'égl ise ca théd ra le . On ne can
ua itde la compos i t ion de ce t a rt i ste q ue les
ouvrages su i van ts : 1° L iber non u s continu u m
sa crorum culgo molet te vaca n t , q u i nque et
sea:uocum ,

a 0 . R obertoWaelra ntJ i . l.a va
n i i a pud Pottum Phalcsinm,

l55 7, ln 2°Ma
driya ii et C a n zo n i fra neesi a 5 eoci . Auve rs ,
Tdman Snsato , 1558, in -4 ’ nhl. 3°

n apo lcta ua a 5 et4 uocs‘ . V en i se , 1505 , i ll
Cet te édi t ion est l a deux i ème ; j

'ignore la da te
de la prœm ière . On t rouve au ss i des pièces de
sa compo si t ion dan s le s recuei l s s u i va n ts
4 ° Symphon ia a ngeiica di d ivers i‘ eceellen
t is sim i

‘

um sici a 4 , 5 et 0 com
‘

, nuoua mente
ra ccolta per Ube r toWa clra utet data i n (nec.

A nvers,Waclra ntctl eau Lae t, 1505 , in -4°

oblong. lies exempla i res de cet te éd i t ion o nt
un fron lispice qui porte l‘ i nd ica t ion de V en is e
e t la même da te. Une a u t re éd i t ion a été dou
n ée a A uvers pa r P ierre Plu ièse

,
en 1585, e t

une t ro i s i ème
, en 1504 . 5

‘ C a nzon i scelt i di
di versi eccellen t i ss imi mus ic!0 4 voui . Ao
vers , P . Phflèsc

, 1587, ñu- 4“obl .
.

On t rouve
des compos i t ions deWaelrantda ns les recuei ls
i n t i tu lés : Ma driya is‘ et C a nzon i fra nccsi
5 ceci . A nversa

,
pe r T ilmano 8usa to

,

1558, ino 4° obl. S‘ C a n zon i a lla Napoletunu
S el l voci . V eneti is (s ic), 1565 (sanstion:

d
‘
imprimeur), lit

(Ja cques) ; V oyez ,
V AET (h c

ones).WAG ENSEIL (J es s-Cumsro rnc) , doc
teur en droi t , naqu i t à Nu remberg , le 90 no
vembre 1653, parcou ru t pendan t six an nées
l
‘

Euro pe e t une pa rt i e de l‘A frique, pri t ses
degres O rléans

,
en 1005 , pu is futnommé

professeu r d ‘h i stoi re e t de dro ita l ‘ u n i vers i té
d
‘

Alidori
‘

, ct, en dern ier l ieu, bib l iothéca i re de
cette Académ ie . I l mouru t le 0 oc tobre 1708,
l ‘âge de so i xan te-qu i nze a ns . On a de ce

sa va n t u n l iv re intitulé D e sa eri Rom .

I mperi i libero ciuitate Noribcrgensi com

\VAELRÀNT WACENSEIL
men ta lia . J rœditde Germa n iatplum a

co rum (ma itres cha n teu rs ) o rigi ne , pra:
s ta ntia utilitute e t i n s t i t u t“, serruone

uerna culo übe r . A lter/ii Noricorum , Typt
‘

l

s
‘

mpensisque J odociWilhetm i Kohlesi i, 1697,
in4 ‘ de 570 pa ges . La parti e d u l iv re rel a t i v e
aux mai t res chan teu rs a l lemands comprend
pages 455 a 570. O n y t ro uve, dans u n a ppe n
d ice de 8 pages , des mélo di es de chan ts des
cé lèbres poè tes musicien s du moyen âge,
Hen r i Nnhlings, ?rauen loh , Lou i sMam er et
Reyenhogcn .WA G ENSE IL (Geoncas- Cuarsvo rna ) ,
cl a veci n i s te e t composi teu r

,
naqu i t V ien ne,

e n 1688. l’os futso n mai tre de con trepoi n t
on ignore le nom de l ‘a rti s te qu i lui appri t
jo uer du c laveci n . l l fu t-lc mai t re de musiq u e
de l ‘ i mpéra t ri ceMa rie—Therese

,
qu i lui accord a

une pension de qu i nze cen ts aer i ne dans sa
v ie itlesse . A t taque d'u n rhuma t i sme gouttenx
qui av ai t p resque pa ra ly sé l'usage de ses
doigt s , e t déjà parven u à l ‘âge de qua t re
v i ngt-qua tre a ns, il joua du clav eci n deva n t
l ‘ h i stor ien de l a mus ique B urney. Ce lu i —ci
assu re, dan s l a rel a t io n de ses voyages, qu

‘

o n

pouva i t enco re juger de son habi le té d
‘
autre

loi s.Wagense i l a va i t été, da ns sa jeunesse , le
composi teu r etle mode pour l e cl aveci n

,
e t

longtemps a près sa mus ique é ta i t encore
recherchée . Ouse rappel le q ueMoza rt

,
jouan t

,

V i enne, devan t l
‘
Empereur, en 1762,dità ce t

a rt i ste Mon sieu r, je va i s j ouer un de v os

conce rtos m i lle: me tourner les pa ges .Wagen se i l mouru t l ‘âge de qua t re - v i ng t
douce an s

, vers l a li n de 1779 . Il s‘éta i t essa yé
au théâ tre; car j

‘a i v u de lui u n opéra i n t i tu l é
S i roe, Milan .ti n conna i t a uss i de sa compo
sitio n G ioas re ds‘ Gi udn . Un €onfitebo r a
4 vo ix, u n Sulve ragina e t un N aguificat,
son t tou t ce q u‘on conna i t de sa musique
d ‘égl i se . Ses œuvres de musique i ns trumen ta l e
i mpri més son t l ‘ S o u c i s a rtificiase elabo
ra tus concen t us mus icus continens 0 pa rth ia s se lecta s a d clauicemba ium compos i te s.
Bambe rg , 1740. 2° Ses

”

di ve rtimen t i di cem
ba lo , op. 1 . V ien ne . 3° Si : idem, op . 9

,
ibid.

4 ° Si : idem , op. 3 , ibi d . 5° Qua t re sympho
n ies pou r le cl a veci n , a vec 2 v iolon s e t ba sse,
op. 4 , ibid . 0° Deux d i vert i ssemen ts pou r cla
vecia

,
v iolon e t basse, e t u n trois ième pou r

2 claveci ns
,
op . 5

,
ibid . 7° Si : sona tes pou r

cla veci n e t v iolon , op . 0, a Pari s . 8° Quat re
symphon ies pour le cl aveci n a vec v io lons et
basse , op. 7, ibid . 9° Deux symphon ies idem,
op . à V ien ne .Wagen se i l a la issé en man u
scri t . 10° T ren te symphon ies pourla chambre
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etl ‘orches t re . T ren te - sis t rios po u r
2 v iolon s e t ba sse. l î ‘ V i ngt— sep t concertos
po u r le cl avec i n . 15° C i n q su i tes de peti tes
p ièces pour le cl avec i n . Tous ces ouvrages se
trouva ien t che: Brei tkopf, à Le ipück , au com
mencementdu di x— neuv i ème siècle.WA G E N S B I L (Cuefirtes- J a cona ) ,
l icencié à Kaufbauern , en Sa nabe , né dan s ce
l ieu le 23 novembre 1150, a été l ‘édi teu r d‘u n
recue i l pé riod ique i n t i tu l é Maga s in non u n d
[dr Schwa be n etc. (Magasi n de l a Souabe e t
pour la Sonabe , l emmi ngen 1788. On

y t rou ve quelques a rt i cles concernan t la s i tua
t ion dc la mus ique dan s ce t te pûtie de l‘Alle
magnc.

“'

A GNER (Ca susro n e) , n é àWey.le0
berg, près de Bayreu th , le 0 novembre 1015 ,
composa les mélo dies de quelques chan ts «l e
l‘égl i se protes tan te, en tre au tres du can t ique
So gebstd u a u», mei n J ean , e tc ., cité pa rWeltei

,
dan s son H i s to i re de can t iques, t. I II,

p . 55 1.WA GNER (Gon n a), bénéd i ct i n ba va
ro i s, naqu i t en 1079 , Eati ng, près d‘Augs
bou rg , fi t ses vœux à l ‘abbaye «l e Tegernsee,
en 1700, e t y mou ru t en 1730. Sa musique
d ‘égl i se a été es t imée en A l lemagne pa rti cu
lièrementen Bavi ère . On a i mprimé de sa
composi t ion D erMa riam ‘

sche Schwa n ,
cor sei nem Tode, da s L abMa ria Verkündi
gend , von eti ic'che u n d 80A rlon (Le cygne deMarie chan tan t les louanges de la mère «le D ieu
ava n t sa mort

,
en qua t re—v i ngt e t q uelques

a i rs ). Augsbo urg, 1710, ñu C e recue i l l‘a i t
beaucou p d ‘honneu r ro n au teu r. 2° Alu
sila h

‘

scher H of Gurtm der übergebcm

dryien flimmels Kæm
‘

gin a itu“ J u ng
fräuen u n dMu t ter Ga llesMa rie , non 100

ca nto ode r A lto nebs t B . C . gesetzm «( rim

(Jardi n musical de cou r, consi sta n t en 100
a i rs pour soprano ou a l to avec basse con t i n ue) .
Augsbourg. l7l7, i ii 3°D erMa ria n ivche
Sprlnæürun n i n demMusikn i ischcn [lof

dcr J ung/rouen u n dMu t ter Gal les
Ma ria i n 5 1 A rlen , a ca n to oder A lto solo

( l.a sou rce «l ‘ea u v ive da ns le jan lin muslca ide
Marie

,
v ierge e t mère uéD ieu, consis tan t en

SI a i rs pou r soprano ou a l to). Augsbourg ,

1720
,
ñu 4° D a sMa ria n i sche I mm ier‘a ,

i
‘

a s ich ha itend 52 J rien oderteuische filo
let ters a Ca nto , A llo , Tenore e B a sso solo ,

n ebs t Zugehærs
‘

gen I nstm menten (La pe ti te
a bei l le deMa rie, recuei l «le 52 a i rs ou motets
a l lemands po u r soprano, a l to,ténor e t basse
so lo

,
avec accompagnemen t d

'i n st rumen ts).
Augsbourg, 1750, lit
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WA GNER (Geonces—Gonsvnoto) , né il

Muhli>erg, le 5 avri l 1008, se l i v ra dès s a jeu
nesse l'étude du clavec in

,
du v iolon e t de plu

s ieu rs a u tres i n st rumen ts. L e séjou r qu‘ i l lit
ensu i te à Leipsiclt, pour y su ivre les cours de
l
'
un iversité, !ui fourn i t l ‘occas ion d‘en tendre
l es bon s v iolon i stes qu i s‘y t rouva ien t

,
e t su r

tou t de former son goû t , en assi sta nt , pendant
t ro i s sn s

, à l
‘exécu t ion des composi t ions de

Bach . En 1720,Wagner fut appe lé, à
Plauen

,
en qua l i té de ca n to r ; il occupa i t en

core ce tte pl ace en 1740. Il es t mort a P laueu
en 1750. Ce musicien d i st i ngué a l a i ssé en

manuscri t bea ucoup de morceaux de musique
d ‘égl i se, des oratori os, des ouvertu res pou r i ‘e r
chestre . des concertos, t rios e t solospourv iolo n .WA GNER (J eu t rès-bon fac
teur d‘o rgues, vécu t à Berl i n a u commence
men t dudis— hu i ti ème siècle . Ses pri nci pau x
ouv rages on t é té 1°L

'
orgue de l

‘
église Sa intc

Maric, a Berl i n, composé de q uaran te Jeux ,
t roi s cl av iers elsi x soufflets, cons tru i t en 1722 .

Longtemps après , \
'ogie r a appl iqué à ce t

i ns trumen t son sys tème de
_
s impl ifica t i on .

9° L
‘
orgue de l

‘égl i se de l a ga rn i son , composé
de ci nquan te e t u n Jeu ,

term iné en 1725 .

3° L‘orguc deux clav iers e t péda le , composé
de

”

t re n te jeux
,
dan s l‘église pa ro i ss ia le de

Berl i n
,
cons tru i t e n 1750. 4 ° Celu i dutemple

de J érusa lem
,
dan s la méme v i l le, de v ingt

s i x jeux
,
deux c lav iers etpéda le , achevé.e n

1752. 5° L‘orgne de l
'égl i se Sa i n t—Georges, de

Berl i n
,
deux clav iers . 0° L ‘orgne de l

'égl i se
Sa in te -Marie

,
de quaran te jeu : , trois cl av ie rs ,

pédale
,
e tc. 7° Pl usieu rs peti ts i n st rumen ts de

hu i t pieds
,
s un ou deux clav ie rs .WA G NER (J esa -Mtcnsni, e t son frère

J ea n , fac teurs d
‘
o rgues e t de cl avecin s re

nommés
,
vécu ren t Schm iedtfdd, près de

lienoebe rg, vers le m i l ieu d u d i x -hu i t i ème
si ècle . l a 1770, ils eonstruisirentdans la
grande église d

'
Arnlxe im , en Hol la nde, u n

orgue compose de quaran te —sep t jeux , t roi s
c lavie rs

,péda le e t inu i t so i-me ts de d i x pieds de
longueu r su r s i : de l argeu r. Ceti ns trumen t
leu r fu t payé cen t mi l le florins Les cl ave
cins des frèresWagner on t en de la réputation .WA G NER (Cunfivtes -Su ono a), ne lle

di ngen , en 1754 , etson frère a i né, Jean-Gott
lob

,
fu ren t facteurs d'i n strumen ts Dres de,

e ttrava ilièrc nten semble j usqu'à l a mort de
Jean -Gott lob en 1780. Chré tien—Sa lomon
con t i nua seu l a lors la fabrica t ion des l us tro
men ts . ll v i va i t, encore à Dresde en 1800. Les

trèresWagner construislrcnt, en 1780, un lu
s trumen t tro i s c l av iers a uquel ils donnèren t
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l e nom de cla veci n roya l. Le nombre de pi a
nos etde clavec i n s sort i s de leu rs a te l iers s‘é
lève 5 plus de hu i t cen ts .WA GNER on a soos oo nom u n
écr i t i n t i tu l é : E twas non und übe rMusik
( Q uelque chose concernan t la musique ) .
F rancfort- su r—ie- htein , 1778, in -8° de douze
feui l les.WA GNE R (Ju n-Gaonan ), professeu r de
ph i loso ph i e Wun bourg, ne Ulm , l e 21
j an v ier 1775 , e t a u teu r de nombreux ouvrages
rem arquables pa r l‘origi na l i té des idées, con
cem entles d iverses pa rt ies de l a ph i losoph ie,
a écr i t aussi pl us ieu rs bonnes d i sserta t ions su r
l ‘esthét ique mus ica le

, sur l e chan t e!sur les
i ns trumen ts, su r la modul a t i on e t su r la com
pos i t ion, dan s les volumes 95° et20° de la Gn
se£te musica le de Leipsiclt.WA G NER Jacques -Cn et» né s

Darmstadt, le 22 févr ier 1772, futd‘a bo rd
élève de Portmann, pu i s reçu t des leçon s de
l‘ abbé Vogie r, vers 1701. Admis en 1700 a l a
cha pe l l e du grand—duc de llesse—lla rm stadt,
il bfi ii aeomme v i rt uose su r l e v i olon , depu i s
cet te epoque jus qu

‘en 1805 . En 1808, il fi t u n
voyage Pari s e t s‘ytitco n na i tre comme mn
s ie len distingué . De re tou r Da rmst ad t, il o b
t i n t l a pl ace de mai t re de con ce rt de la cour , et
quelques an nées après, le pri nce lui accorda
le t i t re de ma i tre de chape l l e . i l mouru t dans
ce tte v i lle, l e 35 novembre 1822, a l

‘âge de
c inquan te ans.Wagner a éc ri t peur lethéâtre
de Da rmstad t 1° P igma lion , grand opéra en
deux actes . 2° D er Z a hna rts (Le Den t i ste),
opéra com ique en un ac te, représenté e n 1810.

8° [I erodes uen B ethleem , en deux actes ,
dans la même année .4°A don i s, mo nodmme .

5° 1Wtétis gra nd opéra e n t ro i s actes, ve pre
sen te en 1811. 0° C h imèn e, grand opéra en
t ro i s actes

,
représen té en 1821 . 7° Pl usieu rs

ca ntates d rama t iques
,
en d i verses circo n

sta nces
,
pou r le serv ice de la cou r de Darm

stad t
.Wagner a publ i é de sa composi t ion

1° Prem ière symphon ie a grand orches tre ;
Ilarm siadt, chez l ‘a u teu r. 2° Deux ième idem;
Leipsick , Bre itkoptet llærtcl. 5° 0nverture à
grand orches tre , n° 1 (en u t) ; n° B (en re),
Leipsick, Dre itkopl‘ e t liærtel. 4° Ouverture
pou r la Puceiled ’

0riéa ns, i bid . 5° idem po u r
le drameGo“: de B erin

‘

chtngen , i bi d. 0°Troi s
t rios pou r flû te

,
v iolon e t v iolon cel le, op. 1;

lleiibronn , 1705 . 7° T ro i s sona tes pou r piano
e t v iolon

,
op. ( ;Drunswick . 8° Q uaran te duos

pou r deux cors
, op. 0; Darmstadt, 1700.

0° P l usieu rs thèmes vari és pou r pia no
10° Q ue l ques pet i tes composi t ions pour flûte

e t pou r v iolon . Dan s ses dern ières an nées,Wagners‘occupa pa rt i cu l iè remen t de lathéo
r ie etde la cri t ique de l a musique . On a de lui
un l i v re intitulé : ”andbuch sa ns Untern '

cht
Iür dfe Tonkuns t (Manue l pou r l

‘
enseigne

men t de la musique); Da rms tad t, 1808. Il a
fourn i au ss i q uelques a rt i cles de cr iti que à la
Ga zet te m us ica le deLe ipsiclt.
“'

A GNER (h aut-Du nn), di rec teu r de
musiu;ue

‘

etorgan i s te l
‘
égi ise de la Tri n ité à

Berl i n
,
es t n é le 18l’én ier 1800, Dramhourg

(Poméran ie ). Une premi ère i nst ruct ion innom
piète lui fu t donnée pa r son pére

,
pou r l e

pia no, e t pa r
“

son fi ère a i né pour l e v iolon ;
pu i s i l se l i vra seul à l’étude de pl us ieurs au
t re s inst rumen ts. Dès l‘âge de douze ans, il
rempl i ssa i t les fonct ions d‘organ iste e t d e
co nter da n s les égl i ses de quelques v i l l ages
vois i n s. Des t i né l‘éta t ecclés i as ti que, il du t
i n terrompre ses études, il ca use de la mort de
ses pa ren ts e t fu t obl igé d

‘a ccepter u ne place
de précepteur

,
l‘âge de di x -huita ns . Q ue lq ue

temps après , il en tra a u sémi na i re de Gos l i n .

Eu 1897, on l u i confia les pl ace s d‘organ iste
etde pro fesseu r de l a prem ière école destitles
sNeo -S ic il ia . Ce fu t a lors q u‘ i l p ri t la réso lu
t ion de su i v re la carrière de musicien . Dans le
bu t de pe rfect ion ner ses conna i ssa nces da n s
l ‘a rt, il écr iv i t au mi n i st re des cultes pou r so l
l i ci ter son adm ission s l‘ Institutde mus iq ue
rel igieu se de Berl i n , et, comme preuve de sa
ca pa ci té , il accompagn a sa demande d‘ u n
morcea u de sa compo-l i lou pou r pia no e t or
chestre . 8a req uète ayan t é té fa vorablemen t
a ccuei l l ie

, il pa rt i t pour Berl i n , en 1850, aya n t
déjà a t te i n t l‘âge de v i ng t—q ua t re ans. So n
professeu r d‘orgue s l

‘

i ns t i tu t fu t A .
—W. llacb,

e t K illitscbgy lui donna des leçon s de pia no .

Pl us ta rd, i l fu t a ussi é lève de l
‘
Académ ie

roya le des beaux -a rts e t y reçu t de Rungen
bagen des leçon s de théor ie de l a mus i que .
Plusieursde ses composi t ion s furen t ex éc utées
aux séa nces publ iq ues de l‘Académ ie, depu i s
1835 1usqu

‘
en 1838

,
e t des pr ix lui furentdé

cernés . Se s études musi ca les é ta n t termi nées
,Wagner obti n t les places de d i recteu r de mu

s ique etde ca n tor etl ‘égl i se Sa i n t—Ma tth ieu de
Berl i n , et, le 1" avr i l 1848, il fu t nommé or
gan i ste de l

‘égl i se de l a Tri n i té, en remplace
mentdcKubuau. Bu1858

,
ce t art i s te est i mable

a obten u le t i t re honori fique dedirecteur roya l
de musique. Dès 1857, il é ta i t membre de
l
‘
Académ ie de chan t, pou r l aquel le i l a écr i t
d i ve rs morcea ux de mus ique rel igi eu se . Au
nombre de ses composi t ions, on remarque
1° Le Psa ume C o ltt‘ai meine Zuuersichr,
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oi es tendances pl us i nd i v iduel les. Ce fu t a lors
qu ‘ i l conçu t le pl a n d ‘un opé ra intitulé La
Novice de P a le rme, qu i fu t représen té s u r le
théâtre deMagrlehourg, le 29 mars 1830, e t ne
réussi t pa s. Le mécontentementqu‘eutWagner
de la chu te d‘un ouvrage auquel il a ttacha i t
a lors de l ‘ i mporta nce

,
l u i fi t a ba ndonner sa

place dans l a même année Au commence
men t : le 1857, on le ret ro uve Kœn igsberg,

dan s la po s i ti on de chef d‘orches tre duthéâtre ;
mai s

,
pa r des mot i fs qu i n e sontpas connus,

il n ‘y res ta q ue quelques moi s . Luie mem e
ga rde le s i len ce su r ce tte époque de sa v ie,
dan s ses C ommu n ica t ion s à ses a m i s. J ‘a i
t i ré ce rense ignemen t des jou rnaux a l lemands
de musique qu i para issa ien t a lors . Au tan t
q u‘on peu t comprendre son réci t (page
c ‘es t a la même époque que du t avo i r l ieu l e
mariage qu‘ i l co ntractatroplégèremen t, d i t-il.
V oic i la t raduct ion de ses pa roles J ‘éta i s
amou reux ; jeme mari a i par obs t i na t ion, et
je rendi s ma lheu reux m o i-mêm e e t a u tru i

,

tou rmente pa r les en nu i s de l a v ie domes
tique pou r l aquel l e je ne posséda i s pas l e

s nécessa i re. C
‘es t a i ns i que je tomba l dan s

s l a m isère, don t les effets tuen t tan t de
s m iliiers ci‘ imlividu9.

Engagé comme d i recteur «l e musiq ue du
théâtre de R iga ,Wagner se rend i t dan s ce t te
v i l le. I l y eu t d ‘a bord le p roje t de composer
u n opéra— comique don t il t i ra l e sujet des
Mi lle et une N u i t s il en écri v i t les deux p re
m ières scènes ; mai s bien tôt, d i t Lobe, il v it
a vec eil‘m i qu ‘ i l s‘engagea itdans une mauva i se
vo ie

,
en im i ta n t le sty le de l a mus iqued'Auber

,

e t il abandonna ce tte en trepri se. li ésq de
sort i r «le l a ma lheu reuse s i tuat ion où il se
tro uva i t e t de se rendre Pari s

,
pou r y écri re

u n grand opéra ,"conçu t l e plan d‘un ouvrage
de ce genre, e t en t i ra l e suje t d’un roman
«le Bulwer. C ‘éta i t R ien z i le dem ier des
t r ibu n s. T rava i l l a n t a vec a rdeu r

, il acheva
dans l ‘é té de 1859 , l e tex te de ce t ouvrage,
a i n si que la musique des deux premiers
ac tes . Ce fu t a lors q ue

,
poussé pa r le déses

poi r, tl romps
‘t, d i t- i l

, les ra pports q ui

a va ien t ex is té jusqu
’
à ce momen t e t se

m ite n rou te d i rec temen t de R iga pour Par i s,
san s posséder les ressources nécessa i res pour
u n si long voyage . Le va i sseau su r lequel il
s ‘éta i t emba rquétutba t tu pa r l a tempête e t
jeté su r les côtes de l a Norv ège. Ces rudes
épreuves e t la vue des con t rées du Nord fu ren t

Lo in mentionne aussi un opéra intitulé le 0r‘fense
d

‘

amo ur. queWagne r entoya a lo rs a Berl in , etdo n t i l
ne putob ten i r la represe ntation .

po ur lui l ‘occasion d‘une nouvel le Inspi ra
t ion : il en rapporta l ‘ébauche du Va i sseau

fa n tôme . Arri vé Bou logne, il y res ta q ua tre
sema i nes e t y litl a conna i ssan ce de lleyerheer,
qu i se mon tra pou r l u i plein de bienve i l l ance
e t de généros i té, e t qu i , a près son arri vée a
Pa ri s, le présen ta a li . Léon P i l l et , d i recteu r
de l‘opera . En en tra n t dans la capi ta l e de l a
France,Wagner ne posséda i t q ue l ‘éba uche
d‘un opéra e t l‘espoi r d ‘u n temps mei l leu r.
Je me li a is en la mus iq ue, di t- i l ; l a musi que,
l angue un i ve rse l le, etje la croya i s p rop re a

a rempl i r
,
en t re l a v ie pa ri si enne etma pe r

so nne
,une l acune sur l

‘ex istence de l aquel l e
mon sen t imen t i n téri eu r ne pouva i t me
tromper s (Page 59 des Commu n ication s

à sa a mis. )
Le premier soi n deWagner fu t de chercher

des compatriotes qui pussen t l ‘a ider à sort i r
de sa pos i tion ac tuel le . ll . Maurice Sclnlesinger,
a lorsédtteurdemusique etpro priéta irede iaGæ
Sei temm icaæ,futceluiqui l u i rend i t les serv i ce s
les plusutiles,en le cha rgeantde t rav aux dou t i e
sa l a i re suffi sa i t aux besoi ns les pl us pressa nts .
Pu i s il le miten rel a t ion avec les a rti stes e t
l es l i t téra teurs qui pouva ien t l ‘a ider à se fa ire
connai tre e t a réa l iser ses espé rances en lu i
méme . Souventaussi

,
Sch les i nger essaya i t

de le d i riger pa r ses conse i l s . Tan tô t il lui
fa i sa i t compose r des romanccs su r des paroles
frança i ses, a lla que son nom pénétrâ t dan s les
sa lon s ; mai s les formes i n sol i tes de ces mélo
d ies e t les d i ffi cu l tés don t e l les é ta ien t rem
pl ies , scause de l‘ ignorance a bsol ue d u com
positeur dans l‘ar t du cha n t, rehutéreutles
chan teu rs : pas un d‘eux ne voul u t se hasar de r
pa rmi les écuei l s de cette mus ique auss i étra n
gère aux habi tudes de leu r o re i l l e qu‘à cel le s
de leu r la ry nx. Pl us tard , Schlesi nger obti n t
de la socié té des concerts du Con serva toi re l a
p romesse qu ‘on essayera i t u ne ouvertu re de
son protégé, s i I

’
ell

‘

etréponda i t ce q u‘ i l
annonça i t . Sur cet te a ssu rance

,Wagner se m i t
a u trava i l , t raça le pla n d

‘une ouvertu re pou r
le F aus t de Goe the, qu i ne deva i t ê tre q ue le
premier morceau d‘u ne grande symphon ie su r
le même sujet , e t acheva rapidemen t cet te
œuv re . On en litune répétitio n , qui pa ru t une
longue én igme au x exécu tan ts . Aprés ce t te
épreu ve, i l ne fu t pl us ques t i on du placemen t
de l ‘ouverture dans le programme d'un conce rt.
Sch iesiuger e t les au tres amis deWagner
ava ien t conçu le proje t de l u i fa i re écri re u n
apéra de gen re mix te pou r le théât re de la
Rena i ssa nce. A cette occasion , il se souv in t
de son ancien l i vret de la D éfensede i

'

a mour
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on on commença u ne traduction frança i se,e t e n
en confi a l‘as-rangemen t s un l i t téra teu r con nu

pa r ses succès au théâ tre ;ma i s celu i-ci décl ara
bien tôt que ce t te pi èce n ‘a va i t aucune chance
de ré ussi te su r l a scène frança i se, e t il n

‘en fu t
pl us ques t ion .

Pa r u ne d ispos i t ion d ‘espri t q u i peu t pa
ra i tre fort bi zarre au premier sspecl, ma i s q u i
n ‘es t q u‘une con séquence na tu re l le de l ‘org e :
n isation deWagner, i l éprouva i t peu de re

g re is de ces contre4 emps. i l s‘en rehaussa i t
méme a se s propres yeu x : ca r il con sidéra i t
comme i nd igne de l u i de descend re des hau
teu rs a uxq uel les i l a spi ra i t po u r les œuv res
fri voles qu‘on l‘engagea itfa i re . S

‘
il se pré

ta i t e n appa rence aux conse i l s do . ses ami s ,
c‘ éta i t dan s l e butde ne pas décou rager leu r
bonne volon té . Pou r l u i , i l n e vou l a i t a rri ver
qu

‘
à l

‘
opera , avec tou te l a pu i ssa nce de son

effe t musi ca l e t les magn ificences de son

spe c tacle . La pe rsuasion que la é ta i t sa pl ace
l ‘a va i t se ule condu i t Pa r i s . Ce qu‘ i l a va i t v u
à ce théâtre ava i t de beaucoup su rpassé ce
qu‘ i l a va i t imagi né, e t son dés i r de se pro
da i re su r ce tte v aste scène pa r un ouv rage se.

r ieu x en éta i t deven u plu s éne rg iq ue . i l ne se
d i ss imu la i t pas les d i ffi cu l tés q u‘ i l deva i t ren
con t rer pou r la réal i sa t ion de ses vœux a l e

manqua i s absol ument
,
d i t—il

,
des qua l i t és

pe rsonnel les qu ‘ i l eûtfa l l u posséder .
A pei n e a va i s—je a ppri s a ssez de fra nça i s
pou r me fa i re comprendre : cettc langue

m
‘
inspira itdes dégoûts i n v i nci bl es. J e ne

me sen ta i s a ucu ne i ncl i n a i son pou r les ma
n ieres frança ises, mai s je me na t ta i s d

'i nt
o poser l es m i en nes . s Dan s les prem iers
temps de son séjuur à Pari s, lorsqu

‘ i l a ss i sta i t
à une re présen ta t ion de l‘Opéra , ce qui, du
res te, éta i t a ssez ra re, i l éprouva i t une sorte
de vert ige pa r l

‘eil‘e t des voi x e t de l ‘orchest re;
ma i s, plus ta r d, i l eu t l

‘espoi r
, la ce rti t u de

méme, d i t—i l, qu
‘ i l emporte ra i t la pa lme su r

ses ri va ux , lorsqu
‘ un de ses ouvrages sera i t

représen té su r cet te scène magi que.
ll y ava itloi n de la s l‘arra ngementde l a

m us iq ue d‘un vaudev i l le pou r u n théâ t re des
bou lev a rds la m isère obl igea cependa n t l ‘a u
teu r de Ta n nhm er etde Lohengri n subi r
cette humi l i a t ion . i l n ‘en recuei l…pas méme
l e bénéfi ce ; ca r i l setrouva , je ne sa i s com
men t, que ce tte musique ne pu t serv i r. A lors
il ne res ta pl us sWagne r qu ‘une ressou rce o f
ferte pa r Sch lesi nger, a savoi r, d

‘
arranger,

pou r le v iolon e t po u r le corne t s pi ston s
,
l a

musique des opéras nouveaux . i l du t gri n
ccr les den ts en fa i sa n t ce t rava i l . Le dégoû t

391

qu‘ i l en éprouva i t déterm ine l e bien vei l l an t
p ropriéta i re de la Ga zet te m us ica le a l u i propo
ser d'écri re de s morceaux de fan ta i si e pou r ce
jou rna l morceaux quetraduisa itde l ‘al lema nd
en fra nça i s u ne pl ume exercée.Wæner réus
s i t m ieux dan s ce tte en t repri se que dans ce
qu ‘ i l a va i t fa i t p récédemmen t a Pari s . Deux
nouvel les composées pa r lui se fon t remarque r
pa r l'i n térêt du sujet e t pa r l ‘origi n a l i té de l a
forme . La prem ière es t le pè ler i nage d

‘u n
jeu ne compos i teu r àV ien ne, pou r y voi r Bee t
hoven ; l

‘au t re
,
u n mus ic ien étra nger qu i vettt

se fa i re conna i tre Pa ri s e t q u i meurt a l a
pe i ne . Dans le premier de ces morceaux ,Wa
gner a va i t pri s pour sujet ses sen t imen ts ; dan s
le second

, sa personne même . Ces fan ta i si es
fu re n t l ues a vec i n térêt .
Après deu x a nnées de séjo ur a Pari s, pa s

sées en ten ta t i ves i nfruc tueuses
,
Wagner a r

ri va enfi n a l a conv ict ion que ses Idees e t les
tendances de son goû t n

‘

y pouva ien t réuss i r.
Dès lors , une seu le pen sée le preoccu pa re
tou rner en A l lemagne e t y fa i re représenter
su r un grandthéâtre , su r un théâ t re a ntiq ue,
su i van t son expression , son B ien“, q u ‘ i l a va i t
achevé

,
e t qu i l u i sembla i t a lors la réa l isa t ion

complète de l ‘ idée qu ‘ i l pou rsu i va i t depu i s s a
p remiere jeunesse. Il a va i t achevé a uss i son
poeme du H o l la n de“v ola nte t s‘éta i t m i s
en re la t ion a vec son pay s pou r l ‘admi ssion de
ces ouv rages dan s que lque grande capi ta le .
La mauva i se fortu ne qui le poursu i va i t depu i s
longtemps v i n t a cesser tou t a coup. Il regu l , a
peu d'i n terv a l le

,
des let t res de D resde e t de

Berl i n q u i i ‘ info rma ientde l‘adm i ssi on du
[Ha uta u théâ tre de la première de ces v i l les
e t d u H olla nda is vola n t dan s l ‘an t re . Cepen
da ntune di fficu l té con sidéra ble l‘a rrêta iten
co re ; ca r pou r s

‘é loigner de Pa ri s e t fa i re u n
lo ng voyage , a lors q ue les chem i ns de fer
n ‘ex i sta ien t pas

,
i l fa l la i t beaucoup d'a rgen t,

etWagner n ‘en ava i t pa s . Ce fu t encore Schle
singrr qu i v i n t so n secou rs

,
en l u i confi ant

l
‘
a i
—ra ngemen t de la Rei ne de Chyp re, d ‘ i l a

levy, po u r le piano . Q uel le que fû t la répu

guance du music ien - poete po u r des t ravaux de
ce tte espèce , i l accepta avec joie les propos i
tions de l‘éd i teu r, dan s la vue d

‘u ne prompte
délivrance de l‘escl avage où Pa ri s l e re tena i t.
Pa rt i r

,
a rri ver, en tendre enfi n ces product ion s

qu i a va ien t été l e reve de sa vie , tel l e éta i t
a lors sa seu le pen sée le reste n'éta i t que le
moyen . Une au t re ressou rce pl us imméd ia te
qu‘ un long e t fast id ieu x t rava i l l u i futo if erte
dan s le même temps pa r Léon Pi ilet, di
rec teu r dc l'Opéra . (Jetadmi n i stra teu r ava i t
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beso i n d‘un suic i de drame poun lc confier a
D ietseh, son pro tégé . On lui ava i t parlé d u

H olla n da is vob —ntdeWagne r : une négoc ia
t ion fu t engagée pou r q u

‘

i l l e cédàtcnéchange
de quelqu

?
cen ta i nes de fra ncs, sans la cour

d i t ion q u‘ t conseru ra itl a propr i été de son
œuv re en A l lemagne e t q ue le t i t re se ra i t
changé a Pari s . C

‘ es t ce méme suiçt. qui ,
t ra i té par Pau l F oucbé sous l e t i t re du
V a issea u fa n tôme, a é té Joué a l

‘Opéra a ve c
l a musiq ue de D i e tach.Wagn e r é ta i t donc
l i bre : une ère nouvel le s‘offra itlui ; l e temps
des h umi l i a t ions éta i t passé ;celui dutriomplæ
é ta i t ven u . C ‘es t da ns ce tte pe nsée conso la n te
q u‘i l s‘élo igna de Pa ri s, au commencemen t de
184 3, aprés t ro i s a nnée s de séjou r. qu i n ie
v alentété pou r lui q u‘u ne longue tortu re .

A umomen t ouWagner s‘éloigna iLde Pa ris,
son es pri t é tai t préoccu pé d‘ un nouve l ouv rage
da ns l eque l , seste ndances continua ntb se ea
vactériser, il se proposa itde rompre d‘une ma
n ié re abso lue a vec l es formes du d rame mu
sica l de l ‘époq ue actuel le, e t de placer l

‘ar t
da n s des co ndi tion s d iffé ren tes. Le suje t de cet
ouvrage lui a va i t é té donné pa r la l égende
po pu la i re e t pa r la cha n son de Ta nuhœum .

Ce Tannbæuse r
, d

‘u ne fam i l le noble de Fran
ooa le, éta i t un de ces t rouvères all ema nds qui
bri l l è ren t dans les douzième ett reiz ième
si ècles sous le nousdeMln neatuaen ,

q u‘on t ra
du i t pa r ceu x detmubadom etdetroq ws, '

ma is qui, l i ttéra lemen t
,
s ignifie cha nteurs

m on… , parce q ue le q etde leu rs poésie s
chan tées. éta i t souven t l ‘amour. Tannhœusee
éta i t bon cheva l ie r, su ivan t la vi ei l l e ch an son
a l lemande :

Dev Tana hu sar v as eia ll itter gut

l lcultlva ltavec u n éga l s uccès l a poési e, la
mus ique e t futu n d igne ri va l desWolfram
l
‘

8mhenbach , deWa l the r de Vogelvn ide , de
Rodol phe de Rotheubourg, d’Ulrich de L ieb
tenste in, en un mot des plus oéièbres, si nous en
pgeo ns pa r les se ize chan son s e t ba l lades qu i
nous son t pa rvenues sous so n nom . En l907,
'

l
‘

a nnbduser, ou Tannhau se r, o u, enfi n , Tan
buser, reçu t , comme tou s les pouet—chan teurs
det'A llemagne ,une i nv i ta t ion du la nd grave de
Thuringe pour p re nd re pa rt a u mémorable
tourno i poét ique ou vert pa r ce pri nce a son
châ tea u deWartbourg, prés d‘Eisenach . Poin t
ne manqua a u rendez-vous l eMinneslnger.

C
‘es t ici que commence le suje t de l ‘opéra deWagne r. Il pa rai t que le cheva l i e r a va ittm vé

en son chem i n u n des ra res man uscri ts desmé
tamorphosesd‘

0vidc,etqu‘ i l s‘é ta i t épris d‘u ne

véri tab le passion pour les aliégories du paga
n i sn o , particulièrem tpou r les ga laoteries
de V énus. Il cha n ta a vec en thous i asme les dé
lices que l

‘on goûte dans u n lieumys téri eu x
nommé le V enusberg. Un cri d

‘
indignation

s
‘

échappa detoutes les bouches, lorsqu‘on e n
tcnditfa i re l ‘é loge de l‘amou r sensue l, au l ie u
de cet amour si pur, si plato o iq ue, don t étaient
épri s l a plupa rt des m incesi ngers , pou r des
beautés qui n'ex i st a i entque dan s leu r imag i
na t ion . Décl a ré indigne du pri x , Tannhæuær
s
‘

élo igna le cœur u l cé ré. Cependan t, le re
mords fi n i t pa r pénétrerse t le po€te se rend it
à Rome pour oe nfesser ses fau tes , don t il es
péra itl‘aln olution ; ma is eile lui futrefusée,
D éses péré, fur ie ux, e t n

‘
espérantde joie que

da nsce qui a va it ca u sé sa pe rt e, Tannhouser
vous de nouvea u son cu l te a l a fau sse d i v i n i té
qui l ‘ava i t éga ré . Ilmou rutdans l‘impénltence
fi na le e t tomba aupouvotr du démon . Telle est
l a légende dou t R icha rdWagner s‘empa ra
comme suje t d‘u n drame musica l da ns leq uel
il se propo sa i t de réa l ise r ses vu es fi na les con
ce rna n t l ‘opér a . Ce t te légende e l l a cha nson
popu la i re lui éta ien t tombées sons l a ma i n a
Pa ri s . se d i rigea n t vers.Dresde, où i

‘
altenda it

l a mi se e n scene de son R ien sl, ilsuivltla
va l lée de l a “l‘h o rl oge e t passa prés duchâteau
deWarlbourg, dont“swee t —don na pi na. do
force an projetqu ‘i l a va i t conçu. Dés ce mo
me n t, Il élabora le sujet de Tannbm sn , et
ca ressa so n imagina t ion de l‘es poi r d

‘
un beau

succès. So n re tou r en A l lemagne é ta i t a lo rs
l'espoi r de son aven i r, comme l

‘ava i t été,tro is
an s aupa ravan t, son a rri vée a Pa ri s . a Je fou
s lala de nou veau, dit- i l , le so i de ma pa trio
a t iq ue etcha leu re use A l lemagne .

Arri vé dans.l e ca pi ta le de la Sa xe,Wagne r
entà s‘occu pe r des répé t i t i on s de R ien xi; il
t rou va u ne satisfaction . qu

‘i l n ‘ava i t pa s en
core goû tée. L

‘
intérétq ue les chan te urs acco r

da ienta son ouv rage, le zèle dontils fa i
sa ientpreuve dan s l ‘étude de leu rs rô les, et
les é loges q u

'i ls lui déce rna ien t, l e rempl i s
sai entde jo ie. En fi n a rri va lcjour de l a rep ré
sentation , qui fu t a uss i celu i du t riomphe de
l ‘a rt i s te le s uccès de l ‘opéra fu t comple t.
Le public compri t il ce qu ‘ i l a pplaudi s
sa i t?Cela es t a u moi ns dou teu x, quoique l es
formes de le musique de [Nerval so ien t mo i n s
é trangères a ux ha bi tudes a cqu ises q ue cel l es
des aut re s ou v rages deWagner . Beaucou p de
personnes m ‘

o ntavoué,â D resde, qu‘ i l y. av a i t
eu pou r e l les u n mouvemen t d ‘en tra i nemen t
ca usé pard

‘
étra ngetédes détermi na t ions de l a

pensée, qui leu r ava i t pa ru a n noncer un gén i e
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but. n 'estjama is en tièremen t sa t i sf ai t, si
ce n 'es t de l’ou v rage q u

’
il ouf a ire . H ais si

l
‘homme d‘é l i te s

‘

a voue les i mperfec tion s de
son œuvre e t se con sume en elforts pou r les
év i te r l‘aven i r, i l ne veu t pa s q ue d

‘au t res
les a pe rço i ven t , encore moi n s qu

‘el l es dev ien
nen t t‘obj ctde man ifesta t ion s bum iliantes.
Ce tte d i spos i t ion d ‘espri t n ‘éta i t pas cette deWagner, ca r il éta i t sa ti s fa i t de ce qu‘ i l pro
duisa it. S‘ il éprouva i t du décou ragemen t, l a
ca use n ‘en éta i t pa s dans un a veu taci te des
défau t s de son ouv rage, ma i s bie n dan s l a
conv ict ion

,
ou que l‘exécu t ion n

‘
en a va i t pa s

m is les beau tés en re l ief, ou que le public
é ta i t i nhabi l e a

'

le comprendre . Ses comm un i
ca t ion s d ses a m i s ne l a i ssen t aucun dou te s
ce t éga rd . Çà e t la i l rencon tra i t q uelque en
thousiaste qui , pa r penchan t pou r la nouveauté
des formes, qu

'

el le q u ‘e l l e fil l , l
‘
encouragea it

a persévé re r dan s sa voie : ce lui - la seul lui

pa ra i ssa i t d igne de l
‘en tendre . s A Berl i n , dit»

s il, où j
‘éta i s a bsol umen t i n con n u , je re çu s

s de deux pe rsonnes qui m
‘
éta icnté t rangères

a etque l‘ i mpress ion p rodu i te pa r le ”a lla n
do is vola nta va i t amenées ve rs mo i, l a

s premiére sa t i sfact ion complète qu'i l rnb—«it
a é té do nn é de goû ter, a vec l

‘ i nv i ta t ion de

a con t i n uer dans la d i rec t ion pa rticu l ière que
je m'éta is tracée. Dès ce moment

,
je perd i s

de plus en plus de vue le vér i ta ble publ i c.
L ‘opi n ion de quelq ues hommes i n tel l igen t s
pri t chez moi l a pl ace de l ‘opi n ion de la

n masse
,
qu‘on ne peu t j ama i s sa i s i r

, bien
qu‘el le eûté té l‘obje t de mes préoccupa ti on s
dan s mes prem iers essa i s

,
a lors q ue mes

yeux n ‘éta ien t pas ouverts à l a l umi ère .

L
‘ i n te l l igence de mon bu t me dev i n t
de pl us en p lus l ucide

,
e t pou r m ‘

assurer

qu‘el le sera i t partagée, je ne m ‘
adœssa i

pl us a ce t te masse qu i n ‘a va i t a ucun ra p
por t avec moi

,
mai s bien a ux lndividualitz‘s

don t les d isposi t ion s e t les sen t imen ts
éta ien t a nalogues aux m ien s . Cet te pos i t ion
pl us cert a i ne, rclativementceux qu i de
va ientrecevo i r mes commun ica t i ons

,
exerça

désorma i s u ne i n fluence tres -i mpor ta n te su r
mon caractère d‘a rt i ste .
Sort i enfi n de l‘accabtementoccas ionn é pa r

l a chu te d u H olla nda i s vola n t. Wagner
vou l u t pou rsu i vre sa m iss ion de réforma teur
de l ‘opéra e t rev i n t son suje t de Ta n n
hz user,dans l a d i spos i t ion d

‘espri t q u‘ i l v i en t
d ‘expl iquer l u i -meme. La composi t ion de cet
ouvrage fu t la bo r ieuse e t pén i ble ; l a san té de
l ‘art i s te en fu t même a l térée . Les médeci n s
ava ien t j ugé nécessa ire qu

’
i l a llitaux bai ns de

l a Bohême e t q u‘i l suspend“ses t ravau x i l

s‘ y rendi t en effe t, ma i s il n
‘

y su i v i t qu
‘
à

demi l e s p rescri p t ions de l a médec i ne ; ca r i l

y ébaucha le pl an de son opéra le L ohengr i n .

De re tou r à D resde, il litcommencer les ré
pét i t ions de Ta n n iwuser . La di rec t ion du

théât re roya l es péra i t beaucoup de ce t opé ra ,
etava i t fa i t de gra ndes dépenses pour sa m i se
en scène . Les acteu rs, l e chœu r e t l ‘o rches t re
riva liséreutde zèle, pou r que l ‘exécution ré
pondlt5 1a pen sée d upoete- music ien ; ma i s le
résu l ta t ne répond i t pas a ux espérance s de
succès qu‘on a va itconçues. ic i se t rou ve une
des nombre use s con trad ict ions qu i rem pl i sse n t
l a longue préface des œuv re s drama tiques de
Wagner . Il a di t-tou t a l ‘heure qu‘ i l a va i t pr i s
l a ré so lu t ion

,
en écri v an t Ta nnhæuser, de ne

plus s
‘occupe r de l‘elfetprodu i re sur le pu

bl ie en masse e t de ne chercher a sa t i sfa i re
que quelques ludivldualités don t l es opi n io n s
synvpatbisa imtavec les s ie nnes ma i n tena nt
il a roue qu

‘
il ava i t c ru répondre , da n s son otr

vrage , aux tendances du goû t de la popu lat io n
de D resde ; mai s le publ i c fu t complétemen t
t rompé dans son a t tente iLsortitde la repré
scu ta t ion en témoignan t son méconten temen t,
e t l ‘ou v rage ne pu t être joué que deux foi s.
Je fus, ditWagner, accablé de ce reve rs ce
ne pus me d i ss i muler l ‘ i so leme n t da ns Ie
quelle me t rouva i s . Le pe t i t nombre d

‘ami s
qu i sympath isaientde coeur avec moi se sen
ta len t eus—mémes déeouragés pa r un vi f

sen timen t de ma péni ble si tua t ion . litre se
mai ne s‘écoula avantque l a deux i ème re

présen ta t ion pti t ê t re do nnée , pa rce que des
changemen ts e t des coupu res a va ien t pa ru
n écessa i res pour rendre pl us faci le l‘ inte lli
gence de l

‘ouv rage. Cet te sema i ne eu t pour
moi le po ids d'une v i e tou t en t i ère . Ce ne

fu t pa s l a van i té blessée qu i me frappa a u
cœu r , mais l‘anéantissementa bsolu de

tou tes mes i l l us ions. I l dev i n t év identpour
mo i qu ‘a vec le Ta n n hz nser, je nem

’
éta is

révélé q u
'
a u pe ti t n ombre de mes a m i s ia

t imes, et non -a upublie r) qui je m
'
adres

sa i s i nvolon ta ireme n t pa r la rep résen ta
tion da l’ouurags. Il ne me pa ru t pas pa s
slide de conci l ie r ce t te con trad ict ion . lacs

coupu res
,
les changemen ts q u i a va ientété

fa i t s dans l ‘in terva l le de l a premiè re repu‘at‘tt
t a t ion l a deux ième

,
n ‘ava ien t produ ita u

cune amél i ora t ion dan s l ‘ i mpress ion q ue fa i
sa itl‘opéra su r le publ i c : i l fa l l u t renoncer à
le fa ire entendre une t ro i s i ème fo is. C

‘
esb a lo rs

seu lemen t queWagner litles réflex ions qu ‘on
v ien t de l i re . J e suppose que mes lecteu rs con
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n a issen t déjà assez ce l ui qui est l ‘obj et de cet te
notice, pour ét re pers uadés q u‘ i l ne lui v i n t
pas a l ‘espri t q ue, dan s ce t te l u tte prolongée
avec le publ i c, l

‘erreu r pouva i t ét re de son
côt é. Non co qu

‘il a ura i t fallu, c‘edtété de
lever le voi le qui couv ra i t l‘ i nte l l igence de l a
num ; ma is commen t l‘espérer, placé comme
il éta i t en face de notre opéra actuel,sons l‘em
pire de ses joutssa nces a ud i tives e t tou tes sen
rue l les ? Voi là, su i v an t l

‘au teu r de Ta nn
bn ser, ols se trouva i t tou te l a didiculté pou r
l u i , il éta i t dan s l a bonne voie et créa i t le vra i ,
qui es t le beaudrama tique .
Nouve l le con trad ict ion . Aprés avoi r acqu i s

la convi ction de l‘ i nca pa ci té d u publ i c a com
prend re età goûter sa musique , il semble queWagner va se renfermer dans ses fonct ions de
ma i tre de chape l le etse hom er écri re pou r
le peti t n ombre de ses ami s i n t imes etsa ti s
fa i re aux loi s de son organ i sation ma is non

,

u n au t re so i n l e préoccupe, a sa voi r, de fa i re
re présen te r l e Ta n n lwum su r les théâ t res
des gra ndes v i l les de l‘Allemagne . J e li s,
dit-il, des déma rches pou r la propaga ti on de
mon opéra e t jeta l pa rt i cu l i èremen t l es re
garde sur lethéétre de lutin ; ma is je reçus

e un re fus forme l de l‘intendantdes théâ tres
royaux de Pru sse . L‘i ntenda ntgéné ra l de l a
musiq ue de l a cou r pa ra issa i t m ieux d is
posé pa r son i n terméd i a i re, je fi s sol l ici te r
le ro i pou r q u‘ i l voulut bien s‘ i n té resser s
l ‘exécu t io n de mon ouvrage e t dema nda i l a
pe rm i ss io n de lui déd ier l a pa rt i t ion de
Ta nniæuseræar l a réponse,oume ditque
le roi n

‘
accepta itlamals de déd icace d‘u n

ouv rage sa ns le con na i t re ; ma i s qu
‘
attendn

l es obs ta cle s qui s
‘
opposa ienta l ‘exécu tion

«le mon opéra su r le théa t re de Be rl i n , on
pou rra i t le fa i re en tendre au ro i , etl‘a rra u
gea i s quelq ues morcea ux pou r l a musique
mi l i ta i re

,
lesque l s se ra i en t joués a l a pa

rade . J e ne pouva i s é tre pl us profondémen t
bumllié, n i recon nai t re avec pl us de ce rt i
t ude quel le é ta i t ma véri t able pos i t ion . Dé

sorma is tou te publ i ci té d‘ar t ava i t ce ssé
pou r mo i .
Après ces a veux , c

‘es t une chose cu rieuse de
voi r l ‘au te u r s i peu fa vori sé d u H olla nda i s
tale n t e t de Tannhm r expl iq uer com
men t, au momentaüses sen t i men t s rece va ien t
de si rudes atte i ntes , il se remi t imméd i a te
ments l a composi t ion d u Loheng ri n . Sa sé
paration d ‘ avec le publ i c e t l e sen t imen t de
son i solemen tth rea t , dit— il, la ca u se de l ‘ex
c i ta tion qu ‘ i l éprouva a se man i fester son
ento urage dan s tou t le déve loppemen t de ses

n oce . uvo v . nes nus:crrss. s . vus.
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idées . Je passe l a de scri pt ion qu‘ i l fa i t du suje t
de son nouvel opé ra a vec le l angage amph i
gouriqne qui lui estfam i l ier. Prés de t ro i s an
nées s‘éta ien t écoul ée s en t re l a représenta t ion
du Holla nda is v ola ntet cette de Tauuhzum ,

ca r ce de rn ier opéra n ‘ava i t été joué pou r la
première foi s que l e 20 oc tobre 1845 le La

bsa y ri n ne httterm iné que dan s les de rn iers
jou rs de l ‘a nnée 1847. L‘ouvrage fu t m i s a
l‘étude a u commencemen t de l848; ma i s les
événements qui surv i n ren t b ien tô t après e n
empéchérentl a représen tat ion .

La pol i t iq ue étan t é t rangè re ce l i v re
,
je

croi s devoir ga rde r le s i lence su r l a pa rtq ue
pri tWagner a ux mou vemen ts révol ut ion
na iresdo ntD resde fu t l e théâ t re . J e me bor
ne ra l s di re qu‘au momen t de la réact ion , ce t
a rt i ste s‘éloigne de l a capi ta le de l a Saxe e t se
réfugia Zurich . Penda n t les années “dll e t
1850, son nom ne reten t i t e n A l lemagne que
pa r les essa i s ten tés pa r L i sztsur le théat re deWeimar, pou r ramener l‘ a tten t ion p ubl iq ue
su r l es œuv res d u musicien-poete e t pou r ou
exa l te r l a va leur. Une so rte d‘ agi ta tion
causée par les représen ta t ions de Ta nnhe user
e t de Lom me sWeimar, ayantsuccédé a
l ‘oubli dans leq uel leu r au teu r é ta i t tombé de
pu is les événemen ts de 1848,Wagne r juges
le momen t favorable pour l a publ ica t ion de
d ivers éc ri ts re l a t i fs son système de drague
mus ica l

,
et, dan s le cou ran t de l

‘an née 1352,
i l litpa ra it re , s Leipsick , sestrois poemes
d‘opéra (Le H olla nda i s nota nt, Tm nhm r

etL oheng ri n), précédés de l a préface de prés
de deux cents pages, a l aque l le il a don né le
t i tre de C ommunications à ses a m i s (l it
thellungen auseiue ïm nde) , e t le l i v re ouson t
ex posées ses doc trines sur l ‘a rt, sou s le t i tre
d‘0péra etdra me ( l ) . J ‘a i don né u ne anal yse
de ces ouv rages dan s l a Revue etGa zet te usu
sica le de P a ris (1052, n°° 94 , 96, 28,
80

, 83) e t ne croi s pa s devoi r la répéter let, a
ca u se de son étendua. lle l‘époq ue de la pu bl i
ca ti on de ces écri ts da te l a cu ri os i té qui se
man i fes ta en A l lem agn e pou r les d rames et.
mus ique deWagner . Tou t u n pa rt i s‘éta i t or
gan isé en laveu r de cesœuv res suom i…
il se comm itd‘uueccfla ine j«sneæe a rde n te
en pa roles, qui déjà figure pa rmi les v ieilla rds
impu i ssa nts de jou rn a l i stes c i rconven us nt
endoc t rinés e t de révol u t i on na i res amateu rs .
Tou t ceux— l atiren t ta n t de bru i t a u tou r des
productions dramatiques de leu r ldo le,qne l

‘a t
tention publ ique s

‘éveilla . Les d irec teu rs de

nd Du n e .te ipsieh, Weber.
8 peti ts vo leurs in—ll .
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t héâ t re v i ren t que l e momen t étai t fa vorable
pou r fa i re des recet tes a vec ces choses a u t re
fo is dé da ignées , e t le H olla nda i s nota nt,
Tunn htuur e t L oheng ri n fu ren t joués pa r
tout, pa rticuliérementd‘abor d dans les v i l les
de second ord re

,
où ces ouv rages eu re n t de

nombre uses représen ta t ions. Q uelques spec
tateurs adm i ra ie n t de bonne fo i ce t te musiq ue
qu‘ i l s ne compr

'

ena lentpas; d‘aut res en epron
va len t beaucoup d‘ennul ma isles Al lemands
son t admi rables pa r leu r pa tience s

‘
en nuyer

dan s leu rs spectacles , san s q u i t ter la place . On

parl a i t be auco up de Ta ntütz user e t de L o
hengrin cela suibsa itpou r que tou t l e monde
voulut les conna i tre . Aujour d'hu i l a curi osi té
es t sa t i sfa i te e t l‘indilféreuce es t venue . Ce t te
musique, qui deva itétre cel le de l'a ven i r es t
déjà cel le du pa ssé.
Pendan t le séjou r deWagner à Zurich , il

a va i t conçu le pla n d‘une so rte d‘opéra
mons t re, don t la représen t a t ion du re ra i t pl u
s ieurs jou rnées. Le sujet es t pri s dan s les N ie
beiuugen . Il en a formé t roi s drames complets,
c‘es t-à-dirc u ne tri l og ie don t les t ro i s pa r ti es
on t re çu de l u i les noms de Rheingoid, la
J eu nesse deSt‘eflried et laMor t de S iegfried.

Rheiugoid a été publ i é en pa rt i t ion pou r le
pi ano ( l ). I l pa ra i t que l‘en tie r a chèvemen t
de l ‘œuv re fu t suspendu pendan t quelque
temps

,
ca r

,
da ns l‘ i n terv a l le,Wagner écr i v i t

un drame de Tri s ta n e t lsen ltq u ‘ i l a voul u
h i re met tre en scène dan s plusieu rs v i l les

,

notammen t sV i en ne e t s Dresde ; ma i s les
ch an teu rs ontdéclaré

,
dans ces deux capi ta les

,

que la musique de ce t ouvrage es t inexécuta hle.

J e ne con na i s pas cett e m us ique
,
ma i s j‘a i l u

le l iv re t, où Il n
‘

y a n i concept ion véri ta ble
m en t drama t ique, n i artde la scéne

,
n i bon

sens, e t le pi s, c
‘es t q ue rien n‘es t pl us en

n uven s . U ne a nalyse de la J eunesse de
Siegfried, publ i ée dan s l a Rev ue et Ga zet te
musicale de P a ri s, pa r Pau l Sm i th , a fa it
voi r q u‘ i l en es t de méme l ‘égard de cette
a u t re cpnception v aguerienne.

Le reten ti ssemen t qu‘ava ien t en A l lemagne
Ta n nhm er e t Lohengrin persuada Wa
gne r que le momen t é ta i t ven u pou r l u i de se
fa i re conna i t re s Pari s . I l an i va

,
dans l‘été

de 1860, t rouva de té l és pro tec teu rs dans
l
‘
aristocratir,etdébuta avec adresse pa r des
conce rts , où il liten tendre quelq ues morceau x
de ses drames que l‘expér ience lui ava i t s i
gnalés comme ceux qu i a va ien t en l e mei l l eu r
a ccuei l . Su iv an t l ‘ usage a Pari s, pou r tou te

AMayence, c li n les[rêves 8ebe it.

nouvea uté don t on pa rle, ces concerts produi
slre ntune ce rta i ne sensaflon ,etil futde mode
pa rmi les l’emmes de ae mon trer favora ble a
une musique don t e lles ne comprena ient pas
u ne ph ra se . Grâce cet te espèce de su ccès eta
une haute protec tion , l ‘a dmi n i st ra t ion de
l
‘
Opéra reçu t l‘ordre :le met t re en scène le

Tonuhzw ,
«lootl a prem ière re presen ta tion

futdo nnée a u moi s de février 186 l . l alheu
reusementpou rWagner, «len t la ra re inte lli
gence etl ‘ad resse ne peuven t Cire révou
en dou te, il en manque ce tte fo is; ca r i l fit
précéder la représen ta t ion de non ouvrege par

la publ ica t ion d‘ une le t tre dan s laq uel le son

orguei l co lossa l se mon t ra i t décou vert.“qui
con tena i t toutes les impertinenees con tro les
compos i teurs l es plus i l lus t res don t il a va it
«a : rempl i ses C ommu n ica t ion à eee ont“.

Ce t te le t t re revo i l a les a rt i stes e t l es ama te urs
fra nça is;e lle prépa re les orages qu i écla ièreut
aux représentations «le To nuhamser. R ien de

plus regre ttable que ces scènes de m oda le où
les écl a ts de ri re, lestuées e t les eillleta ne
pe rm i ren t pas d'entendre l ‘ouv rage ; ca r le
résu l ta t en fu t queWagner a l e dro i t de d i re
q ue ea musique a été co ndamn ée sans être
con nue. Si le pa rti qui s‘6 iera con t re elle ava i t
été mieux av isé, i l a ura i t la issé al le rtranq u i l
lemen t quelques rep résen ta ti ons

,
tout au rai t

«il bi en tôt fin i , ca r le proi
‘

omi ennu i attaché a
tou tes les concept ion s deWagn er en au ra i t
bi entô t amené l‘oubl i . Toutelo is, le ridi cu le
don t les Pa ri sie ns ontcou ve rtson œuvre n ‘a
pas été u ne Influence eur l‘opi n ion generate,
ca r on a remarqué, depuis 186 i , ouaba isee
men t sens ible dans le mouvemen t v ague rieu
en A l l emagn e.
Pa rt i de Pari s, ii.;ee ren di t en l ossie et

do nna,“N eubou rg a i ns i qu‘à I m e ,da

concerts qui eu re n t une sor te de popu

la i re leq uel, tou tefoi s, ne itttpa s de longue du
rée. l adame ia grande—duchesse Hélène, pro
tectri cegénéreuse des a rt i stes, etdo ntleseùten
musique es t po rte ve rs les ten ta t ives d'innova
t ion s, aœue illitavec sa bienvei l la nce accou

tomée l‘auteur de Ta na /muret, et le comble
de ses bien fa i ts ; ma is l

‘empereur etla cour
se t i n ren t sur l a réserve eo ntsard. De re

tou r en A l l emagne,Wagner n vécu quelq ue
temps V ie n ne où il donna des co n

certs e t ob t i n t la m ise a l‘étude de entr opéra
Tri s ta n et[su it: mai s après plu si eurs mo i s
d‘ells lnfructueu: pou r une bonne oxeen
tion

,
lea cha n teurs du théâtre de l aMr «l e

Cariuth ie «clartrentl ‘o uv rage im 6utah le
e t refu sèren t de le chan te r.WJgn« dutretlrv r
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t rouvé des espri ts mécon ten ts qui ontfa i t de
leu r coté ce queWagner fa i t d u s ie n, e t con
sé quemmen l qu

‘
il do ity a vo i r sympa th ie ent re

eus ? Bla i s, non une d ifféren ce rad i ca le les
sépare, a i nsi qu‘on va le vo i r. Les postes dra
ma l iques e t les composi teu rs de l‘époque ac
tuelle, su i van t l‘opi n ion deWagner, on t pou r
butun ique l‘a rt sen suel

,
c‘es t—& d i re qui v ise à

produ i re des sen sa t ions agréabl es, a pla i re ,
, ca resse r l es penchents de la mu l t i tude igno
ra nte,tandis que lui songe à réforme r ce t a rt,
sa n s se préoccupe r du pla i s i r qu‘y pou rron t
prendre les gen s de cour et l a bourgeo i s ie .
Cel lu litféreuce de dé term i n a t ion pro v ien t de
ce que la force v i ta le, qui se développe en fa
culté de conception , es t composée de deux
pri nci pes,

'

don t un es t mascul i n e t l‘au t re fé
m i nin . S i le pr i nci pe m i le dom i ne dans le dé
veloppemeutde la facu l té de concept ion , on
a rr i ve a l‘énergique , au grand, e t l

‘on voi t se
produ i re Rheinyuld, l oheugrin e t Ta n n
h: u se r . Blais par ce l a méme que la concept ion
Mtfo rte, elle reste obscu re pou r le vu lga i re , e t
l e temps seu l peu t in i t i er ce lu i—ci à l‘intelli
gence de ses beau tés r igou reu ses . Si , aucun
t ra in , le pri nci pe fémi n i n de l a fo rce v i ta le
prend le dessu s dans le dévelo ppemen t de l a
fac ul té de concept ion , ce l le—ci n

‘a rri ve qu‘au
sen suel , aux émot ions qu i t iennen t pl us de l a
sens ibi l i té (il veutdire du sen timent) que de
l ‘ in tel l igence, e t l

‘
on voi t na i t re des compos i

t ion s tel les que Gu i lla ume Tell, Robe rtle
D iable e l les H uguen ots, laMuette de P a rt ie!
etla J uive. Ces product ions , fa i sa n t une la rge
'

p art a la sens ibi l i té , aux affec t ion: de l a mul
i l l ude, son t «lait s le do ma ine de la mode

,
e t

ilitf èrcutessen tie l l emen t des créa t ion s v ague
ti enn es.

_

°

A i ns i q u‘on le voi t Wagner n
‘
admet

comme pri nci pe producte u r des œuvresde l ‘a r t
que l‘ i n te l l igence, en d

‘a u tres termes, l a fa
cu l té de conception , pa rce qu‘ i l en estl u i
méme abondammentpourvu; quan t l‘imagi

nat ion
, qui lui l

‘

a il
_

défaul
,
il n

‘
en t ien t compte

,

b ien qu‘en son absence, l
‘idée, pro premen t

d i te , ne pu i sse se produ i re . Or, i
'
cs isteuce de

l ‘ar t pu remen t idéa l de la musi que
,
san s l‘ in

spi ra t ion de l‘ idée
,
es t une absu rd i té don t l‘é

v idence es t sa i s i ss an te. Par l‘ i n tel l igence, on
pa rv ien t N a concept ion du pl an de l ‘œuvre e t
ou lui donne une fo rme détermi née, m a is ou
ne peut crée r l‘ idée qui sedéveloppe vous ce t te
forme celle-ci ne peu t nai t re que de l ‘act ion
s imul ta née du sen t i men t e t de l‘ i magi na t ion .

Si e lle es t véri tabl emen t belle, quel q u
‘en sait

le ca ractère
,
e lle sera sa i s i e etsen t ie dans tous

les temps , quoi q u‘en d ise l‘auteurde Ta n a
læuser. Remarquon s, d

‘a i l l eurs , qu
‘ i l y a une

con trad icti on ma n ifeste en tre son atl rmatio n
que l‘œ uv re d‘a rtn ‘estbon ne que pour l e
tem ps où elle es t fatto,ci sa prétention detra
va iller pou r l ‘aven i r. Ce qui ressort a vec év i
dence de l‘examen des théo ri es deWagner et
de ce lu i de ses pa rti t ions, c‘es t qu ‘ i l a en con
sc ience de sa force i n te l lec tuel l e etde sa débl
l i té s

'

entimenta ie e t i magi na ti ve . Tente son

habi le té, tous ses pa radoxes n
‘
onten pour

objet que de d iss im ule r ce l le—ci .WA GNER (Oi sa n s ) , pia n i s te e t com po
siteur pou r son i ns trumen t, né a Pa ri s, le
i l oct ob re l8l0, commença l

‘étude de la a u
s ique a l ‘age de ci nq a ns . Admi s a u Co nserv a
to i re ,te Q i aoû t 1826 , il y dev i n t elev e de
zi mmerman , don t il a va i t reçu précédemme nt
des leçon s, e t le premier pri x de piano lui fut
décern é au concou rs de l897, a l

‘age de doute
an s.Tou tefoi s il ne quitta pas cet te école, car i l
é tud ia l‘harmon ie sous la d i recti on de Dourien ,
e t ob t i n t l e second pri x en 1880. Aprés huit
an nées d'études au Con se rva toi re, il en so rti t
a u moi s de novembre 1884 . Après s‘et re fa i t
en te ndre a vec succès dan s les concerts, cet
t i s te s‘e s t l i vré a l ‘en seignemen t

“e t a publ i é
e nv i ron v ingt—ci nq œuv res «l‘a ire va riés

,
d e

fa n ta i si es e t de mélanges pour le piano . En

1843, il s‘es t lité l ea ico .WA G NER (J o aanna), aujou rd‘hu i (1865 )
madame J A C B RIANN, can ta tri ce du theatre
“

roya l de Be rl i n, es t née le 18 octobre ls28,
prés de Hanovre , pendan t un voyage de son
père, A lbe r tWagne r, autreflrie pro fes seu r de
chan t trsbourg, e t pl us ta rd régisseu r de
th éâ tre roya l de Be rl i n . Dés l‘âge de ci nq a n s,
e lle joua un role d‘enfan t, da ns les J oueurs
d
‘
l iland, a u théâ tre detrzbourg.A dix a ns,

el le joua i t des rôles de gén ie, a u théâ tre de
féer ies, a lors en rogue .En lB«l l,mademoiseilsWagne r eutson premier engagementa u
théâ tre de l a cou r duca le de l ern bourg. Son
premier rôle de quelque impo rtance lbtcel u i
du page da ns les Hugusnots. vois acqué
ran t chaque jour pl us d‘ampleur, elle chan te
ensu i te l a Rei ne de Chypre e t le rôle d

‘E i

uire dan s D ors Jua n . Lorsque so n oncle ,
R icha rdWagner, eu t été nommé ma itre de
chape l le Dresde , il l a fitven i r dan s cet te
v i l le etobt i n t po ur el le u n e ngagemen t de
t ro i s ans, en De remarq uables progres
se manifestérenta lors dan s sonta len t dra
ma tique, pa rce q u

‘el le pr i t mada me8cbrmder
Devrientpour modè le . Au commencemen t d e
1840

,
el le fu t en voyée a Par i s par l

‘ i n te n
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da nce du théâ tre roya l , pou r y pre nd re des
l eçon s de cbantde I anuel Ga rci a. Les conse i ls
de ce maltre etles occa s io n s fréq uen tes qu‘ont
Johan naWagner d‘en tend re les cha n teu rs du
Théâ t re I ta l ien , mesdame s Grlsl, Pers i a n i ,
l ‘ exce l len t ba ryton l onconi e t Labiacbe, luiti ren t fa i re de rap ides progres . lle retou r a
Dresde, dans l

‘au tom ne de la méme année , e l le y
futa ccue i l l i e avec bea ucoup de laveu r pa r le
public. du mois de mai 1849, el le a l la don ner
des représen ta t ion s l Hambourg.“y obt i n t de
bri l l a n ts succés . Ce fu t alors qu

'
éclata ,

D resde , l a révol u t ion a l aquel le so n on cle pri t
pa rt. Ne pou van t re to u rn er da ns ce tte capi tale ,
et: le théâ tre éta i t fe rmé, J ohan na accepta u n
engagemen t a ce lu i de Hambourg. Au pri n
temps de 1850, e l le a lla don ner des représen
tations auThéâ tre roya l de berl i n , ob son

onttan t d‘éc l at , qu‘e l l e y futimmédia
t emen t engagée a des cooditions— tres—avanta
m m .

-l ite y débu ta , le 6 1nin 1881, da ns le
rôle de F idds, du P rote. I n 1853, elle
obt i n t l e t i t re de ca n ta t rice de l a cou r, e t des
ce momen t e l le ibtcons i dérée comme le pl us
beau talen t drama t iq ue de l‘Al lemagne . l e

8ma i 1859, elle a épou sé le con se i l ler l a ch
mann

,
de Be rti n; mai s ce cha ngemen t de poel

tton soc i a le ne lui a pa s l‘a itqu i t ter la scéne .WA GNER . P lus ieu rs a rt i stes de ce nom

se son t fa i t con nai t re da ns le doma i ne de l a
m us iq ue ; ma is l es biographes a l lema nds ga r
den t Io s i lence su r eux . Pa rm i ces mus ic iens

,

on rema rque 1° Cha rleaWi lhelm-Loui sWagner , coute r s l lrchrttssethacb (laviére i,
auteu r d‘ un l i v re chora l (Chora l—M) pou r
quat re voix d ‘homme, e l

‘usage des temple s
protesta n ts de l a l a v iére , des sém i na ire s d‘ in
stituteurs, des gymnases, des soci étés de
chan t, etc., publ i é avec l a co lisbouation de
l ‘. —F . l uck , co nter de la v i l le de l ayreuth ;
Bayreu th, 1889 , ln 2° F rancoisWagne r,
d i rec teur de mus ique a Sch leita , au teu r d‘un
recuei l de h u i t cha nts a quat re vo ix (d eb t
r ientimm ige Oran ge), a l

‘usage des soci ét és
de chan t

,
des écoles e t des sémina i res ;

8c‘bici l1 , R i chet, 1886, ln4 ‘
. 8° J a cques

”
'

ngrsrr , pro fesseu r de musiq ue l‘ école des
tirsulines d

'
A ir- l a-Cha pe l le , au teu r d‘un

rec ue i l de chan ts cho rale a vec a ccompagne
men t d‘orgue, i n t i tu l é D er J ugendMo rgan
læue : N ada-Chape l le, A. l ayer, 1858, in
4“ P .

—I .
-P .Wagne r, bautbotste di sti ngué a

Le ipsiclt, ve5 1825 , au teu r de plus i eu rs com
pos i t ions pou r son i nst ru men t, e t particuliè
remen t rt‘un A nda n te e t v a ri a t ions pou r
ha u tbois etorches tre ; Lcipsick, Brei tkopf— cl

llmrtel. Wi lhe lmWagner, v i rt uose cl a ri
nettlste à I un ich, vers 1880, voyagea en i ta l ie,
pu i s se re nd i t en Russ i e, dans l

‘an née 1887, et
se lisa s Pétcmbourg, où il se t rouva i t en core
en 185 1. i l a publ i é des themes vari és pou rcla
rinette e t orches tre , et deux œuv res de duos pou r
deux cl a ri ne ttes . 8°A ugustaWa gne r, pro fes
sou r de cha n t et compos i te ur de L ieder Kiel,

en 1840. On a publ i é sou s sou nom des L iede r a
vo itseu le avec piano , op. 1 , il, 4 e t 5 ; K i e l e t
Be rl in . 1° J ea nWagne r, joueur de Z itherd
l un icb, a publ i é d i ve rs ouv rages de sa com »

po s i t ion pou r ce t i n s trumen t ; l un ich, clac:
Fa iter, 18fl.WA… L IU S (H am ea u), lnth iste du
se i zieme siecle , né 5 l artstdu, en Prusse, a
publ ié de sa compos i t ion pou r le l u th 1° Ta

bulatura con tinues i n s ignes e t sde“iasima s
queque caution s, q uatuo r, quinque etseul
cocon ,testudin i aptatas, uts unt: P neumMo continua germ a in

flatte: gattica etlatina P om me“:
Goglta rds stnru . Fram /ordi: od V ia

d rum in oflicina J oa n n i s B ichho rn 1578,
in -fol . 9°Tabulotum oder Lautenbuclta iler
lep l üntsiicher P rz a mbula ausserleseuer

teutsclurund pato iseber Ta mi a , P a n a m e
seu, etc., au}!der l auæn su sablage» (Tob i a
t u re on l i v re de Lnth con tenan t des pré ludes

,

dan ses a l lema n des e t polona i ses , wan
meses. Francfort—sur-l‘0 do r, 1592, in-fnl.
“’

A L B E IÜ
‘

(J ean), né à Nurembe rg, le
18décembre 166 1, é tud i a s A ltdorf eta Jéua ,
etobtint, en 1809, les plaœe de co nter e t de
professeu r ! A l tdorf, pu i s futa ppel é dan s sa
v i l le na ta le , en 1703 , pou r y occuper les
mémes emplo i s à l‘école de & i n t -8éha id. Il y_
mou rut le 12 j u i n"87.On a de lui une co llec
tion de

'

ca ntiqnes pour ie commun lon i n t i tu lée
C oltpebeitigter Chri sten Tofeimusr

‘

k, et»
C omm union —LWM . Nu remberg, 11 18.

La préface de ce t ouvrage a été écri te pa r le
préd ica teu r J ea nWo lte rs .WA LC H professeu r e t
recteu r d u gymnase de k hleusingeu, mortle
il]anvier 1829 , esta u teu r d‘ une d i sse rta t ion
i nt i t u lée : Ueber deus reis

‘

piærsu Ga aug drr

C hristo» (Su r le chantre ligieux du chrétièn ),
Schleusinuen , 1800, in-nl° de 8 pages .WA LC II (J css—lleam) ,d‘abordmus ici en de
chambre a u serv ice de la cou r de $au -Gothn,
fu t en su i te d i rec teu r du chœur de cet t e cha
pe l le. Le 1" ma rs 1840, il obt i n t sa pension de
re tra i te avec le t i t re de ma i t re de cha pe l le .
Ceta rt i ste de méri t e es t mor t a Gotha , le

2-ootobre 1855, l
‘
âge de 80ans. i ls a rrange
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e n musi que d ‘h a rmon ie bea ucoupde morcea u :
«l ‘opéra modernes

,
e t a p ubl i é pl u sieu rs re

onei l s de da nses pou r l ‘orches tre e t pou r divers
i ns trumen ts .WA LC KI EB S (B uch e) , flûtiste e t corn
poeiteur, né à Am on (Nord), en 1780, com
mença eee é tu des musi ca les sous l a d i rect ion
d ‘un maltre nomméMa rcha nd,puie se rend i t
a Paris, où Tuiou lui don na des leçons de
son i ns t rumen t : Beicha lui ense igna plus
t a rd l ‘h a rmon i e e t l a compo s i tion pra tique.Watch e rs a publ i é p lus de cen t. œuvres
pour son i nst rumen t avec a ccompagnemen t
de pia no e t de qua tuor

,
don t l a pl u pa rtsur

des fan ta is ies de thèmes d‘opéra , de va ri a tions
e t des romioe ; Pari s, l raudue ;Ma yence,
Schot t. O n conna i t aussi de lui des conce rt i
une e t des q ua tuors pour flûte,v iolou, a l to e t
v iolonce l le ; ibid.,

a i ns i que pl us ieu rs œuvres
de duos pou r deuxflûtes.etdes duos pour fl ûte
e t pia no

, en col laborat ion avecXe lkbrenner.WALD (Su nn pro fesse u r de
ph i losoph i e et docteu r e n théol og i e, naq u i t
l reslau, le 17octobre 1760.A près avoi r achevé
ses études a Halle, il fu t nommé profes seu r
de littérature grecque l mo igsberg en 1780,

i nspecteu r du sémi na i re de l a même v i l le en
1701

,
e t en lin

,
en 1700, con se i ller e t membre

du cons i s toi re a Thorn , où il mouru t en 1828.

Au nombre des o uv rages de ce sa van t , en ré

marq ue u ne di sserta t io n académ ique i n t i t u l ée
H i stori a a rtis music: S pecimen primum :
“aile , 1781, ln-l ‘ de 25 pages . l e cro is q u‘ i l
y a eu une deux i ème éd ition de ce t écri t e n
1788. L‘autenry t ra i te spéci a lemen t de la ma
s ique desG recs .WALDEC K (F au con —An se ), né en 1748
s Fri tz la r, prés de Ca sse l , rempl i t penda n t
plu s ieu rs an nées l es foncti ons de ca nta r e t d‘or:
gan i s te de la ca th éd ral e deMu ns ter, et mouru t
e n 1770, à l

‘âge de t ren te -tro i s a ns. i l écri v i t
pour ce t te égl i se des messes , des Te Dev os e t
des mote ts, a i ns i q ue des a i rs e t des duos pou r
lesdrames e t coméd ies représen tée pa r les élèves
du Gymnase . Il fi t joue r dans ce t te v ille deux
opéras a l lemands de sa compos i t ion i n t i tu lés
l { Le J our de nm .

—S‘ L a B a rque ve rte .

On connai t sous son nom une symphon ie pou r
l ‘orchestre , des q ua tuors pour v iolon e t

plusieurs
'

autres ou v rages qui n ‘
ontpo i n t é té

i mprimés .WMDENF ELD (Bm 1 ne) , music ie n
B runswi ck, vers 1840, a fa i t impri mer dans
ce t te v i l le une peti te méthode de flû te, chez
8peh r, éd i teu r de cette v i l le.WA LDER (lu s-Jacques), né en 1750, a

Unterwets ikau, dan s le can ton de Zurich e n
Su i sse, fitses étude s m us ica les sa ns la di rec
t iond‘Bgii etde Schm i d l i n , l ‘écol e de Zu ri ch .

m sda ns ce tte v i l le, il y litesécuter,en 1779 ,
l a can ta te de sa compos i t ion i ntitu l ée Der
lelsleMun chen (Le Dern ier -Homme), qui fut
reçue avec appla ud i ssemen ts . En 1788, i l pu
bl ia u ne i n structi on conce rna n t l‘a rt du ch an t ,
sous l e t i t re : A nlei t u ng sur Si ngkunst. L a

ci nqu ième éd i t ion de ce t ou vrage a pa ru
Zurich, chez Gessner, en 1820, grand ñuWalder a m is en musiq ue a 8 ou ( vo ir, ave c
accompagnemen t de pia no, les can t iques d u
poete su i sse uli ikot‘er, qu i on t e u un bri l
l a n t succes. Ce recuei l a pou r t i tre : Sa mm
lung christi ioher Gesa mge z um Gebra uch e
bep de? ”ausüchen , e tc . Zurich , 179 i , gran d
ñu PrécédemmeutWeider ava i t a uss i pit
blié sa ca nta te d u D ern ie r H omme, e n pa rt i
t i on pou r le piano . Zu rich , 1770, in etde s
chanson s avec accompagnementdc pi ano, ibid .

l780,graud in
o i ' . Ceta rt i ste mou ru t en 1837,

la i ssa n t en manuscri t pl usieurs compos i t i on s .WAL D HŒR (Rh u me) , p rofes seu r d e
mus ique au gymna se de Kempton (Ba v ière ) ,
mort a u mois de j u i l le t 1850, s

‘es t fa i t con
na i tre avan tageusemen t pa r les ouvrages sui
va nte 1° Theontisch-P ra htische [le v ier
P a r ti t u r P re ludier und o rgel-Schule ,
sovoohl fui r J nl

‘

e nger, als a uch [tir sebc a

grübtere C la v ie r u nd 0rgebpieier (Métho de
théorique e t pra t ique de p iano, d

‘
accompagn e

ment, d‘a r t de pré luder e t d‘orgue,
Kempton , Kœsci, 1820- 1828, t ro i s pa rti es i n
fo l . 2° Neue V olksgesa ng-Schule oder griiud
liebe A n leituny den 6 esa ng, smoohl in den
œ/Ïentb ‘

chen Schuien , a ls a uch beim P ri v a t
Uuterrs‘chte, e tc . (Nouvel le École de chan t po
pula ire, ou In troduc ti on a u chan t ,tantpou r
les éco les publ iques que pour l‘enseignemen t
pri vé

,
Kempten , Kæsel, iu-b de qua tre

v i ngt-dia pages. On con na i t a ussi sou s le n o n
deWait des variations laci lee pour le pia no
sur l

‘

air al lemand : D it, des liege: mir am

H ersen, ihid.

WA LDMÂNN (J o an n), pro fesseur ele

musiq ue a u Co llége des jésu i tes F ribou rg,
vers 1840, es t a u teu r d

‘ un l i v re i n t i tu lé Hur

m ont‘h ode r uoiatamdige heuristiacheD a n iel
lu ng der [la rm on ieiehre und des Genera l
basses (llarmouiquc, ou tab lea u comple t de la
sc ience de l‘ha rmon ie e t de la basse con t i n ue ) .
F ribou rg, li erdcr, inWA I.DMÙL LER (Pa nn eau), pia n i s te,
né en hutn cbc, a fa i t ses é tudes musi ca les a u
Conserva toire de ce t tetul le etrrçudes leçon s
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v i ngt -tro is an s, par Ral ph Ouse lcy, de L i me
r i ck . 6° I émo ires du barde Turtougb 0‘

Caro
tan , pa r l .

-C .Wa lker, déjà publ iés en 1784 .

7° Not i ce su r t ro i s t rompet tes de b ronze
t rouvées près de Cork . 8° Essai su r l a con
s truction e t l ‘étend ue de la harpe i rlanda i se ,
depu i s son origi ne jusqu

‘aux tem ps modernes
,

parWi l l i am l eaul
‘

ord. 0° Cho ix de mé lod ies
lrtsnda ises, con tena n t qu i nze morceaux .WA L K ER (Eau uasnr h iuûsvc) ,facteur
d‘orq ues Kanstadt, dans leWurtemberg,
n aqu i t dans cet te pet i te v i l le vers le mi l ieu du
dix —hu i t i ème s ièc l e, eta ppri t son a r t cites
F ries, à lleilbronn . Ses pri nci paux ouvrages
son t 1° L‘orgue de l

‘ég l i se de l a Ga rn i son
l.ou i sbourg,term i né en 1700. 2° L‘orgne de
l 'ég l i se de R ans tad t, achevé en 1708.WA L K ER (Esu nsaof -Fa i nù rc), ti ts du
précé den t, né à l aa s tad t, es t un

'

desmei l leurs
facteurs d‘orgues de l

‘Allemagne . Élève de son
père , I l t rava i l l a dan s sa v ille natale Jusq u‘en
1820, époque ou il s

‘es ttiré à Lou isbourg.

lncessammmtoccu pé du so i n de perfec

tionner l es di verses pa r t ies de l ‘orgue, il en a
amél io ré le méca nisme en le simplitiant, e t
pa r de nouvel les formes donnée s aux tuyau :
de pl usi eurs jeux, en a s i ngu l iè remen t aug
men té l eti mbre e t l ‘ i n te ns i té. C‘es t a i n si q u ‘ i l
a don né, dans ses i ns t rumen t s, u ne esceltente
qua l i te à l a flûtetraversière , à l a cla rinette e t
a u hau tboi s. Ses flû tes ouvertes de 89 pieds on t
une égale pu i ssa nce dan stou te leur é tendue,
e t j u sq ue dans l es no tes les pl us graves . Le pre
m ier grand inst rumen t qui a rendu l a répu ta
t i on de Walker eu ropéenne es t l ‘orgue de
Sa i n t-Pau l , a Pranct‘ort- su r-lo—l ei n , composé
de"tous,dontdeus89 pieds ou ve rt etbouché ,
3 c lav iers l a ma i n , etpéda le double. De pu i s
q u‘ i l l‘a te rm in é, Wa lter en a cons trui t
tren te au tres, pa rmi le sq uel les on remarq uet" L ‘or-gue, de 10 pi eds et 2 cl av ie rs, de Tn
i-inpue. 2°Cel u i de li eutlingeu, idem .8°Ce lu i
_de l ‘égl i se 8a i n t-l lcbel Italie, en Saxe.

4 ‘ L
‘
orgue de l

‘égl i se de la cou r 8tuttgard,
c omposé de 24 lens . 5‘ Le grand orgue de
Sa i n t-Pierre , Pétersbourg, composé de
65 jeu: . 6° Ce lu i de Sa i n t—Diane, s l cva I, en
Russ ie, commposé de 68jens,dontun 8? pieds
ouvert , cl a v iers e t pédale double .WA LKI EDS (Boui n ). VoyezWA LC
ltl£ ll8.WA LL À C ‘B (Wlttttl -Vtttü fl) , compo
siteur

,
né en 1815

, sWateriord, e n i rla nde,
esttits d'un cbet‘ de mus ique mi l i ta i re qui
éta i t en garn i so n dans cet te v i l le . La première
in s truct ion mus ic a le futdon née a u jeune

Wal lace par son père . A l ‘âge detita ne Il se
re nd i t à Dubl i n , où il contin ua ses é tude s de
piano , de v io lon etde cla ri nette . D‘abo rd eas
p loyé comme v iolon iste â l ‘orchest re duthéatre
de ce t te vi l le, il futen su i te cbargé de la direc
t ion de ce l ui de la Soc iété ph i l ha rmon ique. A l a
su i te d'une ma ladie grave don t i l futa t tei nt
à l ‘âge de 18an s, les médeci n s la iœnse illére nt
de fa i re un long voyage mari t i me . Il se reu

tl i t en Aus tra l i e.e t y donna des concer ts do n t
les p rodu i t s fu ren t con sidérables. Aprèe un
séjour d ‘env i ron six mois dan s cet te con t rée

, il

v i s i ta l a terre de Va n Diemen
, la Nou ve l l e

Zé la nde , les Indes ori en ta les e t occ iden ta les,
V a l para i so , I ea ico e t l es Éta ts Un i s d‘

Amé

r ique, donnan t partou t des can& rts etv ivant
méme cbea les sau vages. Dans les ann ées 184 1
e t 1842, il fu t d i rec te u r de musique du th éât re
i ta l ien de l etlco . Depu i s 1843 j usqu ‘en 1853,
il v écu t New-York ; mais dans l‘ i n terva l le , il
lit
, en 1840,un voyage en Angieterre ,à V ienne

e t en Be lgiq ue. Ce fu t dans cet te méme an née
184 6 queWa l lace écri v i t, pour le théâ t re de
Coven t-Garden , 3 Londre s,Ma rita na opé ra
roman tique dans lequel i l y a que lq ues bon s
morceaux etqu i a réuss i s ur cette scène comme
à V ienne . L a 1847, il a donné, dans les mêmes
v i l les, e t avec succès,Ma th i lde de H ong rie .

Les pa rt i t ions de ces ouv rages, rédu i tes pour
le pia no, on t été publ i ées à Lond res

, cbet
Cramer. Reste e t C'. Un long i n terva l le s‘es t
écoul é avan t queWa l lace écriv i t de nouvea u
pou r l‘opéra, ca r ce ne Ntqu‘en 1860 qu ‘ i l lit
reptÆsenter, a u théâ tre ro ya l a ngla i s u n opéra
en troi s ac tes i n t i tu lé L e sta ne, qui obt i n t u n
bri l la n t ma isde mars donn a

,

a u théâ tre de l a re i ne, A mberWitch qu i fut
cha leure usemen t appla udi e t

,
a u mois de

novembre 1862, ilfltjouerLone ’s Tri umph (Le
t riomphe de l'amou r), qui ré uss i t éga lemen t .Wa l lace a publ i é pou r le piano un grand nom
bre de noc tu rnes, de va lses, d

‘é tudes etd‘au
t res pi éces légères On con na i t aussi de lui pour
le chan t des t rine, des duos, des mélo dies a

voi s se u le e t des ba l lades avec accompagne
ment de pia no .WA LLB R IDG E amateu r de ma
s iq ue s Londres, s

‘es t fa i t conna i tre pa r un
nouvea u système de nota t ion de la musique
doutil es t i nven teu r e t don t il a don né une
descri p ti on qui a pourtitre : The & quentiat
Sys tem ofüusica l natation , a n enti re nero

Method ofwri t ingMus i c in strictconlorm ity
with na t ure a nd etsentv‘a ily free from all

a bsurditua nd i n t rica cy ; wi th ea pla nato ;-y
pla tes. (Le Système méthod ique de la nota tion
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musica l e ; métho de en t iè remen t nou ve l le pour
éc ri re la musiq ue , e n rapportexact a vec la
nature , e t essen tie l lemen t déba rrassé de tou tes
l es absurd i tés e t diflcultés, a vec de s planches
e splicstives). Lond res , ln Ce syl

lcm
, comc ceux du méme gen re , n

'
a

exc i té a ucu n tolerei e t a é té oubl i é au ss i tôt
que p ubl i é .WA L LER music ien a l lema nd , né
à I anbeim , vers le mi l ie u du dis-buitiéme
si èc le, a l

‘a i t rep résen ter, en 1703. l
‘opéra de

sa compos i t i on i n t i tu lé D r
‘

e Spk gelrr
‘tM

(Le Cbe valier du I lro ir) . On l
‘

a pas d
‘…

ren seign emen ts sur ce t a rt is te, qui n
‘es t pa s

ment ionné pa r les Iriograpbes a l lemands.WM I—311108 sa va n t suédoi s
, vécu t

la lin d u dis- sept i ème siécle . Il es t au teu r de
dentdi sse rt a t ion s re l a t i ves la musique

, intitulées : 1° De Sono dissertatio . Upsa l , 1071 .
9° De H odr

'

s m ich dismtotio . Ibi d, 1680.WA L LË…8(Ganaeas), né dan s le comté
de S eche, en 8nderm an ie, vers 1080, litses
études sUpsa l , et publ i a u ne d i sse rta t ion qui
a pou rti t re : De a ntique etmeditto lMarsters .
Upsa l, 1708, ind ! de 100 pages. Un e autre
di sserta t ion i n t i t u l ée : De I ns t rument“sms

aier
‘

s a été l ue par lui s l‘Académ ie d‘Upsal, e t
impri mée da ns ce t te v i l le en 1717, lit-19.WA L LB RSTEIN (Arve rne), v i rtuose
v iolon i ste, pi an i s te e t compos i teu r, es t n é s
Dresde en 1812. Dés l

‘âge dedix—h u i t an s, il fu t
mus ic ien de la cha pel le roya le de Su e . En

1882, i l en tra dan s la cha pe l le roya le a H anov re
et lb lattacbé pendan t pl us de v i ngt an s . En
1858

,
il éta i t re t i ré D resde e t v iva itsa n s

emploi . On a gra vé de sa compos i t ion Va ri a
t ion s pou r v io lo n e t orches tre, op . Leipeick

llnfmelsler; V aria t ions bri l lan tes su r u n théme
o rig i na l pour p ia no, op. 8; ibid . ; Si x va lses
bri l la n tes pour le pia no , op. Dresde

,

C .
-P .Mœscr.Wsllerstein s ‘es t fa i t particuliè

remen t conna itrc comme compos i t eu r de
v a lses e t de po il s: pour l ‘orches t re e t po u r le
pia no : Il en a publ i é e n v i ro n 80 recue i l s. On
a auss i de lui quelq ues L ieder s voi x seu le
a ve c pi ano.WA LL…(Grosses), ecc lési a st ique sué

doi s, naqu i t en 1686 , Gr.-lle (Genetic ), su r le
go lfe de Botbn ie Après avo i r achevé ses
ét udes

_
Upsa l , il pa rcou ru t u ne pa rt i e de l

‘
Eu

ro pe po ur augmen ter ses con na i ssa nces , s
‘a r

véto q uelques temps aWilleuhe rg, lutpro fes«
seur-a l

'

Un iversité d‘

Upsai , pui s su ri n tendan t

t‘o rte l, Gerber etleurs « pistes ontconfondu ce

ans :-nta vec lim rgrsWs llin. so n père . né il llernc ssed,
en 1011, etmo rt en éveque de cet te vi l le.

409

ecclée iastiquede la Gothic, e t en fi n évéq ne de
Gothen lrourg, où il mouru t en 1760. Parm i
les éc ri ts de ce sa va nt, on rema rq ue : De P ru
den tia t’u ca ntiontbus ecclcsiasticis «dht
ben da .Wittenherg, 1798, ln -l '.WA L L IS (Ju s) , i l lus t re ma théma t i c i en
angta is, naqu i t, le” novembre ram,: A shford .

F i l s d ‘un ecc lés i as tique a ng l ica n, il demeura
orphel i n s l ‘age de si: s us, et fu t placé dan s
u ne école d‘Ashford pou r , fa i re ses p rem ières
ét udes, pui s il su i v i t l es cours du Col lege do
Fe lstad, da ns le com té d‘Esses, e t,enhn,ilen tra
l
‘

Un iversité de Cambr idge, où Il acqu i t u ne
con na i ssa nce p ro fonde des la ngues héhralque ,
grecque et la ti ne , de la théologie, e t des di ver
ses brancbes de l a ph i losoph ie. Admi s dansles
ord res, ll où upa difiére ntes posi t ion s ecclé
sla stique s, e t fu t cha rgé d'en seigner l a géo
métrie l

‘
Un iversité d‘Oslhrd Ce sa van t

mou ru t à Lond res, le 88 oc tobre 1703 , da n s
sa qua t re - v i ngt - huitiéme a n née . L ‘h i stoi re
de ses tra vaux i mporta n ts dans les sc i en ces
ma th éma tiq ues n‘a ppa rtien t poi n t à cet te no
t i ce i l n ‘y estment ionn é q ue pou r ses ou
vrages re la ti f“la mus iq ue, don t vo i ci la l i ste
Troctatus elenclrticuv adve rsusMuretMei
bomi i dr

‘

a logum dspwportlonibus. Oxford,
1057, ttt Ce lle réfirtation du tra i té des
proporti on s de I cibom es t déd i ée s lord
l muneher, e t précédée d‘u ne sa va n te pré
fa ce co nce rnantl es éq ua t i on s cubiques .Wa l l i s
litré impri mer cetouvrage en 1008, in—é°, puis
dan s le premier vol ume de ses œu v res mathé
mal iques p . 257—900. (V oyez su r cetouv rage
l a not i ce de l eibom .) 2° C loud“Ptoleflr:t
ha rmo n icorum libri t res, ea: cod . mas. unde
cim, n urse p ri mum g ra ce edirne. Oson ii, e
theatro Sheldon iano , vo l. ill A i n s i
q u‘on le vo i t pa r le t i t re, le te s te grec du t ra i té
des ha rmon iques de Ptolémée n ‘a va i t j ama i s
é té imprimé avan t queWa l l i s en rlounâtcet te
é di t ion

,
qu i est. co rrecte etaccompagnée de

notes lnstructlves e t d‘une vers ion l at i ne
bea ucou p mei l le ure que ce l le de Gogav in (nog.

ce nom) . Le volume es t term iné pa r une as

va n te d isse rt at ion De V etersrm flurmwrr‘ca
od bodierna m compot (pages 281Wa l l i s s‘y pronon ce co ntre l ‘opi n ion de ceu x

qui pen sen t que les a ncien s o ntfa itu sage de
l ‘ha rmon i e s imu l ta née des son s. Il ne s‘es t
t rompé d ‘une man i ère grave que dans l a t ra
d uc tion q u ‘ i l don ne des modes grecs au second
l i v re de P tolémée

,
n ‘aya n t pas v u q ue les sep t

modes de ce t a uteu r n e son t q u’une seu le
échel l e p ri se a ses différen ts degrés . Le t ra i té
de Pto lémée

,
avec la vers ion , les notes etl‘ap
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pr udicc con tenant la d i sserta tion , a é té rei m
primé dan s le t roi s i ème vol ume de l a co llec

t ion des œuvres mathémat iques deWa l l i s
pub l iée sous cetitre : I oba nn isWa lli s S.T.D .

grom rtrv‘æ p rofes sa ria Sae i lion i in celeber

r im a A ca demia Oz on iensi , opera ma the
vnntr‘cn . Oso n itn , e thea tre 8heldo n iano, 1005
1000, 5 vol . in -tol., a vec u n qua t ri ème vol ume
ro ntcnantles œuv res mélées. 8° P o rpbin

‘

i in

ha rmon ica Ptolema i commenturius. Nuno

p rimum cs: cod. mas. (g ra ce et la ti ne) editu .

Ce commenta i re de Porpbyrc sur les harmon i
q ues de Ptolémée

,
don tWa l l i s a donné la seu le

vers ion l at i ne connue
,
es t dans le t ro i s i ème

vol ume de ses œuvres mathéma tiques (p . 187

4°Ma n uelle B rpenn i i bam on ica ca:

cod. mas . n u n c primunr ed i ta .telle éd i t ion
«les Ii armon iques de l auuel Bryenne , en t roi s
l i v res, es t auss i l a se ule qui ex iste ;Wallis y
a jo i n t u ne vers ion la t i ne e t quelq ues notes .
On l a t rou ve dans le t roi s ieme vol ume desœu
v res mathéma ti ques (p. 857 Les au tres
ouv rages deWal l i s re l a t ifs l a musique oub
l
‘
acnustiqueson l des mémo iresoudi sserta t ion s
i n sé rés dans les Tra n sa ct ion s pbiioeopbi
q ues . l n voic i l a liste 1° O nthe Trembli ng
of consona n t s t ri ngs (ann . 1077, p .

9° Observa tion s conce rn ingthe Swiftness of
sou nd (année Il y a a uss i des exem

pla ires t i rés à pa rt de cet te d isserta t ion porta n t
l a da te de Londres

,
1072, in—é

'
.8°Some£ zpe

r irnenta u n d Observ a t ion s con cern i ng the
sou n ds (a nn . 1007, p . 4 °0ntlreD iv i sion
ofthe dlonoclrord or sect ion ofthe musica l
ca non (a nn . 1008, p. 5‘ O nthe I mpe r
frctio n ala n o rga n (a nn . 1008, p . 0°On

the s tra nge E/Ïects ue raic in former t imes
(a nn . 1008, p . On a auss i des remarques
étendues deWa l l i s sur le mémoi re de Sa lmon
i n t i tu lé : A P roposui to pe rfo rmMusi c i n
perfec t a nd ma thema t ica lpropo rt ions . Lon

d res, 1088, Ill - l ' .WA L LISER (Cnersrora a-Taon s) , pro .

fume u r d u Co l lège de Strasbourg e t d i recteu r
de musique de la ca thédra le e t de l ‘u ni vers i té

,

etr—pu i s 1500, é ta i t né dans cette v i l l e, e t ymou.
rutle 90 a vr i l 1048. On a de l u i u n t ra i té de
mus ique i n t i tu lé H uaica F iguratis Prtcepta
brecia , faci le ac perspicua methode con
scrip ta , etad ca p te urtpm num accommo

da ta qu ibu s p re te r wmpia prn epto
runr usurn demonstm ntia access i t ce n t u ria
eae nrplorum fuga rumque , n t vaca n t, 2, 5 , l ,
5 . 0etplurinntv ocnm , i n t res c la s ser. dis.

sfi bntn ne in gratiam etm uni c la ssic: jm
ceutulr‘s achat: e enturatœ sü cluborata.

Argentorati, 101l, in—l° de 18 ieui lles. La

prem ière pa rt ie de ce t ouv rage tra i te des ete
men ts de l a musique ; l a deusième renferme
les esemplea,qui son t tous fugués, e

‘
es t—â -di re

en ca nons, don t une pa rt i e sa n s pa roles pour
des exerci ces de solfège,

'

etles au t res a vec

texte .Wallise rs'estfa iteonuaitre aussi comme
compos i teu r pa r lesouvrages su iva n ts : 1°C ho
rus N ubi um es: A ristophuuis eomædio ad

a qua ia œmpositus : stChartmus ici nov s‘
E li: dramati sa cre -tragieo accommodati .
St rasbou rg, 16 18. ChartMu si cs' m i ha r

sno n ia
‘

s 5 et0comme numeris aæornot, et
i n C ha riclei a tragiæ —comædia , e

‘

u I men
toratsnsisA cademiatheatro ex h ibi ta i nter
pos i t i . Strasbou rg, -104 1. Ces chœu rs on t été
composés pour les pièces représen tées pa r les
étudian ts de l'Un iversité de S trasbou rg .8° Cu

fecÀeticæ C am ion s Odz qua spiritua les
Ilymn i etCo ntinu prn ipuom m loli va a n n a
festo rwn etMudriga i ia . St rasbourg, 1011
4° Sa cr: Mod ula t ion“ i n [a tum Na t i v i
ta ti s C hri s ts‘, qu i n i s oom‘

bus eluboratæ. i bid
1015 . l in hengcsa nge ode r P salmen D a
o ids, ni ch t a ilei n una voce, sondem a uch
suitI nstrumeuien uon 4, 5 Na u nd 0 Stim
snen (Ch an t d‘égl i se ouPsaumes de Dav id,
non-seuiementùvo i s seule, ma i s a uss i a vec
des i n s t rumen ts 5 e t 0pa rties). St rasbou rg,
1014 . 0 Eœ iesiodin n ooæ, dus istKirclun
gesz nge, ste . 4 , 5 , 0u n d 7'Stim n Hote ls
s 4 , 5 , 6 e i7voi s ). Stra sbou rg, 1025 . 7‘ [len tsWilken s Sa iusten non B a r ta s T riumph des
Gla ubans, etc. (Le Triomp he de la foi, pa r
G ui l laum e Sa llmte du Ba rta s

,
t radui t en ai le

mand , e t m i s en mus ique, etc.) Strasbou rg,
1097, in 4° de 10 feu i l les .WA LS ING H ÀM(Taon s D E ), hlstorîeu
a ngla i s etcoutinuateur deMa th ieu Ptris,naqmt
dans l e comté de Norfolk e t fut. bénéd ict i n au
monastère de Sa i n t—A lbans, ve rs l 'an 14 10,
sous le règne de l i cur i V l. Ou t re ses h i stoi res
d‘Angleterre e t de Normandie, il a la i ssé un
t ra i té de musique i n t i tu lé B rgula ”agisfri
Thom: Wulsingham de F igur is compositis
etn on compos itü, et de ca n i n perficto e t im
perfec to. A l ‘époque où Hawk i n s écri va i t son
h i s to i re de l a mus ique, ce t ouvrage exis ta i t en
manuscri t dan s l a bibliothèque du comte de
She llm rn ; il se t rouve e ncore vra i semblable
men t dans sa fam i l le . Une copie de cetra ité se
tro uve auMuséum bri tann ique, n° 105 du ca
ts ingue de musique,:lans nn . volume connu, en
A ngleterre , sou s le nous de Ma n u sc ritde
lV a itham [!o C ro ss A bbey .çtqui co nt ien t
beaucoup d‘extra i t s d‘au t res tra ités . de m usi
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vel le ég l i se q uelques-uns des chants du cu l te
ca thol ique

,
e t pour compose r de nouvel les mé

lod i es sur d‘au t res pa rt ies de l‘o lilce, afin d
‘en

former ie messe a l lemande. A présavoi r achevé
son trava i l,Wa l ther retourna Torgau, e t

présenta a u pri nce I au ri ce deSaae,en passan t
à Dresde

,
u ne copie de ce t te mes se , pa r ordre

de Lu ther. Peu de temps après, ce pri nce
nommaWal ther son ma i tre de cha pe l le, e t
p ri t a sa so ldetoutl e chœu r qu‘ i l d i r ig ea i t . Ce
chœu r é ta i t composé de dix -hu i t cha n teu rs e t
de douze jeu ne s ga rçon s.Wa l ther occupa i t
encore cette posi tion en 1559. L

'a n née de sa
mort n ‘es t pas connue ; ma is on c ro i t généra
lemen t qu ‘ i l décéda en 1555 . Il n ‘ava i t pa s seu
lemen t réglé le chantde la mes se a l lema nde ,
ma i s il a va i t compo sé bea ucoup de mé lod ies
po u r les ca n t iques nouveau ; il fut aussi le
prem ie r qu i m ittou t le chan t de rhum ré
formée à 4 , 5 e t 0 pa rt ies . Voic i les t i t res des
ou vrages e t. recue i l s qui on t été publ i és sous
son nam

,
ou auxquels il a pri s part1° DN C

scheMesse und ord nung GottisD iens t, in-4'
de v i ng t-qua tre feu i l les notées en grosses
notes cho ra les a l lemandes . hu bas du dern ier
feu i l le t

,
on litGedruchtau Wittm brrg

D . XXV I . Il y a u ne a u tre éd i t i on de la
messe a l lemande, i mprimée en caractères de
musique pl u s pe t i ts, en v i ngt feu i l le ts in
a vec l a da te D . XX“,

mai s san s nam de
l ieu. Il pa ra i t qu ‘ i l y a a ussi u ne éd i t ion de
cet te messe publ i ée hWi t tenberg, en 1594
ma i s je ne la conna i s pas . 2° Geystlicha Ge
sa ngbuchlrtn , ers t l ich auWittenbrrg und

uotgend d u rch P eter Schœfl
'

ern petn cktim
J a r (sic) I . D . XXC . Ce tte premiè re éd i t ion des
cha nts de l ‘égl i se réformée, à qua t re e t c i nq
voi s , con t ien t Qua ran te- t ro i s chan ts . La pré
face es t de Lu ther. Les vo ix son t l e discunt,
l ‘a ile , leténor, l a ba sse e t le v oyo n s qu i n ‘es t
po intem.doyé dans tou tes les pieces. A la der
n iére page de l a pa rtied‘o lto ,o n l i t ces ma is :
A nela re J oa n neWa ithero . 8°Wittenber
girchteutsch geis t lich Geaa ngbuchhæi n m it4
vend 5 $limm u

, du rch J oha nn lV a lthom
,

C hurfii ntlichen con Sa chsen Sn ngermeir

te rn , o urs neue m itV ieira corrigirt, und
sui t r ielen scbœnen L iedern pebessertund
gemehret (Pet i t l i v re de chan t spi ri tuel a l le
mand deWi ttenbergà qua t re e t ci nqWittenhcrg, cher Georges liban , 154 4 , ñu-4°
oblong. Ce recuei l co n t ien t e n tou t so i
xante—t ro i s mélod ies de ca n ti ques a l lemands

,

don t tre n te—deu: h quatra voi s, v i ngt à c i nq
vo i r, onze à six , e t t ren te- sep t hymnes en

la ngue l a t i ne, à qua t re etc i nq vo ix, dont

WALTHER
que lques- un s en ca non s s la qu i nte e t h la
qua rte

,
su i v i s de tro i s hymnes à si: vo ix .

5° JV ittenbemischr deutsche geis£liches Cc
ra ngbuch , m it4 S t immen ,durch J ah. ”’a i

them o urs uen corflgirt_und uermehfl.Wit
tenbe rg, 155 1, in Ce recuei l con tien t to u t
le chan t de l'Église réfbrmée h qua tre voi x ,
éc ri t d‘une man ière plu s simpl e, pou r l

‘ha r

mo n ie
, qne le recuei l précéden t . Quelques- u ns

des ca n t iq ues de ce recue i l ontété arrangés
pou r l‘orgue pa r J a cq ues Pa ix, etpo hliésda ns
son O rgeilabulaturbuch (noyer Para) . 4° E in
news Christlichr L ied, dadurch Deutsch
la nd sur Bures m am i , V iers t imm ig ge
ma chtdurch J oha n nWa lter (sic).Wi t te n
be rg, durch Geo rgen Rhasven erhen , 1501,

ist—4° obl. 5° D os Chri s t li ch Kinderlied D .

Ma r ti n i Lutin ri Erha l t une, Deer, hey dei
nemWo rt, o q newtn seche Stinunrn pe
setrtund m it«li chen schc nen ehristlichen
Teatro , iatei‘n ischen undteutœhen Gru n

g_en gemeh r t d urch J oha nn Walthem drn

E llen ,
e tc. (Le Can tiq ue ch ré tien du docteu r

Ma rt i n Luther pou r les enfan ts : Soutien s
nauspa r la pa ro le, Seigneur, m is nouvel le
men t à si: voi s , etc., pa r J ea nWalther l'a n
cien , Wlttenherg, J ea n Schwertel, 1500,
i ll La dés ign at ion d ‘a ncien joi n te a n nous
deWa l ther, sem ble i nd ique r qu‘i l y ara il, vers
1500, un au t re mai t re de cha pel le ou com posi
teu r du méme nom.0° C o n tia 7oocum in lau
dem D e i omn ipotentis etE va ngeli i ejus,
q uad su itJ oa nne F riderico D ure“ Sam ui:

Electoh ‘

per doc to Ma rtin um Lutherune
et P hilippumMela nchta num tenebrt‘s i n
lacem erectunr ac propagatum eet,Wi t ten
berg: apu dGeo ryium llhow, in—4y(sa ns date);
c‘es t le chan t du Te D eu m mi s en .harmon i e
à sep t vo is . 7° Lab u nd Pu lse der læbüehen
Ku n s tMu sica (Éloge et glori llcatio n du loua
ble a rt de la mus ique),\V itteuherg, 1568, in
Ce tte pi èce, écri te en vers a l lemands, n

‘es t
c i tée que pa r Gerbe r ; Go defroidWa l the r, l‘or
ke i, L ich ten thal e t Per d. Decker n

‘en d i sen t
rien ; ce pendan t les i nd i ca t i on s deGerbe r. son t
s i préci ses, qu

‘on ne peu t révmructcn . dnulc

l‘ex i s tence de l ‘ou vrage.WA I.T II Ii I\ e tMes.

seur de théolog i e à \Vlttenhe i‘g, n aq u i t, le
Au rich, da ns…l

‘0st
mouru t àWittenherg, l e 21 jan vier 1002, I l
éta i t fi ls de lllichei Wal ther, sa van tthéflo
gien , né à Nu rembe rg, eu.1503 . On a deMi chel
(1) We iss dit, dans la B iographie un ir-em ile des

frères ll iehaad, queWa lther naqui t 4tlmhdcn t . e°u t
une erreur.
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Wa l the r fi lsune d i sserta t ion i n ti tu l ée : D e
H a rmon ia mus ica ,Witchergæ, 1079, inWAL TH ER (J es s-Jacques) , i nven teu r
remarq uab le dans l ‘a rt de louer du violon , n é
en 1050, Witte rda , v i l lage prés d‘Brfurt, fu t
d‘abord domes ti que d'un seigne ur mlona is.0n
igno

'

re qui fu t son mai t re de mus i que e t de v io
l on

,
etetson éduca tion mus i ca le futfa i te dan s

la ma ison de son mai t re . P l us ta rd, il en tra
a u se rv i ce de l‘é lecteur de Saxe

,
en qua l i té de

v iolon i ste de la chambre, eten dern ier lieu, il
eu t l e t i t re s ingu l ier de secréta i re italien de
la cou r é lectora le de I ayenee. Il occupa i t
encore ce tte position en 1088. On a imprimé
sou s l e nom de ce t art i s te ; 1° Schersi dtMolina so lo con i l bossa conti nua per l'or
ga ne a umbato ; oecompagnobt‘ie a n che con
«un v iole otiuto

,
di Gian. Gino .Wa l the r ,

p rimo v iolon is te di co men di S . A . E . dt
Se ason ic . Ann . 1076 , in -fol . (sa n s nom de
l ien) . H ortulus Chelicus, un i etoiino dua
bus tribus etqua t uo r rubinde chordtr simu l
m a ntibue ha rmon ies modula n“, etudiasa
ca rtetate consttus a Wa ithm , E . 8 .

l ire . ”aya nt. SmMo rta—ttatieo, e tc ., l a
guutiœ, s umptihns Ludov . Bou rgea t, h eade
m io hihllopolo 1088, in -fot. nhl. de 199 pages
gra vée s sur cu iv re . Cetœuv re , oh bri l l e l ‘es
pritd‘ iMentlo n , re n ferme 28 pieces ; le t i t re
de la derniére pou rra fa i re comprendre les
n ouveautés queWatther i n tro du i s i t da ns l'art
de jouer du v iolon ; le ro icl Serenata a un

co re dtc iotin i , o rga netumota nte, ch ita r
e i ne, pion (co rnemuse), due trombe etim
po nt,ti retederce , e a rpa emorsata , par u n
ctollno solo . Les effe ts d ive rs de ce morceau
à exécute r sur le v iolon fautvoi r q ueWa l ther
fu t le Pamnlnl de son s ièc le.WA I-T B E“(J es s—Go nm o rn), musi c ien
de la cou r etorgan is te de Sa i n t- Pierre e t de
Sa i n t Pau l aWei mar, naqu i t a Erfu rt

,
l e

18 novembre 1084 . J acques Adl ung futson
premie r ma i tre de mus iq ue , e t J ea n-Be rn ar d
Dacia lui enseigna a louer de cl aveci n . Aprés le
dépa r t de cel u i—ci pou r Eiscnach

,
il con ti nua

l
‘ét ude de ceti ns t rumen t sou s l a d ire ct ion de
li retschmar, suœesreur de Bach . En 1607, il

commença sfréquenter le gymn ase de la v ltle ;
ma is il n‘y res ta que ju sq u‘en 1702, à cause
de sa nom in a t ion d‘organ iste“eta t—Thame s .
L‘étude de la com pos i tion , q u

‘ i l commen ça
dans le méme temps, ne lui perm i t pas , d

‘a i l
lettre, de con ti n uer a suivre lescoursducol lege,
n i de fréquenter l‘ u n i vers ité . Dès lors, il se
con sacra esclusivementa l a musi que e t ne né
gligea aucun moyen d

‘augmen ter sesco nna i s

s ances da n s cet a rt . Préoccupé de ce t chi ot,
devenu le b utun iq ue de sa carrière , i l v is i ta
!rencfort, Darmstedt, D alherstadt,Magde
hourg etNu rembe rg, dan s le desse i n de vo i r
et d‘en tend reWcrkmeister, J ea n Graf, Gu l l
iaumo-J érbme Pachc ihel e t d‘au tre s orga
ntetes e t théoric iens d i s t i ngués. l a 1707, on
lui offri t l a pla ce d‘organlste de Sa i n t—B l a i se s
l uihouse, ma i s il l a refusa e t préféra le post
t i on d‘organ iste e t de m us ic ie n de la cou r, aWe imar. Il y fu t cha rgé de l ‘éducat ion musi
ca le des pri nces de l a fam i l le d uca l e. Les
devoi rs de ses places

, la compos i tion , etles
recherches concernantl'h i s toi re de l a musiq ue
rempl i ren t tou te sa ca rrière . Il mou ru t l e
23 mars 1748

,
l ‘âge de so i x an te—t ro i s a n s e t

quelq ues moi s, a prés a voi rtoutde la répu ta
t ion méri tée de saven t mus i cien e t d‘habile
organ i ste . l attheson e t l i s te r, peu prod igues
de louanges, ne pa rtentdeWa l ther que comme
d ‘ un a r t i s te accompl i . Les compos i t ion s qu'i l
a publ i ées son t ce l les—e i 1° Les deux chora le

J ean meine F reude, e t ”ei nen J esuns lo se
Ich n ich t, vari és pou r l

‘orgue,gravés en 1718.

2° Le cho ra l ltiein Got t in der H oa erp Ehr,
a vec hu i t va ri a t ions pour l ‘orgue, gravé en
1788. 3° Conce rto pour le claveci n avec

a ccompagnement , h ugshourg, 174 1. 4° Pré
tude e t fugue pou r l‘orgue, hugshourg, 174 1.Wa l the r s la i ssé en man usc ri t centdia —neuf
chora le va riée pour l‘orgue, forma n t une an née
en t iè re pou r le serv ice d'un organ i s te.
Ce music ien es t con n u partiûulièrement

aujou rd‘h ui pa r l e d ic tion nai re techn ique e t
h i s tori q ue de la musiq ue, do nti l publ ie le
p remie r essa i sans ce t i tre l ite und Neue
Lezthm ,

e lc. (Bibli othèque musica le a nc ienne
e t moderne, ou Lex iq ue de mus i que ,
Erfurt, 17îfl, ita—4 ° de 64 pages,avec une pré
fa ce.t‘.etessa i ne con t ie n t q ue les termes de
l
‘
arte t l es noms de mus icien s qui commencen t
pa r la le t tre. A . Qua t re ans a près,Wal ther
puhlia l

‘ouv rage coatpietcti‘ intitula Mus i
ho i isehrs Lex ikon oder JIustho lischrs B i
Niothee , da ri n nen n ichta lici a dieMus ici ,
n iche ea seats‘n a li en a ie « seen Z eiten ,
tngtrtchsn bey uerschtedenen Notionen ,
du rch Theors

’

e und P rox i n s ich heroor

grtha n e tc. (Lex ique ou B ib l io th èq ue de mo
sique, oh l

‘
on trou ve nou-œulepnentles mu

siciens a nc ien s e t modernes qui se son t d i st i n

gués cher d ifféren tes na t ion s, ta n t dans la
th éor i e que dans la pra t ique, ce q u‘on sa i t de
chacu n d‘eux, etles ouvrages qu‘ i ls on t la is
sés

,
mais auss i l‘expl i ca t ion des termes tech
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n iques de l a musi que, etc. , Leipsick , 1752,
u n vol . in -8° de 659 pages . Ce l i v re es t la réa
li sa t ion du pla n que Bro ssard (v oyez ce nom)
a va i t i ndiqué a la fin de son D i c t ionna ire bis
turione de la musique. B ien qu'incomplete t
défectueux san s beaucou p de rapports

,
il a

é té d‘un grand secou rs aux hibliograpbes mu
siciens qu i on t écri t pos téri euremen t .Wa lther
n‘ ava i t pas à sa d i spos i t ion les i mmenses res
sou rces nécessa i res pou r un te l ou v rage et
qa ne peu t t rou ver que dans l es grandes
v i l les ; ma i s il a va i t du savoi r, de l a pa t i en ce,
e t ava i t reccne illi des not i ces qu‘on n‘aura i t pu
se pro curer plus ta rd sur les music iens a l le
m a nde

, ses con tempora i ns de l a lin du dis-sep
tième s i ècle e t de la prem i ére pa rt ie du d i x
hu i t i ème . Le lex i que deWa l ther e t l‘Ehren
p/

‘or le de l attheson on t été les bases des
ouvrages de l

‘

orkel, de L i ch ten thal e t Ford.

Becker
, concernautl a l i t téra ture de la mu

s ique
,
a i n si q ue des dict ion na i res b iugra

ph iques de musi que de Gerber e t de tous l es
l iv res du même genre . l

'

y a i pu i se bleu des
correc tion s pour l es fau tes non-se u lemen t du
p rem ier l ex ique de Gerbe r, ma is méme pou r
cel les du second.WA LT IIE R (Ancom e —h tnh tc), lits de
M ich el

,
c i té p récédemmen t, naqu i t aWi t ten

herg, en 1688. o rphel i n dès l‘âge de qua tre
a ns

, i l t rouva dans quelq ues ami s de son père
des pro tec teu rs qui luiti ren t fa ire de bon nes
études . 11 suività l‘Un iversitédel éna descours
de médec i ne e t dev i n t u n des pl us savants a na
tom isles de l‘Allemagn e. P i s é d‘abord Lei p
sic li e t professeu r a l‘Un iversité, il futen su i te
médeci n de l a re i ne de Pologne, élect rice de
Saxe, e t n e rep ri t ses leçons d

‘ana tom i e qu‘a
p rès la mort de ce tte pri n cesse. Une courte
ma lad ie l‘enleva a l‘âge de ci nquan te—hu i t a ns ,
le 81 octobre 1746 . Au nombre des di sserta
t ions qu'i l a publ i ées

,
on t rouve cel le qu i a pour

t i t re : DeH om i n i sturtnge et coco, Leipsick ,
1740, in Elle a été ré impriméc dans les
œuvres de l‘au teu r publ i ées par Hat ie r sous le
t i t re D i spo in t . a natom ieur. selec t. volum in .

“pleut, Gœttin3ue , 175 1.WA LTH ER (Ju n-Lonosv) , a rch i v i s te a
Gœtlingue, mor t le 21 mars 1752, es t a u teu r
d 'un ouv rage ra re et recherché i n t itu lé Lex i
con diplom licum cum prz[a linne J oa nn .

D abidls Koolert, Gottingæ, 1745 ; prem ière
pa rt ie composée de cen t dis planches gravées,
int—fol . ; deux ième pa rt i e, ibid. , 1746, cen t
c i nq planches ; t roi s i ème, i bid . , 1747, v i ngt
c i nq pla nches

,
avec une préface de l .

- ll. J ung.

Il y a des exempla i res avec l a date d‘Ulm ,

WALTHER
1757, qui ne di li èren l de l a prem ière éd i tion
que pa r l e lrnntispice . On t rouve dans ce liv re
les s ignes des nota t i ons musica l es du moyen
âge , particulièrementdes no ta t i ons au cunes
e t lombardes

, avec u ne traduct ion souven t
fausse ou a rbi t ra ire , rep rodu i te pa r l ue
ney e t Porkel, dan s leurs H i s toi res de l a
musique .WA LT HER (Jean—Ca merou n), second
fils de Jea n—Godefro id, né Weima r, en 1715 ,
fitses é tudes sous l a d i rec t ion de son père .

Après a voi r occupé pendan t dia —neul ans les

pl aces d‘organ lste et de d i rec teur de musiq ue
a la ca théd ra le d‘Ulm ,

i l re tourna dans sa v i l l e
na ta le

,
en 1770, et y mou ru t le 25 aoû t 1771.

On a gravé de sa compo si t ion t ro i s anna les
pou r cl a veci n

, Nu remberg, en 1766 , e t quel
q ues pe t i tes p ièces pou r le méme inst r umen t ,
dan s les re cuei l s publ i és pa r Bossier, a Spi re.

Pendan t pl usieurs a nnées ,Wa l ther ava i t
su i v i l a profession d‘ avoca t avan t de se l ser
a Ulm .WA L TE E R (Pa i ntmc), pia n i ste e t com
positeur, né a Anspach , ve rs 1770, a vécn dan s
cette villa en qual i té de pro fesseu r de pi a no e t
de flû te ils

‘

ytmuva itencore en 1810.0n a pu
blié de sa composi t ion 1° Sona te pou r pia no
avec v iolon obl igé, op. 1, Odenbaob, André .

2‘ Grande son ate pou r pia no
,
v iolon e t v iolon

celle, op. Augsbourg, Gomhart, 1802.

8° T ro i s anna les progressi ves pou r piano e t
v iolon

, np. 8, (bid. 4° Trnis sona tes, ( dem ,

op . 4 , ibid. 5° Son a te idem , op. 5, i bid.

0° V ari a t ions pou r pi ano seu l sur l ‘a i r a l le
mand 0 du lieber A ugusti n, i b id. 7° Douze

écossa i ses pou r piano seul , op. 6, ibid.WA LTE R“ n e-Paù ûnrc) . Sous ce
nom d'un éc ri va i n i n connu

,
ou a publ i é une

desc ri pt ion de l‘orgue de l
‘
églisede l a Garn i so n

de Berl i n, a vec ce t i t re Von der B erli ner
Gam ison 0rgel, ln -4" de t ro i s feui l les e t de
m ie , sans date n l nous deWALTH ER (J . docteu r en ph i lo” .

ph i e e t médeci n a l ayreuth, vers 1820, es t
a u teur de den s éc ri ts i n téressa n ts sur l a mu
s ique qu i on t pour t i t res : 1° D ie Elemento
der Ta nt—une:, a isWiuenschafl(Les Été.

men ts de la musique comme science) , B of,
1826 , un vo l. in la théorie de l ‘ha rmon ie
déve loppée dan s ce t ou vrage_ se d is ti ngue du
système a llemand,qui détru i t les bases de la
ton a l i té en plaçan t l‘accord part‘a itet ce lu i de
sept i èm e sor ton s lesdegrésde la gamme. L

‘
au

teu r
,
ayan t bien compri s les fonc tions local es

de ces harmon ies
,
n
°
admetl ‘ accord parfa itque

su r l a tuni que
,
le qua trième degré e t l a dom i
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4te WANHAL WANNINGIUS
met t re une br i l la n te ca rri è re , lorsqu

‘une ma
ladie men ta le

, qui l e j eta dans une dévoti on
exagérée , l u i fi t b rûler tou te sa musique dra
m a ti que, e t le m itdans i‘ impossiblité de t ra
va l l i er. Da ns les i n terva l l es iucides q ue lui
la i ssa i t cette ma lad ie

,
il composa i t de pet i tes

p iéces où l‘on rema rqua i t des idées cha rman
tes ; mai s bientôt après, il retomba i t dans l es
a cces de sa fo li e , don t l a dunte futda pl us ieu rs
années . Ilguéri t co li n . Lorsque Ba rney l e vits
V ienne en "72, il pa ra i ssa i t ne pl us ressen t i r
a ucune a t tei n te de son ma l ; ma i s son ta len t
pa rntamoindrl H ‘h istorien de la mus ique .
Ve rs le même tem ps

,Wanhal su iv i t le com te
Erdæriy dans ses proprié tés de la Hongrie _

et
de la C roa t ie

,
et compo sa pour son serv ice un

oratorio de la Pass ion , plusieu rs messes, mo
te ts et l i tan ies don t on ne connai t aujou rd‘hu i
qu‘une part ie

,
l e re s te étan t demeu re en la

l a pos sess ion de ce se igneur. De re tou r à
V ienne

,
ve rs 1780,Wanhal s‘y mari a e t vécu t

dan s une si t ua t ion a i sée . Son caractère dou x
e t faci le lui ava i t fa i t be aucoup d ‘ami s qu

'
Il

œ merva jusqu
‘
b ses dern iers jou rs . Dlabau

,

qui l e viten 1795 , letous beaucoup pour l‘affa
Iri iit6 de ses man ieres. Les grandes composi
t ions de Haydn e t de l oaartava ien t fa itv ie i l l i r
so n sty l e

,
etses symphon ies, après a voi r eu de

l a vogue dans sa jeunesse, éta ien t i n sens ible
men t tombées dans l ‘oubl i ; ma i s il n‘e n ont
pas d‘humeur, e t ne mon t ra j ama i s le re ssen
timents i ord i na i re aux a rt i stes que la fa veu r
publ ique a ba ndonne. Il mouru t a V ien ne le
26 aoû tt818

, s l
‘âge de soixante-qua torze

a ns.
Parm i les nombre uses composi ti ons de

\Vanha i qui on t é té publ i ées, on remarq ue
1° I essea a qua t re vois, deux v iolo ns, alto ,
deux hau tbois, deus trompettes , t imba le e t
orgue, n°° e t V ienne, li asiinger.2°Otfer
to ires pour soprano ou ténor et pe t i t o rch est ra ,
n°° l e t i bid. 8° S i: h ymnes faci l es a qua t re
vo is e t pet i t orches tre, V ienne, Le id en dorf.
4 ° Sia symphon ies pour deux v i olons, alto ,
basse, deus hau tbo i s e t deux cnrs, op. Arn

eternam , 1787, Pari s, L educ. 5° Tro i s i dem,

op. 10, Pari s, Sicber. 6‘ Tro i s idem , op . 10
,

i bid. 7° Q ui n te tte pou r flûte
, deux v iolon s,

a lto e t basse, V i enne l787. 8° Six qua tuors
pou r deus v io lons, al to e t ba sse, op. 20,
Pari s, Siebcr. 9° Si: idem , op. 88, V i enne,
Artaria . 10 Sia t rios pou r deux v iolons e t v io
loncelle , op. i l, Pari s, S iebe r . 1 10 Si : i dem ,

op. 10, i bid. 12° Duos pou r deux v iolons
,

liv . I , ll, I ll, V i en ne, C appi , op. Paris
,

l’orrn ; op .til , Pari s,Nom igny. 13° Concertos

pour cl avec i n
,
deux v iolon s e t vi olon celle ,

n‘° 1 etV ienne, Ca ppi . 14 ° Q uatuo rs pou r
claveci n ,flûte, v iolon e t v ioloncel l e, n°° 1, 2 ,

Pari s
,Siebcr. 15

°Qua luorspour cl avec i n ,
v iolon

, a lt!»e t basse, op. 40, n
°° 1 , 8

, Lei p
sicl , Pe te rs . 16° D i vert i ssemen t pou r piano a
qua tre mai ns

,
avec flû te, v iolon et v iolonce l l e ,

Offenbach, And ré . 17° Sona tes de pi a no, a vec
v iolon e t v ioloncel le

,
op. 1 , S , 5 , 8, 0, 0tfen

bach
,
And ré . 18° Sona tes pou r p iano etv iolon,

op . 8, il, 1 , 17, 43, Hambourg, lœhme ;
Offenbach

,
André ; l ayence , Schot t, Bon n ,

sim ro ck . 19° Sona tes po ur pi a no a q uat re
ma ins

,
op. 82, «10,M,

05 , 00, Hambourg ,
Bœbme ; V ien ne, Arte ri a ; Mayence, Scho t t .
20° Sona tes pou r pi ano seu l

,
op . 18, ( Q , 99 ,

100, Offen bach , André. S I° Une mul t i tude d e
pet i tes piéces, pré ludes , fanta i s ies, cadcm

ces, etc. , chez tous les éd i teu rs . 29“ Beaucou p
de thèmes va riés , ibid . 28° Une mu l ti tude d e
su i tes de da nse s a l lema ndes

,
écosa ises

, va lm ,

pou r d i ve rs i n strumen ts, s
‘

btd. 9 1° Huitrc
cueils de fugues e t de pré ludes pour l

‘orgu e ,
V ien ne ,Cappi.Artaria , li aslinger i.e idersdorf.Wanba l a l a issé en man uscri t q ua t re-v i ng t
buitsympbon ies pour l‘orches tre, qua t re—v i ng t
q ua torze qua tuors

,
v i ngt—tro i sgrandes et peti te s

messes, dens Req u iem, t ren te Se lva Regina ,trente—s ix oflertoiros , u n S taba t matsr, consi
déré comme un de ses pl us beaux ouv rages ,
etun t rès—grand nombre de concer tos e t d e
s ymphon ies concerta ntes pou r d i vers i nstr u .

ments .WA NNER (Ce ssn a), p ian iste et compo
alleu r, fu t nommépro l

‘

eeseurde son i n st rumen t
au Conse rva toi re de Nun ich, en 1848. Il e s t
connu pa r u n grand nombre de composi t ion s
pour le pi ano

,
pa rm i l esq uel les o n remarq ue

1°Noctu rn e pour pia no, op. 1 l un ich , A i bl .,
184 l. 9° Réoerfea d‘opera s mode rnes au Sa
lon : sis mélod ies e n forme de ca pri ces, op. 4
ibid. 8° Le Ca r na va l de Ven i se, fan ta i s ie v a
riée su r la canao nette Ma mma m ia , ibid .

4 ° Sou ven i r des sœu rs Mila noüo : fan ta i s ie
d‘aprés des mot i fs

,
passages, etc . ,

exécutés pa r
ces jeunes a rt i stes dan s leu rs c once rts

,
pou r

piano ib id. 5° P rem ier grand duc pou r
pi ano e t vio lo n su r la F i lle d u régiment
i bid .WA NN I NG I U S ( I…) ouWA N
NING , mai t re de cha pe l le de l

‘égl ise Sa i n te
H ar le, l Dantzick, vers l a li n du se isiéme sié

cle, é ta i t né à Kem pton . On a imprimé dc sa
compo s i t ion 1° Ca ntiones suer: 5 —8v ocum ,

Nurembe rg, 1580, Ca theri ne Ge rl ach , in-4 °

obl. 2° C inquautc - rlcux motet s su r les te s te s
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des évangi les des d ima nches, a cinq , sis

e t se pt vois, D resde, l a th . $tœckel, 1584 ,
luWANSON ?n nçors—Ani oms

—Au acnss),
né L iége, le 11 octobre 1809 , fitses é tudes
mus ica l es a u Conserva toi re de L iége , e t fu t
é lève de Daussolg_

ne pou r l a compos i t ion .

Aprés avoi r term i né ses é tudes, il fu t nommé
pro fesseu r de sol fège dans la méme école. Cet
art is te es t mor t 1 L iége le 1°°m ars 1856 . Une

messe de sa compo s i tion été exécu tée s l a
ca thédra le . i l a fa i t représen ter a u théâ tre de
ce tte v i l l e les opéras i n t i tu lés : 1° L ’Amo nt
pour rire, cn u n acte, 1855 .2‘ L a Serapbi na ,
en u n acte

,
1857. L a Ga rde de nuit, en

t ro i s a m , 1838. 4° L‘J sfrologue, en deux
ac tes, 184 1. On connai t a ussi deWan son
q uelques mote ts e t des chœu rs pour des vo i x
d ‘hommes . Il fit t d i rec teu r de l a soc ié té
d‘ha rmon ie et de chan t

,
i ns ti tuée en 1828.WA NZU“A (Ca mus) , e t nonWAN

(IRA , réco llct, né en Boheme, d i rigea , pen
da n t pl usieu rs a nnées, l a m usi que de l

‘ égl i se
Sa i n t -J acq ues, Prague. Il mouru t dan s ce tte
v i l le

,
le 7jan v ier 1780. On a publ i é de sa com

pos i t ion V I I B reuim
‘

me et solm m L ila

n ia Laurctau a ca uta , teno re , basso ,tmm
bouts pa r tira pa rt ir» 4 , tympa n i s etor
gano , Pragu, Ad .Wi th . Wessely, 175 1,
op. 1, in -fol . Le P .Wanaura a l a i ssé en ma
nuscritbeaucoup de mus ique d‘égl i se .WANv (Bu m ), né aWaucberg,
en l oheme, ve rs le m il i eu du d i x —hu i t ième
siècle, fu t d

‘abo rd l ieu ten antd‘ i n fan terie a u
serv ice d

‘
Autriche, e t ama te u r de musique

d i st i ngué; pu i s
'

il se lisa V ienne, e t s
‘

y lltcon
nai t re comme v iolon iste e t compos iteur. P l u s
ta rd, il se re nd i t sPéten bourg ety eutla
cha rge d

‘ intenda n t de l a mus ique de l‘impéra
t rice Ca theri ne 11. En 1787, il é ta i t, dans ce tte
v i l le

,
prem ier v iolon de l‘Opéra e t d i recteu r de

l a musique de l a cou r. i l y mouru t a u moi s
de ja n v ier 1809, l a i ssa n t en manuscri t des
symphon ies,des qua tuors po u r cl avec i n, flûte ,
v iolon e t basse, e t des t rios de v iolon .WANZUD A ou WANCZUM ( .i n

a n ), pro fesseu r de pia no à V ienne e t com

positeur de mus ique fac il e pou r ce t Instru
men t

,
naqu i t en Boheme et se li s a dan s l a ca

pi ta l e de l'Autriche vers 1840. On a de lui en
v i ron ci nquan te œuv res de pe t i ts rondos, de
va l ses etde po ilus, publ i és chez D iabclli, a
Vi en ne.WA I“) (Jun i, professeu r de musique eu
gl a i s, vécu t à Londres au commencemen t du
d i x— sep ti ème siècle . Barnard a i nsé ré u ne

sro ca . us i v . nes nun ciu s . rm .
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messe e t une an t ien ne «le l a compos i tion de ce
uiusiëlen dans sa collectiondemouqtœ«tumm
ancienne.Wa rd a publ i é lui -même les deu s
ouvrages su i vants : 1°Madrigalsto 3, 4 , li
a nddvoices . J Song la mentiuÿthe dea th
of P riucefleury

'

, Lond res, 1613.

(Wtu uu) , professeu r de inu
s i que Lo ndres,

'

vêéutdan s la seconde mo i t ié
du di x-hu i t i ème s i èc le. Il es t a u teu r de l a tra
duct ion du d ict ionnai re de musique de L ui .

Rondeau
,
publ i ée sou s ceti i re À C omplete

D i c tiona ry ofMusie, co ns i s t i ng of a eopio»s
eæpia nation of a llthewo rds necessa ry to a
t rue knowledge and u n ders ta nd ing of music
Londres, 1770, i ll Ce l le prem ière éd i t ion
n‘es t pas achevée e t n e porte n i le nomdo l ‘au
teu r

,
n l cel u i d u t raducteu r ; ma i s il en pa rut

u ne deux i ème, con ten an t la t rad uction de to ut
l ‘ouv rage origi n a l , l aquel le es t intitulte Tice
complete D i ct iona ry ofMusie, consi sti ng of
a copious expla na t ion of a llthe wo rds ne
cessa ryto ntruc knowledge a nd uttdefsta nd
i ng ofMusic. T ra nslatfromthe origi n a l
F ren ch ofMons. I .

-J . Rou ssea u
‘

,ty m r

lio nsWa ri ng. Londre s (san s da te), 1 vol . gr.
inWA“NEC K É (Gtoacn - li ran ) , ne

Goslar
,
l e 7 av ri l 1717, obt i n t, en 1789 , l a

place d‘organ iste de l‘église sa inio—l drie
Gœttingue . !n 1780e t 1788, il pu ld

'

a deu s re
euel ls de chan son s allema nde s a ime

”

accompa «

gnementde claveci n .WARRËN (Aa seo vse), amate u r de mu
s ique

,
vécu t Londre s a u commencemen t d u

dis-hu i ti ème s ièc l e, e t publ i a u n sys teme de
div i s ion de l ‘échel l e mus ica l e autren te— deus
pa rt i es ouin terv a l le. par chaque oc tave, sou s
ce t i tre : The Teneur!“ m la in ing and

demonstra t i ng by a n easy method , i n

numbers a nd proportions, atithe 32di st inct
a nd diflerentn oies, adjuncts o r n pplemsnts
con tained in ea ch of four octav es i nclusi ve of
the gammut, oreommon sca leofMustek , e tc.,
London, 1725 , in-4

‘ de sep t fru itier. Ce sys

tème, essen t i e l lemen t faux e t a rbi tra i re, a été
analysé pa r Schei be , dan s son l i v re Uebe r dis
musika liscùs C omposi t ion (p . 491WA IlR I—ZN gen t i lhomme
de haute na i ssance, es t ne1 Londres le 20mars
1804 . ne: ses prem ieres années i l montra d‘heu
reu ses d ispos i t ions pou r l a musique e t com
mença seu l l

‘étude du v iolon . P lus t a rd, il reçut
des leçon s de JosephStone po ur le piano , l

‘a rgu s
e t l a ba sse contlnoe. A l ‘excep tion d‘u n pe ti t
nombre de ces l eçons , War re n ne doi t q u ’à
lui-même e t a ses études persévérautes l‘ in

21



4 18 WARREN WASSERMANN
s truct ion étendue qu‘i l possède dan s l

‘a rt et
dans so n h i s toi re . Pendan t l es a nnees 1820 e t
1821, i l futchef d‘orchest re d‘une soc ié té d‘a
mateurs, pou r iaquclle il éc riv i t deus sympho
n ies e t des chan ts voi x seule, desduos, t rios,
qua tuors e t se ptuors. Tous ces ouv rages son t
res tés en manuscri t. D ‘aut res piéces voca les
on t ne aussi composées pa r l u i e t n ‘on t pas été
publ i ées . En 1833, il fu t nommé organ i ste et
d i rec teu r du chœu r de la chapel l e de Sa i n te
Marie, Chel sea e t composa, pour l

‘u sage de
cette chapel le, t ro i s messes àqua lre vois, deux
messes deux voi x avec accompagnemen t
d‘orgue, des offerto i res, des h ymnes e t d

‘au
tres pi èces de musiq ue rel igieuse . Q uelques
morceaux pou r le piano écri t s pa r l .Wa rren
on t eue publ i és Londres, de 1898a 1855 . On

a aussi de ce t a rt i ste env i ron tro i s cen ts mor
ceaux pou r l a Concert ina , e t une méthode
pource pe t i t Ins t rumen t q u i a eu beaucoup de
vague e n Angle terre . En 1840, I .Wa rren a
été engagé pa r les éd i teu rs Rober t Cocks e t C',
pou r don ner des so i n s l a pub l ica tion de pl u
sieu rs ouv rages de l i t tera ture musica le pa rm i
l esq uel s on rema rq ue H i n t sto young Corn
poser (Conse lls a u jeune compos i teu r), H i n ts
to you ng O rga n is t (Consei l s a u jeune orga
n i ste), I n s t ruc t ion —B ook[orthe orga n (Ma
nuel pou r l‘a rt de louer de l ‘orgue), Le Gu ide
des ehanteun ,etdiverses eollectionsde pièces
d‘orgue.En 1842,Wa rren est devenu membre de
la société des an tiqua i res musicienseta publ i é,
en cet te qua l i té, Les F otos de llllton , d‘après
l ‘éd i t ion de 1027. La publ ica t ion l a pl us im
po rtan te de l .Wa rren e t qui lui fa i t l e plus
grand honneu r es t l a dern iè re éd i t ion de la
Cathera lMusic de Royce , éd i tée chez Robert
Cocks e t C', en t roi s vol umes ln—fol io. La re
marquable correc tion de cette édi t ion, l a V ie
de Royce el les not i ces des compos i teu rs don t
on trouve des morcea ux dans ce t ouvrage,
assu ren t a Il.Warren l ‘es t ime de tou s l es ma
siciens érudi ts. Ceta rt i ste la bori eux a réuni

une col lection peunombreuse ma is Inté ressan te
d‘ancien s ouvrage de l i tté rature mus ica le.WA RTE L (P1m s-ï aasçms), professeur
de chantàParis, né 3Versa iiles, le 8avri l 1800,
fu t admi s comme é lève a u Conse rva to i re

,
le

15 octobre 1823 e t en tra da ns l a classe de sol
fége dont_11alévy éta i t a lors professeur ; mai s
deux mois après, il sor ti t de cette ecol e pou r
en trer dans l ‘ i ns t i tu t ion de musique rel igieuse
d i rigée pa r Choron . En 1828, i l ren tra au Con
servato ire comme élève pension na i re e t y con .

t i n ua ses études de chan t sous l a d i rect ion de
Banderal i. Le premier prix de cha n t l u i fu t dé

cern é au concours de 1829 . Adol phe ltourrit
devi n t ensu i te son profes seur de déclama t ion
ly rique. Ses é tudes étan t achevées en 1831,
il sort i t duCon se rva to ire e t en tra à l‘Opéra
comme ténor : il res ta a t taché ce théât re
pe ndan t enviro n qu i nze a ns. Lorsqu

‘
il se re

twa , i l voyages en Al lemagn e, chan ta Be r.
l i n , a Prague, aV i enne, pui s rev in t à Pa ri s,
où) !s

‘es t l i v ré à l‘ense ignemen t du chan t. Au
nombre des élèves q u‘ i l a

‘

formés, on rema rq ue
pa rt i cu l ierementl a ca n ta t ri ce d i sti nguée
l "°Trebelli.WA B T EL iTuêni se) , femme du précé
den t, a fa i t ses é tudes a u conserva toi re de Pa r i s
où elle es t née, e t s

‘es t fa i t connaitre comme
v i rt uose pi a n i s te

,WWE“… (B east-l otu s) , ne le
8 av r i l 1701, a Schwarsbacb, près de Pulde ,
dan s l a Hesse él ec toral e, é ta i t fi l s d‘ un mus i
c ien de v i l l age. Dès son en fa nce

, il montra
pour l a musi qued‘heureuses di spos i tion s qui
se développérenta vec rapid i té pa r les l eçon s
de l‘ insiltuteurdulleude sa na i ssa nce. Cel u i-ci
l u i ense igna l es él émen ts duchan t e t du v in
l on , pu i sWassm nann reçu t des l eçons de
Hankel , co nter a Puide, pour ceti n '

st
'

rument
e t pour l a composi t ion . 8p0hr, qui é ta i t a lors
a Gotha , dev i n t bien tô t après so n mai tre, per
fectionna sontalent,etlui litobtenir une place
à la cour du duc de $ase-B eeh ingen. Bn 1817,Wassermann fu t nommédirecleurde musique a
Zu rich . Il espéra i t y rétablirsa sa nté,toujou rs
chancelante depui s son enfance; ma is, en 1890
i l accepta u ne place dans l a chapel le du pri n ce
de Purstenpiærg, Donauesch i ngen , sur l

‘ i n
v itation de Con rad i n Kre u tze r. Après y a vo i r
passé pl usieurs a n nées, il se rend i t à Stu ttgart ,
pu is àMun ich, d‘où il pa rt i t pou r fa i re u n
voyage à Pa ri s . l a 1828, il accepta la

“

place de
chef d‘orches t re a Geoeve, pu i s se rendi t a
Bâle poury rempl i r lesmemes Une

malad ie nerveu se l
’

ol donner sa clé

m lssion e t a se ret i re r a u v i l lage de B ichon ,
près de ce t te v i l le, où il mouru t au moi s
d‘aoû t 1838.Wasserman n a é té con sidéré en
A l lemagne comme un des bons élèves de Spoh r.
11 a publ i é de sa composi t ion 1° Thème orl
glnal va rie pou r v iolon a vec qua tuor

,
op . 4 ,

Leipsicli, B ofmelster. 2° Premier qua tuor bri l
l an t pou r deux v iolons, al to e t basse, op. 14,
Leipslek , Pe te rs . 8° Duos faci les pour deux
v iolons, i bid. 4 ° Fa n ta i si e en forme de va lse,
grand orches t re, op . 19, ibid . 8° Q ua tuor
pour flûte

,
v iolon

,
a l to e t ba sse

,
Mun ich , Fa l

ter.8° Dan ses grand orches t re, op . 11, Bonn

Simrock . 7° Q uelques pièces pou r la gu i ta re
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ma ny prena ittroughoutthe whole Sys tem
of Nature.3utmore especia lly inthe Huma n
F ra me . Londres, 1815 , in—é‘ .

musicien angla is, naqu i t
e n 1740, a l inorque, où son père é ta i t em
p loyé du gouvernement . Devenuorphel indans
son enfance, e t l a i ssé dan s une s i tua tion peu
a i sée

, il futréd u i ts se fa i re co pi ste de musique
po ur v iv re . Son goûtpo u r l‘étude l u ititap
p rendre sans ma i t re le la t i n, l e frança i s, l

‘a l le
maud e t même l‘hébre u . Devenu é lève de Ba r
handt, orga ni ste de la chapell e de Bav ière,
Londres, il litde ra pides progrès dan s l a mu
s iq ue vous sa d i rect ion , e t dev i n t bientôtà l a
mode pa r l a composi t ion de chan so ns angl ai ses
den t i l a puh ilé t ro i s vol umes el qui on t ob
ten u nu succès de vogue . En 1776 , il succéda
à son mai t re Da rband i dan s l a place d‘orga
n iste de la chapel le portuga i se. Le nombre «les
glees ca tches, e t a ut res p ièces de chan t pou r
u ne ou pl usieurs voix , conn ues sous le nom deWebi», s

‘élève à plus de cen t. On con na i t
a uss i de lui : 1'Hull antienues a deu x chœu rs.

2°Tro is l i v res de musique d‘égl i se pou r l
'
n

sage du serv ice ca thol ique . 3‘ L
‘ode de sa i n te

Céci le, s i x vo ix . 4 °Coneerto pour leclavec in,
Lo ndres

, 1788. 3° D i vert i ssemen ts m i l i ta i res,
cons is ta n t en marches e t pas n doublés pou r
deux c larinet tes , deux core, deux bassons,
pe ti te flûte, t rompe ttes , bugl e e t serpen t,
ihid.Webbe estmort a Londres en 1821, à
l
‘

âge de quetre- v ingt—quatm ans .WEBRE (Su nn ), li la du précé den t, es t
n é a Londres, vers 1770. En 1798, il s

‘établ i t
a L i verpool , en qual ité de professeu r de mu
s ique ; mai s i l retourna à Londres quelques
années aprés , e t y ob t i n t l a pl ace d

‘

organiste
de l ‘amba ssade d‘Espagne. h ikbrenner e t
Logier l‘unployèrentauss i pou r l‘ense igne
men t daus l‘école de musique e t de piano
qu‘ il s avaien t é tabl ie, d

‘après l e sys tème de
ce dern ier. Comme so n père

,Webbe s‘es t
fa i t connai t re pa r l a composi tion d'un grand
nombre de chanson s angla i ses . i l écri t aussi
un P a le r m ater e t pl usieu rs mote ts pou r le
culte ca thol ique

,
q ui on t été pub l iés dans la

col l ec t ion de Noveilo .Webbe es t a uss i conn u
pa r un peti t t ra i té d'harmon ie in ti tu l é : H ar
mony Epi tomized o r slenwn ls ofthetho
roughba ss, Londre s, iu-é‘ (sans da te) ; a i nsi
que par u n recuei l de so lféges, qu i a pou r
t i t re L ‘Am ico detpri ncipia n te, bei ng
twen ty-eigh t shor t Solfa ing Exercices {or a
s i ngle voice, wi th a ba ss, a ccom;>a n iment.
Londres, san s da te, in i l y a une deux ième
éd i t ion de cetouvrage, avec accompagnemen t

WEBB WEBER
de p i ano, publ iée par J .

— l . Sale. Londre s,
sansda te, in—4 ‘WEB ER (J i nfime), n é Leipslch , l e 23
septembre 1600,titses é tudes dans ce t te v i l l e
e t lWlttenberg. Aprés a voi r lini son cours de
théologie , il futa t taché quelques égl i ses
comme préd i ca teu r, pu is il obti n t l a pl ace d e
pro fesseu r de théo logi e à l

‘un i vers ité de Le i p
s ick . I l mouru t dans cette pos i t ion le 10ma rs
1643. On a imprimé de lui deux sermons su r le
chan t des hymnes

,
sous cetitre : ”ymn o loy in

aacm , oder geistliclu Si nge-Kuns t in swey
P redig ten , Leipsick , 1ûë7, in -80.WEB ER (Paca), prédicateur à Sa i n t—Se
baid de Nu remberg, naqu i t Lau f, l e 18 se p
lembre 1025, e t mou rut à Nuremberg, l e 3
j u i l le t 1696 . Mus icie n hab i le, il a compos é
plusieu rs ch an ts chora l s qui setrouveutdans
les l i v res de chan t de Nu remberg, e t a pub l i é
dan s cette ville, en 1667, u n éloge de la mn
sique i n t i tu l é : D e Encomio m usica

, inWEB ER (Ju n-A ou ) , sa van t a l leman d ,
réoul à V i enne, pu i s à Sa lzbou rg, depu i s 1067
Jusq u ‘en 1691. On a de lui u n l i v re i n t i tu l é
D iscurm c u riosi adMpwastotius li tte
ra tu re h uma n: scientias iüustro nda s ac

commodati
, Sa lzbou rg, 1673, ln-8‘ . Le v i ngt

ci nqu ième d iscou rs de ce t ouv rage t ra i t e
De Musurgia ares de n a t u ra music:
(p. 372WEB ER (Gun n ar-J ou ret, music ien de
la chambre e t organ i ste de la chapel le de l‘é
lecteu r de Saxe , ro i de Pologne, vécut a D re sde
vers le mi l ieu du d i x— hu i t i ème s i ècle. Il lit
graver à Nu remberg, en 1762, six sona tes
pou r le cl avec i n , op. 1 . On c roi t que ceta r
l i ste mou ru t vers 1764 .WEB ER (Pxéotatc—Aoam s) , docteur e n
médec i n e, e t ama teu r de musique, naqui t s
lleiibronn, l e 24 j an v ier 1753. Dans so n e n
fance, il appri t è joue r du violon e t reçut des
leçons de Schubertpour ce dern ier ins trumen t .
En 1771, il lili envoyé l

‘

Université de .l éna ,
e t il acheva so n cours de médecine aGœttlngue,
troi s a ns aprés. Ayan t reçu le doctora t e n
1774

,
il s‘é ta bl i t h Bern e

,
e t y demeura t ro i s

ans : pu i s i l se fix a dans s a v ille na ta l e e t y
exerça la médeci ne, se l i vran t en méme temps
a l a cu l ture de la mus ique dans ses heures de
loi si r

,
e t se d i sti nguan t pa r ses éc ri ts su r ce t

a rt e t par ses compos i t ions. i l mouru t sueil
bronn, le î ljanvier1806 ,à l

‘hégede clnquante
t ro i s ans . La plupar t des composi t ion s de ce t
amateur sontres tées en manuscr i t ; ou remar
que dans leur l i s te : 1° LeD ia ble es t id, opé
ra -com iquc. 2

° Le Cordon n ie r aler te, i dem .



WEBER
Cea dans ouv rages on t été jouée avec
succès sur deethéâtres d'ama teu rs . 8° Pe l le

grs
‘

n l atsepolc ro, ora tori o troi s vo ix , chœurs
etorches tre . 4° 0ratorie de Noë l, s t ro i s vo ix
etorchest re . 5° Deu x ca n tates qua t re vo i x e t
entra in e t pl us ieu rs a u tres morceaux de
chanta vec i ns trumen ts. 0° D i: œuv res pour
la v io l e d‘amour

,
savoi r, u n concer to, des

quatnon ,
q u i n te tte s e t t rios . 7° Un co ncerto

pou r flû te . 8°Un idem pour cor. 9°Un t rio pou r
deux pianos e t v io lo n . 10° P lus ieu rs sympho
n ies, don t une i n t i tu l ée : La Cappelia gra
s iatn , parod ie de la Cam ila disgra ztata
de Haydn . Des sona tes de cla veci n qua t re
ma i n s. Comme écr i va i n su r la musique,Weber
a pub l i é : I° Ca ractéris tique des voi x da n s le
cha n t e t de quelq ues i n s t rumen ts d‘un u sage
ha bi tuel (da n s la Ga zette mus ica l: de Spi re ,
a nnée 9°Obse rva t ion s su r le v iolon e t
sur le j eu de ce t i n s trumen t (ibid .

, p. 14 , 17,
80

, 87, 105 e t 8°D i sserta t ion su r la v iol e
d‘amou r e t su r les amé l iora t ions qu‘on y peu t
fa i re (ibid ., an née «I° D isserta t ion con
eernantl‘amél iora t ion de l a tabla tu re i ta l i en ne,
a l‘usage des ciavecin istes, avec une su i te de
pièces pou r le cl avec i n 8° Recherches
su r l a doc tri ne du con t repo i n t (ibid) . 8° De

l
‘ usage de l a mus ique

_dans l a médec i ne (dans
la Ga zette musica le de Leipsick , an n i V ,_
p. 581, 577, 593 e t bon ne d i sse r ta t ion
qui ren ferme des obse rv a t ions cu rieuses su r ce
suje t. 7° De l‘ i n fluence du cha n t su r l a sa n té
(ibid. , t . V i , p . 8° D i sse rta t ion concer
nan t l‘améliorstion e t l e perfec t ion nemen t de
Route dan s la musique (ibid.

, III, p. 4 69,
485, 9° Des vo i x chan ta n tes, de leu rs
ma lad ies et d utra i temen t de ce l l es—ci (ibid.,

t . II, p. 705, 731, 757, 774 ,785 et80i ), su i te
d‘a rti cles où l‘on t rouve de bonnes choses su r
u n sujet qui a beaucou p exercé les médeci n s
dans ces dern iers temps .WEB ER (C ush i es-Goneu oun),ne Stu t t

ga rt, le 24 j u i l le t 1758, fu t a t taché à la cha

pel l e d u d uc deWurtemberg, en qual i té de
vi olon i s te. ll composa pou r lethéâ tre de cet te
cou r les opé ra s. sui v an ts : 1° L ’E lysée, de
J acobi, en 2° C laudi ne de V i lla -B ella ,
cn i783. 8°L ’£ clipsstota lede lu n s, en 1786 .

4 ° L '
Euthousia ste, en 1781 . On conna i t a ussi

de lui des a i rs , can ta tes , quelques chan son s
a l lemandes avec accompagnemen t de pi a no ,
des concertos qua tuors e t t rios pour l a
harpe .WEBER (h a s s an—An nu el, ma i t re de
chape l le d u ro i :le Prusse

,
cheva lier de l a C ro i x

du ier, naqu i t lianheim,
le 18 avr i l 1700.

B i en que ses pa ren ts le dest i nassentà l‘éta t
eccl és i as t ique, ils lui liron t commence r fort
jeune l ‘é tude de la musique, sou s l a d i rect ion
de l ‘abbé Vogie r il appri t, dans l

‘école de en
ma i t re , les éléments du pia no . Quand Vogi er
pa rt i t pou r l‘ltalie, i l reçu t des l eçon s de chan t
de llolzbauer, e t Ei nbe rger lui enseigna les
é lémen ts de l ‘harmon ie . Pl u s ta rd ,"futenvoy6
Heidelbe rg pour y su i v re le cou rs dethéo lo

gie ; ma i s l
‘
aversion qu‘ i l a va i t pou r ce tte

sc ience e t pou r l ‘é ta t qu ‘on vou l a i t lui fa ire
embrasser amen a en tre sa fami l l e et lui de
v i ves d i scu ss ions, qui se term i nèren t parunc
ruptu re ouverte . Arrivé a lianovrc, en 1787, il
a ccep ta l a pl ace de direc teu r de musique du

théâ tre d i rigé pa r G rossmann . i l rempl i t ces
fonct ion s pendan t troi s a ns . A cei te époque,
les pa rti t ions des pl us beaux ouv rages de limo
del luitombéœnten t re lee mai ns, e t ce t te mu
s ique

,
auss i remarquable par la ri chesse d'i n

ven tion que pa r les qualitdu style, l u i tit
comprend re ce qu i manqua itl son éducatio n .

Dans une le ttre qu‘ i l écri v i t a lors a son ancien
mai t re

,
il expr ima i t son décou ragemen t avec

tantde chagri n , que Vogi er l‘engagea a se
rend re près de lui pou r achever d e s

'instruiro
dans l ‘art d ‘éc ri re .Weber o'bes i ta pa s a dou
ner sa dém ission e t a pa rt i r pou r S tockholm .

L‘é tude du co n trepoi n t e t du s tyle d ramat ique
dev i n t son un ique occupa tion . Ce futl à qu’i l

en tend i t pou r l a première foi s les opéras «le
G luck .Son admi ra t ion pou r les ouvrages de ce

grand homme fu t si v i ve, que des ce momen t,
i l leapritpour. modèles ; ma is,jparla na tu re de
son esprit.étro it, ce t te admi ra t ion fu t s i excl u
siu ,

qu‘el le l u ititmêco nnaitre le ta len t de
quelques a u tres grands a rt i stes, pa rt i cu l i ère
men t deMoza rt, don t il dén igra toujou rs les
subl i mes pro ductions drama ti ques .
La mom i e Gustave i i i aya n t —déci de l‘abbé

Vogicr s‘é loigner de l a Suède, i l se rend i t e n
Danema rk a vecWeber, pu i s .

’
i Hambo u rg, n in

les deu x a mis se séparereutEn 1702 . A lorsWebe r part i t pou r Berlin , où l‘on organ i sa i t l a
t roupe de l'Opéra a l lemand

,
a u théât re de

Ra n igstault. Il y obt i n t l a p lace de second
d i recteu r de musiquc , etfu t chargé de pa r
cou ri r i‘Alicmague pour engage r les mei l le urs
chan teu rs . Arrivé à V ienne, il s

‘

y lia d
‘am i t ié

a vec Sa licri. De re lour ä ileriin , après a von
rempl i sa m i ss ion

,
il écri v i t de l a musiqm

pou r pl usieu rs gra nds ouv rages «le Sch i l ler et
de Ga the, tel s que G u i lla ume Tell, Jea n ne
d‘A rc, laMo rt de ”’a liem ielrs e t la F ia ncée)
de fil esüne, _

a insi que pourpluslcurs ou vrages
de Kotzebue. On lu i o il‘rit

,
en 1706, lapiace dn
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mai t re de chapel le a

‘

11heinsbetg ma i s il
n
‘
accepla pas ce tte posi t ion . A cette occas ion,

sontra itementde chef d‘orchest re d u théâ t re
Xæn igstadtfu t po rté à thalers . Aumoi s
d ‘oc tobre 1808, il litavec Rotzebne u n voyage
a Paris. H&M

, qui l e vita lors chez l i l l i n
(voyez ce nom), m

‘a ditquelquesannees apres
q u‘ i l lui pa ru t d‘humeur assez bou rrue

,
e t do

m i né, comme son compagnon de voyage, pa r
u n sen t imen t d‘env i e e t pa r l ‘esp ri t de dén i
grement. De re tou r à Ber l i n a u commen ce
men t de 1804 Webe r obt i n t l a pl a ce de
ma i tre de cha pe l le du ro i de Pru sse, a vec l

‘
au

torisation de con se rver l a d i rec t ion de l a ma
s ique d uthéâtre de Kmnigstadt. i l mou rut a
berlin , le 98 ma rs 1821, a l

‘
âge de cinquan te

c i nq a n s.
Le ta len t pri ncipa l deWebe r consi sta i t dan s

l a d i rect ion des orches t res . Comme composi
teur dramat i que, il n

‘a été que l‘ imitatenr se r
v i le de Glock , e t n

‘a montré de génie dan s
a ucun de ses ou v rages . Ge rber a donné l a
l i ste su i van te des opéra s e t d rames don t il a
composé la musiq ue : 1 ° dlenæceus, premi ère
part i e d‘ un opé ra compose a Hanovre. 2° l n
s ique pou r les d rames les B a n n ières ds
Souabe, e t I nès de C a s tro, avec bea ucoup
d
‘
a irs

, des prologues e t épi logues, Hanovre .
8° Quelques morceaux e t pro l ogues pou r des
npérasetdrames, Be rl i n, en 1708. 4° Ilya la

e t É ua ndrs, opéra en un acte, en 1706 .

5° Hymne, ouvertu re e t marche po u r I nla n
tha , drame re présen té en 1707. 0°Muda rm ,

opéra de llerclots, en 1700. 7° H ero, mono
d rame , représen té a u théâ t re roya l de Berl i n,
en 1800. 8° Le Jubtle' de cen t a ns, e n 1800.

0° Susmaüa , duo drame, en 1803 , au même
théâ t re . 10° L a B i nddr

‘

ets‘on de la force, en
1806 , gravd pour le piano, 1 1° l usique pou r
G u i lla ume Tell, de 8cbiller. 19° D eodata ,
opéra de Sotsebne , en i8i0. 15° L a Guya n e,
opéra— com ique en ttn acte, gravé pou r le
Ni no , sBerl i n , en 1801 . 11° l usique pou r la
Ftam£o ds ”m i ne. 150 ldm , pour J ea n ne
d’A rc. 10° Idem, pour Le Révei l d

’Épime
‘

a ide, de Gœthe, en 1814 . 17° Le

opéra- comique
, grave pou r pia no

,
a Berl i n

che: Sch lesi nger. 18°H erma n n etThusnelda
gra nd opéra de Kolaebuo, en 1810. O n con

na i t a uss i q ue lques mo rceaux dé tachés com
po sés pou r des opéras

,
pa rWeber, des ro

mances e t des chan sons a l lemandes . Parm i ses
compos i t ion s i nstrumen ta les, on remarque
10° Andan te pou r pi a no ou ha rpe e t note ;
lleriin , B unker . 90° Sona tes pou r p i a no seu l ,
gravées Hanovre. Quelques-unesde ses ou

vertures ontdid gravées pour l‘orchestre“
pou-ie pi a no .WE BE R (Grosses), organ i ste, pi an i ste et
compos i teu r, naqu i t aWan hourg le 1'tan
v ier 1771 Des t i n“ la magis tra tu re, il se l i vra
d

_
ès sa jeunes se s l‘étude dud roi t ; mai s l es le
ço ns de piano q ue lui don na 1‘orga n is te de la
ca théd ra le det heu rg developper—eutses
d ispos i t ion s pour la musique, etlui don nèren t
un goû t passion né pou r cetartqui lui litse.
gl ige r“ju ri sprudence . Schm id t, din cteur de
musiq ue de cet te ville, achev a son éduca ti on
musi ca le e t le décid a su i v re exclustvm ent
l a ca rriere de l‘srt. Dan s les premières a n nées
d u dis—nea l si ècl e, il obti n t l a pl ace d‘or
gan i ste de la cour, Wurshourg, et fu t ch argé
d'en seigner la mus iq ue au: en fan ts dugrand
duc . Ou le considère en A l lemagne comme un
des mei l leu rs organ istesde son tem ps. On con

n a i t cons son nom : 1° Pl us i eu rs concertos
pou r v iolon . 8° Un concerto pour pi a no .

8° Des ch an son s a l l ema ndes. 4° Ca n ta te sur la
mort d‘une jeu ne li l le

, grav ée V i en ne .

5° Q uelques pièces d‘ha rmon ie pou r des ln
atruments ven t.WEB ER (Pe i nture—N oms ou Du rs), di
rec teu r du Con se rva to i re de mus iq ue de Pra
gue, naqu i t en 1771 Welchan , en l ohdme .

l'rançols l ayer, ma i tre d ‘ecole de ce l i eu,
commença N ui en se igne r, d an s sa sept ième
année, l a m usique, le pi a no e t la pl u pa rtdes
Ins trume n ts à cordes e t s ven t. A l ‘age de
douze ans,Weber en tra che: les Piaristes de
‘l
‘

reppan pou r 1 fa i re ses etudes l i t téra i res ,
P lus ta rd

, il fu t adm is a u sémi na i re C lemtln l, a ca use de sa be l l e vo i x e t de son habi
leté dans la mus ique ; pu i s il su i v i t a vec écla t ,
l‘Un iversité de Prague, les cours de ph iloso
ph ie

,
de théologi e e t de dro it. Cependan t, la

tète qu'i porta i t n e lui litpas néglige r l a
mus i que, e t son goû t pou r cetart fi n i t pa r de
ven i r une pass ion véri table. Ses études u n i ver
sita ires é ta n t achevées en 1700, il commença
se l i v re r spéc i a lemen t à l a cul tu re de cet a rt.
Quelques compos i t ions l égè res oul‘on roman

que l t un goûtheu reu x de mélod ie, e t son ha
ni lote su r l e pi ano, le m i ren t en vogue ; bien
tôtil fu t le ma i tre de musiqu e le plus occupé
chez la noblesse de Prague . Il pa ssa i t a ussi
po u r le théoric ien l e plus i n s tru i t pa rm i ses
compat ri otes. La prem i ère grande compos i
t ion qul plaçaWeber au rang des a rt i stes les
p lus d i s t i ngués fu tune ca n ta te d i v i sée en deu x
pa rt i es e t i n t i t ulée L a Düt‘ura nce de la B o
Iidano. El le

_fu t exécutée au théâ tre de Prague ,
en 1707, pou r l

‘a n n i versa i re de l a nai ssan ce
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Manhei m . Le désir de compléter l a somme de
ses con na i ssa nces le co ndu i s i t en 1800, a l

‘
U

n iversitéde Gœttingue, don t il s ui v i t les cours
pendan t d i x—hu i t mo is. ‘l‘antde persévérance
e t les fonct ion s qu'i l exerça ,en 1801 a l a cham
bre i mpé ria l e deWe tz la r,préparércntà Gode
fro idWebe r une honorable ca rrière dans l a
magi s tra tu re. A ya n t reçu , en 1802, les grades
a cadémiq ues

, il s
‘étab l i t llanbeim e t y débu ta

comme avocataut r ibuna l de prem ière i n s ta n ce.
8es succès a u ba rrea u lui procurérent, oui…,

sa nom i n at ion de p rocureu r fi sca l de l a ville.
A près d i x ans d‘exe rci ce de ces fonctions,dont
les loi s i rs lui la issérentassos de temps pou r
s‘occu pe r de l a mus ique a vec a rdeu r, il fu t
a ppe lé

,
en 18lé,à l ayence,en qual i té de j uge,

e t qua tre an s a près
,
l e grand—duc de Hesse le

nomma consei l le r de j ust i ce Da rms ta d t.
A ppel é, a u moi s de j u i n 1825 , i la commis
s ion de ré dact ion d‘u n nouvea u code ci v i l et
cri mine l pour l e Grand—Duché, il fu t recum
pensé de son ai le e t de ses trav aux, a u mois de
juilletlBäî , pa r sa nom i na t ion de procure u r
généra l a l a cou r supreme d

‘appe l e t de ca ssa
t ion . Le l!septemhre l859, ilmou rut aux ba i n s
de l reuanacb, l ‘âge de soixante a n s .
Dans ce qui précèd e,Webe r n ‘es t oonsidéré

que comme jurisoo nsulte et comme magi s t ra t ;
m a i s c‘estsu rtou t comme music ien e t comme
éc ri va i n sur l a mus iq ue qu‘ i l a don né du re

tentissementà sonnom , quoiq ue son éduca tion
mus i ca le n ‘ont é té que cel le d‘u n ama teu r. Il
ne pa ru t même pa s d‘abo rd a voi r reçu de l a
n a tu re une heu reu se organ i sa t ion pou r cet
a rt. c rem icr i n s trumen t qu‘ i l appri t fu t le
pi ano il ytitpe u de pmgrésdans les prem ie rs
temps . Plus t a rd

,
i l p ri t des leçon s d

‘Appo ld

po u r la flûte, étudia l e v ioloncel le, e t a cq u i t de
l 'habi le t é su r ces deux i ns trumen ts . Son goût
po u r l ‘ar t se développan t en ra i son de ses pra
grè s , i l s‘y l i vra avec a rdeur penda n t l es douze
a n nées de son séjou r Ma nnhe i m ,

a près so n
re tou r de l‘Un iversité de Gæltiugue . i l y fonda
une école de m usique e t des concerts sp i ri
tue ls qui y on t subsislé longtemps da ns u n
el a i de splendeu r. Ce fu t au ssi da n s les pre
m iers temps du séjou r de GodefroidWeber à
Manhe irn qu‘ i l s‘ossa ya dan s la composi t ion

,

san s posséder a ucu ne not ion d‘ha rmon ie n l de
co ntrepo intfc‘esta i nsi q u‘ i l écri v i t ses pre
m ièresmesses ma i s bi en que le publ ic acc uei l
litses ouv rages a vec fa veu r, il com pri t q u‘ i l
n e pou rra i t r ie n p rodu i re de durable s'il n ‘ ac
quéra itdes con na i ssa nces d idac t iques e t pos i
um dans l

‘
artd‘écri re. o ulors il pri t l a reso

p-t ion d
‘é tud ier la théorie de ce t a rt, et, dan s

WEBER
l ‘ i mpossibi l i té de t rou ve r près de lui un ma i t re
qu i pdtla lui en se igner, i l lui tou s l es t ra i tée
d ‘ha rmon ie e t de compos i tion qui luitombé
ren t sous l a ma i n . Ici se t rouve l a cause

de l a fau sse di rect ion que Webe r don n a
ses idées conce rna n t l a doctr i ne mus i cale .

B lessé des con trad ict ions q u‘ i l a pe rceva i t da n s
les systèmes d ifférents de l lrnberger, do
Vogle r, de l arpurg e t de quel ques a u t res ;
manquan t d‘a i l leu rs de l ‘édu ca ti on prati qu e ,
qu‘on ne peu t a cq ué ri r que par l es l eçons d

‘u n
mai t re, il en v i n t a se pe rsuader que les pri n
o lpes géné ra teu rs

'

des a cco rds, de l eu r euch a i
nemon i

,
don t on ava i t fa itta n t de bru i t, n ‘é

ta ientque de pu res i l l us ions ; e t, poussa n t le
scep t i c i sme j usq u

‘à su dern ières l i m i tes , i l a l l a
méme j usqu ‘à décla re r q u‘ i l ne pouva i t ri e n
ex i s ter de sembl able, e t que l

‘anal yse des fa its
de pra ti que éta itl e seu l moyen d‘en seignement
pro fi tab le q u‘on pdtemployer . La lec ture des
par t i t ion s des gra nd s mai t re s ayan t été la
sou rce de son i ns truc ti on , da ns l

‘ i solemen t où
il setrou va i t, il con s idéra l ‘anal yse des ca s
par ti cu l ie rs de la compos i ti on comme l a cle f
véritabl e de l a sc ience . Le poi n t de dépa rtdes
théor ic ien s ayan t été d i fféren t, il n ‘éta i t pas
é ton nan t qu‘ i l s fussen t en con trad iction . Les

uns
,
prena n t pou r ba se l a d i v i s ion du mono

corde e t l a p rogress ion harmon ique : d
‘
autM,

deux progre ss ions i n ve rses e t l
‘échel le ch roma

t ique ; d
‘au t res

,
des phénomènes a co ust iq ues ;

d‘au tres en fi n , u n choi x a rbi t ra i re d
‘a ccords,

il es t certa i n qu‘ i l sdeva ientse t rou ve r en oppo
sition dan s lesconséquences , pu i sq u‘ i l s l ‘é ta ient
dans le pri nci pe . Or

,
que deva i t fa i re ce lu i qu i ,

commeWebe r, aspi ra i t se poser commeth éo
ricien nouveau , si ce n

‘es t de d i scu ter l a v a
leur de chaque pri nci pe

,
en démon tre r l es

a van tages ou l es i n convén ients, e t red resser
les fa us ses déduct ions que leurs a u teurs a va ien t

pu en t i re r
,
ou poser comme der véri tés dé

mon trées les fa i ts i sol és a ppl i cab les a ux di
verses théories e t nées success i vemen t dan s
l ‘espace de pl us d‘ un s iècle ? C

_

es véri té s
,
tel les

q ue la lo i d u ren versemen t, form ul ée pa r l a
meau, l

‘ex i stence pri m i t i ve d‘un accord din o
uantn a tu re l, é tab l ie théoriquemen t pa r Se rge ,
l a forma tion des dissouances a rt ific iel l es pa r
les prolonga t ion s e t a l térat io ns d

‘
intervalle '

s

découverte pa r Schroeter e t K irnherger, co li n
la subst i tu t ion de certa i n s accord s a cert a i n s
autres, ana lysés par Catel (voy . to us ces noms),
son t des fa i ts acqu i s a l a sc ien ce ; il ne s

’
agis

sa i t p l u s que de les ramener s u n pri nci pe qui,
dégagé de tou te considéra t ion ph ys ique ou
ma théma ti que, fû t pu i sé da ns l_

'a
_
r t lui-meme
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e t qui fût l a loi générale de sa const i t u t ion . Au

l i eu d ‘accepter ce t te m lssion ,qu
‘
a fa itWeber?

I l décla re, dans l a préface de son E ssa i d
'u ne

théorie sys téma tiquede la compos i tion , qu
‘ i l

ne croi t pas l ‘ex i stence d‘u n système qu i
s
‘

accordera itavec tous les fa i t s d'expérience
ha rmon iq ue : e llon l i vre (d i t- i l) n

‘est poi n t
a u n systéme dans le sen s selentiileo—philm o

nh ique d u mot, n i u n en semble de vér i tés
dédu i tes, dan s u ne su ccession logique, d

‘un
pri nci pe supreme. J ‘ai, au con tra i re, établ i ,
comme un t ra i t ca rac té ri s t ique de ma ma
n ière de vo i r, que notre a rt ne s‘appro prie
nu l lemen t, du moi ns ju sq u‘à ce momen t

a une sembl able base systéma tique.

Le peu de v ra i que nous savons, en ce qui
concerne la composi t ion

,
consi ste enco re

,
a

l‘heu re qu‘ i l est, en un certa i n nombre d‘ex
périences e t d‘obserzatio ns su r ce qui son ne
bien ou ma l da nstel outel assemblage de
notes . Dédu i re ces ex pé ri ences logi quemen t

s d‘un pri nci pe fondamen ta l etles t ransformer
en science ph i losoph i que, en systéme , vo ilà
ce qu‘on n ‘a pufa i re j usqu'àprésent,comme

s j‘aura i so uven t occas ion de le fa i re remar
quer dans le cou rs de l ‘ou v rage. On voit

pa r ces pa roles que c‘es t l a théor ie du scepti
c isme en musique que GodefroidWebe r en t re
pri t d‘expnscr dan s l‘ouv rage qu

‘ i l publ i a sans
ce t i tre : V ersucb ei ne r geordne ten Theori e
de r Tonutakunstsum selbstuntm icht, suit
A nmertungen {ti r Gelehrters [Essa i d ‘une
théo rie sys téma tique (ordonnée) de l a musl
que, pou r s‘instruire so i—méme, avec des re
marq ues pou r les sa van ts], Mayence, Il.
Schot t

, 1817—182l , tro i s vol . in L
‘
origina

l i té d‘u n l i v re qui ava i t pou r butla néga t ion
des pri nci pes fondamen ta ux de l ‘artfu t sans
dou te l a cause du ancrés que ce l u i deWebe r
ob t i n t son appari t ion ; succés si bri l l an t,
qu‘u ne deux ième éd i t ion su i v i t de près l a pre
m ière Schot t, vol . in
e t q u‘ i l en fu t publ ié u ne t ro i s i ème peu d ‘a n
nées aprés (lleyenœ ,

18—î O-1833, 4 vol . ñu
Cependan t , les A l lemands eux —mêmes, épri s
d ‘abo rd de l a nouvea u té de la forme de l ‘ou
vrage, on t fi n i pa r ape rcevo i r le v ide d

‘u ne
théorie n éga t i ve qui ramena i t l a science a ce
q u‘el le éta i t a u temps de li ein ichen e t de Nat
thesou, e t l ‘engouemen t a fa i t p l ace chez eux
l ‘ i nd ifférence . Tou tefoi s l e l i v re deWeber

estrecommandahle pa r l ‘espri t d'ana lyse qui
s
'

y fa i t rema rque r dan s l
‘examen d ‘une mu l

titude de cas pa rt icu l ie rs de l ‘a rt e t de la
science ; s i on ne peu t le cons idére r comme
l‘exposéd

‘ une théo rie véri table, on doi t avouer

q ue c‘es t un recuei l i n té ressan t d‘obse rv at ions
où l‘on peu t pu i se r des rense ignemen ts u t i les .
Une t raduct ion angl a i se de ce t ouv rage a été
publ i ée sous ce t i t re The Theo ry ofMusica!
compos i tion trea ted vr i th aWiero to a n a t u
ratiueonsecuttue a rra ngemen ts oftopics .
Ce tte t raduct ion a été fa ite su r l a t ro i s i ème édi
t ion a l lema nde

,
a vec des notes, pa r James

F .Wa rner
,
professeu r de musique b Boston

(Éta ts-Un i s d
‘
Amérique), en deux volumes

gr . i n Une seconde éd i tion de cet tetraduc
t ion a é té donnée à Londres, en 185 1 (deux
vol . gr. ln pa r l . B i shop, de Che l tenham
(v oyez ce nom), qui a rétabl i pl usieu rs passages
de l ‘origi na l , suppri més pa r ll.Wa rre n , no
tammen t l‘ana lyse de l‘ i n t roduc t ion du qua
t uor deMozart (en ut), qui a donné lieu a l a
con troverse de l ‘au teu r de l a p résen te bio

graph i e a vec Perne e t l iesevvetter (sons l e
pseudon yme de Le Duc) .

J iigemeineMus ik lehre fii r [ch i—er und
Lernende (Scien ce généra le de l a musique, a
l ‘usage des p ro fesseu rs e t des élèves), Darm
stad t

, C . Lesli e, 1829 , its de cen t—qua
ra n te-neu f pages e t q u i n ze pla nches d

‘c s em
ples . Cetouv rage, ex tra i t d u précéden t, es t
re l a t i f a ux élémen ts de la musique considérés
dans l a gamme, l es i n te rva l les, l a mesu re e t l e
rhythme . i l e n a é té fa i t une deux ième éd i tion
en 1895 , Mayence, chez Schol l, ln e t une
tro isième

,
en 1831, a Hayence ,chex l e méme,

in —8°de cen t—qua tre-v i ngt—quatom pages.We
ber a ajou té i celle -c i u ne tabl e des mat ières
fort é tendue

,
qu i forme une sorte de d ic

tion na ire abrégé de mus ique . 5° D ie Gem

ra iba sslehrs sum Selbstunterrs‘chte (Doctri n e
de la ba sse con t i n ue pou r s

‘
instruire soi

méme), lleyencc, Schott, 1838, in—8° de au

e t ci nquan te—qua tre pages avec des p lanches
d‘exemples . Ce pet i t manuel d‘ha rmon i e es t
ex t ra i t de l a troi si ème éd i t ion dc l‘Essa i d’

rm e

théorie sys téma t ique de la compo si t ion .

L
‘
auteur y a ajou té que lq ues écla i rc i ssement s

nouveaux .Webe r a auss i tra i té de l‘accompa
gnementde la basse ch iffrée dans l a Gou t te
m u si ca le de Le ipsiclr(t . XV , a n n . 1818, pages
105 ctsuiv .) etdan s l ‘écri t périod iq ue i n t i
tulé Cz ci i ia X I I I, p . 145 d‘aprés

d‘u ne théo rie de la composi t ion .

4° Uebe r Chro nometrr‘sche‘ Temmbezeicb
«i mg, nebs t Verglrr

‘

chuugsto/‘ef de r Gra de
desMaelzelschen filetm nome, etc. (Sur l a dé
termi na t ion cbro nométrique du temps en mu
sique

,
suivi d‘une table de compara i son des

degrés du métqo nome deMaelecl avec l es nseti
lut ions s i mples du pendule), llayence, Schot t,
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1811 , ln

-8' de s i x feu i l les Bonn , Simroclz. Ge
petitouvrage es t ex tra i t de l‘Ess_a i d'unethéo
r ie, etc .Weber ava i t déjà t ra i té ce sujet dans
la Ga zet te musicale de Leipsick (t .XV, p . 44 1,
e t t. XVI, p . 4 47e t e t dan s la Ga zette
m us i cale de V i en ne), t . a n n . 1817, p . 204

209 e t p. 5° B eschreibu ng und Ton

ieiter der 6 .Webeflschen D oppelposaum n

(Descri pt ion e t gamme du t rombone doub le de
G .Weber), l ayenee, Schot t (sa ns date), gr.

in —8‘ de hu i t pages .Weber inventa cel instru
men t s li ayence , en 1817. 0° V e rs uch ei ner

pm&tischen A kus t ik der B iasinstrummte
(l autd‘une a cous t ique pra t ique des instru
ments sven t). Ce t ra i té, u ne des mei l l eu res
p ro duct ions de G .Weber, a été écr i t pour l e
d ix ième vol ume de l‘l ncyclopédte a l lemande
de Ersch e t de Grube r.Webe r l ‘a publ ie auss i
dans l a Ga settsmusica Iede Leipsc (t. XV I I I ,
p . 83 , 40, 05 , 87, e t t . XIX, p . 809 e t
7° Ueher Sa iten fnstrumente suitB ü nden ,
und die E igenthumlit dieser E i n rich
lung (Sur les inst rumen ts s cordes e t s a rche t
e t su r leu rs pro pri é tés) . Ce mo rceau a é té in
séré dans la Gu etta musi ca le de Berl i n (an n .

1825 , n° Uebsr seiehts‘ge i 'brbesserung
des H aras (Su r u n pe rfect ionnemen t i mpor
ta n t do cor), dans l a Ga ze t te m us ica le de Le i p
s i ck (t . XIV , p. Vorseblaq su ï erei n

fa chuny und B erei cherung der P auken (Su r
l a s impl ifi ca t ion et l ‘amél iora tion des t imba
les) , da us le meme Jou rna l XV I, p.

10° B rgebn isse der bi she rigen F orscbungen
über dieEch the itdes N osa rt'schen Requ iem
(Résu l ta ts des recherches fa ites Jusqu‘à pré
sen t su r l‘au then ti ci té du Requ iem de.l oza rt),
l ayence , Schot t, 1890, in -8‘ de xx i v e t q ua tre
v i ngt- se ize page s) . 11°Wei tersE rgebn isu de r
mei loun F orschu ngen über bis Eehtheitdes
N owrt’whsn Requ iem (P lus amples résu l ta ts
des recherches continuécs s u r l ‘authen t i c i té
du Requiemde l osart),Mayence, Schot t, 1827,

.in —8“ de ci nquan te - s i x pages. V oyez su r ces
écri t s

, .extra i ts de l a Ce ci lia (t . li l, p . 205

500, t'. IV , p . 257- 552, ett. V I , p . 103

la B iogra phie un ive rse l le des m us icien s
V i , .p. 989 et GodefroidWebe r eu
treprit, en 1824 , la publ i ca t ion d ‘un écri t
pério dique concerna n t l‘hi s toi re e t la litté
ra tu re de la musiq ue

,
i n t i tu l é Ctei iia ,

eine Zei t sch rift für die musika iischeWelt
(Cécile , écri t périod ique pou r le monde mu
sical),Mayen ce , Schot t, 1824 e t a nnées su i
va n tes . i l fu t le rédacteu r en chef des qua t re
v i n;: t s prem ie rs cah ie rs de ce t exce l len t écri t,
ferman t v i ngt volumes in i n terrompuen

su i te, ce t ouv rage a été con ti nué depu is l a
mort deWeber pa r bebe , de Berl i n (voyez
ce nom) . Indépendammen t d‘un grand nom
bre d‘ana iyses de publ i ca tions nouvel les ,We
ber y a i n sé ré les morceau x don t voi c i les
t i t re s 12° D ie meuse/clicks Stimme . E i ne
physiob giseh-nüustiche H ypothese (La vo i x
huma i ne . Hypo thèse physiologico—a cou st iq ue .
t . I , p . 81 18° Usher Toumaterei (Sur
l‘express ion p i tt o resque des sons . Ext ra i t
d‘u ne es thétique i néd i te de l a musiq ue

,
t. I I I .

p. 125 14° D ie J u ra ,M ich und
ha rmo ni sch betra chtet (L‘a i r [v ibran t], co n
sidération acous t ique e t ha rmon ique, t . IV ,
p. 49 15° Teutsehia nd ins ersten V iertel
desm a J a brhunderts .B etra ehtungen ein es
Nusikfreunden (L

‘Allemagne dans le p rem ie r
qua rt dunouvea u s iècle. Réflex ions d‘un am i

de la must
*
e, t . IV , p. 89 Weber

compensaton de r L a“a ipfei{en (Sur l a com
pe nsation des tuyaux a nehes

,
e tc . ,

t . I I
,

p. 208 17° Uebe r compensirts
'

L a hia l

pfeifen (Su r iestuyaux compensa t ion
,
t . XV I,

p . 18' V erbesserte 0rgefpfeifen , Erfin
da ny des 0rgelbauers T u rku(Les t uyau x
d‘orgue perfectionnéa ; i nven t ion du facteu r
d
‘
orgues T u rley, ibid.

,
p. 19° Ski sm

sur Lettre vousdoppetten Contrapunets (ta
quisse de la théorie d u con t repoi n t doubl e .

t . X I II, p. 1 -29 etp . 209 20° U
_
eher eine

besonders meriwürdipe Sicile i n einemMo
sa rt'schen V iotiuqua rtettaus0 (S ur un pa s
sage partieulièrsmentremarq uabl e d‘un qu a
tuor de v iolon en utpa r Nou ri , t. XIV ,
p. 14 9 e t 122—120 Weber a écri t auss i l a
(1) Ce mo rceau futpubl ié parWeber h l ‘occas ion

d‘une discussion re la tive a un article que l ‘auteur de
cette B iographie a va i t do nné dans la lin ea usues‘eate,
t. V , a a a . Peres ava i t repondua eetarti
cle dans le mémé do it. etava i t prétendu cau ser la
mauva ise ha rmo n ie du passage de I on rtpar descen
aideru ieu detona l i té qui , précisémen t, en sontla aen
dan uatien . Il avai t été fac i le au réd aeuur‘a le Ren a
musicalede réfuter eette fa ible apo logie dans une note
plueéetsa sui te. L ‘a l a irs causa quelque émotions au

Conserva to i re de Pa ris, etpaudsntune séa nce dujury
des eoueo a ea qui arrive dans le méme temps, eto ù se
trouva ien t Chernbini. Bo ie ldieu. Peer, Lo ueur. R ei
eha. Be rton etl'auteur de l‘artiela.divrrsea o pin io n s
furen t agi tée s ee suje t. Lesueur garda i t le si lence :
ma i s Ilo ieldicu, Peer etBerton eoudaatne ieutles sue
eessionuharmo n iques du passage.fle ieltue ntrepr itleur
défense , ma is Cherubin i tranche la question en s

‘

e

eriautTu ue a ee eustu dis : P i n‘

s ra ison . Sa

règle estcette de letousse école : elie n ude-ue es 'a s

Cependan t la eon se iilrr b lem etter, caché sous le
pseudonyme de N . C . E . Leduc. lit. dans la G uerre

usust‘œ i e. une critique de l‘article de la Revuefluvia le.
de Le ipsteh (t. XXX i l,p. 117 où il ” un e une

grande ignorance d_e l
‘

ari d
'

écrire en musique. line ré
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ses WEBER
on ne trou ve pl us de ren se ignemen ts sur ce t
a rtis te . On a gravé de sa compos i t ion : T ro i s
qua tuors pourdeux v iolons, a lto e t basse, op . 8;

Augsbourg, Gombart. On con na i t sous son
nom l es opéras i n t i tu l és D er Tra nspo rtim
R olle r (Le t ranspor t dan s l a ma lle), etD ie
Zwillinae (Les jumeaux ).WEB ER C u sun a-llsnnu-F a i ni anc—Ao

nou s ba ro n DE), compos i teu r a l lema nd du di x .

neuv ième etécle qul, a prés Bee thoven , a jou i de
l a répu tat ion la pl us bri l l an te, naqu i t le 18dé
cembre 1788

,
l utin , pet i te v i l le du duché de

ild stein . Il y a tou tefoi s des obse rva t ions
fa ire surcelle date. Unetahledema rhæ ,én gée

b l u t i n, a l
‘occas ion d‘unetéte commémora

t ive donnée en 1858, porte ceci : Cha r les—Ma rie
deWeber, ba p tisé Enfin le 20 n ovem
bre 1788, mort8 L ond res le 5 j uin 1828. Cc

pendan t l . ll ex -I arie deWeber, fils de l ‘au
teu r ditF rsyrd«ii i x et dim tenr de l‘admin is
t rat ion royale des chem i n s de fer de l a Saxe,
à D re sde, a re t rou vé, dan s u n re cuei l d

‘ actes
ele fam i l le éc ri ts de la ma i n dti son grand- père,
F rancoi s -An toi ne deWeber, une note dont
voi ci la t raducti on : e l utin , dans le Hols te i n ,
a 1786 . Le 18décembre, à dix heu res e t dem ie
a duso i r

,
es t néŒuries—l a rle-Ï rédéric—Ewes t

e t il a été ba pt i sé le 20 décembre dans la
chape l l e de l a cou r, !utln (Hol stei n) . 0

Cette découverte a été annoncée par i . J ahns,
dans le n° du 24 mai 1854 de l a Nouv el le
Ga zet te musica le de berl i n (Nm B er liner
Musi ei iung)
Dans le premier volume du tabl ea u de la

v ie de son i l l us tre père (Ca rl Ma ria conWeber sin L eben sbi ld. Lelpsick ,!rucstl ei l,
1854 , p . I . l ex- l erie deWebe r, ap rés
a voi r rapporté le tex te de l a note de F ranço i s
Auto ine

, pa ra i t néanmoin s res ter dans le dou te.
I l admet l a poss ib i l i té q ue le l i v re de l'égl i se
d
‘
Eutin ren ferme u ne erreur de nom de mois;

ma is il ajou te, aprés avoi r ra pporté l a no te de
son grand—père : l i se peut que cetécr i t soi t
a us si i nex a ct que bien d

’
a utres a ssertion s

de ce si ngu lier homme (Die indcss n eder meh r
Glauhhaftigkeitverd ien t a l s a ndre Niedcr

schriilen des o il sclnaflüchtlgen mannes)
(1) Veysa lunote publ iée par fil .

‘
l héodore l‘em m

lirr. dans la Gouttemusica le de P a ris, n° lil de l'an
née i l“.

(2) l
‘

a m ie—An toi ne deWeber a justifié danstoute
sie I

‘

épitbétadontse sertson peti t- il le. Douéde ta len t
na ture l peor ia musique.ma is n

‘

ayan t fa itaurnne étude
sérieuuu, il ne déc ide pour l

'étatm i l i ta i re etobtin t de
l
‘

eleeteur Cherice—ï béede n une see s—lieutenanee dans
la cava lerie, en 1758, futblessé grid-«men t à la ba ta i l le
de lte shaeb, puis se dége ûta du métier des arme-s et
autr e comme surnuméra irc dans l‘adm in istra t ion des

11 que Cha rtes-l erie deWeber ava i t
choi s i le novembre pou r la datedc sa na i s
san ce

,
pa rce qu‘e l l e colucida itavec le Jou r de

la n a i ssa nce de sa femme.

La re tra i te où v i va i t sa fami l le, les v i s i t e s
q u‘on receva i t de quelques hommes de mé
ri te, e t l

’i so lemen t où l e jeuneWebe r éta i t
re tenu pa r ses pa ren ts s l’égard des en fa n ts
du voi s i n age, seenndère ntl eu rs rues pou r le
su ccés de l ’éducati on qu'i ls vou la ien t lui don
ne r. Son espri t dev i n t méditatil‘,b l'i ge où l‘on
ne sa itpas d‘ord i na i re ce que c‘es t que l a mé
di ta t ion ; son imagi nat s

'
esa ita e t da n s

l ‘ ignorance oh on l e l a issa du monde, il s
'en

litun tou t fan tas t ique don t I l é ta i t le cen tre .

Letemps se pa rtagea i t pou r lui en t re la pei n
tu re etl a musique ; il awi natt, pe ignai t
l ‘hu i le, à l

‘
aquarelle, e t a cq uéra i t quelq ue

habi le té dans la gravu re l ‘eau- forte . Tou te
fo is

,
il ne po rta 1amais beaucou p d’ardeur dan s

ces occupa tion s ; sans y p rendre garde, I l fi n i t
pa r les aba ndonner pour ne s‘occuper que de
l a musique, qui bi en tôt rempl i ttoute son Ame ,
comme ildisa itlui-méme. Il n e putcependan t
fa ire d ‘abord au tan t de progrès qu

‘ i l le dési
ra i t, pa rce que des ci rcons ta n ces imprévues,
ou meme le ca pri ce, déterm inatentson père à
changer souven t le l i eu de sa résidence. Ce t te
i n stabi l ité , ayan t pou r conséquence d'obl ige rWebe r changer souven t de ma i t res de mus i
que e t de pi ano, je ta i t beaucoup d‘ incerti
t ude dans ses é tudes . Be li n, il rencon tra dan s
B eusch el

,
de lllldhurgbausen, un bon lnstituteur don t il reçu t les l eçons pendant les a nnées

1790 e t 1707, e t don t l e site e t les so i ns i n te l
ligents l e p ré pa rè ren t à l ‘exécu t ion pu i ssan te
e t ca rac téris t iq ue qu‘ i l acq u i t su r le pia no . On

pu t des lors acquéri r l a conv ict ion que la n a
tu re l ‘ava i t des ti né à la cu l tu re de l a mus ique

,

et ses paren ts résol u ren t de n‘épargner a ucu n
ell“er t pou r développe r ses heu reuses d i spos i
t ions . llans ce desse i n, ils a l lè ren t s

‘
établir à

8a |ehourg, e t le placérentsous l a d i rec t ion de
impôts lliid eshetm. en 1157. (tuauupu‘s. i l futBand
8la fi l le de so n chef.J .-P. be Pan etti. qui le i appo rta
de la lortune. Se n bee n-pi n «sutmor t ouun après. i l
lui succéda dansson emplo i . lin 1758. i l épousa sa lia n
eée . Apres que lques années d

'

une existe nce tra nqui l le. il
s
‘

ennuya de sa position. se resul t s cul ti ver la musique
etderangu us ullo irea . En 1708. i l perd i t n place. s
cause de s: etvécut fortretire ti iidesheins
jusqu‘a tm . 8e (em i lie se composa itde hui t enfants,
dontcinq garço ns ettro is di tes. 8e 1158, i l qui tta ltil
des eten tra dans un orchestre de thiüre ; puis i l
se l l lui-mèn e directeur de speetsele.disslps toutce
qu‘ i l po sséda itdans cette en trepri se. etla tour 4 tour
ma itre de chapel le de l ‘évêque de Le hrch. music ien de
vi l le. pui s em ntde. v il le en ville.sans ‘

prendre de pe
sitien nul le port.



WEBER
I lehel Haydn, mai t re habi le san s doute, ma i s
don t l ‘ aspec t sé rieu x e t l‘enseignemen t severe
frappèren t d‘ une sorte de st u pe u r ce t enfan t,
d‘u n lge t rop didi rentde cel u i du v ie i l l a rd .Weber ne t i ra q ue peu de fru i t des leçons de
ce sa va n t mus ic ien : il con t i n ua à se d i r iger
pa r son i nsti nct, e t l e prem ier résu l ta t de ses
ell

‘

orls futl a publ i ca t ion de six pe ti te s fugues
pou r le cl aveci n , qui pa ruren t Sa lzbou rg en
1798. Ve rs l a lin de cette a nnée, il se rend i t 8
flunich, où il reçu t des leçon s de chantde Va
l es i (cop. ce nom), e t dev i n t élève de l aIcher,
organ is te de la cha pel le roya le, pou r la com
pos i t ion .Env i ron v i ng t an s aprés,Weber écri
va i t : s Aux exce l len tes e t l umi neu ses i n s truo
t ion s de co maitre , je su i s redevabl e de la
conna i ssa nce des procédés de l'art, e t de la

u faci l i té a les employe r, pa rt i cu l i èremen t en
v ce qui conce rn e l a man ière detra iter u n
a suje t a qua t re pa rt ies, don t les lots doi ven t
ét re auss i fam i l i ères a u muticteu, que cel les

a de l‘orthogra phe e t du rhythme aupoete. s
Ce lutsous les yeu x de K atcher queWeber
éc ri v i t son prem ier essa i de monique d rama
t ique

,
da ns un opéra qu i ava i t pour t i t re : D is

Maehtder L iebe und desWein s (La force de
l ‘amour e t d u vin). ll composa aute l, da ns le
meme temps, une mute so lennel le, pl usieu rs
sonatu e t va r ia tion s pou r l e pia no, des trios
de v iolon e t des chan sons a l lema ndes ; mai s
pl usta rd , l orsq ue sonta ienteutacqu i s pl us de
matu rité e t que son goû t lutformé, il je ta au
feu les premières prod uc tion s de sa jeunesse.
Vers l a lin de 1799, Scunelelder ayan t pu

blié les prem iers essa i s de la l ithograph ie,Weber se pa ssion na pou r cette nouveau té.
s L‘impatiente activ ite d‘u ne jeune téte qui
a reche rche a vec aviditi tou t ce qui est
nouvea u (di td i da ns le memoi re qu

‘Il a
la lsri sur sa v ie) détou rn a dès lors mon
a tten t ion de son obj et légi t i me, e t me mit
dans l‘espri t de deven i r l e ri va l de l'Ingé
n ieux au teu r de ce t te s i ngu l iè re découverte.
Je me procura i une col lec t ion d‘out i l s n é
cessa ires,etme m isà tra va i l ler avec a rdeu r,
detel le sorte que je fi ni s pa r me pers uader
que j‘é ta i s moi-méme l‘ i nven teu r du pro
cédé. i l es t du moi n s cer tai n que]‘imagtna i
u n syttème p lus parfa it, e t que je parrins
cons tru i re une mei l leu re mach i ne propre à
i mprimer. Rempl i de mes idées à ce suje t

,

e t dési ra n t a ppl iq uer mon procédé a des
travaux pl us importants,)e demanda i mon
père de nous tra nspor ter F reybe rg, où je
pouva is me procu re r avec plus de l

‘

acililé

les ma téria ux qu i n
‘é ta ien t nécessai res.

429

s Tou tefois cet te fan ta i sie ne du ra pas longtemps. La natu re mécan iqueds ma nouvel le
occupa tion, la fa t igue e t l e dommage qu

‘el l e
me ca usa i t , en fin , sa tendan ce a amort i r
mes facu l tés, me l a fi re n t bien tôtaba ndon
ne r, e t ce fu t avec u n redoublemen t de zèle
q ue]e retou rn a i a la musique . 0

La compos i t ion de l‘opé ra D osWoldme d
chere (La fi l le des bo l s) marq ua le re tou r deWehe r a l ‘a rtpou r lequel il é ta i t né. Cetou
vrage fotrepréseuté Mun i ch pour la prem iere
foi s, aumoi s de novembre l800; le succès sur
passa les espérances du j eu ne a rt i s te, a lors
âgé de qua torze an s seu lemen t ; ca r non - seu
lemen t i l réuss i t sMun i ch, mai s on le repré
sen ta qua torz e foi s a V ienne ; i l fu t tradui t e n
l a ngue bo hème pour le théâ t re Na t ion a l de
Prague, e t l

‘admin i s tra t ion du théâ tre de l’é
tersbo urg l e m i t en scéne. Cependan tWeber,
choq ué des i mperfection s de son trava i l

,
lors

que son éduca tion mus ica le fu t p l us ava ncée
,

l e re fiten ti èremen t q uelques a nnées aprés.
Des affa i res ayan t appe lé sa fam i l l e s Sa l a
bou rg, en 180l, i l y écri v i t, d

‘
après un nou

veau sys téme don t i l a va i t pu i se l‘ idée dan s u n
a rt icle de l a Ga zet te m usica le de Le ipsich, un
opéra- com ique i n t i tu lé P e te r Schumi!und
sei neNocbba rtv(P ierre Schmoll e t ses vo i si n s).
Parune s i ngu la ri té touta l lemande, le v ieux
ma i t re l ichel Haydn «commanda l‘ou vrage
en publ i c, pa r une no te qui fu t publ i ée dan s
les Journ aux. Toutefoi s ce t opé ra , joué h
Aogsb0urg dan s la méme an née, ne ré uss i t
pa s. L‘ou ve rture sente, retouchée plus ta rd pa rWebe r, estconnoe aujou rd‘hu i ; e l le a elegra
vée àAugsbo org,cha Gomhart. I . l es.

-l erie

deWeber, qui possède l a pa rt i t ion origi na le de
cetouv rage, se pro pose de fa i re appl iquer l a
mus iq ueun me i l leu r l i v re t e t de fa i re conna it re
a Pari s e t a Londres ce t te production de l a
jeu nesse de son i l l us t re pére . Da ns l‘an

née 1802, le pére d u jeu ne a rt i ste lui fitfa i re
u n voyage par l elpsich Hambou rg etda n s
le Hols tei n . i ly ache ta quelques l i v res dethéo
ri e de musique e t yétudia les di ve rses doctri nes
de la sc ien ce de l‘harmon ie . Ma lheu reuse
men t (dit-il) , aumomen t ouje croya i s avo i r
résq la plupa rtdes diffi cu l té s de l‘a rt, u n
docteu r en médeci ne renverse tou t mon
bea u système avec son é terne lle ques t ion
P ourquoi cela sat- i l a in si ? etme plonge:
dan s u ne sér ie de dou tes dontun nouveau
pla n

,
basé su r des pri nc i pes ph i losoph iq ues

e t naturels, putseul me délivrer. .l‘exam iua i
le méri te des a ncie ns ma i t res, etje remon
ta i au x causes fondamenta les, pour en for
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mer u n ensemble de doct ri n e app ropr ié a
a mes besoi ns. v C‘ es t q uelque chose d'a ssez
pla i san t, i l û utl‘avouer, que ce ga rçon de
sei ze a ns qui t rouve ou pla n de théo ri e dan s
des pri nci pes ph ilosoph i ques etna tu rel s, e t
qui remon te aux ca u ses fondamen ta les pour
en former un ensembl e de doctri ne !
Au commencemen t de 1805

,
Weber se ren

ditaV ienne ety rencon t ra l‘abbé Vogle r, don t
il dev i n t l ‘é lève fa vori . Pendan t près de deux
a nnées

,
il fi t, sou s la d i rect ion de ce mai t re

,

des études plus sérieuses etplus mé thodiques
que ce l les qu‘ i l a va i t fa i tes p récédemmen t.
Pendan t l es deux a nnées ou en v i ron que le
mai t re e t l‘élève passèren t en semble dans l a
ca pi ta l e de l'Autriche,Weber ne che rcha poi n t
s liner l‘a t te n t ion sur lui

,
ca r il n‘y publ i a q ue

des variationspour l e pia no, e t l a pa rt i t ion de
.1
‘

ausort, opéra de Vog ie r, rédu i te pou r ce t
i n st rumen t . A la dude 1804 , on lui offri t la
d i rect ion de l a musique du théâ t re de B res lau;
q uoiqu'i l ne fût8gé que de d i x- huitans e t
q u‘ i l manquétd‘expérien ce dans l‘a rt de dl
riger un orches t re il accepta ce tte place e t en
p ri t pos sess ion avee la méme a ssura nce que
s‘ i l ava i t en la cert i tude de l a bien rempl i r. Il
y mon tra en effetde l’i n te l l igence e t p lu s d‘a
ptomh qu‘on ne pouva i t en attendre de son
âge : mais son ca racté re angu leux luititpeu
d ‘ami s pa rm i les a rt i stes de cet te ville, qui ne
voya ien t pa s sans dépla i s i r a leu r tête un
homme si Jeu ne e t d'u n nom Jusq ue-là apeu
prés i ncon nu .Webe r s‘y mon tra part i cu l i è re
men t du r e t haota in a l‘éga rd de 8chnabe l
(voyez ce nom) , musi cien de méri te e t homme
respec tab le . C‘es t B res l a u que le Jeune a r
t i s te re touche plusieu rs de ses a nci ens ouv ra
ges e t qu‘ i l écri vit le plus grande pa rt i e de
Rubesa hl. Opéra qui, pa r des moti fs ma i n te
nanti n connus, ne fu t pas d‘abord représen té
sous son nom . S

‘
il n ‘y eu t poi n t de succés pa r

ses ou vrages , ily acqu i t du moi n s des conna i s
san ces p ra tiques dans l'a rt de d i riger les or
ches t res e t les chœurs, qu i lo i préparérentplos
t ard une posi t ion d igne de sonta ient.Aucom
mencementde 1806, le pri n ce !ugéne deWo r
temhcrg, amateu r pass ionné de mus iq ue, ln
v i taWeber a se haer da ns sa pe t i te cour, en
Si lés ie . l e compos i teu r écri v i t deu x sym
phon i cs, plusieurs can tates e t d‘au tres mor
ceaux de musi que ma i s les événements de l a
guerre qui furent6 sulte de la bata i l le de Jéna
ayan t an éan t i le Jol i théâ t re e t l‘élégante cha
pel le de ce pri nce,Weber es saya de voyage r
pou r don ner des con certs ; l es événemen ts qu i,
acet te époque

, aflligea iuntl‘Allemagne l‘obli
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gèren t enco re ren once r a ne prulet . Il du t
a im aœepteri‘asile que lui oth eit, a Stuttgard,
le pri n ce Louis deWortemherg . C ‘es t dan s
cet te ret ra i te qu‘il ar rangea , avec l

‘a ncienne
musi que de so n opé ra D asWaidvvæ c ,

celu i qui es t co n n u sou s —le nom deSylom . I l

y écri v i t aussi l ‘espèce de drame i n ti tu l é Der

orale Ton (Le prem ierso n), a insi que plus ieu rs
ouver tu res, chœurs e t morceaux pour le pi a no .

V ers lem llieu de 1809 , il se renditâ l'inv ita
t ion de Vogier, son ancien mai t re

,
e t a l l a se

li ver présde lui Dsrmstadt. Ce futdans cet te
agréable v i l le q ue se forma l‘ i n t im i té deWe
ber avec l eyerbeer, Gausbacher e t GodefroidWeber ; i n t im i té que l a mortseu le a rompue,
et qui, dans l

‘é lo ignemen t méme, s‘es t re n i
mée en plus ieurs ci rcons ta n ces. C‘es t a Da rm
stadtqueWebe r écri v i t, en 1810.A bou—E as
aa n pou r lethéltre du grand—duc. An pri n
temps de l‘an née su i van te, il a lla F rancfort
pou r y fa i re représen ter cetouvrage «don ner
des concerts, puis il rev i tMun i ch , s‘y fiten
tend re aussi da ns plus ieurs concerts, v i s i ta
Berl i n e t re tou rna enfi n aV i en ne,“ il a rri va
en 1812. A ppel é quel ques moi s apres a Prague
pou r pre nd re l a d i rection de l a mus ique de
l‘Opéra a l lemand, il accepta cette pos i t ion , e t
y litpreu ve d‘une grande espacité dans la réor
gan isation de l‘orches t re etdes chœurs. Dan s
les troi s a nnées“il rempl i t cesfonctions (de
puis 1818 Jusq u‘en il n

‘écri v itque l a
gra nde ca n ta te l amp/und Step (Comba t e t
vi c to ire), quelques morcea u: de mus iq ue in
s trumen ta le etdes chan ts gue rri e r“pl us ieurs
voi x , qui fu re n t les premiers fondementsde sa
renommée popu la i re. On igm re les moti fs qui
luiti ren t don ner brusquemen t sa démiss i on
de sa place, en 1816, e t lui lise n t préfére r,
penda ntdeux ans

,
une v ie n omade e t ou a i s

tenue préca i re une pos i tion honorable. s Be
e pu i s ma ret ra i te de Prague (dit—ll dans le
mémoi re su r sa v ie écr i t en J

‘
a i vécu

sa ns occu pa t ions fixes ; J
‘
a i v is i té di ve rs

l i eu x, a t tendan t avec ca lme d‘ét re a ppelé a
une nouvel l e sphère d‘act i v ité. J ‘ai reçu de
tréa»belles offres de pl usi eurs endroi ts, ma i s
l ‘ i n v i ta t ion qui m‘a été fa i te d‘aller fonder
on Opéra a l lemand D resde a été la seule

a qui a i t pu me ten ter. J ‘y su isma i n tenan t, et
s J‘espè re rempl i r a vec so i n e t intel l igence…
s devo i rs qui me sontimposés. s
A i n s i fin i t la noti ce ohWebera fa iteonnaitre

quel ques ci rcon st a nces de sa v ie, e t a révé lé
que lques -u n s des myst ères de son âme d‘en »
t i s te. Toute foi s

,
iln‘y pa rle pas de ses chagri ns,

qui Jusqu
‘
a iors ava ientété cu i sa n ts ; chagri n s
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opéra

, conformémen t a son engagemen t, ce ne
fu t pas san s u n v if sen ti men t de do u leu r q u

‘ i l
se «pa ra de sa fam i l le, quo iqu

‘ i l l’ùtlo i n de
p révoi r qu'i l n e l a re verra i t plus. Il qu i t ta
D resde, le 10février 1826 , accompagn é de son
am i ï urstenau(voy. ce nom), se dirigeantpar
Leipsick,We imar e t F ran cfort vers Pa r i s, où
i l a rr i v a l e 25 du meme mo is. i l y futa ccuei l l i
av ec l ‘en thous iasme inspiré pa r l a musique du
F reyscbiitz, e t tou s les art i stes lui témoign é
re n t la pl u s gra nde considération . i l écri va i t
a lo rs a sa lemme : a l e n ‘essayera i pas de le
u décri re commen t on me tra i te i c i ; si je le
u rapporta ia tou t ce que ma di sen t les plus
0 gra nds ma i tres, l e papie r lu i-méme se ra i t
a forcé d‘en rougi r : si mon amou r- propre ré
siste à ce grand cboc,j‘anra i du bonheu r (i ) .e
i l part i t de Pa ri s l e 9 mars e t a rri va le 0 a
Londres, où i l log on dan s l a ma i son de Geol

ges Smar t .Da t ransports d‘en thousi asme écla
tèrents Coven t —Gar den e t à Dru ry- La ne lors
qu ‘ i l s‘y mont ra , e t surtou t quand il pa ru t
dans l ‘orches tre du p remier de ces théâ t res
pourdiriger, conformémen t son engagemen t,
les reprflentationsduF reysebiita .Malheureu
semen t ces triomphes ne vena ien t ca re sser
l ‘amou r-propre de l‘a rt i ste qu‘au momen t où
l a v ie I‘abandonna it. Le 13 a vr i l fu t l e jou r de
la p remi ère représen ta t ion d‘Obéron . Le suc
càs ne répond i t pas a son a ttente ; ma i s, p l u s
ta rd , l

‘

es beau tés origi n a l es de cetouvrage fn
ren t goû tées , e t s i 0béro n n

‘eu t pas la vogue
popu la i re du F n yschüta, il es t d u moi ns enn
s idéré pa r la a rti s tes comme une du me illeu
res p roduct ion s de son au teu r .
La rapid i té des pro grès d u mal qui consu

ma i t l a vie deWeber é ta i t edrayante : le cli
ma t fa tai sous l eq uel i l v ivaltdepu i s q uelq ues
mois i‘actlva itencore . Lui-méme le sen ta i t e t
s‘en pla ign ai t da ns une le tt re d u 17 av ri l .
B ien tô t sa fa iblesse dev i n t ex t reme ; le 80ma i ,
ll écr i va i t s s a femme : Tu ne re cev ras p lu s
a de mo i un grand nombre de le tt res ; réponds
s ce l le-cl non a Londres

,
mai s F ra ncfort

,

La mars,Weber v isita leConserva to i re , en me
men t etsja !a iaa ia n an courudn aompa sitian. Lereq u

'il
en tra danama alanaa.j

‘

aspliqua isaman“h euce qui een
ati taula «le… en tre lata nniitl ane ienna du pla in
ebna t etlatonalltl modern e. Je l ‘ava i s vu deux jeun
aupam anteines €hernbin i . En le voyan t entrer, je vou
lus«sur la leçon.ma in i l l a pria l a eontinner. a‘asait
et(« o la avec beaucoup d‘a ttention . La leçnn lulu, il
n e di t qua le sujet que j

‘

ava istra ité l‘ intéreaaa itbean
eo np. et ilm‘

adressa que lques paro lea obllgea ntea Nous
sortîmes ensemble etnouspnomeMmea sur le bouleva rd
pendan t qu’ i l m ‘

eapliqua itses idees sur ce meme sujet;
j ‘y trouv a i la même o bscur…etletndtn e vague qu‘

on

remarqua dans les«rite de l 'aube \”ogler.

n poste resta n te . Je voi s ton éton nement . Je
n ‘ i ra i poi n t a Pari s. Q u'y fera i s —je ? Je ne

pu i s ni ma rcher
,
ni pa rle r. Que pu i s-je fa ire

de m ieux que de me d i rige r tou t d ro i t vers
mes pénales?s i l s

'
eflorça itde se fa ire iliu

sion su r son étatl orsq u ‘ i l parlaitde sonte
tou r. l l vou la i t d i riger lui-méme , la 6 j u i n ,
une représen ta t ion d u F reyschiits, qui dev a i t
é t re don née a son bénéfi ce, ci qu i tter Lond res
le lendema i n . Le j u i n

, il éc ri v i t sa dern ière
let t re d‘une ma i n t rembla n te e t l a te rm i n a
pa r ces mot s : e Que D ieu vous bén i sse tou s et
a vous co n se rve en bonne sa n té !Que ne su is
s le a u m i l i eu de vous ! T ro i s jou rs aprèe i l
ex pi ra .

L‘éduca t ion qu'ava i t reçueWebe r exe rça
une fâcheuse i nfluen ce sur sa des t i n ée, e t n e
fu t pas moi n s funes te sa conse rv a t ion qu

‘
à

so n ta len t . Le penchan t la mélancol i e, q ui
éta i t u ne conséquence de son organ i sa tio n ,
a u ra i t pu di re co mba t t u pa r la soc iété dej eu nes

gen s de son âge ; ma i s l
‘lsolemento h il fu t

ten u cons tammen t pendan t sa jeunesse déve
loppa ce penchan t

, lui don na le sentimen t
d
‘
orgueil qui s

‘
accroltd‘ord i na i re dan s la so

litude, e t lui rend i t pl u s pén ibl es lesdéception s
de la plus grande pa rt ie de sa ca rr iere . Dee
causes mora les on t don c v ra i sembl ablement
préparé des longtemps le germe de la ma lad i e
qui l

‘
enleva a sa fami l le e t a I‘artdansia fo rce de

l
‘
âge . Con sidérée sous le rappo rt de son i nstruo
t ion e t du développemen t de ses l‘acnltés, l‘é
ducation qu‘on lui donn a ne lui fu t pa s mo i n s
funes te. A i ns i qu‘ i l l e d i t lui-même, la fré
quen t changementdu mai t re cha rgé de d i riger
ce t te Instruct ion ne l‘obligea pa s seulement
s recommence r so uven t ses é tudes su r de nou
vel les bases,ma is le miten dou te su r la réa l i té
de pri ncipes qui lui éta ien t mai enseign és. i l

y ava i t s i peu de sa t i s fact ion pou r son esprit
dan s ce qu'on lui la i ssa i t con nai t re de la
science de l ‘h a rmon ie e t de l‘ art d‘éc ri re

,
qu‘ i l

en re vena i t toujou rs a l es con sidére r en lui
méme e t q u'i l se prena i t pou r son propre
modèle. i l commença tro p tôt écr i re ses
i dées, e t sa fam i l le donnatrop d‘a tten t ion a
ses premières product ion s, si i n formes qu‘el l es
N ssent, pou r q u‘ i l s‘occtaérienaement
d‘au t re chose que de lui. Dan s une longue
conve rsa t ion avecWeber, peu de mo is a va nt
sa mort, l ‘au teu r de cet te noti ce a puse con
va i n cre que ce t a rt i ste cé lèbre n'ava i t que des
notions très— con fuses de ce q u‘ava ienté té les
anciennes éco les i ta l ien nes. i l ne com prena i t
l ‘a rt que dans sa man ière de le sentlr,etn‘ava i t
que des vues é tro i te s à l ‘égard de l a mu l t i tud e
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de formes sous lesq ue l les i l peu t se man i fes ter.
llarmon iste d‘ instlnct, il écr i va i t ma i, e t me t
t a i t sou ven t de l ‘emba rras dan s le mouveme n t
des pa rt ies

,
pa rce que des étudca bi en fa i tes

n ‘a va ien t pas réglé l
‘ usage de ses facu l tés . i l

a va i t reçu des l eçons de ch an t d ‘un bon mai t re ,
mais a u n âge oul

‘on ne peu t compre nd re en
q uoi consi s te ce t a rt : de la v ien t q ue to ut ce
q u ‘ i l a éc ri t pou r les voi x esthérissé de didi
cultés et leu r semble antlpath ique .

Pl acé dans des ci rcon sta nces si désavanta
geuses.Webe r ne poten co mba tt re l es funestes
i nfluence s que pa r l a pu issan ce de son ta len t
n a ture l . Dieu lui a va i t donné l ‘origi na l i té de
la pen sée

,
quoique ses idées ne fu ssen t pa s

abon dan tes e t que la prod uct ion fû t toujou rs
pour lui pén ibl e e t l abori euse . C

'es t ce t te ori
gina lité q u i l‘a sauvé c‘ es t e l l e qui , a prés un
l ong t ra va i l d

‘él abora t ion , l ‘ a condui t a la
compo s i t ion de t ro i s ouv rages de grande va
leur

,
malgré leu rs défau ts, e t l u i a faitexercer

u ne i nfl uence trés-ac t i ve su r l ’ar t de son
temps ; ca r on ne peu t n ier q u ‘ i l y a itde l‘ in
spi ra t ion deWebe r da n stoute l a musique a i le
ma ude publ i ée après l u i . Da n s le F reysch iits,
le sen timen t de la s i tua t ion d rama ti que es t bien
sa i si e t heu reusemen t es prime pa r le compo
al leu r

, surtoutlorsque cette s i tu a t ion es t em
pre in ie de méla n col i e ou ex ige u ne expression
énerg ique : la nouveau té des formes , des suc
cessions mél od iques e t des comb i na i so ns de
l
‘

instrumentation es t sa i si ssan te . Ce caraetére
de n ouveau té

,
réun i b la n a tu re du suje t de

l ‘ouv rage e t a u col ori s sen ti men ta l qui y do
nvine

,
a été l a cause du su ccés u n i versel de

l ‘opéra ; succés qui se sou t ien t encore . Dan s
l 'expression de l a ga ie té ,Webe r es t moi ns
heu reux ; ses mé lod ies, en s‘efforce n t d

'ét re
n atu re l les

,
dev iennen t tr i v i a l es, e t lo rsq u

‘ i l
essa ye d‘ét re léger , il ne l ‘es t pa s d e
Mnne gr3ce . Une be l l e ouverture ,un jol i duo,
deu s chœu rs d ‘un bel effe t e t u n fi nale son t
to ut ce q u‘on peut‘citer dan s la pa rtition d’Eu
rynnthe comme des produi ts de l a v erve or i
g i n a la deWebe r ; ma i s dan s OMM, son gé
n ie a su t rouver des te i n tes va po re uses rem
pl ies de cha rme

'

e t de nouvea u té, bien que les
défaut s s igna lés précédemmen t s

‘y reprodui
sen t enco re . Au résumé, que l le que so i t l a
par t de la cri t ique da n s l ‘examen de ces pro
ductions, on ne peu t n lerque l e ta len t du com
po siteur ne s‘y révèle pa r des formes

.

origi na les
etpa r u n ca ractè re d‘ incflv lduai ité ; or, c‘es t
par ces qua l i tés que v i ven t j ama i s les pro
du i ts de l‘a rte t q u‘ i l s occu pen t uneplace dans
son h is toi re . Les grandes pa rt i t ion s de ces

mo on. nan . nes a nn en as . v . vm .

opé ras n ‘on t poi n t é té gravées. mai s seu le
men t cel le de la t raduc ti on fra nça i se du F rey
achütx, i n t i tu l ée Robin des B oi s a Pa ri s . On
a publ i é les pa rt i t ion s pou r pia no d‘A bou
IIussnn , a Bonn , che: Sim rock ; Eurya ntlte ,
à V ien ne, chez llaslinger ; Der F rcyschüts ,
a Berl i n , che: Sch l es inger ; 0béron , ibid
Sy lva na , ibid. , Pm e

‘

osn , s
‘

bs
‘

d . Les au tres
produc tion s deWebe r pou r le chah t son t
ce l l es -ci Scène e t a ir d‘A i lta iie (Misere
vue), avec orches t re , op . 50; Bert i n , Sch lesi n
ger. 2

° Scene eta ir d‘l nésds Cnstro (Non po
cen te r), pou r soprano, avec orches t re, op. .

'sl

i bid. 8‘ Scène e t a ir détach é (Deh con sola
i l so n nfl‘a nno) , pou r soprano , avec orchestre ,
op. 53 ibid. 4 ° Scène e t a ir a vec chœu r«l‘/n és
de Ca s tro (Sigu r, sepadre sei) , pourténor e t
orches tre, op 53 ; ibid. 50 Scène e t a i r pou r
sopra no

,
a vec orchestre ,op. 56; ibid.0‘ Ke mpf

und Sieg (Comba t etV i ctoi re), ca n ta te com
posée a l ‘occa s ion de l a ba ta i l le d eWa terloo
e t exécu tée au théâ t re de Prague , Ber l i n ,
& hlesinger. 7°D er Ers te Ton (Le prem ierSon )
d rame de h ocblitz, avec chœ urs

, Bon n , Sim

rock . 8° Lefer und Schwe rt(Lyre e t B l a in ),
poés ies de Théodore liærner, chan ts pour
qua tre vo is d ‘hommes , en deux recue i l s d e
six chan ts chacun , op. 423Berl i n , $chiesiugvr.

Ce son t ces cha n ts de guerre qui ontœmmencé

l a répu ta t ion popul a i re de Weber. 9° Si!

chan t s pour qua tre voix d‘hommes, op. 63 ;

ibid . lo° C han t de féte, idem, op. 53 ibid.

Na t u r und L iebe (La Na tu re e t l‘Amour) ,
can ta te pou r deux sopranos, deus ténors e t
deu s ba sses , avec accommgnementde pia no,
op. (i l ibid. 12° T ro i s d uos pou r deux voi s
de soprano, op . 3 I ibid . 13' Hymne a qua t re
vo is (la seine r o rdn u ng echo/f de r H e rr),
op. 56 , (bld.té‘Messes aquatre vo i s et o rches
tre, il“ 1 e t 2 ; Pa ri s, Castii- l laae . 15‘ Douze

chan ts q ua t re voi s a vec pi a no
,
op . 16 , l i v .

i l, Ill ; Attgshnurg, Gombe rt . 10° Chan son s
po u r les e nfa n ts a vec p ia no ou orgue, op . Q i ;

Leipsiclt, lio fme ister. 17° Chan ts e t chan son s
à vo ix seule a vec pi a no

,
op . 25, Q5 , 29 , 50,

4 6 , 47, 5 4 ,M, lili , 7l , 80; ibid .

Dan s la mus iq ue i n strumen ta le
,
Wehers‘est

pa rt i cu l ieremen t d is t i ngué par quelques ou
vertures e t pa r pl us ieu rs morceaux pou r le
pi a no. Il n ‘a é té publ i é q u‘une symphon ie (en
ut) de sa compos i t ion (à Offenbach

,
che:

A ndré ) ; elle ne donne qu
‘u ne Idée assez fa i

ble de se s facu l tés pou r ce gen re de mus ique .

O u t re ses ouvert ures de F reysch iitz , d‘Eu
rya nlhe, d

‘0iæ
'

m rs e t de P reciosn , qui son t
très—connues, il a publ i é i ° Ouvertur dc l‘o
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i n t i tu l é D er B rherrsclær de r Goû te r

(Le Ilotdes Gén ies) , op . 27, Leipsiek , Peters.
O uvertu re e t ma rche de T u ra ndot(pi èce

de 8cbiller), op . 87 Berl i n , Sch les i nger.
5° Ouvertu re composée pou r l e j ubi l é de cin
q uan te a n s de régna du roi de Saxe, op . 50;

(bid. G rand qu i n te tte pou r c la ri n et te, deux
v io lon s, alto e t basse, op .84 ; (bld. 5° Concer

t i no po u r c la ri n ette, etorches tre, op . 20 ;

Le ipsick , Pete rs . 0° Concertos pou r cla

rinette, op. 75 e t 74 , Berl i n ; Schlesiuger.
7° J ndaule e t rondea u pou r hassa n e t o r
chestre , op. 35 ; ibid. 8° Con cer to pour bas
son ,o p.75 , ibid.0°Concer t i no pou rcor,op. 45.

Le ipsiclt, Pete rs . 10° Conce rto pou r p i a no e t
uœhes ire , op. 11 (en ut) ; Olfenbacb, And ré .

1 1° G rand concer to (en m i bémol ),
‘op . 89 ;

Bert i n, 8chlesinger. 12° C on cer t-Stiick (P ièce
de concert) pou r p i ano e t orchest re , op . 79,

Le ipsiclt, Pete rs . Ce morceau , deven u cé léb re ,
n ‘es t pa s éga lemen tbeau da ns tou tes les part ies .
L ‘ i n troduc tion en es t v ague et l angui ssa n te,
mai s l a ma rch e estcha rma n te e t le rondeau a
du bri l la n t . 15° Gra nd qua tuor (en af bémol)
pour piano , violon, a l to e t v iolon cel le Bonn ,
‘e
‘ lmrock . 14° Tri o pour pi a no, v io lon e t v iolon
celle, op . 63 ; Be rl i n , sch lesinge r, une des
mei l l eu re s composi t ion s i nst rumen ta l es deWeber. 15°Six annales progress i ves pou r pi a no
e t v iolon

,
op. 10, en dens l i v res, Bon n , Sim

rock . 10° G ran d duc concerta n t pou r pi a no
e t cla ri net te

,
op. 48; Berl i n , 8chlesinger.

17° G rande sona te pour piano a qua t re ma i ns
(en la bémol ), Le ipsick, Pro bs t . 18° G ra ndes
an na l es pour p iano seul , op . 24 , 40, 70;
v
‘

bt‘d. Ces de rn i ères compos i t ion s son t de
l‘or dre le pl us é levé e t d‘une i ncon testable
origi na l i té . 19° Bea ucoup de polona i ses, ron
donne e t v ari at ions .pou r le mémo instru
men t .
Dcs comm itlons i n éd i tes e t des fragmen ts

d
‘écri ts se trouvérentpa rm i l es pa piers deWeber aprés sa mort ; cena—ci fu ren t recuei l l i s
par Wendt, conseiller Dresde, am i du

c ompos i teu r célébre , etpubl i és pa r I . Théo
dore He l l , sous le t i tre : flintertossm
& :m 1teu nous Cort. Mafi a nen Weber
(Écr i ts posthumes de Chari ca—H a rle deWeber) ;
D resde, 1828,tro is vol . pe t i t ln La publ i
cati on de cet te co l l ect ion ne répond i t pas a
l‘a tten te du publ i c n i aux promes ses des édi
t eu rs ; car, a l

‘excep tion de quelques mor
ceau: de cri t ique qui ava ien t déjà paru dan s
plus ieurs jou rn a ux , on n

‘

y t ro uv a r ie n de
co mple t. La pa rt i e pri nci pa le dev a i t é t re une
sortc de roman i n t i tu l é L a I’fe d’a rti ste, ou

l‘on croya i t q ueWeber ava i t vouluse prendre
comme suje t du l i v re ; mai s on n

‘
en t rou va

une des fragment s sa n s l i a i son s . Ces frag
men ts , u ne es qu i sse de l a v ie deWeber,
q uelques pa rt ie s de sa co rrespondan ce jusqu ‘ en
1826 , les l ettres a sa femme écrites de Pa ris
e t de Lond res, des pensées detachee! sur la

musique
,
des an a l y ses d‘œuvre s musica les et

des not i ces déj! pub l i ées da ns les jou rn aux ou
i né di tes, enfin un catalogue chro nologiq ue des
œuvres du compos i teu r , depu i s 17981usqh

‘
en

rempl i ssen t ces t roi s volumes, don t la
pa rtie l a p lu s i n téress an te es t l a not ice citée
plusieures foi s dans cet te bi ograph i e, etla cor
respo ndancc .

Une not i ce bi ograph i que su rWeber, orn ée
de son port ra i t

,
san s nom d‘au teur, a eutpu

bliée sens ce t i t re Nachrlehtm nue drm Ls

ben und uebe r dieMusil -Werke Ca rl N o rte
non Webe r : Berl i n T . Tranl'cl0 1836 ,

gra nd in—4° de hu i t pages . La V ie de l
‘a rt i ste,

écri te pa r son fi l s et don t l e dern ier volume
v ien t de para i t re offre une lect u re
i n té ressan te aux am i s de l ‘a rt.WEB ER u n-ltm an ), neslwia n , en
1702, fitses é tudes a u gymnase de cette v i l le,
pui s su i v i t des coun de d ro i t a l ‘un ive rs i té, et
obt i n t une p la ce d‘assesseur sTre ihnita, ouil
mou ru t l e 8 mars 1828. É l ève de te nter
pou r le v io lon e t de Schnabel pou r la compos i
t ion

, ii a publ i é s B reslan, che: 'onter et
Hoffman n , quatre recue i l s de ch an sons a i l e
mandes avec a ccompagnemen t de pi a no, et
a la issé en man usc ri t un psaume eten So ins
Regi na , qua t re vo ix .WEB ER (Bu m —B run ) , professeur d

‘
a

natom ie s Lolpsick , es t n é le 21 ju i n 1795 àWi t tenberg, où son père é ta i t a lors professeu r
de théologie . Après avoi r commencé ses études
à l‘ école des P ri n ces Mo isson, en Save,"alla
su i v re les cours de medec i ne ana universitfl
deWittenbcrg etde Leipsiclr. En 1818, il oh
ti n t lo t i t re de pro fesseur ord i na i re d‘ an atom i e
dans cette dern ière v i l le : il occupe encore
cet te pl ace. Au nomb re de ses ou v rages, on
rema rque cena -cl, qui son t re l a tifs a la musi

que, ouplu tot a l
‘
aooustiqne : 1°D e l une etde

n udi ta hom ints eta ni mation . P a rsprima ;
L ipstæ, G . Ptelscher, 1820, l n-4° a vec dix

planches . Cetouvrage contientdes cho ses neu
ves cl cu rieuses su r l‘o rga ne de I

‘
oule . Wei

leuiehn ouf E .rpflmeuts gegrtiudet, ode r
übe r dieWelle»tropfbo rer m um ,

suitA uwenduug a uf die Schott—und L efi
mellsn . (Théorie des v ibra t ions dédu i te des
ex périences

,
e tc .) Lclpslck chez Gera rd
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tinnsjusqtt‘à sa mort, a rri v ée l e 20a vri l 1805 .

On lui do itque lques améliorationspeur l‘ i m
press ion de l a musi q ue pa r les ca racteres mo
bi les . Le prem ier essa i de ses procédés i‘

_

utfa i t
dan s son ouv rage i n t i tu lé X V I” gei s t liche
C oncerto suit2 bis 4 coa stS timmen und

S i nstrrtmenten ad libitum (Dia—bu i t concerts
spi ri t ue ls a deux e t qua tre voi x avec c i nqtn
st rumen ta ad libi t u m , pou r les jou rs detête
de tou te l‘ann ée) ; Nu rembe rg, Budter, 1895,tnW8 C K E li L I N (Jes s —Barvrsrs -Tato
b ons), n é le 11 novembre 1821 Guebwi l ler
("au t—Rh i n ), est li t s d

‘ un telnturter e t l‘abri
ca n t d‘é to iles de coton , qui le des t i na i t à l a
ca rri ère i nd us tr iel le . Après q ua t re an nées pas
sées au eollége de La Cha pe l le , le JeuneWee
k erl i n lutenvoyé 5 S tra sbou rg, pou r y na
queuter1e cou rs de sc iences de l‘Académ ie . i l

y su iv i t a uss i le cou rs de méca n iq ue p rofesse
pa r I‘habile méca n ic ien Schwilge, cons t ru c teu r
de l ‘ho rloge as t ronom ique de ce t te v i l l e, pu i s
il retou rna che: ses pa re n ts, pou r se vouer
l ‘éta t de son père ; mai s b i entôt i l en éprouve
du dégoû t. lncessammentpréoccu pé de musi
q ue e t déc idé se l iv rer l a cul tu re de ce t art

,

il i ‘enfuitde la ma i son pa ternel l e e t a rri va
Paris, le25 j u i n 184 5 .Admi s a u Conse rva to i re

,

le
'

8 j an v i er 1844 , il litu n cou rs d‘ha rmon i e
da n s ‘la classe de EIwart,pu i s il dev i n t él ève
d
'llatévy .pou r le con t re poi n t. Sort i de ce tte
école en 1840, il se l i v ra l‘ enseign emen t e t à
l a compos i t ion . Ses prem iers o uvrages fu ren t
des ro mances, mélod i es e t duos , puldii s ia pl u
part en recuei l s de si x : Il .Weekeri iuen porte
l e n ombre à cen t cinquante…Parm i ses a ut res
p roduct ions

, il fau t c i ter 1° L ’O rga n iste,
opé ra—com ique en un acte, représente a u Thea
tre Lyr iq ue, 1e 11 ma i 1858, e t publ i é a u ma
gasi n de m usique du N i nestrel. 8° Les Rece
na n

‘t s bretons, opé ra de sa lon en un ac te e t a
q ua tre pe rsonnages; Pari s, P lasland. 4° Tou t
estbien quifln itbien , i dem . , à deux person
nages, re présen té a u châ tea u des Tu i le ries
le 28 fév rier 1858; Paris, a uMënestrel. 5° S i x
q ua tuors de selon pour soprano, mea n so

prano , ténor e t basse avec pia no, Pari s, P la s
l a nd, 1855 . 8° É chos d u temps pa ssé, rec ue i l
deehansom .noë l s, madrigaux , turn nettes, etc) ,
du douzi ème a u d i x -hu i ti ème si ècl e

,
su i v i s de

cha n sons popu la i res , e tc., a vec des notes bio
g raph iques e t b ibl i ograph iques ; Pari s, F l a s
l a nd,

‘

1855—1855 ; deu x vol umes gr. ln
7° Cha nson s popul a i res des prov i nces de
F rance; a vec accompagnemen t de pi a no ; Pa
ris, a la l ibra i ri e nouvel le. 8° Les P oè

‘mes de

la mer
,
ode -symphon ie exécutée pour la p re

m iéreth i s dans l a sa lle du Théâ t re I ta l ien, le
19 décembre 1880; Recuei l
de s i x morcea ux de p ia no ; ibid. 10°Messe à
deux voi x éga les ibid. 11° Chœurs i dea s,
t ro i s e t qua t re voi x pou r des pens ion na ts de
jeunestitl es ; ibid. 12° Che e rs aquatre ou à
iutitvo i : d‘hommes ; Pari s,Gamlwgt. 18°Sou
uen ir

_

s d u temps pa ssé, tro isième vol ume
des E chos, etc . ; Pari s, 0. Legon ia , 1884 .

14° Cha n ts des A lpes, v i ngttym liennes avec
a ccompagnemen t de pia no ; Pari s, auMéna
irsl. 15°D ieD reyfacb[!ochs ittinsB a reotha l
(Les t roi s noces dan s la va l l ée des ba l a i s) ,
opéra—comiq ue en tro i s ac tes e t en d i alec te de
Colmar, représen té a uthéât re de Col ma r, l e
17 septembre 1883 ; Co lma r, Xeru Pa ri s

,

F in land . 18° Six ca n ti ques e t motets ; Pa rk
F in land . Quoiq ue Weeke ri in n ‘a i t fa i t
représen ter qu‘un seul opé ra su r u n gra nd
théâ t re de Pa ri s, il en a , dit—ou, com
posé v i ng t—deux , don t on e lle L eMa rché
des Fées, en t roi s a ctes Le Ménét rier
deMeudon en t ro i s actes

,
La P rem i i re ba rbe

de F iga ro, en u n acte, e tc . Ceta rt i ste prépa re
un grand ouv rage s ur l a chan son popu la i re
Il a réun i de nombreux ma téria ux e t formé
une bib l io thèq ue spéc i a le pou r ce trava i l . I l a
fondé u ne soc ié té musi ca le d i tetiüa , qui

donne; chaque a nnée, une série de concerts
h i s to riq ues à Pa ri s .WEC KMANN né en 183 1,
Oppershau sen, en Thuringe,tutconfié d an s
son en fance au célèbre compos ite u r e t maltre de
chapel le, item-i Schütz, qui l

‘envoys à V en i se
pou r étud ier l ‘a rt du chan t ; mai s ce ne fut
pas Jea n Gabrie l i qui l e lui en se igna , comme
le prétend l attheson (Grundla gs eine rEhren
pfor te, etc.,

p . ca r ce ma i tre av a i t cessé
de v i v re en 1812. De retou r à Dresde ,Week
mann en tra dans la cha pel l e de l‘é lec teu r, en
qua l i té de sopran i ste

,
e t devi n t é l èv e de Schulz

pour la composi t ion . Pl us ta rd, il intenvoyé à
H ambourg pou r y a pprend re à louerde l

‘orgu e
sous l a d i rect ion de J a cques Schu l tz on P rato
ri us après t ro i s a n nées d

‘étude, il re tou rn a
Dres de e t f utnommé organ i ste de la cou r.
En tré en su i te a u se rv ice du pri nce royal de
Danemark , il n

'

y res ta que peu de tem ps, ca r
l a mor t prém a tu rée de ce pr i n ce, en 1847,tit
ren t re rWeckmaun dan s son em ploi d ‘orga
n lstc de l a cou r de Dresde. B i en tôtson ta len t
l e pl aça a u ra ng des hahi les cl a vec i n is tes e t
o rgan i s tes de son temps ; il se mesu ra méme
avec le célèbre FN berger, e t ne pu t étre
va i ncu pa r lui. En 1857, il reçu t sa nomi n a
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t ion d‘o rgan isæh i

‘
église Sai n t—J acques , de

1lamhourg. i l mouru t da ns ce tte v i l le en 1874 ,
à l‘ âge de cinquan te- t roi s. On a impri mé de sa
compos i t ion

,
à F reyberg, en 185 1, des cau

sones

°

ponr deux v iolon s, basse de v iole e t
ba sse con t i n ue pour le c lavec i n .

\V ED EMANN (Wesessn ou (imm une),
co nter, organ i ste e t professe u r du sém i na i re
hWe imar, fu t l e prédécesseu r de Tœpter,
comme organ i ste de ce tte rési dence . Il naqu i t
le 24 j u i l le t 1805, Udested, prés d‘Brturt, où
son pé re é ta i t o rgan i st e e t i n s t i tu teu r . Les

prem ières l eçon s de musiq ue lu i fu ren t don nées

pa r le ma i t re
i lMquenta l e gymna se d‘Erfurt, et lorsqu ‘ i l
enta t te i n t sa dis—sept i ème an née, il en tra a u
sém ina i re des i n st i tu teu rs

, oh l
‘excel len t orga

n i s te I . G . F i scher fu t son pro fesseurde pia no
e t d‘orgue . Ayan t é té nommé organ i ste e t
i n st i tu teu r primai re Buttstedl, en 1827, il
occupa ce t te pos i t ion ju squ‘en 1889, o h i l fu t
appe lé aWeimar,y our rempl i r les emplo i s
don t i l es t pa rl é c i-dessus.Wedemann es t
mortdauscette v i l le a u mo is de sepœmhre 1840,
e t non en 1848, comme le d i t Bernsdo rt‘
(Neues U n ive rsa l Lex iho n der Tonkun st,t. Ill, p. On a de ce t a rt i ste : 1°Une
coll ection d‘exerc ices e t de pet i t s Pré ludes
pou r l ‘org ue, publ iée sou s le t i t re de : D er
L eh rme ister i n 0rgelspiel (l‘i n st i t u teu r dan s
l ‘a rt de loue r de l‘orgue) ; !rl

‘
urt, G .

-W. Ka r

nrr. i l a été fa itsis éd i t ions de ce t ou v rage.
100 huserleseue de utsche Volksl ieder (Cen t

r hants po pu la i re s a l lemands choi s i s ) ; ibid.

8 ”Cen lcha n lsà l ‘usage des écoles .4° P olyhym
m

‘

a pou r un chœur d‘hommes . 5° Pm ktisch
O rgelmaga sin (Magasln prat iq uepouri‘o rgne).WEEL K ES (T e en s) , musicien angl a i s
donton ne counaltjusqu‘â ce jou r n i le l leo n i

la da te de na i ssa n ce. On peu t présumer tou te
foi s q u‘ i l naqu i t ve rs 1575 , ca r il ditdans la
déd i ca ce de sa su i te des Ba l lets, i mprimée e n
1508, qu

‘ i1n ‘es t po inteuco re a rrivéh i'tge de l a
maturi té. On vo itpa r le t i t re de sesMa d ri
gats offive a nd siz pa rts, i mprimés en 1000,
que \Veellses é ta i t dès l ors orga n i ste a u Col
I:
‘
ge deWi nchester. I l gar da v ra i sembl able
meu t ce tte place j us qu

‘en 1808
,
ou l‘on voi t

,

par l e t i t re de son ouv rage i n t i tu l é : J yres,
o r. P ha nta stich Spi ri t s, fo r three v oices,
q p

‘il é ta i t Gen tlema n de l a cha pe l le du ro i
,

bachel ier en mus ique e t orga n i s te de la ca thee

dra ie de Ch ichester (Gen tlema n ofh isMajes
t
_
ies cha pe", B a tchelo r of Musicke, a nd
o rg

_

a n i s t ofthe C a thedra l Church of Ch i _

chu te r) . La dern iè re da te à laque l le on t rouve

4 e.)

des t races de l ‘ex i stence deWee lkes esti‘a nnée
1814 , où i l pr i t pa r t s l a compos i tion d‘u n
recuei l i n t i tu l é : Teures o r La nventotions of

e tc . e t pub l i é parWilliam
Leigh ton , membre de la Chape l le roya le. On
conna i t sou s son nom 1°Madrigats Ior3, 4 ,
5 a nd 8 voice s, Londres , 1597. Cetou v rage,
m is en pa rt i t ion pa r N. b louard J . Hopk i n s
(voyez ce nom ), fa itpartie de l a col lect ion pu
bliée pa r la soci é tédesan tiqua i res de Londres.
2° B ul let s a ndMadrigats to [los voi ce s ,
wi th oneto 8v oices, i bid. , 1598. 8

° se t ofMadriga is i n si: pa rts, ibid., 1800.On t rouve
u n l adriga i de sa composi t ion dans la col
lec t ion in t i t u l ée : Tri umph of O ria na , e t
u ne autienne dan s le recue i l de Be rnar d.Weelkes estau ss i a u teu r—d‘u n recueilde chan
sons à t roi s sota q u i a po u r t itre : A yres o r
P ha n ta sc Spiri t s [br three v oi ces; Lon
dres , 1808. On ignore l ‘époque de sa mort.Wee lkes s‘es t a ussi d i s t i ngué comme compo
siteur de musique d‘égl i se . Un ancie n l i vre
d‘orgue copié pa r Adrie n Baten , aujou rd

‘hu i
possédé pa r Il . JosephWa rre n ( voyez ce
nom), con t ien t les o uvrages su i van t s de ce
musi cien 1° Te Deum , Jubi iate, o il“erto ire,
l yric, C redo , Magn ificate t N u no °

di

m ittis (eusol) . 2° Les mémes cha n ts (e n la
m ineur). 8° Te Teams, Jubilatc, N agui/lent
e t Nuno dim i t ti s, en ci nq part i es (en soi)
4 ° TeDeum ,Maçn iflcat, e t [l'un e dim i t t i‘s
(en la mi neu r) . 7° dlapn ificatet Nuno di
m ittt‘s pou r l‘orgue (en ttt) . 8°Magn iflcat
e t Nuno dim i t ti s (en sol m i neu r). Dans la
col l ec t ion de Clifl‘ord, i n t i tu lée : D iv ine Scr
v r

'

ses a nd J nthems on t rou ve sep t
a n t iennes du même compos i teu r. l uti n

,

Edouard ltimhault(v oyez ce nom) a
recuei l l i du mémeWeelkesdix-neutantlenncs
dans d i ve rses ca théd ra les de l‘Angleterre.WBGELB R (h a nga rs doc teu r
en médec i n e, né aBon n, le 99 août1785 ,11tavec
succèsses é tudes cl ass iques dane les écoles e t a u
gymnase de sa ville na ta l e, pu is commença aeto
«l i er l a médec i ne à l‘Aca dém ie fondée pa r l‘é
lecteurdeCologne. En voyé ensu i te 1 V ien ne pa r
l ‘é lecteu r pou r compléter son i nst r uc t i on me
dica ie , il su i v i t pa rt i cu l i è remen t l es cou rs de
l
‘
Académ ie &oseph lne . De re tour lun a , a prés
a voi r ét é reçu docteur en médec i ne V i en ne

,

en 1789, il se l iv re a l
‘exe rci ce de sa profes

s ion . Deven u doyen de la F acu l té de médec i ne
en 1799

, e t nommé rec teu r de l
'

Un iversité
l’année su i va n te,Wegcier lutdéno ncé '

wmm0
ennemi de la révolu t ion, lo rsque les F rança i s
en trèren t Bon n, e t n

‘eu t d ‘a u t re m sourcg
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q ue d‘ém igrer. i l se rend i t h V ien ne pour l a
seconde foi s e t re t rou va Bee thoven , son in
t i me am i de Jeunesse . En 1708, il retou rn a
da ns sa v i l le na ta l e

,
épousa mademo ise l le

Éléonore de Breun ing,en 1802, lisa sa rési

de nce Coblen ce en 1807, e t s
‘

ydistingue pa r
sestravaux dans son a rt . I l es t mor t da ns ce t te
v ille le 7mai 1848, l‘âge de qua tre- v i ngt
t roi s a n s B csté fidèle à son am i ti é pou r
Bee thoven jusqu ‘à ses de rn iers jou rs

,
l e doc

teu rWegeier a fa i t a ppe l a ses souven i rs e t 8
ceux de Ferd i na nd l ies

,
pour l a compos i t ion

de noti ces i n té ressan tes su r la vie de ce gra nd
a rtis te e t l es a publ i ées sous ce t i t re : B iogra
ph ischs Notisrn über Ludwig l’on B eetho
ven ; Coblence, Bodeker, 1888, u n vol . de
cen t soi xante—q ua t re pages, avec des fac-sim iie
de l‘écr i tu re de Beethoven e t une planche de
musi q ue. Un supplémen t de ces noti ces a pa ru
so uscetitre : Na chtrog in den biographischcn
N otisen übe r Ludwig V an B eethoven . B ei
Gelegen heitderE r rich t u ng sai nes Deukma ls
i n sei ner V a ters ta d t B onn Cobtence, 1845 ,
in -8° de tren te pages, s u i v ies d'une mé lod ie
de Bee thoven avec accompagnemen t de pi a no .

A .
-F . Legentil a publ i é une bon netraduc

t ion de ces ouv rages , a vec notes ; e l l e es t i n t itulée No tices biographiq ues sur L . l’a n
B eethoven , pa r le docteur —G .Wearie r e t
F erd i na nd Riu , s u iv ies d

'
un supp lémen t

p ublié à l ’occa s ion de l‘i n a ug u ra ti on de la
s ta t ue de L . V .B eethoven 6 B onn , sa v ille
nata le. Pari s, Den tu , 1802, u n vol . ln - 12

de deux cen t ci nquante pages.WEIINEB (Ju n), mus ic ien F rancfo rt
sur» l

°
0der

, a u commencementdud i x- septi ème
s iècle, es t con nu pa r les ouvrages su i van ts :

decem etqua tuo r ha r
m on ic rv m ac cro n ova rum de 0 v on. ad mo
dosmusicosus itatiom .Prancio rt- sur— l'0de r,
1010. 2°[Verve liebit‘cheKirchengm nge. (Nou
veaux chan ts d'égl i se favor i s), ibid., 1621WED NER (Assocn), professeu r de piano
h Gœttingue , e t d i rec te u r de mus iq ue de l 'un i
v ersité

, s
‘es t fa i t con na i tre pa r un J oe con nu

qui fu t exécu té dan s cette v ille en 184 4 . Les

bio g raphu a l lemands ga rden t le s i lence sur
ce t a rt i s te .WE]C Il LEIN (Kol a lu) , moine bened i c
tin , Lamhacb

,
en Au t riche, ve rs i e oommen

cemen t du dix- hu i t i ème s iècl e, a pub l i é de sa
composi t ion : 1° XI!Sona tes d 5 et u n p lu s

Les la i ts rapidementrésumés de cette no t ice son t
e stra its de ce l le que Il . a .- r . Legentil a placécentete
de sa i n duction de l ‘ouv rage deWrgelrtetde flics,
co ncernant la vie dcteetbotrn.,
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gra nd n ombre d ’i n s t rum en t s , Angsbootg .

2°P a rnasaus ecclesiastieo -musim , cum qui

busdam sui s uleatioribus mue . seu septem
m in i s musicatibus a 4 e t li ver. co ncert. et
5 instrum . concer t . Ulm , 1702.WEI C H LE IN (Fau con ), organ i s te de
l'égl i se pa ro i ss i a le de Gm u,au commence
men t do di x - hu i t ième siècle, estcon nu pa r un
œuv re de musique i ns trumen ta l e i n ti tu lé :Mrs
aien- instrumentatisehesD ive rtissement, aus
8 Concertirm den l nstrumeute best
Anusbourg, 1706 , ln— fol .WEI C BMA NN (J ean), compos i teur e t
ea ntor a l œo igsherg, naqu i t hWolgast , en
Poméra n ie

,
au commencemen t dudis- se p ti ème

s iècle. Il a publ i é de sa compos i t ion : 1°Mus ica
oderSingkumt(La mus ique ou l'a r t du cha n t)
Kæn igsberg, 1047,ln 2‘Sorgsn -L: gertn n
das istet liche Thei le geisti icher und weld i
cher sur A nda ch t und Ehren iustd ienende
L ieder (col lec tion de ch an ts sp i r i tuel s etmon
da i ns

,
d i v i sée en t ro i s par t i es) . Kœn igshe rg,

1648, i n - fol . 8° Co l lec t ion de ba l le ts, coura n
tes

, a llemandcs e t sa rabandes pou r deus v io lu
e t basse con ti n ue, ibid., 1049 .WEIC B SEL L (C e ssn a ), fré re de l a célé
hre can ta tri ce l adame 8i l l i ngton (voy . ce
nom) , n aqu i t a Londre s en 1704 , e t fu t é lève
de Gu i l laume C ramer pou r le v iolon . Dès l

‘âge

de neu f an s
, il commença à se fa i re en tendre

en publ ic avec succès dan s lesconce rts . Il roya

gea avec sa sœur, pu i s fu t a t taché aux orches
t re s du théâ t re d u ro i e t des concerts de li a n
no vcr—Squa re e t de l a soc iété Ph i lha rmoniq ue.
i l v i va i t en co re a Londres en 1830. On a

gravé de sa compos i t ion : 6 anna les pou r v io
lon seu l e t basse , op . 1; Londres, 1795 .WEIDNER mécan i ci en F raus tadt

,

lnventa , en 1810, u n i ns t r umen t fro t teme n t
a uquel ildonna le nom de Triphone. Cetinstru
men t

,
don t on t rou ve une ample descr i ption

da ns le 12° vol ume de l a Ga zet te m usi ca le de
Le ipsick (n° a va i t la forme d‘u n pi ano
d roi t

,
ma i s les touches éta ien t rempla cées pa r

de pe t i tes l ames de huis, en tre l esq uel les les
cordes é ta ie n t tend ues . Pou r jouer d u tri
phone

,
on se se rv a i t de ga n ts endu i ts de coloc

pha ne don t le doubl e frot temen t sur les cordes
etles l ames de bo is produ i sa i t des sons assez
sembl ables à ceux de la flû te .

Un liut i s te, nomméWstonu (C . a v écu
à Amsterdam , a u commencemen t de ce s i èc le ,
ety a publ i é des vari a t ions pou r l a flûte avec
accompagnemen t de d i vers i ns t rumen ts.
“'

ElG A NG (Autou r), cu ré lteg=ns dorf,
dans le com té de Giats, en Si lésie, naqui t à
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comme une des mei l leu res productionsde l 'au
teur . 24 ° La J eu nesse de P ier re le G ra nd.

25° La C h ute de B oul. 20° L a P orte de fer .

27°0s ta de, jol i opéra— com ique . 26° L ’E r

m i le 20° Le Rossignol etle C orbea u .

50°Wa ldem a r. 31° Edoua rd etC a roli ne .

i l . I stu rs.82°L ’L
‘

mbldmedela v ie h uma i ne.
88° LesMeu n iers. 54° P ygma lion . 35° Ili

cha rd Cœu r de L ion . 50° L ’£ uliuement
d
’
H élène.37°L 'l ncendiede Troie .88°A lon so

etC ora . 89° L a Mo rt de Rolla . 40° A la t
‘

na.

4 i ° A la s te . 42° L a D a nseuse d
’Athènes.

«5 ° Les J eu : de 4 4° La fi le des

B useha ntes. 45 ° LesE spagnols d l
’

ile Ch ri s
ti ne . l i l . 0nsro stos n ca n vas . 46°La P as

sion de J és u s—C h ri s t . 47° L a Resurrezloue.

48°H a mle t , mélodrame . 49°F lore etMinerve,
ca n ta te . 50V enereedAdam . idem . 5 l°D iam
ed Endim ione, i dem . 52° I lMiglior dana ,
i dem, pour l‘a nn i versa i re de l a na i ssa nce «l e
l
‘

Empereur. 53° L 'A mor figliuo lo . 54° I l
( i lom o dl n aseiia . 55° I l Sagrijizio . 50

°
Il

Iliposo dell ’ E u ropa , can ta te pou r l a pa i x .

57° La Fssta di Ca roli na nei Eltsi . 58° Ve
n ere e N o rte. 59° I lR ilorn o a ’A strea , can
tate publ i ée aMilan , pa r l icord i . 00° La

ho nnewlontd. 6 l° Les Sen t imen ts de recon
rm‘

ssam . 62° LesMuses . 65° I ri na. ” .En

n ous e
‘
ûeuss, pa rm i laquel le on rema rque

dis messes so len nel les, des graduel s e t offer
ta i re s . V . Onvu ruses etsan ‘

scres pou r des
comüi ies et drames , tel s q ue ia Gra ndeur des
p rinces , lesPdterlns, i 'flon neurdesfemmes,
H e rma nn la P rdtn sse du So lei l, etc ., e tc .
V I . Anse, son n es , csoenes er me sses pou r
iesopérss i n t i tu lés Ti t us , Giulletta eRomco ,
G ineura di Scosst‘a , Caro et A lonzo, C ulteta n , Ka ia f, La bon ne nouve lle, etc . , etc . A
ces gra ndes compos i t ions, il fautajou ter des
chansons al lemandes et i ta l iennes

,
des danses

,

des cha nsons m i l i ta i res , t ro i s t rios pour hau t
bo is

, v iolon etv iolonce l le, etc . Beaucoup de
ces production s on t été publ i ées .WEIG L (Tssnnûe), i rere d u précé den t,
ne V ienne, en 1774 , égalementcompositenr,
a occupe une place de chel d ‘orches tre u n des
théât res de ce tte v ille . i lfu t bibliothéca ire de la
thusique de la cou r, e t é tabl i t u ne ma i son de
commerce de musique V ienne ; mai s cette
en t repri se, n

‘ayan t poi n t été heureu se
, fut

aba ndonnée pa r lui quelques a n nées après.

l‘am i ses ouvrages , ceu x qui on t été le mien s
a ccuei l l i s son t i ° Idoli , petitopera . 2° Le

The
‘

dtre de ma rion net tes
,
i dem . 8° B a cchus

e t A ri a ne , ba llel. 4
° Le Syn d ic de v i l lage,

ple in . 5 * LeMa riage a la ca ve, i dem . 0° Les

J eu» isthm n
‘

ques idem . 7° Zulema e t A sem,
i dem .WE IG L (Ju a — Bsm sr s), compo siteur,eü
ne le 26 mars 1783 , dan s l a pet i te v ille de
llahuhach, en Bav ière . L

‘
orga n iste de ce t en

d roi t fu t son premier ma i tre de chan t e t d ‘or
gue, pu is ita lia la i re ses études l i t té ra ires a u
gymn ase d‘Amberg, e t reçntaussi des leçon s
de musique. Sor ti du gymnase, il en tra a u
couventde Prisen ing,prèsde Ratisbonue , pou r
achever so n éduca t ion . De retourâ Ambe rg, iltint adm i s a u sémi na i re, où il demeura deu x
a ns ; pu i s Il obt i n t une place d

‘
organ iste da n s

ce t te v ille . En 1805, il futappelé a u sém ina ire
clérica i de Ratisboune, en qua l i té de professe u r
catécbiste, e t fu t. en même temps a t tach é
comme pret re l ‘égl i se Sa i n t—U l r i ch de cet te
v i l le. Pl us ta rd , i l obt i n t u ne pl ace de profes
seur a u gymnase d

'
Amberg. Composi teur fé

eond de musi que d ‘égl i se, i l a écri t de be l les
messes, des Te D eu m, hymnes, offerto i res e t
can tates. I l a publ i é Su lzbach

, chez Se ide l
,

des l élodies pou r i e l i v re de prièresctde cbant
a l ‘ usage des écoles ca thol iques , en ci nq su i te s,
grand in4 °

.WEI K B R ‘

I
‘

(Hu nt), au teu r inco nun d
‘u n

pe t i t écri t qui a pour t i t re : Erkl: rung derge
brm hliehslen musi&alischen Kunstm rter
bush (Ècla ircissemeutconcernan t les le s t-pu!
de musique en usage) ; llanau, Eclier, ”27,
in-8° de qua ra n te-ci nq pages . Une deutièm c
édi t ion de ce peti t ou v rage a paru l

’année sui
van te

,
cl u ne t ro is ième en 1753, chu le méme

l ibra i re.WElMAB (Gsoacss—Puu ae), ne le 10 dé
cembre 1134 ,aStotterhe im , prèsd

‘Edurt, a p
pri ttes premiers pri nc i pes de la mus iq ue e t d u
c l aveci n elle: le mai t re d'école de ce l ieu pu is
il en t ra en 1752, a u gymna se d

‘

Erl
‘

urt, où il

reçu t des l eçons d'Adluug. Ayan t ete nommé ,
en 1758 musi cien de la chambre e t se n i o r de
l a cou r aumn , il y con ti n ua ses études de
compos i t ion sous la di rec t ion de Fascb, a lors
ma i t re de chapel le de ce tte cour, e t reçu t des
l eçons de v iolon du ma i tre de concertlie ck .

En 1703, i l futa ppele Erl
‘

urtpou r rempl i r
les fonct ion s de co n te r, e t p lus ta rd cel l es de
di recteu r de mus iq ue et de professeu r au gym
na se ca thol iq ue. Il mouru t en ce tte v i l l e, le
19 décembre 1800, avec l a répu ta t ion de mo
sicien hab i le e t i n tel l igen t . i l a publié de sa
compos i t ion 1° Chan sons avec accompagne
men t dc c laveci n , Revel, 1780. 2° l

"erso en
non “ei n en N ottetten und A rien fü r Sch ul
u n d S ingchœre (Essa i de pet i ts motets e t a i rs
pour les écoles etles chœurs) Leipsick,
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W.Von , 1782. 3 D ieScha denfreude (La Joie
ma l igne), pet i t opéra po u r des en fan t s, avec
accompagnemen t de pia no ; Le ipsiclt, V oge l .
Après sa mort

,
le cél èbre o rgan i s te K i t te l

(voyez ce nom) a rec uei l l i ses mélod ies po u r
le l i v re de chan t d‘Brfurt, a fa i t u n aecom

pagnementpou r l ‘orgue , e t les a publ i ées
sous ce t i t re V ollslændiges, uti verla lschtes
Chora lMelodien buch der v ersuglichsten
p rotes ta n t i sche n 6 esa ngbuoher, etc . (L i v re
comple t de mélod ies chora les pu res des mei l
leu rs l i vres de chan t protestan t

,
Erfu rt,

1812
,
ttt Weimar a la i ssé auss i en manus

cri t u n ora torio de l a Pass ion
,
des can ta tes

d ‘égl i se e t q uelques a utres morceaux pour l e
cha nLWElNL IC II ou “'

EINLIG (Cu i vre:
Ea nscorx ;, né Dre

'

sde, en 1745 , mon tra dès
son enfance d‘heureuses di spos i t i ons pou r l a
musique . Admis comme élève s l‘école de la
C roix , i l recul des leçons d

‘ha rmon i e d'i l o
m ilins, e t écri v i t p l us ieu rs can ta tes sous s a
d i rect ion . En 1765, i l a l l a su i v re les cou rs de
l
‘

Un iversitéde Leipsicls. Aprésque la co nstruc
t ion d u nouvel o rgue de l

‘égl i se réformée de
ce t te v ille eu t é té achevée , i l en fu t nommé or

ga n iste , en 1767. En 1773 , i l futa ppe lé pou r
rempl i r les memes fonctions à Thorn , da ns la
Pologne prussienne, et écri v i t des sona tes
po ur le cla vec in ,des can ta tes , desMagn ificat,
e t u n oratorio de la Pass ion . De re tou r à
Dresde

,
en 1780

,
i l obt i n t les pl ace s d‘orga

n i ste de l ’égl ise Sa i n te- l o rie e t d'accompa

gnateur du théât re i ta l i en . Quelq ues an nées
a près

,
i l fu t nommé professeu r de mus ique a

l ‘éco le de l a C roi x, e t il conse rva cet emplo i
j usq u‘à l a li n de sa v ie. Sui van t l e Lex ique
un i verse l de musique publ i é pa r Sch i l l i ng,We in llch mouru t Dresde, vers 1818. On a
pui—l i é de l a composi t ion de ce t a rt i ste
1° Petites pièce s pou r le c l av ec i n Leipsiclt,
llilscber. 2° Sonates pou r pia no e tflûte, op. 1 ,
ibid. 5° Deux anna les, i dem, op. 2, ibid . Il

a l a i ssé en manuscri t 1° 0rato rio de l a Pa s
sio n

,
composé Thorn , en 1775 . 2° Au tre ora

to r io su r le méme sujet, composé Dresde, en
1787. 8° L

‘
An iversa ire de l a Mort de Jésus

,

o ratorio
,
à Dre sde , en Pressentimcnts

du jo u r de la mon de Jésus
,
oratorio

,
a Dresde

,

ou 1701. 5° Grande ca n ta te po u r l a consécra

l io n de l ‘ég l i se de l a C roi x , le 22 novem
bre 1702 . 0° Le C hri s t su r l a cro i x, ora torio,
à Dresde, 1703. 7° LeMa itre cha n teu r de
H a bsbou rg pet i t opéra , représen té à Prague ,
po u r le co uronnemen t de l ‘empere ur Léopold,
ou 1702. 8° E rin na , prologue dramat ique,

1702 . 0° J ugusta , can ta te , Dresde
, 1780,

10‘ Le Sauveu r, ora torio, 1801.WEINLIG (Cutm au-Teénnnne) , new-u
du précéden t,

‘ né s Dresde, le 25 1v illet1780,
a fa i t ses é tudes mus ica l es sous l a d i rect i on de
son oncle . P lus tard, il se rendità Bo logne, y
recul des leçons deMa t te l , etfu t nommé mem
bre de l'Académ ie des ph i lha rmon iqu e . De

retou r en A l lemagne, il succéda Sch icbt
,
l e

10]uillet1823, dans l a pl ace de ca ntor à l‘é
co le Sa i n t-Thomas de Leipsick . A près - avo i r
occu pé cet te place pendan t di x-hu i t a ns, il es t
mor t Le ipsick le 7ma rs 1842. O n a gra vé de
sa composi t ion 1° T ren te-six exerci ces de
cha n i po ur sopra no, a vec accompagnemen t de
piano ; Le ipsiclt, lio fme ister. 2° Trente exer
cices de chantpo u r voi x de con tra tto ; ibid.

8° Dix— hu i t exercices de chan t pou r deu x so
pra nos e t pi ano ; ibi d . 4° V i ngt- ci nq exercices
de chantpou r voi x de basse ; ibid . 5° D eu t
schenMagn ificat(Msgn ificatal lemand pou r
chœu r e t voi x solos, avec orches tre , en part i
t ion ; Leipsick , chez l

‘au teu r. On a exécu té
dans cette ville, en dilférentes c i rcons ta nces,
des ca n ta tes

,
u nMagn ificat, des mote ts, u n

Te D eum e t l ‘ora torio L a [c
‘te de la rédemp .

tion , composés pa rWe inlig.WE INMUL I.ED (Con u a), chanteu r de
la chambre de l‘Empereur e t de l

'opé ra de la
cou r, V i en ne, naqu i t, en 1765 , dan s les en
v i ron s d‘Augsbourg. So n débu t a u théâ t re se
tltdans u ne t roupe de comédiens ambu la n ts .

En 1705
,
il ob t i n t u n engagemen t 5 u n des

théâ tres de V ien ne, e t pa ru t po u r l a pre
mière foi s dans L a L a itién , pet i t opéra deWœllfl. Le succès qu'i l obt i n t ensu i te dan s le
rôle de Lux , du B a rbier de v illage, le pl aça
des lors a u prem ier rang des acteu rs a imés du
publ i c. Doué d‘u ne be l le vo i x de bas se, do nt
l'étendue éta itextrso rd ina ire , il s‘en se rv a i t
a vec h abi le té. Ses pr i nci paux rô les fu ren t
Thoas,da ns Iphigén ie en Ta uride , Le porel lo,
Sarastro, F iga ro, Zamoslæi, da ns F a n iska dc
Cherubi n i , e tc.Weinmtlller é ta i t remarq uable
dan s l a musique d'égl i se, e t pe rsonne n 'a
m ieux exécu té l a pa rt i e pri n ci pa l e de basse
dan s le Requ iem deMoza rt e t da ns la C réa
t ion de llaydn .

‘

Re t i ré de la scène e n 1825 , il
mouru t le 16 ma rs 1828, Dœbling, prés de
V i enne .

“'

B IS IIAN (Auo crae), luthlste a l lemand
qui v i va i t a u commencem en t d u d i x-septième
s iècl e, a publ ié u ne col l ect ion de pièces de l utu,
vous ce t i t re : Si lo: dlusica i is libri V I I con

tinentes p re ludia , fo nta sias ba lletos pa
vunasetga ilia rda s, pa ssomesas coura ntes,
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o n li ne, ele. J rljunctus es t singulis bour tie,
pa va n is e t gallia rdis tex to s ha rmon icuv:
Cologn e , 1603, in - fol . , gravé su r cu iv re .WE IS K E (D. conter l eiseen

mort en 1800. es t a u teu r d‘un recuei l I n t i
t u lé: l! Geistficbe prosa i scheGesa mge,nebst
Beschre ibung ei nes Tak tmesse rs, etc. (Donne
chan ts spi ri tue l s en prose

,
su i v i s de l a descrip

t ion d‘ un ch ron omètre propre à mar quer la
mesu re , Leipsick, Bn itkopf, 1700, ln
a vec u ne pla nche re présen ta n t l'i n strumen t
don tWeiske éta i t i nven teu r. Après l a mor t de
ce musicien, on a auss i publ ié de sa compos i
t ion douae sona ti nes faci les pou r le pia no, a vec
une courte notice b iograph ique de l'au teu r;
lle issen , 1810, grand ln Weiske a la i ssé
en manuscri t quelques [prie e t Gloria , env i
ron v ingt- qua tre can tan tes d

'égl i se, e t les paau
mes 11, 23 , pou r
chœu r e t orchest re.WE IS K E (C . au teu r i nconn u d'un
l i v re i n t i tu lé : A lfon so. E i ne Nov e ll: [tsr
F reu n de der Tonkt (Al phonse, Nouve l le
pour les am is de la musique) ; Zvvickau, Schu
mann

,
1883

,
ln-8° de 164 pages. On t rouve

dans ce t ou vrage des réflex ions i n té re ssa n tes
ro neernantl a mus ique, pa rt icu l i èremen t sur
l ‘es thét ique de ce t art.WEISK O PF (Le urs), pian is te a l lema nd ,
v écu t à Pa ri s ve rs l a fi n du d i x -hu i ti ème si ècle
e t a u commen cemen t du d i x - neuvi ème . On

ignore l‘épo que de sa mort . 11 a fa i t gra ver de
ea composi t ion : 1°Tro i s qu in tet tes pour pi ano,
deux v iolons

,
a l to e t basse

,
op . 5 ; Pari s, Siebe r.

9° Q uatuor pou r piano , v iolon , alto e t basse,
o p. 10

,
Pari s

,
Pleyel . 5° T ro i s sona te s pour

pi ano , v iolon e t v ioloncel le
,
op. ibi d.

4° T ro i s idem ,
op. 0

,
Pari s

,
S iebe r . 50 T ro i s

so na tes pou r pia no e t v iolon
,
op. 14 , Pari s,

Porro . 0° Pots—pou rri s pour pi ano seul
, n

°° 1
,

2, 5 , 4 , li , Pari s, Pleyel . 7° Si x a i rs v ariés
po u r pi ano e t v iolon

,
ibid . 8° S i! a i rs va ri és

po ur pi ano seu l , Pari s, Sieher.WB ISS (Stnvws-L i o roro), cé lébre l u th is te
a u commencemen t du d ix -hu i t ième s ièc l e

,
na

qu i t Drcslau
,
vers 1680. En 1708, il su i v i t

en I ta l i e le pri nce polona i s Sa bicsk i , e t vécu t
que lque temps Rome . Apres l a mor t de ce
pri nce, i l re tourna a B res la u . Sa répu ta t ion
s
'

étenditbien tô t dan stoute l
'Allemagne, e t

l ’é lecteu r de Saxe
,
ro i de Pologne, l e nomma

inth iste de sa chambre . La pl upar t des pr i n ce s
a l lemands l‘ho nora ientde leur b ien vei l la nce .

En 17î î
,
il se mari a Mun ich , e t l’électeurde

Baviè re lui fi t présen t , à cet te occasion , d
‘ une

taba t ière d‘or en rich ie de di aman ts, accompa

«née de cen t ducats.Wei ss mou ru t vers 11 48.

Ba ron (voy. ce n om), bon juge de tou t ce qui
conce rn a i t le lutin, dit,dans son l i vre su r ce t
In strumen t

, que ce t artiste futun des pre
m ie rs lmpro v isateurs de son temps, e t q u'i l y
eu t. peu d‘organ istes qui pusseutjouer su r
l'orgue une fugue aussl bien que lui su r
lu th . Ses ouv rages, composés de o nu recuei l s
de solos pou r ce t i n s trumen t, de dis t rios e t
de sia conce rtos , son t res tés en manu scri t. J ‘a i
acquis, en 1856 , l es manuscri ts origi n aux de l a
plupart de ces pièces.Wei ss eu t u n fi l s (Jean -AdolWe-F aust in),
ne Dresde e t musicien de l a cou r de Sexe

,

qui fu t a ussi t rès —habi le Iutbiste . Son frère
(Sigi smond), né comme l u i a Bres l au , cutéga
lemen t l a réputation d‘un v i rtuose su r le l uth .WE ISS ( l e P. Ram a n ) , exce l len t o rga
n i ste e t compos i teu r, naqu i t e n 11 13, Wa n
gen , en Bav ière . Après avoi r fa i t ses études a u
cou ven t d'Ottobeuern , I l y fi t se s vœux en
1750, e t l

’

uto rdo nné prêtre. I l y mouru t e n
1770.On conna i t sou s son nom

,
e n A l lemagne,

des mes ses, vépres e t i ita nies, a i ns i que quel
q ues drames en mus i que

,
composés pou r les

écoles.WE ISS (Gu n n ), flûlisle e t composi teu r,
naqu i t s l ulhsuseuvers 1758. En 1700, il ac
compagna Rome ougrand se igneu r a ngla i s,
en qua l i té de ma i tre de musiq ue . Par l ‘en tre
m i se de ce t élève

,
i l en tra dans l a musique

particulière du ro i Geo rges l i l, comme pre
m ière flûte, e t se fixa Lond res, où i l mou
ru t en 1705 . Dans u n voyage q u

‘ i l ma Pari s
,

eu1784 , Il fi t gra ve r son qua trième œuv re
,

composé de qua t re qua tuors pour flûte
,
vi olon

,

a ito etla sse . Il a pub l ie a ussi s i : sym phon i es
pou r l'orches tre ; des solos pour l a llûte,op. 5 ;
Londres, Longman des trios . pourtro is flûtes

,

t‘bs‘d t ro i s qua tuors pou r flûte
,
vi olon, a l to

e t basse, o p. 5 , ibid . t ro i s i dem,
op. 0, ibid .WE ISS (Gu n n fi l s d u précéder“,

naqui t llulhausen , en 1717, e t su i v i t son père
en Angle terre à l

‘âge de sep t ans. Deven u son
élève, il litde si rapides progrès, qu

'i l pu t se
fa ire en tendre en publ i c à l‘âge de neuf ans,
dans u n conce rto de flû te. Toulefo is,_ll n

‘éta i t
pas dest i né a la profession de mus icien , e t on
le m i t dans u n comptoi r de négoc ia n t. Le s
dégoû ts que lui i n sp i ra i t cette ca rrière la iui
lirentuégi iger. On l'europe plus .ta n là Pari s,
pui s e n I ta l ie, où _

il pri t des leçons de compo
sition de Noyer, ma i tre dech ape licà Bergame.
l-
‘

ixé pl us tard à Naples, comme pro fesseu r de
uti le , i l y vdcutquelques années, pui s se rend i t
“tome, où il donna so n premier concert . Le
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il litun voyage a Pari s el à Londre s . De retou r
en A l lemagne, il fitde nouveau x essa i s su r les
théâtres de Co logne e t de Gœttingue; ma is i l s
ne furen t pas plu s heu reu x qu

‘

à Potsdam .

A yan t per du des lors l ‘espo i r de réussi r a la
scène, i l se lles sHambou rg, en 1853, ouv ri t
«les cours de chan t ; pu i s il retou rna lier-lin
e n 1850. Deus ans apres,"futnommé pro ies.

seur de chan t au col lege de Joach imstainl. On
a de cet a rt i ste plusieu rs recuei l s de L ieder
publ ié“Be rl i n , Hambou rg, I reslsu, etdes
rariations ca ractéri s t iques pou r le piano, i n
titulées âlodula lion de l ’âme ; V ienne, li as
l i nger.WE ISSDEC K (Nucon s) , ce nter l

'é

gl i se de Sa i n t e—H arle, à l ulhausen en
_

‘

l
‘

hu

r i nge, a u commencemen t du dis— septième
siècle, s

‘es t fa i t connai tre comme composi teu r
e t comme écri va i n d idact ique, pa r les ouvrages
su i va n ts 1° IloehssitC olloq u i um, Reim
und Gesa ngs—Weiss m it4 S timmen gerich tet
[Dia logues de noces, e tc ., qua tre vo ix) ; Er

l
’ur l

, 1014 . B reuù sl perspicua s
'

utroducl s‘o
i n nrtem music pro pue ri s et pueilc

‘

s

n li isque mus i ca ama loribus, ul bm s
‘

lem

pors ca ni nes discen possint, cu m breuibus

ru mplispro solm isa ndi m rcirio, 2, 3 et 4
roc. i tem etia m ettrncln iudepro lo n olatione
psa lmorum mnj om m et m inorum per omnes
lo noa ; ll ildeshe im ,

1650, ii iWE IS SDEC K (J ese -Mucs sc) , ne le

10 ma i 1750, à Untcria imbacls, en Sonebo,
fu t d‘abord svocats Erlangen , pu i s ce n te r et
orga n i ste s l

'

église Sa i n te-Marie, Kurem
_

bem ."mou ru t da ns ce tte v i l le, l e l° mai 1808,
à l ‘âge de ci nquan te -dur: ans.Weissbeck , le
premier, a ttaqua la fausse théori e ense ignée
pa r i

‘
ahbd Vogler dans l

‘
école deMannhe im,

1.
‘écri t qu'i l pub l ia su r ce suje t a pou r t i tre
P rolgstntionsschrs‘ftoder m mpln rt‘seheWiderh gung ei n iger S tellen und P erioden
der Kupcilmeister V oglersclm s Tonwiuen
seM/‘tu nd Tom tsknnst(Pro testa t ion , ou
réfu ta t ion exempla i re de quelques passages
dutra ité de l a scien ce e t de L‘artde la mn
siqne ,duma i t re de chapel leVogler) ; Erlangen ,
Kuns tmann, 1783, in—4 ' de dix—sept pages
a vec u n supplément( le q ua t re pages publ i é un
moi s de février 1784 . Knech t pri t la défense
du système de son ma i t re \'ogier, dans un re
cue il publié s Ulm , en 1785 . (V oyez li n ear ;
unye: auss i mon E squ i sse de l

'h is toi re de
l 'ha rmo n ie, page 133, e t mon T ra i té com
plet ds la théorie etde la pra t ique de l'ha r
mon ie, p . On a a uss i deWeissbeck
que lq ues pet i t s écri ts sur d ivers suje ts in t i

ln iés : 1° Uebe r ”era J bl Ïoglsn 0rget
orches t rion su S tockho lm (& ir l ‘orgue orches
trion de l'abbe Vogler) , 1797, avec le ti tre
seul imprimé, e t letexte en copie manuscri te,
% E lws über ”r n . D nn .Gottl. Turks mi ch
t ige 0rgnn iatenpflu‘ehten (Quelque chose su r
les principaus devoi rs d'un organ i ste pa r
Il . Dan. Théophlle Turk) ;Nuremhem, 1708,

in p. 3°E in s
‘

gsmerkseurdigsGeschichte»
von de r drel R sruhrnten O rgeIsptelern
E nte r

,
He ssle r und Voylsr (Quelques a nce

dates remar quables des tro i s cé lèbres orga
n istes Hœssler, l æssler e t Vogler) , Nurem
be rg, 1800, in -8°de quat re pages . 4 ° Seltsamc
Geechichtcderbisherigen Lebensntterstumn e

der 0rgetetrtuosen H e ssler, Bo ssie r uml
l
'

ogler (H i s toi re si ngu l ière de la v ie des v i r
tuoses organ i stes Hœssier, llœssler etVogle r
j usqu'à cetour) Nu rembe rg, 1800, in -8' de

hu i t pages . 5
° A ntwor t auf fi errn Musik

direc to r K nechts V ertheidtmmg der Vo

glsr
’
schen TonschuIe (Répon se à la défense

de l‘école de mus ique de Vogle r, pa r I . l e
d i rec te u r de mus ique Knecht) Nurem

berg, 1809 .

L IPSE (Cneù rsu-B en sun) , profes seu r
de ph i losoph ie à l’Un iversité de Le ipsiclt, n é
dan s cet te v i l le, es t a u teu r d

‘u n l i v re i n t i t u lé
Sys tem der J esthetth alsWim nschnflvon
der Idee der Schœn he it(Système d‘es thét iq ue,
comme sc ien ce de l'idée de le beau té), hei p
sicis, Hartmann , 1830, deus part i es ln

Dan s la seconde part i e, iltra ite du bea u dan s
l a musiq ue , depu i s la page 19 Jusq u

‘à la
pageWE lS S l—ZNSEB (Peinture) , compos i teu r
de .mus ique d‘ég l i se , naquitvers 150038chvver
sted t

,
dan s la ‘

l
‘

huringe . Apt—eu ro ”occupé ,
vers

. 1590, u ne place de mai t re d
‘école à li ebe

sée , il v ien t comme musicien l agdehonrg,

puis_ohtint,en 1011, ss nom inatlon de pasteu r
Altenwendigen , en Souche . i l a publ i é de sa

composi t ion £ vnngelischs Spra che auf die

v ornehmster F es t- l
‘

age con 5
_
Stimwn

(Paro les évangé l iques pou r les pri nci paux
jou rs de fête , a ci nq voi s) ; i mprimé en 1505 .

2° Opu s melicnm , _

methodicum etpla ne n o
eum , _

continens ha rmon ie s selectiom 4 , 5 ,

6 -12, v ocum, singulis diebusD om in icia et
festis nccommodata s; I agdehourg, 1009 , i n
fol. 5° Gei s t lich B ra nt-uml H ochses‘tgesnn ,

m it0&timmen compon irt(Chan ts sp iri tue ls
detisaçsiltesctde noces, composés si : vol s);
H agdehourg, 1011, inWEISS F LOG (C antate-Gon n a ) , né
à Lautcr, en Si lés ie, le 11 avri l 1732, en tra au
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l ycée de Sagan a l
‘age de douze ans , e t a lla

achever ses études a l‘ un i vers i té de Leipsick,
en 1750. Après avoi r su i v i les cou rs dethéo
logi e, il f utnommé précepteu r a h istt en
1700, pu i s lllrschberg,d

'
où i l a l la hBau tzen en

1767, et fu t appel é sSagan deu x ans après, en
qual i té de co nter de l‘égl i se de la Grâce, et de
professeur au l ycée . i l mou ru t en 1804 .

We isstlog a composé beaucoup de morceaux
est imés pou r l‘égl i se, et les pe t i ts opéras don t
voi ci les t i t res : Le D ljeuuer de cha sse ; La
l

‘

i le de la récolts: L ’fléritags ; le Trésor ;
L 'flwm x ma lheu r , L ’Erm ite, tous en e l le
mand .WE ISSÏ-‘LOG (Cau ses) , li la du prece
dent, naqu i t è Saga n , le 27 décembre 1780.

Destintpa r son pè re a l a p ro fession d‘avoca t,
il commença sesétudes au gymnase de H i rsch
iœvg , les acheva a l

‘un i ve rs i té de l muigsberg,
etobt i n t ensu i te un emploi Saga n . Dans sa
jeunesse

,
il se livre avec a rdeu r è la musique,

et composa un Sa lesRegina , une messe so ien
nel le e t un D ies irc , don t lesmanuscri ts son t
encore a l‘égl i se pri nci pa le de Sagan . En

18l0,Weisstlog a l l a aux ba i ns deWarmbru n n
e t y fitla conna i ssance du cé lèbre éc ri va i n
roman t ique iioflmann . Pass ionné pour le gé
n ie de ce t homme singul ier, il écri v i t, son
exemple

,beaucoup de nouvel les dans lesquel les
il fa i t en t re r la musique comme élémen t de
l'i n térêt . Ses pri nci pa ux ouv rages son t : l°D er
P udeim iitse seche und swa n sigstss Geburts
[es t (Le v i ngt- s i x ième a nn i ve rsa i re de na i s
sa nce dubonne t fourré). Il y fa i t pre uve de
con na i ssa nces é tendues dans la factu re de l

‘or

gue . D er soüthutds H oioferm s (i
'

llolo

pherne con gé), pla i sa n teri e, l‘occas ion des

gra ndes fetes musica l es . 5° H i s toi re d u cho u
teu r de la cour fli la ri us. 4 ° Di fféren ts ln
stan ls de ma vie . 5° Commentl ’étud ia nt
value oouiutm dre son v iolon pour u n detect.
6° D as Cra i e der Todten (Le C redo «l es
morts), interprétation du D ies ir: basée su r
une de ses composi t ion s . 7° D ie siebents Ilo
beispnu (Le sept ième copeau ) sa ti re con tre
les ùiiteurs e t les a rra ngemen ts qu

'i l s fon t
fa i re des œuvres des compos i teu rs. 8° Ca rac
téristique des sept pa roles d u Sa uveu r su r la
cro i x

,
de llaydn . 0° Ca rac téri s t ique de la t ro i

sième pa rt ie de la C réa t ion , du même compo
siteur. 10° Ku ns t-u nd B ettelfa hrtcou brut
sck isten F ideiius (V oyage d‘a rt e t de mend i
c i té du v iol i ste Pidelius) ; l e mei l leur roman

de l'au teu r
,
con ten an t des obse rv at ions pi

quantes su r l e goûtactuel en musi que. 110 De s
g rosse L oos (le gros lot), con tenan t beaucoup

d ‘observa t ions su r le gén ie de Gltlck . Tou te s
ces pièces se t rouven t da n s la col lect ion des
œu vres deWeissllog, publ i ée s Dresde, chez
A rnold, 1821 - 1827, 7 vol . in Cetécri va i n
mou r ut Wa rmbrun n

,
le ” ju i l le t 1828.WEISSMANN (J ess- li esau), magister è

lludolsladt, puis professeu r Co lsourg, mort
en 1818, a publ i é pl usieu rs ouv rages de ph i lo
soph ie e t de l i tté ra tu re, pa rmi lesquel s on re
mar que : A bha ndluug überdu

‘

e Ca n ta te (Dis
sertation su r la can ta te); Rudol s tadt, 1782,
inWEITZLE“(Gconcu C autn o eu l,direc

teu r de l ‘école de la nouvel le v i l le
,
s Thorn ,

naqu i t en 1754 , s F inkrnstein , en P ru sse, et
mouru t l e 18 oc tobre 1775 . On a de l u i des
é lémen ts de l'a rt de jouer du c lavec i n intitu
lés : Ku rzer Entwurl der m ien A ul

‘

a nys
gra nde au!dent C la v iers na ch Noten au

spie len ; l œn igsberg, F r. P riest, 1778, ln -l ' .

L
‘année su ivan te

,
il publ i a la su i te de ce t ou

vrage, sous ce t i t re : Kurser £ n twu rf der
e rs ten J nfa ngsgrunde den Gensruibass auf
den [le v ie r na ch Zahien au spie len (Courte
esq u i sse des premiers pri nci pe s de l‘ar t de
jouer l a basse con t i n ue su r le cla veci n , d

‘
après

les ch iffres); Kmn igsherg, 1750, ist Ces

deux pe t i ts ouv rages, qu i ne sontpas dépour
vu s de méri te, on t é té reprodu i t s, avec des
rema rques de I arpurg, dans les Essa i s h i s to
riques et cri t iques de ce dern ier. (”ist. kr“.

B rytr: ge su r A ufnahme derMus ik, t . l i l ,
-207).0ntrouredam le mème recue ilun

supplémen t a u prem ier ouvrage deWeita ler,
a vec les «ma rques de l arpurg (pp . 07

Weitzier a donne aussi des idées su r les
sons

,
en ta n t q ue déterm inés (Geda nh n von

de r To ners), da ns le qua trième vol ume des
Essa i s hi s toriq ues e t cr i t iques de I nrpurg

(pp. 879WE I‘I‘ZH ANN (Canauu—Fa i oh uc) , pro
fesseur d‘ha rmon i e e t de con t re po i n t a u Con

servato ire du musique de Berl i n , es t né dan s
cet te v i l le

,
l e 10aoû t 1808. Sa étudu mus ica

les commencère n t pa r les leçons de v iolon q u
'i l

reçu t de Cha rles-Gu i l l aume lienp i ng. Ildev i n t
ensu i te é lève de Be rnar dK le i n pou r l a théori e
et
,
en fin

, il alla , en 1897, comNèter sontu
truci ion è Casse l a vec Spohr e t flauptmann

(uoyea _
ces noms) . En 1859, il ob t i n t une place

de v iolon i ste e t de chef des chœu rs au théâ tre
de Riga . i l fonda dans ce t te v i l le une soc iete
de chan t avec Born (oops: ce nom) . Appelé
Revel en 1834 , comme d i rec te ur de mus ique
de l‘Opéra a l lemand, il y litreprésen ter plu
s ieurs ouvrages dramat iques de sa compos i t ion .
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Dé n i ans après, i l se rend i t à Pétcrsbourg, où
i l fu t premier v iolon du théâtre impériat, et
d i recteur de musiq ue à l‘égl i se a l lemande de
Sa i n te-Anne, pou r laquel le Il a composé des
chan ts l i turgi ques . Après dix an nées de ser
v i ce l

‘Opéra i mpéria l ,M.Wc itzm ann ob t i n t
une pen sion de l a cou r de ll

'

ussic ; pu i s i l
e n trepri t

,
a vec le ba n lbolstc G . B rod , u n

voyage en F i n la nde. En 1840, il se rend i t à
Par i s a vec le même art i s te e t en tra l‘orches

t re duThéâ t re I ta l ien , comme v iolon i ste ; pu i s
i l alla Lond re s, où i l rempl i t le même emploi
a u théât re de la ltcine. Dan s ces deu s ca pita les,
i l m ità pro iltles t résors des grandes b ibl i o
t hèques publ i ques pou r des études de théori e
et d'h i s to i re de la musique. Les a i rs popu la i res
des d i ve rses n a t ion s furen t pa rt i cu l i èremen t
les obje ts de ses recherch es : i l e n possède la
col l ec t ion la plus nombreuse qui ex is te peu t
ê t re aujou rd

‘
hu i . De re tou r a Berl i n en 1848,

il s'y es t mari é e t a é té nommé pro fesieur
d‘ha rmon i e e t de con t repoi n t a u Co nserva
to ire .En 1858, i l fa itdcs l ec tu res su r d iver
ses par t i es de la musiq ue . Parmi ses ouvrages,
ou remarque t roi s opé ras représen tés l eve l,

a savoi r : Iiz uberliebe (Le voleu r amoureux),Wa ipurgisua eht(La n u i t deWa lpurgi s), e t
L orbee r u nd B ettelsta h (Lauri er e t bâto n de
mendi an t) ; quelques cah i ers de L ieder avec

a ccompagnemen t de p i ano des pi èces de
p i ano à qua tre ma i ns .M.We ittma nn s‘es t
fa i t con na i tre surtoutcomme écri va i n su r l a
théor i e etl ‘h i s toi re de l a musique : ses ou
v rages de ce gen re on t pou r t i t res 1° Der

Ueherm c ssige D reihla ng(L
‘

es nombreux ac
cords detro is sons ) ; Bert i n , Gu t ten tag, 1853,
pe ti t ln - 4° de 52 pages . Comme la pl upa rt des
barmon istes a l lemands , We itsmanu fa i t
abs tract ion de la lo i detouai ité,el pré sec les
succession s ha rmon iques d‘agrégations atté
rées d‘une man i ère empi rique. 2°D er nom in

de rte & ptimen —J ccord (L
‘a ccord de sept ième

dim in uée) ; Berl i n , ilerm a
‘

nn Peters
, 1854 ,

gr. in-4° de 45 pages . L
‘au teu r de ce t écri t

considè re l‘acco rd de sep t i ème d imin uée
comme fondamen ta l

,
el l e s a u tres a ccords de

sep ti ème comme en déri va n t pa r di vers gen res
de mod ifi ca t ions. C'es t l ‘ idée la pl u s b iza rre
qui a it1ama ispassé pa r l atéte d'un harmon iste .

3°Geach ichtedes septimen—J ü ordu (flisto ire
des accor ds de sept i ème) ; Bertin, Gu t ten tag,
1854 , ln- 4

‘ de v ingt- t roi s pages . 4°Gesch ich te
der G riech ischenMuz ik (H i sto i re de l a m a

s ique grecque) ; Berti n , Herman n Peters , 1855 ,
grand in -4° (10 55 pages de texte, avec dix
pl anchesde musique .!i°Gesch ichteder[lam a

m
'

e amd ih re r Leh re (H i s toi re de l ‘ha rmon i e
e t de sathéorie) , da n s la nouve l le Gazet te mu
sicale de Le ipsiclt,tome 51. Si : mo rceaux lu
téressants su r les a i rs popu l a i res de d i verses
n a t ion s

,
da ns l e même écri t pé riod ique, tomes

SS
,
34 et 40. 7°Une cri t ique de l a Réforme de

la mus iqued
'

Ernestde lleeringen,da nsl'Echo ,
gaze tte mus ica l e de Berl i n , prem ière an née ,
n' 17. Cet te réforme préte ndue es t un système
nouvea u de nota t ion de la mus ique

,
absu rde,

comme la pl upa rt de ceüs q ui on t é té proposés .
8° Sur les formes des a nciennes compos i t ions
pou r le cla veci n ; dans l a nouvel le Gaze t te mu
sicale de Leipsiclt, tome 59. P l usieu rs a u tres
opu scu les de Il .We itzm ann on t pa ru da ns di
vers journaux de mus ique de l‘Allemagne .WE IXELB AUM(Geoa ass), ténor a i le
ma nd qui a ou de l a réputation , es t néle8arri l
1780, àWa ilerste in , en Bav ière . F i l s d‘un con
selller du pri nce d‘OEttingen , il é ta i t des t i né a
l 'eta t ecclés i as t ique ; mai s son penchan t pour
la musiq ue l‘ emporta su r l a vo lontéde son père .

A près avo i r achevé ses études l i tté ra i res chez
les piaristes, il se l i vra son goûtpour cetart,
e t reçu t des l eçon s de mus i que e t de cbantde
Roche , i n tendan t des concerts du pri nce . Il

a ppri t a ussi ajouterduv iolon , sous la d i recti on
de Hammer, e t exécu ta , en 1802, u n concerto
de V iottl dans u n concer t publ ic . Aya n t perdu
son père peu de temps après, il pri t la résol u
t ion de su i v re l a ca rri ère de l a musique

,
e t pa r

ticulièrementde l‘a r t d u cha n t
,
pa rce que sa

Voi x é ta i t deven ue un beau ténor. Il reçu”
Stuttgard des leçons de ( re in ,ténor du théât re
de cet te ville, e t débu ta avec succès I un ich ,
en 1805 , dan s les pri n ci paux rôles de son era
p lo i . Nommé chan teu r de la cou r de Ba v iè re, il
occu pa cet te posi t ion e t cel le de premierténor
duthéâtre . En 1815 , il s

‘
élo igna de I un ich e t

accepta u n engagemen t pou r le res te de ses
jou rs à li anheim . We i xe lba um publié des
recue i l s de cha nsons a l lemandes avec aecom

pagnementde pia un, a ! ayencc, chez Schot t ,
e t H ambou rg, chez Cra ne. i l a écr i t aussi l a
musique d’un opéra , B ertho ld de r Z: ringer,
qu i fu t représen té à Carl sruhe.
“’ELD EN (Loom s VON). Sous ce pseu

do nyme se cache un modes te sacri sta i n de l
'
é

gl i se paroi ss i a le deWelden, prèsd‘Audenarde .

So n nom véri tabl e es t Lo tus de llo vna il es t
ne Nederbrakel (F la ndre or ien ta le). où son
père éta i t organ i ste . i l occupe en ce momen t

l a place de clerc àWelden . Son pro fes

seur de compos i t ion fu t u n mus ic ie n obscur
nommé P . Audisler. Lou i s de Iiovre ouWe ldcn
a publ i é aGaud

,
chezc acti, t ro i s messes avec
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WENC K EÏ. (Jes s -Pni nfime —C outea ux) ,
organ i ste à Ue izen , dans le duché de Lune
lmurg, naqu i t l e 21 novembre 1734 à Nie der
uehra , dan s le comté de l ichen stei n . Son père ,
qu i lui ava i t i n spi ré le goû t de l a mus ique dès
so n enfance

, l
‘
envoya a u gymnase de Nord

h au sen
,
où il reçu t des leçons de cl aveci n e t

d ‘ha rmon ie de Schrœlcr. (V oyez ce nom .)
Sous ce ma i t re d i s t i ngué, i l litde rapides pro
près. Bn 1750. il se rend i t a Berl i n e t s‘y l i a
d‘ ami t i é avec Harpurg, Ch .

-Ph iI.-Em . Bach e t
K irnberger ; les consei l s q u

‘ i l en reçu t pe rfec
tionnère ntson éd uca t ion mus ica le . iles d i s
cussions qu i s’élevère nta lors en t re l arpurg
e t Quans,directeur de l a mus ique du ro i,don
nèrentsWenchel l‘occa sion de prendre la de
fedse de so n ami dans u ne let tre aux mus i
r iens ($chrsiben a n die llerrn Tonkünstter
i n B erli n übe r die dens V erbcrfcMe die ers ten
gm ufscben 0densammiunpvon ei nem (Inge
sca n n ten; Berl i n , 1701 ln—4 ‘ dedouze feui l le ts .
La s ign atu re de l

‘au teur es t a la li n . Quelques
peti tes pi èces de sa compos i tion pa ru ren t auss i
dan s les recuei l s e t lléianges de llarpurg e t de
R irnberger. Après u n séjou r de sept années a
Be rl i n ,Wend e l fu t appel é à 8tenda l , pour
rempl i r les fonc t ion s de direc teu r de musique
des qua tre égl i se s pri nc i pa les . Il écrivi t p lu
s ieu rs composi t ions pour d ivers i ns trumen ts

,

En 1708, on lui offri t u ne place d
‘
organ iste s

Delsen. L
‘
escelience de l ‘ i n strumen t qu ‘ i l é ta i t

a ppelé a jouer le déc ida s accepter cette pro
po si t ion . c ckel v i va i t encoredam jeette mo
deste pos i t ion en 1791 . L ‘époq ue de sa mort
n ‘es t pa s con nue. Ou t re les morceaux c i tés
précédemmen t, il a publ i é de sa composi t ion
1° Sonate pour le cl aveci n , dans le recuei l de
liafner, en 1700. 2° l élanges pour le méme
i ns t rument ; Stenda l , 1704 . 8° C an ta te avec
accompagnemen t de cla vec i n

,
à Berl i n ,

4 ‘ florceaux de clavec i n , s l
‘ usage des dames

première pa rt ie
,
1708; deux ième parti e, 1771.

5° Six duos pou r deux flûtes , 1772. 0° Solo
pour le v iolon . 7° Sia sona tes faci les pou r le
c lavec i n , 1775 .WBND (J n n}, haulbolsle, naqu i t !wi nan
a ir.: en bohème, le 281uin 1715. Après avo i r
é té quelques années a u serv ice du comte Pachta ,
s Prague, i l se rend i t s V icnne, où il en tra
dan s l a chapel l e de la cou r. 1ly é ta i t en core en
1795 . On a gra vé de sa composi t ion , s O ifen
bach, en 1790,tro is qua tuors pou r hau tboi s,
v iolon

,
a l to et ba sse .Wend a la i ssé en manus

critdesconcertos e t so los pour son i n s t rumen t .WENDELST EÏN (J en ) .Voyez C OC K
n

i

n.

WENCKEL WENDI.iNG

WEND I US (Jess) , pasteu r Tolprü
-h

bause n dans l a pri nci pau té de B esse —C asse i
,

au commencemen t d u dia septième s i èc le, a
fa i t imprimer Etls‘che H ochseitlieder sui t 4
und 8 S t immen (Quelq ues cha nsons de nou s
squa tre e t s huitvo is) Cassel, 1008, ln
i l es t vra i sembl able q ue cet a u te ur estle meme
que le mus icien appe l éWend i n , dans le pn
mier lex ique de Gerber, e t que c

‘es t à lui qu'i l
fautattribuer l es C ha n ts spi ri tuels tm i s
v oix etplusieurs i n s t rumen ts don t l e
premier vo lume a paru Hambourg, en 1507.WEND L ING (Jesu-Bnn ssre), n é en A i
sace

, dans l a première mo itié du d i x -hu i t i ème
s i ècle, entra ,en 1754 , au serv i ce de l ‘é lec teu r
Paiatin

, lienhe im, en qual i té de fl ût i ste de
sa chapel le . Deu s ans a près, i l épousa l a célè
hre cantatriceDo rothée Swrn i,atta cbêcromme
l u i au théâ tre du pri nce

,
e t litavec elle pl u

s ieu rs voyages dan s les grandes v i l les d‘Alle
magne , oh il se litremarquer pa r son ta len t .
En 1778, il su i v i t l a cou r e ttoute la chapel le
àMun ich, pu i s, en 1780. i l se rend i t s Pari s et
bri l la a u concert spi ri tue l . De re to ur a l n
n ich , vers l a lin de la méme an née , il n

‘a plus
q ui t té cet te v i l l e après ce tte époque, e t y est
mort en 1800. On a gravé de sa compos i t ion
1° Premier concerto pou r flûte e t o rchestre

,

Pari s, Boyer . 2° Six t rios pou r flûte, v iolon
e t basse, Londres, Longman e t Broderip.

3° Pl us ieurs œuvre s de duos gravés Pa ri s e t
Amsterdam , che: Hummel . 4 ‘ Son dia iéme

œu v re consi ste en s i x qua tuors pou r flûte
,

vio lo n, a ilo e t ba sse Berl i n , Hummel .WEND L ING (Donne-ée), li l le de Spurn i ,
musi c ien a u serv ice du duc de \Vurtemhe rg,
naquitàStuttgard, cn 1737, et rrçntde son père
des leço ns de musique . En 1752, el le se rendi t
s l anhcim e t yentra dans l a mus ique de la cou r
oh ellebrilla comme ea nta i riccala scéne etdans
l es concerts . En 1750

,
el le é pousa le aut i s te

Jean -Bapti s teWendl i ng (voyez l‘a rt ic le prece
den t), avec qui e lle vécu t dans une heu reuse
u n ion . Ayan t su i v i la coursMun ich , en 1778,
e l le con t i nua d ‘y cba nterau théât re jusque ve rs
1700. Ret i rée a lors, et pl acée dan s une si tu a
t ion a i sée , e l le don na des leçons de chan t et
forma quelques bonnes élèves. Ce t te ca n ta
lrice dist i nguée mouru t Mun ich , cn 1800.WENDL ING (Am srs-Éussaa u femme
de Cha rlesWendl i ng, v iolon i ste a u serv ice du
pri nce Pa iatin , futu ne can ta t ri ce d i st i nguée .

Bu rney, qu i l
‘en tend“ l anhe im en 1779, lui

accorde des éloges. Plus tard
,
el le su i v i t la cou r

Mun i ch e t y bri l l a pa rt i cu l i èremen t dan s
i
‘A rm ide de Sor t i . E l le mouru t dan s ce t te



WENDLING WENZEL
v i l le en 1704 , non a l

‘âge de t ren te—qua t re
a n s, comme l e d i sen t Gerber et ses copi s ta ,

ma i s dan s sa t ren te-neuv ième année.WEND ‘

I
‘

(Ju no Altnés) , profes seu r de
ph i losoph ie l

‘
Un iversité de Leipslck , naqu i t

dans cet te v ille en 1783 . Conn u pa r plusieu rs
d i sse r ta t i on s l a t i nes e t pa r d i vers écri ts ph i lo
sa ph iques, il s

‘est au ss i d i s t i ngué comme ama
teu r de musique par les morceaux concernan t
ce t a rt q u'i l a fa i t i n sére r dan s pl us ieurs jou r
naux

,
notammen t dans l a Ga zet te m usica le

de Le ipsiclt. La v ie de Rossi n i qu‘ i l pub l i a en
183 1

,
d‘après l'ouvrage de Stendha l , lui va lu t

sa nomin at ion de conse i l ler de cou r du grand
duc de llesse-Darmstadt . En 1820, i l obt i n t l es
ti t res de conse i l ler du roi de ilanovre e t de
professeu r à l‘Un iversité de Gœttingue, oh i lti l des cou rs d‘es thét ique . i l mouru t dans ce tte
pos i t ion

,
l e 15 octobre 1850. Les écri t s deWend t re l a t i fs l a musique son t ceux—cl

1° I-
'

on dentE influssderMu s ik n ufaruC ha
ra cler (De l'i nfluen ce de la musique sur le
mora l de l ‘homme), dans l a Ga zet te musica le
de l.r ipsick , 1808, n uméros 0 et7. 2° Ur

ber den Z us ta nddcrMusik in D eu tsch la n d
i n den letsten J a h ren (Sur la s i tua t ion de l a
mus i que en A l lemagne pendan t les dern i è res
a nnées, 1817-1822) dan s l a Ga zette mus ica le
de V ien nc, 1822, n uméros 00et
5° Sur le séjou r de mademoi sel le Schcchner
L e ipsiclt, dan s l a Ga zet te d u m onde éléga n t,
1827, numéros 100, 200, 201 e t 202 . 4 ° Leben
und Treiben Rassin i ’s (V ie etœuv res de
Ross i n i ), l.eipsick , 1824 , ln 5 Ret ra ck
lung übe rMus ik u n d in sbesondere übe r den

(Considéra t ion s su r l a musique e t
un part i cu l ie r su r le chan t), dan s l a Ga zet te
m u sica le de Le ipsiclt, douzième an n . , p. 281,
207

,
3 13 e1 355 . 0° Ueber die [la uptpen ‘

oden

der schænen Ku n s t, etc. (Sur les périodes
p ri nc i pa les des beaux — arts, Leipsick ,
Da rth

,
185 1, u n vol . ñu-8° de v i ngt- qua tre

feu i l les . Cetouvrage, qui ren ferme des choice
i n téressan tes relativesà la musiq ue, a é té ana
l ysé dan s ie t ren te—q ua t rième vol ume de la Cu
zet te m us ica le de Le ipsick ,p. 100- 177.Wend t
a publ i é l a musique de pl us ieu rs chanson s e t
romances.WENDT (Ensm -Aoocruc) , ne s Schn ie

bus, v i l l age de l a Prusse, le 0]an v ier 1801 ,
commença fort jeune l ‘é tude de la mus ique

,

dan s l aquel le il litbeaucoup de progrès . Des
tiné à l ‘en se ignemen t, il en tra a u sém i na i re de
Neueell, en 1822, ety a ppri t l athéorie de la
musique sous la d i rect ion du professeurl sdsics
che . Pendan t le temps qu‘ i l y passa , i l é tudi a
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l a composi t ion dan s le Tra i té de l a fugue de
Di arpurg e t commença accrire . Pl us ta rd

,
i l

con t i n ua ses études a Be rl i n, vous l a d i rect ion
de l elter, de Berna rd K le i n et de Gu i l la ume
Bach . En 1820, Il fu t nommé pro fesseu r de
mus ique au sémin a i re deNeuv ed depu i s lors

,

il con se rva ce t te place e t con t ribua pu i s
sammentà répandre le goû t de ce t a rt dan s la
pa rt ie de l‘Allemagne rhénane où son ac t iv i t é
s‘es t développée. lio n organ i s te, pia n i ste habi l e,
chef i n te l l igen t de l

‘orchestre d u pri nce de
Ncufled

,
e t composi teu r est i mab le

,
i l a publ i é

quelques ouv rages pa rm i l esq uel s on rema r
que 1° V i ngt— qua t re prél udes faci l es pou r
l‘orgue, op . 1 Bon n, si mrock . 2° Vari a t ions
pou r pi an o e t orches tre. 3° G rand t rio pou r
pi ano, v iolon e t v iolonce l le . «1° Gra nde sona te
pou r piano aquatre mai ns. Il ava i t a ussi e n
manuscri t des symphon ies, t ro i s ouve rtu res a
grand orchest re , des can ta tes avec orches tre,
des qua tuors pou r v iolon , des ro ndeaux e t des
so los de concert pour le hau tboi s

,
l a fl û te e t l a

cl ari net te. Ceta rt i ste est imable es t mort a
Neuvvled, l e 5 fév rier 1850.WER ICK (Gxo aoes), ma i t re de cha pe l le
de Sai n t—Den i s, a L iége, mort en 1700, fu t bo n
organ i ste e t compos i teu r de méri te. Il a la i ssé
en manuscr i t des messes , des mote ts e t des
psaumes qui é ta ie n t chan tés a u trefoi s dan s les
égl i ses de l a Belgique.WENK onWENC K (Aucun e-“m ad,
n é Bruhe im , dans le duché de Go tha, appri t
a jouter du v iolon chez Hatasch, Gotha

,
e t

reçu t de Geo rges Benda des leçon s de c l avec i n
e t de compos i t ion . Ayan t accompagné ce ma l:
t re a Pari s

,
vers 1780

,
i l passa pl us ieurs

an nées e t y publ i a s i x sona tes pou r cl aveci n e t
u n pot- po u rri pou r cl a vec i n e t v i olon . De re

tou r Gotha , il obt i n t la place de secréta i re
du pri nce régnan t. Dans cet te posi t ion il con
t i n ua de se l i v re r a l a cu l tu re de la mus ique,
de la compos i t ion

,
e t s‘occupa du soi n de per

fectionner la cons t ru c t ion du pi a no e t de l‘hat
mon i c3 . Il dev i n t aussi v i rt uose su r ce de rn ier
i ns trumen t . En 1708, i l i nven ta un nouvea u
chronomètre mus ica l , do ntil a don né la des
cription sou s ce t i t re : B esch reibu ng ei ne s

ode r m usika iisckers Taktmes
sera, e tc. , Hagdebourg, Georges-Chrisl. Ke i l ,
1708, in

-8‘ de t ren te pages a vec u ne pla nche .

En 1800,Wenk litu n voyage en ilullandc e t
se fi xa Amsterdam,

oh i l v i va i t encore en
1810. On n ‘a plus de rense ignemen ts su r sa
personne après cet te époque.WENZIZI. (Jess-Cunn ro rnci, né le 8 fé
vr

'
icr 10330

,
à Un lcrcilcn

,
près d‘Eism ach

,
fu t

29
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d
‘
aborddirecteur de l ‘ école d‘Altenbourg, pu i s

d u gymna se de l itta o . 11 mou ru t dans cet te
v i l le

,
l e 2 mars 1723 . Aunombre de ses écri ts on

rema rq ue cel u i qui a pour t i tre : P rogra mme
tn forma laptda ii nebs t swei deut schen Odon ;
Attenbourg, 7 octobre 1000, in-4 ° de 2 feu i l
les . Ce pamph let es t d i rigé con tre Vockerodt.
(F oy . ce nom .)WENZEL (Nmosas—F asaço ss Xavtaa) ,
compos it eur

,
n é en Bohéme vers le m i l ieu du

dix-septième s i ècle, fu t d‘abord mai t re de cha
pelle de l ‘égl i se de Lo re tte a llradscbeo . I l

occu pa i t en co re cette posi t ion en 1684 . B ien tôt
après, il fu t appelé a Prague pou r d i riger la
musique de l‘égl i se des frères de l a C ro ix ; e t
enfin il eutle t i t re de mai tre de ch ape l le de l a
ca thédrale de Prague, qu

'i l œn servajusqu‘à sa
mort, a rr i vée en 1705 . l l a pub l i é u n recuei l
de c i nq messes

,
su iv ies d‘un Requ iem et d‘ un

Sa lve Regina , pou r qua tre v o is , deux v iolons,
orgue ett roi s t rombones, sous le t i tre de
F lores cerne s , Prague, en 1609, in - fol .WENZEL (J ean), pi an i ste habi le etorga
n i s te de l ‘égl i se métropol i ta i ne de Prague, na
qu i t le 18mai 1750, a l appau, en Boheme .

Aprés avoi r achevé ses études de ph i losoph ie a
l‘ un i versi té de Prague, il voulu t embrasser l a
carrière eccl és i ast ique ; ma is, pl us ta rd , il se
dégodta de ce t éta t e t se l i vra s l‘enseigne
men t du p ian o. La pl ace d‘organlste de la ca
thédrale lui fu t don née en 1702. i l v iv a i t
enco re a Prague, en 1810.Wenzel es t le pre
mier qu i a a rrangé quel ques symphon i es deMoza rt pour le pia no ; il les a publ iées a Pra
gue e t 5 Leipslck . On a gravé aussi de sa com
pos i tio n s i x sona tes po u r le p i ano.
Un fi l s deWenael, nommé J ea n , comme lu i,

s‘es t fi xé aV i enne en qua l i té de professeur de
harpe , ety a publ i é, chez Cappi , une méthode
complète de ha rpe s pédales e t s c roche ts .WENZEL (Èoo nsa a ) chef de musique
d‘un régimentde l a ga rde du ro i de Hanov re
e t pi an iste, v i va i t, à li auo vre , vers 1840. i l a
écr i t un grand nombre de marches e t de dan
ses pour les i nst rumen ts ven t, pou rt‘orches
tre e t pou r le pia no . Parmi ses dern i ères com
posi ti on s, on remarq ue : 1° llarcbe funèbre a
qua tre ma in s pou r p ia no, op. 22; Hanovre,
Bachmann ; 2° R insen —Ma n ch pou r piano ,
op . 24 ; Hanovre, Nagei ; 3° Qua t re L ieder a
voi x seu le e t piano , op.25 ; Leipsiclt, Bre i tkopf
et liœrtel 4 ° Polon a i se pou r piano ; Ha nov re,
Bachmann .WB P PB N (Fnûoêane), amateur de musi
que , es t n é en 1703, dans une mai son de cam
pagnc prè s de Nordheim. dan s le duché de

WENZEL WERCKMBISTER
Sa xe—l eiuingen . Jeune i l appri t a JOMI‘ de
presq ue tous les i n st ruments, mai s i l se dis
t i ngua surto ut sur le pia no . On a publ i é de sa
com posi t ion : 1° G rand qua tuor pou r deux v io
lons, alto et ba s se . 2° Des varia tions pou r
piano avec a ccompagnemen t de d ive rs instru
men ts . 5° ‘

U ne polona ise pou r pi a no seul.

4 ° Des chansons de Gæthe e t de l e is ler .WE“C… I SÎER (Asnaû), savantmu
stei cu e t organ i s te habi l e, n aqu i t le 30 no
vemhre 1645 , Bcnneckensle in , bourg du
comté de llohenstein , en Thurioge, où son
père éta i t lahoureur e t brasseu r. Il reçu t les
premieres i ns truct ions su r l a musique de so n
oncle , Bea rt-Chrét i enWerckmeister, orga
n i ste c nn iogen , pe t i t bourg de la Thuringe
s i tué su r l a rivière de“cl an. En 1060, il en tra
l ‘école de Nordhausen , ouil rest a deux a n

nées sous la di rec tion du célébre rec teu r [l i l
debrand; pu is il a l l a con t i n uer ses études a u
co llége de Q uedlinbourg , oh Hen r i -V i cto rWerckmeister , au tre frère de son père , é ta i t
co nte r. En 1604 , i l obt i n t l a pla ce d‘o rgan iste
li asselfede , v i l le du duché de Brunswi ck , e t

pendan t q u‘ i l i‘occupa , i l é tud i a l a th éol ogi e.
En 1670

,
ilqu it ta ce t te posi t i on pour a l ler aEll

rich, vi l le de l a P ru sse,d'où sa répu ta tion d
‘ex

cellento rgan iste e t de eiavecin iste commença
à s‘é tend re en A l lemagne. Quat re an s aprés, i l
futsppeléàElhingerode, dans le Hanov re, pu i s
il accepta l a place d‘organ iste du ehâteau de
Quedliobourg. Bobo la posi t ion d‘o rgan iste
de l ‘égl i se Sa i n t—&art i n , a B athe rstadt, deve
uuc vacantc en 1600, lo l hitofferte, et ilen pri t
possess ion , la méme a nnée. i l mouru t dan s
cet te v ille, l e 20 octobre 1700 On ne con
na i t po i n t a ujou rd ‘hu i de compos i t ions deWerckmeister pou r l‘égl i se ou pou r l‘orgue, e t
la seu le produc tion pa r l aquel le son méri te
s‘es t fa i t con nai t re dans la pra t ique de l‘a r t
est u n recuei l de pièces pou r u n v iolon avec
ba sse con t i nue i n t i tu l é :Musika iische-P rioat
L us t, F rancfort, 1089, in ma i s il s‘es t
placé comme théo ric ien a u p remie r rang des
musicien s de son temps . Ses ouvrages, don t les
exempla i res son t aujou rd'hu i d‘une gran de
ra re té

,
son t ceu x don t voic i les t i t res 1° O r

gelprobe ode rturn B eschreibu ng, scie und
welclter Ges ta l t mo n die 0rgelwerlæ von den

O rgelma chem , a n nelimen probs
'

ren un te r.
s uchen und den K itchen lir/‘em be nne und

salle, e tc. (Épreuve de l
‘orgue, ou cou rte des

cri pt ico des moyen s e t règles pour examiner,
éprouver et recevoi r les ouv rages des fac teu rs
d
‘
o rgues, etLeipsiclt, Théod.

Phi l . Calvisius, 1081, in-12dc ci nquan te—deux
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ERDEN (l ucas e t Anotrns) frère s ,
amateu rs de musiq ue

, s Pen ig (Saxe), au com
mencementdu d i x-neuv ième s i èc le, fur en t
liés d‘ ami t ié avecWi lhe lm Schneider (voyex ce
num), qu i fu t leur col l abora teu r pour l es deux
ouv rages don t voic i lestitres 1°Musika iisches
Tasehenlmch auf das J a h r 1805 hera us

gegeben non , eta . (A lmanach musica l pou r
l ‘ année 1808, publ i é pa r, Pen ig, Die
nemano

,
pe ti t in —19, avec mus ique . 2° A ppe l

lon , ei ne Zei t schr ifthera usgegeben von e tc .
(Apol lon , écr i t pé ri od ique de musique , pu
bliépas. Pen ig, D ieuamann , 1803, iu
Cetéc rit, qui devai t etre mensuel, n ‘a pas é té
con ti n ué : le premier numéro seulem enta paru .WE I\L IN (J u n), né OBttingen , fu t di
rec teu r de mus ique L i ndau , vers le mi l ieu du
d i x -septième siècle. N a fa i t imprimer de sa
composi t ion : 1‘Zwei o,a rai-undv ierstimm igeMelismata sa crn (Ch an ts sacrés a deux, t ro i s
e t quatre voi x); Nu rembe rg, 161 4 , in

9° I rene id: ode r F riedrngesænge fu r
3 a nd 4 S t immen ( Chan ts de pa i x a
deux

,
t ro i s e t quatre voi x),U lm, 1644 ;3

° P ao l
m odia n ova , oder pet

‘

stlichs Ga z ngs und
P sa lmen Da uid

'
s fu r 8S timmen (Nouvel le

P sa imodie , ou chants a tro i s vo i x et
‘

deu: vio

l ons); U lm , 1648, première pa rt i e .WEB NEB URG (J n s - Patni ntc - Caa i

flu ), ama teu r «le mus ique , professeur de ma
thémat iques e t de ph i losoph ie, né vra isembla
blemeuta Ei senach, fu t, vers les dern ieres
aunées uiu di x— hui t i ème s iècle, col labora teur
du ly cée etdusémi na i re de Hesse-Casse l , pu i s
vécu t quelque temps Gotha , et s

‘établ i t en
dern ier lieuaWei mar, oh . ii é ta i t encore en
1810. Ce savan t s'es t fa i t conna i t re comme
compos i teur pa r u n recuei l de sona tes pou r le
pi ano

,
avec u n thème va ri é, qu i a pa ru Cas

se i
,
en 1700. Au nombre de ses ouvrages con

cernan t les sc ien ces ph i losoph iques e t mo luc
ma l iques

,
ou rema rque celu i qu i a pou r ti t re :

A llgemei ne neue, v iel ein/
‘

a chereMus ik
Schuis fur jeden D iielfa nten undMusi ker,
suitei ne n l '

a r rede von J . Roussea u (Nou
vel le écolo généra le etfaci le de la mus iq ue
pou r les amateurs etles mus i ciens , avec une
préface de J .

-
.I . Rousseau) ; Gotha , Stende l,

1812
,
Its-4° de 1 15 pages . Cetouv rage est

basé su r u n pla n ph i loso ph ique . On y t rouve
u n nouveau sys tème de c lav ier e t de doigter
pou r le pia no , qu i a quelque ana logi e a vec
cel u i de llobicder.

“'

B I\NER (Cus i rtza) ,ta n lor à Dantzick,
vers le m i l ieu du d i x— septième s iècle

, fui le

successeur de Gaspard l‘œrstcr. On a imprimé

0 0 0

de sa compos i t ion Motel“seu concer t i; Kre
n ig5berg, 1640.WE I\NB R (Ju a—F ato i arc), né a Schum i
ka lde l e 0 mars 1808, fi t ses études a l'un iver
s i té de Le ipsiclt, depu is 1…jusqu

‘e o 1002, et
fu t nommé co nte r a u l ycée de I e in ingen , en
1705 . Il s‘es t fa itcounaltre comme peti te e t
comme composileur de mélodies chora les .WERNER (Gateau x-Joan n ), ma ltre de
chapel le d u prin ce Esterhaxy, vers 1730, fu t le
prédécesseur de Joseph Haydn dan s ce t te pos i
tion . Il s‘es t fa iteonnattreœmme eompæ iteur
pa r les ouvrages don t voi ci l es t i t res : 1° Sea:
symphon ie sens—que sonate , p rior-es pro en
m m . pos terio res p ro wppetln‘s usurpan dz ,

a etat. eteiuuichord. Ce son t des tri os pour
deux v iolons e t basse co n t i nue avec clav ieo nte .

2° Neues und seh r cu rios musikatisclær a‘o
afm menta l-Ka lendcr P a r th i‘en mein m it
V ioi im und B ass its dit! 12 J ahm onote
eiugethei let, etc. (Nouveau e t trés— cur ieux
ca lendrier de mus ique i ns trumen ta le, composé
de P a rth i‘en deux v iolons e t basse , di v i sé
dan s les douze moi s de l‘année

, Auge
bou rg, 1718. 8° Le marché des fri p iers de
V ienne

,
can ta te pou r qua tre voi x ,deux v io lo ns

e t basse . L
‘é lect ion d'un j uge de v i l lage,

pou r ci nq voi x, deux v iolon s et basse.

\VERNB R (dasn) , facteur d
‘ i n st r uments

de cu iv re , Neus tad t, près de Dresde, a eu
beaucou p de répu ta t ion vers le m i l ieu d u d ix
h ui t ième s ièc le. Il passe pou r avoir eu l a pre
m ière idée de l ‘emploi de l a ma i n dans le pa
v i l lon du cor

,
pou r l a format ion de l a gamme

chroma t ique, etpour l ‘avo i r commun iquée à
flampe l. (F oy. ce nom .)WE RNER célèbre v ioloncel l i s te ,“
3 Kommotau en Bohême , fu t d ‘abord a t ta ché
l a mus ique du comte de Thun e t l‘ égl ise

Sa in t—Nico l as des jésu i tes , Prague, pu i s en
tra au service du comte deMo rsin e t jou a le
premier v ioloncel le pendan t plusieurs a n nées,
chez les frères de l a C roi x . Ilmou ru t P rague
en 1708, la i ssa n t en man uscri t pl usieu rs con
cer tos etsolos de sa compos i t ion pou r v iolon
cette.WE R N E R (J esn-Gon so a), orga n iste
d i st i ngué, naqu i t en 1777, à“aya , da n s l a
Saxe

, o i: son père é ta i t aulærgiste . Le ma i t re
d
‘
éco le de l'e ndroi t l u i enseigna les é léments

de la musique . P lus ta rd , llo ll
‘

maun ,organ isle

à Borna , d i rigea ses études etlul 1î l fa ire de
rapides progrès . Eu 1708,Werner obt i n t une
place d’organ iste à F reyburg, pet i te v i l l e de l a
Saxe

, ouson ta len t acqu i t de l a maturi t é . So n

prem ier l ivre de p ieces d‘o rgues, qu i parutcn
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1804, commença sa répu tat i on, qu i bien tôt
s
‘étenditdans le nordde l‘Mlemugne. Appe lé,
en 1808, llehensteln , pou r rempl i r les
fonct ions de co ule r adjoi n t, i l y resta jusqu

‘en
1810, époque de sa nom in a t ion à la place d

‘or
gan i ste e t de d i rec teur de musi que, llerse

bou rg. Une ma ladie de langueu r le condu is i t
a u tombeau

,
le 191ulllet1829 , a l‘âge de qua

ran te- ci nq ans. Les production s de ce t a rt i ste
de méri te jou i ssen t de beaucoup d'es t ime . On

a imprimé de sa compos i t ion 1‘ Chora loore

spiele[u r die 0rgel (Préludes de chora ls pou r
l ‘orgue), Leipsiek , Prters . 2°Quaran te p ièces
d ‘orgue pou r les organ i s tes eommença nts,aree
des rema rques su r les regi s t res, en deux su i tes,
ibid. 5* Deux cen t q ua ran te— sep t pré ludes de
chora ls, pou r le l i v re de chan t de l a Saxe .

Le ipsiclt, llo fmeisler. 4 ° Douze pièces d‘org ue,
Leipsiclt, Peters . 5° Deux pièces fi na les e t qu a
tre var ia t ions pou r l ‘orgue . 6° 0rgelschulc,
ode r J uler

‘tung sum 0rgeispc
‘

elm und sur

fi cMigeu Kenntn iss und B eha nd lu ng des
0rgeiwerks (École d ‘orgue, ou i n troduction
l ‘ar t de jouer de ce t i n s t rumen t e t s la v ra ie
conna i ssa nce de son mécan i sme),Pen ig,Diene
mann , 1805 , deux pa rti es in Unedeusième

édition de ce t ouv rage a été publ i ée Ne issen ,
e n 1807, deux pa rt ies in Une t ro i s i ème a
pa ritéMayence , chez Schot t, en 1824 . Une

t raduc tion frança i se réd igée pa r Choron a pa r u
sous ce t i t re E cole d 'o rgue ou méthode élé
m enta i re se rva n t d ‘i n t roduct ion l 'école de
Ii in ck , Pari s, R iehault. La deux ième pa rt i e
de l'ouvrage deWerne r pub l i ée sépa rémen t ;
esti n t i t u lée Leh rbuch des o rge lwerk ko n
neu , erha iten , beurthe ilen u n d oerbessern

aulem on (Manuel pour apprendre a con na i t re
l ‘orgue, l

‘

entreten ir
, juger de sa qua l i té e t l‘a

méliorer), Ilersebourg, 1895 , ñu—4 0. 7‘ d
‘

un e
J urceisungfu r a nge/rende 0rgelspt

‘

eler Cho
ra

-Ie au begteiteri m itder O rge! (Courte in
st ruct ion po ur accompagner les chora l s avec
l ‘orgue , l‘usage des organ i s tes eommença nts) ,
Pen ig, Dienemann , 1804 , ia Deux ième édi
t ion , gravée,Mayence, Schot t

,
sans da te.

8° Cho rulbuch su dem holla n d . P au lus-und
Gesuugbuche 4 sti‘mm Ige m itV or-undZ se is
chenspielen (L i v re chora l pou r le l i v re de
psaumes et de chan ts hol landa i s q ua t re pa r
t ie s a vec des préludes et des conclus ions po u r
l ‘orgue) , Le ipsiclt, 1814 , ln Cc recue il avait
été dema ndé àWerne r pa r l‘organ iste de l a
ca thédra le de Harlem . 0 C horulbuch suden

neuen se chslschen Gesa ngbuchem , 4 s tim
sn ige rtebstV o r- u n d Zwischen sp ielen (L i v re
chora l pour le nouveau l i vre de cha n t de l a

838

Saxe , à qua t re pa rt ies avec des pré ludes et des
co nclusion s, Le ipsielr, li ofmeister, gr : i n
10° Cen t chora l s pou r l ‘orgue ou le piano ,
ibid. i l a été fa i t deux éd i t ion s de ce recue i l .
1 1° Cen t des mei l leu res mélo di es chora les
q ua tre voi x, a vec des pré ludes e t des concl u
s ions, ibid . deu x pa r ti es in - l ‘. 12 Nusika

lisches A —B —C B uch, oder Lsitfaden beim
ers ten U n ter richtim Cla v ierspielen n ebst
J umerkungen furden Lehre (A- ll-C mus i ca l ,
o uguide dans le premier ense ignement de l‘a r t
de jouer du claveci n

,
Pen ig, Dienemann

1800
, in deux ième éd i t ion

, llayence ,
Schot t. li netro isième éd i t i on a pa ru sous ce
t i t re C lunr

‘

er—sehuls oder Leh rbuch fu r de»
ca siers Unterriehts‘n Clouierspielen . 1“Cur

su s (École du c lavec i n ou l a ouei pou r le pre
m ier en seignemen t de l ‘a rt de jeuer de ce t
i ns t rumen t . Premier cou rs), Leipsiek , B of
meis ler, in T roi s au tres éd i t ion s on t pa ru
post érieu rem en t vous le même t i tre . 13° V er

such—eine r k u rsen und deutliehen D a n ie l
lung der Ha rmon ielehre , etc . (Essa i d

'u n ex
posé cou rt e t intelligiblede l a sc ien ce de l'har

Le ipsiclt, B o fme ister, 1818- 1810,
deux pa rt i es ln-l ‘ , la première de quatre - v i ngt
d i x pages etl a seconde de cen t d i x- neuf.
14 ‘ Et udes pou r le pia no

,
en deux su i tes

,

ibid.WEDNER (P . Sous ce nom d‘u n a o
teu r i nconnu

,
on a publ i é u n écri t i n t i tu l é

Urbe r die wechselseitigm A nforde rungen
zwi schen Eltcrn Lehrer u nd Schu le r.B ehuss
desMus ik U nterflchis (Sur les rapport s mu
tue ls en tre les paren ts

,
le pro fes seu r etl‘é

l ève
,

-en ce qu i concerne l ‘ense ignemen t de
la musique), Ber l i n , A lex. B unker, 1837
ia -8WEHNIIAMMER mai tre de eba
pel le du princede Hohenzo ilerm 8igm aringen ,

vers le m i l i eu du d i x-huitième siécle , a pnblié,
en 1770, l es can t iques de Gel lert pou r une e t
deux vo i x

,
avec a ccompagnemen t de deux v io

lons e t bas se
, qui eu ren t beaucoup de succè s

da ns leur nouveau té.
Un au t re music ien de ce nom , qui éta i t a u

servi ce du pri nce de Purstemberg, dan s les
dern ières années du d i x—hu i t ième siècle , a com
po sé l a mus ique du pe t i t opé ra i n t i tu l é Le

B a rbie r de v i llage.WE ItN“E li ( l i en t) , pret re bava roi s, s‘es t
fa i t conna i t re comme composi teu r pa r un
œuvre i n t i t u l é : Sea:Mi s s: solem n io res juxtu
madem um stylum concin natz , Augsbourg,
1737, i ll - fol .
\V BRN IC II (J esx - Cuaacu -Gusn v a) ,
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amateu r de musique d‘une bonne fami l le de
Berl i n , mortdans cet te v ille , au mois de
ma rs 1706 , es t au te ur d

‘une méthode pou r
a pprend re ajouer de la harpe, i n t i tu l ée Ver

auch eine r riehtigen Lehm rtdie [la rve au
apiclcn Berl i n, Relsieb, 1773, i ii —l ‘ . Une

deux ième édition de ce t ou v rage a é té publ i ée
en 1790.Wernicb pub l i a auss i , dan s l a même
année, une sorte de Journal i n t i tu lé,Worker“
liebe B eschnftigungen fu r L iebha be r des
scbænenWissm chofien (Occupa t i ons heb
domada ires pou r les ama teu rs des -beaux
a rts) .
“”BRNIT 2HEU SER (Beau ne), com

positeur a l lemand, vécu t au commencemen t du
d i x-septième siècle . Il a i

‘

a iti mprimer l'I n

bi ius S . B e rna rdi de ”am i ne J ean nd 3 ou
ces mua iee compoai ius ; Augsbo urg , 1014 .

2°0 . [l eur. Sassou“Eu rcitium Passion is
4 o oo . cam pus . ; Strasbou rg, 1024, inWERNS DO R F (Con nor) , doc te ur en
théologie etsu rin tendan t général aWi t ten
be rg, mou ru t dan s ce tte v ille , le 28 ja n
v ier 1774 . Gerber iui a t tribue, dans son ancien
Lex iq ue des musi ciens, une d i sser tat ion Da

prudenti‘o in ca ntion ibns eccleria aticls od
Mbendo ; mai s ce tte d i sserta t ion , i mpriméeWi t tenbe rg, en 1723, es t de GeorgesWatiin .

(Mmes ce nom .)
“’

ERNSDO RF (Ensesr doc
l eu r e t professeur de théologie àWittenlnerg,
naqu i t dans ce tte v i l le en 1718

,
e t y mouru t

lo 7ma i 1785 . Au nombre des d i sserta t ions
q u‘ i l a publ i ées

,
on en t rou ve u ne qu i a pou r

t i t re : £ : erci iott‘o li t u rgia s da fo rmula octe
r is “de“: psa lmod ia H a l le luj ah -Wit
lembe rg, l7iiî , in -l ' de se ize pages.WE I\T (Ja cques ou J sourv ou Guccu
DE), cé lèbre musicie n belge, vécutdaus la pre
m iere moi t i é du seizième siècle. Le l ieu de sa
n aissa nce n ‘es t pas connu . Ce ma i tre a été
con fondu pa r l a pl upar t des b i ographes e t
bibiiographrs a vec J acques V ae t (v oyez ce

nom), compos i teu r de la même époque, etj'a i
su i v i cet te fa usse tradi tion dan s l a prem ière
édition de cette B iograph i e. An toi ne Schmid
esttombé dan s l a méme erreu r

,
a i nsi q u‘on le

voi t dan s l e troi s i ème regi s tre de son excel len t
l i v re concernan t Octav i ano Petruc de Fos
sombrone. J acques V ae t tutmusic i en de la
cha pe l le des empereu rs Ferdi nand et
Max imi l ien II , e t J acques de Wert nous
apprend dan s l'épitre déd i ca toi re du hu i t i ème
l i v re de sesModriguli o cinque v oic i (Ven i se ,
A nge lo Gardano , qu ‘ i l futd ‘abord a u
serv ice du duc de Fcrrarc

,
etl'épitrc l Mar

g ueritte Fa rnese—Goun gue, duch esse de H an
toue

,
pl acée en tê te du septi ème l ivre de se s

Ma drigai i o ci nque ooct, e t datée de l a nto ue ,
le") avri l 1581, nous in inrme qu

‘ii futensu ite
attats l a courde cette pri n cesse . i l parv i n t ,
sans aucun dou te, a u n âge avancé, ca r l e
premier l i vre de ses l adrigauxt‘utimprim é
V en i se , cher An toi ne Ga rdane, en 1558, e t l e
d i x ième pa ru t en 1591. L'épltrs déd ica toi re de
ce lu i —c i es t da tée de Ven i se, le 10 sep tembre

—de la même année. J acques deWert se di s
t i ngua pa rt icu l iè remen t dan s l a musiq ue vo

ca le de chambre : i l a éc ri t auss i des mote ts a
c i nq et s i x voi x . Les d i x l i v res de l adrigau
de ce compos i teu r on t ne publiés e t plus ieu rs
foi s ré imprimes cher A n toi ne e t Ange Ga r
dane, depui s 1558 j usqu‘en 1591. J é rôme
Scoto e t ses héri t ie rs en ontdon ne a ussi plu
si eu rs éd i t i on s depu i s 1M1 jusqu‘eo 1581 . Le

ci nqu i ème l i v re es t à c i nq
,
s i x e t sept voi x ; l e

neuv ième l i v re est cinq etsix vo i x : Cclui-c i a
paru pour ie première fu i“Ven ise, chez Ange
Gardane

,
en 1588. On a ausside ce compos i teu r

I l primo libro della Ca nsonette V iüa nesche
a ci nque uoci

’

; in V enets‘a appresso A ngelo
Ga rda no , 1580, pe ti t in -4° ohlong. Cetouvrage
es tdédié l.eonoreMédicis-Gonzague, duches se
de ll antonu. Lesmote ts c i nq et si x vo ixde l ac
ques ou Gia ccbedeWert on t pou r ti t re s 1°}11u
siccs vel(utda‘cunt)Moteciorum quinqua o o

cumL iberprimua ; mm e p rimum tn iucens
L
‘

inndium Com gio h m

(MernIum) e t F austum B ethauium soc ios,
1568, in

—4 ‘ oblong. 2°Modulata‘onum cum seat
v ocibus i iber p rim us . V eneti is apud ha re
dem Il 1

‘

ero nym i 5
‘

coti , 1581, i n 3‘Modu
lationum seuMoteciormn cum scz uocibus it
ber ibid. 1589, in 4°Modulatio n nm
sa c ro rum qu inq ue et su: uoeum l ibri tres,
i n u n um uotumeu reda cti . Noribergar par
Catha riuam Geriachin ethe redcs J oom .r

‘

s

Monta n a“ 1583, in-4 ‘ ohiong.WÉ lt\' (Nucon s-Lu su v), v io lon i ste e t
ccmpositeur, es t n é Huy (dan s l a p rov i n ce
de L itige), en 1780. A l‘âge de onze ans, itcom
mença l

’é tude du v iolon so us la di rec t ion d'u n
mus ic ien de cet te v i lle, nommé De iha ise , e t
u n ama teu r lui donna des leçon s de so l fège
pendan t pl us ieurs années . Lorsqu‘ i l eu t a ttei n t
l‘âge de seize a ns , il se rend i t a L iège, et: i l
dev i n t élève de Ga i l l a rd , hou v iolon iste et
mus icien i nst ru i t ; maista com eription m it i
ta i re i n terrompi t ses é tudes deux ans après et
l
‘

obligea à en t re r dans u n régi men t dontle
dépô t é ta i t aMe tz . Il .Wery se rendi t dans
ce t te v i l le ettra va i l l a pe ndan t u n auda ns les
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me isier, e t co li n t roi s p i éces d
‘orgue faci les,

chez les mêmes édi teu rs .WESSEL I US (FIŒD ÉMQ ,ca nto r â l ‘école
la t i ne de l ‘a ncienne v i l le impériale de Schwei n
fort, a publ i é, sous le voi le de l‘auonyme, u n
pe ti t t ra i t é des élémen ts de l a mus ique . Cet
ouvrage s pou r t i t re : P rincipia musica , oder

grii ndlicher U n ter rich t sur musica liscbcn
IV issenscha/Ït, fü r die iatct‘n ischen Sch u l
J ugend, in derta yurlichen F reyen -Rsichs

S tadt Schwe infur i (Pri ncipes de mus iq ue,
ou i ns t ruc t ion é lémenta i re pou r la science
musica l e

,
Nuremberg, £ndtcrs, 17î 6,

in—4 ° oblong.WE SS EL Y (Ju s) , v iolon i s te et compos i
teu r

,
naqu i t en Bohême dans l‘an née 1762.

Son onc le
,
bénédic ti n d‘un couven t de Prague

e t v i rtuose su r le v iolon, fu t son ma i tre pou r
ce t i n strumen t . Deven u habile exécu tan t, e t
compos i teu r agréable da ns le st yle de Pleye l,
il fu t a t taché, en 1707, a l

‘orches tre du théâ tre
d
‘
Altona , pui s occupa la place de premier r io

lon s ce lu i du théâ tre de C asse l . En 1800, il
en t ra au servi ce d u duc de Bernbourg , à
Ba ilenstadt, en qua l i té de ma i t re de conce rts .
On ignore l

‘époque de la mort de ce t art is te,
don t on a gravé les ou vrages su i van ts : 1°Théme
varié pou r cor e t v iolon a vecorchestre, op. 15;

Brun swi ck , Speh r. Q ‘ Deux qua tuors pou r deux
v iolons

,
a l to e t base, op. V i en ne, A rteri a ,

1788. 8°T ro is i dem ,
op . 4 , l.e ipsiclt, Holme is

ter. 4 ° T roi s i dem,
op . 8, Offenba ch, André ;

5° T ro i s idem , op . 9, ibid. 0°Troi s idem, op.

10
,
ibid. 1708. 7° T roi s t rios pour v iolon ,

a l to e t basse, op . 17, B ru nswi ck , Speh r, 1804 .

8° Trois qua tuors po u r c la ri net te, violon , a lto
etbasse, op . 10, Otfeubacb, André . 0° V ari a
t ion s pou r cor e t orches tre su r l‘ a i r deMoza rt
L a v ie es t un voyage, op . 14 , Brunswi ck ,
Speh r. 10° lluitvari a t ions pou r cl ari net te et
orches tre su r u n a i r a l lemand, à Cassel .
1 1° Poeme apologét ique du doc te u r Lenha rdde

Q uedlinbourg, m i s en musiq ue , Leipsick ,
B re itkopt‘, 1804 .Wessel y a m is auss i en musi
q ue Ies opéras La D ema n de et la Répon se .

90 Le Cha sseur tyrolien ces ouvrages son t
res tés en manuscri t .WESSELY (Ba s sa n) , naqu i t, de pa ren ts
ju i fs , à Bcri in , le 1" septembre 1768 etnon
en 1767, comme il a é té ditda ns l a prem iére
éd i t ion de ce t te B iograph ie,d

‘

amès Gerbe r;
i l y é tud i a l a musique sous l a d i rect ion de
K irnbergcr, de Fasch etde Sch ulz. Sur la re
commandation de ilamler etde Engel , il ob
t i n t, en 1788, l a d i rect ion de la mus ique du
théâtre na t iona l de Be rl i n . lluitans après, le
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pri nce llenri de Pru sse l‘élablits Rei nsberg,
en qua l i té de son ma i tre de chapel le . Aprés la

mor t de ce pri nce
,
en 1803

,Wessely en tra
comme sec rétai re des dépêche“ l a chambre
de l‘é lec tora t de l a marche de Brandebou rg, a
Berl i n . En 1800, il fu t en voyé Potsdam,dam

une posi t ion ana lo
g
ue. Il y é tabl i t

,
e n

u ne socié té mus ica le, don t il con se rva l a d i rec
t ion jusqu

'
à sa mort

,
a rri vée le 1 1 j u i l le t 1820.

En 1780, il a va i t donné, a u théâ t re nationa lde
cet te v i l le, P syché, grand opéra qu i a va i t en
peu de succès ; depu i s lors, il écri v i t pou r l e
théâ tre de Bbe insberg L oui s I I e n Egypte ,
opéra fra nça is ai Gu i l la rd, e t u n deux ième
ouvrage i n t i tu l é L

’
Ogre, représen té s Rhei ns

be rg, en l798. On a gravé de sa compo s i t ion
1° dloza rts U rn e (l‘Orne deMoza rt), can ta te
avec pi a no

, Berl i n , 1701 . bouse poemes de
Hatthison mi s en musi que

,
ibid.

, 1703 . 3' God

sa ve the Ki ng, varié
‘

po ur l e pi a no; ibid . ,

1706 . 4 ° A ir de danse d‘A m ide va rié pou r l e
pia no. H ambou rg, 1790.Wessel y a écri t a uss i
des ouver tu res e t des en tr‘a c tes pour des d ra
mes ioués au théâ tre Na t iona l de Berl i n , en
1704 e t 1706 , troi s qua tuors pou r deux v iolons ,
a l to e t v iolonce l le , publ iés s Berl i n , en 1700 ;
u ne can ta te funèbre pou r l a mort d u pri nce
lienri de Prusse, exécu tée dan s l

‘égl i se de l a
garn ison , en 1802 , en fin

,
l a musique du ba l le t

D ieWa h!des H e lden , représen té au théâ tre
na tiona l de Berl i n , le 5 aoû t 1788. Comme
écri va i n

, il s
’es t fa i t conna i tre pa r u ne com

pa ra i son des styles de Glock e t de I ozart,
i nsé rée dans les A rch i ves du temps (A rch iv .

der Zei t ; Ilot-lin , 1795 , pp. 4 35 e t pa r
des observa t ions cri t iq ues su r d i verses pa rt i es
de l a musique. dans l a Gazette musica le de
Le ipsick (tome i l, pages 104 , 200, 225 , Q“,

et
“’

EST (Beau n e), ecclés i a st ique angl a i s ,
né Nort hampton , au commencemen t du d i x
hu i t ième s iècle, éta i t a ma teu r de musique e t
s‘es t fa i t con na i t re pa r une œuv re i n t i tu lée
Sa cre concerto, orthe v oice ofm eiody, con
ta i n i ng a n i n t roduc t ion tothe grou n d ofMus ic ; a lso form-on cpani er- t unes, und im
a nt/«cms, e tc. (Concert sacré, ou la voi x de l a
mélodie, contenantune i n t roduction aux pri n
c ipes de l a musique, a i ns i que q ua ran te e t une
mélod ies de psaumes e t dix an tiennes), Lon
dres, 1750, in
\ VESTDLA D (fo rte), savan t suédoi s, n é

dan s les premières a n nées du d i x - hu i t i ème
s iècl e, d

'
une fami l le is raéli te

, cstautcur d‘une
d isserta t ion i n t i t u lée : D o t riade ha rmonc‘ca
Upsa l, 1727, in— 12‘ de cinquantc— sept pages.
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Westhlad éta i t é tud ia n t l'un i versi té d‘Upsal
lorsqu'i l publ ia ce l écri t
\V EST ENH OLZ (C an nes-Aucun e ?“

m
‘

mc) , ne Lunehourg, en 1750, reçu t des
leço ns de chan t e t de compos i t ion de Kunzea
troyes ce nom ), et fu t élève de Vo rziska , pou r
le v ioloncel le . Le duc de l ecklemhourg

Schwer i n l ‘ayan t choi s i pou r son ma i t re de
cha pe l le

,
il alla s‘établ i r Ludwigsl u s t et

passa le reste de ses jou rs . Ilmouru t le jan
v ier 1789, à l

‘âge de ci nquan te— trois a ns.Wes
lenho lx fu t u n musicien de méri te qu i éc ri va i t
b ien dans le s ty le sérieux . i l a beaucoup com
po sé pou r l‘église . Parmi ses product ions, on
ci te les ora torios lo D ieA ufers teh u ngChn

‘

ait
(La Résurrec t ion du Chris t , en D ie

l
‘

un ehung (La so len n isation) , 1777. 3' D ie

l
'

ertrauen au! C olt(La confiance en D ieu),
1787. i l a composé a uss i beaucoup de psaumes,
de Pass ions e t de mus ique pou r les fêtes de
Pâques. On a gravé s a can ta te des Bergers à
l a crèche de Be th léem ,

qua tre voi x e t or
chestre en pa rt i t ion , à Leipsiclt, chez Hari
ltnock ,etu ne fugue pou r l ‘orgue .WEST ENIIO LZ (Éd onoae-Sorn e-Ms
une) , femme du précéden t, don t le nom de l

‘a
m iile éta i t F ri lscher, en tra a u serv ice de l a
cour deMechlcmbourg-Schweri n

,
en 1782, e t

mouru t dans les prem ières années de ce siè
c le . El le éta i t non- seu lemen t ca nta tri ce, mai s
v i rtuose sur le claveci n

,
dans l a man ière de

Bach , e t habi le su r l
'harmon ica . On a gravé

de sa composi t ion un Rondo a lla polocca ,
pour le pia no

,
à Berl i n , chez Schlu inger.WEST ENH O LZ (Putnfiatc), fi l s des pré

ceden ts , né à Ludwigsl us t vers 1782, appri t la
musique des son enhance, so us la d irection de
sa mère. Il appri t a ussi a jouer de p lusieu rs
i nstrumen ts ren t, pa rt i cu l ièremen t du hau t
bo is

, et fu t attaché à la musique du ro i de
Prusse. A dive rses époques, il voyagea en A I
lemagne pou r donner des concer ts, e t se lit
en tendre avec succès a Mun ich e t V ienne.
On a gravé de sa compos i t ion 1‘ Symphon ie
concertan te pour flûte et hau tboi s, op . 6

,
Ber

l i n
,
Sch lesi nger . 2° Symphon i e concerta n te

po ur hau tboi s et ba rson , 0p.7, ibid . Q ue l
ques

.
thèmes variés pou r le pi ano . 4°Des polo

n a ises_ e t danses pou r le même i nst rumen t .
5°Des chansons

'

allemandes. 6"Deux duos pour
v iolon e t a l to

,
ibid . 7° Des di vert issemen ts

pour [bite e t gu i ta re , numéros un a quat re.Westeuho ltmouru t à Berl i n
,
lc 19mars 1840.

[l en t u n frère (Wi lhelm— Franz) q u i fu t has
son iste de la chapel le roya le a Berl i n

,
depui s

18l5 jusqu
‘
eu 1821

,
etqui mouru t en 1850.
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\ V EST E B H O F F (C . mai tre de con
cert e t v iolon i ste a t taché à l a chapel le de
Buckehourg, vécu t vers l ati n du d ix- hui t ième
s iècle. Au nombre des ouv rages de sa compo
si t iou

,
ou remarque : 1° Tr ios pou r deux v io

lons e t basse, op . 1 , liv. etI l, Amsterdam,

Schmi t t , 1705 . 2° Concerto pour c lari net te
eto rchestœ ,

op . 5 , Brun swick , 1708. 3° Con

certo pou r flû te e t orches tre , op. 0, ibid . ,

1790. 4°Concerto pou r cla ri net te e t orches tre,
op . 7, t

°

bt‘d. 5° Duos pour violon e t a l to,
op . 8, l i v . e t Leipsick , Joach im .Wes
terbo lï a la i ssé en manuscr i t u ne musique
funèbre pou r la mort d u pri nce de Buckebourg,
composée en 1790. i l es t mor t a Buckebourg,
en 1807.

(Joan -Ja ne , comte
D E), né à Londres, le 3 février 1781 , l

‘

utconnu
d ‘abord sous l e nom de lard B uryhersh , et ne
pri t cel u i de comte de lVestmon la ud qu ‘ a
près l a mort de son père , auquel il succéda
comme pa ird‘Angleterre . Pendan t qu‘ i l fa i sa i t
ses études au collège de l a T ri n i té, à l

‘un i
veral te de Cambridge , i l reçu t des l eçons de
musiq ue du doc teur Bague, professeur de ce lte
un iversité. Après qu’i l eu t term in é ses études,
Lord Burghersh v is i ta l

‘
Allemagne e t pri t des

leçons de v iolon deZiedler, Berlin, etde liay
seder

,
à V ien ne . Entré au serv ice mi l i ta i re , Il

fu t envoyé en Sic i le
,
e t penda n t un siüourd‘un0

année Messi ne
,
i l étudia la composi t ion sous

l a d i rect ion de Platon i, houm a ltre de con tre
poin t . Employé ensu i te dans l ‘a rmée angl a i se

qui [i l les campagnesde .?ortuga letd‘Esmgne;
pendan t les années 1809 18l9, i l con ti n ua
ses études de composi t ion L i sbonne, chez
Marc Portogal lo, e t de retour a Londres, i l
reçu t encore des leçon s de Kol lman e t de Bi an
ch i . Eu 18l3 et 1814 , i l serv i t comme volon
ta i re dan s l ‘armée pru ssienne pendan t les
campagnes d

‘
Allemagne e t de France. Envoyé

en I ta l i e, en 1815 , i l p r i t part, comme l ieu
lenan i généra l , au x événem ents m i l i ta i res de
la conquête de Naples, pu i s il fu t envoyé a
Florence comme mi n i s tre résidentprès de l a
cou r de Toscane . I l occupa ce poste j usqu

‘en
1830. Après so n retour en Angle te rre, lo n!
Burghersh repri t l a hau te admi n i stra t ion de
l
'
Académ ie roya le de musique don t il ava itét6
un desfonda teurs . Devenu comtedeWestmore
land

,
i l fu t envoyé Berl i n en qual i té de m i

n istre plén ipotcutia ire . Ayan t obten u sa re
tra i te en 1855 , i l passa ses dern ières années
dans son châteaude Apthorpehouse e t y mou
ru t le 10oc tobre 1859 . Amateur pas

'

s ion n é de
musi que

, il a beaucoup écri t pou r lethéâ tre,
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I
‘

ENCEL

l ‘égl i se, l
‘orches t re e t la chambre. La l i s te de

ses compo s i t ions publ i ées e t i n édites renferme
les ou v rages su i van ts 1°—B ajaset, opéra en
deux actes, représenté“florence en 1821 Un
cho ix de morceaux de cet opéra fu t exécu té a u
théâtre de D rum-La ne , de Londres , en 1822.
2“ L ‘Eroe di La ncastre , opéra séri eux en .

deux actes
, représe nté par les élèves de l‘Aca

dém ie roya le de musique authéâtre de H ay
m a rket , en 1820. 8° b o Scompiglt‘o tea t ra le,
opera boude en deux actes, représenté F lo
rence

,
en 1830, part i t ion ré dui te pour le pi ano;

Berl i n
,
Sch les inger, 1840. 4° C a te ri na ossia

L ’A ssedr
‘

o di B elg ra de, opéra en deux actes,
représe nté a u théâtre de H aymarket, pa r les
élèves de l‘Académ ie roya le de m usi que

,
en

1850
,
part i t ion rédu i te pou r le pi a no ; Lon

d res
,
C ramer e t Bea le . 5°Pedro opéra sérieu x

en deu s actes, représentéà Florence , en 1828,
pa rt i t ion rédu i te pou r le pi a no ; Berl i n, Sch le
s inger, 1848. 0° I l Tom eo, i dem ,

représenté
à F lorence, en 1830, e t au l ama , de

Londres, en 1858, pa rt i tion rédu i te po u r le
p iano ; Lo ndres, Cramer

‘

etBeale, 1850. 7°

B a t tu ds‘ P roserp i‘na ,
opére t te en deux actes;

part i tion rédu i te pou r le pia no ; Berl i n , Schle
s inger, 1845 . 8‘ Si : ca n ta tes de Hélastase

,
a

voi : seu le e t accompagnemen t de piano ; Lon
dres, Power, 183 l 0° Can ta tetirée de la Tem
pete , do Sha kespeare ; ibid. 10° Messe so lea r
ne l le pou r voi x seu les, chœu rs et orchest re

,

en part i t ion pou r le piano ; Berl i n , Sch lesi nger,
1846 . 1 1° Ca thed ra l serv ice , à quat re ro i:
etorgue ; Londres , Lon sdale, 184 1. 12° :I n

tt‘eune, i dem ; ibi d . 15' Andenne, i dem,tirée
du t re n te—c i nquième psaume ; i nédi te . 14 ° lila

gm
‘

ficntpour vo ix seu les, chœu r e t orchest re
,

dédié Cherubin i ; Pari s , le t ter. 15' Hymnes
à qua lre vo ix ,dèdiêesà Meye rbeer ; Berl i n ,Er
nes t K irzar . 16‘ Requ iem qua tre vo ix e t or

gue , l a mémoire de Samue lWehbe (voyez ce
nom ) ; Londres .Wel sh e t“ar es . 17* Q ua tre
madrigaux qua t re voi s ; Londres, No vellm
180 Q ua t re au tres madrigaux , i néd i ts. 10°Sept
canzonet s voi s seu le etpiano ; Lond res, l‘oWer. 20° T roi s C a nm netts i ta l i ennes

, i dem
L ondres, Lonsda le . 21°Canzonettes détachées

,

i dem , Londres, Power ; Berl i n , Sch lesi nger .
22° () ua rtello , scènes, a i rs et duos i ta l iens a vec
pia no ; M il an , R i co rd i . 25° Symphon ies agra nd
orchestre, numéros 1 , 2, 3 , réd u i tes pou r
le pia no pa r L itolll‘ ; Berl i n, Sch les i nger.
2 1° Beauco u p de q ua tuors ,trios, duos, a i rs,
scènes e t can ta tes su r des pa ro les i ta l iennes e t
ang la i ses, e n manuscri t .

(J u s-Com m une) , édi

teu r de musique a H ambou rg, mort dans ce tte
v ille , le 20 ma rs 1700

,
a l ‘âge d ‘en vi ron

soi xa n te e t douze ans, ava i t ra ssemblé u n
assortimentconsldérable de musique imprimée
tat—manuscri te

,
don t ll' a publ i é u n ca ta logue

en vol . in —8‘ -de 287 pages, qui list
su i vi de suppléments j usqu ‘en 1700.WŒT Pfi AL (lu n -Can svo ra s), fi l s du
précéden t , néà Hambourg, l e 1" avri l 1778,
a fa itson éduca tion musica le sous l a d i rect ion
de Wllthauer, Haumbach

,
Stegmann e t

Schwenke . Bn . 1704 , il a l l a étudier l‘a rtde
jouer de l ‘orgue prés de l i ttel , a Eri‘urt. Deu x
a n s après, il retourna s Hambourg e t s

‘

y l i v ra
l‘enseignemen t de l a mus iq ue. Il y fu t a t ta

ché a l‘orchest re d u conce rte t à celu i du
théât re en qua l i té de v iolon ce l l i ste e t de tram
pettiste . La place d‘o rgan iste de l ‘égl i se de
Sa i n t-Nicol as lui a été donnée en 1803 , e t de
pu i s il en a rempl i les fonc t ions. Ses compo
sitions les plus importa n tes son t : ”Sympho
n ie grand orche stre ; S‘ Deux qu i n te t tes
pou r deux v iolons

,
deux sites e t v iolonce l le ;

5° Un qua tuor pourpiano , violoo , a l to e t basse
e t quelq ues préludes pour l ‘orgue.
VV ES T PHA L frère du pré céden t

,

né Hambourg en 1774 , futorganiste de la
cour deMeck lembourg, Ludwigsl us t, e t mou
ru t dans ce t te v i l le en 1855 . Admi ra teu r pas
sionné du gén ie de Il . Bach, il
emplo ya une pa r tie de sa vie a recuei l l i r ses
œuvres, publ iées e t man uscri tes, don t i l atait
u n ca ta logue thémat ique. J

‘
en possède la ma

nuscritorigi na l .Westphal avai t réun i une
be lle b ibliothèque de l i t téra ture musica le et
d ‘œuvres des grands ma ltres, que j ‘a i ac qu i se
après sa mort .WEST P H A L (Garnea u ), organ is te .) l‘é
glisedu Sa l u t-Esprit, à Hanov re, act uel lement
(1805) v i van t, n

‘est pa s de la méme fami l le que
les précéden ts. Il a publié de sa compos i t ion
1° Deux symphon ies pour pia no seu l ;Hanov re ,
Hah n ;2° Va ri a t ion s i ns t ru ct i ves pou r le mémo
i nstrumen t, ibid. ; 3°Théme a vec douze va ri a
t ions ; Le ipsick , Brei tkopf et llœrtel ; 4° Chan
sons a l lemandes avcc accompagnr:mentdepiano
H anovre, llahn . L

‘ouvrage le plus i mportan t
deWes tpha l es t u ntra ité des élémentsthéo
riques et pra tiques d‘harmon ie et d‘accompa
gnement, i n t i tu l é : Theoret isch-P raktùefier
Left/eden sur £ rIernung das Genera lbo&

ses : ilanovre, Hahn , 18l2, ñu
“'

ET T BNGEL (Gosn v a-Aoou sa), lae
lcur d ‘ i ns t rument s arche t Neuk ircben ,
près d‘Adorf

,
dan s l e royaume de Saxe, es t

a u teur du mei l leu r l iv re qui aitparu jusqu‘à



https://www.forgottenbooks.com/join


4 60

Ilætc, ibid 4 ° Son ates pou r pia no seul ,
n" 1 , 2, 3, -1 ; Copenh ague, l ose ; 5' A llégro
de bravoure pou r le pia no

,
dan s les ca h ie rs

sept e t seize du Répertoi re des cla vecin htæ
Zurich ,“ng. O u tre les opéra s c i tés précédem
tuent , a fa i t représen te r

,
a Co penhague

!
‘

Io ribella
,
en t ro i s actes

, Une A ven t u re a u
J a rdi n du ro i , opéra- com ique , eta compo”!
une ouvertu re pou r la t ragéd i e deMa cbeth .

i l a publ i é un recuei l qu i a pou r t i tre : [l a fu
tredsiuslyve ga rn ie Knmpweise Melodier
(C i nquan te anc iens chan ts de ho rdes etvoi x
seu le avec accompagnemen t de piano) Copen
hague, Lose . I l estmort Copenhague le
4 octobre 1842, l ‘âge de so ixan te-hu i t a n s
et quelques mois .Wl llC llEL (Ann ), o rgan is te de l‘égl i se
Sa i n t—E dmond

, Londres
,
mort e n 1745 , a

publ i é des exerci ces de cl a veci n composés
d
‘
a llemandcs

,
de couran tes

,
de sa rabandes

,

d‘a irs et de menuets .
“'

H IST L ING (C . édi teu r à Lei p
s ick , né dan s cet te v ille vers 1800, estie rédac
teu r d‘u n ca ta logue généra l etsys téma tiq ue de
tou te la musique publ iée en A l lemagne et
dans le Nord de l‘Europe,drpuü env i ron 1780.

Ce vol ume es t i n t i t u lé H a n dbuch der m us i
ho h

‘

schen titeratur oder ul!gemeiuer sys te
matt‘sch geo rdnetrs l '

eraefehn iss gedruck

te rMusn‘cnta‘en , a uch musika is‘schen Schrif
ten und A bbi

‘

idungen rm
‘tA n zeige des V ertegcr u n d P ret“sss. (Manuel de l a li t téra tu re

musica le
,
ou ca ta logue général etsystématique

de la musique imprimée, des écri ts sur cet a rt
etde portra i ts de mus icien s avec les noms des
éd i teurs e t l es prix ), deux ième édi t ion Le i p
siclt, 1828,trés-grand in Un supplémen t

,

forman t u n second volume
,
a paru en 1842.

Une t ro i s ième éd i t ion refondue a été publ i ée
pos térieu remen t ignore la da te.WH ITE (Ro sen ), compos i teu r a ngla i s du
se izi ème s i ècl e, futl e prédécesseu r de Bi rd e t
de Tali is. On ignore que l le fu t sa posi t ion dans
sa p a trie , e t le seu l rense ignemen t qu

‘on a i t
su r sa person ne

,
c
‘
estqu‘ ll mouru t en 1581. La

bibl iothèque du col lege du Chris t, s Oxford ,
ren ferme beaucoup de compos i t ion s de cet eu
teu r, en manuscr i t. Ba rney en a t i ré u ne a o
tienne ci nq vo is qu‘ i l a publ iée dans l e tro i
siéme vol ume de son H i s to i re de l a musique
(p. c‘es t un morceau bien écri t e t d‘une
bonne h armon ie, dan s l

‘ancienne tona l i té. Cet
écr i va i n posséda i t a uss i une col lect ion detu
gucs eti n ton at ion s dan s les hu i t tons de
l ‘égl i se, pou r l

‘orgue : Ce recue i l ava i t pou r
t i t re :Mr. liobertWh i te, In ‘

s bitte o[thm

WEYSE
pa rts songs , i n acute , wi th di

‘tti‘æ. 2 ;
wi thou t dittfea , 10.

(T a o-ss) , musi cien an
gla is, né en 1581, s

‘es t fa i t conna i tre pa r des
chansons augta isesà t ro i s, qua tre e t c i nq voi s ,
i n t i t u lées : Soupes ofthree, forcer , a nd {twa
coyces, composed a nd ma de by Thame stytho rne, gentl. L on don , p ri n ted by J ohn
D a ve, 1571. On t rouve au fro ntispiee le po r
t ra i t de l ‘au teu r gravé su r boi s, a vec ce tte ñu
scri pt ion : Thom .Whythorne ,Mus. , :tatr‘s40.

\ V I C IIEL (Geonc es), né le 2 févrie r 1805 ,
Trosberg (Bav i ère) , commença , s l

‘

âge de
sept ans, l

‘étude de la musi que e t du v iolon
,

pu i s appri t jouer de tous l es i n strument s
chez le musi cien de v i l le. Dan s sa d i x—hui
tième a nnée

,
il se rendi t M un ich pour y

perfect ionner son ta len t su r l e v iolon . Il

y fu t employé comme v iolon i ste dan s l‘or
chestre d‘u n théâ t re de second-ord re . A l

‘

âge

de 20 an s
,
i l se l i v ra a l ‘étude de l a compos i

t ion etcommença s se fa i re conna i t re pa r les
danses e t les ma rches qu‘ i l pub l i a . En 1820,
il

_

entra comme premier v iolon dans la cha

pel le du pri nce de Hohenzo ilern—Hech i ngen .

Aprés quelques an nées
, il fulnommé d i recteu r

de musique a Hcch ingen , pu i s i l y é tabl i t une
école pour l ‘ense ignemen t du chan t e t y di ri
gea une société chora l e. En 1852, fu t
a ppel é s Lœwenbe rg (Si l ésie), en q ual ité de
d i recteu r de musique d‘égl i se : en 1858, i l eut
l é t i t re de d i recteur royal de mu sique de
Prusse . Il a fa i t p l us ieurs voyages en A i le
magne ets‘ y es t fa i t conna i tre ava ntageu
semen t comme v iolon i ste etcomme compos i
teur. $es ouvrages publ iés cons i sten t en
so los de concertpou r le v iolon

,
u n Q ua tuor

po u r des i ns trumen ts à cordes
,
des fan ta i si es

pou r v io lon e t p iano
,
un e grande quan ti té de

morceaux d ‘étude pou r le v iolon
, publ i és

Offenbach
,
chez André, des trios faci les pour

les ins trumen ts cordes, des.duos pou r deux
v iolons e t pou r v iolon e t v iolonce l le, des L iede r
voi x seu le avec pi ano

,
des chan ts pou r qua

tre voi s d ‘hommes , des exerci ces de cha nt pou r
les écoles

,
des danses etdes marches .Wicbe i

‘a en manuscrit des ora torios e t des ca nta tes,
A la d i n

, gra nd opéra , des messes, des psauo

mes
,
des symphon ies

,
des Ouvertu res etdes

concertos po u r plusieurs i n strumen ts .WI C IIB L (Rouou a e) ,tits du précéden t ,
né à llech iugcn , le 7novembre 1852, se l i v ra
dès ses premières an nées à l ‘étude du v iolon ,
sous l a di rect ion de so n père, e t fu t en é ta t de
rempl i r

,
pa r i n térim

,
une place d‘

orga n iste à
Sciss, prés de Reutlingcn , à l ‘âge de se ize ans.
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En 18

5 9
,
il succédq l son père dans les places

de d i rec teu r de la socié té chora le e t de l a mo
s iq ue d‘égl i se, Hech i ngen . Ayan t été appe l é,
e n qua l i té de v iolon i s te, Lœwenberg, quel
que temps après, i l y fu t en lev é, a v i ngt—c i nq
ans

,
pa r u ne ma ladie a igutt, le 10Jan vier 1858.

Q uelq ues-u nes de ses compos i t ions on t é té pu
bliées B resl a u .WI C IIMA NNtllsnn nn), né à Berl in , l e
24 oc tobre es ttli 's du cé lèbre scu l pteur
Loui sWi chman n . Il litses buman itésau gym
nase Frédéric - Gu i l laume e t y commença
l ‘étude de la m usique. Pl us ta rd , i l en tra à
l
‘

Académ ie roya le des beau x— a rts, et: i l su i v i t
les cou rs de Rugenbagen e t deWi lhelm Bach .

Un morceau de p i ano de sa composi t ion fu t
couron né dan s cet te i n s t i tu t ion

,
en 1849 . Après

sa sort i e de l'Académ ie, i l acheva de s
'

in

struire dans la compos i t ion pa r les leçons de
Taubert, de H endelssobn e t de Spoh r. Le mau
va i s é ta t de sa san té l‘obligea d

‘a l ler en su i te
en lta lie

,
oh i l fi t u n séjou r de hu i t années , pen

dan t leq uel i i composa des psaumes, «les sym
phon ies

,
des qua tuors pou r deux v iolon s, alto

e t basse
,
des tr i os pou r pi a no, v i olon etv iolon

celle
,
des sona tes de pi ano e t des L ieder qui

on t é té chan tés pa r J en ny L ied. De retour en
A l lemagne, i l fu t nommé d irecteu r de l a ao

ciété musica le de B ichfeld ; mais i l y res ta peu
de temps etre tou rn a a Berl i n , où i l a publ ié
que lques—u n s de ses ouvrages, pa rti cu l i ère
m en t u n grand nombre de L ieder . Parm i sa
m us ique i nst rumen ta le m ise au jou r, on rema r
que : 1 ‘ Sona te pou r piano

,
op. 1 , Berl i n,

Îrautvreln (Bahu) . 2° Noctu rne, étude etma
surlca , i dem ,

op. 2 ; i b id. 5“ Q ua tuor pou r
deux v iolons

,
al to e t v io lo ncelle (en la mi neu r),

op . 0; ibid. , 18-15 . Trio pour pia no, v iolon e t
v ioloncel l e (enm i bé mol ),op . 10; ibid. 50 Qua

t re mazurka s pou r pi a no, op . 8 : ibid. 1840.

6 ° Q ua tuor pou r deux v iolons , al to etv iolon
cel l e (en m i mi neu r), op . 19 , Leipsiclt, Brei t
kopfetllœrtcl. 7° Sona te pou r pi a no e t v iolon,
op . 10; Berl i n , T rau twei n (Babe ). 8° Q ua tuor
pou r deux v iolon s

,
a l to e t v ioloncel l e

,
op . 17

Berl i n , Dole etBock , 1859 . 0° i dem ,
op. 10;

Le ipsiek , K i s tner.W]D D E“(Pa i n ime— Aou ), professeu r de
ph i l osoph ie à Gro n ingue , naqu i t à oppenheim,

l e 15 j anv ier 172 1, e t mouru t Grouiugue le
20 février 1787. Au nombre de ses di sserta
t ions académiques

,
on t rouve cel le qui a pour

t i t re : D issertata‘o de afl'ectibus ope m u s iert
a cita ndis, augendisetmodera ndis, Gron in
gue , 175 1 , in

“'

l D EJIANN (Su nn ), né Angshourg,

4 61

le 0 octobre 1601
,

fi t ses études de th éologi e à
ilelmstadt

,
pu i s retourna dan s sa vi l le n ata le ,

où i l fu t nommé pasteu r de l ‘égl i se Sai n t
U l r i c, e t mouru t en 1757. Il a fa i t i mprimer
u ne thèse, D e ma sa rom et musiccsha rmon ia ;
Augsbourg, 1712, in

\ V ID EMA NN (Cut), v i rtuose sur le has
son et compos i teu r

,
estné en 1790 li erzberg,

dansle Hanov re . Son père , mus i cien de la v ille ,
l u i don na les premières l eçons de musique et
de hasson ses progrès su r ce t in strumen t
fu ren t rapides . En 1810, il obt i n t u n emplo i
dans le corps de mus icien s m ineu rs de C laus
tha i . Deux an s après, il liten Al lemagne un
voyage qui l e fi t conna i t re comme u n des
pl us habi les bassonisles de son temps . Ar
rivé Stockholm, où il donna u n concert, il
obti n t imméd ia temen t après une pl ace dans l a
cha pel le royale. Wideman n es t considé ré
comme le prem ier hassnn iste de l a Suède , e t
u n des pl us hab i les de l'Allemagne . Il a pu
blie, s Stockholm , pl usieurs morceaux de sa
compos i t ion pou r le basson .WID ERK EH I\ (J scouss —Cu h uss-Mi

né a Strasbou rg, l e 18 avr i l 1750, a p
prita jouer, da ns“jeunesse, de pl usieu rs i n
struments, part i cu l i èremen t du v ioloncel l e e t
d u basson . P lus ta rd ,

R i ch ter fu t son ma itre de
compos i t ion . Arrivé à Pa ri s, en 1783, il y fut
adm is comm e v ioloncel l i ste a u Conce rt spi ri
tuel et aux cé lèbres concerts de la Loge O lym
piq ue .En i790,ilaccep ta la pla ce de second bas
son au nouveau Théâ t re com ique ettyp ique du
bou levard Sa i n t-Mart i n . Au commenceme ntde
l
‘
an V! i l en tra à l ‘orches t re de l'O

péra , en qua l i té detrombo n isle ma i s i l se re
t i ra b ien tôt de ce t te pos i t ion . Nommé pro fes

seur de solfège a u Co n serva toi re , l ‘époque
de la forma t ion de cet te école, il futcompri s
dan s l a réforme de4 803

,
e t depu i s lors i l vécu t

dan s l a ret ra i te, se l i v ran t à l
‘ense ign emen t

e t jou i ssan t de l'aisance qu'i l a va i t a c qu i se
pa r ses travaux . Ceta rt i ste es t i mable est mor t
a Pari s

,
a u moi s d‘avr i l 1823, l‘âge de

soi xan te—qua tre ans . Compos i teu r de mérite
pour l a mus ique i nst rumen ta l e

,
il a obten u de

bri l l an ts succès par ses symphon ies concer
tan tes pou r pl us ieu rs i ns trumen ts à ven t ; ses
ouvrages etceux de Dev ienne furentlongtcmp:
ce qu‘on con nu t de m ieux en F rance po u r ce
gen re de pièces. Voi c i l a l i s te des p roduction s
deWiderkchr : 1° Deu s symphon ies â grand
o rchestre

,qui fu ren t exécu tées aux concerts du
Théâ tre Feydeau età ceux de la rue de C léry;
el les n ‘on t poi n t été gra vées . 9° Symphon ies
concerta ntcs pour cla ri net te etbassou

,
n u
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mères 1 e t Pari s , Pleyel . 50 I dem, pou r
co r et bassou , n uméro 5 , ibid . 4 ° I dem, pou r
flûte

,
hautbo i s

,
cla ri net te , cor, deux hassens

e t v i olonce l le, n uméro 4 , Pa ri s, J ane t et
Co lette . 5° Idem , pourc0r et bassou , numéro 5 ,
Pari s

, Sieher.ti° I dem , pou r hau tbois e t bas
son , numéro ti , ibi d . 7° I dem , pour cl ari
nette

,flt1te e t bassou , numéro 7, Pari s, Érard.

8° Idem, pour piano et cl ari net te , numéro 8,
i bid. 9° I dem ,

pour deux cors
,
numéro 0,

Pari s
,
Sch les i nger. 10° I dem ,

pour cor et bas
sou, numéro 10, ibi d . 1 i ° Idem , pour hau tbo i s
e t bassou, n uméro i l , ibid . 12° I dem . pou r
cla ri nette ou hau tbo i s e t ba ssou , n uméro 12,
i bid . 15° Q u i ntettes pou r deux v iolons, deux
alles e t v io loncel le, numéros 1 e t 2, Pari s,
J anet. 140 T ro i s qua tuors pou r deux v iolon s,
a l to e t v iolon ce l le

,
op. 6

,
Pari s

,
Sieber .

150 Tro is idem , l i v re I l, Pari s, Pleyel .
10“Q ua t re i dem, l i v re I II, Pari s, A . Peti t .
17°Tro i s trios pou r flû te, cl ari nette e t ba ssou ,
op. 12, Pari s, Gaveaux . 18“Si x qu i n tet tes pou r
pi ano

,
flû te

,
cl ar i net te , cor e t bassou , Pari s,

Janet . 10° Six sona tes pour pi ano, v iolon e t
v iolon cel le

,
l i v res 1 e t 11, Pari s, Leduc .

20° T roi s sona tes pou r piano e t v iolon , l i vre
Pari s

,
Janet . 21° T ro i s idem ,

l i v re 11, Pari s,
Erard. 22°Deux pots—pou rri s pou r pia no . l’a

vis, m adsme Durban . 25° Deux recue i l s de re
manees avec aceompagnementde pia no, Pari s,
Naderman .WI DMANN (Èa asa s), néà Ital ie, en Saxe,
dans la seconde mo itié du seizième sièc le, fu t
d ‘abord co u te r e t organ i s te a Rothenbourg
nur— la pu i s ilobtintl a pl ace de ma i t re
de chape l le du com te de ilohen lohe

,

‘aWee
Iterheim . On a sous son nom un tra ité élé
menta ire de musique i n t i tu l é Music: pr:
cepta la t i ne -germa n iæ . Noribergz , 16 i5 ,
in—8° de six feui l l es .Widman n a publ ie auss i
de sa compos i t ion u n recuei l de pièces l u st ro
men ta les a ci nq part ies, sous ce t i t re Mus i
&a i ische Kurtssoei i, i n Ca nzonen , [Mea den
B aüeten u n d Conm u ten fur l und 5 [m i nu
men ten (Amusemen ts musi ca ux composés de
chanson s, en trees , ba lletsetœurantes aquatre
etci nq i n strumen ts), prem ière part i e

, Nu

remberg, 1618, in deux ième pa rt ie, ibid .

1025 , lnWE C K (J osem ue Ca na ) ; voyez
SC HUMA NN (madame).WIEDA LLE R (le Cssnsne), domin i
ca in bava roi s au couven t de Landshu t, mou
ru t daus cette v ille, le 11 décembre 1800, à
l ‘âge de soixan te e t onze ans . O rgan istede sou
couven t

,
i l iutaussi compos iteur etIa issa ,à sa

WIDERKEHR WIEDEBURG
mor t, plusieu rs messes®çnuesetest imée s en
Bav ière . I l posséda i t des‘ eo nnalssances éten
dues dans la factu re des orgues, e t c

‘
estsous

sa di rection que fu t cons tru i t l ‘orgue de son
égl i se .WI ED EB EÎNfi n i e rusu ) ,ma itre de cha
pe l le s Brunswick , es t ou Eilenstadt, tr ès de
D a lberstadt, en 1779 . Dès son en fance, il se
l i v ra l ’étude de la mus ique sous la d i rec t ion
d‘un ma i tre obscu r

, Magde bmtrg, puis il de
v i n t élève de Schwaneberg, mai t re de chape l le
a Brunswi ck . Deven u habi le pi an i ste e t orga
n is te i n stru i t, il se fixa dans cet te v i l le en qua
lité de professeu r de piano, e t se litcon na i tre
pa r de pe t i tes compos i t ions pou r ce t instru
ment. Ayautété nommé organ i ste de l'égl i se
des Frères —Mi neurs, en 1809 , cet te amél i ora
t ion dans sa posi t i on lui permi t d‘écri re des
ouv rages pl us importan ts , tels que mote ts ,
chœurs, mélodies, chora l s va riés pour l

‘orgue,
can ta tes, etc . En 1830, i lpa rt i t pour l

‘

lta lie , y
litu n séjour de deu x a nnées, pu i s re tou rna à
Drunsvvick

,
o iti l liten tendre so n ora tor io in

t i tu l é La D éliv ra nce. Le méri te de ce t ou
vrage le litchoi si r, en 1822, pour rempl i r la
place de mai tre de chape l le de l‘église pri nci
pa le . Depuls ce t te époque,Wiedebe in a con
t i nu6 de trava i l ler ac t i vemen t dans cet te
s i tuat ion pai si ble e t modeste. On a gravé de
sa compos i tion : 1° L ‘H ommage, ouvertu re a
grand orchest re pou r l ‘avènemen t du duc

Charles de Brunswic k ; Br unswi ck , Herrig.

9° Rondeau su r u nthème de i ’4 rbo redi D ia na
pour pia no, ep. 7; Le ipsick, Pete rs. 3‘ Thème
varie pou r p ia no

,
op.

4° A i r a l lemand varié, op. 5 ; Leipslck, Brei t
kepte t iiærlel. 5° Chan sons a l lemandes
avec accompagnemen t de pi ano ; Brunswi ck ,
li crrig.

“'

lED EB URG (Ntcxxt—J ssu-Fa i nûn c),
organ i ste l'égl i se iutbérienne de Norden , en
Osi i

‘

rise
, naqu i t à “a i le, en Saxe, vers 1755 ,

e t mou ru t Norden , dans les dern ièresanuèu
du d ix—h u i t ième siècle . On a de lu i u n gra nd
tra ité de I'artdeJouer du elavecin oude l ‘orgue,
dontla première pa rt ie es t i n t i tu lée : B er eich
sdb“i nfo rm i rende C la v ierspieier, oderdeut
“cher u nd ieichter U n terr ich t sur Seibst
I nforma t ion im C lauierspielen e tc . (Le cla
vec in iste i n strui t pa r lui-même, ou i nstructi on
c la i re e t fac i le pou r apprendre so i —méme
jouer du p iano, Ita l ie etLeipsick , 1765 ,
u n vo l. ln de deux cen t v i ngt—s ix pages. La
deux ième part ie

,
con ten an t un tra ité d ‘har

mon ie et d ‘accompagnemen t pra t ique appl iqué
aux mélod ies chora les

,
a paro i ita lie, en 1767,
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près de Berl i n . Admi s à l ‘ i nst i tu t royal de
mus ique de ce t te v i l le, i l y a fa i t ses études de
p iano

,
d‘orgue et de compos i tion, sous la direc

t ion de Bern a rd K le i n e t de Gu i l l aume Bach .

i l n ‘éta i t âgé que de d i x- sep t ans lorsqu
'i l a

reçu sa nomi nat ion d‘organ iste sKœn igsberg.

Ses eti‘orts pour les progrès de l a musique
d ‘
égl i se on t ete récompen sés

,
par la pl ace

de d i rec teu r de mus ique. Wiegers es t
fonda teu r etchef d‘une académie de chan t ,
e t en même temps professeu r aux écoles de la
v i l le . On a gravé de sa compos i t ion 1° Pré
l ude: d‘orgue pou r des choral s . 2° Klei ne
S ingsebuie fii r A nfængsr im S i ngers na ch
N oten (Petite méthode de chan t pour les com
mençants, Berl i n , Schræder. 8°Q uelques

composi t ions pou r l e chan t.WI EG LED (J esn -Cnantrnrue) , bon l‘ac
teur d‘o rgues de l a l-

‘

rancon ie, vers l e mi l ieu
dud i x - hu i t ième s iècle, a con stru i t, en 1755 ,
l ‘orgue de l

‘égl i se co l l égi a l e d
‘
Anspach , com

posé de qua rant e- hu i t jeux , t roi s c la v iers e t
pédale, e t celuide l a v i l l e impéria le deWi nds
be im , de t re nte jeux .WIELA ND (Cu rssoru —Mau nn), u n des
plus illustreslittérateursa l lemands du d ix - h u i
tième s i ècle, naqu i t, l e 5 septembre 1733 , à
llo lzbeim

,
près de Bi be rach en Sensho , et mon

ru t aWeimar, l e 20 j anv ier 1813 . La v ie de
cethomme célèbre et l'analyse de ses ouv rages
n ‘appa rt ien nen t pas a ce l i v re spéc i a l ; l

‘
ea

cellente not i ce de l a B iographie un iverselle
des frères M ichaud ne l a i sse, d

‘a i l leurs
,
rien a

désirer a ce t égard ;Wie la nd n ‘es t ici men
tionné que pour le l i vre i n téressan t q u'i l a écrit

sa v iei l lesse su r l a v ie du flùtiste a veugle
Duion {Dulo n

‘
s des blin den F latenspielers

L eben u n dMein u ngen , etc .; Zurich , Hen ri
Gessner

,
1807- 1808, 2 vol . lit Ce l i v re a

é té écri t su r les mémoi res manuscri ts de Dulon
l u i—meme , e tWi el a nd ne s‘es t nommé que
comme éd i teu r au fmntispice ; c ‘es t vra isem
blabiementce qu i a fa i t excl ure La n ie et les
opi n ions de D aten des édi t ions de ses œuv res
publ iées après sa mort .Wiela nd a donné beau
coup d’anecdotes musica les e t de noti ces su r
des musiciens célèbres dans sonMercure a l
lema na , publ i é depui s 1775 jusqu‘en 1810.

\ ‘V I ELE (Aucu ne), mai t re de concerts à
"esse-Casse l e t v iolon i ste distingué, es t né
O ldenbou rg, l e 18 j u i n 1704 . Son père l u i
do n nadcs prem i ère leçons de musique e t de
v iolon

,
etses progrès sur ceti n strument furen t

s i rapides, qu'i l pu t se fa i re en tendre en pu
blic daus sa h u i t ième an née. I l a lla ensu i te
prendre des leçons de Maucourt

, a Brunswick,

WIECERS — \VlENIAWSKV
pui s

,
a près l a réun ion de l a ch apel l e de ce t t e

v ille a cel le du royaume deWes tphal i e, i l se
rend i t ! Casse l , en 1807. Le roi J érôme Napo
léon l ‘envoys a Pari s pou r y su i vre les cou rs
du Con serva toi re . Ba i l lot dev i n t son mai t re
de v iolon

,
e t
,
sous l a d i rec t ion de ce t art i s te

célébre
,
i l obt i n t, en 1813, l e second pri s a u

concours
,
e t le prem ier l ‘a nnée suivan te . En

1815,Wiel e en tra da ns l a cha pe l l e roya le de
Stuttgard, en qua l i té de v iolon so lo . Depu i s
1819 iusqu

'
en i l voyagea pou r donne r

des co ncerts a Mun ich
, V ienne , Le ipsick ,

Berl i n ,We imar e t Ca sse l . Arrivé dans ce t te
dern ière v i l le

, il y reçu t un engagemen t pou r
l a chapel l e du pri nce électora l Gui l laume I I ,
qui le nomma plus ta rd ma i tre de con
certs. Cethabi le v iolon i s te a écri t de belles
composi tion s pou r son i nstrument , mai s il n ‘a
publ i é q ue cel les-ci 1° Polona i se pour v iolon
e t orchest re; Offen bach , And ré: 2° Thème
va ri é, idem; Hanov re , Bachman n . 3° V arta
t ion s pour v iolon e t piano su r l ‘a i r a l lemand
l n A lex is , Leipsick, Pe te rs .Wie ie es t mort
à Casse l vers 1855 .WI ELEN (J . V…ER ), mai t re de ch a
pel l e de l‘égl i se Sa i n t- Jacques Gand

, vémt
vers le m i l ieu du dis- sept ième s iècle . Il s‘est
fa i t conna i t re comme composi teu r pa r des
motets pou r l a fête de Noë l, iutitulês;€nntionn
n ata litiæ q ua t uor e t qu i nque tam vocibus

qua nt i nstrumentia decuuta ndæ
, a nela re

J . V a n der Wieien , ecclesiar pa rochia lr
‘

s

S . J acobt‘ Ga nda ui mus ico-

præfcto , etc; A u t
werpiœ, apud hæredes Petri Pha iesi i, e tc
1065 , inWIELH ORSKY (I nca se, com te), com
positeur e t nobl e protecteu r des a rt i stes q u i
on t v i s i té la Russie

,
éta i t grand échan son de la

cou r impéria le . Il es t mot—ta Moscou, le 0 septembre 1850. Je n ‘a i pa s de ren seignemen ts
su r les ouvrages du comteWiclhorsky.WŒNlAWSK I v i rtuose v iolo
n i ste , ne le 10ju i l le t 1855 , sLubl i n (Pologne),
es t fi l s d‘ un médeci n de ce t te v i l le. Il n ‘é ta i t
âgé que de hu i t ans lorsque sa mère , sœur du
p ia n iste compo si teu r EdouardWe i ll (pepe:
ce nom), le condu is i t à Pari s . Frappe de ses

di spo s i t ions ex traord i na i res pou r le v iolon
,

Ill.Massari , professeu r de ce t instrumen t a u
Conservatoi re de musique

, le présen ta au
comi té d‘enseignemen t de ce t te i n s ti tu t ion

,

qu i t‘admi t comme élève le 28novembre 181
après u n concou rs d ‘examen . En sa qua l i té
(l 'étranger, son admission lutsoumi se au mi
nistre de l ‘ in térieur, qui l‘apprnuve pa r arrêté
du 12 décembre de la même année. imme
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diatementpl acé dan s l a cl asse de Il. Clavel,
professeu r adjoi n t de v iolon , il litde si rapides
progrès sous sa d i rect ion , qu

‘ i l n ‘ y resta qu ‘une
a n née e t devi n t é lève de M . Massa ri , l e 4 dé
cembre 1844 . Co n ti n uan t de développe r ses

prodigieutes facu l tés avec u ne rapid i té lneu‘le,
li ea Wien iawsk i ob ti n t l e prem ier pri x de
v iolon a u concou rs de 1846 , a u momen t où i l
vena i t d‘accompl i r sa onzieme an née. On se
souvien t encore au Conserva toi re que ce t en
fautex traord i na i re mon tra beaucoup de cha
gri n d‘avoi r obten u sitô t ce t te d is ti nct ion .

Part i pour la Russie avec sa mére aucomm
‘

en

cemen t de 1848
,
i l donna ses premie rs concerts

Petersbourg e t Hoscou dan s ce tte méme
a nnée . De re tou r a Pari s a u commencemen t de
1840, i l ren tra au Conserva toi re, l e 1 1 av r i l
sn ivant, pou r y étud ier l ‘ha rmon ie dans l a
c lasse de Cole t (orme: ce nom) . Un access i t lui
fu t décerné pou r ce tte part i e de l ‘a rt a u con
cou rs de 1850. Peu de temps après, il en t re
pri t de nouveaux voyages en Pologne , en
R ussie, e t q ui t ta défi n i t i vemen t le Con se rva
toi re . Sa répu ta ti on de v i rtuose commença dès
lors . En 1855 ,1e le rencon tra i a Spa, oh i l don
nai t des concerts avec son frère (v oyez l a no
t i ce su i van te) . Il n‘éta i t a lors âgé que de d ix
bu i t an s

,
mai s déjà sa merve i l leuse dex téri té

fa i sa i t prévoi r l e hau t degré de ta len t où il es t
pa rven u dan s les an nées su i van tes . Aprè s
avoi r pa rcou ru pl usieu rs fo i s

,
à d ifféren tes

époques, la Belgi q ue , la Hol lande, l
‘Allem agne ,

l e nerd de l‘Europe et v i s i té l
‘
Angleterre ,

i tem -iWien iawék i, deven u le plus habi le v i r
t uose—v iolon i ste de l ‘époque actue l le a
été nommé prem ier v i olon so lo de l ‘empereu r
de Russ ie . Chaque foi s q u‘ i l se fa i t en tendre
Petersbou rg, il porte j usqu

‘à l ‘ i v resse l ‘en
thousiasme du publ i c. I l a écri t pou r son in
s trumen t d iverses composi t ion s qu i onté té
publ iées ; m a isle n ‘

e n a i pas la l i s te .

“'I ENI AW'

8K I (J osern) , pi an i s te e t
compo s i teur , frére putud du précéden t, né a
Lubl i n , l e 95 ma i 1857, futconduil Pari s par
sa mère a l ‘age de 0ans, e t fu t admi s a u Co n
se rvato ire le mars 1847, su r l a demande de
son onc le EdouardWolff (voyez ce nom).
B ière de Na poléon Alison pour le sol fège e t de
Zi mmerman pu i s de bl.Marmo ntet, po u r le
pia no , i l obt i n t l e second pri x de ce t instru
men t ao concours de 1848. Les prem iers pri x
de so lfége e t de pia no l u i furen t décernés en
1840

,
a l‘age de 12 a ns . Deven u alors éléve de

N . Le Couppey pour l
‘ ha rmon ie

, ilremporta le
premier second prix de cette sc ience en 1850.

Part i a lors pour la Russ ie a vec son frère
, il

am e li .tm v . nes n nsm sas. r. vur.
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cessa de fréq uenter cet te inst i t u t ion . Pendant
p l us ieu rs an nées, les deux frères c n iawstl
voyagèren t en Pologn e, en A l lemagne, en Bel
gi que eten Hol la nde pou r y donner des con
certs ; pu i s ils se séparérent, e t Joseph a prés
avoi r su i v i , pendan t quelque temps, l a ca rriere
de v ir tuose—concert i s te

,
retourna Pa ri s ets‘y

l i v ra l
‘ense ignemen t a ins i qu

‘
à l a compos i

t ion .Au nombre de ses ouv rages, on remar que
u n concerto de pi ano e t orches tre qu‘ i l a exé
cuté avec succès dan s un concert d u Conserva
to i re de Bruxel les, en 1803 . A u momen t uit
ce t te not i ce es t écri te

, .l osephWien iawsk i se
t rouve a lloscou.WIEP ItEC H T (Cettu oa n — Paéntmc ),
d i recteu r de musiq ue des corps réun i s de l a
ga rde roya l e de P russe , mus ic ien de la cham
bre etv io loni s te de l a cha pe l le, es t n é le 10
aoû t 1802, 5 Ascbersleben . Son pè re , musi cien
de v i l le , lui ense igna a jouer de presque tous
l es i n st rumen ts : mai s l e v iolon fu t cel u i don tWieprechttitl ‘é tude la plus pe rsévéran te .
A l‘âge de 17 an s, Il qui tta sa ville na ta l e, qui
l u i off ra i t peu de ressources

,
e t se rend i t à

Dresde , oh l e v iolon i s te L . li aase l u i don ne
des leçon s de son i n strumen t . Ce fu t a ussi
D resde queWieprechtcommença l ‘étude de l a
compos i t ion . En 1820

, il se rendi t Leipsick

e t en tra comme v iolon i s te a l ‘orchest re de
théâtre età cel u i des conce r ts du Gewandhaus.
I l con t in ua dan s ce t te v i l le ses études de com
pos i t ion etécr i v i t q uelques morcea ux d ‘ha r
mon ie pour les i ns trumen ts à ven t e t un con
certo de v iolon . La cla ri net te e t l a t rompet te
a va ien t é té a ussi les obje ts de ses études. En
1824

, i l en tra comme v iolon i ste dans l a cha
pe l le royale, à Berl i n , e t , le 2 décembre de l a
méme a nnée , u n ord re du ca bi ne t l e nomma
music ien de la chambre. Le méri te d‘ensem
bte des corps de musique mi l i ta i re de la gar de
roya le lisa dès lors so n a t ten t ion ; il écriv itdes
marches etd‘autres composi t ions pourcegen re
d‘orches tre . Spon t in i

,
ayan t entepduquelq ues

u ns
_
de ces morceaux

,
en pa ru t sa ti sfai t e t de

v i n t l e pro tec teu r deWieprecht, qu i s‘occupa ,
vers la méme époque

,
de l ‘amél iora tion des

i n s truments de cu i vre. Aidé pa r le facteu r
d ‘ins trumen ts

, J .
-G. Moritz , il mi t a u jou r,

en 1855 , l a B a n-Tuba , e t fi t e n 1840,
a vec u n a ut re facteur , nommé Si erra , l e
B atypli on , espèce de cla ri net te ba sse , e t l e
P inngendo , en 1819. Après 1845 di t
lt.Wieprecht, dans son au tobiograph ie pu
bliée pa r M . De Ledebu r (l), le v i s i ta i, avec

Tsnünstlm l u iron p. 613.
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une m i ss ion du ro i

,
l es Éta ts méridionaux

de l‘Allemagne , pou r étudier les musique s
a mi l i ta i res

,
e t j‘écrivis, dans l a Ga zet tem o

a s iecle de Berl in , mes let tres de voyage su r
la mus iq ue popula i re e t mi l i ta i re dans ces
pays . C ‘estde ià q ue da te mn po l émiq ue avec
le fabrican t Adolphe Sax de Pari s

,
don f j e

s déma squo s
‘

lesfraud es! Je m ‘étonne que
i l. a i t eu l‘audace d ‘écri re ces l ignes
en 180i , a lors q ue la plupa rt des pe rsonnes
présen tes à l a l u tte qu i eu t lieuâ Coblence
e n t re l u i e tM. Sax

,
dan s les premiers jou rs

d ‘octobre 1845 , v i va ien t encore . Informé des
accumtionsde plagiatque répanda i t con tre l i l i
ill.Wieprecbt, M . Sa x lui por ta u n défi , qu

‘ i l
fu t obl igé d

‘accepter. L ‘épreuve se fitdan s
l ‘a ppa rtemen t de L i szt, qui se trouva i t a lors
dans ce tte v ille, en présence de P iorentino e t
de 5131 . J u les Jan i n e t Arba n . J ‘éta i s a lors
Coblence

,
mai s une excu rs ion queje lis ce jou r

là 5Kms ne me pe rmi t pasd‘assisterà la séance
,

don t j’appris les résul ta ts dans l a soi rée.

M.Wieprcchta va i t pré tendu que l a cl ari net te
ba sse de M . Sax n ‘é ta i t qu‘une im i ta t ion du
ba fyphon , mauva i s i nst rumen t don t on n ‘a pu
rien fa i re; ma i s il n

‘ava i t Jama is v u cet te cla
rin ette

,
don t l . Sax a va i t pri s le breve t en

1858
,
et lorsqu‘on la lui présenta , il ne su t

commen t s‘y prendre pour en Jouer . A lors
lil . Sas l a lui liten tendre, en ti ra les plus
beaux sons e ttitécl a ter les applaudi ssemen ts
de l 'aud i toi re. Comprenan t combien il éta i t
comprom i s par ce t te compara ison , hi .Wie
prech t cru t sauve r sa d ign i té en joignan t
ses é loges ceux des témoi n s de cette scène. Il
espéra i t se t i rer plus bonorablementde l‘é
preu ve des i nstrumen ts de cu iv re mais il ne
conna i ssa i t pas davan tage ceux de fil . Sas,
don t Il ava i t parl é avec mépri s. Arhan décla ra
détes tables ceux que Il .Wieprechtprésen ta i t
a ux a rbi t res, e t l a su périori té de conception e t
de fabrica t i on de ceux de li . Sax éta i t s i
év iden te

,
q ue son adversa i re fu t obl igé de

s‘avona va i ncu .

A l a dema n de de fil.Wieprecht, Il col l e
lendema i n une réuni on des musiques mi l i ta i res
des régi men ts en garn i so n Coblence, devan t
l esquel les Bi ld. Sax e t Arhan jouèren t l es in
struments du célèbre facteu r de Pa ri s . En ap
pa rence plei n d‘en thousi a sme

, Wicprccht
d i sa i t aux chefs de ces mus iques : Voi là, m ea
s ieu rs, comme on doi t jouer pou r la perfec
tion” quo i ces art i s tes répo ndireutD on nez
rwua des i n s t rumen ts sembla bles, et nou s en
j ouerom bien .

Après ces épreuves déc is i ves, ill. Sax dc

m anda que ill.Wieprcchts‘engageâtdécla rer,
dans les journau x de musique de l‘A llemagne ,
la vér i té su r ce qu i vena i t de se passer ; mai s
L i szt fitl'observa t ion que l ‘honneur de fil .Wie
prech t é ta i t tel lemen t engagé da ns ce tte cir
con stan ce , qu

‘on no pouva i t pa s é lever de doute
su r l a sa t i sfact ion qu‘ i l donnera i t u. Sax .

C ependan t, de retou r a Berl i n, Il .Wleprccbt
publ i a dan s la Ga zet te musica le de ce t te v i l le
u ne séried‘articlea calomn ieux e t men songer s
con t re cel u i pa r qui il a va i t été v a i ncu sous

tous les rapports . Tel le es t l a véri té su r cet te
affa i re . Les rapports des j urys frança i s

,

part icu l iè remen t de celu i don t fa isa ien t pa r
t i e lialévy, Berl ioz e t Kast ner, on t démon
tré, dans l ‘examen des i nstruments de Be r l in.

présen tés pa r les adversa i res de Sax
,
q u‘ i l s

n ‘oul de commun que les pi s ton s a vec cert!
pou r icsq nels ce célébre fac teu r a été breve té .

Ce qu i estfaux , ce qu i n ‘a pl u s besoi n d ‘étre
di scu té aujourd‘hu i , ce sontles as sert ions de
Il.Wleprecht, qui n ‘a pa s même compri s le
bu t des i nven tion s de Sax. D ix a rrêts des cours
d‘appel e t de l a cou r de cassatin n de France
on t co nsta té la réa l i té e t l a proprié té de ce s
i n ven tion s. Meyerbeer

,
qu i est i ma i t au pl u s

hau t la va leu r des i ns trument s de Sax, a va i t
pria, peo de temps avan t sa mort, la réso l ut i on
de réinstrumenter en par tie pou r

y employer l a fam i l le des saxopb0ucs e t le s
nouvel les i nven t ions de ce facteu r.WIESE (Cash u -Lo nrs—Guru ve), ba ro n
D E ), né a Anspach , en 1732, litses é tudes a
l‘Un iversitéd‘Utrecbt, puis voyagea en France ,
en Angle terre, et enfi n retourna à Anspach

,

où ileutra dans l a mai son m i l i ta i re de l a cou r
,

en 1750. Sep t an s après, i l se rendi t D resde ,
où il eu t les ti t res de gcntilhommede la cham
bre , de chambel l a n e t de su ri n tendan t de la

co ur. Il mouru t dans ce t te posi t ion le 8 aoû t
1800, s l

‘âge de soi xan te—hu i t a n s. La théorie
mathémat iq ue de l a musique occu pa spéci a le
men t l es dern ières a nnées de sa v i e ; i i y a
introduitdes idées origi na les qui n‘on t pen t
étrc pas été assez remarquées, pa rce que le
styl e de ses ouvrages est obscu r e t méme a ssez
souven t ridicu le . Voi c i les t i t res de ses p roduc
tio ns : 1°A n soet‘sung na ch ei ne r mecha n is
clien B eha ndiuug da s [te nter en album
(ins truction concernan t u n procédé mécan ique
pou r accorder le claveci n ), Dresde, Il iiscber,
1790, ln

-t°. 9° l 'ersuch ei nes formula rüch

u n dta beila riscb oo rgebr‘fdeten Left/eden trs
Bezug auf die Q uelle des ba rm ontschen Ta:
nungsausflusses, e tc . (Essa i d‘un gu i de pré
seule dans des formu les e t tables pour con
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l ‘ i mpé ra tri ce Arm e . De re tou r en Al lemagne,
il en tra au serv ice d u pri n ce de Schwa rz
bou rg , s Sonden bausen ,

e t y mouru t l e
25 février 1758, a vec l a r épu ta t ion d

‘un cha n
teu r habi le.WI LD (Fa ssçors) , u n des mei l leu rs té
nors a l lemands de l ‘époq ue actuel le

,
es t né le

31 décembre 1702, h Nie derho iiabrunn, dans
la basse Autriche . Les premières leçons de la
musique lui fu re n t don nées pa r le mai t re d‘é
co le de ce lieu. A l

‘âge de sep t a ns, il en tra
comme enfan t de chœu r a u monastère de C l os
te r-Neubo urg , près de V ienne ; qua tre a ns
a pres, il futadmla dan s l a chape l le im péri a le
pour y rempl i r les mêmes fonct ions . i l y resta
Jusqu‘à l ‘âge de d i x -sep t an s, e t lorsque sa
voi x eu t acqu i s l e t imbre d‘un beau ténor, il
obti n t une place de chori ste a u théâ tre de
Léopoldstadt; ma i s il ne res ta que qua tre moi s
dan s ce tte posi t ion ; car H ummel , l

‘ayan t en
tendu

,
iutsi charmé de sa voix , qu‘ il lui

accorda un
'

engagemen t de chan teu r solo dan s
l a cha pel le du pri nce Esterhazy, E i sens tad t.
La renommée que lui fi t l a beau té de son or

gaoe voca l s
‘
étenditbien tôt, et, en 1811,Wi ld

obti n t un emploi l ucrat i f de prem ie r ténor a u
théâtre aur- la-V ieune ;ma is deux a ns après,“
l
‘

abandonna pou r en tre r de nouveau à l‘opéra
de l a cou r . La réun ion du congrès eu ropéen à
V ien ne, en 1814 , lui fourn i t l

‘occasion de se
fa i re en tendre deva n t les mona rques qu i s‘y
t rouva ien t

,
e t d'augmen te r sa célébri té. En

i 8l0, il v i si ta Berl i n e t y chan ta dans t ren te
si x re présen ta t ion s avec u n succès don t il y
a va i t peu d‘exemples . Sa voi x commença i t a
prend re des lo rs l e caractère du bary ton . Les

rôles oh il bri l l a pa rt icu l i è remen t son t ceux
de Do n J ua n e t d‘

Oreste , dan s I phige
‘

n ie en
Ta u ri de. Le grand—duc de Dcsse-D armstad t
l e nomma

,
en 1817, chan teu r de sa chambre

et l u i a ccorda u n tra i temen t considérable .Wi ld passa huita nnées dan s cet te s i tua t ion ,
pu i s i l se rendità Pa rts, ch lldébuta sa ns succès
a u Théâtre i ta l ien , pa rce que son ignorance
de l‘art du chan t, sous le rapportde la roca l la
t ion

,
ne pouva i t é t re compensée pa r l a beau té

de sa voi x p rès d‘ un publ i c accou tumé a en
tendre les plus ha bi les chan teu rs de l‘ ita lic.

De re tou r en A l lemagne dans la méme année,
i l chanta authéâtre de Cassel pendan t c i nq ans,
pu i s Il ful rappe lé a V ienne en 1850. Depu i s
lors il y a chan té a vec succès les pri nci paux
rôles des répertoi res a l lemand e t frança i s .Wild es t mort a V ienne, le 2 Janv ier 1800.WI LD E Il e n tJ eau- llocuu ) , second
ma i t re de chapel le etconse i l ler de la chambre

WILCKE WILISCIl
de l‘é lecteur Palatln a u commencemen t du
dix-hu i t ième siècle, a fa l t rep résen ter, a Do s
seidorf, en 1713, u n grand opéra i n t i tu l é
A mala sunta , e t a publié vers le même temps,
Amsterdam, un l i v re de motets a de ux,

t ro i s e t qu a t re voi x avec deux v iolons e t
o rgue .WI LD V OG EL (Cu Ütu ) savan t a l l e
maud, ne vra isemblabiementen Saxe, da n s l a
seconde mo itié du di x —sept i ème s ièc le

, litses
études Jéna, e t y fi t Imprimer une th èse in
tilulée D e ca ntibus a ngelicis ad ca nt. L V
consecr. dist.I . P rogra mme inaugura le.
J euz , L i te rieMulleria n ia, 1600, ln -4° de
10 pages. Devenu docteur en d ro i t, il obt i n t
success i vemen t les t i t res de conse i l l er pri vé de
l a cour de Saxe, a Ei se nach, de pro fesse u r à
l
‘
un iven ité de J i na, e t d‘assesseur du tri b u
naldc la méme v i l le . En qual i té de profes seur,
il a présidé l a d i scu ss ion de l athèse intéres
san te soutenue pa r u n étud ia n t de l‘ un ive rs i té
de Jéna , nommé Ga ntsla nd (voyez ce nom),
e t qui a été publ i ée sous le t i tre de D isser ta
tio inaugura lia juridica de buccinatoribua
eorumquejure, J éna 1711, in-4 ° de 52 pages.

i l a é té fa i t une deux i ème éd i t ion de cette di s
sertation Torgau, 1740, lit—4° de 52 pages.WIL IIELM, en l a tinWI LH ELMUS ,

moi ne augus t i n , a u couven t de ll irschau, e n
Bav ière, fu t élevé la d ign i té d

‘

ahbé de so n
monastère, en 1068. Il a écri t u n t ra i té D e
Mus ica , que l'abbé Gerberta in sé ré dans se s
Sc rip tures ecclesr

‘

astici deMus ica ac c rupo
tissimum (tome 11, pages 154 Wi l hel m
tra i te savammentde l a cons t i tu tion destous d u
pla i n—chan t dan s cetouvrage . _ ll es t remarqua
ble qu'ii ne d i t pa s un mot de l a méthode de
solmisa t ion par les muances, faussementattri
bude Guido d

'
Arexzo , quoiqu

‘ i l fasse une
ana lyse des opi n ion s de ce moi ne concerna n t
l a tonal i té d

‘

où l ‘on peu t concl ure que ce t t e
méthode n ‘éta i t pas encore e n usage de so n

temps .
\V l L llB ill (C ommuns—Loun DOC Q U IL

LON dit) ; voyez DO CQ U I LLON.WI L ISC II (Gu in ea—Po i nture) , docteu r
en théologi e et recteu r sAnoaberg, n aqu i t
l. iebstad t, près de D resde, le 21 septembre
1084 , e t mouru t Freybe rg, le 21anvier 1750,
a vec le t i t re de su ri n tendan t . A u nombre de
ses ouv rages, ou remar que deux disserta t ion s
re la t i ves l‘h i s toi re de l a musiq ue ; el les on t
pou r t i t res : 1° D e celebrioribus musicorum
so lidr

‘

ori doct ri na illustrium m mplis, loco

o lieujus propemptici . A nnabergt, 17l0,

in 2° G ra tin de p rima currendz etche ri
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symphonf inst i t utions, F reybe rg, 1735 ,
inWILÎSC II (C antua -Gon sœ ), fi l s du pré
cédent, naqu i t a Annaherg, e t mouru t en 1773
a Freyberg, où il éta i t magi s ter e t préd i cateu r
de l‘égl i se Sa i n t-Nicolas. On a de l u i u ne di s
scrta lion sur les trombones elsur les tambours
don t les Hébreu x fa i sa ien t usage, tan t dan s le
se rv i ce d iv i n qu

‘à l a guerre e t dans la siecl
v iie. l a voici le t i tre l’an de P osauneuund
Ttommelen und deren Gebra uch sowohi
bei dem a”?ntiichen Gottesdienst,a ls auch fn
Krügslæufleu, und bei dem P oliceywesen
des l’oike I s rael, fn es

’

ulges L ich t sur Er
ken nln issgesetz t, Leipsick, 1700, Iii —4

° de 50
pages .WE B (Ca a i run—Paénûutc—Gon usa)
organ i ste,compo s i teu r e t écri va i n su r la mu
s ique

,
est n é 1 Spandau , l e 13 mars 1700. Son

père
,
i ns t i tu teur l‘école de ce t te v ille, ltti

donn a les première s le@n s de pia no e t de mu.

sique
,
pu i s con fia la di rec t ion de ses études

m usica les l‘organ iste Neuman n . A l‘âge de
t re ize ans

,Wilke se rend i t a Brandebou rg, pour
y su i v re les cou rs du gymnase, e t apprendre
la ba sse con t i nue ches G rosse . Penda n t son
séjou r da n s ce tte v ille, Grüneherg, facteu r
d
‘
orgues, lui pe rm i t de fréquen ter ses a tel iers,

e t lui ex pl iqua l e mécan i sme de ces instru
men ts . Eu 1785 ,Wi l ke a l l a é tudier lathéo lo
gie Berl i n

,
ma is i l mon tra pe u de penchan t

pour ce tte science, e t n e litvo i r d‘apt i t ude que
pou r l a musique . Chrétien Ka ikbrcn ner, a lors
ma i t re de chapel le de la rei ne, l u i ense igna la
composi t ion . Ses progrès dans les di verses
branches de l ‘ar t le décidèren t enfi n a ba n
donner ies é tudes théologiq ues, pou r se l i vrer
e n l i berté a la carrière de mus icien . Le ” j u i l
l e t 1701, il fu t nommé organ is te de sa ville
na ta le. liés q u ‘ i l eu t pri s po ssession de ce t te
p lace, i l s

‘
occupa de la fondat i on d‘une socié té

de concerts d ‘ama teurs . Ces conce rts hebdo
made i res subsistérentpendan t son séjou r a
8pandan : i l y litexécu ter ses composi t ions.
Le 1" décembre 1800, u n concours fu t ouvert
pou r les pl aces de professeu r de mus ique e t
d
‘
o rganlste àNeuÆuppin ; v i ngt-ci nq concu r
ren ts sc présen tèren t, mai s le méri te deWiike
l u i fitdonner la préférence . En 1820, il fu t
nommé di rec teu r de musique

,
e t en 1821, c0m

m issa ire roya l pou r la cons truct ion des orgues.
Dan s ce t te posi t ion , il a rendu des se rv i ces
émi nen t s a son pays, ayan t fa i t cons tru i re
sous sa di rec t ion plus de soi xan te orgues nou
voi les, eten ayan t fa i t réparer soixan te-qu i nze.
Depu i s 1801 j usqu‘e n 1815 , il s

‘es t occupé de

4169

l a rédaction d‘u n d ictionna i re des ins trumen t s
de musiq ue, pou r lequel il a exécu té lui—meme
env i ron 200dessi ns : mai s cetouv rage n ‘es t
pas encore publ i é . En 1820, il a composé une
can ta te avec chœu rs e t i n strumen ts à ven t ,
pou r l‘ i n augura t ion de la sta tue d u ro i Gu i l
la ume—Frédéricc russe;a ce tte occasi on u ne
méda i l le d‘oriul fu t décernée . Après son ju bi lé
de 50 an s de se rv i ce

,
ce t a rt i ste es t imable a

été pen sion né, le” Ju i l le t 1840, e t s
‘es t re t i ré

che: s a li lle, Trenenhritzen, où il es t mort
le 31 ju i l le t 1848.Wi l li e a é té u n des rédac
teu rs ies plus act i fs de la Ga zelle musica le
de Leipsick . i l y a fa i t insérer les morceau x
su ivan ts : 1° Sur l a décadence actuel le du
cha n t d‘égl i se, e t su r sa restau ra t i on (1.XV III,
p . 07e t 2° Sur les combi na i son s de re
gistres pa r les organ i stes (t. XV I", p . BOI

3° Sur l ‘accord de l ‘org ue (l. XXIV ,
p . 727 e t 4 ' Pourquoi il ex i s te une s i

grande quan ti té de mauva i ses orgues (t .XXIII,
p . 025 e t 11° Sur le pe rfec t ionnemen t des
jeux d‘anches pa r les l anguet tes l i bres (t. XXV ,
p . 149 ; XXV II, p. 0° Sur les résul ta ts
du système de factu re d‘orgue de l

‘abbé Vog i e r

(t . XX“,
p . 073 e t 7° Sur l‘acco rd des

octaves (t . XXX, p . 8° Su r les pla i n-jeu x

(Mi‘x t u ren) de l ‘orgue (t . Xxxi II , p.Wi l ke a auss i publ i é dans l a Ce cilia les mor
ceaux su ivan ts : 0‘ Sur les pl a i n —jeux de l ‘or

gue, avec une préface de God .Webe r (t . 1X,_
p. 150 10° Sur l'u ti l i té de ces jeux

(t. XII , p . 100 1 1° Su r les jeux dfau
ches a compen sat ion (t .XVI, p . On a aussi
sous le nom de ceta rtisle : 18° B eschr eibung
ei ner i n de r Küche su P erleberg fm J a h re
1831 aufgesteüen n euen O rge! (Descr i pt ion
d’un nouvel orgue placé en 1881 dans l

‘égl i se
de Perleberg), Neu-Buppin , 1832, ln—8‘ de 43°

pages . 13° Leit/‘nden.sum pra ktisehen Cv
sa ngsunterrfcht, besonders auf dem La n de,
n ebs t ei ner A bbtlduug des Octochords (Gu ide
pour l

‘
enseignemrntpra t ique du chant, pa rt i

cuiièrementpou r la campagne, Berl i n,
Maurer

, 1812, ln -1° de 08 pages . 14
: B e

_

schrefbungderSt—Catheri neu-Ki rchen O rge!
s
‘

n l adtsu Sa izwedrl (Descri pt ion de

l ‘orgue de l‘égl i se Sa i n te-Ca theri ne s Neu«
stadtprès de Sa lzwedel ) : Berl i n , 1830, lit
15 B eitrz ge sur Geschich te des neuen .
0rgelbaukumt( Essa i concernan t l ‘h i stoi re
de l‘a rt actuel de Ia .facture des
\in , 1840, in 10" Ueber lKichh

‘

gkclf uml

Unenhehriichlæitder. 0ryelm_
fæturen ,

uml

fiere £t‘nthei lung, Berl i n , 1830, in
“'

1LK B ( J ess—Oce an s Lrsa cca r D C) ,
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docteu r en ph i losoph i e e t en droi t
,
con sei l ler

de cou r e t de just i ce aWeimar e t !E i senach,
né à lilersebourg, l e 25 mars 1730, mort
l e. 7 septembre 1810, passe , dans l

‘opi n ion
de quelques bi bliographes a l lemands

,
pou r

étre l ‘au teu r d‘un l i vre publ i é sons ie voi le de
l
‘
ano nyme, et qu i a pou r t i t re Musika lt‘r
ches H a ndwærterbuch, oder Xurzgefa ssæ
J uleituny sa mmtir‘chs fm Muslkwesm
oo rkommende o ornehmlich ausi: ndirehe

Kunstwærter rlchtt‘g z u schreiben , auszu

sprechen und suversiehen (D ic t ionnai re mu
sica l porta t i f, ou i n trod uct ion abrégée s tou t
ce qui es t de l ‘essence de la musiq ue,Weimar, veuveHoffmann , 1780, in—8° de deux
cen t sei ze pages .Wl L L (Geoacu -Aaoat), n é Nuremberg,
l e 30aoû t 1727

,
fu t nommé professeu r de ph i

losophie a l
‘

Un iversitéd‘Altdorf, en 1755, ob
t i n t, en 1100, l a cha i re d

‘h i s toire, e t mouru t
danscette v i l l e, le 18septembœ 1708. Son dic
tion na ire des savan ts de '

Nuremberg (N itra
bergû ch-Gelehrtm Les on , e tc.,Nurembe rg,
1755 - 1758, qua t re vol . in con tien t des
renseign emen ts su r l‘h i stoi re de la musiq ue
dans ce tte v ille. Nopltzch a donné un supplé
men t de ce t ouv rage en qua t re vol umestn
A l tdorf, en 1802— 1808.WlL LA ER '

I
‘

(Ann ee), appel é quelque
foi s par ses co ntemporainsï ut‘glia rt,Wi iaert,
lï lglü rf, n lla rd,Wiüaerth,Wr‘glla r,
ou simplemen t A drien , futu n des pl us cê
lebres compos i teu rs belges du se iz ième s i ècl e,
etfonda l ‘école musica l e de V en i se il naqu i t
à Bruges, en Fland re. Le baron deRe iifenberg
di t (Let t re à lil . Fétfs, etc., sur q uelquespa rticula rltde l’his toi re mus ica le de la Heigl“.
que) que le l ieu de na i ssance deWi l laertes t
Roussela ere, nom flamand de Roulers ma i s
Za rtino , élève de ce grand musicien te
n a i t de lui—méme qu‘i l é ta i t n é à Bruges .

D
'a i l leu rs

,
p lusieu rs documen ts a u then tiques

,

WILKE WILLAERT
au nombre desquel s son t l es tes tamen ts de
mai tre , pro uven t i nv i nci blemen t qu’i l ava i t
v u ie i ourdans ce tte v i l le. Su ivan t l es rense i
gnements fou rn i s pa r le méme Zarlino , l‘épo
q ue de la na i ssa nce deWi l laert dev ra i t é t re
env i ron 1400; mais 81. (1trecu le cet te da te
j usqu‘en 1480 ce qui para it, en effet, coi n
cider avec ce rta i nes c i rcons ta nces don t il sera
parlé plus loi n Son père se nommai t D en i s
IV iltaert. Aprés a voi r achevé ses h uman i tés
da ns sa pa t rie,Wi l laertse rendi t a Pari s, pour
y su i vre les cours de d ro i t e t de j ur i sprudence
de l ‘un i vers i té ; cependan t son penchan t pou r
l a mus ique l u i fitabandonne r ce tte étude .

Q uelques au teu rs on t donné o keghem etJ os
qu i n Depree, don t Cath écri t les noms
O cheughen e t Jusquln du P rés ou du P re,
pou r ma i tres àWi l lae rt; Gerber a été mieu x
i nformé en le fa isan t, d

‘aprés Zarlino , é lève
de J ean Mouton . Je ne sa i s où Il. Cath a
pri s queWi l l aert appartien t a l‘école ven i
t i enne

,
ayan t é té q uelque temps é lève de

N icolas V fænttn o C
‘es t préc isémen t l e

con tra i re qui es t. v ra i , ca r Vicen ti no , qui
éta i t d

'

eVentse, fu t l‘élève deWi l la erte t non
son mai tre . Le méme a u teu r se con tred i t lon
qu’i l démon t re , pl us loi n , qu

‘ i l n ‘y eu t de ré
ritable école musica le Ven ise qu‘après queWi l l aert l‘ontfondée, e t que des lors

, seu le
men t

,
on v i t se produ i re la success ion d‘illus

t re s mai t res et organ i s tes de la cha pel le duca le
de Sa i n t—Marc

, b rilno , BalthazarDon tl, Jea n
C roce , Ano l in i de Padoue , C laude ltern lo ,
A ndré e t Jean Gabrie l i, V i ncen t Ilell

‘ Ave r,
J oseph Guaml, C laude I onicverde, Alexandre
(i ra ud i e t beaucoup d‘au tres. B ien n ‘indiquequeWi l laert a i t é té à Ven ise dans sa jeunes se ; i l
para i t

,
au con tra i re , qu

‘après a voi r passé pl u
s ieu rs années à Pari s

,
il retourn a a Bruges e ty

vécu t quelque temps . Cet te p remiére époque
de la v ie de l'i l l us tre musi c ien sera peu t—étre
u n jou r écla i rc ie par des révéla t ions des a r

Sm ic de l le music.rem ne lla gié rape l le ducale di Sa n-Ham de
‘

Venezia . t. I, p.

(2) 01. le cheva l ier de Durba n a découvert, dan s un acte authen tique de 153 1, la généa logie d‘une fam i l le
“’

illaert.de Bruges, Iaqa el le estétab l ie de la ma n iére suivante

Adrien prêtre. n ‘

estpas le composi teur, qui futmarié ; ma i s les prénoms iden tiques indiquen t que ce
m a ître futparen t de ceux don t on vo i t ici la généa logie.
(3) Luc. cit., p. 83.
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l e pl us savan t e t le plus cé lèbre théo ricien de
I
’

lla lie . Ce dern ier a i n tro du i tWi l laert pa rm i
les i n terlocu teu rs de ses Ragton amentl mus i
ca”, e t rappo rte q ue le duc de !erra re, Al

pho nse d
'Este, é tan t venu Ven ise en 1562

,

accompagné de so n mai t re de chape l le Fran

ço is V iola , a ncie n co ndise iple de tart ine ,
ceux-ci se promena ien t su r l a pl ace Sa i n t
llare , lorsq u‘i l s furent rejoi n ts par le célèbre
organ i ste C la udeMerulo, qui sorta itde vépres,
etquetous t ro i s se rend i ren t chez le v ieux
ma i tre . C

‘es t dan s l ‘en tret ien qu‘ iüy eurent
queWi l laert racon ta l es événements de sa v ie
rapportés par Za ri ino . Le v ie i l a r ti ste ne su r
vécu t pa s longtemp“ cette ci rcon stan ce mé
werable , ca r i l mouru t le 7décembre 1502, e t
eutpo u r successeur, l e 18octobre su i van t, son
é lève Cyprien de Ba re .Willaerteonserva pe n

dan t ton te sa v ie u n v i f amour de sa pa t rie e t
litdeux foi s le long e t pé n ible voyage de Ve
n ise Bruges pour revoi r les membres de sa
fami l l e e t ses a nciens ami s . O n voi t , dan s les
a rch ives de l a ch apel le de Sa i n t—Ma rc, qu

‘ i l
obt i n t son premier congé pa r décre t du 81
m a rs 1542, e t le second, pa r u n au tre décre t
du 8ma i 1550. Ce tte foi s, son absence futdo
o nze moi s , et pendan t ce temps ilfutremplacé
à la chape l le pa r son é lèveMa rc—A n toine D e
d iv i se. Dan s ses dern i ères a nnées , il a va i t
formé le projet de retou rner Bruges, etd‘y
terminer sa glorieuse ca rri ère. Un de ses am is
lui a-Iressa ce suietu n poeme da ns lequel il
le pressa i t de renoncer cet te fol i e (pau lo ),
etlui rappela i t tous l es mot i fs q u i deva ien t l e
détermi ner a l a isser ses cendre s a V en i se,
théât re de sa gloi re . Dan s les c i nq dern i ères
années de sa v ie, il soufl

'

ritpresque cons tam
mcntde la gou t te e t ne pu t plus vaquer a ses
fonct ions de ma itrede chapel le de Sa i n t-Marc .
Dan s les di x an nées qui précéder—entsa mo rt, il
litsep t testsments par lesquel s il divi: a itsa
succession de d i ve rses man ières. Par le der
n i er

,
il la i s sa i t u ne pa rtie de ses biens a sa

femme, Susanne, lui con sei l la n t de réa l i ser
son avoi r en a rgen t, e t d‘a l le r v i vre t ranqu i l
lemen t s Bruges, comme lui-méme ava i t dé
siré le fa i re . Il la issa i t des legs a son neveu
L ou i s Ila rnnt, fi l s de sa sœur J ea n ne t te

,
qu i

ava i t vécu a vec l u i pendan t pl usi eurs an nées ;
à snttfrère Georgea,qui a lors sctm uva itRome;
en fin , il la i ssa i t ans [i ls de p lusieurs de ses
sœu rs les bien s qu‘i l posséda i t e n Flandre . Son
cher é lève Zerl i ne etplus ieurs chan teu rs de l a
chapel le duca le, en t re autres N am -J nlo ine

(
'

a v a zson , P ierre Gaeta n , e t J ea n le F la
mand, tous élèves de sa fameuse école de

WILLAERT
chan t

,
n ‘éta ien t pa s oubl i és dansce tes tamen t,

“'tllaertéta i t de petiteta ille etde pen d'appa
rence . Son po rtra i t a é té gravé su r bo is en té te
du recuei l de ses composi t ions in t i tu léMu.
rica no va .

Adri enWi l laert fu t, comme l a pl upa r t des
mai tres son tem ps

,
p lus habi te da ns l ‘a rt

d ‘écri re qu'homme de gén ie etinven teur de
mélod i es cependan t ontrouve quelques ma
drigaus dans saMus ica n ana qui ne son t
dépou rvus n l de douceur n l d‘é légance. O n ne
peu t n ier queWi l laerta i t été digne de l a ré
pu ta t i o n de savan t ma i tre que lui a fa i te so n
é lève Zarlino ; mai s je ne pu i s l e met tre su r
l a même l igne q ue s es compa tr io tes etcon
tempora ins Ni col as Gombert et C lément non
papa , lesq uels fu ren t , pou r leu r temps , des
art i stes de gén ie . So n st yl e a de la sécheresse
da ns la plus gra nde pa rt i e de ses ouv rages. Il
écri t a vec pu re té e t a des reche rches habi les
dans l ‘agencemen t des pa rt ies ; mais on a p
perçoi t toujou rs l ‘et1‘ort d u trava i l . files re

che rches a V en i se pou r ret rouver quelques
fragmen ts de ces composi t ions on t é té in fruc
t ueuses ; ce que les a rch i ves de Sa i n t-Marc
renferma ien t d‘ intéressa nten monumen ts de
ce genre, a d i sparu sans re tou r.
Les œuv res deWi l laer t parvenues ma

connai ssance son t : 1° Famosis s im i A d ria n i
If

'

illaert, cheri dietMa res“ i llus t ri ssima
reipubl. VenetlorumMa gistrl,Musica qua
t uo r vocum (que nulgo moleele uuncupatw)
liberprimus ; n oulter omn i st u d io a c d i li

gen lia lu la cem edito . Veuetiis, per B ra ndt
n u m et 0cta ut‘a num Seotum , 1559, in

- fo l.
_

Une deux ième éd i t ion a é té publ i ée che: Gar
dane

,
a V en ise, en 1545 , in

L ib ro de m otel“a setdl N asser J driuuû

Willaertcon a lcun i dtdive rsi‘, in Vene
z i a

,
appresso An t . Gardane , 1549 , in

3°A dria n iWillaer t illusion qua t uo r vocuov
(motecta culpa appelle n t) n u ncdenuo summa
d iligentia recogn i ta ne fn lucem ex cu se ,
lib. I l . Venetiis apml Ant. Gar dane, 1545 ,
in -Â°. Il y a une éd i t ion a n tér ie ure de ce re
c ue il. On t rouve a l a B ibl iothèque roya le de
Mun ich une éd i t ion des deu s premie rs l i vre s
deMote l: qua tre voi x deWi l laert , sa ns date
et sans nom «le lieu. 4 ° C au: on e “Ma nu e/«a

a lla uap0lild lld di
'

”raser A d ria not‘

gb

lia ret(sie) a q ua t t ro ceci , con la com u ne dl
Ru: a nte, et con la gi u n ta d t‘ a lc une ca nzon i
v illun esche a la ttupolila na di F ra ncesco
S flueslrlno del ta Chequ i n , et di F ra ncesco
(
‘

o rteccia . L ibro p rimo a uoci . ln Venezi a ,
apprcsso A nt. Gan-dann, 1545, in 11 a pa ru
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une deux i ème é di tion de ce recuei l

, à V en i se,
chez Jerome Scolto

,
en 1548, ln 4 ° (bis).

L ibro primo deMa d riga li a cla que v oci di
Adria no lV illa erth ( s ic). V eneti is , apud
Geron imnm Scat um, 15 48, in

-«i ° obl . 5° F a n
ta sia o H icerea ri d’

a ll‘ eccellentr‘as. A dr.

V uiglia rte C ipr. livre, so n diseepolo a 4
e 5 noel. V enezi a

,
a p. An i . Gar dane

, 1540,
ln -l°. Une au t re édi t ion du meme ouvrage a
ete publ i ée pa r le même édi teur en 1550. On

trou ve dan s ce recue i l q uelques pièces de
Cyprien de flo re

,
d
‘

Anto ine Barges, e t de
J eron imo de Bologne . 0° Psa lm i V a pertin i
omn iu m dierum featorum per a n n um qua

t uo r usq ue octo uocum , o net. ddr . IV illa ert
etl achetto . Venetiis, amui An t . Gar dane, 1550,
lu- fol .Ladeusièmeédition a pa ru chez lemême
en 1557, in U netro isième éditio n a été
publ iée da n s la même vi l le

,
en 1503, ln

7°Ma driga li di Ve rdelo t sei
,
i n s ieme a ltri

N adriga li di d dr. ÎF illa erte t di divers!
a u to ri n ovamentc con n ova gi u n ta riria m
po li , i n V enez ia appresso d i A n ton i o Ga r
dane

,
1501

,
iu On vo i t pa r ce t i t re qu ‘ i l y

a en une édition an térieu re de ce recuei l .
7° (bis) . A dria n i lV illa ertMotecta qua t uo r,
quinqus, sea: et septem vocnm n u nc primum
i n lueam edito . L ib. l etI l . Lova n i i , a p ud
P ctrum P ha lesr

‘

um
, 1501, luui

° obl . 8° D ell‘
n m

‘

co d dr. Vt‘glia rthyutn i a qua t t ro uoci ,
V en ise , Garda ne, 1550, in 0°Musica nova
di J dria noWi llaer t o ll’ illustriasimo e t
eea ilentissim o s igno r itsign or D onna si l

fon ao d
'Este, p ri nc ipe di F erra ra . la Ve

net i a , appresso d i A n ton i o Ga rdane
, 1559,

ln -4°. Ce recuei l, don t Françoi s V iol a a été
l‘éd i teu r, con tien t t ren te- troi s mo te ts etv ingt
ci nq madrigau x qua tre , ci nq, six e t sep t
voi s . 10°D i 1 drio noWillœ rtsa eri etsa ntt
Sa lmi clic si eanta no a na pro etcompietd,
co n il auo i hymn i , m ponsofle t B encdiea
sa ns,a u n cha rn el a qua t t ro v oci ; conta gionta
di doi (s i c)Mayn ificat. V enetia , oppreaso li
figliuo ii d

’A nton io Ga rda no 1571
, in —4

°

obl . 11°Musica a i n noel di A dria no V i
glia r (sic), C ipria no Ra re, J rchadeit, ”ta n
C aro et atte ri (sie) , cioi Costa ntio R a ta

,

F ra ncisco P ertin a ro . V incen ao F erro, G ia
chet B erchem, B a lda sso ro F erro, V i n cen zo
[lu/fo, G ienau N a sco, O liv ie r, L upochi no ;
L ibro p rimo . I

'

enetia appresao G irolamo
Scotia . 1500, in Le mote t V erbum bonum
etannee, à ci nq vol s , deWi l laert, a été pn
ldié dan s le qua tri ème l i vre de l a co l lect ion de
motet s d i ts de la Corona , imprimé pa r De
tavc Pctrucci, àFossembroue, en 15 19,ttt

013

On le t rouve aussi dan s le h ui t i ème l iv re de la
col lec t ion de mote ts quatre , cinq et s i : ro is,
impri mée à Pa ris

,
pa r P ierre Atta ignant,

1534 , ln -4 ' oblong, gothique . Le sept ième 11
we de cette col lect ion (Pari s, 1533 , in—tfl) con
tien t a uss i le mote l à c inq voix deWi l laert
£ ece v en ir: ; le hu i t i ème

, les mote ts B ento
n iacera e t [larc cla ra , du m ême au teur;
enfin , le onzième, le m ote l V idon s D om i n u s .
Q uelq ues motets deWi l laert o ntété i n sérés
dans l a col lect ion publ i ée pa r $albiinger
Angsbourg, en 1545, e t so n P a te r n oste r, a
qua t re voi x , se trouve dans le recuei l intitulé
F lor deMotel“, lib. Ven i se, 1559, in
On trouve auss i des compos i t ions deWi l l aert
dans les recuei l s i n t i tu lés 1° P ine l: (licnrici)
Sci-a ne auscrteaeue L i‘ede r, sammta n dern
n euen L iedern von der fdrn ehmaten d iese r
A

‘

uustgeselst, von 4 S timmen . N u rnberg,
H ie r. F 0m schn eider, 1550, in -8°0b1. 2° No

vum eti nsigneopusmusieum, scx ,qu i n q ue et
qua t uo r o ocum ; Northeryoe , a rte H ie ra
n ym i Graphz i , 1537, ln —4 ' obl. 3°Modu la
“ones a liquot q ua t uor v ocum selectisaimæ,
q uos vulgoModele s (sic) vaca n t o pr: stauh ‘

s

s im i s m ualeia eompositz , j a m p rimumty
p is ex cuse . Norimberyz apud J oli . l ‘etrei nm
1558, pe t i t in 4 °P aa lmorum selectorum n

prz ata ntiu im r
‘

a musicia i n ha rmon ic quo
t ue rei qui nque nocum redactorum . ibid.,

i 558,
in 5 ° Ca ntiones q ui nque vocum retent i s
aimz a primo ri is Germa n ie i nferio r“, Ga l
lia: etI ta lia: musici magistria ed i t: . A rgen
to ra t i par P etrum Selle /fer, 1559 , in -4°

obl . 0°Motot l i de la Sim ia . Col lec t ion impri
mée à Ferra re en 1559, pa r J ea n de Bu lga t,
Hen ri de Campls e t An toi ne ilucher. On 1
t rouve de beau x mote ts deWi l l aert etd‘autres
mus iciens belges .7°Selectiasim necnon fa mi
lia rissim: ca ntiones ult ra cen t um etc., o se:
esque add uo s noces, J ugnst: i ’indelico rum ,Me lch iorKriessteln,1540.0n t rouve desmote ts
e t des chan sons deWi l l aert . 8° Ven iclott u t t i
li Ma d riga li detpri mo a m onde lib re a 4

uoci ,con la giouta di altri ma d rigali del ma
da imo auto re. J ggiuntoui o ncora a lt riMa
dn

‘

ga li compo ati da ”case r A dria no e tc. V e
net ia , app. A nt. C a rdo ne, 154 1. 0°Motecta
trium voeum a plu ribusauthoribuseompoaito
q uo ru m nom ina s u n t J ob/sei ns,Mora les h is
pdnus, C on s ta n t i ne Feria , A dria nuaWi i
gto‘a rdua. Veneti a‘a, apud l ut. Ga rda num ,

1513, pe t i t lit-4° obl . 10° Letro isième l i v re de
mote ts qua tre voi x , etl es deux ième e t t roi
sième l i v res ci nq vo i s

,
publ iés Lyon pa r

JacquesModerne, depuis 1552 j usqu ‘en 1530,
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ren fermen t des compos i t ions deWi l l aert.
M° On t rouve des ch an son s frança ises de ce t
a rt i ste

, a qua tre, cinq e t s i x part i es, dan s les
q ua trième

,
ci nqu ième etsia ième l i vres de cban

sons «le cette espèce publ i és A nvers , pa r
Ty lman Susato , depu is 1543 Jusqu‘en 1550.

12° Il y a auss i des chan sons deWi l laert dans
le Recuei l desfleu rs p rod u i tes de la d i v ine
m u s ique 6 t roi s pa rties pa r C lémen t n on

pa pa , Thoma s Crequflfon et a u t res ex cellen ts
nunsc

‘

c£enr. L oo n!» de l ’imprime rie de F irm
P ha lôsc, l

’
a n 1509. U n vo lume ma nu scri t

(du seiz ième s i ècle, n° de la b ib l iothèque
de Cambra i

,
con t ien t la messe à q ua tre vo i x

Q uæramus cum pastort‘bus, deWi l l aert , et
le beaumanuscri t n° 121 de la même b ib l io
thèque renferme deux au tres messes (C oude
barbara et Chrfsius m urgens), le mote t
D a pa cem D omino, e t deux chansons fra n
ga ines su r le thémeMon pet i t cuer n ’

estpas
d m o i , tous a qua tre voix , de l a compos i t ion
deWi l laert . La co l lect ion d'ancienne mus iq ue
en parti t ion

,
con nue sou s le nom «l‘Eter, q u i

setrouve a l a b ibl iothèque du Conserva toi re
de Paris

,
con t ien t deux mote ts q ua tre vo ix,

etv i ngt etune chansons fra nça i ses à ci nq età
six voix, du même auteur.
“’ILLA B D (N.

—Aucun e), cap i ta i ne dans
l
‘
a rmée angl a i se de l‘Inde , a vécu longtemps
da ns cette cont rée asia t ique. Il es t auteur d'un
l i vre i n ti tu lé J Trea lr

‘

seontheMus ic of[[in
dus ta n , comprüfng a dela“ofthe a ncien t
theory a nd modern pra ct ice (T ra ité sur la
mus iq ue de l‘ i ndoustan

,
renferman t des re

ma rq ues su r l‘ancienne théorie e t l a pra t iq ue
moderne) . C alcut ta , 1854 , i n —8‘ de 117pages,
a vec une p la nche doub le pour les s ignes du
tbylhme . Cetouvrage es t superfic ie l .

(Ju s —Ba erm a— J osnra ), v i r
t uose sur le hassan et compo s i teu r

,
es t né à

Doua i, ie 8décembre 1809. A l‘âge de onze a ns
i l entra comme élève à l‘académie de mus ique
de ce tte v i l le, y appri t le sol fège et se l i vra
l
‘
étudedu hassoù, sonsla direction de Lecomte,
professeu r e t d i recteu r de cet te académie . Se s
progrès furen t rapides , et les premiers pri x «les
concou rs lu i furen t décernés pe nda n t les ci nq
a nnées q u‘ i l passa da ns cette école

,
a i ns i

q ue l a méda i l le d'honneur qu i lu i futac
cordée e n 1825

,
comme prix d ‘exce l lence . Ar

rivé Pa ris dan s la même a n née
,
i l entra au

Co n se rva to i re le 12 octob re
,

dev in t é lève
de son compairiote De lcambre, etmon tra u ne
s i gra nde supé rior i té dans le concours de 1890,
que le prem ier pri x de basson lu i fut décerné
dans la même année. D ‘abord admis au cours

d‘ha rmon ie etde compos i t ion de li li . $ mrio lel

J e ieuspe rger, répét iteurs de Re icba , pu is cle

venu é lève de l‘au teu r de l a B iogra phie un i
verselle des musisim , pou r le con t repo in t et
l a fugue, i l acq u i t a i nsi des conna issances so
l ides dans l ‘art d‘écri re . l a 1830, Cherub i n i
l‘adm itdan s la c la sse de compos i t ion de 8er
ton , et le 1" mai 1853 , ses é tudes furen tter
mi né“. Appe l é a Lond res a l‘âge de d i x- h u i t
a ns pou r ten i r l‘emploi de p remier basson au
théâ t re du Roi, Il en tra ensu i te à l‘orchest re
de l‘Opéra i ta l ien de Pari s, en l a même qua
l i té, et y res ta penda n t t rois a n nées, déve
loppantchaque jour, pa r l ‘é tude et pa r ses
re la t ions a vec le ciarinettiste e t basso niste
Herr, son ta len t q u i éta i t déjà au prem ier
ra ng a cet te époque. Appe lé New—York e n
1834 , i l y épousa la lille du cé lèbre pro fe sseur
de chan t Dordogn i , a ttachée au théât re de cette
v i l le en qua l i té de ca n ta tr ice . Pendant sept
a n s

,
tous deux on t pa rcouru l‘Anglete rre, l a

F rance, l
‘Amérique septen tri ona le

,
l a p lus

grande pa rtie deWh i te, la Ho l l a nde et la
Be lgiq ue . Pa rtou t ces deux a rt istes se son t fa i t
en tendre avec succès . Le p lus beau son

,
une

justesseparfa ite d‘intonation , u n sty le é légan t ,
une man ière de cha n ter la rge et pure, enfi n
une grande p réci s ion da ns l‘exécution des

tra i ts rap ides,telles son t les q ual i tés qu i con
stitua ientle talen t pa rfa i t deWillen l. Après la
mort de Bori n i , p rofesseur de hassan a u Co n
servato ire de Bruxel les , et p rem ie r bauon du
t héâ t re de celle v i l le,Wlllentfu t appe lé pou r le
remplace r dans ces deux emploi s . En 1818, i l
don na s a démission de professeur au Co nse r
vato ire de Bruxel les et en tra comme profes
seur de hassa n au Conserva to i re de Pa ri s , où
i l succéda"s Barizel, pa r a rrété du 5 décembre
de la même a n née . i l mourut da ns cette pos i
t ion lo 1 1 ma i 1859, a l

‘âge de qua rante ans
et que lques mo is. Comme composi teur,Wil
len t s‘es t fa itrema rquer pa r des mé lod ies gra
c ieuses, du goût, une ha rmon ie pure et l

‘ in
stinctdes effets de l‘ instrumentatlon . On a

gra vé de sa composi t ion , a Pa ris 1° Qua tre
fan ta is i es pour basson et orches t re au p iano.

9° Symphon i e concertante pou r c la ri net te e t
hassa n . 8° Duo pour hautboi s e t hassa n.

4 ° Méthode complète pou r bassou,Paris, T rou
peuas. Il a fa i t représen ter authéâtre roya l
de Bruxe l les

, ie 18 avr i l 184 4 , leMa i ne, opé ra
com ique en u n acte.WI L L IC H (J ooocus). Lipeuius ci te, sous
ce nom s

‘

n Bt'bla‘0th . P h ilos ., p . 078) un tra i té
é lémen ta i re de mus ique i n t i t u l é l ntroduc
( ia s

’

n o rientm us icam,Wese l , 16 l5, in v 8'.
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WlLSXNG WINKEL
vrage remarq uab le, qui fa i t le plusgrandbon
neur son auteu r. Le ro i lu i a a ccordé l a
grande méda i l le d

‘or en récompensede cebeau
trava il. l .Wilsing a publ ie auss i t ro is grandes
annales pour le p iano, op. 1 , Berl i n , Bock
ù pricepour le même i ns t rument, op . 1 , i bi d ..

î a nta lsic à qua t re ma ins , en [a d iese mi neu r,
op. 10, i bid .,

e t plus ieu rs cah iers de L ie
der .WILSON (Jean), né s Pcversham, dans le
comté de Kent, en 1507, fut u n des mei l leu rs
joueu rs de luth de son temps. Attaché d‘a bord
à la chape l le du roi d‘Angleterre , i l fut adm i s
e nsu i te da ns sa mus ique particulière . En 1044 ,
i l ob t i n t le grade de docteu r en mus ique a l

‘

U

n iversité d‘oxford , e t la cha ire de p rofes seu r de
mus ique lui fut confiée au co l lège de Ba lio i, en
1650. Après l a restaura t ion, Cha rles i l lu i
rendi t ses emplois da ns l a chapel le etdans sa
m us ique de chambre .Wi lson mourut Londres
en 1073, a l‘âge

‘

de soi xa n te—dlx—neutans . On
a publ ié de

,
sa compos i t ion : 1°P sa ltcrium Cu

ro linum , i nuerses,etc. , settoMus ik for three
v oices a nd a n o rga n o rtheorbo (Psautler de
Char les I” , ou dévotions de Sa Majesté sacrée
dans sa prison et da ns ses sondrauœ s

,
mises

e n vers et en mus iq ue a trois voi x etorgue ou
théorbe), Londres, 1657. 2° A ire et bal lades
voi x seu le ou a t rois voi x

,
O xfor d

, 1000.

3° A i rs a vo ix seu le avec accompagnemen t de
tbéo rbe ou basse de v io le

,
imprimés da ns une

co l lection in t i tu lée : Sek cta irsa nd d ia logues,
Londres, 1653 . 4 ° D iv i ne serv ices a nd a n

thema (Serv ices d iv i ns et a n t ien nes), Ox ford ,
1063 . Toutes ces productions sontassez ma l
écri tes e t de peti de va leur .WI LSO N (l u xu eux—Gu n es), né à
L ondres en 1700, a eu pour prem ier ma i t re de
mus iq ue Gu i l laume l ea le. A l‘âge de neufans,
i l se liten tendre au con cert de H an nover
S qua re, etobtintdes applaud i ssemen ts u nan i
m es. Samue lWes ley, prese n t a cet te séa nce,
fut s i sa t isfa i t de l‘exécuti on du jeu ne vi rtuose

,

q u‘ i l offri t d ‘achever son éduca t ion mus ica le
,

proposi t ion qui fut acceptée avec m onna ie
s ance. Pendan t queWi l son fut placé sous l a
d i rect ion de ce ma i t re

,
iljoua p lus i eurs fois en

publ i c, et toujou rs avec succès. Depu is 1815 i l
s
‘
estl i vré la compos i t ion eta l‘ense ignemen t.
Pa rm i ses product ions

,
q u i on t été publ iées

chez Clementl, on rema rque 1° Rondeau
pour p ia no seu l . 2° Duo po ur ha rpe e t p iano

,

op . 2. 5° Sona te pour p iano seu l
,
op. 0.

4 ° Beauco up de ba l lades e t de chansons an
glaiscs.

“'

lNCKLER (
‘

i
‘

a i orttttx eu

cien employé a u cab i ne t des a n tiq u i tés de l a
Bib l iothèq ue roya le de Pa ris, ne: Strasbourg,
en 1771, mouru t sub i tem en t, le 20 fév rier
1807. Il fut u n des rédacteu rs du H ague!»

em pelopédiqœ , e t y liti nsé re r u ne N ot ice
b iograph ique sur J ea n - Chrysos tome— IVMI
gong

- Théoph ileMoza r t, don t i l a é té t i ré
des exempl a i res sépa ré s

,
Pa ri s

,
1801, it:WlNK EL (Dn am ca ouTurnau —Ni euw),

méca n i c ien de gén ie, né en Hol l a nde vers 1780,
et fixé Ams terdam, se l i vra d

‘abord a l a
construct ion de mach i nes pour le ti ssage des
é toiles . P lus ta rd i l appl iqua sesta lents â la
const ruction des orgues mécan iques et d ‘au
t res ins trumen ts . Un aut re facteu r d‘instru
ments, nommé Leib, ava i t en t repr is de per
fectionner ces orgues; ma i s sa mort p réma turée
ne l u i ava i t pas perm is de réa l i ser toutes ses

vues Winkel a tte igni t le bu t qu‘ i l s‘é ta i t p ro
posé, et pa rv i n t donner a ces ins trumen ts un
etfettrés— sa t i sfa i sa n t pour les ore i l les les plus
dé l i ca tes. De la v ien t q ue lorsq ue l ae im a r
riva Ams terdam en 1815 a vec so n P a nha r
monr

‘

con , cette idgén ieuse mach ine, b ien que
trés— rema rq uable pa r l ‘ imita t ion de cer ta i ns
i nstrumen ts e t pa r son h armon ie gé néra le, ne
prod uis i t pas auta n t d‘etfetqu‘à Pa ri s etdans
d ‘au tres grandes v i l les .Winkei commun iqua
alors a l aelzcl l‘ i n ven tion q u‘ i l vena itde fa i re
du mé t ronome

, que ce lu i- ci s
’es t attribué et

qui es t co nnu sous son nom . Le n° 25 de l a
Ga ze t te m usica le de Le ipsick (a nnée 18l7)
ayautdo nué une ana lyse du métro nomecomme
d ‘une découverte de l aelaei,Wi nke l réc l ama
la priori té d‘ i nven t ion dans les journaux , et

,accusa de plagia t le mécan ic ien de V ienne .

L ‘affa i re a va i t tro p d‘éc la t pour que llaelael

potga rder le s i lence : i l se re ndi t à Ams ter
dam , ci il fu t convenu en tre les adversa i re s
q u‘ i ls s ‘en rapporten ienta la conc lus ion d‘a r
bitres. Les j uge s furen t chois i s pa rm i tes
membres de l a c l asse des sciences e t de cette
des beaux— ar ts de l‘ i ns t i tu t d u royaume des
Pays-Bas. Il . DevossWi l lems, qui fu t au nom
bre des a rb i t res, m

‘a écri t a ce sujet en 1835
une longue lett re

,
dans l aque l le i l expose

toute l‘affa i re . Le résu l ta t de l‘interrogato irc
des pa rt ies

,
des témoi ns, e t de l a production

des p i èces authen t iques, fu t qu
'àWinkel ap

partena itl‘ i n ven t ion detou t le méca n isme,
pa rticu l iè rement le t ra i t de gén ie du déplace
men t du cent re de grav i té sur un court ba lan
c ier

,
pa r leque l le longpendule l ib re es t aven

lageuscmentremplacé, a i ns i que l‘échapp0
men t qui donne le sen t imentde chaque
v ibra tion

, que l que so i t le mouvement. La pa rt
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de I aelzcl consi sta i t de ns l a déterm i na tion
des degré s de l

‘éche l le des mo uvements app i i
q ues aux d i vers degrés de v i tesse de l a ma
ch ine. Toutefois l a décis ion des a rb i t res n ‘em
pécha pas l eeizel de recuei l l i r tous les béné
0ces de l‘ i nven tion, et de vendre des mi l l iers
de mét ronomes dans tou te l‘Europe,a lnsi qu

‘en
Amérique

,
tandis que la pauvreWi nkel n‘ob

t i n t aucun dédommagemen t pour son trava i l .
bi a i s déjà i l éta i t préoccupé d ‘une i n ven t ion
beaucoup plus ex traordi na i re, don t il espéra i t
d
‘

heureux résu l ta ts , e t qui n
‘en eut pas d

‘au
t re que l‘ i l lustra t ion de son nom . Il ava it
t rouvé au tre fois u n moyen de pro dui re dans
les é toiles des dess i ns va riés l’i nfi ni dans les
déta i ls

,
sans s‘éca rter d‘une certa i ne régu la ri té

dans l‘ensemble. L‘ idée lu i v i n t un ]our d‘ap
pliquer ce procé dé a un i ns trumen t de mus i
que, etda ns l‘a nnée 1821 il réa l isa cette pen
sée audacieuse dans l‘org ue auque l i l donna
le nom de Compom

‘

um . Cetins trumen t mer
ve i l leux a été. en tendu arm . dans le pa v i l lon
de l a rue de l‘Ech iquicr. L

‘orgne en lui —mém e
&ta il excellcnt, etWinkelyava il réun i tous les
r lTets de ses anc iens i nstrumen ts cy l indres
du gen re du P a n ha rmouicou de Maelael‘
(V. Mutant) ; ma is ce qui en fa isa i t u n obje t
d igne d

‘adm i ra t ion po ur les conna isseurs,c
‘
est

que le C ompon iom éta i t doué de la facu l té
d
‘
improv iser des va ria t ions toujou rs nouvel les,

d ‘un effe t souven t lrès-heureu x ettoujou rs
co rrect, sur u n théme donné . Il sulllsa itde
noter sur des cy l indres d i v i sés pa r tranches,
le thème etque lquer varia tions convenab le
men t d i spo sées d‘aprés u n système a na logue à
ceux q ue K irnbcrger, Mozart , F ied ler, Ca lc
pari et d

'aut res on t imagi nés pour compou rde
l a mus iq ue pa r‘ des jeux de de : , de ca rtes, de
domi no, etc . On metta i t en mouvemen t u n
mécan i sme d‘ une concept ion complé temen t
nouvel le qui fa i sa i t agi r les cy l i ndres etles
regis tres d

‘une ma n ière si impré vu et a ve c
des comb i na ison s s i mul t ipl iées , que B iot
etCa le l, membres de l ‘ i ns t i t ut de F rance,
admis a examiner l‘ inslrumcntsous le sceau
du secret

,
fi ren t

_

un rappo rt da ns leq ue l Il est
«litque des mi l l ie rs d‘a n nées pourra ien t se
passer san s q ue la même va ria t ion se produi
sitexactement. llu des morceaux su r lesque ls
le Campa n i um s

‘

exerça itchaque Jour éta i t
laMa rche d'

A lex a ndre avec les va ria t ions de
bioscbelès; ma is de ces var ia t ions i l ne res ta i t
que quelquestra ltsbri l lants qui se comblna ient
a vec une s i prod igieuse variété non—seu lemen t
da ns la mus ique en e l le-même

,
ma i s dans les

a l l i ances lmprévuu de sonori té, q u
‘ i l sem

b la i t toujours q u‘on entenda itdes choses nou
ve l les .
Que lqu

'

e m ert‘e ilieux que fût ce t i ns trumen t,
d i t !1."ame l ( l ), ll n

‘
exclta l‘adm i ra t ion que

d‘un pe t i t nomb re de mécaniciens
,
q u i ne pu

re n t en déco uvri r le mystère. La rétribut ion
qu‘on paya i t po u r l‘en tendre fut lo i n d‘ége ler
l a dépe nse qu i ava i t été fa i te pour sa const ruetio n . Les personnes qul ava ien t a idéWinkei
de leurs den i ers dansl‘espolrd'cn t i rer profi t,
vou luren t é t re rembou rsées de leurs avance s ,
etti ren t sa i s i r le Compom ”

um pour le met tre
en ven te ; ma is on ne trouva pas d

‘
acheteur

q u i vou lû t accepter les cond i t ions des a v ides
créanciers. L ‘ i nstrumen ttutdémonté et Jelé,
dans un pa v i l lon prés de l a barri ère du Tr0ne,
où i l res ta pendan t plus ieurs années exposé à
la pouss i ère e t a l‘humid i té. Les cy li ndres
dls]oints et pourri s par le bou t qu i toucha i t le
sol

,
les tuyaux décol lés, I

‘
admirable méca

n isme d‘horlogerie en t iéremen t oxydé, ne
présen ta i en t plus q u‘un amas de débr is , lors
q u‘on ama teur (81. l atbleu) acheta i ‘ lus tro
men t en ceté ta t de des truct ion pour l a
somme de francs

,
et litdes dépe nses con

sidérables pour le rétabl i r e t méme pour l‘aug
meuler. On assure que le Compontum es t
ma in tenan t rendu a sa beauté primi t i ve. l al
heureusement, le chagri n q u

‘ava i t éprouvé
l
‘
inventeur,déçude toutes ses espérances, abré
gea ses Jours . Wi n ke l mouru t Amsterdam
le 28 septemb re 1820, oub l ié comme s

‘il n
‘

eut
é té q u‘un homme ordi na i re.WINK EL (

‘

l
‘

n i aûss - e n s - Dsaaum x

D E), v irtuose sur l a harpe, et profeaseurde
cetinstrumen t, à Dresde, es t née sWeb son
fe ls le 20 décembre 1781 . Elle a fa i t i nsé re r
dans le 80° volume de la Ga zet te m us ica le du
l.e ipsick (p. 05 —71) des observa t ions su r l a
ha rpe double mou vement . Madame deWin
kel estauteur de t roi s sonates po ur ha rpe e t
v iolon ; D res de, Arno ld. E l le v iva i t e ncore a
D resde en 1850, lorsque j

'
a i v i s i té cette v ille

po u r l a seconde—fo is .
“’INK ELMEYER professeu r de

mus ique lla nhe im ,
es t auteu r d'un manue l

des pri ncipes de mus iq ue, d
‘aprés les métho

des de Na torp etde Nægcll, i n t i tu lé Neue r
Ka tech ismus fi ber deu Unterrtchtfm 0c

az aye, etc.
,
Maubcim, Lœ ifler, 1821, in —8°

de 5 1 pages . On a auss i de cet a rti s te Séré

nadepourdm cors,dcuxtmmpettesettrom
bone

,Mayence, Schott ; Rondo po ur p iano et
v iolon

, up. 4 , Offenbach , André , et des danses
pour le pi ano.

(1)Ma nuel duFa cteurd'

orgue, l l l .



478

“'
lNK H LER (C agn es—Arca D E) , v i r

tuose sur le p iano
,
professeurde cel instrument

et compos i teur
,
naqu i t en Hongrie, dan s les

première s an nées du d ix- neuvième siècle, e t
vécut Pcstb, oh i l estmort le 15 décembre
1845 . Le nomb re de ses prod uct ions est cons i
dérable , et l a p lupa rt se d i s ti nguen t pa r u n
sen t imen t é levé de l ‘a rt. Les pl us Im portan tes
de ces productions son t ce l les- c i : 1°

pour pia no , deux v iolons, a l to, v iolonce l le e t
con t rebasse

,
op. 44 ,V ienne, B aslinger. î

° Va

riatio ns bri l l antes pour p iano et orch estre,
op

. 19, V ienne , Leidesdorl
‘

; op. !3, V ienne,
il ecbelti ; op. 30, V i en ne, beidesdnrf ; op. 43,
V ienne

, D iabe l l i . 8° G ra nd rondeau po lona is
po ur pi ano et orchestre,op. I l, Pes th , G rimm .

4 ° Que lques morceaux pou r p iano a qua t re
ma i ns. 5°Trios pourpiano ,v io ion et vio lonce l le,
op. 8, V ienne, li aslinger. 0° G rand trio pou r
p iano

,
flûte e t a l to , op. 15 . V i enne ,Mechetti.

7° Bandeaux b ri l l an ts pour p iano avec aecom

pagnementde q ua tuor, op. 19, ibid . op. 17,

Pesth , 11a rtleben . 8° Va ri a t ions idem ,
sur l a

marche d‘0teilo, V i enne, l echetti. 9°Graude
sona te pou r pia no et v io lonce l le, ibid . 10°se

na te pou r piano âquatre ma in s, P eslh ,

L ichtl. 11° Beaucoup de rondeaux e t de va ri a
t ions pou r p i ano seul.
WINK L ER (J am -Hunt) , p rofesseur de

ph i losoph ie et de physique a Le ipsick , mo uru t
dan s cette ville le 18 ma i 1770. i l es t auteu r
d ‘u ne d isserta t ion i n t i tu lée : Ten tamen c i rca
sontceteritutem par a ersm atmosphem ,

L eipslek , 1788, in On a auss i de ce
sava n t u ne d i sserta t i on i n t i tu l ée D s ra

tions audiendi per den ier. L ipsia , 1758,
inWINNB B ERG ER (Paca com

po siteur et v iolonce l l iste du th éât re frança i s
de H ambou rg, naq ui t anorgentheim , en 1758,
et mouru t le 8 février 1821. i l a pub l ié de sa
compo si t ion 1°T ro is q ua tuors pou r deu x vio
ions

, alto et basse, op. 1 , Offenbach, André,
1800. 2° Concertos pour v iolonce l le et orches
t re

,
numéros 1 et 2, l ayence , Schott . 8°Tro is

sonales pour p iano, flûte e t v iolonce l le, op. 7,

H ambou rg, Bè hme . 4° Sona tes faci les pour
p iano à quatre ma i ns, en qua t re su i tes , i i am
bourg, Grant. 5° Exercices e t pièces num
pou r le p i ano

,
ibid . 0° Va ri a t ions pour le

même Inst rumen t, i bid.

wm mcsr nrm (Être), facteu r d‘or
g uns du seizième siècle, a cons t ru i t a“alber
s tadt un i nst rumen t de vi ngt -sep t regist res,
don t o n t rouve la d i sposi t ion dans le l i v re de

m um u—zu w1iwm
Prœtorius i n t i tu lé Syn tagma m us icam

(t. 11, p. 181) .WINSLOW(J scoau -Ca ah n ) , ana lo
m i ste, né le 2 a vri l 1000 il Odensés da ns l

‘
ile

de Pion ie, en Da nema rk ,titses é tudes dans sa
pa trie, puis voyagea en A l lemagne, e n li a i
iande

,
et vécu t longtem ps à Pa ris, oh il il t a b

jura tion de l a re l igion protes ta n te en t re les
ma i ns de Bosstiet, le 8 octo bre 1090. Il y pu
b l ia, en 1759, son gra nd t ra i té d‘ana tom ie,
sans le l i t re d‘Eæposition a na tom ique d u
corps huma i n . Vers 1740 i l se re ti ra l Copen
hague, et y mouruten 1760,tl‘Age de q ua tre
v i ngt—onze ans. Pa rmi ses nomb reuses d isser
tations, on rema rque ce l le q ui a pou r t i t re
D issertatio q u i d mus ica fn a/fectua va len t,
ii a it‘n ite, 1749. lnWI NT E R (Ju n—Aou ), d i rec teu r du
chœu r au co uven t de Sa i n t—Jean-Bap t i ste a
Volshaven , en Bav ière , vécu t a u commence
ment du d ix- hu i t i ème siècle . i l a publ ié plu
s ieurs œuvres de musique d

‘égl i se , don t un
seu l es t connu des b i ographes ; il a pour t i t re
dlusikatisohea B iumen -Cransiei n 19 geistlu‘
che deu tsche J rieu een ei ner Si ngstimme
nebstv errehiedenan I ns truments» (Pet i te
cou ronne de fleu rs musi ca les, en douze motet s
a l lemands à voi x seu le et d ivers i ns trumen ts,
op . Augsbourg, 1710.WINT ER (J o senu —Ca ah rxn),néà B elm
stædt, le 8ma rs 1718, futconter etdirecten r
de mus iq ue i lanovre , après avoi r rempl i les
memes fonct ion s Ce l le. Auteur de plus i eu rs
ca n ta tes sp i ri tue l les qui son t demeu rées e n
manuscri t

,
i l s‘es t fa i t co n na i tre auss i comme

écri va i n pa r les ouvrages su ivants 1°D i sse r
tatio epistolica de musica pen ”

t ia theo iogo
uequs dedecora uequa inui t“, Ce l le, 1140.

2° D issertatio epistotim de en quad sibi in
v icem debou t m usica , port ion et rhetoriea ,

a rtesyueuudüsimz , Hannoveræ, 1704, in-4 °

de douze pages . 5°De dura pñ nca
‘

pum etma

gr
‘

stratuum piorum instuendo et comm a nda
ca nto eeelesiastr‘co , eodemqua tous pia no
qua m artificioso, Hannoveræ, 1772, ln—4° de
t ro is feu i l les et demie. 4 ' D i sserta tion sur

sa i n te Céci le (Dans leMagas i n de ilanovre, du
80j u in 1780, numéroWINTER (Pneu s. D E), compos i teu r fé
cond

,
mai tre de chape l le d u wi de Bav ière,

naqu i t l anheim , en 175 4 . Après avoi r fa i t
que lques é tudes au gymnase de cette v i l le, i l
f utsa i s i d‘un goût s i v if pou r la mus ique, q u'i l
abandonna tou t pour se l i vre r en l iberté a l a
cu l ture de cet a rt. Dès l ‘âge de onze ansiléta it
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WINTER
Win ter alla h Gènes pour y fa i re jouer L e
B ou/fe et le Ta i lleur, qu i fu t auss i joué Mu
n ich , après son retou r, en 1820. Cetouvregetutle dern ier effo rt de son ta len t . Que lque
temps après

,Wi n ter, a t te in t d‘une ma lad ie de
l a ngueur, dépéri t iusensihlementelle le con
duisitau tombeau le 17octobre 1825 .Wi n ter ne fut po i nt un compos i teur de gé
n i e ; les formes de sa musiq ue éta ien t dépour
vues de nouveauté : e l les on t méme plus v ie i l l i
que ce l les des au t res compos i teurs de son
temps ; ma is i l ava i t le sen t imen t de l a scène,
e t l‘on rema rque dans ses ouvrages u n certa i n
ca ractère de grandeur et de s impl ici té q u i ré
vèlentun talen t d ist ingué. I l trava i l l a i t avec
beaucoup de rap id i té et a produi t u n grand
nombre d ‘ouvrages, parm i lesquels on a d is.
t ingue particu l i è remen t , le L a by ri n the , le
Sa crifice i n ter romp u etMa rie deMontalbau,
qu i on t été longtemps au répertoi re de tous les
t héâtres de l‘Allemagne . Voic i l a l i ste de ses
productions : llussqux n

‘tcusx. 1° V i ngt
deux messes so lenne l les 4 voi x e t orches t re

,

e t une a chœurs . 2° Deux messes pastorales
,

i dem . 3° Messe en con trepoi n t q ua tre voix .

4 ° Deux Requ iem a qua tre voix etorchest re ou
orgue. 5° V ingt Gloria , idem . 0° D ix—sept
C redo, idem . 7° D ir— sept Sa nctus etd yun s
D ei , idem . 8° V itigt- de it: o ll

‘

crto ires, i dem .

0° V ingt-qua t re graduois. 10 Neuf psaumes
pou r vêpres . i 1s U n N agui/lent. 12° Qui nze
hymnes pour toute l‘a n née . 15° li eux Sa lve
Regi na . 14° Un A veMa ria . 15° Un A lma
Redempl0ris. 16°Deux V entSa ncleSpi ri tus .
17° Sept Ta n t um ergo .tttTro i s Te D eum,
19° T ro i s S taba t ma ter . 20 Une _

l i tan ie.
2 1°T roi s Responsarr

‘

a pour l a sema i ne sa in te .
Toute cette mus ique esten ma nuscr i t da ns la
b ib l iothèque de la cha pe l le du ro i de Ba v i ère ;
on n

‘
en a pub l ié qu‘un des Req u iem ,

à Le i p
siclt, chez Breitkopf et flat-te l .Win te r a écri t
auss i pou r le service de l ‘ég l ise ré formée
22° Sept can ta tes spi ri tue l les

,
25° S ta ba t ma

ter a l lema nd à qua t re vo i x etorches tre
, gravé

en pa rt i t ion , a Le ipsick , ches Brei tkopf et lite r
tel . 24° J ésus mou ra n t , oratorio. 95° V i ngt
q ua t re chora l s qua t re voix . 0n ina s .
90°A rm ida .27°Cora e A lon zo. 28° Leona rdo
e B la n d i ne. 29° H élène et P a ris , opéra a lte
m and en t ro is actes

, 1780. 80° B eilärophon ,
idem

, 81°D er B et tels t uden t (Le pauvre
étud i a n t), opérctte. 82° D a s H irlenmædcheu

(La jeune be rgère), idem . 53° Sch
°

erz, L i s t
u nd Ruche (Bad inage, finesse etvengeance),
idem . 54“C i rcé

, grand opéra , a Mun i ch , 1788.

35
‘

[cry etB atciy, iutermèd e , 1790. 56° Ca

ta ne i n U t ica , Ven ise, en 1701. 87° A n ti
gone, à Nap les , pou r l a fête du roi , 179 1.
38° I l Sa cr ifizt‘o di Greta , à Ven ise, en 1709.
30° F ratelti fi va li , ibid., 1702. La pa rt i t ion
pour pia no de cet opé ra a été gravée à Bonn,
chez S imrock . 40° P syché, grand opéra , l u

n i ch
, 1705 . 4 1°Der Stunt(La Tempete), i bid .

Cetouvrage a élégravé en ext ra i t pou r le piano
à Augsbourg, che: Gombert. 4 3° Le deux i ème
acte desRu i nes deB a bylon e, su i te de la Flûte
encha n tée, V i enne , 1707. Le prem ier acte
de cetou vrage ava i t été composé pa r Galla s .
( 5° Le L a byri n the, opéra en u n acte, i bid. ,

1701 . Ce jol i opéra a é té gravé en part i t ion
pour le piano

,
Bon n

,
chez Sim rock

,
et s Of

fenbach
,
ches A ndré . 4 4° D a s unterbrochm

opferfes t (Le Sacrifice i n terrompu) , i bid . ,

1705
, chef—d

‘

œuvre deWin ter, don t on agra vé
l‘ouvertu re e t les scènes pri nci pa les a gra nd
orchestre, et don t l a pa rt i t ion po u r p ia no a
été publ iée à Le ipsick , à Brunswi ck, a Odeu
hach

,à Bonn, a ile iihro nn ctb Beriin . 45
'

0gu

ou le T riomphe d u bea u seu ,
Prague, e n

1705
, gravé en pa rti t ion pour le pi a no, âLeip

s ick, chez Bre itkopt‘ etiitc rtel. 40° D ie Sons
merbetustigungeu (Les Amusemeuts de l‘é té},
ba l let, à Ber l in, 1795. 47' D ie Thoma sna cht
(La nu i t de Sa int-Thomas), opé ra en deux ac
tes, aBayre uth , 1705 . 48° [d ue V edov i , opéra
boude , à V ienne, 1790. 48° (h is)A ria na ,gra nd
opé ra . 40° E lisa , V ienne, 1707. 50‘ üa r ie

de Æonta lba n , Mun ich , 1708, gravé e n
pa rti t ion pour le pia no. 5 1° Tamer-ta n gra nd
opéra , Pa ri s , 1802, gravé en grande pa rt i t io n
chezNaderma n . 52° Ca lypso, a Londres,1805 ,
en part i t ion pour le p iano

, a Le ipsick, chez
Bre itkopi‘ et llærte l. 55° C a s to r et P oluz , en

i ta l i en , à Londres, 1803 ; en fra nça is, a Pa ri s.
54° P roserpiua , grand opé ra

, à Londre s,
1804 . 55°Zat‘m , ihid. , 1805 . 50 L *£a…rm
d ’J eht‘lle, gra nd ba l let, i bid .

, 57
° V ologese,

i dem .
,
i bid . 58° O rphée, gra nd ba l let avec des

chœurs, ibid . 50° F rauen bunt(Le L ien des
femmes ), sMun ich, 1805 . 50° (b is) Colum n ,

gra nd opé ra , a Mun ich, 1800. lili (ler) D ie
B l i nden (Les A veugles), i bid .

,
1810, jo l i ou

vrage. 00° I lMa omet to, grand opéra, repré
sen té à M i la n

, 1817. 6 1
° due V a ldomin

‘

,

ihid., 1817. 02° £teir‘uda , 1818. 85° LeB oufle
et le Ta i lleu r, Gênes, 1819, àMun ich , en
1820. 111. Cu r su s av ca ron . 01° P imM
glinne, can ta te . 05° P i ra mo a Tisbe, idem .

00° B idon a ba ndonnée (en a l lemand), i dem…
07° H ec tor (en a l lemand), i dem . 68° I nês de
C a st ro, i dem . 60° H en ri l V (en a l lemand),
i dem . 70” B ayerr

‘

sche Lustba rker‘t(Réjou is
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sa nc e de la Bav i ère), i dem . 71° Der (m ns.

L ustga r ten (Le J a rd in de pla isance frança is),
“un 72° Les Noces da f s‘ga ro (en a l lemand)
“en , 78

° J ndroma qua , idem . 74° P rognéet
P h iloméls, i dem . 75° Timothée ou la puis
san ce de la mus ique, grande ca n tate d ‘ap rés
la pal me de Dry-leu, gravée en pa rti t ion 8
Le ipsich, ches l re ithopf e t No rte l . Toutesces
ca n ta tes son t avec orches t re . 70° Elys i um

de Schillee, qua t re voi x a vec
p ia no , ibid. 77°Ode d l’am i tié, de 8ch itler,
q ua tre voi x et p ia no

, i bi d 78° Le Tri omphe

de l ‘A mour
,
de Schiiler, i dem , i bi d. 70° La

Musique, à qua tre voi x e t p ia no, ibid . 80° Le
L
'

or, Idem, i bid . 81° Chants à quat re voix pou r
icstronpesbavam lm , l nnich,httee. 8? Neuf
recue i l s de cha n ts, chansons, peti tes ca n ta tes
e t romances voix seu le a vec p ia no, I un ich ,
Augshourg, Leipsick et be au. l ouons
um o-m n s. 88° Le C omba t, grande sym
phon i e a vec chœu r, Le ipsick ,8reitkopfe l“D h
let. 84° T rois symphon i es gra nd orches t re
op . 1,0l enbach , A nd ré . 85

°
T roi s i dem , op.

i bid . 80° Tro is i dem
,
op . 8 , ibid . 87° ou

verturesà grand orches tre du B ou/fe etle Ta il
leur, llsyence , Schot t de Calypso, de Cas tor
et P otinæ, de C olum n , deMa homet, de P ro .

se rpi ns , du J ugemen t de Sa lomon , de l oi n ,

etou vert ure sépa rée
,
op . 24 , Lflpsici , ches

Bm ilhopf et li tert de F ra lelll rioa li ,
«l
‘”éliua et Pdre‘s, du La byri nthe, deMa rie
deMonta lbo n , du Sac rifice i nterrompu et de
Tam rla n ,bOflhnbach, ches André. 88°8ym
phon ia concertan te pour v iolon

,
c la ri nette

,

hassan et ca r avec orchestre, op. 1 1, Le ipsich,
llre ithopf et llmrtel. 80° Co nce rtan te pour v io
lon , al to, hau tbois, cla ri ne t te, hassan e t v ia
lo ncelle avec orches t re, op. 90, i bid . 00° Sym
phon ie concerta n te pour deux v io lons (en m i
m i neu r), Offenba ch , And ré . 91° 0ltello pou r
v iolon , a l to, violonce l le, c la ri nette, hassan e t
deux ca rs, Le ipsich, Bre i tkopf et No rte l .
02° Sestetlo pour deux v io lons

,
deux cars

,
alto

v°l basse
,
op . 0, i bi d . 03° Settetto pour deux

v iolo ns, deux con , c la ri nette, a lto et ba sse,
op . 10

,
ibi d 04°Sel let ta pour deu x v iolo ns,a ito ,

basse
,
hau tbois e t deu x ca rs, Pa r is, Nader

ma n . 05° Deux q u i n tettes pou r deu x vio lons
,

deux silos et v io lonce l le, ib id . 00°Truis qua
t uors pou r deu x v io lons

, alto et ba sse, op. 9,
i bid.07°T ro is idem, op. 3, i bid . 98° Concerto
pou r c l ari nette (en m i bémo l), Pa r is, Siebe r.
00‘ Conce rtino pour bassou

, Le ipsieh, l reit
isopf et llmrtœt. 100° P lusieu rs concertos pou r
v iolo n, hautbois et aut res instruments , en ma
nuscril.

mean . ossv . ons nosscrxas. x. m l.
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Wi n te r s‘es t fa i t con na i t re auss i com me
écri va i n d idact i que par nne bonne méthode de
chan t devenue class ique : cetouvrage a pou r
t it re : Voitstc ndigv S i ngsch ule (Métho de com
pléte de c ha n t), di v i sée e n tro is pa rt i es

,Mayence, Schott .W…TB ItB UB G I—IR (Ju s), le plus ao
c ien i mpri meur de V ienne, naqu i t vers le m i
lieu du q ui nz i ème siècle

, àWi nterbu rg, dont
i l pri t le nom . Il éta bl i t dans la ca p i ta le d‘Au
t ri che une imprimeri e do nti l grava lu i -méme
les ca ractères . Les p remiers ouvrages so rt i s
de ses presses son t de,1400 env i ron . C

‘es t lu i
q u i a imprimé la prem ière éd i t ion du pet i t
t ra i té de musique de S imon de Q uercu, i n t i
tulé : 0puœutum ualece, etc. (nog. de
Quercu) . On lui doi auss i u n t res—bei antipho
na i re i n ti tu l é J ul iphona rius ad reca
cons… cuntaudi ritum; V ienne, 15 10,
iu-fo l. C‘estle dem ierouvrage imprimé par lui.WINT B R F ELD ( Ca ences—Gee son -A o

ann a V IVIGENS D E ), desce ndan t du l ieu
tenant généra l de ce nom qu i s‘ illustra sous
le régna de F rédéric i l, ro i de P russe , es t n é
berl i n le 28 ja nv i er 1784 . Ses prem ières

études se ti re n t a l ‘éco le de ilartung ; i l les
co n t i nua a u Gra n L

‘

loster (C loi t re vert) de
Berl i n,eta iia su i v re les cours de droi t l ‘un i
versité de Ital ie, en 1808. En 1800 i l reçut sa
nomi nat ion de j uge i nst ructeu r d u t ribuna l
ci v i l de Berl i n

,
et en 1811, i l fu t nommé as

sessene du con se i l d‘État. Les p remières le
çons de mus ique lui furen t do nnées, dans sa
Jeu nesse , pa r un professeur de mus ique nommé
Schaaf. En 1809 , i l en tra da ns l

‘
Académ ie de

chantd i rigée pa r Lelter iten fu t membre
j usqu ‘en 1810, époq ue où i l fu t envoyé h '

I eesten en qua l i té de co nsei l ler du tri buna l
supérieu r (cou r d‘appe l) de la S i lés ie . Aprés
e n avoi r rempli les fonct ions pe ndan t vi ngt
a ns

,
i l fu t nommé consei l ler honora i re le

81u i n 1880 et retou rna ber l i n , oh il eutune
place de co nse i l ler de l a pour supé rieure . Pen
sio nné e n 1847, i l mouru t d‘ap0piexie le
2 fév rier 1859. Ama te ur pass io nné de mus i
q ue

,
deWi nterfe ld éta i t a llé recuei l l i r des

documen ts pour l‘h i stoi re de cet a rt en i ta l i e,
dans l‘année 1812, et y ava i t fa i t u n long sé
jour. A bresiau, i l s

‘occupe beaucoup de litté
ra tu re mus i cale et de mus ique ancienne . Sa
répu ta tion de gra nd con na isseur dans ceta rt
letitnommer, en 1818, d i recteur des i n st i tu ts
mu s i caux réun i s de l a Si l és ie. Da ns l‘année su i
van te

, itfonda, avec h omer, Van der Hage n
e t I osewins, u ne soc ié té pour l

‘exécut i on de
la mus ique d‘égl i se .
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ll. deWinterl‘eid a écri t su r l‘ h istoi re de

cetarten homme i ns tru i t et av ec beaucoup
d'érudilion; ma l heureusemen t il a rendu l a
lecture de ses ouvrages fa t iga n te pa r les dé
ta i ls pro l ixes dan s lesque ls i l s‘egare souvent.
On a de lui 1° J oha nues P ie rluigi non P a
ieetri na . Sei ne lV erke und dem B edeutung
für die Geschich te der Tonkunat(Jea n Pier
Iuig i de Pa les tr i na . Ses œuvres e t leur impar
tance pou r l‘h i stoi re de la mu s ique), Bresl au,
1882

, ln -8° de 08 pages . Cetouv rage re nferme
des rema rq ues sur le l i vre de Ba la i -(voy. ce
nom) concerna n t le

_
méme co mpos i teur, et

o lfre des fa its et des ape rçus qu i ne son t pa s
sa n s lntérét. 2° J oha n nes Gahfi eti und sei n
Z ei ta lte r, etc. (Jean Gabrie l i e t son épo
q ue, Berl i n, 188f, 2 vo lumes de tex te
ln e t un volume de pla nch es de musique
ln -fol. Cetouvrage, remp l i de r echerches en
r ieuses

,
a pour objet l ‘h istoi re de l a mus iq ue

dans l‘éco le de Ven ise, depu is les temps eu
ciens jusqu‘à l‘époq ue de Jean Gabrie l i e t de
ses d isciples. On ytrouve parti cu l i èremen t de
bons renseignements sur AdrienWi l laert et
ses eleves; ma is la th éorie de l . deWi nter

'

l
‘

eld concerna n t l ‘ancien ne tonal i té et l‘ i n tro
d uct ion de l a modu l a tion dan s l a mus iq ue es t
r empl i e d ‘erreurs; les excurs ions qu

'i l fa itla
e esu mmenthors de son stdetrendent l a lec
tu re du l i v re pén ible, e t nu ise n t ce qu‘ i l
renferme d‘uti ie. 8° D er ena ngctüche K ir
chengesa ngund sei n Verhællniee sur Kunst
des Tom tus (Le Chant de l'Église evangel i
que -cl sa re l a t ion avec l‘ art de la compos i t ion);
Leipsiclt0reitiæopf et !]œrlel , 1848- 1847,
8votamcstn ouv rage c apita l concernan t l a
cu l ture du chan t chora l e t de l a musiq ue re l i
gieuse en A l lemagne pendan t les se izi ème et
d ix—sep t i ème si ècles, a vec un grand nombre
de morceaux desplus cé lèb res mus i c iens a l i e
m ands de ces a nci ens temps

,
en part i tion .

4 ° D r. ”a rt istLuther 'a deutsche grietiiche
L ieder (Chan ts sp i ri t ue ls du docteur B erti n
h uber) ; ibid . , 1840, gr. in 8° Ueber
C a ri —Chn

‘

st-Pded. F asch '
a geiefliche Cc

aa ngmerke (Sur lesMinn a de mus ique re l i
gieuse do Ch ar les -Chrét ien -Frédédc Fasch )
comme préface desœuvres de ce composi te ur ;
Ber l i n , Trautvre in , 1880, ist 0° Zur Cc
schi ch te der heilipen Tonkunst(Pour l‘h istoi re
de l a musique re l igieuse); Le ipsiclt, Brei t
hopt‘ et lle rtel, 1850. I . deWi nterfe ld

, qui

a va ltréun l une co l lect ion préc i euse «l‘a ncienne
mus ique etde l iv res ra res de liltéreture m u

sicale
, a la i ssé, en mourant, à l a Bi bliothè que

roya le de Ber l in 108 vo lumes de mus ique d u

se izième si ècle en pa rti ti on .te reste de sa bi
bliothèque, don t le ca taloguetom e 785 un
méros, a été vendu l‘enca n le "Ma i n 1857
et Jou rs su iv a n ts .WITH EB SPOON (J an ) , théologien
écossa i s, né ilYeste r prés d

‘Édimhonrg, fitses
études 8 l‘ universi té de cettev iile, stitutmélé
a ux quue lles re lig i euse s de son pays, dan s
lesquel les i l se d ist i ngue pa r ses talen ts . —l l
mourutl Pri nce—Tm , dan s l‘Amérique du
Nord, le 18 novembre 1704 . On a de lui un
l i v re Sur la na t ure etles e[eta d uthédtre ,
qui se t rouve dan s ses œuv res complétcs pu
b i l ée s lo nd res , en 1802, par l es soin s du
docteur i odgers, en 4 vo l. int et dont i l a
é té donné u ne traduct ion holl anda ise «à

U t recht, en 1772.Wi TH O F (J ass -l‘n m n —L su afl), né
Duishourg le j ui n 1725 , étudia la médecin e
en Ho l l ande, pui s retourne dans sa patri e, e n
1750, et cneélgn a l

‘ana tomie e t la patho lo
gie . I l mou ru t à Duishourg, le 8 Juill et1780.

Q uoiq ue médeci n , il cu l t iva la poés ie ave c
succès .

'O u a de lui u ne savan te-d isse rtatio n
i n t i tu lée De

‘

C astratie cemmente liom qutuo r; Dutshourg, 1780, in… (Œh u —Pah h æ) ,malm dn ha

peti te du duc de Saxe —Gotha , naqu itl Alten
bo u rg, oh son père é ta i t organ i ste . Après avoi r
fa itses études musica les s V ie nne et Bata
bourg, il obt i n t e n 1713 1a pla ce de ma i tre de
ch ape l le h Gotha, vaca n te par l a mortde l y
llus; ma i s il ne joui t pas longtemps des ava n
tages de cette pos i tion, ca r i l mourutau com
mencementde 1710. Il a publ ié un tete— bon
l iv re ch ora l av ec basse contin ue, In t i tu lé
P ea lmodi a sacre ; Go tha, 1718, ln U ne

deux iémeédi lion de ce recue il, ob l
‘
on trou ve

une bonne pré—face, a paru sous ce t i tre :
li euesM inna! suitdens Generalbaee

Gotha
, 1720, in Wi t t a la i ssé au manu

scri t 1° Ch aconne (en soi) , avec 15 va ri at ions
po u r c lavec i n . 2° Cham ne (en la mi neur) ,
avec 100 varia t ions , i dem . 8° Passaea i lle (en

ré mineur), avec 21 va ria tion s . 4 Tro istu
gues pour l

‘orgue. 5°Des chorale variés, idem .

tPntntaw), composi te u r d i stingué ,
naqu i t en 1771 s lla ltenbergstettcn dan s la
F ranco n ie . Dès son en fance, il se livre avec
ar deur à l ‘étude de la mus iq ue, pa rticullèœ
men t d u vio lon, su r leque l il fitde s i rapides
p rogrès, qu

‘
à l

‘
âge de d ix- neuf an s il obti n t la

place de prem ie r v iolon de l
‘exce l lente cha

pe l le du pri nce d‘OEtlingen—Wallera lein . l n

set t i
,
q u i d i rigea i t a lors cet te cha pe l le, lui

ense igne le con t repoint . Ses premières com
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pou r deux violons e t ba sse, op. T ro i s
co ncerto s pour v iolon pri ncipa l e t orchestre

,

Op. 5 . ibi d.

-WITTG ENSTEIN (le prince Gco seas
D E }, amateu r de musique di st i ngué, né en
1786

, a u châ teau de Be rlebu rg, en c i pus
lir , mnttrtttC iéves en 18l0. On a gravé de .

sa composi t ion 1° Grand qua tuor pou r deux
v iolon s, a l to e t v iolonce l le, op . 1 , l ayence,
Schot t. 9° 1 pei ne au sortirde l'enfa nce,to
m a ncede J oseph, va riée pou r v ioloncelle , avec
deux v io lons, al to e t basse . 0flenhach, A ndré .

'

8° Thème va ri é po u r cla ri ne tte e t orches tre,
«o p. Bo nn . Simrock. 4° Thème va rié pou r
l ia-souet.o rclnestre , op. 8: ibid.WITT RA UER (Jess—Gen oa ), né aNeu
stadt, le 10 aoû t 1750, appri t la mus ique e t le
c lavec i n Erfurt, sous l a d i rec t ion d‘Adlung,
p u i s il-a l i a s‘établ i r à Hambou rg, en qua l i té de
professeu r de mus iq ue . !u1701, il qu i t ta ce t te
v il le pouraiter à Berl i n , pu i s ii acœ pta l a pl ace
d‘organ iste de l 'ég l i se de Sa i n t —Jacq ues,“.n

iwo k, oh i l mou ru t le 7ma rs 1802. Sesœuvres

grav ées sontcel les don t voic i les t itres 1°Six

sona tes pou r le clavecin , Hambourg, 1188.

9° l élm ge de p ièces pou r le citan t e t le cla
vecin

, ibid… 1788. 8° Six sona tes pour ie ela
vecin , op. i bid., 1788. 4° 8lx sonates pour
les amateurs , prem ier recuei l , Berl i n, 1799 .

5° S ix idem, deux i ème recuei l
, ibid., 1798.

\V itthauer a don né une c inqu ième é di t ion de
l a Méthode de pia no de Lœhieln , a Zu l l i chau,
e n 1701, inWITTSTOCK (l u s), né a Dom i, dans
la Vo lhyn ie, é ta i t, en 1681, étudiantà l‘Un iver
s i t é deWittenherg lorsq u‘ i l y publ ie u nethèse
i n t itu l ée D ispflui io phystoa de sono ajus
que ort u , p ropre…ettntedtu

,Witehergm,
typis Johann i sWillicl, 1081, lit de v i ngt
ltn itpages .WITZ‘

I
‘

B UMB (tasses), né le 20)uillet
1723 , Baden , prés de V ienne, fitses prem iè
res études ches les ora toriens écossa i s, dans la
capi ta l ede l‘Autriche, puisfutunvoyéà Bruxel
les, comme en fan t de chœu r a la ch a pe l le de
l‘archiduchesse I arie—Élisabeth , sœur de l‘om
pe rc ur Cha rles V1, e t gouve rn an te des Pays
Bas . Il acheva ses human itau Collége des
j ésu i tes de ce t te v i l le. Pendan t l a g uerre de
sep t ans

' il serv i t dan s un réglmentde hus
sa rds commandé pa r le comte de ilad i k. De
retour Bruxel les

,
après l a pai x de 1748, avec

l ‘a rch iduc Charles de Lorra ine , il en tra dans
l a chape l le de l a cou r

,
pui s dev i n t chef d‘o r

chestre du théâ t re e t mont ra beauco up de ta
len t dans l‘exerc ice de ces fonctions . Après la

mort de Crocs
,
mait re de l a chape l l e des prie .

ces,Witzthumh obti n t sa place, e n 1780. La

révol u t ion fra nça i se le pr i va de ses emploi s d .

de la pension qui lui ava i t é té accordée pa r l a
cour d‘Autriche . Sa pos i tion ne f utpoi n t heu
reu se dan s les dern iè res an nées de sa v ie. Il
mou rut B ruxel les, l e 28mars 1810, a l

‘âge
de qnatre -v i ngt- tn in , an s, la issanten man u
scri t des symphon ies

,
des messes e t des mote ts

q u'i l ava i t composée pour le servlcede l a cou r.
Un il le deWltsthumh a été t imba l i er s l‘or
chestre de Bruxel les.WIJ C EK (Census) , pro fesseur de v iolon
Prague e t premier v iolon du Théâ t re—Natio

na l
,
n é dans ce tte v i l le en 1704, esta uteu r

d‘une métho de de violon , don t le t i tre, en l a n
gue bohème, es tWyakaumnudnWypædm e

Tagnoati Must (Guide pou r le v iolon is te e t
e t pou r l ‘ama teu r) ; Prague, 1883, gr. in4 °

oblong. i l y a une éd i tion allema nde de cetou
vrage publ iée dans la méme année.WOC ZIT KA (Fau con —Kan a ), v i ol on
celliste dis ti ngué, naqu i t à V ien ne vers 1780,
e t en t ra au se rv i ce du duc de llecklenbourg
Scc rin , en 1756 , pui s pa ssa dans la clupe ile
de l‘é lec teu r de Bav iè re . Il mo uru t l un ich ,
en 1707. On conna i t de lui , en manusc ri t, des
concertos e t des sona tes pou r le v iolonce l le ,
qui éta ien t fort estimésde son temps .WOD IC… ma i tre de cha
pe l l e à V ienne, ou plutôt v io lon i ste e t ma i t re
de conce rts. Sou s ce nom, Lus tig
mus icien d i sti ngué Ams terdam, a donné l a
t raduction hol l anda i se d‘une méthode pour l a
v iol e

, qui, . suivantle t raducteu r, aura i t été
écri te en a l lemand ; ma is la traduction se u le
es t connue atüourd‘hui . El le a pour t itre
l orie Imtructie noo r de o ioole,tu 't bo og
duitsoh opgesield en uitdatorigina l in '

C

F ra nsch auNederdui lscb oeria ald Amster
dam , 0 loh e n , 1757. Des so ins de v iolon pa rWa lieaka son t i nd iqués dans le ca ta logue de
Preston , de Londres. On connai t aussi de lui
”uitsonate: pour le v iolon etla basse, dont
il y a q ua tre po u r la flû tetm uersiére, o se
o re second . dP a ris, che s madame Bwin et
dire le sieu r Le C lan , in-é°nhl. (sa ns da te .)WŒLF F L (J oan n), pianiste célèbre e t
composi teu r, na qui t Salzbou rg, en 1772.

Él ève de Léopo ld Nou ri et deMi chel Haydn , il
a cq u i t

,
sous l a d i rect i on de ces ma itree, u ne

con na i ssa nce étendue de l‘art , et pa rv i n t, pa r
u n travai l a ss idu, a la possess ion d

‘un br i l
lan t mécan isme sur le p iano . En 1702, il se
rendi t i Varsov ie, où sa pro d igieuse habi l e t é
dans l ‘exécu tion lui procu ra dc bri l la n ts s u c
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ri s e t lui ouv ri t les pl u s grandes ma i son s;
ma is l es t roub les qui éc l a tère n t dan s ce t te
v i l le, e n 1704 , l

‘
obligèrents s‘en éloigner.

Arri vé V ienne, il y produ is i t u ne v ive sen
sa t ion pa r . son bean ta len t

,
donna des con

cer ts , et litreprésen ter sur l esthéatresde oette
v ille, depu i s 1705 j usq u

‘en 1708, les opéra s
su i va n t s 1° La -flontagne d‘E nfer, gravée
en pa rt i t ion pou r le p i ano ches Artav i a,
V ien ne, pu i s a Brunswi ck . 9° l a belle La i

i iérs. 8° Latéte sa ns hom me, opé ra—com ique,
représen té V i enne en 1798, pui s à Prague .
4° Le Cheva l de T roie, opéra o com ique. Une

des circonstan ce s l es plus S‘orienm de l a vie
deWa l id es t de s‘étre posé sV ien ne, a ce tte
“

époq ue , comme le d igne ri va l de Bee thoven,
e t de l'avoi r méme emporté su r lui dans l‘im

prov isation de la fan ta i s i e l i bre . Depu i s lio
xart, personne n‘avai t porté ce ta len t a ussi loin
queWælfll.
En 1798,Wœlfll épousa mademoisel le Thé

rèse Klemm , actrice de
‘

l
‘

béttre—li ational; peu
de temps après , il parti t a vec el le de V i en ne,
e t en t repr i t u n gra nd voyage , v is i ta n t l ruuu,
P rague, D resde, H a nov re , Lelpsick, B run s
wi ck, l erlin e t Hambourg, donn an t pa rtou t
des concert s, et pa rtou t exci tan t l

‘admi ra t ion .

De Hambourg, il al l a a Lond res , oh il frappe
de stupeur tous les p i an i stes pa r l a

_

pu issan ce
de son ex écu t ion . Il a rr i va à Pari s en 1801.
Ses succés y fu ren t moins bri l la n ts qu

‘en A l l e
magne e t en Angl eterre; ma is tou t ce qui s

‘ y
t rouvai t d‘ a rti s tes et d‘amateurs d i s t i ngués
re nd i t hommage non — seu lemen t a son ta len t
de pian i s te, ma i s l ‘é léva t ion du s tyl e de ses
compos i t ions . 11y publ i a plusieu rs recue i l s de
sona tes , des concertos , e t d ‘au t res pièces pou r
le p i ano. En 1804, il litreprése n te r authé:
tre Feydea u L ’A mour romanesque, opé ra
com ique, qui n

‘eu t qu‘un succès do uteux .
A l a même époq ue, con tracta avec le

cbanteur ailemand B lmenrelch (now. ce nom)
une lia isouqui lui dev i n t funeste. Oct—homme,
don t la mora l ité éta it p l us que suspec te

,
éta i t

de ceux qui, nés avec l a passion dujeu, entreprennentde corriger lesécerts de l a fortune.
Son s pré texte de voyagu .pour don ne r des con
cert s, il s

‘éta i t a ssoc ié sWmiHl qui, jewuse,
étaitde bonne fo i ; mais il en é ta i t au tremen t
de son compagno n de voyage. Tous deu x a rr i
vèren t bruxel les et y don nère n t un concer t
qui n

‘
atti ra que peu de rep ortan t

l eu r —séjour se prolongea i t da n s ce t te v i l le. i ls
s‘étaie n t l‘a i t pré se n ter dans q uelq ues- unes de
res soc iété s pa i s i b le s, s i commu nes dans la

giquc, où des hommes honoraldcs .se r
éu
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n issentpour égaye r les so i rées . Bien tôtdes
brui ts ftcheux circuièrent;Wo lal etso n com
pa gnon y é ta ien t comprom i s d‘une man ière si
grave, que, sa ns l

‘ i n te rven tion généreuse de
l . de J ouy, a lors secré ta i re généra l d u dé
pa rtementde l a Dyie , ils n'aura ien t pu s‘élo i
gno r en l i be rt é. Tous deux se rendi re n t a lors a
Lond res, oh ils a rri vèren t au commencemen t
de 1805 .Wœlfll y écriv i t l a musique de La
Surp rise de D ia ne, gra nd ha lletqui fui repré
senté au théâ t re de Haymarke t, e t y pub l i a
beaucou p d‘œu v res pou r le p i ano ; ma is un
mys térieux s i l en ce estga rdé en Angleterre su r
ses re l a t ions, e t su r les mot i fs qui éparéreot
in sens i blemen t de l a so ciété u n late stre
marquable pa r ses ta len ts, e t si biena ccue i l l i
son p rem ier voyage 8Lo nd res. Tel fu t l

‘ i so
lemen t oh il se vitrédui t, que l‘année méme
de sa mortn‘est pas exac temen t con nue, e t que
des bloga a ngla i s l a placen t en 1811, _

ta n
dis que d

‘au tresassuren t q u‘ i l ne cessa de vi vre
q u‘en 1814 ,da ns un vi llage prés de Londres, e t
dansn ne m isère pro fonde. Ainsi bo itun des
musicieus iespluséminentsducomme ncemen t
dudix- neuvi ème si èc le .
Les œuv res gravées de ce pi an iste cé lébre

so nt1° Concer tos pour pia no etorches t re,
numéro 1 (en sol), op. 90, Pari s, Nade rma n
numéro op . Pa ris, lmbau l t ; n umé ro 3,
op. 83 (en [a ), Pa ri s, Nadarman ; n uméro 4 ,
grand concerto mi l i ta i re (en ut), Lond res.Cle
men ti ; 0Hërsbach , André ; numéro 5 , le Cou
ro u (en op. 40, Londres, C lemen t i ; Le i p
s i ck

,
I m itkopi e t llmrtel ; n uméro 0, leCa lme

(en sol), i bid., n uméro 7Conce rto di ca me ra

(en m i bémo l), 0lfenbæh, André. ? d
‘

ymphn

n ier, bgrand o rchestre , n uméro 1 (en sol ml
n eur), op . 40, Lelpsick , I n iticopi e t llmrtel
n uméro 2 -(en ut), op. 4 1, ibid. 3° Q uat uors
peus -deux v iolo ns, a l to e t basse , op. 4 ,011en

ha ch , And ré ; t ro i s idem, op. 10, Paris, Na
derma n tro i s idem , op. 80, Par is , _

Érarul.

8° Deuxtrios pou r deux clarinettcs e t hassa n ,
V i en ne, Steine r. 4° Trios pou r piano , _

e iolou

e t v io loncel le
, np. 0, Angsbourg, üomha rt

t ro i s idem ,
op . 10, O il

'

enbach, A nd ré ; t roi s
idem ,

op. 88, Lei psi cs, l reltkopf e t litrt
trois idem, op. 25 , Pari s, J a ne t ; tro i s idem ,
op. 00, ibid. 5°Sonni a pou r pia no e t v io lon ,
op .7, Awahourg, Gomba rt; t roi s idem, op. 0,

Leipsick , llre ithopl e t llmrtcl ; ,uue idem, a vec
flûte

,
op. 13, V ien ne, Diabelll ; dou x idem ,

a vec vio lon , op. 18, Pari s, Sirber t ro i s idem ,

progressivcs, op. 24, Le ipsiclt, B re i t kopf ct
i itcrtol; t ro i s idem, op . 87, Par is, P rey ; uuo
i dem pour pi ano etrioloncellc, up. 5 1, Pa t ts\
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Érard ; t roi s idem , pour piano etv iolon ,
o p. 84 , Le ipsiclt, Bre itlropf e t limrtel ; troi s
idem , o p. 85 , ibid. une grande i dem , op . 07,

0flcnbacb, André ; une grande idem , op. 68,

i bid . 6° Duo pour deux pia nos, op . 87, Pari s,
Érar d. 7° Sonata pou r pia no seul

, op. 1 , 0,

15 , 10, 83 , 80, 58, 4 1 (Non plus uitm ), 45 ,
47,“(Le diable d qua tre), 54 , 55 , 58, 02,
a u nombre de t ren te —six , a Pari s, Le ipsick,
Oficubacb e t Londres . 8° P iéces déta ch ées
pou r piano, te l les que ianta isics, fugues, ron
dea nx, pré l udes , etc . , ibid. 0° T hemes variés
pou r piano, au nombre de qu i nze œuv re s, i bid.

10° Des m in e,-idem , i bid.WO B L ‘

I
‘

J E (le do cteu r C .
—L . procu

reur général de la cou r d
‘a ppel Ce lle

, da ns
le Hanov re, est au teur d

‘un l i vre rempl i d‘ inté
rét, i n t i tu l é Vers uch eine r ratio neüen C on
s t ruc t ion dee moder nen Tonaysteme (Essa i
d‘une construct i on ra t ionnel le du sys témetoua l
moderne), Cel le, Schulae, 1839 , in -8. de 2l0
pages . L

‘objet de cet ouvrage esta la foi s le
pl us im por ta n t“l a th éorie de la mus iq ue e t
ce l u i qui eii re le plus de difllcuités. Woe itj e
en a compri s tou te l a portée etl ‘a tra i té d‘ une
man iére ph i losoph ique mai s son systéme d‘ex
pl ica t ion de la pos i t ion des deux demi - tons
dans la gamme est plus i ngén ie ux que sol ide.
A yan t bien v u que les t roi s no tes essen t ie l les
de cette gamme son t la domi nante, l a ton ique
e t le qua tr ième degré, il a , comme De No

m igny , dans sa Seule v ra iethéorie de la mu
s ique, con stru i t la gamme de cet te man ière
so l., la , si, nr, ré, m i , es, la d i v isa n t en deux
t é tracordes conjo i n ts aol— ui , e t srt— fa ; en
sorte que l es deux dem i- tous s‘ y trouven t da n s
l ‘ i n te rva l le d‘une septième, et qu ‘ i l s occupen t
la méme pl a ce dans chaque tétracordc. Ce t te
di spos i tion semble à Wocltje sa t i sfa i re
toutes les condi tion s mélodiq ues et ha rmon i
q ues ; mai s il se t rompe en cela , ca r la collec
t i on des success ions de l ‘h armon ie n at u re l le
ne peut ét re com pléte que dan s le s l im ites de
l
‘
octave .WOET S (Joan n né Dunker
que, le 17févr ier 1783 , es t [lisd

‘
un organ i ste

de ce t te v i l le , qui lui don n a les prem ières ic
çons de musi que etde pi ano . Aya n t été adm is
comme é lève au Con servatoi re de i'aris, e n
1800, il y reçu t des leço ns de piano de Ba ie!
d ieu etBerton lui en se igna l ‘harmon ie .

Pcndantpl us ieu rs années . Il .Woo l s vécu t à
G and et s‘y l i vra à l ‘en se ignemen t du pia no .

De retou r .) Par is en 1810, il s
‘y ilten tend re

dans plus ieu rs e t y don na des leçons .
Plus tnrd, il s‘es t re t i ré à Tou rs . On a gravé

WOELFFL WOLDEMÀ R
de la compos i tion de ce t a rt i ste 1° Tro i s so

na les pour p iano seu l, op. 1 , P ar i s, Leduc .
9° Grande sonate, op. 8, Pari s, Ja ne t .8°ldem ,

op . 11, ibid .

'

4°T roi s sonates, op. 12, Pa rte,
Éra rd. 5° T roi s idem, op. 17, Paris, 8ieber.

6° Grande sona te (en utmineur) , op . 80, Le i p
s ick

, I re itltopi ctllmrtel. 7° Toccate, op.ti ,
Pari s, J anet. 8

° I eaucoupde rondea ux
'

, fa n ta i
s i es

,
di vert i ssemen ts e t ai rs variés , Paris,cbex

tous les éd i teu rs . 0° Tro i s recuei ls de roman
ccs a vec accompagnemen t de pi ano, Pa ri s,
Leduc.WŒTZEL (l e doc teur J . profes seu r
de l i tt é ra ture a V i enne, au commencemen t d u
dix - neuv ième siècle , es t con nu pa r di vers ou
vrages, au nombre desq uels estcel u i qui a pou r
titre : Grundriaa ei ner progmatischen C c

schichte der D ecla ration und der Mus ik
nach Sche hcr’s Idee» (l a se d

‘ une h i stoi re
pragma tique de la déciamatio n et de la musc
que , d

‘
après les i dées de Scumbe r), V ien ne,

Pel i s 8tmcitoixer de llirscbicld, 18l5 , gr. iu—8°

de V 1 e t 170 pages.WO LC K ENST B IN (Du re), né Bre s
l a u en 1584 , tint n ommé pro fesseu r de mathé
ma liques S Strasbourg, e t mourut dans cette
ville en 1502. On a sousso n nom 1° [l a rme
n ia P auimorum D auidis q uatuo r uoeum .

J rgmtorn i i , apud Ni col ausWyriotb,
iu 2° Primum columen mua icum acheto
rum A ryentoraten sium . A rge n t . typis An t .
Defi n m l, 1570, in Cette édition cstl a q ua
triéme d‘un t ra i té é lémen ta i re de l a musique,
a l ‘usage des é lèves de l

‘école de Strasbou rg ; i l
y en a eu une ci nquième, e n 1585 , in —12.

3° Psaumes pou r les égl ises e t pou r les éco les
etqua tre voi x, en a l l emand, St rasbou rg, 1585 .

4° H en riotl’a bri compenÏi ium musice , cum

m mpendiolm recogn itum , cui i n m m

A ca dem ia e rgento rotm is, cum ouiga ribus

tonerum pso imodi is, ca ution ecclesia str‘ca
qua t uo r oucibus, a M. D . Wolckensieiu
œm

'

positu a djec to sunt, Argentorati, 1596,
in

“'

O LD BMA R (li sen t) , vio l onist e et
compos i teur, naqu i t à Orl éa ns, le 17 sept em
bre 1750, d

‘
une fam i l l e a i sée e t recommanda

ldc de négoc ia n ts . Son nom de fami l le éta i t
Michel ; mai s ayan t eu pour pa rra i n le maré
cha l «le Lo v cndabl, celu i—ci dési ra q u

‘ i l prltle
nom de ”’oldema r, sous lequel il es t gé néra
lemen t connu . Ses pa ren ts lui firen t donne r
une bril la n te ùlucation , e t la musique occupa
su rtou t sa jeu nesse. Élève de Lolii pou r le rio
le u, i l eutbea ucou p d‘a nalogie avec son ma i t re
par les bizarrcrics de l ‘espr i t e t par la van i té .
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lndes e t lugues po ur l
‘orgue, e t des repro s lt

9 vo ix, que les moi nes Raphael lnber e t Si mon
Sin a , ses mei l leurs élèves, ontfa iti mprimer
à Prague .WO LF (Anotra s- h ûuù m), commi ssa i re
généra l aWo lleubutlei , mortdans ce t te rési
dence , en 1778, ava itetudiele vio lon e t la com
po s i t ion sous l a d i rect ion de F rançoi s lienda .
Ama teur de musique plein de zèle, il fonda
une socié té de mus ique Berl i n , e t composa ,
en 1761 , u ne grande ca n ta te pour la fête du
pri nce de 8chwarsbonrg. On lui doi t aussi la
t raduc tion a l lemande du d i sco u rs de C resse t
sur l‘ha rmon ie ; el le a pa ru sous ccti t re : D ie
H a rmon ie, eine Redc, Berl i n , 1752, in
Enfi n \Voil a l‘a i t i nsérer da ns l e prem ie r vo
l ume des Ess a i s h i s toriq ues e t c ri t iques de
l a rpurg (p.885—4 15}une disse rta t ion i n t i tu l ée :
E ntwii rf ei ne r a usfiihriiehen Na ch ri ch t
conMus ik —Mende» Gesellscha ftsu B er lin
la J . 1754 (Es qui sse d

‘
une notice déta i l lée des

exercices de musique de l a soc iete de Berl i n
pendan t l‘an néeWO L F (Ennm -Gmu suu ), né en 1735 , à
Cm ssen - llcbrlngen, près de Gotba , iutun
compos i teu r distingué de la seconde moi t i é du
dia- buii iémc siècle . Après avoi r fréq uen té
penda n t sa jeunesse les gymnases d

‘
Eisenacb

e t de Go iba , il se rendi t, en 1785 , a l
‘
un iver

s i té de Jéna; mai s déjà la mus iq ue ava i t si bi en
abso rbétoute son a tten t ion , qu'i l nég l igea ses
a u t res é tudes . Ayan t obtenu l a d i rec t ion de la
musiq ue au co llège deMun ich, cet te c i rcuit
s tance lui procura de fréquen tes occas ions d'en
tendre ses propre s composi t ion s, e t lui fitfa i re
de rapides pron dans l‘art d'écri re. Il a l l a
e nsu i te demeure r Leipsick pendan t q uelque
temps, pu i s se rend i t sWei ma r, e t y obt i n t,
en 176 1, la place de mai tre de concerts ou de
p remier v iolon dans la cha pe l le du duc . Plus

ta rd , l a Jeune duchesse choi s i tWolf pou r lu i
donner des leçons de cl avec i n

,
e t la protect ion

de cet te pri ncesse luititdonner l a place de
ma i tre de chape l le. Il mouru t sWeimar, le
7 décembre 1769.Wolf s‘es t fa itcon na i t re
avan tageu semen t comme écriva i n su r l a musi
q ue, e t comme com posi teu r pou r l ‘égl i se, le
théâ tre e t la mus ique instmmenta ie. Dans la

l i s te de sesouv rages principaua , o n remarque
1 musi que o

‘
ûouss. 1‘ D ieLet s ie S timme der

a te-benden L iebe a m [n us
, ein P a ss ions

D rauto (La Dern ière Voi s de l’amour mou ran t
sur l a croi s , drame de la Pass ion ), en manu
scri t . D er Sieg des E rin—se rs (Le T riomphe
du Sauveu r) , ca n ta te de llcr drr, un manuscri t .
8 Der L icdei ide £ rlæser (Le Sauveu r soul

WOLF
(ra nt), drame de la Pass ion , idem . 4 ’ D ie

Letste Slunds des slerbende Eriæser (La Der
nière Heure du Sauveur espirant), idem .

5° Peti t oratorio de la Passion, idem . 8° Can

tate de la Pass i on , idem . 7° Le cen t i ème
psaume, idem . 8° Pl u sieurs can ta tes de fetes,
idem . 9° 0s ter C a n ta te (Can ta te de Pâques),
à q ua tre voix et orches t re , Berl i n , 1783 , ñu-lo i.

Nouvel le éd i t ion , Le ipsick ,Wienbrsck . I l.

0ri ass. 10° L a Fêiedes roses, en 177l , grsvê
en ex t ra i t pou r le c la veci n

,
à Leipsick . 1 I° Les

D éputés de v i l lage, 1778, idem ,
àWe imar

,

ches llo lma n n . 12° Les Cha rbon n iers fidèles ,
1778

,
i dem , ibid . 18° L a Jurdi

‘

n ièn . 1774 ,
idem , ibid. 14° L a So irée a u bois, 1775 ,
idem, ibid. 15° P oliflne, mono dn me lyri

q ue, en parl itio n , 1778,t'bi‘d. i fi' LeGros Lot,
opéra , en extra i t po u r le claveci n

, ibid.

17° Iph i
'

gi n ie , ca n ta te en pa rt i t i on
, ibid.,

1779 . 18° P rofi lé et A mou r, pe ti t opéra , e st
ex t ra i t pou r le clavecin

,
1783

,
ibid . 19° Séra

phi ne, can ta te en pa rt i t ion. 1788
,
ibid.

20° L 'E rmi te da ns l’ile de Fom en lera opéra
en manusc ri t

, 1786 . 21° L e Voile, 1786 , i dem .

29° Les E rreurs de la magie, pe t i t opéra ,
1786 , idem . 98' Cc

'

rls, prologue , idem . 9 4°

J læate, opéra deWi el and , idem . 95° d
‘

a

pe rba opéra de 8icbendo rl‘, idem . 26° En oirs
etE lm i re, Idem . 27° L ’

o isea u , i dem . 28° Le

P erroque t, i dem . 29°L eMonde da n s la lune
idem. 111. l ouon s a m u san ts. 80° Qui nze
symphonies pou r l ‘orches t re, en manuscri t .
81° D ia- sept pa rti“, s 8-19 i ns trumen ts, i‘d.

82°Tro is qua tuors pou r deux v iolon s
, a lto e t

basse, gravés s 8pi re. 88° Troi s idem, gra vé s
Berl i n . 84‘ Once au tres qua tuors

,
en man u

scri t . 85° Concertos pou r clavec i n; n° 1, b ips ,
1777; n° 2,“nd ; n° 8, Bresl a u, 1783; n° 4 ,
ibid n° 5 , Bresla u, 1785 ; n° 6 , Le ipsick , 1788;
t re i ze idem

,
en manuscri t. 86° Den ! qua tuors

pou r flûte, v io lon, hassa n e t v iolonce l le
,
e n

manusc ri t . 87° Doua qu i n tet tes po u r cla reciu
,

flû te, v iolon , a l to e t basse, Dresde, 1786 .

88“ lien s idem, Dresde, 179 1. 89° Sona te pour
c l avec i n seul, Le ipsc ,

1774
,
in -l

‘

o l. 40° 8is

idem, Le ipsick , 1775 . 4 1° S ir. i dem , ibi d .,

1779 . 4? 8is pet i tes sonates i dem
,
ibid .

48° Six sona tes pou r piano, v iolon et v i olon
cel le, Lyon , 1779 . 4 4° Sia sonatcs pou r clave
cin seu l , Den a u, 1785 . 45‘ Son a tes pou r p ia no
qua t re ma i ns, Le ipsiclt, 1781. 40‘ Une sona

t i ne e t qua tre sona tes po u r clavec i n
, Lelpsick ,

1785 . 47° Six anna les iaciles, en deux parti es ,Wei ma r, 1786 e t 1787. 48° Six annales pou r
ciarico rde , prem ière et deux ième part ies,tru
t'rc posthume, Ber l i n, 1795 .
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Les écr i t s deWolf su r la musique so nt

crus-ci 1° Klei ne musikatische Rei se in den
Mon a ten J un i , Juli und A ugus t 1782, etc.
(Pet i t Voyage musica l fa i t da ns les moi s de
j u i n . j u i l le t e t août1782 , Wei mar,
1784 , in -8° de 64 pages . Dans ce voyage, l

‘a r
t i s te v i s i t a q ue lq ues- unes des pri nc ipa les v i l les
de l a Sa ve , de la P russe, du Hanovre, Lu
becltet Hambourg . 9°Musilmliacher U n ter
richt, etc. ( I nst ruct ion mus ica le, concernan t
l es i n terva l l es, l a tona l i té, les cousonnsuces
e t les dissunauces

,
les acce nts , Dresde

,

llilsrher, 1788, in-t‘o l. de 76 pages a vec
5 4 pla nches de musique . On t rouve aussi une
bonne préface deWo li en téte de son œuv re
con tenan t une sona t i ne e t qua t re sona tes de
cl a veci n .WO I.F (Gm a ces—Patnù œi, néà llaynrade ,
dans l a pri nc i pau té de Sclm a rahon rg, e n
1762, fi t se s études 4 1‘un iversltéde Gæltingue ,
pui s obti n t , en 1785 , une place de maltre de
chape l le chez le comte de Stolbe rg , a u château
de ce nom

,
dans le B ars . En 1809, il qu i t ta

cette posi t ion pou r a l ler pre n dre la place de
ma i t re de c ha pe l le Wern igerode, oh il mon
r utan moi s de janv ie r 1814 . On ne connai t de
ce music ien que les compo s i t ion s su iva n tes :
1° Chan sons a l lemandes au c aceempa gum veut
de c laveci n

, Nordhausrn , 1781. 2
° l ot-ts l‘u

nebro s avec chœu rs
,
ibid. , 1788. 8° Pièces

mélées pou r le cl aveci n e t le chan t
, 1702.

4 ° Sona tes a qua t re ma ins pou r le pi ano
,

n°° 1 et beipsick , 1784 et 1706 . 5° Chan
son s po nr les en fa n ts, ibid. , 1705 . C ‘es t sur
toutcomme écrlva in didact ique queWolf s‘es t
fa i t connai t re a van tageu seme n t . Voic i les li
t res de ses ouv rages : 1°tun e r Unterrtcht
im Klaulerspielen (Courte Inst ru ct ion pou r
a pp rend re 8 Joue r du claveci n ), 6mltingn e ,

-8°de 80p33fl. La deux ième éd i t ion ,
bea ucoup plu s étendue

,
de l a p remi ère pa rt ie

de ce t ouv rage es t i n t i tu lée simplemen t U n ter
ri ch im Clauierspt‘elcn ,flatte, li eudel, 1784 ,
ln —8° de 66 pages . Latro isième a été publ i ée
ches le méme

,
en 1780, in —8" de 06 pages. 11

y en aune quatrième et une ci nqu ième éd i t ion s,
publ i ées che s le méme ; l a c i nquième a pa ru
e n 1807, ln La deux ième part ie de ce tte
méthode con tien t u n pet i t t ra i té de la ba sse
con t i nue ; la p remi è re édi tion a pa ru 4 Ita l ie,
cbeatleude l, en 1780, in 8° de 04 pages . La
deuxième est da tée de 1700, it: e t latrui
sième de 1807. 2° U n terrich t in der Singe
kuust, ein Lei l/adeu su Singa uweisuugeu
a uf Schuleu (lntmtuctton dans l‘a rtdu chan t,
au Gu i de po u r l ‘en se ignemen t du chantdan s
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l es écoles), ita l ie, 1784 , grand in La

deux iéme éd i tion a pa ru llaile, che: ti ende i ,
en 1789, e t la tro isième , en 1804 , chez l e
méme édi teur. 8° Kursgefasstea musika iische
L ez lkors (D i c t io nna i re abrégé de musique ),
Ita l ie, 1787, 10—8‘ de 18 feu i l les. La deux i ème
é di t ion a été publ i ée dans l a méme v i l l e en

1709, in
-8° de 291 pages l atroisième a pa ru

e n 1806 .WO L F (Paseço ss-s ru ), mus i cien d u
régi men t prusslen de llohen lohe, vécu t dans l a
seconde mo i t i é d u d i x —h ui t ième siècle. ll]ona ir

bien de pl us ieu rs i n st ru ments 4 seu l, pa rt icu
lièrementde la c la ri net te , e t a publ i é de s a
com pos i tion : 1° lieux sé rénades pou r deu x
cla ri nettes

,
deus cnrs et

_

dee s bassous, op . 1 ,
Odenbach , 1705 . Deux qu i n tet tes pou r deu x
cla ri net tes

,
deux ca rs e t bassou , B res lau, li n

1Œttle r.WOL F (Lama) , v iolon iste du théâ tre de
Tranctort- su r—te—l cin , vers l a li n du d i x -bui

tiéme siècle, e t compositeur pou r son I u s tra
men t

,
es t a uteu r des ouvrages don t voi c i les

t i t res : 1° A ir va r i é pou r v iolon pri nci pa l e t
q ua tuor

, I ayence , Schot t . 2° T roi s t ri os pour
v iolon

,
a lto e t basse, op.

8° Tro is duos pou r deux v iolon s , op. 1
liv . 1 et 11, ibid. 4° Tro is idem , op . 8

, Anas
bou rg, Gomha rt. 8° Tro is idem pou r v iolon
e t a ile, op. 4 , Bon n , Simrock. 6° Pot- pourr i
pou r deux v i olons concert a n ts , op. 8Mayence ,
Schot t . 7° Grand t rio pou r pia no

,
v iolon e t

v ioloncel le
,
op . 0, V ienne, Aria r1a .Wo lf est

mort Olfcnbadten 1817.WO LF (J ean), professeu r à Gm itiugn e e t
l aborieux écri va i n , es t mor t dans ce t te v i l le, le
28 a vri l 1826 . Pa rm i l es ouv rages q u

‘ i l a pu
bl i és , on rema rq ue cetui—ci : Kurze Gesch ich te
des deutschen Kiruhengesa ngss in R id a/ride

(H i s toi re abrégée du chan t d
‘égl i se a l lemand

Eicbsielde), Gmitingue, Eater, 1815 , in —8° de

0 feu i l les.WO L F (te sse.-Pa sseurs) , professeu r de
musiq ue s Bru lau, es t né le Q Jn in 1809 , a
Tschlrmkau, pres de Leobschuta. en Si lés i e .

Son père, organ i s te e n ce t endro i t, l e des t i
n a i t a l ‘é ta t «l ’i n st i t u teu r e t l‘envoya , en 1830,
a u sémina i re ca thol iq ue de 8resla u, où Schna
bel, ayan t rema rqué ses heu reuses d i sposi
t ions

, s
‘
occupa avec intérétde son éduca t ion

mus ica le . DéjàWolf jouaitde la pl upa rt des
i ns trumen ts le pisno e t l

‘orgue dev i nre n t pa r
ticulièrementles obje ts de ses é tudes, e t il
y acqu i t une grande habi leté. En 1828, il

q ui t ta le sémi na i re e t s‘établi t comme pro fes
seur de musiq ue a Bresl au , uiti l éta i t e ncore
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e u i l a écr i t pl us ieu rs o li

‘

erto im e t

g raduel s , des psaumes , des vOpree avec orches
t re

,
de; chan t: a qua t re voix , dee cha n so ns ai

iem a ndes avec a ccom pagn emen t de pia no, e t
u ne ouvertu re a grand orches t re . On a publ i é
de sa compo s i t ion , lw ian , un grand t ri o
po u r pi ano, v iolon etviolo nce lle, et des varia
tions pour pia no seu l .WO L F ("u n i, v iolon i ste habile, nd le
l ' i anvier 18l8, Praneiort—wr- ie- I ein,tut
condu i t a Londres pa r ees pa ren ts, à l

‘âge de
deux a ns . I lnger, v ioloniete hol l anda i s, lui
donna les prem ière: leçonv de v iol on , l

'
Age

de ci nq ans ; pu in“con t i nua ses é tudes pou r
ceti n strumen t co ne l a d i rect ion de Spam
lettl

,
premier violon de l‘o pera i talien . A l ‘age

de neuf ans,Wolf joua pou r la premien fo ie
en publ i c a la fête de l u th . I n 1824

, i l re
tourna a vec ses parents l'rancfort, e t pri t
a lo rs des ieçonade "my, élève de Ba i l lot, puis
du ma i t re de concert Boflman n , et il . Schny

der deWarten sée lui enseigna l
‘harm on ie .

Enfi n li ce rendi t à V ienne en 1828 et reçut
des counci l: de Mayeeder e t du cheva l ier de
Seyfried . Depulc loro il a m yagden A l lemagne,
euSuède , en Danem ark , en Hol l ande, en l e l
g ique, en F rance, en Angle te rre e t en Bosni e,
pou r y don ne r des conce rts . On a i mprimé de
l a compos i t ion H u itétudes pou r le v iolon ,
op. 5 , F rancfort, che: F i scher, e t s i :
chan te à” vo ix seule avec accompagnemen t de
pi a no .

“'O IJ ' DEWOL F ENA U (Am use),
auteur i nconnu d‘u n ouvrage i n t i tu l é Musi
ka iv

‘

ache Senten oder Verstei iung der am i]
Dur-und am i/H o ilto n n rtm (Ècli eilee musi
ca les , o u tablea u sien douze ton: majeu rs e t
des douze tous m ineu re), Leipslok, 1809,
in - l ‘ .WOLF ? (Genn es) é ta i t étudia nt—â l‘Un i
u n ité de l l a l le (Su e), io rmu

‘
il publ i a la dis

seria t ion académique i n t i tu lée P or: gen e
rn iia mus ic: pub lic: diaquia ifi on i aubjecla
llatlis Sa aonum, IBM, in A

° de vi ng t pa
ges.WO L F !“ (Li ora n) , organ i s te du co uven t
de Pra ncisca ins, Cologne, vers l e m i l ieu du
d i x -hu i t i ème siècle , a publ i é u n l i vre de chan t
à l'usa de cet or dre re l igieux , précé dé d

‘un
pe t i t t ra i té du p la i n- chan t. Ce l i vre a pour li
t re :Mus ica chora lia F ra ncisea na triplie iter
div iaa in fileduHa m ca n ine 6 regoro

‘

a n i , aioe

ej usdem pri nco
‘

pia genera lia , i n ca n
‘t‘0ra le

to no r um commun i o n ,
et

_

ia pm caaimwle
ruma rm m o rdin ia . Colonie , i750, in - l ‘2 .

(Èouuu o), pia n iste ctcompo si

teu r, es t né le 15 septembre 18l0, V arsov ie,
où so n père é ta i t mddecln . Un v ieux m a i tre de
mus iq ue de cet te v i l le

,
nommé l m dakt, lui

a don né les premières leçonsde piano . Ba 1828,
I .We lt?est pa rt i po ur V ien ne, où il es t de
venu eleve de VMel (voy. ce nom) pou r le
pi a no . A pres qua t re années de sejour etd'Olo
des dans ce tte v ille

, où il don na des concerts,
il re tou rna Va rsov ie, en 1882 . La ilreçutdes
leçon s d ‘harmon ie e t de compos i tion d‘Elsner

(voy. ce nom) pendan t troi s a ns. Chaque a nnée
i l do nna itdenx co ncerts ,oùses comme
v i rt uose etcomme composi teu r se fa isa ientre
marquer. Le désir de perfec t ionner so n ta len t
pa r de Mque ntes « casino s d'ente ndre de
grands arti stes, eti‘espolr d‘é tend re sa répu
ta tion iulti ren t pre ndre l a réso l u t ion de se
re nd re sPari s, oùli a rri va dan s le mois de sep
tembre 1885 . Depu is lors , Woltf s’y es t fait
en tendre a vec succès dans plus ieu rs con certs
il y a publ ie un t rès—gra nd nombre de compo
si t ions. 8es ou vrages graves , a u nombre de
plusde deux cen ts , se l

’on t rema rquer pa r l
'
élé

gance do sty le,qui a quelque ana iogte avecce in i
de son compa t riot e Chopi n . Parm i cesprodoc
t ions, on rema rque pa rt i cu l i èrementdes dus
des de p iano, op. 20, 50, Pari s, Sebtesinger,
op . 00 e t 100, Pa ri s, Troupenas ; un gran d
concerto pour pi ano et orches t re, op . 89 ; pin

sieurs.duos orig i naux eusur des thèmes d‘opé
ras , pour pia nn .e t v i olon avec I l . De Bertot
e t V ie ustemps, Pari s, cha Tronpenas, Schle

s i nger e tMelaso nn ler,troi s duos pou rpia no e t
v iolonce l le , a vec Ba t ta , che: Schleslnger . Des

noc turnes, fan ta i sies. va lses e t mau rus pou r
pia no seul, etc. I . V o lt! a en manuscri t qua
t re grands concertos po u r p iano et orches tre ,
deux gra nd s tri os pou r pi ano, violon et v iolon
celle, etdirerses au t res compos i ti on s. i l a fa it
avec succès pl usieurs voyages d ‘a rt i ste

,
en

b o nne eten A l lemagne.WO L F I\A H (Ju s—Guta , o rga n is te
a Go idbaclt, près de Gotha , mort le 17novem
lore 1835 , est au teu r d

'u n l i v re qui a pourti
tre A niei lungm ra ln in , B eurthdMg
und B rita itung der O rge!» für o rgelspiele r
rond aüs dieim igm seec bey Erbuunung,
Repamtur, P rüfung und 8 rho itung diese r
ln strumente i nterressirtsind (i n troduct ion
la conna i ssan ce, Eappfleiation e t l‘en t retien

de l'orgue, l‘usage des organ is tes et detous
ceux qui son t i n tére s sés la construct ion

, a la

réparation , l‘examen et s l a conse rva t ion de
ce t i ns trument), Gotha , Stende l, ln-8' de 503
pages, a vec deux planches . Cetouv rage ne se
dtstiuguc de ce l u i de Schlinthach etdes au tres
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49° WOLLANCK WOLLICK
p iano, v iolon et v ioloncel le, Be rl i n , Sch l es i n
grr r. Selva Regina voi x seu le, deu s v io
Io ns

,
a l to e t basse Be rl i n , Græb mschtttz.

4 ° l ono logue de La F ia n cée de ”usine (de
Sch i l ler) voix seu le

,
avec accompagnemen t

de p ia no, ibid. 5° Scène deMa ria S t ua r t (de
Seb i l ler), idem,Berl i n , Coucha . 0°Hedwigede
llugenhogm ,

ca n ta te, idem, Berl i n , Sch les i n

ger. 7° Huitrecuei l s de chan ts voi x seu le
,

a vec accompagnementde pia no ,Be rl i n e t Leip
s i ck .Wollauck a l a i ssé en manu sc ri t deus
messes e t q uelques au t res pièces de musique
rel igieuse composées pour l

‘égl i se Sa i n t—Lo u i s
de Berl i n ; deus oflerto ires ; u n graduel ; Re
g i na C a li : u n Requ iem ; u n Sa nctus ; deu s
ouvertu res ii grand orches tre ; p lusieu rs ses
t uors

,
qu i n tet tes e t qua tuo rs d‘ i n st rumen ts ;

des concertos pou r cla ri nette e t au tres instru
men ts ; des sona tes de pi ano , etc.WO LL ANEC K (Am ms), v iolon i s te ha
bile e t organ i ste, naqu i t s Prague , le 1" no
vembre 1761 . Après avoi r d irigé la musique
«les théâ tres bohémleo e t a l lemand de Prague,
pendan t plusi eu rs a n nées

,
i l a l l a rempl i r les

mêmes fonct ions s Le ipslck , en 1797e t 1708.

Ile retou r sPrague, il a été, pendan t o nce a ns,
o rgan iste à l a col légi a le deWelschschrad, puis
a été nommé en 1812 di recteu r du chœur de
l 'ég l i se Sa i n t-Pierre, pour lequel il a écri t pl u
sieurs morceaux de mus ique . I l es t mort a
l'age de 88 ans, Prag ue, en 1849. On connai t
a uss i de lui des symphon ies, des sonates pou r
le v iolon etdes recuei l s de danses pou r le
pi ano, qu i on t été gra vés a Prague en 1807,
1808 e t 1800.WO L L ICK (Ntcou s) , né dans la seconde
moi t i é duqu i nzième s iècl e

,
au vi l lage d‘An

cervllle ,près de l ar—ie—Buc (do ntle nom la t i n
es t & reo iüo ou… uiüo ), es t ü signésous

le nous de N icola s V o llick da Serouiäa , da ns
l a première édi t ion d‘un tra ité de musique do n t
i l es t au teu r, e t par celu i de N ioolauv ”’oi ii
eusB a rroduceuaia dans les au t res. Les anciens
bibliographu e t b iographes on t latio isé son
nom en ceux de B oilieiua e t V oli icius . l‘i pa
ra i t qu‘ i l a va i t l‘a i t u n voyage s Cologne, ou
q u‘ i l y ava i t peu t —étre achevé ses études,ca r la
premiére et l a dèusléme éd i t ions de son l i v re
on t été publ i ées dans ce t te ville , e t l ‘o o y t rou ve
le l ati n une épltre dédicato ioe au rec teu r d u
gymnase Corneli u s, a i nsi a ppelé en mémoi re
de Cornel i u s Agri ppa , qui éta i t né Cologne .

Ce t te 6pltre es t s ignée N icolous Guliue, ce
qu i scmlde I nd iquer qu‘ i l éta i t appelé pa r ses
rundisciplcs N icolas le Ga uloi s . Plus tar d

se rend i t a Pari s, car c
‘est dans ce t te

v ille qu‘ i l refondi t son ouvrage, a i nsi q u
‘on l e

vo itpar ces mots qui termi nen t l a préface du
tro lsième llrre : Ex cubieulo nos tro pa rrk i
stanai, te rt io I dus ”o r ties D . ii . ; mai s
il éta i t a lors mai t re és arts (a rt i um magis ter)
e t professeur au col lege de filets, ca r cet te pré
face est adressée s ses élève! (ad vues scola s
t icosMetensrs) . l ‘a i puisé ces ren se ignemen ts
dan s l es d i fféren tes édi tions du l i v re deWo l
Iicls.

La prem ière éd i t ion de ce l i v re a pou r t i t re
Opus A ureumMus i ca ca stigats‘ssimum de
gregoriau0 si figura tion n i que contm puncto
simplici percommods tracta ns om n ibus
ca n i n oblecta ntibus utile etnecessa riu m
diversis ex ce rp tum in—4 ' goth ique de 88
feu i l let s non pagi nés . Au recto d u dern ier, on
l i t : Exp li ci t opœ oulum musi ca om n ibu s
v oleutilms ca ntum utrumque soirs necessa
rium , [c us to fine impressum Colon ie per

hom atum e in em H en rieum Quen te l einem
[ura n i um ejusdm . A n n o m iss ion“in ca r

nsm dio in i V erbi 1501. Il y a des exempla i
res de ce t te édi t ion don t l e iro ntlspice a é té
renouvelé e t qui porten t l a da te de C o logne,
1504 . Cetouvrage es t d i v i sé en qua t re pa rt i es
q u i tra i ten t du pl a i n -chan t

,
de l a solmisat ion

,

destous, de la musique mesu rée e t du cont re
poi n t. La deuxième éd i t ion es t l a reproduct ion
a peu près exacte de la premiére . On l i t a l a fi n
ces mo ts : fl i c l iber [hitcompositus per N i
colaumWollick de Sm ith , artium magi s
trum , ui pa let sz Epi s tola qua ntdirigit
D . J dam . P opa rdierssi sa cre seripturæ li

centiuto a a in gymnasio Com lia no regenti ,
etimprem u fui t Colon ie opud Ilm desD .

Q ua rtet, a nnoD om iui 1505
,
ino l ‘ , gothique.

A i n s i q u ‘on l‘a v u ci-dessus ,Wa l l ick re fond i t
e n en tier son o uvrage dan s la t ro is i ème édi
t ion

,
etle div ise en six l i v res . Les deux pre

m iers seu ls sonta peuprés semblables a u con
ten u du deus prem ieres éd i t ions ; ma is le
reste estabso l umen t changé, beaucou p plus
déve loppé

,
e t plus impor ta n t, vous l e ra pport

de l‘h i s toi re , de l a sc ience e t de l
‘a rt . Ce t te

éd i t ion
, qui a été complétemen t i n con nue

tous les hihiiographes, es t lntltulée : E nch iri
dion m inesN i co la i lVolliei B a rm ducensis
de gn goflaua etfiguration n ique con tro
puneto simplioi percommodetra ctaus , em
n ibus ca n tu oblecta ntibusperutiIe etn eces
shrium , in—4

‘ de 08 feui l lets non pagiués,
a vec la v igne tte, l a marque e t le nom de Jehan
Pet i t, a u fro nlispicc, su i v i s de ce s mots :Verm le
ho betur .P a r üi is in n ico diui J a cobi sub si

guo [lori s lili i, eti n rodem v ice sub s ign e
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imagin is Sa nc ti Georg“ibi etimpressum,

1500. La quat rième éd i t ion , abso l umen t sen
b lahle s l a t ro is ieme, a été i mpri mée a Pari s,
ches l iebel 1‘ho loze, en 15 12, pe t i t in -4 ° de
06 feu i l le t s. Enfi n l a ci nqu i ème, sembl abl e
ans (tous dern i ères pou r le te s te, a ces mots s
l a dern ière page : I mpressum P a risi i s int»
pensa lionestorum o irorunsJ oli . Pa ro i (Pet i t)
ad intersignum li li i auret, etFra ncisci Re
gnauli ad iutersignum dietCloud“comms
vvvora ntium. A n no V i rgin“pa rtu s 1521,
10maj i , Its-l ', goth ique . Le l i v re deWollick
es t écri t a vec méth ode ; il estbeaucoup plus
s ubs ta n tie l q ue l a pl upa rtdes t ra i tés de mus i
q ue de la méme époque.WO LTZ (Ju s) , o rgan i ste a B ellbrono ,
au commencemen t d u dis- sept i ème si èc l e, a
publ i éune col lect ion de pieces d‘orgue des pl u s
cé lèbres ma i t res de so n temps, en tabl a tu re,
sous ce t i t re NovaMusica o rga n ic: tubu
iotura , l aslleæ, 16 17, ln —fol . de 90 feu i l l es .WON‘

NEG GER U san), né vra i semblable
men t en L itthuan le, dans la p remi ère moi t i é
d u se izième s i ècle, ca r il ajoute a son nom l a
qua l ifica tion de L itauicus, s‘es t fa i t connai t re
pa r un bon abrégé du Dodccachordo n de Gla
réan . Ce petitllvre, deven u for t ra re, a pou r
t i t re Musica epi tome ez Gio rea n i D odeeo
chordo . Bastien pe r B enrlcum Petri

, 1557,
pe t i t ln Une deux ième éd ition , ou pl utôt
une re produc t ion de l a prem ière, a pa rudeux
a ns pl u s ta rd , ches le même l ibra i re, a vec
l ‘add i t ion de la musique de l anfred l arharini
su r l'Éloge des v i l les fédérées de la Sui sse

,

po eme deGlaréan (royce ce nom).WOO D (Am us) , antiqua ire etbiographe,
naqu i t a Oxford , le 17décembre 1682, e t mon
ru t da us la même v i l le, le 20 novembre 1695 .

Dans son h i s toire de l‘un i ve rs i té d‘0sford, ln
t i tine A thena 0m n ienses o n m ethisto ry
of a llwri te rs a nd bishops of Ox ford, e tc.
(lm dm , 1601-02, ln- fo l ., deux i ème éd i t ion ,
1721; ln-fol ., t roi s i ème idem , Lond res,
1813-10, 4 volume in Wood tra i te en de
ta il de l a v ie des m usi ciens a ngl a i s qui on t
été gradués ou a t ta chés s l‘un i vers i té . Les
ma téri aux de cet te pa r ti e de son ouv rage, i n t itulés : Some materials t owa rds a hi s tory ofthe lines a nd composi tion s of a ll E ngli sh
musi ci a n s, e t forman t 210 pages , so nta u
musée Asbmo léeo de l‘Un iversitd, n°8568, 106 .

C ‘es t a cette source que lh vrklns e t I nroey
on t pu i sé pou r l ‘h i s to i re des music iens a ngla i s
con tenue dans leurs h i s to i res généra les de l a
musi que .WOO D (a sou s), con n ue d

‘abord vous le

nom deMi ss P atou, es t née en 1802 Édim
bourg, où son père é ta i t mai tre de musique
du co l lège appel é H igh —Schoo l. El le n

‘
eut

poi n t «l ‘a u t re ma ilre
‘

que lui pou r l a mus ique
e t le chan t . Ses progrès fu ren t s i ra pides da n s
ce t ar t, qu

‘à l
‘âge de ci nq ans el l e composa i t

déjà : le jol i es chanso ns. A huitans
,
el le se fa i

sa i t en tendre dan s les conce rts publ i cs
,
et oi l e

é ta ita pei ne pa rvenue sa qu i nz ième a nn ée
lorsq u'el le bri l la en co nce rtnoble de Lond res ,
su r le pi ano, la ha rpe e t dans le cha n t . Cepen
dantson père , ne vou la n t pas l a fa tiguer,
cessa de la fa i re en tendre, e t m ittous ses so i n s
a achever son éducation . Après si : an nees
consacrées à l ‘étude, el le re pa ru t dan s les con
cer ts en 1821 , etdébu ta l ‘année su i va n te a u
théâ tre de B aymarket, dans le rôle de Suza nne
du üa riags de F iga ro, pui s dan s cel u i de
Ros i ne du B a rbier de Sév i lle . El le passa en
su i te eu théâ tre de Coven t-Ga r den

,
pu is a

cel u i de brun -Lane, oh e l le créa le rô le deMia , da n s l
'Obemn deWebe r. On voi t dan s

l a corres ponda nce de ce compo siteurles es pres
aions non dou teu ses de l a sa ti sfact ion qu'i l
éprou va i t a lui en tendre chanter ce rôle . J

‘
a i

en tendu l ise Patou dans plus ieu rs concerts
Londre s , en 1È20, e t Je n

‘
a i jama is pu i'cona

te r sa n s émotion dans les cha n sons écossa ises
,

q u'e l le renda i t avec un charme iuesprimablc.

El le ava i t con tracté a cette époque un e l i a i so n
i n time avec lord Lennon, e t passa i t même pou r
sa femme; depu i s lors e l le a épousé Wood ,
ac te u r du thea t re de Coven t-Ga rden. Plus ta nt
e l le voyagea en I ta l i e avec Bdcbsa , e t chan ta
su r les théâ tres deMi l a n , de Ven i se e t de Na
plcs. Après son re tour en Angle terre, e l le s

‘es t
re ti rée la campagne près de Ba th, où elle est
morte en 1804 .

“’

O RA L BC K (J osi rntus), femme du
compos i teu r Cannabich llls, n aqui t s Bruno lu
17 août1781. F i l le du d i recteu r de musiqueWoraleck , elle reçut de son père des leçon s
de mus iq ue

_

etde chan t , pu i s e l le a lla ache ve r
son éducation s l'rsncfort-su r -lo—l ei u . Soc.

débu t au thesis—e fu t heu reux, a ca use de l
'ex

p ression d rama tique q u‘e l le met ta i t dan s so n
jeu e t da ns son cha n t. En 1708 e l l e epousa
Cannabich e t le su i v i t s l a cou r de l oo leh, o ie
elle br i l l a j usq u ‘en 1807; mai s une a ifectiou
de poi tri ne l‘obligea a lors cesser de chan te r
dan s l‘Opéra .WO IIGAN (J eu ), musi cien a ngla i s, né à
Londres vers 1715 , futd‘abord élève de son
frère a i né

,
pu i s de Rosciugrase, e t en fi n de

Geminlan i. llœndcl e t Pa iestrlua fure n t les
ma i t res q u‘ i l é tudi a avec pe rsévéra nce. l‘a r
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l ‘a nalyse des ouvrages d u premier de ces au

te urs
,
i l dev inttm savantfuguisle su r l‘orgue .

so n ta l en t l u i litobten ir
_

les places d‘organ iste
«le Sa i n t —Mo iph e t de Sa i n t—And ré , e t l

‘un i
versité d‘oxford lu i con féra le grade de docteu r
e n musique . i l mouru t en 1190 dans undgo
a vancé . Ses princi paux ouvrages son t l

‘ora to ri o
in t i tulé H a n n ah , exécu té en théâ t re de li ay
ruarlœten 176 41, e t I a n a ssa h , qùeWa rgan
litentendre s l‘hôpital de Lock ,deux an s après.

Quelques recue ils de pièces pou r l‘orgue on t
été im primés a Londres , a i nsi qu‘un t rès
grand n ombre de chansons à une ou p l us ieu rs
voi s

,
qu‘ i l a va i t composées pour les conce rt s

1111Waux1n Il.WO R D! (Du os) savan t danoi s, ne l e
13 ma i 1588 Aa rhus dan s le J u t l and, litses
ét ud es 1.nnebourg, G iu sen ,8trssbourg, Bâ le
e t Padoue

,
pu i s se du dans sa pa trie en 16 18,

etense igna latittératnre grecque e t lesscieuces
dans l’un i vers i té de Copenh ague . Il mou ru t
da ns ce tte v i l le

,
le 7 septembre 165 4 . Aunom

bre de ses écri ts ou remarq ue u ne d isserta t ion
sa van te su r le cor d‘or an tiquetroq en ila
n ewark , in t i tu l ée D s a ureo Sm n isstm i
D om i n i Chrisfi a n i P rinci

pis co rnet. B afn im, typta l clch . H arman ,
104 1, ln

—M. de 72 pages .WORZI SC H EC K Un a-flnam ), ne le
1 1 ma i 1791 aWambe rg en Boheme, éta i t fi l s
d ‘ un mai t re d‘ écol e Après avoi r re çu de son
père l es p remiers princi pes des let tres e t de l a
m us ique, il a l la à 1‘ragn e pou r y fa i re ses
études, e t pou r se perfec t ionner dan s la mu
s ique . Son ma i t re de comm i ttee fu t Tomas
check . Ayan t achevé sa ph i losoph ie, il se ren
d i t à V ienne, où il obt i n t un em ploi au conse i l
d

‘ État, dans l e dépa rtemen t de l a mari ne;
ma i s i l qu i t ta ce pos te pou r cel u i d‘organ iste
de l a co u r

,
auquel il list promu le 10 j a n

v ier 1825 . Il ne joui t pas longtemps de ce der
n ier emplol,car i l mourutlo 19 nov embre 1825 ,
.
’i l‘âge de t re n te- qua t re an s. 11 a fa i t graver a
V ienne les ou

_

vrages su ivan ts de sa compo s i
ti on 1° llhapsodies pou r le p ia no fo rte.
2° Rondeaupou r pia n o etv iolon celle . 8° l e

D ési r, nnda ntepour le pia no. 4° l e P la i si r,
a llegro pour le pia no forte. 6° Sona te pou r
p ia n o etv iolon . 6° L a Sen t i nelle, d iverti sse
m en t pour deux p ia nos . 7° i mpromp t u pou r
le pia no. 8° Ron dea u pou r p ia no et v iolon .

0° Va ria tion s pou r pia n o e t vi o lonce l le.
10° Symphon ie etgra n d o rches tre. 1 1° lion
deau bri lla n t pou r le v iolon , a vec a ccompa
gnementd'un secon d v iolon , a lto et ba sse.
12° F a n ta i s ie po u r le fo rte p ia no. 13°Got t

i nt l i ng, chœu r qua t re vois . 14° Ron

dea u pou r le pia no , aoec o rches t re. 15°Ron
dea u espa gno l, avec am mm gnm nt.WOTAWA (hu n om n i ), encei ieutor
gan i ste sWi t t i ngau, en Boh ème , l‘uté lève du
célèbre 8ege rt . I l mou ru t jeune encore hWit
tiugsn , en 1781 . i l a beaucoup écr i t pou r l‘é

gl i se e t pour l
‘
o rgue . Je possède de lui des ln

gues etdes pré ludes pour ce t i n s trumen t qui
son t du pl us beau style .WOY‘

I
‘

ISBEK (Ansotn Yemen-Au ve
J ssn) , composi teu r et professe u r de cha n t e t
de piano , es t n é le 20 j anv ier 171 1, l a ta y ,
près de Kaursim ,

en Bohême. A l‘âge de hu i t
ans, il en tra au couren t de Susan a, en q ua l i t é
d‘euù ntde chœu r

,
litde bon nes études la t i

n es
,
et appri t le clavec i n e t l a basse con t i nue

son s la directioude Joseph J av ureck et de I an
ri co I eyslriclz. Plus ta rd, licontinua ses études
à l 'école norma le de P rague, dans l

‘ i n ten t ion
de deven ir instituteur. Ayan t obten u so n di

plôme en 1789 , il fu t en elfet sous-mai tre
l‘école de Saa r, enMorav ie, pu i s celle de ila
deseradecs , eu l ohdme . Son méri te le di eu
su i te choi s i r comme i nsti tuteu r sWassowia
e t llostinars. Son penchan t pou r la musique
luititqui t ter ce t te dern ière pos i t ion pou r a l le r
à Prague, où il devi nt repeti teur d u cha n t e t
sot-lueur a l‘Opé ra i ta l ien . Lui-méme pa r ut
pl usieu rs loi s sur l a scène avec succès comme
chan teur; ma is son savo ir in i procu ra enflu une
s i tua tion plusco n ve nahic, en 18Œl, lorsqu‘ ilre
çutsa nomi na t ion «le sous-h ilaiiothécaire de

l'un i vers i té. En 1810, i l acce pta u ne place de
basse chautaute l a ca thédra le ,“l

‘
occupa it

encore en 1810.Woytissek a éc ri t pou r i e théâ t re
n at iona l de Prague les opéra s su i van ts , en
l a ngue bohème 1° LesMeu n iers de P ro p re,
en u n acte . 2° Le Cou sin de Podskul, i dem .

3°l.a Garde de n u i tde L iebeechau idem. 4°La

L ico
‘tatt‘ou des femmes , idem. I l a composé

aussi
, pou r le comte Ferd i nand de l im it y, u n

grand opéra héro lquc i n t i tu lé S iegtie r Trous
(V i ctoi re de laMélité) . Une messe solenne l le
de sa compos i t ion a é té exécu tée au couven t
de Strahosv

,
en 1815 , et cons idérée comme un

be l ouvrage . On conna i t auss i sous son nom le

D éser teur ba llet, un concerto pou r cla vieordo ,
des ca n ta tes, env i ron c i nq uan te chan son s
a l lemandes e t bubém ienuus a vec necua pa

gnementde piano, et des danses pou r l a l o
héme.

(Gen nes) , pro iesseur de flûte
Londres , vers le m i l ieu du dithu i t i ème siècle,
es t au teur d ‘ une métho de pour ceti nst rum en t,
i n t i tu lée Impro ved F lu te precepto r, Lon
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Di vert i ssements en qua tuors pou r pi an o ,

v iolon
,
a ito etba sse, op . 84 , ibid. 26° So na |es

pour pi ano
,
v iolon e t v ioloncel le

,
up. 21, ibid.

27° T ro i s sonates po ur pi a no seul , op . 22
,

i bid.Wraulczky a la i ssé env i ron 50 œuvres
1ttddllté.‘WB ANICZKY (Am en ), frère pulnédu
précéden t, né a Ne ure ircb, en 1701, se l i v ra a
l ‘étude du v io lon clés son enfa nce

,
et a cqu i t

bea ucoup d‘hahiieté su r son i ns trumen t . Aprés
a vo i r fa i t ses prem ières études ches les Pré
moutrés de Neu rei sch

,
il a lla su i vre des cou rs

de ph i loso ph i e .e t de dro i t Betton, puis se
rend ita V i en ne, prés de son um . l azarte t
llaydn lui donnèren t des consei l s pou r la

compos i tion , e t Albrechteberger lui en se igna
le con t repoi n t . V i s é V ienne en qual i té de
chef d‘orches t re cher le pri nce de Lobkovvita,
e l de profes seu r de v iolon

, il form e un grand
nombre d‘é lè ves di st i ngués , e t se litconna i tre
aussi avan tageusemen t comme compos i teur.
O n ci te av ec é loge deus mean s sdiennelies
éc ri tes par lo i

,
don t l‘unetutexécu tée Pra

gue, en 1790, e t l
'aut re

,
dans l ‘égl i se des Au

pa t i n s -tV ienne , en 1797. Ceta rt i s te de mé
ri te mouru t V ienne, en 1819, a de
cinquantü-hni t ans. On a gravé de sa compo
sition 1° Conce rto po ur v iolon

_

etorchest re,
op. 11, Ofl

’
çnbaeb , André . 2° Tro i s qu i n tettes

pour deu s v iolons
,
deu s a l tos e t v ioloncel le,

op. 8, ibid . 8°T ro i s idem , op . 14 , llv . I l
,
l'a

r is S ieber. 4° Troi s qua tuors pou r deux v io
lon s, a l to e t v iolon cel le, op . 1 , V ienne, li as
liuner. 8° Troi s idem, op .2, V i en ne,Koselueh .

0° Tro i s i dem , op. 8, ibid. 7° T roi s idem,

op . Offenbach , André. 8° Troi s idem,

up. 5 , ibid. 0° T ro i s duos pou r deux v iolons,
up. 20, ibid. 10° V i ngt vari a t i ons pou r deu :
v iolons

, V ien ne, A ri a ria . 1 1° Sona tes pou r
v iolon e t ba sse, op . 0, 0Nenbach , André.
12° V i ngt va ri a t ions pou r v iolon e t bas se

,

np. 7, ibid. 18° Nétho«le de v iolon , V i enne,
C appi .WB ANICZK Y ( madame Can cun
K I\AU S li l le du précédent , née a V ien ne
en 1800, a euen A l lemagne l a répu ta t ion d‘une
ca n ta t rice d is ti nguée. B liedébuta au théâ tre de
la Porte de Carin

‘thie a V i enne, pu i s futenga
gée , en 182l, comme première can ta trice a u
concert de Le ipsick . Aprèsa voi r parcouru l'Alle
magne, elle a chan té avec succés authé.itre de
H ambou rg pendan t l es aunées 1820 e t 1880,
pui s elle es t retou rn ée V i enne, où elle a été
engagée a u théâ tre J osepbstadt.WU IE ‘

I
‘

(Caaouns), li l le d
‘ u n organ i ste

de Rambou i l le t, connue auss i sous le nom de

madame Aon nrensa , naqu i t en 1700, e t fu t
c itée comme un enfan t cé lèbre . A l ‘âge de
c i nq an s

,
e l le ex ci ta i t déjà l ‘adm i ra t ion pa r

son ta len t su r l e pi a no. La re i ne l orie —Anto i
net te lui accorda une pension pou r son éduca
ti on Beaumarcha i s e t Demoustier furen t ses
mai t res pou r la l i t téra tu re , G re t ry lui don na
des leçons de mus ique, e t C reuse d irigea ses
études dans l a pe i n tu re . Ses rel at ions avec la
fam ille roya le, pendan t les t roubles de la ré
vol u t ion , l a ti ren t a rré te r e t condamner la

dépo rt a t ion ; mai s e l le parv i n t s‘enfu i r ru
Ang leterre , puis vécutqueique tem ps en li n t
la nde du produ i t des leçons de pia no qu‘e l l e y
donna i t. De retou r a Pa ri s sou s le gouverne
men t du d i rec toi re , e l le se lia d ‘une i n t i me
am i t i é avec madame Tellien , dev i n t femme a
l a mode, e t futcitée a vec éloge comme écri va i n
e t comme music ienne. En 1807, elle épousa
I . Aulfdiener, colonel d u gén ie en se rv i ce d u
Portuga l , e t su i v i t son ma ri à L i sbonne, où
elle pri t l e nom de Donc Eh

‘

dera . Les revers
des a rmées frança i ses en Portuga l et en Bapa
gne iati ren t ren t rer dan s sa pa trie . Sepa ree
de son ma ri , e l le vécu t en donnantdes leçon s
de mus ique, publ i a n t des romances et cha n
sonnet tes, e t composan t des roman s . Ret i rée
plus ta rd a Sa i n t-G ood, prés de Pa ri s, elle y
passa ses dern ières a nn ées dans u n éta t d'atté
na tion men ta le, e t y mouruten 1885 . En 1780,
l ademoise ileWn ietlitreprésen ter authéâ
t re dea Beaujola i s L ’Ileumue E rre u r, petit
opéra don t e l le a va i t composé les paro les et l a
musique. El l e a publ i é de sa compos i t ion
1° T ro i s sona tes pour claveci n a vec v iolon et
basse

,
op. 1 , Pari s, 1785 . 2‘ Pot- pou rr i pou r

claveci n
, ?e ri s, Boyer. 8° Sia romances avec

a ccompagnemen t de p iano
,

Pari s
, 1798.

4 ° Comme elle éta i t j o lie, romance, ibid.

8° la da nse, chansonuette , ibid.

Ces dern ières product ion s on t obtenu un suc
ces de vogue.WUND ERLICE (Ju n—Gen oa ) , lits d‘un
hantbo lste a u serv ice d u margrave d‘Anspacb,
naqu i t a Bay reu th

,
en 1755

,
e t appri t jo uer

de la fini te sousia di rec t ion de so n père . A l ‘âge
de v i ngt e t u n ans, i l se rendi t Pa ri s e t y de
v i n t é lève de Rauil, a lors l

‘a rt i s te le plus isa
biie su r ce t i nstrumen t . Admis dans l‘orchest re
du Concert spi ri tuel

,
en 1779, \Vunderiich

en tra, en 1782, dan s l a mbsique du roi , e t
l ‘orches tre de l‘Opé ra pou r y jouer ia deux ième
flû te, en 1787, pu i s l a p rem iére . A l ‘ i paque
de l‘organ i sa t ion d u Con serv a to i re de Pa ri s, it
y fu t appe lé comme professeu r

,
e t y forma de

bo ns élèves l a té te uc ucls se place Ta lon .



WUNDERU CB WÜRST
Re ti ré de l'Opéra en 1818, après t ren te ans
de serv ice, il eu t pour successeu r ce même
élève devenu des l ors le prem i e r destldtistes
de l‘Euro pe .Wunderl ich conserva sa place de
professeu r au Con se rv a toi re j usqu'à sa mort,
arri vée en 1810. On a gravé de sa compos i t ion
1° Si! duos pour deux flûtes

,
l i v. 1 , Pari s, R i

chault.2‘ $on atespo ur flûte et basse
,
op. 1,Pari s,

J anet . 8° S i : solos po u r l a flû te a ci nq clefs .
np. 5 e t 0, Pari s , F rère. 4 ° Sia d ivert i ssemen ts
pou r fl û te so lo

,Paris, J ane t . 5° Études po ur la
fl ûte!ci nq clefs, composées de so ixan te-qua t re
e serc icesda ns tous les tons, ibid. 0° Études e t
capri ces po u r l a flûte , Pari s, A Peti t . 7° T ro i s
grand solos, idem . Pari s, J anet . 8° Si: grands
so los

,
idem,

Pari s
,
A . Pet i t . 0°T ro i s gran des

sona tes avec ba sson ou v iolon ce l le ibid.

10°Métho de pou r l a flûte, Pari s, A . Pet i t .WU I‘SC II (Centrum —Bu m ), docteur en
médec i ne a P rancfort- su r—l‘0der, pu i s a Leip
s ick

,
nes B obenstein , en 1744 , mort dan s les

premi ères années du di x— neuv ième s ièc le, est
au teu r d‘une d i sserta t ion i n ti tu l ée I n i tia
nou: doctrin : sont

,
etc ., Li psiai , 1776, in-4 °

de 40pages, a vec planches .WU I\DA (l a sers) ,téno r renommé en Al
lemagne , estné 1 l aab, en liongrie, l e 1 1 j u i n
1807. F ils de pa ren ts sans fortune, il étud i a l a
mpsique a l

‘ école de ce l ieu et en oben teni dan s
l es églises. La beau té de sa voi x le décida se
rendre a V ien ne, où i l pri t des l eçon s de chan t
d‘ un mai tre i ta l ien nommé C r

‘

cs
’

nno ro . En

1880
,
il a ccepta un engagemen t a uth“tre de

l a cour de StrGlita , e t pendan t l es c i nq année s
de son séjour dan s cette ré sidence, il t rava i l l a
sa ns relâche a perfection ner son ta len t . Aya n t
débu té

,
en 1889, autMàtre de Hambou rg, dans

le P i ra te, de Be l l i n i , il y ob ti n t u n succès si
bri l la n t , que la d i rec t ion l

‘
engagea immédia

t emen t ades cond i t ions a van tageuses . Lesopé
ras de Be l l i n i fu ren t pendan t q uelques an nées
ceux où il bri l l a ; mais le rôle d

‘ÉIéasar, da n s
la J u ive d'llatévy, es t celu i où i l a montré le
ta ientle pluscomplet. l n 1847, il a é té nommé
d i recteu r du théât re de cet te v i l le . 11occupa i t
e ncore ce tte posi t ion en 1801.WÜIlF È.L (Guuuuu ), pi an i s te e t com
positeur, n aquiten 1701 aPlan ian , en Bohême .

Sa mère ,bonne music ien ne, lui donna les pre
m ières l eçons , e t les progrès de l

‘élève furen t si
rapides

, qu
‘
à l'age de douze an s il pu t «tua se

fa i re en tendre en publ ic avec succès . Quelques
l i v res dethéorie

,
e t les pa rt i t ions des ma i t res

fu ren t les seu l s secou rs q u‘ i l eutpour s‘in
strn ire dan s l a composi t ion . A pei ne âgé de
qu i nze ans, il écri v i t u ne messe solennel le que

sroca . ustv . nes answers . v . m n.
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l es a rt i stes i ns tru i ts approuvén ntetqui mon
t ra i t év idemmen t ses heure uses d is pos i tion s
Depu i s lo rs , des concertos e t des n ndcaua

pou r orches t re leti ren t conna i tre avantageu
semen t comme compos i teu r, etses œuv re s lê

gères lui on t procu re un nom popula i re . Son
ta len t su r le p i ano éta i t particulierement"
marquahle pa r l

‘expression et l ‘él égance . En

1814 ,Wilrfe l a fa i t u n voyage d
‘a rt i ste est

Mlteme , en Hongrie e t e n Pologne. La plan.
de professeu r de pi ano a u Conservatoi re de
Va rsov ie l u i fu t otl‘erte , en i 8l5 , e t il en rom
pl i t les fonctions penda n t p lusieurs a n nées ;
pui s il se rem i t e n voyage, s

‘a rrêta q ue lq ue
tem ps Prague, e t retourna enfi n aV icnne,o it
il lutnommé d irec teur de musique au thea t re de
de la Porte de Ca rinth ie , en 1826 . I l es t mort .!
V ie nne le 22 avri l 1882.Wortel a dev i l, pour le
théâ t re don t il d i rigea i t la musiq ue, lesopéras
flubezadletleN nnteo urouge , lo prem ie r a en
du succes . On a gravé de la comm itio n de cet
a rti ste l es ou vrages su i van ts 1‘ Concerto
pou r pi a no etorches t re, o p. 98(en estbémo l),
Le i ps ics, Peters. !°Lo uict“redsWellington ,
fa n ta i s ie pour pi a no a qua t re ma i ns , op. 18,

V ien ne
, li aas. 8

° F an ta i s ie. idem, op. 14 ,

V ien ne, li aslinger. 4° Rondeau: bri l l an ts pou r
piano, op. 20, 24 , !8, 80, Leipsiclt,Mitkopf
e tNo rtel, Peters; V ienne, llaslium .8‘ Grsnda

polona i se
,
idem,

op . 40; V a rsov ie , l raea ina .

0° A i rs variés, idem , op. 15 , 10, 17, 19,

V ienne li aslinger; Le ipsick , llofme istrr.
7°Polona i se, (dem ,

op. Le ipsict, l relt
lof e t ila rtel.WÜI\ST (k unn en) ,directeur roya l da mn
s ique Be rl i n , es t né dan s cet te v i l le, le”
février 1824 . Pendan t qu‘ i l fa i sa i t sea et udes
litteraires au Gymnase, il reçu t des leçon s de
vi olon de ilt l ies, pu i s i l fu t admi s comme
élève a l‘école de musiq ue de l‘Acad6m ie des
Bean s -dr“. So rt i de ce tte i n st i tu t i on en 184 1,
i l se l i vra l'ense ignemen t de son i n st rumen t
e t reçutdana le même temps des leçon s de

I endelm bn pou r la compos i t io n . Un con
coum aya n t eteouvertaCologn e, en 186 1 pou r
l a composi t io n d‘ une symphon ie,Wuratobt i n t
l e prix , pu i s il v i s i ta Pa ri s. où i l se l i v ra
l ‘é tude du chan t. De re tou r berli n, il fu t de
s igne comme professeur de v iolon , an Con ser
vatoire fo ndé par l ullat, e t ense ign a le cha n t
et la compos iti on dan s des cours parti cu l i ers .
On a publié de ceta rt i ste u n co n ce rto pou r
v i olon e t orches t re , t roi s qua tuors po u r deux
v iolons

,
a l to e t basse , u n t ri o pour pia no .

v iolon e t v iolo ncel le
,
u ne sona te pour pi ano e t

violon etdes L ledor. Il a en manuscr i t une
82
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symphon ie, une can tate e t des psaumes t roi s
vo i x .W'YGA BT ou “'YKA IlT (Pa uv re) ,
domin ica i n du couven t de Gand, n aqu i t en
F landre , e t mouru t dans son mo nastère, le 22
févri er 1604 . Les au teu rs de la B ibliothèque
des prédica teurs d i sen t qu

‘ i l é ta i t savan t dans
l a mus ique

,
bon o rgan i ste et qu

'i l co nna i ssa i t
bien l a factu re des orgues e t des ca ri l lons .
Il a la issé en man u sc ri t , da ns son couven t,
à Gand

,
deux tra i tés i n t i tu lés 1° Tra c ta t u s

de campauis e t campuut‘bus. 2° B e dim :

None horoioai i publ ici , dusquetintfnnabu
forum .WYNGÀ EB T (AMN I V À N DEN) , m u

s ielen et compo s i teu r (en l at i n D E VINE A ),
naqu i t Anvers, dan s l a prem ière moi t i é du

quinzième siècle. I ltintchapela i n -cba ntre de
la ca théd ra le de cet te v i l l e e t mouru t en 1499 .

On ne connai t de lui que deux morceaux rap
portés pa r Gtaréan , dan s so n D odecacbordon ;
ma is d‘aprés ce qu

‘en ditce t au teu r
,
Wyngaert

fu t u n des contrepo in i istes les plus habi les de
son siècle.
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YANIEWICZ (F i nn ) , v iolon is te pol o
m is, né àWiina , fers 1750, vécu t quelq ue
temps a l a cou r du roi Stan i s las, à Nancy,dans
sa jeunesse ; puis i l alla Paris, vers 1770, e t
y puhlia ses premiers co ncertos ; ensu i te il
voyages en

'

lta i ie e t donna u n conce rt Mi l an ,
en 1786 . Dans la méme an née, il se rendi t à
Londres e t futchois i comme chef d'orchestre
de l'Opéra i ta l ien . i l passa le reste de ses
jours.Ym ièvviu s‘éta i t ma rié avec une dame
a ngl a ise. et en ava i t eu un li ts e t deux fi l les,
don t l‘a iuée se litremarq uer pa r un t res -beau
t a len t sur le pia no . On ignore l‘ époque de sa
mo it.l es compos i t ions connues sou s son nom
son t : 1° Conce rto pou r v iolon e t orchest re,
n uméro 1

,
Par i s , Imbau l t (Jane t) ; n uméro

'

s
‘

biä n uméro 8 (en la ), ibid. , numéro l (en
la ) , ibid. ; n uméro 5 (en m‘ mi neur), Pari s,
Si : t rios pou r deux v iolons e t basse ; Pari s .
lm i>aull.

YC A“T ou B YCAR T (l u n a ), mus i
c ien belge du qui nzième siècle, vécu t àNaples
en qua l i té de chan t re de l a chapel le roya le
v ers 1480,etfutrenommé comme sa van t theo
ricien . i leu t q uelques d i scussions su r des poin ts
de doc t ri ne mus ica le avec Gefo ri (v oyez ce
nom ). On ne con nait]usqu‘à ce jou r de ce se
va u t music ien que deux lamen ta tions de Jéré
m ie a qua tre voi x , publ iées pa r 0ctav ieu Pe
t ruc (voyez ce nom), dans le recuei l i n t i tu l é :
I.umentationum J erem ie p ropheteüber pri
mus ; V eneti is, Pe trucci , 1506 , pet itin -4'

0|i l.

YCK ENDEB G (Sum o ), né dans l‘0stro
goth ic vers 1779. éta i t étud ian t en ph i losoph i e
a l ‘u n ive rsi té d‘Upn l lorsqu’i l publ ia u ne d i s
se rtation i nti t ul ée De F a l ls m usic“in Suz

cin ; Upsa l , 1797, ia
YO ST (limon ), ciarinettiste cé lébre, lits

d‘u n t rompet te de la grande écu rie du ro i de
F rance , Su isse d

‘origi ne, naqu i t à Pari s en
1754 . Le premier i nstrumen t don t il appri t à
jouertutle hau tbois ma i s pl us tard

,
l orsque

l ‘excel len t ciarinettistetirer (voyez ce nom)
se fu t lité à Paris, en qua l i té de chef de l a
m nu ique «les ga rdes du co rps ,Yost , pluscounu
a»…so n prénom deMiche l, se i ivra l ‘étude
de la cintiucttc so us l a d i rec t io n de ce t habi le

D g l zed by (3005

ma i t re. Ses progrès fu ren t rapides, e t bien tô t
d‘élève, i l dev i n t l e ri va l de Beer lui—méme .

En
‘

1777 il se fiten tendre peu r i s prem ière
foi s a u concer t spi ri tue l e t y exci ta l‘adm ira
t ion pa r l a beauté du son qu ‘ i l t i ra i t de l‘ in
st r umen t e t pa r l a ne t teté de so n exécu tion.
Chaque année i l ]oua ensu i te « conce rt, et
toujou rs avec u n bri l lan t succès . Une malad ie
cruel le, qu i pendan t près d

'une année letint
aux portes du tombeau, l u i ava i t la i ssé u ne
grande fa iblesse qu‘ i l voul u t su rmon ter en
jouan t dans deux concerts : ce tte imprudence
l u i causa une rechu te qui l‘on tova le 5 Ju i l le t
1780, à l

‘âge de tren te-deux a ns . Le mei l leu r
é lève de l'es t a été Xav ier Lefebv re. l icitel
Yost n‘ ava i t pas fa i t d‘é tudes de composi t ion ,
ma is i l a va i t de la faci l ité a t rouver des mélo
d ies agréables e t des t ra i ts bri l lan ts il met ta i t
tou t cel a sur le papier d‘une man ière assez ln
forme

,
e t son am i V ogel (voy. ce nom) se ser

va i t de ses idées pour rédiger ses concertos e t
les i ns trumen ter. On a grav

'

é vous le nom de
Mi che l les ouv rages su i van ts : 1° Co nce rtos
pou r c lar ine tte e t orches tre, n'! 1 s 14 , Pari s,
S ieher, Les t ro i s dern iers son t pos thume»

œuv res 1 a 5 , chacun de si: qua tuors, Pari s,
Sieher. 8° Duos pou r deux cla ri net tes , œuv re s
1 a 8, Pari s, Sieher. 4° A ire variés pou r cla
ri net to, avec a l to et basse, l i v . Pari s

, 8iehe r.

YOUNG (Man an ), sa van t ecc lés i as tiq u e
i rlandai s

,
né en 1750dans le comté de l nseem

mon , ac
‘

heva ses études i‘un iversitédeDubl i n ,
pui s y rempl i t les fonct ions deprofesseur. Se s
profondes con na issances en th éo logie, en ph i
losophie, dans les l a ngues anc ien nes e t mo
dernes, e t dans les sc ien ces phys i ques e t m a
thématiques, lui ti ren t con férer l‘eveche de
C lon fer t e t l llmacdnach (pays de Galles). i l
mourut , aprés qu i nte moi s de souflrancrs, d‘ u n
cancer a l a bouche, le

‘

28 novembre 1800. Au

nombre des ouv rages de ce savan t homme, on
re marque cel u i q u i a po u r t i t re : J te l n qm’

rv
i n tothe p ri nc ipa l phenomena of sounds a nd
m us ica l s t ri ngs (Recherche co nce rna n t les
pri nci pa ux phénomènes des sons e t des cordes
mus i ca les) , Dubl i n , l os. Kill, 1784 , gra n d
i i.—8 de 203 pages, avec une p lanche . Cetou
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erage es t un des mei l leurs e t des pluscomplets
qu

‘
on a itécritssurcette matière . La c i nqu ième

secti on de la deux i ème part ie t ra i te des sous
produ i ts pa r les ha rpes éol iennes : l ‘au teu r
a va itdéià t ra i té cette matière dans le J ourna l
ph i losophique de Nichol son .

YO UNG (Wa nn a ), compos i teu r angl a i s
d u dix -septième siècle, n 'es t conn u q ue pa r
u n ouv rage in t i tu lé : Sona te atte , qua t tro e t
cinque stromenti , lnsprnck , 1653, in - fol .
YOU880U PO FF (Le pri nce Mou s s)

ama teu r v iolon i s te, composi teu r e t écri va i n
sur l a mus iq ue, n é en Ru ssie vers 1820, a
voyagé pendan t pl us ieu rs an nées en i ta l ie, e n
A l lemagne, en F rance e t en Be lgique, avec un
sec réta i re a l lemand

,
houmusicien ,qui écri va i t

ses ouvrages e t les met ta i t en ord re. Il v i t ha
bituellementPétershourg dan s son pala i s,
oh il en tre t ien t u n orches t re de music ien s
russe s et ét rangers . Le pri nce Youssoupofl

’ a
pub l i é à Pa ri s, chez 6 . I randus e t s. Dufour
u n conce rto symphon iq ue de v i olon avec cc
chestre, auquel l a soc ié té n ée rl anda i se pou r
l ‘encou ragemen t de la musique a acc0rdé une
ment ion honorable. Postérieuremeutil a
composé u ne sorte de symphon i e h i s torique
pou r v iolon e t o rches tre, à laquel le i l a donné
le nom de Gonza lve de Cordoue, e t don t il a
fa itImprimer .i Paris u n p rogramme très-dé
ta i l lé e t fort empha t ique. Le pri nce Youssou
poil s'es t a uss i fa itconna i t re comme écr i va i n
su r l a musiq ue pa r deux ouv rages qui on t pour
t i t res : 1° Luthomonograph ie h i s torique et
ra i son née . E ssa i sur l'h i s toi re du v iolon et
s u r les ouv ragesdes a nciens luths‘ers célèbres
du temps de la rena i ssa n ce

,pa ruuama teu r.
F ra ncfort—sur- le - I el n , Ch . Jugel . ImpriméMun ich , 1850, u n vol . ln a vec planches.
2° H i s toi re de la musique en Russ ie. P re
m û rs pa r tie. Mus ique sa c rée m in i s d’un
choix ds morceau de cha n ts d ’égli se a n
ciens et moder nes. Pa ri s. Sa i n t -l on e, 1862,
un volume ln
Y ll[A RTE (Don Trou s DE), poe te espa

gno l, né dans .l
‘

lle de Ténériife
,
ve rs 1750,tit

ses études s_nmua ; puis il fu t placé dan s les
b urea ux du gouvernemen t, etpa rvi n t a l'emploi
de cbel‘ules a rch ives de l a secréta irerle d'État.
Ses suc dans l a l i t téra t ure l u i ayan t fa i t des
ennemi s pu i ssa n ts , i l fu t a cc usé de professe r
l a phi losoph ie autichrétlrnne , e t. pou rsu i v i
en 1786 , par l

‘
inquisition deMadrid, qui lui

donna l a v i l le pou r pri son . La procédu re fu t
instruitc en secret , e t ses j uges le déciarérent
ie

‘

gèrm neutsuspect . Trop heu reux d‘en êt re
q u i t te à ce pri x , i l se ret i ra a u port de Sa i n te
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Ma rie, oùil mourut en 1791, des su i tes d ‘a tta
ques v iolen tes e t ré i té rées «l ‘épi leps ie . A l a téte
de ses p roduct ion s l i tté ra i res se place u n poeme
su r l a musique don t le succès a é té bri l la n t e t
que l es Espagnol s ontcl a ssé pa rm i les chefs
d‘æuvrc de leu r poés ie . Ce poeme es t d iv i sé en
c i nq chan ts ; dan s le prem ier, l

‘au teur t ra i te
des é lémen ts de la musique dan s le secon d

,

de l‘expression ; letro isième a pou r o ldetl a
d ign i té de la musique et son emploi dan s les
cérémon i es re l igi eu ses ; l e qua trième reqj

‘

armo

des pré ceptes su r l ‘usage de ce t a rt dans les
fêtes e t a uthéâtre ; dan s le ci nqu i ème, Yria rtc
fa i t u n tablea u des resso u rces offe rtes pa r l‘ar t
dan s l a sol i tude . Le méri te pri nci pa l de co
poeme cons i s te dans l ‘ ha rm on ie des vers .
V oici l'i nd ica t ion des éd i t i ons pri nci pa l es de
l ‘ouvrage d'Yriarte , e t de ses traductions
l°LaMusica ,poema .Madrid

,
!mprenta de la

Canto , 1770, grand in Cet te prem ière édi
tion ,dontl ‘ex écu t ion ty pogra ph ique es t belle,
a é té t i rée u n pe ti t nombre d‘exempla i res.

deux ième édition ,N adrid I mpren ta
rea l, 1784 , grand int Latro isième éd i t ion
a été publ i ée I adrid

,
en 1789 , pe t i t ñu Il

a é té faitpl usieu rs au tres éditions de ce poeme,
en tre a u tres une Bu rgos , ches Ped ro Beaume,
ln- 10

, e t une Lyon , chez Co rmo n e t B lanc,
1823

,
ln- 18. L‘abbé A n toi ne Garcia , jésu i te

espagnol , re ti ré Yen i se
,
a don né unetraduc

t ion i ta l i enne ou po eme d'Yria rte , i n t i t u lée
LaMusica , poema di D . Tomma so I ria r te,
tra dui te da l m tiglia no , i n V enezi a, 1789 ,
pet i t in Gra inriile (v oy. ce nom) en a l

‘a i t
u ne t raduction fortméd iocre qu i a pourtitre
L aMus ique, pei mo t ra du i t de l‘espognnl,de
D . Thoma s de Yria rte, et a ccompagné de
no tes pa r le ci toyen L a nglé, Pa ri s , 1800,
1 vol . lit-12 de 202 pages . Enfi n J oh n Belfo nr
en a publ i é une traduct ion a ng la i se, h Lo n
d res, en 1811, 1 vol . iu sous ce t i t re : di u
sic, a dida ctic poem i n fine; ca n tos, by don
Toma s de Yri a rte, t ra ns lated i n to english
ve rse. Cha rles P ignatelil a fa iti mprimer
!|ogio h i storien de don Toma s de Yriurte :
Nadrid, 1791 , ln

YSSA NDON (J ean) , n é vers le m i l i eu du
se iz ième s i èc le a Lesa rt, da ns l

‘ancien comté
de Foi x (aujour d

‘hu i dépa rtemen t de l'Ariégc),
vécu t à A v ignon dan s le pa l a i s du ca rd i na l
d‘a rmagnac, son protecteu r. On a de lui un
l iv re qu i a pou rti t re l

‘

un i té de la m u s ique
pra t ique, d iv i sé en deux pa rt ies , con tena nt
en bref les règ les et p ra t ique d

’icelle, en sem

ble les tables m us ica les , a vec divers ex emples

pou r plu s fa ci le i n telligence de l
’

a r t . Lt.
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tou t extra itde p lusieurs a u teurs la tin s e t
m is en la ngue fra nça ise, a Pa ri s, pa r Adrien
le Roy, etRobe rt Ba l la rd , 1582,tn-lol. de
22 feu i ll ets . Quoiqueto rt conc i s , ce t ou vrage
es t hous l i re pou r l a conna i ssa nce de l‘ancie n
système de nota t ion . exempla i res
d‘une ra re té excess i ve.

YZO autetl ‘ i nconnu d'un écri t i n t i
tulé L ett re sur cede deM. J . Roussea u,
ci toyen de Geneve, sur la musique, Pari s,
1754 , in-8°de 24 pages. Le rédacteurduJ ou r
na ldes sa v a n t s ,qui a rendu compte de ce t écr i t
(ann . 1754 , p . 45 1: l‘apprécie en ces mo ts
R rochurs qui est.ble de s tyle etde cho ses.
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si contessin o piùfughe op ra s' predetts‘ co nts‘
{vrm i ed ord isch in o ea utilene a due, t re,
quattro e più noce

“

, Venezi a, 1622, in— io i .
Cetou vrage es t u n «l es mei l leu rs qui on t
v u le jour en I ta l ie, etc‘es t ce lu i qu i la i t
le mieu: conna i tre la s i tua t io n de l ‘a rt au
commencemen t d u dis-septi ème siècle. C

‘est
a ussi dans ce l i vre qu

‘
on peu t p rendre la

conna i ssa nce la plus exacte des i nstrumen ts
enusage ! ce t te époque. La deux iém e pa rt ie est
plus ra re que la prem ière, dontil y a deux
édi tion s.
ZA C B (Jean),né Caeiakovvia , en Bohême,

vers 1705 , a été u n des mei l leurs organ i stes
de son tem ps , e t s

‘es t a uss i d i sti ngu é comme
violon iste e t comme compos i teur. Le mai tre
a uq uel il (lui son i n struc tion dan s l‘ art d‘éc rire
e t son ta len td‘orgu iste,tutle Cu rochorsky,

de l'ord re de Sa i n t-!rauço is, qui é ta i t ma i tre
de chape lle de l ‘égl i se Sa i n t-J acques, Prague,
lorsqueh ch en tra dan s ie chœur de cet te égl i se .

Dans sa jeunesse , il fu t a ttaché comme orga
n iste aux égl ises Sa i n t—G a i l e t 8ainul artiude
Prague . Plus ta rd , aya n t con cou ru pou r obte
n ir i

'
orgue de la cathérh a iede ce t te v ille, e t un

a rti ste d'unméri te int‘érieurau sien l'ayan t em
porté sur iui, i l s‘i lo igna et se rendità l ayenœ ,

“ l ‘électeu r le choi si t pour son ma i t re de cha
pe l le. l i en rempl i t longtem ps les fonct ions
avec honneu r, el se distingue auss i pa r les bon s
é lèves qu‘ i l form a dan s la science du con tre
poi nt et de la compos i t ion . Il mouru t en 1775
à l ruchsa 1, dans le duché de l atte, où il s'éta i t
reti ré dans ses dern i ères années . On n‘a gravé
de sa compos i t ion qu‘un seul concerto pour le
claveci n en 1100, a Spin ; ma i s il a l a i ssé en
man uscr i t des sym phonies e t si: sona tes pour
c laveci n e t v iolon .

ZAŒARD I (R omeo), composi teur ita
lien , vécu t la lin du se isiéme s i ècle. I l s‘es t
fa i t conna i tre pa r une œuv re i n t i tu lée Cau

tiones sa c re quinque, son etsep tem uoeum .

Veuetiis, 1501, in- 40 .

ZA C II A I\ IÆ ( l om -Fa i oûurc-s

n oue), professeu r de be l les- lett res au gym
nase de Brunswick, naqu i t le 1" ma i 1726 ,
?rankcnhauscn, dans la pri nci pau té de

Scim arzhourg. e t mou ru t B runswi ck le

30 janv ier 1777. Poele es t imé, il cul t i va auss i
l a musique avec succès . On conna i t de lui , on
man uscri t, l

‘ora torio lesPèleflnsdeGo lgotha
don t il compos a les vers e t la musique en 1756 ,
e t deux su i tes de pi éces de chante t de cl avec i n
publ i ées en 1760, etdontil fu t fa i t une
deux ieme édi t ion e n 1708. Il a l‘a i t i n sé re r

,

dans Ice Essa i s h i s to r iq ues etcri t iques de l ar

purg (tome I II, p . 71 une le t tre sur les
plag i a ts en musiq ue.

ZA C IIA R IÆ (J .
-P . di recteu r de

m us ique l agdehom g, succéda da ns cette
place au compos i teur B ol le (voyez ce nom ), en
1785 . i l a l a i ssé en man uscr i t pl usieurs com
pos i t ions pou r l ‘ég l i se, qui se trou ven t l aq

debourg, et pa rm i lesque l les o n remarque un
re cuei l qui a pou r t i t re ‘ irclæfliuaifi, soec
bey der St—Katha rs’rseakr‘rchs am 2 sep t . 1105
auMugdebn rg nor—und Na chmittags a uss
gefii hrtuorders i st. 0n a imprimé de lui

Sko lien oderGestnge bey {reuudseha ftlicAen
Zusamm tkümte u. Sondeu lebæ , [m ent,
1706 .

ZAC IIA U (Pru n e) , musi cien e t Joueur de
cornet du séna t de l.ubeck , vécu t dans l a se
conde moi t i é du di x-se ptième siècle . Il s‘es t fa i t
connai t re pa r les o uv rages dontvoi ci lesti
t res : Siebers B raulen m itda sn G igen , Cu
votten , etc., und m itd rey Coura nteu ($ia
hranies avec leu rs gigues, ga vot tes, e tc., et
avec t roi s cou ran tes) Luheck, 1683 , in
? E rs te r Thei l uiestimm iger V iol di gamh
Lustspielers so lo, bosteheud i n P r: ludien ,

J iemo nden , Cnura nten ,8oüettm und Chr
”

qusn (Diverti ssemen ts squa tre pa rt i es pour la
basse de v iole, consis ta n t en prél udes , a i le
ma udes

,
couran tes

,
ba l lets etgigues. Premiere

pa r ti e) . Lubeck , 1605, iu-io l. de qua ran te—h ui t
p lanches gravées su r cui v re (voyea flotter ,
C imb ria li tera ta , t. p.

ZA CflA U (Fatob rc—Goun oa a),tits d‘u n
music ien de Leipsick, naqu i t dan s ce t te v ille ,
le 10novembre

,
1603. Dans sa premi ére en

fance i l su iv i t son pé re Eilen lrourg,en Pr usse ,
e t y appri t, dans l

‘école pub l i que, la mus ique,
l‘a rt de jotîer de l ‘orgue e t l es é lémen ts de la
langue la t i ne. Th ie l, rie Ste tt i n , perfec t ion na
ensu i te son ta len t sur l ‘orgue. En 1084 , i l iut
nommé organ i ste de l

‘égl i se Sa i n te—Mari e
B a l le, en Saxe. l l conserv a cet te place jusqu

‘à
s a mor t

,
a rr ivée le 14 aoû t 1721. Zachau a

l a i ssé en manuscr i t des pièces d‘orgue exce l
len tes

,
dou t q uelques- unes on t é té i n sérées

dan s des recuei l s
,
en tre a utres dans ce lu i qui

a pou r t i tre Sa mm lung vous P rz ludr
‘

eu,

Eupen , ousgefithrteu C ho rz len , etc. , v on

herühmtersMen‘stern , l.cipsicls llre itkopt‘ et
llærtoi . Ceta rtiste a ia gio ire d‘a vo ir été lcm ai
t re de“murie l .
ZA C IIB en la t i n ZAC IIEUS , m o

sicien be ige «tu seizième siecle , n
‘es t conn u

jusqu ‘à cc jour que par quelques morceaux de
sa compo s i t ion qu i setrouventda nsles re cue i l s
i n liluit‘s : 1° J o rdin musica l con tena n t plu
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s ie u rs belles fleu rs de cha n son s à t roi s pa r
t ies , choq sr

‘

esd
'
entre les œuv res de plus i eu rs

a utheursem ei lentsen l’a rtdsmust‘queensem
bie le blason dubca uetla id te t iri proe tout
d la v oix comme aux ins t rumen ts . L e pre
m ie r livre. E n J nuers. P a r H ube r t Vua el
ra nt(sic) e t Jea n [act(sans da te), in-4 ° obl.
S' Reeusil des fleurs produ i tes de la di v i ne
musique «1troi s pa rties pa r C lémen t n on
P ope, Thom a s C ra

‘

equiüon ; e t a u tres em t
len t s musi cien s . A L orra i n , de l

’
imp ri merie

de Pie rre Ph a iese, l ibra i re j u ré, l
‘
an 1560,

pe ti t in—4° obl.

ZA ENK L moi ne de l ‘ord re de Sa i n t
F rançoi s, n é en 1710 à Untervviuckling, en
Bav ière, reçuten 1740 l ‘habi t de son ord re ,
e t mou ru t I on ich en 1788. G ra nd musicien
e t compos i teu r

,
il écr i v i t pour son couven t

plus de cen t mes ses, otl‘erto ires e t l i ta n ies qui
son t res tées en manuscri t .
ZAG AGNONI ( l.: P . Pa ssço rs), m ineu r

couventuel, naqu i t l e 3 février 1787 à Ar
go u ts , dan s l a prov ince de Perra rc. Les ir e

miers élémen ts de l a mus ique l u i fu ren t en sei
gnés pa r le ma i t re Pettu in i, de li asse -Lom

hari il a l l a plus ta rd con ti n uer ses é tudes à
Bo logne. sous l a d i rec t ion du P .Ma rt i n i

,
pui s

avec le P . Hatte i . Son méri te le fitrechercher,
e t i l fu t agrégé à pl us ieurs soc ié tés mus i ca l es
e t l i t téra i res . I l fu t d ‘abord ma i tre cle cha
pe lle de l

‘égl i se des Ursu l i nes rte F errare; plus
ta rd i l se re t i ra dans le monastére des PP . Co n

m u tue ls «les SS . Apbtres, Rome, où i l rempl i t
auss i les fonct ions de ma i t re de chape l le. Il y
es t mort le 7 a vr i l 1844 . Une part ie

'

de ses
compos i t ions pour l ‘égl i se se trouve ches les
U rsu l i nes de Sa i n te—Ma ri e des Serv i tes,
P
‘

errare l'au t re estdan s les a rch i ves des
PP. Conventwls des SS . Apétres, a h ome.
Pa rm i ses ouvrages les plus remar quab les, on
d i st i ngue u nMiserers a qua tre vo ix; u n au treMiserere tro i s vo ix et orgue, une messe so
lennelle a qua tre voi x e t orches tre, u ne messe
de req u iem égalemen t avec orches t re, e t des
mo te ts s h u i t voi s en deu s chœu rs . On conna i t
de ce re l ig ieu x des études de con trepoi n t .
ZA K OWS K Ï (l ustre ), amateu r de mu

s ique
,
es t né à lgiauenMoravi e, vers 1810.

Éga lementhab i le sur l e pi a no e t su r l a gui
t a re

, il jouai t quelq uefoi s des duos su r les deu s
i nst rumen ts , savo i r, l e p ia no avec l a ma i n
duri te et la gu i tare avec la gauche. On a gravé
de va compos i t ion 1° To n to ns ergo, pou r
q ua t re vo i x , orches t re e t orgue , V ienne, Ber
luanti . 2° Te Deum la udomus à t ro is vo ix ,

deu: ciarruci ics
,
deu s cnrs, deux trompe t tes,
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t imbales, basse eto rgne , ibid . 5" Instruo
tio n pour le pi a no

,
ibid . Il a aussi pub l i é

«les re cuei l s de danses a l lemande s e t ho ngro i
ses .

ZAMB O NI (Lo tus), un des mei l leu rs ho u f
les «le l'italie , au commencemen t du dis- neu
v ième si ècle, naqu i t s Bologne, en 1767, e t y
re çu t son éduca t ion musica l e. En 179 1, il dut
im ts s Esson ne dan s l ‘opéra de C i marosa I l
Fa natr‘eo in B eri iua , pui s chan ta sModène ,
Parme, F lo rence, e t enfi n Rome, où il

obt i n t u n br i l la n t succès . En 1807
,
i l bri l l a a

Ven ise ,chan la au théât re de la Sca la de bl ilan ,
en mm e t e t fu t un des acteu rs pour qui
Rossi n i écri v i t le B a rbie r de Ss

'

oi lle
, s Rome ,

e n 1810. Deux ans après, ilcha nts de nouvea u
àMi l an , mai s déjà sa vo i x éta i t for t atla il»tie .

Re ti ré sF lo rence en 1825
,
il y estmo rtle28fé

vrier 1837, l
‘tge de so i xan te e t dix a ns .

ZAMM…E I\ (l’-i nfim e), pro fesseu r de
phys ique t'lin ivcrsitéde G iu seu, né sDarm
stad t

,
mort le 16 aoû t 1858

, dans untge peu
a vancé, es t a u teu r d

'un bon l i v re I n t i tu lé : D ieMus ik und die mustka lischen I n s tru men t s
i n ihrer B esiehung su den Gesetaeu der
Â ltuslt‘k (La l usique e t les i n strumen ts mus i
c3u! dans leu rs rapport s avec les lo i s «l e l'a
con t inue). G iesscn, 1855 , J . Retkcr, u n vol.

gr. i ll -8° de 457 pages, a vec u n grand nombre
de figures d‘ i nst rumen ts i n sé rées dan s le

te s te.
ZA NA

‘

I
‘

A (h orm one) , compos i teu r vén i
t ien q ui v i va i t vers la fi n du d i x- sept ième siè

cle, es t conn u pa r les ouvrages su iva n ts
I °Sonate duchiera a 5 stromenti d uem‘oli n i
s o iolo nceilo ,eo lba sso co nti nue pert'orguno
op. I°

,
Bologne, 1080, in 2 I n trecci‘ a r

m om
‘

ci dive rs i , esp ress i in ca n ta te a voce
salu dtsopra n00 con t r’ a lto, op . 4 , Ven i se,
1097, ñu—4 ‘ obl. , en pa rti t ion . 3° C a n ta te i n
sop ra no, vo ce sata e a rs'etle co n v a‘o liui‘
u n i ssa nt, op. 6 , Ven ise , 1008, i ii - 4° obl. l . a
prem iére é di t ion de ces can ta tes a pa ru à Ve
n i se

,
chu: Sa la , e n 1695 . Gerber i ndiq ue auss i

les ouvrages su i va n ts de ce t a u teur, qui exis
len t e n manuscri t 1° Sa lm a 100 D ix r

‘

i D o

m iuus
, etc. , a co rt”per8ooci rea li a ra pel/a

t‘u cuuoue, con uioh
‘

ui tu ca noue, ed una
uio lu. 2 I.ztatus, a8oocs‘ , a cari a capelia

in co nnue, cou uio ls
‘

ui
‘

s
‘

n cauone ed uua
v io lu. 5 fllaguiflcata det ti .
ZA NC I1 I (Lucen t) , mus ic ien etorgan i ste

«le l'empe reur Ro do l phe I l, né sT rév ise , vers
1570, a pub l i é l° v o n 4 un d il

Slimmen s u a ller/rg ustrumcntcu(C im u .m us
qua tre etInu i t pa rt ies pou r tou te sorte d‘ut
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struments), Prague , 1605 . 0uiuque pan t
m o i n uespen

‘

s co neinendorum octon is
et duoden is uoe ibus, Prague, 1605 , in
ZANE

'

I
‘

T I (Le P . l a cu n e) , moi ne fran
c isca in

,
n é il Bologne, vécu t dans l a pre

mi ère moi t i é du d ix—sept ième siècle . Il a pu
nlié : Saern etdiui næea ntr‘onæ bin isoctem is

va riousadorga num deco nto ndz , ea:plu ribus
m usic b em lùntissim iseum nunqua m bossa
nd orga nusn commodum noo iter edi t: . Ve

n etiis apud A le s . V incentium, 1610, in

La pl upar t des compositeu rs donton t rouve
des motets dan s ce recuei l son t des 88. PP.

francisca ius peu conn us. Pl usieurs de ces mor
ceaux appa rti ennen t a u P . Zanett i .
ZA NETT I (baronne) , appelé aussi ZA

NE
'

I
‘

T INI , mus ic ien de l
‘éco le vén itieo ne

,

fu t d‘abord admi s la chapel le de Sa i n t—Marc,
comme sopran i ste

,
en 1676, pu i s dev i n t mat

tre de l a chapel l e duca le de Hodenc, en 1686 ,
e t retou rn a en sui te sVén ise , où i l écri v i t pou r
lethtttre . Il y v ivaiten core en 1705 . Il a va i t
en pou r ma i t re de composi t ion le célèbre com
positeur Legrcna i. Za ne tt i a fa i t représen ter, à
Ven ise, les opérassuivauts : 1°Medea in A lena ,
joué en 1675 e t repri s en 1678. 9° A uro ra i n

Jtene, a u théât re SS. G iov a n n i e P a o lo , Go

1678. 8° I rene e Cos ta n tino, 1681. 4
“
Tun i s

tocls i n ba nde, 1683 . 5° V i rgi lio con so le
1704 . 6°A rtaurse, 1705 , au théâ t re de S.

-J n

giolo , puis à Bologne en 1711 .
ZANBT

‘

I
‘

I (Fu ncom), mai t re de chapel le
à Pérouse (P er ugia ), n aq ui t s Vol terra vers
1740. Ayan t fa i t représen ter u n o péra dans
l eq uel il chan ta lui-méme , s l a pl ace du pre
m ier ténor q u i vena i t de s'enfu i r, cet te inco n
venance lui fitper dre sa p lace de ma i t re de
chapel le . Quelque temps aprés, i l épousa u ne
can ta tri ce for t belle a vec laquel le il voyages
en i ta l ie . En 1700, il éta i t à Lo ndres et y ava i t
publ i é q uelques œuv res de musique instru
m en ta le. Les opéras connu s sous son nom son t
ceux-ci 1° L‘A ntigono , à L i vou rne, en 1765 .

2° D idene nbbaudonota , ib id
,
1766 . 3° Le

( fogna te i n con tesa , opé ra boude, A lexan
drie de la Pa i l le, en 1783 . On a gravé de sa
composi t ion 1° Sia trios pou r deux v iolons e t
v iolon ce l le, op. 1 e t Londres . 2° Si : idem ,

op. 4 , ibid. 8° S i : qu i n te t tes pou r t roi s v io
to ns e t deux v iolonce l les, op. 8, ibid. 4 ° Si :
t rios pou r deux flûtes e t ba sse.
ZANG (J ess- I l a n ) , co nte r, compos i teu r,

écri va i n
,
ch imiste facteu r d‘ i n st ruments

,

mécan ic ien
,
dessi na teur, ca iligraplœ, etc .

,

n aqu i t
,
le 13 av ri l 1755 , à h lia—Sa i n t—B i a i se,

dans le duché de Col in . Son père
,
l ieutenan t

ZANGIII
'

I. .
-\Ni

hongroi s, s
‘ét a i t re t i ré dan s ce lieu. la ng é ta i t

desti né acultiver les let tres grecq ues e t l at i nes ,
mai s l a musiq ue ava i tta ntd‘attra its pour lui,
qu‘ i l négl ige_a les a ut res études pou r se l i v re r
un iquemen t a cette de ceta rt . Ayan t été en
voyé sLeipsick, i l y reçut , penda n t de ux ans,
des l eçons de cla veci n e t d‘orgue. En 1740

,
i l ac

cepin u n emploi ci v i l sCobou rg, pui s il occu pa
quelque temps cel u i d‘organ iste sHobeuste in ,
près de cet te v i l le . En 175 1, il futa ppe lé ,
comme ca n tor, Watlsdo rf prés de Bambe rg,
e t, dans l

'année sui van te
,
i l a l la occupe r u ne

pos i t ion semblable b Stockheim su r le Nei n
,
en

Ba vière, où i l eu t une longue carrière . Il1 mon

ru t le 18 août1811
, s l

'âge de so i xan te—d ix
hn i t ans. Gerber c i te de l u i les composi t ion s
su i van tes L aMuse eho nta nts duMei n ,
gravée par lui-méme su r des pla nches de cui
vec. 2° Deux an nées complè te s de can ta tes
d'égl i se pou r tous l es d imanches e ttétes, ec
manusc ri t .

‘

5° Douze trios po ur l ‘orgue a deu x
clav iers et pédatè, idem . 4 "Si x sonates po ur le
cl aveci n , avec d

‘au tres pi èces
,
idem . l ang ava i t

trava i l l é penda n t pre sque toute sa v ie i une

col lec t ion de man uel s des a rts e t métie rs , sou s
le ti t re D es Ku ns t und ”a dm in - B uche ,
etc. ; il en puhlia ia prem ière part ie con tenan t
l’arldu tonnel ie r,

‘

Nu remberg, cbr: Schne ider
etWeigels,en 1798, u n vol ume pe ti t in avec
des planches dessinées et gravées pa r lui—même .

La seco nde part ie es t lntitulée D er V oil
l ommene O rgelmocber ode r Lettre v on de r
0rgel undWindprobs (Le Parfa i t F acteur
d‘org ue, ou sc ience de l

’examen de l ‘orgue e t
de l a so nfllerie), Nu rembe rg, chez les memes,
1804 , pe t i t ill —8° de 175 pages, avec une pré
face e t deux planches. Une deux i éme éd i t ion
de ce t te se

°

conde pa rt ie a paru chez les mêmes,
en 1810, e t u ne tro isième, en 1829 , tou te s
ist Ce l i v re es t un bon ouv rage, où l

‘on re
ma rq ue des pri nci pes de cons truc t ion pl us cer
ta i n s q ue les tttonnemeots et l a rou ti ne des
facteu rs ord i na i res .
ZANGER (Ju n) , né à lnspruck , dan s l a

prem iére moitié du seizi ème si èc le, a é té v ra i
sembh blementco n te r B ru nswi ck ; ca r l

'
ê

pi tre déd i ca to i re de so n l i v re es t da tée de cet t e
v i l le

,
le 10des ca lendes de j u i n 1552. i l a pu

blié un tra i té élémen ta i re de mus ique i n t i tu lé
P ra ctice musica wm pta , purs—i i i : i n sti
tuendæ gratin , ad ceri um methodum n oo

ca ta , L i ps ia ,
apud Geo rg. llsotsch , 1554 ,

in-4“ de d i x -nentfeu i l les . L ‘ouvrage esten
di a logues .
ZANI (Muni ), v iolon i st e d is t i ngué etcom

positcur, naqu i t Comte—Maggiore, en Lom
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lib. V enezia , 1571, ist 2° I dem , lib.

i bid. , 1ñ78, in i l y a une au tre éd i t ion de
ces deux l iv res de napolila ines, da tée de Ve
n i se

, 1582, et u ne tro isième, avec la da te de
1588. Les t i t res de ces œuv res noustoutcon
na i t re la v i l le où ce mus ic ie n v itle jour.

ZA R LINO (Joan n) , savan t musicien e t
écri va i n célèbre sur l a t héori e de la musique,
naquità Ch ioggi a, dans l‘Étatvén i t i en , vers les
premiers moi s de 1519 ; ca r i l nous apprend
lui-méme (De lla 0rtgt‘nedd R . F . C apucim

‘

,

in Op. tome IV , page 96 ) qu
‘ i l é ta i t Agé d

‘en
v i ron deux ans au moi s de Ju i l let 1521 Bur

ney , qui a tue l ‘époque de sa na i ssa nce en
1540 Genera l H i s tory ofMus ic, tome i ll,
page a pu ne pas conna i tre ce pa ssage,
qui n

‘
estmen ti onné pa r a ucun des h i s torien s

de l a musique ; ma i s i l aura i t dû l i re u n pas
sage du l i vre de Zari ino i n t i tu l é: Sopplimenti
musica“, où il rapporte (lib . V I", e . 15) une
d i scuss ion qui s‘eleva , d i t—il, le 5 décembre
154 1, prem ière a n née deson séjou r à " a ire,
dans l‘égi ise8a int— Jea n— l‘Aumôn ier, au R i a l to ,
en t re l‘o rgan iste Parabosco e t u n a ut re musi
c ien . Cette date de 154 1, rapprochée du pas
sage de |

‘0riglne des ca puci ns , cité précédem
men t

,
démon t re que pl us i eu rs a u teurs

,
et moi

m éme dan s u n au t re endroi t, avons été i ndu its
en erreu r lorsq ue nous avons d i t que Zari ino
a va i t é té admis comme enfan t de chœu r à
l ‘ égl is e de Sa i n t-l arc e t q u

‘ i l y ava i t fa itses
é tudes de mus ique ; ca r i l es t év iden t que, ne
e n 15 10, i l éta itàgéde vi ngt—deux an s lors qu‘ i l
a rri va à Ven i se .Wi l laert, qui fu t en effetson
ma i t re

,
comme i l le décla re lui-méme en pl u

sieurs endro i ts de ses ouvrages, ne l u i ensei
gn a donc pas les é lémen ts de l a mus ique , mai s
l e con trepoi n t e t la théorie des propo rtion s
musica les.
h rlino succéda à son cond i sci ple C yprien

de li ore, dans la place de ma i t re de cha pe l l e
«le la célèbre égl i se de Sa i n t—Ma rc, l e 5 j u i l le t

Je do i s di re pourtan t que cette da te n ‘

estpas ce l le
que l

‘

a i-ba“rôl e l esegn o a cm dans son éloge de
l urline . imprimé e Ven ise en 1810. Suive n t cet«ri-ain,
le relel.re musicien n

‘

o pu na i tre postule-rementen
21 ma rs 1517. etles preuves qu‘ i l en rappo rte para is
sen tm va ineentae. En eliet, on trouveda ns le deux iéme
win-ue des neue menu erita de l‘évêché de Ch ioggia
(p. 211 et”S) que J oseph url ino. fi ls de h um a in e

s ivent, ava i t reçu les ordres m ineurs le 8 avri l 1587, et
qu‘ i l ava i t pro muen diaconat, a l‘âge de v ingt—tro is
e n . le fi mars 1539 . Suivan t cette date, i l aura itae
n a itre e n 1510; 5 ce compte. il n

‘

aura it pas co n nu ini
suéme exactemen t son fige. ( i

'

cy. ii av ague n , £ Ieyie di

6 . Ze rlie o. etc. , p. 68 etso ir. . no te Sui va nti l. C o lli
(Ston e delle mus ica m ere n ette gie Cem llu durc ir di

SuitNo n o its Venn in , l. 1, p. luti ste de la nui;

u uretlt' Zsriin o struit, uitplu; tutti, le m ars
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1505
,
su ivan t les regi s t res de cette chapel l e.

I l en rempl i t les fonction s penda n t près «le

v i ngt—c i nq ans, e t eu t pou r successeu r Ba ltha
sa r Dona t i, le 9 ma rs 1590. L

‘h i s torien de
Titou , con tempora i n de‘ Zarlino, a fi xé au
14 févri e r 1509 l‘époque de sa mort (H istor .

lib. 72, i n fine), e t d i t qu
‘ i l é ta i t alors age de

c inquan te- neuf an s ma i s u n ex tra i t d'u n
reg i s t re de l

‘égl i se pa ro i ss i al e «le Sa i n t-l a
char ie

,
de V en i se

,
rapporté pa r l ‘abbé Reva

gnan , prouve que de Thon a été i ndu i t en er
rcv r

,
non su r le jour

,
mais sur l‘année. V oi ci

l a rédaction de l ‘ac te de ce regi s t re A ddi 14

febroj o 1590, êmortot‘! k do . N . P . l sepo
Za ri in ,

ma es t ro de copeia de S .Ma rco, ea
pela n de S . Seum demi de a nn i 00. Ama

lato de m o i de gotta et cata ro du masitre.

C
‘es t donc le 14 fév rier 1500 que h rliuo a

cessé de vi vre ; e t cette da te cotncide a veccélle
de l a nomi na tion de son successeur comme
ma i tre de chapel le de l ‘égl i se de Sa i n t-l arc .

Ravagnan fa itremar quer l ‘erreu r de cet acte
concernan t i‘àgede ce music ien, célèbre au mo
men t de son décès . En e ifet, suivanti ‘opin io n
de lo rlino Iul—mémc,ilaurs itdû être âgé alors
de soi xan te-dix ans ma i s d‘après l ‘acte «le sa
pro motion a u d i acona t

,
i l éta i t dans sa

so ixan te- t ro i s i eme an née . L
‘acte de décès nou s

apprend que url i no éta i t cha pel a i n de l ‘égl i se
de Sa int4 évère , 1 Ven i se ; d‘au t res documen t s
ci tés par l ‘abbé Raragnan fontcon noltre auss i
q u‘ i l fu t él u chanoi ne par ie chapitre de Chiog
gie, au moi s de septembre 1582, mai s q ue l

‘
ê

”que de cet te v iile , qul prétenda i t avo i r l e
dro itde nommer ce t te dign i té ecclés i ast ique ,
a va i t refu sé l ‘ i nves ti tu re canon iq ue a u mai t re
de chape lle de Sa i n t—Nero , etque l‘a iTa ire ayan t
é té portée à ladécision du pa tri a rche de Ven i se ,
celu i- ci ava i t con fi rmé l ‘é lect ion fa i te pa r le
chapi t re

,
e t ordonné, pa r u n décret du 14 ma i

1584 , que lariino succéde ra i t au chanoi ne Ange
neueu3, l a da te du” septemhrctssæ. rouie

fo is, l e canon i ca t ex igean t résidence, e t l
‘âge

a vancé de Za rlino ne lui ayan t pas permi s de
changer de séjou r, i l résigna son bénéfice le 18
novembre 1588. Un au t re témoignage b ienflat
leur de confiance et de sympa th ie lui donné
Zarlino par le chapi t re «le Ch i ogg i a e t par ses
conci toyen s

,dans la demande qui fu t ad ressée
au doge de Ven i se, l e 80août1588,pourqu'ille
nomma! leu r évêque. On ne l i ra pa s sans ln
térètune part i e de ce t te pièce cur ieuse , où

J
‘
a i suiv i cette date dons la no tice sur Zedie e que

j
‘

a i fourn ie en 18118 a la B iograph ie uni een dle de

alu. i liehaud : m a is le documen t citépa r llu egnan m
'

a

écla iré depuis lors.
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il estd i t q ue le chapi tre des chanoi nes e t
tou te l a v ille, considéran t que dcpulsla mort
du R . Pi san i , son pasteur vénéré, Ch ioggi a
n ‘a poi n t en d‘évéq ue qui a i t passé un moi s
«le su i te dan s la v i l le

,
en sorte que l ‘égl i se a

ét é comme déla i ssée
,
e t le peuple pri vé des

secou rs spi ri tuel s q u i son t l es résu l ta ts de la
présence d‘un évêque am i de son t roupeau ,
ils le supplientdc satisfa ire audési r hon nete
q u‘ i l s on t d‘avoi r pou r eveque le R . I . 10

seph la ri ino, lenr compatriote , pa rce qu ‘ i l s
on t l a certi tude Qu 'un homme si vert ueux,
hou e t e il‘ectneux enve rs sa pa trie sera
une grande Joie spi ri tuel le pou r tou t l e

peuple ,etc. Lesmémesmot i fs qui enga

gèren t pl us ta rdZa rlino 8réslgner son canon i
ca t l‘empéchércntsan s dou te d‘a ccepter l‘hon
neu r que le chapi tre de Ch ioggi a vou l a i t lui
fa i re .
Le choi x qu i ava i t é té fa itde h rtino pou r

succéder Cyprien de llo re dans l a place de
ma i t re de chapel le de Sa i n t- l a rc, i nd ique a sset
qu'i l deva i t a voi r q uelque répu ta t ion comme
compos i teu r e t q u ‘ i l l a méri ta i t l ambr i no
Bosco (la te r. de!Mondo, an n . 1571, p .

d i t qu ‘ i l com pose des chan ts pl usieu rs voi x
pou r les réjou i ssancesde la v ic toi re de Lepa u te,
qu i furen t appl aud i s, à Ven i se, a vec enthou
siasme . F rançoi s San sov i no , qui déclare Zar
liuo un homme san s pa rei l dan s l a théor ie e t
da n s la compos i t ion (M. Zo rltno , ma es t ro
dt“ copeiia ,…tl qua is ne l la theo rie e nella
eomposv

‘

zv
‘

om dsen se d i t q u'i l com
po sa d'Mm irahle musique pou r les fêtes q ui
furen t données au ro i de F rance Hen ri l i l,
pe nda n t son séjou r !Ven i se . Bcttinelii, qui
po rte un peu loi n l‘exagératlon en d i sa n t que
Zari ino fu t un T i t i en e t un Arioste (fupuretm
T ia io no io Za ri ino [u u n A H osto . . (5) a s
sure que cetutcet te occas ion que futexécuté
l ) Pere«seu le che dopo la mortedel qua ndo. Reno

P isa n i, suo henen er ite poston , que lle e ittl ne n ha ma i
auto che ats state un muse co ntinue nelle cittt,
te iehé le ch iesa d state sempre come dere l i tta eti l po
po lo pr ive dl quel elhl epiritua ii che si huuno de l le
pre n nea di un been … e. et a.orevole del sue
.regge. suppl ice r ivem temente Vostre Sora l“il eu
pita le de' caeon lei. ettutto la clttl lesieme se a l de
votissim l een idori. che si deçn itli lem eiv e n sue he

n-sto desiderio, eloédi l‘or opera app… Sue Mi l

tudine, che si hshh i per rescu e il lime I . Padre

t‘.ioeel o b rilne, eue compa trio te. perche el tien per
em o. cite havende un tel h eomo virtuose etpieeetl bouts, eteflettun lssia e a ile sue patrie. sera

n i gra ndisslmo giovan eeto spirituale e tutto il popo lo,
rte.

Ven ds et'tin nebi
‘

lisriu , etc., édi tion de 1663.
page“9.

(J ) fliso ryin eute d'

ltelie . |.c
i l) Fm vin l, Dvlle Lettvveturu W,

page 355.

pou r ie première foi s u n opéra d‘O rfeo , don t le
ma i t re de chape l le de Sa i n t- l arc au ra i t com
posé l a musique . Les h istoriens frança i s pa r
l en t a uss i de ce t O rfeo , e t di sen t q ue le ca rd i
na l Maza ri n , ayan t l‘a i t ven i r a Pari s une
t roupe de chan teurs i ta l i en s

,
l etitexécute r

devan t la cou r . Les u ns fi xen t l a da te de cette
représen ta t ion en l044 , d

‘

autœsen 1M5, 10-l7
e t 1050. La véri té es t q ue la compagn ie de
chan teu rs i ta l iens, a ppelée Pari s pa r le ca r
d i na l l nse ri u , don na une représenta t ion de
l
‘

0rfeo ed E u rid ice, devan t l a cou r, le5 ma rs
1047. Il es t n écessa i re de remarq uer,a ce sulet,
que s i Ze rl i ne composa en effe t de l a musique
po o r u n drame sur le suje t d‘0rphéa, l

‘
épo

que lndiquée pa r Bettiuclli, c‘es t- i -d i re en
1574 , ce t te musique ne pu t é tre que dans le
s ty le madrigatcsque a plus ieu rs voi x, e t non
dan s le style d rama tique, don t l

‘origi ne ne se
t rouve que dans des ouvrages posté ri eurs à
cette époque. A l‘éga rd de l a représentation dn
méme ouv rage env i ron so ixanteq uinxe an s
pl us ta rd

,
el le es t p l us que dou teuse

,
ca r a lors

l ‘opéra véri table ex is ta i t e n I ta l i e, surto u t a
V en i se, e t l

‘0rfeo don t on pa rle n
‘a puétre

que ce l u i de l onteverde, a lors cé lébre , ca r
le genre madriga iesque a va i t cessé d

‘étre en
u sage.
Aux é loges donnés l arlino, e t qui on t été

rapportés p récédemmen t, on doi t ajou ter cel u i
de llarc Foscarin l, hou Juge, qui ava i t m is à
con tr ibu tion tou tes les bibl i othèq uesde Ven i se
e t qui en posséda i t lui-méme une immense
en pa rtantdu mai tre de ch apel le de Sai n t
Harc, il s

‘
exprlme a i nsi : I l nos t ro G ian /fo

Z a ritno , [emoto res ta ura tors della musi ca
t'ntutto il fautl‘avouer,
le peu qu‘on con na i t a ujourd‘hu i des œuv res
d‘a rt pra t ique dus 1 la plume de ce composi
teu r ne pa raitpas Jus t ifier ces loua nges sou s
l e rapportde l‘ i nvention ; ma is à l‘égard d u
méri te de l a factu re

,
ses prod uct ions son ttrés

supérleuree l‘ idée que ce rta i ns cri t i ques
modernes en on t vou l u donner. Un seu l ou
vrage comple t es t pa rvenu j usq u

‘à nous ; i l a
pou r t i tre ”Muta t ion s sea:uoeumperP ht
lip. Usbertum edi t: . V enetic , apud F r.!am
pau ettnm , 1500, in—é‘ . Ce recuei l renferme
v i ngt e t u n morceaux six vols.

L
‘éd i teu r, Ph i l i ppe Usberti, é ta i t é lève de

url i no, et mont re , dan s sa déd ica ce aux pro
cu ra teu rs de Sa i n t—Marc, une grande admi ra
t ion pou r son ma i t re .M. deWinterteld, as
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sure (1) que les pi èces de ce recuei l son t infé
rieures à cel les des anciens ma i t res néerlan

da i s e t méme aux œuv res des temps les pl us
n culés : ce jugementmanque abso lumen t de
j ustesse et d‘exactitude ; tou t le monde peu t
s‘en assu rer en exami nan t a vec a t ten t ion l‘an
tlenne s i x voi x que Paol ucci en a t i rée

,
e t

q u ‘ i l a donnée en part i t ion dan s le deux i éme
volume de son A rteprattca dteontrappunto
(pages 250 Le morcea u esté tabl i su r l e
chan t de l‘autienne duMapn lficatdes p remié
res vépres de l‘Assomption de laVierge (V i rgo
prudentfssi‘ma ). Sur ce chan t, zerl i ne fa i t u n
ca non t ro i s pa rt ies , résq a l tern a t ivemen t
pa r mouvemen t con t ra i re e t pa r m ouvemen t
d i rec t, e t les t ro i s au t res pa rt i es fou t u n co n

t repoi n t d‘ i m i ta t ion él égan t, bien lié, e t dans
leq uel on n ‘aperço iten rien la géne qui deva i t
résu l ter de l a t ri p le obl iga t ion du ca non . Or,
cette faci l i té, e t l a pl én i tude d‘harmoo ie qu‘on
t ro uve dans tou t le cou rs du morceau

,
son t des

qua l i tés bien supérieu res ce qu
‘
on rema rq ue

dans lesœuvres des ancien s ma i t res flamands
don t parle deWi n terfeld. Six morceaux de
Zarllno se t rouven t a uss i dans une col lect ion
d
‘
én ngi les m ise en musi que à plusieu rs vo ix

parWi l l aert e t quelques —un s de ses élèves
,
e t

puhliée à Nu remberg dans les ann ées 1551
1550. P l us ieu rs morceaux placés dan s la col
l ect ion de Ph i l i ppe Usberti ava ientété i nsérés
dans d‘au tres recue i l s puhliés1 Ven ise en 1540
et1563 .Enfln u ne messe qua t re vo ix en pa r
t i t ion , deta rt i n e , se t rouve en manuscritdans
l a b ibl ioth èque de l‘Institutmusical de Bolo
gue .

Pour bien apprécier l e méri te de Zerl i ne
comme a rti ste, il faudra i t counaltre les ouvra
ges qu

‘ i l a écri ts pou r le serv ice de l a cha
pel le de Sa i n t—Marc ; mai s tous on t d isparu des
a rch i ves de cet te cha pel le, avec les œuv re s de
tous les a utres grands mus icien s qui furen t
a t tachés, depu i s le quatorz ième s i ècle jusqu ‘à
l a li n du dix— hu i t ième. Commen t e t pa r qui
s‘es t opérée cet te spoi l a t ion déplorable?C‘est
ce qu‘ i l es t i mpossible de d i re ; ma is le fa i t
n ‘es t q ue trop réel

,
e t l ‘abbé Raveguen l ‘a

consta té dan s une note don t l e tex te es t r.1p
porté cl-dessous

l eb. Gebricli un! sein Zeitelter, prem iére pa rtie ,
page 110.

Ho in terroga que l di “avec , sa n egltevmadl
della musica di chien

_

eo nservem rn qua lche cosa dello

tartine , e se sape een dove fossero le tanti een‘tti run
sicali antiquati. e entamente m iglio vi del la musica sn o
derna . :i l si rispose anche da i plu v eeehi. che dr

_
llo

Za vline nen avevano ma i veduto . ne cantate eleun a

compo sition che gli scritti de maestri antich i. 1 qua i!

ZARLlNO

si eeeeerravano in eh iese .soe e da mo lto tempo spa riti,
e lle l me lti più serltti muelee li entiqnatl '

clse etco n
servavano nel l ‘ archivto de lle Presen tî a de aupre sono
statl manomessi.e pa rte.per qu ete si potetra»lre re.
passero ne o ltramu e , e perte eltremoate. desque

superflu i l piteercare dove dell‘ or igine de l i‘ arte si
de veveeo emcvul più bei parti de l l‘ inm no umena in

questo prepeslte. Ar idi itore
'

stieri ditanto tese ro . le ci
dere baree e .e volésse i l e iele che a lca n i de i nostr i non
aveseero lorotonute mano e par ispirito di partito , e per
v ilth di poco danaro . sense rifiettere che prin vune la

naaiene di qua ete anche eonquista peteve esu vie dl
decore e di encre .

Quel que soi t le regre t que pu i sse i n spi re r la
perte des pri nci pa les compos i t ions deta rti ne,
ce que nou s possédons de ses travaux dans la
théo rie de l a musi que suffi t pour le p lacer a u
rangdes plusgrands musi cie ns de l

‘
Ita lie. Les

ouvrages que nou s avons de lui su r ce t te ma
tière son t ceu x -ci 1° latituzia n i ha rmon i
ohe, divise la quattro pa r“, nelle qua“, et“!
le matert‘e appart… “alla musica , sitro
ea no dlcl u

‘

a rati meltiMulti de‘ poets‘ Ms
tors‘cs‘ etMoto/i . V en i se, 1558, ln- l‘o i. de 4 48
pages. Une deux ième éd i t ion a été publ iée
dans la méme v i l le

,
en 1502, e t une t ro i si ème

en 1575 , aussi dan s le forma t ln -l
‘

oi . Ce l i v re,
monumen t du profond sa vo i r e t du hautméri te
de l ari ino , es t l e réperio ire où tous lesthéo ri
ciens on t pu i sé penda n t près de deux s i ècles.
Les deux prem ières pa rt i es son t re la t i ves a u x
d i v i s ions de la musiq ue, a l a n a tu re des i n ter
vallee, leu rs p ropo rtions numériques e t au x

gen res . Latro isième renferme u n bon t ra i té
du con t repo i n t, e in, pou r l a prem ière foi s, e n
t rou ve les règles du con trepoi n t double véri
tabl e. La qua trième pa rt ie es t u n t ra i té des
modes outous du pl a i n -cbant. D imastm
tientha rm onteha nelle qua itrea imente st
tratta no la case della musica e t si ñmieono
melti d ebit“d'importa usa ; ln Vene ti a, pe r
F rancesco dei F rancescbi,

‘

sanese , 1571, in

fol . de812 pages . Une deux ième édi t ion a paru
dans la méme v i l le, en 1575, sous ce t i t re : Le
D imestrotc‘on i ha rma nt‘che, divise la etnque
region amentt, etc., in -foi . de 287 pages .
Dan s ce t ou v rage , Zar| i ne rapporte qu‘ i l ren
con tra

,
su r l a pla ce de Sa i n t—Ma rc

,
a u moi s

d‘avri l 1562, F rançoi s V i ol a , mai tre de cha
pel le du duc de Ferra re, avec C la ude I erulo ,
célébre o rgan i s te, et qu

‘ i l s a l lèren t ensembl e
fa i re u ne v i s i te a u v ieu x ma i t re de chapel l e
AdrienWi l laert, prés de qui ils t rouvèren t u n
de ses am is

,
nommé D esidsrto, e t que la con

versa t ion eu t la musique pou r obj et . Zarlino
suppose que son l i vre est le résumé de ce t en
t ret ien e t de pl usieu rs a u t res qu i l e su iv i ren t .
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da i papa G rryorr
‘

o X l” ; ib id .

,
1583, in

-fl‘ .

Tous ces écri t s on t été recuei l l i s e n une. col
lect ion i n t i t u lée : D i lu t te l ’open del R.M.

d iese/fe Z a fi ino da C hi ogyia , ma est ro dl
rapelle della Seren iss. S ignoria di V ene t ia ,
clt' si scritse i n bueno l ingua i ta lia na , gtd
sepa ra ta men te posts in luce , hora di n uov o
co rrette, a rc resciute e m r

‘

gh
‘

orate, i n s ieme
r i s ta mpa te . V en ise, F rancesco de‘ F rances
ch i

, 8anese, 1580, 4 vol . in— fol . , o rd i na i re
men t re l i és en deux tomes . Le prem ier volume
renferme les i n st i t u t ions ha rmon iques ; le se
cond, les Démonstra t ion s ; l e t ro is i ème

,
les

Supplémen ts musica ux , e t l e dern ier, l es pe
tits écri ts su r di ve rses mat ières .
ta riino ava i t a n noncé , dan s l ‘avi s au lec teu r

de l ‘éd i t ion des Insti t utions ha rmon iques pu
bliée en 1575 , qu

‘ i l éta i t occupé de la rédact ion
d‘u n tra i té généra l de tou tes les pa rt ies de l a
m usi que, et q u

‘ i lte proposa i t de le don ner a u
publ ic sou s le t i t re deMalon e, eMusico per
fetto. A l ati n du hu i t i ème l i vre des Supple
men t i musica li, i l d i t a uss i q ue les v i ngt—c i nq
l i v res Ds lle musica qu‘i l a va i t prom i s

,
et qu‘ i l

a va i t éc ri ts en langue latine, éta ientpreis
para i t re a vec cel u i qu ‘ i l appela i t U clopeo eMusica perfet to. Enfi n , da ns l‘a ve rt i ssemen t
de son pe t i t tra ité De vera a n n i forma , pu
hllé en 1580, Il s

‘expri me a i ns i : Quln etia m
libre: uiq inti quinque, De Utm queMusica
im riptos, nen si nemulteMore compon e
rim ques breni utconfldo , tibi ln apertum
relates leger, etc. Cependan t ces importa n t s
ouvrages n‘on t po i n t pa ru , e t les manuscri ts
n‘en on t poi n t é té re t rouvés. On peu t vo i r à ce
sujet ce que j‘en a i dità l‘a rt icle Ca en . Le

père l artin i posséda i t u n t ra i té manusc ri t de
ta rt i ne, qui es t passé dans l a b ibl ioth èque de
l
‘
Institutmuticatde Bo logne, e t qui esti n t i
tulé Tra t ta te else la qua r ta etla qu i n ta so n o
men onstra le contena ntsperfettsed imper
[el le.
On ne conna i t pas de portra i t gravé an iben

t ique deta rti ne , ma is il ex iste une méda i l l e
i nd iquée dans i ‘ll isto ire méta l l ique du comte
A ndré G iovanel l i qui se t rouve en manuscri t à
la b ibl iothè que Sa i n t—l arc de Ven i se . Ce t te
m édai l le a été dessi née

,
e t le dessi n estavec

ceux de la col l ec t ion formée pa r l ‘abbé Bo ttar i
a u sém i na i re de l‘évéché de V eni se . Une des
faces représen te le bus te detartine avec l‘in
sc ri pt ion J oseph Za rilnutà l'au tre on voi t
u n orgue a vec ces mots a u con tou r : Lauda to
cum i n chordis.

i ndépendammen t de l a monograph ie de
l ‘ abbé Ran ga surta rlino

, on a de H . Colli

ZARLINO ZEBELL

(voyez ce nom) une not ice i n t i tu lée : Na r ra
s iene della v ita e delle opere del prete C los.

Z u rli ne . ma es t ro eelcberrim o nella cappts

duca le di Venezia . Ven i se , 1856 , in

Ce tte no ti ce a été reprodu i te par l ‘au teu r
dans son l i v re i n t i tu lé : Stor ia della mus ica

sacre ne lla girl cappe lla di Sa nMa rco i n
l ’enesia (Ven i se, 1854 , deux vol . ln t .
pages 19°- l ili .

ZA RL ÏNO (Lom m e ). Sou s ce nous d‘u n
au teur i ncon nu

,
a été pub l i é un poeme i ta l ie n

don t le con t re po in t es t le sujetet qui a pour
t i t re L‘A rte de ll' co ntrappunte ,pa ssatempn
a rma n ice - poe t ico i n etta eu rime ,

composto
e dedica to a lla nohil don na la Signum cen

tease F a n n y P iwi note Spa nnacclri de , etc .

Sienne, 1828.

ZA RNA C B (Accum x—C e nsm u l, d i rec
teu r de l‘école des pupi l l es Potsdam

,
né l e

21 septembre 1777à I ehmke, dan s la V iei lle
l a rche, o is son frè re éta i t pa steu r. Après

°

avo ir

étud ié l a théo logi e à l
‘

Université de B al le ; il
fu t pendan t quelq ues an nées i ns t i tu teu r s
Pra ncfort-su r- I‘Oder. l u 1805 , il obt i n t aa no
m i na ti on de second pasteu r è lleeslmv . l u

1818 il échanges cet te pos i tion con t re cette de
d i rec teu r de l‘école de Potsdam,oh il exerça une
pu i ssa n te i nfluence su r le chan t en chœu r. Une
grave accusa tion , don t il se justiha compléte
men t, ayantété portée con tre lui en 1884 , sa
san té s‘en attéra , etli mouru t le 15 mars 1827.

Aunombre de ses ouv rages, on remarque cel u i
qui a pourtitre D ie D eut schen Voih üeder

m itV oüsœiæn [ti r V olh ehulen , nobel ei ner
A hha ndlung ilh r das V o lks lied (LesCha n t s
popu la i res a l lemands à l‘usage des écoles du
peuple, avec une disserta t ion su r le chan t po
pula ire) , l ertin ,lBiO- lüO, deux parties in—80 .

ZA VAG ANTI (Su ns), compos i teu r, né à

V érone, futma i t re de chape l le dans la cathé
drale de ce tte v i l le, et v écu t vers le m ilieu du
d i x- septième s iècle. i l a publ i é de sa compe
sition ”m e 0 sa c re leds co ’l batte eti ro
menti e pa rte sen se ce

'l organe op. 1 .

V en ise, V i n cen ti , 104 i .
ZEB ELL v iolon i ste a l lema nd

,
futat

taché è l ‘orche st re du théâ tre du Vaudev itle
Pari s, vers 1805, e t mouru t dans cet te v i l le en
18l9 . On a gravé de sa compos i tion 1°Tro l s
sona tes pou r v iolon , avec basse, op. 1, Pari s,
Naderman . Va ria t ion s en études onc les a i rs
Q ue m eets—j e la {e ngi n e t les Fo lies d'£ u

payne, Pari s, P . Pet i t. T roi s duos fac i les
pourdeux violens,op. Pa ri s

,8leher. 4°Troi s
dues p rogressi fs, ep. 5 , ibid . 5 ‘ Tro is duos
concertan ts

,
op . 4 , ibid.
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ZEID LEB (J ean-Greaeu), né aCbemn iu,

en I lsnie, vers 1590, fi t ses é tudes a J éna e t

y puhlia unethèse i n ti tu lée Terna ma

sicus. D isputatio pro loco . J éua , 16 15 , in
-4'

de 4 pages. Les t ro i s questi ons posées dan s
ce ttethèse son t 10 S i l‘on peu t fa ire u sage,
pa r mouvemen t semblable, de don : eonsen

n a nces pa rfa i tes en t re les memes pa rties.

9° Si l‘on peu t employe r de la méme man ière
deux disso nauces. 8° Si le musicien doi t êt re
ph i l osophe .

ZEID L ER (Man a ma ) ,mai t re de chapel l e
à Nurembe rg, naqu i t danscette v i l le, l e 22 ma i
1080. Ayan t pe rdu so n père â i

‘ igede dix ans,
il en tra à l ‘éco l e de Sa in t-Seba ld , y fi t ses étu
des e t appri t la mu sique eous la«lirection de
Schn emmer. B n 1097, il dev i n t élève du cé

lèbre organ i s te Pacbeibel pou r l a compos i ti on ,
e t appri t auss i ”once de tous les i n st rumen ts
à ven t, du v iolon e t du clavec i n , po ur dire ce
qu

‘

on appel le en A l lemagne m us icien doui lle .

U ne occasion favorable s‘étan t présen tée pou r
voyager avec u n riche négocian t de Nurem

be rg, il v i si t a les v i l les pri nci pa les de l
‘
Autri

che, e t pro fi ta V i enne des con sei l s de Fux ou
Fuchs, ma i tre de cha pe l le de l

‘empereu r. De
re tou r Nuremberg, il s

'

y l iv ra avec succès a
,la compos i t ion, écri v i t des ca n ta tes d

‘égl i se,
des oratori os de la Passion et des sérénades .
So n méri te l e fi t choi si r en 1705 pou r rempl i r
la place d‘organ iste de l ‘égl i se Sa i n te—Marie
dans sa v i l le na ta le. Plus ta rd i l alla F ranc
fort e t s liayence en qua l i té de musi cien de
v ille , e t en 1712, il reçutsa nom ina t ion de
ma i tre de chapel le a l a même ég l ise de Nurem
be rg. Après en avo i r rempl i les fonction s pe n
dan t t ren te- tro i s a ns, il moumtie 10 septem
bre 1715 .

ZEID LEB (Cna m —Steam er), lits du
p récéden t, naqu i t Nu rembe rg l e 94 sep tem
bre l7i9, e t y mouru t le 15 mars 1780, à l

‘âge
de soixan te —sep t a ns . Au nombre de ses eu
v rages l i t téra i res, on t rouve u ne d i sserta t ion
i n t i tu lée D issertatio eptstolica de oeterum
philosopho s tud io musica , Norimbcrgæ,
1745,ttt—4 °de 12 pages .
ZE IL B R ( le père Gam es), bénéd ic t i n ba

varoi s, vécutdaus la première pa rt ie d u d i x
hu i t ième siècle . On a imprimé de sa compos i
tio n 1°C i tha raMa ria na , sedecim a nttpho
n is la ndes co ncin ne resona ntibus a n ima le .

Augsbo urg , 1734 .2‘ Tren lc motets a l lemands
,

i bid. 1730. 3‘ D uodecimMaguificatquo rum
pa rs p rima 0so lemm

‘

o ra : secunda 6 m in us
solsmn ia ex h ibetibi d.,

1757 V iginti B e
ncdictiones pro sotemn i octa ua L

‘o rpori s
me nu. en v . et:s ausrcuss. r. sm .

3 13

C h ri s t i , etc ., quatuoruocibus o rd. 9 uiolin is

etorga ne net:ess. v i olone . cla rin ia estlitsu‘

s

adhibendis, etc., op. 7, ibid ., 1759 . 5' X I“!

A ntiphon at, ibid . , 1740.

ZEl LMANN V AN SA L“(C h u n), pré
dicateur hol la nda i s

,
vécu t à Amsterdam dan s

l a seconde moi t i é du d i x- hu i t ième si èc le . i l a
fa i t impri mer u n sermon i n ti tu l é Hetseri eu
Gode behagend singen , uoorgsstetd en a a n
geprezen i n eue Kerketijke redeuoering, etc .

(Le beau chan t, agréa i»le à ilieu, présentéetre.
commandé dans un sermon

, Amsterdam
,

1774 , ln

ZEITZING (Pn eus) , fac teur d
‘
orgucste

nommé en Si l és ie
,
naqu i t Ja uer en 173 1, e t

mouru t Prankenstein , le 13 mars 1707. i l a
constru i t plus

‘

de quaran te grands i nst rumen ts
cons idérés comme excel len ts .
ZEL ENK A (i m -Dun e), né L anno
wies, en Bohême, é tud i a en 1717le con t repo i n t
sous l a d i rec t ion de Fux , a V ienne, e t fu t u n
des pl us sava n ts musiciensde son temps . Dan s
sa jeunesse

, i l en tra au serv i ce de l
‘étecteurdc

Saxe,euqua iltéde v io lon i s te,puis ii eu t le t i tre
de mai tre de cha pe l le de ce pri nce . En 1723,

il assista a u couro nnemen t de l‘empe reu r Gha r
les V I a Prague, e t écr i v i t pou r ce tte ci rre n
s tance l'opéra la t i n Sub otra pac is , et pa lm e
uirtutis, con spicua o rbi s regis Bohem ia eo

rona , qu i fu t exécu té pa r les é lèves de l
‘un i

versité. Ce composi teu r mourn i a Dresde, le
92 décembre 1745 . i l a écri t pl usie u rs messes
so lennel les

,
des vépres,Mugn lfieat,llequk m ,

e t d'au tres compos i t ion s pou r l'égl is e . On voi t
figu re r sous son nom, dans l

‘ ancienne co liec
t ion de B re i tkopf, u n [gri s a q ua tre vo i s ,
deux v iolon s

,
deux v io les, o rgue, deux hau t

boi s , corne t ett roi s t rombones, en manu
scri t .
ZE LL B EL (Freeware), di recteur de me

s ique e t organ i s te à l
‘égl i se Sa i n t—Ni co l as de

Stockholm
,
naqu i t en 1080, e t ob t i n t sa place

d
‘
o rga n iste en 1717. i l a publ i é u n tra i té d u
tempéramen t musica l I n t i tu l é l

‘

empere

t u ra tono rum , Stockholm, 1140, le Ce

musicien a la i ssé auss i en manuscri t ua

t ra i té de la basse con ti n ue, en langue sué
de i so.
ZE LL E I\ (G. d i recteu r de l a cha

pe lle du duc de l echieuhourg-Strélits, né en
1728, étudi a l a musique à Berl i n . En t ré a u
serv ice d u duc deMecklenbourg, i l futparticu
fi èremen t cha rgé de la d i rec t ion duthéâtre , et
composa pour son se rv ice 1° P olizéne, meno
drame représen té en 1781 . 9‘ l e B riga nd
hon nête homme, opéra, 1789 .On con na i t aussi

33
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sous son nom un concerto de v iolon , écri t entm . i l mou ru t li eu-Strelltx , l e 18 avri l
1803, sl

‘âge de soi xan te—qu i nze an s.
ZE L L E li (Cau ses -Aeonsre—Yateü rc),

con se i l le r de l‘en se ignemen t supé rieur du
royaume de P russe

,
né dans leWurtemherg,

le 15 aoû t 1771
,
a été d‘abord préd i ca teu r

I re ne , puis a d i rigé en 1801 une écolede pau
vres Tuhlngue, d

‘aprés l e systéme de Pes t a
loszi. Un a n après, il é ta i t pas teu r e t pro fes
aru r a u gymnasede8a int-Ga i l ; aumoi s d‘ avri l
1809 i l a obtenu la place de conse i l le r des élu
des dans le royaume de Pru sse . Il v i va i t en
co re Kœn igsberg en 1859 . Ce savan t a publ i é
u n l i v re i n t i tu l é B eitrz ge sur B efæa g
der P roust. Na tiona l—Erstei ung (Essa i pour
l ‘avancemen t de l‘éduca t ion na tion ale en
Prusse) .Kæn igsberg,Mgen , l810 1817, in
l a qua t rième part ie de ce t o uv rage con t ie n t
des é lémen ts de m us ique e t de chan t pou r les
écol es popul a i res, d

‘
après lespri nci pe s de Pes

talou i.Cette qnatriéme pa rt ie s pourtitre Ele

men te derMus ik, l a uigsberg, 1810, un vo

l ume ln -8r diviséen deux pa rt i es
,
l a première

de cen t ci nqua n te e t une pages , l a deux i éme
de cen t q natre—v i ngt—dm nse .

ZE LT ER (C nants—F séetmc}, n é sBe rl i n
le 11 décembre 1758 éta i t fi l s d‘un mai t re
na çon e t fu t d‘abo r dobl igé d

‘exercer l‘éta t de
son pére. Tou tefoi s, Il a va i t reçu une bonne
éduca t ion , parl a i t etécri va i t plu sieu rs langues,
e t ava i t fa i t u ne étude approfond ie de l a me
s i que . Dan s sa jeunesse, il ava i t appri s sjo uer
dupiano, de l

‘
o rgue e t du vi olon . Ce dern ier

i nstrumentfis t part icu l i èremen t l‘obje t de ses
é tudes ; il y acqu i t une certa i ne habi leté e t
joua maventla pa rt ie de prem ier v iolon dans
les orchest res.Son péœ avaitex igé qu‘ i l étudiét
l‘a rch itecture pouren fa i re sa pre fessiou. ï ous

les trava ux d e sa jeunesseth ree! i n terrompu s
par l a céc i té dontil list frappé al‘age de 17ans,
1 la suite d‘une longue e t dangereuse ma ladie .

Dans cet tetr i ste s i tu ati on , il rev i n t à l ‘étude
du cl avi er du pi ano qu i futsa seu le ressou rce
con t re l‘en nu i . Ayanten iin recouvré l a vue, il
pu t reprend re le cou rs de ses études e t se li
vrer l son penchan t i nv i ncible pour la mu
s ique. Deven u l ‘élève de Pasch dans ce t a rt

,
i l

en futanssi l‘am i dévoué . li ne i n t ime am itié le
lia a8ælbe j usqu‘à la fm de ses jou rs . B ien
qu‘ i l ne culi ivàtl a musique que dan s lesmo
men ts de loi s i r q u‘ i l pouva i t dérober sa pro

Suivan t la Gin ette musis de Berl in, 1855.n°36,
l e tter sera i t ne s P in ce . prés de Potsdam ; ma is lui
méme di t queMilli futle l ieude sa n a issance , dans
so n autobiograph ie.datée du septembre 11108.

fession
, I l litde bon ne heure ses prem ie rs as

sa is de composi t ion dans des recuei l s de cha n ts
qui enrentdusuccès. Lesh ioga a llema nds

di sen t qu‘ i l surpasse, dans ce genre de piéces,
ses co nteniporsius R ei ch a rdt e t Schultse, e t
qu‘i l y a dans sa man ière p lus d‘origi na l i té,
dan s son express ion pl us de force que dan s la
leu r. Aprés la mortde Patch , l elter ae chargea
de l a di rect ion de l‘Académie roya le de chan t
fondée pa r cethomme v énérable

,
etle ro i de

Prusse le nomma professeu r de mus iq ue a
l‘Académ ie desMaux—a rts de Berl i n, en 1809,
sur l a proposi tion de Gu i l laume de llumhold.

Il fonda aussi un e soc ié té iyrique (LMsrtafel)
qu‘ i l d i rigea longtemps avec zèle et qui pri t so n
nom après sa mort. [l eva i t composé pourcette
sociét é en vi ro n qua t re- v i ngt-tminae chœu rs
pou r des ro is d‘ immmes.Depn is 17001usqu

‘
en

1832, il en t re t i n t avec Gœlhe une acti ve cor
respondance qui a été recuei l l i e après leu r
mor t pa r Il . R iemer, consei l le r e i hibliolhé
ca i re du grand -duc de Su e-Weimar (B rief
w heel smisehen Gathe und l etter, Be rli n ,
1888- 1886 , s i : vo lumes in e t dans l aquel l e
on trouve des passages e t detanecdo tes rem
pl is d‘ i n térê t concern an t beaucoup . d‘a rt i stes .
Nul dou te que les rapports fréquen ts de 2el te r
a vec le grand poe te n

‘
a ientexercé de Pin

fluen ce su r le goû t et su r l es o pi n ions du pre
mier rela t i vemen t l ‘a rt . La mort i nopi née de
Gœthe fu t si dou lou reuse pou r son v ie i l am i

,

que deux mo is s‘é ta ien t a pei ne écou l és depu i s
cetévénemen t, lorsq ue l u i-méme descend i t
a u tombeau , le 15 ma i 1889 . letter ava i t ét é
ma ri é deu x fo i s . De son premier hymen . il
ava i t eu deux ll ls

,
don t l‘aloé mour ut en 1812

e t l e plus]cttne en 1816 . Son i n fluence sur les
progres de la mus ique en Pru sse futconsidé
rable. l l forma plusieurs élèves d i st i nguer,
la téte desquel s se pla ce l eudclssob n . On a
gravé de l a composi t ion de Zetter : l°‘1‘énébres
quat re voix sa ns accompagnemen t, l eipsich ,
llohne ister. Plusi eu rs chan ts séparésà t ro i s
e t quatre voi x eur des poés ies de 8cbiller

,
de

Gœthe etde quelques au tres , Be rl i n , L ischke ,
Trautvvein . 8° Qua t re recuei ls de cha n ts, ro .

mances e t bal lades 8 vols seu le, avec aecom
pagnementde piano

, Berl i n , & hlesioger.

4 ° Sia chansons a l lem andes pou r une vo ix de
con tra l to

,
Bertin, Traulvreln . 5‘ Si: idem

pou r vo ix de basse
,
ibid. Zel te r publ i é l a bio

graph i e de l'a ctua vec son portra i t,tous ceti
t re B iograph ie von 0. F . C . Patch , Berl i n ,
$cbiesinger, 1801, grand it: Il a l a i ssé
en manuscr i t u n gra nd nombre de can ta tes
pour vo i x seu le e t chœur de chora ls e t
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n
‘éta n t présen té a u concours

,
au moi s d‘avri l

1676 , pour la place de ma i t re, devenue vacan te
pa r la mort de Ca va l l i ,"se v i t préférer son
compé t i teu r Na ta leMonforrato . Su i van t l e
même éc ri va i n , ce fu t à Naples qu

‘ i l mou ru t .
i l ava i t fa i t représen ter à Ven i se l es opéras
don t les t i t res su i ven t

,
ava n t de qu i t ter cet te

v i l l e 1° La Guerriem Spa rta na on 1634 .

2°Eupatra , en 1055 . 8° Fort u na dlRodope
e ds“Da lmtra , 1657. 4° L‘I ncosta nza t rios»
fa u te

,
1058. 5° A n t igona drlusa da A lces te,

1000. 0° A nnt'ba le fn (Japo n 1001. 7° Gil

Scherzv
‘

dc
‘

fortuna , 166 1. 8° Le Fa t iched‘Er
ca le , 1002. 0° L

'A mor guer riero 1003 .

10° c ibiade, 1667. 1 1° Sem iramtde, 1070.

19° E ra clc
‘

o , 1071. 15
° A t t i la , 1679 . 14 L a

.S
‘

eh ia ra fortuuata , en soci é té avec Ccsti, 1074 .

1 5° L eom
°

da i n Tegca , en col labora t ion avec
Dragh i , 1070 On con na i t a ussi de co compo
siteur : 10° I.r L agrime della V ergi‘ne, ora to
r i o compo sé en 1069 . 17° Sacrz La ndes com

plrctenstertfnm m i ssam psa im osqne dom i n i
ra lea 5 eocr

‘

bus e t i n slrnmcntü pa rlt
'

m

saecessa ri fsetpa rtu‘m ad l ibi t um deca uta ndæ
,

o p. 0, V enetiis, 1050. 18° Sona tes t roi s,
q ua t re

,
c i nq e t s i : i n st rumen ts

,
op. 7, Prey

berg, 1001, in - lo l. Les t i t res de ses a u tres ou
vrages son t i ncon nus .
ZIA R I (Mi nc neveu du précé

den t
,
né à Ven ise vers le m i l ieu du dis —sep

tième siècle , écri v i t penda n t plus de v i ngt a ns
pour les théâ tres de cette v ille , e t fu t appele
V ien ne en 1705 , en qua l i té de seco nd ma i tre
dccbapei ie . On n'a pas de rense ignemen ts po
sitifs su r l a date de sa mort , ma is on cro i t q u ‘ i l
décéda V ienne ve rs 1720. V oic i la l i s te de
.se

-ttouv rages : 1' Ca nda ule, Ven i se , en

1070. c ssa ndroMagn a t‘u St‘don e, ibi d.

1070. 5 ° l a N iro/a bizza rm ,
i bid . , 1800.

4 ° A lcc
‘

biade, ib id . , 1080. 5° L a l
'

irtù subli
m a ta da lg ra nde, ibi d . , 1685 . 0° Ta ille Oe i l

lt'o
,
ibi d .

,
1685 .7°L 'I nga nn o regna n te, ibi d .,

16118. 8° I l g ra n Tam er la n o , ibid . , 1680.

0" C reon te, ibid. , 1000. 10° Fa lstren a , ibid .
,

1000. 1 1° L ’
J ma nte £ rôe , ihid.

, 1600.

12°Ma r te de lu so
,
ibi d .,

1601. 13° La V i r t ù
trionfa n te de li ’ a mo re e de li ’ odfo , ibi d . ,

1601 . l«1° llosn liuda , A mor
fig.

‘t‘0 dr!m crtu, ib id.

,
1603 . 16° L aMaglie

uuutcu, ibi d 1001 .
-17° L a R u ta P au la

ib id .

,
1604 . 180 D om icio , ibid . ,

i -i 5 . i n trioufo , ih id.
,
1600.

i t‘ :…l 1606 . 2 1° Udoa rdo , ibid. ,

1007. I l dl So lomon , ibi d . ,

1007. 930 Egr
‘

sto
, re de

‘

C ipro, ibid. , 1608.

-i r C lt’ Amo ritrn gli 0di , ibid .

,
1600.

dos io
,
ibid . , 1000. 96. Il Ducllo d 'a mo re e dl

ven de t ta , ibi d ., 1700. 27° G iorda n o P ia,
ibi d.

, 1700. 28° Melca gro , ib id., 1700.

20° Tem istocla , ibid. ,
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Z IB U I.K A . V oyez C lD UL KA .

ZIC K (Wa rm ), organ i s te e t composi teu r,
fu t membre de l ‘o rd re des F rères de la chari té
e t d i rec teur d u chœu r de leu r couventFra
gne, où i l mouru t lo 1° oc lobre 1755 . Il a va i t
a ppri s l a composi t ion V ienne nous l a d i rec
t ion de Rou t ie r, de Schmi t t e t de T uma. Ziclt
a la i ssé en man uscr i t beaucoup du compost
tions pour l ‘égl i se.
ZIEG LER (Juan-Can sm vnz) , d i rec te ur

de musique e t orga n i s te aWittcnberg, vers
1700

,
y a publ i é de sa compos i t ion l nta v olrs

ta ra per ut‘ola di ga mba , co ns i sta n t e n en
trées, a l lemandes , cou ran tes, sa raba ndes et
caprices, in —8° obtong .

Zl EG L I—ln (Can i rrsu-Tuêova ncs) , né le
15 ma rs 1702 a Putsan ita , dan s la Lusa re su
péricure , où son père éta i t organ i ste etpr ures
seur du co llégc, commença ses études musi
ca ler e t l i t téra i res dans l a ma i son pa ternel l e,
pu i s il a l la les con t in ue“ Ital ie, dan s l a ma i
son des Orphelins, cn 1715 . Vers 1733 i l alla
Dresde prendre des leçon s de ba sse con ti nue,
de con trepoi n t

,
e t d ‘orgue ches Hoin icben,Wei ss, Pesold e t Pisendel. De re tour s Ita l i e,

i l passa qua t re a n nées étud ier le droi t e t à
composer d i ve rs morceau x de musique. En
1727 i l fu t appelé a Quedi inbourg en qual i té
d
‘
orga n iste de la cou r, e t en 1750 i l eu t le t i t re
d
’

organ lste de l ‘égl i se pri nci pa le de ce t te v i l le.
Ziegle r a l a i ssé en manuscri t un tra i té d

‘ha r
mon ie divisé en deux pa rt i es e t i n t i tu l é : D er
lV ohlinform i rte Gm ra l-B a ss i s t (Le parfa i t
accompagn a teu r de la ba sse con ti n ue.)
ZIEG L ER ( Ju n -Gon n a ) , nesD resde,

en 1688, é tud i a l
‘orgue e t la compos i t ion sou s

l a d i rect ion de Pézold, de Zacbau, de Ba ch e t
de Thel le, pu i s il voyages quelque temps pou r
perfectionner son goût. De re tour Dresde, il
y fu t nommé organ is te e t d i recteur de musique
de l ‘ égl i se Sa i n t-Ul r i c. l l v iva itencorccn 173 I
(le musi cien a la i ssé en manuscri t deu x a n nées
complète s de musi que d ‘égl i se, etdeux t ra i tés
de mus ique i n t i t u l és 1°Neuerfn ndevie mus i
lta iitchr A nfa ngs-G rü n de, die sogeua nutrtv



ZiEGLÈR ZIMMERMAN
Ga la nterten bein /{end (Nouveaux é léments
de musique concernan t les ornemen ts appe lés

ga ia nten ‘

es. Nouvelle, inslrnction conce r

nan tta basse con ti nue .

Zl EG LE“ (Fnsuçms) , moi ne de l
'
abbaye

d
‘

El:erhach , dan s le llli inga n , a fa i t gra ve r s
Nu rembe rg, en 1740, un recuei l de pièces d

‘
o r

gue i n t i tu l é [XXX ]? l ntertudia sine bre
m

‘o rea versieula
‘

ad num
”

cam chora le»: ubt‘que
uecessa r“. Quelque temps aprés, il a fa i t pa
ra ltre u n deux ième recuœitde pièces pour le
même ins trumen t

,
con tenan t qua tre -v i ngt

q uatre petitestonnes .

ZŒG LEB (Aurora ), poete dramat ique,
q u i v i va i t sV ienne, en A u t ri che , ve rs 1820, a
publ i é une sorte d‘almanach musica l i n t i tu l é
A dressenbuch non Tonk ilnsttern , D iletta rt
ten , [lof Ka mme r Theater ,undKi rchenMus ikern, etc. (L i v re d ‘adresses des musl
ciens

,
ama teu rs etprofesseu rs de musique at

tachés l a cour, à la chambre, aux t héâtres e t
aux ég l i ses, V i en ne , St rauss, 18î 3.

ZIN K EI SEN Œncnsnms) , co nto r à l‘ê
gl i se Sa int4 ’aul de P rancfort- sur—te- l eln

,

ve rs l a du du seizième s i èc le, a publ ié un re
cue il de mélodies po u r des ca n tiques, sous ce
t i t re Ks

‘

rcltengesa ng m itNa im . F rancfort,
1584 . in- fol . (l i vre ra re) .
ZIMMER (Ro au v ) , né à Be rl i n , l e 17j a n

v ier 1828, appri t les é lémen ts de l a musique
«lès ses premi ères ann ée s. De pu i s 18481usqu‘en
1850

,
i l s u i v i t les cou rs de ph i losoph ie de l‘n

n iversité
,
e l le professeur Dchu lu i enseigna la

théorie de l ‘ harmon ie e t du cont re poi n t ; pu i s
Il se rendi t en I ta l i e pou r y compléter ses eon
na issa nces mus ica les pa r l ‘étude des monu
m en ts h istoriques de l'a rt . De re tou r a Berl i n ,
i l s‘ y livra à l 'en se ignemen t de la mus iq ue .

En 1850. Il futnommé protesseurâ l‘Académi e
«les Bu rns —A rts e t y donna, dan s le s premiers
mois de 1857

,
des conférences sur i‘ il lslo irede

l a musiq ue de claveci n e t de pi ano, qui eu ren t
un grand succès.Malheu reusemen t ces i n té
ressa n tes séances furen t i n terrompues par la
ma lad ie lnflamm ato ire qui le co nduisitan tom
nea n,

'

le 8d6cemhre 1857, avan t d
’avoi r ao

compl i sa tren t i ème an née . On a de lu i u n écri t

qui a pou r t i t re Gedauken beim £ rsehea
‘

nen

des Bien B a ndes der B a chgeseitschnfl i n

L eipsick (Pensées su r la publ i cat ion du t rot
s ieme vol ume de la Soc iété de B a ch Leip
s ick ), Berl i n , Il . l i erta, 1854 , ln C

‘est une
c ri tique sévère

,
ma i s j uste, du vol ume de pié

ces de cla vec in don t Ch . Perd. Becker a été
édltcnv .
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L a tin ), né à Pari s, le 10ma rs 1785 , estfi l s
d‘un fac teu r de pia nos de ce t te v i l le. En tré a u
Conserva toi re de musique comme é lève, en
l
'

an V I I i l y fu t placé sous l a di rect ion
de Boie ldieu pour le pi ano, e t suiv itd‘abo rd le
cours d'barmo : :ie de Rey, pui s ce l u i de Ca te l .
Au concours de l ‘an V II! il obt i n t l e
premier prix de pi ano, e t eu t pou r concurren t
K a lkbren ner

, squ i l e second pri s fu t décerné .
Deux an s aprés, Zi mmerman eu t a ussi a u con
cou rs le premier prix d

‘ha rmon ie . Devenu plu s
ta rd é lève de Cherubi n i , il a fa itsous la direc
t ion de ce ma i tre i l l us t re un cou rs comple t de
compos i t ion, e t a acqu i s des conna i ssa nces
trés—étendues dans l‘a rt d'écri re en musique.
Bulal0, il a été nommé professeur de pian o a u
Co nserva toi re qu i , depu i s l a re sta ura t ion ava i t
pr i s letitre d‘Êeo is roya le de cha n t etde dieta
m a t ion . La man ière don t il a rempl i les fonc
t ion s de ce tte p la ce lu i a fa i t acquéri r une Jus te
célébri t é, ca r i l a formé une mu l t i tude de bons
élèves don t soix a n te- deux on t obtenu un pre
m ier pri s dans les concou rs du Conse rva toi re ;
enfin parmi ceus qul on t été formés pa r Zim
merman comme v i rtuoses ou comme compos i
teu rs

, on rema rq ue le pri nce de la B oston ,

AIkan ,D ejazet,F essy, l‘m -len t
, Ambro i seTho

mas
, llarmontel, Ra v i ns,De Ponck , Gori a , l.o
tebure, L acombe et pl usieu rs a u tres devenu s cé
lebre s . l a 1821, l a pl ace de p rofesseur de con
t repoi n t etde fugue au Conservato ire,ayantue
mise au concou rs aprés la mortd‘Eler

,l immcr

ma n eutla v ictoi re su r se s concu rren ts, e t 1 a
place lui futdécernée; mais obl igé d‘opteren t re
ce t te pl ace e t cette de professeu r de pi ano, il
donna l a préférence cet te dern iè re . Le pro

digieuse ac t i v i té déployée par ce t a rt i s te comme
professeu r

,
act i v i té don t il n ‘y a peu t-étre ,la

mais en d‘exemple
,
l ‘a obl igé s re noncer de

bonne heu re a se produ i re en pub l i c comme
v i rtuose e t a négl iger son ta len t d

’ex écu tion
pou r consacrer le peu de temps don t i l pou va i t
d i sposer aux travaux de l a composi t i on .
Ceux—c i méme on t été sou ven t en t ravés pa r -le
nombre i mmense d'élèves qui Zimmerman
don na i t des soi ns. Tou tefoi s, il a fa i t repre
sen ter l

‘
Opéra-Com ique, au mois d

'octobre
1830, l

‘opéra en trois actes de sa compos i t ion
i n ti tu lé l‘E n iévement.Ma lgré les défau ts con
sidérables du poeme , qui exerce en F rance une

grande i n fluence su r le succés des ou vrages
l y riques

,
le pub l i c remarqu a -dans la pa rt i t ion

de ce t opéra une facture savan te, une mélodie
franche

,
na turel le e t d‘un beauca ractére, enfi n

des effe ts neufs d ‘harmon ie et d‘ i n st ruments
t ion . Zi mmerman a écri t a uss iMu sica , opci

-

a



sérieus pour l‘Académ ie roya le de musique,
qu i n ‘a pa s été représen té . Parmi ses compo
sitions i n st ru me n ta les, on remarq ue les ou
vrages su iv an ts : 1° Prem ie r concerto pou r
pi a no e t orchest re déd i é Cheruhin i, Pari s,
Janet e t Colette. Deux ième idem, Pari s,
A . Pet i t. pou r piano seul , op . 5 ,

Pari s
, Leduc ; Le ipsick , Bre ititopf et liærtel.

Fan ta i s i e pou r pian o sur l'a i r : Sa lu t, etc.

,

np. 8, Pari s, Le duc ; Le ips iclt, B re i tkopf e t
lim-te l 4 ° Rondeau tyrol ien sur la valse

d'Emma , Pari s, A . Pet i t . 8° Badi nage su r
l ‘a i r J u c la i r de la lune, op . 8, Pari s, J ane t
e t Ca lcite ; Le ipsick , Bre i tkopf e t 11atrtel.
il° Rondeau bri l la n t (en la ), Pari s, La ine ;
V ienne, Hochet“. 1° V a ria t ion s su r l a ro

mana : S'il es t v ra i que d
'étre deus , op.

Pari s
,
Leduc ; Le ipsiclt, B re i tkopf e t llmriel.

8° Idem ,
su r l e théme : G ua rda m i un poco,

op. 0, Pari s, Janet ; Leipsiclt, B re i tkopf e t
llœrtet. 0° Rom ance de Bta ngin i es t t rop
ta rd, avec dis vari a t ion s bri l l a n tes , précé dées
d'un prélttde , op . 7

,
Pari s , Le duc . 10° LeB on

q uet de roma rin ,

‘ va ri é, op , 12, ibid.

'11° I.a

Ga sco n ne, Mue tte avec var ia t ions, Pari s ,
A . Pet i t . 19° V a ria t ions e t tlnate su r l ‘a i r
d‘Emma , ibid. 18° Rondeau su r un motifdu
Sermen t , d

‘
Auber, op. 97, Pari s, Troupenss.

14° V i ngt-q natre études pou r le p iano, di v i
sées on deu s l i vres

,
op. 21, Pari s, Leduc ;

Bo nn , Slmroclt. 150 LesDélice sdeP a ri s , con
trednnses variées, s‘bid, 10° Si x recuei l s deto
mances a vec accompagnemen i de piano,?aris,
Le duc, J ane t , e tc. l m merman a publ ié u n
excel len t cou rs d‘études pou r former l‘éduca
t ion d‘ u n pi a n i ste, e t comme esécuisnte t
comme composi teu r. Cetou v rage, I n t i tu lé
E ncyclopéd ie d u p ia ni s te, renferme u ne mé
thode complète de l ‘a r t de jouer du piano,
dan s les deus prem ières pa rti es , e t u n t ra i té
d‘ha rmon ie et de con t repoi n t danslatro isième .

Les se rv ices rendu“ l ‘ar t pa r ce professeu r
on t é té rteompensés pa r la décora t ion de la
Légi on d

‘honneu r. 11 est mort a Pari s, en no
semb ro 185 3.

ZIMMERMANN (Han n a), n é le 21 sep
iembn 1025 Eperies, en Hongr ie, litsesétu
des 5 Thorn , a St rasbou rg e t Leipslck, pu is
fu t recieurduco llége de Len tsch, dansla hau te
Hongrie, m i n ist re Bperies, e t en dern ier lien
m i n i st re e t suri n tendan t l eissen . Il mouru t
Leipsick , le 90 novembre 1080. Au nombre

des ouvrages de ce savan t , on remarque cel u i
q u i a pou r t i t re : A na lecta m isceüa menatm a
erudr

‘tr‘om‘ttttc e t profa ne , theoiogtcz ,
it‘iurgiez , etc.,Moi sson , 1074 , in Il y

ZiMMERMÀ N ZiNGABELLI

t ra i te de l ‘usage des t rompe ttes s l a guerre

(p.

ZIMMERMANN (Ju s -Gun n ar), moi ne
bénédict i n d‘un couven t de l a hau te S i l és ie,
vécu t ve rs le m i l ieu du dis-hu i t i ème s ièc le . On

a i mpri mé de sa compos i t ion Amusemen t
musica l pou r le cl avec i n

,
en sis pa rt i es , lim

l au , 1745 .

ZIMMERMANN (Am rse), ma i t re de
chape l le du pri nce Rathya n i e t orga n i ste de
l ‘égl i se ca thédra le de Presbourg, né en 174 1,
mouru t l e 8 octobre 1781 . On a gravé de sa
composi t ion : 1° T ro i s sonates pou r pi ano e t
v iolon , op . 1, V i enne . 9'8i xt‘c ,

3° Concerto pour piano e t orch es tre, op. 11,
V ienne, 1783. 4° A ndm mids stP ersée, sno
nodrame, en ex tra i t po u r le piano , ibid. Cet
arti ste a la i ssé en manuscri t : 5° sympho

n ies pou r l‘orches tre. 0° Si: sex tuors pou r
deux v iolons

,
deux s i los

,
v ioloncel le etcoutre

basse . 7° Concerto pour le hau tboi s . 8° Sym
phon ie concer ta n te pour

'

deux baswns.0‘ Con

certo po u r la ha rpe. 10° 1 11 q ui n tet tes pou r
tro is v iolon s, a l to e t basse. 1 1°Xl! qu in te ttes
po ur flûte

,
deu s v io lons

,
a l to e t v iolon ce l le.

12° P ier re e t Na rc is se, opéra .
ZIMMERMANN (S . pi an i ste e t com

positeur, p rofesseu r de musique l anbeim ,

a publ i é da ns cet te v i l leet“larmstadtenv i ron
v ingt œuv re s de fan ta is ies, rondeau: etthèmes
var iés pou r le pia no, ve rs 1840.

ZLND B L (P auvre s) , composi teu r a l lem an d
du commencemen t dudis—septi ème si ècle, n

‘
est

connu que pa r les ouv rages su i vants 1° P ri

m i tic 0da rstm aa cra rum qua tuo r oocum,
Di l l i ngen , 1600. 2° Cornpla inte t ro i s vo ix

,

t i rée des sep t pa ro les prononcées pa r J és us
Chri s t su r la c ro i s , Augsbourg, 1619.

ZINGA R EL L I (Menu s com
pos i tone

,
né il Naples , le 4 av ri l 1753 , perdi t, a

l
‘
Age de se p t ans son père , pro fesseu r de cha nt ,
e t futm is au Conse rva toi re de L oreto, où il
appri t d’abord à Jouer du v iolon . l

‘

ensro li lui

e nseigna l
‘accompagnemen t e t le con t re poi n t.

On ra pporte que, peudantte temps des vaca n
ces d’automne

, le ma i t re se re ti ra i t dantune
pet i te ma ison de campagne qu

‘ i l posséda i t
0itojano , e t q ue l iogaretti, en core en fan t, fai
saitsouventpied les o nze mi l les qu i sépa rent
Naple s de ce l ieu, pou r po rter ) son ma i tre dee
fugues e t des con tre po i n ts co rriger. Sort i du
Con se rva toi re, il reçut a ussi des l eçon s de l

‘abbé
Spen usa , u n des mei l l eu rs é lèves de Dnrante .

Son premier ouv rage de mus ique drama tiq ue
fini un i n termede i n t i t ul é Qua t tro P a s s i . Les
é lèves du Conse rva toi re l‘esécutèrcntaus ap
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l ‘éne rgi e, n i l a bien vei l l a nce na tu re l l e en vers
la jeunesse,ni enfin le sen timen t écl a i ré de l

‘a rt

qui,sruls,peuventi mpri mer u n mouvementde
progres s un établiuementde ce gen re . On peu t
sfllrmer que, l oi n d

‘a voi r fa i t q uelque chose
pou r l a prospé ri té du Con se rva to i re de Naples ,
il n‘y a pa s é té u n des mo i nd res obs tacles s l a
restau ra t ion de l‘enseignement.!tien ne prou ve
m ieux ce fa i t que l ‘heureux cha ngemen t qu i
s‘es t opéré dans ce tte école ap rès sa mort,
l orsq ue l a d i rect ion en a été confiée a hi er
cadante, nrtlsted’une bien plusgra nde portée .

zingarel li n‘a va i t pas p lus les qua l ités néces
sa i re s pou r enseigner les procédés de l

‘ar t
d‘écr i re a de jeunes compos i teu rs, que pou r
d i rige r une école. A bsol umen t ignoran t des
p roduct ions des grands muüclens qui s

‘éta ien t
i l l us trés dansles pays ét rangers pendan t l a se
coude moi t i é du d i x-huitiéme s i èc le e t au com
m encementdu dix—neuv ième, n ‘ayan t n i mé
tho de n i plan d‘enseign emen t, ma is seu lemen t
des t radi tion s qu‘ i l a va i t pu i sées dan s les lo

çons de Penaro li e t de l
‘abbé 8peranza, on l

‘a
vu ehasser du Co llége de Sa i n t-Sébas t i en son
é lève I ercadante , pou r l ‘avoi r su rpri s s met
tre en pa rt i tion des composi tion s instrumen
t a les de Nou ri . On l u i ata i t honneurde l‘édu
ca t ion musicale de ce même llercadante, de
Bel l i n i , deManfroee (qu i setdi l‘a itun bea u
nom s‘ i l eûtvécu), de Cha rles Con t i , e t des
deux R i cci ; ma i s ces a rt i stes son t pl us redeva
blesMeur na tu re d‘él i te e t a leu rs propres ef
fo rts qu ‘aux leçons de l eu r v i eu x ma i t re . A
l ‘exception de I ercadante , mus ic ien vé ri ta ble
men t i ns trui t, il y a pl us «l

‘ i n st i nct q ue de sa
vo irda ns les produc tion s des autres.On compte
a ussi parm i l es élèves de Zi nga rel l i Po l l in i de
B i l a n , Rome , F lorimo

,
bibl io

théca ire du Conan -vato ire deNaples,etI . Lille.

Dan s les v i ngt dern ières an nées de sa v ie ,
Zi nga re l li écriv itu netrés—gra nde quan t i té de
mus iq ue d‘égl i se, quoi qu

‘ i l n e trava i l…que

deux outroi s heu res chaque jou r. Aprés ses

prières de chaque ma tin , c‘éta i t s a prem iére
occu pa tion ; pu i s il exami na i t pendan t u ne
ln.
—uro les t ravau x de ses é lèves

,
a l l a i t s l a

messe, se promena i t, dlna itmid i
,
do rma i t

deu x heu re s aprés son repas ; se promena i t
d an s sa chambre aprés l a s i es te

,
ou l i sa i t la

V ie des Sa i n ts, la Bi ble e t des ouv rages de
théo logie ; enfi n , il se coucha i t a neuf heu res.

Tel futl‘emploi de son temps pendantles v i ngt
c i nq dern i è res années de sa v ie . Il mouru t le
5 ma i las7, a l

‘âge de qua lre -v ingl
-C i nq ans

e t quelques jou rs . L‘Académ ie des beaux - a rts
de l‘ i nst i tu t de France l ‘ava i t nommé un de

ZINGARELLI

ses membres associés en ION ; le 28 mai

1807, il recu t le diplôme de membre de l
‘Aca

dém le i ta l i en ne des sc ien ces, le tt res eta rts ; et
l
‘
Académie roya le des bea ux—a rts de Berli n le
cho i s i t pou r son asso ci é a u momen t ouil vena it
d‘espirer. I l éta i t a ussi membre de pl usi eurs
soc i é tés m us i ca l es d‘Italie e t cheva l i er de l‘or
dre ro ya l de F rançoi s de Naples.
l a renommée de l inga re lli comme compo

siteur a é té plus grande que son mé ri te. Il
n ‘éta i t pas dépou rv u d‘un ce rta i n sentiment
dél ica t da ns l a mélod ie ; ma i s il a va i t peu
d‘ idées , pon de force dramatique, et j ama is Il
n ‘a s u s‘élever à de grands développemen t s
da ns lessltuationsoh i l aura itpuen fa ire usage .
Son opéra religieus de l a Ma ratona di
Gem a iemme, es t le seu l de ses ouv rages ou
l ‘on rema rq ue quelque éne rgi e de se n timent.
J
‘
a i exami né a vec so in pl us ieu rs pa rt i t ions de

ses opéras
,
et j‘y ai trouvé plus de choses mé

dioc re s q ue de bonnes. Un seul de ses ouvrages
d rama tiques (Roméo etJulie tte) a éch appé a
l ‘oubl i ce t te pa r ti tion méme estde peude
va leu r, ca r on n

‘

y t rouve réel lemen t de remar
queh l e q ue l a mélodie Ombre ado rala , aa
pet to , qui estde Crescentin i. Le grand avan
tage donl a joui Zingare ili, e t ce qui a fa itsa
répu ta tion ,c

‘
estd‘avo ir eu pour interprètes des

chan teu rs te l s que Crescentin i, l avchesl, l a
binl, Rubinelli, V iganon i , la l oriche lli, mes
dames G rassi n i e t C a ta la n i , da ns toute la
beau té de leu r ta len t. Comme l a p lu pa rtdes
a ncien s ma i t res de l ‘éco le napol i ta i n e, il a
t ra i té l a musique d ‘égl i se dan s le s ty le con
certé. Les qua l i tés qu ‘on y rema rque son t une
man i ère faci l e d‘écr i re pour l es voi x

, etun
cert a i n ca ractére d ‘expressiontendre dans ses
mei l leu rs ou vrages ; mais e l les son t leq pa r
une grande mono ton i e dan s les formes e t par
beaucou p de nég l igences dans l

‘h a rmonie . Par

reconna i ssance pou r le dévouemen t de Bene
det to V i ta

,
son domestique, qui lui a va i t con

sacré une pa rtie de sa vie, il vou l u t l a isser à
ce‘ fidèle serv iteu r, à défau t d‘arge n t q u

‘ i l
n ‘ava i t pas, ses l i v res e t su rtou t u ne immen se
qua n ti té de musique d ‘égl i se q u

‘ i l se m i t
compose r pou r l u i , a ll o q ue Benedet to pti t e n
vend re les origi na u x u n ce rta i n pris apréa sa
mort. Des lors, bien plus occu pé du soi n d

‘aug
monter le nombre de ses ouvrages que d‘en
pe rfec t ion ner les idées e t l a forme, il se m its
écri re avec u ne si gra nde rapidité,qu‘ilyaura it
l i eu de s‘é ton ner q u‘ i l [litréaulté autre chose,
d‘un trava i l si bât it, que des com positionsméw
diocres ou mauva ises . Le ca ta logue de tou t ce
qu‘ i l a l a i ssé en cegen re a été imprimé. Parmi
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l a mu l ti tude de productions qu‘ i l ind ique, on
comptetren te— h u i t messes pou r vo ix d‘hom
mes avec orches t re ; soi xan te—six messes pou r
diiférents gen res de vo ls avec orgue ; env i ron
v i ngt—ci nq messes pou r deux e ttro is vo ix avec
instruments ; plus de v i ngt messes ao lennelles
quat re voi s e t orch es tre ; sept messes 8deux

chœu rs ; quat re messes de Requiem ,
don t une

en rémineu r, deux en m i bémol e t une brève
A deux voix e t orgue ; se ize C reate 8tro is e t
qua t re voi s , avec orches t re ; 8 idem,

avec or
gue ; 815 D ix“a t ro i s, qua tre e t h u i t vo ir ,
avec orches t re o u orgue ; une mul t i tude de
psa umes, en t re au t res 80B eatus n ir, avec or
chestre ou orgue, e t 40Confilebor; 78Magn i
fica l a t roi s e t qua t re vo ix, a vec orchest re ou
orgue ; 2 1 [h um d ’ogon ie A une , deux ,
trois e t qua tre voi s , avec i ns t ruments e t avec
i n t roduct ion pou r v iol es, vloloneelics e t contrebasses ; 20 Te D eu m de tou t gen re ; 28
Sta bntMater, idem ; des vépres complètes
avec complies,dss iitan ies,une i mmense quan
l i té d‘hymnes, d

‘
antiennes e t de mote ts

,
des

répons e t des leçons pou r la sêma ine sa i n te
,

des graduela et o ii erto ires, enfi n neuf psa umes
i ta l iens a qua t re voix et orches t re . Parm i ta n t
de cho ses, don t un grand nombre es t peu digne
d‘es t ime, un des mei ll eurs morceau : estleMi
scrers 8quat re vol s , sa n s accompagnement,
s|ti€ Zingare lii a composé pour l es é l èves du
Con se rva toi re de Naples : 18 11 y a véri table .

tuen t u n sen t imen t subl ime par as s i mpl ic i té.
l.o ca ractère de la musiq ue estsi bieb appro
pri é aua pa roles, l

‘ha rmon ie estsi pure
,
l es

voi x so n t etbien placées e t es meuven t avec
ta ntde faci l ité, que ce morcea u, bien que fo rt
cou rt, doi t dire considé ré comme une des

mei lleures product ions de son au teu r.
La lis te l a p lu s com plète des opéras e t can

t a tes de 7.iegarelli que j‘a i pa réu n i r es t ce l le
c i : 1° P imvna i im , ca n ta te à tro is vo ix e t
orchest re, 1770. 2° H ontesuma , à Naples, en
1781. 8‘ L ’J h indfl, I ilsn , 1785 . 4 ° I l Te

iemncco, dans la méme v i l le, 1785 . 8° Reci

mero, a V en i se , 1788. 0° A rm ida , A Rome,
1780. 7° [Menlo i n J ui ide, aMilan , 1787.

8° J nn ibals, à Tu ri n, 1787. 0° Il Trionfo di
D av id, o ra tori o, 1788, rem is en scéne s Na
ples , en 1805 . 10° J ntigons, gra nd opéra, A
Paris, 1780. Cetopé ra, t radu i t en i ta l ien avec
des cha ngemen ts, été joué L i vou rne, en
1700. 1 1° LaMortsdi Cesa re, s I iian, 1791.
1 1° (bis) . L

’
omcolo Sunn ito, Tu ri n 1709 .

12° P in o, dans la méme v i l le
,
en 1702.

18° I iflm a le di U n (n ynao , dan s l a méme
v ille, 1708. 14° La &œhiâ rnpila , dans l a
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méme vi l le, 1708. 15° J rlaaem , da ns l a
méme v i l le

, 1704 . 10
° Gli 0m si s C u ria“,

h Tu ri n , 1794 . 17° [pelle s Campoaps, à Ve
n i se, 1704. 18° I l Conte di Saldngna , dans l a
méme v i l le

, 1708. 10° 8ta n ces du v i ngtième
chan t de la J érusa lem di i iurée, 8 pl us ieu rs
vo ix avec orchest re, gravées en pa rti t ion a
Pari s, en 1705 . 20 Romro a Giuliei la

, l i

l a n , en 1700. 9 1°Mitñ da le, Ven i se
,
en

1797. N eieagro , à l i la n, 170& 28° Cam
li na a ”entire”, chan té par I srcbesi et l a
dame Ca ta lan i , Ven i se, 1708. 24° Edipo a

Colonn, dan s l a méme v ille , en 1799. 25" I l
Ritra i io, a I l lan, 1790. 20° I l Ratio delle
Sa bi ne, Ven i se, en 1800. 27°C i ilen nestm ,

I llon
,
en 1801. 28° Il B er i im fortuna i o,

dans la méme v i l l e
, 1880. 20°[nésde Castro,

dans la méme v i l le
, 1808. 80° F ra ncesca du

R im i n i , ca n ta te h ome , 1804 . 81° I l conte
Ugo i ino , idem,

i bid . 88° 1
°

a ni sepol
c ro di Clori n da , à Naples , 1805 . 88°Ra ide
v i no, opéra , sRome, 1810. 84° La D iatm
s ions dl Gem a iemms, oratorio scén ique

,

s Rome
, 1810. 85 ° 8m n ice, en th éâ tre

V o ile, Rome
,
1811. 80° La Rn diflm ione

di Gsrusalemms , à Rome , pou r F lorence.
87°Souile,oratorio. 88°La P au im ,oratoflo .
80 0mte, ca n ta te. 40° LaMoria d‘A iceate,
idem . 4 1° N ico d'£ lpino, idem. 48° Safin,
idem .

La v ie e t l es ouvrages de Zingareiil on t été
l‘obje t des opuscu les don t les ti tres su i ven t
1° Nec rologia di N icola Z inga reüi , da lia/
{m isL iberaton . Naples , 1887, in ti ré pctitnombre e t orné du portra i t de l ‘a rt i ste.
Cenui storie i di N icolaZ ingan üi ,duRo i

vuondo G ua ri n i : Naples, 1887, in 8°E lo

gio di N icola Z inga rslli, pa r le ma rqu is de
V i l la rosa . Naples, 18873 ln 4° Noiü ‘a
N ograflcMdi N icola Z inga n ll‘ (sa ns nom
d‘au te u r) ; Naples, 1887, in 8° D lscom

per la m ienne a cquis del ca va liers N ico la
Z inga n lli , dn l n:on ioMinghstti ; Padoue,
184 1, lit Ce d i scours a été prononcé dan s
u n serv ice ann ive rsa ire pour la mémo i re de
Zinga re l l i, dan s la ca théd ra le de Padoue.
l “l (lu nlv —Patota rc), né le88ma i 1748,

A li nsum, dans le Hol stei n, éta itcomplétemen t
sou rd dans son enfance ; ma is, à l a suite d‘u n
escés de boi sson qui fa ill i t lui coû ter l a v ie, il
recouvre l ‘a uto e t devi n t, sous l a d i rec t ion de
son pére , mus i c ien de v i l le, habi le su r le rio
l on , le c lavec i n e t l

‘orgue. Ayantfai t u n voyage
en Norwége, il vécut q uelque temps a Ch ris t ia
n ia , pui s iutorgan i ste h $chieswich, eten de r
n ie r l ieu en tra auserv ice du duc de l ech
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ienboufg-8ehvüfln en 1787. i l mou ru t à

Ludwigslust, le 28 j u in 1801, la issan t en ma
nuscritdes symphon iee otdes senatcs de pi a no .

2 1118 (Bn u sa —Œaon—Com n), frère du
précédent, re çu t a ussi des leçons de musique
de son père etappr i t j ouer de pl us ieurs in
struments; puis il se rendità Hambourg, et: son
goû t se forma pa r lesocca s ion s fréquentes q u‘ i l
eutd‘entendre des art i stes d i stingués pendan t
un séleur de dix a ns . Ve rs 1780, il entra dans
l a chape lle duduo de lwkie nhourg—Scbwérin,
en qua l i té de prem ière littl e det‘orehestre. Six

ans après, il litu n voyage 8Copenhague et y
eu t de etbri l la nte succes, qu‘ i l s'y lisa e t lui
adm is a u sémi n a ire de ce t te v i l le e n qua litéde
pro iea eur de ch an t. Après en avoi r rempl i les
ionctions pendan t env iro n vi ng t- cinq a ns, il
estmo r t Copenhague en 1812. On a publ i é
les ouv rages suiva n ts de ceta rt i ste 1° Sia

due s pour deux fl ûtes, op. 1 , lutin, 1782.

2° Si: se na tes pou r pian o, Letpsiok , 1788.

8° Symphon ie pour d i vers inst rumen ts, Berli n ,
H ummel , 1791. 4°T ro is anna les pou r piano e t
flû te

,
ibid., 1792. 8° J uda nle avec v ingt

qua tre va ria ti on s pou r le pi ano
, ibid. 6°Com

posi tions pou r le cha n t avec piano, 2° e t
8° sui tes , Capeubague , 1702 -1798. 7° D ie

NœrdiieÀe H a rle, ein Ve rsuch ins F rogmenten und Skirn a übe rMusik und ihre J a
wndungla No rden (La li arpe du Nord.essa i

en fragmen ts e t esq u i sses su r l a muatque etso n
emploi dans le Nord), Copenhague, Brummer,
1802.

ZINKEI SEN (Conu a—Louis T am er), né
à ilanovre , le 8j u i n 1779, reçu t les pre mieres
leçon s de musique de son père , pu i s a l la ache
ver ses é tudes dans ce t artaWolfcnbuttel.
Après avoir été quelquetemps hautbolste dans
un régi men t d

‘
infante rie Lunehourg, il alle

a Gœttingue, en 1808, en qua l i té de professeu r
de musi que e t de premier v iolon de l‘orches
tre. Ce Ntdans ce t te v i l le qu‘i l etudie lathéo
rie de la compos ition , sous la di rec t i on de For
lic1. En 1819, il en t ra dans la mus ique du duc
de Brunswi ck . Parmi ses produc tions, dontla
p lupartso n t inéd ites, on rema rque q ua tre ou
vertures a grand orches tre, six conce rtos de
violon , .une sympho n ie concerta n te pour v iolon
etalto, pl us ieurs thémes variés pour violon
avec u n second v iolon , alto etv ioloneelle , troi s
q uatuo rs pour deus v iolons, a lto e t ba sse, des
duos pour violon e t a ile ,un conce rto pou r cia
rlnette, un idem pou r ha u tbo i s, un idem pou r
baston, des thèmes va ri és pou r ces instru
men ts, etdes chan ts a qua tre voi x .

Z
_

i
_ i
‘0L l (Don n ees), orga n is te de l

‘église

ZINK ZOELLNER

des J ésu i tes, Rome, a u commencemen t du
d i x-ba illéme siècle .iutun des a rt i s tes l es plu s
distingués de son temps . i l a publ i é de sa com
pos ition Sona £e d' lntneolaturn per ar

ga na o era-ba ie, par teprima . 1
‘
ocea ia ,uersi

causette e”ërterie , elevesioni ,pos t—commu
n io e pastorale, l ama, 17I0, in -4 ° oblong
gravd. La seconde pa rt i e de cet œuv re con
tien t des pré l udes

,
a l lemandes , cou ran tes, sa

ra iundes, gigues , gavot tes e t pa rtite. Cetou
vrage estd‘untrés—bon s ty le .
ZOCCA (Cu neo ), v iolon is te d is ti ngué,

naqu i t a Pem re, en 1784. Les prem ières lo

çons de son i ns trumen t lui fu ren t données pa r
le professeu r J ea n Ba l le , e t son ta len t fu t
formé a l iian , pa r Alexandre Be l la (noyer ce
nom) . En 1810, i lflutnommé chef d ‘orches tre
du théâ tre et de la ca thédra le, a i nsi que de l a

soci été Philha rmonique de sa v i l le na ta le . Son
mér i te, reconn u dans tou te i

'
ita iie, lui litdé

ce rner lo t i t re de membre honora i re des Aca
demies pbiibarmonlmnes de Bologne, de li o
dène, de Perrare e t de Rome. i l a va i t fondé
une école pour la réfo rme de l ‘a rt de l‘archet
pa rmi les v iolon is tes i ta l i ens ; pl us i eurs a rtis
tes d i s t i ngués s

‘

y son t formés et ontopé ré une
amél iora t ion sens ib le dan s les orchestres de la
Pén i n su le . Zocca mou ru t aFe rra re, l e 14 se p
lembre 1884 .

ZO EGA (Centrum ), savan t orien ta l i ste, né
à ii adersieben , ense igna les l angues orien ta les
à
1095 , pu is rempl i t les mêmes fonc tions Kiel,
e t fu t en dern ier lieu pas teu r dan s une com
mune du pays d‘Oldenbuuf3. Au nombre de
ses ouv rages, on rema rq ue u ne d i sse rtat ion ln
titulée : D e senteuti is To lmudico—rabbim ‘

cü

ci rca buoeinam sacram H ebrz erum L ipsiœ,
1092 , in

ZŒLLNEB (Can n e composi
teur, o rgani ste ctpia n i s te, n aqu i t le 8 mai
1792, OEis, en Si lési e. Ses premières études
fu ren t fa i tes a u gymnase de sa v ille na ta l e
pu i s il a l la a u Col lège de l a Madele i ne , aBre s
lan, e t y en tra a u sémi na i re éva ngé l ique en
1812 ; mai s il en sort i t u n a n a près pou r se
vouer san s obsta cle à l a musiq ue. Doué de ra
rca ta len ts, il au ra i t p u se fa i re u n beau n om
comme a rt i ste ; ma is, dom iné par de mauva is
penchan ts

,
i l ne su t j ama i s se ma i n ten i r dans

une s i tua tion honorable e t s‘aba ndenna tou
1ea sortes d‘excès . En 1814 , il a l l a en se igner
l a musique Oppe l n , ety passa près de deux
a nnées

,
pu i s ilv isita Ka l i sch ets‘établ i tfl’0scn .

Aprés y avoi r demeu ré tro i s a ns, il séjourn a
Varsovie, ohti rédigea un journal .de m usiq ue;
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z ieme s i ècle. On connai t de l u i I l P rimo
L ibro deMadrigals‘ a t re ceci ln V enet ia ,
app. G ia como V incentf, 1589, in
ZONCA ou ZONKA (J osern), n é Bres

c i a
,
en 1718

,
y fi t ses études e t a ppri t, dans sa

jeunesse
,
l ‘a rt du chan t e t l a composi t ion .

Après avoi r é té ordonné p rê tre , il en tra dan s
la cha pel le de l ‘électeu r de Bav i ère , en qua l i té
de ba sse chan tan te, en 1750. I l mouru t à lllu
nieh en 1775 . On ci te de sa compos i t ion l‘ora
lori o laMo rt d‘J bel, qui fu t exéc‘u té avec
succès à Mun ich

,
en 1784 , etl‘opéra[”le P as

lore, représen té à l a co u r en 1700.

Un au t re musicie n du même nom (Jean
Ba pt i ste) e t de l a méme fam i l le , naqu i t a ussi a
B resci a

,
en 1728, en t ra dan s l a cha pel l e de

l ‘é lecteu r Pa l a t i n
,
à bl a uhelm

,
o n 1701, pu i s

su i v i t l a cou r de ce pr in ce .
’
sMun i ch , e t bri l l a

a u théât re dan s les opéras i ta l iens . Ret i ré dan s
sa pa trie en 1788, avec une pens ion de l a cou r
il es t mon-l à B resci a en 1800

,
à l‘âge de qua

t re- v i ngt-nu an s . I l éta i t auss i compo si teur et
a fa i t graver, à Mun ich , l es morceaux su i van ts,
q u‘ i l a va i t écr i t s pou r son usage : 1° [rio
ba sse so lo (Sul le spondedcl torbido),con S o lo

ba sso
,
2 ob0e e 2 ca rat. lil o

tet to a ba sse solo (Ethos i n te r augu res) con
c iol. , v iole , orga no, bossa , 2 [fa u ls

' e

v iole , org . , tm mbe e limpam‘
.

ZO P F F (lleauauu) , docteur en ph i losoph ie
e t compos i teu r à Berl i n , n é Gross—Glogau ,
l e 1" juln 1820, futdes ti n é par son père a u
commerce, e t ses prem i ères études musica les
furententra vées par son appren t i s sage du né
goce. D

‘a i l leu rs , les ma i t re s don t i l receva i t
les l eçon s pou r le pi a no e t l a théorie de l a mu
s ique é ta ien t dépou rvu s de ta len t e t de mé
thode. Obl igé de se vouer u ne profess ion
é trangè re aux a rts, il choi si t l

‘agr icu l tu re e t
s‘établ i t dan s u n v i l lage voi s i n du l i eu de sa
na i ssa nce. Cependan t, il n e fu t pas tel lemen t
a bsorbé pa r les travaux de sa nouvel le posi t ion

,

q u‘ i l n e leu r dé roba sou ven t des heu res où il
fa i sa i t de nombreu x essa i s de compos i t ion

,

sans posséder les con na i ssa nces nécessa i res
dans l‘ar t d ‘écri re . A u nombre de ces essa i s
é ta i t un e ouverture à l aquel l e Il don na le nom
de J ugend Symphon ia , etqu‘ i l dédie l a 8°
ciété des concerts de G logau . Ayan t enfin oh

lcnude sa fam i l le l ‘au tor i sa t ion de se l i vrer s
l ‘étude sérieuse de l a musiq ue

,
i l se rend i t a

Berl i n en 1880. Il éta i t bien ta rd pou r com
mencer des é tudes régulières, car i l a va i t a lors
24 a ns, et il a va i t à réformer les déb u ts d‘une
mauva ise éduca tion prem ière de l ‘art. Tou te

ZONARO ZORNI

foi s i l n e se découragea pa s. Pro tégé pa r le
pro fesseu r M a rx

, il en tra au Co nserva toi re
fondé pa r Kuliaclr etSlern et s‘y Iivra à l‘étudc
d u pi ano. Dan s l e même temps, il s u i v i t les
cours de ph i losoph i e de l‘Un iversité, et le doc
tora t dan s cette sc ien ce u n i versel le l u i fu t con
féré en 1850. Le goû t pa rt i cu l i e r de Zopif l e
porta i t vers l a musi que d rama ti que

,
pour la

quel le llfonda u ne soc ié té qu i dev int, cn 1854 ,
u ne Académie spécia le pou r cegen re de mus i
que .a ff a publ i é pl us ieu rs cah ie rs de L i eder,
q ua tre su i tes de danses e t de marches pou r l e
pi ano

,
d ‘au t res p ièces pour cetiwtrument. I l

a a rrangé d iverses composi t ions de J .
—8. Bach

e t de Beethoven . On conna i t a ussi dc'

lui u n
écri t à n ienantdesohservations e t des con sei l s
pou r l es chefs d‘orches t re au débu t de leu r
carriére : l ‘ouv rage a pou r t i tre Erfiüiruugen
und Rathsch iz gefür a ngehende D in ‘

gentm .

Leipsick , Kah nt.
ZO I‘Pl (Pasaçou) , composi teu r vén i t ien ,

en t ra a u se rv ice de l ‘empere
'

u r de Russie, en
1750, avec u ne t roupe de chan teu rs i ta l i ens, e t
composa a Pete rsbou rg pl us ieurs opéras e t ora
torios don t o n ne conna i t que V ologeso, e t I l
Sncriflsr

‘

o d
'A bra mo.

ZO RN ( Presse ), profes seu r d
‘h i s toi re a u

Gymn ase de Ste t t i n
,
né à Hambou rg en 1082,

mouru t à Thorn , le 23 j an v ier 1748. On a de
ce savan t les ouv rages su i van ts rel a t i fs s l

‘
h is

to i re de la musique 1° D issertatio de hym
n orum lu t i ns: ccclesiz collection ibus, qua si
mul s

‘

n hymo n V en i R edemptor gen ti um ,

un
‘

Hosa ieclc
‘

o n urse primum emendatur els:

m as. F rtd. L indenbrog“, li lloui, 1700, i n .4

de 10 pages. 2° C ommentatt‘o de um tree
rumtrlpodum e t cymbalorum i n sa crisGrz
corum

,
K iel , 1718, in-4° de qua tre feu i l les e t

demi e .

ZO IlZI (J eu ),eomp0siteur vén i t ien, d‘u ne
famille pa lricienne peu fortunée, fu t élève de
Benede tto Marcel lo

,
don t i l é ta i t le pa re n t, e t

v écu t dan s l a prem i ére moi t i é du d i x—hu i t ième
s i èc le. Sa pauv reté le décida a se fa i re prem ,

ne pouvan t v i v re se lon son rang dans le monde.
I l fu t, pendan t quelque temps, a t tach é comme
v ica i re à l ‘égl i se S . N a nta is, de ce tte v i l l e.
i l éta itleune encore lorsqu‘ ii fu t appel é sFlo
ren ce en qual i té de ma i tre de chapel le d

‘une
des égl i ses de cet te grande e t noble ci té. Pl u s
ta rd

,
i l ob t i n t l a méme positiun à l ‘égl i se Sa i n t

Jcan—de—La tra n . L
‘époque de sa mor t n ‘es t pa s

conn ue. Zorz i a l a i ssé un manuscri t des messes
à qua tre ethu i t voi x, des psaumes , desMa
gntfica l e t des motets, don t l ‘abbé San t i n i , de
Rome, possède destopics .
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ZU ANE , con n u sou s le nom deMIST RO
ouMAESTRO ZUANE Man n -Ju n

a va i t sans doute u n nom de fami l le qu i est lu
connu . i l naqu i t Ch i oggi a e t succéda a J ac
ques F ilippo de

' Se rus
‘ en qua l i té d‘o rganlste

du premier orgue de l a chapel le de Sa i n t-Marc ,
sV en i se , l e 7décembre "06 . i lmourutvra i
sembl ablemen t a u commencemen t de 14 10,
ca r ileu t pou r successeurMauro B erna rdr‘no
le 8 a vri l de ce tte anuiie. I l ex i sta i t au trefoi s
quelques morcea ux de musique d'égl i se de ce
mai tre dan s les a rch i ves de l a chapel l e Sa i n t
llarc,mais ces précieuses re l iques ontdi spa ru
depu i s longtemps .
ZUANMA R IA ,

l e pl us a ncien e t le pl us
cé lèbre joueu r de corne t de Ven i se, v écu t dans
l a prem ière moi t i é du se iz ième s iècle e ttuta t
taché la chape l l e duca le de Sa i n t—Ma rc , dans
ce t te v i l le. Ceta r ti s te, rema rquabl e pou r son
temps

,
a été louépa r Calme, son con

tempo ra in , da ns ses poés ies l a t i nes.
ZUB B R (Gnficome), musi cien de v i l l e e t

v iolon i s te à Lubeck , ve rs le m ilieudu dis- sep
tième s i ècle

,
a publ ié de sa compos i t i on

1° P a dua nm , Ga illa rdm , B a lleten , C ou
rn nten , Sa ra ba n den , etc .

, uen 8 S t immen
(Pan nes, ga illan ies, ba l le ts, cou ran tes, sa ra
haul ies, e tc. , à ci nq part i es) , Lubeck , 1640,
ln première part i e. La deux i ème part i e «le
cet œuvre ,con lenantdes pi èces i ns trumen tal es
à deux

_
cl qua tre pa rt i es

,
avec basse co n

tinue, a été publ i ée F ra ncfort- sur- le-Meln
en “350, ln
ZUCC ALMÀ GLIO WA LD B RU 1lL

(A .Wsu su D E ), né en 1805, Watdbmhl,
litde bonnes études da ns sa Jeunesse e t cu l t i v a
les sc iences avec succès. Pl u s ta rd, Il litde
longs voyages, e t sa v ie fu t aven tu reuse . En
1855

,
i l fu t u n des fondateu rs de l a Nouvel le

Gaze t te musi ca le de Leipslck , e t, sou s le pseu
do nyme de C oluche”:Wade l, i l y liti nsérer
des a rt icles plei n s «l'amertume con t reMeyer
beer, Ber lioz e t Bel l i n i . i l a recuei l l i e t publ i é
pl usieu rs recuei l s de chan ts n a t ionau x e t de
cha nson s popu la i res.Depu i s i S-i Sjusques vers
1800

,
il. de lncca lmaglio a vécu a l tern a t i ve

men t Berl i n e t su r les bo rds du Rhin .

ZUCC… (Juan), compos i teu r dramati
que

,
ne sMan toue vers le li n du «lis- eeptième

s i èc l e
,
a écri t l a musique de Seleuco, drame

d
‘Apostolo leno , représenté,en 1725 , authéâ
trc Sa n t' Angi olo, de V en i se.
ZUCCAN {C au ses}, v iolo n i s te et compo

siteur,tuta ttaché au théât re de l‘Opéra i ta l ien
de Londres; vers l e m i l ieu du dia - hu i t i ème
sil-cle. i l a publ ié dans cette v i l le A rtof

525

A dagio pla yi ng (Artde jeuner l'adagio, col
lect ion de solos pour le v iolon

,
a vec basse

con ti n ue). 2°T roi s trios pou r deux v iolon s e t
ba sse .0n conna itaussi sous son nom

,
enmanu

scri t, des sona tes pour v iolon avec basse e t des
duos pou r v iolon e t v ioloncel le.
ZUC C A RH “(Ju n- ih m sv s), ma i tre de

chapel le de la ca thé dra le de B rescia, né dans
cet te v i l l e vers 1550, s

'es t fa i t conna i tre par
u n œuv re i n t i tu l é D odici Sonet ti c inque
ceci ; i nt ia , pm so J ngelo C a rdo ne ,
1586 , in -4 ‘ obl.

ZUCC H B LL I (Gam es) , bon chan teu r, n é
Londres cn 1702, de pa ren ts i ta l ien s, a dé

bu té a Nova re
,
en 1814 , pu i s a chan té s l o

déne
‘

,
am ourne

, Mi l an , en 1818, Rome ,

à Londres
,
en 1823 , e t en fin à Pa ri s

,
où il fu t

a t taché au Théâ t re I ta l ien depu i s l‘au tomne de
l a même année jusqu'en 1830. Il pos séda i t une
be lle voi x de basse, pu re e t bien t imbrée , ses
i n tona t ions éta ient]ustes, e t i l voca l i sa i t avec
faci l i té ; mai s son chan t é ta i t dépou rv u d

'ex
press ion etde chaleu r.
ZUCC H !NO (D . Guo aces) ,moine de l on t

Cassi n , ne à Brescia , dan s la seconde moi t i é
du seiz ième s iècle

, litsa p ro fess ion a u couven t
de Sai n t-Gregoi re -ie -G rand, V en i se. On a
publ ié de sa composi t ion 1° H a rmon ia sa

cra i n qua motetta 1 , 8, 10et90
e oeun ,

m i ss: a u tem et 10 vociona con
tac t: , Venetiœ,

1003 , in 9° H otte“a

”case 0 4 a 5 noel co 'i o rga no, libro p rimo.
in V ene t ia , appresso V inm ti , ñu
ZUC B ET TO ,

conn u sous le nom deMIS
T li0 (Msun o ) ZUCŒT

‘

I
‘

O , fu t le plus
a ncien organ i s te du premier o rgue de la cha
pel le de Sa i n t—Marc. i l iuta ppe lé à cet te pl ace
en 13 18, e t eu t pou r successeu r F ra n cesco da
P esa ro, en 1557. Zuche t to fu t auss i facteu r
d
‘
orgues, su i van t les rense ignemen t s fou rn i s

pa r Cath .
dans son h i s toi re de la mus ique

de la cha pe l l e de Sa i n t-Marc .
ZU F F I (Ju n -Aussonss) ,organiste àMi l an ,

au commencementdudis- sept ième s ièc le , es t
au teu r des ouv rages don t voic i les t i t re s
le Ca nce r“ecclesia st ici a 1, 8a 4 uoci con

ba sso con t i n uo , 1° 0 9° pa rte,Milan 1621.
C a nce r“sMagn ificata 1 vocf, ibi d ., 1624 .

ZU I.A T Ï I (Ju n-Fau con ), médeci n de
V en i se , ne Cépha io n ic , a fa i t i mprimer u n
D i scorso de l la fo rza della m us ica n elle pa s

s ion i , nei cos t um i etnel le m a inttfe, e del?
uso medi co del ha ifa , Venezia , presso Lorenzo
liasscgio , 1788, ñu

-8°de 00 pages .
ZU L E IlN l—lli (Cau nes), membre de la So

ciété des sciences eta r ts deMayence, estne”
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d ans cette v i l le, en 1770. Ses ma i t res de p i ano
etde compos i t ion , a Pari s età li ayencc, ont
été Ecka rt, Ph illder e t 8te rhel . P iaé dan s s a
v i l le na tale ,"y a remp li les fonc ti ons de chef
d

‘orchest re, e t s
‘ y es t l ivré à l‘en se ignemen t“

à l a compos i t ion . Zuiehner vi vai t encore a
Mayence en 1850. Les produc ti on s conn ues de
ce t a rt i s te son t ce l les- ci : 1° Concerto faci le
pou rpiano e t orches tre , op . 15

,
Bon n

,
Simro ck .

9° Premier quatuor pou r pi a no, v i olon , a lto e t
basse, op. 13, l ayence , Schott. 8° Deux ième
i dem

,
op. 18, Bon n, Simrock . 4° Trio pour

piano , v iolon e t v i olon cel le, op. 6 , l ayence ,
Schot t. 5° Deux sona tes pou r piano e t v iolon ,
op. 3, ibid. 6° G rande sona te pour piano seul,
a p. l , ibid. 7° F an ta is i e i dem , op. 8, ibi d .

8° Deus ai rs va riés idem,
ibid.0°Ca n ta te de

fra ncs—maçon s, a vec i n st ruments a ven t, en
part i ti on

, ibid. 10‘ L ‘Êpiphania, ou les T roi s
roi s, de Gœthe, t rio comique pou r ténor e t
deux basses avec pi ano ibid . Zulehner a a r
rangé env i ron cen t opéra s, ora torios e t a u tres

.

g randes compos i t ion s pour le piano.

ZUMB A CH D E K OESFELD Lo

v an ne), n é a T rèves , le 27 aoû t 106 1, fi t ses
é tudes chez les j és u i tes de sa v i l le n a ta l e e t de
C ologne, pu i s en tra au serv i ce de l‘ électeu r
Max imi l ien —Hen ri

, s Bonn , en qual i té de m a

sicien de la ch ambre. i l mouru t le ” Ju i l le t
1727

, l a i ssa n t en man uscri t u n ou vrage i n t i
tulé A nw

'

ei su ng, soie mo n nem iuelstseei
n iger Regein die musika iische I m pos i t ion
ga n z ri ch t igtralttiran m a gs (In tro duction a
l a composi t ion régul i è re par u n pe t i t nombre
de règl es combi nées) . i l es t v ra i sembl able que
c‘es t l a t raduc tion hol landa i se de cetouvrage
que Con rad 2umbach de Kœsfe id

,
médecin à

Leyde, e t pentei ro fi l s de Lotha i re, a publ i ée
sans cetiire : I n s titu tion»Mus i ca , of Ka r te
o ndervvyzinm raten de de P ra ctij ck va n de
”wifi .

—ra insonderheid aa n den Geusra Ien

ba s s, ofB assus con t i n ua , etc ., Leyde, 1743
in—8° de 74 pages avec 8 planches.
ZUMS TEB G (Ju n-l ooosra a), v io loncel

li s te e t compos i teu r
,
né le 10 j an v ie r 1700 a

Sacbseuflur, da ns l e can ton d‘0denwaid, éta i t
fi ls d‘ un valet de ch ambre du duc deWurtem
be rg qui l etitéleve r a l ‘école m i l i ta i re, ma is
qui, ne lui t rou van t pas de di spos i tion s pour la
carri ère des a rmes, vou l u t en fa i re u n scu lp
teu r. To utefoi s ie penchan t de lumsteeg pou r
l a musique t riompha des résol uti on s d u pè re

,

etenfi n il lui fu t perm is de se l iv rer a l a cu l
t u re de ce t a r t . Pol i , Ban ni e t lim an t i

,
mo

s ie len s a t tachés à la cha pel le du ca le
,
di rigé

sc n t ses études, ta n t pou r l
‘ i n strumen t qu ‘ i l

a va i t choi si que pou r l a composi t ion . D i rigé
par son i ns t i nc t, e t i ns tru i t pa r l a lec tu re de
que lques l i v res de théo ri e, de lMthesen et
l arpurg, il s

‘
essaya dans l a com pos i t ion , e t

écri v i t des can ta tes pou r le se rvice de la cou r.
On en a publ i é quelques —u nes a près sa mort
presque toutes révélentune heureuse orga
n isation a l aquel l e il ne m agna, pour se dé
velopper, que des occa s ion s pl us fa vorabl es,
u n ce rcle moi n s é troi t que cel u i oh il véa zt
e t des commun ica t i on s pl us fréq uen tes a vec de
grands a rt i stes . Admis dan s l a cha pel le du
duc, lumteeg n‘ ytint d‘abord remarq ué que
comme v ioloncel l i s te ; ma is bientôt il se révél a
comme composi teur pa r des t ravau x de tou t
gen re , etsurtoutpa r le s ty le d rama ti que, po u r
leq ue l la n ature l‘a va i t év idemmentformé .
l a lheureusementle ca l me d‘u ne pe t ite cou r
e t d‘une v i l le si peu a n i mée que 8tuttgard
(dans laquel l e s

‘
écoula tente sa vie) n‘éta i t pas

ce qu‘ i l fa l l a i t pou r satisù ire la passion qu'i l
ép rouva i t pou r l ‘a rt . Son act iv i té de p roduc
t ion é ta i t gra nde ; ma i s a près un oudeux ea

sa i s, ses ouvrages re n t ra ien t dans son par

tefeuille, a ucu n n ‘é ta i t publ i é par la voie de
l‘ impress ion

,
e t l e monde ignora i t q ue, dan s

une v i l l e d uWurtemherg, la ngu i ssa i t l‘âme
d
‘

un grand music ien . Après la re t ra i te de
l’a il, la pl ace de chefd

‘
orchestre de l a musique

du duc lui fu t donnée ce fu t le seu l encoura

gemen t qu
‘ i l reçu t. Le res te de sa v ie s‘écoula

dan s ce t te obscu re s i t ua tion , e t l e 27 j a n vier
1809

,
u ne a t ta que d'apoplea ie foudro yan te m it

ti n s l a ca rr i è re d‘un a rtiste don t l a destinée
ne s‘éta i t poi n t accompl ie .

a stecg a va i t écri t
, pour l e théât re duca l

de Stuttgard, les opéras don t voi ci les t i t res
1° La L oi ta rta re. 2° Rena ud e t A n n ie“.

8° Ta m i ra , duodrame . é°8ahuss von Gr ass

so its . 50 El Bondokam
‘

. 0°L 'I le des esprits ,
compos i t ion origi n a le , e t le pl us beaude se s
ou v rages . 7°Za ia a r. 8° D a s Pfaucn [est(La
fê te d u Paon) ;tous éta ientres t és en manu
scri t,mais, aprésla mort de l

‘
auteur

,
lesquatre

dern iers on t été gra vés en pa rt i t ion pour la
piano, a Leipsiclt, ches 8rei tkopf etlltcrtel,
a i n si q ue d i x-huitca n ta tes dramatiques ; l'l
dieu e t la Péta du pri n temps, de l lopstock , e n
partition, ibid. On a m i s auss i a u jou r, après
la mort de l ‘art i ste, env i ron v i ngt can ta tes ou
bal l ades voi s se u le e t a vec piano , de sa com
posi t ion

,
pa rm i lesq ue l les on rema rq ue e n

premi ère l igne Coima de Gæthe,teneur de
Burge r, e t le monologue deMarie S t ua rt, pa r
Schlller ; enfi n sept su i tes de petites ba l lades .
Parm i les plus be l les composi t ions de Zum
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