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GRÂCEÀ TROIS 
REVUE DE PRESSE 9 SEPTEMBRE 1996 

TRANSFORMATIONS VERNALES 

On trouvera dans ce mémoire en composition musicale trois oeuvres 
composées entre janvier 1996 et décembre 1997. Grâce à trois, pour hautbois et 
orchestre a cordes tente d'exprimer la beauté par une forme où trois degrés de 
trois paramètres musicaux s'enchevêtrent dans des proportions harmonieuses. 
La deuxième pièce, Reme de presse, pour un ensemble de six chanteurs 
accompagné de quatre instrumentistes, met en musique, dans un style plus 
spontané, des textes tirés d'artides de journaux canadiens. Enfin la pièce 
Transformations vernales, pour grand orchestre d'harmonie, cherche a évoquer 
par la musique la lente mais puissante métamorphose de la nature au printemps. 

rrançou rnorei, 
Directeur de recherche. 

Candidat. 
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GRÂCE À TROIS 
pour hautbois et orchestre à cordes 



PRÉSENTATION DE GRÂCEÀ TROIS 

Cet ouvrage se veut un hommage - tout subjectif - à cette Grèce antique, 
influencée par E'ythagore, pour qui les nombres sont principes d e  toutes choses. 
Ainsi, j'ai cherché à représenter la beauté non pas par le  déroulement d'une 
tragédie ou par l'évocation d e  sentiments humains, mais plutôt par la sirï.ple 
mise au point d'une structure abstraite et statique dont les différents éléments 
sont liés entre eux par des proportions harmonieuses. 

Comme son titre l'indique, c'est le chiffre trois qui sert de pierre angulaire à 
la constmction de cette pièce. J'ai en effet constmit un grand cube composé de 27 

petits cubes (3 x 3 x 3) sur chacun desquels est inscrit un chiffre (3 cubes pour 
chacun des chiffres de 1 à 9). J'ai disposé ces petits cubes chiffrés de façon à ce que, 
quelle que soit la rangée ou la colonne qu'on choisisse dans n'importe quel plan, 
la  somme des chiffres inscrits sur les petits cubes soit toujours égale à 15 (voir 
tableau 1). 

J'ai ensuite associé à chacune des trois dimensions un paramètre musical 
indépendant: aux trois degrés de hauteur, trois modes; aux trois degrés de 
longueur, trois <<métriques-tempos»; aux trois degrés de  profondeur, trois 
combinaisons instrumentales que j'appellerai ici «textures» (voir tableau II). 

Si la détermination des trois <<métriques-tempos» et des trois «textures» 

proviennent, de façon assez évidente, d'un choix arbitraire guidé par un simple 
souci de variété, la formation des modes, elle, demande quelques explications. 

Les modes sont «non-octaviantsn, mais chacun d'eux procède d'une 
«gamme d'origine» située entre do3 (do central) et do4 . Les «gammes d'origines 

sont issues d'une lecture de la face du cube en position initiale (voir tableau 1). À 
la rangée du haut (1, 5, 9) correspond le mode 1, à celle du  centre, le mode 2 et à 
celle du bas, le mode 3. En interprétant les chiffres du cube comme des classes de 



hauteurs (do=O, do#=& rk2, etc), je fait de chaque rangée un ensemble de dasses 
de  hauteurs. Les gammes d'origine sont les ensembles complémentaires de ces 
ensembles. Par exemple, la gamme d'origine du mode 1 est l'ensemble 
complémentaire de la première rangée (1,s. 9) = (do#, fa, la), doric (do, ré, inib, ini, 
fa#, sol, sol#, sib, si). Pour les octaves supérieures, la gamme d'origine est 
simplement transposée d'un demi-ton vers le haut à chaque octave. Vers le bas, 
les modes sont symétriques par rapport à dos. On remarque que comme le cube 

ne contient que des valeurs inférieures ou égales à neuf, sib et si sont présenis 
dans les trois gammes d'origine. 

Revenons maintenant à notre cube. Je peux donner la position de chacun 
des petits cubes par un vecteur (hauteur, largeur, profondeur). Je choisis 
arbitrairement pour origine le coin inférieur gauche situé au premier plan: le 
petit cube situé à cet endroit a pour vecteur (1,1,1). À chaque vecteur position, 
j'associe le vecteur «musical» (mode, métrique-tempo, texture). Chaque petit 
cube détermine donc une section de l'oeuvre dont les paramètres musicaux sont 
déterminés par sa position et dont la durée est déterminée par le chiffre qu'i! 

représente (en unités de 3 secondes). 

Il ne me reste plus qu'à choisir un ordre de lecture pour déterminer la 

forme de ma pièce: du petit cube initial, je lis vers l'arrière dans la rangée de 
gauche, je reviens ensuite vers l'avant dans la rangée du centre puis vers l'arrière 
de nouveau dans la rangée de droite; je monte ensuite au «deuxième étage» où je 

parcours d'abord la rangée de droite vers l'avant, puis celle du centre vers 
l'arrière et ainsi de suite jusqu'à ressortir au troisième étage vers l'arrière dans la 
rangée de droite (cube (3,3,3)). 

Cette lecture donne la forme détaillée qu'on trouve au tableau III. Puisqce 
la somme de chacune des rangées et de chacune des colonnes du cube donne 15, 
l'importance totale, en durée, de chacun des trois modes, de chacune des trois 
métriques-tempos et de chacune des trois textures est, malgré leur enchevê- 
trement, égale et vaut 2 min 15 s. C'est par cet équilibre que j'ai voulu exprimer 

la beauté. 



Position initiale 

fond 8 3 4 
6 7 2  
1 5 9  

milieu 6  7  2  
1 5 9  
8 3 4 

face 1 5 9  
8 3 4 
6 7 2  

TABLEAU 1: Le cube 

Vue du côte droit Vue du dessus 



5 
TABLEAU II: Les paramètres musicaux 

I. Trois modes: 

2 Trois «métriques-tempos,,: , 3. Trois «textures»: 
1.6'4. !== 1. Hauihis seul 



TABLEAU III: La forme détaillée 

Modes 

ï. Mode 1: 

II. Mode 2: 

Métriques-tempos Textures Durée 

a) 6/4, 1. 
(noire = 46) 2. 

3. 
b) 7/8, 1. 

(aoche = 138) 2 
3. 

c) 4/4, 1. 
(noire = 120) 2. 

3. 

a) 4/4, 1. 
(noire = 120) 2. 

3. 
b) 7/6. 1. 

(croche = 136) . 2 
3. 

c) 6/4, 1. 
(noire =46) 2. 

3. 

hautbois 
cordes 
htb + cordes 
htb + cordes 
cordes 
hautbois 
hautbois 
cordes 
htb + cordes 

htb + cordes 
cordes 
hautbois 
hautbois 
cordes 
htb + cordes 
htb + cordes 
cordes 
hautbois 

III.  mode 3: a) 6/4, 1. hautbois 
(noire = 46) 2. cordes 

3. htb + cordes 
b) 7/8, 1. htb + cordes 

(aoche = 138) 2. cordes 
3. hautbois 

c) 4/4, 1. hautbois 
(noire = 120) 2. cordes 

3. htb + cordes 

Remarque: 
Au total, chacun des trois modes, chacune des trois amétriques-tempos» et 
chacune des trois «textures), sont présents durant 135 secondes. 
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REVUE DE PRESSE: 
9 SEPTEMBRE 1996 

pour six chanteurs avec microphones, 
piano, clavier, basse électrique et batterie 



PRÉSENTATION DE R E W E  DE PRESSE 

En comparaison des deux autres ouvrages de ce mémoire, cette pièce 
possède un caractère beaucoup plus populaire, où la spontanéité et la fantaisie 
l'emportent sur des consid6rations plus cérébrales de forme ou de structure. 

La formation insinunentale, utilisant des instruments a amplification 
électrique et des microphones pour les chanteurs, est d'avantage celle d'un groupe 
de jazz ou de musique populaire que ceiie d'un ensemble classique traditionnel. 

Les textes sont des extraits d'articles de journaux parus le 9 septembre 1996 
(date d u  debut de mon travail de composition). J'ai dépouil16 cinq journaux 
canadiens (trois en français et deux en anglais): Le Soleil, le Journal & Qufiec, Le 
Devoir, The Gazette, et The Globe and Mail. Chacun des quatre mouvements 
illustre un thème cher à nos medias actuels: 

1. Politique; 
2 Météorologie; 
3. Astrologie; 
4. Publicité. 

Dans le premier mouvement, il m'a paru opportun, à cause de leur 
tendance commune à la dbsiagogie, de rapprocher politique et musique populaire 
en utilisant un style musical où i'on trouve plusieurs des dich& de la chanson 
pop américaine (Céline Dion). 

Le dewième mouvement, le plus sérieux des quatre, se veut un hommage 
à la Nature. Le traitement du choeur est une allegorie des mouvements lents et 
puissants des grandes masses d'air qui se deplacent autour de notre planete et en 
façonnent la vie. 



Le troisième mouvement est une parodie débridée du phenomène actuel 
de l'astrologie de masse. Cest une glissade dans la folie. Du debut A la fin, la 
musique se desagrège, les hauteurs et les rythmes font progressivement place au 
langage parlé. Pour les chanteurs, ce .mouvement est le plus difficiie parce qu'il 
est presque entièrement a cappella et qu'il exige d'eux des talents de comediens. 

Les trente dernières secondes de l'ouvrage constituent une pause 
publicitaire. Alors que la musique du premier mouvement etait dans un style 
modifié de musique populaire, la musique de ce mouvement est dans un style 
modifie de jazz be-bop. La musique sert de toile de fond au regtant. 



l e r  mouvement: Chanson "pop" américaine. On déterminera 
préalablement d'une soliste (femme). Les cinq autres chanteurs choisiront chacun 
l'une des cinq pages de journaux qu'on trouve adessous. Au lever du rideau 
(réel ou fictif) les instrumentistes seront déjà en place. L'un après l'autre, à 
intervalle de 15 à 30 secondes, les "chanteurs-réatants" entreront en scène et 
commenceront à chuchoter. Chacun d'eux devra d'abord dire le titre du journal 
qu'il aura choisi suivi de la date (9 septembre 1996), ensuite il pourra lue, dans 
n'importe quel ordre et à n'importe quelle vitesse, tout ce qui se trouve sur la 
page choisie. L'ordre d'entrée sera selon les journaux: ]oumal de Québec, The 
Gazette, Le Soleil, The Globe and Mail et enfin Le Devoir. La lecture devra se 
poursuivre après la fin de la chanson. ïi est donc probable que chacun des 
récitants ait à relire des passages. La soliste sera la dernière en scène. Des qu'elle 
sera prête, les instrumentistes commenceront à jouer. Quinze B trente secondes 
après la fin de la chanson, la solist? fera un signe et tous les chanteurs-récitants se 
tairont en même temps. 

2e mouvement: Pièce méditative et contemplative, presque religieuse. On 
recherchera un son d'ensemble très homogène et des voix sans vibrato. Le respect 
des nuances a i a  une importance capitale. 

3e mouvement: Parodie. On devra être sérieux au debut et glisser 
progressivement dans la folie. On pourra faire une courte pause entre chacune 
des parties de ce mouvement. On ne devra pas craindre de mettre en valeur ses 
talents de comédiens (exagérer les intonations, avoir un visage expressif, jouer du 
regard). On enchaîne sans aucun délai au 4e mouvement. 

4e mouvement: Jazz un peu &range. A chanter avec le sourire et les 
conventions habituelles du jazz (swing, articulation, phrasé). Le récitant sera de 
préférence un homme (la basse) et affectera le ton de voix propre aux annonces 
publicitaires. ïi doit s'arranger pour terminer juste avant le "bop" final. . 
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TRANSFORMATIONS VERNALES 
pour grand 0~heStre d'harmonie 



PRÉSENTATION DE TRANSFORMATIONS VERNALES 

Ia, comme dans la premiere piece de ce mémoire, c'est le souci de la forme 
qui est au centre de mes préoccupations. Cependant, au lieu de créer une 
structure abstraite, comme je l'avais fait dans Grfice à trois, je m'inspire d'un 
phénomène naturel: I'ailongement des jours au printemps (d'où le titre de la 
pièce). 

L'idée de base est la suivante: écrire une pièce où alternent des sections que 
j'identifie A la nuit et des sections que j'identifie au jour. Je calque les proportions 
entre ces sections sur les proportions reelles entre nuit et jour A certaines dates au 
printemps. 

Mon idée première était de prendre des journées consécutives, mais je me 
suis vite rendu compte que l'allongement d'un jour au suivant ne serait pas assez 
significatif pour être perceptible. 

Après quelques tâtonnements, j'ai finalement opté pour les journ6es 
suivantes: (selon I'Almanach du peuple 1996, Groupe Polygone éd., 1995) 

Date Lever Coucher Durée Phase 
en 1996 du soleil du soleil du jour de la lune 

5 janvier 7h40 16h31 08h51 pleine lune 
10 février 7hlO 17h19 10h09 dernier quartier 
19 mars 6hO4 18h12 12hOS nouvelle lune 
25 avril 4h57 19h00 14h03 premier quartier 

Je fais comme si ces journées étaient consécutives et je reécris le tableau 
précédent de façon A voir la durée de chaque jour et de chaque nuit. Notez que 
comme je commence le 5 janvier A Oh00 et que je termine le 25 avril A 24h00, la 
première et la dernière nuit sont incomplètes. 



Déroulement du temps Durée Déroulement du temps Durée 

lère nuit (pleine lune) 07h40 3e jour 12h08 
ler jour 08h51 4e nuit (le' quartier) 10h45 
2e nuit (dem. quartier) 14h39 4e jour 14h03 
2e jour 10h09 Se nuit (pleine lune) 05h00 
3e nuit (nouv. lune) 12h45 

Je réécris ce tableau en réduisant à l'échelle temporelle 1:450 (lh = 8s) et 
j'obtiens la structure de ma pièce. 

Deroulement du 

lère nuit (pleine 
ler jour 

temps 

lune) 

2e nuit (dem. quartier) 
2e jour 
3e nuit (nouv. lune) 
3e jour 
4e nuit (ler quartier) 
4e jour 
Se nuit (pleine lune) 

Durée 
(minutes) 
1 : O l  
1:11 
1:57 
1:21 
1:42 
137 
1:26 
1:52 
0:40 

Section 

La présence de neuf sections et le caractère cyclique des phases de la lune 
m'ont inspiré I'idée d'une forme en arche. Le centre de cette forme est la nuit de 
nouvelle lune (lettre E) qui présente un matériel musical unique, une monodie 
qui ne trouve écho dans aucune autre section de la pièce. Les aukes sections sont 
jumelées deux à deux de part et d'autre de ce centre par l'utilisation d'idées 
musicales semblables. Ainsi, le 3e jour développe des éléments du 2e; la 4e nuit 
ressemble à la 2e nuit; le 4e jour reprend des idées du premier jour et la 5e nuit est 
une reprise accélérée, transposée et réorchestrée de la lère nuit. 

L'unité de la pièce est renforcée par la présence, tout au long de son 
déroulement, de trois thèmes importants: le thème harmonique de la pleine 
lune, qu'on entend de façon claire au début et à la fi de la pièce; le thème 
mélodique (pentatonique) du soleil, de plus en plus présent avec la progression 
du printemps; et enfin le thème des étoiles, série de huit sons qu'on entend toutes 
les nuits, le plus souvent par des percussions à davier (voir tableau des thèmes). 



Tableau du matériel thématique principal 

1. Thème harmonique de la pleine lune 

2. Thème du Soleil 

3. Thème des 6toiles 



INSTRUMENTATION 

1 Piccolo 
3 Flûtes 1 
3 Flûtes 2 
1 Hautbois (saxophone soprano en sib) 
3 Clarinettes 1 en sib 
3 Clarinettes 2 en sib 
3 Clarinettes 3 en sib 
1 Clarinette alto en mib 
1 Clarinette basse en sib 
1 Basson 
2 Saxophones alto en mil (1 et 2) 
1 Saxophone t h o r  en sib 
.1 Saxophone baryton en mib 
2 Trompettes 1 en sib 
2 Trompettes 2 en sib 
2 Trompettes 3 en sib 
1Cor 1 en fa 
1Cor2enfa 
1 Cor 3 en fa (trombone ou euphonium) 
1 Cor 4 en fa (trombone ou euphonium) 
2 Trombones 1 
2 Trombones 2 
2 Trombones 3 
1 Euphonium(s) 
2 Tuba (s) 
4 Timbales 
Percussions 1 
Percussions 2 
Percussions 3 
Percussions 4 
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