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TEXTE

Le ré per toire pour orgue en France à l’époque de Louis XIV a ré veillé
l’in té rêt de mu si ciens et de cher cheurs à par tir du mou ve ment de re‐ 
dé cou verte de la mu sique an cienne mené par la Scho la can to rum de
Paris vers la fin du 19  siècle 1. Cet in té rêt se dé ve loppe au siècle sui‐ 
vant à tra vers la pa ru tion de quelques études ap pro fon dies sur le
sujet 2. Or, mal gré la vo lon té de faire connaître une tra di tion mu si cale
ap par te nant à l’un des mo ments cultu rels les plus rayon nants de l’his‐ 
toire de France, ces études ex priment sou vent une cer taine condes‐ 
cen dance face à sa va leur ar tis tique, la consi dé rant comme trop
contrai gnante à cause de son ca rac tère sté réo ty pé (cette mu sique se
com pose de pièces co di fiées au ni veau for mel et ex pres sif qui se ront
re pro duites par l’en semble des or ga nistes), mais aussi face à sa va leur
re li gieuse, l’es ti mant comme une ex pres sion de dé ca dence spi ri tuelle
en rai son de son lien étroit avec les styles pro fanes de l’époque (no‐ 
tam ment le chant ly rique et la danse) 3.

1

e

Pour tant, la forte co hé sion for melle et ex pres sive du ré per toire, ainsi
que la pé ren ni té de cette école or ga nis tique (elle en globe plu sieurs
gé né ra tions d’or ga nistes entre les an nées 1660 et l’aube de la Ré vo lu‐ 
tion), in vitent à re con si dé rer ces points de vue. Dans cet ordre
d’idées, nous étu die rons la ma nière dont la mu sique pour orgue ré ‐
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pond au phé no mène de pro duc tion de normes qui marque le pa no ra‐ 
ma cultu rel du 17  siècle fran çais (as pect qui lui donne toute sa va leur
en tant que ma ni fes ta tion ar tis tique de son temps, et toute sa co hé‐ 
rence en tant qu’objet es thé tique ac com plis sant une fonc tion re li‐ 
gieuse) 4.

e

Ins ti tu tion des mo dèles for mels
et ex pres sifs de l’orgue clas sique
fran çais : le cé ré mo nial pa ri sien
de 1662 et les « pré faces » des
livres d’orgue
Dès 1665, avec la pa ru tion du pre mier Livre d’orgue de Guillaume‐Ga‐ 
briel Ni vers or ga niste de l’église de Saint- Sulpice à Paris et de la cha‐
pelle royale de Ver sailles, on ob serve l’ins ti tu tion d’une mu sique mo‐ 
derne consti tuée de pièces très co di fiées qui de viennent des mo dèles
à imi ter 5. Cette co di fi ca tion sera dé fi nie d’une part par les sti pu la‐ 
tions des textes nor ma tifs de l’Église, et d’autre part par les re‐ 
cherches des or ga nistes eux- mêmes, mar quées par le goût de
l’époque 6.

3

La ge nèse de ce ré per toire se trouve ainsi sous une triple in fluence
nor ma tive : pre miè re ment, la ré gle men ta tion du cé ré mo nial pa ri sien
de 1662 (conforme à l’es prit de la Ré forme tri den tine) qui cherche à
cir cons crire les pres ta tions des or ga nistes dans la li tur gie 7  ; deuxiè‐ 
me ment, les pré faces des Livres d’orgue pu bliés à l’époque, textes ex‐ 
pli ca tifs qui fixent les ca nons théo riques et es thé tiques pra ti qués ; fi‐ 
na le ment, comme ré sul tat im pli cite des deux sources pres crip tives
pré cé dentes, le prin cipe de conve nance, qui dé ter mine la na ture for‐ 
melle et ex pres sive du ré per toire 8. Ces axes nor ma tifs di rigent la
praxis des or ga nistes, per met tant non seule ment sa li si bi li té, mais
son ef fi ca ci té en tant que ma ni fes ta tion ar tis tique des ti née avant tout
à l’éveil du sen ti ment re li gieux.

4

La pre mière source à dé fi nir les normes de pro duc tion des or ga nistes
fran çais se trouve dans les or don nances ec clé sias tiques. En effet, à la
suite du concile de Trente, l’Église ca tho lique s’ef force à cir cons crire
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les in ter ven tions mu si cales dans les cé lé bra tions li tur giques pour évi‐ 
ter des dé via tions vers le « pro fane ». Dans cette po li tique, le Cae re‐ 
mo niale Pa ri siense (Son net, 1662) de vient un texte pa ra dig ma tique. Le
cha pitre  VI, in ti tu lé De or ga nis ta et or ga nis pré sente une série de
pres crip tions qui, outre la dé si gna tion des cé lé bra tions dans les‐ 
quelles l’orgue prend place, cherchent à dé fi nir les en jeux ex pres sifs
de l’ins tru ment vis- à-vis de sa fonc tion re li gieuse. En ce sens, le qua‐ 
trième ar ticle in dique :

Cauen dum autem est ne sonus Or ga ni fit las ciuus, aut im pu rus, & ne
cum eo pro fe ran tur can tus qui ad of fi cium quod agi tur non spectent,
ne dui pro pha ni, aut lu di cri, nec alia ins tru men ta mu si ca lia cum Or ‐
ga no pul sen tur […] (Son net, 1662 : 534) 9.

Dans cette même ligne di rec trice, la der nière par tie du cha pitre pré‐ 
sente une série d’ar ticles qui dé ter minent « en quelles par ties de l’of‐ 
fice l’orgue doit mo du ler, jouer gra ve ment, sua ve ment, dou ce ment,
pour sti mu ler la dé vo tion des âmes du cler gé et du peuple » (Son net,
1662  :  538). Der rière ces sti pu la tions, on peut en tre voir deux prin‐ 
cipes rhé to riques in ter dé pen dants : le prin cipe de de co rum (ou bien‐
séance) et le prin cipe de va rie tas.

6

Le de co rum im plique la per ti nence du style pour trai ter un sujet
donné, que ce soit dans l’art ora toire, les Beaux- arts, la lit té ra ture, ou
la mu sique. Bien que contrai gnante, cette no tion n’est pas com plè te‐ 
ment ri gide puis qu’elle peut va rier selon le goût es thé tique des
époques. Marc Fu ma ro li l’ex plique en ces termes :

7

Le de co rum peut être ri tua li sé, ob jec ti vé, ins ti tu tion na li sé, ne lais sant
place à au cune va ria tion et exi geant même une dis ci pline exacte dé ‐
fi nie en re la tion avec un ordre ab so lu et sacré. Mais il peut faire
preuve à l’autre ex trême de l’adap ta bi li té la plus souple et sen sible
aux mo di fi ca tions im pal pables de l’heure, du lieu, du mo ment, de
l’hu meur, bref, de la conjonc ture […]. Ni de co rum, ni conve nien tia, ni
de cen tia ne sont dans la tra di tion ro maine, même li tur gique, des co ‐
di fi ca tions fi gées. Ils changent de sens et de style selon les époques,
les ré gimes, les mi lieux, les in di vi dus, tout en main te nant in tacte
cette exi gence d’ac cord entre la pa role, le geste, et la na ture du
drame qui les pos tule […] (Fu ma ro li, 2009 : XIV).
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Le de co rum dé fi nit donc l’ex pres sion du dis cours et par consé quent la
ca pa ci té de l’ora teur à s’adap ter à l’ethos exigé par le sujet abor dé à
tra vers l’uti li sa tion de styles et des fi gures rhé to riques conve nables.
De ce prin cipe de bien séance dé coule un deuxième, le prin cipe de
va rie tas, qui im plique la mo du la tion entre les styles ora toires (élevé,
moyen et bas) afin de don ner de l’ef fi ca ci té au dis cours.

8

Cette tri per ti ta va rie tas, gamme dont l’ora teur est le mo dé ra teur, ré ‐
sume en quelque sorte les pou voirs de l’élo quence : le choix de l’une
et de l’autre « clef » de style est com man dé par le de co rum, ce que les
clas siques fran çais ap pel le ront bien séance, c’est- à-dire l’exacte pro ‐
por tion entre le style adop té et les cir cons tances, le sujet, le pu blic,
la per sonne de l’ora teur […] (Fu ma ro li, 2009 : 54).

Ainsi, lorsque Mar tin Son net in dique les di vers ca rac tères que l’orgue
doit adop ter selon le mo ment li tur gique (gra ve ment, sua ve ment et
dou ce ment), il met en évi dence les prin cipes de bien séance et va rié té,
prin cipes qui doivent as su rer l’op por tu ni té et l’ef fi ca ci té de la dé‐ 
marche mu si cale dans l’Église 10.

9

Cer tains spé cia listes consi dèrent que les or ga nistes ne tiennent pas
tou jours compte des pres crip tions du cé ré mo nial de Son net en rai son
du ca rac tère « mon dain » qui do mine leur mu sique (nous au rons l’oc‐ 
ca sion d’évo quer leurs pro pos un peu plus loin). Or, la consti tu tion
pro gres sive d’un ré ser voir de pièces ca rac té ri sées dont cha cune joue
un rôle ex pres sif spé ci fique semble contre dire cette opi nion, car elles
té moignent d’un ef fort dis cur sif ré flé chi qui montre une cor res pon‐ 
dance entre sens mu si cal et sens li tur gique.

10

Dans cette op tique, les pièces de ca rac tère ma jes tueux (il s’agit prin‐ 
ci pa le ment du Plein- jeu, du Grand- jeu et du Grand dia logue) servent
à ou vrir et clore so len nel le ment les hymnes, les mag ni fi cat et les di‐ 
verses par ties de l’Or di naire de la messe, tra dui sant sou vent l’idée de
la plé ni tude, de la ma jes té et de la gloire di vine grâce à leur so no ri té
écla tante, à leur tex ture har mo nique, ainsi qu’aux fi gures ryth miques
em prun tées à l’Ou ver ture à la fran çaise 11. Voici deux exemples ca rac‐ 
té ris tiques com po sés par Louis Mar chand et Louis- Nicolas Clé ram‐ 
bault :

11
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L. Mar chand, Grand dia logue du 5  ton, 1696 (mes. 1-12)

Les Édi tions Ou tre mon taises, 2008]

L.-N. Clé ram bault, Dia logue sur les grands jeux du 1  ton, 1  Livre d’orgue, 1710

(mes. 1-10)

e

er er

Les pièces de ca rac tère dan sant (no tam ment des duos et des trios)
ap pa raissent sou vent à des mo ments li tur giques qui ex priment la
louange di vine. Tel est le cas du Duo pour le Glo ri fi ca mus te de la
Messe pour les pa roisses de Fran çois Cou pe rin, mé lan geant les styles
de la gigue à l’ita lienne et la gigue à la fran çaise :

12
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F. Cou pe rin, Duo sur les tierces : Glo ri fi ca mus te, Messe pour les pa roisses, 1690

(mes. 1-5)

Clé ram bault L.-N., « Récit de cro morne et cor net du 1  ton (Sus ce pit Is rael) », 1

Livre d’orgue, 1710 (mes. 6-9).

Clé ram bault L.-N., « Flûtes du 2  ton (Sus ce pit Is rael) », 1  Livre d’orgue, 1710

(mes. 1-4).

Les pièces de ca rac tère ly rique et in time (le Récit de cro morne et la
Tierce en taille sont les exemples les plus re pré sen ta tifs) sont des ti‐ 
nées aux mo ments de re cueille ment et d’im plo ra tion de la mi sé ri‐ 
corde di vine. Ainsi le montrent deux exemples tirés du Livre d’orgue
de Louis- Nicolas Clé ram bault cor res pon dant au ver set Sus ce pit Is rael
du Mag ni fi cat. Dans ces pièces la sup plique est ex pri mée à tra vers les
agré ments mé lo diques et la gamme chro ma tique des cen dante à la
basse (fi gure cor res pon dant au to pique mu si cal du la men to 12) :

13

er er

e er
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Cou pe rin F., « Dia logue sur les jeux de Trom pettes, Clai ron et Tierces du grand

cla vier, et le Bour don avec le La ri got du po si tif : Do mine Deus Rex cae les tis »,

Messe des pa roisses, 1690 (mes. 1-14).

Les pièces de type mar tial évoquent de façon ef fi cace la gran deur de
Dieu, comme le montre bien le Dia logue sur les jeux de Trom pettes de
la Messe des pa roisses de Fran çois Cou pe rin (des ti née au ver set Do‐ 
mine Deus Rex cae les tis du Glo ria), dont les fi gures ty piques de la mu‐ 
sique mi li taire (fan fares et notes ré pé tées), unies au style «  ma jes‐ 
tueux » (notes in égales), offrent une image triom phale et puis sante du
« roi des cieux ».

14

Autre exemple par lant est la Basse de trom pette du 1  ton de J.‐-
A. Gui lain (des ti née au ver set De po suit po tentes du Mag ni fi cat), dont
les bat te ries et les gra da tions mé lo diques en ca ta base et ana base fi‐ 
gurent ef fi ca ce ment le sens du texte  : la chute des «  puis sants  » et
l’élé va tion des « humbles » :

15 er
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Gui lain J.-A., « Basse de trom pette du 1  ton : De po suit po tentes », 1  Livre

d’orgue, 1706 (mes. 15-20 et 31-35).

er er

Ces exemples nous per mettent d’ob ser ver que les prin cipes rhé to‐ 
riques de de co rum et de va rie tas, sug gé rés par les pres crip tions du
cé ré mo nial pa ri sien, sont es sen tiels dans le dé ve lop pe ment de la
forme et la si gni fi ca tion mu si cale du ré per toire d’orgue fran çais 13.

16

La deuxième source de mo dé li sa tion se trouve dans les pré faces des
livres d’orgue, ré di gées prin ci pa le ment à l’in ten tion des or ga nistes
pro vin ciaux pou vant mé con naître les usages pa ri siens. Ces in tro duc‐ 
tions ex pli ca tives ont per mis la sys té ma ti sa tion pro gres sive du ré per‐ 
toire 14. À la dif fé rence des rares ren sei gne ments four nis par les or ga‐ 
nistes d’autres tra di tions eu ro péennes, les or ga nistes fran çais se sont
sou ciés de pres crire mi nu tieu se ment des élé ments d’ordre théorico- 
pratique afin d’as su rer une bonne « lec ture » des di verses pièces. En
ce sens, la pré face du Livre d’orgue conte nant cent pièces de tous les
tons de l’Église de Guillaume- Gabriel Ni vers aborde, outre l’ex pli ca‐ 
tion des tons mu si caux pra ti qués à l’époque 15, le ca rac tère des
pièces, la me sure, l’or ne men ta tion, l’ar ti cu la tion du phra sé et le doig‐ 
té, de même qu’une clas si fi ca tion em bras sant le « dé nom bre ment des
jeux or di naires de l’orgue » et le « mé lange des jeux » propre à chaque
forme mu si cale 16.

17
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L’exemple de l’or ga niste de Saint- Sulpice sera suivi et dé ve lop pé par
les or ga nistes ti tu laires des plus pres ti gieuses tri bunes pa ri siennes.
Ainsi, en 1676, Ni co las Le bègue, or ga niste de l’église de Saint‐Merry,
contri bue à la conso li da tion du « mo dèle » en of frant une clas si fi ca‐ 
tion plus dé ve lop pée et plus pré cise du ca rac tère des pièces et de la
com bi nai son des jeux 17. Cette at ti tude obéit clai re ment à une vo lon té
d’ins ti tu tion na li sa tion gé né rale de la pra tique des or ga nistes de la ca‐ 
pi tale, tel qu’on peut le lire dans la page de garde et dans les pre‐ 
mières lignes de la pré face :

18

[…] Pièces d’orgue avec la va rié té des agré ments, et la ma nière de
jouer l’orgue à pré sent sur tous les jeux, et par ti cu liè re ment ceux qui
sont peu en usage dans les pro vinces comme la Tierce et Cro morne
en taille […]. Ces pièces ne se ront pas in utiles aux or ga nistes éloi gnés
qui ne peuvent pas venir en tendre les di ver si tés que l’on a trou vées
sur quan ti té de jeux de puis plu sieurs an nées […] (Le bègue, 1676 : [I]).

Dans le même es prit, Ni co las Gi gault, or ga niste de Saint Nicolas- des-
Champs, dé clare ou ver te ment l’im por tance de la ques tion des règles
dans sa dé marche ar tis tique (preuve d’un es prit tout à fait clas sique) :

19

[…] dans tout le nombre de ces pièces, j’ai cher ché le plus que j’ay pu,
de l’har mo nie, de la mo du la tion, du chant, du des sein, de l’in ven tion,
selon la dis ci pline des règles à pré sent en usage, pour les dis so ‐
nances, je les ai trai tés selon la pra tique mo derne pour don ner un
plus grand goût aux conso nances […] (Gi gault, 1685 : 2‐3).

Quant à André Rai son, l’avis au lec teur de son 1  Livre d’orgue, qui at‐ 
tire par ti cu liè re ment l’at ten tion, rend compte de la ma nière dont
l’ins tru ment se nour rit des mo dèles pro fanes en dé cla rant que les
pièces adoptent « les plus beaux mou ve ments qui sont en usage dans
toutes les mu siques vo cales et ins tru men tales » (Rai son, 1688 : D [4]).

20 er

À l’image du pro ces sus uni fi ca teur ex pé ri men té par la lit té ra ture et
les Beaux- arts à l’époque de Louis XIV, le phé no mène de sys té ma ti sa‐ 
tion illus tré par ces pré faces et par les pièces elles- mêmes, ré vèle que
les pre miers mu si ciens de cette école s’ef for çaient à éta blir un mo‐ 
dèle à imi ter dans le but d’éri ger un « lan gage of fi ciel » qui puisse se
ré pandre dans tout le royaume. C’est la rai son de l’en thou siasme pour
la ré dac tion d’avis pré li mi naires que l’on ob serve dans les pre miers

21
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re cueils pu bliés  ; une fois les règles du lan gage mu si cal de ve nues
« doc trine », l’ajout des pré faces ex pli ca tives de vient su per flu 18.

La ques tion de l’am bi guï té entre
le sacré et le pro fane dans l’orgue
fran çais
Les pro pos tenus par les or ga nistes dans leurs pré faces re flètent non
seule ment leur vo lon té de mo dé li sa tion mais aussi leur pré oc cu pa‐ 
tion quant à la fonc tion re li gieuse de la mu sique dans l’Église. Ainsi le
fait com prendre Ni co las Le bègue lors qu’il af firme avoir choi si «  les
chants et les mou ve ments les plus conve nables et les plus conformes
au sen ti ment et à l’es prit de l’Église » (Le bègue, 1676 : [3]), ou en core
André Rai son lors qu’il parle de sa mu sique comme d’une «  pompe
mo deste qui touche les peuples et qui élève leurs cœurs par la vue et
l’in tel li gence des choses sen sibles au désir et à l’amour de celles qui
passent la por tée de leur sens » (Rai son, 1688 : B‐C [2‐3]).

22

Nous voici confron tés à l’une des pro blé ma tiques es sen tielles de
l’orgue clas sique fran çais car, en dépit de ces dé cla ra tions, l’amal‐ 
game entre les styles mu si caux tra di tion nel le ment re li gieux (comme
la fugue et le can tus fir mus) et d’autres net te ment sé cu liers semble
contre dire les sti pu la tions du cé ré mo nial pa ri sien quant à la né ces si té
d’évi ter des «  signes pro fanes  » dans la mu sique d’Église. Ef fec ti ve‐ 
ment : com ment ex pli quer la pré sence de mo dèles cho ré gra phiques,
du ly risme opé ra tique et des fan fares mi li taires alors que, tant les au‐ 
to ri tés ec clé sias tiques que les or ga nistes eux- mêmes, dé clarent leur
pré oc cu pa tion pour la bien séance mu si cale ?

23

Comme nous l’avons an non cé pré cé dem ment, cet as pect contra dic‐ 
toire a pro vo qué le doute de cer tains mu si co logues au sujet de la lé‐ 
gi ti mi té du ré per toire, le consi dé rant comme un objet d’ameu ble ment
li tur gique dénué de sens re li gieux. Nor bert Du fourcq (au teur du pre‐ 
mier ou vrage ap pro fon di en la ma tière) pose cette pro blé ma tique à
tra vers les ques tion ne ments sui vants :

24

[…] cette mu sique d’orgue clas sique […] n’est- elle donc plus ex clu si ‐
ve ment d’ordre re li gieux ? Peut- elle obéir à des constantes im po sées
de l’ex té rieur ? Doit- elle ac cep ter ces im pu re tés que lui ap porte une
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as sem blée de fi dèles, ex pres sion même d’un peuple qui rit, qui boit,
qui chante et qui danse ? Aperçoit- on dé sor mais le pa ra doxe qu’offre
aux yeux comme aux oreilles cette mu sique d’orgue uti li taire, et qui
amal game, au tant que faire se peut, sources gré go riennes et sources
mon daines ? […] Toute page confiée à l’ins tru ment correspond- elle à
l’idée que le com mun des mor tels se peut faire de la mu sique sa ‐
crée ? (Du fourcq, 1972 : 9‐11).

Ces pro pos semblent sub jec tifs dans la me sure où la no tion de « mu‐ 
sique sa crée » au 17  siècle n’est pas la même qu’au 19  siècle ou bien
que celle d’au jourd’hui puis qu’elle dé pend d’at tri bu tions et de conven‐ 
tions propres à chaque culture. Quoi qu’il en soit, cette mu sique cor‐ 
res pon dait de toute évi dence à « l’idée que le com mun des mor tels »
se fai sait de la mu sique re li gieuse dans le contexte du Grand Siècle ;
en effet, bien que la pré sence de styles pro fanes dans les églises ait
pu cho quer pro fon dé ment aux 19  et 20  siècles, cela n’était pas for‐ 
cé ment le cas au 17  siècle 19. Car si cette mu sique n’était pas conve‐ 
nable ou si elle al lait à l’en contre des sti pu la tions ec clé sias tiques,
pour quoi fut- elle culti vée sans re mon trance par plu sieurs gé né ra‐ 
tions d’or ga nistes dans une Église (et dans une so cié té) qui cher chait
sans cesse le dé co rum ?

25
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Pour ex pli quer la per ti nence de l’orgue fran çais dans son ho ri zon his‐ 
to rique ou, au tre ment dit, pour com prendre la ma nière dont il pou‐ 
vait ac com plir sa tâche en tant qu’ex pres sion d’art re li gieux (vé hi cu ler
le sacré), il faut consi dé rer le prin cipe de conve nance, di ri gé par deux
règles es sen tielles de la doc trine clas sique fran çaise : la bien séance et
la vrai sem blance.

26

Comme ob ser vé pré cé dem ment, la bien séance exige l’uti li sa tion d’un
lan gage adé quat selon le lieu et les cir cons tances, pros cri vant toute
sorte d’ac tions et de re pré sen ta tions qui iraient à l’en contre de la mo‐ 
rale en gé né ral. Or, pour que cette bien séance ait lieu, il faut de la
vrai sem blance, c’est- à-dire une lo gique adap tée à ce que le pu blic de
cette époque pou vait croire (il s’agit donc d’une lo gique de l’opi nion
cou rante 20). André Rai son laisse en tre voir ce prin cipe dans la dé di‐ 
cace de son pre mier livre d’orgue, adres sée à Fran çois Morin, su pé‐ 
rieur de l’Ab baye de Sainte Ge ne viève du Mont à Paris :

27

Comme ce petit ou vrage peut contri buer quelque chose à la sa tis fac ‐
tion de votre zèle, je prends la li ber té de vous le pré sen ter. […] de ‐
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puis vingt- deux ans que j’ai l’hon neur de tou cher [ jouer] l’orgue de
votre cé lèbre ab baye de Sainte Ge ne viève, et c’est l’ap pro ba tion qu’il
vous a plu si sou vent de don ner aux pièces qu’il contient [le re cueil]
qui lui doit at ti rer celle du pu blic […] (Rai son, 1688 : B-C [2-3]).

À tra vers ces lignes, Rai son nous fait com prendre que ses pièces
d’orgue cor res pon daient bien aux at tentes gé né rales, à ce que les
gens de cette époque en ten daient par bien séant, et en co rol laire par
vrai sem blable. De ce point de vue, la pré sence de styles pro fanes
dans l’orgue fran çais ne por te rait aucun pré ju dice aux règles de
conve nance ec clé sias tique.

28

La ques tion de l’ap pa rente am bi guï té qu’ap portent les mo dèles de la
mu sique pro fane s’ex plique ainsi par la né ces si té de cré di bi li té : c’est
la vrai sem blance qui per met que le mo dèle de l’Ou ver ture à la fran‐
çaise tiré de la mu sique of fi cielle de la Cour puisse ex pri mer de façon
cré dible la ma jes té di vine, que la lé gè re té et la grâce des mo dèles
cho ré gra phiques puissent évo quer la joie lau da tive et l’har mo nie cé‐ 
leste 21, que le ly risme tiré de l’opéra et de l’air de cour puisse tra duire
le sen ti ment de la prière (sen ti ments de dé vo tion ou de contri tion) et
l’échange in time avec le divin  ; en outre, quoi de plus vrai sem blable
que les to piques de la mu sique mi li taire (no tam ment les fan fares de
trom pettes) pour évo quer le « com bat spi ri tuel » chré tien et la gloire
es cha to lo gique ?

29

En somme, l’axe double bienséance- vraisemblance per met de com‐ 
prendre la per ti nence de cette mu sique en tant que ma ni fes ta tion
d’art re li gieux, car elle vise la re pré sen ta tion des émo tions et des
sym boles pré sents dans la li tur gie à tra vers des codes clairs et na tu‐ 
rels, com pré hen sibles par le plus grand nombre.

30

Conclu sion
La pro duc tion mu si cale des or ga nistes fran çais de l’époque clas sique
a été sous- estimée par une grande par tie de la cri tique mu si co lo‐ 
gique du rant le 20  siècle, d’une part par son ca rac tère contrai gnant
et sché ma tique, et d’autre part par sa proxi mi té avec les styles mu si‐ 
caux pro fanes, l’éloi gnant ap pa rem ment d’une fonc tion re li gieuse lé‐ 
gi time. Pour tant, la praxis des or ga nistes laisse ob ser ver un phé no‐ 
mène de consti tu tion de règles ex pli cites et  im pli cites (dic tées tant
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NOTES

1  Ceci se concré tise par la pu bli ca tion de plu sieurs re cueils de l’école
d’orgue fran çaise à par tir de 1869 au près de l’édi teur al le mand Schott (par
exemple, les re cueils de Fran çois Cou pe rin, Ni co las de Gri gny et Louis Mar‐ 
chand, entre autres), et se pour suit chez l’édi teur fran çais Du rand avec la
col lec tion Ar chives des maîtres de l’orgue, parue entre 1897 et 1910.

2  Dont les plus si gni fi ca tifs sont  ceux de Nor bert Du fourcq (1972), James
An tho ny (1981) et Jean Saint- Arroman (1988).

3  En re vanche, l’ou vrage de David Pons ford (2011) consti tue un pas en avant
dans la re va lo ri sa tion de la pro duc tion des or ga nistes de l’époque louis- 
quatorzienne. Pour tant, bien que cette étude mette en pers pec tive le ré per‐ 
toire avec l’es prit de son époque, elle n’aborde qu’in di rec te ment les prin‐ 
cipes qui di rigent la pen sée clas sique, prin cipes qui per mettent de com‐ 
prendre la per ti nence de cette mu sique dans son ho ri zon his to rique.

4  En ce qui concerne la mu sique re li gieuse en France à l’époque clas sique,
voir Bru lin, 1998 ; Lau nay, 2004 et Ha me line, 2007.

5  Le prin cipe d’imi ta tion, que ce soit des mo dèles de l’An ti qui té ou de mo‐ 
dèles nou veaux, est un phé no mène ca rac té ris tique de l’époque clas sique et
l’orgue ne fait pas fi gure d’ex cep tion. Ainsi, chaque pièce mu si cale consti tue
un mo dèle en soi, pré sen tant un nom, une écri ture, un ca rac tère et une so‐ 
no ri té qui l’iden ti fie. Quelques- unes des pièces les plus re pré sen ta tives sont
le Plein- jeu et le Grand- jeu (pièces ma jes tueuses de so no ri té puis sante), les
ré cits (pièces de so no ri té douce qui com portent une mé lo die ac com pa gnée,
le plus sou vent de ca rac tère ly rique), ou en core le Duo et le Trio (pièces fai ‐

Mer senne, M., 1636, Har mo nie uni ver‐ 
selle, t. II, Paris, S. Cra moi sy.

Ni vers, G.‐G., 1665, Livre d’orgue conte‐ 
nant cent pièces de tous les tons de
l’Église, Paris, chez l’au teur.
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Saint‐Ar ro man, J., 1988, L’in ter pré ta tion
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pour orgue », Paris, Ho no ré Cham pion.
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sant un amal game entre l’écri ture imi ta tive et le style des danses de
l’époque). Le rôle de ces pièces est d’al ter ner avec le plain chant, rem pla çant
ainsi cer taines par ties des textes li tur giques.

6  En ce qui concerne le rôle des or ga nistes dans la li tur gie gal li cane, voir
Ko ce var, 2009.

7  Ce cé ré mo nial fut ré di gé par le prêtre Mar tin Son net à la de mande de
Jean- François Paul de Gondi, car di nal de Retz, ar che vêque de Paris.

8  À pro pos des règles qui di rigent la pra tique des or ga nistes clas siques,
voir De meilliez, 2014.

9  « On pren dra garde de ne ja mais tou cher l’orgue de ma nière las cive ou
im pure, de ne pro duire aucun chant dont le ca rac tère pro fane ou su per fi ciel
ne convienne pas à l’of fice dont il s’agit, de ne faire pas re ten tir aucun autre
ins tru ment avec l’orgue […] » (tra duc tion H. Sat tler, 1994 : 8).

10  En effet, la dé marche créa trice des or ga nistes clas siques est com pa rable
à celle des ora teurs, car leurs in ter ven tions dans la li tur gie étaient prin ci pa‐ 
le ment im pro vi sées (bien que la trace de leur pra tique nous soit par ve nue à
tra vers les re cueils pu bliés, ceux- ci ser vaient avant tout à fixer les normes
es thé tiques et à sub ve nir aux be soins des or ga nistes in ca pables d’im pro vi‐ 
ser). En ce sens, à la ma nière d’un ora teur, un or ga niste com pé tent était
censé pou voir s’adap ter de ma nière spon ta née au ca rac tère et au sens des
textes li tur giques, tout en ap pli quant les codes éta blis par le consen sus es‐ 
thé tique de cette école mu si cale, ce qu’im plique l’exer cice d’une li ber té,
mais dans un cadre or don né.

11  L’Ou ver ture à la fran çaise consti tue l’ar ché type du style « ma jes tueux »
culti vé par les mu si ciens à l’époque de Louis XIV, y com pris dans la mu sique
re li gieuse (à ce sujet voir Be noit, 1992 : 520). Il s’agit d’une pièce ins tru men‐ 
tale en trois par ties (grave- vif-grave) qui en tame de ma nière so len nelle les
tra gé dies ly riques et les suites de danses. Ses rythmes ca rac té ris tiques sont
les notes in égales (

ou

) et la sus pi rans, fi gure construite sur l’ar ti cu la tion de si lences dont les
confi gu ra tions pré sentent un demi- soupir et trois croches (

), ou bien un quart de sou pir et trois doubles- croches (

).
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12  Le to pique du la men to est une conven tion éta blie par la mu sique vo cale
ita lienne dès le début du 17  siècle pour ex pri mer des sen ti ments comme le
re gret ou la mé lan co lie. Elle se pré sente au tra vers des gammes des cen‐ 
dantes à la basse (dia to niques ou chro ma tiques), as so ciées à des fi gu ra tions
mé lo diques telles que les se condes des cen dantes et des rythmes tro‐ 
chaïques ou iam biques (sou vent en tre cou pés). Pour plus de dé tails sur ce
sujet, voir Boc ca do ro, 2004 : 25‐65.

13  Concer nant les ca rac té ris tiques gé né rales du style mu si cal fran çais dans
la deuxième moi tié du 17  siècle, voir J. Duron, 2008.

14  Cet es prit est re pé rable dès 1636 dans L’Har mo nie uni ver selle de Marin
Mer senne, dont l’un des livres, consa cré ex clu si ve ment à l’orgue, pro pose la
pre mière table de re gis tra tions connue en France («  Livre sixième  : des
orgues », pro po si tion XXXI). À l’époque de Mer senne, aucun des re cueils de
pièces d’orgue pu bliés (nous pen sons à celui de Pierre At tain gnant de 1536,
et ceux de Jehan Ti te louze de 1623 et 1626) ne com porte de ren sei gne ments
re la tifs à la re gis tra tion ou à l’in ter pré ta tion, usage qui de vien dra fré quent à
par tir de 1665 avec le 1  Livre de G.‐G.  Ni vers (pour une com pi la tion des
pré faces des livres d’orgue fran çais, voir N. Ber ton‐Bli vet et M. De meilliez,
2014).

15  Le terme ton est uti li sé dans les trai tés fran çais du 17  siècle pour dé si‐ 
gner les modes ec clé sias tiques, comme le montre par exemple celui de
Pierre Maillart (1610). Tou te fois, il faut sou li gner que la no tion de « mode »
est ambiguë dans les textes de l’époque : cer tains les as so cient aux tons de
l’Église, d’autres aux modes mi neur et ma jeur, tan dis que d’autres enfin les
as so cient aux to na li tés mo dernes (à ce pro pos, voir J.‐C. Maillard, 2004).

16  Les livres d’orgue conte nant des pré faces avec des ren sei gne ments sur la
re gis tra tion et la ma nière d’in ter pré ter les pièces sont ceux de
Guillaume‐Ga briel Ni vers (1665), Ni co las Le bègue (1676 et 1678), Ni co las Gi‐ 
gault (1685), André Rai son (1688), Jacques Boy vin (1689), et Gilles Jul lien
(1690). Après cette date, son in clu sion en tête des re cueils de vient de moins
en moins sys té ma tique.

17  En effet, les di verses formes mu si cales du ré per toire sont sys té ma ti sées
au ni veau du ca rac tère et du mé lange des jeux à tra vers des in di ca tions très
pré cises. Pour don ner un exemple, en ce qui concerne le Récit de cro morne
(pièce de type ly rique), la pré face de Le bègue in dique : « Le Des sus de Cro‐ 
morne [se joue] dou ce ment et agréa ble ment en imi tant la ma nière de chan‐ 
ter. La Basse [se joue] sur le petit Bour don et le Pres tant de la Grand Orgue
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[cla vier prin ci pal], ou le Huit pied tout seul, et le Cro morne seul ou ac com‐ 
pa gné du Bour don ou de la Flute au Po si tif [cla vier se con daire] » (Le bègue,
1676 : [IV]).

18  Tel qu’on peut le dé duire des pro pos tenus par Gilles Jul lien dans la pré‐ 
face de son Livre d’orgue : « Comme Je ne doute point que ceux qui se Ser vi‐ 
ront de ces pièces, ne Sachent les Mé langes Or di naires des Jeux de L’Orgue,
cette Ma tière ayant este tant de fois dite et re bat tue ; J’es time qui se rait in‐ 
utile d’en par ler ici da van tage » (Jul lien, 1690 : [4]).

19  À ce pro pos, les af fir ma tions du mu si co logue al le mand Al fred Ein stein
concer nant la mu sique re li gieuse de W.‐A.  Mo zart illus trent bien cette
ques tion. Il ex plique  : « Lorsque le 19   siècle ro man tique com men ça à dé‐ 
cou vrir le Moyen Âge – non seule ment les ca thé drales go thiques et les Pré‐ 
ra phaé lites, mais éga le ment les formes d’art qu’ils consi dé raient, sur le plan
mu si cal, comme re pré sen ta tives du Moyen Âge : le style dit “a ca pel laˮ des
Ga brie li, des Or lan do di Lasso et des Pa les tri na – la mu sique d’Église des 17
et 18  siècles tomba dans un pro fond mé pris. Et ce mé pris n’en glo bait point
uni que ment les mu si ciens mi neurs, mais aussi tout par ti cu liè re ment Jo seph
Haydn et Wolf gang Ama deus Mo zart […] » (Ein stein, 1991  : 402). Ef fec ti ve‐ 
ment, au 19  siècle, les mou ve ments de re va lo ri sa tion de la mu sique re li‐ 
gieuse du passé dé ve lop pés pa ral lè le ment en Al le magne (à tra vers le mou‐ 
ve ment cé ci lien) et en France (grâce à des fi gures telles que François- Joseph
Fétis et Jo seph Louis D’Or tigue), prennent comme mo dèle par ex cel lence le
chant gré go rien et les styles po ly pho niques de la Re nais sance, met tant ainsi
en cause la lé gi ti mi té des ré per toires re li gieux plus mo dernes qui par ta‐ 
geaient les codes es thé tiques de la mu sique pro fane (y com pris le ré per toire
d’orgue clas sique).

20  Ro land Barthes dé fi nit la vrai sem blance comme une « es thé tique du pu‐ 
blique » (Barthes, 1985 : 96).

21  Dans le cas des mo dèles cho ré gra phiques, la vrai sem blance passe par le
rap pro che ment entre l’es thé tique mu si cale de la « grâce » (mu sique de ca‐ 
rac tère souple et agréable) et l’ima gi naire gra cieux as so cié à la di men sion
cé leste (l’har mo nie, la louange, l’al lé gresse des anges et des bien heu reux,
etc.).
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Bienséance et vraisemblance : le phénomène normatif dans la production musicale des organistes
français de l’époque classique

Français
La mu sique pour orgue en France sous le règne de Louis XIV re flète le phé‐ 
no mène de pro duc tion de normes ca rac té ri sant l’ho ri zon cultu rel de
l’époque clas sique. En effet, ce ré per toire fait preuve d’une triple in fluence
nor ma tive  : d’une part, la ré gle men ta tion du Cae re mo niale pa ri siense de
1662, sti pu lant la pra tique des or ga nistes dans la li tur gie ; d’autre part, l’es‐ 
prit de mo dé li sa tion propre au goût clas sique fran çais qui se ma ni feste dans
les pré faces des livres d’orgue pu bliés (textes ex pli ca tifs qui cherchent à co‐ 
di fier les pièces mu si cales)  ; fi na le ment, la praxis même des or ga nistes est
mar quée im pli ci te ment par les « règles de conve nance ». Cet ar ticle aborde
le rôle fon da men tal que jouent ces axes nor ma tifs, as su rant une in tel li gi bi li‐ 
té qui té moigne des en jeux es thé tiques de l’époque et qui sert aux in té rêts
com mu ni ca tifs de l’Église ca tho lique.

English
Organ music dur ing the reign of Louis XIV re flects the pro duc tion of norms
char ac ter iz ing the French clas sical period. In deed, this rep er tory shows a
triple norm at ive in flu ence: on the one hand, the reg u la tion of Caere mo niale
par is i ense of 1662, stip u lat ing the prac tice of or gan ists in the liturgy. On the
other hand, the mod el ling spirit, spe cific to the clas sical French taste, which
is mani fes ted in the pre faces of pub lished organ- books—ex plan at ory texts
seek ing to co dify mu sical pieces. Fi nally, the praxis of the or gan ists is im pli‐
citly marked by the "rules of de corum". In that way, this paper ex plores the
fun da mental role of these norm at ive rules, en sur ing an un der stand ing
which bears wit ness to the aes thetic norms of the time and serves the com‐ 
mu nic at ive in terests of the cath olic Church.
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