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    Dans cette orchestration du Clair de lune10 de Debussy par André Caplet (ci-dessous), on 
remarque une recherche de transparence. Afin de restituer la résonance des figures arpégées (l’usage 
de la pédale étant ici requis), les fonds sont disposés dans le registre médium : une simple tierce 
aux clarinettes, mes. 51, auxquelles vient s’ajouter la harpe (dont la résonance est cependant quasi 
imperceptible), puis aux violons II et altos, mes. 52, complétés par les hautbois en tierces, sur une 
tenue plus brève. Ces deux dispositions successives, la seconde plus dense que la première 
(hautbois et cordes ont plus de volume et de densité que les seules clarinettes), mettent en évidence 
la différence d’intensité expressive entre ces deux accords. Le violon I solo vient enrichir ces fonds 
dans l’aigu, avec délicatesse, par une simple note tenue, tout en soulignant le chromatisme. 

     Version originale pour piano : 
 

 
     Orchestration : 

 

																																																								
10	Extrait de la Suite bergamasque.	
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Voici un exemple de partie de bassons, en regard de celle des violoncelles, extrait de la 

Symphonie  n° 36 de Mozart (2ème mouvement) : 

 
Les cors et trompettes exercent un rôle essentiellement harmonique et rythmique, en 

complément des bois. Il participent aussi aux fonds : fonds statiques, en notes tenues, fonds mobiles, 
avec une écriture rythmique. Ils peuvent également, de manière passagère, avoir un rôle 
mélodique, en solo ou en doublure. Les timbales sont les plus souvent solidaires des trompettes, 
du point de vue rythmique et harmonique. Il est bien cependant de leur offrir à l’occasion des 
intentions spécifiques17. Voici un exemple des parties de cors, trompettes et timbales, en regard 
de celle des violons I et des basses, extrait de la Symphonie  n° 41 de Mozart (3ème mouvement) : 
 

 

 
																																																								
17	Voir, par exemple, p. 62 mes. 2, le roulement pianissimo. 
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I. MOZART : Menuet  de la Sonate KV 282 (extrait : mesures 1 à 22) 
	
I —  Partition originale pour piano 
 

 
 

• Spécificités : 
 

- Variété des dispositions pianistiques. 
- Oppositions piano/forte. 
- Caractère orchestral des idées musicales. 
 
• Techniques orchestrales sollicitées : 

 

- Oppositions du piano et du forte : 
 

° Nuance piano : cordes seules, vents seuls ; mélanges cordes et vents. 
° Nuance forte : tutti.  
 

- Doublures mélodiques. 
- Élargissement des dispositions d’accords. 
- Contrechants. 

	
II — Orchestration  

 
1 — Nomenclature instrumentale : 
	

- 2 flûtes 
- 2 hautbois 
- 2 bassons 
- 2 cors naturels en si b grave1  
- Cordes 

 
																																																								
1	 Ils sonnent à la neuvième majeure inférieure (mais seront notés à la hauteur réelle, dans la schématisation ci-
contre).	
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2 — Travail préparatoire 
	
L’objectif prioritaire est de diversifier les dispositions orchestrales, en suivant les oppositions 
dynamiques, en relation avec le phrasé, les carrures. 
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• Remarques sur cette étape du travail d’orchestration : 
 

- Mes. 5 - 6, l’orchestration cherche à donner une certaine épaisseur à ce forte, par des 
doublures entre les violons I, les violons II, les altos et les hautbois. Les cors et les bassons 
apportent  des éléments nouveaux, déduits de la ligne principale (motif par mouvement 
contraire aux bassons, quasi doublure des deux voix principales aux cors).  

- Mes. 6, ajout d’un contrechant à deux voix, aux flûtes, qui se prolonge, mes. 7, par une 
brève doublure à la tierce des violons I. Les notes qui suivent, mes. 7 - 8, éclairent la 
signification harmonique de cette longue anacrouse2.  

- Mes. 9, les hautbois doublent les violons I sur le premier temps. Ensuite, flûtes et 
hautbois sont disposées dans l’aigu (plus haut que dans le texte original), de manière à 
obtenir pour ce tutti une meilleure sonorité orchestrale. 
Même remarque, mes. 13 - 14 et 17 - 18, où la disposition des bois dépasse la tessiture des 
cordes (la flûte 1 seulement, mes. 13 - 14, les deux flûtes, mes. 17 - 18), tandis que la voix 
mélodique supérieure jouée aux violons I est doublée à l’octave inférieure. De manière 
générale, les oppositions piano – forte suscitent d’importants contrastes d’intensité, de volume 
et d’amplitude.  

- Mes. 13 - 14, le signe « arpégez » est spécifique à l’écriture pianistique : il n’est pas pris en 
compte3.  

- Mes. 15 - 16, pour combler l’espace entre les deux voix, ajout d’une doublure à l’octave 
inférieure de la partie principale et d’une ligne supplémentaire. 

- Mes. 19 - 22, les accords, répartis entre les cordes et les bois, sont un peu étoffés, de 
manière à obtenir une sonorité un peu plus pleine. 
 

 
3 — Réalisation 

 
																																																								
2	Modulation en Fa majeur par l’accord V de V (si bécarre – fa – sol ).	
3	L’orchestration propose cependant une différence d’articulations entre bois et cordes : legato d’une part, non legato de 
l’autre. De manière générale, les schématisations orchestrales proposées dans cet ouvrage ne précisent pas toutes les 
éventuelles différences d’articulations et de nuances entre les voix, pour éviter toute surcharge. Pour apprécier, par 
exemple, la distinction de phrasé entre hautbois et violons I, mes. 5 – 6, se reporter à la réalisation (ci-dessus).	


