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SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS
ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS

Roma, I dicembre I959

Prot. N. 2or7lsolo

Il-1. mo e Rev. mo Monsignore,

1'Eminentissimo Segretario di Stato di
Sua Santi ta mi ha comunicato, con Foglio num. ZTgIA
in data 2 corrente, che 1'Augusto pontefice Si
e benevolmente degnato nominarmi Gran Cancellie-
re del- Ponti ficio Isti tuto di Musica Sacra.

Colgo 1a gradita occasione per significarl,e
nuovamente che sta molto a cuoîe al-l-a Sacra Con-
grogazione dei Seminari e deIle Universita de-
gIi Studi la pîosperita e f incremento de1 pon-
tificio Istituto che 1a Signoria Vostra Chiar. ma
e Rev. ma di rige esemplar.mente.

I1 'bi tolo che ora Sua Santi ta Si e degnato
concedermi costituisce un nuovo legame con i1

ALl-,IL1.mo e Rerr.mo
Monsignor IGIN0 ANGLÈS

Preside deL Pontificio
Istituto di Musica Sacra,

ROMA
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d.iletto Isti tuto di Musica sacra. sarò sempre 1ie-
to di collaborare con Ia Signoria vostra per fa-
voriîe ed. accelerare 1o sviluppo organizzativo,
didattico e scientifíco de11'Istitutc, Ia cui
importanza non puo essere sottovalutata nel cam-

podellaformazionespiritualeeliturgioadel
clero e delf intero popolo cristiano'

Con sensi di d'istinta stima e di cordiale
ossequio, volentieri mí riaffermo

delIa Signoria Vostra I11.ma e Rev'ma

devotissimo ne1 Signore

E. CATd. PIZZARDO

D. STAFFA, Segret.

siunto prolondutnente grttti uI Srnto Padre per lu notrtittu' tlell'Eninen'

tissimo Carcl. Pizzard,o a Grrtn Cancelliere del nost,o Istituto. La scelta non

poteua essere piir' felice, poiclù Sua Eminenza, fin da quando è Preletto

delta s. congregazione rlei seminui e studi, hu rnostrato senlpre il píit

granrle interessam,ento pe, la uitn clel nostro Istituto. In tutti qu'esti nrtni

non a1)retnmo potuto sailuppare la n'ostra operu) sia per la parte otganiz'

zatiua che per cluella d.id.atticu e scientificu, senza il beneuolo e aalido ap'

poggio detlu S. Congregazione dei Sem'intri' e Studi e del Suo Em'inentissittto

Cordinule Preletto,
siamo tieti d,i cogliere questa occusione per esprimere ancot'Q una aolttt

di più la nostra profond.a riconoscenzu al uene|ato cardinale Grun cut'
aclliere.

2

si le mouvement grégorien tencl aujourci'hui vers une exécution plus raf.
finée des vénérables méIodies du répertoire, n'est-ce pas en fln de compte,
parce que de plus en plus il profite des apports de Ia sémiologie (1), science
en pieine .efiervescence, qui a pour but ri'orienter Ie chant grégorien dans
le sens du témoignage des meilleurs manuscrits !

La sémiologie, dont I'urgente nécessité avait déjà été reconnue au Con_
grès de Musique sacrée de vienne (1gb0 e), est parvenue à rallier nombre
de sympathisant's; et ceux qui ont pu suivre I'enseignement grégorien de
I'rnstitut Pontifical de Musique sacrée à Rome, ne peuvent ignorer quelle
est la solidité d'une formation qui en a fait sa base.

Les Actes du rrre congrès rnternational de Musique sacrée de paris
(195?) contiennent, à propos rlu chant Grégorien, une communication sur
un prlncipe rythmique, iusqu'ici inconnu, la < coupure expressive des neu-
mes D; principe qui devrait convaincre déflnitivement les sceptiques de I'uti-
lité de Ia sémiologie qui a mené àr. sa découverte (3). Le principe en question
permettra dorénavant de voir apparaître les jalons rythmiques dans la nota-
tion neumatique elle-méme gràce à un procédé connu et pratiqué dès les
premiers temps de cette notation.

Dans l'intérèt de cet exposé il est bon d'en donner ici une description
succinte, qui s'inspire des formulations claires et précises de l,auteur.

Le problème se pose chaque fois, qu'il y a, ir analyser une entité neu-
matique complexe, c'est à dire un ensemble de plusieurs signes juxtaposés
et formant un tout. cette analyse doit-elle se faire seulement à I'aide des
formes simples (podatus, scandicus, clivis, etc.) que nous croyons y recon-
naître?

L'étude sémiologique montre qu'il faut tenir compte de la place des

L'interprètation du Salicus d'après

les conclusions de la Sémiologie(.)

(*) sunto della Tesi di Dottorato, presentata al pont. rstituto di Musicasacra dall'alunno D. Renato ponchelei e difesa punblicaméniè il rz-ri-issg.(1) sémiologie,,du .grec sèmeion, désigne la sèience qui-ei"ai" le témoi-gnage musical authentique conservé dani les sigzes paléographiq"ès, -".st
à dire la signiflcation musicale de la notation.
. (21 cARn]NE, ( L'rnt€rprétation traditionnelle du chant Grégorien >,dans Zweiter rnternationalef Kongress fùr Katholische xircliénmusiÉ, wien
1954. Felicht vorgelegt vom Exekutivkomitee, Wien 19bb, p. fOS_ifO.(3) OARDTNE (Neume:,s et Rvthme>, déns Acte;-du^irré-iongrès tnter"national de Musique Sacrée, paris 195g, 

'p. 
264-276.
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coupures neumatiques pour reconnaître la vraie facture rythmique de ces

entités.
Il s,agit donc de dépasser le principe déjÈr, connu de la désagrégation

initiate - c'est àr, dire de I'isolement graphique de la première note d'un
neume ou mélisme, - et de |a désagrégation terrnina,Ie, - c'est à dire de la
disjonction des deux dernières notes, quand il serait plus normal de les unir,

- pour aller jusqu'au principe de la désagrégation médi.ane, qui élargit I'ap-
plication du phénomène à toute l'étendue du groupement neumatique: dans

tous les cas une nuance spéoiale affecte Ia note qui précède immédiatement
la coupure.

( ... Dans I'écriture des neumes développés, le groupement des notes se

réalise normalement suivant des courbes qui s'achèvent avec les notes les

plus basses, juste avant I'amorce d'une nouvelle montée... Comme cette cou-

prr. ,n grave, juste après Ia note la plus basse d'une courbe, est la solution

normale, eIIe ne porte pas en elle-méme de signification spéciale. Au con'

traire, toute dérogation à ce groupement, du fait mème qu'elle présente un

caractère d'exception, traduit une intention déterminée chez les premiers

notateurs, et souligne telle ou telle note parmi les voisines. Alors que les

coupures au grave sont de soi tout à fait neutres, toutes les autres coupures

Sont expressives au sens le plus large du mot. Placées soit à un point quel-

conque d,une montée mélodique, soit aussitÓt après la note culminante, soit

entre I'une ou I'autre des notes de la descente, bref partout ailleurs qu'après

te point le plus grave des courbes, les coupures ont une signification qu'il

importe de ne pas négliger...> (1).

Quant à l,application de ce très important principe rythmique, I'auteur
a eU soin de I'entoUrer d'un Certain nombre de précautions' notamment en

ce qui concerne les neumes spéciaux, parmi lesquels flgure le salicus.
Le fait que ce neume est engagé très souvent dans une entité neuma-

tique développée, rend intéressante et nécessaire I'étude de son comporte-

ment vis-à-vis du principe de la coupure expressive. D'autre part le résultat
d'une telle étude permet de clarifler dava.ntage Ie caractère de l'élément spé-

cial du salicus. Dom MOCQUEREAU a défini cet élément, qui est un oliscus
(2), comme une note sur laquelle Ia voix s'appuie ( comme sur un pressus,

mais moins longtemps et moins fortement > (3). C'est une note Èl marquer
<d'un ictus rythmique tant soit peu o,Ilongén (4).

Cet enseignement garde-t-il toute son actualité, ou bien est-il préférabie

de suivre ceux qui rangent le salicus parmi les notes d'ornement de caractère

toujours léger, au point que l'éIément spécial du neume se rapproche, dans

l'exécution, ce celui du quilisma? (5).

Notre matériel de base est emprunté au cantatorium 359 de s. Gall qui

nous fournit 350 salicus à tlois (parfois à quatre) notes ascendantes, parmi
lesquels 113 se trouvent utilisés en composition (6). Le résultat de I'examen
paléographique peut s'énoncer comme suit:

Dans I'ensemble des 113 exemples de salicus en composition donnés par
le ms 359 de s. Gatl, le notateur témoigne nettement de la volonté d'ajouterà la virga, élément culminant du salicus, l'épisème horizontal; et cela se
vérifie, soit qu'aussitót après le salicus ta mélodie continue à monter, soitqu'elle se maintienne un instant à I'unisson de la virga du salicus, soit
encore qu'elle descende. seuls douze exemples sont restés sans épisème. Nous
les énumérons en détail 0.):

1) sur 38 exemples de salicus en eomposition avec suite ascendante,
un seul ne porte pas l,épisème:

S. Gall 3b9: 61113 Grad. Tu es Deus... Joseph

2) sur 17 exemples de salicus avec suite à I'unisson, b se presentent
sans épisème:

S. Gall 359: 29/4 Grad. ToIIite... cord.e
37/5 Grad. Hodie scietis... Manasse
3Bl8 Grad. Tecum principium... tuorurn
42/4 Grad. Justus ut palma... noctenx

110/10 AII. V. Cantate Domino... Alletuia
3) sur SB exemples de salicus avec suite descendante, 6 n'ont pas l,épi-

sème à la virga:

S. Gall 359: 28/16 Grad,. Toltite... glorioe
36/16 Grad. Hodie scietis... ejus
53/12 Grad. Suscepimus... terrae

114/13 Grad. Justorum animae... ilJos
10?/16 AII. V. Pascha nostrum... Christus
l4B/4 AII. V. Domine refugium... Alleluio

L2 absences sur un total de 113 cas, c'est vraiment une minorité infime; etil suffirait, pour I'expliquer, d'en appeler à lrn oubli, à la distraction, à I'im-perfection de tout ce qui est humain.
Mais il est possibile d'opérer encore une réduction de ces absences exce-ptionnelles, en faisant valoir que la plupart de ces 12 exemples sont < formu-laires) (2), et se trorrvent contrebalancés par d'autres exàmples identiques

ou similaires, où le notateur a mis l'épisème sur la virga du salicus. Ainsi,
d'après la division précédente, voyons séparément les difiérentes difficultés:
Ad 2)

a) Les 4 premiers exemples appartiennent à une mème formure, qui se
trouve répétée 5 autres fois dans la suite du ms, mais alors avec épisème sur

(1) CARDINE, Neumes et Ftythme, dans op. cit. p. 271.
(2) FERRETTI, dans Patéographie Musicale, Vol. XIII, p. 185.
(3) MOCQUEREAU, Le Nombre Musical Grégorien, T.I.' p. 385'
(4) MOCQUEREAU, oP. cit., P. 394.
(5) p. ex. Cfwpnf,f , Lèbendiger Choral, Regensburg 1951' -p. 74'
(6) i'est à dire non suivis immédiatement d'une nouvelle articulation

syllabique. pour des raisons pratiques, nous y comptons également les 8

exemples de salicus subpunctis trouvés dans le mème cantatorium. euant3yx !9 exemples de salicus flexus, nous renvoyons à la thèse de HErIitAN,The rnterpretation of^th1i lleuryu Éignificativety angulai-ni"ìrto>, found inthe cantatorium of s. GaIl 3b9. pòntificio tslituto" di Musica sacra, Rome
1959.

,^ _j1-ì i9r. glgmnlgs sont indiqués par une référence de deux chifires, dontie premrer lndÍque Ia page du ms, et le second la ligne qui contient I'ex'empleen question.
(2) une < formule.l est c-onstituée par une mélodie déterminée qui s'adapteà plusieurs textes suivant des règles irès précises.
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la virga du salicus. Il faut noter que les 4 salicus à virga non épisématique

se rencontrent dans la première moitié du ms, avant Ia page 64; et que les

5 salicus à virga épisématique sont placés Èr. partir de cette page 64. Il ne

Serait pas impossible d'y voir la manifestation d'un scrupule d'exactitude de

la, part du copiste qui, à partir d'un certain moment, aurait cru devoil pIé-

ciser sa graphie en ajoutant l'épisème. Auparavant, il ne I'avait pas jugé né-

cessaire, puisque de fait, l'unisson Q.o-d.ù donne déià par lui-mème à, cette

note supérieure I'impoftance voulue. Voici les références des 5 exemples avec

épisème:

S. Gatl 359: 64/13 Gtad'. Angelis suis"' I'uunt

77/t4 Grad. Ab occultis... ma'xirno
107/t2 Grad. Haec dies (V. Confitemini)... eius
g5/4 Grad. Ne avertas... substantio

109/13 Grad. Haec dies (V. Dextera)... lne

b/ L'exemple 110/10 se trouve opposé à 3 autres exemples avec épisème,

dont r"tn {1rI0/12\ flgure dans Ia mème pièce que 110/10'

Ad 3)

o/ Les exemples 28/6 et 36/16 sont contrebalancés par 2 autres exemples

avec salicus à la virga épisématique, à savoir:

S. Gall 359: 77/10 Grad. Ab occultis"' tuo
lO7/8 Grad. Haec dies (V. Confltemini)". e0'

b/ L'exemple 53/12 est seul contre 3 exemples avec épisème, à' savoir

En voici les références:

S. Gall 359: 110/12 All. V. Cantate Domino"
IIL/3 AII' V. Eduxit.'.
tll/6 AlI. V. Eduxit...

S. Gall 359: 42/10 Gtad. Exiit sermo...
44/4 Grad. Ecce sacerdos...
96/14 Grad. Christus factus est"

terra
Alleluia
laetitia

moritur
deo

crucis

prospere
altissizrzs

refugii

c/ De mème pour l'exemple ll4/13, Ie ms fournit 3 autres exemples avec

épisème, à savoir:

S. Gall 359 50/6 Grad. Specie tua".
60/4 Grad. Sciant gentes...
81/1 Grad. Esto mihi...

d/ L'exemple 10?/16 pour se < disculper ll, ne peut pas en appeler à une

écriture du mème salicus de grande forme avec épisème sur la virga. Mais

il y réussit quand mème; et cela tout d'abÒrd parce qu'il est corrigé ou

ptutot complété par I'adjonction de la lettre l, qui concerne aussi la virga
du ,rer*". Ensuite, et c'est ce qui compte davantage, la formule mélodique'

6

alors qu'elle se présente dans I'intonation alléluiatique de la pièce, est écrite
avec punctum suivi du pes quassus muni de l'épisème:

:$
S. GaII 35e:107/t3 Alleluia

C'est amplement suffisant pour nous renseigner sur f intention du no-
tateur.

Après quoi il ne reste que deux cas individuels: 61/13 et 148/4, au sujet
desquels il n'est pas possibile de trouver dans le ms lui-mème des exemples
analogues écrits avec épisème. Mais il faut reconnaître, qu'une minorité de
deu-x cas est si infime qu'elle ne compte vraiment pas, étant donné surtout
qu'il est possibile de les expliquer en les analysant du point de vue esthé-
tique:

Ie premier, parce qu'il révèIe sans difficulté l'importance de la corde
culminante, prouvant de faqon évidente que I'absence de l'épisème est due
Èu un oubli de la part du notateur;

1e second, parce qu'il a une physionomie assez spéciale; en effet,.. le
salicus ici est suivi de la clivis épisèmatique, à laquelle revient I'importance
principale. C'est pour cette raison sans doute que le notateur a jugé préfé-
rable de simplifier les choses, en laissant la virga du salicus sans épisème.

En fln de compte, nous enregistrons donc 12 absences d'épisème, parmi
lesquelles il y a 11 oublis (dont 10 sont nettement prouvés) et 1 cas spécial.
Ce dernier, pour ètre exceptionnel, ne constitue tout de mème pas une con-
tradiction du principe général. c'est par une nécessité musicale que le nota-
teur est amené à, sacrifier son écriture habituelte: en effet, l'absence de l'épi-
sème fait comprendre de fagon visuelle, que la virga du salicus ne reqoit pas
Ia nuance prédominante. Mais cela ne veut pas dire du tout que la virga du
salicus ne regoive aucun allongement. Bien au contraire, c'est une nécessité
esthétique évidente, qu'elle partage Ie caractère appuyé de cette montée qui
conduit vers la clivis longue la-rni. on voit ainsi confirmé que dans le chant
grégorien les règles et principes doivent servir, et non entraver la loi su-
prème de la musicalité.

En constatant que dans le ms 359 de S. Gall Ie salicus en composition se
présente régulièrement avec l'épisème sur la virga, il faut reconnaître que cette
loi décriture ne vaut nullement pour les neumes ordinaires, ceux qui sont uni-
quement composés d'accents aigus et graves. Des épisème et des lettres pour-
ront alors préciser ou confirmer l'effet de la coupure, mais ils ne sont nulle-
ment nécessaires. Du point de vue graphique le neume spécial qu'est le
salicus, subit donc, dans le Cantatorium, un traitement qui échappe à la
règle en vigueur pour les neumes ordinaires.

Quant à, l'effet pratique, qui ne serait d'accord pour interpréter I'ad.jon-
ction régulière de l'épisème dans le sens d'une réelle importance due à la
virga du neume?

Mais il importe de vérifier, si cette nuance, généralement inconnue
jusqu'ici, est certifiée par une tradition neumatique plus vaste. pour en four-
nir la preuve, faisons appel aux mss 23g de Laon et 4T de chartres. Ainsi
nous réunirons les témoignages des représentants les plus autorisés de ces
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tyois écoles, surnommés à juste titre < funiculus triplex u, dont l'étonnante
concordance rythmique ne pourra pas facilement étre rompue (1)'

ce qui frappe, c,est que les notateurs respectifs de Laon et chartres, bien
qu'ils aient connu et utilisé le salicus it, l'état isoté (2), I'ont abandonné dans

la grande majorité des cas, où le neume est pris dans un ensemble neuma-

tique plus ou moins développé. Jugeons-en au moyen de quelques rapports

numériques:
Parmi 113 exemples étudiés dans le cantatorium de s. GaII, Laon 239,

dans la forme mutilée qu'il a aujourd'hui, n'en contient que ?6, tandis que

Chartres 4? en Présente 92.

Parmi les ?6 exemples de Laon, on trouve seulement 6 salicus contre
70 scandicus.

Parmi les 92 exemples de chartres, on trouve seulement 7 salicus con-

tre 83 scandicus et 2 quilisma' (3)'

Résultat inattendu et mème décevant pour qui aurait voulu véIiflel que

l,élément spécial du salicus sangallien se retrouvait également à Laon et

Chartres; mais résultat assurément très important pour qui S'est entraîné
à comprendre la signiflcation rythmico-expressive de la notation neumati-
que elle-méme. En effet, si d'une part le salicus, et par conséquent I'accen-

tnation de son élément spéeial, cède souvent la place au scandicus' il faut
souligner d'autre part, que jamais ne disparait la nuance qui, dans s. Gall
359, est marquée à I'aide de l'épiSème. Bien au contraire, sa présence est

attestée chaque fois, soit par I'efiet de coupure aplès le neume ordinaire
qu,est Ie scandicus, soit, dans les cas de scandicus subpunctis, par la pré-

r.
sence de la virga que Laon met Èl la place du punctum: 

" 
' au lieu de

.'! " Plus encore, ce mCme ms précise et conflrme la nuance en question

en ajoutant 27 fois le < tenete l.
Nous sommes donc en droit de retenir que la nuance indiquée par s.

Gall 359 sur Ia virga du salicus en composition est attestée également par

(1) Paléographie Musicale, VoI. XI, p. 41'
(2) c'est ó àire immédiatement suivi d'une nouvelle articulation sylla-

bique.'(3) Trois fois Laon et chartres sont d'accord pour écrire I'un et I'autre
le salicus. Voici les références (page/Iigne) dans chacun des deux mss:

Grad. Exsurge Domine non praevaleat.'. perient Laon: 60/9
Chatttes: 37 /9

Grad. Adjutor in opportunitatibus... @uoniam non Laon | ?\/\9
Chartres: 20/ll

Grad. Priusquam te formarem... manum sua1rt 
.*?i#;,ttr?/À

Dans les autres exemples Ie salicus n'apparait que dans I'un des deux
mss (l'autre utilisant alors le scandicus) :

Laon 239: 75/9 Grad. Tibi Domine... recessisri
24/70 Grad. Timebunt... gloriam
8/5 Grad. Universi... lzas

Chartres 47: 87/lO Grad. Domine praevenisti... Yitam
62/14 Grad. Haec dies (v. Lapidem).'. oculis
81/6 Grad. Dispersit... benedicetur
52/7 Grad. Tenuisti... corde

deux excellents mss de notations différentes, qui |ont connue et reproduiteà leur manière.
Mais arors, comment devra-t-on interpréter les rares exemples, où lesalicus en composition est employé pr, ."i deux mss?
certes, il devrait suffir d'en apperer à la concordance tant vantée entreles cieux écoles et ceile de s. Galr, pour admettre ra présence de la nuancesrrr la virga culminante (1), d'autant prus qu'il s'agit de nuances cre hautevaleur rythmico-expressive (2). cependant nous 

"royo.r, 
entrevoir une autreraison, établie ceile-là par anarogie avec un autre représentant de s. Galr:Einsiedeln 121.

ce ms comptant, comme le cantatorium, parmi les représentants lesplus autorisés de r'école de s. Gall, on peut penser à priori que |importancede la virga du salicus en composition, constatée dans re cantatorium, étaitégalement connue par Ie notateur d'Einsiedern r21. or res sondages effectuéssui' ce neume démontrent rusage assez discret de I'épisème. Aussi bien, cerésultat ne fait que confirmer un état de choses 
"orr.r' 

par ailleurs: Einsie_deln 121 est peu prodigue d'épisèmes; il res réserve, semble-t-il, aux cas lesplus marqués. c'est seulgment dans res exemples de saricus en compositionavec suite fscendante, que t'épisème paraît appliqué 
"u." togi;,ru; car l.,exa-men esthétique prouve bien que son emploi correspond arors à un dosagerenforcé de la nuance caractèristique. La vaveté de cette adjonction danstous les autres exemples laisse supposer que te notateui nà ra*lonsiaerait pascomme un signe nécessaire pour faire apparaître ra nuance sur Ia virga dureume. Le salicus en composition d'Einsiedeln 121 aurait donc été traitécomme le scandicus, le notateur supposant les chantres capables de com-prendre res conditions paléographiques dans lesquelles entre en vigueur leprincipe universeilement admis de ra coupure expressive. Dans re cas dusalicus, comme dans les autres coupures, l'adjonction de l,épisème l,i pa_raissait surérogatoire, ra nuance rythmico-expressive jouant, pour ainsi dire,automatiquement.

cet état de choses, pourquoi ne pas |admettre aussi dans res rares casde salicus en composition de t aon àsg et chartres 4?? Les notateurs pou_vaient étre assurés que res chanteurs ne manqueraient pas d,appliquer leprincipe de la coupure expressive à chaque fois que r,óccasion s,en pré-sentait.
ce bref tour d'horizon paréographique prouve ce fait évident: Ies chan-tres du moyen-àge ont pratiqué .ur 1r virga culminante du salicus en com_nosition une nuance rythmico-expressive que le renouveau grJgoriu' n,avaitpas encore découverte. Les sources vivantes de la traditiJn s,étant tariesdepuis le rongs siècres, ce n'est que gràce à ra méthode sémiologique qu,ila été possible de la retrouver.
Rerevons dùment l'importance decisive qui revient au témoignage ducantatorium, à qui nous avons emprunté le << matérier de base > de ces in-vestigations. En efiet, le saricus se'présentant comme neume spéciar, coupé

11) Nous supposons naturellement que ces neumes ne sont pas Ie résui_tat de quelque hasard^ou err:yi.é";rr.lùì.. o" i".iè,-u;.;;u. esthérique
|fl?rtSrlt 

à fournir des raiscns plauiitlÉs en raveur' a,r- nG.r-iorrdé de téur
(2) Nous en donnons quelques preuves à, la fin de cet exposé.
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nécessairement, de par sa graphie mème, de la suite des autres neumes' le

notateur a comprÍs la difficulté; et afin d'exclure toute possibilité de doute,

il a ajouté l'épisème avec grand soin, pour montrer dans le maximum de

clarté I'importance qui revient àr, !a virga du neume, quand celui-ci est écrit

en composition. cette exactitude exemplaire est devenue, pour nous, le moyen

très sùr de renouer avec Ia loonne tradition.
Qnant à la notation d'Einsiedeln l2L, bien qu'elle ait été parfaitement

intelligible aux contemporains, elle n'aurait pas pu nous donner un point

de départ aussi solide; cat,la tradition orale une fois perdue, cette notation,

oir l'épisème sur la virga du salicus apparaît un peu comme I'effet du hasard,

n,avait plus le moyen de nous faire retrouver, sur ce point, le vrai sens de

la tradition.
Reconnaître dans I'écriture sangallienne une nuance sur Ia virga du sa-

licus en composition, c'est admettre du mème coup la présence de deux

nuances consécutives: celle de I'élément spécial du salicus, et celle de sa

virga, entre lesquelles il doit y avoir une hiérarchie. L'on dira, non sans

raiion, que cette hiérarchie relève de considérations esthétiques propres à

chaque cas étudié dans son contexte. Mais de telles analyses devront tou-
jours -tenir co.mpte des indications généfales fournies par I'examen sémio-

Iogiquó. En fait, ce sont les mss de Laon et de Chartres, qui offrent un réel

critère pour flxer cette hiérarchie.
sans chercher ici à imaginer les raisons qui ont pu motiver, dans ces

deux mss, le choix presque constant du scandicus de préférence au salicus (1),

nous pouvons admettre en toute Sécurité, qu'en soulignant régulièrement la

virga culminante gràce à la coupure neumatique, les deux notateurs ont

reténu. parmi les deux nuances indiquées à S. GaII, celle qui s'imposait da-

vantage en pratique (2). Telle est, croyons nous, l'indication sémiologique

fondamentale, qui doit tenir Ia premère place dans I'examen esthétique des

salicus en composition.
Quelques exemples pratiques pourront illustrer les modifications rendues

nécessaires par !e retour à I'interprétation traditionnelle du salicus en com-

position (3).
pour bien exécuter la cadence < ut salvos facias > du verset du Graduel

Domine Deus, du II mode (I), on devra se convaincre de la valeur parti-
culjère de la corde lo, surtout sur I'accent du mot facias, où elle'est re-

présentée par l'élément désagrégé d'un podatus subbipunctis. (De cette ca-

rlence S. Gall 359 donne 14 exemples écrits en entier). Si I'on passe ensuite

à ]a cadence du Fùépons du méme Graduel < et salvi D (II), on retrouvera la

(1) De telles raisons pourraient ètre, par exemple, I'existence d'une tra-
dition-difiérente, ou bien ie jugement du notateur sur I'impossibilité d'exécu-
tion des deux nuances conséiultives, ou bien encore - et c'est la raison qui
nìus parait la plus probable - un début de décadence portant sur la vraie
iià"in?rtiot du saliòus, sur sa fonction- de < pousser lt le mouvement mélo-
Ol-qué i""s la culminance du neume. (L'oriscus n'est-il pas toujours intime-
ment uni à la note qui le suit?).

(2) A supposer qúe la première des deux cordes en question dùt I'empor-
ter Sur la secbnde, I'abandbn systématique d'une nuance de choix ne cause-
iàit-it pas une atúeinte grave à la renommée de bonne et fldèle tradition
rythmiQue, tant de fois cbnstatée par ailleurs dans les deux mss?" (3)'Les chifires romains désignent I'exemple étudié sur le tableau que
nous ajoutons à la fin du texte.
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mème formule, mais cette fois contlactée par synérèse sur la seule syllabe
accentuée s4tvi.

Jusqu'ici on la chante en appuyant la corde sol comme I'élément ca-

ractéristique du salicus; et Ie lo passe au contraire très légèrement. (De

cette formule contractée S. GaIi 359 donne également 14 exemples entière-
ment notés). Mais la corde Ia aurait-elle perdu toute sa valeur? Qui sait
interpréter les mss selon une bonne sémiologie, aura la satisfaction de con-
stater qu'il n'en est rien; bien au contraire, c'est encore de cette corde ,a
que la suite de Ia formule s'élance légère, et sans aucun appui sur le do

suivant. Quant à la nuance du so/, oriscus du salicus, elle reste au second
plan, servant de préparation discrète à la corde principale qui la suit.

Dans le mélisme cadentiel du Répons du Graduel Haec dies (III)' nous
rencontrons une folmule des plus connues du répertoire. Après le quilisma
o.ui a mené veîs ré, le salicus devra, selon le principe sémiologique, porter
le mouvement mélodique jusqu'au mi. Cette corde aiguè a une importance
primordiale; c'est elle qui domine toute la flnale et qui est le point de départ
de la broderie légère, juste avant la chute cadentielle. Le contexte tout en-
tier justifie hautement la valeur de cette nuance culminante. La supériorité
clur salicus sangallien Sur Ie scandicus de Laon et Chartres, nous cloyons la
voir ici, en ce que le salicus insiste davantage sur le ré, accusant l'é|an vers
I'aigu et renchérissant sur l'élan précédent, où cette mème corde a été at-
teinte au moyen du quilisma. On ne saurait méconnaîtle le bien-fondé de

cette articulation au sommet de ia courbe, dont le dessin gagne en clarté
et en logique.

La méme remarque vaudra pour le salicus ( revalorisé > dans la formule
de cadence si connue des Graduels du V mode. Nous citons comme exemple
Ia parole clucis du Graduel Christus factus est (IV). C'est la nuance sur la
virga du salicus, qui souligne le dernier ressaut avant le déclin déflnitif de
la. mélodie. N'y a-t-il pas, là encore, un enrichissement d'authentique mu-
sicalité?

Un autre efiet des plus heureux, conséquence du retour à la tradition,
se rencontre sur le salicus de omTris dans le Graduel Viderunt (V). N'a-t-on

-iamais éprouvé un certain malaise en appuyant le salicus sur lo, et passant
rapidement sur le d,o, (au risque de faire entendre un nouvel appui sur le

ré suivant), réalisant de Ia sorte une ligne bel et bien défigurée, et fausse
par rapport Èr la résonance modale des cordes de construction? Certes le la
ieste important; et c'est précisément le rÒle du salicus de le bien mettre
en évidence, vu que I'intervalle qui le sépare de la corde suivante est de

tierce mineure. Mais c'est le do qui constitue le principale appui dans l'élan
vers l'aigu, comme c'est à partir de ce méme do, que se déroule ensuite la
descente vers la tonique. Un róle analogue échoit à cette mème corde, aus-
sitót après, sur ter/@. Toute la phrase musicale s'appuie solidement sur les
deux cordes maitresses la et Ia.

Dans la formule de deetris de l'Alleluia V. Video coelos (VI), l'agogique
traditionnelle porte le mouvement vers le soZ (virga épisématique du salicus)
qui, après une simple note intermédiaire, réapparaît sous Ia forme du pres-
sus. La broderie supérieure, Ie Za, constitue comme un trait d'union léger
entre les deux nuances sur Ia mérr'e corde. On doit sentir I'harmonieux
équilibre qui se dégage de cette interprétation rythmique. Un cas analogue
se retrouve d'ailleurs sur le mot posf de l'Alleluia V. Adducentur (VII). Cette

t2

fois nous avons la bonne fortune de pouvoir éclai'er rexempre par deuxautres textes adaptés sur la mème metooie. or 
'attaque 

prà"ì.u et appuyéede la syltabe accentuée de reloxa dans l'Alleluia v. veni Domine, et cellede canúabo dans l'Alleruia v. paratum cor meum confirment de la fagonla plus nette re résultat de l'analyse sémiologique des neumes complexes deposú dans |Arleluia V. Adducentur et de deutris dans l,Alleluia v. videocoelos.
Pour ce qui est de cette formule cles Alreluia du rr mode (cf. vr), erlese présente aussi plusieurs fois avec le salicus suivi immédiatement d,unenouvelle articulation syllabique (quand, au lieu d,un paroxyton, on a unoroparoxyton). or, point n'est besoin d,admettre que le saricis devra chan_ger d'interprétation, au point de faire apparaitre la formule sous deuxaspects agogiques difiérents. En efiet, dans deux exemples propuro"vtoniquesdu plus ancien répertoire, Ie notateur du cantatorium retient l,épisème surla virga du salicus (1). D'autre part Laon n'y met jamais re saricus, maistoujours re scandicus: ce qui tend à prouver que Ia nuance caractéristiquedu saricus était it peine sentie. Tout cela nous invite à ne pas appuyer pe_samment sur I'oriscus, mais à lut conserver toujours la nuance d,élan et de< poussée vers 

'aigu 
>, qui est sa nuance propre, quand re salicus est employéen composition (2).

De ces querques exemples on peut conclure que r,écore sangarlienne aeu bien raison d'écrire le saricus. Le rapprochement des deux nuances n,aen efiet rien de choquant ni de surp.enani; it démontre au contraire que lenotateur avait à" fixer une traditiorrsensible aux nuancer-ià.-pi.r, fines, unemonodie ciselée à la perfection jusque dans les moindres détails.Pour essayer de déflnir le salicus, nous pouvons donc reprendre ra ca_ractéristique qu'en donne Dom MoOQUEREAU et que ,rou. uuorr. citée plushaut, en ajoutant toutefois qu'il convient d'insister sur le caractére actif,dynamique de Ia nuance du salicus. t y faut éviter tout appui pesant, sta-ticlue, qui présenterait un caractèru q,r"i"orrqre d,inertie. Mais surtout, il estnécessaire de le souligner, cette ,r,rurr"" n'a aucune valeur absotue; quandle salicus est utilisé en composition, l'oriscus raisse la prédominance à la

/*r
hodie

(1) S. Gall BS9: 40/12 Alt. V. Dies sanctificatus..

.,ì àz
46/Il Al1. V. Vidimus... Ver?it12lls

(2) rl en va de mèm_e pour r'éran mélodique sur corde du Graduer Te_nuisti et sa reprise dans la ;h;;r;";;ì;"r,iu ,.r" Ies syllabes : sunt ped,es.

/.,ìà'
S. Gall 359: 90/B COr - (d. )

l,r/
so/4-5 sunT

oI
r4

pe - (des)
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vilgaquilesuit.Ilyaentrelesdeuxnuancesunehiérarchie:lapremière
preparè la seconde, elle y conduit, elle lui est soumise. c'est, à l'intérieur

à'un meme neume, I'application d'une loi esthéfique très connue: la < pré-

paration > des points centraux de la construction mélodique et rythmique'

Ajoutonsenfinquelanotecaractéristiquedusalicusprendplace,pres-
que tàujours, sur des cordes de premier plan au point de vue constrnctif et

modal. sur les 350 cas de salicus àl trois (ou quatre) notes ascendantes don-

nés par Ie Cantatorium, nous n'en comptons que sept' où Ie salicus touche

les càrdes la-si-do (1), et un seul, où il est écrit sur les cordes re-mi-fa (2)'

L'occasion se présente ainsi de relever la difiérence essentielle qui existe

entre !a note caractéristique du salicus et celle du quilisma, (bien que toutes

deux aient la fonction commune de < conduire > à, la note suivante plus éle-

vée). Le quilisma se rencontre, en effet, surtout sur les cordes de faible réso-

nance modale, et sans aucun relief rythmique; iI est purement de passage'

sans jamais jouer de rÒle actif dans Ia formation de la ligne mélodique;

alors que le salicus a la place et f importance que I'on sait'
Il va sans dire que l'étude sémiologique ne doit pas se borner à la nuan-

ce du -salicus, elle doit s'étendre également au contexte. car c'est toujours

enfonctionducontexte,qu'ilconvientdedoserlesnuancesàfaire.Ici
encore les précisions neumatiques du cantatorium restent d'une fécondité

inespérée, puisqu,il nous fait voir le salicus dans les contextes les plus

variés.
Ce serait une solution trop facile, que d'interpréter les nuances du sali-

cusdefagonstéréotypée,commedesvaleursstandardisées'Pourentirer
vraiment proflt, en améliorant I'exécution des méIodies grégQliennes, il ne

fautpasseulementaccepterletémoignagesémiologiquetelquenousvenons
de l,éxposer, mais il faut surtout .l'approfondir dans la méditation person-

nelle, ioujours en fonction des données et des exigences paléographiques et

modales des différents contextes.
c,est à ce prix seulement qu'il sera possible de recréer les mélodies gré-

goriennes dans leur perfection, en rendant à, chacune son caractère parti-

óulier. Il apparaîtra clairement alors non seulement que I'exécution tradi-

tionnelle du salicus en composition est en pleine conformité avec les con-

ceptions esthétiques d'aujourd'hui, mais qu'elle renferme des valeurs artisti-
ques encore inexploitées, dont la mise en pratique s'avère accessible méme

àu chantre moindrement expérimenté, à condition qu'il soit bien guidé.

TIENE'PONCHELET

(1) Les sept cas se répartissent ainsi:'-àl-t*ir iui sonlpr"iqu. identiques entre eux et qui se trouvent tous
les troís d.ans ie Versef du Graduel Ex Sion'

b/ quatre autres, identiqu-es entre eux, qui- reviennent..a.lÎt Ie mélisme
arreruiítidue "i au"r r" vàiiói au I'Alleluia V. Eduxit, et de t'Alleluia V' Can-
;;;-ia;;;-piéc"i, aoàpieòt i"i la mème mélodie, qui ne figurent plus au
répertoire actuel).

(2) rzanibus dans I'Alleluia V. Omnes gentes'
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Canlo gregoriano e suo insegnamenlo

musicali italianinei Gonservafori

Come per la formazione intellettuale occidentale il latino con i suoi clas-
sici non può essere ignorato, così per una solida e sana formazione musicale
non si può ignorare il canto gregoriano. L'uno come lingua letteraria, I'altro
come linguaggio musicale costituiscono le due rispettive fonti della civiltà
umanistica e musicale europea.

La musica, in particolare, beneficiò largamente delle conquiste del canto
gregoriano, dalla notazione alle forme e il rigoglioso sviluppo polifonico dal
sec. xrr aI XVr si edificò appunto sulle sue basi. n gregoriano intanto, non
destando piu il primitivo interesse, cadde in quello stato di abbandono che
ne causò Ia decadenza durata fino alla metà clel sec. XIX.
, un benedettino, s. Gregorio Magno, secondo la tradizione, gli aveva dato

definitiva organizzazione e sistemazione oltre che il nome e, a distanza di
tredici secoli, dei benedettini ne iniziarono la restaurazione. E' ormai passato
un'secolo di studi e di pratica vissuta e molto cammino è stato percorso. rI
Iavoro scientifico e artistico di quegli infaticabili antesignani va riscuotendo
sempre più il plauso universale e va destando il più largo interesse. Anche
in rtalia, 7a terra del canto in genere e del gregoriano in specie, quantunque
con sensibile ritardo e minore mordente rispetto ad altre nazioni d,avan-
guardia., comincia ad avere il suo benefico influsso l'onda di rinnovamento
partita dalla Francia.

Dopo la lunga parentesi del periodo di decadenza, per merito di questa
restaurazione, una linfa vitale ha ridestato il suo tronco insecchito e, ripren-
dendo la sua vita, si è ripresentato a noi fresco e giovane, dopo un, ahimè!
troppo lungo periodo di sonno. E sonno deve chiamarsi, poichè una'melodia
geniale, appunto perchè tale, non può morire.

stando così le cose, quella quasi irriducibile opposizione di una volta tra
< musica > e < canto gregoriano D, o per convinzione o per convenienza, pare
che sia ormai definitivamente sfatata. Esso anzi suscita un particolare in-
teresse non soltanto tra gli ecclesiastici, cosa quanto mai comprensibile, ma
tra tutti i musicisti. si pensi, ad esempio, ai profondi studi fatti anche da
non cattolici, ebrei e protestanti, che, con la più onesta oggettività, anche
se indipendentemente, per quanto può esserlo, dal fattore religioso, ne han-
no visto la grande importanza sotto molteplici aspetti. si sfoglino i pro-
grammi di molte università e rstituti superiori dell'Europa centro-occiden-
tale e si vedrà che esso è oggetto di studi speciali e approfonditi. Ed è evi-
dente: più si studia infatti e più appare chiaro che esso è la sorgente di
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tutta la nostra musica europea e che, se questa ne riprendesse contatto e si
rifacesse alle sue origini, non si ridurrebbe, come spesso accade, a un diluvio
di note su un deserto di idee; ma vj troverebbe una forza nuova e una ric-
chezza incomparabile. Libertà del ritmo, ricchezza modale, trattamento te-
matico, varietà delle forme, stretto nesso tra melodia e testo letterario, pos-
sibilità nuove e più aderenti dell'applicazione della chironomia alla direzione
specialmente della polifonía,, ma anche della musica moderna, sarebbero tan-
te fonti inesauribili a cui i musicisti di oggi potrebbero largamente attin-
gere per dare un piir giusto orientamento alla loro produzione. Perosi, Re-
spighi, Pizzetti, Refice ne hanno dato valida conferma, anche se in maniera
tanto diversa e a volte superficiale.

Ora, scorrendo i programmi ministeriali per i Conservatori d'Italia, che
poi sono ancora quelli del periodo fascista (1931), vediamo che lo studio del
canto gregoriano flgura:

1) nel Corso di Cotnposieione, abbinato all'organo complementare e li-
mitato a < rispondere alla teoria e all'accompagnamento d'una melodia l.

2) nel Corso di organo e di composieione organistica e consiste nell'ac-
compagnamento di due melodie di genere sillabico di cui una trasportata e

nell'accenno con Ia voce, accompagnamento e trasporto di una melodia neu-
matica.

3) nella Storia ed Estetica musicale, nei suoi caratteri modali e ritmici;
nella teoria e illustrazione delle forme; nella lettura, trascrizione e nozioni
paleografiche.

Salvo qualche evidente e grave lacuna (un canto, che è soltanto canto,
è limitato ad un <(e,ccenno (sic) con la voce dí una melodiall!), i programmi
possono ritenersi sufficienti; ma purtroppo le norme in essi tracciate sono
inoperanti, in quanto nella pratica si fa ben poco o quasi niente. Infatti,
allievi di vari Conservatori ed ex allievi, oggi Maestri di una certa reputa-
zione, Iamentano che in essi non si dia alcuna formazione gregoriana quale
invece sarebbe necessaria per acquisirne la tecnica e lo spirito, come si fa
per ogni altro genere di musica, per attingervi i tesori che questo patrimonio,
unico nel suo genere, racchiude in sè. Le cause di questa ma"ncanza di for-
mazione si possono forse ricercare nella poca importanza annessavi dai Di-
rettori e nell'inadeguata preparazíone degli fnsegnanti. Ogni materia e ogni
strumento ha dei Maestri speciaTizzatt; iI canto gregoriano, invece, è affidato
agli fnsegnanti di organo complementare o principale il cui compito si limita
naturalmente al solo accompagnamento. Vi è certamente qualche lodevole
eccezione; ma generalmente si dànno poche ed elementari nozioni che, ap-
punto perchè insufficienti e aride, lasciano I'allievo in quella fredda nebulo-
sità. che causa il disinteresse se non proprio il disprezzo.

La conclusione pratica è che il vastissimo repertorio, per Ia maggior parte
fulgida gloria del genio italiano, continua a dormire nei libri come una volta
nei codici e che la notevole produzione bibliografica è quasi ignorata.

RAFFAELE BAR,ATTA
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d'Avvento. p. 259-277. ?15

MIGNON-E, M., sac. Liturgia e scuola.
p. 278-284. 710

GODEFROID, J., OP. I sacramenti nel
ciclo dell'anno liturgico (IV). p.285-
291. 717

SANTA CECILIA (Roma), 1958, v. 7

n 1. febbraio.

HAUER, G. Domenico Scarlatti (1685-i?5?)

mediatore fra due epoche (seconda
parte). p. 61-80. 718

n.2, aprile

DE ANGELIS, A. GiACOMO PUCCiNi E

l'Accademia di Santa Cecilia. p. 14-32.
719

DE NINNO, A. L'orchestra: sue origini,
sua evoluzione (I). p. 62-71. 720

n.4, agosto.

DE NINNO, A. L'orchestra: sue origini,
sua evoluzione (II). p. 29-38. 7Zl

n. 5, ottobre

Pio XIÌ: un grande Pontefice intenditore
e appassionato di musica. p.7-lL. 722

DE NllNNO, A. L'orchestra: sue origini,
sua evoluzione (III). p. 38-48. 723

LUNGHI, F. L. La VIII Sagra Umbra nei
suoi aspetti e insegnamenti. p 57-58

724

n. 6, dicembre.

DE NINNO, A. L'orchestra:
sua evoluzione (IV). p.

sue origini,
45-51. 725

1r -

REICH, W. Arnold Schónbergs Oper
( Moses und Aron ). p.296-298. 74?

n.9, September

KASS, W. Das Menschliche in der Musik.
p. 341-343. 744

BAUER, W. Edvard Grieg. p. 349-352. Z4i

n. 11, November.

MUELLER, S. F. Jakob Christoph Hug
(1776-1855). Ein Beitrag zur' crùn-
dungsgeschichte des Musikhauses Hug
& co. p. 422-431. 746

MATTHES, R. Generalbass-probleme in
der modernen Auffùhrungspraxis. p.
432-439. 747

n. 12, Dezember'.

HAYOZ, J. M. Un traité d,harmonie alans
l'oeuvre de Did.erot. p. 468-472. Z4g

KELT'ERBORN, R. Gegensàtzliche Form-
prinzipien in der zeitgenóssischen
Musik. p. 472-474.' 749

CRAFT, R. Gesualdo-Strawinsky: Illumina
nos. p. 475-477. ?S0

1958, v. 98, n. 1, Januar.

SCHILLING, H. L, Zur Instrumentenwahl
in der Continuo-praxis. p. 6-9. 751

HAVLIK, A. Ueber die adàquate Notierung
rhythmischer und metrischer Formen.
p. 9-i4. ?52

DELAHAYE, C. Le message d'André
Jolivet. p. 14-1b. ?S3

n. 2, Februar.

RECK, A. von Gestaltzusammenhànge
im < Canticum sacrutrr ) von Stra-
\a'insky. Tonalitàt und Form. p. 49-69.

754
MOSER, H. J. Dissonanz und Diskordanz.

p. 70-71. 255

n. 3, Màrz.

STUCKENSCHMIDT, H. H. Stit und Aeste-
tik Schdnbergs. p. 9?-104. ?86

MATTER, J. Réflexions sur la notion ale
longueur dans la musique romantique.
P. 107-109. ?57

n.7-8, Juli

n. 4, April

JACOBI, E. R. Jean-Adam Serre: ein
vergessener Schweizer Musiktheore_
tiker. p. 145-148. ?SB

DELAHAYE, C. La verité de Jeanne.
(Oratorio en quatre parties et un
intermède al'André Jotivet). p. 152_1b9.

759

I3

FRIES, O. Luzerns Musikleben im 19.
und 20. Jahrhundert. ìr. 187-195. 760

n. 5, Mai

n. 6, Juni

STOUTZ, E. de. Paul Mijller. p. 241-246.
761

MARTIN, F. Antike Metren bei Beetho-
ven. p. 249-252. 762

BREUER, R. Ein Requiem fùr Bela Bartoli.
p. 252-255. 763

n. 7-8, Juli

GUENTHER, S. Horne unr Hóren in unse-
ret Zeit. p. 285-290. ?64

HAYOZ, J. M. Art et comrnunismr.
p. 293-296. 765

TAPPOLET, C. Fragments d'une histoire
de 1a musique à Gepève (VIII),
p. 296-298. 766

n.9, Septemkrer

JATON, H. Heinrich Sutermeister: com-
positeur lyrique... p. 339-341. 767

WAL'IER, F. A' l'écoute des musiciens
d'avant-garde. p. 342-345. ?68

n. 10, Oktober

BRINER, A. Wahrheit und Dichtung um
J. C. Beissel. Studie um eine Gestalt
in Thomas Manns ( Dr. Faustus ).
p. 365-369. ?69

PRINGSHEIM, K. Helmhottz und das
arabische Tonsystem. p. 370-374. 7?0

n. 11, November.

SALMEN, W. Die Bed.eutung aler Schweiz
fi.ir das Schaffen J. F. Reichardts.
p. 417-420. 771

DELAHAYE, C. Le culte de t'orisinalité
en musique. Crédo artistique de Jean
Frangaix. p. 420-422. Z7Z

BRINER, A. Eine Zeit:isthetik der Musik.
Zu den Schriften von cisèle Brelet.
p. 424-427. ?23

n. 12, Dezember

PAULI, H. Zur seriellen Struktur von
Igor Strawinskys ( Threni r. p. 4b0-
460. 721

HELFFER, M. Pour une connaissance de la
musique des Indes. p. 46b-466. 7ZE

1959, v.99, n.1, Januar.

BRINER, A. Eine B€kenntnisoper paul
Hindemiths. Zu seiner Oper ( Die
Harmonie der Welt ) (I). p. 1-5. Z?6

SILBERMANN, A. Von des musikalischen
Eitelkeit. p. 5-10. 727

T4



jl

n. 2, Februar.

SÀATHEN, F. Ernst Kreneks Botschaft
im Wort. p. 45-50. 778

BRINER, A. Eine Bekenntnisoper Paul
Hindemiths. Zu seiner Oper ( Die
Harmonie der Welt ) (II, fine). p. 50-
56. 779

n.3, Màrz.

GUIDE, R. de. L'ecole musicale belge
contemporaine. p. 99-103. 780

n.4, April.

MANN, M. Heinrich Heine als Musikkri-
tiker. p. 121-126. 781

MAHAIM, I. La ( version d'orchestre ) de
la Grande fugue, op. 133, de Beetho-
ven. p. 126-138. 782

MUELLER, S. F. Georg Friedrich Hàndel
und die Schweiz. p. 138-140. 783

n. 5, Mai

I(EMPTER,- L. Aus dem Winterthurer
Musikleben. p. 177-185. 784

HESS, E. Die Musikhandschriften der
Rychenberg-Stiftung Winterthur. p.
185-189. ?85

n.6, Juni.

SCHOENBERG, A. Ueber Atban Bers.
p. 221-225. 286

RINGGER, R. U. Zur formbildende n
Kraft des vertonten Wortes. p.22b-
229. 787

WALTER, M. Hàndels persóntiche Ein-
tragungen in seine Manuskripte.
p. 229. ?88

MATTER, J. De quelques sources beetho-
véniennes de César Franck. p. 23l-
234. 789

PATRY, A. J. Hommage à Louis piantoni
(1885-1958). p. 234-236. 290

n. 7-8, Juli

WALTER, G. Miszellen zu ( Freut euch
des Lebens ',r. p. 257-263. ?91

GAILLARD, P. A. Le róle du choeur dans
I'oeuvre de Wagner. p. 263-266. Z9Z

n. 9, September.

MATTHES, R. Lebendige Auffúhrungs-
praxis. Eine Einfúhrung fùr Sànger
und Dirigenten in die Auskolori.erung
Hàndelscher Oratorium. p. 301-308.

?93
WOHLFAHRT, F. Das Werk Robert

Oboussiers. p. 308-311. 294
FAHNRICH, H, Das < Mozart-Wagner-

Elem€nt r im Schaffen von Richard
Strauss. p. 3ll-316. ?98

t5

REICH, W. Das elektroakustische Experi-
mentalstudio Gravesano. p. 321-323.

796

n. 10, Oktober.

GUENTHER, S. Ueber die heutise musika-
lische Perfektion und Kàlte (I). p, 332-
342. 797

MOSER, H. Das schòne Abenteuer des
Musikforschung. p. 342-348. ?98

APPIA, E. Hommage à Ernest Bloch.
p. 350-352. ?99

n. li, November.

SCHILLING, H. L. Das grundlegenate
Kompositionsprinzip von Wiederho-
lung und Kontrast. p. 373-384. 800

GUENTHER, S. Ueber die heutige musika-
lische Perfektion und Kàlte (II, fine).
p. 386-390. 801

BREUER, R. Die Ziel der ethnologischen
MusiÌ<wissenschaft.p.390-392. 802

n. 12, Dezember.

HOLLANDER, H. Die tonpoetische Idee
in der Sinfonie César Francks. p. 425-
427. 803

BOUWS, J. Sùdafrikanische Volksmusik.
p. 427-43t. 804

SINGENDE KIRCHE (Wien), 1955-
1956, v.3, n.3, Màrz.

HUCKE, H. Enzyklika ( Musicae sacrae
disciplina ). p. 3-5. 805

CAMMERER, F., OSB. ( Auferstanden bin
ich und bin nun immer bei dir ).
p.5-7. 806

KOLL, S., SOCist. ( Dìe Methode von
Solesmes >. Eine Vortragslehre des
Choralgesanges (I). p. 7-8. 807

KOSCH, F. Die liturgische und musika-
lische Bedeutung des choralen Mess-
proprium. p. 8-10. 808

RODER, A., SOCist. Ordinarium missae:
Agnus Dei. p. i1-15. 809

n. 4, Juni.

PIUS PP. XII. Rundschreiben i.iber dìe
Kirchenmusik. p. 1-16. 810

CAMMERER, F., OSB. (Nun weiss ich
sicher, dass dei Herr seinen Engel
gesandt und mich befreit hat ). p. 20-
23' 81r

KOLL, S., SOCist. ( Die Methode von
Solesmes ). Eine Vortragslehre des
Choralgesanges (II). p. 24. 812

HEILING. H. Die Orgelwerke Anton
Pflieglers. Ein Blick ùber das Schaf-
fen eines spàtbarocken Wiener Mei-
sters. p. 25-26. 813

16

1956-57, v. 4, n. I, Oktober

CAMMERER, F., OSB. ( Lasst uns alle
Frohlocken ) (Introitus am Fest Al-
lerheiligen). p. 2-5. 814

SCFIABASSER, J. Die Bedeutuns der
neuen Enzyklika iiber die Kirchen-
musik. p. 6-7. 815

WESELY, A. Vom Reichtum der Choral-
tonarten. p. 8-11. 8f6

KOLL, S., SOCist. ( Die Methoale von
Solesmes D. Eine Vortragslehre ales
Choralgesanges (III). p. 11-13. 81?

n. 2, Dezember

KRIEG, F. Der a-cappella-Gesang beim
Gottesdienst. p. 6-7. 818

WESELY, A. Gedanken ùber die Instru-
mentalmusik im Anschluss an die
Enzyklika ( Musicae sacrae ). p. 8-10.

8t9
KRONSTEINER, H. DiC Arbeit dCS Kir-

chenchores Ausserhalb des ,Amtes.
p. 1G.11. 820

CAMMERER, F., OSB. Ein Kind ist uns
geboren, ein Sohn ist uns geschenkt
(Js. 9, 6). p. 12-i3. 821

KOLL, S., SOCist. ( Die Methode von
Solesmes ). Eine Vortragslehre des
Choralgesanges (IV). p. 14-15. gZ2

MERTIN, J. Besetzungsprobteme in alter
Musik (I). p. 16, 25. g2t

HEILiNG, H. Niederòsterreich als Orgel-
land im 18. Jahrhundert. p. 26-27. A24

n.3, Marz.

SCHMUTZ, F. Enzyklika und Volksgesang.
p. 3-6. 825

KRIEG, F. Vom Wert des Kirchenliedes.
p. 6-7. 826

BEIER, P. Das Kirchenlieal und das
Messproprium. p. 8-10. gzz

KRONSTEINER, H. Die Votkssesansprobe.
p. 10-11. t2B

TITTEL, E. Richtige Kirchentiedbeglei-
tung. p. 12-14. tZ9

WEISSENBAECK, A. Das passionslieal.
p. 16-17. 830

CAMMERER, F., OSB Ave Maria p. 18-20.
831

KOLL, S., SOCist. ( Die Methode von
Solesmes ). Eine Vortragslehre des
Choralgesanges (V, fine). p. 20, Zg.

832
MERTIN, J. Besetzungsprobleme in aiter

Musit( (II, fine). p. 30-31. B3l

n. 4, Juni

MOOSBAUER, J. Die Kirche vertanst unat
erwartet von ihrem Kirchenmusiker.
p. 1-3. 834

I7

NOWAK, L. Musikwissenschaft und Kir-
chenmusik. p. 4-7. 838

TITTEL, E. Der schaffende Musiker und
die Enzyktika. p. 8. 836

ROCKENBAUER, F. Vom Fùhren und
Folgen im Chor. p. 13-14. 837

CAMMERER, F., OSB. Mit bestem Weizen
nàhrt er sie, alleluja, und sàttigt sie
mit Honig aus dem Felsen. p. 25-27.

838

1957-58, v. 5, n. 1, Oktober.

PEICHL, H., OSB. Die Enzyklika ( Musi-
cae sacrae ) und die hl. Liturgie.
p. 10-11. 339

TITTEL, E. Kirchenmusik-international ge-
sehen. p. 12-14. 840

KELLNER, J. Kirchenmusik und cemein-
degesang in der Mission. p. 15-17, 20.

841
SCHABASSER, J. Gregorianischer Choral

in aller Welt. p. 18-19. 842
BERES, G. Kirchenmusik hinter dem

Eisernen Vorhang Ungarn. p.29-30.
843

n.2, Dezember

GERAS, A. J. Die ósterreichische Eigenart
in der Kirchenmusik. p. 4-5, 7. 844

NOWAK, L. Was hat Oesterreichs Kirchen-
musik der Welt gegeben? p. 6-7. 845

RTTHMANN, Th. B., sac. Musik als Cha-
risma und die Charismatik der Bruck-
nerischen Musik. p. 8-9. 846

KRIEG, F. Probleme der Kirchenmusik itn
heutigen Osterreich. p. 10-1i. 847

QUOIKA, R. Ueber die A]tòsterreichische,
Slawische und Ungarische Kirchen-

. musik. p. 14-16. 848
Die Vota des III Internationalen Kirchen-

musikkongresses 1957 in Paris. p. 17-

18.

KOSCH, F., sac. Litursie
nente. p. f9-21.

8{9
und Instru-

850
22-
85I

MOOSBAUER, J. Eine Orgelpredigt. p

n.3, Februar

SCHEDY, A., sac. Akustikverbesserung
in Kirchenraumen. p.6-7. 8S2

MERTIN, J. Gedanken zum Problem
( Akustik und Sakralraum ). p. 8. 853

MARK, J., sac. Technik unal Orgel. p. l0-
1 1. 854

EXNER, E. Zut Diskussion úber die
elektronische Kirchenorgel. p. t3-14.

855
HASELBOECK, H. Pfeifenorgel oder Elek-

tronenorgel? p. 16-12. 856
.PFUNDER, J. Pflege und Wartung ater

Glocken und elektrischen Làuteanla-
gen. p.. 19-20. 8bz

18



HASELBOECK, H. EiNC
nach Holland. p.22-23.

( Orgelreise )
906

n. 2, Dez.-Febr.

ZAUNER, F. S. Kirchenmusik ist Dienst
beim trl. Opfer. p. 41-44. 907

SCHABASSER, J. Nachwuchs-Existenzfra-
ge der Kirchenmusik. p. 45-46. 908

TITTEL, E. Geschichte des Kirchenchores.
p. 47-52. 909

R]TTSTEUER, J., sac. Die Sorge des
Pfarrers fiir den Nachlvuchs des Kir-
chenchores. p. 53-54. 910

RINDERER, L. Der Lehrer als Kirchen-
musiker. p. 55-57. 911

BURKART, F. Der pfarrliche Kinderchor
als Nachwuclìs des Kirchenchores.
p. 57-58, 912

LANDL, M. Wie Lehrt der Katechet
im Religionsunterricht Kirchenlieder?
p. 59, 64-65. 9I3

SIMON, K. Orgel im Kirchenbau. p. 66-67.

' 914

TESORO SACEO.MUSICAL, (Maalrid),
1956, n. 6, noviembre-diciembre.

ARTERO, J. Vida y muerte de un gran
músico: Perosi. p. 118-121. 9lE

PFIREZ JORGE, V. Comentarios a la
enciclica ( Musicae sacrae disciplina ).
Los coros mixtos en las funciones
sagradas. p. 123-125, 123. 916

FRAILE, c. OP. Organos tubulares y
órganos electrofónicos. p. 126-131. 9l?

URTECI, A. En torno a una polemica
(órganos electrofónicos). p. 132-132.

9t8
. 1957, n. 1, enero-febrero.

MANZARRAGA, T. de. Textos titúrgicos
y cantos populares en Ìengua vulgar.
p. 3-8. 919

MINGOTE, A. Comentarios a la encÍclica
(( Musicae sacrae disciplina ). La or-
qrresta en el templo. p. 9-11. 920

n.2, marzo-abril.

MANZARRAGA, T. de. Nuestro homenaje
al Padre Nemesio Otano. p. ZZ-ZS. 9Zl

PRIETO, J. J., SJ. Et R. p. Nemesio
OtaÈo, SJ., organizador y compositor.
p. 26-27. 9Zz

LARRANAGA, V., S.J. Datos biosràficos
del P. Nemesio Otano, SJ. p. 28-36. 923

ARTERO, J. El patriarcato det p. Otafo.
p. 37-39. 924

MASSO, E. El Padre OtaRo y el motete
moderno. Notas para el estualio de su
obra. p. 40-42. 92b

BALDELLO F. de., sac. El padre OtaRo
y BarceLona. p. 43-44. 926

2l

n. 3, mayo-junio.

ARTERO, J. Comentarios a Ìa encÍclica
( Musicae sacrae disciplina ): los irì-
strumentos musicos cn la iglesia.
p. 48-52. 927

MANZARRAGA, T. de., CMF. EI ofertorio
( Justitiae Domini ). Analisis ritmico
y modal. p. 54-56. 928

n. 4, julio-agosto.

ROMITA, F., sac. La encÍclica ( Musicae
sacrae disciplina ). p. 73-81. 929

AMEZUA, R. G. de. Organos tubulares
y órganos elcctrofónicos. p. 82-87. 930

PUIGNAU, R. Aclaraciones a unos con-
ceptos acerca del órgano electroîónico.
p. 88-89. 931

n. 5, septiembre-octubre.

MANZARRAGA, T. de. III Congreso In-
ternacional de música sagrada. p.93-
96. 932

PIZZARDO, G. card. Carta a Monsenor
Blanchet, presidente del III Congreso
internacional de música sagrada. p.
96-97. 933

LOPEZ CALO, J.. S.J. Tercer Congreso
internacional de música sagrada. Pa-
ris, 1 al 8 de julio de 1952. Cronica.
p. 98-101. 934

ROMANUS. La disputa sobre eÌ órsano
electrofónico en el III congreso inter-
nacional de música sagrada de Paris.
p. 102-103, 101. 935

n. 6, noviembre-diciembre

ALMANDOZ, N. Evocacion y recuerdos
del P. José A. de San Sebastidn.
p.117-120. 936

JOSE DOMINGO DE STA TERESA, OSB,
El monumento musical del Padre
Donostia. p. I2l-123. 937

ARTERO, J. Fr. Jose Antonio, ÌumÍno-
sidad. p. 123-124. 938

MANZARRAGA, T. de. Los tres amores
del P. Donostia. p. 125-128. 939

BALDELLO, F. de. El Padre Donostia,
folklorista. p.129-131 940

ARAMBURU, G., sac. Rasgos del P. Do-
nostîa. p. 132-134. 941

RIEZU, J. de. Música religiosa del padre
Donostia. Lista bibliogràfica. p. 138-
144. 942

1958, n. 1, enero-febrero

S. Rituum Congregatio. Decreto... sobre
el uso del gramófono o de la radio
y de los coros mixtos en las iglesias.
p. 2-3. 943

22

des Hochamtes als Musikform. p. 50-54'
881

MOOSBAUER, J., sac. Das Hochamt in
einfachen Verhàttnissen. p. 55-57' 882

GOTTRON, A. Das Hochamt cum Populo
activo. P. 58-61. 883

HEILING, H. Wiener Barockorgeln' p' 6?-

69. 884

S. Rituum Congregatio. Instruktion iiber
die Kirchenmusik unal die hl. Liturgie
im Geiste der Enzykliken Papst Pius
XII. ( Musicae sacrae disciplina ) und
( Mediator Dei ). P. 91-97. 885

JANCIK, H. Joseph Haydn als Kirchen-
musiker. P.98.99. 886

KRONSTEINER, H. Der Kirchenchor aus-

serhalb des Hochamtes. p. 100-101 887

PRETZENBERG, J. Die Kirchenmusik in
der Andachts- und Feiertagsgestaltung'
p. 101-103. 888

GRASBERGER, F. Kleine Werke grosser

Meister. P. 104-105' 889

ROCKENBAUER, F. Kirchenchor und
Hausmusik. P. 10?-108. 890

ZULEHNER, J. Die neue Lourdeskirche
in Bad Schallerbach. p. 109-113. 891

HEILING, H. Die neue Orgel als Kunst-
werk im neuen Kirchenraum. P' 116-

118' 892

KOSCH, F., sac. Dic Kirchenmusikabtei-
lung im Jubilàumsjahr der Wiener
Akademie fùr Musik und darstellende
Kunst. P. 118-119. 893

n.4, Juni-August.

GOTTRON, A. Gottesdienstformen im
Blickfeld der Zeit. p. 144-145' 894

WESELY, A. Klare Sicht. p. 146-148' 895

MAYER, J. M. Wùnsche eines ( volksli'
turgischen n Pfarrers an seinen Kir'
chenchor. P 1.48-149. 896

SCHABASSER, J. Kirchenchor und litur'
gische Bewegung. P. 150-151. 897

RODER, A. Schach dem Kirchenchor?
p. 152-153. 898

BAMER, A. Joseph Haydns Messen.
p. 154-156. 899

WUENSCH, W. Der Kirchenchor als Kul-
turfaktor. P. 157-158. 900

1959-60. v. 7, n. 1 SePt.-Nov.

ZAUNER, F. S. Der Kirchenchor, ein
integraler Teil der Pfarre. p. 1-5. 901

PFAFF, M. Vom gottesdienstlichen Singen
der frtihchristlichen Kirche. p. 6-8. 902

KRONSTEINER, H. Wie kommen wir
zum Volkschoral? P. 10-11. 903

TROS'r, E. Der Rómische Segen. p. 14-15.
904

KAUFMANN, F. Choralsingen mit Kin-
dern. p. 16-18. 905

20

WEISSENBAECK, A. Wer begeistert sich
Iúr ( Gelaute-Ersatz )? P. 23-25 858

DAWIDOWICZ, A. Sprechen und Singen
vor dem Mikrophon. P. 26-27. 859

KARLBERGER, W. Tonband und Schall-
platte im Dlenste der Kirchenmusik'
p. 28-29, 31. 860

cRoN, P. Die Arbeit des Kirchenmu-
sikverlegers. P. 32-33. 861

SCHABASSER, J. Gesetz, Gewissen und
dunkle Punkte... P. 34-35. 862

GRILLMAYER, I. Was man von Vierfàl-
tigen wissen sollte P. 36-37. 863

n.4, Juni

JANCIK, H. Komponist, Interpret, Zuhò-
rer. p. 3-4. 864

PFIFFNER, E. Zur Diskussion ùber neue

Kirchenmusik. P. 6-?. 865

JUST, A. Chorleiter-Beruf und BeruÎung.
p. 8-9. 866

EICHBERGER, F. Der Kirchenchor in
der -kleinen Stadt. P. 12-13. 867
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Comentario (al Dccreto de la S.R.C.).
p. 3-5. 944

S. Congregatio de Seminariis et de Stu-
diorum universitatibus. La ensenanza
de Ia música sagrada en los semina-
rios de Italia. Programa. p. 5-8. 945

Las conclusiones del. III Congreso inter-
nacional de música sagrada. p. 9-11.

946
FAISON, 8., CMF. Música de la Bibliote-

ca Vaticana en microfilm. p. i2-13. 947
FRAILE, G., OP". Organos tubuÌares y

órganos electrofónicos. p. i8-21. 948
AMEZUA, R. de. Los órganos electrofó-

nicos en el Congreso de Paris. p. 2I-
24. 949

n. 2, marzo-abriì.

MANZARRAGA, T. de., CMF. Estafeta
de ( Tesoro sacro musical ): eI acento
secundario y el ictus en las palabras
esdrujulas. p. 28-30. 950

URTEAGA URTEAGA, A. La supervi-
vencia del órgano tradicional gracias
al órgano de sintesis (I). p.31-33.

951

n. 3, mayo-junio

ATAURI, P. S. de. Documento de la
Santa Sede: sobre innovaciones litúr-
gicas. p. 44-46. 951-bis

n. 4, julio-agosto.

ATAURI, P. S. de. Documento de la
Sante Sede sobre las vigilias biblico-
litúrgicas. Comentario. p. 66-68. 952

URTEAGA URTEAGA, A. La supervi-
vencia del órgano tradicional gracias
al órgano de sÍntesis (II). p. 69-72.

953

n. 5, septiembre-octubre.

PEREZ DE URBEL, J., OSB. Del músico
'en la iglesia. p. 83-85. 954

URTEAGA URTEAGA, A. La supervi-
vencia del órgano tradicional gracias
al órgano de síntesis (III). p. 86-88.

955
FRISON, 8., CMF. El órgano mejor. p. 89.

. 956
LOPEZ CALO, J., SJ. Séptimo Consreso

internacional de musicología. Crónica.
p. 91-95. 957

n. 6, noviembre-diciembre.

MARTINEZ DE ANTONANA, G., CMF.
Pio XII y el movimiento litúrgico-
musical. p. 103-105. 958

THOMAS, J. M., sac. Un gran organero
espanol: Jorge Bosch. p. 105-111. 959

MANZARRAGA, T. de. Anélisis grego-

z)

rianos: el ofertorio de la fiesta de
Cristo Rey. p. 115-117. 960

1959, n. 1, enero-febrero

S. Rituum Congregatio. Instrucción sobre
la musica y ìa liturgia sagradas
segun el espÍritu de las cartas en-
cÍclicas ( Muslcae sacrae disciplina )
y ( Mediator Dei ) del PaPa Pio XII.
p. i-32. 961

n. 2, marzo-abril

ARTERO J. G]osa sintética dela Instruc-
ción sobre la música sagrada Y la
Iiturgia. p. 34-39. 962

URTEAGA URTEAGA, A. La supervi-
vencia del órgano tradicional gracias
al órgano de sÍntesis (IV). p.40-43.

963

LOPEZ CALO, J., SJ. Músicos espaùoles
alel pasado. Escuela granadina ( I ).

Santos de Alisenda. P. 44-47. 961

MANzARRAGA, T. de. Anàlisis grego-

rianos: 10 Comunion ( Dicit Domi-
nus ); 20 Comunion ( Manducave-
runt ). P. 48-50. 965

n. 3, mayo-junio

MANZARRAGA, T. de, CMF. El director.
p. 59-65. 966

MANZARRAGA, T. de, CMF. Anàlisis
gnegorianos: 10 AntÍfona ( Dixit
autem pat€r ); 20 Antífona ( Petite et
accipietis). p.66-67. 967

n. 4, agosto.

LOPEZ CALO, J., SJ. Músicos espaioles
del pasado. Escuela granadina (II).
Jerónimo de Aliseda (1). p.83-85.

968

n. 5, septiembre-octubre.

LIVINO DEL NINO JESUS, O. Carm. La
música sagrada en la reforma car-
melitana. p. 99-103. 969

LOPEZ CALO, J., SJ. Músicos espanoles
del pasado. Escuela granadina (III).
Jerónimo de Aliseda (2). p.108-111'

970

n. 6, noviembre-diciembre.

MANZARRAGA, T. de., CMF. Imposición
del ritmo en el canto gregoriaho.
p. 120-725. 971

OLLERS, M., MSSC. EI canto de la Sibila
en Mallorca. p. 126-129. 972

MANZARRAGA, T. de., CMF. Anélisis
gregorianos: La antífona ( Iste est
Joannes ). p. 131-133. 973

24

INDEX EPHEMERIDUM

Fascicolo 1-2

Acta musicologica

Ambrosius

Annales musicologiqucs

Anuario musical

Archiv fùr Musik\4/issenschaft

Bollettino ceciliano

Caecilia (Strasbourg)

The Galpin Society journal

Jahrbuch fùr Liturgik und
Hymnologie

Journal of music theory

Jou rnal of american musico_
logical society

Kirchenmusikalisches Jahr_
buch

Liturgisches Jahrbuch

Mens en melodie

25-

Music review

Musica (paris)

Musica d'oggi

Musica sacra (Mitano)

Musica sacra CVO (Kòtn)

Fascicolo 3_4

Musica sacra CVO (Kóln)

La rassegna musicale

Rassegna musicale delle Eali_
zioni Curci

Revue grégorienne

La revue musicale

Rivista liturgica

Santa Cecilia

Schweizerische Musikzeitung

Singende Kirche

Tesoro sacro-musical

col. 1-3

)3
) 3-5

l 5-6

) ,6-8

) 8-10

) 10-12

>) 72

)

))

20-23

23-25

25

26-27

27-30

,, l-2

) 2-3

5-7

7-10

10-1 1

1L-12

12-t6

16-21

21-24

)13
) 13-14

)14

))

)

)

))

)

))

15

I5-16

16-20

)

}}

-26



NOTIZIARIO
ALUNNI DIPLOMATI

NIJLL'ANNO ACCADEMICO 1958.59

Baacellierato rli canto gregoríano:

Bianchi D. Italo, italiano; Brugnetti P.
Luigi s.s.s., italiano; Calahorra D. Pietro,
.nuinolo; De Souza P' GiusePpe S.D.B..
b.aiiliano (corso sup.); Di Leone D. Gio'
vanni, ilaliano I Dorsey P. Norberto C.P.,

U.S.A.; Duiig D. Antonio, Viet-Nam; Ezcur-
ra P. Giacomo O.E.S.A., spagnolo; Hilario
I). Cesare, S. Domingo; Leocaclio P. Nelson
s,s.s., brasiliano; Michalowicz D. Enrico,
polaccol Sacchetti P. Lucio O.F.M.' italiano;
Saldutti P. Fausto O.S.B., italiano; Schulze
P. Guglielno O.E.S.A.' germanico; Szmelter
D. Bogdan, polacco I Traversaro D' Enrico,
italiano' Wang D. Raimondo, austriaco.

Liccnza di canto gregoriano:
Carotta D. Alberto, italiano; Chialastri P.

Umberto O.F.M.Conv., italiano; Colino D.
Paolo, spagnolo; Dorsey P. Norberto C.P.'
U.S.A.; Grech P. Gioacchino O.F.M., mal'
tese; llerrcra Sig. Jesirs, messicano; Lopez
Calo P. Giuseppe S.J., spagnoÌo (corso
sup.); Lumapas P. Ruben O.P., filippino;
Mac Aogain D. Tommaso, irlandese; Rayson
P. Ernesto s.s,s., australiano.

Illagistero di canto gregoriano:
Alvarez D. Giuseppe, spagnolo; Heiman

P. Lorenzo C.PP.S., U.S.A.; Lindusky P.
Eugenio O.S.C., U.S.A.; Ponchelet D. Re-
nato, lussemburghese; Portelli D. Martino,
maltese; Pugliese P. Benvenuto O.F.M., ita'
Iiano; Refatto P. Florindo O.F.M.' italiano;
Thien D, Antonio, Viet-Narn; Tramontin P.
Eusebio C.P., italiano; Van Stokkum Sig.
Giovaruri A., olandesel Zaccaría P, Vittore
O.F.M.Conv., italiano.

Baccellíerato dí composízione sacrú:

Chialastri P. Umberto O.F.M.Conv., ita-
Ìiano l Oliveira D. Edmondo, portoghese;
Tramontin P, Erisebio C.P., italiano.

Licenza di composizione stcra:
Alvarez D. Giuseppe, spagnolo; Brighenti

D. Renato, brasiliano; Ortiz de Jòcano P.
Paolino O.E.S.A., spagnolo; Terrile P. Gian'
franco O.F.M., italiano.

fuIagistero di conposizione sacra:

IJucci D. Loreto R., italiano I Casanova
D. Amedeo, italiano; Niccolai P. Silvano
O.F.M., itaìiano.

Boccellíerato cli orgono:

Van Stokkum Sig. Giovanni A', olal-
dese.

Licenza di orgurc:

Hernandez Sig. I{ermilio, rnessicano

lllagîstero di organo:
Orriz cle Jòcano P. Paolino O.E.S.A.' spa-

gnolo,
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EDITORÍ PONTIFICI E TIPOCRAFT

DELI-A S, CONGREGAZIONE DEI RITI

PIAZZA GRAZTOLT,4 - ROMA - TELEFONO 674-3ss, C. C. p. 114270

CANTO GREGORIANO

Mons. C. Eccrnn: CHIRùNOMIA GREGORIANA. Dinamica, Movimeuro, Tra.' sporto, ossia come leggere ed eseguire il Canto Gregoriano.
Teoría e Pratica, oltre 200 canti dell'ordinario della Messa, Liturgia dei De{unti,
Vespri e Sacre Fuirzioni. Un volume in-Bo (cm. 20,J0 x 16) di fiagine JB4.
ln brochure
Legato in tela

L. 2.000
L. 2.?00

L. 4.800
L. 5.100

L. 3.750
L. 4.750

Mous.'C. Eccnrn: IDEM, solo (PARS PRATICA> u'volume in-8. (cm.20,30
per 16) <!i paginc 21ó.

Cartonato, dorso tela L. 1.500

(N. ?Bf)) LIBER USUALIS MISSAE ET OFFICII PrO DONTiNiCiS Et trtESIiS tlrrri
cantu gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis oignis
in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diiigenrer àrnato. In 

-l2o

di_2000 pagine circa su carta sottile. Contiene al proprió posto nel corpo del
volumo la nuova liturgia della settimana santa e gli ultimi uffici e i\{esse.
recentissime.
Legato in tela nera, angoli rotondi, taglio rosso
Dorso in pelle, piani irr tcla, angoli rotonói, taglio rosso L. S.I00

(N. 7B0c) IDEM. In norazione musicale moderna con segni ritmici
Legato. in t-ela nera, angoli rotbndi, taglio rosso
Dorso in pèlle, piani in tóla, angoli rotonàij taglio rosso . .

(N. 
_B_20) aNTI'PTT0NALE sAcRosANcrAE ROMANAE ECCLESIAE pro Di'rnis
Horis. Riproduzionc dell'edizione tipica vaticana dell'Antifonalo, completa.
rnente aggiornata in quellò cbe concerne i nuovi uffici. Notazio.,"'gr"goìiurr"
con i segni ritmici. In Bo di l4BB pagine.
Broché L. 3.J00
Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso . L, 4.800

(N. B20a) IDEM. Edizione su carta sortilo tipo intliana.
Broché
Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso

(N. i0B) INTRODUCTTON .d LA PALEOGIìAI'I{IE MUSICALE GREGORIENNE
parDom Grégoire Mo SUNOL, O.S.B., moine de Monrserrar. Un fort volumo
pclit in B" de 676 pagcs comportant nolamrnent pròs de deux eents tableaux



ou reproductions photoglaphiques et une ciìrte gécgraphique ries notations.
Editions su1. beau papier,
Broché L. 5.000

Edition rrrr papier japon véritable.
Broché L. S.000

(i{. ?rs) METODO COI{PLETO DI CANTO GREGORIANO rlel Rev' F. Gregorio' SUNOL, O.S.B. Con un appendice per il Canto Ambrosiano seconclo la Scuola
di Solesmes. Uq volume in-Bo.
Broché L. 1.200

(BI. ?50) OFFICIUI\I ET MISSAE IN NATIVITATE DOMINI. Juxta ordinem' Breviarii et Missalis Romani, cum cantu gregoriano ex editione Vaticana
adamussim excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus l\donachis diligenter
ornato. fn -8" (201/2 x 13 cenr.) di 134 pagine.

Stiolto L. 5f0

. In mezza tela, taglio rosso L. 800

(N. 7?6) OFFICIUM ET MISSA IN IYOCTE NATIYITATIS DOMINI' Contiene
l'Uúieio della Notte di Natale i Mattulini, le Laudi e la Messa secondo l'edi'
zione tipica vaticana, In-18 (l7 x l1 cent.) di 72 pagine in notuzione gregoriana
con i segni ritmici,
Sciolto t,. 330

In mezza îelao taglio rosso . ; L. ó30

(N. ?52) Il\ NATMTATE DOMINI AD MATUTINUA{, juxta ritnrn rnonastieumo
eum cartu gregoriano ex. editione Vaticana et libris Solesmensibus excerpto.
Notazione gregoriana con i segni rirmici. In.Bo di 5ó pagine.

Sciolto L. 180

(N. ?53) IN NOCTE NATIVITATIS DOMINI, ad matutinum, missam et lautles,
juxta ritum monasticum, comu cantu gregoriano. Notazione gregoriana con
segni ritmici. In-8o di 98 pagine.

sciolto L. 5lo
In mezza tela, taglio rosso L' 800

(N. ?53A) L'OFFICE DE LA NUIT DE NOEL selon le rite monastique, lraduit
et expliqué par les moines de Sol.esmes. In.Bo de 98 pages.

Broché L. 42A

(N. 920) L'OFFICE DE LA NUIT DB NOBL avec traductiort des texte3. Chanl
grégorien selon l'édilion Vaticane. Notation grégorienne avcc s.ignes rythrniques.
In-lB de 80 pages.

Broché L. 270

(N, 920c) LE MEME en notation musicale moderne avee silues rythmiqnes. ln'18
de 84 pages.

Broché L' 330

(N. e2Obis) MANUEL POPULAIRE DES CHANTS DB LA'NUIT DE NOEL, à

I'usage des chantres et des fidèles. La première parîie en rotation grégorienne
avec signes rythmiques le seconde en notation musicnle moderne , (:ontenant
noîamment des chants populaires bretons. In-lB de 83 pages.

Broché L' 5lo

(N, 944) LES MELODIES DB NOEL. Exptications et dirèctives pour l'exéculion,
par Dom GAIARD, ll[aître de .Choeur de Solesmes, avcc une itrtrodrrclion sur
le caractère général cles tr{élodies de NoéI. In-Bo tle B0 paees.

Broché L. 6ó0
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