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Aladin .
Quel le  image vous  v ient -e l le  en tête lo r sque vous  entendez ce prénom ?
Un génie b leu déluré ou Fer nandel  dans  Al ibaba  ?
A ladin  nous  évoque à tous  quelque chose.  Comment  vous  fa i re  a lor s 
oubl ie r  ces  h i s to i res ,  pour  vous  ramener  au p lus  près  du conte or ig ina l  te l 
que l ’a  créé N ino Rota ?

Aladin  es t  un réc i t  in i t iat ique. 

A ladin  s ign i f ie  en arabe «   la  fo i  é levée » ,  c’es t  donc un conte sur  la  re l ig ion 
dans  son sens  propre de l ien,  re l iant  l ’homme à D ieu.  Ce conte aborde la 
déshérence de l ’homme sans  fo i  et  les  dangers  de la  manipu lat ion et  de 
la  crédul i té .  Apprendre et  avo i r  la  force de d i re  non à son maî t re .  S avoi r 
garder  son espr i t  c r i t ique et  son jugement.  
A ladin  es t  un jeune homme sans  f igure pater ne l le ,  sans  but  n i  vocat ion,  qu i 
v i t  dans  une pauvreté cer ta ine,  auss i  b ien humaine que cu l tu re l le .
I l  va êt re  éduqué,  mais  manipu lé  par  un mage qu i  prétend êt re  son oncle.
Comment  fa i re  la  par t  des  choses  ent re  un ense ignement  et  une doct r ine, 
une fo i  et  un fanat i sme ? Cet  opéra est  p lus  que jamais  d’actual i té .
A ladin  s ’oppose à son maî t re  et  garde la  lampe pour  lu i .  I l  va en découvr i r 
les  pouvoi r s ,  mal  s ’en serv i r  et  f ina lement  devoi r  lu t ter  cont re  cette magie. 
S eu l  l ’amour  le  fe ra grandi r,  mûr i r.  C’est  la  pr incesse qu i  saura déjouer  le 
p iège et  se  dé l iv rer  e l le -même en sauvant  A ladin .
Un conte des  Mi l le  et  Une Nu i t s  su r  les  dangers  de la  convers ion,  de la 
prat ique re l ig ieuse où la  femme est  le  gu ide et  le  protecteur  de l ’homme !
Le déf i  es t  donc d’aborder  tous  ces  aspects  ph i losophiques ,  re l ig ieux  et 
soc iétaux en la i s sant  v iv re  avant  tout  une mus ique magni f ique,  pu i s sante et 
évocat r ice.

J’a i  choi s i  de p lacer  cet te h i s to i re  dans  un déser t.  Espace v ide et  mouvant 
où seu l  l ’homme résonne,  dans  un l ieu de débrou i l le  et  de sys tème D. 
Un ter ra in  vague,  une bâche p las t ique,  un char iot  de super marché.  Un 
tampon qu i  va serv i r  de grot te ,  de t rône,  de maison d’A ladin ,  de table 
et  de tapi s  magique.  Des  pongées  de so ie  venant  des  c int res  vont  vo i le r 
le  théât re  pour  le  passage de la  pr incesse.  Pu i s  dev iendront  co lonnes .  E t 
pa la i s .  In tempore l .  Les  costumes ne t radui sent  aucune époque,  af in  de 
préserver  l ’ idée d’un iversa l i té  du conte.  La magie n’est  pas  présente.  Je 
fa i s  le  choix  de cro i re  que le  gén ie d’A ladin  es t  un i l lus ionn i s te ,  un mage de 
l ’ image,  un pet i t  char latan qu i  tantôt  réuss i t  une grande i l lus ion,  et  par fo i s 
b idou i l le  avec t ro i s  bouts  de f ice l le  un sor t  pas  t rès  b ien réuss i .  C’est  not re 
na ïveté et  not re  crédul i té  qu i  nous  font  cro i re  qu’ i l  es t  gén ia l .  F ina lement 
l ’h i s to i re  d’A ladin  nous  renvoie t rès  fo r tement  à not re  soc iété de l ’ image, 
de la  f ict ion,  de la  v i r tua l i té ,  nous  rappelant  que seu l  le  rapport  à  aut ru i 
nous  é lève et  seu l  l ’amour  nous  fa i t  g randi r  et  nous  protège.

JUIN 2016

NOTE D’INTENTION DE 
JULIEN OSTINI, METTEUR EN SCÈNE

DÉCOUVERTE 
DE L’ŒUVRE
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NINO ROTA
EN 10 DATES

Naissance à Mi lan

À l ’âge de 15 ans ,  N ino 
Rota compose son 1 er 
opéra

Nino Rota intègre
le  Conservato i re 
S a inte-Céci le  de Rome

Sur  les  conse i l s  de 
Toscanin i ,  i l  par t 
se  per fect ionner  à 
Ph i ladelph ie

Nino Rota débute une 
car r iè re  d’ense ignement 
de la  mus ique

Nino Rota prend la 
d i rect ion du Conservato i re 
de Bar i

Compos i t ion de la  mus ique 
de La Dolce V i ta  de Fe l l in i 

Compos i t ion de son 
opéra Aladin  et  la  lampe 
merve i l leuse

Compos i t ion de la  mus ique 
du Par ra in  de F ranci s  Ford 
Coppola

Mort  de N ino Rota à Rome

1911
1926

1929

1930

1937

1950

1960

1965

1972

1979

Composée en 1965,  la  dé l ic ieuse et  s ingu l iè re  par t i t ion 
d’Aladin  et  la  lampe merve i l leuse demeure encore une 
rareté du réperto i re  ly r ique.  Pour tant ,  l ’œuvre s ’ insp i re 
du t rès  cé lèbre recuei l  de contes  des  Mi l le  et  Une 
Nu i t s . 
D’or ig ine ind ienne et  persane,  ce recuei l  date du 
X e s ièc le ,  et  s ’ i l  ne comptai t  à  l ’o r ig ine pas  autant 
d’h i s to i res ,  le  ch i f f re  de «1001»  s ign i f ia i t  en arabe un 
nombre in f in i  !  Depui s ,  d i f fé rents  auteurs  et  t raducteurs 
ont  compi lé  ou subdiv i sé  cer ta ins  textes  in i t iaux ,  af in 
de parven i r  au fameux ch i f f re  de «1001»  contes . 

D’a i l leurs ,  Aladin  et  la  lampe merve i l leuse  ne f igure 
pas  dans  le  recuei l  o r ig ina l ,  mais  es t  le  f ru i t  de ce 
vaste ra jout ,  opéré notamment  par  Anto ine Gal land 
ent re  1704 et  1717.  En 1965,  c’est  l ’auteur  V inc i 
V i rg ine l l i  qu i  adapte le  conte pour  écr i re  le  l i v ret  que 
N ino Rota mett ra  en mus ique.
 

DÉCOUVERTE 
DE L’ŒUVRE

LES MILLE ET UNE 
NUITS  À L’OPÉRA.. . 

NINO ROTA :  DE LA 
CINECITTÀ À L’OPÉRA 

Nino Rota endosse dans  sa car r iè re  d i f fé rentes 
fonct ions  du monde mus ica l  :  compos i teur,  ense ignant , 
d i recteur  de conservato i re ,  ou encore chef 
d’orchest re .  Composant  son premier  opéra à l ’âge 
de qu inze ans  et  sa première mus ique de f i lm à v ingt -
deux ans ,  le  compos i teur  i ta l ien écr i t  avec la  même 
ex igence pour  le  théât re- ly r ique que pour  le  sept ième 
ar t.
N ino Rota est  a ins i  l ’auteur  de la  mus ique or ig ina le 
de p lus  de 170 f i lms  par mi  lesquel s  :  La St rada  (1954) , 
La Dolce V i ta  (1960) ,  Hui t  et  demi  (1963) ,  Le Guépard 
(1963) ,  ou encore Le Par ra in  (1972) ,  qu i  le  font 
co l laborer  avec des  c inéastes  auss i  p res t ig ieux  que 
Fe l l in i ,  V i scont i  ou Coppola.  À la  mus ique savante, 
N ino Rota la i s se  également  de nombreuses  pages , 
dont  d ix  concertos ,  quat re  symphonies ,  de nombreuses 
œuvres  orchest ra les  et  vocales ,  c inq bal let s  et  douze 
opéras  ! 

NINO ROTA ET ALADIN 
ET LA LAMPE MERVEILLEUSE
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ARGUMENT 

ACTE I 
Sur  le  marché d’Al-Qalàs ,  A ladin ,  enfant  des 
rues ,  v i t  dans  la  p lus  grande l iber té ,  g lanant 
de quoi  su rv iv re  sur  les  éta l s .  A ladin  se  souci 
peu des  t racas  de la  v ie  et  se  dés intéresse 
même de ce qu i  occupe pour tant  tout  le 
royaume :  t rouver  un époux à la  pr incesse. 
Un sorc ier  se  présente à A ladin  et  le  convainc 
de le  su iv re  dans le  déser t  s ’ i l  veut  deveni r 
r iche.  Ar r ivé près  d’une grot te ,  le  sorc ier 
prononce une incantat ion qu i  fa i t  s ’ouvr i r 
la  ter re  et  ordonne à A ladin  de descendre 
dans  la  grot te  pour  en rapporter  la  lampe 
merve i l leuse. 

Guidé par  un anneau magique,  A ladin 
parcour t  ces  l ieux  merve i l leux ,  rempl i s  d’or 
et  de p ier res  préc ieuses ,  jusqu’à t rouver  la 
lampe  !  Mais  lo r squ’ i l  rapporte le  préc ieux 
objet ,  le  sorc ier  soupçonneux et  impat ient 
refer me les  por tes  de la  grot te  sur  A ladin .  P r i s 
au p iège,  A ladin  f rot te  par  hasard l ’anneau 
magique,  fa i sant  appara î t re  un Génie qu i  lu i 
p ropose d’exaucer  son vœu.  I l  s ’es t  à  pe ine 
expr imé qu’Aladin  se  ret rouve hors  de la 
grot te ,  l ib re  !

ACTE I I
Revenu  chez lu i  et  réa l i sant  qu’ i l  es t  tou jours 
pauvre,  A ladin  mont re  à sa mère la  v ie i l le 
lampe t rouvée dans  le  déser t.  Cel le-c i  décide 
de la  net toyer  pour  qu’ i l  pu i s se  la  vendre au 
marché.  E l le  la  f rot te  à pe ine quand,  en un 

PERSONNAGES 

AL ADIN (TÉNOR)  Enfant  des  rues
LE  MAGICIEN DU MAGHREB (BASSE) 
L A PRINCESSE BADR’-AL-BUDUR 
(SOPRANO)
L A MÈRE D’AL ADIN (ALTO)
LE  SULTAN (BASSE)
LE  GRAND VIZ IR  (BASSE)
LE  GÉNIE  DE L A L AMPE (BARYTON)
LE  GÉNIE  DE L ’ANNEAU (BARYTON)

L’ACTION
EN DEUX MOTS… 

Chargé de ret rouver  la  lampe 
magique qu i  per mett ra  à son 
détenteur  de gouver ner  le  monde, 
le  jeune A ladin  découvre qu’ i l  es t 
manipu lé  par  un sorc ier  malve i l lant. 
A idé des  gén ies  de l ’anneau et  de 
la  lampe,  A ladin  va combatt re  le 
sorc ier  et  conquér i r  le  cœur  de la 
pr incesse Badr’ -A l -Budur… 

10
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ACTE I I I
Dans le  Pala is  d ’Aladin ,  le  Magic ien du 
Maghreb s ’ in f i l t re  dégui sé en marchand et 
propose à la  pr incesse de remplacer  ses 
anciennes  lampes.  S e demandant  pourquoi 
A ladin  gardai t  sa  v ie i l le  lampe,  la  pr incesse 
la  propose au Magic ien qu i  s ’en empare 
auss i tôt  et  d i spara î t.  Le  sorc ier  médi te  a lor s  sa 
vengeance cont re  A ladin  et  fa i t  le  souhai t  de 
fa i re  d i spara î t re  son pala i s .
Sur  les  ru ines  du pala is  d isparu ,  A ladin 
cherche sa b ien-a imée.  Lorsqu’ i l  f rot te  son 
anneau magique,  le  Génie appara î t  pour 
l ’a ider  à  ret rouver  la  pr incesse.  Mais  son 
pouvoi r  es t  insuf f i sant  à ramener  la  pr incesse, 
désor mais  lo in .  A ladin  lu i  demande a lor s  de le 
condui re  jusqu’à e l le .
P r i sonn ière du Magic ien du Maghreb,  la 
pr incesse se lamente dans sa chambre, 
lo r squ’e l le  vo i t  soudainement  ven i r  A ladin .  Les 
compl ices  prévo ient  a lor s  un p lan pour  fa i re 
s ’endor mi r  le  sorc ier  et  lu i  dérober  la  lampe 
merve i l leuse.  Au cours  du d îner,  le  Magic ien 
se la i s se  sédui re  par  la  pr incesse et  lève son 
ver re  à l ’amour,  buvant  le  breuvage qu i  le 
fa i t  tomber  à ter re .  S a i s i s sant  la  lampe,  A ladin 
sauve sa pr incesse et  fu i t  avec e l le  vers  un 
nouveau pala i s  enchanté… 

écla i r,  appara î t  le  Génie de la  lampe.  Celu i -c i 
p ropose à son nouveau maî t re  d’exaucer  un 
vœu.  Mort  de fa im,  A ladin  demande de quoi 
manger  et  se  t rouve auss i tôt  at tablé devant 
un fes t in  de pr ince,  serv i  dans  une magni f ique 
va i s se l le  ! 
Près  des  fonta ines  et  bains  royaux ,  la  garde 
du Pa la i s  annonce l ’ar r ivée de la  pr incesse 
Badr’ -A l -Budur,  mettant  en garde les  cur ieux  : 
nu l  ne doi t  poser  ses  yeux sur  la  pr incesse s ’ i l 
veut  res ter  en v ie  !  A ladin  se  cache a lor s  pour 
l ’admi rer,  pu i s  parv ient  à  l ’approcher  pour  lu i 
déclarer  son amour.
De retour  chez  lu i ,  A ladin  raconte à sa mère 
son incroyable rencont re  et  la  suppl ie  d’a l le r 
demander  la  main  de la  pr incesse.  E l le  pour ra 
a lor s  emmener  comme présent  la  va i s se l le  de 
p ier res  préc ieuses .  Malgré les  mises  en garde 
de sa mère,  A ladin  ins i s te  et  af f i r me préférer 
mour i r  que de v iv re  sans  son a imée.
Au Pala is  du su l tan ,  le  Grand V iz i r  annonce 
l ’ar r ivée des  prétendants .  S tupéfa i t  par  les 
présents  qu’apporte la  mère d’A ladin ,  le 
Su l tan la  pr ie  d’approcher.  Cel le-c i  demande 
a lor s  la  main  de la  pr incesse pour  son 
f i l s .  Mais  quand le  Grand V iz i r  déclare les 
présents  ind ignes  d’une pr incesse,  la  mère 
d’A ladin  s ’apprête à repart i r.  A ladin  para î t 
à  son tour,  pour  demander  lu i -même la  main 
de la  pr incesse.  Cel le-c i  s ’avance a lor s ,  et 
conf i r me son propre amour.  Les  deux parents 
se  ré jou i s sent  de cet  un ion future,  tandi s 
qu’A ladin  demande au Génie de la  lampe de 
lu i  bât i r  un pala i s  d igne de la  pr incesse. 



12

ÉCOUTE N°1 
CHŒUR D’ENTRÉE  

«  I l  é ta i t  une fo i s ,  un pays  de fanta i s ie , 
éto i lé  de rêves  inassouv i s .  E r rant ,  un enfant 
y  recherchai t  son chemin.  L ’ imaginat ion 
secoua son dest in .  Écoutez  l ’h i s to i re 
d’A ladin… »

À l ’opéra,  les  chœurs  ont  souvent  pour  rô le 
de présenter  ou commenter  l ’act ion,  à  la 
manière du chœur  de la  t ragédie ant ique qu i 
représente l ’av i s  publ ic ,  le  peuple ou même 
l ’auteur.  Ic i ,  le  chœur  d’ent rée fa i t  entendre 
des  vo ix  lo inta ines  qu i  évoquent ,  par  leur 
é lo ignement  dans  l ’espace,  des  temps 
et  l ieux  mystér ieux .  La mélodie,  s imple et 
tour nant  autour  d’e l le -même,  adopte l ’a l lu re 
d’un chant  popula i re . 

EN PRATIQUE 

• Mémor i ser  la  mélodie de ce chœur 
d’ent rée. 

•  D i s t inguer  la  par t ie  vocale et  la 
par t ie  ins t rumenta le  et  qual i f ie r 
l ’accompagnement  orchest ra l  :  que l s 
ins t ruments ,  quel  type de mélodie,  quel 
tempo,  quel le  atmosphère ?

DÉCOUVERTE 
DE L’ŒUVRE

GUIDE D’ÉCOUTE

Sur  le  marché d’Al-Qalàs  -  Acte 1 ,  scène 1
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DÉCOUVERTE 
DE L’ŒUVRE

GUIDE D’ÉCOUTE

ÉCOUTE N°2 

DUO D’ALADIN ET DE LA 
PRINCESSE BADR’-AL-BUDUR 

La Pr incesse :  «  Oh !  Pourquoi ,  nu i t 
d’éto i les ,  mon dés i r  about i t  à  t r i s te 
rêvasser ie  ?  Je su i s  r iche,  mais  s i  seu le   ! 
Tout  es t  v ide dans  mon cœur,  tout  l ’o r, 
in f in i s  t résors ,  tout  ça m’écœure !  Mon 
dés i r  demeure dans  ma cage d’or, 
j ’at tends  en va in  ce lu i  que j ’adore… »

Aladin  :  «  Oh Badr’A l -Budur  !  Mon doux 
rêve d’amour  !  À to i  !  Iv resse jo ie  !  Oh 
Badr’A l -Budur,  mon amour,  je  su i s  à  to i  !  »

Débutant  par  une envolée douce 
et  en iv rante des  cordes  a iguës 
accompagnées  des  bo i s ,  ce duo la i s se 
d’abord entendre la  mélodie de la 
P r incesse,  dont  le  ry thme et  la  cour be 
ondulante per met  de caractér i ser 
le  personnage,  exot ique et  be l le . 
Une sect ion cent ra le  fa i t  entendre 
les  percuss ions  et  les  bo i s  dans  une 
dynamique nouvel le ,  saut i l lante 
et  enf lammée,  qu i  témoigne de 
l ’embal lement  de ces  deux cœurs 
s ’un i s sant  b ientôt  en une même mélodie, 
su r  les  mots   :  «  Mi rage d’amour/Mon 
amour,  je  su i s  tout  à  to i  !  » .  L ’orchest rat ion 
toute ent iè re  v ient  a lor s  expr imer  un 
sent iment  d’enchantement  et  d’amour, 
tandi s  que le  duo s ’achève par  de 
lo inta ines  vo ix  :  «  Tendre rêvasser ie 
enchante la  nu i t… » .

EN PRATIQUE 

• Reconnaî t re  les  vo ix 
respect ives  :  la  P r incesse, 
A ladin ,  le  chœur, 

•  ident i f ie r  leur  tess i tu re  et 
comprendre que ce l le-c i 
déter mine une typologie des 
personnages .

•  Nommer les  d i f fé rents 
ins t ruments  entendus  et  les 
rep lacer  dans  leur  fami l le   : 
cordes ,  bo i s ,  cu iv res , 
percuss ions . 

ÉCOUTE N°3 
AIR DU MAGICIEN 
DU MAGHREB   

«  Lampes br i l lantes ,  t roquez chères 
c l ientes… Lampes dorées ,  changez les 
usées  !  Gens  heureux et  gens  peureux, 
mes  lampes i l luminent  mieux.  Apportez 
vos  v ieux  t résors ,  i l s  va lent  de l ’o r  ! 
V ie i l le  de mi l le  et  une nu i t s  es t  la  lampe 
qu i  m’éblou i t  !  » 

S’ouvrant  par  une at taque de t imbales , 
l ’a i r  du Magic ien du Maghreb ins ta l le 
un c l imat  sombre et  inqu iétant.  Un 
ry thme obst iné,  d’un bout  à l ’aut re , 
s ’ impose a lor s  que le  Magic ien met  en 
marche son p lan,  dans  un grondement 
en a l le r - retour  des  ins t ruments  graves 
venant  appuyer  la  cra inte généra le . 
Pu i s ,  le  t in tement  c la i r  vo i re  s t r ident 
du car i l lon v ient  conf i r mer  la  mal ice 
du personnage avant  que l ’a i r  ne 
s ’achève ins tantanément. 

EN PRATIQUE 

• Avant  de prendre 
connais sance du texte et 
d’en connaï t re  le  personnage 
concer né,  écouter  l ’a i r  et 
ident i f ie r  :  la  tess i tu re  du 
so l i s te ,  le  type de mélodie, 
le  ry thme,  la  hauteur  des 
ins t ruments  ut i l i sés  (graves , 
medium,  a igus) ,  le  caractère 
généra l . 

•  Re l ie r  a lor s  les  sensat ions 
audi t ives  et  les  é léments 
mus icaux nommés à la 
s i tuat ion dramat ique e l le-
même et  au personnage dont 
i l  es t  quest ion.
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1 - OPÉRA ET CONTE, 
LES MILLE ET UNE NUITS 

PISTES 
PÉDAGOGIQUES

MOTS-CLÉS :  THÉÂTRE, CHOISIR, 
CRÉER, INCARNER 

EN PRATIQUE  

•  ÉLÉMENTAIRE :  L i re  l ’ext ra i t 
su ivant  des  Mi l le  et  Une Nu i t s , 
comprendre le  cadre dans 
lequel  se  dérou le  l ’act ion, 
s i tuer  les  personnages  et  fa i re 
leur  por t ra i t  en quelques  mots .
 
• COLLÈGE-LYCÉE :  Réal i ser 
une étude l i t té ra i re  et/ou 
comparée ent re  le  texte ext ra i t 
des  Mi l le  et  Une Nu i t s  et  le 
l i v ret  d’Aladin  et  la  lampe 
merve i l leuse.

• COLLÈGE-LYCÉE :  Réécr i re 
la  scène dans  le  s ty le  de 
son choix   :  d ia logue sans 
nar rateur,  nar rat ion s imple, 
langage actue l ,  vers i f ié ,  etc. , 
en essayant  de rendre le  texte 
mus ica l ,  p ropice à êt re  chanté. 

Même s ’ i l  es t  fo r tement  insp i ré  du recuei l  des 
Mi l le  et  Une Nu i t s ,  l ’opéra de N ino Rota est , 
comme toutes  les  adaptat ions  de conte,  une 
réécr i tu re  p lus  ou moins  l ib re .  D iverses  pér ipét ies 
sont  a ins i  t rans for mées  pour  les  beso ins  du 
nouveau spectacle. 

Dans le  déser t  -  Acte 1 ,  scène 2



1 - OPÉRA ET CONTE, 
LES MILLE ET UNE NUITS 

PISTES 
PÉDAGOGIQUES

« ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE », 
EXTRAIT DES MILLE ET UNE NUITS

I l  l ’emmena dans  de sp lendides  ja rd ins .  I l s  se  reposèrent  su r  une pelouse 
douce comme du ve lours  et  écoutèrent  le  chant  des  o i seaux.  A ladin  n’avai t 
jamais  r ien vu n i  entendu d’auss i  beau,  même dans  ses  rêves . . .  Quand le 
magic ien v i t  A ladin  auss i  émerve i l lé ,  i l  se  f rot ta les  mains ,  son p lan devai t 
réuss i r.  «  Je va i s  te  fa i re  vo i r  des  choses  ext raord ina i res  et  inconnues ,  des 
r ichesses  que personne n’a jamais  vues  » ,  p romit - i l ,  a lo r s  qu’ i l s  approchaient 
de la  co l l ine sous  laquel le  éta i t  enfou i  le  t résor.

Le magic ien commença à mesurer  le  so l  pu i s  i l  s ’ar rêta.  Ayant  a l lumé un 
feu de quelques  br ind i l les ,  i l  y  je ta une poignée d’encens .  B ientôt  i l  n ’y  eut 
p lus  qu’un épais  nuage de fumée.  «  Regarde à t ravers  la  fumée » ,  d i t  le 
magic ien lu i  mont rant  le  so l .  A ladin ,  su rpr i s ,  découvr i t  une t rappe pourvue 
d’un anneau en fer.  «  Tu  vas  sou lever  cet te t rappe et  descendre dans  les 
profondeurs  de la  ter re  » ,  mur mura le  faux-oncle,  «  tu  passeras  par  des 
cou lo i r s ,  des  sa l les ,  des  ja rd ins ,  tout  ce que tu  pour ras  prendre sur  le  chemin 
sera à to i ,  la  seu le  chose que je  dés i re  es t  une lampe qu i  es t  accrochée dans 
une des  sa l les  » . 

«  Avec p la i s i r,  mon oncle » ,  d i t  A ladin ,  «  mais  pourquoi  ne v iendr iez -vous 
pas  avec moi  ?  » .  «  Je res te  ic i  pour  ve i l le r  su r  ta  sécur i té  » ,  d i t  le  magic ien, 
«  maintenant  vas-y  » .  A ladin  at t rape l ’anneau et  sou lève la  t rappe.  Le jeune 
garçon ar r ive à un passage obscur  après  avo i r  t raversé de grandes  sa l les 
p le ines  d’or,  d’argent ,  de d iamants ,  de per les  et  aut res  p ier res  préc ieuses . 
I l  cont inue d’avancer  et  ar r ive à un ja rd in  merve i l leux .  De chaque branche 
des  ar bres  tombent  des  d iamants ,  des  per les ,  des  rub i s ,  des  améthystes , 
des  émeraudes  et  des  saphi r s .  Dans  une n iche est  accrochée la  lampe. 
E l le  es t  v ie i l le ,  pouss ié reuse et  éc la i re  fa ib lement.  A ladin  la  décroche avec 
précaut ions ,  éte int  la  f lamme,  jet te  l ’hu i le  et  prend le  chemin du retour. 
A lor s  seu lement  i l  p rend le  temps d’admi rer  les  r ichesses  qu i  l ’entourent 
et  d’en rempl i r  ses  poches .  Le magic ien l ’at tend dans  la  p lus  grande 
impat ience.  Quand i l  le  vo i t ,  i l  c r ie  :  «  Que de temps i l  t ’a  fa l lu !  V iens 
maintenant ,  passe-moi  la  lampe et  je  t ’a idera i  à  sor t i r.  » 

«  Je ne peux pas ,  mon oncle,  e l le  es t  t rop lourde,  a idez-moi  d’abord à 
sor t i r  » ,  bégaie A ladin .  Mais  le  magic ien n’a pas  la  moindre in tent ion de 
l ’a ider.  I l  veut  la  lampe pour  ensu i te  se  débar rasser  du jeune garçon.  A ladin 
essa ie  encore,  et  encore,  mais  i l  ne peut  réuss i r  à  sou lever  la  lampe jusqu’à 
l ’ouver ture.  A lor s  le  magic ien ent re  dans  une fu reur  épouvantable.  «  Ingrat  » , 
hur le- t - i l ,  «  je  va i s  te  donner  une leçon !  » .  E t  à  ces  mots  i l  je t te  une seconde 
poignée d’encens  dans  le  feu,  tout  en mar monnant  des  paro les  magiques 
dans  une langue inconnue. 
La dal le  de p ier re  se  met  à bouger  et ,  lentement ,  recouvre l ’ouver ture. 
«  Pu i sque je  ne peux pas  avoi r  cet te  lampe,  tu  peux mour i r,  personne ne 
v iendra te  chercher  là  » ,  d i t - i l  avec un r i re  mauvais .  Pu i s  i l  f rot te  l ’anneau 
magique et  d i spara î t.

A ladin  es t  tout  seu l  dans  l ’obscur i té .  I l  appel le  au secours  mais  personne ne 
peut  l ’entendre.  I l  remonte les  cou lo i r s ,  les  sa l les ,  jusqu’au jard in  merve i l leux , 
cherchant  une i s sue éventue l le .  Mais  r ien.  Désespéré,  i l  rev ient  au point  de 
départ  et ,  se  la i s sant  tomber  dans  un co in ,  i l  p leure s i lenc ieusement.  Pu i s  i l  se 
met  à pr ie r.  Comme i l  p r ie ,  ses  do igts  accrochent  la  v ie i l le  lampe et  soudain 
un génie à la  f igure énor me se matér ia l i se  devant  lu i .  «  Maî t re ,  vous  m’avez 
appelé,  que dés i rez -vous  ?  »  demande-t - i l  à  A ladin .  «  Emmène-moi  auprès  de 
ma mère » ,  o rdonne le  jeune garçon,  abasourd i  et ,  avant  d’êt re  revenu de 
son étonnement ,  i l  se  t rouve devant  la  por te  de sa maison.
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2 - OPÉRA ET SCÈNE, 
LE DÉCOR ORIENTAL

PISTES 
PÉDAGOGIQUES

MOTS-CLÉS :  CONTE, LIVRET, 
ADAPTATION, RÉÉCRITURE

EN PRATIQUE  

• ÉLÉMENTAIRE :  Imaginer  ses 
propres  décors  d’A ladin  et 
la  lampe merve i l leuse en se 
basant  su r  l ’a rgument  déta i l lé 
(présent  aux pages  6  et  7) 
et  proposer  une image pour 
chaque l ieu de l ’act ion,  mais 
auss i  pour  les  accesso i res ,  les 
ob jets . . . 

•  COLLÈGE-LYCÉE : 
S ’ in téresser  aux  décors 
d’opéras  or ienta l i sants ,  à 
t ravers  l ’h i s to i re  :  Aïda (1871) , 
Lakmé (1883) ,  S a lammbô 
(1890) ,  Madame But ter f ly 
(1904) ,  S a lomé  (1905)  ; 
en repérant  les  é léments 
récur rents ,  af in  de se 
quest ionner  su r  cet te v i s ion- là 
de l ’Or ient ,  la  façon dont  e l le 
se  met  en spectacle,  ses  buts , 
ses  en jeux . 

À l ’opéra,  le  choix  d’un su jet  or ienta l  per met 
aux compos i teurs ,  l ib ret t i s tes  et  décorateurs , 
d’ imaginer  des  tableaux tou jours  p lus  fas tueux et 
étonnants  af in  de sat i s fa i re  la  cur ios i té  du publ ic   ! 
En  la  mat ière,  l ’authent ic i té  es t  peu importante, 
i l  ne s ’agi t  pas  de reconst i tuer  des  l ieux  avec 
exact i tude,  mais  seu lement  d’évoquer  quelque 
chose d’ét ranger,  d’ef f rayant  ou d’aventureux.  Une 
esthét ique de l ’exot i sme naî t  a lor s  peu à peu au 
cours  du X IX e s ièc le ,  et  dev ient  un vér i tab le en jeu 
pour  les  ar t i s tes  f rançais ,  chaque nouvel le  œuvre 
r iva l i sant  avec la  précédente dans  le  jus te  équi l ib re 
ent re  le  sauvage et  le  raf f iné,  le  co lossa l  et  le 
dé l icat.

Appar i t ion du génie de l ’anneau dans la  grot te  -  Acte 1 ,  scène 2
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2 - OPÉRA ET SCÈNE, 
LE DÉCOR ORIENTAL

PISTES 
PÉDAGOGIQUES

3 - CHANTER 
AVEC ALADIN !

MOTS-CLÉS :  MUSIQUE, CHANT CHORAL , 
SPECTACLE VIVANT 

EN PRATIQUE 

• EN CL ASSE  :  l i re , 
comprendre et  préparer  la 
mémor i sat ion du texte.

• À L ’OPÉRA  :  répéter  la 
mélodie du chœur  lo r s 
d’un ate l ie r  an imé par 
l ’équ ipe d’A ladin .

INÉDIT  À L ’OPÉRA DE SAINT-ÉT IENNE ! 
Pour  la  1 ère fo i s  à  l ’Opéra,  les  ar t i s tes  de la  product ion 
d’A ladin  inv i tent  le  publ ic  à chanter  avec eux et 
depui s  leur  fauteu i l ,  le  chœur  d’ent rée d’Aladin  et  la 
lampe merve i l leuse .  Chanté sur  une mélodie fac i lement 
mémor i sable,  dans  une tess i tu re  médium et  appara i s sant 
3  fo i s  au cours  de l ’œuvre,  cet te page mus ica le es t 
l ’occas ion idéale de s ’ immerger  dans  le  monde enchanté 
d’A ladin  et  de par t ic iper  à  la  réuss i te  du spectacle ! 

PISTES 
PÉDAGOGIQUES

«  I l  é ta i t  une fo is ,  un pays  de fanta is ie ,  é to i lé  de rêves 
inassouvis .  E r rant ,  un enfant  y  recherchai t  son chemin. 
L ' imaginat ion secoua son dest in .  Ecoutez  l 'h i s to i re 
d 'A ladin… »

«  I l  é ta i t  une fo is ,  un pays  de fanta is ie ,  comblé d 'un amour 
béni .  Mais  la  cr uauté en changea la  dest inée.  »

«  I l  é ta i t  une fo is ,  un pays  de fanta is ie ,  comblé de rêves 
assouvis .  E r rant ,  un enfant  y  fu t  surpr i s  par  la  v ie .  E l le  lu i 
o f f r i t  tous  ses  rêves  inaccompl is .  L ' imaginat ion à l ' in f in i… »
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L’OPÉRA DE 
SAINT-ÉTIENNE

L’Opéra de Sa int -É t ienne est  un établ i s sement  de la 
V i l le  de Sa int -É t ienne dont  la  vocat ion première es t  une 
vocat ion ly r ique :  avec ses  propres  ate l ie r s  de const ruct ion 
de décors  et  de réa l i sat ion de costumes,  i l  p rodui t  et 
coprodui t  chaque sa i son de nouvel les  œuvres  ly r iques .

Le Chœur  Ly r ique Sa int -É t ienne Lo i re  et  l ’Orchest re 
Symphonique Sa int -É t ienne Lo i re  sont  les  acteurs  essent ie l s 
d’une programmat ion r iche avec une ex igence de qual i té 
dans  les  domaines  du ly r ique,  du symphonique,  du réc i ta l , 
de la  mus ique de chambre et  du bal let . 

L ’Opéra rempl i t  également  une miss ion capi ta le  auprès  du 
jeune publ ic ,  proposant  une sa i son dédiée,  r iche et  var iée, 
et  donnant  accès  à la  programmat ion tout  publ ic ,  qu’e l le 
so i t  l y r ique,  symphonique ou chorégraphique.  L ’Opéra 
propose a ins i  un cer ta in  nombre de créat ions  spécia lement 
conçues  pour  les  jeunes  spectateurs ,  comme la  nouvel le 
product ion d’Aladin  et  la  lampe merve i l leuse ,  les  concert s 
pédagogiques  symphoniques .

L’OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE,
SON ORCHESTRE ET SON CHŒUR

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES

2 théâtres 

• Le Grand Théâtre 
Massenet  so i t
1  210 p laces  ass i ses
scène de 377 m 2

• Le Théâtre Copeau
300 p laces  ass i ses
scène de 150 m 2

plus 46 000 spectateurs
accuei l l i s  par  an

36 000 m2 répart i s 
su r  6  n iveaux

Plus de 120 levers  de
r ideau par an

Équipements

• ate l ie r s  de fabr icat ion
de costumes et  de 
const ruct ion de 
décors

•  un i té  audiov i sue l le

• rég ie  son,  lumière,
v idéo

• 3  s tud ios  de danse

• 3  s tud ios  de répét i t ion

• sa l les  de répét i t ion

• s tud io po lyva lent
Cent re  de Mus ique
Française
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L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
SAINT-ÉTIENNE LOIRE

Créé en 1987,  l ’Orchest re  Symphonique Sa int -
É t ienne Lo i re  (OSSEL)  a  su  s ’é lever  au rang 
des  grands  orchest res  f rançais .  La cr i t ique, 
tou jours  at tent ive aux évo lut ions  des  ins t i tut ions 
mus ica les ,  sa lue de façon enthous ias te  cette 
phalange,  cons idérant  désormais  que la  V i l le 
de Sa int -É t ienne possède un t rès  be l  ins t rument , 
capable de serv i r  tant  les  grandes  œuvres  du 
réperto i re  que la  créat ion contempora ine.

À Sa int -É t ienne et  dans  la  Lo i re ,  l ’OSSEL  es t  un 
acteur  cu l tu re l  incontournable qu i  accompl i t 
une miss ion essent ie l le  d’éducat ion et  de 
d i f fus ion du réperto i re  symphonique et  ly r ique. 
Sur  le  p lan rég ional ,  l ’OSSEL  va à la  rencont re 
de tous  les  publ ics  au t ravers  d’act ions  de 
médiat ion ou de la  par t ic ipat ion à des  fes t iva l s 
(Fes t iva l  C lass ica l  Bandol . . . ) .  Sur  le  p lan 
nat ional  enf in ,  l ’OSSEL  a su  acquér i r  une so l ide 
réputat ion,  en par t icu l ie r  dans  le  réper to i re 
romant ique f rançais .

LE CHŒUR LYRIQUE 
SAINT-ÉTIENNE LOIRE

Le Chœur  Ly r ique Sa int -É t ienne Lo i re  es t  un 
ensemble vocal  à  géométr ie  var iab le ,  const i tué 
d’une so ixanta ine de chanteurs  profess ionnel s .
Pour  chaque product ion ly r ique ou concert , 
l ’e f fect i f  es t  fo rmé autour  d’un cadre d’ar t i s tes 
f idé l i sés . 

Le  chœur  es t  a ins i  rompu aux ex igences  de 
l ’ar t  l y r ique,  couvrant  un réperto i re  a l lant 
de Mozar t  à  S t rav insky ,  vo i re  aux créat ions 
contempora ines ,  tout  en se produi sant  en 
concert  pour  aborder  les  pages  p lus  in t imi s tes 
de la  mus ique de chambre.  I l  mani fes te 
toutefo i s  une prédi lect ion pour  l ’opéra 
f rançais .  Unanimement  sa lués  par  la  cr i t ique 
spécia l i sée,  ses  deux dern ier s  enregi s t rements 
du Mage  de Massenet  et  des  Barbares  de 
Sa int -Saëns  en sont  le  témoignage. 

I l  es t  p lacé sous  la  responsabi l i té  mus ica le de 
Laurent  Touche depuis  1999.  Le Conse i l  généra l 
de la  Lo i re  a s igné en septembre 2010 une 
convent ion af in  de souten i r  l ’act iv i té  du Chœur 
Ly r ique Sa int -É t ienne Lo i re .
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ZOOM SUR L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES

TROMPETTES

PERCUSSIONS

CORS

CLARINETTES BASSONS

FLÛTES HAUTBOIS

ALTOS

TROMBONES

TUBAS

PIANO
HARPE

VIOLONS II

VIOLONS I

CONTREBASSES

LE CHEF 
D’ORCHESTRE

VIOLONCELLES

COMPOSITION DE L’ORCHESTRE

Un orchest re  symphonique est  un ensemble mus ica l  fo rmé des 
quat re  habi tue l les  fami l les  d’ ins t ruments  que sont  les  cordes , 
les  bo i s ,  les  cu iv res  et  les  percuss ions  et  d i r igé par  un chef 
d’orchest re .

Le nombre de mus ic iens  composant  chaque fami l le  de 
l ’o rchest re  n’est  pas  f i xe .  C’est  en ef fet  la  par t i t ion jouée qu i 
détermine le  nombre d’exécutants  nécessa i res . 
A ins i ,  pour  une œuvre donnée,  l ’o rchest re  peut  auss i  b ien 
pour  la  fami l le  des  vents  par  exemple,  ne conserver  que les 
habi tue l s  f lû tes ,  hautboi s ,  c lar inet tes  et  bassons ,  que s ’é larg i r 
la rgement  en incorporant  le  p iccolo,  le  cor  angla i s ,  la 
c lar inet te  basse ou le  cont rebasson.

LE CHEF D’ORCHESTRE 

Un chef  d’orchest re  es t  un mus ic ien chargé de coordonner 
le  jeu des  ins t rument i s tes .  Sa tâche cons i s te ,  techniquement , 
à  rendre cohérent  le  jeu de l ’ensemble des  mus ic iens  par 
sa gestue l le ,  notamment  en leur  imposant  une pu l sat ion 
commune.  I l  règ le  par  a i l leurs  l ’équ i l ib re  des  d iverses  masses 
sonores  de l ’o rchest re .  Ar t i s t iquement ,  c’est  à  lu i  que rev ient 
la  tâche d’or ienter  l ’ in terprétat ion des  œuvres ,  un processus 
qu i  s ’étend à par t i r  du choix  du réperto i re ,  de la  première 
répét i t ion jusqu’à la  représentat ion f ina le .

LES FAMILLES 
D'INSTRUMENTS

LES CORDES

Les  cordes  f ro t tées   : 
v io lon,  a l to ,  v io loncel le , 
cont rebasse.
Les  cordes  p incées  : 
harpe.
Les  cordes  f rappées  : 
p iano.

LES INSTRUMENTS À VENT

Les  bois   :  f lû te ,  c lar inet te , 
hautboi s ,  cor   angla i s , 
basson,  cont rebasson, 
saxophone. . .
Les  cu iv res   :  t rompette, 
t rombone,  tuba. . . 

LES PERCUSSIONS

Les  membranophones  : 
tambour,  t imbales
Les  id iophones  :  cymbales , 
t r iangle,  xy lophone. . .
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UNE VOIX POUR UN PERSONNAGE

Les  d i f fé rents  reg i s t res  de la  vo ix  humaine s ’adaptent 
par  leur  extens ion,  leur  t imbre,  leur  caractère et  leurs 
capaci tés  techniques  à d i f fé rents  genres  de personnages . 
Le choix  que fa i t  le  compos i teur  es t  donc t rès  important 
pour  que le  rô le  incarné par  le  chanteur  so i t  c rédib le .

LES VOIX ET TESSITURES

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES

VOIX DE FEMMES

SOPRANO
C’est  la  vo ix  la  p lus  a iguë 
chez  les  femmes.  I l  ex i s te 
p lus ieurs  caractères  de 
vo ix  (co lorature,  ly r ique 
ou dramat ique) .  Le  rô le 
de l ’héro ine est  souvent 
chanté par  une soprano.

MEZZO-SOPRANO
C’est  la  vo ix  moyenne 
chez  les  femmes.  La vo ix 
de mezzo s ’adapte aux 
personnages  de jeunes 
garçons ,  de femmes 
sédui santes  ou à des 
personnages  au caractère 
t rag ique. 

ALTO
C’est  une des  vo ix 
fémin ines  les  p lus  graves . 
C’est  une vo ix  souvent 
ut i l i sée pour  personn i f ie r 
des  nour r ices ,  des  v ie i l les 
dames ou des  guer r ie r s . 
I l  ex i s te  une vo ix  encore 
p lus  grave,  c’est  ce l le  de 
cont ra l to .

VOIX D’HOMMES

TÉNOR
C’est  une des  vo ix  les  p lus 
a iguës  chez  les  hommes 
(on t rouve également  une 
vo ix  encore p lus  a iguë : 
ce l le  de cont re- ténor ) . 
C’est  souvent  la  vo ix  du 
ténor  qu i  incarne le  héros 
ou l ’amoureux à l ’opéra. 

BARYTON
C’est  la  vo ix  moyenne chez 
les  hommes.  On lu i  at t r ibue 
souvent  les  rô les  d’amis ,  de 
pères  ou encore de mar i s 
t rompés.

BASSE
C’est  la  vo ix  la  p lus 
grave chez  les  hommes. 
Souvent  la  vo ix  de basse 
incarne des  personnages 
ter r ib les  comme comme 
des  démons,  des 
hommes méchants  ou 
b ien des  hommes sages 
et  matures .  E l le  peut 
incarner  également  des 
personnages  rassurants , 
comme les  bons  pères  de 
fami l le .

QUELQUES POINTS 
DE VOCABULAIRE

LIVRET
À l ’opéra,  le  terme de 
l iv ret  (ou  l ib ret to )  renvoie 
au texte l i t té ra i re  mis  en 
mus ique par  le  compos i teur . 
Consu l té  indépendamment 
de la  par t i t ion,  le  l i v ret 
permet  de l i re  l ’ in tégra l i té 
des  d ia logues  chantés 
et/ou par lés  de l ’œuvre 
mus ica le.  I l  es t  réd igé par 
un l ib ret t i s te  qu i ,  so i t  réd ige 
l ’ in tégra l i té  du texte,  so i t 
adapte un texte préex i s tant 
af in  qu’ i l  pu i s se  êt re  mis  en 
mus ique.

ORCHESTRATION
Le terme d’orchest rat ion 
renvoie à la  sc ience 
d’at t r ibuer  à  te l  t imbre 
ins t rumenta l  te l le  note de 
la  compos i t ion mus ica le,  en 
ve i l lant  à  l ’ef f icaci té  de la 
répart i t ion et  à  l ’équ i l ib re 
des  masses  sonores .

RYTHME
Le compos i teur  V incent 
d’ Indy déf in i t  a ins i  la  not ion 
de ry thme :  «  Le  ry thme est 
l ’Ordre et  la  P roport ion, 
dans  l ’Espace et  le 
Temps » .  En  ef fet ,  le  ry thme 
détermine la  durée des 
notes  les  unes  par  rapport 
aux  aut res .  La not ion de 
ry thme ne doi t  pas  se 
confondre avec ce l le  de 
tempo,  qu i  renvoie,  e l le ,  à 
la  v i tesse d’exécut ion d’une 
p ièce mus ica le.

POUR ALLER 
PLUS LOIN

UNE VERSION ITALIENNE 
D’ALADIN ET LA LAMPE 
MERVEILLEUSE  EN VIDÉO : 
https ://www.youtube.com/
watch?v=TMFJXUzHBCE
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LES VOIX ET TESSITURES

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES

Formé aux conservato i res  de Sa int -É t ienne et  de Lyon (C.N.R .  et 
C.N.S .M.) ,  a ins i  qu’à Par i s  à  l ’UNESCO dans  le  cadre de cours  de 
d i rect ion d’orchest re ,  Laurent  Touche exerce au jourd’hu i  une t r ip le 
act iv i té  de chef  de chœur ,  chef  d’orchest re  et  p ian i s te .
Son t ravai l ,  notamment  sur  la  mus ique vocale f rançaise,  l ’a  condui t 
à  êt re  inv i té  en F rance et  à  l ’ét ranger  (Opéra de Shanghai ,  Opéra 
Nat ional  du Mex ique,  Opéra de Manaus  au Brés i l ,  etc. ) ,  pour 
d i r iger ,  accompagner  ou ense igner  dans  le  cadre de c lasses  de 
maî t res .  Responsable mus ica l  du Chœur  Ly r ique Sa int -É t ienne Lo i re , 
i l  concent re  à l ’Opéra de Sa int -É t ienne une part  importante de ses 
act iv i tés  mus ica les . 
La vo ix  accompagne son parcours  mus ica l  depui s  l ’enfance.  I l 
exp lore régu l iè rement  de nouveaux domaines ,  comme la  chanson et 
le  théât re  mus ica l .

LAURENT TOUCHE
DIRECTION MUSICALE

LES MAÎTRES D’ŒUVRE

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES
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Né à Genève,  i l  découvre le  théât re  à l ’âge de 6  ans  :  i l  s ’ in i t ie 
au jeu d’acteur  avec la  t roupe de l ’E rmi tage de Moscou, 
venue au Théât re  de Carouge.  I l  co l laborera de nombreuses 
fo i s  dans  ce même théât re  comme ass i s tant  à la  mise en scène 
et  comédien.  Para l lè lement ,  i l  su i t  des  études  de v io lon au 
Conservato i re  de Mus ique de Genève,  a ins i  que des  études  d’ar t 
dramat ique.

I l  a  été ass i s tant  à la  mise en scène et  comédien pour  c inq 
créat ions  au Théât re  de B lav ignac  et  douze spectacles  pour 
enfants  au Théât re  Töppfer  pour  lesquel s  i l  a  créé et  in terprèté la 
mus ique.  I l  a  mis  en scène deux spectacles  de mar ionnettes  pour 
la  compagnie Char iots  de Thesp i s   ;  Al i  Water  et  Chai r  de poule . 

I l  co l labore régu l iè rement  avec Le Grand Théât re  de Genève sous 
la  d i rect ion de José Lu i s  Gomez,  Jérôme Savary ,  Marthe Ke l le r , 
O l iv ie r  Py ,  Mi ra  Bar tov,  Giancar lo  de l  Monaco,  Chr i s tof  Ne l ,  Ezz io 
Tof fo lut t i ,  Chr i s tof  Loy,  Chr i s tof  Ne l ,  Damiano Mich ie let to ,  D ieter 
Dorn,  Ivo Guer ra,  Danie l  K ramer ,  Ph i l ipp H immelmann et  Robert 
Sandoz.

I l  a  notamment  mis  en scène au Grand Théât re  de Genève 
S iegf r ied ou qu i  dev iendra. . .  de Peter  Larsen,  opéra tout  publ ic 
d’après  l ’œuvre de R ichard Wagner .  Pour  les  mi l ieux  sco la i res ,  i l  a 
créé Reine de Cœur ,  un spectacle poét ique autour  des  mélodies 
de Fauré,  Debussy , 
I l  es t  D i recteur  Ar t i s t ique de «  L in iè re(s )   »  à  Ba l lée en Mayenne,  un 
cent re  cu l tu re l  d’act ions  ar t i s t iques  dans  les  dépendances  d’un 
Château du XVI I e,  pour  lequel  i l  a  dé jà mis  en scène Fa i sons  un 
rêve  de Sacha Gui t ry .  En  2017,  i l  mett ra  en scène Art  de Yasmina 
Reza,  Inv i tat ion au Château  de Jean Anoui lh ,  Andromaque  de 
Jean Racine,  La pet i te  hut te  de André Rouss in ,  a ins i  que Carmen 
de George B i zet  dans  le  cadre d’un opéra pour  tous .

I l  an ime auss i  des  rencont res  «  ApérOpéra » ,  moments  conv iv iaux 
à la  campagne,  pour  fa i re  découvr i r  l ’opéra à un publ ic  nov ice.

JULIEN OSTINI
METTEUR EN SCÈNE



Bruno de Lavenère crée des  scénographies  pour  l ’opéra,  la  danse 
et  le  théât re .  I l  es t  d ip lômé de l ’Eco le Nat ionale Supér ieure des  Ar t s 
et  Techniques  du Théât re .

En 2014,  le  Syndicat  profess ionnel  de la  cr i t ique de théât re ,  de 
mus ique et  de danse lu i  at t r ibue le  pr i x  de mei l leur  c réateur 
d’é léments  scén iques  dans  la  catégor ie  opéra pour  la 
scénographie de Doctor  Atomic  à  S t rasbourg.

Parmi  ses  créat ions ,  c i tons :  Songs  f rom before  ( Luc inda Chi lds , 
Opéra Nat ional  du Rh in  et  Théât re  de la  V i l le ,  Par i s ) ,  Cendr i l lon 
(Michel  Ke lemenis ,  Grand Théât re  de Genève) ,  La Re ine Morte 
(Kader  Be larb i ,  Théât re  du Capi to le) ,  La Chart reuse de Parme 
(Renée Auphan,  Opéra de Marse i l le) ,  Farnace  ( Luc inda Chi lds , 
Opéra Nat ional  du Rh in) ,  Re Orso  (R ichard Brunel ,  Opéra Comique) , 
La Damnat ion de Faust  (F rédér ic  Roel s ,  Opéras  de Rouen et 
L imoges) ,  The Tender  Land  (Jean Lacorner ie ,  Opéra de Lyon) , 
Carmen (F rédér ic  Roel s ,  Opéras  de Rouen,  L imoges ,  Versa i l les ) , 
Don Pasquale  (S téphane Roche,  Théât re  du Capi to le) ,  S iegf r ied, 
ou qu i  dev iendra…  (Ju l ien Ost in i ,  Grand Théât re  de Genève) , 
Doctor  Atomic  ( Luc inda Chi lds ,  Opéra Nat ional  du Rh in) ,  S i roe  (Max 
Emanuel  Cencic,  Megaron Athènes ,  Opéra Royal  de Versa i l les ) , 
Quai  Ouest  (K r i s t ian F rédr ic/Régis  Campo,  ONR et  S taats theater 
Nürnberg) ,  Les  Contes  d’Hof fmann  (F rédér ic  Roel s ,  Opéra de Rouen) 
La V ie  Par i s ienne (Waut  Koeken,  Opéra de St rasbourg) ,  Luc ia d i 
Lammermoor  (Jean-Romain Vesper in i ,  Opéras  de Rouen) ,  La Be l le 
Hé lène  (Robert  Sandoz,  Grand Théât re  de Genève) ,  Don Giovanni 
(F rédér ic  Roel s ,  Opéra de Rouen) ,  The S leeping Beauty  (Ba l let t 
Base l ,  A le jandro Cer rudo) ,  Mar ia Republ ica (Opéra de Nantes , 
G i l les  R ico)…

I l  p répare actue l lement  les  scénographies  de  Cos i  fan Tut te  et  de 
Norma  (F rédér ic  Roel s ,  Opéra de Rouen Opéra d’Oman) ,  d’Un d îner 
avec Jacques  (G i l les  R ico,  Opéra Comique)  ou encore Caval le r ia 
rus t icana/Pagl iacci  (Opéra Nat ional  du Rh in ,  K r i s t ian F rédr ic)  …

BRUNO DE LAVENÈRE
DÉCORS, COSTUMES ET ACCESSOIRES



Ret rouvez  l ’Opéra de Sa int -É t ienne sur  in ternet
www.opera.sa in t-et ienne. f r

Jard in  des  P lantes  -  BP  237
42013 Sa int -É t ienne cedex 2

Locat ions  /  réservat ions
du lundi  au vendredi  de 12h à 19h

04 77  47  83  40


