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GORRESPONDANGE LITTERAIRE

PHILOSOPHIQUE ET CRITIQUE

JOIN

1" juin 1764.

ARTICLE DE M. DIDEROT.

11 m'est tombe entre les mains un ouviage intitule liepr-

sentations des citoyens el bourgeois de Gendve aupremier syndic

de cette rdpuhlique, avec les r^ponses du conseil a ces represen-

tations^ occasionn^es par ce qui a pr^cM^ et suivi la renonciation

volontaire de M. Rousseau au droit de citoyen de Geneve. Pour

lire cet ouvrage avec attention, 11 me suffisaitque les questions

qu'on y agite touchassent de trfes-prfes a la constitution et a la

tranquillite d'un peuple entler, quoique peu nombreux, et

d'un peuple que je respecte.

Toutes ces questions se reduisent a celle du pouvoir negatif.

Ce pouvoir consiste dans la prerogative que les chefs s'arrogent

de porter au tribunal du peuple, ou de mettre au n^ant, les

representations qui leur sont faites par leurs concitoyens. J'ai

6t6 bien surpris de voir qu'^ mesure que ma lecture s'avan-

^ait, le fond de la chose s'obscurcissait, et qu'alternativement

je changeais d'opinion, donnant tort a ceux a qui je venais de

donner raison, et raison a ceux aquije venais de donner tort

:

ce qui m'a fait penser que peut-etre ils avaient raison et tort

les uns et les autres. En effet, il me semble : 1° qu'il fallait

absolument qu'il y eut dans une republique un pouvoir negatif,

sans quoi la tranquillity generale serait abandonnee a des

representations extravagantes, sur lesquelles il serait impossible
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que rautorite souveraine ou populaire put decider sans que

les citoyens ne fussent perpetuellement distraits de leurs propres

aflaires pour s'occuper sans cesse a s'assembler, h disputer et k

se dissoudre, pour s'asseinbler, dispuLer et se dissoudre encore,

chaque citoyen mettant k ses demandes une importance digne

de I'animadversion publique ; 2° que ce pouvoir negatif ne pou-

vait r^sider que dans les chefs qui out m6rit6, par leur sagesse

reconnue, !e clioix de tous leurs concitoyens; 3° que si ces

chefs pouvaienr, en loute circonstance, mettre au n6ant les

representations de leurs concitoyens, ils disposeraient despoti-

quement des lois, de la constitution et de la liberie nationales;

ce qui n'etait pas sans inconvenient, malgre le peu de vraisern-

blance que des homines sages, des magistrals annuels, se por-

tassent k des exc6s tyranniques, meme dans les cas ou ils

seraient juges et parties; 4" qu'il y avait^donc un temperament

a prendre, et que ce temperament etait si simple qu'il etait

surprenant qu'avec un peu de bonne foi il ne se fut present6

a aucun des deux partis ;
5** que ce temperament c'est que,

puisque toute representation ne pent etre portee au tribunal du
peuple, ni mise au neant par les chefs, sans quelque inconve-

nient, il conviendrait qu'on en estimat I'importance sur le

nombre des representants qu'on exigerait, tel qu'il y aurait la

plus grande probabilite qu'une demande souscrite par tant de

citoyens ne serait ni folle, ni ridicule, et qu'un esprit factieux

reussirait tr6s-rarement k se concilier la quantite d'adherents

necessaires pour que les chefs ne pussent pas mettre la repre-

sentation au neant. Dans un pays ou il n'y a aucune puissance

qui puisse statuer delinitivement sur la folie ou la sagesse

d'une representation, le seul moyen qui reste c'est de compter
les voix, d'autant plus que je ne vols pas un grand inconvenient

a s'assembler une fois tous les dix ans pour une sottise, et

qu'il n'en est pas de meme a s'endormir sur une chose impor-
tante; 6" que ce reglement de porter au conseil souverain du
peuple les representations souscrites par un certain nombre de
citoyens n'empecheraii pas les chefs de la republique de faire

examiner au meme conseil les representations signees par un
nombre de citoyens insuflisant et moindre que celui que la loi

aurait fixe, suppose que le sujet de ces representations parut

aux chefs digne de I'attention du peuple.
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Si les Genevois ont cette loi, que ne s'y conforment-ils?

S'ils ne I'ont pas, que ne la font-ils? Cette balance, ou je me

trompe fort, tranquilliserait les esprits, sans trop prendre sur

rautorite des chefs. Le parti qui se refuserait k ces arrange-

ments se rendrait k mes yeux tr^s-suspect d'independance ou de

despotisme, avec cette difference que des vues de despotisme

seraient bien plus odieuses dans les chefs que ne le serait le

desir de I'independance dans un peuple democratique k qui la

toute-puissanceappartient de droit. Quelque autorises que soient

les chefs, ce ne sont jamais que des citoyens et des commis du

peuple; quelque fort que soit le peuple, il est toujours le mailre.

C'est la voix qui 6l6ve certaines tetes, qui les rabaisse ou qui

les coupe.

— La question que M. Diderot vient d'examiner a 6te dis-

cutee dans une brochure intitulee Lettres ikriies de la cam-

pagne. Ces lettres sont de M. Tronchin, cousin du fameux

m^decin, procureur general de la republique, et une des meil-

leures tetes de Geneve. Ne en Angleterre, il aurait certainement

joue un role dans la Chambre des communes *. Dans la troi-

sieme de ces lettres, si je ne me trompe, ce magistral prouve la

necessite d'un pouvoir negatif dans une republique, et fait des

reflexions tres-sages tant sur les anciens gouvernements demo-
cratiques que sur le gouvernement de Suede, celui d'Angle-

terre, et autres gouvernements modernes; mais il n'a pas pense

au temperament que le philosophe Diderot propose ici, et qui

parait en elTet propre a prevenir et a terminer toute dispute sur

les lois fondamentales. Celle que M. Rousseau a excitee dans

sa patrie, et qui s'etait fort animee pendant un moment, n'a pas

eu de suite. Aprfes tout, quand un peuple est heureux et qu'il

trouve moyen de s'enrichir par son travail et son industrie, il

ne perd pas un temps precieux et bien paye ci disputer, et il

discute ses interets publics avec plus de sagesse que de chaleur.

Personne ne gagne aux dissensions publiques dans un siecle

heureux, et tout le monde a quelque chose a perdre. On pent

done former une presomption bien forte contre la prosperity

publique d'un peuple qui s'entretient sans cesse d'impots, de

1. Grimm a d^jk dit cela, k peu prfis dans le 6mes termes, t. V, page 412.
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failles, de iiioyens de procurer k I'^tat uq revenu immense sans

lui rien payer, et d'autres mali6res aussl solides et aussi gaies.

— Le 17 du mois dernier a ei6 un jour bien fatal k la gloire

de M. de Bastide, auleur du Jeune Homme, comedie en vers et

en cinq actes. Ce jeune liomme, voulant se montrer ce jour-li

pour la premiere fois sur le theatre de la Comedie-Francaise, a

succombe sous les huees du parterre avanl d' avoir attaint son

quatri^me lustre, c'est-a-dire avant la fin du troisi^me acte. 11

est vrai que le jeune homme ne promettait pas de faire une

belle fin ; il avail bien I'allure d'un petit fat, d'un ctourdi, d'un

mauvais coeur, et nous voyons tant de ces especes parmi notre

brillante jeunesse, on les a tant copies et recopies sur nos

theatres, qu'il n'est pas etonnant que nous en soyons las. Celui

de M. de Bastide n^gligeait une maitresse jeune, riche, char-

mante, pour une comtesse fort decriee. En s'attachant a cette

petite maitresse fripee il avait encore I'avantage de I'enlever a

Damis, son ami intime, dent c'etait la maitresse. Celui-ci, pour

se venger de cette perfidie, ne trouva pas de meilleur moyen

que de confirmer le jeune homme de toutes ses forces dans

tons ses travers, bien persuade qu'il trouverait enfin dans sa

conduite m^me la punition de ses torts; d'autant que la jeune

maitresse ni'gligee avait un oncle sexagenalre qui aurait fait la

fortune de notre etourdi en lui faisant epouser sa nifece, et qui

etait tr^s-irrite de ses mauvaises fagons pour cette ni^ce qu'il

aimait uniquement. II y avait done grande apparence que si le

parterre eut voulu attendre jusqu'a la fin, le jeune homme se

serait trouve sans maitresse, sans etablissement, et convert de

honte d'avoir enleve a son ami le coeur d'une maitresse peu

regrettable, lequel sc serait venge de tous les deux en acceptant

a son tour la main de la jeune personne si injustement delaissee.

Mais le mauvais ton et la platitude de tous ces gens-la lasserent

la patience du public. Le premier murmure s'eleva au premier

acte, oil le jeune homme proposait a un vieux valet de chambre
de sa maitresse, tr6s-impertinemment et a propos de bottes, de

le jeter par la fen^tre. A cette menace, le bonhomme r^pondit

avec une presence d' esprit admirable :

\j3i fenfitre, monsieur! Pourquoi m'humlller?

Quand on fait son devoir, on sort par rescalier.
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Au second acte, I'oncle, inform^ de la coiiduite du jeune

pretendu de sa nifece, commence son sermon ainsi :

Marquis, j'ai soixante ans, et je vous aime encore;

Mais si je trouve en vous rien qui me d6shonore...

Vous connaissez nos lois.

Le premier vers fit faire un grand eclat de rire au parterre.

Le jeune homme, aussi impertinent envers le maltre qu'envers

les valets, dit

:

Le bonhomme a du cceur,

et en se tournant vers lui :

Ah! que n'ai-je, monsieur, aussi vos soixante ans!

Nous nous mesurerions appuyt^s sur nos gens,

Dans la premiere scene du troisieme acte, la comtesse se

vantait a son amant, qu'elle trompait, quelle etait naturellement

bonne jusqu'a la sottise. A quoi celui-ci r^pondit epigramma-

tiquement

:

Vous pourriez dire aussi jusques h la betise. ••

Cette repartie fine et polie fut un arret de mort pour le jeune

homme. Elle excita une terrible rumeur dans le parterre, et

lorsqu'enfin on fut parvenu avec beaucoup de peine a retablir

le calme et le silence dans la salle, il partit du fond d'une loge

un eternument si terrible et si a propos que les Eclats de rire

redoubles ne permirent plus aux acteurs de se faire entendre.

Je ne crois pas qu'il y ait dans les fastes du theatre I'exemple

d'une chute semblable. Ge qui me tranquillise un pen sur le

sort de ce pauvre M. de Bastide, c'est qu'on assure qu'il a de lui-

meme la meilleure opinion du monde; elle lui fera attribuer sa

chute au mauvais gout du public, a son ingratitude envers les

grands hommes, et enfin aux efforts d'une cabale effrenee. Ce

pauvre M. de Bastide est deja tomb6 quelquefois sur le Theatre-

Italien. II a fait un Spectatcur et plusieurs volumes de contes

moraux que personne n'a pu lire; il fait bien de n'etre pas, sur

son merite, de I'avis du public.

— Un autre poete comique plus heureux, M. Goldoni, a

donne, sur le theatre de la Gom6die-ltalienne, une pi^ce inti-
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tulde Camilie, aubergiste •. Cette pi6ce est imprimee dans ses

CDUvres sous le titre de la Locandiera ; I'idee en est jolie. Une

jeune aubergiste, d'un caract^re et d'une figure tres -aimables,

re<;oit chez elle un etranger farouche et sauvage dont le syst^me

est surloui de fuir toutes les femmes comme fausses et dange-

reuses. L'aubergiste entreprend de le rendre amoureux, en se

pr^tant k ses preventions, et finit par lui tourner la t6te, apres

quoi elle se moque de lui, et epouse son premier gar^on d'au-

berge, dans la pi^ce imprimee ou dans la piece jouee, M. Arle-

quin, valet de cet etranger. Voila, au resle, comme la chose se

serait passoe dans le fait; mais le fait de cette mani^re n'est

pas interessant pour le theatre. II faut, dans les ouvrages de

I'art, outre la v6rite de I'imitation, aussi le vernis de la po6sie

et de cette faussete qui, d'une aventure commune et insipide,

fait un ev^nement interessant et rare. 11 fallait done que la petite

aubergiste, tout en voulant seduire par son manage cet ennemi

du sexe, prlt elle-meme une violente passion pour lui; cela

aurait jete dans toute la piece une vivacity et un interfit qui n'y

sont pas. Quoiqu'elle soit regard^e comme une des meilleures

pieces de Goldoni, elle n'a point eu de succ^s au theatre de

Paris ; mais cet auteur inepuisable a pris tout de suite sa re-

vanche, en donnant un canevas plein de gaiete et de finesse,

intitule la Dupe vengie ^
M. Arlequin, nouvellement marie et vivant d'un petit com-

merce, est d'humeur peu liberale. Un jour 11 envoie sa femme
diner chez sa m6re, disant qu'il est engage, lui, a diner chez

son perruquier. Ses amis, qui lui avaient demande k diner ce

jour-la, et qu'il avait refuses, trouvent le secret de se faire

regaler chez lui en son absence et k ses d6pens. De retour an

logis avec sa femme, il voit arriver le traiteur et le limonadier,

qui veulent 6tre pay^s. II ne conceit rien a leurs pretentions,

et, pour comble de malheur, sa femme s'imagine qu'il ne I'a

envoy6e diner dehors que pour faire chez lui un partie fine avec

quelque rivale inconnue. Tout cela produit un embrouillement

tr6s-comique. Arlequin, apres avoir eclairci le fait, non sans

beaucoup de peine, trouve le secret, non-seulement de faire

1. Representee le I" mai i7(ji.

2. Representee pour la premiere fois le 11 mai 17G4.
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payer a ses amis le diner qu'ils ont fait chez lui h son insu,

mais aussi de leur donner a souper k leurs d6pens. Touts I'in-

trigue roule sur le changement d'une clef qu'on escamote d6s

le premier acte, et qui sert a la duperie et k la revanche. Get

auteur a une grande fecondit6 et un art surprenant a tirer parti

des incidents qu'il imagine, et qui sont d'un naturel qui

charme. G'est domniage que, dans ses pieces imprim^es, les

discours, pour etre trop vrais, soient presque toujours plats. Ce

defaut ne se fait pas sentir dans ses canevas, ou les discours

sont abandonn^s a la vivacite et au genie des acteurs qui impro-

visent; aussi ses pieces font-elles un grand plaisir au theatre.

II aurait bien mleux fait pour sa reputation de n'en faire

imprimer que les canevas; on y aurait mieux remarque les

ressources de genie infinies dont elles sont remplies.

— Une chenille, qui s'appelle Nougaret, et qui est un peu

moins connue que M. Palissot, a fait un quatri6me chant a la

Dunciade, qui est intitule le Baton ^ Apollon prend dans ce

chant la figure d'un grand laquais et le nom de Champagne,

arrive chez M. Palissot, et le roue de coups de baton, en recom-

pense de toutes les infamies qu'il a dites dans sa Dunciade.

Voila les inventions pleines de grace et de gentillesse de nos

jeunes poetes. Assurement les Palissot, les Nougaret et les

Poinsinet promettent un beau siecle a la poesie fran^aise. Le

premier de ces aimables poetes ayant attaqu6, dans sa Dun-
ciade^ le pedant Grevier, I'Universite de Paris a pris de I'hu-

meur, et, s'adressant au Parlement, a voulu faire poursuivre

M. Palissot par le procureur general du roi comme faiseur de

libelles, et Palissot a ete oblige de prior ses protecteurs de le

faire exiler, par ordre du roi, pour le derober a la poursuite

ordinaire de la justice. Ge vertueux ecrivain aurait du consi-

derer qu'il n'y a que les philosophes qu'on puisse attaquersans

dangers, parce qu'ils sont sub gladio, et que les vengeances ne

leur reussiraient en aucune mani^re. Heureusement il leur doit

1. Pierre-Jean de Nougaret, ne en 1742, mort en 1823, a publid une centaine

d'ouvrages, tous marqut5s au coin de la m6diocrit6. II fit, en passant h. Lyon, une

addition critique k la Dunciade, qui s'imprimait dans cette ville, addition intitulce

le Bdton, qualridme chant, qui deplut fort k Palissot, et qu'on retrouve cependant

dans r^dition de ce poeme, Lyon, 1771. Palissot n'avait d'abord donnd qu'en trois

chants son poeme, que depuis il a portd a liuit chants. (T.)
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peu coiiter de garder le silence; et aussi longtemps qu'ils

n'auront pas d'ennemis plus redoutables que M. Palissot et

M. FriTon, ils seront peu a plaindre.

— M. Dorat nous a fait present d'une nouvelle production

po6tique, intitulee le Pot-Pourri, ^pilrc d. qui on voudra \

L'edition en est tr^s-jolie, tr6s-soignee, et orn6e de deux

estampes, sans compter les vignettes et les fleurons, que je me

garderai bien d'appeler culs-de-lampe, depuis I'arr^t d'Antoine

Vade contre les culs de toute esp^ce ^ Gette epitre contient le

r6cit d'un voyage que M. Dorat a fait avec un de ses amis de

Paris k Blois, et de Blois dans une terre voisine. Ce n'est point

\k un voyage comme celui de Chapelle et Bachaumont; mais

quoiqu'il n'en ait ni la gaiete, ni la gentillesse, et qu'il manque

en general de fond, on y voit pourtant le talent des vers.

Philosophe, dans mon d61ire,

Je m'applaudis de soupirer :

Celui qui ne sait pas pleurer

N'a pas acquis le droit de rire.

La premiere aventure est le cabriolet du poete raccroche par

un roulier.

Que peut une frSle voiture

Contre ces gros mondes roulants,

Train6s par six monstres pesants,

Aussi mal appris, je te jure,

Que leurs guides impertinents,

Toujours ivres, toujours jurants,

Aveugles, sourds, impitoyables,

Qu'il faut tuer de temps en temps

Pour les rendre un peu plus traitables.

Le poete se laisse aller a de frequentes digressions :

Tout meurt, se dissout et s'6coule,

Tout renait sous des traits divers :

i. Le Pot-Pourri, epttre d qui I'on voudra, par I'auteur de Barnevelt, suivi

d'une autre Epitre, par I'auteur de Zelis au bain (Pezay), Geneve (Paris), 1764,

in-g". Deux figures, deux vignettes et deux culs-de-lampe dessin(5s par Eisen et

graves par Lemire, Alliamet et Longueil.

2. Dans le Discours aux Welches, doni Grimm a d6ji parl6, et qui se trouve
d&ns les Facelies de Voltaire (T.)
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Le torrent des ages qui roule

Use et reproduit I'unlvers.

Athfenes n'est plus qu'un village

,

Les arts fleurissent k Berlin,

Le Frangais frivole et volage

Pent cesser de I'etre demain.

Du Midi le Nord est I'^cole,

Le Russe est devenu badin,

On dit la messe au Capitole.

Pretant le flanc de toutes parts,

Rome, en proie aux esprits credules,

A des croix au lieu d'etendards,

Et c'est un vieux pontife en mules

Qui regno oii r6gnaient les G^sars.

U y a a la fin une trfes-jolie comparaison d'un bal rustique

avec nos bals ennuyeux et pares.

Cette epttre est suivie d'une autre, intitulee Epilre ii mon
ami. Celle-ci est de M. Masson de Pezay, capitaine de dragons,

et auteur d'un petit poeme de Zelis au bain qui parut I'ann^e

derniere. C'est un poete de vingt ans qui a de la grace, qui

manque d'idees, mais qui merite, a cause de son age, une indul-

gence extreme. Son ami est M. Dorat. II finit ainsi son 6pitre :

Va, nos liens sont affermis,

Va, nos chaines nous sont plus chores :

C'est le hasard qui fait les freres,

Et la vertu fait les amis.

— M. Dorat a fait, il y a quelques mois, une heroide de

ZMa, jeune sauvage trahie et abandonnee par Valcourt, officier

francais, a qui elie avait sauve la vie et qu'elle aimait unique-

ment. Un jeune poete, que je ne connais point, vient de faire

imprimer la Reponse de Valcourt ti Ziila *, dans laquelle Val-

court se repent et revient a sa maitresse plus amoureux que

jamais. II est vrai qu'il ecritde Paris, et que Zeila est dans un

serail de Constantinople ; ce qui ne rendra pas le raccommode-

ment aussi facile que le poete le croit. Toute cette situation est

fausse, etpar consequent sans interet. Je n'aimais pas la, Lettre

de Z^ila, j'aime encore moins la reponse de Valcourt. L'auteur

1. i76i, in-S". L'auteur se nommait de Franicry.
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nous apprend dans la preface qu'il n'a que dix-neuf ans. Qu'il

lache done d'en avoir vingt-cinq et de faire mieux.

— II paralt trois contes en prose nouveaux : le premier, la

THe de mort et le Masque d'argent ; le second, la Ldgitime, et

le troisi^me, I'Avoeal perroquet. lis sont tons les trois d^testa-

bles et plats, et le premier a encore I'avantage d'etre degoutant

:

il n'y a ni sens ni but Ik dedans.

— On lit avec plus de plaisir le Naufrage et Retour en

Europe de M. de Kearny, capitaine dans le regiment de

Lalh/j servant d PondicMry ^ Quoique cette lettre soit mal

6crite, elle contient des details vrais et interessants des extre-

mit6s auxquelles I'audace de franchir des mersimmenses reduit

de temps en temps les enfants de la terre. Ge sont des victimes

que le sort irrit6 de notre t6merite semble immoler k sa ven-

geance, mais dont I'exemple ne corrige ni n'eteint notre fatale

hardiesse.

— On nous a traduit de I'allemand, de M. Zacharie, un

poeme heroi-comique intitule les Metamorphoses^. Ce poeme

est le coup d'essai d'un poete qui a acquis par sas ouvrages de

la cel6brite en Allemagne. Les MHamorphoses n'ont pas r6ussi

en France. On y a trouve peu d'invention et encore moins de

gout.

— Le Code de Vamour, ou Decisions de Cythere : Hrennes

du mois de mai, a Vusage des amants desosuvrds, par une society

de vieux amoureux. Deux parties. Sous ce titre, on a recueilli

plusieurs platitudes en vers et en prose, qui etaient deja impri-

mees ail leu rs. Que je plains les oisifs et les desoeuvres qui per-

dent leur temps avec de pareilles rapsodies ! G'est un moyen
sur de gagner de I'ennui.

15 juin 1764.

Cromwell est un des plus celebres personnages du

xvn* siecle. Apr^s avoir fait couper la tete au roi Charles Stuart

et s'6tre fait roi a sa place sous le titre de Protecteur, il

s'assura de la personne du comte de Lennox, un des plus puis-

1. (Public par Meusnier de Querlon.) 1704, in-8".

2. (Traduit par de Muller.) Paris, 1704, iii-16.
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sants seigneuis d'Ecosse, et le tint emprisonne dans la Tour de

Londres pendant plus de six ans*.

Lennox avait une fille appelee Sophie. EUe etait belle.

Richard, fils de Cromwell, en tout point dissemblable a son

p6re, fut sensible aux charmes de Sophie. Quoiqu'elle d^testat

le p6re, elle ne put s'empecher de rendre justice aux qualites

aimables du fils; mais, en estimant beaucoup Richard, elle ne

pouvait I'aimer. Son coeur etait a Montrose, jeune, brillant,

illustre par sa naissance et plus encore par ses talents et ses

qualites heroiques. Cette rivalite n'empechait pas Montrose et

Richard d'etre lies de I'amitie la plus sincere, et Sophie cherchait

a faire durer une liaison si digue de tous les trois. Montrose

avait embrasse depuls peu le parti de Cromwell. Seduit par le

genie de cet homme unique dans son genre, sans avoir 6t6 com-

plice de ses crimes il etait devenu son ami intirae.

Cromwell, en s'attachant ainsi ce qu'il y avait de plus grand

et de plus illustre dans la nation, travaillait a rendre son usur-

pation durable, et a faire substituer le titre de roi a celui de

Protecteur. La maison de Lt-nnox avait, apres celle de Stuart, des

droits incontestables a la couronne ; Cromwell, en tenant le vieux

comte de Lennox en prison, favorisait la passion de son fils

Richard pour Sophie, et se flattait de donner par ce mariage un

air legitime aux vastes projets qu'il meditait.

Les choses etaient dans cette situation, lorsque Richard, ne

pouvant resister aux instances de Sophie, s'engagea de lui

menager une entrevue secrete avec son pere. II croyait avoir

gagn6 I'ofTicier qui etait de garde k la Tour ; mais Cromwell

n'6tait servi que par des gens sur lesquels il pouvait compter.

Instruit des demarches de son fils, il r^solut de permettre cette

entrevue du comte de Lennox avec sa fille, et ordonna a Tofficier

de se conformer aux desirs de Richard.

Ce projet s'executa done pendant la nuit. Sophie, apr^s

beaucoup de larmes donnees a la triste situation de son pere,

I'instruisit de tout ce qui s'etait passe durant les six annees qui

avaient suivi I'execution du roi Charles et pendant lesquelles

Lennox avait langui dans sa prison. Elle lui fit part aussi des

esperances qu'elle avait de lui procurer bientot par I'interces-

sion de Richard une liberte enti^re.

Dans la matinee meme qui suivit cette nuit, Cromwell,
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ayanl convoqu6 le Parlement, et voulant eflacer des esprits la

nit^moire de ses forfaits par des acles de clemence et des senti-

ments de gen6rosite Strangers k son cceur et contraires a ses

desseins, accorda aux pri^res de son fils Richard la liberty du

cointe de Lennox, et chargea Montrose, son ancien ami, d'aller

tiier ce vieillard de sa prison. Cette conduite, si opposee k son

caract^re, n'en imposa pas longtemps aux personnes inte-

ress^es.

Lennox, en s'en retournant dans sa prison de cette entrevue

nocturne qu'il avait eiie avec sa fille, avait ete assailli et assas-

sine par une troupe de gens arm6s et masques. Cromwell avait

ordonne ce meurtre en secret ; il n'avait m6me feint d'ignorer

I'entretien projete que pour profiter de cette occasion de se

defaire du comte de Lennox sans avoir I'air d'y avoir la moin-

dre part. Montrose ne trouva point Lennox a la Tour, oii il

s'etait transports pour lui rendre la liberie, et le bruit de sa fin

tragique se repandit au m6me instant. Lennox, disait-on, etait

tomb6 par un hasard malheureux entre les mains de gens qui,

ayant une vengeance particuliere ci exercer, Tavaient pris pour

leur ennemi aux precautions extraordinaires qu'ils lui voyaient

prendre pour eviter toute rencontre, et I'avaient massacre avant

de s'apercevoir de leur meprise.

Cette nouvelle catastrophe fit beaucoup d'eclat. Sophie ne

put meconnaitre la main d'ou partait ce coup affreux pour elle ;

sans en avoir de preuves, elle en accusa hautement Cromwell.

Montrose, a qui le Protecteur s'etait deja hasarde de laisser

entrevoir ses projets sur le trone d'Angleterre, commenca a le

soupconner fortement. II avait compte seconder les vues du

Protecteur de la liberty du peuple, et non celles d'un usurpa-

teur; il le lui d(5ciara librement et sans facon. Cromwell dissi-

mula; mais un moment apr^s, il fit arreter un homme sur

lequel il ne pouvait plus compter, et qui etait capable de faire

6chouer tous ses projets.

Ce nouvel acte de tyrannic mit le comble au desespoir de

Sophie. Elle venait de perdre son pere par une trahison atroce,

son amant etait dans les fers ; il ne lui restait plus que son bras

pour venger tant de crimes. Armee d'un poignard, elle resolut

d'eteindre dansle sang du tyran un ressentiment trop legitime;

mais ses forces ne repondirent pas k son courage. Cromwell lui
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arracha facilement son arme meurtriere, et meprisa la colore

ainsi que la douleur d'une femme sans appui et sans defense.

Mais Montrose avait pourvu plus efficacement a la vengeance

de tant de crimes, ainsi que de sa propre mortqu'il avait bientot

jugee inevitable. En se defiant de Cromwell pour la premiere

fois, il I'avait p^netre d'un seul coup d'oeil, et ce coup d'oeil lui

avait decouvert I'abime qui etait entr'ouvert sous ses pas. Ne

voyant aucune possibilite d'echapper aux pi6ges du Protecteur,

il r^solut de I'entrainer dans sa perte. En consequence, ayant

dtne avec Cromwell immediatement avant d'etre arr6te, il avait

mis du poison dans le vin qui etait destine k ce repas, et avait

reussi de cette maniere a s'empoisonner, lui et son ennemi en

meme temps.

L'evenement justifia la n6cessit6 et la justesse de ces

mesures. Montrose, arrete et condamn6 par le Protecteur k

perdre la t6te, eut la satisfaction de lui mander, avant de mon-
ter sur Techafaud, qu'il allait bientot perir lui-m^me par le

poison qu'il lui avait fail prendre. Cromwell, avant de recevoir

cette lettre funeste, s'etaitdejatrouve mal auParlement et avait

ete oblige de quitter sa place. Cette attaque s'etait passee

lorsqu'il en apprit la cause. Sans se deconcerter, sans avoir

recours a des remfedes inutiles, il prit le parti de mourir avec

la meme fermete qu'il avait montree dans tons les evenements

de sa vie. En consequence, apr^s avoir ordonne a Sophie de se

preparer a recevoir la main de son fils, il rentra dans le Parle-

ment, et la, succombant aux atteintes redoublees du poison, il

expira avant d'avoir pu consommer ses desseins.

Personne ne sut la cause veritable de cette mort imprevue.

Elle flit I'epoque du retablissement des Stuarts sur le trone

d'Angleterre. Charles II etait arrive fort a propos avec quelques

troupes dans un des ports d'Angleterre. Son ami Monk, s'etant

trouve justement a la mort du Protecteur, le fit proclamer roi

sur-le-champ par le meme Parlement qui avait et6 un moment

auparavant I'esclave de Cromwell. Apr^s quoi Monk alia porter

toutes ces nouvelles a la triste Sophie.

Actuelleinent, si vous me demandez raison de cet imperti-

nent tissu d'6venements romanesques destitues de tout fonde-

ment historique, j'aurai I'honneur de vous assurer que je les ai

vus se passer sous mes yeux le 7 de ce mois sur le theatre de
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la Com6(lie-Francaise. J'oserai m6me me vanter d'avoir renda

de renclievt^irement de toutes ces aventures un compte beau-

coup plus exact que M. Duclairon, auteur de cette etrange tra-

g6die de Cromwell que nous venons de voir jouer. On dit que

ce poete, qui n'est plus un enfant, et qui ne s'6tait jamais avise

de faire une tragedie, a trouve le canevas de celle-ci avec plu-

sieurs morceaux toutlaits dans les papiers de feu M. de Morand,

son ami, dont nous avons quelques volumes de tragedies qui

n'ont jamais et6 jouees, ou qui sont toutes tombees a la premiere

representation. Feu M. de Morand se sentit unjour si pique de

cette injustice, qu'il monta sur le theatre apr^s sa chute, haran-

gua le parterre, y jeta sonchapeau, et pria ses juges de deputer

queiqu'un d'entre eux pour le lui rapporter. Depuis ce jour

fatal, il priva le theatre de ses productions, et se contenta de

faire iniprimer un recueil de tragedies qu'ame vivante nepeut,

je crois, se vanter d'avoir lu. 11 serait bien k d^sirer que M. de

Voltaire prit a coeur la reputation de feu M. de Morand comme
celle de feu M. Vad6, sans quoi nous risquons de le voir s'effa-

cer enti^rement de la memoire des hommes.

La tragedie de Cromwell est utie des plus froides et des

plus mauvaises que nous ayons vues depuis longtemps. Je

ne m'arr6terai pas a relever tous les defauts de ce drame

informe ; je me contenterai de remarquer que la seule

chose qui pouvait faire pardonner I'impertinence de la fable,

savoir, la chaleur et la force, y manque absolument. L'auteur a

su si peu ordonner son drame^ qu'il faut toujours deviner ce

qu'il a voulu faire ou dire, et qu'il n'y a proprement ni exposi-

tion, ni noeud, ni denouement, quoique rien ne fut plus aise

que de batir avec ces materiaux, tout absurdes qu'ils sont, une

tragedie dans toutes les regies requises. Cette piece pourra

aller a cinq representations^ ; le public a unegrande indulgence

pour les premiers essais. II est permis a tout auteur d'ennuyer

une fois, mais il n'y faut pas revenir. M. Duclairon est un homme
sans ressource. Entre autres talents, il acelui d'ecrire avec une

platitude peu commune : on pent dire qu'^lie Morand a jete

son manteau tout entier k l^lisee Duclairon ^.

1. Grimm devina juste : la piece ne put aller jusqu'i la sixifime, mais elle obtint

les cinq representations qu'il lui avait prcdites. (T.)

2. Maillet-Duclairon, n6 en 1721, morten 1809jeutle bon esprit de comprendre
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II n'y a point de role dans cette tragedie qui ne soit mauvais;

celui de Sophie est detestable. Le poete a voulu conserver au

rdle de Cromwell I'enthousiasme et Thypocrisie qui faisaient en

effet partie de son caractfere; mais il a oubli6 de donner au

tableau entier la teinte du fatanisme qui caracterisaitson si6cle.

Ainsi, ce qui pouvait etre beau devient plat. Cromwell n'etait

enthousiaste et hypocrite que parce qu'il avait affaire k des

fanatiques, et que, dans ce siecle sombre et melancolique, per-

sonne ne fut exempt de quelque folie qui I'attachait a une secte

plus ou moins rigide, plus ou moins absurde, suivant la qua-

lite des vapeurs dont son cerveau etait offusque. La philosophic

seule dissipe a la longue ces noires vapeurs. Ce n'est pas que le

nombre des bons esprits soit plus grand dans un siecle que

dans un autre; mais lorsque celui de la raison arrive a son

tour, les gens absurdes perdent leur credit. lis ont bien leur

parti, mais ce parti ne sacrifierait pas une goutte de son sang

pour le soutien de sa cause, et les querelles qui 6taient san-

glantes et terribles ne sont plus que ridicules. Dans la tragedie

de Cromwell, il ne doit se trouver aucua acteur qui ne soit ou

presbyterien, ou puritain, ou royaliste et anglican, ou aplanis-

seur ou independant, et chacun doit parler le langage de sa

secte. Si Cromwell s'etait mis a la t^te de ces derniers, ce n'est

que parce qu'il les trouvait les plus propres a seconder ses

desseins, et qu'enfm, dans un siecle factieux et barbare, les

plus grands 'hommes, comme les meilleurs esprits, tiennent a

quelqu'une des folies epidemiques qui troublent et agitent les

tetes. Je suis persuade que Mahomet n'etait pas bien sur de n'etre

pas le grand prophete et I'envoye de Dieu. Ce que j'ai entendu

dire du caractere particulier de GuillaumePitt, dont le nom sonne

si bien dans les oreilles depuis dix ans, et dont le ministere

sera I'epoque du moment le plus brillant de la puissance anglaise,

me fait penser qu'un philosophe, accoutumeajugerles hommes,

ferait un parall^le trfes-ingenieux entre Guillaume Pitt et Oli-

que la gloire ne I'attendait pas k la sc^ne. Depuis soa Cromwell jusqu'^ sa mort,

il n'a public qu'une traduction du Gustave Wasa, de I'anglais, de Brooke, 1766,

in-8°. II se distingua bien davantage dans les fonctions dc commissaire de la ma-

rine et du commerce royal en Hollande. Quant h Pierre de Morand, il n'a pas

laisse un nom beaucoup plus connu au theatre, quoique la chute de Megare, en

i748, ait et6 assez 6clatante. M en 1701, il 6tait mort en 1757. (T.)

VI. %
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vier Cromwell. Quoique le caract^re public et la reputation

de ces deux liomnies rares ne se ressemblent point, je penss

qu'il y aurait de grands moyens de les rapprocher. Dans le si^cle

de Cromwell, Pitt aurait ^te general et enthousiaste, et peut-

6tre usurpateur ; dans celui de Pitt, Cromwell eut ete ministre

predominant, citoyen et patriote. Le genie du si^cleetleconcours

des circonstances disposent de tout,, et donnent a la meme
irempe d'esprit des formes varices a Tinfini.

Feu Crebillon avaitdeji essay e demetlre le sujet de Cromwell

sur le theatre ; il renonca a son dessein apr^s avoir lu le premier

acte de sa tragedie a 1'Academic francaise, et personne, je

pense, n'aura regret a cette perte. De tels sujets ne pourront

convenir au theatre fran^ais que lorsqu'on en aura banni I'em-

phase, les lieux communs, les maximes, et qu'on leur aura

substitu6 la force des moeurs et des discours vrais. II faut savoir

faire parler Philoctete comme Sophocle, quand on veut mettre

Cromwell sur la sc^ne; et, pour tout dire, de tels sujets sont

trop graves et trop serieux pourun peuple qui nevaau spectacle

que pour s'amuser. II peuty avoir telle femme digne d'entendre

la tragedie de Cromwell telle qu'elle devrait etre; mais lorsque

le succes des pieces de theatre d^pendra du suffrage des femmes,

celle de Cromwell n'aura pas beau jeu.

— Un ceiebre avocat au Parlement, M. Elie de Beaumont,

vient de traiter dans une cause particuliere la question de la

legitimite des mariages des protestants de France. Son Memoire

me paraltbien raisonne ; c'estdommageque nosmeilleursavocats

gatent toujours leurs raisonnements par I'enflure du style etpar

la declamation. Les mariages des protestants embarrasseront tot

ou tard le gouvernement. Le principe adopts depuis la revoca-

tion de I'edit de Nantes, qu'il n'y a point de protestant en

France, ne tend pas a moins que de priver de leur etat quel-

ques millions de Francais qui sont nes de mariages contractus

hors du giron de I'figlise romaine. Si ce principe subsiste, la

France ne sera bientot peuplee que de batards; du moins tous

les protestants nes de mariages benis par des ministres doivent

6tre censes batards, et par consequent inhabiles a succeder aux

biens de leurs pferes. La persecution et I'intoierance menent a

de belles extr6mites. Le public est tres-attentif k la decision du

Parlement dans cette question, qui devient tous les jours plus
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importante. II faut dire toutefois, pour I'honneur de la nature

humaine, qu'il n'y a rien de plus rare que de tels proems, et

qu'on ne connait que peu d'exemples de collateraux catholiques

qui aient cherche a priver leurs neveux ou cousins de I'heritage

de leurs p^res, quoique le succ6s de ces poursuites, autoris6es

par la loi, ne soit pas douteux. Gela prouve que I'honnetete

publique n'est pas une chimere, et qu'elle est au-dessus de la

loi injuste et barbare.

— Le 4 de ce mois, le Conseil d'l^tat a casse I'arret du par-

lement de Toulouse, en vertu duquel I'infortune Galas a ete

roue ilya deux ans. Cette horrible aventure, triste monument de

la fren^sie du fanatisme le plus outre, est devenue I'affaire de

I'Europe enti6re, et imprimera une tache eternelle a la reputa-

tion de ces abominables juges, qui, dans leurs ennuyeuses

remontrances, voudraient nous persuader que tout le salut de

la France reside en eux, et qui, par un supplice elTroyable, ont

attente k la vie et a I'honneur d'un citoyen vivant sous la

sauvegarde des lois. II est sans doute des cas malheureux ou

I'innocence peut etre la victime des apparences; mais ce n'est

point la le cas de I'infortune Galas. J'ai oui dire a des gens qui

ont vu la procedure de Toulouse que toutes les lois divines et

humaines y etaient violees, et que ce n'etait qu'un tissu de nul-

lites. Lorsqu'une telle procedure mene un vieillard sans re-

proche au supplice le plus affreux et le plus infame, il me
semble qu'il faudrait autre chose que de la casser, et il est

douloureux de penser que de tels juges continueront a dispo-

ser, par leurs arrets, de la vie, de I'honneur et de la fortune

des citoyens. Un conseiller de ce parlement se trouvant I'hiver

dernier dans un cercle, on lui fit des reproches sur cette con-

duite inouie. II crut excuser ses confreres en disant : « II n'y

a pas de si bon cheval qui ne bronche. — A la bonne heure,

lui repondit une femme d'esprit qui etait la; mais, monsieur,

toute une ecurie! » Si quelque chose pouvait ajouter a I'indi-

gnation, ce serait sans doute la bassesse des expressions de cette

excuse. De plus de soixante, lant ministres que magistrats, dont

le Gonseil d'etat etait compose ce jour-la, vingt etaient d'avis

d'ordonner la revision du proces par une sorte de menagement

pour une cour souveraine telle que le parlement de Toulouse;

tous les autres ont opine pour la cassation pure et simple, qui
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est la forme la plus desobligeante. Aucun n'a doute un instant

que rari^t ne fut de toute nuUite. C'est aux requites de Thotel

du roi que ce proces va 6tre instruit de nouveau, et la memoire

de rinfortun6 Galas r6tablie. Sa veuve est devenue I'objet du

respect public par ses malheurs, ses vertus et son courage. Eile

a 6prouve dans ses infortunes tous les eflets de la bienfaisance et

de I'humanite des honn^tes gens ; mais elle doit particuli6rement

au z61e actif de M. de Voltaire, et a ses^ecours de toute esp6ce,

la justice tardive qu'elle obtient aujourd'hui.

— M'"' Riccoboni a soutenu pendant vingt ans le role d'une

mauvaise actrice sur le theatre de la Comedie-Italienne. Son

mari y jouait en m6me temps les roles d'amoureux avec beau-

coup de pretention et bien froidement, et quand on a lu le livre

qu'il a fait sur I'art du comedien*, on trouve tout simple qu'il

ait ete mauvais acteur. Depuis que M""^ Riccoboni a quitt6 le

theatre, elle s'est mise k 6crire de petits romans qui I'ont ren-

due celebre. L'art de narrer avec beaucoup de concision et de

rapidite, celui de semer dans son r6cit des reflexions fines et

justes, beaucoup de finesse et de grace dans le style, et un

ton trfes-distingue : voila les principales qualit^s de la plume

de M'"* Riccoboni. Son premier ouvrage, public il y a cinq ou

six ans, etait les Lettres de miss Fanny Builerd^. Je me sais

bon gre d' avoir devine dans le temps que ces Lettres etaient

v6ritables; qu'on en avait seulement change les circonstances

qui pouvaient faire reconnaitre les acteurs, et qu'on en avait

m6me supprime plusieurs d'intermediaires; I'auteurneput dis-

convenir d'aucun de ces points; mais notre importunity lui fai-

sant craindre de c6der k I'envie que nous avions de voir tout,

les lettres intermediaires furent brulees. Elle donna ensuite le

Marquis dc Cressy, que je n'aime pas trop, et qui eut beaucoup

de succ^s. Juliette Catesby en eut encore davantage; c'est un

petit chef-d'oeuvre en son genre ^ M"'^ Riccoboni arrangea et

gata ensuite le roman anglais de Fielding, qui a pour titre

AmMie''. Elle vient de donner, en quatre petites parties, YHis-

i. Voir tome I", page 396.

2. Voir la lettre du 1" avril 1757, tome III, page 305.

3. Voir tome IV, page 98.

4. Voir tome V, page 130.
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toire de miss Jennys dcrlte par elle-mSme. Toujours meme ton,

nj6rae finesse, meme grace; mais la fable n'est ni naturelle, ni

heureuse: elle se soutient tres-peniblement, et Ton n'en voit

nulle part le but. Ainsi ce nouveau roman n'ajoutera point a

la reputation de M'"® Riccoboni, quoiqu'on ne puisse nier que ce

ne soit I'ouvraged'une femme debeaucoup d'espriti La premiere

partie est tr6s-superieure aux autres, de meme que la premiere

situation Test k toutes les autres. Les chefs de deux grandes

maisons d'Angleterre conviennent d'un mariage entre I'h^ritier

de I'une et I'heriti^re de I'autre. Pendant qu'on s'occupe a v6di-

ger les articles du contrat, les deux jeunes epoux se prominent

dans le pare; leur tendresse mutuelle, I'ivresse de la passion,

une faiblesse trop pardonnable leur fait consommer le mariage

dont ils devaient recevoir la benediction le lendemain. De retour

au chateau, ils apprennent que tout est rompu; une malheu-

reuse dispute entre les deux chefs de famille, amenee fort natu-

rellement, a fait succeder la haine et la colere aux projets

d'union. Voila certainement une situation de roman tres-forte

et tr^s-feconde, d'autant que c'est cet instant de faiblesse qui

donne la vie k I'infortunee miss Jenny, I'heroine de cette his-

toire; mais les autres 6venements ne repondent pas k ce beau

debut, et le reste du roman n'est guere qu'un tissu laborieux

d'aventures sans naturel et sans interet. Le prix excessif du

livre en diminuera le debit et nuira au succes.

— M. Saverien vient de publier un nouveau volume qui fait

le quatri^me de son Histoire des philosophes modernes, avec

leurs portraits graves dans le gout du crayon d'apr^s les dessins

des plus grands peintres,par M. Francois, graveur du roi. Ce

volume contient la vie de Newton, de Leibnitz, de Halley, de

Jean Bernoulli i et de Wolf. M. Saverien est un ecrivain bien plat,

et pourtant il faut lui donner le privilege d'ecrire I'histoire pour

les gens d'esprit seulement, car ceux-ci n'ont besoin que de

faits, et ils les trouvent chez M. Saverien; quant aux reflexions,

ils savent bien les faire eux-memes.

— II parait en deux petites parties une Histoire de M^M-
met 11^ empereur ottoman, enrichie de lettres traduites du grec

et de Varabe*. Mehemet II est a jamais celebre dans I'histoire

\. (Par Belin de Monterzy.)
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par la prise de Constantinople. Son historien, que je ne connais

point, nous instruit dans la preface de la manifere dont il a eu

les leitres pretendues originales qu'on lit dans ce recueil moitie

historique, moiti6 romanesque, et qui n'ont pas fait fortune a

Paris.

— Les Loisir et Amusements de ma solitude ^ sont un ou-

vrage moral, ou, pour parler plus pr6cisement, un recueil de

maximes et de pensees dont la lecture n'occupera ni ne char-

mera jamais la mienne. L'auteur, suivant la preface, est un mi-

litaire qui ne trouve point de plus doux delassement que de

mediter sur la vie humaine. Si j'etais ministre de la guerre, je

le prierais de mediter sur son m6tier au lieu de la vie humaine.

JUILLET

I" juillet 17G4.

On comptera, parmi les ouvrages qui ont illustre le siecle

de Louis XV, VHistoire naturelle ginh'dle ct particuliere, avec

la description du Cabinet du roi, entreprise par MM. de Buflon

et Daubenton, de I'Acad^mie royale des sciences, et gardes du

Jardin du roi et de son Cabinet d'histoire naturelle. Ces deux

hommes celfebres, en reunissant leurs talents et leurs connais-

sances, ont fourni jusqu'a present une vaste et belle carri6re»

M. de Buffon, apr6s avoir expose dans des discours generaux

ses idees sur la formation, la constitution de Tunivers, sur la

nature et les revolutions de notre globe, sur I'homme, sur les

animaux, s'est attache k I'histoire particuli^re de chaque

espfece; M. Daubenton y a ajoute la description analomique et

detaillee de chaque animal. Si le travail de M. de Buffon est

plus brillant, s'il est re^u avec plus d'empressement de la part

i. (Par Gain de Montagnac, ancien capitaine au regiment de Riom.) La Haye
(Paris), 1704, 2 vol. in-12. Bacliaumont ot Quorard donnent b. ce livre le titre

d'Amusements philosophiques ; le premier en parle a la m£me date que Grimm
(23 juillet nU'i), et comme de I'oeuvre d'un militaire; une confusion s'est peut-6tre

n^anraoins produite sur le titre.
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du plus grand nombre, qui ne cherche k avoir que des notions

gen^rales, il faut convenir que celui de M. Daubenlon sera bien

pfecieux a la post^rit6: car si jamais la science de la nature

peut faire quelque progr^s, ce sera par de tels travaux repetes,

compares et transmis de si'Scie en si^cle ; si Aristote ou Pline

avait eu son Daubenton, on sent aisement que nous serion?

debarrasses de beaucoup d'incertitudes et d'obscurites et que

I'histoire naturelle en serait un peu plus avancee. On a repro-

che k M. de Bufibn une trop grande facilitea creer dessyst^mes

et a s'en engouer ; on a dit qu'il voyait moins la nature dans ses

operations que dans sa t^te ; de savants naturalistes des pays

etrangets, et surtout d'Allemagne, ou cette science est particu-

li^rement cultivee, out releve un grand nombre deses erreurs.

Malgr6 tout cela, M. de Buffon aura toujours la reputation d'un

pliilosophe distingue ; I'^levation de ses id^es et de son style

lui donnera toujours un droit incontestable a I'emploi difficile

et glorieux d'historien de la nature. Si des gens d'un gout severe

lui reprochent un peu trop de poesie dans son style, il faut

convenir que ce defaut se pardonne bien plus aisement que

la secheresse et la pauvrete qu'on remarque dans d'autres

ouvrages philosophiques de notre temps.

L'etude de la nature serait la plus digne d'occuper le pre-

mier age et d'entrer principalement dans le plan de notre edu-

cation. Au lieu de faire perdre aux jeunes gens un temps pre-

cieux dans des exercices gothiques, qu'on a compris dans les

colleges sous le nom de rlietorique et de philosophie, et qui ne

servent qu'a gater 1'esprit, ne serait-il pas beaucoup plus con-

venable de leur meubler la tete de mille connaissances certaines

et utiles pour tout le reste de la vie? Cette 6tude, jointe a celle

des arts mecaniques, non moins recommandable, rendrait la

premiere education moins sedentaire et plus conforme au voeu

de la nature, qui exige un mouvement continuel pour I'age de

la croissance; le maitre se promenerait avec ses disciples, de

campagne en campagne, d'ateliers en ateliers, au lieu de les

renfermer dans de vastes prisons et de les occuper a composer

un th^me, a argumenter sur une these et a d'autres travaux

aussi nuisibles qu'insipides. Cette etude conviendrait particu-

li^rement k la curiosite du premier age. L'ardeur de s'instruire

est plus grande dans I'enfance, et la memoire toute fraiche
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recevralt une noinciiclature utile et reelle, au lieu de ce fatras

de termes scolasliques, m6taphysiques, theologiques, d^pourvus

de sens et d'idees. Gomme I'education publique, dans des titats

immenses tels que les n6tres, ne saurait etre que vague et

ind(Herminee, rotud-j de la nature et des arts mecaniques

aurait encore I'avantage d'etre egalement utile dans toutes les

conditions de la vie. Quelque etat qu'un jeune homme em-
brasse au sortir de I'enfance, il lui sera toujours honteux de ne

rien connaitre aux productions naturelles et d'ignorer la ma-
ni6re dont se fabriquent le linge et le drap qu'il porte. Enfin

i'avantage le plus decisif de cette etude sur celle dont on

occupe la jeunesse serait d'accoutumer I'esprit, d6s les pre-

miers pas qu'il fait, k penser avec justesse, a ne se pas payer

de mots, a comprendre de bonne heure les bornes et la pau-

vrete de nos connaissances, a sentir combien il est difficile

d'echapper a I'erreur, a apprendre le grand art de douter, de

se defier de ses lumi^res, d'etre modeste et sage ; qualites sans

lesquelles on ne peut devenir unbon esprit, et que la veritable

science peut seule donner a la jeunesse, naturellement con-

fiante et presomptueuse. Rien, en effet, ne parait plus propre

a temp6rer notre orgueil que I'etat ou se trouve I'histoire de
la nature. Malgre les efforts de tant de si^cles et les travaux de

tant d'excellentes tetes, on n'y saurait faire un pas sans ren-

contrer des difficultes et des incertitudes. Les faits manquent
partout, et partout les philosophes leur ont substitue leurs faux

syst^mes. II y a meme apparence que la nature restera pour

nous eternellement impenetrable, et quelle se refusera tou-

jours a notre regard audacieux et faible. L'etude de la nature

sera done moins pour nous un moyen de perfectionner la

science qu'un avertissement utile de la faiblesse de nos organes,

des bornes de notre esprit et de la vanit6 de nos travaux.

Deux choses semblent s'opposer k la perfection de cette

science : la bri6vete de la vie et les barrieres insurmontables
que la nature a elev6es enti-e les esp^ces. Je ne parle pas seu-

lement des esp^ces sauvages et carnassi6res que leur instinct

eloigne del'homme et rend indomptables; mais celles que nous
avons reduites en servitude ou k I'etat de domesticite, depuis
I'anliquite la plus reculee, ne se refusent pas moins a notre

curiosite et k notre instruction. Nous connaissons sans doute le
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chat et le chien uti pen mieux que le lion et la panthere ; mais

combien de questions importantes et essentielles k eclaircir sur

ces animaux qui vivent avec nous depuis tant de si6cles ! Nous

n'aurons des idees nettes sur leur organisation, sur leurs per-

ceptions, sur leur niani^re de recevoir et de communiquer leurs

id6es, que lorsqu'il y aura des Buffons parmi eux comme parmi

nous, et que nous pourrons lire I'histoire naturelle qu'ils

auront ecrite de leur esp6ce. Ces Buffons, chiens ou chats, tom-

beront dans d'etranges bevues. II y a grande apparence que le

chat fera une description plus magnifique de la Chartreuse de

la rue d'Enfer que du palais de Versailles ; que saint Bruno sera

pour lui un plus grand homme que Louis XIV, parce qu'il aura

procure aux chats I'occasion de faire toute I'annee^ bien a leur

aise, excellente chere en maigre tandis qu'il n'y a a Versailles

que des viandes et du tumulte. L'historiographe des loups ou

des oiseaux de proie ne manquera pas de consacrer, dans ses

fastes, I'annee 1757 comme une des plus heureuses. Neuf

batailles rang6es en moins de huit mois de temps ! Quelle abon-

dance de gibier ! Mais il dira que le bonheur du monde a tou-

jours ete en diminuant depuis ce moment, et que, vers I'an-

nee 1763, une disette generale et affligeante a succede a tant

d'abondance^ Au milieu de ces beaux raisonnements, auxquels

ceux de nos philosophes ne ressemblent que trop souvent, nous

serious bien surpris d'apprendre des verites sur la nature, sur

le caract^re, sur les mosurs de ces espfeces dont nous ne nous

etions jamais doutes, quoiqu'elles nous eussent, pour ainsi dire,

creve les yeux depuis cinq ou six mille ans.

II est evident que I'histoire de la nature est differente pour

chaque esp6ce, et que chaque 6tre lit dans ce grand livre,

comme il peut, avec les yeux qu'il a recus, c'est-a-dire suivant

les organes et les facultes dont il est doue. Tons les objets

exterieurs sont modifies par nos organes, dont la faiblesse et

les bornes nous mettent a tout instant dans le cas d'une

ignorance invincible et nous empechent d'assigner un certain

degre d'evidence meme aux choses que nous croyons le mieux
savoir. Le moucheron, presque imperceptible, qui erre sur le

front du professeur d'histoire naturelle comme sur un vaste

1. La paix concluc apres la guerre de sept ans. (T.)
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continent bord*^ d'un c6t6 d'immenses forets, et, de I'autre, de

goufTres et de precipices, tandis que celui-ci explique grave-

ment i ses 6coliers la science de la nature; ce moucheron, s'il

pouvait se faire ecolier pour un moment, serait bien etonne

d'apprendre que ce vaste continent, dont la solitude redraye,

n'est pas la moitie du visage d'un animal appele homme, qui fait

tant de train dans ce monde sans que les moucherons s'en

doutent seulement, et dont un doigt port6 sur le front, sans

dessein, peutdevenir aussi funeste au voyageur moucheron que

I'ecroulement d'une montagne au voyageur homme. II est con-

stant que I'homrne n'a, a cet egard, aucune superiorite sur la

creature la plus chetive. L'erreur nous environne ^galement

avec la dilTerenceque le moucheron vraisemblablement ne con-

sume pas I'ihstant de son existence a faire des syst6mes et des

raisonnements a perte de vue, et que tous les etonnants efforts

du g6nie de I'homme ne lui ont appris qu'k connailre sa fai-

blesse, en I'embarrassant d'incertitudes, de doutes, de dilTicul-

tes inexplicables. La bri^vete de la vie parait opposer des

obstacles insurmontables aux progres de cette science. M6me en

reunissant iios travaux, en les dirigeant vers un but commun,
nous ne pouvons nous flatter de recueillir assez de faits pour

constater les principes gen6raux et les lois constantes de la

nature. Tout notre savoir-faire consiste a gen6raliser nos idees,

k imaginer des rapports qui n'existent que dans notre t6te, et

qui, pour faire honneur ci notre imagination ou a notre saga-

cite, n'en sont pas moins chimeriques; a former enfin, d'apres

quelques faits particuliers, des inductions sur lesquelles nous

etablissons des lois pretendues eternelles et invariables que la

nature n'a jamais connues. Ainsi la source des erreurs est en

nous-memes, et par consequent intarissable. Si I'invention de

quelques arts utiles parait nous avoir donne quelques avantages

sur les anciens, si la facilite de voyager facilite les moyens de

s'instruire, si I'etabiissement des postes rend la communication

des lumi^res prompte et aisee, si I'imprimerie et I'art de repre-

senter les objets par la gravure paraissent fixer la science en

mullipliant I'instruction et en portantles connaissances acquises

d'une extremity du globe k I'autre, nous sommes trop conti-

nuellenient sujets k des revolutions physiques et morales pour

tirer de cette circulation des avantages durables : un instant
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malheureux, un incendie, un ouragan, un tremblement de

terre, un homme puissant et absurde, fl^au plus cruel que tous

les autres, suffit pour aneantir les fruits de vingt si6cles d' ef-

fort et de g6nie.

Les naturalistes nous ont donne de belles methodes, de

beaux systemes ; ils savent classer les 6tres avec plus d'ordre

et d'exactitude que nos^ intendants n'en mettent a classer les

matelots dans les provinces maritimes ; mais la nature meprise

ces classes et se nioque de nos methodes. Quel philosophe est

assez hardi pour oser assurer qu'il n'y a point d'esp^ces perdues

depuis cinq ou six mille ans que nous pretendons savoir quel-

que chose de I'histoire de notre globe, ou qu'il ne s'en est pas

form6 de nouvelles pendant cet intervalle, et qu'il ne s'en forme

pas journellement ? Pour prononcer sur ce seul point, il faudrait

etre immortel et remplir a la fois tout I'univers, comme cet 6tre

en question que nous connaissons si bien. La rapidite et la

brifevete de notre existence nous doivent sans cesse rappeler ce

joli mot de Fontenelle : « De m6moire de rose, on n'a vu mourir

un jardinier. » II est evident que, pour les roses, le jardinier

est un etre immortel. Qu'une rose qui voudrait expliquer a ses

soeurs les lois eternelles de la nature nous paraitrait absurde

et ridicule !

En lisant les deux nouveaux volumes que MM. de Buffon et

Daubenton viennent de publier et qui font le dixieme et le

onzieme de leur ouvrage, vous aurez occasion de vous confir-

mer dans toutes ces idees. On trouve dans le dixieme I'histoire

et la description d'un grand nombre d'animaux du Nord, de

I'Afrique et de TAmerique, dont les noms sont a peine connus.

Tels sont I'ondatra et le desman, le pecari ou le tajacu, la rous-

sette et le vampire, le polatouche, le petit-gris, le palmiste, le

barbaresque etle Suisse; le tamanoir, le tamandua et le four-

milier; le pangolin et le phatagin, les tatous, le paca; le sari-

gue ou I'opossum ; la marmose, le cayopoUin. Tout le travail

de nos deux academiciens se reduit a la dissection de quelques

individus de ces especes, operation utile sans doute, mais qui

ne repand aucune lumiere sur leur nature, sur leur esp6ce, sur

leur instinct, sur leurs moeurs, etc. L'histoire que M. de Buflbn

en a voulu tracer ne consiste que dans une refutation assez

ennuyeuse des erreurs ou d'autres naturalistes sont tomb6s sur
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ces espfeces, mais sans qu'il ait pu substituer a ces erreurs des

notions plus certaines : les faits et les connaissances manquent

partout; les conjectures et les inductions les remplacent bien

mal. Le onzifeme volume est plus interessant. 11 traite de I'ele-

phant, le premier des animaux ; du rhinoceros, du chameau et

dromadaire; du buffle, bonasus, aurochs, bison et zebu; du

moullon et des autres brebis; de Taxis, ou la biche de Sardai-

gne, ou le cerf du Gange; enfin du tapir, ou I'anta du Bresil.

L'histoire de I'elephant et celle du chameau sont les deux mor-

ceaux distingues ; mais on admire dans tous les articles de

M. de BuIFon ce coup d'oeil philosophique, cette t^te saine et

sage, ce style noble, eleve, majestueux, qui enchante etagran-

dit pour ainsi dire le lecteur. Je me bornerai a quelques re-

marques, plus du ressort du gout que de la science. En rendant

compte des respects qu'on rend aux elephants dans les cours

indiennes, M. de Buffon observe que I'empereur vivant est le

seul devant lequel les elephants flechissent les genoux, et que ce

salut leur est rendu par le monarque. « Cependant, ajoute I'his-

torien, les attentions, les respects, les offrandes, les flattent

sans les corrompre ; ils n'ont done pas une ame humaine ; cela

seul devrait suffire pour le demontrer aux Indiens. » Voila un

plaisant argument; mais il est plus ingenieux et po6tique que

philosophique. G'est un raisonnement a la Juvenal ; il s'em-

ploierait tr^s-bien dans une satire, mais non pas dans un ou-

vrage serieux. En parlant de I'art avec lequel les Hottentots

savent dresser le boeuf sauvage, M. de Buffon dit : « Les hommes
les plus stupides sont, comme Ton voit, les meilleurs precep-

teurs des b^tes ; pourquoi I'homme le plus eclaire, loin de con-

duire les autres hommes, a-t-il tant de peine a se conduire lui-

m^rae ? » 11 n'y a point d'enfant qui ne puisse repondre a cette

question.

Dans son Discours sur les animaux de I'ancien et du nou-

veau continent, M. de Buffon a expose une assez belle et grande

vue. II pretend qu'on ne trouve dans I'Amerique que les ani-

maux qui ont pu passer dans ce nouveau continent par le nord

de I'ancien. Tous ceux a qui leur temperament ne permet pas

de subsister dans le nord ne se trouvent pas dans le nouveau
monde, parce qu'ils n'ont trouv6 aucun passage praticable. Cette

conjecture est belle et philosophique; mais il faut bien se
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garder de lui assigner un degre de certitude qu'elle ne saurait

avoir, h cause de la disette des faits et des observations. Par

exemple, M. de Buffon remarque qu'on n'a pas trouv6 de boeufs

dans I'Amerique meridionale, ou il n'y a aujourd'hui que des

boeufs sans bosse qu'on y a transportes d'Europe depuis la de-

couverte, au lieu que I'Amerique septentrionale s'est trouvee

remplie de bisons ou de boeufs a bosse. « Ges bisons, dit

M. de Buflbn, y ont passe par le nord de I'Europe. » Cepen-

dant il assure lui-m6me qu'il n'y a dans les parties septen-

trionales de I'ancien continent que des aurochs ou boeufs sans

bosse, et que le bison ou boeuf k bosse est un animal des pays

meridionaux. Suivant ces observations, c'est I'aurochs qu'on

devrait trouver dans I'Amerique septentrionale, et non le bison.

Finissons par un fait important que M. de Buffon a ignore

sans doute, puisqu'il n'en parle pas, et que je tiens de M. I'abbe

Galiani, qui s'en est assure par lui-meme ; c'est que le rhino-

ceros a deux langues distinctes, placees I'une sur I'autre, de

maniere que I'inferieure avance jusque sur les bords de la

gueule, comme dans les autres anlmaux, et que la superieure

couvre la moiti6 de I'autre depuis sa racine. Pour en compren-

dre le mecanisme, il faut se souvenir que le rhinoceros, ayant

le col excessivement court et raide, ne serait gu^re en etat de

se procurer sa subsistance sans un museau tr6s-allonge, au

bout duquel la 16vre superieure, avancant de beaucoup sur I'in-

ferieure, lui sert, comme la trompe a I'elephant, a ramasser

sa nourriture et a la porter sur sa premiere langue. Gelle-ci la

jette sur la seconde, qui en fait la deglutition. Notre langue

suit un mecanisme a peu prfes pareil. Elle est elevee vers son

milieu comme un pont, et c'est ce pont qui porte les aliments,

apres la trituration, a 1' orifice du gosier. Vraisemblablement la

premiere langue du rhinoceros manquerait de ressorts a cause

de sa longueur
; pour se former en pont, il a fallu k I'animal une

seconde langue pour recevoir les aliments et les porter en ar-

ri^re. Beau sujet de dissertation pour les sectateurs des causes

finales !

— On a agit6 dans un grand conseil, tenu avant le depart

de la cour pour Gompiegne, I'importante question de la libra

exportation des grains, et la liberte de ce commerce a ete accor-

dee sous de certaines restrictions qui ne la g^neront pas si elle
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ne rencontre pas d'autres obstacles dans rexecution. On pre-

tend que M. le Dauphin a dit qu'il etait du parti de la libre ex-

portation avec environ douze millions de Francais, et que le

roi s'est range du cote des jeunes : car les vieilles perruques

etaient toutes pour les lois de prohibition, et ne voyaient que

famine et calamit^s dans le libre commerce des bles. L'esprit

de rtglement nous obs6de, et nos maitres des requites ne veu-

lent pas comprendre qu'il y a une infinile d'objets dans un

grand tifxi dont le gouvernement ne doit jamais s'occuper. Feu

M. de Gournay, excellent citoyen, respectable par sa dioiture

et ses lumi^res, et qui nous a ete enleve trop tot, disait quel-

quefois : « Nous avons en France une maladie qui fait bien du

ravage; cette maladie s'appelle la bureaumanie. » Quelquefois

il en faisait une quatri^me ou cinqui6me forme de gouverne-

ment, sous le titre de bureaucratic. A quoi bon en elTet tant de

bureaux, tant de commis, tant de secretaires, tant de subdel6-

gu^s, tant de maitres des requetes, tant d'intendants, tant de

conseillers d'J^tat, si la machine va d'elle-meme, et qu'il ne

reste point de reglement a faire, pas une pauvre petite forma-

lite a observer? Vous voyez bien que pour tous ces gens-la la

liberie du commerce des grains doit etre une hydre abominable.

En tous pays la raison ne s'etablit qu'a la longue et qu'apres

avoir terrasse tous les monstres et tous les fantomes du prejuge

et de la pedanterie. Voici la premiere vicloire qu'elle remporte

en France, a force de brochures, apres un combat de douze a

quinze ans: car il s'est bien passe quinze ans depuis I'excellent

Essai sur la police des grains, public par M. Herbert*, qui,

quelques ann^es apr^s son ouvrage, s'est defait lui-m6me pour

s'6tre ruine par des entreprises malheureuses^. Tous ceux qui

ont 6crit depuis sur ce sujet n'ont fait que repeter les idees de

M. Herbert; mais cette repetition m^me etait necessaire pour

faire reussir enfm un projet si saluiaire. Comment se peut-il

done qu'on ait d6fendu, en dernier lieu, d'ecrire les sur affaires

d'administration et de finance? Independamment de I'odieux

des lois prohibitives, lorsqu'elles ne sont pas d'une neces-

i. Grimm se trompe : VEssai sur la police generale des grains a iti public

par Herbert en 175i ct non avant. Voir tome II, page 339.

2. Voir tome IH, page 482.
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site absolue, ne sent-on pas que quand sur dix mille

sottises qu'on imprime il ne se irouverait qu'une verite, une

vue utile, elle suffiiait pour dedommager de I'inutilit^ des

autres ?

Parmi les ouvrages qui ont paru depuis quelques mois sur

cette mati^re, il faut compter celui de M. Dupont, sur I'expor-

tation et I'importation des grains \ et une brochure de M. Abeille,

intitul6e Rdflexions sur la police des grains en France et en

Angleterrc *. Ge dernier morceau est tres-bien fait. II me reste

une inquietude que je n'ai remarquee a aucun des auteurs qui

ont ^crit sur cette matifere. Si la liberte de ce commerce s'eta-

blit en France en vertu des derni6res resolutions, je ne doute

pas qu'elle ne devienne une source de prosp^rite intarissable,

et que cette seule permission ne soit plus effrayante pour les

Anglais que toutes nos forces ensemble ; mais pour en tirer tous

les avantages que la France est en droit d'en attendre, ne fau-

drait-il pas en meme temps abolir la taille arbitraire, le plus

grand de nos maux ? Gar lorsqu'une culture heureuse et libre

aura procure de I'aisance au laboureur francais, si indigent, si

malheureuxaujourd'hui, ne serait-il pas k craindre que monsieur

le subdelegue, le voyant mieux vetu, sa femme et ses enfants

raieux entretenus, n'en prenne occasion de I'augmenter k la

taille? Ce serait un moyen sur de lui faire passer I'envie de

s'enrichir par une culture amelioree.

M. I'abbe Morellet aaussi public un fragment de trente-cinq

pages sur la police des grains ^ 11 pretend dans cette lettre que

les fails sont inutiles en mati^red'administration, et ne doivent

rien prouver ; que c'estpar des principes qu'il faut se conduire

et non par des faits. En honneur, M. I'abbe Morellet se moque

un peu de nous, Les principes sont-ils autre chose que ce qui

r^sulte des faits ? Lorsqu'un fait parait contraire a un bon prin-

cipe, ou favorable a une absurdity, c'est une preuve qu'il y a

quelque chose de cach6 dans ce fait, et que je n'en ai qu'une

connaissance imparfaile: car un fait reel ne saurait 6tre con-

traire k un bon principe, ou ce principe cesserait de I'etre si le

\. De V Exportation et de fImportation des grains, 1764, in-S".

2. M. Abeille n'est mort qu'en 1807, ^g^ de quatre-vingt-huit ans. On a de lui

d'autres Merits sur des questions d'^conomie politique. (B.)

3. Letlre sur la police des grains, 176i, ia-12.
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fait lui etait veritablement oppose. Ainsi, quoique notre cher

abbti ait hasarde cette assertion d'un ton tr^s-afTu-matif, il me

perniettra de croire qu'il ne sait ce qu'il dit*.

15 juillet 17C4.

On a donne le 5 de ce mois, sur le theatre de la Gomedie-

Francaise, la premifere representation des Triumvirs, tragedie

nouvelle. C'est le dernier triumvirat de Rome dont il est ques-

tion ici, c*est-a-dire celui de Marc-Antoine, de Lepide et d'Oc-

tave. Feu Crebillon avait traitele meme sujet; ce fut sa derni^re

pi^ce que nous vlmes jouer et tomber, il y a dix k douze ans.

L'auteur de la tragedie nouvelle est anonyme ; on pretend que

c'est un ex-jesuite qui s'appelle Mfirchand, et je ne serais pas

eloigne de croire cette pi6ce I'ouvrage d'un homme de college ^
Cette tragedie est tombee, et n'a point reparu. J'en ai vu cepen-

dant reussir de plus mauvaises : reussir, c'est-a-dire avoir un

succ^s passager, et je crois que ceux qui ont applaudi Cromwell

en dernier lieu n'6taient pas en droit de siffler les Triumvirs

;

mais enfin, le parterre n'etait pas dispose cette fois-ci a I'in-

dulgence. Julie disait a Octave, au dernier acte, avec emphase,

en montrant Pompee :

Nous nous aimons tous deux pour le bonheur du monde.

Ce vers et quelques autres aussi plats firent rire. Les acteurs,

en general, jou^rent fort mal. Le role du jeune Pompee, en

particulier, etait aussi mal fait que mal rendu, et le public fit

justice de celui a qui Octave avait pardonne trop legferement.

II s'en faut bien sans doute que cette tragedie soit un bon

ouvrage. Les trois derniers actes surtout sont pitoyables, et

toute la fable en est ridicule et absurde. Faire d^pendre le sort

\. Morellct, k la suite de ses Memoires, dans des Observations sur la Corres-

pondance lilteraire de Grimm, a repondu k ces attaques.

2. D'autrcs attribu6rent le Triumvirat k Cliabanon, d'autrcs a M™* Guibert

{Biographie universelle, t. XVI, p. 07), mais personne ne songea k Voltaire, qui en
6tait Ic veritable auteur, et Grimm, dans I'ignorance comme tout le public, jugea

la pi^ce avec plus do 86verit6 sans doute qu'il n'en eut mis s'il eilt su qu'elle 6tait

du patriarche. (T.)
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du triumvirat et de I'empire du monde de Tintrigue de deux

femmes et de I'interet de leur passion, voila une invention peu

heureuse. L'interet ne pouvait d'ailleurs tomber sur aucun ac-

teur, etle denouement ne pouvait 6tre satisfaisant. On voit que

I'auteur a compte sur I'effet que fcrait I'assassinat d'Octave au

quatrifeme acle; mais cet evenement n'en pouvait faire aucun,

parce que tout le monde savait d'avance que I'auteur serait

oblige de ressusciter Octave dans I'acte suivant. II n'en coute

rien au poete de conduire son petit Pompee jusqu'au lit d'Oc-

tave sans que personne s'oppose a leur passage; mais enfm, il

faut bien qu'ils le laissent vivre, malgre qu'ils en aient, et de

quelque commodite qu'il fiit pour eux de s'en debarrasser. Avec

tout cela, malgre une intrigue tr^s-informe, malgre beaucoup

d'absurdites et de platitudes dans le plan et dans les details, si

i'on m'assurait que I'auteur n'a que dix-huit ans, je n'en deses-

pererais pas. G'est que le ton en general est bien; c'est que tous

ces personnages parlent assez en Romains, et qu'ils ont assez

les idees et la tournure de leur siecle, et que ce merite est fort

rare; c'est que le poete exprime ses idees souvent assez heu-

reusement, qu'il les tire du fond de son sujet et des exemples

domestiques, et que c'est ainsi que se traitent les grandes

affaires, et non par maximes et avec cette fausse emphase si

commune dans nos tragedies, et si fastidieuse aux gens de

gout; c'est que son style, quoique inegal et souvent faible, m'a

pourtant paru le veritable style de la tragedie, aussi longtemps

qu'on la fera en vers alexandrins; c'est qu'il serait pardonnable

a un enfant, d'ailleurs de beaucoup de talent, de manquer un

sujet qui exige le genie de Sophocle, c'est-a-dire les talents de

grand poete et de grand homme d'h^tat reunis, pour etre traite

convenablement. Jugez quel terrible effet aurait produit sur les

theatres des anciens cette sc6ne entre Octave et Marc-Antoine,

ou lis decident du sort de Rome, ou ils auraient marchande

entre eux la vie de tant de grands personnages, de tant d'il-

lustres Romains ; ou I'un aurait sacrifK^ son ami, son bienfaiteur,

pour obtenir de I'autre la proscription de son frere ou de son

alli6; ou enfin l'interet aurait fait taire et la voix du sang, et

celle de I'amitie, et celle de la reconnaissance! Voila un grand

et illustre spectacle, digne d'etre montre a une nation ; mais de

tels spectacles ne se verront que lorsque les theatres redevien-

VI. 3
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dront une ecole publique de moBUis et une des plus importantes

institutions du gouvernement. Aussi longtemps qu'on n'ouviira

les theatres que pour ramusement et le delassement d'un cer-

tain ordre de citoyens, je I'ai deja dit, 11 faudra renoncer a voir

la tragedie reprendre son ancien et veritable lustre. G'est bien

sur un theatre oil Ton ne pent faire de tragedie sans qu'il y ait

de role de femmes qu'il faut traiter le sujet du triumvirat!

Tout poete qui est oblige de m^ler aux grands int6r6ts d'Octave

et d'Antoine les petits inter^ts de Fulvie et les tendres interets

de Julie est sur de faire un mauvais ouvrage; tout poete qui

entreprend de faire regler aux triumvirs leurs aflaires en vers

alexandrins pent se flatter de leur mettre dans la bouche

quelques vers heureux, mais n'approchera jamais du naturel

et de la force d'une telle discussion, ni de Teffet terrible que

produirait une telle conference.

— M. Algarotti vient de mourir en Italie. Get homme est

cel6bre en Europe par ses liaisons et par le s^jour qu'il a fait

aupr^s d'un grand roi ^ U a ecrit dans sa langue un Newtonia-

nisme pour les dames, ou des entretiens dans lesquels il ex-

plique le systeme de Newton, comme Fontenelle avait expli-

que, dans ses Mondes, le systfeme de Descartes. Get ouvrage,

trop vante par M. de Voltaire, a ete traduit en fran^aisS et a

eu une vogue passagere a Paris; mais il est oublie aujourd'hui.

M. Algarotti a fait d'ailleurs plusieurs petits ecrits sur la po^sie

et sur les beaux-arts. II yen aun dans lequel il desire que I'opera

italien, en conservant sa musique, adopte le plan et la consti-

tution de I'op^ra frangais, en associant les ballets et les choeurs

au fond du poeme. Gela a et6 tent6 il y a quelques annees

sans succes, a Parme, par ordre de I'infant. On traduisit I'op^ra

iVArmide de Quinault, que les Francais regardent comme le

chef-d'oeuvre de leur theatre lyrique; on traduisit encore I'opera

d'llippolyte et Aricie -, un des plus celebres maitres modernes,

Fraetta, les mit en musique; la Gabrieli, la divine Gabrieli, y
chantait; la nouveaut6 du spectacle avait attire un monde pro-

1. Algarotti mourut h. Pise le 3 mars i704; il cHait no le 11 docembre 1712. 11

jouit de la plus grande faveur aupr^s de Frederic II, qui le fit comte. (T.)

2. Neictonianisme pour les dames, ou Entretiens sur la lumidre, les couleurs

et Vattraction, traduit par Duperroa de Castera, 1738, 2 vol. in-12.
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digieux de toutes les parties d'ltalie, mais, malgre tout ce qu'on

a imprime dans les feuilles publiques pour les vanter, ces operas

n'eurent point de succes. Le comte de Durazzo, intendant des

spectacles a la cour de Vienne *, a fait faire, en dernier lieu,

un pareil essai dans I'opera d'Orphie et Eurydice, mis en mu-
sique par le chevalier Gluck. Get ouvrage, dont j'ai eu occasion

de voir la partition, m'a paru a peu pres barbare. La musique

serait perdue si ce genre pouvaits'etablir; mais j'ai trop bonne

opinion des Italiens, nos seuls maitres dans les arts, pour craindre

que ce faux genre leur plaise jamais. Je crois avoir demontre

dans VEiicyclopidie, a Tarticie Po'eme lyrique, que le plan et

la constitution de I'opera fran^ais sont aussi vicieux que sa mu-
sique est froide et ennuyeuse, et que c'est un reste de barbaric

qui nous a fait associer, ou plutot confondre dans un meme
drame, deux imitations aussi distinctes que le chant et la danse.

Pourrevenir a M. Algarotti, ce que je trouve deplus beauet

de plus glorieux, c'est qu'il a pu laisser par son testament une

marque de souvenir au roi de Prusse et une autre a M. Guillaume

Pitt. C'est annoncer au public qu'il a ete honore de I'amitie de

deux grands hommes, et je trouve plus de vanite a cela qu'a

son epitaphe, quoi qu'en disent les pedants. II a ordonne qu'on

mit sur sa tombe : Hie jacet Algarottus^ sed non omnis (Ci-

git Algaroti, mais pas tout entier). Gette epitaphe pent pa-

raitre chr^tienne ou devote, si vous voulez; mais pour vaine,

je ne le sens pas. Je crois d'ailleurs que ce n'est que la parodie

de celle qu'un autre Italian celebre, dont le nom ne me revient

pas, fit mettre sur sa pierre : Hie jacet... totus (Gi-git un tel,

tout entierj. L'abbe Galilini pretend que I'epitaphe de M. Alga-

rotti appartient de droit a Farinelli, ou a Gaffarelli, ou a Salim-

beni % a qui il convient de la restituer.

— La mort vient de nous enlever, a un age peu avance,

M. Le Vayer, ancien raaitre des requites ^ G'etait un homme
moins celebre que savant et aimable. II poss6dait toutes les

langues anciennes et modernes, et avait, avec un esprit droit,

1. C'est k ce comte Durazzo ([u'est adress^e la Correspondance de Favart. (T.)

2. Chanteurs italiens auxquels on avait procure des voix de tenor tr6s-61e-

v6es. (T.)

3. Jean-FranQois Le Vayer de MarslUy, auteur de plusieurs ouvrages, mourut
le 5 juin 1704. (T.)



S6 CORRESPONDANCE LITTF!RAIRE.

des connaissances fort variees. 11 avait ete, dans sa jeunesse, de

la cour de M'" de Charolais. Piusieurs couplets charmants, ou

la beaut6 et les graces de cette princesse sont celebr^es, sont de

M. Le Vayer. U se perd tous les jours de bien jolies choses en

ce genre, et c'est dommage. On pretend que ces riens ont nui a

la fortune de M. Le Vayer dans la carri^re qu'il avait embrassee.

Les pedants voudraient bien etablir qu'il faut ^tre aussi sot

qu'eux pour dtre capable de places et d'emploisserieux; lis ont

du moins grand interet et grand soin de d6crier les gens

d'esprit. La vie privee, a laquelle M. Le Vayer se vit condamne,

ne lui flit pas a charge. II jouissait d'une fortune considerable

avec une femme aimable qu'il aimait beaucoup et dont il t^tait

adore. II passait une grande partie de I'annee dans ses terres,

oil il faisait du bien, et ou sa m6moire sera longtemps en vene-

ration. II est mort d'une mani^re bien malheureuse; il avait

coutume de se baigner chez lui dans un bain, qu'on lui chauf-

fait au moyen d'un cylindre rempli de charbons allumes. Le

domestique, qui avait place le cylindre a cote de la baignoire

lorsque son maitre y fut entre, oublia, en s'en allant, de I'em-

porter avec lui. On sait que la vapeur du charbon, qui ne pent

se dissiper dans I'air, est un poison prompt et actif auquel lien

neresiste. On trouva le maitre et son chien, qu'on avait enferme

avec lui dans la chambre du bain, sans vie.

— II vient de paraitre un nouveau roman intitule Lettres

du marquis de Boselle, en deux parties, par M"^ Elie de Beau-

mont, femme du celebre avocat de ce nom. Le marquis de

Roselle est un jeune seigneur fort riche, qui, entrant dans le

monde avec un coeur tout neuf, un o*racl6re lionnete et des

passions tres-vives, tombe dans les pieges d'une fille de I'Opera,

qui joue la vertu avec lui et lui tourne la tete au point de le

determiner a I'epouser. II est pret a consommer cet acte de folie

et de honte, lorsqu'on reussit a lui ouvrir les yeux. Cette pas-

sion insensee ayant derange sa sante, on I'envoie aux eaux, ou

il devient amoureux d'une fille de condition peu riche, mais

d'ailleurs charmante, et I'epouse au grand contentement de

tout le moiide. Voila toute la fable, qui est assez plate, comme
vous le voyez. Ce M. de Roselle est un sot enfant, dont I'aveu-

glement pour une courtisane est trop bete pour interesser. II

fallait un p'-odigieux genie pour rendre cette situation suscep-
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tible d'inter^t, etM^Me Beaumont n'en apas I'ombre. Sonroraan

a pourtant eu une sorte de succ^s : c'est qu'il est rempli de

sentiments honnetes et d'une sorte de morale a la portee de tout

le monde; on y trouve m6me quelques sermons assez chauds.

On ne peut refuser de I'estime a une femme qui a ecrit les

Lettres dii marquis de Roselle^ mais on I'estimerait encore

davantage si, aprfes les avoir ecrites, elle les eut jetees au feu

parce qu'elle en aurait senti la mediocrite.

— Et pour grossir le fagot, on peut y ajouter plusieurs mor-

ceaux de poesie, les uns tres-mediocres, les autres detestables,

comme une Ode sur Vimprimerie ,* la Population et la BeautS^

deux odes par M. Sabatier; une imitation allegorique de la

dixieme eglogue de Virgile; une autre imitation philosophique

et morale, et tr6s-froide, d'apres Juvenal *, sur les passions et la

vanity de toutes choses, parM. Rochon de Chabannes, auteur de

la petite comedie d*Heureusement et d'une autre petite piece

intitulee la Matinie li la mode. Item., un petit poeme en quatre

chants sur I'incendie de la foire Saint-Germain et sa nouvelle

reconstruction. Item^ un poeme en trois chants, tres-insipide et

tr6s-froid, intitule Mes Caprices, ou Speculation sur Vhomme^-.

Ges trois chants ont pour objet I'imagination, I'esprit et le

coeur. Mais les Quatre Saisons^^ poeme par M. Le Bret, meritent

la preference sur tout le reste. Gela est excellent a force d'etre

mauvais. Excellente lecture pour se delasser et pour rire. 11 ne

faut pas confondre ce M. Le Bret avcc M. Bret, auteur de

quelques comedies mediocres, mais qui est un aigle en compa-

raison du chantre des quatre saisons.

— Les Muses francaises, premiere partie, conienant un

tableau universely par alphabet et num^ro, des theatres de France,

avec les noms de leurs auteurs et de toutes les pieces anonymes

de ces thedtres depuis les Mysteres jusqu en i76*4*. Je crois que

ce catalogue tres-complet de toutes les pieces dramatiques

nous vient du laborieux chevalier de Mouhy, et on peut le

1. Discours philosophique et moral en vers, a I'imitationde Juvenal, Paris, 1764,

in-12.

2. (Par Maager, seloa une note de Boulard.) Orleans, 1764, in-8".

3. Paris, l'i64, in-8».

4. Paris, 1764, in-8°. Ce livre de Duduit de Mczierei a 6te egalement attribuS

ji un sicur Pijon, cooseilier au prcsidial de Provins.
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regarder comme son meilleur ouvrage, parce qu'il n'y a pas mis

du sien.

— L*Homme, ou Ic Tableau de la vie, histoire des passions,

des vertus et des Mnements de tons les Ages, trouvee dans les

papiers de feu M. I'abbe Prevost, avec figures, trois volumes in-12,

voila le litre d'une insigne rapsodie qu'on vient de publier sous

le nom d'un auteur c6l6bre*, mort sur la fin de I'annee der-

ni6re. Soit qu'on I'ait effectivement trouvee dans ses papiers,

soit qu'un mauvais auteur ait voulu se servir d'un nom c6l6bre

pour donner de la vogue a ses platitudes, on ne pent rien lire

de plus detestable. On a public dans le mSme temps la suite

d'un roman que I'abbe Pr6vost avait commence deux ans avant

sa mort, et qu'il avait intitule le Monde moral, ou Mimoires

pour servir ii I'histoire du cceur humain. Ce roman consiste en

aventures detachees, et la suite, qui parait en deux parties, est

encore plus mauvaise que les premiers volumes, qui n'eurent

aucun succes dans leur temps. Enfin on a ramasse en deux

volumes des contes, aventures et faits singuliers recueillis de

M. I'abbe Prevost. La plupart de ces rapsodies sont tiroes du

Pour et 6'o?i/rc, journal de ce laborieux ecrivain. L'abbe Prevost

etait ne avec beaucoup de talent ; une conduite deregl6e lui

nuisit beaucoup. II avait un besoin continue} d'argent, et il

6crivait toujours. La reputation de ses premiers ouvrages le mit

aux gages des libraires. II aimait le vin et les femmes, et trou-

vait le secret de depenser tout ce qu'il gagnait^

— M. Necker, de Genfeve, chef d'une des plus fortes maisons

de banque de Paris % a lu a la derniere assemblee generale de

la Compagnie des Indes un Memoire au nom des deputes des

actionnaires, du nombre desquels il etait. Ce Memoire, qui a et6

1. Get ouvrage est de Paul Barrett, auteur du Grelot.

2. L'abbd Prevost etait mort le 23 novembre de I'annee prScedente. Comme il

traversait la forCt de Chantilly, il fut fiappc d'une apoplexie soudainc. Des

paysans relev6rent son corps priv6 de mouvement, et le remirent au cure le plus

voisin. La justice fut appel^e pour constater I'ctat du pr^tendu cadavre. L'ofiicier

public, descendu sur les lieux, agit avec une precipitation d(5plorable, et ordonna

I'ouverture du corps. L'op^ratcur avait port^ le premier coup, quand un cri se fit

entendre ; sa main glac^e s'arrfita, mais il n'etait plus temps. Tir6 de sa lethargic

par la vivacit6 de sa douleur, Pr6vost n'ouvrit les yeux que pour voir I'liorreur de

son sort, et il expira sur-le-champ. (T.)

3. Le mfime qui depuis fut ministrc.
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imprimo, trace le nouveau plan d'administration sur lequel la

Gompagnie se propose de continuer son commerce. Ce plan

parait tr6s-bien combine, et il vient d'etre adopte par la Gom-

pagnie. M. Necker est un homme de beaucoup d'esprit et de

m^rite. En crayonnant a la fin de son Memoire le tableau du

veritable n^gociant, il a fait, sans le savoir, son propre portrait.

II serait k desirer que nous en eussions beaucoup qui lui res-

semblassent. Le p6re de M. Meeker, n6 a Gustrin, etait profes-

seur en droit public a Geneve, ou il en publia des principes

6lementaires, dont il se servait pour ses lecons*.

— Le P. Joseph Barre, chanoine regulier de I'abbaye royale

de Sainte-Genevi6ve, vient de mourir dans un age avance. II a

fait plusieurs ouvrages de recherches, et surtout une Hisloire

cCAllemagne en plusieurs volumes in-A", qui n'est point du tout

estimee ni en France ni en Allemagne ^
— Nous avons deux graveurs qui ont commence une fort

belle entreprise. L'un, nomme Ficquet, gravera en petit format

les portraits des hommes celebres dans les lettres et dans les

arts. II nous a deja donne ceux de La Fontaine, de M. de Vol-

taire, de Jean-Jacques Rousseau et de plusieurs autres. II compte

donner celui de Pierre Gorneille pour le mettre a la tete de

I'editioii que M. de Voltaire vient de faire au profit de sa petite-

ni^ce. L'autre graveur, qui s'appelle de Marcenay, fera une suite

de portraits de heros, de grands rois, de grands capitaines, de

grands politiques, de grands hommes d'Etat. II a commence par

ceux de Henri IV et du due de Sully. C'est dommage que le

burin de M. de Marcenay ne soit pas des plus estimes.

1. Necker (Charles-Frederic), raort en 1760. On a de lui quatre Lettres sur la

discipline ecclesiastique, et une Description du goiivernement du corps germanique,

appele communement le Saint-Empire romain (Geneve), 1741, in-8''.

L'auteur dit, dans sa preface, qu'il avail s^journe h Batisbonne, et pass^ quel-

ques ann^es a la cour de Vienne. 11 n'etait done pas simplement maitre d'(5cole,

comnie I'ont annonct^ des ennemis du ministre Necker. C'est le p^re de M"* Necker

qui avait 6t6 aiinistre et maitre d'^cole dans un petit village. (B.)

2. Voir tome I""", page 125.
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AOUT

1" aoiit 1764.

II serait a souhailer qu'on recueillit dans un Lambertimana

les mots et les traits particuliers de Benoit XIY \ le plus infail-

lible de tous les successeurs du prince des apotres, parce qu'il

avail a lui seul plus d'esprit et d'agrement que tous ses prede-

cesseurs ensemble. Ce grand et aimable pontife, voyant un jour

entrer chez lui I'ambassadeur de France, M. le cardinal de

Rochechouart, avec un air fort triste et -un visage fort allonge

:

((Eh bien! qu'y a-t-il, monsieur I'ambassadeur? lui dit-il.

— Je viensde recevoir la nouvelle, repond celui-ci en soupi-

rant, que M. TarchevSque de Paris est de nouveau exile. — Et

toujours pour cette bulle? demande le pape. — Helas! oui,

saint-p6re. — Gela me rappelle, reprend le pontile , une aven-

ture du temps de ma legation de Bologne. Deux s6nateurs pri-

rent querelle sur la preeminence du Tasse sur I'Arioste ; celui

qui tenaitpour I'Arioste re^ut un bon coup d'epee dont il mou-

rut. J'allai le voir dans ses derniers moments : (( Est-il possible,

« me dit-il, qu'il faille perir dans la force de I'age, pour I'Arioste

(( que jen'ai jamais lu ! Et quand je I'aurais lu, je n'y aurais rien

(( compris; car je ne suis qu'un sot. » Quand on lit deces traits,

tout her6tique qu'on est, on aenvie de s' eerier: « Sanctc Bcne-

dicte, ora pro nobis ^ et ne remets I'anneau du Pecheur qu'a

ceux qui te ressemblent. » Le comte de Bissy nous dit un jour,

en parlant de ce pape et du bon Mahmoud, en son vivant Grand

Seigneur des Musulmans: (( lis sont si bons I'un et I'autre que

si on les changeait de place, qu'on fit I'un Grand Seigneur et

I'autre pape, personne ne s'en apercevrait. » Mais suppose que

ce troc n'eut pas produit de changement dans le monde, je

crols que le serail, en revanche, s'en serait bien apergu.

Cette dispute de la superiorite du Tasse ou de I'Arioste ne

dure en Italie que depuis quelque cent ans, et il faut esperer,

pour la consolation des oisifs, qu'elle subsistera encore pi usieurs

siecles. Tous les gens d'esprit sont partages sur la question,

\. Son Dom 6tait Prosper Lambertini.
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lequel de ces deux poetes a le plus de merite, et tous les sots

prennent fait et cause pour I'un ou pour I'autre sans savoir

pourquoi. A tout prendre, cela vaut encore mieux que de dis-

puter sur la grace eOTicace et sur d'autres questions aussi gaies

et aussi intelligibles. L'argument qui m'a toujours paru le plus

fort en faveur du Tasse, c'est que c'est le poete du peuple. Les

gondoliers de Venise, les paysans de Toscane, ne chantent point

les octaves de I'Arioste, niais celles du Tasse ; ils savent le Tasse

par coeur. Mais si cet argument est concluant, il s'ensuit que les

couplets A'Annette et Lubin sont preferables a la plus belle

sonate de Lolli* ; car on chante les premiers sur les theatres,

dans les rues, dans les ateliers, dans les boutiques, et tandis

qu'un petit nombre de connaisseurs s'extasie au jeu du divin

Lolli , la multitude reste insensible. On peut dire que c'est la

le sort de I'Arioste en Italic. II a sans doute, quant au nombre,

moins de partisans que le Tasse ; mais ses partisans sont bien

plus petulants, plus enthousiastes, plus ivres que les autres.

C'est I'elite des esprits delicats qu'un beau vers, qu'un trait de

genie et de verve transporte hors d'eux-memes et aflecle plus

violemment et plus profondement en un clin d'ceil que la

beaute noble, soutenue et un peu froide du Tasse ne saurait

faire en un an. C'est done toujours un proems qui reste a juger

entre le grand nombre et, s'il est permis de se servir de cette

expression, ces gourmets en litterature, qui preferent ce qui est

exquis et rare, et dont il n'appartient pas a tout le monde

de sentir le charme, a une beaute plus commune et plus gene-

ralement sentie. Cette dispute occupa un jour les gens d'esprit

qui etaient en usage de s assembler a Rome, une fois la semaine,

chez monsignor Forteguerri. Ce prelat, celebre en Italie par I'e-

tendue deson g6nie et de ses connaissances, se declara pour le

1. Lolli est uii virtuoso attache au due de Wurtcmberg, qui se trouve a Paris

depuis quelques mois. C'est rhonime le plus eloquent que.j'aie jamais enteudu sur

le violon; il ravit, il trouble, il cnchante; son jeu est plein de hardiesse, mais la

grace ne I'abandonne jamais : ainsi, ce qu'on admire cliez les autres comme dif-

ficultc vaincue prend :hez lui un caractere aimable et touchant. 11 est venu ici

avcc un autre virtuose nomme Rodolphe, qui apparticnt uu m6me prince, et qui

jouc des concertos de cor de chasse comme d'autres en jouent sur la flute. 11 ne

Jui en coiite rien de joucr I'adagio en fa ut la, tierce mineure. En fourrant la main

droite dans le pavilion de son cor,il montc ou descend chromatiqucmcnt de demi-

ton en demi-ton. Ce Rodolphe est un homme unique, et Lolli est divin. (Grimm.)
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Tasse. II pr^tendit qu'il n'etait pas bien difficile de r6ussir,

lorsque, k I'exemple de i'Arioste, on pouvait tout se permettre,

et, pour prouver ce qu'il avancait, il s'engagea de faire lui-

m6me un poeme dans le gout de Roland furieux^ et d'en appor-

terdes essais k la prochaine assemblee. En ellet, huit jours apres

cette esp6ce de defi, il lut les dix premiers chants du Ricciar-

dettOi dont ie reste fut acheve avec la m^me rapidity. Ce poeme
eut une vogue eionnante, et sa reputation n*a point diminu6

depuis. On y trouve k peu pr6s les m6mes personnages que

I'Arioste a rendusc6l6bres; mais surtout on y trouve le genie et

la verve qui ont immortalise les productions de ce grand poete.

On pent dire que le Ricciardetto a fait plus de tort ci I'Arioste

que le Tasse ne lui en fera jamais, parce qu'il a partag6 ses lau-

riers, au lieu que le Tasse jouissait d'un autre genre de gloire.

II faut dire aussi que monsignor Forteguerri soutint une mau-
vaise cause, peut-etre, d'une maniere victorieuse, et que le

Ricciardetto ne prouve point du tout qu'il soit ais6 de faire un

poeme dans le gout du Roland furieux ',
mais qu'il prouve seu-

lement que monsignor Forteguerri 6tait un homme d'un grand

genie et d'une fecondite incroyable, vu le peu de temps qu'il

mit k la composition de son poeme. Ce prelat a laisse, entre

autres productions pr6cieuses, des Sermones en vers latins,

dans le gout de ceux d'Horace, mais que sa famille n'a pas

encore juge k propos de publier, k cause de pliisieurs traits re-

pandus sur les plus illustres personnages d'ltalie. C'est un ou-

vrage dont jouiront nos neveux, lorsque la generation renou-

velee aura rendu ces traits indiff^rents.

Les cendres des grands hommes ne sont pas toujours res-

pectees. Un rimailleur qui ne s'est point nomm6 vient de publier

une imitation libre du Ricciardetto en vers fran^ais. II n'en

parait que lamoitie; I'auteur nous promet I'autre, au cas que

celle-ci soit bien accueillle. En ce cas, nous pouvons 6tre surs

de ne la jamais voir', car personne n'a pu soutenirla lecture

4. Grimm fut' tromp«5, comm« on le vcrra, car dans sa lettre de juin 1766 il

annonce lui-m6me la publication do la traduction enti^re : Richardet, poi;mc par

M. Dumouriez, 1766, 2 vol. in-8» ct petit in-i2. II avait public, en 1764, in-8°, les

six premiers chants, c'est-Ji-dire la moitle de I'ouvrage, car il r^duisit k douze les

trente chants do Toriginal. Ce traducteur, auteur de plusieurs autres ouvrages,

otait le p6re du g^n^ral qui depuis rendit ce nom si c616bre. Grimm annonce sa

mort dans sa lettre du 15 avril 1769. II ctait ntS en 1707. (T.)
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d'une imitation aussi barbare et aussi plate. Ge poete ne merite

d'eloges que parce qu'il ne trompe pas un instant sur son talent.

Voici son d6but

:

Je ne sais d'oCi me peut 6tre venue

Certaine humeur Iog6e en mon cerveau

D'6crire en vers un ouvrage nouveau,

Dont la mati^re estassez inconnue.

Ma muse aussi Test meme d'ApoUon ^

Fort peu lui chaut de lyre et d'harmonie;

A travers champ, loin du sacre vallon

Son chanl s'6gare ainsi que son g6nie.

Quand un poete debute ainsi, on voit tout d'un coup ce

qu'il sait faire, et on lui souhaite le bonsoir sans aucun regret.

11 serait k desirer, pour ceux qui ne peuvent lire le Ricciardetto

dans I'original, qu'on en publiat une traduction en prose qui

put faire connaitre ce charmant poeme ; car de le traduire en

vers francais avec quelque fid^lit^, c'est une entreprise folle, et

une simple imitation ne merite point d'attention parce quelle ne

donne aucune idee ni du genie, ni du gout, ni des qualites, ni

des d^fauts de I'oiivrage original.

La dispute sur la preference des auteurs est ordinairement

une marque de la frivolite des esprits; elle ressemble h ces

tracasseries d'etiquette qui s'el^vent dans les fetes publiques,

ou chacun dispute le pas ; mais quand il est question d'affaires

serieuses et importantes, ces futilit^s disparaissent. On a long-

temps dispute en France sur la preeminence des anciens ou des

modernes, et il n'en est pas reste un bon ouvrage. 11 y a douze

ans que I'arrivee de deux mauvais bouffons d'ltalie fit disputer

tout Paris avec acharnement sur la musique italienne et sur la

musique francaise. La dispute de la preference de Pierre Gor-

neille sur Racine ressemble a celle qui partage I'ltalie entre

I'Arioste et le Tasse. On sait, par les lettres de M'°^ de Se-

vigne, et par d'autres monuments de ce temps, avec quel m6-

pris les partisans de Gorneille parlaient de Racine, et c'etait alors

le grand nombre; mais plus une nation cultive les lettres, plus

le gout s'epure; I'elegance et I'harmonie, d'abord k peine sen-

1. On Ic croit sans peine, et cc beau vers le prouve. (Grimm.)
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ties, deviennent bientdt des qualites sans prix, et voila la raison

pourquoi Gorneille perd tous les jours de ses partisans, et pour-

quoi Racine en acquiert tous les jours de nouveaux; mais dans

le fond, la dispute est frivole : parce que Cesar est un grand

liomme, il ne s'ensuit pas que Pompce soit un polisson.

On a assezparle des maux de la guerre ; les philosophes, les

poetes, les ames sensibles et tendres se sont eflbrces a I'envi

d'en faire un tableau elTrayant ; mais la paix n'a-t-elle pas ses

maux comme la guerre, et celie-ci n'est-elle pas aussi neces-

saire que les ouragans le sont dans la nature pour ebrancher

les arbres, purifier I'air, et donner du ressort a toute la ma-
chine engourdie par une temperature trop 6gale? Je crois qu'on

ferait un ouvrage neuf et interessant sur les maux de la paix.

Le repos et I'oisivete qu'elle entraine emoussent a la longue les

esprits et leur otent la vigueur; touts'affaiblit et s'endort, et Ton

ne s'occupe plus que de choses futiles et de niaiseries. De la la

multiplicite des academies, le gout des disputes frivoles et du

bavardage. L'esprit militaire se perd dans un long repos, et Ton

n'est pas en droit de dire qu'il n'y a point de mal qu'une na-

tion qui n'est plus dans le cas de se defendre perde l'esprit

militaire. II ne faut pas croire que cet esprit soit seulement

utile a ceux qui combattent pour I'^^tat : il se repand sur toutes

les conditions d'une nation guerri^re, il influe jusque sur les

arts qu'on a appeles les arts de la paix par excellence; la

poesie, la peinture, la musique, tout en a besoin, tout en recoit

un caract6re de vigueur, seul capable de rendre les productions

d'un siecle dignes de I'admiration des siecles suivants; tandis

que la paix ne produit a la longue que des dissertations, des

sonnets, des madrigaux, des fadeurs et des fadaises. Lorsqu'on

veut se former une juste idee de I'estime que merite la nation

' italienne, il faut la considerer produisant tant de chefs-d'oeuvre

dans tous les genres, apr^s avoir absolument perdu l'esprit mi-

litaire au milieu de ses liitats divises, et lorsque I'ltalie etait

depuis longtemps le theatre des querelles 6trangeres, sans que

la nation y prit aucune part directe. Son genie a longtemps

resiste aux elTets inevitables de I'oisivete; mais, a la longue, il

arrivera pourtant qu'il n'y aura plus en Italie que des arcadiens,

des faiseurs de sonnets et des cicisbci^ parce que la plus grande

partie de la noblesse n'a d'etat que celui de la robe ou de la
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prelature. Heureusement pour les arts, il n'est pas a craindre

que cette maladie de la paix gagne toute I'Europe, et il restera

toujours assez de sujets de guerre pour nous conserver I'esprit

militaire avec tous ses avantages.

— M. I'abbe de Mably vient de donner une nouvelle edition de

son Droit public de I'Europe depuis Ic traiti de Westphalie^.

G'est un ouvrage utile, mais qui pourrait I'^tre davantage. On
lit a la tete de chaque traite une espfece de discours sur les

guerres et les negociations qui I'ont precede. Vous trouverez

dans ces morceaux une politique assez sensee, mais rarement

lumineuse. lis sont quelquefois accompagnes de petites disser-

tations sur des questions du droit politique imporlantes et cu-

rieuses. A la suite de ces discours, on trouve les articles de

chaque traite; mais il fallait ou les rapporter tous, ou ne rap-

porter que ceux qui sont en vigueur. Le troisi^me volume, que

I'auteur vient d'ajouter aux deux premiers qui etaient d6ja

conntis, renferme les trois derniers traites et me parait fort in-

ferieur aux volumes precedents. Ce n'est, pour ainsi dire,

qu'une copie des traites et de quelques pieces qui y ont rapport,

soit que I'auteur n'ait pas donne a cette addition les memes
soins, soit qu'il ait manque de courage en parlant d'evenements

trop recents. Cette derni^re opinion me parait d'autant plus

vraisemblable, que M. I'abbe de Mably a deja pense se faire

des affaires avec son livre sur les negociations ^ ou le traite de

Versailles avec la cour de Vienne etait attaque avec beaucoup

de hardiesse. Apres tout, il vaut mieux dormir tranquillement

et se taire, et le raisonnement le plus profond et le plus lumi-

neux ne vaut pas une nuit passee a la Bastille. Le morceau de

droit politique le plus curieux est I'article s^pare qui reunit

tous les traites de commerce. Le discours qui precede ces traites

est dans les bons principes, et prouve que I'auteur a des con-

naissances.

— Les continuateurs d'ouvrages commences par d'autres

ont ordinairement la plus mauvaise reputation du monde, et ne

la meritent que trop souvent. M. Villaret est peut-etre le seul

1. La premiere Edition 6tait de 1748, 2 vol. in-12; la seconde, celle que Grimm

annonce, 1764, 3 vol. in-1'2. ( T.)

2. Principes des negociations, 1757, in-12.
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qui fasse exception de cette rfegle. Depuis la mort de I'abb^

Velly, il s'est mis k continuer VHisloire dc France commenc6e

par celui-ci, et, de I'aveu de tout le monde, son travail est tr6s-

superieur a celui de son predecesseur. Cela n'6tait pas fort dif-

ficile. L'ouvrage de I'abbe Velly avait et6 fort prone; toute

I'Academie des inscriptions s'interessait a lui faire une reputa-

tion : les gens mediocres sont toujours surs de trouver des pro-

neurs et des partisans, tandis que les bommes superieurs sont

obliges d'arracher les suffrages. Le plan sur lequel I'abbe Velly

pretendait avoir travaille etait excellent. Ullistoire de France,

sous sa plume, ne devait pas 6tre un ramassis de recits de ba-

tailles, comme dans le P. Daniel, mais un tableau des moeurs de

la nation avec les epoques des lois et des revolutions. Toute

histoire doit sans doute 6tre ecrite sur ce plan ; mais, apr^s ce

bel expos6 de I'abb6 Velly, on est tout etonne de lire une his-

toire gu6re moins ennuyeuse que celledu pauvre jesuite Daniel,

et surtout ecrite dans un ton bourgeois qui degoute. C'est que,

quoi qu'en disent nos pedants, I'histoire ue pent eire ecrite que

par un philosophe ; et cette sorte de critique, qui est n^cessaire

a un historien de siteles barbares et de temps obscurs, est en-

core une qualite bien rare. Depuis que la quality d'homme de

lettres est separee de celle d'homme d'J^tat, les historiens ont

disparu, et le talent de I'histoire est devenu de tous les talents

le plus rare. M. Villaret vient de donner le treizieme et le qua-

torzi^me volume de son ouvrage.

— II faut conserver ici un sonnet de Crudeli, poete celfebre

en Italie par ses talents et par ses malheurs ^ Crudeli doit etre

compte au nombre des meilleurs poetes de cette patrie du

genie, et c'est la derniere victime de I'lnquisition: des moeurs

plus douces ayant triomphe enfin dans cette belle contree de

I'Europe, malgre les prfitres, de la cruaute de ce tribunal abo-

minable. Je ne sais pourquoi on a oublie ce sonnet dans le re-

cueil des po6sies de Crudeli. On ne pent rien lire de plus beau,

de plus noble et de plus poetique. C'est la Virginitc qui parle a

ri^pous6e.

1. Thomas Crudeli, ne cii 1703, mort en 1745, detenu, puis pers6cut6 par I'ln-

quisition. Son^recueil est intitule Rime e prose del dottor Crudeli, Paris, 1805,

in-12. ( T.)— La traduction de ce sonnet par Diderot a <5t6 publiee tome IX, page 70

de I'^dition Gamier fr^res.
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PER LE NOZZE d'uNA DAMA MILANESE.

Del letto marital questa 6 la sponda,

Pill non lice seguirti : io parto; addio.

Ti fui custode dall' etk piii bionda,

E per tegloria accrebbi al regno mio.

Sposa e madre or sarai, se il ciel seconda •

L'Insubra speme ed il comun desio.

Gii vezzeggiando ti carpisce e sfronda

I gigli amor die di sua mano ordio.

Disse, e disparve in un balen la Dea,

E in van tre volte la chiam6 la bella

Vergine che di lei pur anche ardea.

Mascese intanto sfolgorando in viso

Fecondita, per man la prese, e diella

Al caro sposo, e '1 duol cangiossi in riso.

EPITAPHE DE M"'*" LA MARQUISE DE POMPADOUR,

MORTE LE 15 AVRIL 1764'.

Ci-git d'£tiole et Pompadour,

Qui charma la ville et la cour;

Femme infidele et maitresse accomplie :

L'Hymen et I'Amour n'ont pas tort,

Le premier, de pleurer sa vie,

Le second, de pleurer sa mort *.

— M. Dorat, ou son ami M. de Pezay, vient de faire impri-

mer dans la meme brochure une Leltre d'Alcibiade H Glycdre,

bouquetiere d'Athenes, suivie d'une Lettre de Venus k Pdris^

et d'une £pilre d la maitresse que j'aurai j le tout orne

d'estampes et de vignettes ^ VoiU encore trois morceaux de

1. La Biographie universelle dit le 14; mais Bachaumont et Coll^ sont d'accord

avec Grimm. (T.)

2. Les Memoires secrets rapportent aussi cette autre <5pitaphe :

Ci-git qui fut vingt ans pucelle.

Quiaze ans catin, et sept ans maquerelle.

3. Cette brochure est de Pezay, et a cte souvent attribute a Dorat; elle est ornt^e

d'une figure, de trois vignettes ct de deux culs-de-lampe graves par Alliamet, Lon-

gueil et Lemire.
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poesie dont aucun n'est bon ; le dernier seul est passable, et

encore faut-il 6tre excessivement indulgent. Messieurs, vous

vous faitestrop imprimer. Si vous ne finissez, nousdirons inces-

samnient que vous nous vendez les jolies images de M. Eisen

pour faire passer vos vers, qui ne le sont point du tout.

— M. Duclairon vient de faire imripmer sa tragedie de Crom-

ivcllj et en m6me temps il en a paru une autre aussi en vers et

en cinq actes. On pretend qu'elle est d'un ci-devant soi-disant

le P. Marion, jesuite *. Quoi qu'il en soit, elle est encore un

peu plus mauvaise que celle de M. Duclairon. Gelui-ci a pris

pour sujet de sa tragedie le moment de la mort de Cromwell

;

i'autre, au contraire, le moment du supplice du roi Charles I«\

Ce poete est froid et plat, et I'expression est chez lui toujours

k cote de I'idee, ce qui est une marque certaine de I'absence

du talent. Tout le role de Charles consiste a dire des injures a

ses ennemis. Le poete, en revanche, peint ce roi infortune

comme un Titus ou un Trajan. On sait assez que Stuart n'6tait

pas cela, et qu'il ne ressemblait ni a un bon ni a un grand roi.

11 assure cependant que

La vertu d'un grand roi, c'est d'etre d^bonnaire.

Cette vertu n'areussi qu'au roi des Juifs, dont le royaumen'etait

pas de ce monde et dont le but etait de se faire crucifier pour

notre salut. Mais depuis le sort de Louis le Debonnaire, qui

perdit une grande monarchic form6e par son p^re, les rois de la

terre devraient etre degoutes de cette epithete. Cromwell, de

son cote, dit dans un monologue :

II n'est pas temps encor de nous faire connaitre;

Je veux etre tyran, mais non pas le paraitre.

Quel est I'homme qui se soit jamais propose d'etre tyran?

On est dur et cruel de caractere, on fait des injustices et des

abominations pour parvenir a ses fins ; mais nos poetes font

prendre k leurs acteurs le metier de tyran, comme nos grands

marchands de la rue Saint-Denis ach6tent a leur fils un office

/ de conseiller au Parlement.

1. La Mort de Cromwell, trag(5d)c du P. Marion, fut representee h Marseille, et

imprimie k Paris en 1764. (T.)
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15 aoAt 1764.

Le 1" de ce mois, on a donne sur le theatre delaCom6die-

Francaise la premiere representation de TbnoUon, tragedie

nouvelle par M. de La Harpe. G'est le second essai de ce jeune

poete dans la carriere dramatique ; mais le succ^s de TimoUon
est fort different de celui du cotnte de Warwick. On pent lire

dans Diodore de Sicile, dans Cornelius Nepos, et surtout dans

Piutarque, I'histoire de I'illustre Gorinthien que M. de La Harpe

a choisi pour le heros de sa nouvelle tragedie. On sait que,

plein de ce fanatisme de la liberte et de la patrie qui a produit

dans tons les temps des actions si grandes et si m6morables, il

se mit a la tete de ces genereux citoyens qui d^fendirent la

republique contre la tyrannie de son frere Timophane, et que,

n'ayant point r^ussi a lui inspirer des sentiments plus moderes,

11 consentit enfm k sa perte, non sans un regret extreme.

Timophane fut assassine en presence de Timoleon. Cette action

heroique, a laquelle Gorinthe dut la conservation de sa liberte,

fut admiree par les uns et blamee par les autres. Sa propre

m^re ne put lui pardonner la perte d'un fils coupable, et Timo-

leon en concut un si violent chagrin qu'il renonca aux affaires

pour vivre dans la retraite a la campagne; mais lorsque les

Corinthiens eurent resolu d'envoyer des troupes en Sicile pour

secourir la ville de Syracuse, qu'ils avaient fondee, contre les

usurpations de ses tyrans et des Carthaginois, Timoleon fut

nomme pour etre a la tete de ces troupes. 11 alia done faire la

guerre en Sicile, et, apres dix ans d'exploits et de succes

incroyables, il parvint a delivrer cette ile de I'esclavage, et a

rendre la liberte et des lois a Syracuse. 11 y jouit longtemps de

ses travaux et de sa gloire, et mourut sans avoir revu sa patrie.

Voila le precis de la vie de Timoleon.

Cette piece n'a point reussi. Elle aurait eu cependant quel-

ques representations sans un accident arrive a un des principaux

acteurs. Timophane Le Kain s'est donne une entorse qui I'a mis

hors d'etat de jouer. Je doute que cette piece reprenne apres

le retablissement de I'acteur ; elle n'a que trop confirme les

craintes de la plus saine partie du public sur le talent de M. de

La Harpe, et il me parait maintenant decide que ce jeune poete

\u 4
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n'aura jamais de succ^s solides dans la carri6re dramatique.

Quoique Ic plan de TimoUon soil trfes-informe, comme vous

pouvez voir, il etait aise cependant de montrer du talent dans

I'ex^cution de ce plan. Timoleon pouvait 6tre grand ettouchant,

la situation de cette m^re pouvait etre pathetique ; I'amour

meme de Timophane et d'l^ronime, tout absurde qu'il est, pou-

vait n'6tre pas sans quelque inter6t ; mais malheureusement

RI. de La Harpe n'a point de sentiment • il est toujours froid, il

manque partout de chaleur etde force tragique. La tragedie de

TimoUon a le plus grand de tous les defauts, celui auquel rien

ne pent reraedier, le defaut d'inter^t. Le talent de M. de La

Harpe se borne a ecrire purement et correctement, et c'est un

nitrite sans doute, dans cette foule d'ouvrages d'un style bar-

bare qu'on voit successivement paraitre et disparaitre sur nos

theatres. Vous trouverez dans la tragedie de TimoUon plusieurs

tirades bien faites, quoique deplacees quant au fond et quant

au ton ; comme morceaux detaches, on pourra les lire avec

plaisir. M. de La Harpe pourra reussir dans des genres de poesie

plus froide, pour ainsi dire, comme dans les epitres, dansl'he-

roide, etc.; mais s'il fait jamais une tragedie, je serai bien

trompe. On dit souvent que nous approchons de notre hiver, et

il faut bien que cette saison vienne apres les autres. Si cela est,

on pent dire que M. de La Harpe est notre soleil du mois de

novembre. C'est bien toujours le soleil, mais sans chaleur, sans

force, sans action ; il ne sait ni atteindre, nipen6trer, ni r6pan-

dre cette influence puissante et douce quiporteatoutelanature

I'existence et la vie.

— M. Drouais le fils, peintre de I'Academie, vient d'expo-

ser, dans une salle du palais des Tuileries, le portrait de M'"^ de

Pompadour, de grandeur naturelle, travaillant au metier dans

un cabinet ou Ton voit d'un cote une large draperie formee par

des rideaux, de I'autre des livres, des instruments de peinture

et de musique, etc. Devant le metier est un petit epagneul

regardant sa maitresse qui a suspendu son travail et qui parait

mediter. Ce tableau, qui est un chef-d'oeuvre, a ete acheve

depuis la mort de cette femme c61^bre. La tete etait finie d6s le

mois d'avril de 1763. On ne peut rien ajouter a la grace de la

figure, quoique dans une situation peu favorable a la peinture,

k la nchesse et au fini des habits, au gout qui regne dans Ten-
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semble : le petit chien m'a paru ce qu'il y a de moins bien.

Tous les maitres de notre Academic ont peint M'"* de Pompa-

dour ; mais, a mon gre, Drouais les a tous surpasses. G'est le

seul homme qui sache peindre les femmes, parce qu'il sait les

faire ressembler sans nuire a cette delicatesse et k cette grace

qui font le charme de leur physionomie. Aussi, je suis per-

suade que toutes nos femmes voudront d^sormais 6tre peintes

par Drouais.

A cote de ce grand et beau tableau, qui est k vendre, a ce

qu'on pretend, il a expos6 le portrait d'un petit Anglais de huil

ou dix ans, fils de milord Holland. Get enfant est habill6 ^I'an-

glaise, avec une petite fraise autour du cou, les cheveux cha-

tains, bien peignes, plats et sans poudre. Ce petit morceau est

k tourner la t^te.

— Feu M'"^ la princesse de Galitzin, femme du ministre

plenipotentiaire de Russie k la cour de Vienne, eprise du talent

de M"^ Glairon, avait fait peindre cette celebre actrice enMedee

traversant les airs dans son char magique, et montrant a son

perfide epoux ses enfants egorges a ses pieds. Ce tableau, exe-

cute par Carle Van Loo, le premier de nos peintres, et de m^me
grandeur que celui du Sacrifice d'Iphigdnie, que ce maitre a fait

pour leroi de Prusse, a ete expose en son temps au Salon, non

sans essuyer beaucoup de critiques. La ligure du Jason, entre

autres, fut g6neralement condamnee, et Ton dit que le peintre

I'a retouchee depuis ; celle de I'actrice etait trfes-ressemblante.

Depuis que M"" Glairon est en possession de ce grand et magni-

lique tableau, le roi a ordonne qu'il fut grave k ses d6pens, et a fait

present a I'actrice de la planche. Cette estampe paraitra dans le

courant du mois prochain ; on dit qu'elle sera parfaitement bien

execut6e, et que I'exemplaire coutera un louis. Ceux qui seront

curieux d'avoir une belle epreuve ferontbien de sedep^cher',.

— Lorsque j'etais a Geneve, il y a quelques annes, M. de

Voltaire avait fait acquisition d'un etalon danois bien vieux,

avec lequel il se proposait d'etablir un haras dans sa terre. 11

avait une demi-douzaine de vieillesjuments qui le trainaient»

lui et sa nifece. Un beau matin, I'oncle se mit, lui et sa niece, k

i. Grimm modifie un peu cette annonce dans la lettra du 1" du mois sui-

Vunt. (T.)
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pied, pour abandonner les six demoiselles aux plaisirs de l'6ta-

Ion ; 11 esperait 6tre dedommage de cette petite g6ne par une

belle race de chevaux danois n6s aux Delices, prfes Genfeve. Ses»

essais ne furent point heureux ; les efforts du vieux danois ne

fructifi^rent point ; ct-pendant son maitre nous en donnait tons

les jours le spectacle dans son jardin au soriir du diner. II

voulaitsurtout le montrer aux femmes qui venaient diner chez

lui. « \enez, mesdames, s'ecriait-ii, voir le spectacle le plus

auguste ; vous y verrez la nature dans touie sa inajeste. » Cette

folie, qui nous amusa longtemps, a donn6 k M. Huber I'idee

d'une decoupure tr6s-plaisante qu'il vient d'envoyer a Paris k

son commissionnaire, qui veutla vendre dix ou douze louis. On

voit au milieu du tableau la jument saillie par I'etalon. A cote,

sur une butte un peu elevee, on voit Voltaire, son habit bou-

tonn^, sa grande perruque, et par-dessus un petit bonnet : c'est

son accoutrement ordinaire. II est parlani ; il est plein d'en-

thousiasme. 11 a saisi une jeune fille par la main pour lui

montrer I'auguste spectacle. Elle recule, et fait les plus grands

efforts pour se degager. A cote d'elle, sa compagne se met a

courir de toutes ses forces, de peur d'etre aussi saisie par

Voltaire. Derriere ce groupe, on voit deux hommes qui se tien-

nent les cotes de rire. Dans le fond on voit un chateau, et sur un

balcon de ce chateau unefemmeque les mauvais plaisants di-

sent ressembler k M'"* Denis : cette femme regarde le spectacle

auguste avec une lunette d'approche. De I'autre cote de la

jument, on voit une paysanne avec son mari, ayant un petit

enfant dans ses bras et regardant paisiblement I'auguste spec-

tacle. Cette derni^re idee, pleine d'esprit et de delicatesse,

acheve de rendre ce morceau precieux ; elle tempore ce que le

reste pourrait avoir de trop libre. C'est une idee que notre

Greuze n'aurait pas dedaignee. Ce Huber est un honime plein

de genie et d'un talent unique. II peut dire hardiment a Voltaire et

a Greuze, et a tous les peintres du monde ; Anch'io son pittore.

— On dit que la Faculte de medecine vient enfin de se de-

cider en favour de la tolerance de I'inoculation. Si cela est, il

ne lui a fallu que quatorze mois pour prendre un parti sense,-

ce n'est pas trop. Depuis le petit livre de M. Gatti ', qui est le

\. Voir la lettre du 15 mars prcct'-dent, tome V, page i72.
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seul qui resteia sur cette question, il a paru une Dissertation

neutre sur V inoculation \ qui lui est tr^s-oppos6e; une autre

brochure qui a pour titre XInoculation de la petite virole ren-

voyie d. Londres, par M. Le Hoc', qui s'appelle aussi Candide,

et qui n'est que bete; M. le comte de Lauraguais, enfin, a pu-

bli6 des Observations critiques ^ sur une luttre que M. Gatti a

fait imprimer I'annee derniere *, et qu'il aurait aussi bien fait

de garder dans son portefeuille. Quant a la brochure de M. de

Lauraguais, c'est, comnie de coutume, un bavardage obscur et

sans but; la lettre qui se trouve a la fin, adressee a I'auteur de

Candide, pour savoir si celui qui a ecrit contre I'inoculation

est le veiitable Candide, pouvait etre tr^s-plaisante, et ne Test

point du tout. M. de Lauraguais cherche loujours a occuper le

public de lui, mais malheureusement ce n'est pas toujours a son

avantage. II vient de faire annoncer dans les journaux qu'il a

decouvert une porcelaine superieure a toutes les autres. Cela

pourrait bien etre vrai; mais I'interet de la verity oblige de

dire que cette decouverte est due a M. de Montamy, premier

maitre d'hotel de M. le due d'Orleans, qui a donne son secret a

M. de Lauraguais, il y aplusieurs annees, dans I'esperance qu'il

ferait la depense necessaire pour le porter a sa perfection. Jus-

qu'a present, M. de Lauraguais n'a fait que deranger les essais

de MM. Koux et d'Arcet, deux chimistes habiles qu'il a employes

et qui sont tres-propres a conduire une entreprise bien com-

menc^e. Au reste, le but de M. de Montamy etait de vendre

une assiette de porcelaine huit ou dix sous au plus ; il pretend

que ce n'est pas la peine de se tounnenter pour faire une por-

celaine d'un prix exorbitant. La sienne a tous les caract^res de

la vieille porcelaine du Japon; mais aussi longtemps que M. de

Lauraguais s'en m-^lera, je crains bien que, malgre ses an-

nonces, elle ne devienne jamais commercable.

— On a annonc6 aussi avec beaucoup d'emphase, dans nos

i. Dissertation neutre sur I'inoculation de la petite verole, Amsterdam et Paris,

1764, in-i2.

2. 1764, in-4».

3. Memoire sur I'inoculation, lu d I'Academie des sciences, Paris, 1763, in-12.

4. Lettre de M. Gatti d M. Roux sur I'inoculation de la petite verole, 1763,

in-12. Gatti a encore public, en 1707, Nouvelles Reflexions sur la pratique de I'ino-

culation, in-12.
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papiers publics, !'importante decouverte de M. Poissonnier,

m^deciii, qui pretend faire 6poque dans le Biscours d'Antoine

Vadd aux Welches, pour avoir invents le secret de dessaler I'eau

de la mer. II y adix ou douze ans qu'un Anglais, nomm6 Apelby,

trouva ce secret, et re^ut une recompense du parlement d'An-

gleterre. Cette d6couverte fut cependant negligee k Londres,

comme il arrive volon tiers lorsque les choses ne sont pas d'une

n^cessit^ immediate. M. de Masones, alors ambassadeur d'Es-

pagne en France, eut la curiosite de faire rep^ter le precede

d'Apelby par M. Rouelle, le premier de nos chimistes. II fit

venir plusieurs tonneaux d'eau de la mer, et M. Rouelle la des-

sala parfaitement en suiva^nt les procedes d'Apelby, qu'il ap-

prouva. Cette operation se fait par I'alcali fixe combine avec

de la chaux vive ; la chaux m^me toute seule sufiit pour produire

cet effet. Elle decompose et pr6cipite la partie bitumineuse de

Ja mer; quant a la partie saline, on sait bien que les sels ne

montent point dans la distillation. Voila le secret d'Apelby et

celui de M. Poissonnier. Ce dernier, pour donner a son secret

un air de nouveaut^, pretend que I'eau de la mer ne contient

point de bitume; mais nos chimistes disent qu'il se moque du

public. 11 se peut que M. Poissonnier ait trouve le moyen de

rendre la machine qui distille plus simple, moins embarrassante

pour les vaisseaux, ou d'6conomiser le charbon necessaire h.

rop6ration, etc., et Antoine Vade, qui est I'ennemi jur6 des

charlatans, sera charm6 de lui rendre justice a cet egard, lorsque

la machine dessalatoire sera devenue aussi commune sur nos

vaisseaux qu'elle est pr6n6e dans nos gazettes.

— Le nombre des bons esprits est toujours excessivement

petit ; le sort des autres, c'est d'etre absurde, soit qu'ils s'attachent

aux premiers, soit qu'ils cherchent a les combattre. Aristote etait

un grand philosophe; voyez ce que les scolastiques en ont fait.

Le m6me sort attend les Newton, les Montesquieu, tous lesphi-

losophes modernes qui ont bien merite de I'humanite par leurs

ouvrages. Dans la foule des esprits absurdes, les uns les atta-

queront a outrance, les autres embrasseront leurs idees sans

en connaitre I'^tendue et les bornes; on poussera tout a I'ex-

tr^me; on oubliera que de la verity et du bon sens a I'absurdite

il n'y a qu'un pas, et, a force de bavarder, on introduira un

jargon barbare et inintelligible. J'ai bien de la peine a croire
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que rinvention de rimprimerie puisse prevenir ou reculer cette

chute, quand je vols combien la raison a peu de defenseurs

dont elle puisse se glorifier. Un Genevois, M. Roustan, qui pre-

che actuellement la loi de Dieu dans une chapelie de Londres,

qui a autant de chaleur que de sottise, au demeurant singe de

J. -J. Rousseau, a public en Hollande une Offrande aux aulcls

€t ii la patrie ^, dans laquelle il defend le christianisme contre

les attaques de son ami Rousseau. Le resultat de son bavardage,

c'est qu'il faut etre calviniste pour ^tre bien gouverne. Ensuite

il prouve, contre le SiMe de Louis yf/Tpar M. de Voltaire,

que les quatre beaux si^cles de litterature ont produit beaucoup

de malbeurs et de crimes,- item, que Louis XIV a commis beau-

coup de fautes et d'injustices; ce qui empeche, conime vous

voyez, que Moli^re et La Fontaine ne soient de grands poetes,

le Poussin et Le Sueur de grands peintres. Le dernier morceau,

sur les raoyens de tirer un peuple de sa corruption, est egale-

ment pitoyable.

Un Roustan fraicais, que je neconnais point, vient de nous

envoyer d'Abbeville en Picardie une brochure de quarante

pages, tout aussi lumineuse et bien raisonnee; elle a pour titre

le Fanatisme des philosophes. On attribue cette brochure a

M. Gresset; mais j'ai de la peine a le croire si plat^ Get auteur

eclaire, quel qu'il soit, pretend que les philosophes portent la

pourriture partout, et que les princes qui ont ete eleves par

eux n'ont ete que des monstres, temoin Neron et Alexandre le

Grand, qu'il associe ensemble; et il nous assure que si ce dernier

n'etait mort au milieu de sa carriere, nous en aurions vu des

forfaits execrables. II dit aussi que si Ton avait rendu justice a

Leibnitz, il serait mort aux Petites-Malsons. Quant a 1' educa-

tion, je ne sais si c'est la crainte d' avoir des Nerons ou des

Alexandres qui a fait oter aux philosophes le dangereux emploi

1. Offrande aux autels et a la patrie, ou Defense du christianisme, 176i, in-S".

Lc m6me Roustan (n6 en 173i, mort en 1808) a public plusieurs autres (5crits

dans les mfemes id^es. Ses Letlres sur I'etat present du christianisme, 1768, in-12,

lui valurent des Remontrances du corps des pasteurs du Gevaudan, d Ant.-Jacb.

Roustan, pasteur Suisse d Londres, dans les OEuvres de Voltaire.

"2. Cette brochure (176i, in-S") n'etait pas de Gresset, mais de I'avocat Lin-

guet. (T.)
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d'eievei* les princes; mais, grace au ciel, du moins dans les

£tats catholiques les pretres ont bien garanti les peuples de cat

afl'reux malheur, et je ne connais aujourd'hui, de tous les princes

de la communion romaine, que le fils de I'infant don Philippe,

6leve par le philosophe Gondillac, qui coure risque d'etre un

monstre abominable. Si une grande princesse de nos jours * a

voulu confier rheritier de son trdne a un philosophe*, j'espfere

qu'elle fremira du danger qu'elle a coliru, en lisant I'auteur du

Fanatismc des philosophes^ et qu'elle le mandera lui-m6me

d'Abbeville en Picardie pour former le successeur de ses vertus

et de sa gloire par ses maximes pleines de raison et de lumi6re.

Les pliilosophes, qui sonl la source de tous nos maux, et

qui, entre autres, nous ont fait perdre tant de batailles pendant

la derniere guerre, sont aussi cause de la chule de I'opera fran-

cais, ainsi que de I'ancien opera-comique en vaudevilles, et de

la fureur avec laquelle on court au nouvel opera-comique en

musique. On a deplor6 cet aveuglement dans une feuille inti-

tulee les BtUadins^ ou Melpomene veng^e, ou Ton prouve que

le degout du si6cle pour I'opera francais est une suite de la

corruption des moeurs et de I'extinction du patriotisme. Un ba-

ladin a voulu r^pondre a cet auteur chagrin % qui lui a oppose

tout de suite son dernier mot en replique.

— M. Bouchaud, docleur agr^ge de la Faculte de droit, et

qui nous a donn6 sur la fm de I'annee derniere un essai fort

ennuyeux sur lapoesierhythmique desanciens, vient de traduire

de I'anglais deux volumes in-12, YHistoire de Julie Mandeville,

en lettres^. Dieu pardonne aux auteurs de la Gazette litliraire

de nous avoir annonce I'original de cet ouvrage comme le meil-

leur romanqui aitparu en Angleterre depuis ceux de Richardson,

car on ne pent rien lire de plus mediocre et de plus insipide; je

crois, Dieu me pardonne, que j'aimerais encore mieux avoir fait

le roman de M'"-- de Beaumont. On dit que la catastrophe de ce

roman anglais, dont on ne connait point I'auteur, est fort pathe-

tique; il est vrai que I'auteur tue ses h6ros k la fm du roman.

\. Catherine.

2. D'Alembert.

3. Reponse aux Baladins, Bachaumont ne nomme pas non plus les auteurs de

cesecriis. (T.)

4. Traduit de mistress Fr. Brooke.
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sans aucune raison, sans aucune necessite, sans aucune vrai-

semblance, et qu'il n'est pas gai de voir mourir a la fleur de

son age cette pauvre Julie que I'auteur nous assure etre char-

mante, et ce pauvre Henri Mandeville, son amant, qu'il nous

donne pour un gar^on accompli. Quant a cette egrillarde de

milady Anne Wilmot, qui, malgre sa coquetterie et son air

6tourdi, est une fort honn^te femme et la meilleure enfant du

monde, elle a un bien mauvais ton en francais. Reste k savoir

si c'est la faute de Tautaur anglais ou de son traducteur. Dans

le temps de la dispute sur la musique, M. Bouchaud fr6quentait

le coin de la Reine et tenait pour la musique italienne, ce qui

lui attira des injures de la part du parti oppose, et on I'appela

dansquelques brochures le loiird agr^ge du coin. Si, par hasard,

cette epith^te 6tait bien plac^e, il serait tout simple que le style

de milady Anne eiit perdu sa grace et sa gentillesse dans la

traduction.

— Le Citoyen du monde, ou Leltres dun philosophe chinois,

voyageant en Anglelcrre, a ses amis dans VOrient, composent

un recueil de trois volumes in-12 qu'on a aussi traduit de I'an-

glais^ Depuis que M. de Montesquieu a fait voyager un Persan

en France, ce qui nous a valu le charmant et sublime recueil

des Leitres persanes, plusieurs ecrivains ont pris cette tournure

pour faire la satire de nos moeurs et pour nous precher la morale

;

mais de tous les voyageurs orientaux, vous n'en trouverez pas

de plus detestable que le philosophe chinois qui vient de paraitre

en francais.

— Dictionnaire domestique portatif, contenant toutes les con-

naissances relatives ii Vcconomie domestique et rurnle, oil Von

dHaille les differentes branches de Vagricidture, la 7naniire de

soigtier les rhevaux, celle de nourrir et de conserver toutes sortes

de bestiaux, celle d'ilever les abeilles, les vers ii soie, et dans

lequel on trouve les instructions n^cessaires sur la chasse, la

piche, les arts, le commerce, laprocedure, V office, la cuisine, etc.

,

par une society de gens de lettres. Je ne connais pas de meilleure

plaisanterie que ce titre d'une nouvelle compilation qui vient

i. (Traduit d'Olivier Goldsmith par P. Poivro.) Amsterdam, I7Ci, 3 vol. in-12.

Alphonse Esquiros a traduit les lettres qui concernent I'Angleterre sous le litre de

Voyage d'un Chinois en Angleterre, Leipzig, 1860, in-16.
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de paraltre en trois volumes. J'esp^re qu'incessamment une so-

ciet(^ tie metayers, de laboureurs, de p^cheurs, de jardiniers, de

cuisiniers, nous donnera un dictionnaire de poesie, de philoso-

phie, de m^taphysique et de morale.

— Aux ouvrages sans nombre qui ont paru sur I'education

depuis deux ou trois ans, on pent ajouter un Plan d'etudes et

d^dducation^ qui vient de paraitre. G'est du bavardage, ainsi

que tout ce qui a 6te ecrit dans ces derniers temps sur cet objet

important. II n'y a qu'un philosophe homme d'j^tat qui puisse

entreprendre une tache pareille avec succ6s ; mais cette espece

d'hommes est bien rare. Le petit Essai de M. de La Ghalotais,

procureur general du roi au parlement de Bretagne, qui a paru

I'annee derniere, est le seul ecrit sur cette mati^re qui merite

d'etre conserve,

— Un vieux chanoine de Saint-Louis-du-Louvre, appel6

I'abb^ Clement, vient de nous donner son recueil d'odes, d'epi-

tres, d'epithalames, de cantatilles, de bouquets, de rondeaux, de

fables, d'6trennes, d'epitaphes, d'impromptus et autres inepties

rimees*; mais le vieux bonhomme parle dans sa preface avec

tant d'ing6nuite de ses enfants qu'on n'a pas le courage d'en

dire du mal. Ces vers sont diablement plats et d'idees et d'ex-

pressions ; mais le chanoine est si vieux et si bonhomme ! II y
avait autrefois a Paris un Clement, de Geneve, assez mauvais

sujet, qui avait fait une trag^die de Mirope, et que M. de Vol-

taire appelait Clement Maraud pour le distinguer de Clement

Marot ; il faudra une troisi^me epithete a noire chanoine. Voici

une de ses strophes, qui me tombe sous les y eux :

Virgile, Cic6ron, Ph^dre, Salluste, Horace,

De leurs doctes 6crits formerent mes plaisirs.

Descartes m'6claira. Thomas, qui prit sa place,

Occupa quatre ans mes loisirs.

Si nous ne sommes pas frappes de I'absurdite de cette suc-

cession, c'est qu'on sefait a tout; mais relever Ciceron par saint

Thomas dans I'institutionde la jeunesse, c'est une des plus fortes

1. (Par I'abb^ Sutaine, chanoine r6gulier de Saint-Aatoine.) Paris, 1764, in-12.

2. OEuvres diverses, Paris, 1764, in-12.
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impertinences qui soient entrees dans I'esprit humain, Vous en

trouverez dans ce recueil beaucoup du propre cru du bon cha-

noine.

— Les Amours champetres de Zfzoroide et Alcidon, el de

NoHim el Agathe, sont deux contes en vers insipides et plats,

d'un poete anonyme. Jamais il n'a paru une si grande quantity

de mauvais vers que depuis le retablissement de la paix en Eu-

rope. G'est aux politiques a chercher la liaison qu'il y a entre ces

deux eflets moraux.

— II parait encore un autre recueil, en vers, de Pieces choi-

siespour la loilette des dameSy d la grecque^. G'est une rapsodie

detestable.

— La Vic du R. P. de Condren, second gin^ral de la con-

gregation de rOratoire en France^, est, de comptefait, le dou-

zifeme ouvrage publie par M. le marquis de Garaccioli, colonel

au service du feu roi de Pologne, electeur de Saxe. Ge colonel

est, avec ses ecrits, un des grands fleaux du xviip si^cle. Si le

proverbe « tels colonels, telles troupes » est vrai, on ne doit pas

s'etonner de la gloire des troupes saxonnes pendant la derniere

guerre.

SEPTEMBRE

1" septembre 1764.

Lorsque des moeurs douces et une ame sensible et tendre

sont accompagnees de ces qualites fortes qui, dans I'occa-

sion, font faire de grandes choses, il en r^sulte un caractere

d'heroisme tout a fait pr6cieux, soit pour I'histoire, soit pour

la poesie. Tel etait celui de Timol6on; il ne se borne pas

a captiver I'admiration, il inspire encore le plus tendre

1. Toussaint Masson a publi6 en 1757 un volume de Poesies badines et galantes,

oil se trouvent des epigrammes d la grecque. Serait-ce celui dont parle Grimm et

auqucl on aurait mis un titre nouveau?

2. Paris, 1764, in-12.
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int6r6t, et ce sentiment d'amitie m6le de respect qu'il est

si doux, si delicieux d'eprouver. Bon fiis, bon fr^re, bon

ami, a n'examiner que son caract^re prive, on le prendrait

pour un de ces hommes aimables et utiles, orn^s de mille

bonnes qualites, capahles de remplir avec honneur des-

places m6me distinguees dans I'litat, mais qui ne paiaissent pas-

appeles aux premiers roles, toujours aussi epineux et difficiles que

glorieux et brillants. Ge n'est que lorsqu'il s'agit de patrie et de

liberie que Timoleon devient un heros. Mors son grand coeur

se d^ploie sans perdre ce caractfere de douceur qui lui est

naturel. Sans connaitre cette eflervescence desang et cette impe-

tuosite qui paraissent necessaires au developpement des qualites

heroiques, il execute les plus grandes choses avec autant de

nerf que de reflexion. Montaigne disait que les heros vont

assaillant le sort pour le dompter, tandis que Timoleon ne sait

lui opposer qu'une contenance tranquille, mais inebranlable.

Les premiers vont ordinairement k la gloire par une route

prompte et brillante; mais si la reputation des heros de I'espece

de Timoleon est un peu plus lente, elle est en revanche biea

plus solide et bien plus touchante. Plus un homme reunit de

qualites en apparence oppos6es, plus son caractfere est pr^cieux.

et rare. Son frere Timophane etait un de ces hommes brillants-

et temeraires dont il n'y a que le succ^s qui puisse justifier les

entreprises; il avait sur Timoleon tous les avantages que don-

nent I'age et le credit, avec une presomption et une confiance

sans bornes ; mais le genereux Timoleon avait repris sur son

fr6re, au risque de sa vie, un avantage infiniment plus grand.

N'etant encore que simple soldat, il avait eu le bonheur de sau-

ver la vie a Timophane, dans un combat que celui-ci, comman-
dant deja en chef des troupes de Corinthe, avait engage avec

autant de precipitation que de tem6rite. Avoir sauve la vie

d'un fr^re que votre devoir vous condamne ensuite a immoler

au salut de la patrie, voilk un de ces hasards singuliers qui

paraissent plus tenir de I'arrangement d'un roman que de la

verite historique. Quoi qu'il en soit, Timophane s'etant attache

par ses mani^res brillantes et populaires, non-seulement les

troupes de la republique, mais m6me une partie du peuple, et

voulant se servir de son credit pour changer la constitution de
rjilat et s'en rendre maltre, Timoleon commenca tout aussitot
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son r6le de citoyen vertueux et invinciblement attache a la

patrie. Son age ne lui donnait encore que pen de poids dans la

i^publique, et pen de credit sur I'esprit de son fr^re. II essaya

longtemps inutilement de le ramener, k force de pri^res et

d'instances, a une conduite plus moderee; mais nevoyant point

d'esperance de reussir, il ne balan^a plus k le sacrifier au salut

public. Plutarque dit que, s'etant rendu chez Timophane avec le

propre fr^re de sa femme et un devin, et I'ayant conjure de

nouveau dese rendre a son devoir, et Timophane ayant repondu

^ ses remontrances, d'abord par des plaisanteries, ensuite avec

<5olere, Timoleon, voyant tout succ^s desespere, se retira a I'e-

cart, se couvrit le visage et se mit a pleurer, tandis que les

^utres tu^rent son malheureux frfere sur la place.

Je suis si eloign^ du sentiment de ceux qui, pour approuver

<>ette action de Timoleon, voudraient qu'il eut immole son fr6re

ltii-m6me dans un transport d'enthousiasme pour la liberie et

pour la patrie, etqui ont de la peine a lui pardonner son sang-

froid dans cette occasion, qu'ils me paraissent vouloir faire une

action ordinaire et peut-6tre blamable d'une des plus belles

actions dont I'hisloire nous ait conserve la memoire. Nos cri-

tiques ne veulent ou ne peuvent se departir de leui*s idees mo-

•dernes et nationales, en jugeant les grands tableaux de I'histoire

<et de la poesie. lis decident de tout d'apres les prejuges que les

moeurs de la chevalerie out repandus dans I'Europe moderne.

Ces moeurs ont aussi leur interet et leur caract^re; elles sont

belles et poetiques, pourvu qu'on ne cherche pas a eriger les

prejug6s sur lesquels elles sont fondees en principes indubi-

tables, et d'apres lesquels il faille juger tons les peuples de la

terre. Si dans nos idees il n'y a qu'un homme vil qui puisse

assaillir son ennemi avant qu'il se soit mis en defense, il faut

aussi se souvenir que parmi tons les peuples de I'antiquite, si

-celebres par leurs vertus et par des siecles d'actions heroiques

et g6nereuses, il ne s'en trouve pas un seul qui ait-connu cette

k)i de generosite romanesque, et que I'honneur et lagloire d'une

nation dependent de la religion quelle a pour ses prejuges, et

fion pour les notres. L'assassinat a toujours ete le remede des

grands maux dans tous les fitats libres ; il n'est dangereux que

parce que les hommes, dont les principes sont si Versailles et la

veriu si precaire, en peuvent trop aisement abuser. Un etre
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sup6rieur et souverainement juste qui assassinerait toujours k

propos et previendrait ainsi les crimes et les malheurs publics

serait le plus grand bienfaiteur du genre humain. Cette theorie

est n^cessaire aux jeunes poetes afin qu'ils apprennent k conser-

ver k leurs personnages les moeurs de leur si^cle et de leur

nation, sans quoi ils ne feront jamais d'ouvrage d'une reputation

durable ; elle est n6cessaire encore k tout homme qui veut se

former le gout, etendre sa t6te, et se preserver de cette p6dan-

terie qui resulte du r^trecissement des idees.

Je ne sais par quelle fatalite M. de La Harpe, ayant k par-

courir un si beau champ que I'histoire lui ofTrait, s'en est 6cart6

dans tous les points. II en est resulte, pour sa tragedie, le plus

gi-and, le plus irremediable de tous les vices: c'est que le

meurtre de Timophane n'6tant plus necessaire au salut de la

r6publique devint une action indiff^rente
; je dis indiff^rente, a

cause de la faiblesse du coloris: car elle serait execrable si

M. de La Harpe avait assez de force pour donner du caract^re

k quelque chose. II a done, contre les int4i*6ts de son sujet, et

m^me en depit du bon sens, change tous les elements neces-

saires pour faire de I'assassinat de Timophane une action ver-

tueuse et heroique. Timoleon etait fr^re cadet de Timophane;

M. de La Harpe lui donne les droits et Tautorite de I'ainesse.

Timoleon n' avait encore rien fait pour meriter la consideration

publique, lorsqu'il se crut dans la necessity d'immolerson frfere,

et qu'il se r6solut a ce sacrifice; M. de La Harpe place au con-

traire cet evenement aprfes ses grands succes en Sicile, qui,

certainement, I'auraient dispense d' avoir recours k un moyen si

terrible. Suivant I'histoire, Timophane offrit a son frfere de par-

tager avec lui le ' pouvoir souverain. Cette circonstance rend

Taction de Timoleon encore plus grande et plus belle, et fournit

une des plus belles scenes de la tragedie ; mais elle est perdue

pour M. de La Harpe, parce que, dans sa pifece, c'est Timoleon

qui peut tout, et Timophane ne pent rien. Get arrangement,

6tant la necessite du meurtre, fait qu'il ne peut plus y avoir de

tragedie.

Avec un peu de jugement, M. de La Harpe aurait senti qu'il

faut que Timoleon soit un jeune homme sans reputation, sans

credit dans I'Jitat, sans autorite sur I'esprit de son fr6re, sans

influence, sans poids, pour 6tre forc6 k executer un projet dont
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la seule id6e le fail fr^mir. Ce ne peut etre que le d6but d'un

heros encore ignore; mais de combien de combats cet affreux

sacrifice ne devait-il pas etre precede ! Combien de fois Timo-

16on ne devait-il pas prendre les interSts de son fr^re contre sa

patrie, et se plaindre, dans son d^sespoir, de la rigueur de ceux

qui ne voyaient le salut public que dans la perte de son fr^re

!

Passer par tous ces cruels combats, et cependant persister,

inebranlable dans le plus g6nereux dessein, puisqu'il est seul

capable de sauver I'^tat; le consommer avec un d^sespoir k nul

autre pareil, mais le consommer: voila le plan de la tragedie de

TimoU'on. Dans celle de M. de La Harpe, Timol6on est un per-

sonnage si considerable, il a tant d'experience, tant de poids,

qu'il suffit certainement d'un mot de sa part pour ranger et rete-

nir son fr^re dans son devoir. Dans la mienne, au contraire,

c'est Timophane qui est I'homme considerable, et Timoleon n'a

d' autre ressource, apres I'inutilit^ de ses instances, que son grand

caract6re, combattu par sa douceur naturelle, mais soutenu

par sa passion pour la patrie, et par un petit nombre de bons

citoyens. C'est encore une grande maladresse d'avoir change le

caract^re que I'histoire donne aux deux freres, et qui est la source

de toutl'inter^tde ce sujet.M. de La Harpe a fait de son Timo-

phane lemeilleur enfant dumonde : c'est unmouton ; il voudrait

complaire k tous ; le dernier qui lui parle a toujours raison avec lui.

Timoleon, au contraire, est emport6 et severe, et perd ainsi ce

contraste precieux d'une ame douce et forte. II est aussi peu

heureux d'avoir plac6 dans le cours de la piece ce combat ou

Timoleon sauve la vie h. son frere : car on n'assassine pas le soir

celui qu'on a sauve le matin, et ce jour-la Timophane n'aurait

rien refus6 a un fr6re a qui il devait la vie. S'il est permis au

poete de rapprocher les ^venements, il ne doit pas oublier que

le d6faut de g6nie le plus Evident, c'est de les trop entasser et

de vouloir soutenir I'int^ret ou produire des effets a force de

mouvement et d'ev6nements successifs. Comme le coloris de la

tragedie de Timoleon est excessivement faible, vous ne serez

point etonn6 qu'il n'y ait ni moeurs ni caract^res. Je n'insiste

point sur cet amour insipide et froid dont M. de La Harpe a fait

le pivot de sa pi^ce ; tout le monde a senti qu'il fallait une

autre chaleur, une autre force de passion pour faire oublier ou

negliger k un homme les liens les plus sacres pour I'amour
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d'une mattresse. Lecomblederabsurdite, c'estde trailer ramour

k la francaise en placant la sc6ne 5, Corintlie. M. de La Harpe

devait savoir que les Grecs ayant une autre forme de gouveine-

ment, d'autres id6es de religion, de pudeur, de convenance,

leur amour ne pouvait ressembler au notre. Ce qui irrite nos

desirs, ce qui produit parmi nous les malheurs de I'amour,

c'est ce contraste et ce choc de I'int^r^t du coeur et des mojurs

de chevalerie avec les prejuges religieux, qui attachent je ne

sais quelle id6e de crime aux sentiments les plus doux et les

plus naturels ; c'est, en autorisant le commerce des deux sexes,

d'avoir assujetti I'union des coeurs a tant de conditions, d'inte-

ret, de fortune et de convenance, qu'un mariage heureux en est

devenu presque impossible. Les Grecs ne connaissaient rien de

tout cela. Les passions sont de tons les slides ; mais les mojurs

de chaque age et de chaque peuple leur donnent un ton, un

tour d'idees et d'expressions, un langage propre qu'il n'est pas

permis au poefe d'ignorer et de confondre.

— On a remis sur le theatre de la Comedie-Francaise le

Malade imaginaire de Moli^ie, avec des divertissements et la

reception du malade dans la Faculte de medecine : cette pi6ce

a fait grand plaisir a cette reprise. Ce n'est qu'une farce ; mais

quelle verve ! quel naturel ! quelle excellente plaisanterie !

Les medecins entendent mieux la plaisanterie que les pretres,

leurs confreres en fait de charlatanisme, car ceux-ci auraient

empoisonn6 Moliere s'il avail ose les devoiler et les plaisanter

comme les premiers. Le docteur Malouin, vrai medecin de la

t^te aux pieds, et dont M""" de Graffiguy disait plaisamment que

Moliere, en travaillant a ses roles de Diafoirus et de Purgon,

I'avait vu en esprit, comme les prophetes le Messie, ce bon doc-

teur Malouin nous remonlra un jour, pour nous guerir de notre

incredulite, que les verilablemenl grands hommes avaient tou-

jours respecte les medecins el leur science, h Temoin Moliere,

s'ecria I'un de nous. — Voyez aussi, reprit le docteur, comme
11 est mort. »

On a remis sur le meme theatre Deucalion et Pyrrha, Vile

sauvagc et les Graces, Irois pieces en uu acte chacutie, par M. de

Saint-Foix. Ce genre m'est insupportable par sa faussete; il ne

peut 6tre tolerable que dans les fetes theatrales, et encore y
faudrait-il de la musique, et la declamation ordinaire le rend
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trop fi'oid et trop insipide. Au reste, independamment du genre,

les deux premieres de ces pieces sont bien mauvaises; la iroi-

si6me a fait plaisir, et Al"'= Luzy a 6te fort applaiidie dans le

role de I'Aaiour, qu'elie a joue avec beaucoup de vivacity et de

gentillesse.

— La Comedie-Italienne vient de donner une nouvelle

pi6ce de M. Goldoni, intitulee le Portrait d'Arlequin \ Ge

portrait passe de mains en mains, et cause une confusion dont

il r6sulte des quiproquo sans fin. Les Italiens, et M. Goldoni en

particulier, entendent superieurement ce qu'ils appellent Vim-

broglio'y leurs pieces sont des chefs-d'oeuvre en ce genre, pour

lequel il faut beaucoup d'esprit, de finesse et d'invention. Ce

n'est pas la la bonne coinedie; elle n'a ni caracteres ni moeurs;

mais lorsqu'on a donne toute la journee aux occupations et aux

affaires, elle est bien propre k amuser et a delasser le soir.

— II existe un Diclionnaire phiiosophique portatify volume

de plus de trois cents pages, public par le z^le infatiga1)le du

patriarche des Delices; mais cela n'est vrai que pour les vrais

fideles, car pour les malveillants, il est d6montre que ce grand

apotre n'y a aucune part. Au reste, I'edition enti^re de cet

evangile precieux se reduit peut-etre a vingt ou vingt-cinq

exemplaiies *. Heureux ceux qui en peuvent avoir ! Si nous ne

sommes pas au nombre de ces 61 us, il faudra bien chercher a

obtenir communication et copie de quelques-uns des princi-^

paux articles, jusqu'^ ce qu'une heureuse temerite ait deter- \

mine quelque libraire, digne des ^lidftneurs du martyre, a \

multiplier ce grain au profit des ames et de son commerce.

— L'estatnpe de M"* Glairon representant Medee est publique

depuis quelques jours. A mon gr6, cela n'est rien moins que

beau. Ge n'est pas le tableau que Garle Van Loo a expose au

Salon ; c'est une nouvelle composition qu'il a faite pour les

graveurs, et qui me parait bien moins bonne que la premiere.

Ge Jason est tout aussi mauvais que celui que nous avions vu;

il nous tournait le dos, il nous montre la poitrine sans nous faire

\. Canevas italien en trois actes, repr6sent6 pour la premiere fois le 7 aoilt

1764. (T.)

2. Dictionnaire philosophique portatif, Londrcs, 1764, in-S". C'est la premiere

Edition du Dictionnaire philosophique, qui fat bientot rtSioaprime et augoiente con-

sid^rablement. (T.)

VI. 5
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voir ses yeux : voila toute la difference. Ces enfants ^gorges,

qui etaient beaux et bien jetes dans le tableau, sont bien maus-

sadement arranges dans I'estampe : ce dragon, avec son ceil

farouche, qui est peut-6tre ce que Van Loo a jamais fait de

plus beau, n'existe plus. La figure de ractrice est ce qu'il y a

de niieux; niais comme cette draperie est lourde! comme toutes

ces masses font un vilain effet ! La composition ressemble a une

composition de plafond qu'il faut regarder de bas en haut.

D'ailleurs, c'est Beauvarlet qui a grave la figure de M"" Clairon,

et Gars le reste du tableau; et la difference de ces deux burins

jette dans toute I'execution une discordance qui fait mal aux

yeux. Partant, nous condaranons cette estampe k parer la th6se

d'un bachelier.

l'abbe et le rabbin

PAR H. LE BARO^ D'HOLBACH.

Un abb6 v6nitien, disputant avec un rabbin de Ferrare, pre-

tendit lui prouver la v6rit6 de la religion chretienne et la certi-

tude de la venue du Messie. II se fondait, suivant I'usage, sur

raccomplissement des proph^lies qui annon^aient la dispersion

des Juifs et les malheurs dont cette nation est accablee. Le

rabbin lui repondit d'abord que le Messie annonc6 par les hcii-

tures n'etait ni un dieu, ni un liberateur, ni un monarque,

comme on I'avait cru vulgairement ; mais que c'6tait une periode

fortunee qui etait arrivee, et dont les Hebreux jouissaient deja

depuis un grand nombre de si^cles. II alia meme jusqu'a prouver

a l'abbe que le peuple juif etait incomparablement plus heureux

que les Chretiens et qu'aucun des peuples qui sont actuellement

sur la terre. Yoici sur quoi il fondait ce paradoxe : « 1°. Devotre

aveu m^me, dit-il, nous adorons le vrai Dieu; mais il ne

nous en coute rien aujourd'hui pour son entretien. Nous n'avons

plus ni temples, ni autels, ni sacrifices; nous n'avons ni pape,

ni eveques, ni pretres a payer cherement; nous ne sommes
point obliges de pensionner une foule de moines qui devorent

la substance des nations sans leur etre d'aucune uiilite.

20 L'liternel n'exige point de nous que nous nous fassions du

mal. Les Juifs ne se condamnent point a un celibat volontaire;

les filles de Sion ne pensent point que la Divinite soit flattee de
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les voir gemir dans des prisons perp6tuelles, ou elies meurent

inutiles apres avoir ete malheureuses toute leur vie. Elles ne

se reprochent point de donner des descendants a Abraham, et

de multiplier sa race comme les etoiles du del. 8" Nous

n'avons point de monarque k maintenir, de courtisans a rassa-

sier, de troupes a soudoyer, de patrie a defendre; nous ne

sommes les sujets de vos princes qu'autant et aussi longtemps

que cela nous convient. D6s qu'un pays nous d^plait, nous pas-

sons dans un autre; et, k I'aide des lettres de change, dont

nous sommes les inventeurs, notre fortune nous suit. Prives du

droit d'acquerir des biens-fonds, nous sommes, Dieu merci,

etrangers dans tons les pays de la terre. li° Descendiis egale-

ment d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, onneconnait point parmi

nous la distinction facheuse du noble et du roturier. La nais-

sance de tout Juif est illustre, et nous ne meprisons aucun de

nos freres. 5° Si les autres nations nous meprisent, nous le

leur rendons bien; il n'est point de Juif qui n'ait pour les autres

peuples le plus profond m6pris, Nul homme, parmi nous, n'est

ni esclave, comme les nfegres, ni serf, comme les Chretiens; on

ne nous condamne point aux mines ni aux travaux publics.

Jamais nous ne servons ni comme soldats, ni comme matelots;

on ne nous fit jamais tirer k la milice. Les Chretiens se baitent

entre eux pour que notre commerce fleurisse. 6" Les recom-

penses qui nous sont promises par le Dieu d'Abraham sont

purement temporelles, et nous en jouissons depuis longtemps*

On nous a fait esperer que nous aurions la graisse de la terre;

cette graisse, c'est I'argent. Nous avons le benefice, et d'antres

ont les charges. N'avons-nous pas dans nos mains une grande

partie des richesses du monde? On nous a promis que nous pre-

terions a usure; ne sommes-nous pas les plus grands usuriers

de la terre? On nous a promis aussi que le autres n'exerceraient

point I'usure contre nous; est-il un chretien qui puisse se vanier

d'avoir prete a un Juif a usure? 7" On nous accuse de fripon-

nerie et de mauvaise foi envers les etrangers ; mais ces etran-

gers ne sont-ils pas nos ennemis? Nous sommes doux, hnmains,

compatissants envers nos freres. Nous observons entre nous la

plus exacte justice; nous sommes tres-fideles k nos engage-

ments. Notre Dieu nous a dispenses de ces devoirs envers les

autres ; et pour le bien qu'ils nous veulent ou qu'ils nous font,
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vous conviendrez que nous ne leur devons pas grand*chose.

8° Nous ne nous melons point avec les femmes des Chretiens et

de tous les peuples modeines; nous sommes les inoins infectes

du mal que les pieux Espagnols ont apporte des extremites de

la terre. S'il drrive qiielque accident de ce genre, il ne retombe

gufere que sur quelque Juif portugais, qui transgresse sa loi en

portant son hommage a la fille d'un incirconcis.

« Pesez, dit le rabbin, ces avantages, et voyez si les Juifs

sont aussi malheureux qu'on le pense. Doutez-vous que notre

nation ne soit aujourd'hui plus nombreuse que lorsqu'elle etait

confinee dans I'aride Judee? Ne la croyez-vous pas plus riche

que sous David et Salomon? Par sa dispersion meme, I'univers

entier n'est-il pas devenu son heritage? Ne recueillons-nous

pas ou d'autres ont sem6? Les Chretiens ne vont-ils pas au bout

du monde atnasser des richesses et s'egorger pour nous? »

L'abbe demeura interdit. 11 fut oblige de convenir que les

H6breux, tout reprouv^s qu'ils sont, ne sont pas les hommes les

moins favorises en ce monde.

VERS DE M. DIDEROT.

LE PERIL DU MOMENT.

Mon ame s'^lan^ait vers sa bouche ingenue;

Je sentais ses beaux bras doucement me presser :

Moment terrible et doux! je tremble d'y penser.

Ses yeux cherchaient mes yeux; sa gorge toute nue

Tressaillait sous ma main, que j'y trouvais d'appas!

Quel trouble j'6prouvai ! Que ne devins-je pas!

Je t'en atteste, Amour. Telle fut mon ivresse,

Qu'un seul instant de plus... Ah! j'irai chez les morts

Sans connaitre le crime et sentir le remords;

Car j'ai pu demeurer fidele k ma maitresse.

15 septembre 1764.

On a donne ces jours passes *, sur le theatre de la Comedie-

Fran^aise, une petite piece episodique en un acte et en prose,

intitulee le Cercle, ou la Soirie a la mode. G'est un tableau

1. T,e 7 septembre.
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assez vrai du d^soeuvrement, de I'ennui, de la frivolite des

gens du monde et de la plupart des cercles de Paris. Ce Cercle

a beaucoup reussi. Ce n'est point la une comedie: il n'a point

d'intrigue, point de scenes, et surtout point de dialogue; mais,

comme je I'ai dej^ dit, c'est un tableau assez frappant des

soci^tes de Paris. Le ton de tous ces gens-la n'est pas trop

mauvais, et c'est la le principal merite des pieces de ce genre.

Vous trouverez dans celle-ci de la vivacite et un grand nombre

de traits. II aura ete aise h. I'auteur de supprimer des longueurs

qu'on a remarquees a la premiere representation, et, en serrant

sa pi^ce, de conserver la vivacite, non pas du dialogue, car il

n'y en a point, mais des propos, d'un bout a I'autre. Parmi les

traits que vous remarquerez a la lecture, il y en a un qui a fait

grande fortune. Le medecin dit, apr^s une visite fort longue et

fort inutile .' « Mesdames, je me sauve; je n'ai pas un moment

k moi. 11 y a tant de malades en ce temps-ci qu'en virile mes

pauvres chevaux me font piti^. » On atrouve tres-naturel et tres-

plaisant que le medecin n'eut de la pitie que pour ses chevaux.

Un autre trait plus heureux encore, et qui plait davantage, c'est

lorsque le baron parle a Araminte, des satisfactions delicieuses

qu'il sait se procurer dans sa terre en soulageant le pauvre

laboureur, en payant pour lui une partie des impots, etc. « Ces

gens-la, dit-il, ne me louent point, mais ils me benissent. »

D'ailleurs, on parle dans cette piece de toutes les affaires du

temps, excepte peut-etre I'inoculation et les remontrances des

parlements, et cela plait toujours. Les traits contre I'opera-

comique ont beaucoup reussi. La passion que le public montre

pour ce spectacle depuis qu'on a supprim6 les vaudevilles, aussi

licencieux que deplaces, et qu'on leur a substitu6 les airs en

musique, deplait a beaucoup de pedants. L'auteur du Cercle a

fait sa cour a ceux-ci, sans faire de la peine aux partisans de

I'op^ra-comique.

Pour tout dire enfin, le nom de l'auteur a aussi beaucoup

contribue ausuccesdela pifece. On en attendait si peu, qu'il n'y

avait personne a la premiere representation, et Ton a ete d'au-

tant plus ^merveille, qu'on 6tait moins prepare a voir quelque

chose de supportable. M. Poinsinet, auteur de cette petite pi6ce,

n'etait connu jusqu'a present que pour une esp^ce d'imbecile,

faiseur de mauvaises parades et autres drogues detestables. II
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y a cinq ou six ans que son cousin Poinsinet de Sivry et Palissot

de Momenoy lui persuad^rent que le roi de Prusse avait resolu

de lui conlier I'^tlucation du prince de Prusse s'il voulait renon-

cer a sa religion. En consequence, ils lui firent faire abjuration

de la religion catholique entre les mains d'un pr^tendu chape-

lain protestant que ce monarque etait suppose avoir envoy6

clandestinenient pour enlever a la France un homme si precieux.

Cetle comedie dura plusieurs mois et eut plusieurs actes, sans

que Poinsinet doutat un instant de la realite de tons ces faits.

Ses amis appelaient cela myslifier un homme, et lui donn^rent

le surnom de mystifU^ terme qui n'est pas fran^ais, qui n'a

point de sens, et qui, invente et employe par certaines gens, ne

meriterait pas d'etre remarque, si M. d'l^on ne I'avait employ^

en dernier lieu dans sa fameuse et etrange apologie ^ Suppose

que, suivant les desirs de M. Poinsinet, sa petite comedie aille

^ la post6rite, qu'elle soit en etat de I'entendre parfaitement,

ce qui n'est pas aise lorsque le sel et la finesse consistent dans

le ton, onpeut croire qu'elle s'enquerra avec quelque curiosite

si ces moeurs ont ^.te reellement les moiurs d'une grande et

illustre nation, puisque enfin toutes les comMies du temps I'ont

ainsi representee; si les femmes, en general, aux intrigues et a

la galanterie pr^s, passaient leur vie dans ce descEuvrement,

dans cet abandon de tout sentiment quelconque, comme Ara-

minte, Cidalise et Ism^ne; si enfm la jeunesse distinguee par

la naissance et par les autres avantages de la fortune ressem-

blait, par son oisivete, son ignorance et sa degradation, a ce

jeune marquis, ou a ce Lisidor empese et pedant dont I'autenr

a compt6 faire I'homme estimable de sa pi6ce, ou enfin a cet

abb6 mignon de M. Poinsinet. II faut esp^rer que les curieux

d'alors pourront se repondre que ces mosurs ont ete en effet

celles d'une generation aussi courte que frivole, dont les travers

ont ete repares par des si^cles de vertus : car, si de telles moeurs

eussent dur6 plusieurs generations de suite, I'histoire appren-

drait sans douteen meme temps aux curieux des sifecles i venir

les funestes influences que leur duree aurait eues sur la gloire

et la splendour d'une telle nation.

1. Memoires de M. d'tlon de Beaumont. Cet auteur est le m6mo qui, plus tard,

acquit unc si grande ccldbritc par scs missions et ses intrigues myst^rieuses, le

chevalier d'^ion, que son travestissement fit appeler aussi M"* d'Eon. ( T.)
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— On a donne, sur le theatre de la Com^die-Italienne, un

op6ra-comique en deux actes, intilule I'Anncau perdu ct rc-

trouv^^^ dont le poeme est de M. Sedaine, et la musique d'un

amateur, M. de La Borde, premier valet de chambre du roi.

Cette piece, que je n'ai pu voir, n'a point reussi, et il faut que

ce soil la faute ou de la musique ou des acteurs : car on recon-

nait dans le poeme la touche ferme, delicate et naive de M. Se-

daine. Ce poete, qui exerce a Paris la profession de maitre

maQon, avait deja un peu de reputation avant de travailler pour

le theatre. II publia un recueil de vers qui eut du succes * : la

piece intitulee £pitre ii mon habit en eut beaucoup. Depuis,

M. Sedaine a cre6 cette com^die en musique qui a pris la place

de I'ancien opera-comique francais. Ce genre detestable n'e-

tait pas moins odieux aux gens de gout qua ceux qui comptent

I'honnetete publique pour quelque chose. Si ceux-ci etaient

indignes d'y entendre toujours des sottises, des allusions obs-

cenes ou satiriques, de sales Equivoques, les autres n'etaient

pas moins choques d'y entendre dialoguer en vaudevilles et en

couplets sans aucun accompagnement de musique. Cel ancien

opera-comique, que la jeunesse suivait avec fureur il n'y a en-

core que dix ans, est tombe, ou plutot il a passe de mode, sans

que ses partisans s'en soient apercus. M. Sedaine n'avait pas

sans doute forme le projet de le renverser; en travaillant dans

ce genre, il comptait vraisemblablement suivre la route trac6e

par ses pred6cesseurs; mais son talent lui en ouvrit une nou-

velle sans qu'il s'en apercut peut-^tre lui-meme. Nousavons de

lui une demi-douzaine d'opt^ras-comiques charmants, pleins de

naivete, de caractere, d'originalite et de force comique ; le Jar-

dinier et son Seigneur, On ne savise jamais de tout, le Roi et

le Fermier, Rose et Colas, sont quatre pieces charmantes, J'ai-

merais mieux avoir fait la moindre de ces pieces que toutes les

tragedies et comedies qui ont paru depuis dix ans, sans en ex-

cepter, Dieu me pardonne, ni TancrMe ni Olympie. On ne peut

juger des pieces de M. Sedaine d'apres la lecture; c'est au

1. Jou6e pour la premidre fois le 20 aoi'it, cette piece n'ofltiut que cinq repre-

sentations. (T.)

2, Grimm veut parler des Pieces fugitives de Sedaine, 1752, in-12. L'auteur en

donna en 1760 une scconde edition mCme format, tr^s-augmentco, sous le litre de

Recueil de poesies de M. Sedaine, Voir tome IV, page 269.
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th6&trc qu'il faut les voir ; elles enchantent. Ce qu'il y a de sin-

gulier, c'est qu'elles n'ont pas reussi d'abord comme dans la

suite. Le lioi et Ic Fermicr et Rose et Colas sont m6me tombes

k la premiere representation, et aujourd'hui qu'on les a joues

cent fois, la foule est si grande quand on les donne que la moi-

tie des spectateurs ne peut approcher de la salle. C'est que ce

genre exige une grande finesse et tant de perfection et d'accord

dans le jeu que ce n'est qu'a la troisi^me ou quatri^me repre-

sentation que les acteurs commencent a 6tre ensemble, et les

spectateurs h. voir et a saisir; il y a des riens qui echappent

d'abord, et qui sont d'un prix infini.

Ce qui manque k M. Sedaine, c'est la facility dans les

vers, qu'un de ses rivaux, M. Anseaume, a montree dans ses

pieces; ceux de M. Sedaine sont souvent durs et mauvais.

Quant k la musique de ces pieces, on ne peut s'en accom-

moder sans une excessive indulgence, surtout quand on se sou-

vient des operas-comiques de Pergol^se, de Buranello et de Pic-

cini. Nos commencements sont bien faibles. Je voudrais bien

que les pieces de M. Sedaine fussent, non pas precisement tra-

duites, mais imitees par les Italiens, et mises ensuite en musi-

que par les grands maitres. Les operas-comiques d'ltalie ne

p6chent ni par le defaut de verve, ni par celui de situations

plaisantes et originales ; mais il y r^gne un decousu et une

plate boulTonnerie qui degoutent. Je voudrais bien que I'ltalie

diit a notre maitre macon plus de regularite dans le plan, et

cette v^rite naive et comique qui se trouve dans les moeurs de

ses comedies en musique.

— Le concours pour le prix de poesie propose par I'Aca-

d6mie francaise a ete trfes-brillant cette annee. Le plus redou-

table concurrent, M. Thomas, dont I'Academie a si souvent cou-

ronn6 les pieces en vers et en prose, s'est repose cette fois-ci

et a abandonne le champ k ses rivaux. Ce poete s'occupe

serieusement d'un poeme epique dont le heros sera Pierre le

Grand, fondateur de I'empire de Russie. II y a deja trois ou

quatre chants de finis, et j'ai tr6s-bonne opinion de cette entre-

prise. L'Acad^mie a couronn^ M. de Chamfort, jeune, fier,

pauvre, n6 avec tous les signes de vocation pour la poesie. Sa

petite pi^ce la Jeune Indienne a ete jou6e avec succ^s il y a

quelques mois. La pifece de vers qui a remporte le prix est une
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£pitre d'un phe a son fits, sur la naissance dun petit-fih.

Vous ne serez pas peut-etre content de la totalite de ce mor-

ceau ; vous n'y troiiverez point ce langage touchant et grave qui

convient a un p6re dans la circonstance ou le poete I'a plac6

;

mais si I'Academie n'a voulu que couronner le talent des vers,

11 faut convenir que M. de Chamfort est de tous les concurrents

celui qui en a montre le plus.

L'Academie, en d6cernant le prix a M. de Chamfort, a ac-

corde Yaccessit a plusieurs autres pieces. Le poeme qui a pour

titre : la Necessity d'aimcr, est de M. Gaillard, de I'Academie

des inscriptions et belles-lettres, connu par une Histoirc de

Marie de Bourgogne qui eut quelque. succes il y a dix ans.

Son poeme est faible et vague, car il chante tantot I'amoiir,

tantot I'amiti^, tantot la tendresse filiale ou maternelle; mais

il y a par-ci par-la quelques vers doux. M. Le Prieur, avocat au

Parlement, a eu un accessit pour une Epitre ii un commercant,

qu'on suppose vouloir quitter sa profession, et acheter des let-

tres de noblesse. II y a de la chaleur et de la force dans cette

epitre. Le troisi^me accessit a ete accorde a M. de Ghabanon,

de I'Academie des inscriptions et belles-lettres, auteur de cette

malheureuse Eponine, trag^die tant pronee et ensuite tantsilHee

lorsqu'elle parut sur le theatre, il y a deux ans. Son poeme, qui

a concouru, est intitule Sur le Sort de la pohie en ce si^cle

philosophe. Quoiqu'on n'y trouve rien de bien lumineux, il y a

des vers bien faits, et on le lit avec plaisir. II faut dire un mot

du sujet.

Parmi les torts innombrables que la philosophie a faits a la

France en ces derniers temps, on compte aussi celui de nous

avoir 6t6 le gout des vers. C'est une verite recue que le public

n'aime plus les vers aujourd'hui, et Ton a prouve par de trfes-

beaux raisonnements que le gout et le talent de la poesie dis-

paraissent des qu'on commence a cultiver la raison et la phi-

losophie. Nous sommes bien plats. II est arrive par hasard en

France que la disette des poetes et les faibles progr^s de la phi-

losophie ont commence en ra^me temps, et, parce qu'on n'a

plus voulu ecouter.les rlmailleurs, ils ont dit que le public n'ai-

mait plus les vers, et d'aulres sots I'ont repete, et d'autres ont

ajoute que c'etait la faute de la philosophie, et d'autres I'ont

cru, et personne n'a vu que c'etait la faute des poetes et
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non (ies philosophes. II se pent que les poetes mediocres

n'aient plus les m6mes facilites pour se faire nne reputa-

tion, mais, en revanche, les grands poetes ont infiniment ga-

gne k la severity du public ; et ceux qui pretendent que nous

n'aimons plus les vers n'ont qu'i voir avec quelle avidite nous

avons attenduet re^u tour a tour les Contes de Guillaume Vadi,

que M. de Voltaire nous a envoy^s successivement dans le cours

de I'hiver dernier. Lt; fait est que les progr6s de la philosophic,

bien loin de nuire a la poesie, ne servent qu'a I'embellir et k

I'encourager ; et si la disette des poetes arrive par hasard en

menie temps que les progres de la raison, c'est ailleurs qu'il en

fautchercher la cause. En Gr^ce, ces deux filles du ciel parurent

en m^me temps sur la terre, et le meme siecle vit naiti'e et se

renouveler cette foule de sages, de legislateurs, de grands poetes,

de grands hommes dans tous les genres, dont tous les noms ne

sont jamais prononces sans un mouvement de respect. Chez les

Romains, la philosophie naquit iongtemps avant la poesie, et le

siecle d'Auguste n'eut peut-etre jamais existe sans le siecle de

Giceron et d'Atticus. Je ne vols pas que les Newton, les Shaf-

tesbury, les Locke, aient empeche les Anglais d'avoir de grands

poetes, et si I'etoile de la France avait permis a Henri IV de la

rendre protesLanle, la lumi^re y serait descendue du ciel long-

temps avant la poesie, et les grands poetes du siecle de Louis XIV

en auraient encore mieux valu. Que les bavards cessent done

d'insulter a la philosophie, et, s'ils ont des yeux, qu'ils cher-

chent k decouvrir les veritables causes de la decadence de la

po6sie.

M. de Chabanon a imprime, a la suite de son epitre en vers,

une Dissertation sur Ilomere^ consider^ comme poete tragique.

11 y a dans ce morceau beaucoup de bavardage et peu d'idees.

Apr^s la Dissertation, on lit Priam au camp d'Achille, tra-

gedie en vers et en un acte. M. de Chabanon a choisi le mo-

ment oil ce pere infortune vient demander le corps de son fils

Hector; mais que la touche de M. de Chabanon est difierente de

celle d'Homfere ! Et si Sophocle et Euripide ont mis a contribu-

tion le g^nie du p6re de la poesie, il faut convenir qu'ils ontsu

en tirer un autre parti que notre poete francais.

On a lu ^ la seance publique de I'Academie plusieurs mor-

ceaux detaches d'autres pieces qui ont et6 envoyees au concours,
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mais qui n'ont pas et^ imprim^es. II y en a eu une oii le poele

refute le sentiment deM. Helvetius,qui pretend que c'est I'ennui

qui fait notre sup^riorite sur les animaux, et que si les singes

ou les castors s'ennuyaient, nous n'aurions aucun avantage sur

eux. Gette idee est en elTet plus ing^nieuse que philosophi-

que; elle peut fournir le sujet d'une epitre en vers, mais non

pas celui d'un ouvrage serieux. Notre poete soutient, au con-

traire, que I'ennui n'a produit aucun des grands hommes de

I'antiquite, et finit par conclure

Que ce n'est pas, dans le si^cle oil nous sommes,

Faute d'ennui qu'on manque de grands hommes.

Ces vers firent beaucoup rire*.

— II y a a la Sainte-Chapelle un saciistain qui se nomme
M. rabb6 Le Monnier, et qui fait des vers d'une maniere bien

originale. On m'a promis de lui plusieurs fables qui rappellent

la maniere de La Fontaine ^. L'autre jour, il 6tait attendu a

diner dans une maison, et il envoya les vers suivants a sa place :

II ne pourra jamais entrer,

Non, non, la chose est impossible;

Rien ne sent de pester, jurer;

II est d'une grosseur terrible.

Ah! ah! chien! ah! que c'est sensible!

II vaudrait mieux y renoncer...

Y renoncer! quoi, sans secousse

Ne pourrait-on point I'enfoncer

Par une violence douce?

AUons, occupe-toi, mon coeur,

De la volupte vive et pure

Qui bient6t suivra la douleur,

Et tu souffriras sans murmure.

Essayons encore une fois,

Et arrpons-nous de patience;

Mais plus j'essaye et plus je vols

Que la douleur sur ma Constance

L'emporte et me met aux abois.

1. Cettepifece, dont les Memoires secrets (24 aotlt 1764) ne nomment pas non

plus I'auteur, ctait intitul^e Epttre sur Veffet des passions. { T.)

2. Le rccuoil des Fables, Contes et EpUres de I'abb^ Le Monnier nc fut public

qu'en 1773, iii-S". Cette petite pi6ce n'y figure pas.
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Cher compatrlote, cher h6te,

Voyez, voyez si c'est ma faute,

Voyez si j'ai rien neglige

Pour vaincre le mal et I'enflure

D'un pied de la goutte afflig6,

Pour qui je n'ai point de chaussure.

— Nous venons de perdre iin de nos plus fameux graveurs.

Bal6chou est mort depuis peu ^Avignon \ ou le derangement

de sa conduite I'avait fix^ depuis quelques annees. Get artiste

ne dessinait pas bien correctement, mais il avait une force et

une chaleur de burin bien singuliferes. Quelques morceaux qu'il

a graves d'apr6s Vernet ont la plus grande reputation *, et se

vendaient deja fort cher de son vivant; sa mort ne les fera pas

diminuer de prix. Le seul graveur superieur qui reste actuel-

lement k la France, c'est un Ilessois qui s'appelle M. Wille. Les

morceaux qu'il a graves d'apres Gerard Dow et d'autres Fla-

mands sont bien precieux.

— II a paru sur la fin de I'annee dernifere un ouvrage en

liuit volumes in-12, intitule Mdmoires historiques, critiques et

(inccdotiques des reines, rigentes et maitrcsses de France. Gette

compilation pent etre commode pour ceux qui ne demandent

qu'un recueil de faits, et qui se reservent le droit d'en former

le tableau historique eux-memes. Le compilateur est un avocat

nomme duRadier, liomme d'un tres- mediocre merite. II a attaque

VAbrdgd chronologique de M. le president Henault en plusieurs

endroits, et presque toujours mal a propos. M. I'abbe Boudot

s'est cru oblige de defendre M. le president Henault par une

petite brochure de cinquante pages% mais il n'y a dans cette

dispute rien d'assez important pour meriter I'attention du public.

— M. Blin de Sainmore a d^fendu aussi les commentaires

de M. de Voltaire sur Gorneille, contre les reproches du public,

dans une lettre de vingt-deux pages. Gela est assez faiblement

et assez sensement raisonne. Le culte de Pierre Gorneille est

devenu une religion. M. de Voltaire a ose dechirer quelques

1. Le 18 ao<it 1764; il 6tait ne h. Aries Ic 19 juillet 1713.

2. La Temp^le et les Baigneuses. Voir tome V, page 310.

3. Examen de quelques objections faites d I'auteur du Nouvel Abrege chrono-

logique de I'hisloire de France dans I'ouvrage intitule Memoires, etc , Paris, 1764,

ill -8°.
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guenilles dorees dont I'idole etait affubl^e, et on I'a soupconne

d'en vouloir abattre la statue.

— Santoliana. Ouvrage qui conlient la vie de Santeul, ses

tons mots, son ddmvU aver les jhuiles au sujet de Vcpitaphe

quil avail faile pour cHibrer M. Arnaud-, ses lettres, ses

inscriptions, et Vanalyse de ses ouvrages, etc., par M. Dinouart,

chanoine de Saint-Beiioit, deTAcad^mie des Arcades. Insipide re-

cueil de trois cent quatre-vingt-quatre pages ou un pretre a che-

veux plats et a I'esprit de meme, a ce que pretend M. de Voltaire,

rend compte des saillies d'un autre pretre; Santeuil est cel^bre

parses bymnes d'eglise qu'il ecrivit en latin. II mourut en 1697.

— Vhomme dclaire sur ses besoins * est un moraliste de irois

cent cinquante pages qui s'est fait afficher au coin de toutes les

rues de Paris, ce qui est un signe certain de reprobation. C'est

bien rhomme le moins eclaire et le plus ennuyeuxqu'on puisse

lire apres M. le marquis de Garaccioli. II serait tr^s-difficile de

juger laquelle entre la platitude des idees et celle du style

merlte la preference.

— Jetez au feu Ardasire ou les Amants fiddles'^, histoire

aussi incroyable que veritable, QiYAventure du bal, ou la Malice

punie, deux historiettes en prose ; item, le Jeune homme instruit

en amour, conte en vers, et une autre rapsodie detestable inti-

tulee Amusements it la grecque, ou les Soiries de la halle, par

un ami de feu Vade.

— M. Duchesne, fils d'un pr6v6t des batiments du roi et

age de seize ans, vient de publier un Manuel de botanique conte-

nant les propriith des plantes utiles pour la nourriture, d'usage

enmMecine, employees dans les arts d" ornetnentpour lesj'ardins,

et que Von trouve a la campague aux environs de Paris,

volume in-12.

— L'Academie de peinture et de sculpture de Saint-Luc a

fait une exposition publique de ses tableaux, sculptures et gra-

vures, le jour de la f6te du roi. Cette Academie, qu'il ne faut pas

confondre avec celle qui porte k Rome le m6me nom, est ici le

receptacle de tons ceux qui n'ont pas assez de talent pour etre

agrees par I'Academie royale de peinture. Aussi, dans cette

1. (Par Jean Blanchet.) Paris, 1764 et 1775, in-12.

2. S. I., 1764, in-So.
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nombreuse exposition de tableaux, on n'en trouve pas un seul

qui vaiile la peine d'etre regarde, 11 y a quelques portraits pas-

sables en pastel, entre autres celui de M. le president ilenault,

qui a ete grave depuis*.

— Manuel dii laboureur^ on Detail de tons les soins quil

doit se doimer pour Ic gouvernernent de sa terre et de ses fonds

pendant les douzemois de lannie. Volume in-12 de pres de trois

cents pages, traduit de I'anglais. Je crois que cet ouvrage a

deja ete traduit, il y a plusieurs annees, sous le titre de Calen-

drier des fermiers^. Je crois aussi que si votre fermier avait

besoin de consulter de pareils livres, vous feriez bien de vous

en defaire.

— M. Geoffroy, docteur en medecine, vient de publier une

Ilisloire abrcgie des insectes^ en deux volumes in-Zi", avec un

grand nombre de planches. On dit cette collection plus complete

et mieux ordonnee que la plupart de celles que nous connais-

sons en France.

— Un c6l6bre membre de I'Academie royale de chirurgie,

M. Louis, a fait imprimer un Mihnoire contre la Ugitimit^ des

naissances prHendues tardives, dans lequel on concilie les lois

civiles avec celles de IEconomic animale^. Ge memoire a et6

occasionn6 par un proces qui pend au parlement de Bretagne,

oil des collateraux ont attaque la veuve d'un homme conside-

rable accouchee onze mois apr^s la mort de son mari. Ges colla-

teraux contestent a I'enfant sa legitimit6, et le memoire de

M. Louis a ete fait en faveur de leurs pretentions. Ges questions

sont dans le fond indilTerentes a la legislation ; mais il faudrait

que la loi fut bien claire et bien precise afm qu'il ne put

jamais y avoir de disputes ni de proces sur I'etat d'un citoyen

;

car il importe peu a I'Etat qu'un batard recueille une riche

succession qui ne lui appartient pas, il lui importe eh revanche

infiniment de diminuer la fureur des proems et la passion de

plaider autant qu'il est possible.

1. L'indication de ce portrait et de son aiiteur manque dans le livret r^imprim^,

ainsi que celui des six autres expositions do cette Acad^mle, par M. J.-J. Guiffrey,

Baur, 187*2, in-12.

2. Le catalogue Huzard n'indique point le subterfuge littdraire soupgonn^ par

Grimm.

3. Paris, l7Gi, in-S", plua un suppl6ment public la m6me ann^.



OCTOBRE 1764. 79

— M. Bordeu, cel6bre medecin de la Faculty de Paris,

fameux encore par les demeles qu'il a eus avec elle, vient de

publier des Reclierches sur quclques points de Vldstoire de la

mMecine qui peuvent avoir rapport a I'arret de la grand'-

chambre du Parlement de Paris concernant Vinoculation, et qui

paraissent favorahles it la toUrance de celte opiration. Deux

volumes in-12. Ge livre, quoique fort mal imprim^, est amu-
sant, surtout pour ceux qui savent ou portent les diderents traits

lances a chaque page. La Faculte n'en a pas ete plus contente

que de raison ; inais I'auteur ii'a rien a menager avec elle.

M. Bordeu a beaucoup d'esprit et beaucoup de connaissances.

On dit toujours que les anti-inoculateurs ont ete battus a plate

couture dans la derni^re assembl^e de la Faculte.

OCTOBRE

1" octobre 17Gi.

On nous a envoye de province une brochure de cent pages,

intitulee Nicessitid'une riforme dans l'administration de lajus-

tice et dans les loisciviles en. France^. Je ne croispasque I'auteur

soit tente de se nommer, car vouloir reformer les abus de notre

jurisprudence, c'est, suivant la doctrine modcree des parlemen-

taires, bien pis que de porter une main sacrilege a I'encensoir,

et si nos peres conscrits ont un gout decide pour les remon-

trances, c'est pour en faire et non pour en recevoir. II est vrai

que quelques esprits sages pensent avec I'illustre Antoine

Vade^ que ceux qui veulent reformer tout le monde feraient

bien de commencer par se reformer eux-memes, et qu'un bon

roi, exced6 de remontrances, pourrait tres-bien |ieur dire :

« Messieurs, avec quarante ou cinquante raille francs, vous

1. Par Linguet, 1764, in-S".

2. Discours aux Welches (par Voltaire), dont il a et(5 plus d'une fois question

pr6c6demment.\(T)

.
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avez acliet^ le droit de juger les procfes de mes sujets, car c'est

ainsi que cela a 6te sagement 6iabli par nos anceties; mais je

vois que la passion du bieii public vous tourmente au point de

vous faire sans cesse negliger vos fonctions ordinaires. Ge qui

m'etonne le plus, c'est que vousmeparlez sans cesse de finances

et d'aulres niatiferes dont vous ne connaissez pas les premiers

elements; et tandis que tout mon peuple souft're des abus sans

nombre qui se sent glisses dans I'administration de la justice,

il ne vous est jamais venu dans I'idee de me proposer un plan

de refornie que le bien de mes sujets rend indispensable. Je

vous ordonne de vous occuper sans delai de cet objet important,

et de m'apporter le plan d'un code qu'Antoine Vade soit oblig6

d'appeler francais, et non welche. Lorsque vous m'aurez satis-

fait sur une mati^re dont vous avez pay6 le droit de vous occu-

per, je pourrai peut-etre vous ecouter sur d'autres. » II est

certain que le titre de la brochure dont nous parlous convient

a toutes les parties de I'administration, et qu'on pent hardiment

mettre a la t6te de chaque partie : N^cessiU (Tune rtforme-^

mais quelque pressants que soient nos autres maux, le desordre

et les abus ne paraissent nulle part plus grands que dans la

partie de la legislation et de I'administration de la justice.

Ce malheur n'est pas particulier a la France, et peu s'en faut

qu'en y reflechissant on ne se persuade qu'il est inseparable de

la condition humaine. Tous les grands peuples et la plupart des

petits I'ont constamment eprouve, et en tout temps, en tout

lieu, il a ete plus aise de rassembler les hommes et de leur

donner des moeurs que de leur donner de bonnes lois. Ge qu'il

y a de plus elrange, c'est que les plus sages legislateurs ont

presque tous commence leur ouvrage par une demarche qui

parait contraire au bon sens. Au lieu d'etudier le caract^re, les

moeurs, la position, les besoins du peuple auquel ils avaient des

lois a prescrire, et de regler leur code en consequence des dif-

fercnts r^sultats de toutes ces considerations, ils all^rent cher-

cher chez des peuples eloignes un recueil de lois qu'ils adap-

taient ensuite aux moeurs de leurs sujets ou de leurs concitoyens

le moins mal qu'il etait possible. G'est ainsi qu'en usaient ces

sages si fameux qui, les premiers, ont police la Grece. lis voya-

geaient dans diverses conirees, en Asie, en l^gypte, et ils appor-

taient dans leur patrie les lois et les coutumes qu'ils avaient
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trouv6es chez les etrangers. Gette pratique depose du moins de

la haute antiqiiite du monde, et qu'il y avait des peoples trfes-

anciennement polices, puisqu'ils en avaient la reputation jusque

dans le fond de cette Gr6ce encore barbare et grossi6re. A
Rome, lorsque la tyrannie des patriciens, pire que celle des rois,

eut pousse la patience du peuple a bout, et qu'il fallut lui ac-

corder des lois pour prevenir la dissolution entifere de I'l^tat,

loin de se consulter d'un commun accord et de convenir des

lois necessaires et utiles, on envoya en Gr6ce chercher des lois

quelconques. La jurisprudence devint ensuite a Rome un res-

sort de la plus fine politique. La science des formules, si obscure

en meme temps et si essentielle, ne pouvait etre etudiee par un

plebeien; c'6tait un depot sacre, confie au patriciat, qui ne

cherchait qu'a le derober a la connaissance du peuple. Ainsi, ce

qui paraissait n'avoir 6te 6tabli qu'en sa faveur devint le lien

le plus fort de sa dependance. II en resulta le rapport du client

au patron, et ce lien fut bientot aussi sacre que celui qui sou-

met le fils a I'autorite du pere. Le client plebeien ne pouvait se

passer de son patron, toujours patricien, dans aucun acte de la

vie civile. Tout etait embarrasse de formules, de I'exactitude

desquelles d^pendaient la validite et la surete de tous les actes;

un seul mot deplace dans une formule entrainait une nullite et

la perte d'un proc6s. Lorsque enfin un plebeien reussit a ravir

et a divulguer le secret des formules, ce fut un grand coup

porte a la magistrature, qui causa une revolution dans la con-

stitution de I'Etat.

Je ne me souviens pas d'avoir vu remarquer ce lien, ces

influences et cette revolution par aucun de nos historiens ou de

nos auteurs politiques. Le president de Montesquieu, qui a ecrit,

sur les causes de la grandeur et de la decadence de Rome, un

livre que je n'aime point, n'en fait nuUe mention. 11 est cepen-

dant certain qu'on ne comprend rien ni a I'esprit des lois ro-

maines, ni k I'histoire d'une periode de temps considerable dela

republique, lorsqu'on n'a point I'intelligence et la clef de faits

en apparence si etrangers.

Quand les maximes et les coutumes feodales ne nous ont

plus suffi, a nous autres barbares, et que I'afTranchissement et

ringenuit6 de cet etat mitoyen entre la noblesse et le paysan,

qu'on nomme la bourgeoisie, ont exige d' autres r^glements,

VI. 6
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nous avons eu recours aux lois romaines, c'est-k-dire h ce qu'il

y avail a peu pr6s de plus oppose k nos institutions et a nos

mcEurs; et, confondant ces lois avec nos coutumes, on est par-

venu dans toute I'Europe k construire un labyrinthe ou la jus-

tice s'6gare k chaque pas et se perd, ou les fortunes des citoyens

deviennent la proie de la chicane : labyrinthe dont personne

ne connait Tissue, et dont les plus habiles connaissent a peine

quelques detours tortueux. Mais notre culte, nos moeurs, nos

institutions, ce choc et cette contradiction perp6tuelle de prin-

cipes et de conduite, tout depose si fort de notre origine go-

thiqiie qu'il ne faut point s'etonner du d6sordre et de I'absur-

dite de notre legislation civile.

On a, suivant les differentes constitutions des l^tats de I'Eu-

rope, employe des moyens differents pour apporter quelque

remade k une confusion interminable. En France, par exemple,

un arret de cour souveraine explique la loi, et I'applique au cas

qui fait I'objet de la contestation. Get arret devient ensuite loi

lui-meme; il osteite, et il fait autorite dans d'autres cas kpeu
pr^s pareils; et dans cette multiplicity innombrable de lois de

toute esp6ce, il n'existe plus aucun objet dont les deux propo-

sitions contradictoires ne puissent etre etablies chacune sur un

arret, comme dans la decadence de I'empire romain il n'y en

avait plus aucune qui ne put alleguer en sa faveur la decision

de quelque jurisconsulte. Les Anglais out cru devoir tenir une

route differente. lis ne permettent point qu'on explique la loi.

Tout citoyen est juge par un jury compose de ses pareils, qui

declare que tel cas est ou n'est pas selon la loi. Lorsque la loi

n'a point pourvu au cas dont il s'agit, il n'y a point de juge-

ment; la legislation pourvoit k ce cas par une nouvelle loi,

mais qui ne pent avoir un elTet r6troactif. Si un Anglais est au-

toris6 a regarder cette mani^re de proceder comme la sauve-

garde de sa liberte, il est vrai aussi qu'il en resulte la necessite

de creer presque autant de lois qu'il se pr^sente de cas parti-

culiers, et de la la m6me confusion a laquelle on est arrive en

France par une route opposee. 11 parait done qu'il n'y a rien

de plus dilTicile que de donner des lois a un peuple, et que les

hommes out reussi ci perfectionner tout, excepte la legislation;

mais les coutumes et les moeurs, plus fortes que la loi, en tien-

nent presque partout lieu. Le monde va de lui-meme; il ne
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faut pas beaucoup d'ordonnances pour ranger un bercail, et il

semble que le soin le plus pressant du legislaleur se reduise

aujourd'hui a abreger les formalit^s, a contenir la chicane, k

degouter les citoyens de la fureur de plaider. G'est ce qui a ete

execute de nos jours par un grand prince, et le code Frederic

ne sera point regarde par les sages des si^cles a venir comme
le dernier des travaux d'Alcide le Prussien.

Pour remedier au fond de cette maladie devenue incurable,

11 faudrait concilier trop de choses contradictoires. Pour que les

lois soient connues, respectees, suivies, il faut qu'elles soient

claires, pr6cises et en petit nombre; et I'activite du g6nie de

rhomme a produit dans les soci^tes policies une si grande va-

riete d'affaires de toute esp6ce et de toute couleur qu'elles

paraissent exiger un nombre immense d'ordonnances et de rb-

glements, d6s qu'elles deviennent un objet de legislation. Peut-

etre faudrait-il que les affaires des particuliers ne fussent point

regard^es comme un objet de legislation, et que leurs contes-

tations fussent jugees suivant le bon sens et la droite raison

par une assembler d'hommes vertueux et integres : car il n'y a

point de cas, quelque complique qu'il soit, qu'un homme de

bien et de bon sens ne decide et ne demele avec plus d'6quit6

que le plus habile jurisconsulte. Le droit public, grave dans le

coeur de I'homme, est au-dessus de tons les codes de la juris-

prudence humaine.

Pendant le dernier sejour des troupes francaises dans I'ile

de Corse, sous le commandement du marquis de Castries, un

capitaine d'infanterie, cantonne avec sa troupe dans un village,

s'avisa de s'eriger en juge de tout le pays. Une fois par

semaine, il se d^corait de son manteau bleu, s'asseyait sous un

chene antique sur une grosse pierre, et rendait la justice a

ceux qui venaient se presenter a son tribunal. II n'avait pour

cela ni vocation, ni autorite, ni droit de coutume, ni droit ecrit;

cependant les habitants de ce canton portaient leurs differends

devant lui, et se soumettaient librement et religieusement a ses

decisions. Voila les moeurs primitives de I'homme simple et

encore a moiti6 sauvage; voici leiir couleur et leur energie. Un

jour deux Corses se presenterent devant ce tribunal aussi res-

pects que precaire. lis avaienttous les deux des pretentions sur

une belle femme qu'ils amenerent. Chacun se promettait d'as-
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sassiner son rival au cas quelle lui donnerait la preference. Le

fait expose, le capitaine se niit a juger d'autres proces qui pen-

daient a son si6ge. Au bout d'un quart'd'heure, les deux Corses,

qui s'^taient retires k I'^cart, revinrent, remerciferent le juge et

lui annonc^rent qu'ils n'avaient plus besoin de decision, parce

qu'ils venaient de convenir amicalement entre eux de leurs faits.

Leur accommodement consistait k assassiner la femme, afin

qu'elle ne put 6tre a aucun des deux. Tel est I'homme dans son

6tat primitlf : un melange de bont^, de justice, de prejuges et

d'atrocit^s, compose et raodifie son naturel. Le capitaine-juge

parvint pourlant a persuader aux deux pr6tendants que, quelque

equitable que fut leur accord, il y en avait unplus juste encore,

celui de laisser k la femme le droit de choisir librement entre eux.

Si cette m6lhode de juger suivant le bon sens et la bonne

foi pouvait avoir lieu dans les societes policees, le genre humain

serait trop heureux: car I'exercice de cetle justice supposerait

une integrity et une purete de moeurs dont les petites societes

ont seules fourni quelques exemples, mais que les grands

peuples n'ont jamais pu conserver longtemps. II est evident que

le legislateur qui saurait le secret de conserver a un peuple

polic6 et guerrier ses moeurs aurait trouve le gouvernement le

plus parfait, et aurait le mieux pourvu a tons les inconvenients

de nos institutions; mais cette perfection durable serait tou-

jours une chimfere.

L'auteur de la N^cessiti d'une rdforme trouve deux defauts

principaux dans I'administration de la justice en France : le

premier, la multiplicite des tribunaux subalternes, qui cepen-

dant ne peuvent rien decider definitivement. De la I'appel con-

tinuel aux cours souveraines, le deplacement des plaideurs, des

frais im menses, et ordinairement la mine de la fortune des ci-

toyens. Le riche seul est en etat de se faire rendre justice a ses

frais et dommages; le pauvre n'a nul moyen de I'obtenir. II

vaut mieux pour lui souffrir I'injustice la plus criante que de

risquer un proems. Ceux qui disent que la loi a 6te faite pour

prot^ger le pauvre et le faible contre les entreprises de I'homme

puissant et riclie font un abus de mots bien etrange. La loi

n'est parmi nous qu'un moyen d'opprimer le faible dans les

formes et avec une apparence de justice. L'auteur descend,

dans cette premiere partie, dans beaucoup de details bas, et de-



OCTOBRE 176fi. 85

vient bas comme eux; mais le philosophe, digne de parler des

maux publics, sait presenter m^me les details bas avec noblesse

et convenance. Le second defaut, suivant notre auteur, c'est

de toujours creer des lois, et de n'en jamais supprimer : de \k

ce chaos monstrueux qu'il n'est plus possible de demeler. Nous

avons vu, sur cette science d'abroger les lois, une brochure, il

y a dix ou douze ans, attribuee a un grand roi, ou cette matifere

est traitee avec plus de lumi^re et de philosophic que dans la

NicessiU d'line r^forme \

II est etonnant que notre auteur n'ait rien dit de la venalite

des charges. Quand cet usage barbare n'aurait eu d'autres in-

convenients que de reduire les gens de lettres au titre de simples

academiciens, et de leur former tous les acces aux emplois, il

aurait produit un tr^s-grand mal : car il ne faut pas croire que

des philosophes, qui n'ont jamais pris part a I'administration et

aux affaires, puissent soutenir le parallfele de ceux dont le genie

a 6te seconds par I'experience acquise dans dilTerentes charges

de r^tat. C'est ce melange d'activite dans les emplois et de

repos litt^raire qui a forme les grands hommes de I'anti-

quite.

L'auteur de la Nicessit^ d'une riforme refute, chemin fai-

sant, plusieurs passages de I'Esprit des lois; mais ses observa-

tions portent au fond sur des miseres. J'aime mieux ce qu'il

dit sur le sort des hommes de genie: « Le public, en general;,

persecute d'abord tous les hommes extraordinaires, sans exami-

ner s'ils enseignentla verite ou I'erreur. Quand ensuite il s'est

laisse subjuguer par eux, son opiniatretea les defendre est aussi

aveugle que I'etait son acharnement a les attaquer. Les grands

genies, quand une fois ils ont fait des enihousiastes, ressemblent

a ces rois qui recrutent leurs troupes dans le pays de leurs

ennemis: une premiere victoire les fait paraitre invincibles, et

leur donne reellement le moyen de le devenir. II faut qu'il se

presente un homme deleur force pour entreprendre de leur en-

lever ce beau titre, en s'exposant aux memes contradictions. »

Voil^ I'histoire de tous les hommes de g6nie: bien entenclu que

leurs compatriotes ne passent de la persecution a I'admiration

1. Dissertation sur les raisons d'etablir ou d'abroger les lois, par Frederic II,

r^imprimce pages 311-345 du tome IV de ses OEuvres primitives, Amsterdam

»

1790. (T.)
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aveugle que le plus tard qu'ils peuvent, et ordinairement lors-

qu'ils ne sont plus. Le president de Montesquieu a ete occupy,

les derni^res anndes de sa vie, a empecher la Sorbonne de

censurer son livre ; s'il eut ete simple homme de leitres relegue

k un quatri^me etage, il aurait 6te enferme k la Bastille pour

Tavoir public, ce qui ne nous aurait pas emp6ch^s de passer

ensuite a une admiration qui n'eut plus permis a personne d'y

trouver la moindre imperfection. Les morts doivent 6ire bien

contents de la justice des vivans. Si I'abondance des matieres

nous le permet, nous verrons une autre fois si les griefs de

I'auteur de la Ndcessiii d'une riforme conlre VEsprit des lots

sontfondes, car il est juste d'ecouter tout lemonde.

— M. le marquis de Sance ayant cherch6 M. le baron de

Besenval a son ancien logement, il apprit qu'il venait de louer

la maison que feu M. I'eveque de Rennes s'etait fait batir pr6s

la barri^re de Grenelle, et il se mit a ecrire dans la loge du

Suisse les vers suivanls :

Pr6s la barri^re de Grenelle,

Un pr61at, par devotion,

D'une maniere agr6able et nouvelle

Avait embelli sa maison

;

Mais, las ! sur quo! fonder la vanity mondaine

!

L'ouvrage finissait h peine,

Quand un sort barbare et cruel

Appelle le prelat au sein de I'Eternel.

L'Amour, le voyant mort, dit : « Bon,

Ceci faisait un endroit de delice

A mes mystferes tout propice;

J'y veux loger un baron suisse,

II y c616brera mon nom.

Holi, les Ris, les Graces et les Jeux,

Amenez Besenval, et, sans plus de remise,

Installez-le de votre mieux
Au lit d'un p6re de TEglise. »

II faut se souvenir que feu I'evSque de Rennes, Vaureal, etait

fort galant. J'ai vu de lui des lettres ecrites a des femmes,

pleines de cbaleur et de passion . M. de Sance a une si grande

facilite a faire des vers, qu'il improvise quand il lui plait. G'est

d'ailleurs un homme de beaucoup de merite. Apres avoir servi
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avec distinction pendant la derniere guerre dans I'etat-major de

I'armee, il s'est mis en dernier lieu a la tete des affaires de la

Compagnie des Indes, et il est un des principaux moteurs de la

nouvelle forme qu'on vient de lui donner.

— Jean-Philippe Rameau, cel^bre dans les annales de la

musique francaise, vient de mouriral'age de quatre-vingt-deux

ans*. On a de lui plusieurs ouvrages theoriques sur la musique,

un grand nombre d'operas, un recueil de pieces de clavecin et

d'autres productions musicales. Rameau a eu en France le sort

de tous les grands hommes : il a ete longtemps persecute avec

acharnement. Parcequ'un nommeLulliavaitplatementpsalmodie

les poemes lyriques de Quinault sous le rfegne de Louis XIV, on

accusait Rameau de detruire le bon gout du chant, et d'avoir

porte un coup mortel a I'op^ra fran^ais. Tous ses ouvrages tom-

b^rent d'abord, et s'ils se relev^rent ensuite ses partisans ne

furent pas moins regardes conime heretiques et presque comme
mauvais citoyens. Lorsque ensuite la musique italienne fit des

progrfes en France, les ennemis les plus violents de Rameau pas-

sferent de leur acharnement a I'admiration la plus aveugle, et,

ne pouvant soutenir Lulli, ils opposerent le nom et la celebrity

de Rameau aux partisans de la musique italienne. Ceci fut encore

traite en affaire nationale, et c'etait un outrage fait a la nation

que de preferer une musique ultramontaine a celle d'un Fran-

Qais et d'un vieillard. Depuis cette epoque, tous les journalistes,

et surtout ceux qui avaient le plus d^chire le pauvre Rameau,

imprim^rent une fois par mois que c'etait le premier musicien

de I'Europe. Cependant I'Europe connaissait a peine le nom de

son premier musicien ; elle ne connaissait aucun de ses operas,

elle n'en aurait jamais pu supporter aucun sur ses theatres: tout

ce qu'elle connaissait enfin de son premier musicien se reduisait

a quelques airs de danse, que des danseurs francais portaient

de temps en temps dans les pays etrangers, ou la plupart du

temps quelque violon d'orchestre prenait la peine de les corriger

pour leur donner un peu de style, de gout et de grace. II faut

convenir que nos papiers publics font un aussi grand abus

d'eloges que d'injures; nos gens les plus mediocres se trouvent

plus prones, plus exalles en trois mois de temps que les plus

1. Rameau, n^ ea 1683, mourut le 12 septembre 176i.
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grands hommes des autres pays pendant toute leur vie; et,

comnie 1' ignorance se joint k cette admiration stupide, on se

persuade qu'il n'y a aiileurs ni g^nie ni talents, parce que le

Mercure de France et VAvant-Coureur n'en parlent 'pas. La

Gazette de France^ en annon^ant la mort de Rameau, dit que

son nom et sesouvrages feront epoque dans la musique; il fallait

dire dans la musique fran^aise, car je veux mourir si Rameau

et toutes ses notes sont jamais compt6s pour quelque chose

dans le reste de I'Europe. Si elle a perdu son premier musicien,

elle se trouve precisement, k son egard, dans le cas des Juifs a

regard de leur Messie, qu'ils n'ont jamais pu reconnaitre depuis

dix-huit cents ans qu'ils I'ont mis a mort, quelque torture qu'ils

se donnassent pour lui appliquer le sens de leurs propheties.

Rameau a laisse plusieurs ouvrages theoriques et fort obscurs

sur le principe de I'harmonie. Les journalistes disent qu'il a

fait les plus importantes decouvertes sur cet objet. C'est encore

un bienfait qu'il a rendu a I'art de la musique, a I'insu de tons

les conservatoires d'ltalie et de toutes les ecoles d'AlIemagne.

Je sens que I'inventeur du contre-point etait un homme d'un

aussi grand g6nie que Pythagore; mais je ne vols pas a quoi

lespretendues decouvertes de M. Rameau pourront jamais servir.

Dans ses operas, cet homme cel^bre a ecrase lous ses prede-

cesseurs k force d'harmonie et de notes. II y a de lui des choeurs

qui sont fort beaux. Lulli ne savait que soutenir par la basse une

voix qui psalmodiait; Rameau ajouta presque partout a ces recits

des accompagnements d'orchestre. 11 est vrai qu'ils sont d'assez

mauvais gout; qu'ils servent presque toujours a etoufTer la voix

plutot qu'^ la seconder, et que c'est la ce qui a force les acteurs

de rOpera de pousser ces cris et ces hurlements qui font le sup-

plice des oreilles delicates. On sort d'un opera de Rameau ivre

d'harmonie, et assomme par le bruit des voix et des instruments :

son gout est toujours gothique, son style toujours lourd dans

les choses gracieuses comme dans les choses de force. II ne man-

quait point d'idees, mais il ne savait qu'en faire; son recitatif

est, comme celui de Lulli, un melange de contre-sens continuels

et de quelques declamations heureuses. A I'egard de ses airs,

comme le poete ne lui a jamais impose d'autre tache que de

jouer autour d'un lance, vole, tn'omphe, enchaine, etc., ou

d'imiter le chant des rossignols par des flageolets et d'autres
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puerilit6s de cette espfece, il n'y a rien a en dire. S'il avait pu se

former dans quelque 6coled'Italie, et apprendre ce que c'est que

style et pensee en musique, ce que c'est que composer, il n'au-

rait jamais dit que tout poeme lui etait egal, et qu'il mettrait

en musique la Gazette de France; il aurait pu creer la musique
dans sa patrie, mais il ne savait qu'imiter Lull! et I'ecraser.

Rameau etait d'un naturel dur et sauvage; il etait etranger

k tout sentiment d'humanite. J'etais present un jour qu'il ne

put jamais concevoir qu'on desirat que M. le due de Bourgogne

montrat des qualites dignes du trone. « Qu'est-ce que cela me
fait? disait-il nai'vement; je n'y serai plus quand il regnera. —
Mais vos enfants? » II ne comprenait point qu'on put s'interesser

k ses enfants au dela du terme de la vie. Sa passion dominante

etait I'avarice. II etait insensible a la reputation, aux distinctions,

a la gloire; il voulait de I'argent, et il est mort richer II etait

aussi remarquable par sa figure que cel^bre par ses ouvrages.

Beaucoup plus grand que M. de Voltaire, il etait aussi have et

sec que lui. Comme on le voy ait sans cesse dans les promenades

publiques, M. de Carmontelle le dessina de memoire, 11 y a

quelques annees ; cette petite gravure est faite spirituellement

et tr6s-ressemblante.

— M. Poinsinet, non content du succfes brillantque sa petite

comedie du Cercle a eu, a voulu jouir aussi des honneurs de la

presse; mais celle-ci a bien mal seconde ses vues. On a trouve

a I'impression sa piece froide, ennuyeuse, mal ecrite, d'un ton

detestable; il n'y a pas jusqu'a ces traits que la vivacite du jeu

desacteurs fait reussir au theatre, que personne n'a voulu sentir

a la lecture. Avec un peu d'adresse, I'acteur escamote les mau-

vais propos qui pourraient blesser les oreilles ; mais ils offensent

les yeux, qui ne pardonnent point. On voit a chaque ligne que

M. Poinsinet n'a pas vecu dans la meilleure compagnie du

royaume, et nous I'aurions bien cru sans tant de preuves. Les

1. Le roi lui avait accordc des lettres do noblesse pour le mettre en ctat d'6tre

reQu chevalier de Saint-Michel; mais il ne voulut pas les faire enregistrcr, et se

constituer en une ddpense qui lui tenait plus au coeur que la noblesse.

Plusieurs prfitres vinrent inutilement k son lit de mort lui offrir les secours de

la religion. Le cur6 de Saint-EuFtache, espdrant 6tre plus heurcux, s'y pr(5senta

^galemcnt, et p6rora longtemps; le malade s'<5crla en colore : Que diable venes-

vous me chanter Id, monsieur le cure? vous avez la voix fausse. (T.)
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dames de son Cercle se tutoient. Gela est en usage parmi les

filles, dont Cidalise et Ismfene ont bien le ton et les mani^res;

mais M. Poinsinet devait s'infortner de I'usage a cet egard, et il

aurait appris que les hommes se permettent a peine ces familia-

rites en presence des autres, et qu'elles sont absolument incon-

nucs aux femmes du monde. Ce sont dans le fond des mis^res;

mais elies font plus de tort a un auteur, et sont plus choquantes

pour la delicatesse parisienne que des fautes plus considerables.

L'exemple d'un poete beaucoup plus illustre aurait du corriger

M. Poinsinet de I'envie d'imprimer. La comedie de Dupuis et

Besivnais, par M. Colle, eut le plus grand succ^s au theatre, et

tomba ensuite entierement ci la lecture; les malheurs des grands

devraient servir a I'instruction des petits.

Un polisson quis'appelle Nougaret a voulu aussi empoisonner

le triomphe du pauvre Pomsinet par une lettre de quinze pages

qu'il lui a adress6e *. Cette lettre est plus bSte que tout ce que

Poinsinet fera de sa vie.

— Nous avons eu encore deux traineurs du concours pour

le prix de po6sie de I'Academie francaise. Un M. Desfontaines

a fait imprimer une Epitre ii Quinius, ou il combat I'insensi-

bilite des stoiciens. Malgre les vers faibles et mous de M. Des-

fontaines, je crois, avec M. de Montesquieu, que la religion

chretienne a fait une grande plaie au genre humain en detrui-

sant la secte du Portique. Vous serez un peu moins mecontent

de VEpitre aux grands et aux riches, par un certain M. Yallier,

colonel d'infanterie, et grand rimailleur. En supprimant les

deux tiers de cette epitre, on pourrait supporter la lecture du

reste *.

— M. de La Grange a fait jouer sur le 'theatre de la Come-

die-Italienne une piece francaise en trois actes et en vers, inti-

tulee le Bon Tuteur, imitee d'une piece imprimee dans le theatre

du cel6bre Goldoni. Ce bon tuteur francais est tombee.

La troupe italienne de ce theatre a donne les Rendez-vous

nocturnes et VInimilU d'Arlequin et de Scapin, deux petites

1. Lettre A M. Poinsinet sur la comedie du Cercle, 176'*, in-8°.

2 Les Memoires secrets (24 aoilt 1764) disent que VEpitre d Quintus obtint ud

accessit : c'est une erreur. On lut h la stance des fragments de I'Epitre aux grands,

quo TAcad^mie avait remarqucs. (T.)
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farces oi Ton reconnait les ressources de I'ing^nieux et in6pui-

sable Goldoni. La derni^re estsurtout trfes-plaisante.

— Les anti-inoculateurs se voyant 6cras6s h la dernifere

stance de la Faculte de m6decine ne se sont pas teims pour

battus. lis sont revenus a la charge, et quoique le d^cret de la

Faculte de medecine ait 6t6 arrete en faveur de I'inoculation k

une tr6s-grande pluralite de voix, ils ont dit qu'iis avaient de

nouvelles observations a presenter contre cette pratique. G'eut

ete la premiere fois qu'un corps assemble eut pris un parti

sage. II y a lieu de se flatter que les fripons etles sots, r(5unis de

droit dans cette illustre compagnie, y mettront bon ordre.

— II a paru sur la fin de I'annee derniere un petit livret de cent

quarante trois pages, intitule Examen de la religion^ dont on cher-

che Viclaircisseinent de bonnefoi, attribu6 a M. de Saint-Evre-

mont, traduit de I'anglais de Gilbert Burnet. Ge livre aaussi paru

sous le titre de la Vraie Religion, Iraduile de I'jScriture sainte,

par permission, de Jean^ Luc, Marc et Maithieu^. II n'y en a eu

que tr6s-peu d'exemplaires. Gela est tres-mal imprime et defi-

gure par un nombre prodigieux de fautes d'impression. On dit

que nous allons en avoir une edition plus correcte et plus jolie.

M. de Voltaire pretend que cet ouvrage est du celfebre Dumar-
sais ; et comme c'est un chef-d'oeuvre de raisonnement simple

et lumineux, on n'a point de peine a le croire^ Le but de I'au-

teur est de prouver I'absurdite d'une revelation quelconque.

C'est dommage que le dernier chapitre, oii il traite de la conduite

qu'un honnete homme doit garder dans la vie, ne soit pas de

la force du reste. Dumarsais, outre qu'il etait le premier gram-

mairien du si6cle, etait un excellent esprit; il avait une force

de logique et de raison irresistible, avec une simplicity peu

1. Get ouvrage avait paru d6s 1745(Tr^voux,aux depens des P6res de la Society

de Jesus, in-12). II fut rdimprime sous le titre de la Vraie Religion demontree par

VEcriture sainte, traduit de I'anglais de Gilbert Burnet, Londres, G. Cock, 1745,

et sous celui de Examen de la religion, dont on cherche I'eclaircissement de bonne

foi, attribu6 k M. de Saint-fivremont, traduit de I'anglais de Gilbert Burnet, Lon-

dres, G. Cock, 176t, in-12. Ce sont deux autres r^impressions dont Grimin parle

ici. Ce livre fut condamn^ k 6tre brulc par le Parlement de Paris. (T.)

2. Cet ouvrage est de La Serre, lieutenant de la compagnie franche du cheva-

lier Vial, qiii d^clara par 6crit qu'il en ^talt I'auteur. 11 fit cet aveu la veillo de sa

mort. On assure qu'elle ne fut pas naturelle, et que La Scrre fut pendu comme

espion k Maestricht, le 11 avril 1748. (T.)
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commune 1. II nous disait un jour qu'il avail decouvert vingt-

cinq nullites dans la resurrection de Lazare; il allegua pour la

premiere que les morts ne ressuscilaient point. Nous I'assurames

qu'il en avail decouvert vingt-quatre de trop. Un enfant de son

voisinage, qu'il aimait beaucoup, fut blesse par un accident, et

mourut. Dumarsais, profondement afflige, se m'ltk faireune phi-

lippique si pathetique et si originale contre les anges gardiens,

que nous ne pumes nous empecher de rire et de pleurer en

m^me temps. 11 allait souvent causer dans son quartier chez un

libraire devot et jans^niste qui I'aimait beaucoup, malgr6 son

incredulity. Un jour, pendant un orage, le libraire lui dit : u Mon-

sieur, vous avez pris Dieu en grippe. Quand il fera beau, vous

viendrez chez moi tant que vous voudrez; mais quand il tonne,

je vous prie de rester chez vous. » Quand on demandait k

Boindin quelle difference il y avait entre Dumarsais et lui, il

repondait : « Dumarsais est athee janseniste, et moi je suis athee

moliniste. » Us sont morts tous les deux fort vieux et comme
ils avaient vecu, avec une simplicite de moeurs qui faisait un

contraste piquant avec I'^tendue et la justesse de leur tete, et

dans une pauvrete qui ne les emp^chait pas d'etre contents.

15 octobre 1764.

Le roi etant venu a Paris au commencement du mois dernier

pour poser la premiere pierre du maitre-autel de I'^glise de

Sainte-Genevieve, qui s'el^ve sous la direction et sur les dessins

de M. SoufTlot, on a figure a cette occasion, sur une toile en

grand, la colonnade du portail, telle qu'elle sera un jour, afin

d'en donner une idee a Sa Majeste, et le public a joui de ce spec-

tacle plusieurs jours de suite.

M. Soufllot n'a pas manque de censeurs. II a, avec le public

de Paris, le tort d'avoir mal reussi dans cette salle du palais

des Tuileries, ou Ton joue I'opera en attendant la reconstruction

de la salle du Palais-Royal ; il passe pour n'etre pas fort modeste

;

il faudra qu'il fasse mieux qu'un autre a Sainte-Genevieve pour

obtenir justice. II faut sans doute etre bien presse de juger

1. D'Alembert I'avait surnomm^ Ic La Fontaine des philosophes. (T.)
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pour censurer un Edifice qui sort a peine de sous terra, et dont

11 n'est pas possible de sentir d'avance I'impression et les elTets.

Je passe sous silence tous les jugements t^meraires etprecipit6s

;

autant en emporte le vent, et quand une fois huit cent mille

hornnaess'assemblentquelque part sous untas de pierres, etqu'ils

aiment a parler, il faut qa'ils disent bien des soitises et bien des

mensonges, car il n'existe pas assez de verites ni assez de propos

senses pour fournir au babillage continuel de huit cent mille

hommes pendant les trois cent soixante-cinq jours de I'annee.

Yoila pourquoi on ment et on deraisonne bien plus souvent dans

le tas de pierres appele Paris que dans d'autres tas moins con-

siderables. Je me contenterai de relever deux reproches qu'on a

faits a M. Soufilot.

On a gen6ralement attaque son eglise souterraine, qu'on

trouve ressembler plutot k une prison qu'a un souterrain sacre.

M. Soufflot aurait sans doute de bonnes raisons a dire pour nous

convaincre de la necessite de cette for^t de coionnes qui sou-

tient la voute et qui rend cet edifice si 6troit et si ecrase, nials

le genie consiste pr^cisement a vaincre, par des combinaisons

heureuses, des obstacles qui paraissent insurmon tables. On a dit

que I'escalier par lequel on descend dans l' eglise souterraine ne

ressemble pas mal a un puits, et il faut convenir que cette

observation parait assez fondee. Cela sera d'autant plus cho-

quant que cet escalier se trouvera au beau milieu de I'eglise.

On a reproche a la porte du milieu de la facade, et par conse-

quent a la principale entree dans I'eglise, d'etre beaucoup trop

etroite. M. Soufflot, pourrepondre a cette critique, a fait graver

toutes les portes d'entr^e des anciens temples grecs et romains,

qui sont tout aussi etroites que la sienne. Cette r^ponse est en

effet excellente, non que I'exemple des anciens soit d'une auto-

rite a laquelle il faille ceder sans replique ; mais parce que les

critiques n'ont pas rellechi qu'ils demandaient a I'architecte

une chose absurde : car, en deferant a leur censure, il aurait

fait la porte plus large que les entre-colonnes du peristyle, ce

qui eut et6 barbare. Ou bien voulaient-ils qu'il ecartat aussi les

deux coionnes du milieu du peristyle, et qu'il laissat laun entre-

colonne immense qui n'eut plus de proportion avec les autres

entre-colonnes de la facade afm de pouvoir ensuite percer une

porte aussi large que cet entre-colonne, et de gater le devant
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et le fond du peristyle en m6me temps ? 11 est certain qu'il

faudrait refl6chir au moins quelques moments avant de condam-

ner les longues et penibles etudes d'un artiste.

Cette attention du public sur I'edifice de Sainte-Genevi^ve a

donn^ occasion aM. LeRoy, historiographs de I'Acad^mie royals

d'architecture, et membre de I'lnstitut de Bologne, de publier

en quatre-vingt dix pages in-S" une Ilistoirede la disposition et

des formes que les chrAliens ont donndes ii leurs temples depuis le

r^gne de Constantin le Grandjusquh nous. Nous devons dejk h.

cet academicien le livre magnifique deslluines de Vancienne

Grdce, ou ces ruines ont 6te dessinees, gravees et expliqu6es,

k limitation du superbe recueil que les Anglais ont public des

Ruines de Palmyre. C'est le fruit des voyages que M. Le Roy

a faits dans ces regions, consacr^es par tant de monuments pre-

cieux.

Le but de M. Le Roy, dans I'ouvrage qu'il vient de donner

sur les temples chretiens, est de monirer la suite des idees qui

se sont succed6 dans la construction des 6glises depuis que la

religion chretienne est devenue le culte dominant des peuples

de r Europe. C'est proprement I'histoire des pensees de tous les

grands architectes qui ont entrepris de tels edifices, et la mar-

que caracteristique et dilTerentielle qui distingue ces monuments

I'un de I'autre. On y voit comment les idees des premiers

artistes ont ete successivement employees, completees, perfec-

tionnees, corrigees, par les artistes suivants,

M. Le Roy commence par examiner la forme des basiliques

anciennes, ou palais royaux, qui ont d'abord servi de temples

aux Chretiens, et dont ils ont m^me transport^ lenom aux lieux

de leurs exercices religieux. La premiere basilique chretienne,

selon lui, ne diflifere d'une basilique ou d'une cour de justice

que par la forme de la croix, que les chretiens ont d6s lors

donnee a des temples qui devaient sans cesse retentir du mira-

cle de la croix. M. Le Roy montre comment cette premiere

basilique a servi de modele a Sainte-Sophie de Constantinople,

ou les musulmans adorent aujourd'hui le dieu de Mahomet. De

\k il passe k I'histoire de I't^glise de Saint-Marc de Venise, k

celle de Sainte-Marie-des-Fleurs de Florence, ensuite a une

petite eglise des Augustins, pres de la place Navone a Rome. II

pretend que, sans ces trois edifices, I'eglise de Saint-Pierre de
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Rome n'aurait jamais existe. Apr6s avoir examine ce superbe et

magnifique monument, il passe a I'eglise de Saint-Paul de

Londres, de la a la chapelle des Invalides a Paris, et a la

chapelle du roi k Versailles, et enfm aux eglises de Sainte-

Genevi^ve et de la Madeleine que Ton construit actuellement.

Cette derni^re est de I'invention de M. Contant, dont on ne con-

natt encore point de chef-d'oeuvre, quoiqu'il ait convert Paris de

ses batiments. Dans cette liste de temples, vous voyez qu'il n'est

point question des 6glises gothiques dont toute I'Europe s'est

cependant trouv6e remplie. M. Le Roy n'en parle qu'en passant

et tr6s-legferement.

En general, ce qui manque a son ouvrage, c'est la nettete

des vues et la lumiere. 11 n'y a que deux maniferes d'ecrire sur

les arts: I'une, de detailler avec precision et clarte les ouvrages

existants, les comparer, les apprecier, etc.; I'autre, d'ajouter a

ces details des vues lumineuses et profondes, si vous en 6tes

capable. Le projet de montrer la succession des pensees des

grands artistes dans la construction des temples Chretiens etait

beau ; mais I'execution ne satisfait que faiblement.

On ferait un ouvrage savant et curieux sur I'etat et les

progr^s de I'architecture depuis la renaissance du gout et des

arts en Europe ; mais un seul grand architecte vaudrait encore

mieux que cinquante savants qui ecriraient avec succfes sur

i'architecture. II en est de cet art comme de la po^sie ; un seul

grand module vaut mieux que vingt traites, tout comme Vlliade

est preferable a toutes les po^tiques faites et a faire.

INous avons eu raison sans doute de quitter notre gout go-

thique pour cette belle architecture grecque que les grands

hommes d'ltalie ont retablie en Europe depuis environ trois

cents ans ; mais imiter les anciens, ce n'est pas copier leurs

ouvrages, c'est creer a leur exemple avec ce genie qui salt

trouver a chaque chose ses proprietes et ses convenances. Un

poete qui copierait les sublimes tragedies du theatre d'Athenes

n'obtiendrait pas pour cela une place a c6t6 de Sophocle et

d'Euripide. Imiter ces grands hommes consiste a inventer des

situations, des scenes, des discours assez path6tiques, assez

vrais, assez sublimes, assez forts pour pouvoir soutenir la com-

paraison de leurs pieces ; mais les theatres modernes n'ayant

plus le meme but que les theatres anciens, et ne servant qu'a
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ramusement de I'elite d'une nation, tandis qu'ils etaient con-

sacr^s anciennement a rinstraction publique du peuple,

il est evident que I'ordonnance de nos spectacles ne devrait

avoir rien de commun avec celle des spectacles d'Athenes et de

Rome.

II en est de m6me de rarchitecture, ou il me semble que

nous avons encore plus servilement copie les anciens que dans

les autres arts. Pour construire des eglises chretiennes, nous

avons porte nos etudes sur les temples anciens ; mais quelle

ressemblance y a-t-il entre un temple de Jupiter ou de Diane et

un temple de Jesus-Christ? Aucune. Je trouve dans les anciens

un lieu propre a une boucherie, parce qu'ils etaient destines

aux sacrifices. Nous ne faisons dans nos temples rien de ce que

les anciens faisaient dans les leurs, et nous les avons choisis

pour modeles. Quelle absurdite ! En general, rarchitecture me
paraiUa au berceau aussi longtemps qu'il ne suffira pas de la

simple inspection de I'exterieur d'un edifice pour faire juger

I'homme le plus ignorant de I'usage auquel il est destine. II faut

qu'un arsenal ait I'air arsenal, avant d'etre rempli d'instruments

et d'attirails de guerre ; il faut que dans une 6glise catholique

tout serve k la pompe du sacrifice de la messe ; il faut que dans

une 6glise protestante tout indique que la predication et I'ins-

Iruction du peuple sont le principal exercice de ce lieu ; il faut

qu'au premier coup d'oeil je puisse discerner une place royale

d'une place marchande, et celle-ci d'une place militaire, un

hotel de ville d'une salle de spectacle, etc. Tout est encore a

inventer ; et I'esprit, la convenance, I'usage, ont ete trop negli-

ges dans nos ouvrages d'architecture.

M. Le Roy parle en plusieurs endroits du peristyle du

Louvre comme d'un superbe monument, et il a raison sans

doute. G'est d'ailleurs la mode, depuis quinze ans, de I'elever

au-dessus de tous les monuments qui existent en Europe, et je

ne conseillerais a personne de hasarder la plus legere critique

sur ce chef-d'oeuvre de Perrault. Remarquons toutefois qu'il se

pourrait que ce monument superbe ne fut beau qu'autant que

le Louvre ne serait point achev6, et que plus il ressemblera a

une ruine, plus il trouvera d'admirateurs, parce que rien n'em-

p6che alors mon imagination de supposer loutes les convenances

qui lui manquent. Mais si jamais le Louvre s'acheve, je serai
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oblige de faire taire mon imagination, de n'en croire que mes

yeux, et den'ecouter que la raison. Je demanderai alors com-

ment cette superbe colonnade se trouve au premier etage, au-

dessus de la principale porte d'entree, sans 6tre soutenue par

aucun ordre d'architecture ? Car 6tre eleve sur un mur perce

de portes ou de croisees et de fen^tres dans toute sa longueur,

ce n'estpas la une chose bien satisfaisante pour I'ojil ; ce mur
a I'air tr^s-bourgeois, et ne donne aucune idee d'un palais

royal. Je demanderai ensuite par ou Ton arrive k cette galerie

form^e par une colonnade si superbe? Gar je ne vols aucun

escalier qui y conduise, puisque ces escaliers sont dans I'inte-

rieur de I'edifice, et que les hommes que je verrai mouvoir dans

cette galeiie aurotit I'air d'y etre entres par quelque trappe ou

quelque porte d^robee. Si je voyais de magnifiques escaliers

s'dever depuis la place jusqu'a cette galerie, je dirais que je

reconnais la I'abord du palais d'un grand roi. Mais, me dira-

t-on, cette galerie n'est point destiuee a servir d'entree au

palais ; elle servira dans les jours de solennit6 au monarque

pour s'y montrer a son peuple au milieu de toute sa cour.

Soit ; mais outre que le roi et son cortege seront soupconnes

d'avoir passe par une trappe pour entrer dans cette galerie,

puisqu'on n'apercoit point d'abord qui reponde a la magnificence

et k la grandeur de la colonnade, ne voyez-vous pas que le

monarque et sa cour auront dans cette immense galerie I'air du

roi et de la cour de Lilliput transplant^s dans le palais royal des

Brobdingnacs. A quoi se reduit done le merite de Perrault? A

avoir dessine avec beaucoup de gout et de connaissance 1'ordre

le plus riche de I'architecture grecque, suivant les plus belles

propoj^tions connues, a I'avoir embelli de tout ce que I'ordre

corinihien pent supporter d'ornementsdans ses colonnades, dans

ses niches, dans ses plafonds, etc., et a avoir place a la princi-

pale facade du palais du Louvre un superbe monument d'archi-

tecture, sans but et sans jugement. ISon eral his locus.

Cette imitation servile des ordres anciens est encore plus

choquante dans les palais particuliers. La distribution interieure

de nos Edifices ne ressemble en rien a celle des Grecs et des

Romains, et nous voulons conserver I'exterieur de leur archi-

tecture ! En France surtout, ou le gout et la recherche dans les

ameublements , dans les distributions d'appartements, et la

VI. 7
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science des formes agreableset commodes, soiitpouss6s au plus

haut degi'e de perfection, I'ordre exterieur est sacrifie a tout

instant, et expose k mille outrages pour donner a I'lnl^rieur tons

les agrements dont il peut etre susceptible. Un architects

francais vous coupera sans niisericorde une corniche, un

pilastre par le beau milieu ; il partagera une croisee en deux

Stages pour faire des entresols, si cela lui convient, ou bien il

la fera passer tout k travers une corniche. II est vrai qu'il aura

arrange dans I'interieur un appartement a tourner la t6te. II y

aura des degagements, des escaliers derobes, des aisances, des

recherches etdes agrements a I'infini ; ce gout est m6me pousse

si loin que le plus simple particulier se trouve loge, a Paris,

avec plus de commodite que les plus grands personnages

ailleurs. Mais ne vaudrait-il pas mieux s'en tsnir, quant a I'ex-

terieur, a une simple architecture bourgeoise, et renoncer

a tout ornement, que de les defigurer avec si peu de scrupule ?

Celui-la serai t un grand architecte qui saurait combiner la

beaute exterieure des palais d'ltalie avec les agrements de

I'interieur des raaisons de Paris. Gelui-la serait un homme d'un

grand genie qui, dans la construction d'une eglise, saurait join-

dre la legerete et la hardiesse gothiques k la beaute et k la

majeste de I'architecture grecque.

— Je ne connais point I'auteur d'un Poeme sur la mort

de ZHime^ en trois chants ^ Zelime, c'est M'"^ de Pompadour,

et son poete parait un pauvre diable. II faut prior pour le repos

de I'ame de I'une, et pour le repos de la plume de I'autre.

— II est des sujets sur lesquels il faut etre sublime ou se

taire. Un bavard qui fait un ouvrage mediocre sur les passions

ou sur I'amitie ne peut etre regarde que comme un marchand

de papillotes. iNous en avons un qui a public, il y a quelques

annees, un froid traite De VAmitii^ et qui vient d'en imprimer

un autre sur les Passions. Ges deux ouvrages ont 6te attribues

a une femme de beaucoup d'esprit, M'"* la comtesse de Bouf-

flers; mais ils ne sont pas d'elle^ L'auteur a gard6 I'anonyme,

1. 1764, in-i".

2. En effet, ce n'est pas M"" de Boufflers qui est autour des trait^s De VAmitie

(Amsterdam et Paris, Desaint, 1761, in-8") et Des Passions (1704, in-8"); mais ces

ouvrages ne sont pas non plus d'un homme. lis sont de M'"" la pr^sidente d'Ar-

conville, morte k Pai'is en 1805, k I'ftge de quatre-vingt-cinq ans. (T.)
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et le public n'a voulu ni connaitre son nom, ni lire son ouvrage.

H y a a la t6te du tralte Des Passions un 6loge de I'amiti^ en

vingt lignes. On ne pent rien lire de plus sec en fait de senti-

ments, et de plus dur et heurte en fait de style. Get homme
a voulu nous prouver que M. de Voltaire a raison de nous

reprocher, dans le Porlatif, k I'article AmitU, que nous

sommes un peu sees en tout. Get article n'a que vingt lignes au

plus ; mais quelles lignes ! Voila comme il faut traiter ces sujets,

ou bien se taire.

— Un compilateur anonyme vient de publier, en deux volu-

mes in-S", un Spectacle historique, ou Memorial desprincipaux

ivinements iirh de I'hisloire iiniverselle^. Ge memorial com-

mence avec la monarchie assyrienne, et Unit avec la mort de

Valentinien III. Vraisemblablement lauteur ne s'en tiendra pas

la. Sa compilation n'est ni un abrege, ni une histoire ; c'est un

tableau des principaux evenements rediges par articles, pour

I'instruction de lajeunesse. A la fin dechaque article, on trouve

un trait de morale tire de quelque poete fran^ais, et, pour cet

effet, I'auteur a mis a contribution nos poetes les plus illus-

tres et les plus detestables. D'ailleurs, le trait va le plus souvent

si mal au sujet que cette methode me parait merveilleuse pour

gater I'esprit de la jeunesse. Un autre tort plus grand encore,

c'est d'avoir expose et repete toutes les erreurs populaires, tons

les prejuges re^us dans les faits historiques, quoique I'auteur

assure, dans son discours preliminaire, que I'liistoire ne doit

6tre qu'un cours de philosophie. Ge n'est pas son memorial qui

est ce cours-la. Si vous voulez retrecir la tete de vos enfants,

et en faire des sots et des pedants, donnez-leur de tels livres

pour leur instruction ; mais si vous voulez en faire des hommes,

il faucira leur choisir d'autres maitres.

— M. de Ghenevieres est un premier commis au bureau de la

guerre. II est fort ennuyeux, a ce que pretendent ses amis ; mais,

a cela pres, le plus galant homme du monde. Ge galant homme

a un tic fort malheureux, il ne pent souhaiter le bonjour a

personne sans rimailler, et, par un autre tic encore plus malheu-

reux, il garde copie de tout ce qu'il ecrit en vers et en prose;

1. Paris, Valeyre, 1704,2 vol. in-12. L'auteur est un libraire compilateur nomtnd

Chailes-Antoine Cailleau.

i
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ainsi, tous ceux qu'il a jamais rencontres sont surs d'etre dans

son portefeuille. Or il vient de s'aviser de vider ce portefeuille,

et de faire imprimer ses chiirons en deux volumes de plus de

quatre cents pages chacun. Gelafait un tas enorme de platitudes

et d'ordures parmi lesquelles vous auriez de la peine a trouver

une ligne supportable. M. de Voltaire meme, dont on trouve

par-ci par-la des reponses aux agaceries sans nombre de M. de

Chenevi6res, n'y est point reconnaissable, etparait aneanti dans

ce vaste oc^an de platitudes. Le second volume est termini par

un recueil de lettres galantes. M. de Chenevieres dit, en parlant

de deux de ses amis : « Chacun a pris des allures selon son

gout: Tun aime le lard frais, et I'autre le lard ranee; » et pour

expliquer ce passage fin et ragoutant, il ajoute en note : « L'un

voyait souvent une jeune demoiselle, et I'autre une veuve

deja sur I'age. » Geci pent vous faire juger du ton de ces lettres

galantes. Gette rapsodie est intitulee lesLoisirs de M. de C***^.

Plaise a Dieu et a M. le due de Choiseul de ne plus jamais

accorder de loisir a M. de Gheneviferes!

— M. Dorat a fait imprimer une J^pitre d. Vauteur des Graces

(M. de Saint-Foix), ou I'on trouve I'eloge de I'auteur, de la

pifece et des actrices qui I'ont jou^e. La representation de cette

pi^ce a et6 interrompue par un accident qui a pens6 devenir

fatal aux actrices louees par M. Dorat. Tandis quelestrois Graces

et I'Amour etaient dans la coulisse pour commencer, une

poutre s'est detachee du cintre pour les ecraser. Heureusement

il n'y a eu que I'Amour (M"® Luzy) de legerement blesse : cet

accident a trouble le spectacle. L'Epitre de M. Dorat est fort

mMiocre. Ge poete ne fait peut-6tre pas trop de vers, mais il

se fait certainement trop imprimer.

— Si Ton ne connaissait pas notre passion pour les privi-

leges exclusifs, on aurait de la peine a croire que les trois

spectacles de Paris, I'Opera, la Gqmedie- Francaise et la Gome-
die-ltalienne, se soient reunis centre un miserable joueur de

farces du boulevard, appele JNicolet, pour lui faire defendre de

representer des pieces ou Ton parle, et le reduire k la panto-

mime. La police, toujours attentive a maintenir le bon ordre, a

judicieusement defere a la requete des trois spectacles. Je crois

1. La Haye (Paris), 1764, 2 vol. in-12.
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qu'on a rendu un grand service a M. Nicolet en lui d6fendant

de jouer les pieces de Moli^re, que ses acteurs defiguraient k

faire bailler et fuir tous les partisans du boulevard. 11 a profit^

de cette defense pour faire une plaisanterie intitul^e Placet pr^-

senti aux dames. II signe ses lettres Nicolet, Pantomime indi-

gne, comme les capucins signent Capucin indigne ; c'est k peu
pres la seule bonne plaisanterie de cette feuille. Je suis bien

fach6 que quelque bon esprit ne se soit pas empare de la cause

de M. Nicolet; on en aurait fait une excellente plaisanterie sur

les privileges exclusifs.

— L'ordonnance renouvel6e contre la mendicity a 6veille le

zfele de nos ecrivains citoyens. L'un a public un Mimoire sur

les vagabonds et sur les mendiants; ce memoireavaitete commu-
nique I'annee derni^re au ministfere. L'autre, M. Siguier de

Saint-Brisson, a pris le parti des mendiants dans une brochure

int[t\i\ee Philopim^n^s, oudu Regime despauvres. Ilaparuaussi

une Lettred'un mendiant au public. G'est une plaisanterie bonne

pour les corps de garde.

— Un libraire de Paris ayant fait Tacquisition d'un certain

nombre d'exemplaires des Mimoires de VAcademie des inscrip-

tions et belles-lettres
J

qui consistent actuellement, k ce que je

crois, en trente volumes in-Zi", il se trouve en etat de donner la

collection complete pour 200 livres I'exemplaire, ce qui fait

presque la difference de la moitie du prix courant; mais il

se contente de proposer ce benefice a ses connaissances, et il ne

fera pas d'annonce dans les papiers publics.

NOVEMBRE

1*' novembre 1764.

Apr^s avoir entendu parler M. Le Roy de colonnes, de cor-

niches, d'architraves, de pendentifs, employes a tort et a tra-

vers dans la construction des temples Chretiens par les archi-

tectes modernes, je vais essayer a mon tour de tracer I'esquisse

d'une histoire des temples Chretiens.
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Nous connaissons six ordres d'architecture : I'^gyptien, le

grec, le romain, le gothique, I'arabesque, le moderne. Le pre-

mier de ces ordres fut imite, enibelli, perfectionne par le second,

qui devint k son tour le module du troisi^me. L'idee primitive

de ces trois ordres, cellequi sert debase a leurs proportions, etait

la cabane, c'est-a-dire une charpente faite de bonnes poutres,

bien equarries et surmontees d'un toit angulaire. Les Goths

choisirent pour leur module d'architecture leur habitation or-

dinaire, lesfor^ts dont les arbres s'entrelacent et se terminent en

berceaux. Les Arabes eurent pour premiere idee des cintres im-

mediatement poses surdespiliers. Les modernes,n'ayantd'autre

projet que d'imiter servilement les anciens, ont tout gate, tout

perdu. Nous avons fait presque toujours, mais surtout en ar-

chitecture, comme les enfants qui, voyant faire des evolutions

sur une place d'armes, se mettent a contrefaire I'exercice : ce

qui fait admirer une troupe guerri^re devient risible dans ces

singes. A la renaissance des arts, notre gout s'est form6, nous

nous sommes apercus de la perfection et de la beaute de I'ar-

chitecture grecque, et nous avons dit : Les Grecs faisaient des

colonnes, faisons done des colonnes. II fallait voir, avant tout,

que les Grecs ne faisaient rienen architecture qui ne fut profon-

dement raisonne, et il fallait dire : Tachons de raisonner nos

ouvrages aussi profondement qu'eux.

J'ai d^jk reraarque combien cette maxime, essentielle a tout

peuple qui veut exceller dans les arts, a ete negligee par Per-

rault, dans ce peristyle tant vante du Louvre. En lisant I'ou-

vrage de M. Le Roy, vous verrez comment cette colonnade du

Louvre a ete spirituellement transportee dans I'int^rieur de la

chapelle du chateau de Versailles. Ce double emploi, dans deux

edifices si diif^rents, suffitpour faire la critique des architectes ;

mais lorsque vous examinerez un peu mieux cette chapelle de

Versailles, aussi fort vantee, vous trouverez que Mansart, avec

tous ses efforts, n'a su lui oter en bas I'air gothique, et que ces

voutes gothiques de la nef ont ete surmontees, on ne sait pour-

quoi, d'un superbe ordre corinthien qui s'eleve a la hauteur de

la tribune du roi :

Ut turpiter atrum
» Desinat in piscem mulier formosa superne...

imitatores, servum pecusi
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Mais pour faire sentir toute notre absurdite dans la construc-

tion des temples, il faut reprendre les choses d'un peu plus

haut.

Le but des peuples anciens, qui les premiers ont 6lev6 des

temples, etait de loger leurs dieux. Nous nous sommes mis k

couvert avec nos femmes et nos enfants, laisserons-nous nos

dieux sans habitation? Leur puissance doit rendre leurs demeures

respectables et sacr6es; nos dieux valent infiniment mieux

que nous, il faut que leurs maisons soient plus grandes et plus

magnifiques que les notres. Yoila le raisonnement de ces peu-

ples simples et grossiers, voila I'origine et le but de I'archi-

tecture des temples, nee en l^gypte, portee par les Grecs au plus

haut degr6 de perfection, imit^e ensuite par les Romains. Un
temple 6tait le logement d'un dieu, comme la cabane I'etait

d'un chef de famille et des siens. La statue du dieu etait plac6e

au milieu de sa demeure; mais remarquez que les sacrifices,

les ceremonies religieuses, se c6lebraient au dehors. La foule

du peuple n'entrait done jamais dans les temples pendant les

solenniles; ce privilege etait reserve aux pretres comme atta-

ches au service du maitre de la maison, ou k quelques ames

devotes qui avaient la statue du dieu a orner, un vceu a remplir,

une oflrande k faire, un oracle k consulter ; mais le peuple n'y

avait que faire. Tout ce qui se passait dans I'interieur etait par-

ticulier et mysterieux. Voila pourquoi les temples etaient ob-

scurs et peu spacieux, n'avaient qu'une seule porte, point de

fenetres, peu de jour ; ils avaient ete imites d'aprfes le premier

refuge de Thomme, ils en avaient conserve I'image. II a fallu

une infinite de siecles au genre humain pour lui persuader

qu'un homme ait besoin de plus d'un reduit; ce n'est m6me
que depuis trois cents ans qu'on sait ce que c'est qu'un appar-

tement : les rccherches et les commodites de toute esp^ce

n'ont ete connues que de nos derniers temps. Si les %yptiens

avaient eu une idee d'appartement dans leurs palais, je suis

convaincu que leurs temples auraient 6te partag^s en plusieurs

compartiments, dont la distribution aurait r^pondu a celle de

I'interieur du palais du roi, car ce peuple superstitieux n'au-

rait pas voulu que ses dieux fussent plus mal log6s que ses

souverains.

Quelle est done la raison qui ait pu engager nos architectes
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a prendre les temples anciens pour modules dans la construc-

tion de nos c^glises ? Avons-nous des dieux k loger ? Notre

culte a-t-il les m^mes ceremonies que celiii des Grecs et des

Romains, ou plutdt nos 6gllses ne sonl-elles pas destinies k des

usages tout k fait diflerents ? Un critique s6v6re qui serait per-

suade que le jugement est le premier attribut du genie tien-

drait peut-6tre a I'architecte de Sainte-Genevifeve le discours

suivant : « Je croirai sans peine, monsieur Soufflot, que la plu-

partdevoscenseursn'ontgufere redechiaux objections qu'ils vous

ont faites. Ceuxqui ont trouv6 \*otre principale porte trop etroite,

ignoraient vraisemblablement a quel point ils avaient raison.

Pour leur repondre, vous avez fait graver le portail des temples

anciens les plus fameux par leur belle architecture, et ils se

sont peut-6tre crus battus ; mais il se pourrait que ces tem-

ples fussent trfes-beaux, et que le votre n'en futpas moins ab-

surde. 11 n'y a point d'exemple, dans I'histoire, que les Ath6-

niens se soient plaints des portes trop etroites de leurs temples,

et je ne voudrais pas garantir qu'on ne s'etouffat k I'entr^e de

votre eglise le jour qu'on y dira la premiere messe. Savez-vous

la raison de cette difference? G'est que, dans aucunesolennit6,le

peuple n'avait affaire dans le temple de Minerve, et que, dans

toute solennite, il faudra qu'il entredans I'eglise de Sainte-Gene-

vi6ve. Toutes les ceremonies religieuses se passaient a Ath^nes

sous le peristyle et sur la place du temple; toutes les ceremo-

nies chretiennes se font dans Tin terieur de I'eglise, etle peuple

est oblige d'y 6tre. Vous dites qu'il vous 6tait impossible de

faire votre porte plus large que I'entre-colonne du peristyle, et

rien n'est plus certain ; mais montrez-moi done la n^cessite de

ce peristyle ; ou bien voulez-vous qu'une colonnade inutile serve

d'excuse k une porte incommode? Monsieur Soufflot, je vous loue

d'avoir etudie I'architecture grecque etromaine, c'estl'ecole du

genie; mais il ne fallait pas vous laisser en trainer par I'exemple

des architectes modernes, qui ont partout montre plus de science

que de jugement. Lorsque vous futes charg6 de la construction

de Sainte-Genevifeve, au lieu d'avoir recours a vos etudes et a

vos portefeuilles, il fallait vous demander ce que c'est qu'un

temple Chretien ; et si votre genie vous eut fait rencontrer et

remplir la veritable definition d'un tel edifice, votre eglise de

Sainte-Genevi^ve, au lieu d'etre la copie d'un temple de Junon
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ou de Diane, serait devenue elle-m6me un grand et illustre

module. Ce modele est encore a trouver; et les modernes, avec

leurs colonnades et leurs richesses d' architecture presque tou-

jours prodiguees a contre-sens, n'ont reussi qu'k nous fairere-

gretter labeaute agreste, maisraisonnee, des eglises gothiques. »

Pour savoir ce que c'est qu'un temple clir6tien, il faut sai-

sir I'esprit du christianisme, et suivre ses traces dans toutes les

revolutions qu'il a eprouvees et dans toutes les varietes qui en

ont r6sulte.

Le christianisme, aproprement parler, n'etait point une reli-

gion. Jesus-Christ n'etait qu'un r6formateur parmi les Juifs, et

il eut le sort des gens de son metier. II n'etablit rien de nou-

veau; son systeme, purement negatif, tendait a reformer des

abus. Les apotres et Paul, le plus entreprenant de tons, partant

de ce principe, cherch^rent moins a ^tablir un nouveau culte

qu'une secte policee sur des idees particulieres dont ils seraient

Tame et les chefs. L'Eglise n'etait done, dans son origine, qu'une

coterie, un ordre qui s'etait fait une police et des statuts par-

.
ticuliers, et qui les suivait, coterie juive, mais qui, renon-

cant a I'esprit exclusif de ses compatriotes, etait pr6te k adop-

ter tons ceux qui voudraient se faire recevoir. Les premiers

Chretiens etaient les Herrnhuter de Jerusalem^ ou,si vous ai-

mez mieux la comparaison de I'abbe Galiani, un ordre de francs-

magons qui cherchaient a. s'etendre et a faire des proselytes.

En s'agregeant a cette societe, tout citoyen ou sujet de

I'empire romain cessait de I'etre; en adoptant les principes de

la charite chretienne, de I'egalite de tons les membres, de la

communaute des biens, tout nouveau chretien renoncait dans

le fait a son etat civil; il se soumettait, comme chez nous les

moines, a I'autorite de I'ordre et de ses ministres et a une nou-

velle jurisprudence contraire a celle de I'empire. 11 est vrai que

les apotres recommandaientk leurs sectateurs la soumission aux

magistrats seculiers; mais en cela ils ne faisaient que masquer

I'esprit de leur institut, destructeur de toute autre autorite, par

des maximes gen^rales arrachees par la crainte et dictees par

la necessite. La preuve qu'on n'avait ces maximes que pour ne

1. C'est le nom donne en Allemagne aux fr^res Moraves, qui vinront, en 1722,

sous la conduite du comte de Zindndorf, rcsider au village d'Hcrruhut (Lusace).

Cette secte y subsiste encore.
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pas les suivre se trouve, si je ne me Irompe, dans une :^pitre

de saint Paul aux Corinthiens; vous pouvez voir avec quelle

4pret6 le bon apotre les gourmande pour avoir ose porter quel-

ques-uns de leurs dilTerends devant le magistral s6culier, au

lieu de les soumettre a la decision de I'assembl^e.

II s'eleva done avec le christianisme une nouvelle police,

un nouvel ordre d'idees et de moeurs. S'il n'avait ete question

que d'un nouveau culte en I'honneur de quelque dieu, les

Romains auraient volon tiers souffert le temple de Jesus-Christ

k cote de tant d'autres temples de dieux etrangers recus a

Rome ; mais la secte chretienne songeait moins k s'elever des

temples qu'^ detruire ceux des autres. EUe y reussit par le seul

esprit de son instinct. Vous pouvez juger d'un seul coup d'osil

si ses principes d'egalit6 et de communaut6 de biens devaient

6tre agr^ables a la populace et indiff^rents au gouvernement,

et si sa police interieure n'attaquait pas la police de I'empire

dans sa source. Si cette secte n'^prouva pas toutes les perse-

cutions dont ses 6crivains nous ont laisse des tableaux si ter-

ribles, ce n'est que parce que ses principes furent longtemps

inconnus et obscurs ; il aurait fallu les deraciner enti^rement de

la tete des hommes pour preserver I'empire remain de sa mine.

11 serait aise de montrer comment le christianisme devint

la veritable cause de la chute de cet empire, faussement attri-

bute k I'irruption des barbares et aulres causes imaginaires

;

mais revenons a 1' observation de sa marche et de son caract^re

dans ses premiers progr^s.

Son gouvernement, fonde sur une association volontaire, sur

des conquetes oper^es par la parole et par la persuasion, fut

d'abord democratique ; tout s'y regla d'un commun accord;

mais les apotres conservant une grande influence sur une co-

terie form6e par leurs soins, la democratic chretienne devint

bientot theocratico-aristocratique. Jesus-Christ etait le chef in-

visible de I'eglise ou de la coterie. Chaque eglise etait gouver-

nee par ses anciens [presbyteri). Le peuple ou la society des

fiddles avait le droit d'6lireces anciens ou ces pr^tres; mais une

fois elus, il ne pouvait plus les d6poss6der de leur charge.

Voila I'origine de la pretrise et de son caract^re r6put6 inefFa-

9able au point que, dans les siecles scolastiques, lorsque les

docteurs siraphiques, suhtils et autres agit^rent avec tant de
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succfes tant de belles questions, il fut convenu que si par aven-

ture il prenait fantaisie a un pretre mort de ressusciter, il res-

susciterait pretre, sans avoir besoin de prendre les ordres de

nouveau.

Ces pretres ne ressemblaient point aux pr^tres des dieux du

paganisme ; ils etaient les gouverneurs, les juges, les magistrat3

de I'J^glise; a I'imitation du gouvernement romain, ils se parta-

gferent ces diflerentes classes et assignferent a chacune son rang

€t ses fonctions. Un surintendant ou inspecteur general [epis-

copus) presidait a tout ; il exercait sur la societe le pouvoir que

le pr6teur exercait a Rome, que les propreteurs ou les procon-

suls avaient dans les provinces de Tempire. Ces preteurs et ces

proconsuls avaienl leur conseil, et leurs assesseurs, et leurs mi-

nistres subalternes; le surintendant ou ev^que d'une eglise eut

pour conseil le corps des pretres, il eut des chanoines ou as-

sesseurs legistes, des diacres enfin ou ministres pour I'execu-

tion des ordres. Ce gouvernement produisit avec le temps un

code de jurisprudence particulier, un droit canon, des decre-

tales, etc.,toutes choses inouies danstoutes les autres religions.

Dequoietait-il question dans les assembleeschretiennes? Non

de mystferes ni de ceremonies religieuses, il n'y en avait point

encore ; mais du gouvernement et de la police de I'Eglise. On

instruisait et on examinait les fideles. On ecoutait et on rece-

vait les cat^chumenes ou postulants. On commandait des pra-

tiques preparatoires. On accordait le bapteme. On faisait de

nouveaux rfeglements suivant I'exigence des cas. On imposait

la penitence. On statuait des peines. On chassait. On rehabi-

litait. On ordonnait de I'emploi de I'argent. On traitait les af-

faires d'eglise h. eglise. On finissait par un repas pour resserrer

entre tons les membres les ncEuds d'amiti6 et de bonne intel-

ligence.

A quoi auraient servi des temples h. une telle secte? EUe

n'avait ni sacrements, ni myst^res, ni culte, ni ceremonies reli-

gieuses ; elle etait ennemie des temples. Le Christ avait dit que

ce n'est ni a Jerusalem, ni sur la montagne, ni ici, ni la, mais

en tout lieu, par toute la terre, qu'on adorera Dieu en esprit

et en verite. Aussi, lorsqu'au commencement du iv* si^cle cette

secte fut recue dans I'l^tat, les chr6tiens, maitres de choisir des

lieux publics pour leurs exercices, ne s'empar^rent point des
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temples des divinit6s paiennes, ne les choisirent point pour

motleles dans la construction des leurs. Us avaient besoin d'un

tribunal, d'un lieude police ou dejugement pour rendre la jus-

tice aux fiddles, et ils choisirent les basiliques oii la justice se

rendait au peuple. Dans ces cours royales, le preteur etait assis

dans le fond sur une chaise elev6e pour ecouter et poiu' juger.

11 avait a droite et k gauche ses assesseurs sur des sieges plus

bas que le sien, ranges en demi-cercle. Devant lui, une balus-

trade separait I'enceinte du tribunal de I'assembl^e du peuple.

Pr^s de cette balustrade se rangeaient ceux qui y etaient appe-

I6s par leurs affaires, le reste du peuple etait disperse dans la

salle. Derri^re le tribunal des corridors tournaient autour pour

que les juges pussent s'en aller sans 6tre obliges de percer la

foule; ces corridors regnaient quelquefois autour de tout I'^di-

fice qui avait cinq portes au moins pour faciliter I'entree et la

sortie du peuple. Yoila le veritable module d'un peuple Chre-

tien, voila sa veritable origine. vous y voyez le choeur et la nef

et meme les bas cotes. Un raisonnement simple, fonde sur les

usages Chretiens et sur la nature de leurs pratiques, avait dicte

ces formes. A mesure que le clerge devint plus nombreux, 11

fallut agrandir le choeur sans prendre sur le terrain de la nef;

on I'enfonca davantage. La multiplicity des affaires augmentant

tons les jours avec la secte, et exigeant une expedition redou-

blee, on pratiqua k droite et a gauche deux tribunaux pareils a

celui de I'hemicycle. L'abbe de Galiani pretend que c'est la

la vraie origine de la vraie croix, soit grecque, soit latine, que

nous disons avoir ete employee dans les premiers temples Chre-

tiens en commemoration du signe de la redemption ; suivant

lui, cette forme, I'ouvrage du hasard et de la necessite, n'a

jamais ete symbolique.

Un surintendant ou premier juge a placer a I'hemicycle, des

assesseurs autour de lui, un endroit pour les catechum^nes,

differents endroils pour les differents ordres de pecheurs, voila

les principales idees qui devaient occuper un architecte dans

la construction d'un temple Chretien. Demandez a present k

l'abbe de Galiani comment on s'est eloigne de ces premieres

idees, et il vous montrera comment I'architecte de I'eglise de

Sainte-Sophie de Constantinople, jouant a peu pres le role de

M. Soufflot, voulant donner un air de magnificence a son 6glise,
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et surtout eviter qu'elle ne ressemblat a un temple paien, ima-

gina de copier les thermes de Diocletien, qui passaient alors

pour un chef-d'oeuvre d'architecture. II fit done quatre peri-

styles, sur le centre desquels il pla^a un d6me thermal, et, ne

sachant que faire des quatre places vides aux quatre angles, il

en fit quatre chapelles sur lesquelles il eleva quatre petites cou-

poles comme pour servir d'acolytes k la grande et pour donner

plus de grace a tout I'^difice. Voila I'origine des domes et des

coupoles, tres-mal a propos transferes par I'architecte de Sainte-

Sophie, des bains chauds des anciens, ou ils etaient a leur place,

sur les temples Chretiens, oii ils 6taient absolument inutiles, et

plus mal a propos imites par les modernes d'aprfes le Soufllot

de Sainte-Sophie.

Les Goths connurent et conserverent mieux les premieres

idees de construction d'un temple chretien. Si leur gout

etait barbare, on voyait du moins, outre la hardiesse et

la legerete de leur architecture, leurs eglises raisonnees

suivant I'usage auquel I'esprit du christianisme les avait con-

sacrees.

II est vrai qu'a mesure que la religion changea, il fallut

aussi changer et denaturer les temples. La condescendance

pour les nouveaux convertis y placa les images et y r^tablit les

autels. Le repas d'amiti6 et de confraternite ou Ton celebrait

I'eucharistie devint un sacrifice. L'invention de la messe obligea

aux premiers changements ; celle des moines en occasionna

d'autres. Le choeur fut ferme ; le clerge s'arrogea exclusive-

ment le droit de prier efficacement pour I'eglise en general et

pour chaque fidele en particulier; il n'y eut d'abord longiemps

qu'une seule et unique messe solennelle celebree par tout le

clerge ; on les multiplia. Les moines ayant faitvoeu de pauvrete,

et s'apercevant trop tard qu'il faut 6tre deux pour remplir ce

vceu, et que celui qui s'engage de vivre d'aumone suppose quel-

qu'un qui la lui fera, les moines, dis-je, pour remedier aux in-

convenients de cette erreur de calcul, inventerent la messe

basse; les indulgences, les trafics de toute espece, suivirent de

pr^s. De la les autels qu'il fallut eriger le long des bas coles pour

les devotions particulieres. On inventa encore la terre sarnte, et

Ton vendit aux fiddles, qui se faisaient auparavant enterrer a la

porte de I'eglise, le droit de se faire enterrer dans I'eglise m6me.
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De 1^ I'origine des chapelles fermees destlnees k la sepulture de

ceux qui avaient de quoi payer : petits edifices ajoutes aprfes

coup, qu'il fiillut pousser dans la rue pour ne point g6ner etd6-

figurer I'int^rieur du temple. L'invention de la confession au-

riculaire exigea des confessionnaux oil le penitent put etre en

particulicr avec le pr6tre sans cesser d'6tre en vue du public.

Les fonts baplismaux avaient ete longtemps auparavant trans-

fer's dans les 6glises. G'est ainsi que par le laps du temps les

temples Chretiens 6tant devenus des boutiques de toutes sortes

de meubles, il seraitpeut-etre impossible aujourd'hui al'homme

qui aurait le plus de genie de donner k une eglise catholique

un ordre d'architecture raisonne, de bon gout et particuli6-

rement propre a toutes- les ceremonies de I'Lglise romaine. Les

protestants, en revanche, ayantrernont6 dans leur r'forme jus-

qu'au si^clede Constantin et cherch6 a retablir 1' esprit du chris-

tianisme de cet age, semblent n'avoir rien de mieux a faire que

de suivre aussi dans la construction de leurs temples le mode

des basiliques anciennes.

Regie generale et essentielle dans I'etude des arts et de la

philosophie : les hommes ont ete les memes dans tons les temps

;

ils agissent souvent en depit de la raison et du bon sens, mais

jamais sans principes. Quelque etrange ou absurde que nous

paraisseun usage, un monument, soyez sur qu'il n'a point exist'

sans quelque idee a qui il doit son origine, et ne soyez content

que lorsqu'k force de sagacite et a I'aide de I'histoire, vous aurez

d'couvert cette idee premiere. Si vous avez rencontre la veri-

table, elle vous donnera tout d'un coup la clef des moeurs, des

arts et du tour des esprits, de la nation ou du si'cle que vous

voulez connaltre.

— Pendant le sejour que le nouveau roi de Pologne fit

a Paris, il y a dix ans, il voyait souvent M'"^ GeofTrin, femme

celfebre par son esprit, par ses gouts et par ses liaisons. II I'ap-

pelait sa mere, parce qu'elle se melait de ses affaires et de sa

conduite, et qu'elle legrondait lorsqu'ellen'enetaitpas contente.

Je I'ai vu quelquefois demander et obtenir pardon de ce que la

severity maternelle appelait conduite de mauvaise tete; et le

lendemain, nouveau sujet de gronderie, nouveau besoin de par-

don. Ce prince a conserv' en bon fils de I'amiti' et de la recon-

naissance pour sa m're. II lui a ecrit le surlendemain de son
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Election une lettre qui commence ainsi ^ : « Ma ch6re maman, il

me semble qu'il m'est bien plus doux de vous appeler de ce nom
depuis avant-hier. » II iui rend compte avec une modestie noble

de ce qui s'est passe a son election dontil n'y a point d'exemple

dans I'histoire de Pologne. La tranquillite a ei6 si grande
que les dames sont venues se promener .en carrosse dans le

champ Electoral. Le primat, en passant aupr^s d'elles pour
recueillir les suffrages, a eu la galanterie de leur demander qui

elles voulaient pour roi, et elles ont nomme le comte Ponia-

towski. « Que n'eliez-vous la, ajoute-t-il, vous eussiez nomme
voire fils. » Toute cette lettre est charmante. EUe finit par ces

regrets d'etre pour toujours separe d'elle. « Ne vous reverrai-je

done plus ?Faudra-t-ilme passer de vos lemons ? car d'ou vous

etes, vous pouvez m'ecrire des maximes, mais vos conseils, vos

avis sont perdus pour moi. »

— On nous a envoye de Hollande une Ilisioire de Gustave-

Adolphe, roi de Suede, composee de tout ce qui a paru de plus

curieux et sur un grand nomhre de manuscrits, principalement

surceux de M. Arkenholz, par M. D. M., professeur.^ Quatre vo-

lumes in-12. On dit ici beaucoup de mal de ces sortes de com-

pilations, et assurement le grand homme qu'on a choisi pour le

heros de cet ouvrage m6ritait un autre historien; mais ceux

qui savent voir et penser n'ont pas besoin d'autre secours qu^..

des faits pour apprendre a connaitre le caract6re de ce heros et

a demeler la v6rite dans les evenements hisloriques. II n'en

serait pas de meme de celui qui voudrait trailer ce sujet d'une

mani^re digne de Iui; pour cela il faut avoir puise dans les

sources.

M'"^ du Bocage vient de faire faire une nouvelle edition de

ses oeuvres en trois volumes in-12, d'une elegante impression,

mais si fine et si pale qu'on a peine a la lire. Heureusement

personne n'est tente ni oblige de sacrifier ses yeux au Paradis

de M""^ du Bocage, qui n'est pas celui de Milton, ni k ses Ama-

lones, ni a sa Colombiade. On est juslement etonn6 de la pa-

tience el du courage d'une femme qui, nee sans aucun talent,

1. CeUe lettre, dat^e de Varsovie, 9 septembre 1764, ouvre la Correspondance

tnidite de Stanislas-Auguste Poniatowski, roi de Pologne, et de if™* Geojfrin, pu-

blico par M. Charles de Mouy. Plon, 1875, in-S".

2. El^azar Mauvillon.
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se r6sout i faire des vers par milliers, avec une peine incroyable,

car nieme dans ses pieces fugitives il n'y a pas Tombre de faci-

lity ; on ne voit partout qu'un travail opiniatre produire des vers

durs et plats. Elle chante M. Clairaut, geomfetre cel^bre de

I'Acad^inie, sur ce qu'il a predit une comete il y a quelques an-

nees. Cette comfete ne s'est pas trop rendue aux ordres du geo-

m6tre, si je m'en souviens bien. M""* du Bocage veut dire que

cette comete portera le nom de celui qui I'a annonc6e, et voici

r^trange couplet qu'elle a fabrique k ce sujet :

D6ji la Clairaut on la nomme

;

Que tes calculs, vus k Torno *

Et qu'un jour saura le Congo,

Vont etonner P6kin et Rome!

Cela s'appelle savoir voyager. C'est dommage, M"" du Bo-

cage n'avait pas besoin de cette manie pour se faire un etat

agr6able a Paris. Elle etait d'une figure aimable ; elle est bonne

femme ; elle est riche ; elle pouvait fixer chez elle les gens d'es-

prit et de bonne compagnie, sans les mettre dans Tembarras

de lui parler avec peu de sincerite de sa Colombiade ou de

ses Amazones. Je me souviens toujours, lorsque cette terrible

Colombiade parut pour la premiere fois, qu'un de ses amis et

des notres, M. le marquis de Croismare, homme de beaucoup

d'esprit et de finesse, et une des plus aimables creatures que

j'aie jamais vues, ne pouvant nous faire admirer les beautes de

cet ouvrage, voulut nous persuader que la patience qu'il avait

fallu pour le composer etait aussi rare et aussi admirable que

la Henriade peut I'etre par ses beautes. II disait la-dessus des

choses tres-plaisantes.

Le troisi^me volume contient des lettres sur le voyage de

M"* du Bocage en Angleterre, en Hollande et en Italie, qui pa-

raissent ici pour la premiere fois. 11 ne faut pas se souvenir des

lettres de milady Wortley Montague sur ses voyages, ni du

talent de cette c6l6bre Anglaise, quand on veut lire celles de
i\pne

(ju Bocage; mais quoiqu'on n'y trouve pas I'ombre du

\. Pour Torn^o. (Ghimm.) — II avait d^ji cit6 cet ctrange couplet dans sa lettre

de 15 juillet 1759, tome III, page 12(5. (T.)
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talent, ni mSme beaucoup d'esprit, on les parcourt cependant

avec plaisir. Un certain sens droit s'y fait apercevoir, et I'inte-

r6t du sujet, celui aussi d'entendre parler de beaucoup de

gens conniis, entraine. Un peu plus de naturel, un style plus

simple, moins de pretention et moins de reflexions amenees

bon gre, mal gre, auraient rendu ces lettres plus agreables. Je

n'aime pas qu'on nomme la cathedrale de Sienne un vasle bi-

jou ; qu'on dise que les yeux en sont eblouis et non faiigues.

II vaut mieux dire tout simplement « la plage oil le Po se jette

dans la mer », que « la plage ou le Po vomit ses eaux dans la

mer ». Ce mot vomir est souvent employe par nos ecrivains

mediocres, et presque jamais heureusement. M"'" du Bocnge,

en faisant la description d'une fontaine, parle de deux che-

vaux marins qui en font la decoration, dont Tun est le syra-

bole des temp^tes; « I'autre, I'image du calme, vomit, dit-elle,

paisiblement la source qui I'abreuve ». On ne vomit pas

paisiblemenl, on ne vomit jamais sans effort, et I'image de cette

action est desagreable et degoutante. La relation de ces voyages

est terminee par le recit de la reception que M. de Voltaire fit

a M'"* du Bocage aux Delices, et du souper ou il lui mit une

couronne de laurier sur la tete. Je me trouvai a cette fete, et je

pourrais en donner des details que I'herome du jour a elle-m^me

ignores. M. de Voltaire se tourmenta toute la journee a faire

un quatrain pour elle, et n'en put jamais venir a bout; le dieu

des vers, prevoyant I'usage qu'il voulait faire de ses talents,

s'etait retire de lui. Le souper arrive, point de vers. Le chantre

de Henri IV, dans son desespoir, se fait apporter du laurier, en

fait une couronne qu'il pose sur la t^te de la pauvre Colom-

biade, en lui faisant les cornes de I'atitre main et tirant sa

langue d'une aune aux yeux de vingt personnes qui etaient k

table. Et moi, qui crois religieusement a I'liospitalile, et qui la

soutiens d'institution divine, j'etais assez fach6 de voir le pre-

mier poete de France la violer envers une bonne femme qui

prenait toutes ses pantalonnades au pied de la lettre.

— On dit que Pascal Paoli, chef des Corses, vient d'ecrire

a J.-J. Rousseau pour lui demander des lois pour sa nation.

Voila une demarche qui flattera singulierement le ci-devant soi-

disant citoyen de Geneve, et qui, si elle ne procure pas aux

Corses les lois qu'ils desirent, nous vaudra peut-6tre un ou-

VI. 8
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vrage de Jean-Jacques d'un caractfere neuf pt piquant ^ On pre-

tend que d'autres Corses se sont aussi adresses a d'autres per-

sonnes pour le meme objet. Ge serait bien le mieux, que de

prendre I'avis des homines les plus eclaires de FEurope, de les

comparer et de choisir ou d'en composer le meilleur. La belle

taclie que Paoli propose aux philosophes a remplir! II nes'agit

pas ici de belles phrases; il s'agit de deployer le genie de So-

lon et de Lycurgue dans une occasion unique. Policer un

peuple plein d' esprit, de valeuret d'autres grandes qualites, tel

que les Corses, c'est sans doute tenter la plus belle entreprise

du si^cle. On peut compter d'avoir dans ce projet tous les

voeux de I'Europe favorables : car il n'y a point d'homme d'hon-

neur qui ne s'int6resse au sort de ces braves gens, et centre ce

detestable gouvernement des Genois oppresseurs.

— Un bon pretre jans6niste de Rouen, appele I'abbe Saas,

vient de publier en un volume de cent quatre ving.t-dix pages in-S"

des Letlres sur VEncyclopidie, pour servir de supplement aux

sept volumes de ce Dictionnaire ^ La meilleure reponse qu'on

puisse faire a cette critique, c'est de corriger les fautes que I'auteur

releve, dont les unes regardent la geographic, les autres la my-

thologie, d'autres enfm la philologie, que le bonhomme appelle

assez bizarrement bibliographie. Quand on pense que XEncy-

clopMie a ete entreprise par quelques hommes de lettres sans

protection, sans secours, sans encouragement, qu'elle a ete con-

tinuee sous les plus cruelles persecutions, on sera etonne, non

qu'il y ait des fautes, mais de voir que I'abbe Saas, avec toute

son erudition, n'a pu trouver dans un immense recueil de sept

volumes in-folio que de quoi remplir cent quatre vingt-dix pages

in-8° deses ordures ; encore, dans ces cent quatre vingt-dix pages,

n'a-t-il raison que dans les choses d'erudiiion qui tiennent le moins

de place dans son livre: car aussi souvent qu'il raisonne ou dis-

cute, ou qu'il veutparler de choses de gout, il fait pitie. II relive,

1. Dans son Conlrat social (liv. II, chap, x) Rousseau avait fait I'^loge des

Corses, et souhaitait que quelque homme sage, leur apprit a conserver leur liberte.

Ce passage donna I'id^e i M. Butta-Foco, capitaine au service de France, d'inviter

Rousseau k se charger de cette noble t^che. Cos d-marches furent faites de concert

avec Paoli. De \k les Leltres d M. BuUa-Foco sur la legislation da la Corse. (T.)

2. Amsterdam (Rouen), 1764, in-S". Men 1703, I'abh^ Saas, auteur d'un assez

grand nombre d'6crits dont la Biographie universelle donnc la liste, mourut en

ilU. (T.)
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par exemple, dans I'article Fraicheur^ qu'on a ecrit Licori par

un I, au lieu de Lycori par un yj et puis il ajoute : « L'article

Fraicheur, dans le Dictionnaire de Trhioux^ vaut beaucoup

mieux. » Cela vous plait a dire, mon cherabb^
; j'ai lu cet article,

qui est plat et mauvais, et je me souviens de celui de XEncyclo-

pMie^ qui est de M. Diderot. II y a la une douzaine de lignes

qui, ainsi que les douze lignes de l'article DcUcieux, sont une

des choses les plus pr^cieuses qu'on ait 6crites en francais. Je

vous prie de m'en croire, monsieur I'abb^, tout comme je vous

crois quand vous me dites qu'on a fait de Crossen et Grossen

deux villes dans ce Dictionhaire, tandis que c'est la mdme. Je

conviens qu'il vaudrait beaucoup mieux qu'il n'y eut point de

fautes du tout dans YEncyclopMie. Je voudrais encore qu'il

n'y eut point de fripons, ni de sots dans ce monde ; mais on

dit que ceux qui ont de tels desirs forment des vceux impies.

La loi 6ternelle veut qu'il n'y ait rien de parfait sous le soleil

;

et s'il n'y avait plus de fautes a faire, que deviendrait la grace

efficace? M. Diderot pretend que si vous connaissiez VFnryclo-

pMie comme lui, vous y auriez bien vu d'autres sottises ; ce

qui ne I'empechera pas, je crois, de devenir un des plus beaux

monuments de ce si6cle, si les sots et les fripons n'y mettent

ordre.

15 novembre 1764.

Ce que j'ai dit sur I'origine de la forme des temples Chre-

tiens me fait desirer qu'un philosophe entreprenne enlin d'ecrirc

I'histoire du christianisme, et de developper son veritable

esprit. On nous avait assure que M. Hume comptait ecrire une

histoire ecclesiastique ; mais depuis que nous le possedons en

France, je lui ai oui dire qu'il a renonce a ce projet; et c'est

dommage. M. de Voltaire travaille actuellement a un morceau

d'histoire qui doit servir d'introduclion a son Essai sur rHis-

toire ghierale, et remplacer le Discours eloquent et peu philo-

sophique de Bossuet sur I'histoire universelle. Cet ouvrage sera

en grande partie I'histoire de I'l^glise; il est seulement a desirer

que cet illustre philosophe s'apercoive de bonne heure que ce

n'estpas I'histoire d'une religion, mais celle d'un gouvernement,
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qa'il compose; cette d^couverte lui donnera tout d'un coup la

clef de tous les fails qu'il a si bien vus d'ailleurs. L'homme le

plus propre a faire la veritable histoire del'l^lgUse serait M. I'abb^

Galiani. Ge petit 6tre, ne au pied du mont Vesuve, est un vrai

ph6nom6ne. II joint k un coup d'oeil lumineux et profond une

vaste et solide Erudition, aux vues d'un homme de genie I'en-

jouement et les agrements dun homme qui ne cherche qu'^

am user et ci plaire. G'est Platon avec la verve et les gestes

d'Arlequin; c'est le seul homme que j'aie vu 6tre diffus, et cepen-

dant toujours agreable. Quel dommage que tant d'idees rares,

fecondes, originales, ne soient confiees qua un petit nombre de

philosophes, ou s'evaporent avec les entretiens dun cercle

frivole, et que riotre petit Napolitain soit assez paresseux ou assez

sage pour preferer la tranquillite k la reputation, et pour croire

que le repos vaut mieux que la gloire! Ma]gr6 I'amilie qu'on se

sent pour lui, il faut encore ^tre vertueux pour ne point desirer

qu'il renonce a sa paresse, qu'il s'abandonne k son genie, et

qu'il en laisse les monuments et les avantages au public, au

risque d'etre malheureux et persecute comme tous ceux qui ont

ose eclairer leur si^cle. Si j'ai quelque vanite a me reprocher,

c'est celle que je tire malgre moi de la conformite de mes idees

avec les idees des deux hommes les plus rares que j'aie eu le

bonheur de connaitre, lui et le philosophe Denis Diderot.

Nous elions ces jours passes tous trois a nous entretenir, au

coin du feu, de I'eglise deSainte-Genevieve, que nousavions ete

voir ensemble; cet entretien nous conduisita la forme primitive

des temples chretieiis, et de la k I'esprit du christianisme. J'avais

dit que les Herrnhuters seuls avaient cherche de nos jours a r6ta-

blir et a reproduire le veritable gouvernement de r%lise. L'abbe

en prit occasion de demontrer que I'esprit de I'^lise avail ete

dans tous les temps celui d'un gouvernement, et non d'une

religion; le_philosophe^eborna a nous faire des objections qui

nousoblig^rent d'approfondir notre systfeme, ce qui servit, comme
il arrive toujours quand on a rencontre la verite, a le rendre

Evident et inebranlable. Si dans ce que j'ai ditsurcesujetet ce

que je vais en dire ici, il y a quelques idees dignes de votre

suffrage, c'est a ces deux hommes rares qu'il en faut attribuer

la gloire; je n'ai que le merite de les avoir fait naitre et

redigees.
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Le president de Montesquieu, voulant penetrer les causes

de la chute de I'empire romain dans son livre de la Grandeur
ei de la Decadence de Rome, s'epuise en conjectures plus inge-

nieuses que philosophiques. J'y trouve beaucoup d'esprit, inais

je n'y ai jamais pu voir une liaison necessaire et reelle entre les

resultats qui sont les fails historiques et les causes auxquelles

il les attribue. Voulez-vous une preuve certaine que ces causes

ne sont pas les veritables? Ghoisissez un excellent esprit qui

ignore, s'il se peut, parfaitement I'histoire romaine
;
proposez-

lui le probi^me, toutes les causes de M. de Montesquieu donn6es,

de trouver les faits qui en ont resulte, et vous verrez qu'en rai-

sonnant avec la plus grande justesse, il aura troiive des resul-

tats absolument diflerents. Le chapitre de VEsprit des his sur

le gouvernement d'Angleterre est, pour le dire ici en passant,

dans le meme cas. II ne faut pas etre Anglais pour trouver belle

la constitution de cet Etat ; mais il faut une imagination peu

reglee pour en regarder comnse une suite les elTets que notre

illustre president lui attribue. Qu'on me permette de batir une

chaussee de cinq ou six lieues de large depuis Calais jusqu'a

Douvres, et, sans avoir alt^re un seul principe de la constitution

anglaise, sans avoir deplac6 une ligne dans ce chapitre de

I'Esprit des lois, je I'aurai renverse tout entier. Une imagina-

tion brillante seduit trop aisement ; elle cr6e des choses imagi-

naires, et ne p6nfetre point; dans les ressorts caches d'un evene-

ment ; surtout elle ne sait point embrasser ce concouis de causes

et de circonstances, en apparence etrangeres et fortuites, et

dont aucune nepourrait etre supprimee ou cbangee sans influer

sur le resultat, Gelui qui regarderait le temps qu'il fit le jour de

I'assassinat de Cesar comme une circonstance indillerente a

I'evenement ne connaitrait pas la marche de la nature. Je ne

crains point qu'on me fasse le reproche que j'ose faire ici a un

des plus celebres philosophes du si^cle. Au contr&ire, plus vous

approfondirez les causes que je vais indiquer de la chute de

I'empire romain, plus vous en trouverezles resultats inevitables

;

plus vous penetrerez I'esprit de cette soci^te qui se forma sous

le noni de Chretiens, moins vous serez etonnes de la voir a la

longue miner la police de I'empire, la remplacer par la sienne,

et produire ensuite une anarchie universelle. Je ne dis point

que tel ait ete le projet des Chretiens. II ne faut point regarder
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comme la suite d'un systfeme r^flechi ce qui est I'ouvrage de

cette force aveugle et souvent ignoree de ses propres auteurs,

qu'on nomme I'esprit d'un institut. Get esprit, quand il est

agissant, est un esprit de conqu6te qui ne s'arr^te jamais. S'il

rencontre des obstacles, il faut ou qu'il les surmonte, ou qu'il

en soit vaincu; mais lorsqu'il les surmonte, il en acquiert de

nouvelles forces, il s'etend, et peu a peu il faut que tout plie a

son g6nie. Tout depend du moment de paraitre a propos.

Le christianisme eut cet avantage. Ses principes d'egalite,

de communaute, de confraternite, si propres a s6duire en tous

temps la multitude, se glissent dans Rome au moment oii tous

les liens qui unissent les hommes sont prSts a se rompre, ou

tous les pr^juges qui conservent et perpetuent les ressorts de

la society sont detruits. D'un c6t6, la communication avec les

Grecs, le progr6s des lettres et de la raison, le desoeuvrement,

suite necessaire de la perle de liberie, avaient multipli^ les

sectes de philosophic a rinfmi ; de 1' autre, le dereglement des

moeurs 6tait a son comble; toutes les passions poussees k I'excfes

avaient fait nattre ce syst^me d'indifference, fruit du libertinage.

Les uns ne voulaienl plus des dieux, parce qu'ils les trouvaient

absurdes, les autres parce qu ils les trouvaient incommodes.

Les hommes se lassent de tout, m6me de leur religion. 11 faut

a de certaines periodes un renouvellement d'opinions et d'idees,

sans autre raison que parce que les anciennes ennuient. Au

temps dont je parle, le paganisme etait precisement arrive a ce

point de maturile. Gette mythologie, fille du genie et de la

poesie, ces opinions si favorables aux beaux-arts, ces ceremo-

nies qui nous paraissent si interessantes et si belles, avaient

fait, comme on dit, leur temps; personne ne se souciait plus

de la cause des dieux. G'est dans ce moment que le christia-

nisme s'annonce comme una secte de theistes, ne reconnaissant

qu'un seul Dieu, eternel, universel, qui n'habite point dans

les temples, qui ne peut etre represente par des images, ni

honore par des c6r6monies ; c'est avec ce nouvel ordre d'idees

qu*apr6s avoir eprouve les contradictions inseparables de toute

nouveaut6, il renverse les autels et les idoles. Ses principes

d'egalite, comme nous I'avons deja remarque, lui attirent toute

la populace, tous les esclaves, la plus grande moitie des sujets

de I'empire; les hommes eclaires, les philosophes, les hommes
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d'etat, regardent ce changement avec indifference, et trouvent

assez egal que le peuple adore plusieurs dieux ou un seul, qii'ii

le nomme le P6re eternel ou Jupiter. Un syst^me adopLe en tous

lieux par le peuple ne piqua pas d'abord assez la curiosity des

philosophes et des honn^tes gens : ils ne s'apercurent point de
cet esprit de police et de discipline qui tendait a former daos
I'Etat un gouvernement parliculier et independant de la puis-

sance civile, qui ne pouvait s'^tendre qu'a ses depens, et s'eta-

blir que sur sa ruine. II est vrai qu'a mesure que le christianisme

gagne, la prudence des chefs fait un secret de sa police, et ce

secret augmente avec la curiosite du public. De faux freres, qui

se glissent dans les coteries chretiennes, obligent a un redou-

blement de precautions. Les nouveaux convertisne sontplusau
fait du gouvernement de la societe ; ce n'est que peu a peu qu'on

est initio, ce n'est qu'apres avoir donne des preuves de fidelity

multipliees qu'on parvient enfin a connaitre les veritables res-

sorts de la machine. Ce sont la les seuls myst^res de I'^glise

primitive, et c'est aussi I'origine de I'autorite du clerge, qui s'en

fait le depositaire.

Cette police s'arroge des le commencement un pouvoir

absolu et exclusif sur tous ses membres. Si elle ne pent encore

les soustraire a I'autorite des lois civiles, elle n'en usurpe pas

moins toutes les fonctions de la legislation. Non-seulement elle

pretend donner aux lois de I'empire une nouvelle sanction, en

les prescrivant a ses membres sous des peines particulieres,

mais elle en reforme et abroge plusieurs, et dispense de leur

observation tous ceux de sa secte qui pourront y manquer sans

se compromettre : ainsi elle condainne et casse I'esclavage,

quoiqu'elle n'ait pas encore I'autorite d'affranchir les esclaves.

Elle cree aussi de nouvelles lois pour tous les cas auxquels les

lois romaines n'avaient pas pourvu selon ses principes. Trois

cas ignores ou negliges par la legislation de I'empire deviennent

particuli^rement I'objet de sa severite : celui de I'apostasie, le

plus grand des forfaits, puisqu'il altaque la surete tt rautorii^

de riiglise; le crime de I'adullere, que la licence des moeurs de

Rome avait porte a un tel exces dans ces siecles de debauche

qu'il n'y eut plus aucune difference entre une femme honn^te

et une prostituee ; Ihomicide enfm, qui n'^tait pas puni par les

lois romaines, car le crime capital etait de tuer un citoyen, mais
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ce n'en iHait pas un de tuer un homme. On tuait ses esclaves

sans crime, on tuait ceux des autres pour de I'argent. Les

meurtres se commettaient dans les provinces de Tempire sans

auciine animadversion des lois ; chaque Romain, ayant quelque

autorile, exer^ait impunement les plus horribles tyrannies. Les

Chretiens observent ainsi, au milieu des desordres publics, une

legislation particuli^re qui, en ramenant les hommes aux pre-

miers principes du droit naturel, leur rend leur institut precieux

et cher. La jurisprudence de I'lilglise se forme insensiblement.

A mesure qu'il se presente des cas nouveaux, de nouveaux

canons penitentiaux sont promulgii6s ; la penitence ecclesias-

lique s'etablit avec ses differents degres. Un crime capital est

puni par I'anathfeme, le coupable est retranche de la communion

des fideles; I'exclusion des assemblees pour un temps plus ou

moins long est la punition des peches moins graves. Gette peni-

tence est un veritable proems criminel que I'Eglise intente aux

p^cheurs, c'est-a-dire a ceux de ses membres qu'elle juge cou-

pables; la sentence dont ce proces est suivi prononce le chati-

ment que le pecheur a encouru. Voila la procedure que I'l^glise

romaine a convertie avec le temps en un sacrement : elle etait

si peu un sacrement dans son origine qu'elle ne supposait ni

n'exigeait le repentir, et qu'elle etait egalement imposee et aux

pecheurs qui se confessaient de leurs fautes, confidenlibus, et

ci ceux qui, sans les avouer, en 6taient convaincus d'ailleurs,

convictis. Mais c'est lorsque le christianisme, deja prodigieu-

sement etendu, est enfin avoue et recu dans I'empire, que

son esprit se deploie dans toute sa force. D6s ce moment, 11

envahit et tend a detruire toute autre puissance que la sienne

;

les pretres, accoutumes a la fonction de juge, cherchent k en

depouillei' les juges civils, et y reussissent avec le temps. Si

rfiglise accorde encore aux lois civiles le droit de punir, elle

regarde ces punitions comme non avenues, et impose de son

cote des chatiments et des penitences conformes a son code.

Ainsi, le citoyen devient responsable a I'l^glise de ses actions

civiles. Cependant on sent que la pr''nitence ecclesiastique ne

peut manquer de tomber dans le mepris si elle n'a d'autre effet

que celui d'exclure des assemblies chretiennes ,• on sent I'im-

portance de lui donner une influence plus immediate sur I'etat

du citoyen, et Ton y r^ussit encore : c'est le plus grand pas
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vers le despotisme de Tl^glise. D6s qu'un citoyen est sous la

penitence, il est suspendu de ses fonctions, il perd le cingulum

mililare, c'est-a-dire qu'il est inhabile a servir dans I'armee ;

et comme, dans un gouvernement tout militaire, il n'y avait

aucune charge de TJ^tat qui ne donnat .'i celui qui Texer^ait un

rang et iin titre militaires, tout homme declare pf^nitentdevient,

dans le fait, incapable d'exercer aucun emploi dans I'empire. A
cette 6poque, on voit la puissance civile enti^rement succomber

sous la puissance de r%lise, et les lois de I'l^tat, sans autorite et

sans force, remplac^es par les statuts de la penitence ecclesias-

tique. De toutes les sciences de I'art de gouverner, celle d'abro-

ger les lois, de changer de principes et de conduite a propos, est la

plus difficile. Si le clerge eutconnu a temps sa nouvelle situation,

et qu'il eut arrange ses principes sur elle, e'en etait fait de la

puissance civile : elle ne se serait jamais relev6e de sa ruine. Un
seul principe de I'li'glise, conserve malapropos, empecha le gou-

vernement des pretres de devenir durable, causa la chute de

I'empire, et cette anarchie universelle qui s'introduisit partout

avec le christianisme, et dont apres plusieurs si^cles de desor-

dres le droit du plus fort et le sort des amies redevinrent aleur

tour le terme et le remade.

La faiblesse de I'Eglise dans ses commencements^ ses idees

d'6galit6 et de confraternity, avaient fait passer en maxime fon-

damentale que I'Eglise a horreur du sang : Ecclesia abhorret a

sanguine. Ge principe se glisse dans I'empire avec les autres

idees chretiennes, detruit les jeux des gladiateurs, enerve les

courages et eteint I'esprit militaire. Ce torrent de barbares, que

deux ou trois cents ans auparavant quelques legions romaines

auraient arrets et fait rentrer dans ses forets, ne trouve plus

personne en etat de lui resister. Un saint Ambroise salt bien

faire respecter une cathedrale de Milan a un chef credule et

barbare ; mais il aurait fallu des cohortes disciplinees pour

I'empecher de saccager Rome, et il n'y avait plus d'autre dis-

cipline que celle de I'Eglise : I'empire devient la proie des bar-

bares. Mais enfin cet essaim de barbares, aprfes avoir envahi

tout I'empire, pouvait etre subjugue a son tour par I'esprit de

ri^glise; on aurait dit d'elle ce qu'Horace dit de la Gr^ce sou-

mise par les Romains : capta ferum victorem cepit. Ce meme
principe de I'horreur du sang emp^che cette conquSte, et finit
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par aneantir entierement la police. Les censures ecclesiastiques

sont un frein trop faible pour les crimes; la ferveur des temps

apostoliques est pass^e ; on s'accoutume a la penitence ; on

cesse de la redouter ; on s'y soumet, et d^s qu'elle est fmie on

recommence a la meriter. Les progres de la superstition et I'a-

vidit6 du clerg6 portent bientot le dereglement k un tel exc6s

qu'on laisse le choix au criminel, ou de subir la penitence impo-

see par les canons, ou de payer une amende qui a et6 jugee 1*6-

quivalent de cette penitence. On met untaux a tons les crimes,

et le coupable paye suivant le tarif. Ge sont les criminels qui

couvrent I'Europe de temples chr^tiens. Un assassinat est expie

par la fondation d'un monastere; un adult^re ach^ve une eglise

commencee par un sodomiste. La formule de nos arrets crimi-

nels, qui condamne le coupable a une amende pecuniaire, de-

pose encore de cet usage. Autrefois le crime etait expie par cette

amende; aujourd'huila puissance civile, renlreedans ses droits,

fait encore pendre ou rouer 1'amende par-dessus le marche. La

corruption parvint a son comble lorsqu'on put s'abonner pour

les crimes a commettre, et payer d'avance I'amende des forfaits

qu'on meditait, et qu'on executait ensuite en surete de con-

science. Cette indulgence et ce trafic infames 6teignent a la fm

jusqu'a I'ombre de police, et alors le genre humain se rap-

proche de son etat primitif ; le droit naturel reprend sa force;

chacun cherche a se procurer la satisfaction des torts qu'il

recoit. On se fait la guerre de particulier a particulier ; le duel

est autorisecomme un moyen legitime de se faire justice; I'Eu-

rope reste plong6e, pendant le cours de plusieurs si^cles, dans

cet 6tat deplorable d'abrutissenient et de barbaric qui lui fait

perdre toute idee d'art, de police et de morale. II n'y a pas en-

core trois cents ans que nous sommes sortis de cet etat funeste.

Maximilien I*', en retablissant la paix publique, en de-

fendant la guerre aux particuliers, en les obligeant de se sou-

mettre a I'autorite des tribunaux nouvellement crees pour

rendre la justice, fit rentrer dans ses droits cette police conser-

vatrice des empires, si mal remplacee par celle de I'Eglise ; la

constitution criminelle de Charles-Quint r6tablit la s6verit6 des

lois penales. Depuis cet instant, la puissance civile a recouvr6

successivement tous ses droits, et Ic christianismes'est achemine

k sa ruiue, que la renaissance des lois, des arts et des lettres,
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celle aussi de la discipline militaire et du systftme politique de

I'Europe, n'ont fait que hater et rendre inevitable.

— On a donne sur le theatre de la Comedie-Francaise quel-

ques representations de VIlommc singulicrj coni6die en vers

et en cinq actes, qu'on lit dans les Ot^uvrc.s de Nericault Des-

touches, mais qui n'avait jamais ei€ jou6e a Paris *. C'est une

bien mauvaise pi^ce, froide a glacer, d^nuee de naturel et de

verite. La singularite de I'llomme singulier consiste k se \H\v

comme on I'etait il y a cent ans, a se familiariser avec ses

valets de la mani^re du monde la plus choquante, et en d'autres

b^tises de cette esp^ce. La contexture de la pi6ce n'est gu^re

moins mauvaise que les caractiires et les incidents, et les dis-

cours sont froids, comme le sont ordinairement ceux de Des-

touches. On a supprime a la representation une partie des

pasquinades de M. Pasquin et le role entier du baron de La

GaroufTifere ; ces retranchements nous ont epargne quelques

mauvaises scenes. Quoique ceite pi^ce soit assez bien jou6e,elle

ne restera pas au theatre.

— La Gom^die-Italienne, pour nous amuser pendant le

voyage de ses meilleurs acteurs a Fontainebleau, a donne Ulysse

dans I' lie de CjVc^, ballet heroi'iue de la composition de Pitrot *.

II ne faut pas avoir vu les superbes ballets du due de Wurtem-

berg ou de la cour de Manheim pour trouver celui-ci supportable;

il a cependant beaucoup reussi. C'est un mauvais maitre de

ballets que M. Pitrot; comme danseur, il a le buste assez bien,

mais la janibe grosse, beaucoup de force, des aplombs sin-

guliers, point de grace, rien de doux ni de moelleux dans ses

mouvemeiils, qui sont brusques et durs : il n'arrivera jamais

k la perfection de Vestris. En revanche, je crois qu'il n'y a

point de danseur en Europe qui fasse une pirouette aussi vigou-

reusement que lui. Sa femme, que nous avons vue danser a

rOpcra il y a une dizaine d'annees, sous le nom de la petite

Rey, a danse dans ce ballet avec la leg^rete qu'elle a toujours eue.

— On a imprime le requisitoire de M. de La Ghalotais, pro-

cureur general du roi au parlement de Bretagne, pour I'enre-

gistrement de I'^dit concernant le libre commerce des grains.

1. La premiere representation est du 29 octobre; la pifece n'en eutque six.(T.)

2. Represente pour la premiere fois le 24 octobre 1764.
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Ce magistral est le seul du royaume qui ait les idees et le toa

d'un homme d'etat. 11 faut prier le genie de la France de r6-

pandre son esprit sur tous les parlements, ou pour parler cor-

rectement, suivant le nouveau style, sur loutes les classes du

Parlement ; leurs remontrances seront jnoins ennuyeuses et

plus dignes d'un corps qui veut parler au nom de la nation. La

sagesse du Parlement de Paris a balance plusieurs annees avant

de se declarer pour la liberie du commerce des grains, et ne

s'est d6cid^e qu'avec beaucoup de restrictions. M. de La Gha-

lotais, au contraire, exhorte le parlement de Bretagne a supplier

le roi d'dler a ce commerce loule entrave, toute restriction,

toute formalite, et de le permettre dans tous les pons indis-

tinctement; il en prouve la necessite ; il demontre le danger

des ordres contraires. M. de La Ghalotais meriterait d'etre le

premier magistral du royaume, ou plutot la France meriterait

d'avoir un tel homme a la tete de la magistrature. Je ne I'ai

jamais vu
; je n'en juge que d'aprfes sa conduile publique.

M. Abeille, qui a ecrit sur cette mati^re, se trouva, il n'y a

pas longtemps, chez I'intendant de Paris, qui perora avec beau-

coup d'emphase sur les dangers de cette liberie. « On a et6

bien vile, dit-il. Quand il y aura des emeules dans Paris, quand

on viendra casser les vitres chez moi et chez le lieutenant de

police, il sera trop tard de remedier aux maux de ce libre et

et dangereux commerce.— Rassurez-vous, lui dit M. Abeille;

voilaprecisement ce qui n'arriveia pas. — D6s que vous niez les

fails, lui replique I'intendant, il n'y a plus moyen de disputer. »

— II parait une feuille intilulee liameau aux champs Ely-

sies. On dit qu'elle est d'un certain M. Duransot, et les mau-

vais plaisants pretendent que ce M. Duransot a deux syllabes de

trop dans son nom. Uameau, a son arrivee dans I'l^lysee, est

recu par tous les grands hommes du siecle de Louis XIV, qui

sont curieux de savoir des nouvelles de leur patiie. Le tableau

que Rameau en fait n'est pas flatty. M. Duransot a beaucoup

d'humeur; il n'accorde a M. de Voltaire que le tilre de bel

esprit, et encore avec bien de la peine. Je crois que M. Duran-

sot fera bien de se defaire de ses deux syllabes. 11 a ecrit, il y
aquelque temps, une Melpomdne vengie *. Monsieur Duransot,

1. Les Baladins, ou Melpomene vengee, voir pr(5ccdcmmcnt page 56.
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votre nom est bien long. Je crois qu'il aport^ malheur k ce pauvre

Leclair, cel6bre violon qu'il d^signe comme le successeur de

Rameau, et qui vient d'etre assassine dans une petite maison du

faubourg du Temple, ou il aimait a se retirer quelquefois *.

— On a jou6 aFontainebleau devant le roi un opera-comique

nouveau, intitule le Dormeur iveilli, eri deux actes, dont les

paroles sont, a ce qu'on pretend, de M. le chevalier de M^uil-

glaise, olTicier aux gardes-fran^aises, et la musique de M. de La

Borde, premier valet de chambre du roi. Ce sujet est tire des

Mille et une Nuits. C'est le bourgeois de Bagdad qui prie tous les

jours un inconnu a diner, mais qui ne regale jamais deux fois

la meme personne. Le calife se deguise un jour pour faire con-

naissance avec cet original. Pendant le repas il lui fait avaler

une boisson soporifique qui I'endort. Mors il le fait transporter

dans son palais, et k son r6veil on lui fait accroire qu'il est le

calife. A la fin, on le desabuse, on lui fait connaitre le veritable

calife dans I'homme qu'il a traite, et on le recompense des em-

barras qu'on lui a suscites.

Quoique cette situation peu naturelle, a force d'etre trait6e

sur nos theatres, soit devenue triviale, je pense qu'avec beau-

coup de gaiete et de verve on I'aurait encore fait reussir.

Moliere en aurait fait une piece originale et plaisante, mais

M. de M^nilglaise n'est pas un Moli6ie. Sa pi^ce est triste,

plate et froide. On dit que le meriie de la musique repond par-

faitement aa merite du poeme, quelle est pillee de tous les

airs connus, et qu'il en est r6sulte un si mauvais spectacle que

la presence du roi et de la famille royale n'a pu empdcher le

public de marquer son mecontentement.

— Un provincial dont j'ignore le nom vient de faire imprimer

une tragedie en vers et en cinq actes intitulee Socraie^; elle n'a

pas eie jouee. L'auteur parle dans la preface assez sensetnent

de I'art dramatique, et Ton est etonne de lire a la suite de

plusieurs bons principes une piece detestablement ecrite qui

n'a pas le sens commun. Griton, eleve de Socrate, qui joue un

role sitoucliant dans les dialogues de Platon, est ici fils du grand

1. Leclair 6iait ii(S en 1697; il avait le litre de symphoniste du roi. II a lais86

des senates pour le violon, et a fait en outre la musique de I'optira de Scylla et

Glaucus. (T.)

2. (Par Linguet.) Amsterdam, 1764, ia-S".
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pr6tre Anitus, I'ennemi de Socrate et I'auteur de sa mort. Ce

Crilon est amoureux d'Agla6, fille de Socrate, lequel, apr^s

avoir bu la cigue, n'a plus d'autre souci que de marier ces

deux jeunes gens; c'est a quoi se reduisent tous ses discours

philosophlques. Je crois que c'est M. de Sauvigny qui a fait

faire cette tragedie k ses depens, afin de nous rendre la sienne

plus precieuse ; elle est un chef-d'oeuvre aupres de celle-ci.

— On dit qu'il existe des Lettres dcriles de la montagne

par Jean-Jacques Rousseau, dans lesquelles il prend a parlie les

protestants qui ont condamne son limile, car sa folie est d'etre

bon chreiien. Mais ce livre n'est pas encore connu, et les per-

sonnes qui sont en relation avec I'auteur disent qu'il n'a rien

public depuis sa lettre a I'archev^que de Paris.

— On pretend aussi qu'il existe un ouvrage contre les par-

lements, fait par les jesuites et partage en quatre sections sous

les quatre riibiiques suivantes : Le Parlement, anglais sous

Charles VII, ligueur sous Henri III, frondeur sous Louis XI V,

jans^nisle sous Louis XV.
— M. Balli^re, vient de publier une ThSorie de la musique,

in-A" avec des figures. II n'y a point de pays oil on n'ait plus

ecrit sur la musique et ou Ton y ait moins compris qu'en

France. Avec cette foule d'ouvrages theoriques, on est rest6

absolument Welche la-dessus, et Ton ne sait pas encore ce que

c'est que le chant et la composition ni comment il faut arran-

ger une partition. L'auteur du nouvel ouvrage sur la musique

n'est pas toujours d'accord avec la th6orie de Rameau; heureu-

sement leur dissension n'influera point sur les compositeurs

d'ltalie et d'Allemagne, qui feront des chefs-d'oeuvre sans savoir

un seul mot de cette dispute. La folie de Rameau, dans lesder-

niers temps de sa vie, etait de prouver evidemment I'existence

de la tres-sainte Trinite par le moyen de son principe d'har-

monie. Hue corde en resonnant fait entendre sa tierce et sa

quinte, et voila pourquoi ces deux sons avec la tonique for-

ment un accord pai-fait qui est compose de trois cordes. Vous

sentez avec quel avantage cela s' applique a la Trinite. Rameau

pretendait avec sa demonstration convaincre tous les philo-

sophes. II est rentre dans le sein du principe de I'harmonie

universelle sans avoir execute ce grand et beau dessein.
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DIiGEMBRE

I" ddcembre 1764.

Je me suis occupe avec plaisir de developper I'esprit du

christianisme, ses entreprises, ses succes et ses faiites. G'est

I'histoire du genre humain, ou du moins cnlle de notre Europe

depuis dix-huit cents ans; c'est le tableau le plus grand et le

plus interessant qu'on puisse offrir a la contemplation d'un

philosophe. J'avoue qu'on est plus satisfalt, en etudiant I'his-

toire de Gr^ce et de Rome, de voir les prejuges des hommes,

les vrais moteurs des grandes actions, fondes sur I'elevation

des ames; le spectacle d'un genereux amour de la patrie, d'un

noble et h^roique sacrifice de I'interet particulier a I'interSt

public, me touche, me console, m'eleve, et me rend mon exis-

tence precieuse. Je n'ai point cet avantage en etudiant le syst^me

Chretien et ses eflets sur I'esprit des hommes; mais on ne pent

disconvenir qu'il n'ait aussi sa force et sa beaute. Un syst^me

qui a pu durer tant de si^cles, qui a pu changer toutes les

idees et toutes les tetes, qui a porte un nouvel ordre de prin-

cipes, un nouveau tour de pensees, dans la religion, dans les

ma3urs, dans les lois, dans la police, dans les etudes, dans les

arts de toute I'Europe, quel que soit enfin son sort, ne saurait

manquer d' exciter un juste etonnement.

Ge systeme ne devient une religion veritable et positive, un

culte ayant des dogmes et des ceremonies, que lorsque I'irrup-

tion generale des barbares, la perte enti^re de la police et de

la science, ont repandu des t6n6bres universelles. Alors un

reste d'idees judai'ques amalgamees avec la philosophie de

Platon, dont on avail perdu la clef et I'intelligence, produit un

systime de religion, de ceremonies et de myst^res. Si je m'en

rapporte aux id^es de I'abb^ Galiani, le christianisme ne pouvait

manquer de prendre ce nouveau pli a cette epoque. Les barbares

viennent des extremites de la terre envahir I'empire. II n'est

plus ici question de combattre des augures, des pretres, des
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oracles, des philosophes, mais les pr6jug6s d'un peuple belli-

queux et agreste. Le theisme fonde sur des idees d'ordre et

d'oplimisme, le paganisme fonde sur renlhousiasme et sur les

beaux-arts, sont egalement inconnus k ces barbares : 1' esprit

des tempStes, I'esprit de la montagne, le genie de la guerre,

le conquerant Odin, voila les 6tres avec qui il faut que le chris-

lianisme compose. Mors il se plie ad duriliem cordis. On com-

mence a honorer les esprits, k invoquer les anges, a conjurer

les demons; I'origine des ceremonies est I'epoque de la perte

absolue de la science et d'une superstition aussi epaisse que

gen^rale. Vers le xi^ siecle, on veut sortir de ces tenebres

;

on commence a etudier le latin, et Ton introduit ses termes

duns la religion, au lieu que, dans la marche ordinaire de

I'esprit humain, ce sont les idees et les choses qui obligent a

creer les expressions et les termes. G'est ici tout le contraire

;

ce sont les mots qui font inventer les choses. On adopte, par

exemple, le terme sacrifice de la langue latine, et, pour pouvoir

sen servir, on change le repas de I'eucharistie en un sacrifice

non sanglant. Ce sacrilice devient la messe, et une nomencla-

ture latine devient I'origine d'une religion absolument differente

du christianisme des premiers si^cles. G'est cette religion,

resultat de I'invasion des barbares, de la perte de la science et

des lettres, de rambition du clerge et de la superstition gen6rale,

que les historiens de r%lise ont seule connue jusqu'a present,

et qui leur a cache I'esprit primitif du christianisme. S'ils

s'etaient bornes a etudier les constitutions apostoliques et le

code theodosien, ilsauraient connu les v^ritables sources de leur

histoire; ilsauraientpu s'apercevoirquec'etaitun gouvernement

et non pas une religion qu'il avaient a decrire; ils auraient

compris son esprit, ses eifets et ses revolutions; ils auraient

senti que ce n'est pas I'ouvrage du hasard que toutes les

digniies de I'Eglise, ses lieux d'assemblee, ses institutions,

aient generalement des noms de police, qu'il ne soit question

que de basiliques, de cathedrales, de sieges, de canons, de

decretales, de surintendants et de ministres. On suit avec eton-

nement I'histoire de cette lutte longue et terrible du sacerdoce

et de I'empire, dont on ne voit rien d'approchant dans I'histoire

d'aucun peuple de la terre ; mais on cesse de s'en etonner quand

on a saisi i'esprit du christianisme. 11 tendait, depuis I'instant
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ou il fut recu dans I'l^tat, k reduire les empereurs ei la simple

dignite de chef de rarmee, et cette arm6e k 6tre la puissance

ex6cutrice des ordres de I'l^glise.

Les temps sont bien changes. La puissance civile est rentree

dans ses droits; la raison a eu son tour comme I'aveuglement

et la superstition ; le prince le plus faible et le plus bigot ne

souffrirait pas aujourd'hui la moindre des insultes que le puis-

sant et 6clair6 Frederic II fut oblige de souffrir sans murmure.

Convenons cependant que, malgre ses pertes^ le christianisme

et ses ministres ont encore conserve dans toute I'Europe de

beaux restes de leur ancienne puissance. Les trois actes les plus

importants de la vie civile sont rest6s subordonnes a la police

ecclesiastique : I'extrait baptistaire, la benediction nuptiale,

I'extrait mortuaire, sont les debris de sa legislation. G'est I'au-

torite et le t6moignage d'un pretre qui d6cident en tout pays

Chretien de I'existence et de I'etat des citoyens. Quand on pense

que la plus belle prerogative de la magistrature de Rome, que

le droit de haranguer le peuple, reserve aux premiers magis-

trals de ri^tat, appartient aujourd'hui au clerg6 exclusivement,

on commence k se former une juste idee de I'etendue de ses

usurpations. Des legions de pretres sont en droit de monteF

tons les matins, a onze heures, en chaire, et de precher le peuple.

Quel terrible instrument enlre des mains qui sauraient s'en

servir ! Heureusement pour le repos des empires, en le confiant

a tant d'imb6ciles, r%]ise a contribue elle-m^me a Tavilir.

L'abus continuel quelle fait de la parole lui a enfin 6te sa

vertu, et I'^loquence de la chaire est devenue aussi meprisable

par ses effets que par sa forme, et par le fond d'une morale

retr6cie, incompatible avec les devoirs de la vie civile, e t tou-

jours mena^ante.

II est evident que I'auteur sanguinaire du Saint-Office est

venu trop tard au secours de I'autorit^ ecclesiastique. Get aff'reux

saint Dominique, k qui I'Eglise a eleve des autels, avait, avec

une ame atroce, beaucoup de genie, et savait bien ce qu'il fai-

sait en etablissant le tribunal horrible de I'lnquisition ; mais

c'etait trop tard, et tout etait deja perdu. Si le clerge eut su

associer k temps le glaive des peines capitales a son credit et k

sa puissance ; si, au lieu de continuer k dire « r%lise abhorre

le sang », on eut eu le courage de dire a propos « r%lise veut

VI. 9
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du sang » ; si, a cote du signe de la redemption, on eut eleve

alors des loues et des potences, le gouvernement de I'^glise

aurait pu devenir eternel : les pretres auraient regn6 ; nous se-

rions tons sous un gouvernement theocratique, et les princes

auraient ete r^duits k la condition de chef militaire, ministre

et ex^cuteur des ordres du clerge, ce qui leur avait d^jk valu

les litres de fils aines de I'liglise, de defenseurs de la foi, et

d'autres belles prerogatives de cette espece dont la cour de

Rome payait leur attachement et leur obeissance. II fallait sen-

tir que ce qui convenait au regime d'une coterie ne pouvait

servir k la legislation d'un empire, ni au maintien de sa police.

Pour n'avoir pas connu et change les defauts de son institut a

propos, c'est le clerge qui est reduit aujourd'hui a persuader

k la credulite des princes que I'autorite souveraine recoit son

principal appui de rautorit6 de I'figlise, que la soumission des

peuples ne peut etre assuree que par un attachement aveugle

pour leur culte et leurs superstitions : assertion fausse, dange-

reuse pour le repos des gouvernements et le bonheur des peu-

ples, et d'autant plus impudente dans la bouche des pretres

que I'Eglise a et6 de tout temps, par son esprit et par ses prin-

cipes, I'ennemie capitale de toute autre puissance.

Le grand Julien remarque dans un de ses ouvrages que pen-

dant deux cents ans, a compter depuis Auguste, on ne trouve

pas un seul homme au-dessus de la lie du peuple qui se soit

fait Chretien ; mais les principes Chretiens devaient se r^pandre

parmi la canaille avec une extreme rapidity, et ce fut de la

part du gouvernement une faute enorme, qui devint bientot

irreparable, que de n'en avoir pas prevu les suites. Le christia-

nisme detruisit I'^tat d'esclavage et de servitude : a-t-il fait en

cela un grand bien ou un grand mal ? C'est une question qu'il

ne faut pas resoudre leg^rement. Nous sommes des etres bien

etranges ! Nous nous laissons 6gorger pour le maintien de cer-

taines opinions qui ne concernent en rien ni le bonheur public,

ni le bonheur particulier du genre humain ; cette frenesie dure

plusieurs slides de suite; et lorsqu'au prix du sang des hommes

et des plus grands maux on a enfin reussi a 6tablir ces opinions,

et qu'il n'y a plus de contradicteurs, I'ennui en gagne aussitdt

;

alors les m6mes prejuges qui ont r6siste a toutes les attaques

de la raison, ou d'autres pr^jug^s opposes, tombent d'eux-m6mes
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en poussi6re, et disparaissent sans que personne s'en mette

en peine. Malheureusement, dans le cours ordinaire des choses,

une absurdity est remplacee par une autre, et toutes ces r6vo-

lutions se succ^dent sans aucun profit pour la raison. Pourquoi

le theisme, annonce par les Chretiens et par les mahom^tans,

parvint-il k detruire I'ancienne religion de presque toute la

terre, et pourquoi ce m6me syst^me, professe par les Juifs de

toute antiquity, n'eut-il aucune influence sur la religion des peu-

ples? c'est que I'esprit du judaisme 6tait exclusif. Les Juifs

regardaient leur culte comme un privilege dont les autres na-

tions ne devaient point jouir; ils ne cherchaient point k faire

des proselytes ;
quand ils etaient les maitres, ils exterminaient,

mais ils ne converlissaient pas. La religion des musulmans

et celledes chr^tiens sont au contraire fondles sur la conqu^te
;

I'une s'^tablit les armes a la main, I'autre par la seule force de

I'esprit convertisseur seconde par la politique la plus adroite :

toutes les deux ont du perir ou subjuguer les homines. Mais ce

qui est fond6 sur la conqu^te a ses p6riodes d'accroissement et

de decroissement, et ne peut perdre de son activite sans risquer

de se dissoudre. Les Juifs se sont conserves, par leur esprit

exclusif, au milieu de leur dispersion. Les chr6liens, ayant em-
ploye a leur etablissement I'art d'argumenter, ont risque de

faire usage d'un instrument qui pourra leur devenir funeste

:

car lorsque les hommes se sont epuises pendant des si6cles en

sophismes et en argumentations sur de faux principes, la verity

a enfin son tour aussi, et il vient un moment ou ils emploient

le raisonnement contre leurserreurs et leurs prejuges. Quel que

soit le dieu que vous vouliez faire reverer aux hommes, vous

voudrez sans doute qu'ils le regardent comme un ^tre souve-

rainement juste et mis^ricordieux Or daignez examiner si I'id^e

d'un Dieu juste ne doit pas jeter de I'effroi et du trouble dans

toutes les ames, d'autant plus vertueuses qu'elles sont plus

diposees a s'exag6rer leurs fautes et leurs faiblesses, et si cette

autre idee d'un Dieu mis6ricordieux n'ouvre pas la barrifere des

forfaits k tous les coeurs n6s pour le crime.

— II passe pour certain qu'on a public en Hollande un re-

cueil considerable de lettres particulieres deM. de Voltaire avec

plusieurs pieces de litterature ^ Ce recueil a 6t6 fait par un

1. Voir dans la lettre suivante des details sur ce recueil.
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homme qui, pour son amusement particulier, ramassait tout ce

qu'il pouvait attraper de M. de Voltaire et d'autres personnes

c6l6bres : cet homme est mort k Paris il y a quatre mois, et

ses portefeuilles sont tombes entre des mains qui ont voulu

les troquer contre du papier au porteur. La police a emp6che

un libraire de Paris de faire ce troc a son profit ; mais il aura

6te aise au possesseur de faire son affaire avec quelque libraire

de Hollande. On pretend qu'il y a dans ces lettres beaucoup de

particularites qui pourront compromettre M. de Voltaire ; aussi

est-ce etrangement manquer a tons les devoirs de la societe

que de publier un tel recueil. Au reste, si ce livre est reelle-

ment public, il n*y en a pas du moins un seul exemplaire a

Paris j et grace aux sages precautions du gouvernement prises

contre le Traits de la Tolerance, le Portatif, et d'autres ou-

vrages pernicieux, les nouveaux livres de philosophic seront

bientot aussi difficiles a trouver a Paris qu'a Constantinople.

— On dit toujours qu'il existe des Lettres de la montagne

par J. -J. Rousseau, volume de plus de trois cents pages ; mais on

ne les connalt ni k Paris, ni k Genfeve. En attendant, un libraire

a fait ici une compilation de cinq ou six lettres de M. Rousseau,

mais qui sont toutes connues depuis longtemps, comme la lettre

par laquelle il renonce a son droit de bourgeoisie de Geneve,

celle qu'il a 6crite au commencement de cette annee pour desa-

vouer la reponse qu'un janseniste a faite sous son nom au man-

dement de I'archevSque d'Auch, etc. La plus considerable de

ces lettres est celle qu'il ecrivit a M. de Voltaire, il y a huit ans,

k roccasion du tremblement de terre de Lisbonne, ou il defend

les principes de I'optimisme contre le poeme que M. de Voltaire

publia a cette occasion *. Ces deux hommes cel^bres me pa-

raissent avoir fait revivre les personnages de D6mocrite et d'He-

raclite : tant les hommes se ressemblent en tons les temps.

L'un g6mit et pleure toujours, I'autre rit et se moque de tout.

1. Grimm a parl6, tome V, page 292, de la lettre de Rousseau au syndic de la

r<5publique de Geneve, et, page 482, de sa r6ponse supposde k M. de Montillet. La

lettre fort curieuse adressce par Rousseau h, Voltaire, le 18 aoiit 1756 (voir la

Correspondanoe de Rousseau), k I'occasion de I'envoi que celui-ci lui avait fait de

son Poeme sur le desastre de Lisbonne, avait 6t6 imprim^e, contre le grc de Jean-

Jacques, en 1759, k Berlin. II 6crivit alors^ Voltaire, le 17 juin 1760, pour lui dire

que cette publication indiscrete ne pouvait provenir que du fait de Grimm ou de

celui de Voltaire lul-m6me. Elle fut, malgr^ cela, plua d'une fois r6imprim6e. (T.)
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Si M. Rousseau avait 6t6 en guerre avec M. de Pompignan, et

qu'un parent de ce dernier, oflTicier dansles troupes du roi, lui

eut 6crit une leltre mena^ante, il aurait crie k I'assassin ; I'^tat

militaire et le genre humain en general auraient rembours6

cent mille injures de cette aventure; M. de Voltaire re^oitcette

lettre, s'en moque, et 6crit k M. le due de Choiseul : « Monsei-

gneur, voila une cruelle famille pour moi ; ce n'est pas assez

que I'un m'ait 6corch6 les oreilles toute sa vie avec ses vers, en

voili un autre qui me les veut couper *. »

Ce qui n'est pas moins plaisant, c'est qu'Heraclite Rousseau

defend la cause consolante du meilleur des mondes avec une

tristesse qui vous remplit de douleur et de d6sespoir, et D6-

mocrite Voltaire vous prouve dans son Candide que tout est

assez mal dans ce monde, en vous faisant mourir de rire. Ma foi,

dans le meilleur ou dans le plus mechant des mondes, j'aime

mieux rire parfois que de pleurer toujours inutilement.

— Les jeunes gens et les femmes aiment les romans qui re-

presentent I'amour malheureux, et qui leur font repandre des

larmes. Les Mimoires du comte de Comminge sont en possession

de faire pleurer. On y voit un jeune homme accompli et favo-

rise de tons les dons de la nature et de la fortune, conduit de

malheurs en malheurs par une passion que tout justifie, excepte

I'inimitie de son p^re pour la famille de I'objet qui I'a captive.

Le desespoir conduit enfm le comte de Comminge k la Trappe,

oil il fait ses voeux et s'enterre tout vivant parce qu'il croit

Adelaide morte. Quel est son etat lorsque, aprfes plusieurs an-

nees d'une vie consacree k la penitence la plus austere, il est

appel6, suivant I'usage, pour assister ci la mort d'un des reli-

gieux de ce fameux et lugubre convent, et qu'il reconnait dans

le mourant cette Adelaide, I'objet de tant de regrets et de

larmes ! Si cette situation n'est pas vraisemblable, elle est tou-

chante, et le roman du comte de Comminge a toujours con-

serve beaucoup de reputation. 11 est de feu M""* de Tencin, soeur

du cardinal de ce nom, etfemme c61ebre de plus d'une mani6re.

1. La citation n'est pas exacte; voici le fragment de la lettre de Voltaire (mars

1762) : (• J'ignore ce que mes oreilles ont pu faire aux Pompignan. L'un me les

fatigue par ses mandements, I'autre me les 6corche par ses vers, et le troisi^me

me menace de me les couper. Je vousi prie de me garantir du spadassin
; je mc

charge des deux 6crivains. •
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Je ne sais pourquoi M. Dorat veut que ce roman soit de M™* de

Murat, k qui il n'a jamais et6 attribue par personne. Ce poete

vient d'en faire le sujet d'une heroide, ornee d'une estampe

suivant I'usage, et imprimee avec beaucoup d'el^gance ^; mais

cette fois-ci le dessinateur et le graveur ont 6te plus froids que

le poete, qui ne Test pourtant pas mal. M. Dorat suppose que

le comte de Comminge ecrit k sa m^re, apr^s avoir vu expirer

Adelaide sous le cilice et I'habit d'lin religieux de la Trappe ; il

I'a retrouvee encore unefois, mais c'est pour la perdre k jamais.

L'eflet que cette lecture m'a fait, c'est de me faire estimer le

talent du poete, sans faire aucun cas de son ouvrage : car quelle

estime pent m^riter cette heroide, si elle ne fait pas fondre en

larmes depuis le commencement jusqu'a la fin? Malgre cela,

on ne peut nier que M. Dorat n'ait beaucoup de talent; il a

I'elegance et la tournure du vers. Je crois qu'il a bien choisi

son genre, car rtieroide comporte, plus qu'aucune autre esp^ce

de po6sie, ce je ne sais quoi de froid et de faux qu'on sent dans

les ouvrages de M. Dorat, et qui s'associe volontiers au vers

fran^ais alexandrin. On lit a la suite de la Leltre du comte de

Comyninge une lettre de PhilomHe d, Progn^, sa soeur, oil elle

lui rend compte des outrages recus de son barbare et perfide

epoux, Ter6e. Ce morceau, qui est bien plus faible que le pre-

mier, avait dej^ 6te imprim6 *, car M. Dorat se fait souvent

imprimer.

Pendant qu'il s'occupait du sujet du comte de Comminge,

un autre poete y travaillait de son cote pour en faire un drame,

et ce drame a presque paru en meme temps que I'heroide ^ 11

est de M. Baculard d'Arnaud, ancien conseiller d'ambassade

du roi de Pologne, 61ecteur de Saxe. On ne peut gu^re rien

lire de plus mauvais. Cela est d'un froid k glacer, malgre les

efforts du poete pour etre chaud ; M. Dorat est un volcan en

comparaison de lui. Ce pauvre d'Arnaud s'imagine que, pour

^tre path6tique et chaud, on n'a qu'a faire tenir k ses acteurs

des discours interrompus et entrecoup6s; aussi vous ne trou-

1. Leltre du comte de Comminge d, sa mere, 176i, in-S". Deux figures, deux

vignettes et deux culs-de-lampe d'Eisen, graves par Alliamet et Longueil.

2. Philomile d Progne, 1759, in-S". Voir tome IV, page 120.

3. Les Amants malheureux, ou le Comte de Comminge, drame en trois actes et

en vers, 1764, ia-S". Une figure de Restout, gravee par A. de Saint-Aubin.
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vezdans son drame que des propos commences et des , et,

quoiqu'il n'ait que trois actes, je suis persuade qu'il ne restait

plus de points k riniprimerie. Au lieu de ce sombre terrible qui

r6gne a la Trappe vous netrouvezqu'un froid niortel qui r6gne,

dans tout le drame, etauquel le pauvre diable de poetecherche

en vain k rem^dier par de grands mots, par des vers gigan-

tesques et pleins d'endure, par une pantomime laborieusement

et pu6rilenient decrite.

Sous le poids du malheur je viens vous appuyer...

D6ji voire douleur dans mon sein a g6ml...

Je vols mourir les fleurs qui naissent sur ma route...

Oui, j'approfondissais mes profondes blessures...

Quels vers ! quel langagel 11 faut convenir que Racine et Vol-

taire ne savent pas ecrire comme M. d'Arnaud. L'arrangement

de ce drame n'est gu6re moinsmauvaisquelamanifere dontil est

execute. Dans le roman, Gomminge ne se fait religieux de la

Trappe que parce qu'il ne doute point de la mort d'Adelaide,

que toutes les circonstances le forcent de regarder comme cer-

taine; dans le drame, au contraire, Gomminge salt tr6s-bien

que sa maitresse n'est pas morte, c'est-k-dire que I'unique

motif qui I'a conduit k la Trappe n'existe plus. Mais c'est trop

s'arreter sur ce mauvais ouvrage. Le lieu de la scfene represente

un souterrain ou sont les tombeaux des religieux de la Trappe,

avec des crucifix, des t^tes de morts et des inscriptions de la

facon de M. d'Arnaud. Une femme de beaucoup d'esprit, et dont

I'humeur est un peu portee k la m61ancolie, disait, ces jours

passes : « Ges inscriptions sont si plates qu'elle degoutent du

caveau. » Le libraire de M. d'Arnaud, en homme avise, a fait

imprimer le roman du comte de Gomminge k la suite du drame.

— Sortons de la Trappe, et aliens faire visite aux reverends

p6res capucins. La discorde a secoue son flambeau sur les

capucini^res de Paris; une guerre sanglante s'est allum6e entre

les p6res gardiens et d6fmiteurs d'un c6t6, et les fr^res qu6teurs

de I'autre. Trois ou quatre batailles, donnees a coups de poings

et de clefs, n'ont pu assoupir ces querelles. II s'est repandu

dans le public un memoire des fr^res quSteurs, rempli de

details scandaleux de la conduite des p^res superieiirs; la
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rapine, la lubricity, la duret6, sont les compagnes de leur

administration. On est justement surpris de voir, parmi des

coquins qui vivent des aumones du public, une dissipation in-

croyable ; c'est k qui volera le mieux. L'institut de ces faineants

n'est pas moins singulier : on croirait que le quSteur rend au

convent ce qu'il re^oit de la charite des bonnes ames. Point

du tout. II s'engage de livrer au couvent tant de pain par

semaine, de payer telles et telles charges du couvent, etc.

C'est a lui de voir comment 11 satisfera k ses engagements : c'est

comme le receveur ou le collecteur de la taille repond au roi,

en son nom, du produit, avec la difference que ce collecteur

pent employer les moyens de contrainte envers les taillables,

et que le qu6teur ne pent employer que la persuasion pour

obtenir I'aumone. La levee de I'un est fixee, celle de I'autre

depend de son savoir-faire, et tourne ou k son profit ou a son

dommage. Quel abus I

— II s'est elev6 une autre dispute. M. rabb6 de Mably,

dans la nouvelle edition de son Droit public de VEurope^ a

attaque la memoire de M. le marechal de Belle-Isle, a qui il

reproche tous les malheurs de la guerre de Boh^me et de Bavifere

de 1741; et en m6me temps qu'il deprime cet homme cel^bre,

il exalte tant qu'il peut M. le marechal de Broglie. M. I'abbe

Rome, qui a ete attache a M. le marechal de Belle-Isle, a cru

devoir defendre sa memoire dans une lettre imprimee, et

adress^e k M. I'abbe de Mably ; celui-ci y a fait une reponse

ou il est bien eloign^ de se retracter. M. I'abbe Rome vient d'y

faire une r6plique, oil il insiste sur la reparation due a la

memoire de M. le marechal de Belle-Isle : voila oii en est ce

proems jusqu'k present. M. I'abbe de Mably a certainement tort.

On ne s'attend pas avoir discuter dans un livre du Droit public

la conduite d'un general, dont I'auteur convient lui-meme

de n'avoir vu ni le plan, ni les depfiches : cela est excessivement

tem^raire, surtout quand on parait confondre encore expr6s

toutes les epoques. Ceux qui sont un peu au fait de ces ev6ne-

ments, et de leur enchainement, savent bien que ce n'est pas au

marechal de Belle-Isle qu'il en faut attribuer les fautes et les

malheurs. Malgr6 cela, M. I'abbe Rome n'a pas beau jeu ; c'est

que la memoire du marechal de Belle-Isle n'est pas chere k la

nation. Le moyen de se faire ecouter avec son apologie? On



DfiCEMBRE 176^. 137

hai'ssait le marechal de Belle-Isle, on ne rendait pas m6me k

sa capacity toute la justice qu'il m6ritait; unefoule de mauvais

sujets, dont ii 6tait entour6 et qu'il protegeait, ne contribu6rent

pas peu k le rendre odieux au public. Lorsqu'il perdit son fils,

le comte de Gisors, a la bataille de Crevelt, on fit le couplet

suivant, qui eut beaucoup de succ6s

:

J'ai perdu ma femme et mon fils,

Apr6s le chevalier mon frfere

;

Je suis sans parents^ sans amis,

Hors rifitat dont je suis le p6re;

H61as ! je vais le perdre encor

Sans dire mon Confiteor.

Lors de la fameuse retraite de Prague, on chanta celui-ci :

Quand Belle-Isle partit

De Prague k petit bruit,

II disait k la lune :

Lumifere de mes jours,

Astre de ma fortune,

Conduisez-moi toujours.

Les couplets qu'on a faits dans Tintervalle de ces deux

evenements ne lui ont pas 6te plus favorables.

— Enfin, aprfes quatre mois de repos, TimoUon a reparu

sur le theatre, mais sans succ6s*. M. de La Harpe I'a raccom-

mode le mieux qu'il lui a 6te possible : il a fait aux quatri6me

et cinquieme actes beaucoup de changements heureux ; mais il

n'a pu remedier aux defauts d'un mauvais plan, et la pi^ce est

tombee. On dit que ce plan lui a 6te donne par un autre ; en ce

cas, je lui donne rendez-vous k sa troisifeme tragedie. S'il fait

imprimer sa pi6ce, je crois que vous y trouverez par-ci par-li

d'assez beaux vers. Ses amis et ses ennemis sont 6galement

charmes de sa chute ; ceux-ci sont bien aises de le voir puni de

sa fatuity, les autres esperentquelemalheur pourra Tencorriger.

11 vient de se marier k la fille d'un limonadier qui fait des vers.

1. Cette reprise, qui eut lieu le 10 d6cembre, ne fut suivie que de deux autres

representations. (T.)
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Une mauvaise trag6die et un mariage, c'est faire deux sottises

coup sur coup.

— Je veux bien croire, par amiti6 pour M. de Pezay, que

ce n'est pas lui qui a fait une heroide qui vient de paraitre sous

le format et avec les ornements favoris de MM. de Pezay et

Dorat. Elle est intitulee Lettre de Cain, apres son crime, ii

M^hala, son &pouse^. Voila assurement une belle extravagance

de faire 6crire a Gain des lettres en vers fran^ais. Ge Gain con-

nait riionneur ; il parle en mousquetaire qui, apr^s avoir regu

une bonne education, a eu le malheur de faire un mauvais coup.

Quelle absurdite ! c'est I'ouvrage d'un enfant seduit par le

succ6s que le poeme allemand de la Mort d'Abel a eu en

France.

— M. de Ghabanon, de TAcademie des inscriptions et belles-

lettres, apr^s avoir public cet automne un poeme Sur le sort

de la podsie en ce siMe philosophe, poeme qui n'est ni d'un

poete ni d'un philosophe, vient de mettre au jour un Eloge de

M. Rameau en soixante pages ^. M. de Ghabanon estun enthou-

siaste bien froid ; il raisonne d'allleurs sur la musique a peu pr^s

comme une huitre. 11 a pourtant entrevu qu'on ne pourra se

flatter d'avoir une musique en France aussi longtemps que Ton

ne changera pas le caractfere du recitatif, et c'est avoir bien vu.

II faut toujours en passant prendre un peu garde au style, sur-

tout d'un acad^micien des belles-lettres. M. de Ghabanon, en

parlant de la figure de M. Rameau, dit que, « maigre et d6-

charn6, il avait plus I'air d'un fantome que d'un homme ». On
dit d'un homme pale et defait qu'il ressemble a un fantome,

c'est-a-dire a I'idee que notre imagination s'est faite de cet

etre chim6rique. Gette manifere de parler peut etre soufferte

dans le style familier, comme d'autres expressions populaires

;

mais dire qu'un tel homme ressemble plutot k un fantome qu'a

un homme, c'est supposer tacitement le fantome un etre aussi

reel que I'homme, et voila comme une expression, d'abord

irreprehensible, devient insensiblement fausse. On croirait que

1. 1764, in-8". Comme le pr^sumait Grimm , cette lettre n'^tait pas de Pezay,

mais d'un libraire nomm6 Costard. (T.) — Une figure d'Eisen gravee par Lemire.

2. 1764, in-8°. II parut un autre ^loge historiqiie de M. Rameau, par Maret,

1766, in-8°.
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celte observation porte sur une mis6re; c'est pourtant par ces

nuances imperceptibles que la corruption du gout commence.
Qu'on dise maintenant, en rench6rissant sur M. de Gliabanon,

que les traits hideux et decharnes d'un fantdme peindraient

mieux M. Rameau que la couleur vermeille et animee d'un

homme, et Ton se sera encore plus rapproche du mauvais gout.

Vous ne trouverez jamais de ces expressions dans les ouvrages

de M. de Voltaire; aussi resteront-ils un module de style aussi

longtemps qu'il y aura du gout en France.

— Les Letlres sccrHcs de M. de Voltaire, qu'on vient

d'imprimer en Hollande ', sont une correspondanceparticuliere,

comme celle que vous lisez k la suite de ces feuilles, et que je

serais bien fache de voir jamais imprim^e. Ces lettres ont 6te

6crites, il y a une trentaine d'annees, pendant le sejour de

Cirey. On s'aper^oit aisement que I'^diteur n'a pas eu les veri-

tables dates de ces lettres. Au reste, leur publicity ne pent

faire aucun tort h M. de Voltaire; au contraire, elles ne peuvent

que lui faire honneur. II n'avait pas tout a fait encore ce ton

philosophique qu'il a pris depuis; mais il a conserve aujour-

d'hui la mSme grace, le m^mecharme dans tout ce qu'il ecrit, la

m6me politesse, la mSme modestie sur ses ouvrages qu'il avait

alors. Ce qu'il a acquis depuis, c'est ce beau z61e contre I'infame

dont il est trop absorbs, et qui faisait dire a frfere Berthier,

ci-devant soi-disant j^suite, avec de profonds gemissements,

que cet homme avait lui seul plus d'ardeur k d6truire la reli-

gion que J6sus-Ghrist et ses douze apotresn'en avaient montre

^I'etablir. Ces Leltres secrHes font un volume de deux cents

pages qui ne se trouve pas a Paris.

— Le poete Roy, dont je croyais la France debarrassee de-

puis un an, ne fait que mourir. II etait depuis plus de dix ans

imbecile et d^vot, apr^s avoir 6te toute sa vie lache et mediant :

cela s'arrange tr^s-bien ensemble. II est tomb6 dans la cadu-

cite k force de coups de baton.

1. Les Lettres secretes de Voltaire ont 6t(i publieescn Hollande par M. Robinet,

qui s'est cach6 sous les lettres L. B., apparemment pour faire attribuercettc publi-

cation ^ La Beaumelle. ( B.) — Bien qu'imprim^es en 1764, d'aprSs cctte annoncc,

elles portent le milldsime de 1765, in-8". Voltaire parut coiitrari(5 de cettc indis-

cretion : « Ce Robinet, 6crivait-il h. Damilaville le 8 septembre 1766, est un faus-

saire. II est triste que de vrais philosophes aient ^td en relation avec lui. » (T.)
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Roy ne se reprochait pas trop ses m6chancetes ; ce qu'il se

reprochait le plus, c'est d'avoir fait des op6ras dont la morale

voluptueuse s'accorde si mal avec la morale chr6tienne ; et quand

son confesseur, pour le tranquilliser, I'assurait que tout cela

etait oubli6, le penitent s'6criait avec componction : « Ah ! mon-
sieur, ils sont trop beaux pour que la France les oublie jamais. »

11 anrait pu mourir tranquilie depuis longtemps, s'il n'avait eu

d'autres peches k se reprocher.

— Une perte plus reelle et v^ritablement deplorable est

celle de M. le marquis de Montmirail, neveu de M. le mar6chal

d'Estrees, jeune homme d'une grande esperance, qu'une fi^vre

maligne vient d'emporter a la fleur de son age. II etait de I'A-

cademie des sciences et colonel d'un regiment de cavalerie. 11

avait servi avec distinction et cultivait les lettres avec succ^s.

Un esprit solide et plein d'agr^ments, ainsi que sa figure, mille

qualites aimables, mille vertus, relevees encore par la modestie,

le rendaient cher a ceux qui le connaissaient. Quelle perte dans

un moment oil la jeunesse de la cour ofTre si peu de sujets

d'une esperance meme mediocre! M. de Montmirail se commu-
niquait peu ; il savait employer son temps, et ne connaissait

pas ce d^soeuvrement qui rend a nos jeunes gens le temps

d'un poids si lourd. Je I'avais vu a I'armee en 1757, assez sou-

vent pour demgler tout ce qu'il valait. Gomme il etait ardent a

s'instruire, nous nous rencontrions volontiers, sans nous con-

naitre, k chaque mouvement de I'armee, dans les m^mes en-

droits, pour questionner les gens du pays. II 6tait partout bien,

k I'armee, k I'Academie, a la cour, dans le monde. Le philo-

sophe Diderot le comparait, comme courtisan, k un cygne oblige

de se plonger dans un bourbier. « II est, disait-il, si bien

buil6 de probite et d'honnetete qu'il en sort blanc comme il

6tait, et sans donner prise sur lui ni au plus petit vice, ni au

plus petit ridicule. »

— II paralt une traduction des Fables de M. Lessing, poete

de Berlin*. Ges fables renferment ordinairement en peu de 11-

gnes un sens moral neuf et profond. M. Lessing a beaucoup

1. Fables de Lessing, traduites de I'allemand, 1764, in-12. Le traducteur ^tait

Pierre-Thomas Autelmi, qui fit (5galement passer en 1767 dans notre iangue la

Messiade, de Klopstock. II mourut en 1783. (T.)
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d'esprit, de genie et d'invention ; les dissertations dont ses fa-

bles sont suivies prouvent encore qu'il est excellent critique.

On ne lui a reproche ici que de s'6tre un peu trop 6tendu a re-

futer M. I'abbe Batteux, qui n'est pas un ecrivain assez estime

pour qu'on s'y arr6te longtemps; moi, je reproche encore a

M. Lessing, en certains endroitsde ses dissertations, un langage

trop metaphysique ou plut6t scolasiique : car le jargon d'ecole

que Wolf a subsiitu6 en Allemagne au jargon de la philoso-

phic d'Aristote n'est pas moins barbare que celui-ci, et M. Les-

sing a assez de netteie et d'agr6ments dans I'esprit, et assez de

gout pour se passer de cette forfanterie pedantesque. Ses fables

et ses dissertations, quoique mediocrement traduites, ont eu

beaucoup de succ6s. Ce poete a de la reputation en France de-

puis plusieurs ann6es; I'idee qu'on a donnee, dans le Journal

itranger^ de sa tragedie de Miss Sara Sampson, I'a fait regar-

der comme un homme de genie. M. Trudaine de Montigny ^
iutendant des finances, a traduit cette pi6ce, qui a eu un grand

succfes a Paris, quoique le traducteur ne I'ait communiquee
qu'en manuscrit, et n'ait pas voulu qu'elle fut imprlmee. Elle

vient d'etre jou6e a Saint-Germain-en-Laye, sur le theatre par-

ticulierde M. le due d'Ayen, par une troupe choisie. On dit que

Mme la comtesse de Tess6, fille de M. le due d'Ayen, a jou6 le

role de miss Sara d'une raani^re ravissante, et c'est bien aise

k croire. Son frfere, M. le comte d'Ayen, joint a des qualites plus

essentielles et plus distinguees le talent d'un excellent come-

dien; il a joue le role de I'amant de Sara. Cette pi^ce, repre-

sentee devant la plus grande compagnie de France, a re^u de

grands applaudissements, et produit les plus fortes impres-

sions. Elle a dej^ 6te jouee trois fois.

— On a traduit presque en menie temps de I'anglais un re-

cueil de Fables pour les dames, suivi de quelques fables pour

les jeunes gem *, mais ces fables anglaises n'ont eu aucun suc-

c6s. Je n'en connais ni I'auteur ni le traducteur. Le fabuliste

allemand estun philosophe 6claire et profond; le fabuliste an-

glais est un bavard sans gout et sans genie. C'est quelque

1. N6 eu 1733, il mourut en 1777. II 6tait membre honoraire de TAcad^mie des

«ciences. (T.).

2. (Traduites de Edw. Moore.) Amsterdam, 1764, in-S".
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Poinsinet de Londres qui a fait ces fables, et quelque Poin-

sinet de Hollande qui les a traduites.

— M. I'abbe Batteux, de 1'Academic fran^aise et de celle

des inscriptions et belles-lettres, a fait reimprimer son Cours de

belUs-lettreSj ses Beaux-Arts Hduits k un mtme principCj et

ses Lcttressur la construction oratoire^ fondus ensemble et con-

siderablement augmentes, sous le litre de Principes de la littS-

rature, cinq volumes in-12*. M. I'abbe Batteux est un bon

litterateur, comme M. de Foncemagne, sans gout, sans critique

et sans philosophie; a ces bagatelles pr6s, le plusjoli gar^on

du monde.

— Un bon janseniste dont j'ignore le nom a trouve le se-

cret de faire imprimer le Calichisme de I'honnete homme,
aulrement dit le Caloyer, a Paris, en cette annee de grace 176/1,

avec approbation et privilege ^ c'est qu'il a pris la peine de le

refuter pas a pas, et, par consequent, de I'inserer tout entier

dans sa pieuse refutation. Mon Dieu, benissezce bon janseniste !

— Le succ^s des Contes moraux de M. Marmontel a mis ce

genre en vogue, et plusieurs mauvais auteurs out voulu y r6us-

sir comme lui. Gela nous a d^ja valu les Contes moraux de

M. de Bastide, et voici maintenant deux volumes de Contes

philosophiques et moraux, par M. de La Dixmerie, qui en a

deji successivement embelli le Mercure de France. Quels philo-

sophes, et quels moralistes que M. de Bastide et M. de La Dix-

merie ! II faut rendre justice k la bonte de leur coeur, a la pu-

rete de leurs intentions, mais leurs contes, froids et plats,

seraient bien capables de rendre la vertu insipide et mepri-

sable. Au reste, on prepare une nouvelle edition des Contes de

M. Marmontel; elle sera embellie par des estampes et par

d'autres ornements typographiques, et se trouvera augmentee

de cinq ou six contes nouveaux. Je n'aime point ce genre, du

moins de la maniere dontM. Marmontel I'a trait6; je n'y trouve

ni assez de naturel ni assezde philosophie ;il faut d'ailleurs une

si grande delicatesse dans le gout, tant de grace dans le style,

1. Le titre porte Ic mill^sime de 1765.

2. Grimm veut probablement parler de YExamen du Catechisme de I'honndte

homme, ou Dialogue entre un caloyer et un homme de bien (par l'abb6 Francois),

Bruxelles et Paris, 176i, in-12. (B.) — Le Dialogue entre un caloyer et un honnSte

homme est de Voltaire, 1703.
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qu'k parler francheraent il n*y a que Hamilton et Voltaire qui

puissent me seduire et me plaire.

— Dans la foule des almanachs nouveaux qui paraissent

dans celte saison, il faut remarquer celui que M. Dauptain,

teneur de livres, a publie sous le titre d'Elrcnnes encyclopi-

diques, ou les Philosophes en querelle^ dans lequel on trouve

un pr6cis de toutes les querelles litteraires depuis Homfere

jusqu'en 1764 \ M. Dauptain est apparemment teneur de livres

des sottises humaines ; il doit avoir de gros registres.

— Je ne puis montrer de I'indulgence pour un Essai de

traduction des batailles de Char, par M. de S***, oflTicier au

regiment de Gonde, infanterie, qui parait depuis quelquesjours ^.

Si cet Essai r^ussjt, I'auteur promet une traduction de toutes

les batailles de C6sar, et, pour en montrer la superiority sur

celle d'Ablancourt et sur une autre plus moderne que nous

avons des Commentaires de Char, il les a. fait imprimer k c6te

de la sienne. Je n'en suis gu^re plus content que des autres

;

M. de S*** ecrit fort mal, et je ne puis souffrir les ofliciers d'in-

fanterie ou de cavalerie auteurs. Si j'etais ministre de la guerre,

je ne manquerais pas de reformer tous les officiers qui ont la

manie d'ecrire sur leur metier ou sur d'autres mati^res, afin

de leur procurer tout le loisir dont un 6crivain a besoin, et

qu'un officier ne doit pas avoir. N'est-il pas Strange que nous

ayons, depuis douze ou quinze ans, dans nos armees de France,

des Cesars k foison, qui ecrivent des traites sur la guerre, et

que dans cette armee de C6sar qui a subjugue les Gaules et

triomphe du g6nie de Rome, ilnesesoit pas trouve un seul sous-

lieutenant qui ait ecrit sur son metier?

— On a traduit depuis quelque temps la Thiorie des senti-

ments moraux, ouvrage de M. Adam Smith, professeur de

philosophie morale dans I'universite de Glasgow, deux volumes

in-8°. Le traducteur ou le libraire, pour lui donner un titre

plus piquant, I'a nomme spirituellement Mitaphysique de

1. L'abbd de La Porte s'est cachd sous le nom do M. Dauptain, teneur de lirreS,

pour publier le petit volume intitul6 ttrennes encyclopediques, ou Its Philosophes

en querelle, in-18. C'est une espfece d'abrdgo des Querelles litteraires, par I'abb^

Irailh. (T.)

2. Bouillon, 176i, une feuille iu-S".
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Vdme *. Get ouvrage a beaucoup de reputation en Angleterre,

et n'a eu aucun succ6s a Paris ; cela ne decide rien contre son

m^rite. Apres la poesie, les ouvrages metaphysiques sont ce

qu'il y a de plus difficile a traduire ; peut-6tre ni6me r6us-

sirait-on plut6t a rendre les images d'un poete que les idees

precises d'un metaphysicien. II faudrait, pour reussir dans ce

dernier travail, qu'on trouvat toujours dans les deux langues

des termes exactement equivalents pour exprimer en autant de

mots francais I'id^e que I'auteur original aurait dite en tant

de mots anglais. Or, chaque peuple arrange ses id6es abstraites

et scientifiques a sa mani^re, et leur assigne a sa fantaisie des

mots dont il est impossible de trouver des termes toujours exac-

tement equivalents dans une autre langue. Pour une expression

ou cetle conformity entre deux langues se rencontre, il y en a

cent, il y en a mille ou elle n'existe pas. Or otez k un livre

metaphysique sa precision, et il ne reste plus qu'un jargon

obscur et vague, qui est celui du traducteur de la Thdorie des

sentiments moraux.

— Malgre tous les efforts que M. d'Alembert a faits pour

nous persuader que rien n'est au-dessus de la traduction nou-

velle que M. Bitaub6 vient de publier de Vlliade *, nous n'avons

pu lui faire le plaisir d'etre de son avis, et nous sommes au

contraire oblige de convenir que la traduction de M'"* Dacier,

toute froide qu'elle est, nous a paru encore preferable a celle de

M. Bitaube, k qui aucun de nous ne conseillera jamais de tra-

duire un poete, parce qu'il a un secret merveilleux pour tuer

tout ce qui est po6sie et image. Quand nous faisons de ces re-

montrances a M. d'Alembert, il se fache, il nous accuse de su-

perstition. II ne sent pas le g6nie d'Hom^re. Eh ! que faire k

cela ? M. Bitaube ne le lui fera jamais sentir, et la poesie n'est

pas une affaire de calcul. Le geometre veut absolument que

I'homme qu'il protege ait bien fait, et nous, nous le voudrions.

Voila, sur ce point, la difference entre M. d'Alembert et quel-

1. 1764, 2 vol. in-12. Le traducteur etait Eidous, qui a fait passer tant d'ou-

vrages anglais dans notre langue. (T.)

2. Bitaub6 avait public d6s 1700 un Essaid'une nouvelle traduction d'Homire,

in-12. Il fit paraltre en 1762, in-12, une Traduction libre de I'lliade, qui n'^tait

qu'un abr6g6 de I'lliade d'Hom^re; ce ne fut qu'en 1764 qu'il donna en 2 vol.

in-8° sa traduction complete de ce poeoie. ( T.)
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ques autres philosoplies, et le sujet d'un schisme dans I'^glise

de Dieu. M. Bilaube, ministre du saint livangile a Berlin, est

venu ep ce pays-ci avec M. d'Alembert, il y a dix-huit mois, et,

quoique sa traduction n'ait point eu de succ6s, il compte s'y ar-

r6ter encore quelque temps.

M. de Rochefort a fait paraltre presque en m6me temps un

Essai d'ufte traduction en vers de Vlliade d'Homdre '. C'est

le neuvi^me, le dix-huiti6me et le vingt-deuxi^me chant du

divin poete, qui ont eu le mallieur d'etre choisis par M. de

Rochefort, qui parait n'avoir imprim6 son Essai que pour prou-

ver qu'on pouvait plus mal faire que M. Bitaub6. Messieurs de

I'Acad^mie royale des inscriptions et des belles-lettres, qui ont

permis a M. de Rochefort de leur dedier cet Essai, ont voulu lui

faire uns reputation; mais on s'est moqu6 des protecteurs et

du protege.

— Dans VEclipse moderne, ou la Folie du jour, petite bro-

chure de soixante-dix pages, il est question de notre gout pour

les bijoux k la grecque, du bon ton, des femraes, des petits-

maitres, de la musique italienne et de la musique fran^aise,

le tout le plus pauvrement et le plus insipidement possible,

k I'occasion de la derni^re eclipse du soleil, qui a si mal repondu

aux annonces de nos curieux.

COPIE DE LA LETTRE DE M. DE L AVERDY,

CONTROLBUR OiNERAL,

A H. LE DUG d'aIGCILLON,

DC 4 DECEMBRE 1764.

« En verity, monsieur le due, la folie des 6tats devient in-

curable; il ne reste d' autre parti qu'i faire regler au conseil les

affaires du 12 octobre ; apr6s cette discussion solennelle, il n'y

aura plus de remade. 1° L'intention de la noblesse et de M. de

Kergnesec est-elle done que toutes les impositions cessent dans

la province de Bretagne, et que les autres sujets du roi payent

pour les Bretons? 2° Yeut-il forcer le gouvernenient k se moo-

ter sur le ton de rigueur, et k quitter le ton de douceur qu'il

1. Precede d'un ilitfMirt ttir AoTTidrtf, Londrcs et Paris, 1765, in-8\

VI. 40
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avait pris? Lorsque la raison et rhonn6tet6 conduisent les

hommes, I'autorit^ peut c6derquand il n'y apas d'inconvenient;

mais lorsque la d^raison et la revolte s'emparent des espdts, il

ne reste d'aulre parti que celui de la s6verit6, et il y aurait du

danger a en user autrement. Croient-ils que le roi laisse k ce

point avilir son autorit^? 3" Croient-ils par ]k hater le retour

des mandes? Si la conduite de la noblesse avait ete telle qu'elle

devait 6tre, le roi eut accorde k votre instance les mandes ; mais

le roi s'irrite; il m'a parle encore hier d'une mani^re k me faire

sentir son mecontentement, et si, avant liuit jours, I'ordre de la

noblesse n'a pris le parli convenable, le roi est pr6t a partir.

On croira que ce que je vous mande ici est un conte; mais

cependant, monsieur le due, c'est la verity toute pure. Vous con-

naissez I'attachement et tous les autres sentiments avec lesquels

j'ai I'honneur d'etre, monsieur le due, etc. 5j*^w<^; De L'Averdy. »

« Je vous prie de lire ma lettre a la noblesse. »

Les anciens oracles se rendaient toujours en vers, afm qu'on

les retint avec plus de facility, et par la meme raison on les

mettait souvent en chant. On a cru devoir les memes honneurs

aux sacrees paroles de M. le controleur L'Averdy, en donnant

une traduction en vers fran^ais de sa lettre du k decembre au

due d'Aiguillon. Les lois scrupuleuses de la traduction n'ont pas

laisse beaucoup d'essor k I'enthousiasme poetique. Pour la

commodity, on a encore mis cet hymne nouvel sur I'air noble

et c616bre : Accompagni de plusieurs autres^ etc.

En v6rit6, monsieur le due,

Vos 6tats ont le mal caduc,

Et leurs accfes sont effroyables;

Sur mon honneur, lis sont si fous

Qu'il nous faudra les loger tous

En peu de jours aux Incurables.

Je vais faire dans le conseil,

Avec le plus grand appareil,

Juger Taffaire des trois ordres

;

Et puis aprfes ce r^glement,

Pas pour un diable assur6ment

On ne pourra plus en d6mordre.
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Je vous dirai premi6rement
Que les Bretons certalnement

Doivent 6tre contribuables,

Et tous ceux qui refuseront

Aux yeux du conseil paraftront

R6volt6s et d^raisonnables.

Votre monsieur de Kergnesec,

Qu'on donne pour un si grand grec,

Et tout Tordre de la noblesse

Peuvent-ils nous faire la loi,

Et que tous les sujets du roi

Paieront pour les tirer de presse?

Je vous dirai secondement

Qu'ils forcent le gouvernement

A prendre un ton des plus s6v§res,

A se monter h la rigueur

Et quitter le ton de douceur,

Qu'on avait pris pour leurs affaires.

On voit souvent sans nul danger

Le maltre h ses sujets c6der,

Meme dans le temps ou nous sommes,

Quand la raison, I'honnetet^,

Vis-d-vis de I'autorit^,

Conduisent les esprits des horames.

Mais aussi lorsque le d6mon
De r6volte et de d6raison

S'emparera de la noblesse,

Pense-t-on que Sa Majest6

Laisse avilir Tautorit^

En reculant avec faiblesse?

Je vous dirai troisi^mement

Que les mand6s du Parlement

Sont quittes de reconnaissance

Vers les gentilshommes bretons,

Qui, se conduisant comme lis font,

Ont retard^ leur audience.

Si Tordre s'fetait comport6

Comme il devait en v6rit6,

Et n'avait pas fait r6sistances,

Le retour de tous les mand6s
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D6s longtemps 6tait accord6,

Monsieur le due, k vos instances.

Mais je ne dois pas vous c61er,

Ni vous, leur laisser ignorer

Que tous les jours le roi s'irrite.

Hier il disait liauteraent

A quel point il est m6content

Des 6tats et de leur conduite.

Pour les en faire revenir

Et les faire tous consentir,

Mettez done toute votre peine;

Je vois le roi pret k partir

Si vous ne pouvez r^ussir,

Monsieur le due, avant huitaine.

Ceci de Pun k Pautre bout

Semble un conte a dormir debout

;

Mais cependant je vous assure

Que les trois articles presents,

Et le dernier tr6s-nomm6ment,

Sont la v6rit6 toute pure.

Vous connaissez Pattachement

Et tous les sentiments

Avec lesquels j'ai Phonneur d'etre

Votre tres-humble serviteur,

De L'Averdy, le contrCleur.

Publiez, s'il vous plait, ma lettre.

15 decembre 4764,

Une nouvelle Edition qu'on vient de faire du Testament poli-

tique du cardinal de Richelieu a renouvele la dispute sur Pau-

thenticit6 de cet ouvrage. 11 y a quinze ans que M. de Voltaire,

dans son ecrit des Mensonges imprimis, pretendit prouver que

ce livre ne pouvait etre 1'ouvrage du cardinal. M. de Fonce-

magne, de PAcademie francaise, sous-gouverneur de M. le due

de Ghartres, 6crivit alors en faveur du testament dont chaque

ligne lui paraissait d^celer son illustre auteur. La dissertation

de M. de Foncemagne, en forme de lettre, vient d'etre conside-

rablement augmentee et reimprimee k la suite de la nouvelle
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Edition du Testament politique-, mais M. de Voltaire ne s'est

pas tenu pour battu. II nous a envoy6 des Doutes nouveaux sur

le testament attribu^ an cardinal de Richelieu, qu'on a impri-

mis ici, et qui font une brochure de soixantedix pages. II vient

de nous en envoyer une nouvelle, qui paraltra sous peu de

jours, intltul^e Arbitrage entre M. de Foncemagne et M. de

Voltaire, Si cette dispute n'est pas dans le fond moins frivole

que la plupart des disputes litt6raires, elle peutdu moins servir

comme un modele de politesse etd'dgards, qu'on devrait imiter

dans toutes les querelles ; du reste il est arrive dans cette dis-

pute ce qui arrive toujours, elles degen^rent ordinairement en

escrimes et combats d'esprit oi il ne s'agit plus de la verity,

mais d'avoir raison. Je crois que tout bon critique qui, apr^s avoir

lu le Testament, voudra examiner avec impartiality les pieces

du proc6s, faire abstraction de la platitude qui r^gne dans la

lettre de M. de Foncemagne et du prestige avec lequel M. de

Voltaire sait presenter ses id6es, avoir enfm ^gard au caract^re

personnel du cardinal et a 1' esprit de son si^cle, ne s'ecartera

gu6re des r^sultats que je vais indiquer ici.

Le cardinal de Richelieu, grace a la fondation de I'Acad^mie

fran^aise, a 6te tant loue depuis un si6cle, que le probl6me de

litt6rature francaise le plus difficile k r^soudre aujourd'hui est

de trouver, pour un discours de reception, une tournure neuve

de cet eloge indispensable. Non-seulement ceux qui entrent

dans la troupe immortelle sont obliges de faire une belle page

en faveur du cardinal, mais il y a apparence que tons ceux qui

y aspirent ont leurs phrases toutes pretes pour I'eloge de ce

fameux ministre. Or, jugez en combien de portefeuilles cet 61oge

est multiplie et perit ignore, independammentdes occasions oi

le renouvellement des Quarante lui permet de paraitre. II est h.

croire, par exemple, que I'abbe Le Blanc le porte sur lui tout

fait depuis plus de quinze ans, et vraisemblablement c'esl un

61oge perdu qui ne verra jamais le jour. L'archidiacre TrubJet a

sollicite pendant vingt ans une place a rAcad6mie, et y est enfm

entr6 en tapinois, lorsque personne ne pensait plus k lui. On

pretend que dans ce long intervalle ou il s'est trouv6 k la t6te

des postulants, il avait prepare un 61oge funfebre de chacun des

Quarante, afm d'6tre toujours pr6t k tout 6v6nement, et un de

ses comp^titeurs n'etait pas sitdt 61u par I'Acad^mie que I'ar-



150 CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

chidiacre se renfermait dans son cabinet pour composer son

6loge, dans I'esperance de lui succeder un jour. II faut done que

nous ayons perdu au moins quarante ou soixante discours de

reception, seulement de la plume de rarchidiacre Trublet, et si

I'eloge du cardinal s'est trouve varie dans chacun de ces dis-

cours, jugez de I'immensite de cette perte.

Pour parler plus s6rieusement, il faut convenir que le car-

dinal de Richelieu a ete trop lou6. G'etait sans doute un grand

ministre, mais etait-ce un grand homme d'Etat? II ne devrait

pas y avoir de difference entre ces deux qualifications; elle est

cependant immense. Le nom du premier peut en imposer pen-

dant un certain temps; la gloire du dernier est seule durable.

Remarquons en general que tout homme en place qui aura de

la fermete ne pourra manquer de faire un grand effet dans son

siecle; maisle caract6re de sa reputation dependrade I'etendue

de ses idees et de I'elevation de son ame : suivant le degre et

la mesure de ces qualites, il sera ou I'^pouvantail ou I'idole du

genre humain. Le cardinal de Richelieu avait une grande fer-

mete dans le caractfere ; mais il avait peu d'esprit, et encore moins

de lumieres. Place au timon des affaires malgre un roi faible,

irr6solu et timide, il ne pouvait manquer de devenir le despote

de son maitre; gouvernant I'^tat au sortir des guerres civiles,

son caractere devait ou retablir I'autorite royale en forcant, par

la rigueur des supplices, les esprits les plus indociles au joug

de la soumission, ou bien il pouvait encore unefois bouleverser

le royaume : cela dependait de ceux qu'il devait trouver rebelles

ci ses vues. Supposons pour un moment a Monsieur, fr6re de

Louis XIII, un genie superieur, un grand courage, de grandes

ressources dans I'esprit, et Richelieu etait perdu. Quarante ou

cinquante ans plus tot, il aurait cent fois couru le risque d'etre

assassin^ en sortant du cabinet du roi; mais de son temps le

gout de ces expedients etait deja passe en France. Malgre ses

succ^s, Richelieu n'interesse point ; sa reputation et sa memoire

ne seront jamais chores ci personne. Si son courage etait inflexible,

son esprit 6tait aussi letreci qu'altier; ce grand ministre 6tait

sot, vain et dur.

Si Ton avait juge k propos d'^tablir ce preliminaire dans la

dispute qui s'est elevee sur I'authenticite de son Testament^ on

I'aurait, je orois, beaucoup abr6gee. M. de Voltaire a beau jeu de
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prouver que ce Testament est un mauvais ouvrage; mais s'il en

inffere qu'il ne peut 6tre du cardinal, je ne puis lui accorder cette

consequence. II y a sans doute beaucoup de sottises dans ce

livre ; mais lorsque je repasse dans ma t6te toutes les id^es que

I'etude de I'histoire m'a laiss^es, je trouve qu'il ne renferme

rien qui ne soit d'accord avec les lumiferes du cardinal et de

son sifecle, avec son caract^re et ses passions, et leur langage

tan tot faux et apprete, tantdt vrai et naif malgre lui.

M. de Voltaire y trouve de tr^s-mauvaises maximes, et moi

aussi; mais elles dec^lent presque toujours le caractere dur et

violent du cardinal, et sont pour moi une forte preuve de I'au-

thenticite de I'ouvrage : car un auteur de profession qui n'ecrit

que pour debitor ces lieux communs ne se fait pas une morale

aussi dure. II y trouve des b^vues, I'auteur confond les noms et

les faits historiques; mais peut-on exiger d'un ministre aussi

occupe que le cardinal I'exactitude d'un ecrivain de profession?

L'un ecrit de memoire, 1' autre compose avecsoin. Ces bevues sont

done pour moi encore une preuve en faveur de I'authenticite. Je

conviens, du reste, que ce Testament s'est trouve imparfait a la

mort du cardinal, et que I'editeur y a pu insererdes sottises qui

n'y ^taient pas. M. de Voltaire demande comment le cardinal

aurait pu donnerauroidesconseilstoutafaitcontraires asespro-

pres interets;etmoi, je lui demande depuis quand il a trouv6 les

discours des hommes d'accord avec leurs actions? Lorsque le car-

dinal conseillait au roi de restreindre I'autorite des ministres sur

certains points, ce n'est point de la sienne qu'il comptait parler,

c'est de celle de ses successeurs; celui qui propose la loi se regarde

toujours au-dessus d'elle, et s'en excepte tacitement: c'est une

chose connue de tout le monde. L'abbe de Galiani, qui aime a

parler en paraboles comme J6sus-Ghrist, dit que le legislateur

ressemble k ce peintre que la police fit venir pour empecher les

saloperies que les Welches font dans les culs-de-sac de leur

capitale, appeles impasses en fran^ais. Elle lui ordonna de

peindre en gros caract^res sur les murs du cul-de-sac : Defenses

sont faites de (aire ici aucune ordure sous peine d!amende ou

de punition corporelle -, c'est I'inscription 6l6gante qu'on lit

dans tons les endroits ecartes de Paris. Le peintre se met a la

besogne. Au milieu de son ouvrage il lui prend un besoin ; il

descend de I'^chelle, met has ses culottes, et tout en se soula-



152 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

geant centre I'esprit de la loi, il contemple et admire la beaute

de son ouvrage. Dans cette parabole, la noblesse de I'image n'est

pas moius digne d'attention que le sens profond de la morale.

M. de Voltaire demande enfin si un grand ministre comme le

cardinal aurait fait, dans son chapitre des QualiUs dun conseil-

ler d'Etatj un assemblage insipide de lieux communs, au lieu

de traiter des inter6ts les plus importants de la monarchie;

M. de Voltaire oublie ciquel point le cardinal avait la manie de

bel esprit et la pretention d'auteur. Je parierais que ce chapitre

lui paraissait un chef-d'oeuvre. Je defie encore le plus grand

g6nie de faire d'un tel chapitre autre chose qu'un amas de lieux

communs plus ou moins beaux, suivant le talent de I'auteur.

La morale du Tdimaque de I'aimable archeveque de Gambrai

est trfes-diflerente de celle du dur et superbe cardinal de Riche-

lieu. Celle-ci pent gater I'esprit et le coeur d'un jeune homme,
I'autre pent le former a mille vertus; maisni I'une ni I'autre ne

lui apprendra le secret d'etre homme d'l^tat, cela s'apprend

dans une autre 6cole. M. de Voltaire est de mauvaise foi quand

11 fait repondre par le marechal de Villars une partie des lieux

communs du cardinal a Louis XIV, lorsque celui-ci I'envoie ten-

ter la defense de la monarchie reduite aux abois. Sans doute

cette mani^re de repondre eut et6 fort ridicule, lorsqu'il s'agis-

sait de concerter un plan, d' arranger ses parties, d'ecarter ou

de vaincre des obstacles, etc.; mais si le marechal de Villars,

la guerre finie, avait voulu faire un livre en forme de testament

militaire, c'eut ete un recueil de lieux communs, illustres et

appuy6s par des exemples historiques. Le roi de Prusse, qui

donne ci son fr6re I'instruction d'une campagne en Saxe, et le

philosophe de Sans-Souci, qui compose pour son neveu un poeme

sur I'art de la guerre, sont deux personnages trfes-differents.

II me semble que, si j'en avals le loisir et I'envle, je defen-

drais avec avantage I'authenticite du Testament, sans avoir peur

ni de I'autorite, nl des armes d'un aussi grand et redoutable

adversaire que notre illustre patriarche ; 11 est vrai que je ne

ferais gu^re du livre le cas qu'en fait M. de Foncemagne, ni de

I'auteur I'estime qu'en parait faire M. de Voltaire. Je convien-

drais encore facilement qu'il s'en faut bien que le cardinal ait

tout fait, tout 6crit; au contraire, suivant I'usage, ses valets

beaux esprits travaillaient sur ses id6es, et lui donnaient les
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leurs, qu'il trouvait fort belles, ainsi que les siennes. M. de

Voltaire et M. de Foncemagne disputent beaucoup sur le temps

ou le cardinal a fait cet ouvrage, et en tirent tour a tour des

inductions favorables k leur opinion ; maisje pense que ce temps

ne peut s'indiquer au juste. Le cardinal travaillait a ce livre

tians ses moments de loisir, pendant plusieurs annees; c'etait

son delassement, lorsque la manie de faire des tragedies lui

avait passe. II mourut avant d'y niettre la derni^re main; il

comptait certaineraent s'immortaiiser par cet ouvrage, autant

que par les evenements de son ministfere : toutes ces pretentions

entraient dans sa t6te. Son silence sur la naissance du dauphin

ne prouve autre chose sinon que ce chapitre, ou n'6tait pas fait,

ou s'est 6gare. Sans doute que le cardinal comptait bien faire

sur I'education d'un dauphin un chapitre rempli des plus beaux

lieux communs, tout aussi admirable et tout aussi utile que

celui des QualitH dun conseiller d'Etat.

Resume general. Je ne dis pas que le cardinal ait ecrit son

Testament ^' viTi bout a I'autre^; je ne dis pas qu'il ne puisse 6tre

Touvrage de plusieurs mains; je ne dis pas qu'il soit complet

et tel que le cardinal I'aurait avou6 ; je ne dis pas qu'il n'ait pu

^tre falsifie en certains endroits, et qu'il ne soitvenu au monde

sans aveu; maisje dis que les idees et les connaissances quece

livre contient me paraissent en general s'accorder avec celles du

cardinal et de son si^cle; que son gout ainsi que son style leur

conviennent encore merveilleusement bien, quoique I'un et

I'autre n'en vaillent pas mieux; je dis que, suppose que ce soit

un ouvrage fabriqu^ par un imposteur, le cardinal, quoique

grand ministre, n'en aurait pas fait un meilleur, ni pour le style,

ni pour les idees, ni quant au fond, ni quant a la forme.

On peut dire que M. de Voltaire a superieurement defendu

une mauvaise cause. Quand on a lu le Testament^ il reste une

conviction intime sur I'authenticite de cet ouvrage; quand on

lit les Doutes de M. de Voltaire, on est presque ebranle; mais

ce n'est pas par la solidite de ses raisons, c'est par I'habilete du

raisonneur. M. de Foncemagne, en revanche, a defendu une bonne

1. On ne doute plus aujourd'hui que le cardinal en soit I'autcur. Voyez, Caur

series du Lundi, t. VII, un article de Sainte-Beuve sur le Cardinal de liiclielieu,

ses lellres, instruclions et papiers d'Etat.
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cause on ne peut pas plus mal. Beaucoup cl'^rudilion gauloise;

nulle critique, nuldiscernement, nuUephilosophie; un style plat

et trivial. II cite parmi les plus belles maximes politiques de ce

Testament celle-ci : « Si les peuples 6taient trop k leur aise, il

serait impossible de les contenir dans les regies de leur devoir.

La raison ne permet pas de les exempter de toutes charges :

parce qu'en perdant la marque de leur sujetion, ils perdraient

aussi la m^moire de leur condition; et que s'ils 6taient libres

de tributs, ils penseraient I'Stre de I'ob^issance, etc. »

Ce passage serait en efl'et tr6s-beau dans un code visigoth.

— li existe une Lcltre d'un chevalier de Malte a un 6v6que

de France remplie du fanatisme le plus atroce en faveur des

j^suites. On la dit du ci-devant soi-disant P. Griffet, retir6 ci

Mons depuis I'arr^t de proscription*. Get ecrit s6ditieux et vio-

lent peut avoir hate I'edit que le roi vient de donner et qui abo-

lit la socieie des jesuites dans toute I'^tendue du royaume. On
pretend que I'archeveque de Paris lui-m6me, consult^ sur cet

ecrit, I'a trouve un pen trop fort. L'auteur demande dans un

en droit a I'evSque k qui il adresse le discours si un honnfite

musulman, un honnete athee aurait trait6 les jesuites avec I'in-

humanile qu'ils ont eprouv^e de la part des parlements de

France? Les alh6es auront toujours gagne a cette querelled'avoir

ete declares honnetes gens dans un moment d'effusion de coeur.

— Nous avons perdu ^ depuis peu M. Slodtz, scuipteur de

rAcademic, dont le nom tient une place distingu6e parmi les

artistes du second rang; il y en a deux ou trois de ce nom.

Gelui qui vient de mourir a fait, je crois, le monument 6rig6 au

cel^bre cure de Saint-Sulpice dans sa paroisse.

— M. de La Live, introducteur des ambassadeurs, s'occupe

depuis douze ans environ k faire une collection de tableaux et

de sculptures de I'ecole francaise ; il vient de publier un catalogue

raisonne des richesses qu'il possfede, ou Ton trouve aussi une

courte notice de la vie des principaux artistes que la France a

produits^; on n'a point parl6 des vivants. L'idee de faire une

1. EUe est du P. Patouillet, jesuite; elle a eu deux Editions, s. 1., 176i, in- 12,

62 pages, et s. 1. n. d., in-12, 72 pages; un arriit du parlcment de Rouen, en date

du 7 f^vrier 1765, la condamna au feu.

2. Le 26 novembre 1764.

3. Catalogue historique du cabinet de peinture et de sculpture frarifaises de
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collection francaise fait honneur au patriotisme de M. de La Live,

et m^riterait d'etre imitee et executee plus en grand par le

roi !ui-m6me, car les facultes d'un particulier sont trop bornees

pour une entreprise de cette nature. Le roi, avec une mediocre

depense, parviendrait a avoir un ou deux des meilleurs tableaux

de chaque maitre francais. Cette collection, exposee en tout

temps dans une galerlepublique, ferait plaisir a nos artistes, exci.

terait leur emulation, et ne serait pas peu propre ci perpetuer

et k 6tendre le gout des arts. Peut-etre n'en faudrait-il pas

davantage pour relever I'ecole francaise de cette esp^ce de m6-

pris oil elle est en Europe : car ce qu'il y a de plus decri^ apr^s

la musique de France, ce sont ses tableaux.

— L'apdtre de Tinoculation en France, on pourrait presque

dire en Europe, M. de La Gondamine, vient d'adresser a M. le

docteur Maty, i Londres,cinq nouvelles lettressur cette mati^re.

C'est I'histoire de I'inoculation depuis trois ou quatre ans. Le

succes de I'inoculation du prince hereditaire de Parme vient de

ranimer le zele de ses partisans et la haine de ses antagonistes.

— II vient de paraitre une nouvelle compilation, intitulee le

Portefeuille dun homme de gouty ou I'Esprit de nos meilleurs

po'etes^. Deux volumes in-12. Voila la cinquieme ou sixieme

compilation de ce genre ou Ton ramasse des morceaux de poesie

qui sont epars dans nos poetes. L'6diteur de ce portefeuille

les a tons mis a contribution depuis Marot jusqu'a M. Dorat

inclusivement. II pretend que tout ce qui est digne d'etre con-

serve en fait de poesie s'imprime, et que ce qui ne reste que

manuscrit ne vaut pas la peine d'etre recueilli. 11 ne sait ce qu'il

dit. 11 s'est perdu, surtout en pieces fugitives, des choses char-

mantes que les circonstances ne permettent pas d'abord de con-

fier k la presse et qui s'^garent ensuite dans les portefeuilles.

Combiendejolies chansons de perdues! Mais jemetsma confiance

en M.Monet, qui nous promet unrecueildes plus belles chansons

faites depuis deux cents ans.

M. de La Live, Paris, 1764, petit in-4°. Un portrait par Cochin et une figure de

Lcftvre graves par M. de La Live, ou tout au moins sign^s de lui, car il passe pour

avoir mis son nom k des planches que pouvaient revendiquer les artistes dont il

^tait le Mccone.

1.
(
Par I'abbd de La Porte.) Amsterdam et Paris, 1765, '2 vol. in-12, et 1770,

3 vol. in-12.
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— Ajoutez a la Biblioth^que rurale qui devient tous les jours

plus volumineuse VAgriculture complHe, ou I'Art d'amHiorer

les terres, traduit de Vanglais de Mortimer sur la sixi^me idi-

lion, augmentie de plusieurs traits qui manquaient il cet ouvrage.

Quatre volumes in-12 avec des figures. Gette traduction a 6t6

augmentee d'un traite sur la vigne et sur I'olivier dont la cul-

ture est inconnue en Angleterre.

— II vient de paraitre une rapsodie sous le titre de Varilth

sMeuses et amusantes, en quatre parties in-12*. G'est une com-
pilation dans le gout des recueils A, B, G, etc., qui ont et6 si

mal faits par quelque ostrogoth de libraire; les Variitis ne

paraissent pas faites avec plus de soin ni de choix. On y trouve

des reflexions sur le pape, sur I'Alcoran, sur ce qui s'est passe

avant la creation de I'homme, sur Constantin, sur Albert le Grand,

sur Texcellence de la langue francaise, sur Auguste considere sous

deux faces, sur saint Francois de Sales, sur les domaines de lacou-

ronne, surlecafe, surlefanatisme.Onnefiniraitpas si Ton voulait

parler de toutes les choses insipides que le triste compilateur de

ces Variites a amassees sans choix et sans gout. Le fleau du

ciel ne tombera-t-il jamais sur les guepesdes regions litteraires?

— Le Triomphe de Vamour de Mirelis et ZinzSnie est un

insipide conte de fee qui moisit depuis dix ans dans quelque

boutique de libraire, et k qui Ton a mis un titre avec I'annee 1765

pour tacherde s'en defaire dans cette foule de nouvelles brochures

qui paraissent depuis quinze jours.

— Jetezau feu, avec le conte de Mirelis, la Comtesse, coml-i^a.-

rade en un acte et en prose, remplie de sottisesetde platitudes ^

— M'"* la marquise de Mauconseil envoya au commence-

ment de cette annee a M. lecomte d'Argenson, ancien ministre

de la guerre, uneespfece d'optique representant, outre quelques

tableaux all6goriques, tous les monuments publics commences

ou achev6s sous son minist6re. Ges tableaux paraissaient suc-

cessivement I'un apr^s I'autre; chacun 6tait accompagn6 de

couplets de la composition de M. Favart. Vous ne serez peut-

6tre pas fach6 de les connaltre.

i. Par Sablier. Deuxiime ddition augmentee, 1769.

2. Londres (Paris), 1765, iii-S". Colle ne parlc pas dans son Journal de cette

pi^ce, qu'il arrangea pour le tht^&tre particulier du due d'Orleans, d'apr^s un cane-

vas de Segonzac ou de Sall6.
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^TRENNES OPTIGO-LYRIQUES

ENVOYEES A M. LE COMTE d'ARGENSON, A SA TERRE DES ORMES,

PAR M""* LA MARQUISE DE MAUCONSEIL

PREMIER TABLEAU.

LE TEMPLE DE l'aMITIEI.

Sur I'air du Cap de Bonne-Espirance, etc.

z:^Q=±3^s^e :^
Vous voy - ez dans cet op

^^^^
- ti -- que, Un pe -tit re duit char -

i
K

£=eEE^ 32i -O- rzL -oV
mant. Les Ijis que Ton y pra - ti - que,

rfci i ^^^ 22

Sont ccl - les du sen - ti ment.

^^^ ^
De rA - mi - ti6 c'est le tem - pleU

^^H^i^z:—' ^^ —-^ -|_p_ 1

j—-•—

'

-^pq
k'

-l-H—--^
o— rJ

1

L'en - ceia~te

^^2^^
n'en est pas am -. pie,

:r^ -o

Maid sont ad - - mis

it: M ^^
Que francs et loy - aux a - - - - mis.

1. Le tableau du Temple de I'Amiti^ repr(5seiitait le boudoir de la dame qui a

CDvoy6 les ctrennes. (Griuh.)
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Ceux qui n'en ont que le masque

Sont bannis de ce s6jour;

La plus 16g6re bourrasque

Les fait connaltre en un jour :

Tels amis sont en grand nombre,

Mais semblables h notre ombre :

Quand on avance elle suit,

Quand on recule, elle fuit.

Ce temple par la Constance

En tout temps est habit6,

Sans que la plus longue absence

Nuise h la fid61it6.

On y lit cette devise :

Pres ou loin Hen ne divise.

Un autel est au milieu,

Cet autel attend son dieu,

Le dieu que Ton y desire

Est Tobjet de tous nos veux :

Loin de lui chacun soupire.

Sans lui peut-on etre heureux?

Aprfes une longue attente

Nous aurions Vkme contente,

Et le dieu serait present,

Si vous n'6tiez pas absent.

DEUXIEME TABLEAU

LA PLACE PE LOUIS QCINZE

m ^
De Louis Quin - - ze^^^ c'est

f—^^ ±

zSBtz

la

^

pla — ce. A vous est

^ -g —g—

^

^^
da ce grand pro jet, Ce rao - nu
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1221

T-
-^

ment que rieii n'ef - fa -

^=^i te i^
De votre zk le - tait I'ob -

5^
i^

-^ 1S1 * p-

jet Vous eii rend gra

t-^ ^
-/?h:K-

-jet. Pout bon Fran -

1—

N

- -Qais, tout bon su -

—p
r—7-—r—^^^""

-r~^ f
t7 -1 'L-—

V

1
—1

—

/
—

'

iS>
—

^

ce. De vo - tre

t±L

temps Lou — is

i -Cf-*-

fut nom -~ ni6 Le Bien — Ai - - - - m6.

TROISIEME TABLEAU.

LES INVALIDES.

P

PREMIER COUPLET.

Sur I'air : Tout le long de la riviere.

-P
e

Le bord

/

de la

y
Sei - ne

^^^^
Offre k vos re - - gards Le no ble

^ E
do - - - mai - ne Des su - jets de Mars.
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i ^ l^=tr

Toos ces bra - ves ca ' ma •• ra -• des

W
f^^^^H

Se ras - - - sem - blent tous Dans ces bel

^^tt

les pro - mo - na - des Qu'on no doit qu'Ji vous.

SECOND COUPLET.

Sur I'air : On ne s'avise jamais de tout.

^°-^p^ P^^R
Vous re— gar - dez a - vec un ceil de

m ^^^^
p6 re Get a - -'- si - le, tem - pie d'hon

i K :ft :h: ^^h:

neur, Od nos sol - - dats ont droit par la va -

^
)?=(/- 3t E ^^:

- leur, Le cou - rage et I'ar deur mi - li - tai

^^m
^

Clia - cuu pour vous for - maut des

_l

'^

baits

3̂5: m
Se rap

=1^
pel - - - - le Vo tre^

z6 - - - le i'our laurs in - - - 16 r6ts; Con - tent

~^m ^
dans cot - - te re - - - trai te, On ne re -
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W^ ^p=^
- gret - te Que vos bien - faits, On n'en - r6 -

- p6 - - - te Que Ics ef fets.

QUATRIEME TABLEAU.

NEUILLY.

(Maison de campagne de M. d'Argenson.)

i

PREMIER COUPLET.

Sur I'air : Un inconnu pour vos charmes soupire.

-fit^^E ife^g V-—I-

Om - bra — ges frais, bois 6

y~ ^ m
t

pais et tran - quilles, Pa lais su per -

^ ^
- bes, ob - jets d^ li ci - eux

;

^r^g ?z: ^^
Jar — dins fer - - ti les

,

char — mes des

^^^r^^^̂ m
yeux

,

Ah ! yous se - - - - ri - - ez le vrai s^ - jour des^ '^^

^
Dleux, si

—1»

vo tre inaicre ha - - - bi

F=r^f-r-H i

tait ces

VI.

a si— les.

\H
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CINQUIEME TABLEAU.

STMBOLE o'aHITIK : UN ORME ENTOURE d'UNE VIGNE

PREMIER COUPLET.

hi^^
Cou - ron - n6 d'un 6 - - pais feuil -

m ^^ ^
la — — ge, Un orme 6 tea - - dait

•^6-fh ^
-•L

ra - - meaux , Aux ber - - gers il of-

kt m^-^n 3£T

— frait I'om - bra - - ge , II don - nait asile aux

m ^
li f \W

3C^ £
01 - - - — seaux ; Ser - - vait d'a - - bri pen -

± ^ E^^^-H-

dant I'o ra -- ge, De 1'6 - te

^^m ^^^^
cal mait les ar - - deurs Et des

FF=FP?^^^I^\=i=s
z±±

vents r6 pri

'^==P=;^^
mait la rage

,

-f

Pro - - - t^ - geait les fruits et les fleurs.
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DEUXIEME COUPLET.

Sur Tair : Tout roule aujourd'hui dans le monde.

163

rfi:
-?^^2- zzst =f ;^

TfMr- t 1

A Ten - tour

h—i 1

on

—K-n

ne

—1—
voit

-fi^ d -TJ——1
1\^-\— r . #^ -1

^S-——

^

#rt^ 1 -
1 tf* • -^ >• . _i

que - f6 - - tes, Les a qui - Ions en

^^ ^==^F^^>=^^
sent ja loux; La gran - deur ex - pose

5= isq^!:^^ 11 Etjcfct
aux tem pS -- tes Et' I'orme en e --prou-

nzTr

^
^ . J-

h- lizzi

- ve les coups; Mais son sort n'a rien

n^TV ^^ Etet^g
de fu -- -nes te; N'est-il pas as - - - sez

S ^
che encor? Vrais a mis^^^^H

sont ce qui lui res te. Vrais

9fe^^z==r-M rr^-^ H—Ml
•fe fl^ . J J -^ &L«-_6J \

a mis sont plus qu'un tre sor.
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TROISIEME COUPLET.

Sur I'air de Grimaiidin.

f i ^
U---ne vi--- gne qui Teu -

^—g^

—

^^
1
—3 J —J r^—

'

- bras — - - se £ troi -- - te ment

[/ <^-^'
1

/>N ^ 1^ —r f o J
(^"^ \- F

—

\

Q
1

m. -~o J
« ' r

Daas ses bran - dies s'ea tre- -la ce

''^^ d—'-

Plus for te - ment

,

£t Ton ne^^E^gj
^ ^

peut Ten d6---ta ch3r Sans

^W '--^^ g =^ 22:

r
truireia de et I'ar - - ra - chcr.

QUATRIEME COUPLET.

Sur Pair des Pelerins de Saint-Jacques.

^^^=-]=^
Sym - bo le d'a

i^^ ^ #
— ti6 fl d6 le^ ^ #:

=F

Pour tous les

tetrps, Get - te vi - gne sert de mo -
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m r^-n^ ^
d6 le aux coeurs cons - - - tants.

-(- ^ -a-o^

Tout est mu -

— able et pas - - sa - ger Dans la na -

± --^
tu - - re

;

Mais la for - - - tune " a beau chan

^rO- ^^^^^
• ger, L"a - mi - ti6 tou -jours du -ro

SIXIEME TABLEAU,

LES OUMES.

(Torre de M. d'Argenson.)

PREMIER COUPLET.

Sur I'air : Jardinier, ne vois-tu pas.

-rfMh ^ ^^ m
Doux plai - sirs, oi cou - - rez

r&fc ^m (*-—1» ^
• vous Sous tant d'ai — ma • bles for mes ?

i^j-r^ ^^ #
— ^-f

Dans un sd - - jour fait pour nous; Nous al -

^(7 * f
"- r

f

>L 1^- M ^ s • " J ' rJ
yl\) ' m *

.

if «^

Ions en ren - - dez vous Aux

Z^I^

m =^^}-
^ 3z:

-mes, aux or - - - me«, anx
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DBUXIEME COUPLET.

Fuyant de la gravity

Les regies uniformes,

La franchise, la gaiet6

Sont avec la liberty

Aux ormes, aux ormes, aux ormes.

TROISIEME COUPLET.

m :f^=f^=x ^
Dans cet a si le

^^mtmXL

ai - - - ma ble, Tout char - - me les loi -

-I—r-^m^^^^^^m
sirs. C'est un bon - - hour du - - - - ra - - ble Qui

^^^
rem plit los d6 - sirs.

^=

W- ntzii

Un

-# ^
?—

K

pliijlj_;;;- lo - - - soplie, rn sa ge, Qui du

^ i iT ^ ^ r H
^J;;m

temps sait jou ir, Cueil -

^E^r^e^^^
le sur son pas sa ge Les

^^P g ' 7=

po - - - - ses du plai

QUATniEME COUPLET.

Jamais le triste usage

D'un sourire appret6
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N'y fait sur un visage

Grimacer la gaiet6.

Le plaisir s'y partage,

Et Ton rit de concert,

L'esprit est sans nuage,

Le cceur k d6couvert.

CINQLIEME COUPLET.

Une gaiet6 l^gfere

Se joint au sentiment,

La raison y sait plaire

Sous un air d'enjoument;

Par une Muse fine i

Le plaisir est chant6,

La sagesse badine

Avec la volupt6.

SIXIEME COUPT.ET.

Par une 6troite chaine,

Les coeurs y sont unis

;

Les froids 6gards, la gSne

En sont toujours bannis,

Sans que jamais on craigne

Un retour dangereux;

C'est Ih qu'amiti6 r6gne,

C'est Ik qu'on est heureux.

SEPTIEME TABLEAU.

LA BIBLIOTHEQUE.

PREMIER COUPLET.

Sur I'air : Mettez voire nez dans mon cuiy

Dit la perdrix d table.

-0-*-

^^=^i^

±
Cot ob - jet pr6- sente

3^=

^^^3
f-

yeux Le r6 — duit d'ua phi • lo ---so --phe,

1. M. de Moncri£. (Grimh.)
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?
Noil d'uu mi san - thrope en— nuy - - - - eux

Dont I'humeur nous a - - - pos - - tro phe.

T=«:

II a sur la so ci - - ^ t4, Tou-

^ ^
1^

^#fc^^
jours sou hy po th6 que, Les lois

^ ^
de I'hu — - - ma - - ni te For - ment^^

b̂i - hli - - - th6 que.

DEt'XlEME COUPLET.

C'est \h que d'employer son temps
II conserve I'habitude,

C'est 1^ qu'il juge les savants,

Qu'il se livre a leur etude :

II connait de ce qu'ils ont fait

La valeur intrinsfeque

;

On pourrait de ce qu'il sait

Faire une bibliotheque.

zOdtn

$

TnOISIEME COUPLET.

Sur Fair : Dans le fond d'une ecurte.

mr:^P=g ^F=M^^=m

^^Sa vez — vous quel est le

i -X-

mal —• tre De so - - - jour en - chan
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-l—=±
3Jtz!^3 2 g ^

— t6? A plus d'u ne qua — H - - - . t6

» j=iz [_i_L u-i I^ ^-^

Vous pour — rez le re • - - con nal - - - tre

;

::Q±:

^ ^ ^c *
^-r

~^-iH
Je n'en di -

1 H

- rai pas le nom,

#^—j^5
—

P 1 k,- ri

—

V ej *
J i" J . <2 j-j

•>
. i—^—*!

—

a

m
Je lui d6 - --plai-- rais peut - - - 6 tre;

n'en di rai pas nom,^^ m
Mais e - - - - cou tez ma cliaa - -

QUATRIEME COUPLET.

^̂ ~
h f\ h is. =1^

A do vi du sol -

-U N . V-^
±

- dat, Du ci - - toy -- en , du ma - - - - gis --

^^^^m^f^̂
— trat, Sur tous ses de voirs dS - - - 11 ~

^
cat, II ser — vit sson prince et I'E^ ŜEE^-Oi—i.

- tat. A aiaint in grat II a fait du
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m F=F=F?
bien sans clat, Et quand le des

m ^ r=^r=^̂

m
ferme et rien no I'a - - bat. En ci - - tant les ver

^ ^ -h-

- tus Dant les sa ges sont

^P :h:

t6

t
• tus, Sans qu'il soit be de

]tl -O

pom, On con -nait d'a bord le pa trou.

1765

JANVIER

Reflexions sur la trag^die.

1" Janvier 1765.

La trag^die etait chez les anciens une institution politique,

un acte de religion ; chez nous, c'est une affaire d'amusement

pour faire passer quelques heures de la journee aux d6soeuvres

dont les capitales et les grandes villes sont remplies. En Grfece

et a Rome, le peuple assistait aux spectacles en corps ; en se

rendant au theatre, il satisfaisait a un devoir. Dans les gouver-

nements modernes et Chretiens, une partie des docteurs de la

science absurde regarde la fr6quentation des theatres comme
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un crime, et il faut convenir qu'en cela ils sont au nioins conse-

quents dans leurs ideas. Au reste, ce n'est point le peuple qui

Mquente chez nous les spectacles : c'est une coterie particuli^re

de gens du monde, de gens d'arts et de lettres, de personnes

des deux sexes a qui leur rang ou leur fortune a permis de cul-

tiver leur esprit; c'est I'elite de la nation a laquelle se joint un

tr^s-petit nombre de gens qui tiennent au peuple par leur etat

ou par leur profession. II r^sulte d'un but si divers une diffe-

rence qui a du n6cessairement influer sur le caractfere de la

tragedie moderne. II ne faut pas croire qu'etant devenue un

passe-temps et un jeu elle ait pu conserver la dignite et I'im-

portance d'une institution publique et religieuse. Si le peuple

d'Ath^nes ou de Rome pouvait voir representer nos tragedies les

plus path6tiques, celles que nou3 nommons des chefs-d'oeuvre,

il les jugerait, a coup sur, destinees a Tamusement d'une

assemblee d'enfants ; encore, le fils d'un citoyen romain qui

aurait recu une education liberale ne ferait que se moquer

de nos petits ressorts, de nos petites maximes, de notre petite

emphase, de toutes ces pompeuses misferes qui entrent dans la

composition d'une tragedie moderne, et qu'il trouverait peu

dignes d'amuser son enfance ; car ces enfants ayant re^u une edu-

cation conforme aux principes de I'^tat, convenable a un peuple

maitre et arbitre du monde, avaient la tete plus mure et plus

formee en prenant la robe virile que ne I'ont souvent nos hommes
faits apr^s une longue et penible experience. La seule dispropor-

tion de profession des faiseurs de tragedies a Athenes et a Paris

pent faire concevoir I'intervalle immense qui doit se trouver entre

leurs ouvrages. Chez les Grecs, le poete 6tait un homme d'Etat

qui, apres avoir vieilli dans les emplois les plus importants de la

republique, consacrait lesrestes d'une vie glorieuse k I'instruc-

tion du peuple en composant des tragedies. Comparez a un tel

personnage nos poetes les plus celebres, le grand Gorneille, le

divin Racine, I'illustre Voltaire, et croyez que le respect public,

I'importance de la profession, influeront puissamment sur le

caract^re des productions, et ne permettront jamais a nos mo-

dernes de lutter contre les anciens avec avantage. La tragedie

grecque restera eternellement une 6cole de morale et de philo-

sophie digne d'etre fr6quent6e par des hommes; la notre sera

toujours un repertoire de lieux communs et de maximes futiles.
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Ce n'est pas le genie qui aura manqu6 k nos poetes; mais

I'esprit de religion et de gouvernement aura en tout lieu degrade

Tart dramatique. Nous avons done fait un insigne paralogisme

conlre le gout, lorsqu'a la renaissance des arts nous avons in-

troduit la tragedie ancienne sur nos theatres. 11 fallait sentir

qu'elle ne convenait ni au but de nos spectacles, ni au temps,

ni aux lieux de leur representation ; il fallait voir que la trag(?die

ainsi denaturee deviendrait bientot un jeu d'enfant. G'est ce

qui est arrive. Notre tragedie a un code particulier de lois;

les evenements s'y passent et s'y enchainent autrement que

dans le monde moral. Les personnages agissent par d'autres

motifs que ceux qui d6terminent les actions des hommes; leurs

discours ne ressemblent point a ceux que I'interSt, la passion,

la verity de la situation inspirent : tout le syst^me de la tragedie

moderne est un syst6me de convention' et de fantaisie qui n'a

point de module dans la nature. Si un homme sense vous ra-

contait serieusement qu'il s'est passe en tel lieu de I'Europe

un ev6nement important de la manifere dont ils se passent dans

nos tragedies les mieux intriguees, cet homme vous ferait pitie

avec son conte. Si un ministre, un homme d'l^tat discutait une

grande affaire dans le gout de la fameuse scfene de SertoriuSj

qu'on entend citer sans cesse comme un chef-d'oeuvre de

politique, vous le croiriez menace de tomber en enfance ; si les

discours d'un homme en detresse, ou en proie a une passion

terrible, ressemblaient le moins du monde k une tirade tragi-

que, au lieu de vous interesser ils vous feraient rire.

Tout est devenu faux dans notre tragedie. La faussete des

evenements a ete 6tayee par des discours emphatiques et sen-

lentieux ; le naturel, la verite, la simplicite, ont absolument dis-

paru; I'instrument m^me dont on s'est servi pour le langage

dramatique repugne aux premiers resultats du gout, qui ont le

bon sens pour base. Si unpoetes'etaitaviseaAth^nesd'ecrireune

tragedie en vers h6roTquesou alexandrins, on lui aurait reproche

d'ignorer les Elements de son'art, et on I'aurait siffle. Les Grecs

avaient le gout trop d^licat et trop perfectionn6 pour ne point

sentir qu'il faut a la poesie dramatique un genre de vers qui

I'eloigne le moins qu'il soit possible du discours ordinaire, qui

lui en conserve le naturel, la concision, la flexibility. L'iambe

avait tousces avantages; sans cesser d'etre mesure, il conser-
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vait tous les caracteres du discours ordinaire : il reunissait la

v6rite de la nature et le mensonge de I'imitation.

Les vers alexandrins et rimes des tragiques frangais ont fait

disparaitre ces avantages. Le vers alexandrin est trop long, trop

nombreux, trop harmonieux, trop fait, trop arrondi pour con-

venir a la simplicite et a I'energie du discours dramatique.

Dans les moments tranquilles, ce vers a trop de pompe, il est

toujours fastueux; dans les moments passionnes, il empeche le

discours de se briser avec la souplesse et la rapidite qu' exigent

les diverses agitations de I'ame; il force, pour ainsi dire, la

passion a une marche uniforme et cadencee. Son excessive lon-

gueur a introduit sur le theatre la poesie des epith6tes, si

oppos^e a la verite du dialogue
; presque toujours le premier

vers n'est fait que pour le second. Le sens finit, et de cette

manifere de defiler deux a deux resulte la monotonie la plus fati-

gante. Qu'on Use les plus beaux vers de Racine; comme ils

remplissent et charment Toreille! Mais c'est un ramage; ce ne

sont pas les vrais accents de la nature ; elle a je ne sals quoi de

moins beau, de moins arrange, de plus sauvage, de plus sublime

que j'aper^ois dans les beaux morceaux de Shakespeare, et que

je cherche en vain dans nos poetes tragiques. Un fameux artiste,

Allemand d'origine, mais qui a v6cu et qui vient de mourir a

Londres, le cel6bre Hogarth, connu par le genie et I'esprit de

ses compositions, aecrit un ouvrage sur le beau, rempli d'idees

extraordinaires*. On yvoit, entre autres, une estampe ou un

maitre de danse francais est vis-a-vis la belie statue d'Antinoiis

;

il s'occupe a lui relever la tete, a lui effacer les epaules, a lui

placer le bras et les jambes, a le transformer, en un mot, en

petit-maitre elegant et agr6able : cette satire est aussi fine

qu'originale. Je doute cependant que notre cel6bre Marcel eut

touch6 k la contenance d'Antinoiis; mais mettez a la place

d'Antinoiis la statue de Melpomene I'Athenienne, et nommez les

maitres de danse Gorneille et Racine, et le symbole ne s'6car-

tera pas trop de la verite.
^^

Je suis convaincu que la tragedie francaise restera depour-

vue de naturel aussi longtemps quelle emploiera le vers

1. N6 en 1697, mort en 1764. Son Analyse de la beaute, Londres, 1793, a 6te

traduitc en frangais par Janscn, an XIII (1804), 2 vol. in-8. (T.)
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alexandrin. Sa monotonie et sa fausset6 influeront jusque sur

la disclamation et le jeu des acteurs. L'une deviendra un chant

insipide et uniforme, I'autre une affaire d'apprSt et de ressort,

de sym6trie et d*(5l^gance, et tout r6pondra parfaitement a la

fausset6 du ton : il est impossible que le geste ne soit pas

maniere lorsque le discours Test toujours. Le veritable discours

th6atral est un melange de gestes et de paroles. G'est la le

caract^re du langage de la nature ; le visage, la contenance,

Taction, parlent toujours autantetplus que labouche. A mesure

que la passion s'accroit et se developpe, elle n'emploie plus

que quelques mots energiques et rares ; mais elle a une infinite

de gestes plus 61oquents etplus terribles que les plus sublimes

discours. Dans les beaux morceaux de Shakespeare, vous

trouverez ces intervalles d'un mot k un autre qu'un acteur de

genie peut seul remplir; mais dans les beaux morceaux de

Racine, il ne reste rien a faire a I'acteur ; le poete a tout dit

:

il est parfait ; mais il est froid en comparaison de celui qui,

sachant imiter la marche de la nature, sait aussi produire

comme elle des impressions profondes et durables.

Yoilk des reflexions que j'offrirais a la meditation de M. de

La Harpe, si j'avais Thonneur de le connaitre. Elles peuvent

servir k un jeune poete dramatique ; elles pourraient du moins

lui en faire naltre de meilleures. M. de La Harpe vient de faire

imprimer son TimoUon ; vous y trouverez tout plein de beaux

vers qui me paraissent contraires a I'effet de la tragedie. Je vou-

drais qu'il reflechit sur son instrument, et qu'il eut assez de

genie et de courage pour s'ouvrir une carri^re nouvelle. On lit,

a la suite de sa tragedie, des reflexions (utiles oii il ne defend

pas sa pifece, mais sa personne. Je suis tr6s-dispose a croire

que ses ennemis ne lui rendent pas justice, car il n'est que

trop vrai qu'on n'a qu'a montrer le moindre talent pour etre

en butte k la mechancete et k la calomnie. Ces reflexions sont

bien ecrites. Je ne sais si M. de La Harpe fera jamais des trage-

dies ; mais il aura du style, et ce n'est certainement pas un

homme sans talent. II vient de. publier aussi un recueil de

poesies fugitives dont la plupart etaient deja connues *.

1 . Melanges litteraires, ou EpHres et pieces philosophiques., par M. de La Harpe,

1765, iii-!2. (T.)
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— II y a deux ans que deux femmes arriv^es d'AUemagne et

de Hollande firent par leur beaute beaucoup de bruit a Paris ; on

ne parlait que de leurs figures pendant tout le carnaval, c'etait

I'entretien de tous les cercles, c'etait la discussion du jour la

seule importante. Ghacune de ces beautes avait ses partisans,

et cela devint bientot une affaire de dispute et de parti, tant

il est vrai qu'en tout genre 11 faut qu'on se partage en moli-

nistes et en jansenistes. L'une de ces dames 6tait M""* la baronne

de Warsberg, et son nom de famille comtesse de Nesselrode

;

I'autre se nommait M'"® Pater, femme d'un riche negociant

de Hollande. On appelait les partisans de la premiere des Anti-

patersy car nous aimons les pointes. M'"* Pater vient de revenir

k Paris, apr^s s'6tre separ^e de son mari par un accord reci-

proque et volontaire. Elle a repris ici son nom de famille et

laiss6 celui de son mari en Hollande.

— On vient de donner, sur le theatre de la Gom^die-Ita-

lienne, un opera-comique nouveau, intitule le Serrurier^.

Si la police n'y met ordre, toutes les professions passeront

en revue sur ce theatre. Gependant, dans la piece du Serrurier,

il n'est pas tant question de sa profession que de sa jalousie.

11 voit un jeune homme venir dans sa maison faire I'amour k

sa ni6ce, et il croit que c'est a sa femme qu'il en veut. Dans

cette idee, il forge un ressort qu'il place sous la porte d'une

cabane qu'il croit destinee a leurs rendez-vous. Ge ressort doit

faire sonner une petite cloche, et I'avertir par ce moyen de

I'instant du tete-k-tete. Lorsque la clochette a sonne, il fait

assembler tout le village pour avoir des temoins de son affront

et de I'infid^lite de sa femme. On ouvre la porte de la cabane,

et Ton y trouve la femme du serrurier avec sa niece, travestie

en homme. Tout le monde se moque du jaloux, et il est oblige

de donner sa ni6ce au jeune homme qu'il a injustement soup-

^onne. Gette pi^ce, assez plate et mauv^ise, n'a fait fortune

que par un role 6pisodique. Le serrurier a un gar^on ou un

compagnon qui est son confident, et qui, pendant que son

maitre se tourmente, n'a jamais qu'une affaire, celle de manger.

W arrive avec une grosse tranche de pain qu'il ne perd pas

un instant de vue. Ge role est bien moral, et Laruette I'a jou6

1. Repr^sent^ pour la premiere fois le 20 deccmbre 1704.
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tr6s-plaisarament. Le sujet de cette bagatelle est d'un M. de La

Ribardi^re , fort mauvais auteur. M. Qu6tant I'a corrige et

arrange pour le theatre. Je parie que ce qu'il y a de suppor-

table, et entre autres le role du compagnon, est de lui : c'est

lui qui a fait les paroles du Marichal^ qui a eu un si grand

succ6s. La musique du Serrurier est faible et sans genie ; il y
a cependant quelques jolis morceaux. L'auteur est M. Kohaut,

AUemand, de la musique de M. le prince de Conti. II a eu le

plus grand succ6s ; je doute cependant qu'il r^ussisse dans

cette carriere ; il me semble qu'il n'a point d'id6es. J'aime

mieux le plus faible morceau de la piece de M. Rodolphe, qui

a 6t6 sifll6e, que le plus fort morceau de lapi^ce de M. Kohaut,

qui a eu tant de succ^s. Ce M. Kohaut a un fr^ie alne qui est

venu en France avec M. le comte de Kaunitz, et qui est un

homme sublime quand il touche le luth. Celui qui nous est

reste joue aussi de cet instrument , mais froidement et sans

enthousiasme : I'homme de g^nie est a Vienne.

— On vient de publier, en un volume de plus de quatre

cents pages, les OEuvres de thMtre de M. de La Noue ^ Jean-

Baptiste Sauve de La Noue, c61ebre acteur de la Gomedie-

Fran^aise, mourut en 1761 ; il avait quitt6 le theatre quelques

annees auparavant*. C'etait un homme d'esprit, mais come-

dien sans talent ; son jeu etait naturel et sens6, mais figure,

voix, il avait tout contre lui. II a fait quelques pieces mediocres,

parmi lesquelles sa tragedie de Mahomet II et sa com6die de

la Coquette corrig^e eurent un succes passager ; c'est ce qu'il

y a de mieux dans ce recueil.

15 Janvier 17G5.

Nous avons ici quelques exemplaires des Leitres icrites de

la montagne par J.-J. Rousseau. Get strange ecrit doit servir

de reponse aux Lettres ecrites de la campagne^ que M. Tron-

chin, procureur general de la republique de Geneve, publia,

non comme magistrat, mais comme particulier, il y a environ

\, Paris, Duchesne, 1765, in- 12.

2. II mourut le 15 novembre 1761. II s'^tait retire au mois de mars 1757.
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quinze mois *, pour prouver que tout ce que le conseil avait

fait en condamnant le livre d'iSmile 6tait conforme aux lois.

Cet 6crit d'un citoyen 6claire et sage d^concerta alors les

manoeuvres de quelques esprits remnants. J.-J. Rousseau y
etait traits avec les plus grands egards; mais il n'est pas homme
a imiter ses adversaires en quoi que ce soit. Sa r6ponse est

un chef-d'oeuvre d'eloquence, de sarcasme, de fiel, d'emporte-

ment, de deraison, de mauvaise foi, de folie et d'atrocit6;

on n'a jamais fait de ses talents un tel abus. Dans ses pre-

mieres lettres, il veut prouver qu'il est Chretien, et il fait les

plus etranges raisonnements sur la religion chr6tienne, qui

tons en d6montrent I'absurdite. II fait une dissertation sur les

miracles, qui n'a pas le sens commun, et qu'on peut comparer

a celle de David Hume pour sentir la distance d'un sophiste

a un philosophe. II dit qu'il croit en Jesus-Christ, malgr^ ses

miracles. II dit, a I'imitation du P. Berruyer, que J6sus-Christ

^tait un homme fort aimable et de bonne compagnie. II dit

que V£vangile est un livre divin, et il fait un requisitoire con-

tre Vl^vangile, ou il extrait toutes les propositions absurdes et

scandaleuses qu'il renferme. II soutient q(ie la religion chr6-

tienne convient en g6n6ral au genre humain, mais qu'elle ne

convient en particulier a aucun I^tat, et que cette opinion suffit

pour prouver qu'il est bon Chretien. II pr6tend qu'il n'a ecrit

la Profession de foi du vicaire Savoyard que pour emp6cher

la religion chr6tienne de succomber sous les coups que les

philosophes lui portent de toutes parts. II compte que le Parle-

ment de Paris se repentira d'avoir m6connu son but, et d'avoir

fletri un livre avec lequel il esp6re effacer un jour les fautes de

sa vie emigre, en le pr^sentant a Dieu au grand jugement, et

€n lui disant : « J'ai p6che, mais j'ai public cet 6crit. » Assur6-

ment, si Jesus-Christ se trouve a la droite de son p6re au

moment ou Jean-Jacques les honorera de sa presence, il lui

devra un mot de remerciement pour tons les services qu'il lui

a rendus. II est done enfin chretien indubitablement, mais

d'une mani^re si nouvelle qu'il n'y a point de d6iste, point de

sceptique qui ne puisse se dire chr6tien comme lui.

Vous trouverez en passant un 61oge fort entortill6 du roi de

Prusse, une apostrophe touchante i George Keith, c'est-k-dire

1. Voir torn. V, p. 412 et plus haut, p. 5.

VI. 12
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.\ milord Mar6chal, mais surtout une naivet6 bien grande sur

son propre m^rite, et sur le respect et sur la reconnaissance

que iui doit le genre humain. II dit aussi que Cic6ron n'est

qu'un rheteur, que Voltaire est un Aristophane, et Iui, Rousseau,

un Socrate. Tout cela serait bien fou si cela n'etait pas si

atroce. Je ne suis pas s6v6re ; je ne reproche pas k M. Rousseau

le m6pris avec lequel il traite le conseil de Geneve ; je ne Iui

reproche pas son ton satirique, violent, emport6, qui ne res-

pecte rien, et qui tombe maladroitement sur le corps des

ministres qu'il fallait manager : un acte d'hypocrisie de plus

ne devait pas couter a I'auteur. On peut comparer les Lettres

de la montagne avec V£pUre dedicaloire qu'il adressa h. la

r6publique, il y a pr^cisement dix ans S et Ton verra le plus

plaisant contraste. Ge que je reproche ci M. Rousseau, et ce

qui me parait criminel, c'est d'avoir traits la constitution fon-

damentale de sa patrie de la meme mani^re que la religion

chr6tienne, c'est-a-dire qu'il pretend qu'il faut maintenir cette

constitution, et puis, imm^diatement apr^s, il se met a la

d6molir de fond en comble. Or, ici il n'est plus question d'opi-

nions absurdes et religieuses qui n'ont aucune influence imme-

diate sur le bonheur public ; il ne s'agit pas de moins que d'ar-

mer le citoyen contre le citoyen. L'auteur declare franchement,

a la fin de son ouvrage, qu'il croit la bourgeoisie en droit et

dans le cas de prendre les armes contre le conseil, le tout pour

avoir brul6 ^mile. Get ouvrage vient d'exciter a Gen6ve une

fermentation effroyable, dont il serait difficile de prevoir les

suites. Voici ce qu'en ecrit un homme d'esprit; mais depuis sa

lettre, les troubles n'ont fait qu'augmenter, et les t6tes ne

sont pas prates a se calmer

:

« Je crois que je n'ai pas le courage de vous parler du

malheureux Jean-Jacques. Je I'aimais, je me plaisais h. I'admi-

rer, et je croyais, en lisant ses ouvrages, Iui devoir de la recon-

naissance; mais aujourd'hui, il me force de prendre des

sentiments bien difiiSrents. II vient de publier le livre le plus

ing6nieusement atroce dont on ait jamais oui parler. Je conviens

qu'il y rend justice 6, nos ministres, et peut-etre aux miracles :

il n'y a rien a dire ; mais tout le reste est un tissu de mali-

1. En Iui adressant le Discours sur I'inegalite parmi les homines.
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gnite et de noirceurs. Quelques principes vrais, des faits alt6-

r6s, exposes artificieusement, des reticences criminelles, des

consequences affreuses, tendant k d^truire noire constitution,

k nous occasionner peut-etre une guerre civile, a compromettre

I'independance de notre ^tat, qui fait tout notre bien ; enfin ce

livre me tourne la tete. 11 echaufTe en sa faveur celles de quatre

cents personnes ; il met le gouvernement, trop faible, dans le

plus grand embarras, et peut-6(re la r6publique dans quelque

danger. II y a plus de huit jours que je nepuis lire autre chose,

penser a autre chose, ni parler d'autre chose. II est 6crit a mer-

veille, ce livre ; il est adroit, s6duisant au dernier point. Le ton

de la vertu la plus pure , que I'auteur salt prendre , le rend

d'autant plus dangereux ; cependant, la passion perce lelle-

ment k travers le sang-froid qu'il affecte, que je me flatte qu'i

]a longue il desenthousiasmera les gens qui aiment un peu la

patrie. Le coeur me saigne quand je vois I'usage que Ton pent

faire des plus rares talents; je suis effraye, saisi d'horreur

quand je vois que I'hypocrisie, Torgueil et la vengeance, sont

les premiers sentiments d'un homme justement c^I^bre, que

I'Europe admire , et que, faute de le connaitre mieux , elle

honore peut-^tre du nom de philosophe. Dites-moi, au nom de

Dieu, et de vous k moi, si ce livre est lu dans Paris, et ce

qu'on en pense. Notre gouvernement sera oblige, suivant toute

apparence, de publier un manifeste pour les cours etrang^res

:

car enfin il n'y a aucun etranger qui soit oblige de croire que

Rousseau est fourbe et mechant. Vitam impendere vero ! Quelles

v6rites, bon Dieu ! Vous pouvez m'en croire, je ne suis point

du tout amoureux de notre conseil; mais, en honneur, ce livre

est I'ouvrage d'un perturbateur du repos public. Pardonnez-

moi cet enorme rabachage. I^crivez-moi, consolez-moi; nous

avons tous grand besoin parici qu'on nous fasse du bien. Avec

cela cependant nous mangeons encore quelques truites en

rognonnant, et nous rions encore du bout des levres. Lisez ces

Lettres de la montagne; vous connaissez trop bien Geneve,

vous etes trop bon patriote pour ne les pas bien juger, et ce

jugement sera mon excuse. »

L'art du sophiste le plus ordinaire consiste a faire valoir

le c6te favorable d'un raisonnement, et a en deguiser et faire

oublier le cote faible; c'est la methode favorite de Jean-Jacques

:
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il donne au conseil de Geneve, qu'il appelle une assembl6e de

vingt-cinq tyrans, la conduite atroce et souple d'un homme de

beaucoup d*esprit. II est certain qu'un homme d'un esprit

profond et subtil, d'une t6te assez froide pour ne jamais pren-

dre une fausse mesure, qu'un tel homme, s'il etait immortel,

fmirait par 6tre le maitre du monde; mais un corps, quel qu'il

soit, s'il a I'avantage d'etre immortel, ne peut jamais avoir

cette unite de concert et de volorite qui est n^cessaire au

succ6s constant des entreprises. Pour ne point sortir de

Geneve, la moiti6 du conseil est toujours dans les int^r^ts du

peuple, parce que la faveur populaire lui est indispensable pour

parvenir au syndicat et pour s'y conserver. Jugez de I'unanimite

et du secret qu'il pourrait y avoir dans les projets d' ambition

contre les droits du peuple. II faudrait encore que ces projets

eussent un motif et un but; mais, dans tout ce que Jean-Jacques

suppose au conseil de Geneve de vues odieuses, on ne voit

d'autre int^ret, d'autre profit pour ce corps que celui de faire le

mal gratuitement, de s'etablir une reputation de tyrannie et de

violence, sans rien gagner du c6t6 du pouvoir et de I'ambition.

En revanche, la conduite du peuple est toujours representee par

I'auteurcomme la conduite du plus parfaitement honnete homme

et du plus sage, qui ne salt ce que c'est que de faire un pas de

trop et d'empieter sur les droits des autres. En elTet c'est,

comme on sait, une chose dont il n'y a point d'exemple dans

I'histoire, que des boute-feu aient entraine la multitude loin de

ses devoirs et de ses int6rets, et s'en soient fait un instrument

de leurs passions et de leurs vues pernicieuses. Lorsque cette

mauvaise foi est employee dans la discussion de quelque ques-

tion oiseuse, on peut seduire le vulgaire, et deplaire, malgre la

magie de son style, aux esprits sages peu touches d'une elo-

quence qui ne sert qu'a etablir des paradoxes : tout cela est

assez indifferent ; mais lorsque cette mauvaise foi et ces talents

sont employes k troubler le repos meme du plus petit Iitat, ils

deviennent affreux et horribles. S'il y a un crime de lese-majeste

sur la terre, c'est certainement celui d'attaquer la constitution

fondamentale d'un Etat avec les armes que M. Rousseau a em-

ployees pour renverser celle de sa patrie.

Ces Lettres icrites de la montagne ne sont pas encore assez

connues ci Paris pour qu'on puisse parler de leur succ6s ; mais,
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en general, tons ceux qui les ont lues les ont trouvees en-

nuyeuses, II faut connaitre la constitution de Geneve, et m6me
les anecdotes de la r6publique, pour sentir tout le venin de ces

sophismes ; ceux qui ne savent pas ou les differents coups

portent ont regarde cette lecture comme insipide. L'auteur

menage beaucoup ,les Francais et les parlements ;
pas un mot

desobligeant contre le beau requisitoire de mattre Omer Joly de

Fleury; on voit que M. Rousseau n'a pas renonc^ k I'esperance

de revenir en France ; mais il se trompe, les Lettres de la mon-

tagne ne haterontpas I'abolition du decret de prise de corps. La

conduite de cet homme cel^bre est bien etrange : il s'est fait

catholique dans sa jeunesse, et aquarante-cinq ans il s'est refait

protestant, et il pretend avoir fait en cela un acte trfes-coura-

geux. II a cultiv6 les lettres toute sa vie, etensuite il les a defe-

r6es comme la source de toute corruption. II a fait beaucoup de

comedies, mauvaises a la verite, et qu'il faisait corriger par

Marivaux, et il a ecrit ensuite contre la comedie. A son retour

de Venise, il 6tait si peu touchy de la musique italienne qu'il

chantait les operas de Lulli avec delices;il fit lui-meme un op6ra

entierement dans le gout francais, intitul6 les Muses galantes,

mais qui ne fut point trouve assez bon pour 6tre jou6; et

quelques ann^es apres, il imprima que les Francais n'avaient

point de musique, et que, s'ils en avaient jamais, ce serait tant

pis pour eux. II donna, il y a dix ans, la constitution de sa

patrie pour le chef-d'oeuvre de I'esprit humain, et aujourd'hui

il la traite comme le chef-d'oeuvre de I'iniquite et de I'oppres-

sion. II ecrit aujourd'hui contre les miracles, et par un hasard.

unique il a atteste autrefois juridiquement un miracle fait par

I'eveque d'Annecy en Savoie. Mon cher ami Jean-Jacques, c'est

trop se nioquer du genre humain; vous avez raison de nous

trailer d'imbeciles; mais si vous nous dites sans cesse qu'il

fait nuit en plein midi, il se trouvera k la fin un homme d'es-

prit qui dira qu'il fait jour, et vous perdrez votre credit.

Un homme de bien^ qui n'avait pas lu les Lettres de la

montagne, mais qui entendait parler des troubles que cet 6crit

excitait a Gen6ve, dit ces jours passes qu'il fallait adresser a

1. Diderot. Ce projet de discours se rotrouve presque textuellement dans une
sorte de lettre adressee k Naigeon, que Ton peut lire t. XIX, p. 466 de V6-

ditioa Girnier fr6res.
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J. -J. Rousseau le discours suivant : « Vous avez sans doute bien

m^rite d'une'patrie que vous illustrez par vos talents, et il se

peut que vos concitoyens ne vous aient pas rendu tous les

6gards qu'ils vous devaient; mais Gimon, Themistocle, Aristide,

Miltiade, ont 6te trait6s plus indignement que vous par les

Atheniens, et ne se sont pas plaints. Themistocle etait presque

le fondateur d'Ath^nes, et vous n'avez point fonde Geneve; vous

n'avez pas encore, comme Miltiade, battu sur mer et sur teiTe

le grand monarque de I'Asie : si vous n'avez ni les vertus guer-

ri^res, ni les vertus civiles de Cimon, vous voudrez 6tre pour le

moins aussi vertueux et aussi juste qu' Aristide. Lorsque ces

braves et glorieux citoyens ont ete ignominieusement bannis de

leur ville, chasses de leurs maisons, arrach^s du sein de leur

femme et des bras de leurs enfants, ils s'en sont alles en sou-

haitant a leur ingrate patrie des hommes qui I'aimassent autant

qu'eux, et qui la servissent mieux. Aucun d'eux s'est-il avise

de s'en venger, d'armer citoyen contre citoyen, d'ensanglanter

les rues, les places publiques, les temples? Et s'il arrivait qu'il

y eut une seule goutte de sang de vers6e, un seul citoyen

d'egorge dans Geneve, I'injuie faite a votre fJmile meriterait-

elle une si horrible reparation? Je sais que vous ne manquerez

point d'61oquence pour me montrer que Themistocle, Aristide,

Miltiade, ont fait ce qu'ils devaient, et vous aussi, et je sens

qu'il faudrait avoir tout votre art pour vous repondre; mais ce

que je sens encore mieux, c'est qu'il en faut beaucoup pour

faire votre apologie, et qu'il n'en faut point pour faire celle de

Themistocle et de Miltiade : il me faut les plus grands efforts

de raisonnement pour vous trouver innocent, et je trouve les

autres innocents, justes, vertueux, sansy reflechir. » J.-J. Rous-

seau ne serait pas d'accord sur les moindres services. Qu'est-ce

que les victoires de Themistocle et de Miltiade en comparaison

de ses ecrits? II a honore, dit-il, sa patrie dans toute I'Europe.

Avant lui, le nom genevois etait presque un opprobre; Geneve

n'est devenue illustre et respectable que depuis qu'elle a vu naitre

J.-J. Rousseau : sa modestie 6galeses services. Un assez plaisant

contraste encore, c'est de voir M. Rousseau raettre le feu dans sa

patrie, au moment oii il s'est fait legislateur de la Corse. II passe

aujourd'hui pour constant que ceite lettre de Paoli qu'il a recue est

I'ouvrage d'un mauvais plaisant qui a voulu s'amuser a ses depens.
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— Anne Grandjean, n6e k Grenoble, est baptis6e, etelevee en

fille jusqu'a I'age de quatorze ans. Elie ^prouve alors un chan-

gement et des revolutions qui lui donnent, ainsi qu'^ ses parents,

des doutes sur son sexe. Le confesseur est consults, et decide

qu'il faut habiller Anne Grandjean en gargon. La voilk done

m^tamorphosee en Jean-Baptiste Grandjean. Son gout pour les

femmes, son aversion pour les hommes, paraissent autoriser ce

changement. Jean-Baptiste Grandjean, apr^s avoir fait quelque

temps r amour k M'"' Toinette Legrand, epouse de bonne foi, et

sous le consentement de ses parents, M"" Fanchon Lambert. Ce

mariage dure deux ou trois ans. Les 6poux s'etablissent k Lyon.

Le sort y conduit aussi iM"* Toinette Legrand, premiere mattresse

de Jean-Baptiste Grandjean. Celle-ci, plus exp6rimentee que

M'"* Fanchon Grandjean, lui apprend que son mari n'est pas un

veritable homme. Cette insinuation donne des scrupules aux

deux epoux. lis s'adressent de nouveau k I'l^glise. Tandis que

le directeur examine, balance, consul te les canons et les decre-

tales, I'afTaire fait du bruit a Lyon. Le substitut du procureur

general s'en empare; il est assez bete pour intenter proems d'of-

fice contre Jean-Baptiste Grandjean, et les juges de Lyon sont

assez Welches pour condamner un pauvre diable qui ne salt s'il

est fille ou garcon, au carcan, au fouet et au bannissement, en

quail te de profanateur du sacrement de mariage. Apparemment-^

que I'auguste tribunal de Lyon a juge de la n6cessite la plus

urgenle d'elTrayer, par une punition severe, les filles qui pour-

raient etre tentees d'epouser des filles, ou plutot, en confirmant

les conclusions de leur procureur general, les juges de Lyon ont

voulu prouver qu'on pouvait 6tre plus bete que lui, ce qui

n'etait pas aise. Quoi qu'il en soit, Jean-Baptiste Grandjean a

appele de ce jugement au Parlement de Paris, qui vient de le

casser, renvoie le dit Jean-Baptiste absous de I'accusation,

declare son mariage nul, et, pour montrer a son tour un petit

bout d'oreille, lui ordonne de reprendre I'habit de femme. Cette

derni6re clause est assez 6trange : car, suivant la description

qu'on nous donne des organes de generation dudit Jean-Baptiste,

s'il n'est pas homme, il n'est certainement pas femme non plus ;

c'est un parfait hermaphrodite, et comme son gout pour les

femmes pr^domine, et qu'il n'en a jamais eu pour les hommes,
il est evident que I'habit de femme lui donnera toutes sortes
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de facililes de se satisfaire. Certains chanteurs d'italie ont la

reputation d'etre agreables aux ferames, independamment de

leur voix; Jean-Baptiste, redevenu Anne Grandjean, sans savoir

chanter, pourra avoir les m6mes agrements et les memes
avantages.

M. Vermeil, jeune avocat, a defendu la cause de Grandjean

dans un M6moire imprime. Ge Memoire est plat et mal fait : il

n'a pas mSme la clarte et la precision qu'on est en droit d'at-

tendre d'un avocat. La description du sexe de Grandjean est

faite en latin, que M. Vermeil n'6crit pas tout k fait aussi pure-

ment que son ancien confrere, un nomme Ciceron, de Rome*.

Cette affaire n'aurait jamais du faire un sujet de proc6s public

dans un siecle eclaire. Je me souviens qu'un patre fut accuse,

il y a quelques annees, de crime de bestialite devant le conseil

de Berne. Nos sages ancetres,_conduits par le flambeau du droit

canon, ont etabli dans toute I'Europe le supplice du feu en

reparation de ce crime. Le conseil de Berne ne jugea pas a

propos de se conformer k cette antique sagesse. II fit chasser le

patre, et imposa dix 6cus d'amende a toute personne qui oserait

parler de son crime. Les juges des Welches devraient bien

voyager quelquefois chez leurs voisins.

— On vient de graver le profil de M. Hume, d'apres le

dessin fait par M. Cochin.

— On a donne sur le theatre de la Comedie-Italienne ^

deux ou trois representations d'une mauvaise piece en trois

actes et en vers intitulee la Matrone chinoise. Le conte de la

Matrone d'Jiphise, qu'on pretend etre connu aussi a la Chine,

a servi de sujet. Le mari de la matrone chinoise fait semblant

1. Ce Memoire est fort rare et Qu^rard ne le mentionne pas dans les oeuvres de

I'auteur, mais Colle {Journal, t. Ill, p. 6) nous a conserve le texte de cette des-

cription :

Intra pudendl labra, supra meatum urinarium, carnosa qucedam moles ins-

picitur, speciem membri virilis prm se ferens, sese arrigens cum delectatione in

conspectu fceminw, et flrma stans in coitu. Crassitudine digiti, cum arrecta est et

extensa longitudine quinque transversorum digitorum quantitate, in summitat&

ntentulw vel membri virilis, apparet glans cum preputio, sed non est glan&

perforata, ideoque nullum semen per hanc emitti potest. Intra mentulam et in

orificio vulvw ambo apparent globuli testiculorum ad instar ; exiguum autem

est vulvcB orificium, pene digitum admittens, nee per hanc menstrua fluunt nee

ulla sensatione jucunda commovetur, nee semine feminino irrigatur.

2. Lc 2 Janvier 1765.
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de mourir, se fait enterrer, et reparait ensuite sous une autre

figure pour faire I'amant de la veuve. On ne peut rien voir de

plus plat et de plus bete. Le poete est M. Lemonnier, auteur

des paroles du Cadi dupd.

— On a donne sur le m^me theatre* Arlequin et Camtlle,

esclaves en Barharie, com6die italienne en trois actes, par

M. Goldoni. On dit que c'est la derniere que ce c6l6bre auteur

fera pour Paris, et que nous allons le perdre. Cela fachera

quelques personnes qui aiment la langue et la litterature ita-

liennes, et qui se plaisaient a voir les pieces de Goldoni ; mais

ce gout n'est pas assez g6n6ral a Paris pour qu'on s'apercoive

de la perte que Ton va faire.

— Nous sommes accables d'un grand nombre de mauvais

romans qui ont paru coup sur coup depuis un mois. Jetez au

feu :

FAnny^ ou VHeureux repentir^ histoire anglaise.

Rose, ou les Effets de la haine, de Vamour et de VamitUj

en deux parties *.

Zc'laskim, histoire amiri caine , ou les Avenlures de la mar-
quise de />***, avec un discours pou r la defense des romans,

par M. B., quatre parties.

La Capucinade, histoire sans vraisemblance, par frere

Discret ', estun recueil d'aventures obscenes 6crit pour I'amu-

sement d'une vile populace. U faut 6tre plus vil qu'elle pour

6crire de si infames platitudes. L'auteur a pris occasion du

proces des freres contre les p^res capucins, pour peindre les

derfeglements de ces coquins en faisant I'histoire d'un pretendu

frere qu6teur.

— II ne parait encore que deux volumes des Voyages de milord

C^ton dans les sept planetes, ou le Nouveau Mentor, traduit par

M""* R. R., mais on nous promet encore cinq autres volumes de

cette rapsodie, ou Ton peint all6goriquement les moeurs et les

travers de Paris. C'est, comme vous voyez, une tournure toute

neuve ; elle n'a 6t6 copi^e d'apres Swift que par quatre, cinq ou

1. Le 13 Janvier.

2. Par Desboulmiers.

3. P. J. B. Nougaret. Rcimpr. avec corrections sous le titre de : Aventures galantes

du frdre Jerdme, capucin. Paris, an V, in-S". Nougaret fut mis h la Bastille pour

ce roman.
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six cents mauvais auteurs, parmi lesquels le n6tre m6rite une
des premieres places.

Ce qu'il y a de passable dans celte foule de romans, ce sont

les Mhnoires en forme de lettres de deux jeunes personnes de
qualitd, en quatre parties, par I'auteur du Danger des liaisons

qui s'appelle M™^ de Saint-Aubin. Ce roman a eu une esp^ce de
succfes parmi les femmes. Elles y ont trouve de rint6r6t; mais
il est bien faiblement et bien mal ecnt.

On a rassembl6 dans la Bibliothdque des g^nies et des f6es,

en deux volumes, plusieurs contes et historiettes de feerie qui

se trouvaient disperses dans les Mercure ou dans d'autres bro-

chures, et qui heureusement 6taient oublies. Bonne lecture pour

ceux qui ne cherchent qu'a tuer le temps.

On a fait une nouvelle edition revue et augmentee (c'est

la sixi^me) des Pensees de Gic6ron, traduites pour servir a I'edu-

cation de la jeunesse, par M. I'abbe d'Olivet, de I'Academie

francaise. Get academicien a augmente sa nouvelle edition

d'un 6crit relatif k I'^ducation, qu'il soupQonne etre du c6l6bre

Bossuet ou de quelqu'un de ceux que Louis XIV employa a

I'education de son fils unique. Get 6crit, inconnu jusqu'a pre-

sent, se trouve plac6 a la tete du recueil.

— M. de Voltaire a illustre la memoire de feu M. Vade en se

servant de son nom pour la publication des Contes charmants

"de I'hiver dernier. Gela a donne occasion de recueillir les

contes et pieces fugitives et posthumes du veritable Vade, qui

s'appelait Jean-Joseph, et qui est bien loin de valoir ses fr^res

cadets Guillaume et Antoine. On vient de publier sous le nom
de Guillaume deux nouveaux contes en vers, le Bijou trop peu

pay6 et la Brunette anglaise^. Gela est ecrit assez facilement,

mais cela n'a rien de piquant. II n'est pas plus aise d'usurper

avec succfesle nom de Guillaume Vade que eeluideM. de Voltaire.

— II y a une nouvelle edition du Dictionnaire philosophique

portatif, qui est augmentee entre autres de huit articles nou-

veaux dont voici les titres : Catichisme du jardinier, Enthou-

siasmej Libert^ de penser, Nicessiti, Persecution, Philosopher

Sens commun, Tolerance, seconde partie. Dans tous ces mor-

ceaux, on reconnait la m^me touche.

\. La Brunette anglaise est de Cazotte.

I
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FfiVRIER

1" fcvrier 1703.

La trag6die bourgeoise de Barnevelt, on le Marchand de

Londres^ a eu du succ^s en Angleterre et de la reputation en

France. Un jeune homme, neveu d'un honnSte n^gociant, est

entrain^ au crime par une malheureuse passion ; de precipice

en precipice, il se laisse conduire a sa perte, et se determine

enfin a assassiner et k voler son oncle et son bienfaiteur pour

secourir une infame et perfide maitresse. II recoit la peine due

a son crime, et subit son supplice au milieu des plus cruels

remords. Voila sans doute un horrible sujet, et nos gens d6-

licats s'ecrient qu'il faut envoyer a la Gr^ve ceux qui desirent

de tels spectacles. Malgre leur aversion pour un genre qui

transformerait nos theatres en lieux de supplice, en prisons et

autres endroits oii la nature humaine se raontre dans I'etat le

plus affreux et le plus abject, le Marchand de Londres a tou-

jours conserve de la reputation : c'est qu'il est rempli de traits

de genie, et cela me confirme dans I'id^e que j'ai depuis long-

temps que tous les sujets sont 6gaux, pourvu que I'auteur ait

du genie. M. Anseaume, souflleur de la Comedie-Italienne, a

entrepris de traiter ce sujet sur le theatre de Paris, et d'en

faire une comedie en musique, dans le genre de I'opera-comi-

que, qui s'est 6tabli en France depuis quelques annees, ou Ton

chante des airs, et ou Ton declame les scenes. M. Anseaume

s'6tait dejk essaj^e avec succfes dans ce genre. II est I'auteur du

Peintre amoureux de son mod(He, de Mazet, des Deux Chas-

seurs et la LaitUre, qui ont tous eu beaucoup de succ^s; mais

ici il a pris un vol plus haut, et il a voulu s'elever jusqu'a la

veritable comedie. Son essai a et6 couronne par le plus grand

succ6s. Sa pi6ce, intitulee VJ^cole de la jeunesse^ ou le Barnevelt

francais, vient d'etre jou6e, avec les plus grands applaudisse-

ments, sur le theatre de la Comedie-Italienne *. Elle est en trois

actes. M. Anseaume, en voulant lui conserver le titre de co-

1. Le 24 Janvier 1765.



188 V CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

medie et la musique de ce genre, a et6 obIig6 d'oublier abso-

lument la pi6ce anglaise. II n'en a proprement conserve que
I'esprit des principaux personnages.

II y a dans cette pifece le fond d'un grand et bel ouvrage, du
m6me genre que le Pdre de ftimille de M. Diderot ; c'est dom-
mage que le role de Cleon ne soit pas fait. II est trop petit-

maitre dans les deux premiers actes pour meriter quelque in-

t6r6t; il n'est pas assez ivre, assez passionne, il n'a pas la tete

assez tournee, assez perdue pour rendre la bassesse a laquelle

il se resout excusable et digne de compassion. .C'est tout ce

qu'on pourrait supporter, si on le voyait comme ensorcel6 par

cette malheureuse Hortense, et que I'oncle eut reussi dans ses

projets contre elle, en obtenant un ordre pour la faire enlever;

alors le danger pressant de I'objet d'une passion insurmontable

aurait rendu Taction de Cleon pardonnable et interessante au

theatre. Mais jugez de I'inter^t que le poete aurait pu jeter sur

son dernier acte s'il avait eu assez de force pour nous montrer

son jeune homme, des le premier moment de son apparition,

digne de pitie, luttant contre une passion que son ca3ur lui re-

proche, et ne pouvant la surmonter; si, au lieu de faire le

petit-maitre avec Sophie, au premier acte, on I'eut vu implo-

rant sa pitie et lui confiant les combats qu'il se livre sans

succfes, a tout instant, pour une si digne et si aimable mai-

tresse, contre une rivale si puissante et si peu digne de I'^tre.

Toute passion est une maladie de I'ame ; elle ne doit exciter de

la compassion qu'autant que le malade succombe malgre lui

sous les efforts du mal apres une opiniatre resistance. De cette

maniere, nous aurions vu Cl6on, au second acte, au milieu des

fetes et de cette gaiety bruyante qui regnent chez Hortense,

triste, morne, accable. Quel contraste de la joie et du tumulte

de cette maison avec I'etat de Tame de cet infortune esclave

d'une passion aveugle! II aurait erre au milieu des compagnons

de ses plaisirs. 11 ne se serait pas mis paisiblement a une table

de jeu; il aurait pu etre egalement ruine au jeu en s'y interes-

sant sans jouer, ou en jouant comme de distraction un ou deux

coups seulement; il aurait enfin vu arriver Damis, avec qui il

doit se battre, comme son liberateur, qui allait le delivrer du

fardeau importun de la vie. II aurait fait pitie au premier et au

second acte, et il aurait d6chire tous les coeurs sensibles au der-
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nier. Quand M. Anseaume voudra, il fera de V£cole de la jeu-

nesse une des plus belles et des plus touchantes pieces que

nous ayons.

On a aussi critique avec raison ce changement subit d'un

oncle si severe, au commencement de la piece, et si touch6, si

prompt a pardonner apr6s le crime, parce qu'on lui fait une

peinture touchante des remords de Cl6on. Ce defaut se corrige-

rait encore facilement; I'experience et un jugement sain pour-

raient avoir appris au vieillatd, qui doit 6tre un homme de sens,

que le malheur ou son neveu est tombe ne peut manquer de

produire sa guerison, c'est sur cette reflexion qu'il pourrait

fonder son pardon. Tout coeur bien ne, qu'un egarement a con-

duit jusqu'au crime, si le crime n'est pas consomm6, est sauve.

Cette crise terrible n'est jamais equivoque : elle produit ou la

mort ou le salut. Malgre ces d^fauts, la pi6ce a eu le plus

grand succ^s. M. Lejeune, qui ajoue le role de Cleon, y a beau-

coup contribue. Get acteur deplaisait au public, jusqu'a ce mo-
ment, a juste litre ; je ne sais comment il a mis dans son jeu

tant de chaleur et d'interet, qu'il a partage avec les auteurs la

gloire du succes. Quant au style, M. Anseaume n'a pas une

grande correction, ni beaucoup de force et d'elegance ; mais il

a de la verity, du naturel, une grande facilite : de tons les

poeies qui travaillent pour le nouveau genre de I'op^ra-comique,

c'est le plus lyrique.

La musique de VEcole de la jeunesse est de M. Duni. Ce

maitre a eu, dans sa jeunesse, des succes et de la reputation en

Italie. Par quelle fatalite a-t-il pu quitter une langue enchante-

resse, pleine d'harmonie, de grace et d'expression, propre a

tous les accents, secondant toujours le pouvoir de la musique,

pour cbanter une langue sourde, trainante, monotone, depourvue

d'harmociie, d'accent et d'inflexion? Comment, qtiand on a su

mettre en musique les operas de Metastasio, se resout-on a

mettre en musique les poemes de M, Anseaume? Cette enigme

est inexplicable. II est vrai que le gout a change en Italie
;
que

M. Duni, sorti de la m^me 6cole a qui nous devons les Vine, les

Hasse, les Pergolese, est trop simple, que son gout a un peu

vieilli, qu'il n'a pas ce nerf ni ce style vigoureuxpar lequel les

coinposiieurs modernes ont cherch6 a remplacer le genie des

grands hommes que je viens de nommer. Vraisemblablement
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M. Duni, ne pouvant lutter davantage avec succ6s centre ce

colons plein de force et de magie de I'^cole d'aujourd'hui, a vu

une gloire plus aisee et plus sure a creer la musique en France.

II y a reussi, mais sans en recueillir les fruits. On ne se doute

gu6re de I'obligation qu'on lui a, parce qu'on n'entend pas encore

le langage de la musique. II est inconcevable qu'une nation si

polic6e, et qui donne sur tant de choses le ton aux autres, soit

reside sur ce point si fort en arri^re, et m^me dans une si

grande barbarie. En France, toute 1'expression du chant musical

est estimee sur les cris et les efforts despoumons dans les pas-

sions fortes, ou par I'adoucissement de la voix dans les pas-

sions tendres ; mais demander si tel chant, telle idee, tel motif

a I'accent de la passion qu'il doit exprimer, c'est parler grec

aux oreilles fran^aises. Si Ton mettait sur les fureurs d'Oreste,

sur les cris d'Andromaque desesp6ree, des paroles fades et

tendres, et que J6lyotte les chantat avec sa mignardise et sa

voix moitie etouifee et affaiblie, on croirait avoir entendu un air

plein de volupte, on se pamerait de plaisir,

M. Duni a le premier veritablement chant6 la langue fran-

§aise dans son Peintre amoureux, il y a huit ans. Gette pi^ce

eut un grand succ6s, sans que le public en sen tit le vrai m^rite.

On ne s'apergut ni de la verite de la declamation et du chant,

ni de la justesse des inflexions, ni de I'exactitude des ponctua-

tions; toutes choses observees pour la premiere fois dans une

composition francaise. Ce sont encore aujourd'hui autant

d'enigmes pour le plus grand nombre des auditeurs ; a c6t6 de

la musique, quelquefois faible et negligee, mais toujours vraie,

toujours pleine de sentiment et de finesse de M. Duni, on

ecoutera et Ton applaudira une musique dont la composition

est un tissu de faussetes d'un bout a I'autre. Nos commence-

ments, dans cet art divin, sont lents et faibles; je ne sais si nos

progr^s deviendront avec le temps plus rapides. Ce qui retar-

dera longtemps les progrfes de la musique en France, c'est

I'usage barbare adopte , dans ce nouveau genre de I'op^ra-

comique, de passer alternativement du dialogue et de la decla-

mation ordinaires au chant, et du chant au dialogue. Le bon

gout veut qu'il y ait une declamation intermediaire entre le chant

et le discours ordinaire, propre k la marche inegale de la sc6ne,

et d'ou le passage au chant de I'air ne soit pas choquant : c'est



F^VRIER 1765. 191

ce qu'on appelle r^citatif. Si un homme de genie le cr6e jamais

en France, il ne ressemblera pas surement a ce plain-chant

lourd et trainant qu'on braille ci I'op^ra fran^ais. Aussi long-

temps qu'on n'aura point ce recitaiif, il ne se formera point de

compositeurs en France. G'est en I'ecrivant avec soin et avec

g^nie qu'un musicien trouve souvent les plus belles et les plus

rares idees de ses airs. 11 y a eu des maitres qui, comme Por-

pora, ont superieurement ecrit le recitatif, sans exceller dans

les airs; mais tons ceux qui, comme Pergolese et Ilasse, ont

fait des airs sublimes, ont aussi ecrit le recitatif avec la m^me
superiority.

Vous trouverez dans VEcole de la jeunesse quelques mor-

ceaux neglig6s, mais il y en a aussi d'une grande beaute

;

je parle toujours relativement i une langue ingrate. L'air de la

soubrette : Je veux parler ou me taire, qui commence la pi6ce,

est un chef-d'oeuvre pour la finesse et pour la grace de la decla-

mation ; on n'ira jamais plus loin avec des paroles frapcaises.

L'air de I'oncle : Au tourhillon qui fentraine, est d'un beau

caractfere. L'air de Sophie : Cher objet de ma tendresse, est un

morceau delicieux; c'est celui que je pr^f^re a tout. L'air de

I'oncle au troisi^me acte : Taisezvous^ ma lendresse, est aussi

fort beau. On va graver la partition de cet ouvrage.

M. Duni a tent6 le genre de I'op^ra bouffon dans le Peinlrc

amoureux, dans Mazef, dans I'lle des fouSj dans les Deux Chas-

seurs; dans l'Ji!cole de la jeunesse, il a essaye le genre de la

comedie noble et interessante : il lui reste encore un pas a faire,

c'est de cr6er en France la musique tragique dont, Dieu merci,

nous n'avons aucune idee; Fair : Au tourbillon qui t'entraine

est bien pr6s de la tragedie.

Je voudrais que I'l^cole de la jeunesse, apres avoir re^u

les corrections dont elle a besoin, fut traduite en italien pour

^tre ensuite mise en musique par cinq ou six des premiers com-

positeurs d'ltalie et d'Allemagne. Si I'illustre Metastasio daignait

prater son coloris et son g^nie i cette pifece, en la traduisant

avec la liberty qu'un grand poete est en droit de prendre, il

enrichirait sa patrie d'un genre qu'elle ne connait point. II n'y

a point de milieu en Italie entre la tragedie et I'op^ra bouffon

;

I'esprit de la bonne comedie se trouve bien dans quelques mor-

ceaux de musique de I'un et de I'autre genre, mais quant aux
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pieces, k leur ton, k leur intrigue, k leurs scenes, tout ce qui

n'est pas tragedie est farce; le public d'ltalie changera difficile-

men t son gout k cet egard : un grand prince, amateur 6clair6

et passionne des beaux-arts, pourrait seul operer celte revolu-

tion.

— M. I'abbe de Boufflers s'est fait connaitre, d6s sa pre-

miere jeunesse, par beaucoup d' esprit et de talent, et infmiment

de folie. Plusieurs chansons gaillardes et honnStement impies,

le conte de la Reine de Golconde, fait au seminaire de Saint-

Sulpice, oil il etait apprenti 6v^que, et un examen scrupuleux

de conscience lui ont sans doute fait sentir que sa vocation pour

i'episcopat n'etait pas des plus decidees; mais comme il etait

question de se conserver quarantemille livres de rente en bene-

fices que le roi Stanislas, par une suite de son amitie pour la

mere de notre petit prelat, lui avait donnees en Lorraine des

son enfance, il a troque le petit collet contre la croix de Malte,

qui n'empeche pas de posseder des benefices: et M. I'abbe de

Boufflers est devenu M. le chevalier de Boufflers. C'est en cette

qualite qu'il a fait son debut dans les armes en Hesse, pendant

la campagne de J 762. M. le chevalier de Boufflers n'avait rien

perdu des agrements ni de la folie de M. I'abbe de Boufflers;

il ne leur avait 6te que le piquant du scandale. 11 adressa alors

sur ce changement d'6tat une lettre a son ancien gouverneur,

qui est bien ecrite, et que vous lirez a la suite de cet article.

M. le chevalier de Boufflers ne serait point du tout un homme
ordinaire si sa tete pouvait se murir ; mais jusqu'a present on

n'en voit pas d'esperance prochaine. M. de Saint-Lambert I'ap-

pela un jour Voisenon le grand ; ce mot est sublime. 11 etait a

I'armee, comme dans les cercles de Paris, plein de folie et de

gaiete. II avait nomme un de ses chevaux le prince Ferdinand,

et un autre le Prince-Hereditaire. Quand on venait le voir le

matin, il appelait un de ses palefreniers, et lui demandait, d'un

grand serieux, si le prince Ferdinand et le Prince-Hereditaire

etaient etrilles? « Oui, monsieur le chevalier. — Je les fais

6triller tons les matins, disait-il froidement a la compagnie;

vous voyez que j'en sais plus long que nos mar6chaux. »... II

vient de faire un voyage en Suisse, et comme, entre autres

talents, il possede celui de peindre joliment, il s'est avise de se

donner pour peintre ; et dans toutes les villes ou il a passe, il
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a fait le portrait des principaux habitants, et surtout des plus

jolies femmes. Les seances surement n'etaient pas ennuyeuses ;

des chansons, des vers, cent contes pour rire, ^gayaient les

visages que le peintre devait crayonner sur la toile; et pour

achever de se faire la reputation d'un homme unique, il ne

prenait qu'un petit 6cu par portrait. Mais, lorsqu'arriv6 a

Geneve il a voulu reprendre son veritable nom, peu s'en est

fallu qu'on ne I'ait regarde conime un aventurier.

Leltre de M. Vabbi de Boufjlers ii M. Vahh^ Porquet,

icrite au commencement de I'annde 1762 \

« Enfin, mon cher abbe, me voici sur le point d'ex6cuter un

projet que mon esprit a toujours cheri, et que votre raison a

toujours blame : celui de changer d'6tat. Ge n'est point une

petite affaire que de commencer, pour ainsi dire, une nouvelle

vie a I'age de vingt-quatre ans ; vous me direz peut-etre qu'il

faudrait mettre k cela plus de reflexion que mon age et surtout

ma vivacite ne me le permettent ; mais ne me condamnez pas

sans m'avoir entendu une derni^re fois ; et comme, en mati^re

de bonheur, il n'y a de veritables juges que les parties, laissez-

moi, s'il vous plait, plaider et decider dans ma propre cause.

« J'etais dans la route de la fortune; les premiers pas que j'y

avals faits suffisaient pour m'en assurer. Les circonstances les

plus favorables semblaient rassemblees pom- presenter a mon
imagination I'avenir le plus brillant. Sans aucun m^rite, j'aurais

pu, comme bien d'autres, obtenir encore quelques benefices;

avec un peu d'hypocrisie, je serais probablement devenu eveque,

peut-6tre avec un peu plus de friponnerie, cardinal : qui salt si

quelques ruses et quelques intrigues de plus ne m'auraient

point mis ci la tete du clerge? Mais j'ai mieux aim6 etre aide

de camp dans I'armee de Soubise : Trahit sua quemque voluptas.

La premiere r^gle de conduite n'est point de devenir riche et

puissant, c'est de connaitre ses veritables desirs et de les suivre.

Alexandre, avec Tor de I'Asie dans ses coffres, et le sceptre de

Tunivers dans ses mains, cherchait le bonheur dans Babylone,

\. R^iraprira^e dans les OEuvres posthumes du chevalier de Boufflers, Louis,

181C, iu-18, p. 83 et suiv. (T.)

VI. 43
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et un petit p&tre de dix-huit ans le trouvera dans son liameau

s'il obtient en mariage la petite paysanne qu'il aime.

« Mais quittons Alexandre, et revenons k moi, qui ressemble

beaucoup plus au petit patre qua lui. Yous savez qu'un sang

bouillant, un esprit inconsidere, une humeur independante, sont

les trois premiers traits qui me caracterisent ; comparez ce

caract6re-la avec tons les devoirs de I'^tat que j'avais embrass6,

et vous me direz si j'y etais propre. Vous n'ignorez pas de

quelle impossibilite 11 est pour moi, et de quelle necessite il

est pour un ecclesiastique de cacher tout ce qu'il desire, de

d^guiser tout ce qu'il pense, de prendre garde a tout ce qu'il

dit, et surtout d'emp^cher qu'on ne prenne garde k tout ce qu'il

fait.

« Pensez de plus aux haines atroces, aux noirej jalousies,

aux perfidies indignes qui habitent encore plus dans les cosurs

des pretres que dans les autres, et a toute la prise que ma
simplicite, mon indiscretion, ma licence meme, auraient donnee

sur moi : vous conviendrez que je n'etais pas fait pour vivre

avec ces gens-la. Comptez-vous pour rien le cri general qui

s'etait eleve contre la liberte de ma conduite? Ce sont les sots

qui crient, me direz-vous : tant pis, vraiment, il vaudrait bien

mieux que ce fussent les gens d'esprit; cela ferait moins de bruit.

Les sots ont I'avantage da nombre, et c'est celui-la qui decide.

Nous aurons beau leur faire la guerre, nous ne les affaiblirons

pas : ils seront toujours nos maitres ; ils resteront toujours les

rois de I'univers; ils continueront toujours a dieter les lois, a

assigner tons les rangs de la societe ; il ne s'introduira pas une

pratique, pas un usage, pas un devoir, dont ils ne soient les

auteurs; enfin ils forceront toujours les gens d'esprit a parler

et presque a penser comme eux, parce qu'il est dans I'ordre

que les vaincus parlent la langue des vainqueurs. D'apr^s

I'extreme veneration dont vous me voyez p6netre pour la toute-

puissance des sols, ai-je tort de chercher k rentrer en grace

avec eux, et ne dois-je pas regarder comme le plus beau mo-
ment de ma vie celui de ma reconciliation avec les premiers

souverains du monde ?

« Pardonnez-moi de m'egayer un peu dans le cours de mes

raisonnements ; c'est pour m'aider, et vous aussi,a en supporter

Tennai. D'ailleurs Horace, votre ami et voire module, permet
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de rire en disant la verity ^ et le premier philosophe de Tanti-

quit6 n'6tait surement pas H6raclite. J'aurais pu, me direz-vous,

d'apres mon respect pour I'avis des sots, quitter mon etat

sans en prendre un autre ; mais les sots m'ont dit qu'il fallait

avoir un etat dans la societe. Je leur ai propose d'avoir celui

d'homme de lettres ; ils m'ont dit de m'en bien garder, parce

que j'avais trop d' esprit pour cela. Je leur ai demande ce

qu'ils voulaient que je fisse, et void ce qu'ils m'ont repondu :

« II y a quelques si6cles que nous avons voulu que tu fusses

gentilhomme ; nous voulons k present que tout gentilhomme

aille a la guerre. » La-dessus je me suis fait faire un habit

bleu, j'ai pris la croix de Malte, et je pars.

« II doit vous roster a present bien des objections oime faire

sur la mani^re dont j'ai pris mon parti. Je me les suis deja

toutes faites a moi-meme. Je vais vous les detailler avec toute

la sinc^rite que vous me connaissez, et y repondre avec un

serieux que vous ne me connaissez pas.

« 1° Yous pourrez me dire que je n'ai point assez consulte

mes parents sur le parti que j'allais prendre, et que pourtant

je devais assez compter sur leur tendresse et sur leurs lumiferes

pour 6couter leurs conseils* II est vrai que je me suis contente

de faire part a ma m^re et a mon frere de mon projet, sans les

consulter ; mais je crois qu'il etait inutile de le faire : ma reso-

lution etait formee ; je les aurais trompes si je leur avals de-

mand6 leur avis avec Fair d'etre dispose a le suivre. S'ils avaient

pense comme moi, les choses auraient ete comme elles vont

;

s'ils avaient et6 contraires a mes idees, j'aurais souffert de ne

point leur c6der : j'ai mieux aime manquer a une petite forma-

lite que de les tromper ou de leur resister en face. De deux

maux inegaux, vous savez lequel il faut choisir. Mais il ne fallait

peut-6tre pas former une resolution aussi forte que celle-la?

Est-on maitre de sa volonte ? Peut-on I'afTaiblir ou la fortifier a

son gr6? Et I'homme, esclave ne de ses plus folles fantaisies,

peut-il commander aux desirs que sa raison approuve ? Mais ne

doit-on pas toujours obeir k ses parents? Le respect du aux

parents n'a point de terme; I'obeissance en a un marque par la

(I)
, Ridento dicere verum

Quid vetat?
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nature : c'est celui de rentier developpement des organes de

notre corps et des facultes de notre esprit. A ce moment nous

entrons, pour ainsi dire, en possession de nous-memes; le gou-

vernail de nos actions est remis entre nos maips, et apr6s avoir

appris des autres a vivre, nous commen^ons a vivre pour nous.

Mais ne doit-on pas toujours une entiere confiance a sa mere?

C'est cette confiance que j'ai ecoutee en lui parlant meme en

votre presence de mon projet. La peine qu'il me parut lui faire

m'emp^cha de lui en reparler, mais non pas de le suivre; il y
allait du bonheur de ma vie, dont sans doute elle n'aurait

jamais accepte le sacrifice.

« 2° Vousme demandez si le roi estavertide mon changement

d'etat. Le roi m'a souvent questionn^ sur le plan de vie que

je voulais choisir, et j'ai toujours eu le courage de lui repondre,

depuis environ dix-huit mois, que je ne me souciais pas

d'avancer dans mon etat; que le bien qu'il m'avait fait jusqu'a

present me suflisait; que 1' ambition 6tait un sentiment etranger

a mon coeur, et que je me sentais plus fait pour etre heureux

que pour 6tre grand. La-dessus le roi voulut bien me parler

des projets qu'il avait concus a mon sujet : il y aurait eu de

quoi eblouir quelqu'un qui n'aurait point puise la plus saine

philosophie dans les leQons et dans les exemples de mon bien-

faiteur meme. Je repondis que le roi pouvait ajouter aux graces

dont il m'avait comble, mais qu'il n'ajouterait ni a ma recon-

naissance ni a mon contentement, et que je gagnerais plus

a imiter sa moderation dans ma sphere qu'a accumuler

ses bienfaits. Le roi, surpris de ce que je posais, pour

ainsi dire, des limites a sa bienfaisance, daigna agr6er ma
reponse, et depuis ce temps ne me proposa point de me re-

tracter.

« En voila assez pour ce qui concerne I'^tat que je quitte ;

voyons a present ce qui regarde celui que j'erabrasse. C'est, ici

que commencent mes torts, et je vais les avouer. Vous con-

naissez trop bien, mon cher ami, ma malheureuse etourderie,

et je ne suis point oblige de vous rappeler toutes mes folies.

Pour vous en donner une idee, il suffit simplement de vous

faire ressouvenir des afiaires que m'ont suscit6es mes chansons

de risle-Adam ; combien k Versailles et a Paris il fut trouve

afi'reux qu'avec I'habit eccl6siastique j'eusse fait des couplets
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d'une indecence qu'on aurait eu peine a pardonner a un

homme d'un autre 6tat*. Les gens qui m'accus^rent a la cour

eurent grand soin de ne pas dire qu'un peu de vin de Cham-

pagne s*6tait joint k ma folie ordinaire, et que je n'avais com-

pris que le lendemain le sens des vers que j'avais faits la veille.

Je fus condamne avec unanimity, et par malheur avec justice.

J'essayai pourtant de revenir dans I'esprit de M. le dauphin,

dans lequel je savais qu'on m'avait perdu. II dit, a la personne

qui lui parla pour moi et lui lut une lettre que j'avais 6crite

k ce sujet, qu'il voulait s'int6resser k moi, et qu'il serait bien

aise de me voir dans un 6tat plus conforme a mon caract^re et

k la tournure de mon esprit. Voilk la raison principale qui m'a

porte a entrer dans le service ; raison que je n'ai jamais os6

confier au roi, tant par la honte de lui avouer ma faute, que

par la crainte de I'affliger en lui apprenant combien je m'etais

rendu indigne de ses bont^s.

« Je n'entreprendrai point de repondre aux gens qui m'accu-

seront de manquer de reconnaissance envers mon bienfaiteur

;

je Grains peu le reproche sur cet article : mon coeur parlera

toujours plus haut que mes calomniateurs, et je puis d'avance

assurer que tous les moments ou Ton pourra dire ces horreurs-

la de moi auront ete marques dans ma pensee par un tendre

souvenir des bienfaits du roi, et par le desir vif de lui en rendre

un jour le prix en les meritant. Vous connaissez le fond de mon
ame ; vous savez qu'un enfant qui aimerait son pere et sa m6re

comme j'aime le roi passerait les bornes de son devoir si un

tel devoir pouvait avoir des bornes. Je puis dire, plutot a

I'honneur de ma sensibility qn'k celui de mon talent, qu'il m'est

arrive deux fois de parler du roi dans des discours acad6miques,

et que deux fois j'ai tire des larmes d'attendrissement de toute

I'assembl^e; plusieurs personnes ont pleure en ecoutant une

chanson pour la Saint-Stanislas, qui n'etait que I'ouvrage du

sentiment, parce qu'elle avait coute trop peu pour etre celui de

la reflexion^. Enfin, toutes les fois que I'occasion de rendre

1. Boufflers veut peut-6tre parler de sa chanson : Mon plus beau surplis, etc.,

que sa licence n'a pas permis de comprendre dans les editions nouvellcs, mais qui

se trouve p. 149 des Contes theologiques, 1783, in-S". (T.)

2. Cette chanson se trouve dans diverses Editions de Boufflers. Geux qui pleur^-

rent en Tecoutant dtaient n^s bien sensibles. (T.)
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hommage h toi\t ce que j'admire dans le roi, et de le faire

connaitre aux gens qui n'ont pas le bonheur de I'approcher

comme moi, se presente dans la society, on m'a dit que j'ac-

qu^rais une Eloquence parliculi6re, et je suis bien console de

ne la point conserver en d'autres temps, si elle est un indice

de mon amour pour lui. Concluez de ma longue lettre, mon
cher abb6, et surtout du long temps que nous avons vecu en-

semble, que je pourrai, comme il m'^arrive souvent, 6tre em-
port6 loin de mes devoirs par la legferete de mon esprit, par la

vivacite de mon age, par la force de mes passions, mais que je

raourrai avant de cesser d'etre honnete

:

Ante, pudor, quam te violo, aut tua jura resolvo *. i'

— M. Charles Bonnet, citoyen de Geneve, vient de publier

un nouvel ouvrage intitule Contemplation de la nature, en deux

volumes grand in-8". L'auteur nous avait annonce cet ouvrage

dans ses Considerations sur les corps organises, publiees en

1762. M. Bonnet est un excellent esprit, observateur plein de

sagacite et infatigable. Ses differents ouvrages lui ont fait beau-

coup de reputation. Je pense qu'il aurait meme eu celle d'un

grand ecrivain s'il avait vecu a Paris ; il ne manque a ses ecrits

que cet atticisme qu'on ne prend qu'a Athfenes, que M. de Vol-

taire seul a su conserver hors de sa patrie, et que les autres

perdent quand ils en sont longtemps absents. Ge grand ouvrage

de M. Bonnet est precede d'une introduction qui traite de la

cause premiere de la creation, de la bonte de I'univers, etc. De

la bont6 de I'univers! Quel philosophe y a jamais rien compris?

« Le pignon d'une machine se plaindra-t-il, dit M. Bonnet, de

n'en 6tre pas la maitresse roue? » Mais moi, je plaindrais beau-

coup un pignon qui jouerait le role de pignon malgre lui : cela

est fort ennuyeux, et dans le fond tr^s-injuste. Nos optimistes,

avec leur « Tout est au mieux)), ne sont pas dans le fait moins

ridicules que les partisans des causes finales. Geux-ci sont du

moins consolants, et j'aime surtout ce capucin qui, en prechant

sur la necessity de la penitence, disait : « Mes fr^res, admirez

et benissez la divine Providence, qui a place la mort a la fin

1. Virgile, iniide, IV.
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de la vie, afin que nous eussions le temps de nous y preparer. »

La plupart de nos metaphysiciens raisonnent dans ce gout-la.

— II a paru une feuille intitul^e Sentiments des citoyens sur

les letires ^elites de la montagne^. Dans cette feuille, on re-

proche a M. Rousseau d'avoir passe sa vie dans la debauche

avec sa gouvernante, et d'en avoir fait exposer les enfants k la

porte de I'hopital. Quelle horreur ! On dit que ce papier est de

M. Vernes, niinistre du saint l^vangile, qui est traite dans les

Lettres de la montagne comme un polisson, et qui, pour s'en

venger, traite M. Rousseau comme un infame. M. de Voltaire

dira k coup sur qu'il n'y a qu'un pretre qui puisse se permettre

une pareille vengeance. M. Rousseau a juge a propos de faire

reimprimer ce petit libelle a Paris, en y ajoutant quelques notes

ou il nie simplement les faits. Geux qui ne se payent pas de

mots diront que nier n'est pas repondre; et Ton ne voit pas le

but qu'il a eu en divulguant k Paris un libelle degoutant, qui

n'y aurait jamais ete connu, et dont le mepris public I'avait dejci

venge a Geneve.

— II a paru un autre plat libelle contre J. -J. Rousseau, inti-

tule le Sauvage en contradiction^ conte moral, suivi du Sau-

vage hors de condition, tragedie allegorico-barbaresque ^. Cela

vient aussi du pays etranger. II y a dans la tragedie quelques

traits plaisants qui sont noyes dans un tas de platitudes. Les ac-

teurs sont Pancrace, philosophe anthropophage, I'ombre de

Julia, sa fille, Emilius, son fils, et Helveticos, senateur de Neuf-

chatel. Le conte, dont la piece est pr^cedee, est encore plus

insipide.

— Je ne sais si M. Seguier de Saint-Brisson est un descen-

dant du celebre chancelier Seguier, qui joue un si grand role

dans les eloges qu'on prononce a I'Academie francaise
; je ne le

crois pas, car M. Seguier de Saint-Brisson parait un honn^te et

pauvre ecrivain, qui fait de belles phrases sur la vertu et sur

1. Sentiments des Citoyens, s. d., 8 pages iii-S". Reimprimes la mfime annee

sous le titre de Beponse aux Lettres icrites de la montagne, Gen6ve et Paris, 1 765.

in-8°. J. -J. Rousseau avail d'abord attribue ce morceau a son ami Vernes, qui a

protest^ n'en 6tre pas I'auteur. D'ailleurs M. Diipeyro, ami de J.-J. Rousseau, et

Wagnifere, secretaire de Voltaire, ont certific que Voltaire ctait le veritable auteur

des Sentiments des Citoyens. (B.) — lis se trouvent dans ses OEuvres. Voir la noto

du n" 264 de la Bibliographie Voltairienne.

2. Londres, Nourse, 1764, in-8".
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rhonn6tet6 pour avoir de quoi vivre. II a fait un livre, il y a

environ six mois, sur le regime des pauvres; il vient d'en faire

un \niiiu\6 Ariste, ou les Charmes de thonnclete^. G'est une

espece de roman moral ou I'histoire d'un homme vertueux retir§

k la campagne, et trouvant son bonheur dans sa vertu. Je crois

de tout mon coeur k celle de M. Seguierde Saint-Brisson; mais

pour faire des livres, il ne suffit pas d'etre vertueux, il faut

encore avoir du genie et des talents. Si tous les honn^tes gens

se mettaient a ecrire, il faudrait se sauver du monde. Nos jeunes

6crivains surtout devraient bien se mettre dans la t^te que le

metier de moraliste ne peut elre celui d'un jeune horame. II

faut avoir acquis une longue experience, soutenue par une

etude consomm6e des hommes et des affaires, par un jugement

mur et exquis, quand on veut se permettre d'^crire sur les

devoirs de I'homme et du citoyen : car publier un tas de lieux

communs sur la vertu, tels qu'on nous les debite au college, ce

peut etre I'occupation d'un honnete gar^on, ci la bonne heure

;

mais ces livres mediocres tendent dans le fait a oter a la morale

sa dignite et son importance, et a la rendre ennuyeuse et insi-

pide.

— La declaration du roi centre les mendiants, donnee il y a

environ six mois, a occasionne plusieurs ecrits, parmi lesquels

il faut distinguer les Idees dun cituyen sur les^ besoins, les

droits et les devoirs des vrais pauvres, en deux parties. Je crois

ces idees du m^me citoyen qui nous a dejk donn6 ses Iddes sur

Vadministration des finances du roi, et sur le commerce des

hides : ce citoyen s'appelle M. de Forbonnais, auteur de plu-

sieurs grands et petits ouvrages sur le commerce et sur les

finances ^ Ce citoyen est un homme de beaucoup de m6rite; il

est vrai que personne n'en est plus convaincu que lui-m6me.

Personne, au reste, ne detaille mieux une id6e que lui; per-

sonne aussi ne revient plus difficilement des prejug6s qu'il a

une fois adoptes. S'il etait ministre, il serait, je crois, capable

de mettre une grande fermete, pour ne rien dire de plus, dans

1. 1764, in-12. Siguier de Saint-Brisson, qui n'dtait point de la famille du

chancelier, a encore donn6 Pkilopemenes, ou le Regime des pauvres, llGi, in-12, et

Lettres d Pkilopemenes, ou Reflexions sur le Regime des pauvres, 1764, in-12. (T.)

2. Ainsi que nous I'avons dit t. V, p. 455, I'auteur de ces difif^rentes Idees

n'^tait pas Forbonnais, mais bieu I'abb^ Baudeau.
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I'ex^cution de ses vues. Pendant le peu de temps que M. de Sil-

houette a 6te controleur general, temps dont on se souviendra

en France, M. de Forbonnais fut son principal conseiller; M. le

due d'Ayen, les voyant un jour ensemble dans la galerie de Ver-

sailles, dit, en montrant le dernier : « Voila le valet du bour-

reau. » II en sera de ses Id^es sur les pauvres comme de celles

sur les finances, c'est-i-dire qu'elles ne seront pas executees.

M. de Forbonnais manque quelquefois de nettete dans ses

vues et de clart6 dans son style ; il est souvent embarrasse et

louche.

15 fcvrier 1765.

On a donn6, le 13 de ce mois, sur le theatre de la Gomedie-

Frangaise, la premiere representation du Si^ge de Calais, tra-

g6dienouvellepar M. de Belloy. Le roi d'Angleterre l^douardlll,

ayant vaincu le roi de France Philippe de Yalois, a Gr6cy, mit

le siege devant Calais, et le prit en 13/i7, aprfes une resistance

de plus de onze mois. L'histoire dit que le roi l^douard, irrit6

contre les habitants a cause de leur defense opiniatre, se fit

livrer six des principaux citoyens, et les condamna k 6tre

pendus. Ces six victimes se present^rent au vainqueur la corde

au cou, et ce fut la relne d'Angleterre qui obtint leur grace.

M. de Voltaire pretend que jamais le gen6reux iSdouard ne se

serait deshonore par le supplice de six citoyens fideles a leur

roi, et que, s'ils furent obliges de se presenter la corde au

cou, ils furent recus avec beaucoup d'humanite, et renvoyes

chacun avec six ecus d'or. Quoi qu'il en soit, voila le trait histo-

rique que M. de Belloy a entrepris de mettre sur la sc6ne. Le

sujet est beau et national. Cette tragedie a obtenu les plus

grands applaudissements ; elle renferme beaucoup de scenes

inutiles, dont il est inutile de parler ici. Heureusement I'auteur

pourra retrancher la moitie de sa piece : elle sera encore assez

longue. Jamais je n'en ai vu de cette longueur ; elle dura une

heure de plus qu'une tragedie ordinaire. Des conversations sans

fin, des descriptions epiques pleines d'enflure et de faiblesse,

un bavardage continuel, les memes id6es a tout instant fasti-

dieusement repet^es sous d'autres tournures, nulle veritable
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chaleur, nul paihetique, nulle trace des moeurs du si6cle, pas

un moment de terreur sur le sort de ces g6nereux citoyens : ah !

monsieur de Belloy ! je crains que, malgre voire succ6s, malgre

quelques beaux vers et quelques details heureux, vous ne soyez

un homme sans ressource. Les sots disent que cette tragedie est

I'ouvrage de la nation; il est vrai qu'il est plein de declama-

tions heroiques et de maximes elev^es; mais ils ne savent pas

combien ce ton est deplace et pueril, et eloigne de la veritable

grandeur; ils ne savent pas combien toutes ces dissertations

sur la dilTerence du genie des deux nations et de leur gouver-

nement sont ridicules, tandis que les Fran^ais et les Anglais

vivaient alors egalement sous le gouvernement feodal, qui etait

absolument le m6me; ils ne sentent pas combien il est absurde

d'avoir fait de Philippe de Valois un roi k peu pres aussi des-

polique que Louis XIV, et de lui avoir prodigue, dans tout le

cours de la pi^ce, des declarations d'amour qu'un Henri IV peut

seul meriter; ils ne voient pas que c'est avilir la nation, et en

faire un troupeau d'imbeciles que de la representer comme
enlhousiaste d'un aussi pauvre roi que Philippe de Valois. Dans

un siede et sous un regno aussi malheureux que le sien, dans

ces temps de d^sastres et d'humiliations, les veritables citoyens

se taisent et pleurent en silence les malheurs de la patrie.

Le tableau que I'histoire nous a ]aiss6 de cet enchainement

de disgraces est un peu dilTerent de celui que M. de Belloy en

a trace. On ne trouve nul vestige de cet amour et de cet enthou-

siasme des Francais pour Philippe de Valois, qui ne s'en etait

pas rendu digne. II fut souvent trahi, et presque toujours mal

servi, et ne meritait pas de I'^tre mieux. 11 s'en fallait bien que

la nation tout entifere eut reconnu la validite de la loi salique :

rien n'etait alors plus problematique. Le cas de la ville de Calais

en particulier etait bien different. Elle fut mal secourue par

Philippe de Valois, et c'est ce qui hata sa perte. II ne fut pas

question de capituler. l^douard la recut k discretion; et pour

empficherles habitants d'etre passes aufil de I'epee, suivant les

principes de ces temps barbares, il se choisit six victimes. Qu'un

poete altere ces faits pour la commodite de sa fable, on peut

lui pardonner ; mais qu'il deguise I'esprit public et les grands

traits d'histoire pour avilir la nation par un enthousiasme imbe-

cile, c'est se rendre coupable de felonie, comme disent les
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Anglais, envers ses compatriotes : une nation enthousiasmee

pour Philippe de Valois n'aurait pas 6te digne d'honorer de ses

regrets le bon et grand Henri. Le r61e d'Edouard, si grand et

si brillant dans I'histoire, est plat et miserable dans la trag^die.

Celui d'Alienor ne vaut gu6re mieux. Eustache de Saint-Pierre

est le veritable h6ros de la pi6ce ; mais la chaleur et le pathe-

tique manqiient partout. II fallait, avant tout, trouver le motif,

ou politique ou moral, qui rendit la severile d'l^douard et le

supplice des six citoyens inevitables; sans quoi, comment trem-

blerai-je pour eux, si leur sort depend du simple caprice d'un

monarque qui n'est rien moins que mechant? Aussi n'y a-t-il

pas un moment de terreur dans toute la tragedie.

M. de Belloy a 6t6 comedien en Russie. On pretend que sa

vie est un tissu d'evenements romanesques. Depuis qu'il est de

retour en France, il a fait une tragedie de TitiiSy qui est tombee,

et qui meritait peut-etre plus de succfes que ses autres ouvrages*.

Je n'aime point du tout sa tragedie de Zelmire, qui en eut

beaucoup^ On dit que M. de Belloy est fort honnete et fort

modeste : il m^rite sans doute d'etre encourage ; mais je vou-

drais qu'il eut plusde genie, plus de talent et un meilleur gout.

— Nous avons un petit roraan intitule le SUge de Calais, qui

est de M'"* de Tencin, soeur du cardinal de ce nom, fameuse par

sa figure, son esprit, ses liaisons, ses aventures, ses intrigues

et ses vices. Lorsqu'elle mourut, il y a environ seize ans, on fit

son epithaphe que voici, et dont il n'est point possible de sup-

primer quelques mots trop energiques :

EUe est enfin gisant dans le tombeau,

Cette Tencin dont Tame v6rolee

Accumulait les vices en monceau;

Fripons, putains, la troupe est d6sol6e.

Consolez-vous, novices en noirceurs

:

Le grand Astruc ^ vous apprendra I'usure

;

la Grosley *, I'art de vendre vos faveurs;

Le cardinal, I'inceste et le parjure.

1. Voir tome IV, p. J 8.

2. Voir tome V, p. 86.

3. M^decia c616bre par son savoir, son avarice ot son caract^re hypocrite ot

violent. (Grimm.)

4. Autre sceur du cardinal. (Id.)
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— Quelquesjours avant la reprt^sentation du Suge de Calais,

M. Durozoy publia une iragedie sur le m6me sujet, inlitulee

Ics DMus francais^. II nous apprend, dans la preface, qu'il

pr^senta sa tragedie en 1762 aux com6diens, qui ne voulurent

pas s'en charger, et qui firent bien : c'est le plus detestable

amphigouri qu'on puisse lire. M. Durozoy n'est point de cet

avis-lci. II trouve sa pi^ce fort belle, et il fait entendre que

M. de Belloy pourrait bien I'avoir pillee dans les plus beaux

endroits. 11 y a aussi loin de M. Durozoy k M. de Belloy que de

M. de Belloy k Sophocle.

— Nous avons depuis quelque temps un second volume du

livre de la feature, par M. Robinet*. Lorsque ce livre, publie

en Hollande, fut connu a Paris, on affecta de I'attribuer a M. Di-

derot ou a M. Helvetius, dans I'esp^rance de leur susciter quel-

que petite persecution a I'occasion de quelques opinions hardies

qu'on y trouvait repandues. L'auteur a mis son nom sur ce

second volume, pour ne plus lalsser de doute a cet 6gard.

M. Robinet est un Francais r6fugie, 6tabli a Amsterdam. On dit

qu'il a ete jesuile. Ce n'est pas, k beaucoup pres, un homme
sans merite. II a du style et la t6te philosophique. II a un

d^faut assez ordinaire, meme aux meilleures t6tes, le gout des

syst^mes. S'il avait fait de son livre un poeme a I'imitation de

celui de Lucrece, il aurait eu justement le degre de v^rite sufii-

sant pour cela : car remarquez que le poete conserve toujours

ses privileges, et que lorsqu'il se met a philosopher, on n'exige

pas de lui de raisonner aussi rigoureusement que le philosophe

de profession ; ainsi, les gens a systemes et a hypotheses de-

vraient toujours ecrire en vers. Le second volume de cet ou-

vrage a ete juge superieur au premier. Son resultat se r6duit a

1. Les Decius frauQais, ou le Siege de Calais, tragedie, 1765, ia-8". On lit dans

les Memuires secrets, k la date du 18 fdvrier 1765 : « M. Durozoy vient de se res-

sentir de sa hardiesse d'avoir attaqud M. de Belloy dans sa preface ; il est mis au

For-l'Evfique pour les anecdotes qu'il y a d6bit6es, et malgrc le pair de France

(le due de Grammont) auquel elie est d^di^c. » (T.)

2. De la Nature, par M. Robinet, 1761-68, 4 vol. iQ-8''. Robinet, que nous avons

d^jJi vu prec^dcmment (p. 139, note) se rendre ^diteur des lettres de Voltaire, fut

depuis censeur. II est mort en 1820 a Rennes, age de quatre-vingt-cinq ans. L'id6e

qu'il semblait le plus aflfectionner dans son livre de la Nature, c'est que I'univcrs

est anime, et que tous les 6tres, m6me les planfetes et les dtoiles, ont re?u la faculty

de se reproduire comme les animaux. (T.)
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prouver que les hommes ne peuvent se former aucune id6e nette

d'un £tre supreme, et que tout ce qu'ils en disent n'a point de

sens. G'est ce que le grand apdtre a voulu montrer avec moins

d'ambiguite et en moins d'espace, en quelques articles de son

Porlatif. Aussi, pour concevoir une haute idee de la sagesse du

genre humain, il faut le voir s'occuper depuis son existence

d'id6es incomprehensibles, et qui, bien analys^es, se reduisent

a rien. L'abbe Terrasson, excellent geom6tre, qui ne sentait

pas les choses de gout, parce qu'elles ne lui prouvaient rien,

disait avec bonhomie : « II leur faut un 6tre a ces messieurs

;

pour moi, je m'en passe. » Je crains que tous les laborieux

efforts de M. Robinet, dans ce volume de pr^s de quatre cent

cinquante pages, grand in-S", ne se reduisent a inviter ses

lecteurs k s'en passer aussi. Le principe de Leibnitz, renou-

vele par Maupertuis, de faire opdrer la nature avec le moins

de depense possible, nous gagne de toutes parts.

— M"^ Doligny a ete recue k la Gomedie-Francaise, il y a deux

ans, pour jouer les roles tendres et ingenus. Cette jeune actrice

est devenue I'idole du public. Je ne voudrais pas parier que

cet enthousiasme durat longtemps : je crains que son teint ne

se fletrisse promptement, et alors adieu les applaudissements,

malgre le talent ; il me semble aussi qu'elle est un peu mono-

tone, et qu'elle chante un peu; mais sans ^tre jolie, elle a cet

air de jeunesse, une figure si intetessante, un son de voix si

touchant, je ne sais quoi de noble dans sa mani^re de prononcer

et de parier, qu'elle s6duit et enchante. II n'y a que ses com-

pagnes et ses rivales au theatre qui n'en soient pas enchantees.

Comme elles jouissent du droit d'anciennet^, si bien imagine

dans les compagnies de gens a talent, elles I'emp^chent tant

qu'elles peuvent de jouer les roles qui pourraient lui ^tre favo-

rables, et elles aiment mieux s'exposer k etre huees que souffrir

qu'elle soit applaudie. M"* Doligny a encore avec elles le tort

d'etre sage, et de n'avoir voulu ^couterjusqu'k present aucune

proposition de fortune, au prix de son innocence. On dit que le

vertueux M. Freron, connu par son amour pour la verite et son

fanatisme pour les bonnes moeurs, en s'extasiant sur la sagesse

de M"* Doligny, dans son journal immortel, s'est laisse emporter

un peu trop loin par sa ferveur pour la chastet^, et que le

public a cru reconnaitre dans sa philippique contre les actrices
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qui vivent dans le d^sordre les erreurs cel6bres de la pre-

miere jeunesse de M"" Clairon. Ce qu'il y a de sur, c'est que

cette fameuse actrice s'est plainte du verlueux M. Freron, et

que ce dlgne pan6gyriste de la chastet6 des actrices a 6te mis

au For-r£v6que pour avoir insulte M"* Clairon*. Qu'on se

fasse, apres cela, I'apotre de la vertu ! L'experience et la cou-

naissance du si6cle auraient du apprendre depuis longtemps au

pauvre Wasp qu'il est plus sur d'insuller M. de Voltaire, M. Di-

derot, M. d'Alembert, M. Helv6tius, que de s'attaquer a une

comedienne.

A mesure que M"^ Clairon cherche a se donner de la consi-

deration, elle perd 1'amour du public, qui est choque de ses

pretentions et de cette hauteur tranquille avec laquelle elle re-

volt les hommages de ses adorateurs. M. le comte de Valbelle,

son ami en titre et son devot admirateur, de concert avec M. de

Villepinte, vient de faire frapper une'm^daille ou Ton voit d'un

c6t6 le buste de I'heroine, et de I'autre cette inscription, qui

n'est pas sublime : Melpomhw et VAmili^ ont fait graver cette

mMaille. Cela n'a pas reussi dans le public. On etait flatte du

tableau que feu M'"* la princesse de Galitzin avait fait faire par

Carle Van Loo pour 6terniser les talents de M"^ Clairon ; on

trouve tout simple qu'elle soit comblee des bienfaits de la cour,

de preference a ses camarades, qui ont aussi du talent ; mais on

se lasse un peu de la multiplication des hommages, et surtout

des menaces sans cesse repetees de quitter le theatre, si le

public diminue de respect et d'admiration, ou s'il s'avise d'ap-

plaudir davantage M"° Dumesnil. Tout cela a reellement refroidi

le public, qui pretend que M"^ Clairon perdrait plus que lui a

sa retraite : ceux qui disent que tout est art dans cette actrice,

que tout est raisonne et apprete dans son jeu, qu'on n'y aper-

^oit jamais le naturel, le pathetique, les entrailles, le sublime

de sa rivale ; qu'a force de vouloir tout exprimer, elle ote I'efTet

general des scenes en les ralentissant ; ceux qui pensent ainsi

commencent a se faire ecouter.

M"® Clairon vient d'avoir une querelle assez comique avec

M. de Saint-Foix, auteur des Graces et de VOracle. Qui croi-

1. Grimm dit, dans la lettre suivante, que Freron sut se dispenser d'allcr en

prison. (T.)
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-rait que I'auteur de deux pieces si mielleuses, si fines, si ga-

lantes, fut un bourru et un brutal? Cela est pourtant ainsi;

jamais auteur n'a contrasts davantage avec le caract^re de ses

ecrits. On jouait a la cour la tragedie (HOlympie et Ics Grdces,

petite pi6ce de M. de Saint-Foix. Celui-ci voulut que le roi vlt

sa pi^ce, et le roi tr6s-chretien n'aime pas le spectacle tout k

fait autant que M. de Saint-Foix ses ouvrages. Le poete fit as-

surer Sa Majeste que tout le spectacle ne durerait pas au delk de

deux heures, et exigea de M"'' Doligny, qui jouait le role de

compagne d'Olympie, personnage muet, de quitter, pendant le

ciiiqui^me acte, et d'aller s'habiller pour pouvoir commencer la

petite piece imm(5diatement apr^s la grande. Olympie-Clairon,

inform^e de ces arrangements, et ofiensee qu'on eut os^ les

prendre sans son aveu, dit a M. de Saint-Foix qu'elle le trouvait

bien hardi d'oser fixer le temps de la tragedie; que suivant

qu'elle jugerait a propos de declamer, il ne tenait qii'a elle de

la faire durer un gros quart d'heure de plus; elle ajouta que si

M"® Doligny s'avisait de la quitter avant le dernier vers de la

tragedie, elle ne I'achfeverait pas. M"" Doligny n'eut garde de

desobeir k sa princesse; I'entr'acte fut long, et le roi sortit avant

I'apparition des Grdces.

Le poete, furieux, se vengea d'Olympie par I'epigramme

suivante. II voulut cependant jouir des douceurs de Yinco-

gnito, et il pria un de ses amis de la lire a un nombreux

souper ou ils se trouv^ient tous les deux, comme une pifece qui

courait. II eut le sort qu'il meritait; son epigramme, depecee

vers par vers, fut trouvee telle qu'elle est, detestable ; et, pour

le premiere fois de sa vie, Saint-Foix fut oblige de filer doux, et

d'etre de I'avis des autres contre son ouvrage. Pour entendre

cette vilenie, il faut se souvenir que FrMllon etait le premier

nom de M"' Clairon, celebre par les desordres de sa jeunesse^:

1. II faut se souvenir qu'il parut h. Rouen, vers 1740, un inf^me libellc contre

M'^'^ Clairon, sous le titre de Histoire de M^' Cronel, dite Fretillon. Co libelle a

eu plusieurs editions. M"* Clairon elle-m6me, dans ses Memoires, le donne k

M. Gaillard de La Bataille, tr^sorier de France Ji Rouen. On doit done 6tre 5tonn6

de voir ce libelle attribue au comtc de Cajlus par I'ecrivain qui a r^digc pour la

Biographic des frei-es Michaud I'article de cat habile antiquaire, qui, k la vdritiS,

composa dans sa jeunessejlusieurs ouvrages futiles, mais jamais offensants pour

personne. (B.)
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Pour la fameuse Fr6lilIon

On a frapp6, dit-on, un m6daillon

;

Mais, i quelque prix qu'on le donne,

Filt-ce pour douze sous, filt-ce m6me pour un,

11 ne sera jamais aussi commun
Que le flit jadis sa personne.

11 faut tirer parti de tout : un admirateur de M"« Clairon a

parodi6 cette vilaine epigramme de la mani^re suivante :

Sur I'inimitable Clairon

On a frappe, dit-on, un medallion

;

Mais quelque 6clat qui I'envlronne,

Si beau qu'il soit, si precieux,

II ne sera jamais aussi cher k mes yeux

Que re?t aujourd'hui sa personne.

Un autre admirateur compte publier dans peu un recueil

qui renfermera tout ce qui a ete dit et fait a la louange de

M"^ Clairon ^ Ce recueil trouvera encore des censeurs, et je

Grains qu'il n'augmente le nombre de ceux qui disent que

M"* Dumesnil, avec un talent beaucoup plus vrai et plus grand,

est aussi beaucoup plus simple et plus modeste. On trouvera

dans ce recueil, entre autres monuments, le dessin que le fa-

meux Garrick, que nous possedons ici depuis trois mois, a fait

faire, et qui represente M"^ Clairon couronnee par Melpomene,

avec ces quatre vers :

J'ai predit que Clairon illustrerait la scfene,

Et mon espoir n'a point 6t6 d^QU

;

Elle a couronne M61pom6ne,

Melpomene lui rend ce qu'elle en a re^u.

Ces vers ont deja 6te inseres dans les papiers publics.

M. Garrick trouve qu'on leur fait bien de I'honneur. II m'a

avoue qu'il les avait fails avec son teinturier, tout en arrivant

a Paris, dans un souper chez M"'' Clairon, et il soutient n'avoir

et6 que galant en repondant aux prevenances de cette c616bre

actrice.

— M. I'abb^ Gamier, de I'Academie des inscriptions et belles-

1. Voir pour cette Couronne poelique la lettre du 15 mai suivant.
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lettres, nous a donne depuis peu deux petils traites: Tun, de

YOrigine du gouvernement franfais, ou Ton examine ce qui est

rest6 en France, sous la premiere race de nos rois, de la forme

du gouvernement qui subsistait dans les Gaules sous la domi-

nation romaine. Ce morceau a remport6 le prix de I'Acad^mie

avant que I'auteur en ait ete membre; son second traite a pour

titre De VEducation civile. On dit qu'il y a dans ce petit

ouvrage de bonnes vues , mais si Ton voulait lire tous les

auteurs a bonnes vues, on y perdrait la sienne.

— Le cel^bre Pope a fait une satire, sous le titre de la Dun-
ciade, que les Anglais ne regardent pas comme son meilleur

ouvrage. Le vertueux Palissot a fait I'annee derniere, sous ce

titre, une satire qu'on n'a pu lire sans 6tre saisi de mortels

baillements. Un poete anonyme vient de publier une pareille

satire aussi ennuyeuse, mais plus innocente, puisqu'elle n'at-

taque personne, sous le titre de la Bardinade, on les Noces de

la stupidity, poeme en dix chants'. Cela n'est pas lisible.

— On vient de donner sur le theatre de la Comedie-Ita-

lienne Arlequin joueur, piece en deux actes, par M. Goldoni,

qui n'a point reussi et qui n'etait pas bonnet Ce celebre poete

s'en retournera en Italie dans trois mois.

— Quant a la Comedie-Fran^aise, elle est en lethargic.

L'hiver est presque pass6 sans qu'on ait vu de pi6ce nouvelle

sur ce theatre; on pretend cependant que les comediens en

preparent une actuellement. lis servent le public avec beaucoup

de negligence ; ils ne montrent ni zele ni envie de I'attirer, et

ils se plaignent que leur salle est deserte 1 Ils ont employ^ l'hiver

a faire debuter de mauvais acteurs qui ont ete sidles. En der-

nier lieu, le fils d'un des plus detestables de leurs acteurs, appele

Blainville, a debute dans les roles tragiques. II a a peine seize ans,

et on lui fait jouer les roles de Zamor dans Alzire, d'Achille

dans Iphig^nie, d'Orosmane dans Zaire. Quelle extravagance

!

— M. le chevalier d'Origny, apres avoir servi le roi en brave

homme k la tete des grenadiers du regiment de Champagne,

pendant toute la guerre de 17A1, a consacre sa retraite et sa

1. La Bardinade (1765, in-S") est un des premiers ouvrages, peut-6tre rnSme le

premier, sorti de la plume de M. Delisle de Sales, devenue depuis si fertile. (B.)

2. Desboulmiers ne fait point connaitre la date de representation.

VI. U
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vieillesse k I'elude. II a d^ja public un ouvrage sur r%ypte, il

y aquelques annees; il vient d'en publier un nouveau intitule

Chronologic des rois du grand empire des £gyptiens, deux

volumes in-12, chacun de pr6s de quatre cents pages. M. d'Ori-

gny a un gout d6cid6 pour cette science tenebreuse ou il s'agit

de debrouiller un chaos indebrouillable. Lorsqu'un citoyen

s' oblige de regarder les livres de Moise comme un guide infail-

lible dans ses recherches, il vous apprend lui-meme le cas qu'il

fautfaire deleur solidite. Pourquoi s'obstiner d'ailleurs a^claircir

ce qui ne peut I'^tre, faute de monuments? Mais necondamnons

point les amusements de M. d'Origny. Lorsqu'un homme d'hon-

neur a bien servi I'l^tat par son 6pee, il a acquis le droit d'em-

ployer le loisir de sa vieillesse comme bon lui semble; et si je

ne puis souflrir les ouvrages des officiers actuellement au ser-

vice, j'aime en revanche beaucoup les livres d'un ancien capi-

taine de grenadiers du regiment de Champagne.

— On a publie a Londres un Espion chinois en six vo-

lumes. Get espion, qui voyage en France, en Espagne, en Italic,

en Brabant, en Hollande, rend compte a la cour de Pekin de

ses decouvertes et de ses reflexions. G'est encore une de ces

tournures neuves qui sont d'une si grande ressource a ceux qui

ecrivent pour se garantir de la faim. L'auteur est un Francais

r^fugie a Londres. II s'appelle Goudar, et il a joue un role

dans la vilaine affaire de d'l^on. Son Espion chinois est rempli

d'infames et insipides satires ; c'est le plus degoutant libelle

qu'on puisse lire. M. Goudar est un de ces honnetes ecrivains

de la trempe de La Beaumelle ou de M. Treyssac de Vergy, qui

meriteraient d'etre attaches au carcan et exposes a 1'admiration

publique.

— Diog^ne conteur qui, au moyen d'une paire de lunettes

de v6rite dont il est possesseur, est toujours le maitre de voir le

fond et le vrai des choses, nous a fait part de ses decouvertes

en un volume de plus de deux cents pages. G'est un des plus

plats et des plus impertinents moralistes denos jours. II a ajoute

a la fin de sa rapsodie quelques fables en vers dignes de sa prose.

— Le Gout du si^cle ^ est une brochure de quatre-vingts

\. (Par Fr. Riccoboni.) Geneve, 1765, in-8o.La premiere edition est de Londres

(Paris), 17C2, in 8°.
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pages, dans laquelle on fait la satire de nos moeurs. Si Ton ju-

geait du gout du si6cle d'apr^s I'insipidite de nos faiseurs de

brochures, et surtout de I'auteur de celle-ci, on le trouverait

bien digne de m^pris.

— PrMs sur le globe terrestre, on Explication de la map-
pemonde, par M. Maclot. G'est encore une pitoyable rapsodie

de pres de quatre cents pages, qui n'a pas seulement la preci-

sion et la clarte d'un livre elementaire.

— Didier d'Arclais de Montamy, premier maitre d'hotel de

M. le due d'Orleans, chevalier de I'ordre de Saint-Lazare, vient

de mourir age de soixante et un ans. 11 avait degrandes connais-

sances en chimie et dans les mecaniques. II est I'inventeur de

cette porcelaine que M. le comte de Lauraguais nous promet

depuis plusieurs annees. II laisse un manuscrit sur les couleurs

de la peinture ei email, dans lequel on pretend qu'il y a plu-

sieurs decouvertes nouvelles. Get ouvrage va etre imprim6 ; il

I'a remis lui-meme en mourant a M. Diderot. M. de Montamy

n' avait pas I'esprit createur ni inventif, mais c'etait un obser-

vateur exact, infatigable, d'une patience k toute epreuve, et

ces qualites ont aussi leur prix. M. le due d'Orleans perd un

bon et fiddle serviteur ; il avait t^te aupres de ce prince depuis

son enfance. Ses amis regrettent un grand homme de bien. II

se piquait d'etre bon catholique ; mais cela ne I'empechait pas

d'aimer tendrement ses amis qui ne I'etaient guere. II est mort

avec la tranquillite et la simplicite qu'il avait montrees dans

tons les evenements de sa vie. On en fit I'eloge la veille de sa

mort, et il dit : « G'est I'instant ou il ne faut pas calomnier sa

vie Embrassez-moi, dit-il au philosophe Diderot; nous

nous reverrons : si vous vous adligez, c'est que vousn'en croyez

rien. »

— L'Academie royale de peinture vient de faire une grande

perte dans la personne de M. Deshays, mort ces jours derniers

par le m6me accident qui a coute la vie a M. le comte de

Brionne, grand-ecuyer de France. II s'est blesse en montant a

cheval ; il a d'abord neglige sa blessure ; on a 6te oblige ensuite

de lui faire une amputation fort douloureuse, et 11 est mort des

suites de cette operation. G'est une perte irreparable pour I'e-

cole francaise. Deshays n' avait pas trente-trois ans, et il s'etai

dej^ annonc6 corame le rival et le successeur de Carle Van Loto
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II ne cedait pas k ce maitre du cote de la couleur, et ses com-

positions etaient bien autrement grandes et vigoureuses. Gette

perte fera un vide considerable dans le salon de cette annee.

— M. Le Prince, peintre, a 6t6 re^u, k son retour de Russie,

avec une approbation g6n6rale a TAcademie royale de peinture

et de sculpture. Get artiste a beaucoup de talent ; il a aussi

beaucoup d' esprit, ce qui ne nuit k rien, quoi qu'en disent les

sots. II a eu occasion de voyager dans I'interieur de I'Enipire, et

d'y observer les difierentes moeurs ainsi que les dilTerents ha-

billements des habitants de ce vaste empire. La plupart de ses

dessins sont trfes-interessants, et il se propose de les rendre pu-

blics par la gravure. II en parait deja cinq suites qui ont et6

tres-bien accueillies. Le comte Rotari, V^nitien que j'avais vu

k Dresde il y a douze ans et qui est mort depuis a P^tersbourg,

avait eu la meme id^e que M. Le Prince. II avait peint une

suite de tableaux representant tous les diir^rents habillements

des peuples qu'il avait eu occasion de remarquer dans ses

voyages. II avait aussi le talent d'exprimer dans ses t^tes les diffe-

rentes passions et leurs plus petites nuances avec beaucoup d' es-

prit et de finesse. Une douzaine de ses tableaux, apport^s alors

k Paris, ont fait faire toutes ces mauvaises copies qu'on voit en-

core aujourd'hui exposees dans toutes les boutiques des bro-

canteurs. M. Boucher fut le premier a les copier ; mais il mit

deja la charge a la place de la veritable passion qu'on remar-

quait dans les tableaux du comte Rotari ; les autres barbouil-

leurs qui s'en sont mel^s depuis n'ont fait que rencherir sur ce

defaut.

MARS

!«' mars 1765.

Quoique depuis trois sifecles les meilleurs esprits se soient

exerces k d^velopper et a eclaircir les principes et la th^orie

des gouvernements, il faut convenir que sur ce sujet, comme

sur bien d'autres, nous n'avons fait que balbutier jus-
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qu'a present. Les philosophes se permettent trop legferement

d'abuser des mots; et comment cela n'arriverait-il pas, puisque

la multitude sen paye toujours? De cette facilite de parler

sans idees et de la certitude d'etre ecoute est r6sulte le bavar-

dage, fleau cruel et encore trop peu d6crie de la litterature

moderne, que la communication des lumi^res par la presse a

tratne a sa suite, et qui operera avec le temps la ruine des

lettres et de la philosophic : car qu'importe de quels termes on

se serve pour parler un jargon qui ne signifie rien? Et la philo-

sophie du grand genie a qui Alexandre le Grand dut sa

premiere education m6ritait-elle mieux que la notre d'etre

defiguree par les docteurs de I'ecole? En fait de gouvernement,

libertd et despotisme sont deux termes avec lesquels on est sur

de produire une impression uniforme, I'une agreable, I'autre

deplaisante sur tons les esprits. Rien n'est plus aise que d'ex-

poser dans de beaux ecrits, avec une grande eloquence, tous

les avantages de la liberte; mais ou existe-t-elle, dans quel

coin de la ten'e habite-t-elle, peut-elle avoir lieu quelque part

parmi les hommes, de la mani^re dont elle est representee

dans les livres? Voila des questions auxquelles il ne faut pas

r6pondre I6gerement. Le fantome du despotisme n'est pas

peut-etre mieux connu que la chim^re de la liberte.

Le president de Montesquieu a mis de nos jours trois

autres termes a la mode ; il a pr6tendu expliquer les ressorts de

toute esp6ce de gouvernement par les mots verlu, honneury

crainte; il a fait de la vertu le principe des republiques; de

I'honneur celui des monarchies, et de la crainte celui des Etats

despotiques. Cette manifere d'envisager les differents gouver-

nements est sans doute celle d'un homme de g6nie; mais en

I'examinant de plus pres, je crains qu'on ne la trouve plus

ingenieuse que solide. M. de Voltaire a deja fait sentir quelque

part qu'il n'y a point de distinction reelle entre la vertu repu-

blicaine et I'honneur monarchique ; mais sans entrer en

discussion, il me semble que j'ai vu, dans les l^tats dont le

gouvernement est monarchique, un corps de noblesse n'ayant

nuUe idee de ce qu'on appelle honneur en France, et k qui ce

prejuge ^tait absolument etranger. II appartient peut-6tre a la

noblesse de France et d'Espagne exclusivement ; et quand il

serait aussi general dans toutes les monarchies et aussi fort de



2U CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

leur essence qu'il me le parait peu k moi, il existe dii moins

beaucoup d'autres elements encore tout aussi n^cessaires k

r essence de la constitution monarchique. L'honneur y est

m6me souvent contraire au bien de I'^tat: car si les principes

d'honneur d'un particulier peuvent tourner a I'avantage de

ri^tat, ceux des corps lui sont souvent nuisibles : l'honneur des

corps consiste presque toujours a soutenir quelque sottise

ancienne ou nouvelle, indiflerente au bonheur public, indifle-

rente meme a la plupart des membres qui composent ce corps,

mais que chacun cependant est oblige de d6fendre avec un tel

acharnement, que celui qui voudrait se montrer raisonnable et

se detacher de I'opinion de son corps serait perdu de repu-

tation dans I'esprit meme du souverain qui lui sait ordinairement

mauvais gre de sa resistance. Quelque diverse que soit la forme

des gouvernements, ils tendent tons a deux fins opposees, la

liberte et le despotisme. Ces deux forces se contre-balancent

sans cesse dans les gouvernements mixtes; dans les gouver-

nements decides, au contraire, c'est Tune des deux forces qui

I'emporte sur I'autre. Mais qu'est-ce que la liberte? qu'est-ce

que le despotisme? Yoil^ deux questions qui, malgre tous les

efforts de nos philosophes, ne sont pas bien ^claircies, et je

crains bien qu'il n'en soit de la liberte comme de la verite,

c'est-a-dire que I'homme ne soit fait pour la desirer avec

ardeur sans en etre digne. L'abbe Galiani pretend que les

hommes naissent tous avec un besoin extreme de se m^ler

d'affaires qui ne les regardent pas, et il fait consister I'essence

de la liberte dans le droit de se meler des affaires d'autrui.

Gette definition, qui ne parait d'abord qu'un tour de plai-

santerie, devient philosophique et profonde a mesure qu'on

I'examine plus serieusement. L'essence du despotisme consiste

done dans la defense de se meler des affaires desautfes, et c'est

cette defense qui produit I'engourdissemeat et tous les autres

maux des gouvernements despotiques, au lieu que le droit de se

meler des affaires des autres produit, dans les l^tats libres et

dans les gouvernements mixtes, une action et reaction conti-

nuelles des membres du corps politique les uns sur les autres,

et c'est de ce mouvement que resulte la vigueur de la cons-

titution d'un l^tat, comme la sante du corps animal depend de

la circulation libre et aisee de toutes les humeurs. Dans les
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gouvernements despotiques, le sultan commande k son vizir,

celui-ci au pacha, le pacha au cadi, tout est isole, rien ne se

tient; il y a action, mais il n'y a point de reaction. Dans les

gouvernements libres ou mixtes, le souverain a un conseil ou a

un senat ; chaque membre de ce conseil tient k des parents, k

des amis, a des families considerables; ce conseil transmet

ordinairement les volont6s du souverain a des etats, k des par-

lements, a des corps. Ges corps ont le droit de faire leurs

reflexions. Tout s'entrelace, tout devient negociation, chaque

citoyen a le droit de se mfeler de quelque chose qui ne le regarde

pas personnellement. II y a action et reaction continuelle. II est

si constant que le bonheur public depend de ce droit et de ce

besoin de se meler de quelque chose, qu'en se formant un

tableau fiddle de la situation du sujet d'un empire despotique

et de celle d'un citoyen d'un Etat libre, on trouve tous les

avantages en apparence du cote du premier. Un officier anglais,

en garnison k Gibraltar, alia un jour faire un tour sur les cotes

d'Afrique qu'il avait vues de sa fenetre depuis son sejour dans

cette forteresse. II s'arr^ta d'abord a Tetuan, ou il lia connnerce

avec un bourgeois de la ville. Gelui-ci lui dit : « Je vous plains

bien d'etre oblige de vivre dans ce nid oil vous etes perclie avec

vos compatriotes et ou vous devez vous ennuyer a la niort. »

L'Anglais, etonne d'etre un objet de pitie pour un bourgeois de

Tetuan, se mit k le questionner sur la vie, sur les lois, sur la

police de Tetuan. II apprit que ce bourgeois ne payait rien k

l'l^tat,,que personne ne se m^lait de ses affaires; qu'en s'abs-

tenant du vol et du meurtre, personne ne lui demandait

compte de ses actions, et que, dans le fait, il y avait peu

d'hommes aussi libres qu'un bourgeois de Tetuan. Pendant la

conversation, mon Anglais pria son ami de le mener au palais

du gouverneur. « Nenni, r6pond le bourgeois, c'est un homme
de mauvaise humeur, qui fait couper les tetes comme des

choux. — Vous etes done dans des transes perp6tuelles, lui dit

I'Anglais.— Point du tout, reprend le bourgeois, je n'aurai de ma
vie rien a demeler avec ce gouverneur

; qu'il soit de bonne ou

de mauvaise humeur, peu m'importe ; si vous voulez venir

souper avec moi dans ma maison de campagne, vous trouverez

ma femme et mes deux filles, et vous verrez que je ne m'in-

quiete gufere de notre gouverneur ; toute ma prudence se borne
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k 6viter de passer dans son quartier, et le seul chagrin que
j'^prouve, c'est de voir de mes fenetres ce nid taille dans le

roc, et de penser combien vous devez vous y ennuyer... » Ce
bourgeois, en peignant vivement sa situation, a fait le portrait

de tout sujet d'un empire despotique. Comparez ce portrait k

celui d'un citoyen de Londres et de HoUande; voyez cette

foule d'impots qui I'accablent, cette multitude de lois et de

formalites qu'il faut qu'il observe : il ne pent faire un pas sans

payer et sans obeir, et sans sentir des entraves et la g^ne. II

n'est pas libre k un citoyen de Londres de bruler du cafe chez

lui. Demandez k un noble venitien r6num6ration de ses prero-

gatives, et vous verrez une suite de privileges que vous

prendrez pour autant de liens d'esclavage. Voil^ cependant les

6tres quise disent lib6res dans le monde, par le seul droit qu'ils

se sont menage d'avoir quelque part quelque influence dans

Timposition de toutes ces g^nes, et d'avoir d'autres affaires que

les leurs.

On ne pent douter que dans cette action et reaction de tous

les citoyens les uns sur les autres ne consiste le grand et veri-

table avantage de la liberte, celui qui donne et conserve la vie

k tout le corps politique, tandis que le defaut de reaction et

cette action isolee et pour ainsi dire perpendiculaire des gou-

vernements despotiques y produit partout la stagnation et les

maux qui en r^sultent, malgre I'apparence de situation douce de

chaque individu. Le besoin, le but et le sort de ceux qui font

publiquement, par choix ou par le hasard, le metier de se meler

d'affaires d'autrui, sont fort divers, ainsi que leur role. Le Parle-

ment de Paris s'etant mele de la Profession de foi du vicaire

Savoyard, conserv6e par J.-J. Rousseau, et ayant oblig6 le con-

servateur de quitter la France, celui-ci s'est trouve tout a coup

un violent besoin de se meler du bonheur de sa patrie, ou il n'a

jamais vecu, au point de remplir tout Genfeve de divisions et de

troubles. Le consistoire de Neufchatel se sent de son cote le

besoin de se m^ler des Lettres de la montagne, et d'inqui6ter

J. -J. Rousseau dans sa retraite. L'histoire du genre humain est

remplie d'exemplesde gens qui se melent des affaires des autres,

et s'en font un titre pour les tourmenter.

M. le marquis d'Argenson, qui, de son vivant, a ete charg6

pendant quelques annees du minist^re des affaires etrang^res.
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-vient de prouver par son exemple une v^rite qui n'a plus besoin

de preuves : c'est qu'il est bien plus ais6 de se mSler des affaires

des autres en qualite d'auteur qu'en qualite d'iiomme d'Etat

et de cabinet. On ne mettra pas le marquis d'Argenson dans la

liste des grands et des bons ministres qu'ait eus la Fraiice, et il

a pourtant laisse un bon ouvrage. Son livre sur le Gouvernement

ancien et prdsent de la France ^ etait connu, en manuscrit, du

vivant de I'auteur; il vient d'etre imprime en Hollande, en un

volume grand in-S" de trois cent vingt-huit pages, mais cette

edition a ete faite sur un manuscrit si fautif que le sens en souffre

k chaque page. L'auteur commence par tracer la marche du gou-

vernement ancien et moderne de la France. II expose assez bien les

inconvenients du gouvernement feodal;il parle aussi assez sens6-

mentdes autres gouvernements de I'Europe, quoiqu'il se trompe

de temps en temps, faute d'instruction ou de lumi^res : le coup

d'oeil de I'homme de genie^manque partout ; mais il est remplace

par une bonhomie qui porte naturellement a I'indulgence : on

passe toujours son temps sans regret avec un homme qui a du

bon sens etun bon coeur. Leprojet du marquis d'Argenson, dans

I'administration du royaume, consiste a etablir un gouvernement

democratique et municipal dans le coeur de la monarchie, et a

aneantirl'aristocratie noble etparlementaire. Depetits cantons se

gouvernant eux-memes, sous I'autorite d'un monarque, auraient

des moeurs, du patriotisme, de I'economie, et ne pourraient

causer] aucun ombrage au gouvernement. A moins d'une revo-

lution de cette esp^ce, la France sera vraisemblablement long-

temps exposee au fleau de la finance ; et ceux qui regretteraient,

dans ce changement, les avantages imaginaires du boulevard

parlementaire entre le roi et le peuple seraient sans doute de

bonnes gens, mais a coup sur gens a courte vue et dupes de mots.

On peut former des objections sans fin centre les details

d'un ouvrage de la nature de celui-ci, et contre leur developpe-

ment; mais les details sont indiflerents. Tout depend, en fait de

theorie, d'avoir de bons principes, et, dans Tex^cution, d'avoir

de la fermete. Ce livre n'est pas bien ecrit ; mais il est clair,

et, comme je I'ai d^ji dit, il attache par le patriotisme et la

\. Considerations sur le gouvernement, etc.; r^imprim^es enl784, puis ea 1787.

L'auteur, n6 le 18 octobre 1694, mourut le 26 jaavier 1757. (T.)
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bonhomie de I'auteur. Gette bonhomie faisait le fond du caract^re

du marquis d'Argenson, mais il n'avait point de dignite. Cedefaut,

moins tolerable dans le minist^re des affaires etrangferes que

dans toute autre place, ne pouvait trouver grace chez une nation

qui pardonne tout, hors la platitude. Une mani^re de s'exprimer

triviale et basse fit plus de tort a ce ministre que n'auraient

fait des fautes plus graves. Le comte d'Argenson, son frere, fut

le premier k le sentir, et le fit renvoyer. Cette disgrace n'influa

pas sur le bonheur du marquis d'Argenson ; il vecut paisible-

ment, tantot k Paris, tantot a la campagne, partageant son loisir

entre ses amis et le commerce de gens de lettres, qu'il cherissait,

et qui 6taient recus chez lui avec de grandes marques de con-

sideration: car sous lerfegne des d'Argenson, cen'etait pas encore

la mode de hair la philosophie. Le marquis de Paulmy, son fils,

a et6 secretaire d'j^tat de la guerre sous son oncle, et, apr6s la

disgrace de celui-ci, ministre de la guerre pendant quelques

mois, et depuis peu ambassadeur du roi en Pologne.

— M. Le Beau, secretaire perpetuel de I'Academie royale des

inscriptions et belles-lettres, vient de publier Yl^loge de M. le

comte d'Argenson \ lu a la rentree prec6dente de I'Academie.

Get £loge, a quelques lieux communs pr6s, n'est qu'une liste

des charges et places parlesquelles le comte d'Argenson a passe

pour arriver au ministfere. On a distribue en meme temps son

portrait assez mal grave, qui rappelle bien a peu pres ses traits,

mais qui ne rappelle pas les graces et les agrements de sa

figure. Le comte d'Argenson avait aussi beaucoup d'agrements

dans I'esprit, et c'etait un des hommes les plus aimables de son

temps, comme il etait un des plus fins et des plus d61ies a la cour.

C'est de tons les ministres celui pour qui le roi a marque le plus

de gout et d'amiti6.

— Le 27 du mois dernier, on a donn6, sur le theatre de la

Gomedie-Italienne, la premiere representation de Tom Jones,

comedie en musiqueet en trois actes, les paroles de M. Poinsinet,

et la musique de M. Philidor. Jamais piece n'avait ete annoncee

plus maguifiquement, et jamais chute n'a 6t6 plus eclatante; la

platitude du poete a fait assommer le musicien a grands coups

de sifflets. M. Philidor a ete justement puni de son obstination h

1. 1705, in- 89.
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travailler avec cet indigne Poinsinet, qui est le prototype de la

platitude. II s'etait vant6 que Tom Jones ferait lever le Si^ge

de Calais; mais, k moins de quelque autre revolution, Calais

sera pris. Cependant, le lendemain de la chute, on a donne une

seconde representation de Tom Jones, et le poeme etlamusique

ont 6te applaudis avec autant de vivacite qu'ils avaient 6t6 sifiles

la veille; on a m^me fait venir a la fin le musicien et le poete

sur le theatre; mais le coup etait porte, et ce pauvre Tom Jones

n'a jamais pu se relever de son premier malheur. II y a dans la

musique de tr^s-belles choses, et c'est peut-6tre, a tout prendre,

le meilleur ouvrage de Philidor ; mais je ne serai pas fach6 de

cette chute, si elle le pent detacher de ce plat et maussade

Poinsinet. Je ne pardonnerai jamais a ce dernier d'avoir gat6

le plus joli sujet du monde; Tom Jones, traite par M. Sedaine,

aurait fait une pi6ce expr^s pour la musique, et d'ailleurs pleine

d'int^ret et d'un excellent comique. Vous connaissez le roman

charmant de Fielding, dont ce sujet est tir6. La chute de Poinsinet

a fait faire et dire vingt mauvaisesplaisanteries. On a, par exemple,

appele I'auteur sur le theatre de la Foire. lln ane s'est montr6;

Gilles s'est mis a le caresser et a dire: « Ah ! commeil est propre,

comme il est net ! » Dans le moment I'ane a fait ses ordures, et

tous les acteurs se sont ecries : Point si net I Point si net I

— La verite de I'histoire oblige de remarquer ici que le ver-

tueux M. Fr6ron n'a pas et6 au For-l'l^veque pour avoir insults

I'illustre Clairon. L'exempt qui devait mener le vertueux M. Fre-

ron en prison I'a trouv6 afllige de la goutte ; on lui a accords

quelques jours pour se r^tablir, et le vertueux folliculaire a

utilement employ^ ce repit pour faire agir ses protections. II a

int6ress6 jusqu'a la compassion de la reine, qui a demande qu'on

lui fit grace en faveur de sa pi^te et de son z6lecontre les philo-

sophes, qui, comme on sait, sont les seuls ennemis dangereux

du genre humain. La reine Gleopatre-Clairon, voyant sa vengeance

trompee par la clemence de la reine Leczinska, de France, a

d'abord menace de quitter le theatre, et s'est ensuite apaisee,

parce qu'enfin, plus on est grand, moins il sied d'etre implacable..

On pretend que le plus aimable de nos ministres lui a tenu le

discours suivant, qui a sans doute fait son effet sur I'esprit de

cette grande actrice: « Mademoiselle, nous repr6sentons tous

les deux sur un grand theatre; mais il y a cette difference entre



220 CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

nous que,vous,vous choisissez vos roles, et des que vous vous

montrez, vous 6tes applaudie; moi, au contraire, je ne suis pas

le maitre de mes roles, et d6s que je me montre, je suis sifll^:

cependant je reste, et si vous m'en croyez, vous en ferez autant.

»

Ce discours a fait grande fortune dans le public. L'illustre

Clairon n'est pas bien conseillee; elle aurait du mepriser I'insulte

de maitre Aliboron-Fr^ron ; ses adorateurs lui feront tourner la

tete, et finiront par la brouiller avec le public.

— Leromdinmthul^LetlresdutharquisdeHoselle^ et public,

r6t6 dernier, par M™'l5lie de Beaumont, femme du celfebre avo-

cat de ce nom, a eu un siicc^s presque universel. J'avoue, k ma
honte, mais avec la bonne foi qui m'est naturelle, que je n'en

ai fait aucun cas, et que ces editions multipliees ne m'ont pas

encore fait changer d'avis; j'y trouve tout ce qu'on voudra,

excepts du talent. Je crois M'"^ de Beaumont tres-aimable, tr6s-

estimable; mais sans talent, point de mis6ricorde, point de salut

dans notre 6glise, parce qu'enfm le metier d'ecrire est libre, et

qu'on n'a qu'a se taire quand on n'a pas ce diable au corps dont

tout auteur doit 6tre tourment6 avant de prendre la plume. Or,

voici encore une autre opinion que j'ai, et a laquelle il me
sera impossible de renoncer : c'est qu'il a paru depuis quelque

temps un autre roman, intitul6 Letlres de Sophie et du chevalier

de ***, pour servir de supplement aux Lettres du marquis de

Roselle, par M, de ***, deux volumes'. Tout le mondea d'abord

regards ce roman comme une nouvelle production de M'"^ de

Beaumont ; ensuite comme il n'a point reussi, et qu'il a 4te

trouv6 plein de details d^goutants et meme indecents, quoique

rapportes a bonne fm et dans la vue d'eloigner la jeunesse du

libertinage, les amis de I'auteur du Marquis de Roselle ont assure

qu'elle n'y avait aucune part; on a meme dit que ce nouveau

roman est d'un nomm6 M. Gharpentier. Quant a moi, je conviens

que le ton et le style en sont aussi mauvais que le ton et le

style du Marquis de Roselle \ je conviens encore que les details

de la grande ecurie, c'est-a-dire de la salle ou s'habillent dans

\. Voir pr6c(5demnient, page 36.

2. Paris, 1765, 2 vol. in-S". L'auteur etait Desfontaines, connu seulement alors

par son tl^ltre a Quintus (voir p. 90), et plus tard auteur, en collaboration avec

Piis, Radet et Barr6, de plus de cinquante pieces de circonstance.
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nos theatres les filles des choeurs, et les details de leurs vilaines

conversations, sontpeu dignesde la plume d'une femmehonnete

:

aussi je ne dis pas que M'"* de Beaumont ait fait les Leltres de

Sophie et du chevalier de ***; je ne dis pas non plus qu'elle ait

fait les Lettres du marquis de Roselle; mais je jure et j'atteste

sur ma conscience, et en vertu d'une conviction intime, que ces

deux ouvrages sont absolument de la meme main; etj'aimerais

mieux croire au mystere de la transsubstantiation que d'imaginer

que ces deux romans ne soient pas du m6me auteur individuel.

Voila, sur cet important article, une profession de foi dans la-

quelle j'esp6re que Dieu me fera la grace devivre et de mourir*.

— J'avoue et je confesse en revanche que je crois ferme-

ment que Camedris est un conte de M"® Mazarelli, ainsi que le

porte le titre; que je crois M"« Mazarelli, demoiselle de son

metier, fort aimable; que je hii trouve plus de talent pour

ecrire qu'^ I'auteur du Marquis de Roselle, mais que je n'ai

jamais pu deviner la fin et le but du conte de CamMris.
— II a paru une autre feerie intitul6e T^raddin et RozHde,

conte moral, j^olitique et militaire en trois parties, que je crois

la production d'un jeune homme nouvellement echappe du col-

lege et enrole au service du roi. Gela n'est pas lisible. On y re-

trouve ce sultan bete du Sopha de M. de Grebillon fils, qui a

fait faire tant de mauvaises copies.

15 mars 1765.

Avis h un Jeune po'ete qui se proposait de faire une tragidie

de Regulus^.

Si je me proposals de faire un R^gulus, je commencerais

par travailler sur moi. Je me remplirais de I'histoire et de I'es-

prit des premiers temps de la r^publique ; et avant que d'en-

tamer mon sujet, je me serais si bien plante a Rome, au milieu

du senat, que je ne serais pas tente de me retrouver sur les

1. Tout ceci ne reposait sur aucun fondement. On a vu par la note pr(5c6dente

que les Lettres de Sophie n't5taient pas de ML"'" de Beaumont; les Lettres du
marquis de Roselle sont au contraire incontestablement son ouvrage. (T.)

2. Cet article est de Diderot.
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planches ou dans les coulisses d'un theatre. R6gulus serait

arrive dans sa patrie, libra sur sa parole, et resolu de garder

le silence sur son projet. 11 serait triste, sombre et muet au

milieu de sa famille et de ses amis, soupirant par intervalles,

detournant ses regards attendris de sa femme, et les arrfitant

quelquefois sur ses enfants. G'est ainsi que je le vois, et que le

poete me I'a montre.

Fertur pudicae conjugis osculum,

Parvosque natos, ut capitis minor,

Ab se removisse, et virilem

Torvus humi posuisse vultum :

Donee labantes consilio patres

Firmaret auctor'...

Martia, sa femme, surprise et aflligee, attribuerait la tris-

tesse de son 6poux ci la honte de reparaitre dans Rome apr6s

une d^faite, au sortir de I'esclavage. Elle chercherait ile con-

soler. Elle baiserait ses mains aux endroits qui ont porte les

chalnes. Elle lui rappellerait ses premiers triomphes, la consi-

deration dont il jouit encore, la joie de tout le peuple k son ar-

rivee, les honneurs qu'il revolt. Elle I'inviterait tendrement a

se livrer a la douceur de revoir sa femme et ses enfants, apr6s

une si longue et si cruelle absence. La tristesse et le silence de

Regulus dureraient ; mais tantot il se plongerait dans le sein de

cette femme cherie, tantot il la repousserait durement comme
un objet dont la presence le d^chire.

Martia, frappee de ces mouvements, et se rappelant le pre-

mier caract^re de son ^poux, alarmee des entretiens particuliers

de Regulus et de son p6re, et surtout des mots obscurs et mys-

terieux qu'ils se jettent en sa presence, soupconnerait Regulus

de rouler dans sa tSte quelque projet qu'on lui derobe. Elle

ne pourrait supporter cette idee. Elle aurait avec son epoux ci

peu pr6s la scene de la femme de Rrutus avec le sien... « G'est le

premier secret qu'il ait eu pour moi... Ne m'aimerait-il plus ?...

Me mepriserait-il?... Quelques discours calomnieux, portes de

Rome a Carthage, m'auraient-ils avilie dans son esprit? Aurait-

1. Horace.
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il pu les croire?... » Elle viendrait se plaindre avec amertume.

L' indignation succederait a Ja douleur... « Si tu m'aimes tou-r

jours, si tu m'estimes, si je suis toujours ta femme ; parle

done... )) Mais I'in^branlable et sombre Regulus se tairait

toujours... Ge role de Regulus est difficile : un homme, et un

homme tel que Regulus, qui ne dit que des mots!...

Je ne pourrais, je crois, me passer du p6re de Martia.

J'en ferais un des plus feroces Romains de I'histoire. Je

le vois, car it faut toujours avoir vu son personnage avant

de le faire parler. II est vieux. Une barbe touffue couvre son

menton. II a le sourcil epais, I'oeil couvert, ardent et farouche,

le dos courbe. C'est un homme qui nourrit depuis quarante ans

dans son ame lefanatismerepublicain, laliberte indomptable, et

le mepris de la vie et de la mort. Ce serait, si je pouvais, le

pendant du vieil Horace de notre Corneille. C'est dans cette

ame que Regulus irait deposer son projet, I'objet de son retour

a Rome, et le sort qui I'attend a Carthage si I'echange des pri-

sonniers ne se fait pas.

Atqui sciebat quae sibi barbarus

Tortor pararet.

Le vieux p6re de Martia attendrait en silence la fin de son

r^cit ; mais, au moment oil Regulus lui annoncerait sa terrible

resolution, il jetterait ses bras autour de son cou, et il s'ecrie-

rait : a Je reconnais mon gendre. Voila Regulus, voila celui que

je devais pour 6poux a ma fille. Je ne me suis point trompe.

Embrasse-moi. » Regulus et le p6re de Martia pressentiraient

I'obstacle que la generosite des Romains apportera a son des-

sein, a une resolution cui nisi ipse auctor^ certes, dit Cic^ron,

captivi Pcenis rediissent, Eloge des citoyens. Moyens concertes

pour les detacher de I'interet de Regulus, et tourner leurs vues

sur celui de la patrie. Conspiration. Et quelle conspiration ! celle

d'un homme pour assurer sa propre mort. Et cet homme, se-

conde par qui? Par le p6re de sa femme... C'est alors que la

tendresse de Regulus pour sa femme se reveillerait... « Je

souffre a lui cacher mon dessein ; cependant qu'elle I'ignore,

du moins jusqu'a mon depart ; que sa douleur, ses cris, ses

larmes, me soient ^pargnes. » Voila ce qu'il est impossible k ce
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coeur de braver. « Et mes enfants !... » Le vieux p6re de Martia

et Begulus conspireraient donc^faire 6chouerau senat la propo-

sition de I'echange des captifs, et resoudre le retour et la mort

de Regulus.

Quel monologue que celui de R6gulus, lorsque, seul, il

m^dite son terrible projet, qu'il a pris son parti, et qu'il est

sur le point de s'en ouvrir a son beau-pere !... La repu-

gnance g^n^reuse k abandonner un brave citoyen, tel que Re-

gulus, k la barbaric carthaginoise, voila done le grand obstacle

k surmonter. Pour cet effet, il faut avoir la pluralite des voix

dans le senat ; et Ton peut se le promettre en s'assurant du

suffrage des senateurs des families Attilia et Martia. Regulus est

r6solu de les assembler secretement. Pour le consul Manlius,

ce serait I'insulter que de le pressentir... « Tu as raison, dit

le p6re de Martia a son gendre; ce que tu fais, Manlius et moi,

nous le ferions a ta place. »

On appelle les senateurs des deux families. lis viennent, sans

savoir ce qu'on attend d'eux. Les voila assembles. G'est Regulus

qui leur parle, et qui leur demande si la patrie leur est chere?

lis repondent... S'ils se sentiraient le courage de s'immoler

pour elle ? lis repondent... Et s'il y avait un citoyen sollicite par

son sort de s'immoler lui-m6me, aimeriez-vous assez la patrie

et ce citoyen pour envier son sort et seconder son dessein?...

lis repondent... Mais cela ne suffit pas. Jurez-le... lis jurent.

Serment court et grand... G'est alors que Regulus dit: « Eh

bien, mes amis, ce citoyen, c'est moi ! » G'est alors qu'il expose

les suites funestes de I'echange des prisonniers, I'importance de

laisser perir sans pitie des laches, indignes^de vivre.

Si non periret immiserabilis

Captiva pubes.

« Des laches qui se sont laisse depouiller de leurs armes

sans qu'une goutte de sang les eut teintes! je les ai vus, oui, je

les ai vus offrir leurs mains aux liens. J'ai vu des hommes nes

libres, des Romains, marcher les bras lies sur le dos. J'ai vu nos

drapeaux suspendus dans les temples de Carthage, les portes

des villes ouvertes, et les champs ennemis cultives par nos
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soldats. Et vous croyez que ce soldat, rachet6 k prix d'argent,

retournera plus brave au combat ? »

Flagitio additis

Damnum.

« Qu'esperez-vous de gens armes qui n'ont pas su comment on

6chappait k I'esclavage? » Enfin, tout ce qu'IIorace dit:

pudor

magna Carthago, probrosis

Altior Italiao minis!

Le vieux p6re de Martia appuie le sentiment de Regulus.

Les s^nateurs restent etonnes
; quelques-uns rejettent ce des-

sein, et, se dechainant centre les Garthaginois, disent : ((Eh I

quelle foi doit-on k des hommessans foi?... » Regulus oppose sa

parole donn^e, mais sans violence, simplement : (( J'ai promis...»

En effet, ce n'est pas la le nierveilleux de Taction de Regulus :

laus est temporum^ non hominis...

Le consul Manliusparle le dernier. line pent refuser son eloge

et son admiration k la fermete de Regulus ; mais il opine a refuser

Techange des captifs et a sacrifier Regulus... II est done arrete

qu'ils n'envieront point a un citoyen, a leur ami, a leur parent,

I'honneur de perir volontairement pour la patrie
;
qu'ils seront

fiddles au serment qu'ils en ont fait, et qu'ils reuniront leurs

voix au senat pour que I'echange soit rejete. Regulus les

conjure seulement de lui garder le secret, et de ne pas elever

centre lui sa femme, ses enfants, et tout ce peuple dont il

est cheri.

Vous pensez bien qu'avant cette assemblee domestique des

deux families, il y aurait eu une sc^ne entre Regulus et Martia.

(( Quel est done I'objet de cette assembl6e? Pourquoi ni'en eloi-

gner?... Depuis quand suis-je de trop au milieu de mes parents

et de mes amis?...)) L'assemblee des deux families tenue, Martia

apprendrait, par Tinfidelite d'un des membres qui la composaient,

la resolution de son mari... Voila done la raison de cette tris-

tesse profonde, de ces larmes ^chappees, de ce silence cruel

;

la voila done! le- malheureux, oubliant sa femme et ses enfants,

VI. \o
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veut p6nr!... Imaginez Glytemnestre k qui Ton apprend le

destin de sa fille, c'est la m6me situation, les m6mes plaintes,

les m6mes transports, la m6me fureur... a Mais tu crois peut-

6tre que ton barbare projet s'accomplira; tu te trompes. Va,

cours k ton s6nat ; cours y poursuivre I'arret de ta mort et de la

mienne ; moi, j'irai dans les temples, j'irai sur les places publi-

ques; on m'entendra. Mes oris appelleront les p6res et les m^res

qui ont des enfants a Carthage, que tu condamnes a perir avec

toi ! Bientot tu me verras a I'entree de la caverne ou tu vas re-

trouver les b^tes f^roces, tes semblables, et que tu appelles un

senat. Si tu m'abandonnes, si tu abandonnes tes enfants, je ne

m'abandonnerai point, je saurai les secourir. » EUe laisse Re-

gulus inflexible et accable.

Le senat se serait assemble dans I'entr'acte, et Martia aurait

tenu parole k^ R^gulus. Les senateurs sortiraient du senat au

commencement de I'acte, embrassant et felicitant Regulus. C'est

dans cet instant que Martia surviendrait, accompagnee d'une

foule d'hommes et de femmes, k qui elle dirait : « Tenez, les

voila ceux qui ont condamne mon epoux k perir, et avec lui,

femmes, vos p^res, vos enfants, vos epoux ; hommes, vos fr^res

et vos amis ; et vous le soufirirez ! » Le consul Manlius, d'un re-

gard et d'un mot, contiendrait tout ce peuple... « Rebelles,

eloignez-vous! Quelle est votre audace? A quoi tient-il qu'a

I'instant la hache de ces licteurs... » A ces mots, les peuples

contenus, Martia les chargerait d'imprecations, leur repro-

cherait leur lachete ; sa fureur se tournerait ensuite sur les

s6nateurs, sur son 6poux, sur son p6re. Celui-ci tirerait son poi-

gnard, et le lui presenterait a la gorge : « Frappe, lui crierait-

elle, frappe, pfere impitoyable ! La coupe ou tu dois boire mon
sang, et le presenter a boire aux animaux farouches qui t'en-

vironnent, est-elle prete? Appelle mes enfants, mele leur sang

au mien, et fais-le boire a leurpere. Ah ! Regulus! » Elle tombe

evanouie entre les bras de son p6re, tendant ses bras a son

epoux. Celui-ci s'approche, I'embrasse en siience, et s'en va

perir a Carthage.

Voila les images que je laisserais errer longtemps autour de

moi, les situations que je mediterais, les idees principales dont

je m'occuperais, et je les aurais bien couvees lorsque je me d6-

terminerais k ecrire le premier mot de mon poeme.
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Get avis fut donn6, il y a quelque temps, par M. Diderot

k M. Dorat, qui liii avait apport^ une tragedie de R^gulus^ en

trois actes, dans laquelle il n'y avait pas un mot, pas un vers

qui ressemblat ci cette esquisse. G'est que le jeune poele avait

neglige le premier conseil du philosophe, de travailler sur lui-

meme. II I'a si peu suivi depuis, qu'il vient de faire imprimer

son li^gulusy n'ayant pas os6 le risquer au theatre*. J'ouvre ce

li^gulus; je trouve d'abord une preface en forme de lettre, od

M. Dorat dit que Metastasio n'a rien invente, et ou il recherche

les raisons pourquoi ce poete est froid. Cette recherche pent

servir de pendant a celle que I'archidiacre Trublet fit, il y a

quelques annees, pour savoir pourquoi la Henriade 6tait en-

nuyeuse ; et, quant au defaut d'invention qu'il reproche a Me-

tastasio, on pourrait demander a M. Dorat a qui ce grand poete

doit le sujet d'Aiilius RiguluSy qu'il n'a pas traite trop mal-

heureusement, a ce que pretendent beaucoup de gens de gout?

Passons. Qu'un faiseur de feuilles comme moi juge a tort et a

travers, c'est son metier, c'est un malheur inevitable ; encore

ne faut-il pas qu'il se fasse imprimer; mais qu'un jeune homme
juge, en quelques vers fanfreluchiSy I'Angleterre, la Hollande,

ritalie, sans mis6ricorde et sans necessite, quand personne ne

lui demande son avis, cela est bien jeune. Je conseille a xAI. Dorat,

k tout 6venement, de donner tout ce qu'il a invente de sa vie

contre les deux dernieres scenes du R^gulus de ce Metastasio, qui

n'a jamais rien invente. Lisons done le Regulus de M. Dorat, a

la t6te duquel M. Eisen a p]ac6 un genie de Rome campe en

petit-maitre de Paris : c'est en verite la meilleure et la plus

juste critique qu'on puisse faire de la tragedie de M. Dorat. Je

trouve dans la premiere scfene la femme de R6gulus, k qui sa

confidente, tout etonnee, dit

:

...Quoil seule et sans escorte,

(Jne dame romaine!...

En effet, dans un si^cle oil les dames romaines s'occupaient

k peu prfes k bfecher la terre, il est fort 6tonnant d'en voir une

1. 1705, in-S". Huit ans aprSs, Dorat changea d'avis, et sa pi^ce, regue par les

Com^diens FrariQais, fut jouee le 31 juillet 1773. Voir au mois d'aoiit 177 J de cette

Correspondance. (T.)
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sans pages et sans satellites ; on voit bien que le poete n'a pas

oubli6 les coulisses du theatre.

Regulus debute par lendre grace au destin,

Qui ramfene aujourd'hui dans le senat remain.

J'y porte, dit-il:

Sans rougir ces marques d'esclavage;

Elles n'ont pu changer ni fl6trir mon courage.

11 dit, dans un autre endroit

:

Ces chaines font ma gloire, et la rendent plus pure.

Le Regulus de Rome regardait ses chaines comme son op-

probre, comme son desespoir, comme une marque de honte qu'il

ne pouvait plus perdre qu'avec la vie ; le Regulus de M. Dorat

ne se doute pas seulement de son veritable malheur, tant les

gouts sont divers,

— M. Barthe, connu par plusieurs po6sies mediocres et par

VAmateur^ petite com6die qui a eu un succ^s passager, vient

aussi de faire imprimer une heroide intitulee Lettre de Vahb^ de

Banci h un ami en Italie^ dcrite de la Trappe^. Ce fondateur de

la Trappe y rend compte de sa conversion. Tout le monde salt

que M. de Ranc6, voulant se trouver au rendez-vous donne par

sa maitresse, et entrant dans son appartement par un escalier

d^robe, la trouva morte des suites de la petite v6role, et m6me,

par un accident singulier, sa t^te separee de son corps ^. L'ima-

1. 17C5, in-S". Vignette et cul-de-lampe d'Eisenj graves par Longueil.

2. On a reproduit souveiit I'anecdote k laqiielle Grimm fait ici allusion. On a

dit que M. de I5anc6, qui venait de passer quelque temps h sa terre de V6retz,

s'empressa k son retour de se rendre chez la duchesse de Montbazon, dont ii 6tait

I'amant ; que les domestiques, qui connaissaient sa passion, n'eurent pas le courage

de lui apprcndre que sa maitresse 6tait morte de la veille
; qu'il monta h I'appar-

tement de la ducliesse, et que les premiers objets qui frapp^rent sa vue furent un

cercueil et la t6te de celie qu'il avait tant aimde, qu'on avait detachec du tronc

pour pouvoir placer ses restes dans un cercueil de plomb, dont les mesures avaient
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gination frappee et troubleepar cet alTreux spectacle, il renon^a

au monde et fonda I'abbayede la Trappe. Son poete, M. Barthe,

n'a ni grace ni onction, c'est-i-dire qu'il ne salt faire ni I'amant

ni le penitent. Le meilleur vers de son 6pitre est celui-ci:

Je n'avais plus d'amante, il me fallut un Dieu.

— Le mardi 12 mars, on a repr6sent6 la tragedie du Si^ge

de Calais^ gratis^ pour le peuple. Mesdames les poissardes de

la Halle ont occupe les premieres loges. Messieurs les charbonniers

sont arrives tambour battant, et ont et6 recus avec tons les hon-

neurs dus h. leur rang. Dans les entr'actes, M"^ Glairon apresente

k boire a cette illustre compagnie, qui a applaudi tous les acteurs

et toutes les tirades de la tragedie. On a crie, a la fm : « Vive

le roi et monseigneur de Belloy ! » et I'auteur a 6te oblige de se

montrer. On a aussi demande a grands cris Tauteur de la petite

piSce ; mais M"^ Hus a annonce qu'il est mort, il y a cinquante

ans ; sur quoi on a crie : « Vive M"^ Hus et les princesses du

sang! » M. le due de Duras, M. le due de Fronsac, M. le mare-

chal due de Biron, et plusieurs autres personnes de la premiere

distinction, ont assiste a cette representation. Tout ce qui se passe

au sujet de cette tragedie a un pen I'air d'un reve.

— Le roi de Prusse ayant desire de connaitre M. Helvetius

personnellement, ce philosophe est parti aujourd'hui pour aller

faire sa cour a Sa Majeste.

— Le 9 de ce mois, il a 6te rendu, aux requetes de I'hotel,

au souverain dans cette cause, un arret definitif qui rehabilite

la memoire du malheureux Galas, decharge sa veuve, un de ses

fils, le jeune Lavaysse et la servante, de I'accusation intentee contre

eux, ordonneque I'amende et les depens soient rendus, et I'arret

affiche partout oil besoin sera, a la diligence du procureur g6n6-

ral du roi. II a ete arrete de demander au roi de defendre, par

une declaration expresse, la procession qui se fait tous les ans a

§t6 mal prises. On a depuis demontre la fausset^ de ce r^cit, et il est pronv6 que
M. de Raac6 rcQut le dernier soupir de M'"* de Montbazon. Mais le poete a eu
raison d'adopter la version romanesque. La Harpe fit en 1766, k Ferney, une
Riponse d'un solitaire de la Trappe A la Lettre de I'abM de Ranee, qui parut peu

aprSs pr^cdd^e d'une preface de Voltaire. (T.)
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Toulouse en haine des calvinisles, et qui entretient cette ani-

mosite barbare, si contraire aux principes de la religion et de

la charity chr6tiennes. II aaussi et6 arr^t^ qu'il sera ecrit au rol

au nom de la compagnie, pour recommander la famille Galas

aux bont^s de Sa Majesty, et la supplier d'abroger I'usage des

briefs intendits. Get usage, conserve au parlement de Tou-

louse contre la disposition expresse de I'ordonnance criminelle

de 1670, consiste a faire des questions aux temoins, au lieu

d'6couter et de recevoir leur deposition. Rien n'est plus propre

que cette m^thode a faire dire ou taire a un t6moin tout ce

qu'on juge k propos.

Cette famille infortunee s'est rendue en prison, avec le jeune

Lavaysse et la servante, huit jours avant le jugement. Elle y a

recu les visites d'un grand nombre de personnes de la premiere

distinction et d'autres honnetes gens. Le public a regarde cette

cause comme la sienne, et il aeu bien raison. Geux a qui leur

fortune permet de secourir efficacement cette veuve respectable

par ses malheurs sont bien heureux; ils ne sentiront jamais si

bien combien on est heureux d'etre riche. Le plus heureux de

tons les hommes, c'est M. de Voltaire : c'est a ses soins infati-

gables, a ses secours de toute esp^ce, que cette famille infortunee

est redevable de la justice tardive quelle obtient aujourd'hui.

J'aimerais mieux avoir fait cette action que la plus belle de ses

tragedies.

On fremit quand on pense qu'il a fallu trois annees d'eflbrts

constants et multiplies, et pour ainsi dire la reclamation de toute

I'Europe, pour obtenir justice; on fremit encore davantage quand

on pense que les hommes atroces qui ont condamn6 Jean Galas

conlinueront a disposer de la vie des citoyens. Puisqu'on recom-

mande la veuve et sa famille aux bontes du roi, il est clair

qu'on ne leur permettra pas d'attaquer leurs juges en justice.

Tout Paris a le nom du capitoul David en horreur; on a appris

avec transport que cet homme de sang vient d'etre destitue par

le roi, de sa place de capitoul, non pour son horrible conduite

envers Jean Galas, mais pour avoir voulu rauQonner des Anglais

pour I'enterrement d'un de leurs parents mort a Toulouse ; mais

enfin, ce n'est pas ce frenetique qui est coupable de la mort de

Galas, ce sont les conseillers au parlement qui ont prononce son

arret de mort, contre toutes les formes: c'est a eux a r6pondre
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du sang de I'innocent. L'arr^t des requites de I'lidtel, ausou-

verain, a et6 rendu le m^me jour et a la m6me heure ou Galas

est mort dans les tourmenls du supplice, il y a trois ans. Rien

ne m'a fait autant de peine que cette puerilite solennelle dans

une cause de cette esp6ce; elle m'a fait ^prouver une horreur

dont 11 me serait difficile de rendre compte : il me semble voir

des enfants qui jouent avec les poignards et les instruments du

bourreau. II a paru, quelques jours avant I'arr^t^ plusieurs

Memoires qu'on ne pent lire sans verser des larmes. M. Mariette

en a public un ; M. liliie de Beaumont en a fait un autre plus

6tendu. II y a un peu de declamation dans ce dernier, mais pas

assez pour oter au sujet sa force. On a aussi imprim6 une Lettre

tr6s-touchante de M. de Voltaire S par laquelle on apprend qu'une

autre famille protestante du Languedoc a eprouve presque en

m^me temps une pareille injustice de la part du parlement de

Toulouse. fatale impunite ! Cette famille, qui porte le nom de

Sirven, s'est encore refugiee chez M. de Voltaire,

— II parait un Memoire assez bien fait de M. Loyseau de

Mauleon, avocat au Parlement, pourM. de Valdahon, mousque-

taire de la premiere compagnie, contre M. de Monnier, premier

president de la cbambredes comptes de Franche-Gomte^. M. de

Valdahon, Franc-Comtois, devient amoureux, pendant son sejour

a Dole, de la fille de M. de Monnier, qui repond parfaitement

a son amour. LeuF naissance, leur condition, leur fortune, leur

age, tout est parfaitement assorti. Apres plusieurs intrigues,

la m6re de M"® de Monnier surprend son amant, au milieu

de la nuit, dans son propre appartement et presque dans le lit

de sa fille, qui couchait pres d'elle. Le pere, au lieu de derober

cette aventure a la connaissance du public, et de prendre au

mot le jeune homme, qui s'offi'ait de reparer I'injure par le

mariage, fait enfermer sa fille dans un convent, et intente a son

amant un proc6s de seduction, dans I'esperance de le faire

pendre. S'il y a des enfants bien etourdis, il faut convenir qu'il

y a aussi des p^res bien sots et bien cruels dans le monde. M. de

Valdahon se defend contre celui de sa maitresse avec beaucoup

1. Lettre a M. Damilaville sur les Calas et les Sirven, dat^e dii 1" mars 1765.

2. II addjkcte questioa de cette affaire, t. V, p. 4G2. Ce M. de Monnier, presi-

dent, est le mCme qui 6pousa en secondes noces Sophie Ruffey, la maitresse de Mira-

beau. (T.)
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d'honn6tet6 et de reserve ; il ne cesse de le conjurer de consentir

a leur mariage. Ce jeune homme s'etait retire en Suisse Tanneq

derni^re, pour se soustraire aux premieres poursuites de M. de

Monnier; il avait de la envoy6 un Memoire qui exposait simple-

ment et succinctement le fait.

Un plaisant s'etait avise de dire que M. de Valdahon avait

6te trouver J. -J. Rousseau pour le prier de se charger de sa

defense, et que ce M6moire el ait son" ouvrage. Voila tout d'un

coup une demi-douzaine de nos folles de Paris qui s'extasient sur

le M6moire, et qui trouvent que Rousseau n'a jamais rien ecrit de

si touchant et de si pathetique. Get enthousiasme nous divertit

beaucoup. Le pauvre mousquetaire fugitifn'avait gu6re compt6

de jouir des honneurs dus a Jean-Jacques; il avait ecrit son

M6moire comme il avait pu, avec la simplicite et la bonne foi

d'un pauvre diable qui se trouve un proofs criminel sur le corps,

a I'age de vingt et un ans, pour avoir plu k une fille de dix-sept.

M. Loyseau vient de le mieux defendre que le pretendu avocat

J. -J. Rousseau, qui, a I'heure qu'il est, ignore peut-6tre encore

qu'il y a un M. de Valdahon au monde. Vous lirez le Memoire

de M. Loyseau avec plaisir.

Fragment d'une lettre de M. de Voltaire

A M. LE MARQUIS DE FRAIGNE*

De Ferney, le 25 Janvier 1765,

(( Nousavons danscemoment-ci une petite esquisse a Geneve

de ce qu'on nomme liberte, qui me fait aimer passionnement mes

chaines. La r6publique est dans une combustion violente. Le

peuple, qui se croit le souverain, veut culbuter le pauvre petit

gouvernement, qui assurement merite a peine ce nom. Gela fait

de Ferney un spectacle assez agreable. Cequi le rend plus piquant,

c'est de comparer la differente fagon de penser des hommes et

les motifs qui les font agir: souvent ces motifs ne font pas hon-

neur k I'humanite. Le peuple veut une democratie decid^e ; le

parti qui s'oppose n'est pas uni, parce que Tenvie est le vice

1. M. Georges Avenel, en reproduisant cette lettre, y a joint quelques lignes

complcmentaires dont 11 n'indique pas la source, et ajoute que, selon d'autres Mi-

teurs qu'il ne cite pas non plus, elle serait adress6e au due dc Choiseul.
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dominant de cette petite ruche ou Ton distille du fiel au lieu de

miel. Cette querelle n'est pas prete a finir, la democratic ne pou-

vant subsister quand les fortunes sont trop inegales. Ainsi je

predis que la ruche bourdonnera jusqu'a ce qu'on vienne manger

le miel G'est Rousseau qui a fait tout ce tapage. 11 trouve

plaisant, du haut de sa montagne, de bouleverser iine ville,

comme la trompette du Seigneur qui renversa les murs de

Jericho. »

Je ne garantis point I'authenticite de cette lettre, qui a

couru depuis quelques jours. Au reste, M. de Voltaire vient de

se fixer pour loujours a Ferney. 11 a rendu les D61ices k M. Tron-

chin, fermier general, dont il tenait cette maison a vie. Les

troubles de Geneve peuvent I'avoir degoute d'avoir une maison

sur le territoire de la republique ; le derangement de ses affaires

peut y avoir contribute. M. de Voltaire neconnait plus de bornes

a sa bienfaisance depuis qu'il est a Geneve, et sa ni^ce ne

connait ni I'ordre ni I'economie dans la conduite d'une maison.

Lorsque cet homme celebre alia s'etablir pr^s de Geneve, il avait

plus de cent mille livres de rente et dans une seule maison de com-

merce de Lyon un capital de huit cent mille livres. Ce capital est

aujourd'hui presque mange.

Je crois que M. de Voltaire ne se doute guere que je sois si

bien au fait de I'etat de ses finances. Le due de Wurtemberg lui

doit pr6s de trente mille livres de rente viag^re tous lesans, et

cette rente n'est pas payee depuis quelque temps, quoique

M. de Voltaire ait pr^te de nouveau finement, et sans consulter

personne, une somme de cinquante mille ecus; il pretend que

quand il demande de I'argent a ce prince, il lui renvoie en reponse

le programme de ses fetes, avec de pompeux ^loges de sa magni-

ficence et de son bon gout. Toutes ces raisons peuvent avoir

engage M. de Voltaire a s'en tenir a sa maison de Ferney, ou il

vient de faire abattre le joli theatre qu'il y avait fait construire.

Ainsi, plus de spectacles non plus, au moins jusqu'a nouvel

ordre. Toute cette reforme me feraitpeur pour le patriarche, si

je ne remarquais dans ses lettres particuliferes toujours le m6me
fonds de gaiete.

— On a distribue ces jours passes, et envoy6 a toutes les

portes, unmemoire intitule Refutation des fails imputis au sieur
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Godcheu par le sieur Dupleix^ volume in-A" de pres de cinq

cents pages avecles pieces justificatives. Quand on voit beaucoup

d'ecrits sur une province ou sur une partie d' administration,

on en pent conclure a coup sur qu'elle est en mauvais etat. De
tous les m6moires que nous avons vus depuis douze ans sur nos

affaires dans I'lnde, il r6sulte que nous n' avons plus d'affaires

dans I'Inde. Le m6moire de M. Godeheu n'a pas infiniment pris

dans le public. On dit qu'il aurait du se defendre du vivant de

son adversaire ; il n'a rien repondu aux accusations de M.

Dupleix pendant sa vie, il vient s'en laver actuellement que

I'autre ne pent plus repondre : cela est assez etrange, quoique

fort commode. Ces memoires contiennent ordinairement des

details curieux sur I'interieur de ces pays, sur les moeurs, sur

les peuples de ces climats eloignes. M. de Bussy, qui y a servi

longtemps, en a public un I'ann^e derniere qui est tr6s-interes-

sant k cet 6gard.

— Histoire des guerres de Vlnde ou des dvinements mili-

taires arrivh dans llndostan depuis Vannde 1745, traduite de

I'anglais. Deux volumes in-12. Les Francais et les Anglais se

sont fait une guerre tr6s-vive dans les Indes orientales depuis

1745 jiisqu'a la fin de i7/i8. Les succ6s y ont ete pen varies;

les Francais ont eu presque toujours des avantages, et de tr6s-

grands avantages; leurs operations etaient bien combinees, et

leurs chefs ne manquaient pas de capacity : si I'union avait 6te

egale au talent, on aurait chasse les Anglais de toute I'Asie. Ces

ev6nements ont et6 developpes par un ecrivain anglais dans

I'ouvrage dont j'ai rapporte le titre, et qui vient d'etre traduit

en francais par M. Targe, a qui nous devons deja la traduction

de \ Histoire de Smolett. Le gouvernement, la politique, les

moeurs, le commerce de I'lndostan, sont assez bien detailles dans

cet ouvrage, dans lequel il y a d'ailleurs peu de partialite. L'au-

teur a servi lui-meme dans la guerre qu'il decrit, ce qui fait

qu'il s'appesantit quelquefois un peu trop sur le detail mili-

taire ; il est bien difficile, quand on a 6te acteur dans quelque

sc6ne que ce soit, de ne pas donner aux choses plus d'impor-

tance et plus d'etendue qu'elles n'en meritent.

On promet la suite de cette histoire, dans laquelle les Anglais

auront leur tour. Avec des forces beaucoup inferieures a celles

des Francais, ils ont r6ussi k les chasser de I'Inde, mais il faut
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convenir que les Francais ne les ont pas mal second6s. Les

Anglais savent aussi,mieux que leursrivaux,le secret de tourner

leurs conquetes a I'avantage de leur commerce.

— Campagnede Louis, prince de Condi, en Flandre, en 1764,

par M. Carlet de La Roziere, volume in-S". Je ne comprends

pas M. de La Roziere dans la r6forme que je ferais de tous les

militaires faiseurs de livres, ie jour que je serais ministre de la

guerre. Je sens que les principaux faits d'une campagne c616bre,

rendus avec clarte et precision par un homme du metier, sont

tres-dignes d'etre un objet d'etude pour le militaire, et j'ai oui

dire a des officiers generaux de distinction que M. de La Roziere

a tout ce qu'il faut pour bien remplir la tache qu'il s'est

imposee.

— On vient de traduire un mauvais roman anglais sous le

titre de Maria, ou les Viritables Mcmoires d'une dame illustre

par son miritCj son rang et sa fortune. Deux volumes. II a

paru presque en m^me temps en HoUande une autre traduction

de ce ronian sous le titre de Marianne, ou la Nouvelle Pamila,

histoire vi^ritable, enrichie de figures en taille-douce, aussi en

deux volumes K

— Soliman et Almena, traduit de I'anglais par M. D. L. F. -,

et les Amours de Lais, histoire grecque, par M. de *** ', sont

deux autres romans nouveaux que personne n'a regardes.

— Je suis bien fache que I'idee d'un autre roman qui vient

de paraitre n'ait pas ete superieurement executee. L'auteur de

ce roman est M. de Sauvigny, qui a fait une Mort de Socrate^

tragedie en trois actes, ou il y a quelques vers simples. Sa nou-

velle production est intitulee Histoire amoureuse de Pierre

Lelong et de sa trh-honorde dame Blanche Bazu ; icrite par

iceluy *. Leprojet 6taitd'ecrire ce roman en vieux langagegaulois

telqu'Amyotl'aemploy^ dans sa traduction deDaph?iis et Chloi;

mais pour cela il fallait en savoir plus long que I'orthographe

\. Les noms dc l'auteur et du traducteur sont inconnus. Ce traducteur serait,

seloo I'abbe de La Porte, une demoiselle de haute naissance qui n'aurait confix

son secret qu'i quelques amis. Elle serait 6galement l'auteur des Lettres de
^«e de Jusxy dont il a ete question, t. V, p. 177.

2. (Traduit de Langhorne, par de La Flotto.) Paris, 1705, in-12.

3. L'auteur nous est inconnu.

•4. A Londres (Paris), 17G5, in-12. Titre, frontispicc et vignettes anonymes.



236 CORRESPONDANCE LITTI^RAIRE.

etquelques expressions gauloises; il fallait de rimagination,

de la chaleur, de la simplicite, de la naivete, en un mot tout

ce que M. de Sauvigny n'a point. Son roman n'a pas fait de

sensation. La musique des romances qui y sont inserees est de

Philidor; elle m'a paru jolie. Si I'idee de faire un petit roman

gaulois etait venue au president de Montesquieu, je suis per-

suade qu'il I'aurait execitee superieurement, car ce grand

homme etait aussi bel esprit.

— M. Marin, censeur royal et de la police, et secretaire

g(^n6ral de la librairie de France, vient de publier un recueil

de pieces de theatre dedi6 a I'Academie francaise *. Volume

grand in-S". De toutes ces pieces, une seule a ete jouee et sifll6e

sur le theatre de la Com^die-Francaise, ce qui a emp6che les

autres de paraitre sur la scene.- M. Marin aurait bien du nous en

epargn^r I'impression.

— Le P. Pingre, chanoine regulier de Sainte-Genevi^ve, de

TAcademie des sciences, et M. Delisle, geographe, doyen de la

m6me academie, viennent de publier en un volume m-li° une

Description de la ville de Pckin pour servir i\ V intelligence du

plan de cette ville, grave par M. Delisle; je crois que le respec-

table corps des fiacres de Pekin trouverait dans ce plan bien des

erreurs a relever.

— On a traduit depuis quelque temps la Thdorie des senti-

ments moraux, ouvrage de M. Adam Smith, professeur de phi-

losophic morale dans I'universit^ de Glasgow. Deux volumes

in-S" *. Le traducteur ou le libraire, pour lui donner un titre

plus piquant, I'a nommee spirituellement Mkaphysique de

Vdme. Get ouvrage a beaucoup de reputation en Angleterre, et

n'a eu aucun succfes a Paris. Gela ne decide rien centre son

merite. Apres la po^sie, les ouvrages metaphysiques sont ce

qu'il y a de plus difficile a traduire
;
peut-6tre meme reussirait-

on plutot k rendre les images d'un poete que les idees precises

d'un metaphysicien : il faudrait pour reussir dans ce dernier

travail qu'on trouvat toujours dans les deux langues des termes

equivalents pour exprimer en autant de mots frangais I'id^e

que I'auteur original aurait dite en autant de mots anglais ; or

1. OEuvres diverses, tome 1. Paris, 1705, in-8°. Le second n'a pas paru.

2. Traduite par Eidous.



MARS 1765. 237

chaque peuple arrange ses idees abstraites et scientifiques k sa

maniere, et leur assigne a sa fantaisie des mots dont il est

impossible de trouver des termes toujours exactement equiva-

lents dans une autre langue; pour une expression ou cette con-

formite entre deux langues se rencontre, il y en a cent, il y en

a mille ou elle n'existe pas. Or, otez a iin livre de metaphysique

sa precision, et il ne reste plus qu'un jargon obscur et vague qui

est celui du traducteur de la Throne des sentiments nioraux.

— On en pent dire tout autant d'un autre ouvrage de meta-

physique que M. I'abbe Desfrancois vient de traduire sous le

titre de Recherches philosophiques sur Vorigine des iddes que

nous avons du beau et du sublime, pricMies dune dissertation

sur le goUt, traduites de I'anglais de M. Burke. Deux volumes

in-8°. On s'apercoit a chaque page que le traducteur n'a pas

bien saisi I'esprit de son original, ou du moins qu'il n'a pas eu

le talent de le rendre avec la nettete et la precision necessaires.

L'ouvrage de M. Burke est estime en Angleterre, et Ton y
trouve, en effet, des vues fines et neuves, quelquefois aussi des

paradoxes qu'on ne saurait adopter.

— 11 vient de paraitre un Discours sur une nouvelle maniere

d'enseigner et d'apprendre la geographic d'apres une suite

d'operations topographiques, volume de deux cents soixante

pages. Bavardage de charlatan. Nous n'avons jamais eu plus de

nouvelles methodes, plus delivres elementaires, plus d'abreges,

plus de dictionnaires, plus de pretendus moyens pour devenir

savant, et jamais la jeunesse n'a 6t6 moins inslruite et plus igno-

rante qu'aujourd'hui. II n'y a point d'universite en Angleterre

et en ^cosse, dans lapartie protestante de I'AlIemagne, et m^me
en Italie, ou Ton ne fasse de meilleures etudes qu'a Paris.

— Un bon janseniste a adresse une Lettre ti M. de ***, doc-

teur de Sorbonne, sur la pi^ce de poisie qui a remporti le prix

de VAcad^mie francaise^. Le bon janseniste trouve dans cette

epitre d'un p6re a son fils, sur la naissance d'un petit-fils, plu-

sieurs impietes insignes, malsonnantes et contraires au cate-

chisme de Montpellier; il est tr6s-scandalise que i'Academie ait

ose couronner un tel ouvrage i ainsi voila M. de Chamfort here-

siarque a I'age de vingt-quatre ans, ce qui ne laisse pas d'etre

1. (Par I'abbd Guidi.) 1765, in-12.



238 CORRESPONDANCE LITlfiRAIRE.

agreable. Cette lettre a ete supprimee, et c'est dommage, car

cela est excellent k force d'etre bete.

— On vient de mettre en vente une collection de planches

d'histoire natiirelle enluminees, ouvrage entrepris par M. Dau-

benton le jeune, sous la direction de M. de Buffon. Le premier

cahier de vingt-quatre feuilles in-folio paralt et coute quinze

livres, ou en tr6s-grand papier, un louis. On se propose de

donner un pareil cahier tous les trois mois, et Ton se vante

d'avoir surpasse les ouvrages de Hollande et de Nuremberg en

ce genre. *

— M. Renaudot a fait graver un Arbre chronologique de Vhis-

toire universelle^ ou Tableau des principaux Etats souverains du

monde, et il a en meme temps publie un volume in-12 de

quatre cents pages pour servir a I'explication de son arbre. Get

ouvrage est destine a I'institution de la jeunesse, et se perdra

dans la foule des livres inutiles qu'on publie tous les ans dans

ce dessein.

— M. de Beaurain fils, geographe, vient de publier une

carte d'AUemagne pour servir a I'intelligence de I'histoire de

la guerre entre les rois de France et d'Angleterre, entre le roi

de Prusse et I'imperatrice-reine, I'electeur de Saxe, I'Empire,

la Su^de et la Russie. 11 a marque dans cette carte tous les com-

bats, batailles, sieges et camps, en un mot les ^venements les

plus memorables de la guerre; elle se trouve entouree de

soixante-quatorze plans trfes-detailles. On dit du bien de cet ou-

vrage, etl'on m'a assure par exemple que M. de Gribeauval a 6te

etonne de Texactitude du plan du siege de Schweidnitz. Cette

carte se vend 18 livres en feuilles, et 36 livres toute montee sur

des baguettes dorees. L'auteur a aussi publie une carte de

I'electorat de Saxe, qui coute quarante sols.

— Parmi les almanachs innombrables qui paraissent tous

les ans, il faut remarquer cette annee VAlmanack des muses^

contenant un choix des meilleures pieces de poesie fugitives

qui ont paru en 176/i, et VAlmanack du whisk, contenant les

regies de ce jeu qui est devenu, depuis la paix, la passion a la

mode de Paris et de Versailles.

— Catalogue des livres de feu If"** la marquise de Pom-
padour, gros volume in^S". Ces livres doivent etre vendus

avec le reste de I'immense mobilier de cette femme si cel6bre
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pendant sa vie, si oubliee depuis sa mort. O vanitas vanitatum,

et omnia vanitas I

— M. Luneau de Boisjermain propose au public une sous-

cription pour les oeuvres de Jean Racine, du m^me format que

I'edition de Corneille donnee par M. de Voltaire, et enrichie

^galement d'estampes et de remarques historiques et critiques.

L'exemplaire coutera aux souscripteurs trente livres, dont la

moitie payable d'avance. Je crois bien que M. Gravelot fera

d'aussi mauvais dessins pour Racine qu'il en a faits pour

les oeuvres de Corneille; mais les remarques sur Racine ne

seront pas de M. de Voltaire, et cela fera bien, malgre I'unifor-

mite du format, une petite difference.

— J'aime mieux le projet de souscription propose par

M. Monet, ancien directeur de I'Op^ra-Gomique, qui compte

publier un recueil de chansons de tons les genres et de tons les

ages, en trois volumes in-S", sousle titre d'Anthologie francaise.

Les richesses de la nation en ce genre sont immenses, et il se

perd tons les jours des chansons charmantes qui meriteraient

bien mieux d'aller a la posterite que beaucoup de grands poemes

qui se conservent a la faveur de leur volume. M. Monet pretend

avoir confie le choix des chansons a presenter au public a des

hommes de gout et capables de bien choisir. La souscription est

de 30 livres, mais on ne paye rien d'avance. La musique sera

imprimee avec les caracteres de M. Fournier le jeune, a I'imita-

tion de ceux que M. Breitkopff, de Leipsick, a inventes il y a

environ douze ans.

— M. Requier vient de traduire de I'italien de Benedetto

Varchi VHistoire des revolutions de Florence en trois volumes.

Get ouvrage n'a ete longtemps connu qu'en manuscrit dans le

cabinet des curieux en Italic ; la maison de Farn6se avait

toujours employe son credit a I'empecher de devenir public.

Ge fut, je crois, au commencement de ce siecle qu'il parut pour

la premiere fois imprim^ a Gologne; on en avait retranch6

plusieurs morceaux les plus forts, qu'on eut soin d'imprimer a

part, afin de les rendre plus remarquables. Groevius les mit

ensuite dans sa collection, et M. Requier, qui a deja fait plu-

sieurs traductions italiennes, entreprend aujourd'hui celle de

I'ouvrage de Varchi. Get historien, decede en 1556, a le defaut

assez ordinaire aux ecrivains florentins, d'etre minutieux dans
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ses iL'cits, d'entrer dans les plus longs details, et de ne vous

faire grace d'aucune circonslance; mais on y Irouve quelques

morceaux ir^s-curieux ; le dernier, quoique fort scandaleux,

est de ce nombre.

— Cours de matknnatiques a Vusage des gardes du pavilion

et de la mariric, par M. Bezout, de I'Academie royale des

sciences, examinateur des gardes du pavilion et de la marine,

et censeur royal. II ne parait de cet ouvrage que le premier

volume de deux cent quarante-quatre pages in-8% qui contient

les elements d'arithmetique.

— M.Dorat vient aussi de faire imprimer son conte des Trois

fr^res, ou les Devirgineurs, et un autre intitule Combabus, qui

m'a paru si long et si mauvais lorsqu'il courait en manuscrit,

que je n'ai jamais os6 le faire copier ^ Ces deux morceaux sont

precedes par des reflexions sur le conte, qui ne sont pas bien

profondes, et suivis de Floricourt, histoire francaise en prose,

oil il y a quelques jolis details, mais le fond est pitoyable.

II parait un autre conte long et plat, intitule I'Escarpolette,

et une heroide en forme de lettre, de Zamon tlZ^lie. Rien n'est

plus triste et plus bete que Zamon, si ce n'est son auteur, qui

prouve qu'on peut etre tragique sans ^mouyoir, et I'auteur de

I'Escarpolette nous demontre qu'on peut etre libertin sans

am user.

— Gardez-vous bien de lire les OEuvres miUes de M. de La

Fargue en deux volumes. On y trouve tous les genres reunis en

vers et en prose. M. de La Fargue s'est exerce dans tous ; il n'a

cependant r6ussi que dans un seul, et c'est le genre ennuyeux.

— On peut Jeter au feu les Aventures d'un jeune homme pour

servir de suppUment d, I'Histoire c?e /'ttmowr^. Deux parties;

idem, YAmant auteur et malheureux^ , et une feerie intitulee

les Bonnets, ou Talimik et Zinera, histoire moderne traduite de

I'arabe''. Geci est un peu plus passable que les deux autres,

mais il faut avoir bien du temps a perdre pour lire ces miseres.

1. Les D4virgineurs et Combabus, contes en vers suivis de Floricourt, histoire

frariQaise, Amsterdam (Paris) 1765, in-S" ; deux tr6s-belles figures d'Eisen gravies

par Longueil.

2. Inconnues aux bibliographes.

3. Amsterdam (Paris), 1764, in-12.

4. Londres, 1765, in-S".
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AYRIL

1" a\ ril 1765.

Remarques de M. Diderot sur la iragtdie du Si^ge de Calais.

Un des principaux d^fauts de cette pi^ce, c'est que les per-

sonnages, au lieu de dire ce qu'ils doivent dire, disent presque

toujours ce que leursdiscoursetleurs actions devraient me faire

penser et sentir, et ce sont deuxchosesbien differentes. Un brave

homme ne dit point : « Messieurs, ecoutez-moi, regardez-moi

faire, prenez garde a moi, car je suis brave et je lesuis beau-

coup. » Mais il parle, il agit, et moi je dis : Voila un brave homme.
Yoila la difference de la bravoure et de la fanfaronnade, de

rhomme qui en impose par sa grandeur et son elevation reelle

aux autres hommes, ou de celui qui fait peur aux petits

enfants. Exemple tire d'un endroit de la pifece, et du seul

endroit pathetique : c'est le moment ou les six habitants se

d6vouent; Eustache de Saint-Pierre leur dit :

Arretez, mes amis ; ^ ce concours jaloux

On dirait qu'au triomphe on vous appelle tous.

Voici comment j'aurais fait cet endroit. Eustache de Saint-

Pierre aurait vu l^douard. jfidouard, qui avaitprojetele massacre

de tous les habitants, seserait contente de six tetes. Eustache de

Saint-Pierre, dont le retour aurait 6t6 attendu des citoyens, leur

aurait dit : « Mes amis, consolons-nous. Nous ne sommes pas

aussi malheureux que nous I'avonscraint. L'inflexible ^douard n'a

pas oublie les longues fatigues du siege, le sangqu'ila cout6kses

plus braves soldats, ni la mort de son fils expirant au pied de

nos murailles. Ce sang crie vengeance au fond de son coeur : il

fait grace cependant aux habitants de cette ville et il borne sa

vengeance k six victimes. Qui est-ce qui veut se d^vouer au

salut de ses concitoyens et a la colore d'^douard ? Qui est-ce

qui veut mourir? » II se serait eleve, du milieu des citoyens

VI. 46
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rassembles autour d'Eustache de Saint-Pierre, une foule de voix

qui auraient cri6

:

C'est raoi, c'est moi, c'est nous tous.

Et Eustache aurait dit : a Je vous reconnais, mes amis.

Voila, les voila, ceux qui ont cherche la mort sur la brfeche a

c6l6 de moi. Ah ! si Calais avait pu etre sauve, il I'aurait 6t6

par ces hommes-la; le ciel ne I'a point voulu. » Et tandis qu'il

aurait parle sur ce ton, et meme avant, aux cris de ces citoyens

qui auraient repondu a sa proposition : u Qui est-ce qui veut

raourirpour les siens? » c'est moi, spectateur, qui aurais dit

:

A ce concours jaloux,

On dirait qu'au triomphe on les appelle tous.

Ces vers etaient ceux que je devais penser dans le par-

terre ; mais e'en etaient d'autres qu'il fallait dire sur la scene

;

ce discours est le mien, et celui que le discours d'Eustache de

Saint-Pierre aurait du me faire tenir, c'est moi qui aurais du

m'6crier =

On dirait qu'au triomphe on les appelle tous.

On passe une fois cette esp6ce de fausset6 a un poete

;

mais on ne saurait la lui passer d'un bout de son poeme a I'autre.

Cette critique de M. Diderot est trfes-juste, et vous re-

marquerez, en lisant le Siege de Calais, que M. de Belloy est

tombe dans ce defaut plus d'une fois. Mais je ne suis pas de

I'avis du philosophe sur les motifs qu'il pr^te a l^douard pour

exercer cet acte de rigueur. On ne pent faire perir son fils au

si6ge de Calais; le prince Noir est un trop grand personnage

dans I'histoire pour que le poete le tue a son gre, et 11 lui

restait encore la bataille de Poitiers a gagner et le roi Jean k

prendre prisonnier. Rien n'etait plus ais6 que de donner au roi

d'Angleterre un motif puissant de sa severite, en lui conservant

le caract^re de generosity que I'histoire lui a donne. Les habi-
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tants de Calais etaientdans le cas de se rendre k discretion; or,

suivant la jurisprudence de ces temps barbares, ^^douard avait

le droit de les passer tous au fil de I'epee. Ge droit subsiste

encore, car se rendre k discretion veut dire : remettrc sa vie et

son bien k la merci du vainqueur; et ce ne sont pas les prin-

cipes, c'est la douceur des moeurs dont nous avons vu la revo-

lution progressive depuis trois siecles qui empeche aujourd'hui

le vainqueur d'exercer des cruautes inutiles. Sdouard faisait

done un acte de cl6mence en assurant la vie aux habitants de

Calais; mais la politique pouvait rendre le supplice des six

devoues necessaire au soutien de sa cause. « II faut que je les

immole, dirait l^douard, non a ma vengeance, mais a mes inte-

r6ts. Je n'ai que trop essaye les voies de douceur et de gene-

rosite; il faut que j'eflraye par I'acte d'une juste rigueur ceux

qui seraient tentes de m'opposer une semblable resistance. »

l^douard se serait port6 a regret a cette terrible extremite; mais

enfin elle liii aurait paru indispensable. Puisqu'il se regardait

comme roi de France, la conduite des bourgeois de Calais

devait lui paraitre reprehensible. Je dis des bourgeois, parce

qu'on jugeait les chevaliers sur d'autres principes. Pour me
faire trembler sur le sort de ces six gen^reux citoyens, il fallait

donner du sens et de la fermete a j^douard, et non en faire un
imbecile qui se fache et se defache a volonte.

Le succes de la tragedie du Siege de Calais est un de ces

phenomenes imprevus et singuliers qu'il serait, je crois, impos-

sible de voir ailleurs qu'6, Paris. Cette pi6ce a fait reellement

un evenement dans I'Etat, et depuis Ramponeau et la comedie

des Philosophes, je n'ai rien vu dont le public se soit occupy

avec autant de chaleur et d'enthousiasme. Ceux qui ont ose, je

ne dis pas la critiquer, mais en parler froidement et sans admi-
ration, ont ete regardes comme mauvais citoyens, ou, ce qui

pis est, comme philosophes : car les philosophes ont passe pour
n'etre pas convaincus de la sublimile de la piece. Elle a eu dix-

neuf representations, si nombreuses que, deux heures avant le

commencement de la piece, il n'y avait pas moyen de trouver

une seule place : tout etait loue et retenu d'avance. L'auteur

a ete oblige de paraitre cinq ou six fois, et, k la cloture du
theatre, ce furent les dames des premieres loges qui I'appe-

lerent. Outre ces dix-neuf representations, on a juge a propos
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de la jouer gratis pour le peuple, et elle a 6t6 representee trois

fois k Versailles devant le roi et la famille royale. Sa Majesty en

a agr6e la dedicace. Elle a accorde k I'auteur une gratification

de mille 6cus, outre une m^daille d'or, representant d'un c6t6

le buste du roi, et de I'autre le G6nie de la po6sie draraatique,

tenant un rouleau, avec les mots : Gorneille, Racine, Moli6re, et

qui nascentur ab illis. On a recommande en meme temps k

M. de Belloy de ne traiter d^sormais que des sujets nationaux.

G'est un conseil qu'il ne sera pas seul a suivre, et Dieu sait

combien nous allons voir tomber de pieces nationales! Le due

de Brissac, qui a conserve, au milieu de la confusion des rangs

et des langues, le ton et les moeurs de I'ancienne chevalerie, a

dit a M. de Belloy : « Monsieur, vous m'avez fait sentir le

plaisir d'etre Fran^ais ; s'il vous manque un acteur, vous

pouvez compter sur moi. » Enfin, la pi6ce a 6te redemandee

avec instance ; on la reprendra, imm6diatement apr6s Paques, k

I'ouverture des theatres, et Ton assure que toutes les loges

sont loupes pour dix representations. Les dix-neuf qu'elle a

eues ont valu soixante mille livres a la Comedie. Au milieu

de cet enthousiasme, cette trag^die a enfin paru au grand

jour de I'impression, quelques jours avant la cloture, et n'a

pas soutenu cette redoutable epreuve avecautantde succ6s que

celle du th(5atre. On reprochait a un etranger, au service de

la France, de n'etre pas bon Francais, parce qu'il n'avait pas

trouve la pifece admirable a la premiere representation. « Bon

Francais! reprit cet Stranger; je voudrais que les vers de M. de

Belloy le fussent autantque moi*. » Cette r6ponse fit fortune et

courut tout Paris, au milieu du plus grand engouement. L'im-

pression de la pi6ce a mieux fait sentir la necessite de ce voeu

patriotique. On n'a jamais rien vu d'aussi etrangement mal

ecrit, d'aussi depourvu de style et d'harmonie que cette tra-

g6die. Elle est assurement d^chirante ; si elle ne dechire pas le

coeur, elle dechire certainement les oreilles. Les vers de M. de

Belloy ressemblent a un ramage d'oiseaux de nuit : c'est I'op-

pose du chant et de la melodie. On y trouve une association de

termes et des accouplements de mots qui ne se sont jamais

1. Ce n'est pas i un Stranger,' mais au due d'Ayen, que ce reproche 6tait adress^,

par Louis XV lui-m6me. (T.)
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trouves ensemble. La faiblesse du style emp6che I'auteur de se

servir de 1'expression propre dans les choses les plus simples.

Au lieu de se rendre a la tfite de son camp, I^douard veut se

rendre aux homes de son camp. Ce monarque veut employer

sur le maire de Calais son heureuse mdustrie. Vous croiriez

qu'il veut le filouter; mais I'industrie d'^douard doit se homer

k attirer Saint-Pierre dans son parti. Ce bon maire peint ainsi

la mis^re des assi^ges :

Le plus vil aliment, rebut de la mis^re,

Mais aux derniers abois ressource horrible et ch6re,

De la fidelite respectable soutien.

Manque a Tor prodigue du riche citoyen.

Cela doit vouloir dire qu'il ne restait plus dans Calais de chien

k manger, et qu'on n'en trouvait plus meme pour de I'argent.

Si Eustache est bon Francais dans son coeur, il faut convenir que

ses discours ne le sont gu6re ; il parle ce jargon louche et bar-

bare d'un bout de la pi^ce a 1' autre.

Je me suis bien tromp6 dans mes conjectures. Je m'etais

flatt6 que si jamais on traitait des sujets frangais sur nos

theatres, on verrait disparaitre ce langage faux et emphatique

qui depare la scene fran^aise, et qui en a banni la nature. Sup-

posons, me disais-je, qu'un poete veuille faire la tragedie

de Henri IV, qu'il donne a son h6ros des pressentiments du

malheur dont il est menace, cela sera k la fois historique et

th^atral ; car ce grand prince disait souvent : « lis me tueront

si je ne sors d'ici. » Supposons que Henri, 1' esprit obs6d6 de

ces idees, et ne pouvant dormir, se leve avant le jour et aille

frapper a la porte de I'appartement de Sully; que celui-ci

accoure k la hate, et qu'6tonn6 de voir le roi de si grand matin

il lui dise en prenant une attitude tragique :

Seigneur, quel important besoin

Vous a fait devancer I'aurore de si loin?

Incontinent, disais-je, tout le parterre se mettra a rire. Je ne

sais pourquoi ce discours emphatique, adress6 k Agamemnon,

cesse d'etre ridicule; mais je sais que M. de Belloy, ou plutot
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le public, en applaudissant avec transport des vers pleins d'en-

flure et de durete dans la bouche d'un bourgeois de Calais, a

fait 6vanouir toutes mes esperances. II faudrait une revolution

pour nous rapprocher de la nature, et cette revolution n'est pas

ais^e k prevoir, au moment oil les talents mediocres recoivent

les honneurs qui n'appartiennent qu'au genie. Puisqu'il faut si

peu de chose pour tourner la tete des Fran^ais, les Francais

n'auront incessamment que de pauvres poetes. II est vrai que,

cette premiere impulsion du public pass^e, la tragedie du Si^ge

de Calais sera mise a sa place, et que la seconde piece natio-

nale de M. de Belloy, si elle ne vaut pas mieux que celle-ci,

court risque de tomber. Atheniens, vous etes des enfants

!

M. de Belloy s'etend beaucoup dans sa preface et dans ses

notes sur le fait historique qui fait le sujet de sa piece. II est

vrai que le philosophe David Hume nie ce fait, que M. de

Voltaire n'y ajoute pas une foi bien grande, et que M. le pre-

sident Henault I'a absolument oublie dans son Abrigi chrono-

logique. Cela prouve seulement que ce fait, tres-interessant

pour Calais, ne I'etait point assez ni pour la France ni pour

I'Angleterre pour etre consacre d'une maniere a ne laisser aucun

doute. Froissart seul, auteur presque contemporain, en a fait

mention dans sa Chronique, etle silence desautres a faitdouter

aux esprits sages de la verite du fait; mais le temoignage de

Froissart est plus que sulTisant pour la verite theatrale ; je vou-

drais seulement que M. de Belloy en eut mieux profite. Alors

nous aurions vu un Saint-Pierre, simple bourgeois de Calais, et

les moeurs d'un bourgeois heros en contraste avec les moeurs de

la chevalerie. Eustache n'aurait pas parle d' exploits militaires

qui ne le regardaient pas; les six devoues n'auraient pas parle

le langage des chevaliers de la piece. Avec les moeurs et le Ian-

gage de leur mediocrite, ils auraient montre un heroisme d'au-

tant plus touchantqu'il auraitparu plus rare dans leur condition

;

mais, pout* crayonner un tel tableau, il faut du genie, et, malgre

le succes de M. de Belloy, la tragedie dii Sit^ge de Calais est

encore a falre. On a annonce M. de Belloy comme un homme

fort modeste; le ton de sa preface n'a pas soutenu cette repu-

tation. II y prend le ton de maitre. II y promet une poetique,

fruit de douze annees d'etudes, et qui doit, dit-il, raffermir les

principes fondamentaux qu'on ebranle a force de discussions. II
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y compare modestement sa pi6ce k la tragedie de PliMre, du

grand Racine. « Ge chef-d'oeuvre du genie, dit-il, fut sifll6 par

le due de Nevers et M'"^ Deshouli^res ; pour moi, trop faible

disciple de Racine, je me tiendrai fort honors si je parviens k

meriter des censeurs aussi illustres que les siens. » Tout le

monde a applique ce dernier trait a M. le due d'Ayen, M. le

comte d'Ayen, son fils, et M""* la comtesse de Tesse, sa fille,

qui n'ont pas paru enthousiasmes de la piece. 11 est en verity

bien pardonnable a M. de Belloy d'avoir la tete un peu tourn6e;

une meilleure que la sienne n'y aurait pas tenu. U dit aussi

quelque part que, des le commencement, il defendit a son ima-

gination de travailler au plan de sa pi6ce; il peut se vanter

d'avoir I'imagination du monde la plus docile. Parmi les hon-

neurs rendus k M. de Belloy, il faut compter la deliberation de

la ville de Calais. On avait aussi projete d'envoyer I'Ecole

militaire en corps k une representation de cette tragedie ; mais

on pretend que le gouverneur s'y est oppose, disant que les

6l6ves de cette fondation royale n'avaient pas besoin de puiser

dans une pifece de theatre les sentiments qu'ils doivent au roi et

k la patrie *. Enfin, tout ce qui s'est passe depuis deux mois au

sujet de cette tragedie est tr6s-curieux pour ceux qui aiment a

etudier les moeurs publiques et k jeter un coup d'oeil philoso-

phique sur le caract^re de la nation. Un barbouilleur obscur

et anonyme a profits de la circonstance pour publier, sous le

titre d'Histoire d'Eustache de Saint-Pierre ^, un roman plat et

insipide des amours du fils de Saint-Pierre avec une pretendue

M"« de Guines.

M. de Belloy ignore son origine et ses parents. Un avocat

eut soin de sa premiere jeunesse, et le destina au barreau. Get

avocat eut alors I'ordre d'employer mille ecus par an a son

Education ; mais M. de Belloy, au lieu de suivre le barreau, se

1. Le Siege de Calais fut joue dans toutes les garnisons de France, represente

et imprim^ k Saint-Dominique, avec cette inscription: Premiere piece de thedtre

imprimee dans I'Amerique frariQaise. II fut coraptd k I'auteur pour deux succ^s,

et lui valut, avec Zelmire, la mddaille promise par le roi aux auteurs qui reussi-

ralent trois fois au theatre, medaille qui ne fut donnde qu'en cette seule occasion.

La ville de Calais envoya au poSte des lettres de citoyen avec une boite portant

cette inscription : Laureain tulit, civicam recipit. (Biograpbie universelle.)

2. Histoire d'Eustache de Saint-Pierre au siege de Calais, Paris, Vente, 1765,

in-12. C'est le dernier ouvrage de M™« de Gomez. (T.)
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fit com6dien. Alors il re^ut une lettre de cachet qui lui ordon-

nait de sortir du royaume sans lui donner aiicun motif de cet

exil. 11 s'en alia done en Russie, ou il joua la comedie sous le

nom de Dcsormes ou Desormoy *. II en revint au bout de quel-

ques annees. II trouva son avocat raort. Plus de pension, plus

de lettre de cachet. II n'a jamais pu decouvrir par qui cette

lettre de cachet avait 6te obtenue, ni pour quelle raison elle avait

6te donn^e. Depuis son retour, il s'est mis k travailler pour le

theatre, et c'est en 1765 qu'il a eu le bonheur de faire 6poque

dans les fastes du Th^atre-Fran^ais.

— Sur le theatre de la Gomedie-Italienne, apr^s le Serru-

rier est venu le Tonnelier ^, et Ton nous promet incessamment

lePorteur deau \ Le Tonnelier, quietaitdeja tombe ancienne-

ment sur le ^theatre de la Foire, meritait bien d' avoir cet hon-

neur de nouveau ; il a cependant soutenu quatre a cinq repre-

sentations, et heureusement la cloture des theatres est venue a

son secours. M. Audinot, acteur de la Gomedie-Italienne, est

I'auteur des paroles et de la musique * . G'est une rapsodie

detestable de qiiolibets et de doubles croches.

— Le§ six commissaires de la Faculty de medecine, moitie

fripons et moitie imbeciles, qui se sont declares centre I'inocu-

lation, ont public leur rapport, dont le r^sultat est qu'on ne

doit pas meme tolerer I'inoculation en France ^ Ges six com-

missaires sont L'Epine, Astruc, Bouvart, Baron, Verdelhan et

Macquart.

Leurs noms meritent d'etre conserves, parce qu'il serait

difficile de trouver des imposteurs plus impudents ; ils

ont repute cent mauvais contes cent fois refutes, et alter6

tons les fails avec une effronterie incroyable. II y en a plu-

1. Grimm avait dit, tome IV, p. 91, que c'6tait sous le nom de Dormtind. (T.)

2. Repr(5sentt5 le 10 mars 17(33. Cette pi6ce est tiree du conte du Cuvier de La

Fontaine. (T).

3. C'est ua faux bruit, ou plus probablement une plaisanterie de Grimm; la

Com6die-Italienne n'a pas represente de pifece de ce litre. (T.)

4. Audinot 6tait auteur du Tonnelier tel qu'on le repr(5sentait k la Foire; mais

cette pi6ce n'ayant eu que peu ou point de succ6s fut retouchce par M. Quetant,

qui la mit dans I'etat ou on la represente aujourd'hui. (B.)

5. Rapport de six des douze commissaires nommes par la Faculte de medecine

d Paris, pour examiner, discuter les avantages et les inconvenients de Vinocula-

tion de la petite verole, etc., etc., ia-4° de cent vingt-cinq pages.
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sieurs , de ma connaissance , artificieusement rapportes et

d^figures par un tas de mensonges; plusieurs personnes de

distinction, qu'ils ont citees avec une audace inouie, comme
temoins de leurs assertions, ont reclame dans les papiers

publics contre cette calomnie. Cette methode est sure pour

ceux qui, comme Astruc et Bouvart, n'ont plus rien k per-

dre du cote de la reputation ; car les reclamations disparaissent

avec les feuilles periodiques, et le gros recueil de mensonges

reste a la satisfaction des sots, qui espferent se donner un air de

superiority et de finesse en disant, d'un ton capable, que tout

cela rend I'inoculation fort problematique. On pent se Hatter

que la Faculte donnera incessamment un d^cret contre cette

pratique, et que I'auguste senat de nosseigneurs de Parlement,

sur les conclusions de maitre Omer Joly de Fleury, la proscrira

absolument. G'est alors que tout le monde se fera inoculer en

France.

L'apotre de I'inoculation, M. de La Condamine, n'a pas

cru devoir se taire sur le memoire des six fripons. II a retrace

en vers I'histoire de la querelle sur le pain mollet, qui partagea

tous les esprits, il y a cent ans. Le pain mollet ne fit fortune

dans Paris qu'apr^s avoir et6 defendu par arret du Parlement.

Fontenelle avait bien raison de dire que les sottises des peres

sont perdues pour les enfants. M. de La Condamine a pris le

bon parti, c'est de nous divertir aux depens de notre propre

imbecillite : la plaisanterie est toujours sure de son effet en

France, et la piece de M. de La Condamine a fait grande

fortune.

Memoire pour servir h Vhistoire des revolutions

du pain mollet *.

On connaissait le pain mollet

Un siecle avant rabb6 Nollet

;

On I'appelait pain k la reine.

M6dicis, notre souveraine,

L'ayant trouv6 fort de son goilt

En faisait son premier ragoOt,

1. Imprim^ sous le titre de : le Pain Mollet, poeme, 1768, in-12. (T.)
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Ainsi fit la cour et la ville
;

Chacun pensait falre un bon chyle,

Et le tout se passa sans bcuit

Jusqu'en six cent soixante-hult,

Que les boulangers de Gonesse,

Ennemis n6s du pain moUet,

En vertu de leur droit d'ainesse,

Voyant que ce goilt pr6valait,

Par une mauvaise finesse

Le d6noncent au Parlement

Comme un dangereux aliment.

Lors les p6res de la patrie,

R6n6chissantsur leur sant6,

Somment la docte Faculty

De declarer sans flatterie

Ce qu'on doit penser de la mie

Que machent depuis soixante ans

Ceux mSme qui n'ont point de dents

:

Ne peut-elle pas s'etre aigrie,

Et par de secrets accidents

Avoir trouble T^conomie

De leurs b6nins temperaments?

Vous connaissez les poisons lents

Qui minent sourdement la vie:

Chacun pour ou centre parie.

La Faculte de tous les temps

Eut des Astrucs et des tyrans

;

Guy Patin en ctait despote.

Je tiens de bon lieu I'anecdole;

II soutint que la mort volait

Sur les ailes du pain moUet.

Mais Perrault, son antagoniste,

Dit tout haut : « Je suis painmoUiste,

Messieurs, et je vous soutiendrai

Que vous I'avez bien diger6. »

Palin reprend : « Mais la levure,

Et celle de Flandre surtout,

Ce ferment d'une biere impure,

Est un germe de pourrlture

Contraire h I'humaine nature.

Quel demon a souffle le goilt

De cette invention moderne?
— Moderne! interrompit Perrault,

Voire memoire est en defaut;

Apprenez qu'au canton de Berne

On en fit du temps d'Holopherne.

Mais ne recherchons pas si haut
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De la levure rorigine

;

Je vous la montrerai dans Pline ;

Je vols bien que maitre Palin

Salt mieux le grec que le latin. »

Patin fait un saut en arrifere,

Et pour la levure de bi6re

Chacun des deux docteurs est pr§t

De prendre Tautre k la criniere.

La cour a leur ardeur guerrifere

Met le holi par son arret

:

« D6fendons d'acheter ni vendre

Levain ni levure de Flandre
;

Condamnons les contrevenants

En I'amende de cinq cents francs. »

Depuis ce temps, en consequence,

C'est-a-dire depuis cent ans,

Dans la capitale de France

II entre levains defendus

Chacun an pour vingt mille ecus,

Et de Janvier jusqu'en decembre,

Licencies et bacheliers,

Et presidents et conseillers

Des enquetes de la grand'chambre,

En prenant du cafe au lait,

Rendent hommage au pain mollet'.

Ge qu'il y a de vraiment plaisant, c'est que tout cela s'est a

peu pr6s pass6 ainsi, et qu'on disputait il y a cent ans avec

autant de chaleur contre le pain moUet qu'on en montre aujour-

d'hui contre Tinoculation. Au reste, M. de La Condamine estun

homme de beaucoup d'esprit et de merite. Son style, toujours

facile, noble, naif et interessant, lui assure une place parmi les

meilleurs ecrivains de notre temps. II a voyage et etiidie toute

sa vie en philosophe. Un caractere gai, curieux outre mesure,

vrai en tout, infatigable dans la recherche de la v6rite, sans

acception de personne ni de cause, le rendprecieux a ceux qui

aiment a voir des originaux. Sa curiosite insatiable sur tons les

objets, jointe a une grande surdite, le rend souvent fatigant

1. On trouve dans le Traite de la police du commissaii'e de La Mare, livre IV,

tous les details de cette fameuse dispute contre le pain moUet. Grosley (voir ses

OEuvres posthumes, 1813, in-8°, tome III, p. 173) prtitend que quclques-unes des

pieces rapportces par le commissaire ont 6te composdes par MoIi6rc. (B.) — Cette

assertion de Grosley n'a pas la nioindre apparence de foudemcnt. (T.)
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aux autres ;
quant kmoi, il m'en a toujours paru plus piquant.

Cette curiosite le porta, il y a quelques ann6es, k assister au

supplice du malheureux Damiens. 11 per^a jusqu'au bourreau,

et Ik, tablettes et crayon a la main, k chaque tenaillement ou

coup de barre, il demandait a grands cris : « Qu'est-ce qu'il

dit? » Les satellites de maitre Chariot voulurent I'^carter corame

un importun; raals le bourreau leur dit : « Laissez, monsieur

est un amateur. » Rien ne prouve mieux le pouvoir des passions,

puisque la simple curiosite a pu porter un homme, d'ailleurs

plein de sensibilite et d'humanite, a se raidir contrele spectacle

le plus horrible dont on puisse se former I'id^e *. Pendant son

s6jour a Londres, M. de La Condamine se promenait dans les

rues muni d'un parapluie, d'un cornet a mettre dans I'oreille,

d'un telescope, d'un compas et d'un plan de Londres toujours

deploye. Ses questions etaient d'autant plus multipli6es qu'i!

n'entendait pas la langue du pays. II lui arriva une aventure

fort plaisante qui lui fit faire un appel k toutes les nations, et

Ton pretend que, dans les theatres de Londres qui servent a

I'amusement de la populace, on le representa dans 1'accoutre-

ment et avec tout I'attirail qu'il trainait apres lui dans les rues

de Londres.

— On s'est enfin determine a bruler, par arret de la cour

du Parlement, le Diclionnaire philosophique portatif^ et le

meme fagot, ainsi que le meme arr^t, a servi a la brulure des

Lettres de la montagne. Les auteurs respectifs de ces deux

ouvrages ne seront pas contents de cette association impr^vue,

qui les fait jouir des honneurs du meme bucher. Le feuillant

ou capucin qui a I'honneur de fournir ci M. Omer Joly de Fleury

ses requisitoires s'est surpasse dans celui que ce grand magis-

trat a prononce k cette occasion centre les progr^s condamna-

bles de la raison.

— M"'* Belot vient de publier la traduction de VHistoire

d'Angleterre, par M. David Hume, contenant celle des Planta-

\. Un jour, passant dans I'appartement de M"* de Choiseul, il ne putrdsister h.

la tentation de s'approclier derri^re elle pour lire ce qu'elle ccrivait. M'"^ de Choi-

seul, qui s'en apcr^ut, continua d'^crire, en ajoutant : « Je vous en dirais biea

davantage si M. de La Condamine n'etait pas derriere moi, lisant ce que je vous

6cris. — Ah! madame, s'^cria La Condamine,- rien n'est plus injuste, je vous

assure que je ne lis pas. » (T.)
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genets, deux volumes in-h". On salt que le philosophe David

Hume a d'abord compose I'Histoire de la maison de Stuart,

ensuite celle des Tudors; enfin, en remontant toujours, celle des

Plantagenets, ce qui forme un corps complet de V Ilistoire d'An-

gleterre.

M'"* Belot avait deja donn6 la traduction de I'histoire des Tu-

dors * ; elle vient de la completer de celle des Plantagenets,

et comme feu I'abbe Pr6vost nous a regales d'une traduction

des Stuarts, nous pouvons nous flatter d'avoir une traduction

enti^re et Men mauvaise de tout I'ouvrage de M. Hume. Je dis

bien mauvaise, parce que I'abbe Prevost a traduit k la toise et

avec la derni^re negligence, et que M'"" Belot n'est pas en etat

de faire meme aussi bien que lui. Cette pauvre femme n'a ni le

talent, ni le style, ni les connaissances qu'il faut pour une telle

entreprise. Son style plat et bourgeois rend cette lecture peni-

ble et degoutante. M. Hume dit quelque part : « Ge gouverne-

ment ne ressemblait pas mal a I'aristocratie polonaise ; » et

M"" Belot traduit : « Ce gouvernememt ressemblait assez a une

aristocratie polie. » G'est qu'il n'y a dans le mot anglais qu'une

seule lettre qui fait la difference entre polonais et poll ^ Ma
foi, quand on n'en sait pas plus long, il faut traduire des

romans, si Ton a besoin de traduire ; mais il faut respecter des

ouvrages aussi importants qu'un corps d'histoire ecrite par un

philosophe. On a dit que M. Hume avait revu lui-meme les

epreuves de cette traduction^ et son sejour k Paris pouvait

rendre la chose vraisemblable ; mais cela n'est pas vrai. Au

reste, les Anglais reprochent a M. Hume d'etre un peu Jacobite,

et d'avoir ecrit son histoire avec cet esprit et dans ces princi-

pes. On vient de Tattaquer vivement Ik-dessus, dans une bro-

chure imprimee a Londres.

— M. I'abbe de Mably vient de publier des Observations

sur I'histoire de France, deux volumes in-12 de plus de quatre

cents pages chacun. Yous trouverez dans cet ouvrage peu de

vues neuves, peu d'id6es profondes, mais des choses bien deve-

lopp^es et des morceaux bien raisonnes. M. I'abbe de Mably

est un 6crivain un peu ennuyeux; il est bon et exact raison-

1. Voir tome V, p. 245.

2. Polisch, Polonais; polished, poli.
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neur ; mais lorsque les raisonneurs ne sont pas lumineux, ils

m'ennuient presque toujours. M. I'abbd de Mably a d'ailleurs

de bons principes, et ne manque pas de hardiesse. On prevoit

que ses principes de droit public francais parattront tr^s-hardis

et trfes-d6plac6s au Parlement, dont les pretentions actuelles

se trouvent contrari^es par les fails historiques.

— On a imprim6 k Geneve une brochure d'environ cent

pages Sur la destruction des Jhuite^ en France^ par un auteur

dhint^ressd ^ En effet, on ne soupconnera pas cet auteur de

partiality ; car, si les jesuites sont traites suivant leur m6rite,

les jans^nistes ne sont pas epargn^s; et, en rendant hommage
k la v6rite, I'auteur pent se flatter a coup sur d'etre odieux aux

deux partis. II pretend que c'est I'esprit philosophique qui a

detruit les j6suites en France ; je ne puis accorder tant d'hon-

neur a la philosophie. C'est I'esprit de parti, c'est le jans6nisme

qui, trouvant jour k user de repr6sailles avec succes, a exter-

mine ses ennemis et ses persecuteurs. II est bien vrai que les

progr^s de I'esprit philosophique ont laiss6 les spectateurs de

cette lutle memorable dans la plus belle indifl^^rence, au lieu

qu'ils auraient ete assez imbeciles, il y a cinquante ans, pour

prendre fait et cause pourl'un des partis, et pour faire de cette

tristequerellele sujet d'une guerre civile. Aureste, cette brochure

est ecrite sfechement et lachement, et ce n'est pas la un morceau

k mettre a cote des Leltres provinciales^ ou de ce chapitre de

M. de Voltaire sur le jansenisme, qui est un chef-d'oeuvre de

style et de plaisanterie ^. Beaucoup de contes et de traits sont

amends sans art et sans gout dans la brochure dont je parle

;

et, quoique ecrite avec gaiete et avec un esprit philosophique,

elle n'est ni fort amusante, ni bien interessante a lire. On ne

la connait pas encore a Paris ; mais elle fera grand bruit. Elle

est gen6ralement attribuee a M. d'Alembert, et moi, dont le

metier est de se connaitre en mani^re et en faire, je dis aussi

quelle est de ce philosophe. C'est ce qu'il a ecrit de plus hardi.

— La Gazette de France s'occupe, depuis quelques mois,

a consacrer dans ses fastes des exploits d'une nouvelle esp^ce.

\. I'ies, in-12. Cet Scrit se trouve tome II, p. H et suiv. des OEuvres completes

de d'Alembert, Paris, Belin, 1821, in-S". (T.)

2. Chap. XXXVII du Siecle de Louis XIV : Du Jansenisme.
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A chaque ordinaire, on trouve un recit pathetique des ravages

de la bete feroce dansle G6vaudan, et des actions h^roiques et

raemorables que les entreprises de cet animal furieux occasion-

nent. Aujourd'hui, c'est une m6re qui defend avec un courage

incroyable trois de ses enfants; d' autrefois, c'est une troupe de

cinq enfants qui met la bete feroce en fuite. Le plus ag6 d'entre

eux, I'illustre Portefaix, n'ayant pas tout a fait onze ans, fait

des prodiges de valeur, et fournit a la Gazette de France le

sujet d'un article plein d'heroisme. Gomme les auteurs de la

Gazette ne sont que des historiens, on pourrait leur demander

sur la foi de qui ils rapportent tant de merveilles: car, remar-

quez que tous les exploits du jeune Portefaix cessent d'avoir

lieu, s'il s'y trouve un t^moin digne de foi. Ce t^moin appa-

remment I'aurait dispense, par ses secours, de donner tant de

preuves d'une intrepidity au-dessus de son age. C'est done sur

le temoignage de cinq enfants qu'on raconte ces hauts faits

!

Ajoutez k ces cinq enfants les enfants qui redigent la Gazette

de France et les enfants qui ajoutent foi a ces pauvretes, et

vous aurez bien des enfants. Quoi qu'il en soit, un poete inconnu

vient de publier un poeme 6pique en deux chants, intitule Por-

tefaix '. Ce qu'il y a de plus recommandable dans ce chef-

d'oeuvre, c'est son ^tendue : elle se reduit a une feuille de

cinq pages et demie. M. de Buffon, qui n'a pas tout a fait autant

de gout pour le merveilleux que les auteurs de la Gazette de

France, pretend que I'histoire de la b6te feroce du Gevaudan

est celle de plusieurs gros loups qui disparaitront au retour

de la belle saison : c'est ainsi que I'antiquite fabuleuse attribue

k un seul Hercule les travaux de plusieurs heros. Le peuple,

victime de ces ravages, pretend au contraire que la bete feroce

n'est autre chose qu'un sorcier d^guise qu'il est inutile de

chasser. Un paysan, honnete homme et digne de foi, a meme
d6pos6 juridiquement que cet animal, en faisant un saut pro-

digieux a cote de lui, lui a dit en passant, a Foreille : « Con-

venez que, pour un vieillard de quatre-vingt-dix ans, ce n'est

pas mal sauter. »

1. Portefaix, poSme hdroique, Amsterdam et Paris, 1765, in-8<».
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15 avril 1765.

La Providence, dont les desseins sont imp6n6trables, a

choisi, de toute 6ternite, la tragedie du Siige de Calais pour

marquer I'epoque des plus grands ev6nements : celui qui s'est

pass6 aujourd'hui a la Com^die-Francaise sera compte par la

post^rite au nombre de ces revolutions etonnantes qu'aucun

effort de sagacite humaine n'aurait pu ni prevoir ni prevenir.

Nous etions tranquilles dans nos foyers, et pleins d'assurance

que le SUge de Calais serait repris avec autant de succ^s que

de courage dans le jeu de paume, connu sousle nom del'hotel

des Gomediens ordinaires du roi. Les affiches avaient annonc6

I'ouverture des differents theatres de cette capitale; apr6s une

interruption de trois semaines accordee k I'intr^pide Alienor,

au genereux Eustache, au victorieux l^douard, et a I'infatigable

parterre, pour faire leurs paques et reprendre haleine, on s'at-

tendait k les voir poursuivre les travaux de ce Sidge avec une

nouvelle ardeur, soutenue par I'inepuisable patience de la

nation a s'entendre louer; mais, 6 fatale security! un orage

imprevu eclate presque aussitot qu'il se forme ; une catastro-

phe subite porte la combustion dans le parterre, dans les loges,

dans la salle enti^re; et, apres avoir fait lever brusquement le

Si^ge de Calais^ ce feu se repand en dehors de proche en proche

avec la meme rapidite, se glisse dans tons les cercles, gagne

tons les soupers, et communique a tons les esprits une cha-

leur qui produit un incendie universel : tel, au dire des poetes

auvergnats et limousins, le nocher, tromp6 par un calme pro-

fond, se trouve assailli par la tempete sans m6me en avoir

soupconn6 les approches. Mais, pour rendre raison de ce qui

est arrive ce soir a la Gomedie-Francaise, il faut d^velopper ici

les ressorts de ce grand et etrange ev6nement.

Le sieur Dubois, honors depuis vingt-neuf ans de la con-

fiance de tous les h6ros tragiques, confident ne des Agamemnon,

des Hippolyte, des Mahomet, charge de I'emploi honorable de

faire au parterre tous ces beaux recits qui rendent nos trage-

dies si vraisemblables, s'exercant aussi avec succfes dans les

roles de simple valet, lorsqu'il daignait quitter le cothurne de
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Melpomene pour le brodequin de Thalie; le sieur Dubois, dis-

je, jouait dans le SUge de Calais le personnage de ce gen^reux

Mauny, si attendri sur le sort des six devoues, si delicat d'ail-

leurs sur le point d'honneur. L'histoire dit que la conduite pri-

v6e de cet illustre acteur ne s'accordait pas parfaitement avec

les principes s6v6res du general anglais; ce n'est pas la pre-

miere fois que Thomme public et Thomnie prive ne se ressem-

blent point ; les grands acteurs en sont souvent loges la : le

noble Dubois, si pathetique dans ses recits, souvent si compa-

tissant, si patriotique sur le theatre, passait, quand il en etait

descendu, pour escroc et taut soit peu fripon. Afllige d'une

maladie qui ne respecte ni le heros, ni le confident, et qu'on

peut gagner dans les fatigues de la guerre comme dans I'oisi-

Yet6 de la paix, I'illustre Dubois s'etait adresse, pour se faire

guerir, a un petit chirurgien ducoin, recu a Saint-Come. Les

soins du petit chirurgien avaient r^pondu aux voeux du public

;

mais le sieur Dubois ne repondit pas aux voeux du petit chirur-

gien : sa m^moire, surchargee de roles de theatre, ne lui per-

mit point de songer a ses affaires particuli^res ; il oublia d'abord

de payer son chirurgien, malgre de frequents monitoires, et il

finit enfm par oublier qu'il ne I'avait pas paye. Le chirurgien,

avec une memoire plus heureuse, ne reussissant pas a persuader

I'hommequ'il avaiteu le bonheur de guerir, le fit citer en justice.

Jean-Jacques Rousseau, toi qui, dans un de tes ecrits, as si

bien developpe les dangers du metier de comedien ; toi qui es

Chretien a peu pr6s comme Jesus-Christ etait juif; toi qui

tournes, comme lui, autour des honneurs du martyre, dont le

ciel veuille te preserver mieux que lui, que ton triomphe est

grand dans la personne du noble Dubois, et que son exemple

nous prouve bien la verite de tes principes ! Get acteur joue,

entre autres, le role de M. Frelon ou Wasp dans la comedie de

r£cossaise; M. Frelon est, comme vous savez, un homme qui,

pour ne rien risquer, aime mieux jurer que parier, quand 11

n'est pas sur de son fait : le sieur Dubois, trop plein de son

r61e, crut pouvoir le jouer en justice; et ne pouvant parier

d' avoir pay6 le petit chirurgien, il s'offrit de I'affirmer par ser-

ment. Blainville, son camarade, sous-confident de son metier,

et aussi mauvais sujet dans sa conduite qu'au theatre, voulut

bien se porter pour t6moin d'un payement qui n'avait pas 6t6

VI. 47
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fait. Le procureur du chirurgien ne perdit pas la t6te. Voyant

qiie son adversaire n'6tait pas a un faux serment prfes, il fit

imprimer un m^moire en faveur de son client, dans lequel 11

soutint que ni le serment du sieur Dubois, ni celui du sieur

Blainville n'etaient recevables en justice, attendu qu'ils exer-

caient tons les deux un metier infame. Cette aflaire fit du bruit.

La Coinedie voulut prendre fait et cause pour ses acteurs, et

SB procurer satisfaction de I'insulte publique faite a I'^tat

de comedien. Jamais occasion ne parut plus propre a faire

abolir enfin un prejuge honteux et humiliant pour une nation

eclairee; mais lorsqu'on en vint a I'eclaircissement des faits,

il se trouva que les sieurs Dubois et Blainville etaient des fri-

pons. Cette decouverte obligea k changer de conduite; la troupe

paya le chirurgien, et, apr^s avoir pris I'agrement de messieurs

les premiers gentilshommes de la chambre du roi, dont elle

pouvait se passer, ' elle raya les deux fripons du tableau des

comediens ordinaires du roi. La retraite forcee du sieur

Dubois ne devait faire aucun tort a la reprise du Si^ge de

Calais', le sieur Bellecour s'etait charge du role de Mauny, et

Ton esperait de pousser le siege avec autant de bonheur qu'a-

vant la cloture. Dejci les affiches de la Gomedie I'annoncent au

public; mais le destin en avait ordonne autrement, et la levee

du SUge de Calais etait ecrite dans son livre d'airain pour le

lendemain de la Quasimodo.

Le malheur du sieur Dubois avait touche le coeur de sa

fille, actrice de la Comedie-Francaise, et, apr^s M"' Clairon,

frele, mais unique esp6rance du public. L'aimable Dubois

,

animee de cette piete filiale qui mene droit a Th^roisme, entre-

prend de sauver son pfere, a quelque prix que ce soit; le pou-

voir de ses charmes, que I'inl^ret et le malheur rendent encore

plus touchants, lui assure un triomphe facile : elle part, et se

resigne a son sort. Dut-ellesacrifier jusqu'au repos de ses nuits,

dut-elle donner pour rien ce qu'on lui paye chaque jour au

poids de Tor, son parti est pris, et il ne sera pas dit qu'elle ait

mis des bornes k sa tendresse filiale. L'histoire pretend que la

beaute, selon I'usage, trouva les dieux propices; qu'un des

premiers gentilshommes de la chambre, se rappelant les ancien-

nes bontes de la belle Dubois, ne put la voir dans cet etat de

desespoir sans lui en demander de nouvelles, et sans lui pro-
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mettre de finir ses malheurs. Quoi qu'il en soit, tout est change en

un instant. Les premiers gentilshommes avaient agree, et meme
ordonne le renvoi du sieur Dubois, et ce matin, vers le midi, ils

envoient ordre a la Comedie de jouer le Si^ge de Calais avec le

sieur Dubois. A cette revolution inattendue, les com^diens, petri-

fies, se regardent et se consultent : aucun ne veut jouer avec un

fripon exclude la troupe par declaration unanime ; Alienor-Clairon

se trouve incommodee, et se met dans son lit; Le Kain et Mole

disparaissent ;
plus d'l^douard, plus de Harcourt; Eustache-Bri-

zard, lecourageuxEustache, declare que rien ne le pourra deter-

miner k se trouver dans les murs de Calais a.c6t6 d'un fripon.

Cependant I'heure de la representation approche. Le public

est assemble. Les partisans de la belle Dubois font plaider sa

cause dans le parterre et dans les corridors ; elle-m^me, ses

beaux cheveux epars, se promene en suppliante de loge en loge,

et tache d'emouvoir les coeurs en faveur d'un pere infortune

contre la delicatesse excessive de ses camarades. La toile se

16ve. Le timide et maussade Bouret, ses gants blancs a la main,

s'avance pour faire le compliment d'entree. « Messieurs, dit-il,

nous sommes au desespoir de ne pouvoir donner le Siige... —
Point de desespoir, s' eerie le parterre, le SUge de Calais, et Du-
bois! » Ce bruit terrible se communique enun instant du parterre

a I'orchestre, aux loges, a la salle enti^re. La garde fait mine de

vouloir retablir la tranquillite; elle est obligee de se tenir elle-

meme tranquille, de peur de plus grands malheurs. Preville, le

charmant Preville, parait pour commencer la com6die du Joueur

qu'on avait substitute au Sidge de Calais \ il est si(I16 a deux

reprises, et oblige de se retirer. Le tumulte s'accroit, on n'en-

tend plus que des cris forcenes : « Les com^diens sont des

insolents! Au cachot, les insolents! A I'Hopital, la Clairon

!

Au cachot, tons ces coquins ! » Cette frenesie dure jusqu'a sept

heures, sans qu'on veuille rien ecouter. Enfin,on baisse la toile,

on rend I'argent; la combustion de la salle se repand, dans

I'instant, dans tout Paris, qui condamne les com^diens sans

misericords, et sans savoir de quoi il est question. Charmant

public, que tu es aimable dans tes jugements! Qu'on est heu-

reux de te servir, toi qui sais si bien oublier en un moment
tous les services pass6s, et qui aimes a outrager ce que tu as

applaudi vingt ans de suite ! Sans doute qu'il y a a gagner
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pour toi d'avilir les talents qui contribuent k ton amusement et

k ta gloire, puisque tu sais t'y livrer de si grand ccEur. Avec

cette noble reconnaissance, tu ne saurais manquer d'avoir de

grands genies, de grands artistes, de grands talents. Charmant

public, que tu es aimable dans tes jugements

!

Le digne et honnete Eustache-Brizard, et le comte de Melun,

vulgairement dit Dauberval, qui a pareillement refuse de jouer

avec Dubois, ont ete arretes et mis au For-l'I^v^que. Le lende-

main 16, le theatre est reste ferme, et M"« Clairon, quoique

malade, a et6 conduite au For-l'l^veque. Le surlendemain 17,

on a affich^, k deux heures apr6s midi, la comedie du Chevalier

(t la mode. Avant de commencer la pi^ce, Bellecour a paru et a

demande humblement pardon au public, au nom de la troupe,

de lui avoir manque. On dit que ce compliment, qui est un

chef-d'oeuvre de bassesse et de platitude, a 6te dicte et pro-

nonc6 par un ordre sup6rieur. Le parterre I'a genereusement

applaudi. On avail pris les plus grandes precautions pour assurer

la tranquillite du spectacle ; toute la salle 6tait farcie d'exempts

de police et de sergents des gardes ; le lieutenant general de

police s'y etait transporte en personne : tout s'est passe paisi-

blement. Le meme jour, Le Kain et Mole se sont rendus en

prison. Tons persistent dans la resolution de ne point jouer avec

un fripon. Le noble Dubois n'a plus [paru dans le public, et

Paris attend avec la dernifere impatience la decision d'un proems

qui tient tous les esprits en suspens.

Compliment prononcd par Bellecour.

« Messieurs, c'est avec la plus vive douleur que nous nouspr6-

sentonsdevantvous.Nousressentonsaveclaplusgrandeamertume

le malheur de vous avoir manque. Notre ame ne peut etre plus

affect^e qu'elle Test du tort reel que nous avons. II n'est aucune

satisfaction que Ton ne vous doive. INous attendons avec sou-

mission les peines qu'on voudra bien nous imposer, et qui ont

ete d6j^ impos^es a plusieurs de nos camarades. Notre repentir

est sincere, et ce qui ajoute encore k nos regrets, c'est d'etre

forces de renfermer au fond de nos coeurs les sentiments de z61e,

d'attachement et de respect que nous vous devons, et qui

-doivent vous paraitre suspects dans ce moment-ci. Le temps
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seul en peut prouver la r6alite. G'est par nos soins et les efforts

que nous ferons pour contribuer a vos amusements que nous

esperons vous oter jusqu'au moindre souvenir de notre faute

;

et c'est des bontes et de I'indulgence dont vous nous avez tant

de fois honores que nous attendons la grace que nous vous

demandons, et que nous osons vous supplier de nous accorder. »

M. de Belloy, trfes-honn^tement, a retire sa trag6die le len-

demain de la bagarre, pour qu'elle ne puisse pas servir de

pretexte a quelque violence envers les Gomediens. Les prison-

niers, et surtout M"® Glairon, ont recu des visites sans fm ; tout

le quai du For-l'Ev^que etait garni de carrosses du matin au

soir. La maladie de M"* Glairon augmentant toujours, elle a eu

la permission de retourner chez elle, le 21 de ce mois, a neuf

heures du soir, avec defense de recevoir la visite de ses cama-

rades, et de voir plus de six ou sept de ses intimes amis.

— Depuis le jugement souverain des requetes de I'hotel,

nos jeunes poetes ont recommence a s'exercer sur la tragedie

de Toulouse. M. Blin de Sainmore a fait une heroide de Jean

Calas ii sa femme et ses enfants^ ; un autre a fait parler I'infor-

tune Calas sur V^chafaud^; un troisi^me a fait parler VOmbre
de Calas le suicided, sa famille^. II n'est que trop vrai que le

parlement de Toulouse s'est assemble pour se consulter sur ce

qui serait de sa dignite dans cette occasion. Le procureur

general, dans undiscours public adressea cesp^res de la patrie,

leur a dit : « Messieurs, si I'un de vos arrets vient d'etre casse

par un tribunal peu verse en matiferes criminelles, et notoire-

ment incompetent, vous en etes assez venges par la justice que

vous rend la nation... » Si le sort des peres de la patrie qui

ont assassine Jean Galas dependait de la justice de la nation,

ils iraient aux galores expier le plus horrible des forfaits. On ne

voit pas sans horreur les efforts que font ces hommes de sang

pour se conserver le droit de rouer les innocents ; Ton voit avec

plus de douleur encore les menagements dont on en use envers

1. Paris, Jorry, 1765, in-8°.

2. Calas sur I'echafaud a ses juges, Bayonne et Paris, veuve Pierres, 1763,

ln-12.

3. VOmhre de Calas le suicide dsafamille et d son omi, Amsterdam et Paris,

CeA\la.u,n65,ia-S°.
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ces juges coupables, etqui se manifestent jusque dans le ton et

la tournure du jugement des requites de I'liotel. On y affecte

d'atlribuer toute la faute de cette procedure inouie aux capitouls

de Toulouse, comme si le parlement n'avait pas confirme et

execute tout ce qui avait 6te fait en premiere instance. On
permet bien k cette malheureuse famille de prendre ses juges

k partie ; mais je ne vois pour elle dans cette permission que

des depenses elTrayantes, et peut-etre sa ruine entiere. G'etait

au minist^re public a poursuivre les assassins de Jean Galas

:

la cause de cet infortun6 est celle de tons les citoyens. Si la

vengeance publique se tait en faveur de ces hommes abomi-

nables, s'ilssontdevenus inattaquablespour avoir achet^un office

de conseiller au parlement, comment une famille infortunee,

^puisee de moyens et de courage, reussirait-elle a se procurer,

a force de poursuites et de depenses, une satisfaction qu'il serait

de la plus 6troite obligation du gouverneraent de lui faire

donner de la mani^re la plus 6clatante ? Apres I'assassinat juri-

dique de ce p6re de famille, le domaine s'est empare de son

bien, comme confisque au profit du roi, et a dissipe le patri-

moine de la veuve et de I'orphelin. Rien n'est plus dou-

loureux que les details de cette tragedie. Jean Galas etait un

honnete marchand ; sa fortune, y compris le fonds de son ma-

gasin, se montait a plus de cent mille livres; la plus grande

partie de ce bien a ete absorbee par les frais, ou, pour mieux

dire, par les rapines de la justice, qui fait aux creanciers de cet

infortune une banqueroute de quarante a cinquante mille livres.

La veuve reste, avec cinq enfants et la vieille servante, agee de

soixante-dix ans, si respectable par sa simplicite et par sa fer-

met6, sans autre secours que celui de la g6nerosit6 publique, et

une somme de vingt-quatre mille livres que le domaine, dit-on,

sera oblig6 de lui restituer par forme de douaire ; mais il est

bien a craindre que les sources des bienfaits publics ne taris-

sent a la longue : plus elles ont ete abondantes, plus il faut

craindre de les voir diminuer. Les frais duproc6s seul, jusqu'au

jour du jugement souverain, ont monte k plus de cinquante

mille livres, fournies par la bienfaisance publique. II en coutera

un argent immense k cette famille deplorable pour faire signi-

fier ce jugement a tons les grefies ; il lui en coutera surtout

pour le faire signifier au parlement de Toulouse : I'huissier qui
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se chargera de cette commission ^pineuse se fera payer k propor-

tion des risques qu'il court. Le procureur g6n6ral des requites

de I'hStel ne s'est charg6 que du soin de faire afficher le juge-

ment souverain dans Paris.

Toute cette malheureuse famille a ^te presentee au roi et k

la famille royale. Le roi lui a accords une gratification de

trente-six mille livres une fois payee, savoir : dix-huit mille

livres a la veuve, six mille livres k chacune des deux filles,

trois mille au fils Pierre Galas, et trois mille a la servante.

M. le controleur general a annonce k M'"* Galas qu'il lui payera

cette somme en trois ans, a raison de douze mille livres par an.

Get arrangement rendra le bienfait du roi peu efficace. Dans

la detresse qui est a redouter pour ces infortunes, nous appre-

nons qu'on a ouvert en Angleterre une souscription en leur

favour, et nous voudrions imiter de loin ce genereux exemple,

bien fach6s que nosmoyens repondent si peu a nos intentions,

M. de Carmontelle, lecteur de M. le due de Ghartres, sans 6tre

un acad6micien profond, dessine avec beaucoup d'agr^ment et

de facilite ; il salt surtout saisir avec la ressemblance I'esprit et

le caractere d'une figure, et c'est ce qui suffit a notre projet.

II a fait le tableau de toute la famille de Galas. La veuve est

assise dans un fauteuil; on voit dans I'alteration de ses traits

et de son visage les traces de son infortune. Sa fille ainee, d'une

aimable figure, est assise a c6t6 d'elle, la tete appuyee sur son

bras. La fille cadette est debout derri^re sa m^re, et appuyee

sur son fauteuil ; cette fille cadette est de la figure la plus

agreable et la plus interessante ; elle ressemble a une Vierge

du Guide ; I'impression du malheur donne k ces graces natu-

relles je ne sais quo! de touchant et d'attendrissant. Ges trois

figures, dont la ressemblance est parfaite, ont les yeux fix6s sur

le jeune Lavaysse, qui est debout vis-a-vis d'elles et qui leur

lit le Memoire d'filie de Beaumont; derriferelui, Pierre Galas fils

lit par-dessus ses epaules avec lui. Entre ce groupe et celui de

la mere et des filles, on voit la vieille servante, toute droite,

ecoutant cette lecture. Pierre Galas est celui de la famille que

le malheur parait avoir le plus aigri ; son ame a de la peine a

reprendre de la serenite. Le compagnon de son malheur,

Lavaysse, est d'une figure aimable et douce. L'ensemble de

ce tableau sera done interessant de toutes mani^res. Notre
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projet est de le faire graver et d'en offrir la planche k M'"" Galas.

Nous ne pouvons partager avec personne le bonheur de con-

tribuer aux frais de la gravure; il est juste que le petit nombre
d'amis k qui cette idee est venue en conserve le privilege

exclusif ; mais nous comptons faire ouvrir une souscription pour

I'estampe au profit de cette famille si digne de I'inter^t de toute

I'Europe^ Ghacun pourra y prendre part suivant ses facult6s,

et je voudrais bien avoir le bonheur d'etre charge de beaucoup

d'ordres et de commissions pour cette souscription; rien au

monde ne serait plus satisfaisant pour moi que d'obtenir cet

avantage sur mes rivaux. Nous n'offrirons pas au public un

chef-d'oeuvre de gravure, mais nous lui oifrirons les traits de

la vertu et de I'innocence barbarement outragees et faiblement

veng6es : ce tableau est sans prix, s'il pent servir aux coeurs

sensibles de pretexte pour remplir les vues de leur bienfaisance.

Tout est affreux dans I'histoire de cette deplorable aventure.

A peine la m6re est-elle cach^e un mois apr^s I'assassinat juri-

dique de son mari, que la marechauss6e vient penetrer dans

cet asile de douleur, pour lui arracher ses deux filles en vertu

d'une lettre de cachet. On s6pare les deux soeurs, on les met

dans deux convents differents, pour les convertir k la religion

romaine. L'ain6e 6prouve dans son convent beaucoup de du-

retes ; la cadette, par une douceur angelique, met tout le sien

dans son parti ; ce n'est que lorsque leur cause est devenue

un sujet de scandale et de douleur pour toute I'Europe que le

cri public force enfm le gouvernement de rendre k la m6re ses

enfants.

Si nous osions jamais nous vanter a la posterite des

lumieresde notre siecle et des progr^sdel'espritphilosophique,

elle nous montrerait sans doute la tragedie de Toulouse comme
un sujet d'eternelle confusion. Que pourrions-nous opposer a

cette marque d'opprobre? L'homme qui, apress'etre fait admi-

rer de toute I'Europe par son genie et par ses talents divers,

fut assez courageux pour plaider la cause de I'innocence contre

le fanatisme, et assez heureux pour procurer a la vertu opprimee

i. On publia alors un Projet de souscription pour une estampe tragique et

morale, in-S" de 11 pages, redige trfe-certaincmcnt par Grimm et que I'on trouvera

dans les appendices avec la liste de souscription ins(5r6e par M. P. Bonnassieux

dans le Cabinet historique.
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une justice et des d6dommagements tardifs. II est beau d'avoir

fait la Henriade, mais qu'il est doux d'avoir servi de protecteur

a la veuve et a rorphelin !

Le jeune Lavaysse n'a point eu de part aux graces du roi

;

son pere, c6l6bre avocat au parlement de Toulouse, jouit, outre

une grande reputation, d'une fortune honn^te. Quoique ce

proc6s lui ait coute une somme considerable, il est fort content

d'avoir 6te oublie. Je ne sais si ceux qui I'ont oubli6 doivent

6tre aussi contents que lui.

— On ne saurait dire que ce siecle philosophique ait ete

favorable a la fortune des philosophes ; la generation suivante

pourra 6tre plus Equitable : de tout temps la reconnaissance a

ete un enfantposthume. Le philosophe Diderot, apres trente annees

de travaux litt^raires, se trouvait dans la necessite de se defaire

de sa biblioth^que, afm de pourvoir a I'^ducation d'une fiUe

unique. 11 avait cherche inutilement un acquereur depuis quatre

kcinqans, lorsque je m'avisai defaire proposer cettebibliotheque

k I'imperatrice de Russie par M. le general Betzky, que j 'avals

eu I'honneur de connaitre pendant son sejour en France. La

r^ponse qu'il vient de me faire est concue en ces termes :

« La protection genereuse, monsieur, que notre auguste

souveraine ne cesse d'accorder a tout ce qui a rapport aux

sciences, et son estime particuliere pour les savants, m'ont

determine k lui faire un fiddle rapport des motifs qui, suivant

votre lettre du 10 fevrier dernier, engagent M. Diderot a se

defaire de sa bibliotheque. Son cceur compatissant n'a pu voir

sans emotion que ce philosophe, si celebre dans la republique

des lettres, se trouve dans le cas de sacrifier a la tendresse

paternelle I'objet de ses d61ices, la source de ses travaux et les

compagnons de ses loisirs. Aussi S. M. Imperiale, pour lui

donner une marque de sa bienveillance et I'encourager a suivre

sa carrifere, m'a charge de ne faire pour elle 1'acquisition de

cette bibliotheque au prix de quinze mille livres que vous pro-

posez, qu'a cette seule condition que M. Diderot, pour son

usage, en sera le d^positaire, jusqu'a ce qu'il plaise a S. M. de

la faire demander. Les ordres pour le payement des seize mille

iivres sont deja expedi6s au prince Galitzin, son ministre a

Paris. L'excedant du prix,et toutes les annees autant,est encore

une nouvelle preuve des bontes de ma souveraine pour les
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soins et les peines qu'il se donnera k former cette biblioth^que.

Ainsi c'est une affaire terminee. T^moignez, je vous prie, k

M. Diderot combien je suis flatte de I'occasion d'avoir pu lui

^tre bon a quelque chose.

« J'ai I'honneur d'etre, etc. Sign^' J. Betzky. »

Cette lettre est du 16 mars. Jamais bienfait n'a ete mieux

place ni accorde avec plus de grace. La tournure en est neuve,

S. M. Imperiale achete la biblioth^que du philosophe pour

qu'il puisse la garder, et elle lui donne cent pistoles tous les

ans pour le dedommager du malheur d'avoir conserve seslivres.

— MiHonges de dioerses mMaillespour servir desuppUment
aux recueils des mMailles des rois et des villes, qui ont Hd irii-

primh en 1762 et 1763, par M. Pellerin. Deux volumes in-A"

avec figures. M. Pellerin possfede un cabinet de medailles fort

considerable pour un particulier, suitout en France oii ce gout

n'est pas repandu.

— M. Guyton de Morveau, avocat general du roi au parle-

ment de Bourgogne, a publie, a I'imitation de M. de La Chalo-

tais, un Memoire sur VMucation publique avec le prospectus

d'un college suivant les principes de cet ouvrage; volume

in-12. Ge memoire n'a fait aucune sensation a Paris ; mais ce

qui en a fait beaucoup, ce sont les remontrances du parlement

de Bourgogne sur la declaration du roi qui defend d'ecrire sur

les matieres de finance et d'administration. Ge parlement de-

montre I'injustice et I'absurdite d'une telle defense.

— L'auteur tres-ignore des Traith de VAmitii et des Pas-

sions vient de nous faire present d'un petit recueil de Pensdes et

Riflexions morales sur divers sujets^. Gethomme est un menui-
sier en morale qui ne veut rien perdre ; il nous donne ici les

copeaux de ses deux traites.

— On distribue une Introduction gdn^rale aux sciences, avec

des conseils pour former line bibliotheque peu nombreuse mais

choisie, par M. Formey\ Quand vous aurez parcouru cette bro-

chure, vous ne voudrez pas de M. Formey pour votre biblio-

thecaire. Le bonhomme Falconet ne voulait pour sa bibliotheque

1. (Par M""* Thiroux d'Arconville.) La Haye et Paris, 1766, in-12. La premiere

ddition est de 1760.

2. C'etait la cinqui^me (Edition de ce livre, fr^quemment reimprim^ au si^clc

dernier.
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que maitre Francois, maitre Benolt et maltre Michel, c'est-a-

dire Rabelais, Spinosa et Montaigne; il me fautkmoi encore

qiielques autres mattres.

— Je def6re a ranimadversion de M. le colonel Rudbeck, ma-

rechal de la noblesse de Suede assemblee en diete, deux gentils-

hommes suedois qui viennent de publier en trois volumes in-12

de nouveaux M^moires ct Observations sur VItalic et sur les Ita-

liens, traduits du suedois. J'espere que sur le requisitoire de

M. le mar^chal de la di^te, Sa Majeste suedoise d6fendra a ces

deux gentilshommes de voyager davantage, ou si cela leur ar-

rive, qu'ils n'auront plus du moins la liberie de faire imprimer

leur journal. A parler serieusement, c'est un assez plaisant ra-

dotage que celui d'un avocat de Troyes en Champagne appele

M. Grosley, associe regnicole de I'Academie des inscriptions

et belles-lettres, d'avoir public son voyage d'ltalie sous le nom
de deux gentilshommes suedois. Son ton n'est celui d'un gen-

tilhomme d'aucun pays, car il est d'un plat et d'un bourgeois

magnifiques ; son style est ennuyeux et diffus, sa manifere de

conter d'un lourd et d'une maussaderie insupportables. Ge

livre est farci de contes dont plusieurs de ma connaissance sont

ou faux ou falsifies dans les principales circonstances. Quand

on veut faire le gentilhomme suedois, il faut du moins savoir

que M. le comte de Bielke, senateur de Rome, est d'une des

principales families de SuMe, et non pas, comme M. Grosley

I'appelle, un gentilhomme allemand.

Get avocat champenois est connu par quelques mauvaises

plaisanteries. II vient de faire un voyage en Angleterre, et je

crains que les deux gentilshommes suedois ne soient tentes de

publier des memoires sur cette course.

— M. de La Roche du Maine ^ a public une brochure intitulee

Considerations politiques et historiques sur Vkablissement de la

religion pritendue r^formi'e en Angleterre. Get auteur prouve

en cent cinquante pages d'un ton tres-emphatique et tr6s-sen-

tencieux que la reine l^lisabeth d'Angleterre etait de la plus

belle indifference en fait de religion, et qu'elle a introduit la

r6forme dans son royaume par des motifs purement humains.

1. J.-P.-L. de La Roche du Maine, marquis de Luchet; tousses autres ouvrages

ont 6t6 publics sous ce dernier nom.
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Voili assur6ment une belle d6couverte, et je croisqu'on estbien

content d*avoir trouv6 cela ! II appelle aussi I'illustre l^lisabeth

tt une reine si grande aux yeux de la politique et si petite aux

yeux de la raison »
;
je crains que la raison de M. de La Roche

du Maine ne soit un microscope tr6s-propre a observer des

puces, et peu fait pour regarder des lions. Ce M. de La Roche

du Maine va publier une histoire de tout ce qui porte le nom
d'Orleans, c'est-a-dire de la ville, de la generalite et de la bran-

che de la famille royale qui porte ce nom. Get ouvrage doit

6tre d^die a M. le due d'Orleans, premier prince du sang.

MAL

!•=' mai i765.

J'ai eu occasion de parcourir rapidement un ouvrage dont

11 n'y a pas peut-6tre encore trois exemplaires a Paris, et qui

vraisemblablement exercera la vigilance de la police, toujours

attentive a nous preserver du venin de la philosophic. Get ou-

vrage porte pour titre la Philosophie de Vhistoire, par feu I'abbe

Bazin, volume in-S" de trois cent trente-six pages*. On lit apr6s le

frontispice la dedicace suivante : « A tr6s-haute et trSs-auguste

princesse Gatherine II, imperatrice de toutes lesRussies, protec-

trice des arts et des sciences, dignepar son esprit de juger des

anciennes nations, commeelle est dignepar son g6niedegouverner

la sienne. Offert tr6s-humblement par le neveu de I'auteur. »

Gette manifere de dedier est simple et noble, et devrait 6tre

substitut^e k ces ^pitres fastidieuses qui sont d'usage.

Je plains de tout mon coeur les critiques qui vivront dans

deux mille ans. Gomment feront-ils pour percer jusqu'^ la ve-

rity k travers toutes ces fictions qui I'entourent, qui ne donnent

pas le change aux contemporains, mais qui causeront a la

post6rite des embarras sans fin ? Depuis que I'invention de I'impri-

1. Imprim^e depuis comme introduction, en tete de VEssai sur les Moeurs. (T.)
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merie a fait deslivres un effet public et commerQable, I'injus-

tice, I'intolerance, la persecution, ont rendu ces fictions indis-

pensables, et reduisent tout philosophe a la necessity de mentir

pour sa surete. Les livres imprimis a Paris portent sur le titre

Amsterdam, Londres, Berlin, Gen6ve; dans d'autres pays, on se

permet d'autres mensonges; aucun auteur un peu hardi ne

veut avoir 6crit dans le lieu de son sejour. Tantot il emprunte

des noms connus, tantdt 11 en invente pour mettre ses ouvrages

sur leur compte ; et lorsque nous serons parvenus aux honneurs

de I'antiquite, comment le pauvre critique fera-t-il pour dem^-

ler la verite au milieu de toutes ces supercheries?

Je vois d'ici combien feu M. I'abb^ Bazin donnera de fil a re-

tordre aux savants commentateurs de I'ann^e 3765, qui proba-

blement aura pour 6re vulgaire quelque autre epoque de sottise

differente dela n6tre; ils se donnerontau diable, suppose qu'il

y en ait alors, pour savoir qui etait cet abb6 Bazin. Les uns di-

ront que c'est un nom historique, et feront de savantes re-

cherches sur la vie etsur les ouvrages de M. I'abbe Bazin, qui

n'aurait pu prendre, diront-ils, la qualite de feu s'il n'avait

jamais vecu, attendu qu'il faut vivre pour pouvoir d^ceder; les

autres soutiendront que ce nom est suppose, all6gorique, hie-

roglyphique. Parmi ces derniers, ceux qui ont un peu d'imagi-

nation diront que Bazin etait une esp^ce d'etoffe de toile tr6s-

line et tres-blanche, quoique de contrebande en France, et que

ces trois qualites lui etant communes avec la candour et la ve-

rity dont un historien doit faire profession, I'auteur de la Phi-

losophic de thistoire avait pris le nom de Bazin par allusion.

Sur quoi les premiers prouveront 1'existence reelle de I'abbe

Bazin; ils soutiendront que ce grand hommea eu de tout temps

le dessein d'ecrire une histoire depuis ce qu'on savait au

xviiP si^cle de I'origine du monde jusqu'au temps ou Char-

lemagne a donne, aprfes I'invasion des barbares, une nouvelle

forme k notre Europe. « Gela est si vrai, diront-ils, que la mort

I'ayant emp6che de mettre la dernifere main a son ouvrage, son

neveu et son heritier le pr6senta tel qu'il etait h I'illustre Ca-

therine, qui en effet gouvernait alors la Russie avec autant de

genie que de gloire, comme tant de monuments subsistants de

son r^gne le prouvent encore aujourd'hui. Bien plus, il est evi-

dent qu'un autre 6crivain cel6bre de ce sifecle, appel6 Voltaire,
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a pris I'ouvrage de I'abbe Bazin k T^poque ou il finit, et I'a

continue k peu pres sur le m6me plan dans un Essai sur I'his-

toire ginirale^ qui nous a ete heureusement conserve. » Ma foi,

ceux-ci, sans s'en douter, approclieront un peu de la verity

;

mais s'il se trouve parmi eux un abb6 Galiani, il leur tlira :

H Messieurs, vous 6tes des imbeciles. Ne voyez-vous pas que

dans ce xvm" si6cle il etait tr^s-dangereux d'ecrire la v6rit6, et

que les philosophes etalent obliges de se servir de toutes sortes

de ruses pour faire deviner leurs pensees, ou pour se soustraire

k la persecution en les publiant? Pourquoi auraient-ils tant

vante les principes de tolerance qui regnaient dans les cours

du Nord, et la protection dont les souverains des contrees sep-

tentrionales honoraient les lettres et la philosophie, s'ils avaient

trouve chez eux la m^me protection et la m6me tolerance? Sa-

chez done que cet abbe Bazin n'est autre que Yoltaire lui-meme;

reconnaissez dans son ouvrage les memes principes, le m6me
style, la meme mani^re que dans VEssai de Vhistoire gcn^rale^

et comprenez qu'aprfes avoir compose cet Essai, qui commence

par le siecle de Charlemagne, ce grand homme a voulu lui

donner une introduction differente du Discours sur Vhistoire

univcrselle, par Bossuet. » Galiani de I'annee 3765 ! si tu

raisonnes ainsi, tu auras devine juste et tu ressembleras par la

profondeur de ton genie au Galiani de I'ann^e 1765 ; mais que

ta conduite ne soit pas semblable a la sienne, et si le sort t'a

plac6, comme lui, au milieu desjoyeux etpaisibles partisans des

lettres, des arts et de la raison, ne les afilige pas en les quit-

tant ; car il est ecrit dans le livre du destin que celui qui, apres

six ans de s6jour dans la nouvelle Ath^nes, voudra reprendre

la route de Naples, s'il ne revient promptement calmer les re-

grets de I'amitie, si I'ambition peut le retenir et le fixer dans

sa patrie, regrettera k son tour eternellement et douloureuse-

ment la perte de ses amis et les charmes de la douce et conso-

lante philosophie. C'est done un fait qui n'est faux que pour

les persecuteurs et les malveillants que feu M. I'abbe Bazin est,

Dieu merci, en pleine vie au chateau de Ferney, oh il vient de

composer la Philosophie de Vhistoire pour 1' edification des

fideles. Nous n'en avons encore, a la v6rite, qu'une premiere

partie, et le neveu editeur avertit a la fin de I'ouvrage que le

reste du manuscrit manque; mais il promet, s'il se retrouve,
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d'en faire honneur k Dieu et a son oncle, en le mettant fidele-

ment au jour, et j'ai confiance qu'il nous tiendra parole, pour

peu qu'on lui accorde sept ou huit mois pour cette recherche.

La Philosophic de Vhistoirc ! Le beau litre, et que ce sujet

etait bien digne de la plume du premier ecrivain du siecle !

Mais, malgre le tendre respect que j'aurai toute ma vie pour

feu M. I'abbe Bazin, I'austfere verite, dont les lois inflexibles

et augustes ne soufTrent aucune infraction , me force de

convenir que cet ouvrage m'a paru en quelques endroits un

peu aride, un peu croque, un peu superficiel et trop peu appro-

fondi. II ne s'agissait pas ici de relever en passant les pauvretes

de Rollin, de parler superficiellement de toutes ces nations an-

cienneSj si puissantes et si nombreuses, qui ne tiennent plus qu'un

point dans notrc memoire apres avoir rempli de leurs exploits

et de leurs travaux la surface de la terre pendant taut de siecles
;

il fallait jeter un coup d'oeil lumineux et puofond sur toutes ces

nations, sur leur religion, sur leurs arts, sur leurs monuments,

sur leurs moeurs, sur leurs prejug6s, sur leurs traditions, sur

leurs fables, et tacher de suivre les traces de 1' esprit humain

darts tous ses replis. Quel champ a parcourir pour un philo-

sophe ! car, en verity, il n'a ete encore rien dit de satisfaisant

sur tous ces objets.

FeuM. I'abbe Bazin n'est profond que sur le peuple juif. II

examine a fond son histoire ; il en extrait toutes les absurdites,

toutes les inepties, toutes les infamies, toutes les horreurs,

loujours avec le plus profond respect pour les livres sacres et

pour inspiration du Saint-Esprit ; il resulte simplement de ses

recherches que le peuple choisi par Dieu, dans sa misericorde,

etait le plus stupide, le plus degoutant et le plus abominable

peuple de la terre. M. Bazin ne nous epargne aucun des aimables

details dontl'Ancien Testament est rempli, et vouspourrezjuger

a quel point il se pique d'exactitude, par le releve tres-precis

qu'il fait de tous les Juifs extermines par ordre de Dieu, depuis

I'adoration du veau d'or, qui mit Moise de si mauvaise humeur,

jusqu'au retour de I'arche de chez les Philistins ; notre savant

Bazin ne trouve; par un calcul tr^s-clair, qu'un total de deux cent

trente-neuf mille vingt Juifs loyalement massacres. Si un raison-

neur de mauvaise foi s'avisaitde remarquer qu'en ces beaux temps

on tuait plus de Juifs que de cochons, nous observerons, pour
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raffermissement de la foi, que ce parall61e ne prouve rien dans

un pays ou la chair de cochon etait defendue par la loi.

Apr6s tout, j'aurais voulu que I'auteur de la Philosophie de

Vhistoire eut un peu perdu de vue le projet favori de I'auteur

du Caloyer et du cel^bre Portatif.

Nunc non erat his locus.

11 fallait s'elever au-dessus de nos prejug6s religieux, et ne

s'occuper, dans un ouvrage tel que celui-ci, qu'ci tracer un grand

et sublime tableau, digne de tons les lieux et de tous les ages.

M. de Voltaire a quelquefois reproch6 aux Juifs cet impertinent

et ridicule orgueil de se regarder comme le premier peuple de

la terre, tandis qu'ils occupaient le plus mince et le plus me-
chant coin de I'Asie, et que leur nom seul etait un signal de

mepris. Que faudra-t-il done dire de feu M. Bazin, qui accorde

aux Assyriens, aux Egyptiens, aux Perses, aux Grecs, aux

Romains, a peine quelques pages de son ouvrage, et qui donne

tout le reste de I'espace aux Juifs? II est vrai que ce n'est pas

precisement dans le dessein de nous inspirer une grande vene-

ration pour cette belle nation.

M. Bazin fonde sa Philosophie de Vhistoire sur deux grands

principes, auxquels il ram^ne toutes ses observations et tous ses

raisonnements. Le premier de ces principes, c'est I'insuffisance

de nos connaissances, I'absurdite de nos chronologies, d'oii

resulte I'idee d'une haute antiquite du monde, que nos monu-
ments et nos calculs ne pourront jamais atteindre : les premieres

reflexions physiques et historiques m^nent droit a I'idee de I'eter-

nite de I'univers et aux conjectures qui en r^sultent sur notre

globe. Le second principe de M. Bazin me parait moins d6mon-'

tr6 ; il pretend qu'il n'y a pas eu de peuples idolatres, et que la

connaissance d'un seul Dieu supreme a ete de tout temps com-

mune k toutes les nations. II croit en particulier que le secret

des inities dans les myst^res de Ger6s ^leusine et d'autres sem-

blables consistaient dans I'adoration d'un seul Dieu supreme,

auteur de la nature ;
que le peuple, accoutume aux pratiques

d'un culte plus grossier, mettait pourtant de la difference entre

le maitre du ciel et de la terre, et les autres divinites qu'on lui

avait appris i honorer, tout comme un bon catholique remain
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ne pretend pas accorder les meraes honneurs a Dieu le P6re et

aux saints qu'il invoque. Gette id6e est philosophique, et peut-

6tre vraie ; mais il fallait la porter a un plus haut degre d'6vi-

dence.

— Les Contes moraux de M. Marmontel ont eu un succfes

universel. 11 faut que j'avoue encore, ^ ma confusion et k I'hon-

neur de ma franchise, que je ne fais pas de ces Contes le cas

que le public a paru en faire. Si vous me demandez de quel

droit je suis si difficile, je repondrai que c'est du droit qui me
fait lire avec transport certains morceaux de I'Arioste et de

Voltaire, certains morceaux du divin Metastasio, etc. Seduit par

le pinoeau gracieux et flexible de ces grands maitres, comment

pourrais-je m'accommoder du raide de M. Marmontel ? 11 faut,

dans ce genre, outre le plus heureux naturel, tant de grace,

tant de delicatesse, tant de finesse, tant de naivete! M. Marmontel

a beaucoup d' esprit, assurement, et n'a rien de tout cela ; ou,

quand il veut montrer quelques-unes de ces qualites, elles

prennent un air si factice et si pointu que j'en ai I'ame froissee.

Enfin j'aimerais mieux avoir fait trois lignes de la cantate de

Metastasio, qui s'appelle VOrage, et qui commence par ces mots

:

ISo, non turbartij o ISice, io non ritorno a parlarti d'amor, que

les trois volumes de Contes de M. Marmontel : voila ma pro-

fession de foi. line chose essentielle encore pour un contour,

c'est qu'il ne prenne pas un ton trop serieux, et qu'il ait I'air de

s'etre amus6 lui-meme en ecrivant son conte, ou de s'en moquer
tout le premier. Cela manque encore a M. Marmontel, qui est

d'ailleurs presque toujours trop long et trop bavard. Lorsque

M. I'abb^, depuis chevalier de Boufflers, se mit au seminaire de

Saint-Sulpice, il y a quatre ou cinq ans, il composa, pour son

edification et celle des s6minaristes, le conte de la Beine de
Golconde, ouvrage un peu libre, mais charmant, ou il y a tout

ce qui manque aux contes de M. Marmontel.

Le prix excessif de la nouvelle Edition de ces Contes moraux^
a fait beaucoup crier; on aurait du, du moins, imprimer sepa-

rement les cinq nouveaux Contes qui y sont repandus. Ces
nouveaux Contes sont le Man Sylphe, qui a ete juge generale-

ment mauvais. S'il y avait une femme comme celle du Mart

\. 17G5, 3 vol. in-8o et in-12. Portrait par Cochin, grav6 par A. de Saint-Aubin,

titre et vingt- trois figures dessin6s par Gravclot.

VI. 48
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Sylphe, il faudrait la mettre aiix petites-maisons, et le mari avee

elle, s'il 6tait assez imbecile et assez extravagant pour jouer ie

r61e de sylphe. La Femme comme il y en a peu vaut mieux;

mais il n'y a gii6re de naturel ; et puis c'est bien ainsi que va le

train du monde ! Le Misanthrope corrigi m'a pani encore bien

mauvais. M. Marmontel le prend ou Molifere I'a laisse, et le

ramfene par degr6s k des sentiments plus moderes envers le

genre humain. Ge projet 6tait beau, mais il fallait une autre

execution. 11 n'y a ni genie, ni naturel, ni jugement, ni expe-

rience des choses de la vie, ni connaissance du coeur humain

dans ce conte ; le ton en est d'ailleurs si mauvais qu'il a cho-

qu6 tout le monde : c'est de quoi on juge superieurement h.

Paris, et les gens du monde les moins merveilleux ont Toreille

tres-delicate et trSs-difficile sur ce point. II y a des choses heu-

reuses dans VAmilii h Vipreuve, et des choses charmantes dans

Laurette. Ge dernier conte meparait le chef-d'oeuvre de M. Mar-

montel ; mais je n'aurais pas voulu que le pere de Laurette eut

servi; j'en aurais fait un bon et honnete laboureur ou vigneron.

Faut-il avoir porte le mousquet pour avoir de I'honneur et de

r^levation ? Le discours de ce p6re, k la fin du conte, est aussi

trop long; il fallait le faire plus court et plus touchant.

Le vrai chef-d'oeuvre de M. Marmontel est un poeme intitule

la Neuvaine de Cythere, qui vraisemblablement ne verra pas le

jour de son vivant\ Si ce poeme manque de volupte et de

delicatesse, il est en revanche plein de vigueur, de poesie et de

coloris, et ne pent etre que I'ouvrage d'un homme de beaucoup

de talent. V6nus, amourachee d'un Faune, en recoit en vingt-

quatre heureseten neufchantsneuf preuves d'amour. Les details

de ce poeme ne sauraient 6tre moins propres k conserver les

moeurs de la jeunesse, et a la degouter des plaisirs des sens.

— M. Bret vient aussi de publier un Essai de Contes moraux

et dramatiques*^ c'est-a-dire dialogues, au nombre de trois,

1. La Neuvaine de Cythere n'a 6t6 publi6e qu'en 1819, Paris, Verdi6re, in-S".

Oa assure que la famille de Marmontel, redoutant les poursuites du ministere

public contre cette cEuvre posthume, imagina de presenter le manuscrit au roi

(Louis XVIIl). Ce prince, qui n'avait pas eu le temps d'y jeter les yeux, le lui fit

rendre, en lui faisant exprimer, dans une lettre trfe-flatteuse, la satisfaction que

la lecture de ce po6me lui avait caas^e. Muni de cette pi^ce, on fit imprimer hardi-

ment. (T.)

2. 1763, in-12.
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intitules le Bonheiiry le Prcjugd bourgeois et VExemple. L'au-

teur a mis sur le frontispice pour 6pigraphe :

La mfere en prescrira la lecture Ji sa flUe

,

vers de Piron. Lisez la Comm^re, car je compte que la mfere

6clairee s'en gardera bien, parce qu'elle ne voudra pas faire de

ses filles de sottes creatures. Pour 6tre lu des fiUes, ce n'est

pas tout d'etre honnete, chaste et severe, il faut encore n'etre

pas plat, commun, trivial, bourgeois, n'avoir, en un mot, aucun

des defauts de M. Bret, tr6s-honn6te etgalant homme d'ailleurs.

Ge pauvre M. Bret a aussi fait imprimer ses OEuvres de thidtre,

volume in-12 de quatre cents pages. J'ai vu tomberla plupartdes

pieces qui composent ce recueil , mais je n'ai jamais vu jouer

celles que I'auteur pretend etre rest6es au theatre ; il indique

d'ailleurs, dans les avertissements qu'il a mis devant chaque

pi^ce, les raisons qui I'ont empech6 de reussir, et ces raisons

sont presque toujours concluantes : elles devraient bien faire

renoncer M. Bret au theatre.

— II parait un petit volume de trois cents pages, intitule

Recueil de pikes delacMes^^ par M'"^ Biccoboni. Les deux prin-

cipaux morceaux de ce recueil sont une suite de Marianne,

qui commence ou celle de M. de Marivaux est restee, et YHis-

toire d'Ernestine. Cette Histoire est un petit roman plein d'in-

ter^t et d'agrement; il n'a d'autre defaut que d'etre trop depeche

vers la fm ; on voit que I'auteur avait les imprimeurs a ses

trousses, et c'est dommage : avec un peu plus de temps et de

soin, Ernestine aurait pu devenir le pendant de Juliette Catesby,

qui me parait toujours le chef-d'oeuvre de M'"* Biccoboni. Quant a

la suite de Marianne, c'est une imitation parfaite de lamani^re

de Marivaux, mais d'un beaucoup meilleur gout. Si vous avez

jamais vu Arlequin courir la poste dans je ne sais quelle farce,

vous avez une id^e tres-exacte de cette maniere, qui consiste k

se donner un mouvement prodigieux sans avancer d'un pas.

M""^ Biccoboni court la poste k la Marivaux pendant cent douze

pages, et k la fm de sa course le roman de Marianne est tout

aussi avance qu'auparavant ; mais, en verity, sa manifere d'^crire,

1. 1765, in-12.
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iii6me en se reglant sur un mauvais module, est tr6s-superieure k

celle de Marivaux. Cette femme a beaucoup de talent. Un ton

distingue, un style 6l6gant, leger et rapide, la mettronttoujours

au-dessus de toutes les femmes qui ont juge a propos de se

faire imprimer en ces derniers temps.

45 mai 1765.

Ce n'est pas tout d*avoir accuse feu M. Vabh6 Bazin d'etre

superficiel et peu reflechi dans quelques endroits de sa Philoso-

phie de thistoire : quand on s'attaque k un ecrivain de ce poids,

qui d'ailleurs sait se former un parti dans votre propre coeur,

et rendre votre esprit complice de ses idees malgre la conviction

contraire, il faut prouver son dire, sans quoi le neveu editeur

et tons ses partisans, qui, sans composer un corps dans I'fitat,

ne laissent pas d'etre en grand nombre, pourraient m'accuser a

mon tour de t^merite et d'une etourderie peu pardonnable. Je

representerai done au neveu editeur et a tons ses partisans,

dont j'ai I'honneur d'etre un des plus zeles, que je n ai pu etre

content de I'endroit du chapitre des Remains ou I'auteur fait

leur parall^le avec les Grecs ; il ne m'a pas paru juste de com-

parer les Remains, encore grossiers et non polices, k ces Grecs

perfectionn^s dans tous les arts de la paix et de la guerre. Pour

faire ce parall^le avec quelque justesse, il fallait comparer les

Remains des premiers temps de la republiqiie avec les Grecs

de I'age du ^iege de Troie, et opposer au si^cle de Pericles celui

de Ciceron et d'Auguste. Je n'aime pas voir feu I'abbe Bazin

nier le supplice de Regulus, parce que Polybe n'en parle pas.

Rien ne me parait plus naturel et plus aise k expliquer que le

silence de Polybe ; rien ne me parait de plus de poids que le

temoignage des plus graves et des plus grands personnages de

Rome, comme Ciceron et d'autres. La catastrophe de Regulus

n'est pas d'ailleurs un 6venement de I'age fabuleux de Rome, et

les raisonnements tir6s de I'exc^s de barbarie et d'atrocite de ce

supplice ne sent malheureusement pas plus concluants que si,

dans deux mille ans, un Bazin s'avisait de nier le supplice de

Jean Galas, k cause du peu de vraisemblance qu'il y a que,

dans le siecle de la Henriade et de VEsprit des lot's, il se soit

trouve des juges assez fanatiques et assez barbares pour assas-
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siner de sang-froid un p6re de famille. Ce Bazin, avec un peu de

talent, demontrerait presque I'impossibilite morale d'un fait

malheureusement trop certain, et aurait bien plus beau jeu que

feu notre Bazin,.qui ne peut pas dire que les Carthaginois aient

eu des Voltaire et des Montesquieu parmi eux lorsqu'ils ont fait

perir Begulus ; et, dans le droit, le supplice de ce grand homme
^tait moins cruel que celui de Jean Hus, et cent autres faits trop

bien attest^s de I'histoire de notre belle et aimable race, dans

des Slides beaucoup moins barbares que celui de Carthage. Les

partisans de I'ancienne alli'ance voudraient bien, je crois, avoir

aussi bon march6 de feu I'abbe Bazin ; mais malheureusement

il est inattaquable quand 11 se met sur la friperie de ces pauvres

Juifs, et je ne vols pas qu'on puisse jamais repondre au chapitre

sur I'historien Flavius Josephe autrement que par le fagot all ume

au bas de I'escalier du Mai.

Remarquons en general que la plus mauvaise mani^re de

raisonner en histoire serait de nier les faits qui ne sent pas con-

formes a la droite raison; Ton se tromperait moins souveuten

partant du principe contraire et en admettant pour vrai tout

ce qui parait oppose a la raisoii. Dans toutes les afiaires de

religion, de mceurs et meme de legislation, le parti le plus

absurde a presque toujours prevalu, et, consacre par la sottise

des uns et la friponnerie des autres, le temps I'a bientot rendu

inattaquable. Feu M. Bazin parait souvent oublier ce principe.

II dit, par exemple : « Je m'etonne qu'Herodote ait dit devant

toute la Grece, dans son premier livre, que toutes les Babylo-

niennes etaient obligees par la loi de se prostituer, au moins

une fois dans leur vie, aux etrangers dans le temple de Milita

ou Venus. Je m'etonne encore plus que, dans toutes les his-

toires faites pour I'instruction de la jeunesse, on renouvelle

aujourd'hui ce conte. Certes, ce devait 6tre une belle fete et

une belle devotion que de voir accourir dans une eglise des

marchands de chameaux, de chevaux, de boeufs et d'anes, et dn

les voir descendre de leurs montures pour coucher devant

I'autel avec les principales dames de la ville. De bonne foi,

cette infamie peut-elle etre dans le caractere d'un peuple police?

Est-il possible que les magistrats d'une des plus grandes villes

du monde aient etabli une telle police, que les maris aient con-

senti de prostituer leurs femmes, que tous les peres aient
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abandonn^ leurs filles aux palefreniers de I'Asie? Ce qui n'est

pas dans la nature n'est jamais vrai. » Cela s'appelle raisonner

de mauvaise foi, ou du moins peu philosophiquement. Ge qui

n'est pas dans la nature n'est jamais vrai? mais malheureu-

sement les usages les plus abominables sont dans la nature de

I'homme. Qu'on conserve le raisonnement de M. Bazin mot

pour mot, et qu'on I'applique k cet autre usage infiniment plus

aflreux, quoique incontestable et presque general, de sacrifier

des victimes humaines, et Ton verra comme il sera concluant.

Gette opposition des palefreniers de I'Asie avec les dames de

Babylone, qu'on fait ressembler par son pinceau aux dames de

Paris, n'est pas trop digne d'un philosophe, qui doit savoir que

des usages barbares dans leur origine se conservent bien dans

des temps plus polices, mais se raffinent a.mesure que les moeurs

se perfectionnent. Les pieds des douze apotres avaient vraisem-

blablement grand besoin d'etre bien frottes par notre Seigneur

le jour de I'institution de la c6ne ; mais lorsque le roi tres-

chretien imite ce grand exemple d'humilite, les vieillards qui

representent les apotres ont, je vous assure, les pieds bien

lav6s avant de les offrir k la serviette royale. Enfin, je ne m'e-

tonne et je ne blame point du tout qu'on renouvelle le conte

d'Herodote dans les histoires faites pour I'instruction de la

jeunesse; car 11 est tres-ulile et tres-important de faire sentir

de bonne heure a la jeunesse a quelles atrocites et a quelles

abominations la religion a de tout temps entrain^ le genre hu-

main, et le plus sur moyen d' eloigner de nous les maux affreux

da fanatisme, c'est d'en renouveler sans cesse I'horrible sou-

venir. Ge qui m'etonne et ce qui m'afflige, c'est de voir retracer

k la jeunesse les impuretes, les trahisons, les assassinats et

tant de crimes dont le recit r6volte et degoute dans de certains

livres, comme autant d'actions saintes, louables et agreables a

Dieu : cet usage suppose une longue et douloureuse degradation

d'esprit et d'ame. Dans un siecle ou la saine critique parait

avoir tout 6clairci, tout epur^, je n'ai pas encore entenda juger

Herodote a ma fantaisie. On peut se moquer de la simplicite

de ses raisonnements; mais il ne faut pas oublier que ses idees

etaient celles de son siecle, et ce que toute une nation a pu

croire ou entendre sans 6tre r^voltee ne doit jamais 6tre trait6

leg6rement par un philosophe qui veut tracer I'histoire de
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I'esprit humain. Ce philosophe serait encore plus malavis6 de

nier les faits rapportes par Herodote, parce qu'il ne trouverait

rien dans sa tete qui put lui en donner Texplication. Rien n'est

vrai, si les faits rapportes par Herodote ne le sont pas. Quel

historien s'est jamais donne plus de soins et plus de peine pour

constater la v6rite? Son Histoire est le fruit des coimaissances

acquises par une longue etude et par de longs voyages ; sa sim-

plicity meme ajoute un nouveau poids k sa veracite; et si nous

pouvions jamais trouver la clef des usages et des faits qu'il

rapporte, avec la suite des changeraents et des alterations que

chaque usage, chaque ceremonie a subis depuis son origine,

nous aurions enfin la veritable histoire de I'esprit humain, tr6s-

difierente a coup sur des conjectures de nos philosophes.

(( On offrait aux dieux des premices, dit feu M. Bazin dans

un autre endroit de son livre, on leur immolait ce qu'on avait

de plus precieux. II parait naturel et juste que les pretres

offrissent une legere partie de I'organe de la generation ^ ceux

par qui tout s'engendrait. Les l^thiopiens, les Arabes, circoncirent

aussi leurs filles, en coupant une tres-legere partie des nym-
phes ; ce qui prouve bien que la sante ni la nettet6 ne pouvaient

6tre la raison de cette ceremonie, car assurement une fille

incirconcise peut etre aussi propre qu'une circoncise. » Ah! feu

monsieur I'abbe, comme vous allez vite ! Souffrez que je vous fasse

en deux lignes I'histoire de I'inoculation, telle qu'on pourra la

faire dans quelques milliers d'annees d'ici. Je suppose d'abord

que I'inoculation deviendra une pratique generale et commune

partout, comme j'en suis convaincu ; alors la petite verole dis-

paraitra, et Ton ne conservera qu'un souvenir confus de ses

dangers, de sa malignite, de ses ravages, etc. II faut bien que

ce moment arrive, soit par I'effet seul de I'inoculation, qui,

devenue generale, affaiblira, de generation en generation, le

venin de la maladie, et parce que je suis persuade qu'un enfant

qui pourra prouver autant de quartiers d'inoculation qu'il lui

en faut de noblesse pour eiftrer dans un chapitre n'aura pas k

redouter un grand danger de la part de la petite verole natu-

relle, soit enfin parce que les maladies ont, comme tout ce qui

existe, leurs periodes marquees, c'est-a-dire un commencement,

une croissance, un declin et une fin; mais la maladie aura

disparu depuis longtemps, que I'usage d'inoculer les enfants
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subsistera encore; et lorsque I'inoculation, par sa vetuste, par

rignorance de son premier but, et par son inutilite apr6s la

cessation du mal, sera devenue un myst^re de la religion, un

sacrement de I'lilglise, il restera seulement dans les letes une

tradition confuse et vague de Tefficacit^ de cette incision contre

un certain mal quelconque que les theologiens decideront mal

spirituel et toujours subsistant, tandis que les philosophes se

casseront la t^te pour d6couvrir dans I'histoire quelque trace

de I'origine de cette pratique bizarre. Je ne sais si ce sera la

precisement le sort de I'inoculation, parce que je ne me trouve

pas en etat de calculer les elTets de I'invention de I'imprimerie

et de r^tablissement des postes; mais je sais que tel a et6 le

sort de presque toutes les pratiques religieuses, dont nous

serions fort etonn6s de connaitre la veritable origine; et un

M. Bazin ne prouverait-il pas alors, avec beaucoup de raison

en apparence, et dans le fond bien faussemeiit, que la sante n'a

pu etre la premiere raison de la ceremonie de I'inoculation? Je

suis persuade, au contraire, qu'il n'y a point de ceremonie reli-

gieuse dont I'institution ne doive son origine a quelque maladie

ou a quelque calamite ; mais, pour y comprendre quelque chose,

il faudrait etre profond dans I'histoire des Egyptiens. Ceux-ci

disaient aux Grecs : a Vous 6tes des enfants, vous etes d'hier;

vous ne savez rien ; » et nous, qui avons perdu le trousseau

des clefs en entier, nous sommes bien loin de savoir ce que les

Grecs en savaient. Ce qu'il ne faut pas manquer de remarquer,

c'est que I'Egypte, ou peut-Atre I'interieur de I'Afrique, a et6

le foyer de tous les maux et de toutes les superstitions qui ont

afllige I'esp^ce humaine : ces deux choses sont inseparables

;

I'homme, sain, content et heureux, aurait vecu sans philo-

sophic peut-6tre, et a coup sur sans religion.

— Apres la Philosophie de I'histoire, il faut s'attendre a

voir I'histoire successivement s'associer a toutes les sciences,

et ce sera une grande calamite pendant quelque temps. Nous

avons dej5, une Physique de Vhisloire^, dans laquelle on peut

apprendre que les yeux bleus ne sont pas les plus clairvoyants,

mais qu'ils font honneur a la tete qu'ils embellissent; qu'ils

annoncent un esprit agreable et une ame sensible et tendre, et

1. (Par I'abW Pichon.) 1765, in-12. .. ..
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d'autres pauvretes de cette esp^ce. Aiissi la Physique de I'hh-

toire est-elle imprim^e avec approbation et privilege, qu'on

peut toujours compter d'obtenir quand on veut etre plat et b6te.

Au reste, feu I'abbe Bazin, qui a servi de pr6te-nom k la Phi-

losophie de Vhistoire, etait en son vivant un bon janseniste,

celfebre dans le parti par ses sermons : il se signerait plus d'uoe

fois en lisant le livre qu'on kii a fait faire depuis sa mort.

— Je suis desole qu'un autre pr^tre a cheveux plats, appele

I'abbe Mery, ait usurpe un sujet que j'aurais voulu voir traite

par un homme d'esprit et de gout. 11 a intitule son ouvrage la

Thiologie des peintres et des sculpteurs^ ; et assurement on

ferait sous ce titre une excellente po^tique pour ces deux sortes

d'artistes : heureusement le sujet, quoique traite par M. I'abbe

Mery, est reste neuf et intact. L'auteur recommande, dans le

portrait du diable, de n'oublier ni les cornes, ni la queue, ni

les grifies : les cornes, a cause desa puissance; la queue, comme
I'instrument de fraude et de seduction; les griffes, a cause de

sa rapacite. Moi, pour peindre un pauvre diable, je recommande

aux artistes la figure de i'abbe Mery, a moins que I'archi-

diacre Trublet ne reclame son ancien droit bien constats a

servir de module consacre et invariable.

— II a paru une Lettre du chevalier M... a milord K...,

traduite de I'anglais, ou elle n'a jamais existed. Cette Lettre est

un plat panegyrique de M"" Glairon, precede de plates re-

flexions sur I'excommunication des comediens, et suivi d'une

relation de tons les vers, tableaux, bustes, estampes, medailles,

qui ont ete faits a I'bonneur de I'actrice, objet de cette prose.

Nous avons voulu persuader au chevalier Mac-Donald, qui s'est

fait g^neralement estimer pendant son sejour en France, et qui

vient de repasser la mer, qu'il etait l'auteur de cette Lettre, et

que sa modesiie I'empechait d'en convenir. Cette plaisanterie

nous a amus6s pendant quelques jours. Si M'^*" Clairon etait

bien conseillee, elle n'aurait jamais souffert ce recueil des mo-
numents eriges k sa gloire. Ces estampes, ces medailles, ces

pretentions, cette envie d'occuper sans cesse les esprits de son

merite eminent a produit un tout autre elTet; il a revoke le

1. La Theologie des peintres, sculpleurs, graveurs et dessinateurs, par M. Tabbo

Mery de La Canorgue, 17C5, in-12.
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public. Les ennemis de M"" Clairon se sont apercus de cette

disposition, et en ont profile; ils ont triomph^ en la voyant

dans la meme prison ou elle avait voulu faire mettre le foUicu-

laire Aliboron, dit Freron, un mois auparavant. Le public,

choque d'un peu de vanite, a et6 assez imbecile et assez mal-

honnSte pour s'en venger sur le talent de I'actrice et de ses

camarades, et pour les traiter, dans ces dernieres querelles,

avec une indignite que je ne lui pardonnerai de longtemps.

L'autorit6 peut queTquefols sevir mal k propos; mais ceux qui

sont I'objet de ses rigueursdoivent trouverun d^dommageiiient

dans la part que le public prend a leur sort, et ici presque tous

les esprits se sont ranges du cote de I'oppression. Gependant 11

a fallu mettre fin k cette ridicule aventure^ et opter entre la

perte de la Comedie-Francaise ou celle du sieur Dubois; enfin,

apr^s avoir tenu Le Kain, Brizard, Mole et Dauberval en prison

pendant un mois, et M"® Clairon pendant huit jours en prison

et pendant trois semaines aux arrets chez elle, et apres avoir

cause a la recette de la Com^die un vide de trente a quarante

mille livres, ou plutot du double, vu la circonstance du Si^ge

de Calais, le conquerant de I'ile de Minorque a juge a propos

de lever le siege devant le For-l'l^veque, auquel I'histoire pre-

tend qu'il s'etait determine, un peumalgre lui, sur la tendresse

de son fils pour la belle Dubois. Les prisonniers sont sortis

avec tous les honneurs dus a leur fermete, et le sieur Dubois a

6te juge bien chasse. On ecrirait un volume d'anecdotes

curieuses sur cette absurde et pitoyable aventure. Le jour de

la bagarre, un jeune colonel d'infanterie s'ecria, dans ses pre-

miers transports contre les Comediens : ((Ah! que n'ai-je mon
regiment ici! » L'histoire ne rapporte pas que, depuis 1757

jusqu'en 1763, il lui soit echappe une seule fois une semblable

exclamation; il serait sans doute meilleur chef d'une troupe

d'archers que d'un regiment d'infanterie. Les corridors et les

foyers retentissaient d'injures contre les Gomt^diens dans les

premiers jojirs; coquhiSy marauds, gueux, etaient des termes

favoris dont on les honorait chez eux, dans leur hotel, sur leur

palier. Tin homme sage arreta un des illustres courrouces au

milieu de ses nobles exhalaisons, et, lui montrant dans le foyer

le portrait de Moli^re, il lui dit : (( Voiia un de ces gueux

qui a ete plus envi6 a la France que ne le sera vraisembla-
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blement jamais aucun premier gentilhomme de la chambre. »

Symptome facheux! c'est qii'il n'y a pas eu une chanson, un

couplet bon on mauvais, durant cette absurde querelle. Ah

!

Guillaume Yade, les Welches n'ont jamais 6te aussi Welches, el

tu dors!

— M. Requier, qui fait depuis bien des annees le metier de

traducteur de I'italien, a traduit depuis peu, en deux parties,

des Mimoires secrets tirds des archives des souverains de VEii-

ropcy depuis le rdgne de Henri IV ^, Je ne sais par quelle raison

M. Requier a oubli6 ou cache que ces Memoires sont un ouvrage

de Vittorio Siri, destine a servir d'introduction a son Mercure.

Vraisemblablement le traducteur compte en publier la suite. Le

principal morceau de ce qui en parait est I'histoire de la con-

juration du marechal de Biron, et cette histoire est fort

interessante. C'est dans de pareils ecrits que les faiseurs de

tragedies devraient apprendre leur metier et les veritables

discours d'un homme condamne amourir : ces discours sont un

peu difT^rents de leur langage froid, apprete et emphatique. On

ne voit pas sans etonnement ce melange de bassesse, de hau-

teur, de fureur, de faiblesse, de religion, de desespoir, que Biron

montra pendant sa prison et dans ses derniers instants. Voila

les veros voces d'Horace, a cole desquelles nos puerililes thea-

trales sont insupporlables a un homme de gout. Un philo-

isophe nemanquera pasde remarquer avec edification ce quedit

I'historien, que le chancelier, fatlgu6 du long discours de Biron

le jour qu'on lui prononca son arret, prit conge, d'autant plus

qu'il 6tait bien aise d'aller diner.

— Les Memoires et Voyages du R. P. de Singlande, pretre

du tiers ordre de Saint-Francois, et pr^sentement aumonierdela

garnison, ville et forts de Cette en Languedoc, deuxvolumes in-12,

ne sont pas aussi interessanls que les Memoires de Vittorio Siri;

mais on pent les parcourir. Le P. de Singlande a passe avec le

regiment de Beam, en qualite de son aumonier, dans Tile de

Corse, en 1738, lorsque feu M. le marechal de Maillebois y fut

envoye. 11 a ensuite fait la guerre, en 1741, en Allemagne et en

1. Requier a fait paraitre 50 volumes de sa traduction des Memoires secrets de

Vittorio Siri ; on les relie en 25, niais il vaudrait beaucoup mieux encore les

reduire k un moindre nombre. Le dernier a paru en 1785. (B.)
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Flandre; il a aussi parcouru I'ltalie, et il rend compte de lous

ces voyages. II s'en faut bien que le pauvre franciscain ou
Picpiis ait rien vu en aigle ; niais sa simplicity extreme, pour ne
rien dire de pis, fait quelquefois plaisir, et a travers ses pau-
vretes on trouve par-ci par-la une remarque sur les moeurs

dont il ne connait pas lui-meme le prix. Quant a sa morale, elle

est digne de son froc. 11 vous conte avec beaucoup de pathe-

tique la mort de deux jeunes olTiciers qui, grimpant le long

d'une vieille masure pour d6nicher des moineaux, se laissferent

tomber, et resterent sans vie. II dit que cet exemple a beau-

coup fait d'effet sur leurs camarades; rien en effet ne prouve

mieux que, quand on a grimpe fort haut, il faut tacher de ne

pas degringoler.

— Les troubles excites a Genfeve par les Lettres de la

montagne ont ete enfin apaises par la publication des Lettres

populaires ^, et bien mieux par une lettre de M. le due de

Praslin au resident de France, qui lui enjoint de declarer aux

chefs de la bourgeoisie que, le roi ayant eu la principale part k

la mediation, et extant rest^ garant de la loi fondamentale

connue sous ce nom, Sa Majeste ne souffrira pas qu'il lui soit

porte la moindre atteinte, et qu'elle s'en prendra aux chefs de

la bourgeoisie si la tranquillity n'est pas proraptement retablie.

Cette petite insinuation a fait cesser le bourdonnement de la

ruche, au moins pour un temps. Les Lettres populaires sont

un nouvel ouvrage de M. Tronchin, procureur general de la

republique, auteur des Lettres de la campagne. Elles sont

6crites avec la raison, la sagesse et la moderation qui caracte-

risent les Merits de ce magistral. Quoique la plus grande partie

soit destinee k la discussion des lois particulieres de Geneve,

on y trouve des principes gen6raux et une analyse du Contra

social, qui rend cet ouvrage digne de I'attention des philoso-

phes. Pendant que les Lettres de la montagne troublaient la

republique de Geneve, elles penserent compromettre la surete

de I'auteur dans la principaute de Neufchatel. Les consistoires

ne voulurent pas s'accommoder du christianisme de J. -J. Rous-

seau, et sans la protection du philosophe couronne^, le chretien

1. Lettres populaires, oit Von examine la Reponse aux Lettres icrites de la

campagne (par Tronchin), in-8°, s. 1. n. d.

2. Frederic II.
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Rousseau aurait sans doute perdu son asile ; mais Sa Majeste,

dont la logique est un peu diff^rente de celle des pr^tres, n'a

pas cru qu'il puisse y avoir une bonne raison pour Iroubler le

repos d'un homme, et le conseil d'fitat de Neufchatel a decide

qu'il n'appartenait pas aux consistoires de rien statuer sur les

matieres de foi.

— M. Roger, Suisse etabli a Gopenhague et mort depuis a

Hambourg k la fleur de son age, publia quelque temps avant sa

mort un premier volume de Lettres sur le Danemark *. On vient

d'en donner la suite, qui est en partie du m6me auteur et en

partie d'une meilleure main. On a pretendu donner dans cet

ouvrage une idee juste du gouvernement, des lois, des moeurs,

des arts, de la culture, du commerce, de la navigation et des

colonies de la nation danoise. Le style de cet ouvrage est simple

et commun ; le fond consiste en choses vues d'une mani^re fort

ordinaire ; le ton est celui d'un panegyriste aux gages du gou-

vernement. Ge livre sera pourtant de grande utility parce qu'on

y trouve des faits qu'on aurait bien de la peine a rassembler, et

parmi ces faits il y en a qui ne se trouvent peut-6tre nulle part.

— On vient de traduire de I'anglais VHistoire du rdgne de

la reine Anne d'Angleierre, contenant les n^gociations de la

paix d' Utrecht et les dimeles qu'elle occasionna en Angleterre.

Ouvrage posthume du docteur Jonathan Swift, public sur un

manuscrit corrige de la propre main de I'auteur. Volume in-12

de plus de quatre cents pages. La partie int^ressante de cet

ouvrage a ete traduite par M. le baron d'Holbach, et le reste par

M. Eidous, traducteur a la toise, qui s'est charge des soins de

I'edition. Gette histoire ne contient que les quatre dernieres

annees du r^gne de la reine Anne. G'est un ouvrage bien fait;

mais c'est un ouvrage de parti, et par consequent il ne faut pas

le lire sans precaution. Lebut du cel^bre doyen etait de justifier

les mesures de milord Bolingbroke et du nouveau minist^re de

la reine Anne contre les imputations de I'ancien et des partisans

de Marlborough ; mais il est des causes malheureuses que le

plus habile avocat ne saurait se permettre de defendre avec

succfes. Ge n'est pas la capacite qu'on d6niera au doyen : on lit

son ecrit avec grand plaisir; mais la cause qu'il defend n'en

1. Voir t. Ill, p. 487.
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est pas moins reside d^sesper^e : quoi qu'on dlse et quoi qu'on

derive, on aura de la peine a persuader k un homme de bon

sens que les conferences de Gertruydenberg aient du 6tresuivies

par le congrfes d'Utrecht. Qaand on voit k quoi ont abouti tant

de merveilleux efTorts du genie du prince Eugene et du due de

Marlborough, on est tenie de s'envelopper dans le manteau de

I'indiff^rence, pour le reste de ses jours, sur toutes les affaires de

ce monde.

— On a traduit de I'anglais VHopilal des fous, petit dialogue

du c^lebre poete Guillaume Walsh, maitre et contemporain dc

Pope ^ Le but de ce petit ouvrage est de prouver que tons les

hommes plus ou moins sont fous, mais qu'aucun ne se rend

justice k lui-meme. Gela me parait peu de chose dans I'original,

et cela vaut encore moins dans la traduction. II y a plus de

genie dans la fable des deux besaces que dans tout ce bavardage,

qui est orne d'estampes et de vignettes comme tout ce qui sort

depuis quelque temps de Timprimerie de Jorry.

— M. I'abbe Jurain, correspondant de I'Academie royale des

sciences, \ientdeipub\ierune Logique; ou VArt de penser d^gagi

de la servitude de la dialectique^ volume in-S" de deux cent

qualre-vingts pages. Malgre I'airdcgage de M. I'abbe Jurain, je

neconseille kpersonne d'apprendrel'artde penser dans son livre.

— MatUre midicale raisonn^e, ou Precis des mMicaments

consider^s dans leurs effels li I usage des dldves de V£cole royale

v^tirinaire, avec les formules mMicinales de la meme ^cole, par

M.Bourgelat, chef de cette ecole, ^tablie a Lyon depuis quelques

ann^es et d6ja celebre. Gros volume in-A". Notez que la matiere

medicale de I'ecole veterinaire n'a pour objet que le traitement

des animaux et les experiences relatives a cet objet. Les medecins

des animaux devraient etre plus avances que ceux des hommes,

parce que le champ de leurs experiences est bien plus vaste que

celui des autres, et qu'ils peuvent operer avec plus de hardiesse

et de connaissance de cause; mais la paresse, la presomption,

et les autres vices de la nature humaine, g^nent en tons sens le

progres de la veritable science. Si M. Bourgelat peut se preser-

ver de la manie des syst^mes, son ecole pourra devenir utile.

1. (Traduit par de La Flotte.) Paris Jorry, 1765, in-S" avec figure, vignette et

cul-de-larape par Eisen, graves par Lafosse.
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— Recherches siir V^poque de Vequitation et de Vusage des

chars iquestres chez Ics aiiciens, oil Von montre Vincertitude des

premiers temps historiques despeuples relativement ii cette date^

par le P. Gabriel Fabricy, de I'ordre des freres pr^cheurs et de

TAcademie des Arcades. Ge volume, rempli en effet de recher-

ches historiques, est dedie k M. le comte de Gaylus, qui sera

vraisemblablement enterre avant la fin de I'annee.

— Un de nos geographes, appele Ricci Zanoni, a public un

atlas de la France qui doit servir a I'intelligence de I'histoire de

France faite par I'abbe Velly et continuee par M. de \illaret.

Si cet atlas est bien fait, il peut 6tre instructif et utile.

— Je ne sais quel compilateur a publie les Pensies de

M. Vabbd Provost rangdcs sous divers titres \ On trouve a la

t^te de Tavertissement un precis de la vie de cet ecrivain celfebre

avec la liste de ses ouvrages.

JUIN.

1" juin 1765.

Alexis-Claude Glairaut, pensionnaire de I'Acad^mie royale

des sciences, est mort le 17 du mois dernier, d'une fi6vre

putride, age seulement de cinquante-deux ans *. Glairaut 6tait

un tres-grand geomfetre, presque sur la ligne des Euler, des

Fontaine, des Bernouilli et des d'Alembert. II avait moins de

genie que Fontaine, plus de justesse et de surete, et moins de

penetration que d'Alembert : ce dernier a perdu, a sa mort, un

rival qui le tenait sans cesse en haleine, et c'est une grande

perte.

Glairaut eut de la reputation de bonne heure ; il fut recu

h I'Academie presque au sortir du college. II avait ete I'insti-

tuteur de la cel6bre marquise du Ghatelet. II avait accompagne

Maupertuis dans ce fameux, brillant et inutile voyage du

1. (Publi^es par dom Nicolas-Alexandre Dupuls.) Amsterdam et Paris, 17G4,

in-12.

2. II ^tait n^ le 7 mai 1713.
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Nord. Maupertuis lui montra respernnce d'une pension consi-

derable ; et Clairaut, qui faisait grand cas de I'aisance, lui ceda

toute la gloire de I'entreprise pour de I'argent que la courpaya.

Clairaut fut riche, mais Maupertuis fut peint et grave, la t6te

affublee d'un bonnet d'ours, et aplatissant le globe d'une main.

Clairaut avait une physionomie agr^able, un air de finesse et

de candeur, qu'on trouve rarement reunies, et qui vont si bien

ensemble; son profil, dessine par M, de Garmontelle, a et6

grave il y a deux ans. II aimait ^perdument le plaisir et les

femmes ; il etait fort gourmand, et il y a apparence que les

indigestions qu'il entassait continuellement les unes sur les

autres n'ont pas peu contribue k abreger ses jours. II avait

aussi le cocur tr6s-inflammable : une passion vive, qu'il avait

prise pour une femme aimable, mais deja eloignee de la saison

de I'amour % passion qui n'obtint en retour que de I'estime et

de I'amitie, influa, si Ton en croit ses amis, sur le repos de ses

dernieres annees.

II jouissait de dix mille livres de rente, en pensions et

bienfaits du roi. La pension de mille livres, qu'il tenait de

I'Academie des sciences, passe, suivant I'ordre du tableau, a

M. d'Alembert, mais elle ne lui est pas encore accord^e ; M. le

comte de Sain t-Florentin a dit aux deputes de I'Academie, qui

la sollicitaient pour lui, « que la chose souffrirait des difficult^s,

parce que le roi etait mecontent des ouvrages de M. d'Alem-

bert ». Je crois que celui-ci ne supporterait pas en silence un

degout si marque. Clairaut etait honn^te homme, bon ami et

du commerce le plus sur. II aimait la musique. II n'etait pas

sans ressource dans la soci^te ; et une etude des sciences

abstraites, commencee d6s ses plus jeunes annees, et continuee

toute sa vie avec opiniatrete, ne lui avait pas ote la serenite.

II etait vrai, il etait gai, et il avait bien son mot a lui dans la

conversation. II jouissait doucement de sa fortune avec ses amis,

etune petite gouvernante fort joliequi avait soin de son manage,

k qui il avait appris assez de geometric pour 1'aider dans

ses calculs, et que sa mort laisse dans le veuvage. Une maladie

subite et violente I'ayant emporte au bout de quatre jours, il n'a

pu prendre aucun arrangement en faveur de la compagne de

1. M"* de Fourqueux. (Grimm.)
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ses travaux et de ses plaisirs : son sort occupe et inteiesse dans

ce moment-ci tons les gens de lettres. Glairaut avait vu ce

r6gne brillant de la geometiie, ou toutes nos femmes brillantes

de la cour et de la ville voulaient avoir un g^om^tre a leur

suite. U a cultive particuli^rement la science du calcul, et I'a

appliqiiee k des probl^mes de geometrie pure, de m^canique,

de dynamique et d' astronomic; sa carri6re 6tait la m^me que

celle de M. d'AIembert. Glairaut, qui pouvait le disputer k d' Alem-

bert en qualite de geomfetre, ne pouvait souflrir que celui-ci

cherchat encore a se distinguer dans les lettres ; il ne lui par-

donnait pas de lire Tacite et Newton. Si vous demandez pour-

quoi Glairaut et d'AIembert se haissaient, et pourquoi, mal

entre eux, ils etaient I'un et I'autre bien avec Fontaine, c'est

que Fontaine est tout entier a la perfection de instrument, et

que d'AIembert et Glairaut se contentaient d'en user de leur

mieux. Fontaine est un charron qui cherche a perfectionner la

charrue ; Glairaut et d'AIembert s'en tiennent a labourer avec

la charrue, comme elle est.

Gette charrue a passe de mode, ainsi que nous avons vu

parmi nous diverses sciences regner et passer successivement.

Les m6taphysiciens et les poetes ont eu leur temps; les

physiciens systematiques leur ont succede; la physique sys-

tematique a fait place k la physique experimentale ; celle-ci,

k la geometrie ; la geometrie, k I'histoire naturelle et a la chimie,

qui ont ete en vogue dans ces derniers temps, et qui partagent

les esprits avec les affaires de gouvernement, de commerce, de

politique, et surtout la manie de I'agriculture, sans qu'on puisse

deviner quelle sera la science que la leg^rete nationale mettra

k la mode par la suite. Tout homme, en ce pays-ci, qui n'a

qu'un seul merite, fut-il transcendant, s'expose, s'il vit long-

temps, k voir sa consideration s'eclipser et a tomber du plus

grand eclat dans I'obscurite la plus profonde ; I'homme prudent

etaye le merite de son metier de plusieurs merites accidentels

et de cote, qui le soutiennent en cas de revolution. G'est k

quoi Glairaut n* avait pas song6 : tout entier a ses x x^ il ne lui

restait presque plus rien de sa premiere cel6brite, aujourd'hui

qu'un geometre a de la peine a trouver un libraire qui se charge

de ses ouvrages, et ne trouve presque pas un lecteur qui les

ouvre. La petite brochure in-12 de d'AIembert Sur la Destruc-

VI. 19
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tion des jisuitesy qui n'est rien, a fait plus de sensation k

Paris que les trois ou quatre volumes in-4° d'opuscules math6-

niatiques qu'il avait publics auparavant, et qui marquent bien

une autre t6te. G'est que le gout est tourn^ vers les choses

utiles, et que ce qu'il y a d'utile en g^ometrie pent s'apprendre

en six mois ; le reste est de pure curiosity.

II n'existe dans la nature ni surface sans profondeur, ni

ligne sans largeur, ni point sans dimension, ni aucun corps qui

ait cette regularite hypothetique du geometre. D6s que la ques-

tion qu'on lui propose le fait sortir de la rigueur de ses suppo-

sitions, d6s qu'il est forc6 de falre entrer dans la solution d'un

probl6me revaluation de quelques causes ou qualites physiques,

il ne sait plus ce qu'il fait : c'est un homme qui met ses reves

en equations, et qui aboutit a des r6sultats que I'exp^rience ne

manque presque jamais de detruire. Si le calcul s'applique si

parfaitement a I'astronomie, c'est que la distance immense a

laquelle nous sommes places des corps celestes reduit leurs

orbes a des lignes presque geometriques ; mais prenez le geo-

metre au toupet, et approchez-le de la lune d'une cinquantaine

de demi-diametres terrestres; alors, effray^ des balancements

enormes et des terribles aberrations du globe lunaire, il trou-

vera qu'il y a autant de folie a lui proposer de tracer la marche

de notre satellite dans le ciel que d'indiquer celle d'un vais-

seau sur nos mors, lorsqu'elles sont agitees par la temp6te ^
— On a imprime en Hollande une brochure intitulee His-

toire de la dclivrance de la ville de Toulouse, arrivee le

17 mai 1562, ou Ton verra la conjuration des huguenots contre

les catholiques, leurs differents combats, la defaite des hugue-

nots, et I'origine de la procession du 17 mai, le denombrement

des reliques de I'eglise de Saint-Sernin, le tout tire des annales

de ladite ville. Cette brochure parut pour la premiere fois, a

Toulouse, en 1762, apr^s I'assassinat juridique de I'infortune

Galas, et vers le jubile de la belle procession, dans le louable

dessein de soutenir le fanatisme des catholiques contre les

protestants, que le supplice de Galas avait d6ja agreablement

reveille. Dans la nouvelle Edition qu'on vient de faire de cette

Ilistoire, on a ajoute des notes pour justifier les protestants des

1. Get article est en partie de M. Diderot. (Grimm.)
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faits que I'auteur leur a imputes avec autant d'atrocite que de

mauvaise foi. Quand on lit ce recueil d'horreuis et d'abomina-

tions, on ne pent s*emp6cher d'admirer la douceur et la bont6

naturelle de I'aimable genre humain.

— Vous ne doutez point que le succ6s de la tragedie du

SUge de Calais n'ait produit une foule d'ecrits et de brochures

de toute espfece. Vers, Stances, Couplets poissards, Parades,

Lettres k une dame de province, Examen impartial, tout a 6te

6puise pour chanter, analyser, diss6quer et immortaliser M. de

Belloy. On a embelli jusqu'a sa vie, dont on a fait un tissu

d'^venements merveilleux qui n'ont pas le moindre fondement.

M. de Belloy est le fils d'un honn^te employe dans les Fermes a

Saint-Flour en Auvergne, ou il est ne, et ou il a encore une

soeur. Destine au barreau, il a plaide quelque temps, mais son

gout I'a entrain^ de bonne heure dans la carri6re du theatre.

II a joue la comedie en Russie, d'ou il est revenu en France

faire le plus bel ouvrage du si^cle. Qu'est-ce qu'il faut pour

faire le plus bel ouvrage du si^cle? II faut dire en dix-huit

cents vers, dont dix-sept cent soixante-dix-sept durs et plats,

de dix-huit cents manieres difierentes, qu'un roi doit aimer ses

sujets, et que les sujets doivent aimer leur roi.

— On apublie, en quatre volumes in-12, les OEuvres diverses

de M. Marivaux^ de I'Academie francaise. La plus grande partie

de ce recueil est occupee par le Do7i Quichotte modernej et par

Flliade travestie, deux ouvrages detestables ; le reste est une

bigarrure de toutes sortes d'ecrits trouves dans les papiers

de I'auteur, et qu'il fallait jeter au feu. Marivaux n'est dejk

pas trop supportable quand il est bon; mais c'est bien pis

quand il est mauvais. Le premier volume de ces rapsodies se

trouve orne du portrait de I'auteur, qui est assez ressemblant.

— L'heroide est devenue, depuis quelques annees, la manie

de nos jeunes poetes, et comme leur libraire ne pent s'en pro-

mettre le debit par I'excellence du fond, il tache de I'emporter

par la forme d'une jolie impression, ornee d'estampes et de

vignettes. L'heroide de VHermaphrodite Grandj'ean, demarie

en dernier lieu par arrfit du Parlement *, a cependant paru sans

1. Pour cette affaire, voir pr6cddemment, p. 182. L'Hermaphrodite Granijean,

ou Lettre de Grandjean d Franfoise Lambert, sa femme; suivie d'Anne de Jioulen
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estampe, sans doute k cause de la difficult^ du sujet; elle est

accompagn^e d'une h6roide d'Amie de Boulen cl son cruel ipoux

Henri VIII ; voila deux morceaux bien assortis. Un autre poete,

anonyme, comme le premier, vient de publier une h6roide de

P^trarque d. Laure, suivie de remarqiies sur ce poete, et de la

traduction en prose de quelques-uns de ses plus beaux sonnets *.

On suppose, dans cette epttre, P6trarque ambassadeur a la cour

du roi Alphonse de GastiUe, circonstance absolument 6trangere

au sujet, et qui le gaterait s'il y avait quelque chose k gater

dans ce morceau. Si cette circonstance 6tait histoiique, il

auraitfallu la supprimer peut-6tre, parce que rhomme d'l^tat et

I'amant ne peuvent jamais aller ensemble dans le m^me per-

sonnage, quoique le litre d'ambassadeur ne preserve pas des

atteintes de I'amour. 11 passe pour constant que la mort d'une

femme cherie a coute la vie au tendre et aimable chevalier Tie-

polo, dernier ambassadeur de Venise en France. Avant d'expirer

k Geneve, k la fleur de son age, on pourrait lui faire ecrire une

h6roide tr^s-touchante a un de ses amis; mais si Ton voulait

lui conserver sa qualite d'ambassadeur, dans ses derniers chants,

il faudrait du genie. Gelui qui a ose faire ecrire Petrai-que a

Laure ne connait que la poesie des epilh^tes, poesie si com-

mune en France qu'il n'y aurait pas peut-6tre de poetes sans

elle.

De I'amour fortyn6 la douce jouissance

De mes sens 6puis6s la touchante faiblesse

De mes yeux enchant^s les regards satisfaits

Et d'un baiser ravi I'empreinte p6netrante

Toute r^pitre est ecrite dans ce gout-la, et marque

Du poete indigent la brillante misfere.

L'heroide du Lord Velford est encore plus longue, plus

froide, plus insipide ; I'auteur est egalement inconnu ^ Le

d Henri VIII, heroide nouvelle, et deux idylles, Grenoble ct Paris, 1765, in-S".

L'auteur 6tait Simon de Troyes, depuis bibliotMcaire du Trlbunat. (T.)

i. Leltre de Petrarque d Laure, suivie de remarques sur ce /loeie, et de la

traduction de quelquss-unes de ses plus jolies pieces, par M'" (Romet, mattre des

requ6tes du comte d'Artois) , Paris, Jerry, 1765, in-g".

2. Lettre du lord Velford d milord Dirton, son oncle, preccdee d'une lettre de

l'auteur (Costard, auteur de la Lettrt de Cain), Paris, Bauche, 1765, ia-S".
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sujet est tire d'un petit roman qui a paru, I'hiver dernier, sous

le titre de Fanny, ou VHeureux Bepentir^, Ce roman, qui n'a

fait aucune sensation dans Paris, est de M. Baculard d'Arnaud

;

et, a en juger par les eloges respectueux que le poete heroique

prodigue a M. d'Arnaud, on serait tent6 de croire que M. d'Ar-

naud et lui n'en font qu'un.

— Le Diisme r^fuU par lui-meme, ou Examen des prin-

cipes d'incriduliti ripandus dans les divers ouvrages de

M. Rousseau, en forme de Lettres, par M. Bergier, docteur en

th^ologie, cure dans le diocese de Besan^on, 2 volumes in-12;

tel est le titre victorieux d'un 6crit ou J. -J. Rousseau, le vicaire

Savoyard, et tous ses adherents, sont mis en pieces. Que Dieu

leur fasse mis6ricorde! M. I'abbe Bergier a dejk exerce sa plume

chretienne contre M. de Voltaire, et si M. Rousseau veut entrer

en lice avec lui, il promet de ne pas se faire attendre. Quel

dommage qu'un si grand defenseur de la cause de Dieu soit

confine dans un village de Franche-Gomte ! Ce zele cure a pu-

blic, il y a quelque temps, un ouvrage sur les racines de la

langue hebraique*, oil il y avait des observations assez curieuses

et assez ing^nieuses sur I'origine des langues en general ; mais

on ne se soucie pas de la langue sainte comme de la cause de

Dieu, et en combattant les incredules, M. I'abbe Bergier va plus

directement k son but, qui parait Hre un bon benefice. Ainsi

soit-il.

— II y a quelques mois que M. I'archeveque de Paris remit

a M. le due de Praslin un memoire contenant ses griefs contre

la Gazette littdraire, qui se fait sous les auspices de ce ministre.

Dans ce memoire, on reproche aux auteurs de la Gazette d'avoir

dit que le fanatisme religieux n'est dangereux que par la resis-

tance qu'on lui oppose, que les differentes sectes en Angleterre

ne causent aucun trouble, que les protestants furent la partie de

la nation qui s'empressa le plus a seconder les desseins de

M. Colbert, que Mahomet etait un grand homme; d'avoir

insinu6 qu'il ne manque aux ouvrages des philosophes de nos

jours que d'appartenir k quelque personnage de I'antiquit^ pour

1. 1765, in-12. La conjecture que Grimm met en avant dans les ligncs suivantes

est sans fondement, comme on I'a vu par la pr^c^dente note. ( T.)

2. Voir tome V, page 455.
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qu'on voie des beaut^s jusque dans leurs defauts; d'avoir sou-

tenu que la population est la seule force r6elle d'un l^tat. Noilk

un 6clianliIion des propositions impies, malsonnantes, mons-

trueuses que M. I'archeveque de Paris reproche aux auteurs de

la Gazette. Le m6moire contenant ces chefs d'accusation ayant ete

communique a quelques fiddles, une ame charitable, M. I'abbe

Morellet, a fait des Observations sur cette denonciation, qui,

faisant une brochure de soixante-trois pages^ ont 6te imprim6es

en pays heretique * ; mais on pretend que I'edition en a ete

confisqu6e en arrivant a Paris, de sorte qu'il ne sera pas ais6

de se procurer la lecture de ces Observations charitables, qui,

quoique un pen longuettes, m'ont paru la plupart aussi excel-

lentes que moderees.

— Ah ! monsieur de Boussanelle, chevalier de I'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie, capi-

taine au regiment du commissaire general, membre de I'Aca-

demie des sciences et beaux-arts de la ville de Beziers, qu'avez-

vous fait? Un Essai sur les femmes'^ ! que le ciel vous pardonne,

car les femmes ne vous le pardonneront jamais; elles vous

diront qu'elles aiment cent fois mieux les injures de J. -J. Rous-

seau que vos 6loges tires du Livre de la Sagesse et des Pro-

verbes de Salomon. Ah! monsieur de Boussanelle, qu'avez-vous

fait?

15 juin 1765.

On dit communement d'une chose plaisante, d'un trait ou

d'un mot de caract^re : Gela est a mettre en com6die ; et cepen-

dant j'ai presque toujours vu siffler les traits veritablement co-

miques qu'on avait essay^ de transporter sur la scene. La copie

exacte de la verite serait-elle sans attrait, et n'y aurait-il que

I'adresse de menlir avec le plus de verite possible, sans pour-

tant faire oublier qu'on ment, qui fit le charme reel de I'imita-

tion ; ou bien est-il de I'essence du copiste et de sa touche

i. Le manuscrit en avait ^tdenvoydi Voltaire, qui se chargea de I'impression.

Get ecrit 6tait intitule Observations sur une denonciation de la Gazette litteraire,

in-8<>. (T.)

2. Essais sur les femmes, 1765, ia-12. Boussanelle, qui travailla pendant trente

ans au Mercure, mourut vers 1796.
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lourde et grossifere de tout fletrir, et n'y a-t-il que Timitateur

qui, creant a Texemple de la nature, sache conserver k chaque

chose sa grace et sa fraicheur? L'un et I'autre pourraient bien

etre. Tous les traits du Tom Jones, dont M. Poinsinet nous a

regales I'hiver dernier, sont tires mot pour mot du roman de

Fielding; on les a trouv6s charmants dans le roman, et on les a

siffl6s au theatre. Quelle injustice ! s'ecrie ce pauvre Poinsinet,

qui ne con^oit rien a cette fantaisie du public. II ne salt pas

qu'un barbouilleur du pont Notre-Dame fait en moins de rien

d'un tableau de Greuze une enseigne a bi^re. D'un autre cote,

la confidence du mensonge etablie entre I'artiste et son specta-

teur donne aux ouvrages de I'art cet attrait secret et piquant

qui seduit et qui enchante ; et ce n'est point la chose elle-

m6me qu'on desire de voir, mais I'imitation la plus vraie et la

plus heureuse de la chose : sans quoi il faudrait envoyer une

belle statue de V^nus de I'atelier de Praxit^le a celui d'Apelles

pour lui donner les carnations et les vives couleurs de la deesse

de la beaute, car enfin il n'est pas douteux qu'une statue

coloriee ne soit plus pres de la nature qu'un bloc de marbre

blanc, qui ne tient la vie que du g6nie du statuaire.

Feu Cahusac, avant d'etre atteint de folie, avait 6crit un

Traild de la danse, ou il y a quelques faits curieux, beaucoup

d'emphase et peu d'id^es*. Dans ce Traite, il y a pourtant une

ligne qui me plait et que je voudrais avoir 6crite : I'auteur dil

qu'on fait bien de representer nos spectacles aux lumiferes, parce

que ce jour artificiel est un commencement d'imitation. Nous

n'attendons ni n'exigeons la verite du poete, du peintre, du

musicien, du statuaire, d'aucun artiste, et lorsque le plat et

froid copiste nous montre la chose comme elle est, nous la

trouvons maussade et nous le sifllons ; c'est un mensonge adroit,

fin, d^licat, que nous cherchons dans les ouvrages de I'art, qui

etablisse entre nous et I'imitateur une communication secrete

de sentiments et d'idees, et qui nous prouve que I'artiste a senti

le cote original, le c6t6 precieux de la chose imitee. Ainsi lors-

que nous voyons des critiques judicieux faire un si grand cas de

la verite dans les imitations, il faut savoir attacher a ce terme

sa juste valeur. Un homme ordinaire entre dans une taverne,

i. Grimm a rendu compto de cet ouvrage, tome II, p. 313 et suivantes.
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et n'y voit qu'une troupe de paysans qui boivent ; mais David

Teniei-s aper^oit vingt traits originaux et plaisants qu'il sail

faire valoir sur la toile.

Pour reussir, la verity de I'imitation ne sufiit pas toujours.

On peut 6tre vrai et ennuyer ; I'artiste habile cherchera encore

a acquerir la science de ce qui plait, et qui souvent n'est pas

seulement ind6pendante de la v6rit6, mais absolument con-

traire et opposee k la verite. Cette science est le fruit de I'etude

profonde de notre nature, et c'est la v6rite de I'imitation com-

binee avec I'exp^rience de ce qui plait, qui fait dans les arts les

succes durables. Ainsi nous avons vu chez tous les peuples

tant soit peu polices des representations tragiques, parce qu'il

est dans la nature de I'homme d'aimer k s'attendrir k I'image

des malheurs de son esp6ce ; mais ces tragedies etaient toujours

melees de scenes comiques et de boufibnneries, parce qu'il est

aussi dans la nature de I'homme de ne vouloir pas s'aflliger

longtemps, et la douleur reelle n'est durable que parce qu'elle

est involontaire. Rien n'est plus contraire a la v6rite de I'imi-

tation que ce melange monstrueux de serieux etde bouffonnerie

;

et cependant il a toujours r^ussi chez toutes les nations, et en

France meme, oil le gout s'est epur6 d'apres les raisonnements

les plus s6v6res, ou la representation tragique n'a voulu souf-

frir aucun alliage, il a cependant fallu jouer une petite farce

apr6s la tragedie de Rodogune ou d'Andromague, afm d'afiai-

blir I'impression douloureuse que I'assemblee avait eprouvee,

et de faire rire ceux qui venaient de fremir et de pleurer. Je ne

me souviens pas d' avoir jamais lu dans aucun faiseur de poe-

tique rien qui enseigne cette science, ou qui puisse seulement

mettre sur la voie de cette 6tude : ils croient avoir tout dit quand

ils ont bien recommande I'imitalion de la nature ; mais je crois

cette autre idee trfes-riche en vues neuves, et qui nous d^couvri-

raient le veritable secret des ouvrages de I'art. Heureusement

ceux qui ont la vocation du g6nie sont guides par un instinct

qui leur fait deviner et le secret de la nature et celui de plaire,

tire de I'etude des hommes, et qui les dispense d'aller k I'ecole

des philosophes et des critiques.

J'etais tristement occup6 de ces id6es en assistant avant-hier

a I'enterrement d'une pi6ce nouvelle, qui n'a pas meme v6cu

pendant sa representation, et dont I'auteur peut chanter avec la
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petite laiti^re de rOp6ra-Gomique S sur ce triste fruit de sa

cervelle :

Pauvre petit infortun^,

Vous 6tes mort avant que d'etre n6

!

Cette pi6ce 6tait appel6e dans raffiche le Managepar d^pity

comedie nouvelle, en trois actes et en prose ^. Elle mourut vers

la fin du second acte, au milieu des huees du parterre. Jamais

pi6ce n'eut moins d'esp6raiice de reussir, car le premier mot fut

siflll^ ; il est vrai que ce premier mot 6tait une platitude, et

comme le second ressemblait au premier, et le troisieme au

second, et ainsi de suite, ce ne fut qu'un redoublement de

huees, jusqu'a ce que les acteurs eussent pris le parti de se

retirer. Au milieu de ce tumulte, la garde avait arr^te un des

messieurs du parterre, et Ton esperait que cet acte de rijiueur

relablirait le calme, et ferait ecouter la piece jusqu'k la fin;

mais les membres de cet auguste corps, se souvenant de leurs

anciens droits, se mirent de plus belle humeur qu'auparavant,

et s'6cri^rent que si Ton se permettait de violer ainsi leurs pri-

vileges, ils donneraient leur demission. Je ne suis done pas en

6tat de vous dire en quoi consistait ce d6pit quidevait produire

un mariage; tout ce que je sais, c'est qu'une petite personne

fort aimable etait, pour son malheur, fiUe d'une folle fieffee,

qui s'appelait M™^ Cornet, veuve d'un marchand epicier, et qui,

etant restee fort riche et ayant achete une baronnie, voulait se

faire appeler madame la baronne; toutes les plaisanteries du

poete roulaient Ik-dessus ; les gens de la cour, que madame la

baronne recevait chez elle, voulaient lui faire peindre I'enseigne

de son defunt et celle de son p^re, cabaretier au Mouton blanc,

afin de la rappelera son origine. Vraisemblablement M'"** Cornet,

ainsi bafou6e, se serait a la fin degoutee de la soci6te de ces

agreables, et aurait consenti par depit au mariage de sa fille

avec un petit garcon qui, pour n'etre pas noble, n'eri 6tait pas

moins amoureux etdigne d'etre aim6; mais, comme je I'ai deja

dit, le parterre ne voulut se prater a aucune bonne plaisanterie

du poete, et ne laissa pas a M™" Cornet le temps de se corriger

1. Les Deux Chasseurs et la Laitiere, d'Anseautnc et Duni.

2. Cette pifece, representee le 13 juin 1765, est de Bret.
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de sa vanite ridicule. Le poele avait beaucoup compt6 sur

M. Bellemain, maitre k danser, qui, paraissant sous les traits de

Pr6ville, etait sur d'une reception favorable; inais sa sortie ne

r6pondit pas a son entree. M. Bellemain vient pour donner lecon

a la fille de madame la baronne. Afin quelle apprenne a se

baisser et k se relever avec grace, M. Bellemain jette un de ses

gants par terre, et lui ordonne de le ramasser. Le public a et6

presque aussi choque de cette impertinence que la fille de

madame la baronne. « Sur quoi fonder I'esp^rance de r6ussir?

dira le pauvre poete. Ge n'esl pas moi qui ai invent^ ce trait;

tout le monde le salt, et le conte parmi les histoires du celfebre

Marcel *. On en rit quand on I'entend conter; moi, je le

mets en action sur la scene, et Ton me silTle! » C'est ce caprice

du public, moins incomprehensible pour moi que pour le

poete, qui m'a donne occasion de penser avec componction a

cette difference essentielle entre la copie et I'imitation, dans le

temps qu'on achevait le patient. Ge patient a voulu garder Vin-

cognito, et Ton nomme aujourd'hui trois coupables. L'un est un

homme fort obscur, nomme M. Renout, qui a deja eu I'honneur

de choir ^ ; I'autre est ce pauvre M. Bret, pour qui il serait bien

cruel d'avoir fait une si mauvaise piece, et plus cruel encore de

Tavoir risquee au theatre ; le troisi^me, enfin, est M. Bellecour,

acteur de la Comedie-Frangaise, qui n'aurait pu faire cette pi6ce

que pour prouver qu'il est encore plus detestable auteur que

mauvais acteur. G'est a ces messieurs a s'arranger entre eux

pour savoir a qui des trois I'enfant restera. Si le parterre a 6t6

s6v6re, il faut convenir aussi que rien n'invitait moins k I'indul-

gence que cette malheureuse comedie.

Elle a encore eu le tort d'interrompre le debut de M. Aufresne

au milieu de son succes ^. M. Aufresne a debut6 dans le role

1. Le m6me qui s'^crlait avec eiithousiasme : Que de choses dans un me-

nuet! (T.)

2. Grimm a dejJi rendu compte de Zelide, tome III, p. 42, ct d'Hercule, p. 358,

mSme volume, pieces du m6me auteur.

3. Aufresne d^buta le 30 mai 1765. Son talent vrai et son ton naturel pro-

duisircnt un tel effet, que les comddions sentirent promptement tout I'incon-

vdnient resultant pour eux de ce voisinage et de la comparaison. Dcs di^gouts

sans nombre furcnt suscitiJs k Aufresne, qui n'eut d'autre parti k prendre que d'al-

ler jouer en Prusse eten Russie^ oii il fut accueilli avec empressement par Fri^-deric

ct par Catherine. (T.)
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d'Auguste de la trag^die de Cinna, dans celui de M. Dupuis de

la pi6ce de Dupuis et Desronais, et dans le rdle de Zopire de la

tragedie de Mahomet. Je n'ai pu malheureusement le voir que

dans le role mediocre de Dupuis; mais quoique sa figure ne

ra'ait point plu, et que sa voix ne m'ait point s6duit, il m'a fait

sentir qu'il ne tiendra qu'a lui de m'6mouvoir, de me calmer,

de me faire fr6mir, pleurer, crier, de se jouer de moi k son gre.

Get acteur a un naturel prodigieux ; ceux qui ont vu le fameux

Baron disent qu'Aufresne le rappelle. On dit qu'il a jou6 le role

d'Auguste d'une mani^re sublime; il a re^u les plus grands

applaudissements dans celui de Zopire. Je sens qu'il me ferait

raimer la tragedie avec passion, moi qui ne peux la supporter

de la mani^re dont elle est jou6eaujourd'hui; je sensaussi que,

s'il 6tait recu,il faudraitbien quenos divines Glairon, nos illustres

Le Kain revinssent au tondela nature. lis n'auraient pas beaujeu,

avec leur chant trainant et emphatique, k c6t6 de M. Aufresne.

Nul appret, nulle emphase dans son jeu ; une verite, une

aisance, une simplicite ! II y a des gens qui disent qu'il n'a

point de chaleur; il est vrai que nos auteurs et nos acteurs ont

invente en ces derniers temps I'art d' avoir de la chaleur sans

ame, et que M. Aufresne, n'ayant pas etudie ce bel art, n'a que

de I'ame. 11 ne tiendra qua lui de ramener la scene francaise au

ton de la nature, dont elle s'est trop ecartee depuis quelques

annees; mais on dit aujourd'hui que, malgr^ son succes, on n'a

pu lui faire des conditions convenables pour le faire rester, et

qu'il ira jouer la comedie a la Haye. Gette attention de priver

le public des choses et des personnes qu'il honore de son suf-

frage est tout k fait obligeante, et meriterait de sa part la plus

grande reconnaissance. Le veritable nom de cet acteur est Rival

;

il est fils d'un horloger de Geneve S et, en sa qualite de citoyen

heretique, autre obstacle, dit-on, a sa reception. On pretend

qu'il faut qu'il se fasse catholique, afm de pouvoir etre excom-

munie avec ses camarades. Rival a joue la comedie malgre ses

parents, malgre lui; il n'a jamais pu resister k la passion qui

I'entrainait vers I'art pour lequel il est n6; et il est devenu ce

qu'il est, sans maitre, sans modfele, au milieu des mauvaises

\. L'horloger Rival est connu par une assez jolie pi^ce de vers intitul^e hs

Torts adress^e h Voltaire.
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troupes de province, oil il n'y avail pas vraisemblablement un

seul acteur capable de sentir ce qu'il valait.

— Pour un seul petit roman agr^able, 11 y en a vingt de de-

testables; mais il y a surtout des faiseurs qu'il faudrait en bonne

police condamner aux travaux publics, parce que rien n'excuse en

eux le libertinage de la t6te; leur platitude extreme les obli-

geait du moins a ^tre d6cents et honnStes. Si cette loi a lieu, il

faudra mettre au brancard de la brouette I'auteur de Lucette,

ou les Progrh du libertinage en deux parties*; et imm^diatement

devant lui, en arbal^te, I'auteur de I'lnconnue, roman viritable,

ou Lettres de M. Vabbi de**'* et de M"* B*** *. II n'y a point de

decrotteur qui n'6crivit mieux que ces deux coquins. On ne com-

prend rien du tout a I'impertinente rapsodie du dernier. Lei,

comme je presume, Theroine du roman est une certaine

M"* Renaud, ancienne maitresse d'un comte de Bruhl, grand

^cuyer et fr^re du premier ministre ; il faudra s'adresser a elle

pour avoir la clef de cet insipide et detestable bavardage.

— M^moire sur Vinoculation de la petite vdrole adress^ aux

commissaires chargh par la Faculty de mSdecine d'examiner

les avantages el les ddsavantages de cette pratique, en conse-

quence de Varret du Parlement qui enjoint d la Faculty de donner

son avis ii son suj'et, par M. Roux, docteur regent de ladite

Faculty, brochure in-4° de vingt-six pages. L'auteur avait lu ce

memoire dans une assemblee de la Faculte; les six commissaires

qui ont donne en dernier lieu leur rapport contre I'inoculation

avaient detach^ plusieurs faits de ce memoire et les avaient

tronqu6s afin de les faire servir k leurs vues. En vain M. Roux

avait-il reclame en pleine assemblee contre cette falsification,

ils ne firent pas moins imprimer leur rapport tel qu'ils I'avaient

con^u. Cette mauvaise foi et cette impudence sans exemple ont

determine le docteur Roux a faire imprimer son memoire tel

qu'il I'a lu a la Faculte, et a y ajouter quelques notes capables

de confondre les six fripons, mais qui ne les feront pas rougir

1. Par Nougaret. R6imprim6 plusieurs fois sous des titres indiquds par la

BibliograpMe des ouvrages retatifs d I'amour.

2. La Bibliographie de M. Gay mentionne une Edition de 1785, in-8°, d'aprfes

le catalogue Leber. Ce serait I'histoire de F61ix-Julienne de Schonan, dite la

Freulen, fille naturelle de Francois 1«% empereur d'Allemagne, morte en 1765.

Cost sans doute la mCme courtisane qui se faisait appeler M"" Renaud.
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parce qu'ils ont un front k toute epreuve. Ge m6moire est du

m6rae format que le rapport, on peut les faire relier ensemble,

mais si Ton imprimait le releve de tons les mensonges contenus

dans ce rapport, on aurait un desplus gros volumes de la Fa-

culte.

Le docteur Roux, z61e d6fenseur de I'inoculaiion, est un

bon esprit et un excellent chimiste. Possesseur du secret de feu

M. de Montamy sur la porcelaine, il I'a beaucoup perfectionne

et il aurait donne une veritable porcelaine a la France si le

gouvernement avait jug6 a propos de I'encourager, ou plutot

si le privilege exclusif de cette manufacture royale qui fait du

verre colori6 sous le titre de porcelaine de Sevres ne I'eut

g6ne dans tous ses essais et dans toutes ses entreprises.

— II vient de paraitre un Voyageur francais en deux vo-

lumes in-12 assez forts, qui doivent 6tre suivis de plusieurs

autres. L'auteur inconnu de cette nouvelle compilation se pro-

pose de glaner apr^s M. I'abb^ Prevost, c'est-a-dire de com-

pleter cette immense liistoire des voyages que I'abb^ Prevost a

compilee pendant si longtemps avec trop peu d'ordre et de

discernement. Dans les deux volumes que je viens d'annoncer,

le Voyageur francais promene ses lecteurs dans I'Archipel, en

%ypte, en Perse, en Turquie, en Arabic, dans la plus grande

partie de I'Asie. G'est dommage que les voyageurs compilateurs

soient encore plus mauvaise compagnie que ceux qui nous con-

tent ce qu'ils ont du moins vu eux-m6mes dans leurs courses,

et qui la plupart du temps sont betes et menteurs.

— II parait depuis quelques mois une Dissertation sur la.

trnite et le commerce des nigres ^ et que ceux qui ne seront

pas persuades de la beaute de ce commerce pourront comparer

avec ce qu'en a dit le president de Montesquieu dans un des

plus beaux chapitres de V Esprit des lois. Malheureusement,

rhabitude, plus forte dans les hommes que tous les principes,

arrange et concilie toutes les contradictions, et les Europeens,

qui, depuis qu'ils se sont faits chr6tiens, regardent I'esclavage

avec horreur et comme contraire a leur religion, n'ont pas

laisse d'etablir le plusdur esclavage dans leurs colonies ame-

ricaines ; et le president, apr^s avoir ecrit son beau chapitre, ne

1. (Par I'abbe Bellon, de Saint-Quentin.) Paris, 1764, in-12.
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laissa pas de s'interesser pour un certain fonds dans la traite

d'un armateur de Nantes.

— On a donne sur le theatre de la Com6die-ltalienne *

quelques representations des Amours de Gonesse, opera-

comique en un acte, dont la musique est de M. de La Borde,

amateur, et premier valet de chambre du roi. Les chutes fre-

quentes de M. de La Borde auraient bien du le degouter du
metier de compositeur, mais malheureusement c'est un bar-

bouilleur de notes infatigable. On lui donne pour complice M. le

chevalier de M^nilglaise, officier aux gardes francaises et auteur

des paroles. lis ont d^ja eu I'honneur de tomber ensemble

I'annee derniere,devant le roi, sur le theatre de Fontainebleau,

avec un certain Dormeur dveilU qui a endormi tout le monde

;

les Amours de Gonesse leur ont procure le m6meavantagesurle

theatre de Paris. Ainsi il ne manque plus rien k leur gloire, et

nous esperons qu'ils se tiendront tranquilles.

— M. Moline vient de faire imprimer un opera-comique,

intitule les L^gislatrices, qui fait aujourd'hui le sujet d'un procfes.

M. Moline pretend qu'il a remis sa pi^ce a M. Duni, et que celui-

ci, au lieu de la mettre en musique, la lui a rendue apr^s lui

avoir vole le sujet et toutes les beautes de son ouvrage. II ne

nomme cependant ni le poete voieur ni le musicien receleur.

Ce proces a ete plaide devant I'auguste tribunal de VAvant-

Coureur. Lorsque vous aurez lu la pi^ce, vous croirez que le

proc6s entre M. Moline et ses parties adverses tend a savoir

qui sera declare innocent et absous du soupcon d'avoir part a

cette pitoyable production.

— M. deM***, dans un Recueil d'instructions etd'amusements

littiraires, volume in-12 de plus de quatre cents pages, nous

donne un ramas de tons sortes de compilations et d'extraits

faits dans le cours de ses lectures. Si cette nouvelle branche de

commerce reussit le papier nous manquera bientot ;
jusqu'k

present ce n'a ete qu'un commerce de contrebande, mais notre

rapsodiste ouvre franchement et publiquement une boutique

garnie de denr^es dont aucune n'est de son cru.

1. Le 8 mai 1765.
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JUILLET.

1" juillet 17C5.

Lettre de Jean Gottlieb Sanftmuth, natif de Schaff7iouse,

de Patois it madame sa \

traduite de Vallemand.

icrite de Paris H madame sa mdrCj

« Tr6s-ch6re et tr^s-honoree m6re, j'ai balance longtemps

k vous ouvrir mon coeur plein d'amertume et de douleur ; mais

enfin il faut que je vous fasse part de la d^couverte facheuse

que j'ai faite, a mon egard, d6s le commencement de mon s6-

jour en cette ville, et dans laquelle je ne me suis que trop confirme,

depuis trois mois et demi que j'y suis reste pour mon malheur.

Apr6s avoir pass6 k Schaifhouse toute ma vie pour un garcon de

la plus belle esperance, pourrez-vous croire ce que je vais

vous annoncer? G'est que je suis bete, ch6re mfere, mais bete

sans ressource ; votre tendresse maternelle vous fera d'abord

douter de cette fatale verite, si contraire aux apparences de ma
premiere enfance ; mais malheureusement je n'ai que trop de

bonnes preuves a vous en fournir ; et voila la source de cette

melancolie que votre bon coeur vous a fait remarquer dans mes

lettres. Helas ! ma chere mere, la joie et la paix n'habitent plus

en moi depuis que je connais mon etat ; Dieu m'a ote mon aveu-

glement dans sa colore.

« £tant parti de Schaifhouse, muni de votre benediction

maternelle, je me rendis a Huningue pour voir mon cousin le

major, qui y etait en garnison, et pour prendre chez lui quel-

ques instructions preliminaires et essentielles. Quoiqu'il n'eut

jamais ete a Paris, il me dit savoir positivement que tout le

monde y avait de 1' esprit, et il m'assura que si je pouvais y passer

pour en avoir aussi, je n'aurais qu'a m'en retourner a Schaif-

house, et demander qu'on me fit hansgraf *. J'eus d'autant moins

de peine k croire mon cousin, que je n'ignorais pas que la simple

facult6 de balbutier quelques mots fran^ais donnait un certain

1. Bailli ou alderman.
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air de superiorite et cette confiance, signe infaillible de I'esprit.

Ce signe infaillible, tr^s-honoree mere, je I'ai perdu pour tou-

jours.

(( Arrive a Paris, je comptais me trouver, au milieu des gens

d'esprit de toute esp6ce, comme le polsson dans I'eau; et

point du tout, j'y^ suis comme le poisson a I'air, dans une

anxi^te qui fait mon tourment jour et nuit. Je m'aper^us d'abord

qu'ayant etudie la langue fran^aise avec beaucoup d'application,

dans les meilleurs 6crivains, je n'en avais cependant aucune

connaissance precise, parce que les termes les plus communs

ont k Paris toute une autre signification que dans les livres, et

j'eus le chagrin de sentir qu'au lieu de faire des progrfes dans

cette langue, plus je restais a Paris, et plus je la desapprenais.

Par exemple, chere mere, vous croyez peut-etre que le mot

patriotisme a la meme signification en France qu'i Schaffhouse,

et qu'un patriote francais ressemblera mutatis mutandis a ce

qu'etait feu mon tres-cher p6re dans notre iouable canton. Je

I'ai cru aussi, mais rien ne se ressemble moins. Le patriotisme

en France ne consiste pas dans la preference qu'on donne a I'in-

ter^t public sur son inter^t particulier, ni dans ce g^n^reux

devouement de nos talents et de nos facultes a I'avantage de la

chose publique ; au contraire, ici le patriotisme se borne a se

tenir inviolablement a de ceriaines formalites, a etendre le plus

qu'on pent les prerogatives de sa charge, a se croire libre de

tout devoir, et k empieter sans cesse avec une certaine morgue

et cet air de contentement de soi-meme qui inspire de la con-

sideration aux autres. D'ailleurs, tout le monde n'a pas le droit

ici d'etre patriote; il faut avoir achete et paye une charge; et

un homme sans fortune, quelque talent qu'il ait, ne peut s'oc-

cuper du bien public sans risquer d'etre puni. Geux qui s'en

occupent par droit de leur charge prennent le titre de tuteurs

des rois, mais cette tutelle ne les oblige pas a negliger leurs

propres interets, et Ton n'attend du desinieressement de per-

sonne, quoique ce soit un ancien usage de s'en vanter. D^s que

I'argent de la charge est pay6, on est en possession de tout ce

qu'il faut pour la bien exercer, et ce n'est pas ce qui m'a surpris,

dans un pays oii tout le monde a de I'esprit.

(( Ce que vous aurez de la peine a croire, tr^s-honor^e ch6re

mfere, c'est que I'argent est ici prefere a tout. Je m'en aper^us
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dbs les premiers temps de mon s^jour. J'allai au spectacle le

plus k la mode, qu'on nomme GomMie-Italienne, quoiqu'on n'y

parle presque jamais cette langue. On jouait une pi6ce appelee

VEcole de la jeiinesse; on s'y portait en foule, mais la mode
6tait d'en dire beaucoup de mal. G'6tait I'histoire d'un jeune

homme livre a une passion violente pour une courtisane, et qui

s'etait degrade au point de chercher i voler un oncle, son bien-

faiteur, pour secourir I'indigne objet de son amour. Tout cela

n'6tait pas trop bien represente, car enfm on ne voyait pas dans

le jeune homme ce d^faut de liberie qui rend les crimes dignes

de piti6 ; malgr6 cela, sa honte, son repentir, ses remords, at-

tendrissaient, et son sort me paraissait capable de nous elTrayer,

nous autres jeunes gens, sur notre s6curit6, car, me disais-je,

oil ne peut entrainer une passion funeste le coeur le plus droit!

Que j'etais loin de penser juste! Tandis que je cherchais k pro-

fiter de cette l^cole, j'entendis a c6t6 de moi un gros homme.
II avait sur ses larges epaules une chevelure eparpillee, qui est

le signe de la magistrature, et avec laquelle on incommode

beaucoup ses voisins. Son embonpoint m'avait surpris, car je

m'etais persuade que personne n'etait gros a Paris. Si celui-ci

avait et6 de Schaffhouse, il aurait a coup sur pass6 pour un es-

prit 6pais. « Grand Dieu! s'ecria-t-il avec une v6h6mence et

« un emportement qui me firent peur, en quel siecle sommes-

« nous? Que deviennent les moeurs et la decence? Ou le lieute-

« nantde police avait-il la t^tedepermettreune telle pi^ce? Quoi

!

« Ton vole publiquement sur le theatre, et Ton appelle cela une

« £cole de la jeunesse? Voil^ ou nous a reduits cette licence ef-

« fren6e, fruit de la philosophic de nos jours et du renversement

« total de tousles principes! — Pardonnez, lui dis-je, a mon

<( ignorance. Je croyais que les crimes avaienteterepresentesde

(( tout temps sur les theatres pour eflrayer les hommes sur le

« danger des passions, et pour les en preserver, s'il etait pos-

(t sible. J'ai vu hier k la Gomedie-Francaise une m6re qui fai-

« sait assassiner un de ses fils, et qui a cherche a empoisonner

« I'autre, le jour de ses noces, avec la princesse qu'eile lui a

« choisiepour femme; on m'a assure qu'on joue cette piece depuis

« cent ans*. Est-il plus decent d'empoisonner quede voler? » Le

1. Rodogune.

VI. 20
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magistral nedaigna pas r6pondre; mais, marmottant toujours

entre ses dents : « Voler, voler sur un theatre ! voila les fruits

« de la philosophie ! » il sortit plein d'indignation et de colore. Je

croyais avoir rencontre le Caton de la France, et qu'il allait

faire un r6quisitoire centre le poete et le musicien de la pi^ce.

Point du tout; j'appris que cet homme, qui portait k la verity

un nom illustre dans les premieres charges de I'^tat, passait sa

vie dans la d^bauche et dans la crapule. L'auriez-vous cru,

ch6re m^re, il n'est pas n^cessaire ici d'avoir des moeurs pour

exercer un ministfere public et pour 6tre considere ? Je compris

que cette honte, ce desespoir, cet effroi qu'eprouve un coeur

bien ne, lorsqu'un egarement funeste a pu I'entrainer au bord

de I'ablme, oh un pas de plus I'aurait precipit6 sans ressource,

n'6tait pas regarde ici comme un chatiment du crime, tandis

que dans ma simplicite je I'avais juge plus cruel que le sup-

plice ; et puisqu'on pouvait commettre sur le theatre tons les

crimes, excepts le vol, j'en conclus que 1' argent 6tait ce qu'il y
avait de plus precieux en France.

(c Pendant que je reflechissais sur mes d6couvertes, j'enten-

dis un autre gros homme (car, ch^re mfere, il y en a beaucoup

h. Paris) qui disait k son voisin : « Je conseille aux comediens

« de supprimer la musique dans cette pifece; carelle est trop in-

« t^ressante, et, malgr6 la musique, on ne peut s'emp6cher de

(cpleurer. » Ce propos me confondit; la musique m'avait fait

pleurer trois fois au moins dans le cours de la pi^ce
;

j'avais

cru toute ma vie que rien n'etait plus propre k toucher, a atten-

drir, k faire pleurer, et j'apprends que rien n'est plus contraire.

J'allai a I'Opera pour decouvrir le veritable but de la musique.

On jouait Castor et Pollux. G'^tait, de I'aveu de toute la

France, la plus belle pi6ce qu'il y ait jamais eu sur aucun

theatre du monde. L' elite de la nation se trouvait ^ce spectacle,

et k chaque representation il y avait une foule si considerable

qu'il etait tr^s-difficile d'y entrer. Malgre les efforts que je fis

de paraitre Fran^ais et homme de gout, I'ennui se saisit de moi

a un tel point, les cris des acteurs et des actrices me firent tant

de peur et tant de mal, que la sueur froide se repandit sur tout

mon corps, et je faillis en tomber malade. II y avait cepen-

dant un bel enterrement au second acte; deux bencdictins

gardaient le cercueil de Castor ; et Ton faisait au defunt un
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assez beau service en plain-chant; j'^tais seulement surpris

qu'on s'empressat et qu'on payat pour un spectacle qu'on pou-

vait voir tous les jours pour rien, plus beau et plus triste dans

les 6glises. D'ailleurs, toute la marche cle I'opera me d^plut. On

y dansait et chantait alternativement, et presque toujours mal

k propos. A chaque acte, la pi^ce etait finie, et puis c'etait h.

recommencer au suivant, et k la fin Castor se trouva tu6, en-

terre, ressuscite et re^u en paradis. Pour cel^brer son apo-

th^ose, les danseurs et les danseuses prirent le nom des pla-

nfetes et des constellations, et dans6rent une chaconne; et

lorsque la lune, qui s'appelait M"® Peslin, se placait entre

M. Yestris, le soleil, et AF* Allard, la terre, on baissait la

rampe qui eclaire le theatre, afin d'imiter I'eclipse. Gette id(5e

fut trouvee tr6s-ingenieuse et generalement applaudie; il me
parut cependant bien etrange qu'une eclipse terrestre ser(5pan-

dtt sur tout rOlympe, ou etait le lieu de la sc6ne, et obscurcit

tout le syst^me planetaire, et notamment le soleil lui-m6me.

Enfin, trfes-honoree ch6re m6re, je me trouvais si loin de toutes

les idees recues, qu'abandonn^ a moi-meme j'aurais infaillible-

ment pris pour un magnifique et ennuyeux enfantillage ce qui

est regarde ici comme le chef-d'oeuvre de I'esprit humain, et

comme I'honneur et la gloire de la France.

« Je ne f'us pas plus heureux a la Comedie-Fran^aise, oil je

puis me vanter d'avoir assiste aux deux epoques les plus me-

morables, Tune la plus brillante, I'autre la plus desastreuse : la

premiere, lesucc6sdu Si^ge de Calais; la seconde, le chatiment

des Gomediens pour avoir montr6 des sentiments d'honneur.

Dans ces deux occasions, je me suis encore trouve si loin de

tout ce qu'on apense et dit que je desespere, ch^re m6re, de

pouvoir jamais attraper cette mani^re de juger sure et superieure

que tout le monde possede en ce pays-ci. A comparer le Si^ge

de Calais a tant d'autres tragedies francaises, j'aurais parie que

c'est une pi^ce des plus m^diocres, et m^me ennuyeuse k voir

deux fois; et k en juger par les distinctions que I'auteur a re-

vues, c'est, sans contredit, le plus bel ouvrage qu'on ait jamais

fait en France. Aucun des grands hommes de la nation n'a ja-

mais obtenu le quart des honneurs qu'on a faits k celui-ci; d'oix

je juge que I'auteur du Siige de Calais est le plus grand de

tous, quoique je I'aie pris pour un des pluspetits. Sans la cata-
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strophe de la Com^die, je crois qu'on n'aurait plus joue d'au-

tre pi^ce que le SUge de Calais. Dans le fait, il faut que la

nation n'ait pas 6te beaucoup lou6e depuis quelque temps,

puisqu'elle a pay6 des 6Ioges peu recherches avec une magni-

ficence et par une patience k toute 6preuve ; peut-6tre qu'il y a

des temps ou Ton a v6ritablement besoin de louanges; en ce

cas, I'auteur du Siige de Calais a bien pris le sien. Au milieu

de I'enthousiasme qu'il avait excit6, et que, malgr6 tous mes
efforts, je ne pus jamais gagner, j'apprends que les principaux

acteui's sont en prison pour avoir chasse de leur troupe un

homme convaincu de friponnerie. II faut qu'il y ait des rai-

sons d'liltat qui s'opposent a ce que les comediens aient des

principes et des sentiments d'honneur, puisqu'on les en punit

si rigoureusement. Ce sont la choses au-dessus de ma portee,

et dont je ne me permets point de juger ; mais je n'aurais ja-

mais imagine que le public se d^clarat si impitoyablement

contre ces pauvres gens. J'ai voulu plaider leur cause, j'ai

pens6 me faire des affaires. On pretend qu'ils ont manqu6 de

respect au public; mais je n'ai jamais pu savoir en quoi. Je

ne sais pas non plus pourquoi le public est quelque chose de si

respectable, car, a en prendre chaque membre separement, il

s'y en trouve tres-peu qui m6ritent da respect. Comment se

peut-ilque,rassembles, ils soient en droit d'exiger un sentiment

qu'aucun, presque, nesait inspirerenparticulier? Vousvoyez de

reste, tr^s-honoree ch^re m6re, que sur tous ces points je suis

encore aussi neuf qu'a mon depart de ma chfere patrie, avec la

difference que, ne connaissantpas mon triste etat, je vivaisdans

lasecurite que j'ai perdue.

« Vous serez surprise, ch6re mere, que jene vous aie encore

parle d'aucun de ces hommes cel^bres, dont j'admirais tantles

Merits etant a Schaffhouse,que je relisais avec taut de ddices, et

dont la societe et I'entretien devaient faire le charme de mon
s6jour h. Paris. Helas ! aprfes m'avoir vu tressaillir de joie et

d'impatience a cette seule idee, quel sera votre etonnement

d'apprendre ce que je vais vous confier? Je ne vous cacherai

pas que je lesai presque tous vus, et qu'ils ressemblent h peu

pr^s tous k I'idee que je m'en etais faite. Un caract^re ouvert et

facile, une conversation pleine d'instruction et de lumi6res, une

eloquence naturelle et aisee ; au milieu des discours les plus
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graves, beaucoup de gaiete : voili, ch^re m6re, ce qui ni'a

frapp6 en eux. Chose singuliere! Quoique leur reputation m'en

imposat et me rendit timide, ce sont ici les seuls hommes avec

lesquels je me sois trouve de I'esprit; 11 faut qu'ils sachent

communiquer une portion du leur a ceux qui leur parlent, car

I'enibarras ou je me suis trouve avec tous les autres gens d'es-

prit, d'eglise, de robe et de finance, ne pouvant prendre le ni-

veau d'aucune de leurs idees, cet embarras ne m'a que trop

convaincu de ma situation. II est vrai que le commerce de ces

illustres ecrivains m'aurait bien console de tous mes essais

malheureux; mais voici ce qui m'en a degoute, et le sujet de

ina plus grande tristesse. G'est que tous ces auteurs si cel^bres,

si admires dans toute I'Europe, sont hais et detestes ici, et sur-

tout generalement reputes dangereux. On entretient un homme
expres; cet homme a le privilege exclusit'de leur dire des sot-

tises deux fois par mois, et ce privilege lui vaut douze a quinze

inille livres par an. Ce n'est pas que je le trouve trop pay^ : on

ne saurait donner trop d' argent h un homme qui exerce une

profession malhonn^te, jugee necessaire; mais je ne concois

pas cette satisfaction de la nation a entendre du mal de ceux

doiit les talents I'ont honoree et illustr6e chez ses voisins. J'ai

cru d'abord que ces auteurs avaient nui k leurs ouvrages

par leur coriduite, et qu'en ecrivant de belles choses, lis en fai-

saient de mauvaises ; mais, ch^re m6re, on dit qu'on ne peut

attaquer leurs moeurs, mais que leurs ecrits sont remplis d'af-

freux principes, et qu'ils sont cause de tout le mal qui est ar-

rive k la France depuis quelques annees. Dites-moi, je vous

prie, comment il se pent que le meme livre soit pernicieux a

Paris et admirable a Londres, k Stockholm, k Berlin, a P^ters-

bourg et a SchalThouse? Ce qui attaque les sources de la morale

et du bonheur public n'est-il pas detestable partout? et com-

ment le mdme ouvrage peut-il faire admirer son auteur dans

un pays et le faire abhorrer dans I'autre? Comment se peut-il

qu'un homme a talents soit digne des bienfaits des princes

etrangers, k la gloire desquels il ne peut contribuer, et indignc

de la protection de son souverain, dont il illustre le regne par

ses travaux? Les phiiosophes disent que c'est tout simple : que

la jalousie et la superstition se sont liguees contre la philoso-

phic, et qu'il faut qu'elle en souffre jusqu'ace qu'elle succombe
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ou qu'elle en triomphe. Quant anioi, ch^re mere, je m'y perds

et, n'osant m'ingerer a juger des choses au-dessus de ma por-

tee, je sens que le sort de la philosophie en France a mis le

comble a ma perplexite.

(( Ce considere, trfes-honoree ch6re mfere, j'ai arr6t6 ma place

dans le coche de Strasbourg, pour samedi prochain, et compte

ce jour, sous la garde de Dieu, reprendre la route de ma
ch6re patrie, sans revoir mon cousin le major ; trop heureux si

vous daignez m'accueillir comme je suis, avec votre bonte mater-

nelle, et si le secret que je viens de vous confier sur mon 6tat

n'influe pas plus sur votre tendresse pour votre pauvre Jean-

Gottlieb que sur le profond respect que ma triste situation ne

m'emp6che pas de ressentir pour vous comme auparavant. »

— II faut conserver ici une lettre 6crite de Suisse, et qu'on

assure plus authentique que celle de M. Jean-Gottlieb Sanft-

muth a sa chibre m^re. On n'a pas meme besoin d'assurances a

cet 6gard; il y a dans cette lettre une naivete et une tournure

qui ne s'inventent pas. En leur faveur, vous ferez grace a un

terme declare malhonnete, mais qu'on ne pourrait changer

sans nuire a la simplicite du style.

LETTRE d'uNE FEMME A SON MART

SOLDAT DANS LE REGIMENT DE LOCHMANN, SUISSEJ

laADUITE DB l'ALLEMAND, LITTER ALEMENT.

« Tr6s-cher coeur, je ne puis m'emp^cher de te donner avis

que, grace a Dieu, je suis saine et bien portante. Je serai tres-

aise d'apprendre la meme chose de toi. J'espere que cela te va

toujoursbien. Tout va assez bien aussi dans la maison, excepte

que tes fr6res me chagrinent; voila pourquoi je voudrais que
tu demandes un conge a ton capitaine, pour revenir bientot k
la maison. Tes freres sont de mechantes langues, qui me trai-

tent ni plus ni moins que si j'etais une putain.

« Je suis, dans I'esperance de te revoir,

« Ta fiddle Anne-Marguerite. »

« P. S. Je dois te dire, mais je ne I'ose presque pas, j'es-

pere pourtant que cela ne te fera pas grand'chose
; je te dirai

done que je me suis approchee un peu trop pres de notre voisin
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George, et cela fait que je suis grosse. J'aurai surement soin de

I'enfant comrae si c'6tait le tien propre. D6p6che-toi, je te prie,

de revenir bien vite pour aider a le faire baptiser, et me re-

mettre en honneur. Tu le peux; ne suis-je pas toujours ta chfere

Marguerite ? Et tu sais bien que, si tu avals 6t6 ici, le malheur ne

serait pas arriv6. »

— M. Dorat vient de faire imprimer son ^pltre, adress^e

k rimperatrice de Russie, a 1' occasion du bienfait que Sa Ma-

jest6 Imperiale a accorde a un des plus cel^bres philosophes

de France, avec tant de generosite et de delicatessen On ex-

pose, dans un precis qui est k la tete, ce qui a donn61ieua cette

^pltre, dans laquelle le poete a fait d'ailleurs divers change-

ments. Je lui fais mon compliment d'avoir, entre autres, ote k

ses Amours les fourrures d'Astrakan. Si M. Dorat pouvait un peu

oublier les Amours, ses ^pttres seraient moins longues et de

meilleur gout ; mais un poete de vingt-quatre ans, et Francais,

se croirait deshonore de faire une pi^ce fugitive sans y m6ler

les Amours. M. Dorat a eu tant de regret de deshabiller les

siens, qu'il n'a pu s'empScher de les confier a son dessinateur,

qui les a mis en traineaux et fourres jusqu'aux dents dans la

vignette plac6e k la fin de cette £pitre.

— M. Vasse, un des plus habiles statuaires de notre Acade-

mie, vient d'exposer dans son atelier le module d'une salle

d'audience, faite par ordre de I'lmperatrice de Russie, sur un

emplacement donne. Get emplacement est dans le palais impe-

rial, de cent vingt pieds de longueur sur soixante-deux de

largeur. La mani^re dont M. Vasse a d6core son int^rieur a 6t6

jugee d'une grande beaute; il a su reunir la simplicite, la

noblesse et la richesse. Le trone se trouve sous une coupole

soutenue par six colonnes de I'ordre corinthien, de la plus belle

proportion. On y monte par un degre de marbre qui entoure

cette espece de temple, devant lequel se trouve une balustrade

qui separe cette portion du reste de la salle. On voit d'un cote

de ce temple la statue de TEurope, et de I'autre celle de I'Asie,

1. £pUre d Catherine II, impiratrice de toutes les Hussies, Paris, Jorry, 1765,

in-8". Vignette et cul-de-lampe d'Eisen, graves parLongueil. Le bienfait qui donna

lieu k cette Epitre est Tachat de la bibliothfeque de Diderot, dont Grimm a parl^

pr^cedemment. (T.)
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qui se partagent I'empire de Russie. Quelques autres statues de

divinit^s anciennes sont distribuees dans les niches pratiquees

entre les pilastres qui font la decoration de la salle. Au-dessus

des portes et des niches, 1' artiste a place des bas-reliefs repre-

sentant les 6venenients les plus memorables de I'histoire de

Russie. M. Vasse a montre qu'il n'ctait pas seulement sculp-

teur, mais architecte et homme de gout. On voit dans le m6me
atelier le modele d'une Diane de proportion colossale, qui sera

execut^e en marbre pour le roi de Prusse. La d(5esse part pour

la chasse, et elle est au moment de jeter en arri^re son carquois,

qu'elle tient de ses deux mains. Son attitude m'a paru pleine

de Ieg6ret6, de fiert6 et de hardiesse, et toute la figure d'un

beau caractere. M. Vasse a sur ses confreres I'avantage de bien

dessiner, tandis que les autres se contentent de bien modeler.

II est eleve de Bouchardon, et Ton decouvre dans son style et

dans sa mani^re la connaissance et le gout de I'antique.

— M. Blin de Sainmore commence aussi a mettre ses vers

en images et en petite impression, de la fagon de Sebastien

Jorry. 11 vient de faire reimprimer avec cette elegance son

heroide de Biblis ci Caunus, son fHre % pour qui elle prit une

passion incestueuse, suivant les Metamorphoses d Ovide. M. Blin

n'est pas un Ovide ; son poeme est d'un froid a glacer. Si la

fantaisie de se faire imprimer avec ce luxe d'estampes et de

vignettes dure a nos jeunes poetes, ils s'y ruineront, ou leur

libraire fera banqueroute.

— J'aime mieux la modestie de I'auteur de VOde sur le fana-

tisme, et celle de M. Le Blanc de Guillet, auteur de VOde sur le

ritablissement de la bibliotMque de Saint-Victor, en latin et en

frangais. On peut y joindre I'ode de M. Ghauvet, intitulee le Sage,

et qui ne s'adresse surement pas a ses lecteurs, et surtout le

dialogue ^de M. H*** avec son Esprit, qu'il a nomme Reflexions

k mon sujetj ou VEsprit ii moi.

— Ah ! monsieur Monet, ancien directeur de I'Op^ra-Gomi-

que, vous m'avez attrape, ainsi que bien d'autres honnetes

gens. Nous nous en fiions a votre enthousiasme, et nous comp-

1. Lettre de Biblis A Caunus, son frkre, precedee d'une lettre d Vauteur, par

M. Blin de Sainmore, Paris, Jorry, 1765, in-8". Figure de Gravelot, grav^e par

AUiamot, vignette et cul-de-lampe d'Eisen, graves par Lo'ngueii.



JUILLET 1765. 313

tions sur un recueil de chansons precieux et unique dans son

genre. Vous nous aviez assur6que votre Anthologie francaise^

serait le fruit de vingt ans de recherches, que vous aviez con-

suite sur le choix tons nos beaux esprits, les plus capables de

bien choisir, que vous en feriez un chef-d'oeuvre de typo-

graphie. Abuses par ces promesses, nous avons souscrit ; mais

votre enthousiasme etait joue pour nous attraper dix ecus. Mon-

sieur Monet, en conscience, vous etesunfripon. Le choix de ces

chansons est fait sans gout et sans soin ; la plupart se trouvent

dans tons les recueils du monde, et I'execution n'est rien moins

que superbe. Le premier volume contientleschansonniers morts;

le second, lesvivants; letroisi^me, les anonymes, etle quatrifeme,

les sottisiers ; mais ce qualri^me meme est plat et indignement

compose. G'etait pourtant votre departement, monsieur Monet: il

est vrai qu'il y a assez de sottises dans les trois autres. Quand vous

me parlerez avec enthousiasme de cette salle de bal que vous

voulez construire au bois de Boulogne, ou tout le monde sera

admis pour un petit ecu, qui seragarnie de boutiques de modes

et de cafes, et d'une galerie en haut, et d'appartements pour les

t^te-a-tete, et surtout de ce superbe parapluie qui, en cas de

pluie, se tirera sur toute la salle et couvrira en un clin d'oeil

deux mille t^tes, quand vous me parlerez de tout cela, je vous

enverrai etendre votre parapluie sur les deux mille sots qui

vous croiront.

— La Philosophe par amour, ou Lettres de deux amants

passionnis et vertueux^ deux volumes in-12, voila le titre d'un

roman nouveau qu'on dit etre de M"* Mazarelli, aujourd'hui

M"^ la marquise de Saint-Chamond ^
: car en ce si^cle de

decence, il y a des gens que leur naissance n'empeche pas

d'epouser en legitime noeud des courtisanes dont les charmes

ont ete longtemps un effet public, expose et abandonne tous les

1. Anthologie franQaise, ou Chansons choisies depuis le treisieme siecle jus-

qu'd present, Paris, Barbou, 1765, 3 vol. in-S". Portrait par Cochin, grave par

A. de Saint-Aubin, et trois frontispices do Gravelot, graves par Lemirc. Les chan-

sons librcs sont contenues dans un volume suppl^mentaire. Le portrait de I'edi-

teur est en t6te du recueil avec ces trois mots : mulcet, movet, monet. Monet

avait ^gatement fait 6crire cette devise jeu de mots sur la toile du theatre de I'O-

p6ra-Comi(jue quand il en 6tait directeur. (T.)

2. La France litteraire de 1769 attribue cet ouvrage h un nomm^ Lombard; le

Dictionnaire des Anonymes, i ua avocat nomm^ Gatrey. (T.)
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jours au plus offrant. Ge commerce est plus lucratif que celui

des mauvais romans. M"** de Saint-Ghamond a vole a M. Bacu-

lard d'Arnaud son secret d'etre path6tique. Ge secret consiste

en points d'imprimerie. Dans tous les moments passionnes et

terribles, rien de plus Eloquent que ces discours interrompus

par des points. Yous trouverez, pages 1A6 et 147 du second

volume, I'amant de la Philosophe par amour pr^s d'etre pendu.

Cela est assez facheux. Jugez de I'etat de la Philosophe dans

cette affreuse situation, par ce qu'elle ecrit elle-m6me k son

amie : « II est deux heures du matin, dit-elle, et je n'ai pas

encore ferme I'oeil. » G'est la son plus grand malheur. Gent

quarante-trois points distribues avec g^nie sur ces deux demi-

pages disent tout le reste, et assurement mieux que n'aurait

pu faire M""^ la marquise de Saint-Ghamond.

— Si la Philosophe par amoumQ vous a pas assez endormi,

lisez bien vite I'Humanitd, ou VHisioire des infortunes du cheva-

lier de DampierrCy contenant des anecdotes secretes et parti-

culi^res sur les derniferes revolutions de Perse, deux volumes

in-12 S et sans points...

— Si votre insomnie resiste au Chevalier de Dampierre,

abandonnez-vous a VHisioire des Galligdnes, ou Memoires de

Duncan^ en deux parties. Yous y trouverez une satire des

Francais trfes-assoupissante.

— II a paru une Letlre de M. Gohemouche ii tous ceux qui

saveni entendre ^ M. Gobemouche est un personnage de la Soiree

des Boulevarts, pifece a scenes detachees qu'on joue depuis une

huitaine d'annees a la Gomedie-Italienne, avec beaucoup de

succfes 3. Le caractfere de ce M. Gobemouche est plaisamment

imaging. G'est un homme qui a toujours un avis a dire, des

observations a faire, et qui ne dit jamais rien... « Messieurs,

messieurs, entendons-nous ; il y a bien des choses a dire, il

faut consid^rer le pour et le contre. » Yoila I'avis de M. Gobe-

mouche, au milieu d'un conciliabule de nouvellistes. Ges mes-

1. Par Contant d'Orville. (B.)

2. Amsterdam, 1763, in-8". C'est une suite de la brochure intitul^e Entendons-

nous, outrage iiosthume de M. Gobemouche, aux Boulevards, 17G0, ln-12. Les

auteurs reiinis de ces deux ccrits sent Graville et Guichard. (T.)

3. Cette pi^ce de Favart fut represeatie pour la premiere fois le 14 novembre

4758. (T.)
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sieurs, aprfes s'^tre bien disputes sur les affaires de I'Europe,

en viennent aux voies de fait, et c'est M. Gobemouche qui ,

recoit les coups, quoiqu'il n'ait dit autre chose que : « Messieurs, f

entendons-nous. » Ce role a fait grande fortune. Vous ne devi-

nerez surenient pas que la lettre de M. Gobemouche, dont j'ai

:
I'honneur de vous parier, traite de I'education, et surtout de

r^ducalion publique, apr^s I'expulsion des j6suites. L'auteur

joue le role de Gobemouche bien mieux qu'il ne s'imagine. II

raisonne k perte de vue, sans avoir aucune idee. II dit toujours

« entendons-nous » ; il a toujours des choses a proposer, et ne

sait ce qu'il veut. C'est Gobemouche ennuyeux.

REPONSE DE M. JEROME-NICOLAS LIEBERKUHN,

ONCLE MATERNEL DE H. JEAN-GOTTLIEB SANFTUUTH,

A LA LETTRE DE CE DERMER A SA TUBS-H0?10REB CHERE MERE >.

« Puisqu'il est ainsi, mon cher neveu, ta pauvre m6re

t*attend de retour en ta patrie, et nous te promettons qu'il ne

sera pas fait mention de ton accident, ne voulant point t'affliger,

mais voulant au contraire te recevoir tous et un chacun comme
notre cher respectivement fils, neveu et cousin, avec latendresse

que tu as toujours eprouvee de notie part, et comme si de rien

n'etait : car Tesprit nous vient de Dieu, dispensateur de tout

bien, dit le sage Salomon [Proverbes^ chap. 14).

<( Ta mere garde le lit depuis ta lettre, mais ce ne sera

rien.

^ « Ton fidele oncle. »

« P. S. Informe-toi, avant de partir, s'il est bien sur qu'il

n'y ait point de sots a Paris. Quoique je n'aie jamais voyage en

France, je suis plus experimente que toi, et j'en ai toujours

trouve de quinze a vingt contre un homme d'esprit, dans tous

les endroits ou j'ai fait quelque sejour. Si ce calcul etait appli-

cable a Paris, sur huit cent mille ames il y aurait proportion-

nellement beaucoup de sots a rencontrer dans cette grande
i

ville ; et, ce calcul une fois verifie et duraent collationne, ton i

mal ne serait pas peut-6tre aussi desesp6re que nous le crai-

1. Voir page 303.
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gnons, ce qui pourrait hater le retablissement de ta pauvre

m6re. Present ou absent, atteint ou delivr^ du mal en question,

je ne t'oublie pas dans mes prieres. »

— Apr^s quelques incertitudes, on s'est pourtant determine

k recevoir M. Aufresne au nombre des Gomediens du roi ', et

cet acteur a continue son d^but de la mani^re la plus brillante.

II sera aux appointements jusqu'au voyage de Fontainebleau,

oil, apr^s avoir jou6 devant Leurs Majestes, il sera regu a demi-

part. En attendant, il joue presque tons les soirs k la GomMie-
Francaise, et y attire beaucoup de monde, dans une saison oh

les spectacles ne sont gu6re frequentes. J'ai dejk remarque que

la figure et la voix de cet acteur ne sont pas des plus interes-

santes. II a la voix sonore et la prononciation nette, mais un

peu dure ; peu de variety dans les intonations, peu de flexibility

dans le gosier. II a de la secheresse dans son jeu, ou, pour tout

dire en un mot, c'est la grace qui lui manque, et dans son jeu,

et dans la voix, et dans la figure. Cela rend quelquefois son

debit froid, ou, dans les moments pathetiques, cela lui donne

un air et un ton apostoliques ; mais s'il est un secret qui puisse

supplier k la grace ou en dedommager, c'est Aufresne qui le

poss^de. II sent avec une si grande justesse et avec tant de

finesse, il a des details si precieux et d'une si grande verite, il

raisonne et cause si d^licieusement, qu'il entraine et subjugue

toutle monde. Si la nature eut seconde tant de talents, Aufresne

eut et6 un Baron, un Garrick, un Roscius, un dieu. Quoi qu'on

puisse desirer dans son jeu, il ne se montre jamais sans vous

dedommager, par trois ou quatre instants sublimes, de ce que

la nature lui a refuse. Aufresne sera I'acteur des gens d'un

gout exquis, et qui reunissent dans le jugement des ouvrages

de I'art I'extr^me justesse de la veritable d^licatesse. Je pense

encore que sa reception amfenera la plus heureuse revolution

pour le theatre fran^ais. Son jeu simple et vrai obligera ses

camarades de se rapprocher de la nature, et de renoncer a ce

chant emphatique, k ce jeu plein d'appr^t et d'affectation qui a

1. Les Com^diens, contraints par renthousiasme du public pour Aufresne, le

reQurent aux appointements. Mais, comme nous I'avons d(5jk vu, ils surent bieat6t,

en lui suscitant des d^sagr^ments, se debarrasser de ce voisinage dangereux pour

leur gloire. (T.)
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fait tant de progrfes depuis quelques annees, et qui a rendu les

tragedies presque insupportables a voir repr6senter. Deja Ton

remarque que Le Kain, dans plusieurs scenes ou il s'est trouv6

vis-a-vis du nouvel acleur, a ete oblige de moins enller sa voix,

et que son jeu a considerablement gagn6 dans ces occasions :

nous ne devrons pas seulement a Aufresne le plaisir qu'il nous

fera, mais encore celui que nous feront les autres. M"^ Glairon,

en substituant I'art le plus profond, I'etude la plus heureuse

au naturel qu'elle n'avait pas, nous avait insensiblement ecart6s

de cette simplicite qui fail aux yeux d'un homme de gout le

charme de la representation theairale, et que rien ne remplace
;

cette aclrice savait tout imiter jusqu'a la simplicite et au naturel

meme ; mais on ne cessait jamais de voir le fruit de I'etude :

I'art ne se cachait pas un seul instant, et ce qu'on ne pouvait

s'empecher d'admirer ne touchait presque jamais. Son exemple

devint cependant contagieux; ses succes lui firent des singes :

tout le jeu de la tragedie se calqua insensiblement sur le sien,

et devint fastueux, monotone et froid. Quoique 1'exemple d'un

acteur encore neuf soit moins puissant que celui d'une actrice

soutenue par le suffrage des gens de lettres et d'un grand nom-

bre de partisans, je mets ma confiance en M. Aufresne, et

j'esp6re qu'il arretera la sc^ne fran^aise sur le penchant de sa

ruine.

G'eut ete un spectacle bien interessant que celui qui aurait

mis Aufresne vis-a-vis de M"^ Glairon. II eut fallu voir alors

qui des deux aurait ete oblige de renoncer a sa maniere, et de

se rapprocher de celle de I'autre ; mais, grace a la severite

exerc6e si a propos envers les Gom^diens, nous n'aurons pas la

satisfaction de voir cette lutte. Ge que tout le monde a prevu

vient d'arriver : M"** Glairon a demands son cong6. 11 est vrai

que M. le mar^chal de Richelieu n'a point souscrit a cette de-

mande ; qu'il lui a simplement accorde un conge d'une annee

pour retablir sa sant6, et qu'il lui a fait dire tr6s-honnetement

qu'il ne sigaerait jamais sa retraite pendant I'annee de son

exercice ; mais il eut 6t6 encore plus honnete et plus court

d'eviter ce ridicule eclat, qui ne caract6rise pas moins I'esprit

de notre sifecle que beaucoup d'autres petits faits qui n'echap-

pent pas a un observateur attentif. 11 est un pen huiniliant

d'avoir exerc6 une si grande rigueur, dont tout le resultat se
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reduit aujourd'hui k n'avoir pas conserve Dubois le fripon, et

k perdre M"^ Clairon. Aimables Welches, si vous croyez que
c'est I^ le traitement qui convient aux talents, et que la prison

du For-l'EvSque vous fournira des comediens, je vous pr6dis

que vous n'aurez plus bientot d'autre theatre que celui du sieur

Nicolet sur le boulevard, ou je ne doute pas que les faceties de

M. Taconet et les gentillesses du grand Paillasse ne vous con-

solent de la perte de gens qui, apr6s tout, ne savent que reciter

les vers de Gorneille, de Racine, de Voltaire et de Moli^re.

Un de mes grands regrets, c'est que le debut de M. Aufresne

n'ait pas commence deux mois plus tot; il se serait fait alors

sous les yeux du celebre Garrick, et j'ai dans la tete qu'Au-
fresne eut 6te digne de ses conseils, et qu'il en eut tire un grand

parti. Ge grand et illustre acteur, ce Roscius des Anglais, ou

plutot des modernes, car les grands talents n'ont point de patrie,

et appartiennent a tons ceux qui les savent apprecier, ce David

Garrick, en un mot, nous a tenu parole ; il a passe six mois

avec nous, aprfes avoir parcouru I'ltalie, et il y a environ trois

mois qu'il a repasse en Angleterre. 11 serait ingrats'il ne regret-

tait un peu la France, ou il a recu I'accueil le plus distingue,

mais ou il s'est borne de preference au commerce des philo-

sophes, dont il a emporte les regrets, et dont il ch6rit k son

tour le ton, les moeurs et les lumi^res. J'en demande pardon

aux Anglais, mais je les ai presque toujours vus exagerer

leurs avantages, et elever leurs gens a talents souvent assez

gratuitement, mais tr^s-franchement, au-dessus de ce que les

autres nations ont de celebre et d' illustre ; Voici la premiere fois

qu'ils ne m'en ont point impose. Garrick est en effet au-dessus

de tout eloge, et il faut I'avoir vu pour s'en former une idee

;

mais on pent dire aussi que quand on ne I'a pas vu dn n'a

pas vu jouer la comedie. Get acteur est le premier et le seul

qui ait rempli tout ce que mon imagination attendait et exigeait

d'un comedien ; et il m'a demontre, a ma grande satisfaction,

que les idees qu'on se forme de la perfection ne sont pas aussi

chimeriques que certaines gens k tete ^troite voudraient nous

le persuader : il n'y a point de limites que le genie ne fran-

chisse.

Le grand art de David Garrick consiste dans la facilite de

s'aligner I'esprit, et de se mettre dans la situation du person-
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nage qu'il doit representer; et lorsqu'il s'en est une fois

penetr6, il cesse d'etre Garrick, et il devient le personnage

dont il est charge. Aussi, k mesure qu'il change de r61e, il

devient si different de lui-m6me qu'on dirait qu'il change de

traits et de figure, et qu'on a toute la peine du monde k se

persuader que ce soit le m^me homme. On peut aisement d6fi-

gurer son visage, cela se con^oit; mais Garrick ne connait ni la

grimace ni la charge; tous les changemenls qui s'op^rent dans

ses traits proviennent de la mani^re dont il s'affecte interieu-

rement; il n'outre jamais la verity, et il sait cet autre secret

inconcevable de s'embellir sans autre secours que celui de la

passion. Nous lui avons vu jouer la sc6ne du poignard dans la

tragedie de Macbeth, en chambre, dans son habit ordinaire,

sans aucun secours de I'illusion theatrale; et k mesure qu'il

suivait des yeux ce poignard suspendu et marchant dans I'air,

il devenait si beau qu'il arrachait un cri general d'admiration k

toute I'assemblee. Qui croirait que ce meme homme, I'instant

apr^s, contrefait avec autant de perfection un gargon patissier

qui, portant des petits pates sur sa t6te, et bayant aux cor-

neilles dans la rue, laisse tomber son plat dans le ruisseau, et,

stupefait d'abord de son accident, finit par fondre en larmes?

II y a aussi loin de la physionomie de ces deux personnages

que des traits de Garrick k ceux de Preville, et c'est avec la

m6me perfection qu'il joue tous les roles qui ont un module

dans la nature; les seuls qu'il ne sache pas jouer sont ces

roles factices qui ne ressemblent a rien, et qui n'ont de fonde-

ment que dans I'imagination dereglee et appauvrie d'un poete.

II pretend qu'on ne saurait etre bon acteur tragique sans 6tre

excellent acteur comique, et je crois qu'il a raison ; mais si cela

est, il a prononce un terrible arret centre la plupart de nos

acteurs tragiques , et nommement contre sa bonne amie

M"" Clairon, qui n'a jamais su remplir un role comique, quel

qu'il fut, d'une mani^re supportable.

M. de Garmontelle a dessine Garrick en attitude tragique, et

vis-^-vis de ce Garrick il a place un Garrick comique entre les

deux baltants d'une porte, qui surprend Garrick le tragique, et

se moque de lui. Je voudrais que ce tableau fut grave. Pendant

qu'il se faisait peindre, comme sa petulance I'emp^che d'etre

un moment tranquille, il s'exercait k passer par des nuances
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imperceptibles de 1' extreme joie a I'extrfime tristesse, et jus-

qu'au d^sespoir et a I'efTroi*. Gela pourrait s'appeler la gamme
du comedien : car pourquoi n'y aurait-il pas une gamme de

passions comme de sons successifs ?

Garrick est d'une stature mediocre, plut6t petite que

grande. II a la physionomie agreable et spirituelle, et un jeu

prodigieux dans les yeux. Sa vivacit6 est extreme. II a beau-

coup d'esprit, une grande finesse et une grande justesse; il est

naturellement singe, et il contrefait tout ce qu'il veut. II a

toujours de la grace. II a perfectionn^ ses grands talents par

une profonde etude de la nature, et par des recherches pleines

de finesse et de sublimite. Aussi il se trouve perpetuellement

dans la foule, et c'est la ou il surprend la nature dans toute sa

naivete et dans toute son originalite. Un jour, en revenant avec

Preville, h cheval, du bois de Boulogne, il lui dit : « Je m'en

vais faire 1' hornme ivre ; faites-en autant. » lis travers6rent

ainsi le village de Passy, sans dire un mot, et, en un clin d'oeil,

tout le village fut assemble pour les voir passer. Les jeunes

gens se moquferent d'eux, les femmes cri^rent de peur de les

voir tomber de cheval, les vieillards hauss^rent les epaules et

en eurent pitie, ou, suivant leur humeur, poufferent de rire.

En sortant du village, Preville dit a Garrick : « Ai-je bien fait,

mon niaitre? — Bien, fort bien, en verite, lui dit Garrick; mais

vous n'^tiez pas ivre des jambes. » Ge seul propos prouve avec

quelle finesse Garrick voit la nature. II apprit un jour qu'un

homme en Irlande, en jouant avec son enfant, avait eu le mal-

heur de le laisser tomber par la fen^tre, et de I'ecraser sur le

pave devant ses yeux. Ge pere malheureux perdit la parole sur-

le-champ et devint fou. On fut oblige de I'enfermer. Garrick

voulut le voir: c'^tait plusieurs annees apr^s son accident.

Je n'ai jamais rien vu de plus effrayant que I'etat de cet homme.

Je dis que je I'ai vu, car Garrick le rend de maniere k faire

fr6mir.

Garrick est auteur de plusieurs pieces, mais on dit qu'elles

sont m6diocres. II est grand admirateur de Shakespeare. II ne

pardonnera jamais k M. de Voltaire le mal qu'il en a dit depuis

quelques annees dans un certain Appel mix nations et dans ses

\. Ce dessin de Carmontelle ii'a pas 6td grave; mais il existc plusieurs gravures

anglaises oi la puissante mimique du grand acteur est fort bien rendue.
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Commentaires de Pierre Corneille^ apr^s I'avoir justement

pr^conise dans ses Lettres anglaises. II faut convenir que ces

derni^res critiques n'ont fait honneur ni au gout ni k la bonne

foi de M. de Voltaire. Quoi qu'on fasse et quoi qu'on ecrive, il

faudra toujours reconnaitre dans Shakespeare un homme d'un

grand et sublime genie; et si Ton traduisait la belle scene de

Lusignan dans Zaire, dans le gout des scenes de la Mort de

Char, qu'on lit dans les Commentaires de Corncille, elle pour-

rait paraitre aussi ridicule; mais enfin, un homme de gout

sentira encore le m^rite de I'original, memo ci travers ces vers

blancs dont on a cherche k d6figurer les morceaux de Shakes-

peare. Cette injustice n'emp6che pas David Garrick de regarder

M. de Voltaire comme le plus grand poete tragique qu'ait eu la

France : c'est la son sentiment. II pretend que ce Racine, si

beau, si enchanteur a lire, ne peut 6tre joue, parce qu'il dit

toujours tout, et qu'il ne laisse rien faire a I'acteur ; que

d'ailleurs I'harmonie des vers de Racine oblige a un chant tr6s-

eloigne de la veritable declamation. Nous avons 6te bientdt

d'accord avec Roscius-Garrick sur tous ces points, nous qui

sommes ici un petit troupeau de vrais croyants, reconnaissant

Hom^re, Eschyle et Sophocle pour la loi et les prophetes, nous

enivrant des dons du g6nie partout ou il se trouve, sans accep-

tion de langue ni de nation ; le Roscius anglais a ete de la

religion et de I'eglise du petit troupeau.

M. Garrick jouit d'une fortune considerable. II passe pour

aimer I'argent. II a bien cinquante a soixante mille livres de

rente, argent de France, sans compter ce que lui vaut la direc-

tion d'un des theatres royaux de Londres, dont il a le privilege.

Nos gens a talents ne font pas de pareilles fortunes. En revenant

d'ltalie par le Tyrol, il a ete attaque k Munich d'une fi6vre

maligne qui a pens6 le mettre au tombeau ; I'air et le sejour de

Paris I'ont parfaitement retabli. Je doute cependant qu'il joue

encore longtemps la comedie; la maniere dont il s'affecte de

ses rdles d6truirait le temperament le plus robuste, et le sien

ne parait pas fort. Maitre d'une grande fortune, rassasie de

gloire, cheri, estim6 de ses compatriotes, illustre dans toute

I'Europe, il peut se reposer quand il voudra dans une jolie

maison de campagne qu'il a k peu de distance de Londres. II a

epouse, il y a environ dix-sept ans, une Allemande nee k

Ti. 24
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Vienne en Autriche, et catholique, dont il n'a point d'enfants.

Elle I'a accompagne dans ses voyages. Nous lui avons soutenu

qu'il etait ne jaloux, et il n'a pas cherche k nous contester cett6

v^rit^.

— Carle Van Loo, premier peintre du roi, chevalier de

I'ordre de Saint-Michel, directeur et recteur* de I'Academie

royale de peinture, et directeur de I'l^cole royale des 616ves

proteges par le roi, est mort ce matin subitement, des suites

d'une apoplexie, ag6 d'environ soixante ans\ 11 avait ^t6 la

veille k la Comedie-ltalienne. Nous sommes en train de perdre,

et voila encore un homme c6l6bre de moins. II ne faudrait pas

que cela continuat, car douze ou quinze hommes de differents

talents de moins dans la nation feraient un vide considerable,

et influeraient sur la reputation de la France : la gloire d'un

peuple et d'un si^cle est toujours I'ouvrage d'un petit nombre

de grands hommes, et disparait avec eux. L'Acad^mie de pein-

ture a perdu en moins de six mois ses deux plus grands

artistes, Van Loo et Deshays, et ces pertes ne seront pas faciles

a reparer. Carle Van Loo n'etait pas seulement le premier

peintre du roi, mais aussi de la nation; il avait quelque repu-

tation chez les etrangers. Ses ouvrages sont eparpilles ici dans

les eglises et dans les cabinets des particuliers. Les augustins

de la place des Victoires, appeles les Petits-Pferes, ont de lui

une suite de la vie de saint Augustin, dont le choeur de leur

eglise est orne. M"** Geoffrin a de lui plusieurs tableaux de

chevalet d'un grand prix. Celui qu'on appelle la Conversation

eut un grand succ6s dans sa nouveaut^, et a toujours conserve

sa reputation; celui de la Lecture a moins reussi. M™" Geoffrin

presidait alors a ces ouvrages, et c'etaient tous les jours des

scenes a mourir de rire. Rarement d'accord sur les idees et sur

la maniere de les ex6cuter, on se brouillait, on se raccom-

modait, on riait ou pleurait, on se disait des injures, des dou-

ceurs ; et c'est au milieu de toutes ces vicissitudes que le

tableau s'avancait et s'achevait.

Personne n'a mieux prouv6 que Carle Van Loo combien le

g6nie est different de I'esprit. On ne peut lui disputer un grand

talent ; mais il etait d'ailleurs fort b6te, et c'etait pitie de I'en-

1. Le 15 juillet. 11 (5tait n6 h Nice le 15 f<5vrier 1705.
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tendre parler peinture. Dans le choix, j'aime mieux un peintre

faisant de beaux tableaux qu'un artiste jasant bien sur son art:

car les bavards ne sont bons k rien. lis ont fait grand tort au

bon Van Loo. Le premier malotru assez confiant pour dire ses

b^tises 6tait capable de lui barbouiller le plus beau tableau

avec une sotte critique; il en a gate plus d'un sur des obser-

vations qui n'avaient souvent pas le sens commun, et, a force

de changer, il se fatiguait sur son sujet et finissait par une

mauvaise composition apr^s en avoir effac6 une excellente.

Van Loo avait epous6 k Turin une femme de merite, sceur de

Somis, cel6bre violon en son temps. Elle etait elle-m^me ex-

cellente musicienne, et chantait tr6s-agreablement. Elle reste

veuve, sans fortune ; mais elle obtiendra sans doute une pension

du roi. II en a eu une fille fort jolie, qui est morte, et deux gar-

50ns qui, bien loin d'avoir des talents, ne promettent pas meme
d'etre de fort bons sujets.

— M. Abeille vient de publier une brochure de quatre-vingt-

deux pages sur les E/fels d'un privilege exclusif en mature de

commerce, sur les droits de lapropriHe, etc. ^ II y porte jusqu'a la

demonstration une verite indubitable, c'est que ces eifets sont

funestes, et tendent a la ruine de I'l^tat dans la partie sur

laquelle tombe le privilege. Pas trop gouverner est un de ces

grands principes de gouvernement qu'on n'a jamais connu en

France. Le defaut des lois est encore moins nuisible a la pros-

p6rite publique que la fureur de tout regler : c'est cependant la

notre grande maladie. En lisant le code des rSglements qui

existent dans le royaume sur les differents objets de commerce,

on peut se vanter de connaitre le recueil le plus impertinent et

le plus absurde qui ait jamais existe. Qui croirait, par exemple,

qu'il y a eu une loi, en vigueur pendant de longues annees,

qui prescrivait aux fabricants et aux ommer^ants la longueur,

la largeur et la quantity des pieces de draps qu'ils pouvaient

envoyer au Levant? C'est a cette belle loi que les Anglais sont

redevables de la concurrence de leurs draps avec ceux de

France, et des succfes de leur commerce dans cette partie du

monde. Le 16gislateur imbecile a suppos6 que le n^gociant ne

trouverait pas sans lui la mesure et la quantite de draps qu'il

\. Paris ct Rouen, 1765, in-S".
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lui faut pour faire le commerce du Levant avec le plus d'avan-

tage et le moins de dommage possible ; ou plut6t ce n'est pas

rimbecillit^ qui dicte ces lois, car le bon sens et la droiture

sulTisent a une bonne legislation, mais c'est I'int^ret particulier

et la cupidity qui fondent ainsi leurs usurpations et leurs

injustices sur la mine de I'Jitat et du bien public. Chaque

r^glement donne de I'autorite et du credit a quelque sot ou k

quelque fripon. 11 faut des inspecteurs dans toutes les villes

ou Ton fabrique ces draps, pour savoir si la mesure prescrite

est observee; il en faut dans les ports, pour savoir si Ton n'en

embarque pas au dela de la quantity permise. Quand on est

fripon, on fait sa main ; quand on est sot, on croit jouer un role

important dans I'l^tat. Le veritable esprit des lois de France est

cette bureaucratic dont feu M. de Gournay, cet honnete et

digne citoyen, se plaignait tant : ici les bureaux, les commis,

les secretaires, les inspecteurs, les intendants, ne sont pas etablis

en faveur de la chose publique; mais la chose publique parait

6tablie pour qu'il y ait des bureaux.

L'ecrit de M. Abeille attaque une ineptie toute pareille,

fondee sur une declaration du roi de 1713, qui defend le com-

merce interieur et ext^rieur de I'eau-de-vie extraite du cidre

et du poire, afm de ne point nuire au commerce des eaux-de-

vie tiroes du vin. C'est, comme remarque fort bien M. Abeille,

defendre les has de laine, afm de favoriser le commerce des bas

de soie. Un marchand de draps riche et accredite a mal fait ses

affaires dans une foire de Smyrne-, il revient en France, et crie

que les Frangais detruisent eux-memes leur commerce au

Levant en y portant une trop grande quantity de draps. 11 per-

suade la necessity d'une loi prohibitive, ou, s'il le faut, il I'a-

chete. Un marchand d'eaux-de-vie de vin un peu considerable

n'a pas pousse ses ventes 'ine ann6e avec autant d'avantage que

les annees pr6c6dentes ; il suit I'exemple du negociant de

Smyrne, et obtient la proscription des eaux-de-vie de cidre et

de poire. M. Abeille s'eleve avec beaucoup de force et de

sagesse centre ces cruels abus, et, en les combattant, il discute

plusieurs principes d'administration de la plus grande impor-

tance; c'est par Ik que son ecrit sur un objet particulier

devient d'une utilite commune et generale. Get auteur a deja

fait une bonne brochure sur la liberie du commerce des
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grains*. M. Abeille est un tr6s-bon esprit; il discute avec beau-

coup de bonne foi, et sait envisager un objet par tous les c6t6s;

je d6sirerais seulement qu'il eut un peu plus de precision et

de nettete dans son style.

Lorsque, dans deux ou trois mille ans, un enfant portera les

yeux sur le code de nos lois de police et d'administration, il

s'ecriera : sagesse ! 6 profondeur! Mais lorsque ce sera un phi-

losophe ou un homme d'i^tat qui en fera I'examen, il s'ecriera :

ineptie! 6 enfance! Defiez-vous des lois qui sont si belles sur

le papier. Le legislateur d6tailleur est un pauvre sire. Ge sont

les grands ressorts d'un ^tat qu'il s'agit de regler avec genie

;

le reste est I'ouvrage de chaque citoyen, qui sait bien ce qu'il

faut qu'il fasse pour prosperer et faire prosp6rer les siens. On

pent renfermer en cinquante ou soixante pages toutes les lois

necessaires a la prosperity d'un vaste empire. Bergers, c'est

des paturages qu'il faut vous occuper; tachez de les rendre

gras et bons; mais si, apr^s y avoir conduit vos troupeaux, il

vous arrivait a vous ou k vos chiens de vouloir trier et assigner

a chaque mouton la quantity et la quality d'herbe qu'il faut

qu'il paisse pour se bien porter, vous feriez sans doute la-

dessus les plus beaux et les plus savants raisonnements du

monde, mais je ne vous en prierais pas moins de vous mettre a

quatre pattes et de brouter avec vos moutons : car, pour les

conduire, vous n'y entendriez jamais rien. Malheur aux trou-

peaux qui ont des moutons pour bergers! car sous leur r^gne

les loups se font chiens, et, sous pretexte d'avoir soin du

troupeau, ils le d^vorent. Dans ces temps de calamite, s'il

se trouve par-ci par-la quelque mouton citoyen et patriote,

voyant le mal sans pouvoir y remedier, il s' eerie avec M. de

Pezay :

Sommeil consolateur, recours des mis6rables,

Ferme des yeux lass6s de Taspect des coupables!

— On a fait depuis quelque temps une nouvelle edition des

Considerations sur les mocurs de ce sidcle, par M. Duclos, his-

toriographe de France, et I'un des Quarante de I'Academie

fran^aise. Get ouvrage n'eut point de succ6s lorsqu'il parut

1. Principes sur la liberie du commerce des grains.
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pour la premiere fois il y a quinze ans. II avail ete annonce

avec trop d'emphase. On reprocha b. I'auteur un ton de pre-

tention et de decision qui deplut. Son J'ai vi^cu^ fut trouve

tr6s-iinpertinent dans la bouche d'un homme qui avait passe

sa vie dans les cafes k disputer avec une voix de gourdin, eta

ferrailler, comme c'etait alors la mode. Dans ces combats ci

mort, le plus fort en gueule etait le plus consid(§r6, et I'homme

de lettres et le bel esprit contractaient le ton et les habitudes

des crocheteurs. Ce siecle est pass^. De tous les gens c6l6bres

frequentant jadis les cafes, il ne restequeM. de Voltaire, k qui

un g^nie plein de delicatesse, une politesse naturelle et I'usage

du grand monde, n'ont jamais permis de prendre ces moeurs

grossi^res, et M. Duclos, le seul qui en ait transporte I'image

dans la societe des honnetes gens et dans la bonne compagnie.

Son livre sur les moeurs est I'ouvrage d'un homme de beau-

coup d'esprit, mais de ce petit esprit de commerce qui a ses

petites tournures et ses petites finesses dont on 6tait autrefois

si engoue en France, et que la philosophic a depuis ruin6 de

fond en comble. II y a des hommes qui sont superieurs a leur

sifecle de plusieurs generations. Tels sont le grand Galilee,

milord Bacon, Rene Descartes, le chancelier de L'Hopital, et

tous les hommes d'un grand genie qui payent ordinairement de

leur repos et de leur bonheur la gloire qu'ils ont de devancer

leur siecle. II y en a qui arrivent trop tard, et qui, un demi-

si6cle plus tot, auraient joui d'une reputation que leurs contem-

porains ne peuvent plus leur accorder. Si M. Duclos 6tait venu

immediatement apres le due de La Rochefoucauld et La Bruy^re,

il serait peut-etre aujourd'hui une espece d'auteur classique

;

mais il s'avise de donner ses Considerations un an apr^s la

premiere edition de VEsprit des lois^, au moment oh I'ar^ne

etait occupee par deux ou trois athletes de la premiere vigueur

ou d'une grace et d'une agilite merveilleuses, et ou tous les

petits faiseurs de tours avaient deji ete balayes et renvoy^s

1. Un des personnages de la comcdio des Philosophes propose de commencer

un livre de morale par ces mots : j'ai vecu. C'est une allusion aux Considerations

sur les moeurs, qui commenceat aiiisi. (T.)

% L'Esprit des lois est de 1748, les Considerations sur les moeurs sont de

1750. Cutte redoutable concurrence ne lesemp6clia pas d'Stre rdimprim^es en 1751

,

1753, 17G4, et d'etre traduitesen plusieurs langucs. (T.)
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dans la foule : il fallait venir cinquaute ans plus tot. Ce n'est

pas qu'on ne lise ces ConsicUratiom avec une sorte de plaisir :

un homme qui les aurait faites et debitees dans le monde, en

cercle, au coin du feu, passerait avec raison pour avoir beau-

coup d'esprit et de finesse; maisle mal est que, quand on a lu

un chapitre, il n'en reste rien, et que cela n'a rien fait penser.

Les ecrivains de la trempe de M. Duclos ont de petites bluettes

qu'ils vous font papilloter devant les yeux, et qui donnent a

leurs ouvrages un clinquant assez brillant; mais, pour la raison,

la philosophic et le bel esprit veritable, il faut les chercher

dans Voltaire ; et les traits de lumiere,dans Montesquieu; et les

vues profondes et I'eloquence, dans Diderot; et le nerf et I'e-

nergie, dans J. -J. Rousseau; etl'^levation et la noblesse du style,

dans Buffon. Quant au style, celui de M. Duclos est d'un tr^s-

mauvais gout. Voulez-vous savoir ce que c'est que la recon-

naissance ? l^coutez. (( C'est un sentiment qui attache au

bienfaiteur avec le desir de lui prouver ce sentiment par des

efiets, ou du moins par un aveu du bienfait, qu'on public avec

plaisir dans les occasions qu'on fait naitre avec candeur, et

qu'on saisit avec soin. » Quel jargon ! Cela se trouve pourtant

dans un chapitre imprime pour la premiere fois dans la nou-

velle edition Sur la Reconnaissance et VIngratitude. S'il vous

arrive jamais qu'un homme que vous avez oblige par vos

bienfaits vous parle en ces termes de sa reconnaissance, effacez-

le bien vite de votre liste; et s'il ecrit un livre eutier de ce

ton-la, dites-lui qu'il a le coeur froid et le gout gat6, et qu'avec

ces deux qualites il ne faut ecrire ni sur les mceurs ni sur les

arts. Quand on est de pierre, il ne faut jamais se meler ni du

metier de critique ni de celui de moraliste.

— On a loue une J^pitre ii VHymen, publiee par M. Collet,

auteur d'une petite com6die imitee de Vile ddserte de I'illustre

Metastasio. L'auteur nous apprend qu'il est 6poux heureux, et

je lui en fais mon compliment; mais, pour poete heureux, c'est

une autre afiaire. Si I'essaim de nos jeunes poetes continue, je

n'entendrai bientot plus que les vers de Racine et de Voltaire.

Comment voulez-vous que je comprenne cette apostrophe a

I'Hymen ?

C'est i Teclat de ton flambeau

Que le vice, cacht^ dans Tombre,
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R6duit en cendres le bandeau
• Qui lui d6robait le tableau

Des biens que tu repands sans nombre.

Comment pourrais-je partager la joie de ce pere de famille

Qui trouve k r6pandre ces larraes

Que le plalsir puise en nos coeurs,

Lorsque d'un fils soumis et tendre

L'heureux destin vient nous apprendre

Des traits qui le comblent d'honneurs?

Monsieur Collet, si vous m'en croyez, vous vous en tiendrez

a etre bon pfere et epoux heureux, mais vous ne montrerez vos

vers ni a voire femme ni a vos enfants. Ge M. Collet n'est pas

M. C0II6, auteur de Dupuis et Desronais,

— On a disiribu6 ici clandestinement quelques exemplaires

d'un livre intitule VEcole de Vadministration maritime^ ou le

Matelotpolitique, volume in-S", de deux cent soixante-dix pages*.

L'auteur s'61eve avec chaleur centre les abus de I'administration

maritime en France; ilfait voir qu'elle est sur un mauvais pied,

qu'il n'en pent resulter que des malheurs et des disgraces; il

pretend que les Anglais nous sent plus redevables de leurs

succ6s qu'a leurs talents et leur courage; et il y a beaucoup

de vrai dans ce qu'il dit. Son grand principe est qu'il n'y a point

de bonne marine militaire sans bonne marine marchande. Ce

qu'onappelle en France Messieurs du corps de la plume conser-

vera a coup sur la plus belle haine possible centre I'auteur,

qui attaque partout ce redoutable corps avec une hardiesse'

extreme. C'est cetle hardiesse d'un bon citoyen qui fait lire

avec plaisir un livre qui n'est rien moins que bien ecrit. II

est dedie a I'lmp^ratrice de Russie. Je le crois d'un certain

M. Faure, fils d'un libraire du Havre-de-Grace, et qui a fait dans

la derni^re guerre la course centre les Anglais. Quand il eut

perdu ses navires, il se mit a r6fl6cbir sur la mauvaise consti-

tution de la marine francaise, et il fit d^s lors un petit livret

que le ministre empecha de paraitre, et dont j'eus I'occasion

i. Par de Cliateauveron, d'apr^s une note de Van Thol dont la ra^re, libraire h

La Haye, devait publier le livre annoDc6 par Grimm et rest(5 k I'etat de projet.
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d'avoir un exlrait bien fait. Le ton de cet extrait et les idees

qu'il contient s'arrangent si bien avec le Malelot politique qu'on

peut suppose!" I'un et I'autre ouvrage de la meme main. Au

reste, I'auteur annonce un ouvrage beaucoup plus 6tendu, pour

lequel on peut souscrire en Hollande.

— Le rabbin Aaron Mathatai a 6crit une lettre a Guillaume

Vad6, par laquelle il refute plusieurs heresies de ce dernier contre

I'Ancien Testament et particuli^rement contre les livres de Moise '

.

Le rabbin est un bon janseniste, bien plat, bien obscur, a qui

M. Guillaume Vade ne fera pas seulement la grace de r^pondre.

— Les Lettres dIsaac h. Matlhieu sont une de ces satires

fines et neuves des travers et des ridicules de Paris faites pour

I'instruction et I'amusement des antichambres, et remplies de

personnalites de toute espece. Comme on dit dans ces lettres

beaucoup de sottises a M. de Voltaire, maitre Aliboron, dit

Fr^ron, de I'Academie d'Angers, a passe pour en 6tre I'auteur.

AOUT.

1" aout 17G5.

Un petit livret, intitule Dei Delitti e delle Pene, c'est-a-

dire Des Ddits et des Peines, et que M. I'abbe Morellet se pro-

pose de traduire en francais *, vientde faire beaucoup de bruit

en Italie. Ce livre est de M. Beccaria, gentilhomme milanais,

que les uns disent abbe % les autres jurisconsulte, et que je

1. Lettre du rabbin Aaron Mathatai d G. Vade, traduite du hoUandais par le

levite Joseph ben Jonathan, el accompagnee de notes plus utiles. Amsterdam, Root,

1703, in-S". Cet opuscule de I'abb^ Gu^n^e a dtd refondu par lui dans ses Lettres

de quelques Juifs.

2. La traduction de Morellet parut quelques mois apr^s. Voir dccembrc sui-

vant. (T.)

3. Ceux qui disaient le marquis de Beccaria abb6 le confondaient avec J.-B.

Beccaria (n6 b. Mondovi en 1716, mort k Rome en 1781), professeur distingu6

de pbilosophie, puis de physique, auquel on doit plusieurs ouvrages sur Tolec-

tricit^. (T.)
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garantis un des meilleurs esprits qu'il y ait actuellement en

Europe. Voila done la fermentation philosophique qui a fianchi

les Alpes, et qui approctie du foyer de la superstition. L'empire

de I'absurdit^ menace ruine de tous les cotes; si la raison pou-

vait enfin prendre sa place, il faudrait s'aflliger d'etre venu trop

tot au nionde. Des observateurs eclair^s m'ont assur6 que les

progr^s qu'elle a faits en Italie depuis une trentaine d'ann^es

sont prodigieux. La revolution a commence par une traduction

des iMtres persanes
',

elle s'est etendue rapidement, et surtout

en Toscane, jusque sur le peuple. Les ouvrages des philosophes

francais modernes ont tous penetr6 dans ces con trees, et con-

tribue a ^clairer leurs habitants; ils en sont au point d' avoir

reimprim6 la Profession de foi du vicaire Savoyard sous le titre

de Calhhisme des dames de Florence, G'est un spectacle assez

curieux que de voir la philosophic, en ces derniers temps,

passer la Manche et le Rhin, se r^pandre en France, malgre

les efforts de la superstition, et retluer de \k dans toute I'Eu-

rope.

Une chose non moins remarquable, c'est que la langue la

plus sourde et la plus timide de I'Europe, celle de toutes les

langues vivantes qui, sans contredit, a le moins de genie, soit

devenue la langue universelle, et marche a grands pas ci la

monarchic absolue. G'est peu qu'elle soit gen^ralement repandue,

que I'homme du monde et I'homme de lettres s'en servent

indistinctement, qu'elle soit partout etudiee, parlee, maniee,

estropiee ; elle a encore influe sur le caractere de toutes les

autres langues, et nous en sommes a ne plus lire que du style

francais avec des mots anglais, allemands ou italiens ; c'est-k-

dire que bientot chaque langue aura perdu son idiotisme, et se

sera pliee au genie et aux tours de la langue francaise.

M. Ilume a donne cet exemple a ses compatriotes ; il est vrai

qu'ils ne lui accordent pas les talents d'un bon ecrivain. En

Allemagne, cette mode commence a gagner partout. Quant a

M. Beccaria, tous nos Frangais vous diront que son ouvrage est

6crit a ravir, et, si Ton yenait me dire que les Italiens lui refu-

sent de savoir ecrire sa langue, je n'en serais pas etonn^. G'est

que son style ne ressemble pas plus au style des ecrivains des

xvi'' et XVII* siecles, que le Catdchisme de I'honnete homme^

dit Caloyer^ au CaUchisme de Montpellier. M. Beccaria ecrit du
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francais avec des mots italiens; I'harmonie est soumise a la

clarte; et cette periode que la langue italienne avait herit^e de

la langue latine, dont I'arrondissement et la beaute font la

recherche des bons ecrivains des deux si^cles precedents, com-

mence en general a disparaitre des ouvrages modernes, et k

faire place a la marche uniforme, et pour ainsi dire antip^rio-

dique de la langue francaise. Lorsqu'on imite les tours d'une

langue en y pliant la sienne, il est bien naturel qu'on attache

a un mot traduit litteralement un sens qu'il n'a jamais eu que

dans la langue d'ou il est traduit. G'est ainsi que M. Beccaria

appelle I'esprit de famille lo spirito famiglia, quoique le mot

spirito n'ait jamais eu en italien aucune des acceptions qu'il

lui donne en vingt endroits, a I'imitation de notre esprit, mis,

en ce sens, a la mode par M. de Montesquieu. Getle mani^re

d'ecrire sera du moins commode pour des lecteurs- francais;

avec tr6s-peu d'etude, ils pourront lire une langue etrangere,

ou plutot ils liront du francais dans une langue pleine de grace

et d'harmonie. Mais, en abandonnant M. Beccaria au jugement

de ses compatriotes pour le style, il faut adopter ses idees pour

I'instruction et le bonheur du genre humain. Son livre merite

d'etre traduit dans toutes les langues ; ses principes doivent

etre un objet de meditation, et pour les souverains, et pour les

philosophes.

II ne faut pas avoir beaucoup reflechi pour voir qu'une des

plus fortes preuves de la barbarie de notre origine, c'est I'^tat

de notre jurisprudence criminelle. Excepte en Angleterre, c'est,

dans tout le reste de I'Europe, un tissu d'atrocites; c'est par-

tout la science d'une cruaute tranquille et inutile, allant direc-

tement contre le but de la legislation. En accordant a I'Angle-

terre quelques avantages k cet egard sur le continent de

TEurope, je ne pretends pas qu'elle n'ait beaucoup k appren-

dre dans le livre Des Dilits et des Peines; mais sa jurisprudence

criminelle n'admet point la torture, et chaque citoyen a le droit

d'etre jug6 par ses pairs. Aprfes avoir accorde ci I'accuse tons

les secours legitimes de defense, on assemble un jury compose

d'un certain nombre de ses pairs ; on leur lit la loi et puis les

faits a la charge -de I'accuse avec les preuves qui les certifient

ou qui les infirment. AprSs quoi chaque membre du jury declare

par serment, et sur sa conscience, qu'il tient I'accuse pour
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coupable ou pour innocent, c'est-a-dire qu'il le croit dans le

cas ou hors du cas de la loi , et en consequence I'accuse est

imm^diatement ou puni ou absous. Lorsque les jures ou les

pairs de I'accuse sont une fois assembles, il faut qu'ils con-

viennent de leur jugement; ils sont enfermes sans poiivoir se

separer, ni manger, ni boire, qu'ils n'aient prononce definitive-

ment. G'est une des plus belles lois qui existent que celle qui

assure a chaque citoyen le droit d'etre jug6 par ses pairs.* Si

quelque chose peut pr6venir dans les jugements I'injustice et

la passion, s'il est quelque moyen de rendre les hommes atten-

tifs, 6quilables, misericordieux, c'est cette egalit6 d'etat et de

condition entre I'accuse et ses juges, et le retour secret que

chaque jur^ ne peut manquer de faire sur lui-meme, sur la

vicissitude des choses humaines, sur I'interet que tout citoyen

a d'etre jug6, dans I'occasion, selon son droit. Je suis 6tonne

que M. Beccaria n'ajt pas fait mention de cette belle partie de

la jurisprudence du peuple britannique. L'accus6 est un homme
isol6 qui a k se d6fendre centre toute la masse des citoyens;

c'est un elre depouille de toute sa force al'instant de la lutte;

il a done besoin des secours les plus etendus. Le comble de la

barbarie, c'est de lui en refuser; le comble de I'inhumanit^,

c'est de ne lui en pa.? oirrir. Jusqu'a I'entiere conviction de

I'accuse, c'est son juge qui doit etre son plus ardent defenseur.

Le but de toute jurisprudence criminelle doit etre de trouver des

innocents, parce qu'alors il n'y aura que les coupables qui ne

pourront echapper a la rigueur des lois. Je crois qu'il n'y a point

de lieutenant criminel , nouvellement installs, qui n'ait fait

une partie de ces reflexions, qui ne souscrive m6me les pre-

mieres sentences de mort avec une extreme emotion ; mais je

crains aussi qu'il ne soit bientot fait a son metier, et qu'au bout

de six mois il ne signe un arret de mort avec moins de senti-

ment qu'un banquier n'en met a signer une lettre de change.

La science du gouvernement consiste a tourner les hommes vers

des habitudes heureuses, a empecher ou affaiblir les mauvaises,

mais surtout k prevenir efficacement et avec genie I'engour-

dissement qui resulte de toute habitude, bonne ou mauvaise.

M. Beccaria reduit la jurisprudence criminelle a un petit

nombre de principes, les plus simples et les plus evidents, dont

decoulent toutes ses idees. Promptitude de chatiment, impos-
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sibilite de lui 6chapper, loi g6nerale, sans acceplion ni excep-

tion de personne : voil^ ce qui garantit en tout temps et en

tout lieu la surety de la societe contre les forfaits et les entre-

prises criminelles. La s6verite des peines est au moins inutile,

quand elle n'est pas nuisible. G'est une observation constante

que, plus les chatiments sont cruels, plus les crimes sont

atroces. M. Beccaria 6tablit un principe que je porte depuis

longtemps au fond de mon coeur : c'est que, si la societe est

en droit d'oter la vie k un de ses membres, elle n'est pas du

moins en droit de lui faire souffrir des tourments, quel que soit

son crime ; ou plutot c'est que la societe n'est en droit de met-

tre a mort un homme que dans le cas unique oil la vie de cet

homme mettrait la chose publique en danger. Toutes les autres

peines capitales sont, dans le droit, autant d'assassinats revetus

de formalites. Mais est-il question de droit parmi les hommes,

si ce n'est du droit du plus fort ? II faudrait done du moins

sentir que tous ces assassinats, nuisiblesk la societe, puisqu'une

mort d'homme est toujours un dommage pour elle, sont encore

inefficaces, puisqu'ils ne repriment pas le crime, et que le

nombre des malfaiteurs reste a peu pr6s toujours le meme; il

faudrait constater une bonne fois si une vie miserable et asser-

vie, dont les travaux peuvent etre tournes a I'avantage de la

societe, n'est pas plus redoutable pour les hommes que I'idee

de la mort ; 11 faudrait savoir si cet attrait secret qu'il y a a

affronter le danger, a courir le risque de la vie, attrait qui est

certainement dans la nature humaine, ne rend pas les supplices

moins elTrayants que I'altente certaine d'une vie laborieuse et

penible ? II faudrait au moins se convaincre de I'importance

qu'il y a ^ proportionner le chatiment au crime: car oter la

gradation des peines, c'est inviter le malheureux qui se resout

au crime a faire a la society le plus grand mal possible, tandis

qu'un beaucoup moindre aurait suffi pour remplir le but de son

forfait. Je sais qu'une jurisprudence criminelle plus 6clairee et

plus equitable ne bannira pas les crimes de la societe des

hommes; je sens que le miserable que ses forfaits ont conduit

a la potence ou attache k la roue nous prouverait, peut-etre

sans peine, que, tout considere, vu la nature et I'enchainement

des 6venements depuis I'instant de sa naissance jusqu'au

moment de son supplice, il n'a eu rien demieux a faire que de
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se faire pendre ou rouer; mais cette triste apologie nous con-

firmerait seulement une v6rite, malheureusement incontestable,

c'est qu'il n'esl pas donne a la sagesse humaine de prevenir

tout le mal; elle prouverait surtout que I'art d'empecher les

crimes et de diminuer le nombre des criminels tient k la

grande science de I'emploi des hommes et aux premiers ressorts

d'un gouvernement heureux et 6clair6. Quoi qu'il en soit, il

serait h. desirer que lous les legislateurs de I'Europe voulussent

prendre les idees de M. Beccaria en consideration, et remedier

k la barbarie froide et juridique de nos tribunaux. J'ose m^me
croire que si nosseigneurs du Parlement voulaient consacrer

quelques assemblies de chambres a la reforme de la jurispru-

dence criminelle du royaume, en conformite des principes de

notre philosophe milanais, lis meriteraient mieux de la nation,

et donneraient au roi des marques plus essentielles de z61e et

de fidelity qu'en s'occupant du salut d'une ursuline de Saint-

Cloud \ et qu'en faisant des remontrances sur des objets qu'ils

n'entendent pas toujours parfaitement Men.

M. de L'Averdy, aujourd'hui ministre d'l^tat et controleur

general, dans le temps qu'il etait conseiller au Parlement, a

compose un ouvrage de jurisprudence criminelle^ qu'il serait

interessant de comparer avec le livre de M. Beccaria, pour voir

la diversiie des esprits. Vous trouveriez, par exemple, dans le

livre du jurisconsulte frangais un long chapitre sur un crime que

le philosophe milanais a tout a fait oublie : c'est le crime de la

magie. Ge n'est pas que celui-ci ne doive rien k la France ; au

contraire, sans le livre de l'Esprit des lois, le livre de M. Beccaria

n'aurait vraisemblablement jamais existe. Vous pourrez done

aussi voir dans ce livre I'efTet d'un grand ouvrage sur une seule

bonne t6te. Vous ne trouverez pas au philosophe milanais I'essor

ni le tour de genie qui caracterise les ecrits du president cle

Montesquieu ; mais vous lui trouverez un esprit lumineux,

profond, juste et p6n6trant ; vous lui trouverez une ame pleine

de delicatesse, si tendre, si sensible, si attachee au bonheur des

hommes, que vous ne pourrez vous defendre de la plus forte

1. Grimm vcut sans doute parler ici de la soeur Porp6tue, enlev6e de son con-

vent pour avoir voulu communier malgr^ rarciiev6que de Paris. Voir cliap. lxv

de VlJistoire du Parlement, de Voltaire, intitule Folies de Paris. (T.)

2. Code penal, 1752, in-12.
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passion qu'il inspire pour lui-meme. Son livre est d'ailleurs du

petit nombre de ces ouvrages precieux qui font penser. II n'y

a aucune question int^ressante qui n'y soit touchee pour vous

inviter a la m6diter; et cependant tout ce qu'il dit parait si

vrai, si conforms au bon sens et a la raison, que vous croyez

lire vos propres pens^es et un recueil de verites generalement

reconnues. On n'est etonne qu'en reflechissant, aprfes la lecture,

combien la pratique des tribunaux est eloignee de ces principes.

Pour le malheur des hommes, les vues du philosopbe milanais

sont encore toutes neuves ; et depuis le bourreau qui redigea la

constitution criminelle de I'invincible einpereur Charles-Quint,

jusqu'au greffier qui signe les arrets de la chambre de la Tour-

nelle, aucun homme de loi n'a eu I'ame d'un Beccaria. Aussi

son ouvrage a-t-il et6 condamne comme manquant de respect a

la legislation, qualification nouvelle et memorable qui n'empe-

chera pas ce livret irrespectueux de faire fortune et d'acquerir

blentot la plus grande et la plus juste reputation. II a deja et6

reimprime plusieurs fois. Dans une nouvelle edition que je viens

a I'instant de feuilleter, je vois que I'auteur a ajoute plusieurs

chapitres nouveaux et excellents. II a aussi soigne tout son ou-

vrage, et fait plusieurs changements heureux.

Je lis dans une note ajoutee au chapitre des banqueroutiers

un reproche qu'il se fait de les avoir trait^s avec trop de rigueur

dans les editions precedentes. «J'ai partout, dit-il, respecte la

religion, etl'onm'a accuse d'irreligion; j'ai partout d^fendu les

droits de la legislation, et Ton m'a accuse d' avoir manqu6 de

respect . k la legislation
;

j'ai eu le malheur en cet endroit

de blesser les droits de I'humanite, et personne ne m'a rien

reproche » Gonsolez-vous, monsieur Beccaria, c'est chez

nous comme chez vous; souITrezque les hommes se ressemblent.

Eh ! en quel lieu avez-vous vu prendre a coeur la cause du
genre humain ?

— II est decide que je monterai un de ces jours, dans la

chaire de la v6rite, et qu'apr^s avoir rassemble autour de moi le

plus de philosophes que je pourrai, je leur ferai a peu prfes le

sermon suivant

:

— « Nolite clamare ! De quoi vous plaignez-vous? Y a-t-il un

lieu de la terre oii Ton vous refuse les preuves de votre mission
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et les honneurs qui y sont attaches? N'6tes-vous pas assez hais,

assez calomni6s, assez persecutes? Que voulez-vousde plus? Vous

exigez des recompenses qui ne s'obtiennent sans peine que par

la mediocrite. Premier tort. Vous exigez une reconnaissance

que votre si^cle ne vous doit point. Second tort. Ave Maria.

Pi'emiire partie.

« C'est le droit de la m6diocrite d'etre protegee, pronee,

promue, accablee de recompenses ; c'est le droit du m^rite Emi-

nent d' exciter la jalousie et I'envie, de n'obtenir les distinctions

qui lui sont dues qu'a force de combats. NoUte clamare. De

quoi vous plaignez-vous?

(( Vous, Francois-Marie de Voltaire, n'avez-vous pas eprouve

de votre si6cle trente annees d'injustices et d'ingratitude ? N'a-

t-on pas all6gue sans cesse vos sottises, qui ne faisaient du mal

qu'a vous, pour diminuer le prix de vos ouvrages, qui instrui-

saient et formaient I'esprit et le gout des nations, en"6tendant

la gloire de la votre ? Pouvez-vous nous reprocher de vous avoir

agrege aux Quarante de I'Academie francaise , aprfes votre

OEdipe, apr6s votre Brutus, apr^s votre Alzire, apr^s votre

Henriade? Avez-vous une seule branche de laurler sur votre t^te

que vous n'ayez arrachee malgre nous? et cette tete n'6tait-elle

pas grise lorsqu'on vous a accorde la grace de vous nommer con-

frere de I'abbe Batteuxet de I'archidiacre Trublet?

« Vous, Denis Diderot, pouvez-vous nous reprocher qu'il y

ait plus d'une douzaine de personnes en France qui rende justice

a vos vertus et a votre genie? Et, sans I'auguste et genereuse

Catherine, n'aurait-on pasvu le philosophe oblige de vendre sa

bibliothfeque pour remplir les devoirs du pfere de famille ?

« Pour vous, monsieur Thomas, je conviens que vous etes en

droit de vous plaindre. Vous n'avez eu que des succ^s jusqu'a

present : cela est facheux ; et si vous commenciez a douter un peu

de votre mission, je n'en serais pas fort surpris. Mais un moment

de patience ! Que votre poeme de Pierre le Grand soit beau et

sublime, et je vous promets que vous n'aurez pas fait impu-

nement I'apoJogie de la philosophie.

« Si vous n'avez pas ete mieux persecute, genereux de-

fenseur de I'humanite, tendre et sensible Beccaria, prenez-

vous-en a un hasard unique et impossible a prevoir. Eh ! qui
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pouvait deviner qu'une princesse, subjugu6e par 1' esprit de

bigoterie qui dicte ses choix, mettrait k* la t6te du gouver-

nement de Milan un homme d'etat, un philosophe 6claire et in-

dulgent, un comte de Firmian ? Nolite clamare. De quoi vous

plaignez-vous ?

Seconde partie.

« Yous exigez une reconnaissance que votre sifecle ne vous

doit point. Eh ! qui a pu vous faire croire qu'un si^cle doive

quelque chose h. ses philosophes? Ce n'est pas pour lui que

vous travaillez. Si vos travaux sont veritablement utiles au

genre humain, ce n'est pas pendant votre vie ; 11 faut au moins

un sifecle revolu pour qu'une idee neuve, une v6rit6 utile se

loge dans les t^tes, y germe et y parvienne au degre de matu-

rity qui permette d'en esperer quelques fruits. Nolite clamare^

Attendez; et si, dans cent ou deux cents ans d'ici, vous n'avez pas

obtenu justice, si votre nom n'est pas inscrit dans la liste des

bienfaiteurs du genre humain, vous serez recevables a vous

plaindre. Mais qui vous a dit qu'attaquer les opinions recues,

heurter les pr^juges, offenser les sots, incommoder les fripons,

blesser la mediocrite, exciter I'envie par des talents, etait un

metier ou il y eut a gagner? Ou avez-vous vu que les hommes
quittaient leurs id^es, leurs principes, leurs prejug^s, leurs

absurdites en un instant? et en quel temps la verite ou I'erreur

sans la force a-t-elle fait ses proselytes subitement et sans diffi-

culte? La nature ne fait rien subitement. II faut que le grain

germe dans la terre ; il faut que les idees murissent dans les

tetes. 11 est dans I'homme d'aimer avec passion la nouveaut6

et de s'elever avec fureur contre elle. Puisque vous n'avez pu
semer pour nous, n'exigez pas de nous une reconnaissance que

vous n'etes en droit d'attendre que de nos neveux, lorsqu'ils

auront moissonne. En attendant le si^cle de Votre gloire, sachez-

nous gre de vous laisser marcher dans les rues sans vous jeter

des pierres, ou plutdt prenez-vous-en a ce fatal adoucissement

qui est arrive dans les moeurs, si nous ne vous jetons plus dans

les buchers avec vos livres. Ainsi soit-il. Nolite clamare. De
quoi vous plaignez-vous ? »

— II a paru une Lettre a un ami sur un icrit intitule Sur la

VI. 22



338 CORRESPONDANCE LITT.fiRAIRE.

Destruction des jisuites en France, par un auteur d6sinteress6.

Cette lettre est I'ouvrage de quelque janseniste de mauvaise

humeur *, qui dit de bon cceur Men des injures a M. d'Alembert,

et qui ne manquerait pas de le faire un peu griller s'il en etait

le maitre.

Moi aussi, je suis un peu de mauvaise humeur centre

M. d'Alembert, et sa brochure Sur la Destruction des jhuites n'a

certainement pas fait de bien a la philosophie et aux lettres. S'il

6tait vrai que les jesuites eussent ete victimes des progr^s de

la philosophie, il ne serait pas adroit k un philosophe de I'im-

primer, de le crier sur les toits, dans un moment ou la philoso-

phie est si decriee par les fripons, que tons les sots sont alar-

mes de bonne foi de son danger, et que toutes les begueules

devotes attendent en transe la fin du nionde ou quelque autre

petit accident de cette espece. Je remarque, depuis quelque

temps, qu'il n'arrive pas un malheur en France sans qu'on

I'attribue aux philosophes ; ils sont trop odieux a la cour pour

avoir a esperer un sort plus heureux que celui de vivre ignores

:

il faut done se tenir tranquille.

L'assertion de M. d'Alembert est non-seulement bien impru-

dente, mais elle est aussi de toute faussete. G'estbien a quelques

honimes de lettres paisibles et isol6s, etrangers a I'art de

manier les esprits et les affaires, sans intrigue, sans parti,

sans credit, qu'il appartenait de d^truire une societe puis-

sante et accreditee ! Ah ! quel conte 1 11 faudra encore un peu

de temps avant que la philosophie fasse quelque revolution sen-

sible en France. Le siecle des philosophes et le regno de la phi-

losophie sont deux epoques tr^s-differentes.

Pour tout dire, la brochure de la Destruction des jhuites

n'est pas ecrite avec assez de chaleur et d'agrement pour passer

par-dessus ces petits reproches. Quand on I'a lue, on n'en est pas

plus avance, on n'en sent pas le but, il n'en reste rien, pas

m^me une impression agreable. M. de Yoltaire, avec samani^re

brillante et philosophique, a bien gate la maniSre de tous

ces faiseurs-la.

\. Elle est de I'abbg Guidi (1765), in-12.
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CHANSON DE FERNEY POUR m"^ CLAIRON ^

Sdr I'air : Annette a I'dge de quinze am.

LA BERGilRE

Dans la grand'ville de Paris

On se lamente, on fait des cris;

Le plaisir n'est plus de saison;

La Com6die

N'est plus suivie

;

Plus de Clairon

!

LE BERGER.

Melpomfene et le tendre Amour
La conduisirent tour k tour;

En France elle donnait le ton.

Paris repete:

Que je regrette

Notre Clairon !

LA BERG^RE.

D6s qu'elle a paru parmi nous,

Les bergers sont devenus fous.

Tircis vient de quitter Fanchon

;

Si I'infidele

Trahit sa belle,

C'est pour Clairon.

LE BERGER.

Je suis h peine en mon printemps,

Et d6ji j'ai des sentiments.

LA BERGilRE.

Vous 6tes un petit fripon.

1. Cette chanson se trouve dans les pieces mSl^es de Voltaire, avec ce titre

:

Couplets (Tun jeune homme, chantes d Ferney le 11 auguste 1765, veille de Sainte

Claire, d Miie Clairon. La chanson est de Voltaire; le dernier couplet, le couplet

detache, est de Florian. Voir ses Memoires d'un jeune Espagnol.

M"* Clairon 6tait all^e k Geneve consulter Tronchin pour sa sant^. Elle s^journa

i Ferney, y joua la trag^die avec Voltaire, et d^ploya aux yeux du patriarche un
talent qu'il ne connaissait que par la renommee : car il n'avait pas vu cette actiice

dans I'apog^e de sa gloire. (T.)
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LE BERGER.

Sois bien discrete :

La faute est faite,

J'ai vu Glairon.

TOUS DEUX.

Clairon, daigne accepter nos fleurs

;

Tu vas en ternir les couleurs

;

Ton sort est de tout effacer.

La rose expire,

Mais ton empire

Ne pent passer.

Couplet delacM.

Nous sommes priv6s de Van Loo,

Nous avons vu passer Rameau,

Nous perdons Voltaire et Clairon :

Rien n'est funeste,

Car il nous reste

Monsieur Fr6ron.

15 aoAt 1765.

On donna hier, sur le theatre de la Gomedie-Francaise , la

premiere representation de Pharamond, tragedie nouvelle. II y
a en France un droit d'aides qu'on appelle le trop bu et qu'on

exige, dans les villages, du pauvrepSre de famille,qui,la pluparL

du temps, n'a pas de quoi boire assez. Je savais bien qu'un

droit a pen prfes semblable serait impose a I'auteur de la pre-

miere tragedie nationale, et que Ton compterait tous les applau-

dissements que M. de Belloy avail re^us de trop, en deduction

de ceux que son successeur voudrait exiger de la reconnaissance

du public pour les eloges donnes a la nation. En effet, I'auteur

de Pharamond a eu beau louer les Fran^ais de tout son cceur,

prophetiser I'amour inalterable de ce peuple pour ses rois, le

parterre est reste de pierre, et les vers nationaux de I'auteur

de Pharamond, quelquefois plus fran^ais et plus elegants que

ceux de M. de Belloy, ont 6te recus avec un froid capable de

glacer le poete le plus intrepide. Gelui de Pharamond a pris,

comme vous voyez, les choses d'un peu haut. Si le projet de

mettre I'histoire de France en tragedie subsiste, et que nos poetes
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s'assujettissent a I'ordre chronologique, nous aurons incessam-

ment un Merovie et un Clovis ; mais il nous faudra du temps

pour voir un Henri IV. Ce qu'il y a de commode dans le sujet

de Pharamond^ c'est que le poete pent le trailer et I'arranger

k sa fantaisie, sans craindre les contradicteurs : car, comme il

n'est pas encore bien sur qu'il y ait eu un roi Pharamond, ou

qu'on ignore du moins tons les evenements de son r^gne, per-

sonne n'est en droit de lui disputer ceux" qu'il fait servir au

noeud de sa pi6ce. L'auteur de la trag^die nouvelle a profite de

cet avantage, en nous presentant sous un nom antique un sujet

de son invention.

Dans cette trag^die, Pharamond est vieux et casse.Sa gloire,

la m6rnoire de ses exploits, sa consideration parmi les Francais

vainqueurs des Gaulois, tout est pr6t de s'eclipser. La nation,

ennuyee du gouvernement d'un vieillard, est entretenue dans

cette disposition par Glodion le Chevelu, fils de Pharamond,

trfes-impatient de succeder a son pere. Ge Glodion est fils du

second lit et d'une mechante femme. Gette mfere ambitieuse,

pour assurer a son fils le trone de son p^re, avait conspire la

perte de Merovee, fils d'un premier lit de Pharamond, et par

consequent frere aine de Glodion. Merovee, des son enfance,

fut condamne a perir; mais un fiddle sujet de Pharamond,

appele Phan^s, eut pitiede lui, le sauva des pieges d'une cruelle

maratre, et I'eleva loin de la cour de Pharamond. Ce jeune

prince s'illustra bientot dans le metier des armes ; et, par ses

exploits et ses services rendus a I'l^tat, il se fraya le chemin aux

premieres dignit^s, et devint general de Pharamond, sous le

nom de Yalamir. II y avait a la cour de Pharamond une princesse

appel^e Ildegone, que Glodion recherchait plutot par politique

que par gout, parce que sa main lui donnait des droits incon-

testables sur quelques provinces voisines des I^tats de son pere;

mais la vertueuse et belle Ildegone aimait Yalamir, dont les

vertus I'avaient touchee depuis longtemps, et dont elle n'igno-

rait pas les droits et la naissance. Si cette tragedie etait le

coup d'essai d'un jeune homme de dix-huit ans, on pourrait

dire que ce n'est pas un ouvrage sans merite, suppose qu'il y en

ait dans une pi^ce de theatre ou tout, jusqu'aux d6fauts et aux

beautes, est d'une honnSte m6diocrit6. Les vers de l'auteur de

Pharamond sont du moins plus francais que ceux du Sidge de
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Calais
J
quoique j'abhorre en g6n6ral cette manifere d'6crire la

tragedie d'un style emphatique et plein de circonloculions. On a

attribue la tragedie de Pharamond a M. de La Harpe ' ; mais

je crois que ce jeune poete est capable de faire mieux que cela.

M. de Voltaire, chez qui il vient de passer quelques mois, pre-

tend cependant que cest un four qui chauffe toujours et ne cuit

jamais. M. Colardeau a aussi ete soupconne, mais M. Colardeau

est tres-sup6rieur a I'auteur de Pharamond. M. Thomas, qu'on

a encore nomme, s'en defend comme de meurtre. Ainsi, lapifece

reste aujourd'hui k M. le marquis de Ximenfes, auteur de quel-

ques tragedies malheureuses ^ et leplus grand nombre se reunit

a I'attribuer a M. de Ghabanon, de I'Academie des inscriptions

et belles-lettres, auteur infortune d'une certaine I^ponine ^,

tant pronee avant la representation, et qui eut au theatre un

sort tout semblable a celui de Pharamond. (),\xq\ que soit le p^re

de ce pauvre Pharamond, il doit s'armer de philosophie et de

resignation pour se consoler des rigueurs du public.

— L'Academie fran^aise avait propose VEloge de RenS Des-

cartes pour le prix d'eloquence qu'elle devait distribuer cette

annee. Entre quinze discours qui ont concouru, elle s'est arretee

a deux qui lui ont paru d'un merite egal, quoique le sujet n'y soit

pas traits de la meme maniere. Elle a done decide que le prix serait

partage en deux, qu'au lieu d'une medaille de six cents livres

on en frapperait deux de trois cents chacune, et qu'on couron-

nerait les deux auteurs a la fois. L'un de ces deux auteurs est

M. Thomas, qui est depuis plusieurs ann6es en possession de

remporter les couronnes academiques ; I'autre est M. Gaillard,

de I'Academie des inscriptions et belles-lettres. Les deux dis-

cours paraitront le 25 de ce mois, jour de la fete du roi et de

la stance publique de I'Academie ; et nous verrons si le public

confirmera le jugement de messieurs les Quarante.

— M. Boucher, un des plus anciens maitres de I'Academie

royale de peinture, vient d'etre nomme premier peintre du roi, a

la place de feu Carle Van Loo. La veuve de celui-ci conserve son

logement au Louvre, avec une pension de deux mille quatre

\. II en est effectivement rauteur, comme Grimm le dit dans le mois sui-

vant. (T.)

2. Epicharis et Amalazonte.

3. Voir tome V, p. 193.
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cents livres et d'autres agrements. Michel Van Loo, neveu de

Carle, et un de nos meilleurs peintres de portraits, aura la

direction et tiendra la pension de I'l^cole des 6l6ves pension-

naires du roi. Par le m6me arrangement, on donne a M. Pierre,

premier peintre de M. le due d'Orleans, la direction des pein-

tures pour les Gobelins, dont M. Boucher etait charge.

— L'Academie royale des sciences, k qui la cour, apres deux

mois d'incertitudes, a permis de nommer k la pension de feu

M. Clairaut, vient de la donner k M. d'Alembert, qui est par-

faitement r6tabli de sa maladie.

— M. le marquis deVillette est fiis d'un ancien tr^sorier de

I'extraordinaire des guerres, decede depuis quelques mois. Sa

m6re avait de I'esprit et de la beaute, et etait une femme fort a

la mode; elle est morte depuis plusieurs ann6es. On dit que

M. de Villette a aussi de I'esprit; mais jusqu'a present il n'a

ete connu du public que par quelques scenes ou la platitude et

r^tourderie se disputaient le pas. On pent 6tre etourdi k

vingt ans; mais il ne faut jamais etre plat. II y a un an qu'il

remplit tout Paris d'un duel ou il devait avoir tu6 un ancien

lieutenant-colonel, apr6s 1'avoir outrage dans une promenade

publique, de la mani^re la plus indecente et la plus punissable.

C'6tait pour mettre sa bravoure hors de doute qu'il avait ima-

gine de faire courir ce bruit. Les campagnes en Hesse lui

avaient offert des occasions plus simples de se [laver de tout

soupcon de poltronnerie. Quoi qu'il en soit, ce pretendu duel

fit tant de scandale, TofTense qui devait I'avoir occasionne etait

si contraire aux moeurs, que le ministere public informa contre

le fait ; et lorsqu'on en vint aux eclaircissements, il se trouva

qu'il n'y avait nul fondement ni a I'offense ni au combat. Cette

platitude fit enfermer M. de Villette pendant six mois dans la

citadelle de Strasbourg. Au sortir de sa prison, il se rendit au-

pr6s de M. de Voltaire, a Ferney, d'ou la mort de son pere

I'avait fait revenir a Pai'is. On dit que M. de Voltaire se sent

beaucoup de faible pour M. de Villette, et il ne faut desesperer

de la conversion de personne
; je voudrais cependant trouver

parmi notre jeunesse d'autres proselytes de la philosophie que

M. le due de Pecquigny, M. le comte de Lauraguaiset ce M. de

Villette, marquis de fraiche date.

— La souscription pour I'estampe de la famille Galas, au
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profit des infortunes qui ont survecu h leur d6sastre, a ete ac-

cueillie du public avec la chaleur et TinterSt dont riiumanite

et la compassion la plus juste lui faisaient une loi; mais le sort

qu'elle vient d'eprouver a Paris paraltra incroyable, m6nie k

ceux qui connaissent le mieux les fureurs du fanatisme. A peine

ce projet de souscription, muni du sceau et de T approbation de

la police, favoris6 par les noms les plus illustres de la France,

etait-il devenu public, que quelques conseillers au Parlement en

ont 6te choques, et qu'on a exige du lieutenant de police de

faire suspendre la souscription. Un des premiers magistrats du

royaume a motive la necessity de cette suspension par les trois

raisons suivantes : 1° parce que M. de Voltaire * paraissait 6tre

le premier instigateur de cette souscription ; 2° parce que I'es-

tampe est un monument injurieux au parlement de Toulouse;

30 parce que ce serait faire du bien k des protestants. II ne faut

se permettre aucun commentaire sur ces trois raisons ; car il est

6vident que ces messieurs veulent se conserver le droit de

rouer les innocents ; mais il n'est pas moins incomprehensible

qu'on ose emp6cher la nation de suivre I'exemple de bonte que

son roi lui a donne, et que, pour eviter un degout a sept ou

huit officiers coupables d'un parlement, on ose priver d'un se-

cours necessaire des innocents qui ont 6te si cruellement outra-

ges, auxquels le roi a fait rendre justice par un jugement sou-

verain rendu par pr6s de cent juges, aprfes I'examen le plus

rigoureux, et que Sa Majeste a enfin juges dignes de ses bien-

faits. On n'a pu mettre aucune forme ni judiciaire ni extraju-

diciaire a cette defense : car sous quel pretexte empecher la

publication d'une estampe pour laquelle le roi a donne un pri-

vilege a M""* Galas, qui defend k tous ses sujets de la troubler

dans le d6bit qu'elle jugera a propos d'en faire ? G'est done une

violence arbitraite, et qui ne pent fetre justifiee par aucune loi;

et c'est la magistrature qui se Test permise en cette occasion !

Si c'est la I'esprit public des pferes de la patrie, qu'il doit pa-

raltre fatal et deplorable I On dit cependant qu'on trouvera des

moyens pour faire lever cette suspension ; mais ceux qui n'ont

pas eu assez de pudeur pour ne point ordonner une injustice

i. Voltaire avait seulement souscrit pour douzo exemplaires, comme on le voit

dans sa Correspondence, lettre i Damilaville, du 29 avril 1765. (T.)
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aussi atroce sauront bien la faire continuer. Elle manquait aux

outrages que cette famille infortunee a eprouv6s. Le parlement

de Toulouse a toujours continue de lui faire tout le mal qui

dependait de lui. Aprfes le jugement souverain, il a ordonne

une revision du proems du malheureux p6re de famille assassin^.

Toutes les formes ayant ete viol6es dans ce proems, le nouveau

rapporteur a conclu, d'aprfes la revision, qu'il n'y a eu lieu de

rouer Jean Galas. Sur quoi le parlement, au lieu de s'amender,

a statue qu'une cour souveraine n'etait pas obligee de rendre

compte des motifs de ses arrets, et, en consequence de ce prin-

cipe, il n'a pas voulu reconnaitre le jugement souverain : les

ecrous ne sont pas biffes, et il ne s'est encore trouve aucun

homme de loi, aucun huissier qui ait voulu signifier le juge-

ment souverain a Toulouse.

II faut faire diversion aux reflexions affligeantes qui resul-

tent de tousces faits par un fait dont j'ai eu le bonheur d'etre

temoin. La veille du jour que la suspension de la souscription

a ete ordonnee, Andre Souhart, maitre macon, arriva chez le

notaire. « Est-ce ici, dit-il, qu'on souscrit pour Galas? Je vou-

drais avoir quarante mille livres de rente, pour les partager avec

cette "femme malheureuse ; mais je n'ai que mon travail et sept

enfants a nourrir; donnez-moi une souscription : voila mon
ecu... » maitre Souhart! Je n'oublier^i jamais ce discours

sublime, ni Fair dont vous I'avez prononce, et je n'y penserai

jamais sans sentir les larmes couler de mes yeux.

— Un observateur attentif ne manquera pas de remarquer

cette Requfite que les benedictins de I'abbaye de Saint-Ger-

main-des-Pres ont presentee au roi pour 6tre affranchis de leur

rfegle et pour quitter I'habit monastique ^ G'est, apr^s I'expul-

sion des jesuites, I'evenement le plus extraordinaire qui soit ar-

1. On lit dans les Memoires secrets, 13 juillet 1765 : « La Requite des Bene-

dictins n'a point eu le succes qu'ils s'en promettaient. On n'a vu dans cet ouvrage

qu'un desir efrr6n6 de secouer le joug, et sans un examen bien refl(5chi. M. de

Saint-Florentin en a tSmoign^ le m^contentement du roi aux superieurs dans

une lettre qui se voit imprim^eJi la suite de celle deces m6mes superieurs, qui en

font part h toutes les communaut^s. Dom Pernetti, dom Lemaire, qui avaient la plus

grande part k cet ouvrage trSs-bien fait, sont exiles. » — On remarquait aussi

parmi les signataires Poirlei", mort sous-bibliothecaire de I'Arsenal et membre de

rinstitut, le 14 pluvidse an XI (3 f^vrier 1803), dans sa soixante-dix-neuvi^me

annce. (B.)
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riv6 depuis quelques ann^es. Nous avons des philosophes qui

aiment k attribuer tous ces 6v6nements aux progrfes de la raison

en France, et je voudrais, pour leur satisfaclion et pour la

mienne, en 6tre aussi convaincu qu'eux; mais quand on voit

avec quelle difficulte la lumifere pen6tre les masses, on deses-

p6re de les jamais voir bien eclairees, et Ton cherche d'autres

causes aux 6v6nements qui ne sont pas dans le cours ordinaire.

C'est que les opinions, les prejuges et -les moeurs qui en resul-

tent ont leurs periodes comme tout ce qui existe dans la nature,

et qu'il vient un point de maturite oii il faut qu'ils tombent, et

dans les esprits un moment de satiety et de lassitude qui con-

duit a en changer, et qui est precede par une inquietude sourde

qui porte les hommes a une revolution quelconque dans leurs

opinions; mais je doute que cette revolution, qui s'annonce et

qui se prepare, soit jamais I'ouvrage de la raison. Elle est le

patrimoine de quelques sages; la multitude ne la connaitra ja-

mais. On pretend que cette Requite avait et6 concertee avec un

prelat qui tient une place distinguee a la cour; mais elle n'en

a pas moins ete malheureuse. Les religieux qui y ont eu part ont

tous et6 punis, et les chefs de la congregation de Saint-Maur

ont pr6sente de leur cote une Requite au roi qui desavoue celle

des moines de Saint-Germain-des-Pr6s. Les ben6dictins du con-

vent des Blancs-Manteaux de Paris ont imprime une reclamation

particulifere. Ces derniers sont des jansenistes outres; leur Re-

quete est un chef-d'oeuvre de platitudes soutenues par une

foule d'autres platitudes tirees de la legende, et qu'on rougit

de voir reimprimer en 1765. La Requete du superieur general

et des chefs de la congregation est faite avec plus d'esprit. Si

elle ne vous persuade pas, c'est qu'il est des causes qui ne peu-

vent 6tre d^fendues au tribunal de la raison, et celle du mona-
chisme est bien de ce nombre. Une des plus fortes sottises a

laquelle les hommes soient enclins, c'est de contractor de bonne

heure des engagements irrevocables, eux qui ont bien de la

peine a 6tre du m^me avis pendant trois jours de suite sur

quoi que ce soit, et a qui tout engagement devient odieux aus-

sitot qu'il cesse d'etre libre. Ce n'est la qu'un des moindres

torts des voeux monastiques envers la societe. Si le gouverne-

ment avait juge ci propos de donner son agrement k la Requete

des moines de Saint-Germain-des-Pr6s, je crois que, Dieu me
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pardonne, clans vingt ans cl'ici il n'y aurait plus eu un nioine

en France. Ce danger elTroyable et imminent a reveille toutes

les arnes devotes; elles ont, par leurs pri^res, detourne I'orage,

et, Dieu merci, nous ne serons pas prives du bonheur de voir

nos villes remplies de convents et de monastferes, et nos cam-

pagnes, de biens usurpes par les faineants a capuchons. Com-

ment d'ailleurs une sottise qui existe depuis douze cents ans,

comme la r^gle des benedictins, ne cesserait-elle pas d'en ^tre

une? On sait qu'antique et sage sont synonymes, et que les

hommes n'onl ete anciennement ni hypocrites, ni sots, ni fri-

pons, ni imposteurs.

— La Requete presentee au roi par les benedictins de I'ab-

baye de Saint-Germain-des-Pr^s a donne lieu a des parodies et

a des plaisanteries monacales. II a paru, par exemple, une Re-

quete des hauls et puissants seigneurs les Mousquetaires noirs ii

notre Saint-Pdre le pape CUment XIII ^. Dans cette Requete, les

Mousquetaires noirs s'adressent au pape pour faire la parodie

des moines qui se sont adresses au roi; mais I'auteur oublie

que rfitat nourrit les moines, et que le pape ne donne pas la

solde aux Mousquetaires. Quoi qu'il en soit, les Mousquetaires

demandent aussi a changer d'habits, a 6tre du moins defaits de

leurs soubrevestes, k etre exempts de revues et de services mi-

litaires, a faire maigre, puisque les moines demandent a faire

gras, etc. Les Mousquetaires gris, a I'exemple des Blancs-Man-

teaux, opposent une Gontre-Requ6te a cette Requete des noirs,

et tout cela est d'un gout et d'une platitude tr6s-convenables a

un bel esprit de cloitre.

— M. Masson, tresorier de France, vient de publier une

traduction en prose de la Pharsale de Lucain, 2 volumes in-12.

II a gagne de vitesse M. Marmontel, qui se proposait de publier

I'hiver prochain une traduction de ce poete, a laquelle il tra-

vaille depuis longtemps. Je ne sais si le travail de M. Masson,

jusqu'^ cejour inconnu dans les lettres, I'empScherade publier

le sien '
; mais ces messieurs auront beau faire, ils ne reussiront

jamais a faire une reputation a leur poete. On ne prend pas

1

.

II parut aussi une Requite des Capucins pour se faire raser, et de leur barbe

faire des perruques aux Benedictins. — Requite des perruquiers, etc.

2. Marmontel n'cii publia pas moins sa traduction, comme on le verra au

mois de raai 1766 de cette Correspondance. (T.)
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m6me la peine de leur prouver que Lucain est un mauvais poete,

malgre toutes les beautes qu'ils en rapportent, et sur lesquelles

ils s'extasient, et dont quelques-unes sontr6elles; je dis qu'on

ne tachera pas de les convertir, parce qu'il est des choses qu'il

est trop tard de discuter, et des proc6s qui sont juges peremp-
toirement. Un critique qui peut comparer Lucain k Yirgile est

un homme de bois echapp6 de la boutique d'un tourneur en

bois; il peut 6tre poli et artistement fait, et a force de ressorts

contrefaire rhomme de gout, mais il ne changera jamais sa car-

casse de bois en un corps de chair et de sang. La maladie ordi-

naire de ces critiques de bois est de prendre le boursoufle et le

gigantesque pour de la poesie et de I'elevation. lis s'etayent de

la passion du grand Gorneille pour Lucain; mais Pierre Gor-

neille avait le gout assez faux et assez espagnol pour tomber

dans cette m6prise. M. de La Harpe, qui ne sera pas vraisem-

blablement un grand Gorneille, a ecrit dans ses Melanges, pu-

blies I'hiver dernier, quelques pages sur Lucain, auxquelles je

defie M. Marmontel et tous les partisans de ce poete de r6-

pondre avec quelque solidity.

— J'apprends que I'auteur du Matelot politique s'appelle

M. de Ghateauveron, et Ton assure qu'il vient de mourir en

Hollande. II avait et6 officier dans ce regiment des volontaires de

Dunkerque, presque aussitot reforme que cree. Quoiqu'il ait a

peu pres les memes principes que M. Faure, il s'en faut bien

que ses vues aient autant de justesse et de nettete ; M. de Gha-

teauveron n'est qu'un bavard en comparaison de M. Faure.

— On a donn6 ^ sur le theatre de la Gomedie-Italienne un

op6ra-comique intitule la Reconciliation villageoise^ en un acte,

qui a eu quelques representations. Gette piece, dont la premiere

idee appartient a M. de La Ribardifere, a ete mise au theatre par

M. Poinsinet, et en musique par M. Tarade. Reste a savoir si

M. de La Ribardiere trouvera bon que M. Poinsinet lui prenne

ses pieces, et les mette au theatre sans sa permission. Quanta

M. Tarade, a la bonne heure, qu'il reste accouple avec M. Poin-

sinet, ils sont aussi plats I'un que I'autre, et ils tomberont

ensemble sans qu'on ait rien a regretter. Ge Poinsinet est d'un

mauvais qu'on sent mieux qu'on ne peut le dire. II y a dans ses

1. Le 15 juillet 1765.
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pieces I'absence du bon, un vide, un ennui qui vous assomme.

Mettez M. Poinsinet, M. de La Ribardi^re, M. Tarade ensemble

dans un mortier, pilez-les pendant trois mois de suite, et, si

vous en tirez autre chose qu'un caput mortumn, je me feral

piler avec eux,

— M. i'abbe Laugier, qui a eu le bon esprit de quitter les

jesuites avant leur catastrophe en France, a donne, il y a plus

de douze ans, un Essai sur Varchitecture qui eut beaucoup de

succ^s. II elait alors encore jesuite. II a trouv6 depuis le moyen

de se faire relever de ses voeux et d'entrer dans I'ordre de

Cluny, c'est-k-dire d'etre en petit-collet sur le pav6 de Paris.

II a fait une Histoire de la R^piiblique de Venise qu'il continue

encore, mais qui n'a pas fait la moindre sensation en ce pays-ci.

II vient de publier des Observations sur Varchitecture^ volume

in-12 de plus de trois cents pages. J'ai oui dire qu'un certain

architecte, nomme M. Silvy, revendiquait dans les papiers

publics une partie ou la totality de cet ouvrage. Peu m'impor-

tent le fond et Tissue de ce proces ; il me sufTit de savoir que

les principes de I'auteur, quel qu'il soit, sont bons, que ses

vues sont justes, ses critiques en general fondees, et son ouvrage

instructif. Pour en tirer tout le fruit, il faut bien connaitre le

peu de monuments d'architecture que nous avons a Paris, parce

que I'auteur les cite k tout moment, soit pour louer, soit pour

reprendre des defauts.

M. I'abbe Laugier a conserve un grand faible pour 1' archi-

tecture gothique ; et il faut convenir que, si sa hardiesse et sa

Ieg6ret6 pouvaient se combiner avec le bon gout et la beaute

de I'architecture grecque, ce serait un grand pas de fait, car

ce qui est hardi et leger sera toujours agreable aux yeux pourvu

que I'idee de solidite n'en soit pas offensee. Ce qu'il y a de

facheux, c'est que la hardiesse et la I6g6rete de I'architecture

gothique me paraissent inseparables de son mauvais gout.

M. I'abbe Laugier voudrait conserver I'architecture gothique

dans I'int^rieur de nos eglises, et il donne, page 117 de son

livre, I'idee d'une ^glise decoree interieurement en mani6re

gothique, mais d'un gout epure. Je ne deciderai pas de I'effet

de son ^dific^ sur sa description
; j'observerai seulement que le

principefondamental de cette architecture est faux et de mauvais

gout. L'architecture ne doit pas se proposer d'imiter la nature
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comme les autres arts. Dans nos 6glises gothiques on a voulu

imiter ces grands berceaux que deux rang^es d'arbres de haute

futaie forment dans les forfits. Or cette vue est d'un faux et

mauvais gout, quoiqu'elie paraisse plus sens^e k M. I'abb^

Laugier que nos ordonnances k colonnes surmont^es d'un enta-

blement ; car, en architecture, il ne s'agit pas d'imiter des

formes animees ou inanimees, mais il est question de pourvoir

k la surete, a la dur6e, a la commodity, au but et aux conve-

nances de Tedifice, de la manifere la meilleure et la plus agrea-

ble. Ainsi c'est la cabane rustique qui est le veritable module

primitif de cet art, et que les ordres d'architecture doivent

imiter ; cette cabane, c'est un entablement pose sur des troncs

d'arbres qui sont devenus ensuite^des colonnes. De tousles arts,

celui de I'architecture me parait le moins avanc6. Nous autres

barbares civilises n'y avons pas fait un pas ; I'invention est de

to us les dons du ciel le plus rare.

— M. Bergier, frere de ce cure de Franche-Gomt6 qui

combat depuis quelque temps avec tant de courage I'incredulite

de M. de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau et consorts, vient

de traduire de 1'anglais un ouvrage intitul6 Recherches sur les

heautes de la peinture et sur le merite des plus ctUhres peintres

anciens et modernes, par M. Daniel Webb. Yous avez vu dans

ces feuilles un extrait de cet ouvrage fait par M. Diderot ^ II

est plein de finesse, de gout, d'observations delicates et de vues

deli6es. II a fait peu de sensation a Paris parce que la traduc-

tion est faible et indecise, malheur auquel tous les ecrivains

d'un gout d61icat sont exposes. M. Webb me parait eleve dans

I'ecole d'Athfenes et de Rome et nourri des meilleurs ouvrages

de I'antiquite dont M. Bergier ne traduit guere plus heureuse-

ment les passages que le texte de son auteur ; mais laissons \k

M. Bergier, et parlous de M. Webb. 11 a une grande idee de la

peinture des anciens. II ne se fait nulle difficulte de lui accorder

tous les avantages de la notre avec un degre Eminent de gout

et de g6nie, et il prouve tout cela assez bien. J'observe seule-

ment que I'argument sur la sup6riorite de leur coloris, tire du

poids des temoignages des auteurs, n'est pas aussi concluant

qu'il le parait d'abord. Les arts peuvent en general faire des

U Voir tome V, p. 200.
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progrSs dans un pays, etre pousses m6me h un haut degre de

perfection ; mais ces succ6s n'influent pas toujours egalement

sur tons les arts, et il se pent que tel art reste dans I'enfance,

tandis que les autres font beaucoup de progres. Tons ceux qui

se connaissent en musique sont d'accord qu'il n'y a ni g^nie,

ni gout, ni style, ni veritable science, ni ame, ni expression

dans la musique fran^aise. Cependant, si dans deux mille ans

on s'avise de s'en rapporter sur la musique aux monuments qui

resteront de I'^tat des arts et des lettres en France, et surtout

aux articles que I'immortel M. de La Garde insure tons les mois

sur Topera dans le Mercure de France^ articles remplis de dis-

tinctions savantes et precises et d'analyses d'effets qui semble-

raient ne pouvoir resulter que de la plus haute perfection, et

qui paraissent si d6cisives k M. Webb, on se formera certaine-

ment une idee sublime de cette musique si miserable et si

ennuyeuse. Pour moi, les meilleurs garants de la perfection de

la peinture des anciens, ce sont, non les temoignages de leurs

auteurs, mais les chefs-d'oeuvre qui nous sont restes de leurs

statuaires.

SEPTEMBRE

\" septembre 1765.

Une partie du public s'est moquee, I'autre s'estindignee, du
partage du prix d'eloquence que I'Academie francaise a fait

entre M. Thomas et M. Gaillard. On a lu a la stance publique

des extraits des deux discours couronnes, faits par les auteurs

eux-m6mes, parce que le temps n'aurait pas permis de lire ces

discours en entier. Le sort a sagement decide que le discours

de M. Gaillard serait lu le premier. Le public I'a ecoute sans

donner aucune marque d'approbation ; il a ensuite applaudi

avec transport presque tous les morceaux du discours de

M. Thomas; et lorsque, aprfes cette lecture, le secretaire de

I'Academie a appele les auteurs pour leur donner k chacun sa
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medaille, le public a pris la liberty de huei* messieurs les Qua-

rante chez eux, publiquement, d'avoir porl6 un jugement si

singulier et si inique. II est bon que justice prompte et s6v6re

se fasse quelquefois. Ce pauvre iM. Gaillard est bien heureux

que son discours ait ete lu le premier ; si le sort en avait

ordonne autrement, jamais on ne I'aurait ecoute aprfes celui de

M. Thomas, et il aurait a coup sur re^u un affront public.

J'aime a remarquer, pour la satisfaction de I'honnStete et pour

I'encouragement de la justice, combien la cabale et la passion

sont quelquefois maladroites. En voulant servir ici M. Gaillard,

elles lui ont fait un tort reel et sensible. Si I'Academie se fut

contentee |de lui donner un accessit, tout le monde aurait juge

son discours avec indulgence; en voulant le mettre au niveau

de I'ouvrage d'un homme plein de nerf et d' elevation, on I'a

reellement deprime, parce qu'on a oblige tout le monde de

comparer les prouesses d'un ecolier avec le talent d'un maitre,

et de remettre chacun a sa place.

Ce jugement de I'Academie est en effet incomprehensible.

h'JSloge de Descartes est certainement le chef-d'cEuvre de

M. Thomas, et cet auteur, tant de fois couronne par I'Academie,

n'avait jamais si bien merite sa couronne. Si I'Academie, en

couronnant V^loge du due de Sully, il y a deux ans, eut par-

tage le prix entre M. Thomas et M"" Mazarelli', elle n'aurait

pas fait une chose aussi injuste et aussi absurde qu'en lui

associant cette fois-ci M. Gaillard. Le discours de ce dernier

est une des plus tristes welcheries qu'on puisse lire, une veri-

table amplification de rhetorique. Apres avoir partage son

Descartes en deux, savoir, en homme p.rive et en philosophe

(belle distinction !), I'orateur parle de tout, excepte de Descartes,

dans ses deux parties. Gelle ou il a voulu nous montrer le

philosophe est si maigre qu'elle fait pitie. On ne soupconnera

jamais M. Gaillard d'etre trop imbu des erreurs de Descartes,

ni d'avoir trop 6tudie sa philosophic. On ne lui reprochera pas

non plus de 1' avoir trop exalte, car M. Gaillard n'est Eloquent

que lorsqu'il pent quitter son philosophe et se jeter hors de

son sujet; c'est qu'apparemment le sujet ne lui a pas paru

assez riche. Gependant il s'echauffe une fois jusqu'a 6voquer

1. Voir tome V, p. 389 et suivantes.
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I'ombre heareuse de Descartes pour se faire reprocher par elle

d'avoir balance s'il dirait partout la verite. « Tu oses vanter,

lui dit Tombre, un homme simple et vrai, et tu n'oses 6tre

simple et vrai comme lui! » II me semblait, en arrivant a ce

passage, voir I'ongle d'un lion au bout de la patte d'un matou,

et je ne fus pas longtemps a connaltre le lion a qui cet ongle

avait ete enleve. Tout ce morceau est imite d'apr^s Bossuet,

dans son oraison funfebre du cel^bre due de Montausier*, dont

le caractere, a ce qu'on pretend, a fourni k Moliere I'idee de

son Misanthrope; mais quelle difference entre le lion et le

matou ! II faut lire les deux morceaux : I'un est sublime, I'autre

est pauvre et presque risible. Le grand reproche que Descartes

se fait, c'est d'avoir vecu en Hollande, et d'etre mort en Su6de.

II assure bien tendrement sa patrie qu'il ne cessa jamais de

I'aimer. C'est bien la peine d'evoquer I'ombre de Descartes pour

lui faire dire trois ou quatre pages de pauvretes! Mais c'est

trop s'arreter a M. Gaillard. II n'a dans le fond aucun reproche

a se faire, chacun fait comme il pent; il est meme digne de

pitie d'etre la victime de I'honneur que I'Acad^mie lui a fait si

mal a propos et si indiscrfetement.

M. Thomas doit a son concurrent un succes plus ^clatant

que s'il avait ete couronne seul. Ce succes a ete prodigieux, et

I'imprimeur de I'Academie n'a pu fournir assez d'exemplaires

dans les premiers jours. On a reproche a M. Thomas d'etre

toujours dans les nues, et, a force d' elevation, de devenir

ennuyeux et uniforme. Ce defaut ne m'a point frappe. Son dis-

cours est bien un peu fastueux, c'est sa mani^re ; il y a sans

doute encore trop de feuilles, mais sous ces feuilles j'apercois

un arbre de la plus belle venue, dont les rameaux, pleins de

seve et de vigueur, poussent et s'el^vent vers le ciel. Cet

arbre s'effeuillera un jour, et alors il sera un des plus beaux de

la contree. Le chemin que M. Thomas a fait de chacun de ses

discours au suivant me garantit I'accomplissement de cette

prediction. II y a un interval le immense entre V£loge du ma-
r^chal de Saxe et celui de Descartes; il y a encore beaucoup de

1. II n'y a qu'une petite observation ^ faire, c'est que I'Oraison funSbre du

due de Montausier n'est point de Bossuet, mais de Flechiei-, comme tout le monde

sait. Que devieut i present cet ongle d'un lion au bout de la patte d'un matou? (B.)

VI. 23
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mauvaises phrases dans celui du due de Sully, couronne il y a

deux ans ; il ne reste presque point de vestiges de ce mauvais

goiit dans XEloge de Descartes. Ce qui int6resse et previent en

faveur de ce discours, c'est qu'on voit dans I'orateur une pro-

fonde honn6tet6, une ame pleine d'elt^vation et fortement

touch^e du sort de la philosophie et de la cause du genre

humain : cause que les plus sages regardent comme d6sesperee,

niais pour laquelle aucune ame v6ritablement honnete ne peut

se r^duire a I'indifference. On pretend que M. Thomas a montre

trop d'orgueil ;
qu'il parait avoir fait son discours plutot pour

etaler ses connaissances et ses sentiments que pour faire I'eloge

de son philosophe; mais il etait de son sujet d'expos er les

principes du cart6sianisme, ainsi que de faire le tableau des

progr^s des connaissances humaines depuis le renouvellement

des lettres jusqu'a nos jours, et je ne vois pas que ce soit un

grand mal d'etre assez bien instruit de tous les- grands objets

que ce tableau renferme. pour donner une idee de chacun en

peu de lignes, avec nettete et precision. On ne reprochera pas

a M. Gaillard de tomber dans ce defaut-la. Quant a I'orgueil,

qu'il est aise de pardonner celui qui ne porte qua des senti-

ments courageux et honnetes, et qu'il faut cherir encore, lors

meme qu'ils sont un peu outres ! cet orgueil a inspire a

M. Thomas le noble et gen^reux dessein de faire, avec franchise

et avec fiert6, I'apologie de la philosophie dans un moment ou

elle est plus que jamais haie et calomniee. C'est ce but honnete

de I'orateur qui contribue singulierement a I'inter^t que son

ouvrage inspire.

Un de nos philosophesS persecute plus qu'aucun autre,

mais dont I'Academie ordonnera sans doute I'eloge dans quel-

ques centaines d'annees d'ici, en reparation des injustices de

son sifecle, ce philosophe, consult^ sur V^loge de Descartes,

dit a I'auteur : a l^coutez : un jour Descartes dit a I'^tre

6ternel : Donne-moi de la matifere et du mouvement, et je

creerai aussi un monde. Et I'fiternel lui donna de la.raatifere

et du mouvement, et dit : Voyons comment I'atome s'y prendra

pour cr6er un monde. Et Descartes ordonna a la matiere de se

mouvoir circulairement, et aux parties de se soumettre aux lois

1. Diderot.
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des corps mus en rond ; et I'J^ternel etonne dit : G'est comme

moi; et il applaudit au philosophe en souriant; mais lorsqu'il

le vit, se livrant h son imagination, substituer ses chim6res

aux propri6t6s des corps et aux lois eternelles, et se perdre

dans ses tourbillons, I'Eternel detourna ses yeux et rentra dans

son repos. » M. Thomas n'p, employe qu'iine partie de ce

tableau. II fallait I'employer tout entier, parce qu'il montre a la

fois le genie de Descartes et ses 6garements.

Le seul reproche fond6 qu'on puisse faire k M. Thomas,

c'est d'avoir fait de son philosophe un trop grand homme, on

du moins de lui avoir attribue une revolution qui a ete plutot

I'ouvrage des si^cles et de I'efTort general de toutes les tetes.

G'est bien assez de gloire pour Descartes d'y avoir influe pour

sa part, et d'avoir paye son contingent dans cette fermentation

generale qui s'etait emparee de tons les esprits de I'Europe. 11

avait ete lui-meme precede par Copernic, Tycho-Brahe, Kepler

et le grand Galilee. G'etait done dans toutes les parties de I'Eu-

rope que cette fermentation s'etait manifestee a la fois, dans le

temps que la France, dechir6e par des guerres civiles, 6tait en

proie a toutes les horreurs et a toutes les abominations du

fanatisme et de la superstition. M. Thomas fait dans une de ses

notes le tableau de tons les grands evenements, de toutes les

grandes decouvertes qui avaient prepare cette revolution me-
morable, et qui en avaient fixe I'epoque b. I'instant meme ou le

systeme politique de I'Europe moderne s'est forme. Ce systeme,

Bn reduisant la guerre en science, et reservant le metier des

armes a un certain ordre de citoyens, et tournant les autres

vers I'industrie, les arts et le commerce, en facilitant les

liaisons et la communication des lumi^res d'un bout de I'Eu-

rope a I'autre; ce systeme, forme au moment ou la prise de

Constantinople par Mahomet occasionna la renaissance des

lettres en Italie, a du enfin faire son effet, et reussir a civiliser

un peu toutes ces nations gothiques qui avaient couvert le sol

de I'Europe, et que la superstition retenait dans I'ignorance et

dans la barbaric. Calvin et Luther vinrent aprfes, et s'ils ne

substituerent pas la verite aux erreurs de la superstition, ils

montrSrent du moins aux hommes I'exemple du courage avec

lequel 11 convient de les combattre; ils apprirent aux nations

que tout ce qui est respecte n'est pas respectable ; ils leur
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communiquferent cet esprit d'examen qui a retabli la philosophie

dans ses droits, et auquel Descartes lui-m6me, sans le savoir,

doit son doute et I'lnfluence qu'il a eue sar les progr^s de la

raison et de Tesprit humain.

— II n'est plus douteux aujourd'hui que la traG;6die de

Pharamond ne soit de M. de La IJarpe. J'en suis fache
; je le

croyais capable de faire mieux. Ce jeune poete ne manque pas

de talent; mais je crois qu'il fera bien de renoncer k la carrifere

du theatre. II serait da moins facheux pour lui de faire un

nouvel essai sans reussir; k force d'essais malheureux on tombe

dans le m6pris. J'avoue qu'on aurait pu reconnaitre M. de

La Harpe k la maniere d,ont I'amour est traite dans sa tragedie.

II aurait bien du apprendre, pendant son s6jour a Ferney, de

son maitre et du maitre de tous, que I'amour subalterne est

une chose insupportable an theatre, et qu'il faut qu'il soit ou

la premiere des vertus ou le plus grand des crimes pour y faire

de I'eflet. Dans les trois pieces que M. de La Harpe nous a don-

nees, il est toujours postiche et en sous-ordre, et ne sert qu'a

ennuyer. Je lui conseille de ne plus parler d'amour de sa vie.

II lui a fait tombsr deux tragedies, et lui a fait faire un sot

niariage : c'est avoir a s'en plaindre de reste k I'entree dans la

carri6re. C'est une chose assez singuliere, que ce poete ne

manque pas de sensibilite, et qu'il n'ait aucun sentiment; il n'y

a pas un vers tendre dans aucune de ses pieces. II aurait encore

bien fait d'en faire provision a Ferney.

— M"* Glairon a quitte le sejour de I'Apollon de la France,

apr6s en avoir ete accablee de presents et de galanteries. Elle

est allee joindre M. de Valbelle a Marseille, d'oi elle se pro-

pose d'etre de retour a Paris avant la fin de I'automne.

M. Tronchin, qu'elle a consulte sur sa sante, I'a condamnee a

renoncer ou a la vie ou au theatre, et elle a declare depuis que

le seul moyen de 1'engager a y remonter, ce serait de donner a

I'etat de comedien les droits de citoyen, et d'abolir a leur ^gard

I'excommunication et la note d'infamie civile, ainsi que la raison

et la justice I'exigent^,

\. M'*" Clairon ne remonta plus, a paitir de cettc (5poque, sur le The^tre-Fraa-

Qais. Elle ne parut plus que dans une representation donnoe chez le baron d'Es-

clapont, au benefice de Moie, et dans celles qui eurant lieu h la cour en 1770, k

roccasion du mariage du Dauphin, depuis Louis XVI. (T.)
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— On a conte, il y a quelque temps, comme un fait certain

arrive en Angleterre, qu'une fille de quality, eprise d'une

passion insurmonlable pour son laquais, maitresse cle sa per-

sonne et d'une grande fortune, avait dispose de tous ses biens

en faveur de la famille illustre a laquelle elle appartenait, et,

sereservant une tres-petite somme d'argent pour sa dot, s'etait

retiree dans le pays de Galles pour y epouser son amant, et

embrasser avec lui I'etat de paysan. II y a dans ce fait, s'il est

vrai, un melange singulier de bassesse et de grandeur^ M. de

Saint-Lambert I'a cru propre a faire le sujet d'un petit roman,

qu'on a insere dans la derni^re Gazelle lilldraire comme une

traduction tiree de I'anglais ; mais, au vrai, il n'a jamais existe

dans cette langue. On en a imprime quelques exemplaires a

part en faveur de ceux qui n'ont pas la Gazette Utlerairc. Cette

petite brochure a pour titre Sara Th..., nouvelle traduite de

Vanglais. Cela est mediocre. Remarquez d'abord qu'une fille

de qualite qui epouse son laquais ne peut etre le sujet d'une

petite nouvelle ; c'est le sujet d'un roman .terrible, et I'homme

du plus grand genie ne serait pas trop fort pour le traiter

comme il convient. II faut que le caractere de cette Sara soit

conQu superieurement, que ce soit la creature du monde la plus

honn^te et la plus sensible, douee de I'imagination la plus

inflammabl-e a la fois et la plus indomptable; il faut que je la

voie entrainee, malgre elle, par cette passion fatale, et que

toute sa vertu ne soit employee qua la rendre moins blamable,

a force de sacrifices. Et le caractere de son amant, qui osera

nous dire comment il faut qu'il soit? C'est un bonheur de le

retrouver, mais dont on ne peut se flatter qu'apr^s 1' avoir

obtenu. M. de Saint-Lambert a cru qu'en donnant a ce laquais

des gouts et des qualites au-dessus de son etat, il effacerait

une partie de I'inegalite du mariage. II s'est trompe, il n'en a

fait qu'un caractere factice, moitie homme de lettres, moitie

laboureur, raisonneur insupportable ainsi que sa femme, et

qui au fond ne ressemble a rien du tout. Ah ! que la ferme

occupee par M. Philips, ci-devant laquais et maintenant epoux

de Sara, ne ressemble point au portrait que M. de Saint-Lam-

1. Grimm donne quelques nouveaux details sur ce fait vers la fin de la lettre

du 15 du m6me mois. (T.)
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bei-t en fait! Je vous assure que M. Philips n'a pas le temps de

lire DOS pauvretes sur I'agriculture, et qu'il ne fait pas cas des

3Iemoires de la Societe d'agriculture de Rennes, quoiqu'ils

aient beaucoup reussi a Paris. Cos livres sont bons pour fournir

a la conversation des bavards et des faineants, ou aux expe-

riences de quelques enfants qui, ayant transforme leurs joujoux

en charrues et en semoirs, s'imaginent etre devenus des

citoyens utiles; mais un bon fermier a d'autres occupations.

Je vous certifie que M. et M""*" Philips, quoique excellents

niaitres, ne font pas manger leurs domestiques avec eux. Au

contraire, dans la vie champetre et rurale, rien n'est mieux

observe que la subordination des conditions. Une bonne et hon-

n^te fermi^re ne regardera pas son valet et sa servante comme
d'une espece differente de la sienne, mais elle ne leur accor-

dera pas non plus les droits des enfants de la maison. Itein^

M. et M"^ Philips, bons fermiers, seraient un sujet d'idylle

pour M. Gessner, mais ils ne lisent pas ces idylles. Le naturel

manque partout dans ce petit conte, et les reflexions dont il

est farci ne sont pas assez neuves pour en dedommager.

— M. I'abbe de La Chapelle, connu par des EUments et

d'autres ouvrages de geometries et qui a pendant longtemps

enseigne les mathematiques a Paris, a porte a I'Academie royale

des sciences la description d'un corset ou pourpoint de son

invention, au moyen duquel on pent se soutenir dans I'eau, et

par consequent se garantir du danger de se noyer. L'Academie

ayant nomme des commissaires pour examiner la structure de

ce pourpoint, et pour en faire I'epreuve, M. I'abbe de La Cha-

pelle s'y est soumis lui-meme avec un succes complet. 11 s'est

jet6 avec son corset dans la Seine, vis-a-vis de Bercy, un peu

au-dessus de Paris, en presence de ses juges academiques; il

s'y est soutenu dans toutes les positions, ayant toujours les

bras libres et la tete hors de I'eau, conservant tons les mouve-

menls avec beaucoup d'aisance, mangeant, buvant, tirant des

coups de fusil et de pistolet, se trouvant en un mot comme le

poisson dans I'eau. Voila le beau cote de la medaille ; mais

comme je vois toujours embarquer de I'eau douce sur tousles

\ . Ses ouvrages sur cctte science sont : Discows sur Vitude des matMmatiques,

Traite des sections coniques, Instructions de geometrie. (T.)
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Latiments qui mettent en mer, quoique M. Poissonnier ait

invente, depuis trois ans, le secret de dessaler I'eau de la mer

d'une mani^re trfes-commode et tr^s-avantageuse, k ce qu'il

pretend; comme je vols toujours nos manchots se promener

sans bras, quoique M. Laurent ait invente, il y a plusieurs

annees, un bras artificiel qui fait toutes les fonctions du bras

naturel, j'attendrai que le corset de M. I'abbe de La Chapelle

soit devenu d'un usage commun et general pour celebrer de

mon cote I'importance de cette invention.

15 scptembre 1765.

Ge sera toujours pour moi un sujet d'etonnement de voir

Descartes partir de son doute, se faire une loi inviolable de ne

regarder comme vrai que ce qui est Evident, c'est-a-dire ce qui

est clairement contenu dans I'idee de I'objet de sa meditation,

et etre conduit par ce principe a la chimere des idees inn6es, au

roman des tourbillons, a une foule d'erreurs et de systemes

insoutenables. Comment un homme qui commence sa philoso-

phie par dire: Je doute, je nie, j'affirme, done je pense; je

pense, done je suis ; comment cet homme, se tenant a des

procedes si simples, n'admettant que des propositions inatta-

quables, arrivera-t-il aux notions d'esprit, de Dieu, et de tant

de termes vides de sens dont sa metaphysique et la pbilosophie

moderne sont remplies ? II est evident qu'il sera oblige, d6s

le second pas, de perdre de vue son principe : ou bien, en s'y

tenant, sa pbilosophie lui donnera des resultats bien differents

de la pbilosophie de Descartes.

Pour vous en convaincre, vous n'avez qnk suivre M. Tho-

mas dans I'analyse des procedes de son philosophe. Descartes,

dit-il, avait senti en lui I'etre qui pense, c'est-a-dire I'etre qui

doute, qui nie, qui adirme, qui concoit, qui veut, qui a des

erreurs, qui les combat. Cet etre intelligent, continue-t-il, est

done sujet a des imperfections.— Cela me parait evident.— Mais

toute id6e d'imperfection suppose I'idee d'un 6tre plus par-

fait. — A la bonne heure. Que cela soit encore Evident, j'y

consens. — De I'idee du parfait nait I'idee de rinfmi... Quel

conte et quelle chute! L'ideed'un 6ti-e plus parfait que moi, et
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ridee du parfait absolu sont deux id6es tr6s-difTerentes, dont

je Contois Tune, mais dont I'autre est d6ja vague et obscure, et

un compost immense d'id6es indeterminees ; et c'est de cette

idee du parfait que nait I'idee del'infmi ! Mais qu*est-ce que c'est

que rinfini ? Ge n'est pas a coup sur une id6e, c'est un terme

vide de sens. Vous voyez (mon cher monsieur Thomas) que

voire philosophe est dejk a mille lieues de son principe d'6vi-

dence. Vous me demandez aprfes cela comment I'homme dont

les facult6s intellectuelles et morales sont born^es de toutes

parts, comment cet etre si faible a-t-il pu embrasser et conce-

voir I'infini?... Concevoir! je vous assure qu'il ne I'a jamais

couQu ; mais cet 6tre si faible, si born6, est un peu fou de son

naturel : il a de I'imagination, et cette imagination le tour-

mente sans cesse, et lui fait souvent substitu^r ses r^ves et ses

chim^res a la realite et a I'essence des choses. — Cette id6e de

rinfini, poursuit M. Thomas, ne lui est-elle pas etrang6re ? —
Oh! pour cela, complfetement, absolument. Voyons ce qui s' en-

suit : Cette id^e ne suppose-t-elle pas liors de I'homme un dtre

qui en soitle module et le principe? Cet etre n'est- il pas Dieu?...

Quelle chaine de consequences gratuites ! d'ou il resulte, suivant

la philosophic analys6e par M. Thomas, que toutes les autres

idees claires et distinctes que I'homme trouve en lui ne ren-

ferment que I'existence possible de leur objet, et que I'idee

seule de I'^tre parfait renferme une existence necessaire. Et

pourquoi I'idee de I'etre parfait entraine-t-elle une existence

necessaire ? Je veux mourir si je le concois, dira-t-on, parce

que ce qui n'est pas necessaire ne pent etre parfait. Cela s'ap-

pellerait jouer avec des mots. Je sens que tout ce qui est est neces-

saire, par la raison memo que cela est et ne saurait nepas etre;

mais je ne concevrai jamais la necessity de ce que je ne vois

pas, et dont je n'ai par consequent aucune raison d'affirmer

I'exsitence. Quand je vous ai permis de dire que toute id6e

d'imperfection suppose l'id6e d'un etre plus parfait, je ne vous

ai point accorde le droit de conclure de I'idee d'un 6tre plus

parfait a son existence reelle : car de ce que je puis concevoir

un 6tre plus parfait que I'homme, il ne s'ensuit pas que cet

etreexiste; et de I'existence d'un etre plus parfait que I'homme

k I'existence d'un 6tre parfait par excellence, il y a encore un

intervalle immense dont I'oeil ne saurait mesurer I'^tendue.
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C'est pourtant cette idee de I'etre parfait et de son existence

n^cessaire qui devient pour Descartes le commencement de la

grande chaine ct la base de sa philosophie. N'est-il pas strange

qu'un philosophe qui a commence par douter de tout ce qu'on

avait pens6 et aflfirm^ avant lui, et qui s'est promis de ne s'en

rapporter sur toutes choses qua I'evidence, ait pose de tels

fondements a son Edifice ?

II est evident qu'un homme n6 avec le g^nie de la medita-

tion, et elev6 parmi un peuple doux et sauvage, ou jete dans

une ile d^serte loin de nos opinions, de nos reveries, de nos

absurdites m^taphysiques et theologiques, commencerait sa

philosophie par le m6me principe que Descartes, et n'arriverait

de sa vie k aucun des r^sultats de la philosophie cartesienne.

Sa philosophie, a lui, serait claire et precise. II dirait : Je pense,

done je suis; mais il ne dirait pas: II y a au dedans de moi un

etre qui pense ; car qu'est-ce que c'est que cet etre ? II y a en •

moi tnoi, voila tout ce que je sais clairement. Vous me demandez

comment je pense : je n'en sais rien ; mais je ne sais pas mieux

comment je digere, comment je marche, comment je dors, com-

ment je crois et decrois dans un certain espace de temps donne.

Pourquoi voulez-vous que je concoive mieux la pensee que le

mouvement? N'est-il pas plus philosophique de dire : je I'ignore,

que d'abuser de son imagination pour inventer des explications

incomprehensibles et des mots qui ne signifient rien ? Ce que

je sais, c'est qu'il y a en moi une succession d'idees et d'images.

Savoir si ces images n'existent que dans mon cerveau, ou si

elles y sont excitees par Taction des objets exterieurs sur mes

sens, c'est une question que je ne pourrai jamais resoudie avec

quelque degre de certitude. Si, comme je suis port6 a le croire,

il y a hors de moi une succession de pensees et d'images et de

perceptions, il existe un univers ind^pendant de mon existence.

Je Contois que cet univers, ou, ce qui est la meme chose, la

mati^re ne pent avoir eu de commencement. Je con^ois qu'elle

est necessaire et 6ternelle, quoique je ne concoive pas claire-

ment ce que c'est que d'etre 6ternel. Vous me dites a present

que la matiere ne pent penser; mais connaissez-vous assez

I'essence de la matiere pour me dire quelles sont les proprietes

qu'elle pent avoir, et celles qu'elle ne saurait avoir; et quand

je vous aurai accorde que la matiere ne pent penser, m'expli-
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querez-vous I'operation de la pens^e d'une manifere plus satis-

faisante, ou vous croirez-vous plus savant quand vous aurez

suppose quelque hypoth^se impertinentesurlaquelle vous aurez

bati uii ronian inintelligible ? Vous me parlez de deux sub-

stances unies en moi d'une maniere surnaturelle : vous me parlez

d'un 6tre hors de I'univers, et qui a cree cetunivers; et vous

ne pouvez me dire ce que c'est que cr6er. Vous me dites que

je p6rirai et que je ne perirai point. Vous 6tablissez une liaison

entre moi et un etre que vous dites vous-m6me incomprehen-

sible. Vous m'imposez des devoirs envers lui. Vous pr6tendez

que cet etre peut disposer de mon sort k son gre, comme si

mon sort n'enlrait pas aussi n6cessairement dans I'enchaine-

ment des choses que celui de I'astre qui nous 6claire, et celui

de la fourmi que j'ecrase sans le savoir... Mon ami, reveillez-

vous, car vous croyez philosopher, et, a coup sur, vous revez.

Voila quel serait a peu pres le resum6 de la philosophic du

solitaire ^leve loin de nos ecoles, et le discours qu'il tiendrait

a Descartes et a ce Leibnitz, plus grand que Descartes : discours

que le sage Locke ecouterait en silence, et que Bayle recom-

manderait a la tolerance universelle. Malheureusement aucuii

philosophe ne peut etre de bonne foi sur aucun des grands

objets de la philosophic sans compromettre sa surete. Avec un

d6sir inextinguible de connaitre la verity, I'homme ne hait

peut-etre rien tant que la verite; il ne la recherche qua con-

dition qu'il trouvera le mensonge.

La grande plaie du genre humain, depuis quelques siecles,

c'est qu'on ait jug6, en ces derniers temps, le mensonge et les

impertinences metaphysiquesimmediatement li6s avec le main-

tien de I'ordre public et du bonheur des soci6t6s. Au lieu de

respecter I'erreur, a I'exemple du gouvernement d'Athenes et

de Rome, seulement parce que le peuple ne pouvait en etre

desabuse, on a dit : Sans erreur, plus de gouvernement; et Ton

a vu poser la tranquillity et la prosp6rit6 des empires sur la

base precaire et frele de quelques paralogismes. 11 n'est pas

singulier que ceux qui trouvaient, par le moyen de ces paralo-

gismes, une consideration et une fortune que les autres n'obtien-

nent de I'l^tat qua force de merite et de services, fissent tons

leurs efforts pour persuader aux maitres du monde que leur

surete et I'obeissance des peuples etaient fondees sur la protec-
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tion que le gouvernement accorderait a certaines idees ra^ta-

physiques, tandisqu'ils se disaient eux-memes exempts d'obeis-

sance envers leur souverain ; mais il est bien Strange que ceux

qui se melent de gouverner aient pu adopter des principes si

nuisibles a I'interfit public, et si opposes a leur propre autorite.

Les plus simples reflexions sur la nature de Thorame leur

auraient appris que I'amour de I'ordre et de la justice, qui est

n6 avec Thomme, et qu'il ne, depend pas de lui de pervertir ni

d'eteindre; que cet amour, soutenu par la vigueur des bonnes

lois, est le seul bien efficace des soci6tes. Si I'interet particu-

lier est souvent tent6 de relacher ce lien pour un petit moment

a son avantage, il trouvera, dans une bonne constitution, toute

la masse des citoyens r^unie contre lui sous I'etendard des lois,

pour le maintien de I'ordre et de la justice. Ce sont les passions

des hommes qu'il faut craindre; les opinions ne sont dange-

reuses que lorsque le gouvernement cesse de les regarder avec

indifference; des ce moment, I'ambition s'en fait Tinstrument

le plus redoutable au repos des empires. II faut sans doute des

pr^juges aux hommes : sans eux, point de ressort, point d'ac-

tion; tout s'engourdit, tout meurt. En tournant ces prejuges

vers I'amour du bien public, de la patrie et de la veritable gloire,

vous formerez un peuple de citoyens g6n6reux, courageux, ver-

tueux, quelles que soient d'ailleurs leur metaphysique et leur

th6ologie ; en les fixant, au contraire, sur des opinions egale-

ment futiles et inintelligibles, vous parviendrez enfin a avilir

une nation et a en faire un troupeau de pedants, de sots, de fri-

pons, d'esprits cruels, turbulents et absurdes, parmi lesquels

il n'y aura de surete pour la sagess3 qu'autant qu'elle se r^duira

a Taction et au silence, et qui fatigueront sans cesse le gouver-

nement par leurs dissensions et leurs querelles toujours ridi-

cules, souvent sanglantes, et tant de fois funestes au genre

humain. Tant de si^cles de tristes experiences ont en vain pre-

che cette verity aux hommes; tant de massacres, tant d'horri-

bles et inuliles cruautes accumulees d'age en age, I'ont inutile-

ment attest6e ! L'empire de I'absurdite est reste affermi. Le genie

de tant de grands hommes s'est epuis6 en sa faveur dix-huit

cents ans de suite. Tous leurs efforts jse sont reduits ci d^rai-

sonner sur la spiritualite de I'ame, sur la liberie des actions, et

sur d'autres enignies jugees efficaces et indispensables k la
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tranquillity publique; et ils ont v6cu inutilement pour le pro-

gr6s de la v^rit6, pour la gloire des nations, pour le bonheur du

genre humain. Pour combie d'aveiiglement et d'inconsequence,

en perseQUtant les philosophes pour des opinions pr6tendues

dangereuses, on a fond6 la surety des empires sur un syst^me

dans lequel un instant de repentir sulTit pour reparer soixante

ann6es de forfaits et de crimes.

— Les arts viennent de faire une perte considerable par la

mort de M. le comte de Caylus, de I'Acad^mie royale des in-

scriptions et belles-lettres, et membre honoraire de I'Academie

royale de peinture et de sculpture, d6c6de a I'age de soixante-

treize ans, apres une longue maladie de langueur ^ On disait

de lui, avec assez de verite, qu'il etait le protecteur des arts et

le fl6au des artistes, parce qu'en les encourageant, en les aidant

de sa bourse, il exigeait une deference aveugle pour ses conseils;

et, aprfes avoir commence par le role de bienfaiteur, il finissait

souvent par celui de tyran. Mais si son caract^re pouvait avoir

des inconv6nients pour les artistes, le bien qu'il a fait aux arts

emporte de beaucoup la balance de ses torts. Le comte de Cay-

lus jouissait au moins de soixante mille livres de rente; il n'en

depensait pas dix mille par an pour son entretien. Des bas de

de laine, de bons gros souliers, un habit de drap brun avec des

boutons de cuivre, un grand chapeau sur la t^te : voilk son

accoutrement ordinaire, qui n'etait pas assurement ruineux ^.

Un carrosse de remise faisait le plus fort article de sa depense.

Tout le reste 6tait employ^ ci faire du bien et a encourager les

talents. Se pr6sentait-il un jeune homme avec d'heureuses dis-

positions, et sans pain, comme il convient k un nourrisson des

1. Ne le 31 octobre 1692, Caylus mourut le 5 septembre 1765. (T.)

2. Son costume etait si modeste q,ue, s'^tant arrfitc un jour devant une bou-

tique sur laquelle un peintre d'enseignos peignait un saint Fran(;ois, celui-ci, le

prenant pour un de ses camarades, lui demanda son avis, et en fut si satisfait

qu'il finit par lui mettre le pinceau k la main, en le priant de retouclier lui-m6me

le tableau. Caylus monte k I'^chelle, et rdussit au gre du peintre. L'artiste veut

absolument rentrainer au cabaret voisin, quand il voit la voiture du comte s'a-

vancer, et son domestique ouvrir la portiere; il reste stupcfait. Caylus, lui don-

nant la main, lui dit : « Au revoir, camarade; ce sera pour la premiere fois que

nous nous rencontrerons. » Naturellementbienfaisant, Caylns s'amusait quelquefois,

lorsqu'il rcn'contrait un pauvre dont la figure annonQait la probit(i, k lui donnor un

louis pour Taller changer, et, se cachant ensuite, il jouissait de son embarras lors-

qu'k son retour celui-ci ne le trouvait plus. (Biographie universelle.)
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Muses, le comte de Caylus I'^tablissait dans I'atelier d'un bon

maitre de rAcademie, payait sa pension, presidait a son Educa-

tion, et pourvoyait a tout. Le public lui doit, de cette maniere,

les talents de Vasse el de plusieurs jeunes artistes de I'AcadE-

mie de peinture et de sculpture.

Les gens du monde reprochaient au comte de Caylus cette

simplicity outree dans les habits, comme une affectation et un

air de singularite. lis pretendaient que, n'ayant pas embrass6 le

metier des armes, ainsi quel'auraient exige son 6tat et sa nais-

sance *, et n'ayant pu, par consequent, aspirer aux decorations

du service militaire, il avait cherche k se distinguer par des

moeurs totalemenl opposees k I'elegance et a la recherche des

gens de la cour et de la bonne compagnie. 11 se pourrait que

cela fut un peu vrai, sans que le comte de Caylus le sut lui-

m^me. Ce qu'il y a encore de singulier dans un homme qui

s'etait entierement voue a I'etude et a la passion des arts, c'est

qu'il avait I'air rustre et les manieres dures, quoiqu'il eut beau-

coup de bonhomie dans le fond. Ce qui n'est pas moins Strange,

c'est qu'avec ces gouts, qui paraissent supposer tant de d61ica-

tesse et de chaleur d'ame, il n'avait pas I'air sensible; il 6crivait

platement, sans imagination et sans grace. Au reste, a TAcade-

mie de peinture et de sculpture, il prech-iit I'etude de I'antique;

a I'Academie des insciiptions et belles-lettres, il s'6tait livr^

k I'etude des antiquiies egyptiennes, sur lesquelles il a donn6

plusieurs ouvrages remplis de recherches savantes ^. II fut

I'ami particulier de Bouchardon et de Carle Van Loo; il a suivi

de pres ce dernier.

Le comte de Caylus avait une belle et franche aversion pour

les medecins et pour les pretres, et il est mort sans tomber

entre les mains ni des uns ni des autres. 11 avait 6te ancienne-

ment attaqu6 d'un maladie dangereuse, dans le temps que son

oncle, le celebre eveque d'Auxerre, janseniste, vivait encore.

Ce prelat et tous ses parents etaient autour de son lit, et cher-

4. Grimm eilt dudire que Caylus commenQa sacarrlferc par les armes; qu'entre

au service en 1709, il s'y fit distinguer, mais que son gout passionn6 pour I'etude

des arts lui fit prendre sa retraite en 1715. (T.)

2. Recueil d'antiquites egyptiennes, etrusques, grecques, romaines et gauloises :

Paris, 1752 ct ann^es suivantes, sept vol. iu-i". L'abb(5 BarthiSIemy et d'autres

savants I'avaicnt aide dans la confection de cet ouvrage. (T.)
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chaient une tournure pour lui proposer les sacrements. « Je vois

bien, leur dit le malade, que vous voulez me parler pour le bien

de mon anie... » Tout le monde se sentit soulag6 a ces mots...

« Mais, continua-t-il, je vais vous dire mon secret, c'est que

je n'en ai point... » Et Tevfique et toutes les parentes devotes

de reculer d'horreur et de se signer ; mais, malgre toutes les

exhortations, le malade les assurait toujours qu'il n'avait point

d'ame, et qu'il devait le savoir mieux qu'un autre. Dans le cours

de sa derni^re maladie, au lieu de tacher de corriger un sang

corrompu par un regime doux et sage, il ne changea rien k sa

mani^re de vivre, mangeait beaucoup, comme a son ordinaire,

et toutes sortes de drogues, jusqu'ti ce qu'enfm toute la masse du

sang futgangrenee. Comme il meprisait la douleur, et que le mal

ne pouvait quasi venir k bout d'un temperament robuste et vi-

goureux, il sortait dbs qu'il pouvait se soutenir, et il ne pardon-

nait pas a ses amis de s'informer de I'etat de sa sante. La

veille de sa mort, il se promena encore dans son carrosse avec

une fievre epouvan table, et ayant le transport au cerveau ; il

rentra et se concha pour mourir. Tant de resistance contre la

maladie n'avait d'autre but que d'echapper aux pretres et aux

secours de I'J^glise. Son cure, qui s'appelle M. Chapeau, etant

venu le voir pendant que I'exc^s du mal le retenait chez lui

malgre lui, il lui dit : « Monsieur le cure, je vous entends

;

vous pouvez vous epargner la peine de revenir. Le temps est

mauvais, et je vous promets de ne pas sortir d'ici satis cha-

peau. » II lui a tenu parole ; il a bien fallu que M. Chapeau

vint le chercher pour le transporter dans sa paroisse.

Le comte de Caylus a nomrae son plus proche parent, le

marquis de Lignerac, son l6gataire universel. II a laisse son ca-

binet au roi. II a fait quelques autres legs. II a ordonne que si

la fantaisie prenait k ses heritiers de lui eriger un mausolee,

on choisit pour cela une urne etrusque qui est dans son jardin,

et sur laquelle on graverait simplement son nom, avec les mots

de VAcaddmie royale des inscriptions et belles-lettres \ II

\. II faut restituer k Diderot I'dpitaphe ^pigrammatique k laquelle cette dispo-

sition tcstamentaire donna lieu, et qui a et4 souvent attribute a Mai'montel

Ci-gtt un antiquairo acaricktre et brusque

;

Oh ! qu'il est bien log^ dans cette cruche etrusque

!
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ajoute dans son testament, qu il ne trouve rien dans les cou-

tumes de la religion qui s'oppose a I'execution de ce projet.

— 11 y a plus de vingt ans que M. de Voltaire donna une

tragedie intitulee AdHalde du Guesclin, qui tomba. Pendant

son s6jour a la cour de Prusse, il la renvoya a Paris, sous le

titre du Due de Foix, et elle fut jouee avec succes ^ M. le ma-

r6chal de Richelieu, ne voulant donner que des pieces nouvelles

pendant le prochain sejour de la cour a Fontainebleau, avail

ordonne aux Gomediens de reprendre cette pi^ce sous son an-

cien titre. G'est ainsi quelle doit etre jouee a la cour le mois

prochain, et c'est ainsi qu'elle vient de reparaitre sur le theatre

de Paris avec des applaudissements universels. Le due de Foix

a done repris son nom de Yendome; son frere, celui de Ne-

mours; Lisois, le nom de Goucy; et Amelie, celui d'Adelaide

du Guesclin. On n'a point consulte I'auteur sur cette metamor-

phose ; on s'est simplement contente de jouer la pi^ce telle

qu'elle etait tombee, et tout le monde I'a trouv6e avec raison

tr^s-superieure au Due de Foix. Je ne saurais me lasser d'ad-

mirer la justice du public. II commence toujours par sifiler ge-

n^reusement ses maitres, qu'il ne devrait jamais envisager sans

le plus profond respect ; mais ils ne sont pas sitot morts qu'il

s'amende, et qu'il applaudit ce qu'il a siflle: ce qui a le double

avantage et de reparer un tort envers le mort qui n'en pent

plus jouir, et de se servir du suffrage qu'on lui accorde pour

d^primer les vivants. M. de Voltaire ne peut reprocher a son

siecle de n'en avoir pas ete traile en homme superieur, car je

crois qu'il n'y a point d'homme de g6nie qui puisse se vanter

d'avoir ^prouve autant d'injustices et autant d'ingratitude que

lui. II a fallu qu'il arrachat les suffrages et les applaudissements

pendant trente annees de suite ; et au milieu de ses succes et

de sa gloire, on disait, aussi impudemment que generalement,

qu'il n'etait qu'un ecolier en comparaison du vieux et barbare

Crebillon, et meme qu'il ne savait pas faire des tragedies. Mais

enfm, a quelque exc6s que I'envie, la jalousie, la secrete dou-

ceur d'outrager un grand homme aient porte leur frenesie, le

moment de la justice est du moins arrive encore du vivant de

M. de Voltaire, et, en recompense du bon esprit qu'il a eu de

1. Voir tome II de cette Correspondance, p. 256, note 2.
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se tenir a cent lieues du theatre de sa gloire, on lui pardonne

de se faire admirer, et il jouit de la douceur de se voir traits

comme s'il elait mort.

Je ne dis pas q\i'AdHaide du Guesclin soit une de ses meil-

leures pieces : elle est faiblement ecrite, elle languit dans quel-

ques endroits ; niais elle a, comme toutes les pieces de M. de

Yollaire, un grand dessein et des beautes d'un genre superieur.

11 6tait beau de montrer un heros d'uncaractere genereux, mais

violent, en proie aux mallienrs d'un amour sans esperance, et

de lui donner son fr^re pour rival, de I'exposer au crime de

fratricide afin de le ramener a la raison et aux sacrifices qu'elle

exigeait de lui. Le troisieme et le cinquieme acte sont admi-

rables, et les noms de Bourbon, de Vendome, de Nemours, de

du Guesclin, de Goucy, devaient interesser et toucher un audi-

toire francais. Gependant, lorsque cette piece parut pour la pre-

miere fois, elle commenca comme on vient de la reprendre par

Digne sang de Guesclin,

et le nom de Guesclin choqua le parterre, et il ne voulut pas

laisser continuer la piece. Et lorsqu'a la fin de la tragedie,

Vendome, rendu a la raison et a ses devoirs, se resout aux

sacrifices les plus difiiciles, et, s'adressant au sage Goucy, lui

demande :

Es-tu content, Coucy?.

un plaisant du parterre repondit : Couci-couciy et la piece

tomba. 11 fallait peut-etre rire de cette saillie, parce qu'il est

toujours bon de rire; mais 11 ne fallait pas qu'elle influat sur le

sort de la pifece. Ge vers est aussi reste a la reprise, et n'a fait

rirepersonne. Le ducde Vendome, ayant ordonne le supplice de

son frere, 6tait convenu avec Goucy qu'il serait averti par un

coup de canon de I'execution de ses ordres. Ge coup de canon

se tire a I'instant oil Vendome, dechire par ses remords, appelle

un officier, et lui ordonne de courir empecher I'execution de son

frere. 11 contribua beaucoup a la chute de la pi^ce dans sa nou-

veaute. 11 a fait un effct terrible a cette reprise, et il a arrach6

plus d'une fois un cri d'elTroi involontaire a tout le parterre.
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II n'est point douteux que cette pi6ce ne reste au theatre sous

le titre d'Addaide du Guesclin, surtout si le role d'Ad^laide

peut 6tre mieux rempli. La belle Dubois n'etait rien moins

qu'une touchante Adelaide ; sa monotonie, son jeu froid, sans

passion et sans nuances, a beaucoup nui au succ6s de la piece,

qui est singuli^rement du a la maniere sup6rieure dont M. Le

Kain a joue le role du due de Vendome. On peut dire que cet

acteur partage en cette occasion la gloire du succfes avec M. de

Voltaire.

— Le jour de I'apparition de Pharamond * sur la sc^ne fran-

caise, on donna sur le theatre de la Gom6die-Italienne la pre-

miere representation d'Isabelle et Gertrude, ou les Sylphes

supposh, opera-comique en un acte, par M. Favart, la musique

de M. Blaise. Cette pi6ce fut plus heureuse que Pharamond, elle

eut un grand succ^s. II n'y a rien a dire de la musique : ce sont

des chansons, de petits airs qui n'en meritent pas le nom ; et

dfes que M. Blaise veut s'61ever au dela du couplet, il devient

mauvais. Quant a la pi^ce, c'cst le conte de M. Guillaume Vade,

qui a pour titre VEducation des filles, mis sur la sc6ne. On va

donner k Fontainebleau Ce qui plait aux dames, autre conte de

ce precieux recueil de M. Vade, de Ferney. Si cette piece n'est

pas charmante, ce sera bien la faute du poete^ Gelle de VE-
ducation des filles pouvait I'^tre aussi; raais elle est bien mal

faite, et son succ^s est du en grande partie au jeu de M'"® La-

ruette, qui joue le role d'Isabelle avec tant de naivete, d'inno-

cence et de simplicite, qu'elle enchante. Les scenes d'Isabelle

avec sa m^re et avec son amant font un effet charmant au

theatre, et acqui^rent par son jeu un prix qu'on ne peut sentir

a la lecture. Je demande pardon a M'"" Laruette, autrefois

M"* Villette
; j'ai toujours fort mal pense de son talent, et,

malgre sa jolie voix, j'etais persuade qu'elle ne deviendrait

jamais actrice. Elle s'est singuli^rement formee depuis quelque

temps, et c'est avec grand plaisir que je me retracte. Son

exemple prouve que 1' application et I'^tude soutenues par de

bons conseils peuvent suppleer au defaut de dispositions natu-

relles.

1. Lei4aout 1765.

2. II est rendu compte de cotte piSce au mois de Qovembrc, et priacipalement

au mois de dticembre suivants.

VI. 24
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La biens^ance de notre the&tre n'a pas permis k M. Favart

de laisser M'"" Gertrude devote comme elle Test dans le conte.

Ainsi ce M. Andr6 du conle, qui rend les gens heureux, est

devenu M. Dupre ; et la m6re, au lieu de parler a sa fille

d'exercices spirituels, est obligee de feindre qu'elle a un com-

merce avec les syiphes qui lui apparaissent sous la forme de

quelque ami : commerce innocent et pur qu'on ne pent m6riter

qu'a force de vertu. Cette fiction est insipide et sans naturel

,

et il faut avoir le gout dej^ bien faux pour se preter a la suppo-

sition qu'une jeune fille de quinze ans verra son petit voisin qui

en a vingt, et croira que c'est un sylphe qui a pris la forme de

son petit voisin. Voulez-vous savoir pourquoi nous n'avons plus

de comedie depuis Moliere, et pourquoi ce grand homme devait

tout a son g6nie et rien a son si^cle? C'est que nos petites moeurs

s'opposent a toute verite, et que leur raffinement, qui augmente

tons les jours avec la corruption generale, retrecit aussi tous

les jours la carri^re du theatre. Dans la comedie anglaise de

Gibber, qui a pour titre le Mari nonchalant, la toile se leve, et

Ton voit le mari etendu et dormant sur un canap6 a cote de la

chambri^re de sa femme, qui dort egalement avec la gorge de-

couverte et ses habits dans un assez grand desordre. La femme

entre, elle reste un moment surprise, et puis elle ote son fichu

de son ecu, en couvre sa chambriere et se retire. Le mari se re-

veille, reconnait le fichu de sa femme, et en reste interdit. La

chambriere veut tourner I'aventure en plaisanterie : ce qui est

bien dans le caractere d'une creature de cette espece. Son maitre

ne le trouve pas bon, ce qui engage la sc6ne; et voila la veri-

table comedie. Ge tableau est m^me plein de gout. Je n'approuve

pas le desordre des pieces anglaises; mais si Ton pouvait com-

biner leur verite avec la regularite francaise, on aurait enfin

une comedie.

J^ous n'osons designer sur le theatre aucun 6tat de la so-

ciety, except^ celui de medecin et de procureur : car vous jugez

bien que les caracteres vagues de petit-maitre ou de robin ne

representeront jamais les moeurs d'un homme de la cour ou

d'un homme de robe avec une certaine verite. Un maitre des

requ6tes el un conseiller au Parlementsont tous les deux de la

robe; mais leurs moeurs sont tr6s-diff6rentes. Ayez le genie de

Moliere, faites la comedie du Conse ler au Parlement^ et vous
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verrez si Ton se soucie de la veritable comedie. Elle n'existera

jamais en France; mais ce ne son t pas les honn^tes gens qui

s'y opposeront. lis redoutent peu la licence la plus effren^e ; ils

n'y voient point de risque pour eux, et cela sufTit pour leur tran-

quillity. Ce sont les fripons qui persuadent aux sots que tout

serait perdu si Ton accordait a la presse et aux spectacles publics

une certaine liberte ; et ils ont de bonnes raisons pour etablir

ce principe. Chose indubitable : si vous voyez une nation s'in-

dustrier pour multiplier les entraves de la presse et des thea-

tres, si vous entendez dire a chaque moment que la satire est

un fleau qu'on ne saurait trop reprimer, comptez que cette na-

tion est sans moeurs ; comptez aussi que ses ouvrages d'art et

de g«^nie ne sauraient avoir un certain caract^re de vigueur.

Le Tartuffe est I'ouvrage de I'homme le plus sublime des si^cles

modernes : et voyez cependant comme tout I'art du poete a 6te

employe a affaiblir le caractere principal, afin de le rendre

susceptible de la representation. Si Moliere avait osefaire de son

Tartuffe un pretre qui, en qualite de directeur des consciences,

s'empare de I'esprit du mari et de la femme, et des affaires de

toute la maison, fait desheriter le fils, envoie la fille au couvent,

seduit la femme sous le langage mystique de la religion, reussit

dans cet infame dessein, et parvient a ruiner cette famille de

fond en comble ; si, bien loin d'etre puni a la fin contre toute

vraisemblance, en vertu de notre pitoyable syst^me dramatique,

ce fourbe triomphait insolemment de Timbecillite de ses dupes

trop tard decues, alors le Tartuffe serait devenu un oiivrage

important et public, digne a jamais de servir d'ecole aux mceurs

et d'instruction a une nation eclair6e. — Et nos fiUes seront te-

moins des seductions qu'un fourbe emploie pour abuser la femme

de son bienfaiteur? — Oui; car si vous etiez digne du spectacle

que je propose, la vertu de vos enfants ne serait pas fondee sur

I'ignorance des sexes et du but de la nature; vous ne cher-

cheriez pas a prolonger cette ignorance jusqu'au moment ou

elle ne peut finir sans danger, et vous abandon neriez un sys-

t^me funeste aux moeurs, et qui est devenu, parmi nous autres

peuples froids et devots, la source des desordres et de la de-

bauche.

— Le petit roman de Sara Th..., par M. de Saint-tambert,

m'a donne occasion de faire quelques perquisitions au sujet de
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riiistoire veritable cpii en a fourni I'id^e. Tout se simplifie k

mesure qu'on perce jusqu'^ la v^rite. Gette Sara pretendue

charmante est une vieille fille de qualite qui s'est coiflee de

son laquais, et qui I'a epouse. II est vrai qu avant de consommer

ce beau manage, elle a fait un testament qui, en reservant a

son digne epoux une partie de son bien, assure le reste a sa

famille ; mais elle en a sagement garde la jouissance jusqu'a

sa mort ; et si elle etait d'age k avoir des enfants, le testa-

ment tomberait de lui-m6me. Elle ne s'est point retiree a la

campagne, mais elle vit a Londres dans le mepris quelle me-

rite, et Ton pretend que les mauvais traitements quelle a es-

suyes du cher objet de sa passion, aprfes le mariage, I'ont con-

vaincue depuis qu'il ne faut pas toujours suivre son penchant.

Si nous avions un Fielding en France, il ferait une parodie ex-

cellente du petit roman de M. de Saint-Lambert, en suivant le

tableau veritable. Ce serait encore le parent qui parlerait, et qui

se plaindrait de la mauvaise foi avec laquelle I'auteur du petit

roman a expose les faits. Get ouvrage pourrait 6tre plein de

gaiete et d'un tres-bon ton de plaisanterie.

— Quand je parle de Sara Th... comme d'un ouvrage me-

diocre, ce n'est assurement pas en comparaison avec une foule

de romansqui paraissent journellement, et qui sont detestables.

Tels sont : Clairval phi'losophe, on la Force des passions; m^-

moires cCune femme retiree du monde^ deux parties in-d2 ^;

Callisth^ne, on le Module de Vamour et de I'amitU^ ouvrage

m616 de caract^res et de moralites qui apprennent a connaitre

le coeur humain et a se conduire dans la vie, deux parties

in-12; la Belle Berruyire, oil Avenlures de la marquise de Fier-

val^ deux parties in-12. (Berruyere, c'est-a-dire originaire du

Berry, vulgairement dite Berrichonne). Un de ces ecrivains ob-

scurs et fameliques qui composent ces romans vient de commen-

cer un ouvrage p6riodique intitule les IndiscrHions galantes,

amusantes et inliressantes . La premiere partie qui parait contient

rUistoire de deux femmes esclaves, ou VInnocence justifi^e. Per-

sonne a Paris ne lit ces pauvret^s, qui trouvent apparemment

des lecteurs dans les provinces et dans les colonies.

1 . Par de Rozov.
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— II vient d'arriver ici une aventure assez facheuse a

M. Gatti, medecin consultant du roi. II avait inocule M'"* la du-

chesse de Boufllers, il y a deux ans et demi. Elle n'avait pas

pris la petite verole ; mais comme elle avait eu un peu d'in-

flammation autour de la plaie, quoique sans fi6vre, M. Gatti

avait cru pouvoir I'assurer qu'elle etait k I'abri de la petite ve-

role. Elle vient de I'avoir naturellement, et cette legferete du

medecin retardera peut-etre les progres de Tinoculation en

France. Tous ceux qui n'etaient qu'a demi persuades reculeront

leur conversion. Quant a M. Gatti, cette aventure lui fera cer-

tainement grand tort, et j'en suis fache, car c'est un homme
d'esprit et de merite ; mais malheureusement il est un peu

leger.

— VHy^ne combattue, ou le Triomphc de I'amitie et de

Vamour matenicl, en deux poemes heroiques. Et grace au sujet,

ces deux poemes heroiques ne remplissent pas plus de dix-

huit pages. Chaque siecle a ses heros. A la place des Conde et

des Turenne, nous chantons le jeune Portefaix et M™* Ghatau-

jouve, et leurs exploits contre la bete feroce de Gevaudan. On
peut bien dire aussi que tels h6ros, tels poetes.

— Essai sur la lecture. Brochure de cent vingt-cinq pages *.

C'est bien le troisierae essai qui parait depuis quelque temps

sur ce sujet sans que personne ait voulu les lire.

— L'Academie royale de peinture et de sculpture a ouvert,

le jour de la f^te du roi, le Salon ou elle expose tous les deux

ans ses ouvrages aux regards du public. Le philosophe Denis

Diderot, a qui j'ai accorde un brevet de mon grand-salonnier,

se met actuellement en etat de vous rendre compte de cette

exposition. Ainsi je ne dois pas empieter sur ses droits. Je me
contente de I'avertir tous les matins par un petit billet qu'il

s'est pass6 vingt-quatre heures depuis la veille.

— II est vrai qu'on a accorde une espece de tolerance a la

souscription pour I'estampe de la famille Galas, dans I'espe-

rance que ces Messieurs n'en parleront plus a la buvette. Mes-
sieurs peuvent etre contents du mal qu'ils ont fait, il est assez

grand. Sans leurs propos de buvette, ce projet de souscription

\. (Par Bollioud-Mermet.) Lyon, 1765, in-So.'.Rdmprim^ par M. Paul Ch(5ron

sous le litre : De la Bibliomanie, Paris, 1867, in-16.
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serait devenu un monument memorable d'humanit6 et de bien-

faisance publique. Le riche et le pauvre le secondaient egale-

ment, les grands se signalaient par leurs bienfails, et le peuple

y portait son denier. La suspension a tout derange. Le mal

s'est fait publiquement, et le bien se fait en secret; et pour ne

point choquer la delicatesse de Messieurs du parlement de Tou-

louse, qui onteu le malheur d'assassiner juridiquementun pere

de famille, on pourra bien souscrire pour I'estampe, mais on

ne pourra annoncer cette souscription ni dans le Mercure de

France ni dans les autres papiers publics ; du reste, quoique la

planche soit achevee, I'estampe ne sera tiree et delivree que

lorsque la souscription sera ferm6e. Alors on fera le d^nombre-

ment des estampes demandees, et Ton n'en tirera pas une au

dela.

— On pretend qu'il existe un ecrit intitule Dinonciation

de la Bible d. tons les souverains de l'Europe *, et que cet ecrit

vient de Ferney. Comme je n'ai encore rencontre personne qui

ait pu me dire I'avoir vu, je doute qu'il existe. Nous avons

pr6ch6 au patriarche, depuis le Portalif, la necessity du silence

avec tant d'onction, nous le croyons si indispensable a sa tran-

quillity, qu'il pourrait bien ^tre tente de I'observer moins que

jamais ; mais je doute qu'il veuille casser les vitres a ce point a

gens qui n'entendent pas plaisanterie et qui ramasseraient a la

fm ses cailloux pour lui casser la tete. II court en Suisse sept

ou huit leltres sur les miracles qu'on attribue encore au patriar-

che. On m'assure ati conlraire que ce n'est qu'un rabachage

tir6 du Caloyer et d'autres petits ecrits de cette espece, et que

le patriarche n'a aucune part au rechauffement de ces rogatons.

— Idies sur VOpira, avecunprojet dU'tablissement dune ve-

ritable Academie de musiquequi aurait la direction de I'Opera-

Comique. L'0p6ra de Paris prend, comme vous le savez, le titre

d'Academie royale de musique, ce qui, suivant une observation

de Jean-Jacques Rousseau, lui donne le droit de faire la plus

mauvaise musique de I'Europe et d'empecher dans toute I'eten-

due du royaumequ'ori n'enfasse de bonne. Comme, nonobstant

ses privileges, cette Academie royale est incommod6e d'une ma-

ladie de langueur depuis environ douze ans, I'auteur des Id^es

1. Ce livre n'a jamais paru.
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propose des restaurants comme, par exemple, d'obliger tout

menetrier de guinguette et joueur d'instruments d'acheter une

permission de i'Academie moyennant six llvres par an, de de-

fendre a tout traiteur et cabaretier de faire jouer chez lui les sa-

voyardes de la vielle sans I'agrement de I'Academie royale, etc.;

comme il r6gne dans les Idies le meme esprit de sagesse qui a

fait fixer le prix des draps du Levant et defendre les eaux-de-

vie de cidre, je ne doute pas qu'elles ne soient incessamment

adoptees et mises a execution.

— Exlrait du cceur humain. G'est le titre d'une petite 61e-

gie qui ne fait pas I'eloge des hommes. Le poete leur reproche

surtout I'ingratitude.

Vieux par 6tat, ingrat par habitude,

II n'est rien de si faux que le ccBur d'un humain.

G'est 1^ le resultat de I'^legie, et ce r^sultat n'est pas flat-

teur pour le cceur humain.

OCTOBRE.

1" octobre 1765.

Apr6s I'usage que Descartes a fait de sa methode, il doit

etre perinis de se defier un peu des eloges qu'elle a regus, et

qui viennent d'etre renouveles dans tons les discours qui ont

concouru pour le prix de I'Academie francaise ^ G'est moinspar

sa philosophie, qui est deja oubliee, que par sa methode, que

ce philosophe est regarde comme le regen(^rateur de la raison,

et le premier moteur des progr^s qu'elle a faits en Europe depuis

cent ans. En convenant que la marche de Descartes est celle

1. Outre les deux tlloges couronn&, de Thomas et de Gaillard, on vit paraitre

en 1765 ceux de M"'* de Saint-Chamond, Fabre de Charrin, Couanier-Deslandes,

Gourcy, Mercier, tous imprimis in-8". (T.) — Voir plus loin, p. 382.
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d'un philosophe distingu6, et que son TraiU de la miihode est

un excellent ouvrage, j'avoue que je ne puis attribuer a la

methode en general les avantages dont on pretend que nous lui

sommes redevables. 11 en est de la methode ou de I'ordre qu'il

convient de suivre dans la recherche de la verite, comme des

regies inventees pour la perfection des beaux-arts : jamais ces

regies n'ont fait faire un beau tableau, une belle tragedie
; jamais

la methode n'a produit un ouvrage de genie. On n'assurera pas

serieusement, je pense, que sans la methode de Descartes,

Newton et Leibnitz n'auraient pas 6te ce qu'ils sont. Si Ton

entend par methode ce qu'Horace appelle lucidus ordo, il est

Evident qu'elle n'est point de I'invention de Descartes, mais

qu'elle est inseparable de la bonne philosophie, et aussi ancienne

qu'elle. II e§t impossible qu'un homme de genie, applique k la

recherche de la verite, n'observe une certaine marche, et n'eta-

blisseunechaine de communication entre ses id^es : et c'est en

quoi consistera sa methode ; mais chaque homme de genie aura

la sienne, comme chaque grand peintre a sa palette, chaque

grand poete son faire. Gette methode, au contraire, qui consis-

tera dans un recueil de preceptes generaux et dans une route

commune, trac6e et prescrite a tons les philosophes, ne sera

jamais d'aucune utilite aux esprits sup^rieurs ; elle ne pourra

6tre une ressource que pour les esprits vulgaires. Peu s'en faut

que je ne definisse la methode une science qui apprend aux

hommes m^diocres le secret de faire un livre avec les idees

d'autrui, et aux sots celui de se donner les airs des gens d'esprit;

mais c'est un grand mal d'avoir soufiert cette usurpation en

philosophie, et que les ecoliers aient pu parler avec un ton de

maitre : rien n'a fait autant de tort a la veritable science que le

bavardage.

Lorsqu'on 6tudie sans prevention la philosophie des anciens,

on est frappe de voir que tout a ete pense avant nous, et que

depuis que nous sommes sortis de la barbarie, nous n'avons

presque pas fait un pas en avant, si Ton en excepte ce que

I'invention fortuite dequelques instruments nous a fait decouvrir

en astronomic et en physique ; encore les anciens avaient-ils

pressenti presque toutes les grandes verites qui ont ete consta-

tees depuis. On ne dira point s6rieusement, je pense, qu'on

s'apercoit dans la philosophie de Thal^s, d'Anaxagore, de Pytha-
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gore, de Socrate, et des grands hommes sortis de son ecole, du

d^faut de la methode de Descartes. On ne croira point que le

plus beau genie de Rome, Giceron, en transferant dans sa langue

toutes les richesses de la philosophic grecque, ait manqu6 de

clarte et d'ordre. Quel est doncle merite de cette methode, qui

n'a rien fait decouvrir depuis cent ans, qui n'a servi ni a

Newton ni a Leibnitz, et dont tous les grands hommes de I'anti-

quite se sont si bien passes? Son merite est d'avoir porte les

premiers coups efficaces a ce jargon barbare des ^coles qui avait

subjugue toutes les tetes, ou plutot d'avoir fait 6crouler un

edifice deja ebranl6 par des coups multiplies pendant cent ans

de suite. Cette gloire est assez solide pour qu'on ne songe pas

a en alterer I'^clat par de fausses suppositions. Mais cette

methode de Descartes nous preservera-t-elle du moins du retour

de la barbaric? Get esprit geometrique qui s'est empare de

toutes les ecoles de I'Europe nous garantira-t-il du malheur de

retomber dans le jargon philosophique, et de nous payer de

mots pendant quelques milliers d'annees, comme il etait arrive?

Qui osera r^soudre ce probleme ? Lorsqu'on voit d'un cote

I'influence de la liaison politique et mutuelle de tous les peoples,

la prornpte communication des lumiercs d'une extremite de

I'Europe a I'auire, le mouvement prodigieux porte dans toutes

les parties par I'industrie et le commerce, I'etablissement des

postes et de Timprimerie, on est tente de croire que les progres

de la raison ne fmiront plus qu'avec notre planete, et que le

genre humain, a mesure qu'il vieillira, deviendra de plus en

plus eclaire, sage et heureux. Quand on considere en revanche

combien les bons esprits sont rares, combien il y a de tetes

absurdes ; quand on pense que la multitude se paye toujours de

mots, que ceux qui parlent le meme langage, qui emploient les

memes expressions, n'ont quelquefois pas une notion commune
entre eux, alors on commence ci douter que la raison et la verite

soient faites pour I'homme.

J'apercois dans la succession des siecles quelques hommes
d'un genie superieur, d'une trempe d'esprit particulifere ; mais

je les vols epars et rares. J'apercois aussi quelques ames privi-

legiees qui, sans avoir recu le don de creer, savent sentir et

entendre. Voila ce qui compose I'elite du genre humain, entre

laquelle il s'etablit une liaison et une correspondance de lumi6-
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res, de sentiments et d'amiti6 que ni la difference de nation, ni

la diversite cles moiurs, ni la distance des lieux, ni celle des

temps, ne peuvent ui vaincre ni alterer. G'est dans cette elite que

reside la sagesse des nations ; c'est a elle quest confi6 le d^pot

des connaissances et des ouvrages de g6nie en tout genre ; le

reste des hommes, incapable de recevoir et de souffrir la lumi6re,

demeure Stranger a la veritable science, et lui refuse tout droit

d'indigenat.

En etudiant les revolutions de I'esprit humain, on remarque

que les instants de lumiere ont ete excessivement courts, qu'ils

ont ete comme I'effet de quelque effort heureux et merveilleux

de la nature, et I'ouvrage d'un tres-petit nombre d'hommes de

g6nie, d'abord contrerlits, calomnies et persecutes, ensuite

approuves, adopt^s et exaltes, souvent sans meilleure connais-

sance de cause, et bientot apres d6figures par ceux qui se disaient

leurs sectateurs et leurs disciples. Ces revolutions m'ont I'air

d'etre periodiques. Lorsque I'absurdite est parvenue a son plus

haut degre, on s'en degoute. Mors s'il se trouve un bon esprit,

il I'attaque, et en prenant bien son temps il r^ussit a I'abattre;

mais il n'apprend pas pour cela aux hommes a se preserver de

I'erreur. Tout ce qu'il produil sur eux se reduit ordinairement

k mettre un autre dictionnaire philosophique a la mode. On croit,

en se servant de ses termes et en se moquant des termes anciens,

^tre aussi profond philosophe que lui. Le jargon change, mais

la raison y gagne-t-elle ? Que lui importe que tel terme soit

plutot a la mode que tel autre? Toute I'ecole socraiique, et

toutes les sectes qui en sont sorties, n'ont jamais su ce que c'etait

que I'esprit etle coeur, qui jouent un si grand role dans nos mora-

listes; il n'y a point de mot, ni en grec ni en latin, pour exprimer

ces deux termes dans I'acception que nous leur donnons. Groirons-

nous pour cela que Socrate ne savait pas faire de la morale,

qu'un dialogue de Platon ne vaut pas bien une maxime de

La Rochefoucauld ou une page de La Bruy^re, et mettrons-nous

les Essais de M. Nicole au-dessus des Tmculanes de Gic6ron?

Tout est periodique dans ce monde, tout est mode parmi les

hommes. Je crains qu'il ne vienne un temps ou les termes favoris

de la philosophie moderne soient aussi absurdes que le jargon

de I'ecole peripateticienne. 11 ne faut pour cela que du temps

et des commentateurs ; et peut-etre sommes-nous moins eloi-
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gnes de cette epoque que nous ne croyons. Alors, notre gravita-

tion, notre attraction, nos forces centrifuges et centripetes,

pourront paraitre aussi barbares que les quiddit^s et les ente-

lechies de la philosophic scolasiique; et le mot d'esprit que

nous mettons k toute sauce jouera un aussi beau role que les

facultes occultes. Ge sera alors la tache d'un nouveau Descartes

de profiler k propos de la saliet6 de notre. jargon pour le battre

en mine, de remettre pour un petit moment les choses a la

place des mots, et d'obliger les subalternes, d'abord d'arreter

un peu le cours de leurs sottises, et puis de les reproduire en

les parant du diciionnaire a la mode. Le tr6s-petit nombre

d'excellents esprits, le nombre prodigieux d'esprits absurdes et

de teles 6troites, ne sonl pas propres, encore une fois, a rassurer

sur le sort de la philosophie et sur les progr^s de la raison ; et

je crains que, nialgre I'etalage que nous aimons a en faire,

I'histoire que je viens d'en tracer ne soil veritableinent celle de

tons les si^cles et de toutes les ecoles.

Dans I'histoire de Descartes, ses pan6gyristes devaientsurtout

insister sur rapplication de Talgfebre a la geometrie, qui est de

son invention. Gar c'est en cela principalementqu'il s'est montre

cr6ateur et homme d'un grand genie; et cette gloire lui demeu-

rera, lorsque tous les discours composes a sa louange seront

oublies, et qu'il ne restera plus trace d'aucune de ses vues, ni

d'aucun de ses reves philosophiques.

— Le vertueux auteur de VAnnee littiraire, dans la guerre

qu'il fait, depuis longues annees, a M. de Voltaire, avec autant

de succ^s que de biens6ance, n'a pu voir sans chagrin la gloire

que celui-ci a recueillie de la justification de cette malheureuse

famille Galas, k laquelle il a servi de defi'useur et de p6re depuis

son desastre. Jean Freron, pour soutenir toujours la beaute de

son role, s'est fait ecrire une lettre par un philosophe protestant,

dans laquelle, pour enlever a x\I. de Voltaire la part qu'il a eue

k la justice rendue a la famille Galas, il cherche a jeter du louche

sur toute cette deplorable aventure ^ Je n'aipas luces horreurs;

je peux dire avec plus de verite, je crois, que M. de Voltaire,

que je n'al jamais lu VAnnie litth-aire; mais il faut etre le der-

nier des hommes pour oser attaquer I'innocence d'une famille

1. Annie liltSraire, 1765, tome. III. p. 147.
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si cruellement opprimee, simplementparce qu'elle compte parmi

ses defenseurs un homme qu'on a inter^t de decrier. Cette

bassesse, commise aprfes le jugement souverain rendu en faveur

de ces infortun6s, m6riterait m6me une punition exemplaire,

si I'innocence etait efficacement prot6g6e parmi nous. II faut

aussi etre le dernier des hommes pour supporter patiemment le

chatiment qu'il a plu a M. le marquis d'Argence, brigadier des

armees du roi, d'infliger audit Jean Fr6ron. Get officier, juste-

ment indign^ de la bassesse de ce journaliste, vient d'ecrire et

de signer une lettre qui est imprim^e depuis quelques jours,

et k laquelle tout homme qui n'a pas perdu tout sentiment

d'honneur ne peut repondre qu'en se faisant tuer par celui qui

I'a ecrite, ou qu'en lui per^ant le coeur. Le vertueux Freron ne

prendra pas ce parti-1^; il s'enveloppera dans sa vertu. La

reponse de M. de Voltaire a M. d'Argence, aussi imprimee, n'est

pas moins terrible pour le c61ebre foUiculaire*. Le mot, j'e sais

bien quil nen aurait pas Hi toucM., est un des plus cruels

qu'on ait jamais dits d'un bandit.

Jean Freron vient de faire un voyage en Basse-Bretagne

pour recueillir la succession d'une niece, qui lui estechue inopi-

nement, et qu'on dit assez considerable, vule traficlucratifque

la defunte faisait de ses charmes dans les ports les plus fr6quen-

tes de la province. Cette succession engagera peut-etre ce grand

homme a se reposer desormais sur ses lauriers, auxquels la

lettre de M. d'Argence vient d'ajouter un beau raraeau. En

passant par Rennes, Jean Freron a cru pouvoir disserter sur

les affaires du parlement de Bretagne comme sur le proems du

malheureux Galas. M. de La Chalotais, procureur general du

roi, inslruit de ses propos, I'a fait venir chez lui : « Comment

vous appelez-vous ? — Monseigneur, je suis Fr6ron. — Je ne

connais pas Freron, mais on m'a rendu compte de vos propos,

et je vous conseille de quitter Rennes sous vingt-quatre heures,

si vous ne voulez pas qu'on en fasse justice. » M. Freron, avant

de suivre le conseil du magistiat, a voulu voir la comedie. Des

qu'on I'a vu entrer dans la salle, tout le monde a crie : L'JScos-

i. La Lettre de M. le marquis d'Argence, brigadier des armees du roi, et la

Lettre de Voltaire, ont ete imprimt'es (1765) in-12 de huit pages. C'est ^ I'occa-

sion de cette Lettre que le marquis d'Argence fut lou6 par Voltaire dans la onzi^me

strophe de sou Ode d la Veriti. (T.)



OCTOBRE 1765. 381

saise! VEcossaise ! donnez-nous I'Jicossaise ! Le heros de VEcos-

saise a juge prudent de se retirer, et de ne pas assister i la

representation d'une pi6ce ou il joue un si beau role. En arri-

vant a Brest, le commandant des galores lui a fait demander s'il

venait prendre possession de son benefice. Ges honneurs multi-

plies rendus'a Jean Fr6ron tout le long de sa route ne I'amusent

pas, je crois, tout a fait autant que les oisifs de Paris qui en

sont instruits par la renommee.

— Quoique la folie de J. -J. Rousseau soit de n'etre pas

philosophe, les pr^tres lui en accordent les honneurs malgre lui,

et le font traiter en consequence. Les nouvelles de Neufchatel

disent que le pasteur Montmollin, son bon ami, et qui I'avait

admis a la sainte table il y a deux ans, vient de le faire chasser

par ses paroissiens de Motiers-Travers a coups de pierres. Le

pauvre Jean-Jacques s'est retire dans le canton de Berne,

malgre le decret qui y subsiste contre lui, et Ton assure que,

s'il veut y demeurer en repos, le gouvernement ne Ten empe-

chera pas. On nous a montre un dessin qui represente le veri-

table paysage de Motiers-Travers. Ou voit sur le devant

J.-J. Rousseau, en habit armenien, qui fait I'aumone a un pau-

vre, tandis que le pasteur Montmollin exhorte ses paroissiens a

lui Jeter des pierres i. Gomme ce tableau est moral, nous tache-

rons de le faire graver avec cette inscription simple et naturelle

:

Le pasteur Montmollin exhorte ses paroissiens (i jeter des

pierres ii J.-J. Rousseau, qui fait I'aumone aux pauvres.

II parait une foule d'ecrits contre ce pauvre Jean-Jacques
;

mais ils ne lui feront pas autant de mal que les pierres de Mo-
tiers-Travers. Les Lettres Sorites de la plaine en rSponse ii celles

de la montagne, ou Defense des miracles contre le philosophe

dcNeufchdtel^^ sont d'un philosophe qui merite une place entre

M. de Garaccioli et M. de Keranflech '. II est aussi plat que le

1. Rousseau donne le r^cit trfes-circonstanci^ de ses rapports avec Montmollin,

dans une lettre a M. du Peyrou, qu'on trouve dans sa Correspondance h la date

du 8 aoiit 1765. Grimm revientsur cette affaire dans le mois qui suit, (T.)

2. Paris, 1765, in-l2. Par I'abb^ Sigorgne, mort k Mikcon en 1809, kg6 do

quatre-vingt-dix ans. (B.)

3. Nous avons eu pr^c^demment occasion de parler de Garaccioli. Quant au

Breton Keranflech, il estauteur d'une Dissertation sur les miracles et de plusieurs

autres ecrits tout aussi oubli^s, dont la liste se trouve dans la France litteraire de

1 769, et dans son Supplement. (T.)
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pays d'ou il ^crit. La Lcttre d'un nnonyme h M. J. -J. Rousseau

est une brochure grand in-8«»de deux cent cinquante pages, qui

attaque son Contrat social *
. II parait aussi un Anti-Contrat

social- et une Lettre de Jean-Louis Rousseau, fils naiurel de

Jean-Jacques Rousseau, par M. Vincent, avocat, brochure de

trente pages. Gette lettre est une froide et insipidel^plaij^anterie.

— Outre les discours de M. Thomas et de M. Gaillard, on

a imprime I'eloge de Descartes par un jeune homine de dix-

sept ans, nomme Fabre. G'est I'ouvrage d'un enfant, et mal-

heureusement I'eloge de Descartes ne peut 6tre I'ouvrage d'un

enfant.

M. I'abbe de Gouicy a aussi fait imprimer son discours par

les conseiis du corps auguste qui en a propose le sujet.

Jusques a present, nous ne connaissions en France de corps

auguste que le Parlement, et M. I'abbe de Gourcy pourrait fort

bien eire decrete a la rentree d'ajournement personnel pour

avoir design^ I'Academie francaise sous cette denomination

pompeuse.

M. i'abbe Couanier-Deslandes a et6 encore mieux traite par

I'auguste corps des Quarante. 11 a obtenu un accessit. Je lui

donnerai son secessil quand il voudra. Ce qu'il a fait de mieux

dans son eloge, c'est de transcrire beaucoup de morceaux de

Descartes dans ses notes.

Quant a M"« Mazarelli, aujourd'hui M'°^ la marquise de

Saint- Ghamond, elle est en possession, non pas de concourir

pour le prix, mais de trailer sans concourir les sujets proposes

par I'Academie francaise. Elle a done aussi public son eloge de

Descartes sous le nom de « I'auteur de Camedris » ,
pour ne point

choquer le public par la metamorphose des noms de M"^ Maza-

relli en celui de marquise de Saint- Ghamond. On trouve a la

t6te de c^it eloge le portrait de Descartes en taille douce, et

c'est ce qu'il y a de mieux. II est impossible de rien lire de

tout cela apres le discours de M. Thomas.
— Le sujet propose par I'Academie francaise ayant ramene

1. Par Elie Luzac, d'abord imprimeur-libraire, puis avocat h. Leyde, et mort

dans cette ville en 1796, kgd de soixante-treize ans. C'est de lui qu'est encore

une Seconds Lettre d'un anonyms d J.-J. Rousseau, contenant un examen suivi

d'un plan d'education,, etc., Paris, 1767, in-S". (B.)

2. Par P.-L. do Bauclair, citoyen du monde, La Haye, 1765, in-12.
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rattention publique sur Descartes, un libraire de Rennes a

profite de la circonstance pour tacher de vendre un ouvrage

imprime incognito en 1761. II porte pour titre : CHypolhhe des

petits tourbillons jmtifiec par ses usages ,• oil Von fait voir que

la physique, qui doit son commencement aux tourbillons, ne

peut etre mieux perfectionn^e qu'en poussant le principe qui Va

fait naitre, par M. de Keranflech; volume de plus de trois

cent cinquante pages.

G'est un etrange philosophe que ce M. de Keranflech; il

peut aller de pair avec ce M. de Caraccioli, colonel au service

du roi de Pologne, 6lecteur de Saxe, a qui nous devons tant de

beaux ouvrages de philosophie et de morale. M. de Keranflech,

outre ces tourbillons, vient de publier un Essai sur la raison

dans lequel il prouve Tincarnation, la transsubstantiation et I'au-

torite infaillible de r%lise. Le resultat de sa philosophie est

qu'elle ne donne dans aucun cul-de-sac. II s'est servi de la

methode de Descartes, c'est-a-dire qu'il a m^dite comme s'il

n'y avait eu rien de pense avant lui, et cette route I'a conduit

tout droit aux dogmes evidents que je viens de rapporter.

Dans un siecle eclaire, le chemin qu'a pris M. de Keranflech

I'aurait mene droit aux petites-maisons ; dans le notre, il pour-

rait bien le conduire a la fortune. Des philosophes de I'etofFe

de celui-ci risquent a la verite d'etre un peu siflles et un peu

converts de mepris, mais I'Eglise salt le secret de les dedom-

magerde ces humiliations, d'ailleurs salutaires k un bon chretien.

— J'ai oublie d'associer k M. de Keranflech et compagnie

un des plus fiers athletes qui vient d'entrer en lice contre les

philosophes, et principalement contre ce sourcilleux ecrivain

nomme Voltaire. Son ouvrage prouve victoriensement que toutes

les calamites de la terre viennent de la lecture des libelles des

deistes. II a appele lesien le Philosophe dithyrambique^, c'est-

a-dire, suivant I'explication qu'il donne lui-meme, le philo-

sophe charlatan, obscur, obscene, hypocrite, etc., etc.; cela est

plaisant a force de b^tise et de violence.

— Le 30 du mois dernier on avait annonce la tragedie de

Phidre sur Taffiche de la Comedie-Francaise. La salle se trouva

bien garnie, parce qu'on esperait de voir M. Aufresne dans le

1. (Par le P. Fid61e de Pau, capucin). Amsterdam, 1765, in-S".
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r6le de Th6s6e, qu'il avait joue superieurement quelque temps

auparavant, et ou il s'etait siirtout fait admirer par un jeu

muet qui portait le trouble dans tous les coeurs pendant ce re-

cit si celebre, si beau et si deplac6, que Theram^ne vient lui

faire de la mort d'Hippolyte. La toile se leve, et au lieu du

palais de Ph6dre,on voit un paysage, et dans le fond deux mai-

sons I'une a c6te de I'autre, toutes les deux d'assez ch6tive appa-

rence. Au meme instant M. Preville s'avance en habit de valet,

ei demande au parterre la permission de jouer une pi6ce nou-

velle, la crainte de I'auteur et sa modestie ne lui ayant pas

permis de se faire alTicher. Le parterre ayant agree la requete,

on joua, a la place de Phedre^ le Tuteur dupi, ou la Maison a

deux partes, comedie en prose et en cinq actes, par M. Cailhava

d'Estandoux, qui arriva, il y a quelques annees, du fin fond de

la Gascogne, avec une comedie intitulee le Prcsomptueux, si je

m'en souviens bien S et silTl^e en moins d'une demi-heure. Le

Tuteur dupi, joue ainsi par surprise, a eu un sort plus heu-

reux; il a ete bien accueilli, et M. Cailhava d'Estandoux a ete

oblige de comparaitre en personne pour recevoir les applaudis-

sements et les felicitations du parterre. II aurait bien du faire

jouer k son nom un role dans sa pi^ce ; car je le trouve tout a

fait theatral. Gomme je n'etais pas du secret, je n'ai pu voir le

Tuteur dupd qua la seconde representation; elle a ete bien

recue, mais il y avait peu de monde. On a continue depuis a la

jouer, et elle est a sa sixi^me ou septi^me representation.

Gette piece est du genre de celles qu'on nomme pieces a

intrigue. Tout y roule ordinairement sur les fourberies et les

ruses d'un valet qui s'interesse au mariage d'un couple amou-

reux dont il est gagne, etqui le fait reussir en depit de quelque

vieux tuteur qui s'y oppose. Voila le sujet du Tuteur dup6 en

deux mots; il n'est assurement pas neuf. M. Merlin, valet du

vieux tuteur, y fait tout; il denoue et renoue la piece a tout

moment, etla m^ne ainsi d'acte en acte jusqu'a la fin. M. Gail-

hava d'Estandoux a eu le bon esprit de tenir son Merlin sans

cesse sur la sc6ne. II a prevu que ce role serait joue par Pre-

ville, et ce charmant acteur salt se faire applaudir malgre

\. C'est-i-dire /a Pr6$omption A la mode, representee le l*' aoflt 1763. Voir

tome V, p. 348.
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qu'on en ait. Son jeu, plein de verve et d'originalite, entraine.

Le succ6s du Tuteur dupi lui est du enti^rement; sans lui, la

piece n'aurait pas ete jusqu'a la fin. Ge n'est pas que I'auteur

ne merite des encouragements. II a de la gaiete, et m^me des

ressources dans la t6te ; mais notre gout est si ^loigne de ce

genre, et ce genre est si eloign^ de la bonne comedie! II pou-

vait etre bon et vrai dans le si^cle de Plaute, dont M. Gaill)ava

a emprunte son sujet. Les esclaves 6taient alors reellement les

chefs et les machinistes de toutes les intrigues ; mais aujourd'hui

que rinvention du papier, de I'encre et de la cire d'Espagne

reduit les valets au role de simples commissionnaires dans la

plupart des intrigues amoureuses, et qu'il est rare qu'un valet

soit I'arbitre des resolutions importantes et des revolutions do-

mestiques, il n'y a plus ni gout ni v6rite a lui faire jouer ce

role dans nos comedies. Ce n'est pas la ni la comedie de Te-

rence, ni celle de Moli^re : c'est la farce italienne, imitee elle-

m6me d'apres la comedie de Plaute, transportee surle theatre

francais sans les masques, et arrangee avec un peu plus de re-

gularite. Ge genre ne peut done avoir ni verity ni but moral ;

il ne repr^sente ni les moeurs, ni les conditions, ni le cours ve-

ritable et naturel des evenements. Quand le poete a beaucoap

d'esprit, ses pieces peuvent servir d'amusement et de delasse-

ment apr^s le travail ; elles peuvent olTrir le spectacle des res-

sources de sa tete, des finesses et de 1' original ite de son esprit.

Ainsi, cette sorte de drame a cela de particulier que c'est le

poete qui y est en spectacle, et non pas la chose representee;

au lieu que les autres ouvrages dramatiques ne sont bons

qu'autant que I'idee de I'auteur ne s'ofTre jamais au spectateur.

Sous ce point de vue, on pourrait faire un parall61e entre

M. Gailhava d'Estandoux et M. Goldoni : car, dans le fait, celui-

ci ne s'est point eleve au-dessus de ce genre de comedie a in-

trigue. La partie des moeurs de ses pieces et ses discours sont

quelquefois vrais, mais toujours communs et plats. En revanche,

11 a des ressources infinies dans la tete, et il entend I'imbroglio

superieurement. Donnez-lui une clef, un portrait, unecorbeille;

il ne lui en faut pas davantage pour faire une pi^ce qui vous

amusera depuis le commencement jusqu'a la fin. II tirera un

parti infini du plus petit accident avec une adresse merveil-

leuse ; il preparera des riens, et s'en servira un moment apr^s

VI. 25
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avec un grand avantage et une extreme finesse. II s'en fautbien

que M. Gailhava d'Estandoux, malgr6 son nom magnifique,

puisse soutenir sur ce point le parall61e avec son rival, le mo-
deste et humble Goldoni.

Dans sa pi^ce, il s'agit done de duper un vieux tuteur,

M. Richard, qui, au moment d'6pouser la vieille Argante, sa

voisine, se coilTe d'une jeune pupille appelee l^milie, qu'il elSve

dans sa maison. Cette jeune personne n'est point du tout d'avis

d'epouser son vieux tuteur. EUe aime tendrement un jeune

homme qui s'appelle Damis, et qui est favorise par la vieille

Argante, tante d'^milie, surtout depuis que cette vieille a quel-

ques pressentiments de Tinfidelit^ que M. Richard se propose

de lui faire. Mais rien n'est gagne si Ton ne peut mettre le va-

let de M. Richard dans les inter^ts des jeunes amants. Ce

M. Merlin est un homme de ressource, plein d'adresse et d'in-

dustrie ; la promesse d'une bonne recompense et la main de

Marton, femme de chambre de M"*® Argante, I'attachent

bientot au sort d'^milie etde Damis. Merlin, en frappant sur le

mur mitoyen des deux maisons, avait remarque un son creux

;

il s'(^tait leurr6 1' imagination avec I'id^e d'un tr6sor qu'il trouve-

rait dans ce mur. Point du tout, en detachant la tapisserie, il

d^couvre une porte secrete de communication, qui donne dans

la maison de M">« Argante. II vient annoncer cette bonne

nouvelle aux deux amants; il leur dit en sanglotant d'etre bien

joyeux. II pleure parce qu'il n'est pas encore console de n'avoir

pas trouv6 de tr^sor; il leur recommande de rire, parce qu'au

moyen de cette porte, dont M.. Richard n'a point de connais-

sance, ilspourront sevoir tout a leur aise. Ce Merlin, qui en pleu-

rant presse les jeunes gens de rire, sans leur dire pourquoi,

voila un echantillon du comique de M. Gailhava d'Estandoux

qui a reussi, mais qu'il 6tait aise de rendre plus plaisant : car

on ne se desespfere pas de n'avoir pas trouv6 un tr6sor ; il fal-

lait done trouver k Merlin un sujet r6el de desolation, et cela

n'etait pas difficile. Voila done une porte de communication qui

conduit Emilie dans la maison de M"'* Argante, ou Damis est

loge. Le jardinier de M. Richard voit, par les fenetres, Emilie

avec un jeune homme chez M™« Argante. II vient en avertir

son maitre, et lui conseille d'aller les surprendre. Ce n'est pas

la le compte de Merlin, qui, en sa qualite de fripon, a toute la

I
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confiance de son maltre, comnie cela doit etre, tandis que I'hon-

nete jardinier passe pour un benet. iMerlin fait sentir a M, Ri-

chard qu'ayant rompu avec M"" Argante, il ne lui convient

point d'aller chez elle. Merlin ira k sa place pour verifier le fait.

M. Richard restera devant la maison, afin qu'^milie ne puisse

en sortir sans 6tre vue; et le jardinier ira voir dans la maison

de M. Richard si, comme le pretend Merlin, l^milie est dans son

appartement. En effet. Merlin court bien vite dans la maison

de M"^ Argante avertir la jeune pupille. Elle repasse par la

porte secrete, et le jardinier est fort sot de la trouver a la porte

de son appartement. Cependant il jure sur son dieu qu'il I'a

vue un moment, auparavant par les fenetres, dans la maison de

M"' Argante; et Merlin, pour oter tout soupQon k M. Richard,

qui est fort sot et qui se pretend tr^s-fin, est oblige de dire

que la personne que le jardinier a prise pour ^milie est la soeur

d'l^milie. II est 6tabli dans la pi^ce que cette soeur, qui s'ap-

pelle Hortense, ressemble si parfaitement a I^milie qu'il n'y a

pas moyen de les distinguer Tune de 1' autre. A la bonne

heure, on se prSte au tht^atre a ces suppositions absurdes ; mais

Hortense est en ville et au convent! cela est vrai, mais

M. Merlin sait mentir en cas de besoin. II assure qu'elle vient

d'arriver dans le dessein d'epouser son vieux tuteur, dont la

tete lui tourne. M. Richard est fach6 de causer du tourment k

une jeune personne, mais il ne pent donner la preference k

Hortense sur ^milie : celle-ci est douce et tendre, I'autre est

folatre, enjouee, capricieuse. On est aussi prevenu qu'elle va

toujours habillee en amazone. M. Richard est r6solu de la voir,

et de lui oter toute esp6rance. Son projet est de la marier avec

Damis.

Au milieu de toutes ces menees, la pi^ce est arriv6e au cin-

quifeme acte. II s'agit de trouver un d^noument. Rien n'est

plus ais6. II y a un double contrat k signer, celui de Damis avec

Hortense, et celui de M. Richard avec Emilie. Au moyen d'un

escamotage, le notaire fait signer au vi«ux barbon son contrat

de mariage avec la vieille Argante d'un c6te, et de I'autre celui

d'l^milie avec Damis; et, pour qu'il ne reste point d'incertitude

sur la tricherie, Damis s'est glisse dans la maison de M. Richard

par la porte secrete, et en sort publiquement avec Emilie en

presence de M. Richard, qui en reste stupefait, mais qui est
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oblige de consentir k leur mariage, et de donner la main a Ar-

gante. On pretend qu'k la premiere representation le d^nou-

ment 6tait fond6 sur ce que le notaire se trompait de porte, et

qu'il entrait chez M"® Argante au lieu d'entrer cbez M. Ri-

chard. On dit aussi que i'auteur a d'autres d^nouments tout

prets, et que dans un cas de besoin il pourrait en cb anger i

chaque representation. Ce qu'il y a de sur, c'est qu'il fait rire,

qu'il a des saillies assez plaisantes, qu'il noue, d^noue et re-

noue son intrigue avec assez de facility. Ce qu'il y a de facheux,

c'est que pour faire reussir les ruses de son Merlin, il a 6te

oblige de rendre son vieux tuteur excessivement bete. Moliere

n'a pas recours a ces malheureuses ressources, et le vieillard

de I'Aiidrienne joue par Dave est Iui-m6me tr^s-ruse, et raisonne

toujours juste : voilk des gens qui valent la peine d'etre trom-

pes. Je conseille a M. Cailhava d'Estandoux de s'en tenir k ses

succes dramatiques, et de ne point ambitionner les succes de

I'impression : car sa piece tomberait infailliblement a la lecture,

etsibas, qu'il aurait peut-etre lui-meme de la peine k se per-

suader son succes au theatre.

J'etais assis a cote d'un homme grave, et je m'extasiais sur

la mani^re dont Preville savait faire valoir les moindres details

de son role, et en escamoter, pour ainsi dire, les mauvais a

I'attention du public : « Vous avez raison, me dit mon homme
arec un grand s^rieux, c'est un charmant acteur que ce Pre-

ville. Jecrois, Dieu me pardonne, s'il I'entreprenait, qu'il ferait

reussir le Pater. ^ »

15 octobrel765.

On vient de donner sur le theatre de la Gomedie-ltali enne

Ic Petil-maitre en province ^, opera-comique en un acte, de

M. Harny ^\ la musique, d'un violon nomme M. Alexandre . Ce

1. Ce mot n'dtait qu'une contre-partie de celui de Piron, qui, depite contre de

mauvais acteurs, s'ccriait: « En v6rit^, ces genslk feraient tomber I'Evangile s'ils

le rcprtisentaient; et cepeadant c'est une piece qui se soutient depuis dix-sept

cents ans. » (T.)

2. Le 7 octobre 1765.

3. Harny de Quervilio, auteur do Bastien et Dastienne, et de plusieurs autrcs

pieces. Grimm paile dans le mois suivant dc Timpression du Petit-maitre en pro-

vince. (T.)
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M. Alexandre est un faiseur de notes ; il sait le secret de la plu-

part des musiciens francais, c'est de mettre une pi6ce enti^re

en musique sans avoir une seuleid^e rausicale. En revanche, le

poete n'est pas sans merite. 11 fait k la v^rite des tirades, et pas

totijours du meilleur ton ; mais il les fait avec facilite, et quel-

quefois meme avec elegance. 11 y a des choses plaisantes dans

sa pi6ce. Le h6ros est un des agreables de Paris, qui atoutes les

passions a la mode. II est surtout cocher dans Tame ; c'est Ik

I'expression propre et une des grandes pretentions de nos

jeunes gens de quality. Ge petit-maitre se rend en province pour

6pouser la fille d'un gentilhomme campagnard. EUe est riche,

belle, charraante, cela va sans dire. Son futur s'6tablit dans le

chateau avec toute la fatuity d'un homme de son espece. 11

donne des ordres pour rembellissement de la maison et des

jardins, comme s'il 6tait chez lui. 11 6tait arrive avec un grand

train de chevaux, de chiens, de valets. Ces valets sont habilles

de riches habits bourgeois ou il n'y a trace de livree : c'^tait

aussi un pen la mode avant la derniere guerre. Quant a M. le

Marquis, il passe les deux tiers de la journ^e en frac, le

fouet a la main, faisant le cocher et exercant ses chevaux.

Vous jugez bien que M. le Marquis, si enchante de lui-

meme, n'enchante pas la personne qu'il vient epouser, et qui

aime un jeune homme de sa province, plein de raison et de me-
rite ; mais le petit-maitre a pour lui la mbve de sa pr^tendue,

vieille folle tres-digne de proteger un petit fat. Le chef de la fa-

mille est absent. A son retour, il est etrangement scandalise de

trouver sa maison et ses jardins a moitie culbut^s. 11 chante

pouille k son jardinier, et plus encore a sa femme, et il se pro-

pose bien d'en dire son sentiment a son pretendu gendre,

lorsque celui-ci parait dans son accoutrement de cocher, le

fouet a la main, suivi d'un de ses gens. Le campagnard, qui

est fort brusque, mais bon homme au fond, ne veut pourtant

pas humilier son gendre devant son cocher : c'est-a-dire qu'il

prend le valet pour le maitre et le maitre pour le cocher. Cette

meprise, qui est plaisante, a fait grande fortune. Cependant le

petit fat est toujours soutenu par la m6re ; et, pour la desabuser,

son mari I'amene pendant que le petit-maitre fait un portrait

excessivement satirique de son beau-pere et de sa belle-m6re.

Cette dernifere, outr6e, change de dessein ; le petit-maitre est
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renvoy^, et Ton donne la fille au jeune homme qu'elle aims.

Toute cette derni^re moitie de la pi^ce ne vaut pas I'autre. En
general, M. Harny n'a point d'invention, etson denoument est

detestable. Cette mani6re de faire venir ses personnages sur le

derri^re du theatre, tandis que ceux qui sont sur le devant tra-

hissent leur secret sans s'apercevoir qu'on les ecoute, voil^ la

grande ressource de nos poetes pour amener un denoument;

par I'usage continue! qu'ils en ont fait, elle est devenue aussi

fastidieuse qu'elle est d^nu^e de vraisemblance. Le Petit-

mattre en province a beaucoup reussi. II faut esperer que

M. Harny trouvera une "autre fois des moyens plus heureuxpour

intriguer et d^nouer sa pi^ce, et que tout son m6rite ne se r6-

duira pas a quelques jolis details.

— II existe un poeme (^pique dans le gout de la Pucelle, in-

titule la Chandelle d'Arras, en dix-huit chants *. Gela vient de

Hollande. L'auteur est un certain M. du Laurens, mathurin d6-

froque, et qui a de bonnes raisons pour n'etre pas en France.

II a d6ji publi6 un autre poeme, il y a quelques annees, inti-

tule le Dalai, dans lequel on remarqua un portrait de M. le

cardinal de Bernis, noye dans un tas de platitudes et d'imperti-

nences. Ce M. du Laurens est assurement un detestable poete,

ses ind6cences et ses obscenites a part; mais si ce M. du Lau-

rens avait 6te 6leve dans le monde, et qu'il eut su prendre le

ton de la bonne compagnie, et se former le gout, 11 n'aurait pas

manqu6 de talent. II rencontre quelquefois une demi-douzaine

de vers qui rappellent la mani^re de M. de Voltaire; mais sa

bonne fortune ne dure pas longtemps, et il se noie bientot apr^s

dans un tas de betises et d'ordures. La Chandelle d'Arras,

grace a la vigilance de la police,- ne se trouve pas k Paris.

— Ce qui m'a bien rappele la manifere de M. de Voltaire,

c'est un jeune bomme de vingt ans, filsd'un horloger de Paris,

appele Gudin, et protestant, qui nous a lu ces jours passes

deux chants d'un poeme 6pique dans le gout de I'Arloste ^ Cela

\. Berne, 1765, in-S", ct Paris, 1807, in-12,

2. Gudin avait alors vingt-sept ans, car il etait n(5 en 1738. II est mort en 1812.

Ce poeme ^.pique, dont la Conqu4le de Naples par Charles VIII est le sujet, a ^t^

imprime en 1801, 3 vol. in-8°. II n'a pas obtenu, h beaucoup pr^s, le succfes que

lui pr6disait Grimm. (T.)
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m'a paru plein de chaleur, de verve d'originalite, de folie, de

gout, d'el6gance et de po6sie, autant qu'on en peut juger d'apres

une lecture rapide faite dans un cercle trfes-nombreux. Au com-

mencement de son poeme, un chevalier errant, fort engoue de

la vertu des dames, rencontre dans une foret un autre cheva-

lier noir, triste comme un bonnet de nuit, montant la garde

aupres d'un tombeau, et criantatout venant qu'il n'y a point

de femme honn^te au monde. Le combat s'engage sur ce seul

propos. Un troisi6me chevalier survient, s6pare les combattants

et veut juger leur differend. II se trouve que le chevalier noir a

parcouru tons les pays; qu'il a partout ete trahi, et qu'en der-

nier lieu il a surpris sa maitresse a Rome avec un homme qu'il

a poignarde dans un premier mouvement, et qu'il a ensuite re-

connu pour son meilleur ami. G'est cet ami intime, aux soins

duquel il doit son dernier brevet du cocu, qui repose dans ce

tombeau. Les chevaliers conviennent que ce cas est facheux :

cependant celui qui a separe les champions dit qu'il ne faut

pas outrager tout le sexe, qu'il est des femmes dont la vertu

est au-dessus de toute attaque, qu'il a le bonheur de poss6der

une maitresse dont le coeur n'a jamais ete a personne. Et il ne

I'apas sitot nomm6e que le chevalier lui dit qu'il ment, et que

c'est la le nom de sa maitresse qui est un modele de vertu au-

dessus de tout soupcon ; et cependant le chevalier noir pretend

que c'est precisement celle qui lui a 6te infidele, et dont la tra-

hison a coute la vie a son meilleur ami. Tout cela est tr6s-gaie-

ment et tr^s-plaisamment cont6. Les trois chevaliers font leur

paix, et se rendent de la dans un jardin ou ils surprennent leur

belle dans un bosquet et dans les bras d'un musulman qui jure

par Allah qu'il n'a jamais connu de plus aimable creature. Je

ne sais si M. Gudin parviendra a ordonner un plan general, a

composer une fable interessante, a choisir un sujet heureux

pour son poeme ; mais il fera un ouvrage superieur a celui de

laPucelle, car il m'a paru avoir tout autant d'agr6ments, de

grace et de chaleur que I'auteur de Jeanne d'Arc^ et bien plus

d'inventionet d'originalite. Tout cela est tres-libre; mais c'est la

fauteou le privilege du genre.

— Opuscules sur les impositions^ par deux patriotes. Bro-

chure de cinquante pages. Ah ! que les patriotes m'ennuient

!

— M, Eidous, un de nos plus redoutables traducteurs a la
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toise, vient de traduire de I'anglais les Aventureft de M. Laville\

en quatre petites parties. Les Anglais n'ont, depuis les romans

de Fielding, rien en ce genre ni en beaucoup d'autres qui

nierite la moindre attention. Le roman de M. Laville est Ir^s-

niauvais pour le fond, et M. Eidoiis I'a encore rendu plus

detestable par sa traduction. Cela fait quelquefois rire a force

d'etre bete, mais 11 est impossible d'y tenir plus d'un quart

d'lieure.

— Le Bacha de Bude est I'histoire vraie ou fausse du bacha

qui defendit la capitale de Hongrie lorsqu'elle fut reprise pour

la derni^re fois par les Autrichiens. L'auteur avait gag^ contre

une femme de ses amies qii'il ecrirait en moins d'un mois une

histoire inleressante sans amour, et qui ne serait ni un roman

ni un conte. II a tenu parole tant bien que mal.

— Traits des couleurs pour la peinture en imail et sur la

porcelaine, precede de I'art de peindre sur I'imail, et suivi de

plusieurs M&moires sur diffirents sujets int^ressants, tels que le

travail de la porcelahie, I'art du stuccateur, la maniire d'exi-

cuter les camees et les quires pierres figurSes, glaces, etc.

Ouvrage posthume de M. d'Arclais de Montamy, premier

maitre d'hotel de M. le due d'Orleans; volume in-12 de plus

de trois cents pages. Transcrire le titre de cet ouvrage, c'est

en donner une idee. II est rempli de recherches curieuses, et

l'auteur s'en est occupy plusieurs ann^es de suite jusqu'a sa

mort. On pourra compter sur le resultat de ses experiences, et

ceux qui voudront les rep^ter et qui en trouveraient de diffe-

rentes n'auront qu'a s'en attribuer la faute, et hardiment les

recommencer, car je n'ai jamais connu d'observateur moins

entete, moins systematique, plus flegmatique, plus patient, plus

infatigable que M. de Montamy.

— II parait une brochure de cent vingt pages intiiu\€e Obser-

vations physiques sur l'agriculture, les plantes, les mineraux

et v^gHaux, etc. L'annonce pompeuse de ce titre se reduit

a la discussion de deux questions, dont la seconde surtout

vous paraitra d'une utiiite singuliere pour/^s progresde Vagri-

culture. L'auteur demande dans cette question : Pourquoi les

plantes ne seraient-elles pas de veritables animaux? La pre-

1. (Par sir John Hill). Amsterdam (Paris) 1765, 4 vol. in-12.
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mi^re question est d'une esp^ce differente ; elle est enonc6e de

cette mani^re : Ne reste-t-il plus d'epreuves a faire sur la

nature des vignes en Normandie et autres pays qui ne donnent

point de vin, ou qui en donnent un sans qualite? Ces obser-

vations physiques sont vraisemblablement d'un membre de

quelque societe d'agriculture, ou tres-digne d'en etre.

— Manuel dujardinier, ouvrage nicessaire aux cultivateurs,

amateurs de la botanique et de la physique, traduit de I'itaiien

de M. Mandirola de Florence, par M. Randi; volume in-12 de

quatre cent cinquante pages. Le traducteur a la bqjine foi de

rapporter a la tete de I'ouvrage une lettre que I'auteur lui a

ecrite de Florence et dans laquelle il convient qu'.il a compose

son livre fort a la hate et sans beaucoup de soins, a la pri^re

d'une dame milanaise quis'amusait de son jardin. 11 lui envoie

en meme temps quelques corrections et additions pour rendre

sa traduction moins fautive.

— On vient de faire un extrait en deux volumes de tous

les Ana. C'est une compilation difforme, faite sans jugement

et sans gout.

— Les grands inconvenients en toute chose viennent de la

legerete et de I'etourderie. Ge qui est arrive a M'»' la duchesse

de Boufllers est un accident tres-simple, et va faire un tr^s-

grand bruit en Europe, apr^s avoir passe par toutes les meta-

morphoses que la mauvaise foi, I'esprit de parti et le mensonge

voudront lui faire subir. M. Gatti n'ayant pas donne la petite

verole a M™" de Boufllers par I'inoculation qu'il lui a faite, elle

i'a prise naturellement. Rien n'est plus simple. Tout son tort se

r^duit a I'avoir assuree qu'il la croyait a I'abri de la maladie.

II se pourrait Men que, pour ne pas avoir Fair d'un homme de

mauvaise foi, il eut assure trop legerement que la maladie dont

M"'* de Boufllers vient de relever etait une petite verole : car on

assure que le dixieme jour de sa maladie, elle n'avait plus ni

croutes ni marques sur le visage, quoiqu'elle eut 6te couverte

de boutons ; et ce fait sufTira a tout m^decin de bonne foi pour

certifier que ce n'est point la une veritable petite verole ; si

bien que, malgre son inoculation et la maladie qu'elle vient

d'essuyer, elle pourrait la gagner encore et I'avoir pour la

premiere fois. Quand je dis qu'elle n'avait plus de croutes le

dixieme jour, c'est que je tiens d'un t^moin irreprochable, qui
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vit la malade ce jour-la, qu'elle lui assura que ses croutes

^talent tombees depuis trois jours, c'est-a-dire le septi^me de

la nialadie ! Quelle petite verole ! Mais M. Gatti ayant prononce

le cinquifeme jour, a I'inspection des boutons que, c'etaient

des boutons de petite v6role, n'a plus voulu varier dans ses

propos, de peur d'etre accuse de mauvaise foi ; et actuellement

toute cette affaire est si bien barbouillee que, vu les pr6juges

des uns et la mauvaise foi des autres, je d^fie le P6re eternel

de la tirer au clair.

— La Belle au crayon d'or est un petit conte de fee d'une

belle insipidity. 11 faut 6tre adroit pour ennuyer quand on per-

met k son imagination toutes les extravagances possibles. L'au-

teur de ce petit conte a cependant ce secret. Je parie que c'est

quelque vieille fiWe surann6e a qui nous devons la Belle au

crayon d'or, dontles aventures n'ontaucun but, et par consequent

rien qui interesse. Cela n'a pas le sens commun.
— Vous lirez avec plus de plaisir un conte moral, intitule

Mikou et Mezi. Cela est du moins mediocre. Le commencement

meme n'est pas trop mal fait; mais cela faiblit bien vers la fin;

I'histoire du singe et la bataille livr6e aux moines sont bien

plates. Les pieces de vers que I'auteur anonyme a ajoutees a

son conte moral sont encore plus mauvaises.

— Principes de chordgraphie , suivis d'un traiU de la

cadence qui apprendra les temps et la valeur de chaque pas de

la dame, ditailles par caracldres, figures et signes demonstratifs,

par M. Magny, maitre de dansej volume in-8° de deux cent

quarante-quatre pages. La choregraphie est k la danse ce que les

notes musicales sont au chant, c'est I'art d'ecrire les pas de la

danse. M. Magny m'apprend que cet art, qui ne date que du

sifecle de Louis XIV, estdu a Arbeau et a Feuillet, deuxmaitres

de danse francais. II d6veloppe leurs principes dans son ouvrage.

Vous y trouverez une gamme choregraphique complete , c'est-

a-dire I'art de peindre les figures et les mouvements de la

danse, avec les tables de tous les pas qui varient ces figures de

tant de maniferes. Ensuite vient un traite de la cadence dont la

theorie, a ce que pretend M. Magny , a ete seulement eflleuree

par M. Feuillet. Ce traite est suivi de figures de plusieurs danses

de Pecourt et du c6lfebre Marcel , et d'une methode pour con-

naitre aisement les contredanses dessinees, sans que les pas
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soient ecrits, et pour les tracer soi-m6ine. Le tout est termini

par une demonstration des pas du menuet. Si le livre de

M. Magny ^chappe au temps, il sera dans quelques milliers

d'ann^esje crois, encore dans I'enfance, malgr6 lenombre infmi

de ses pas et de ses figures.

NOVEMBRE.

1" novembre 1765.

SPECTACLES DONNES A FONTAINEBLEAU SUR LE THEATRE

DE LA COUR

M. le marechal de Richelieu, premier gentilhomme de la

chambre du roi, en exercice cette annee , a voulu qu'on ne

representat, sous ses auspices, que des pieces nouvelles devant

Leurs Majestes, et ces representations ont ete continuees jusqu'a

ce moment sans interruption, malgre Tetat de monseigneur le

Dauphin et les inquietudes que donne sa sant^.

L'ouverture du theatre s'est faite par la trag^die de Cinna,

de Pierre Gorneille, pour falre debuter Aufresne devant le roi

dans le role d'Auguste. On dit que cet acteur n'a pas plu. II

faut esperer qu'on n'en permettra pas moins au public de Paris

de s'en accommoder.

Le second spectacle a ete rempli par la representation de

Thetis et Pilee, op6ra du vieux berger Fontenelle, que M. de

La Borde, premier valet de chambre du roi, a essaye de remet-

tre en musique, quoiqu'un certain Colasse, disciple de Lulli,

I'ait psalmodie, il y a environ quatre-vingts ans : entreprise

sacrilege, dont I'impunit^ prouve la decadence des moeurs et

I'approchedu jugement dernier, a ce que pretendent nos vieilles

perxuques ; car ce qu'il y a de plus sacre en France, apr^s

les poesies de M. Le Franc de Pompignan, ce sont les paroles

d'un op6ra; quand une fois elles ont ete mises en psalmodie

par un soi-disant musicien, et braillees par les aboyeurs et
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et les glapissantes de rAcad^mie royale de musique, il n'est

plus permis a aucun mortel d'y toucher. 11 est vrai que si

j'avais le g6nie de Hasse ou de Pergol^se, je me garderais bien

d'enfreindre cette loi; et depuis Cadmus, premier opera de Qui-

nault, jusqu'aux Amours de Tempd^ dernier chef-d'oeuvre de

feu Cahusac, tous les poemes dont la boutique lyrique de Paris

est en legitime possession seraient bien respectes par moi,

notamment TliHis et PiUe, du vieux berger Fontenelle, et son

fameux acte du Destin. Parbleu, il est bien question, quand on

veut effrayer les homraes sur les arrets caches et irrevocables

du Destin, de placer de chaque cote du theatre une file de

polissons en barbe grise et les bras croises, et de leur faire

brailler quelques vers metaphysiquessur la melodie d'un hymne
luth^rien! et puis cette foule de dieux qui jasent avec une

familiarite charmante

!

UN MINISTRE DU DESTIN.

Dieu de la mer, quel sujet vous amfene ?

NEPTUNE.

Mon amour pour Thetis cause toute ma peine,

Jupiter vient troubler mes feux :

Prononcez qui de nous verra remplir ses voeux.

LE MINISTRE.

Destin, un grand dieu te demande

Quel succfes tu veux qu'il attende.

Dans tes secrets il cherche k p6netrer :

Daigneras-tu les declarer ?

Apr^s quoi, d'autres polissons en barbe grise, et les robes

retroussees, font des gambades et des entrechats ; et cela s'ap-

pelle, sur le livret, faire un sacrifice et des libations au Destin,

c'est-a-dire remplir la ceremonie la plus grave et la plus au-

guste envers le dieu le plus redoutable que les hommes se

soient jamais forge... Mais je n'ai garde d'exploiter cette vieille

boutique de marionnettes, autrement dit theatre de I'Academie

royale de musique, et qui menace ruine de tous cotes par sa

pauvrete et par sa vetuste. Je suis seulement bien aise de vous

obsei-ver que c'est la faute de la poesie plus que de la musique

si I'opera fran^ais est plat et ennuyeux, et que ce sont les
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poetes qui, avec leur genre faux et puerilement merveilleux,

ont ^gar6 le musicien, et emp^che la musique de s'etablir en

France. On dit que, dans I'essai que M. de La Borde vient de

faire, la partie du chant, c'est-k-dire la psalmodie, est mau-

vaise, et les airs de danse jolis. Pour moi, je donnerais la plus

belle psalmodie, et le plus bel eclat de voix de M'" Arnould,

pour un de ses bons mots, et toutes les notes de M. de La

Borde pour les solfeggi de Leo.

Troisieme spectacle : Renaud d'Ast, opera-comique en deux

actes, les paroles de M. Le Monnier, auteur du Cadi dupi, et

de quelques mauvaises pieces; la musique "de MM. Trial et

Vachon, jeunes musiciens de M. le prince de Gonti. On a trouve

la musique assez jolie, et la piece detestable. Elle n'est assu-

rement pas bonne ; mais j'en ai vu, en ce genre, reussir de plus

mauvaises. C'est encore unvieillard qui veut epouser sa pupille,

et a qui son neveu, seconde par son valet et par la jardiniere

de son oncle, I'escamote. Faible et maussade imitation de la

piece On ne s'avise jamais de tout.

La tragedie d!Adelaide du Guesclin, donn^e pour qua-

trieme spectacle, a eu un succes universe!.

Le cinquieme a ete rempli par Silvie, op6ra nouveau en

trois actes, avec un prologue : les paroles, de M. Laujon, secre-

taire des comniandements de M. le comte de Clermont; la musi-

que, de MM. Berton et Trial; succes medigcre, poeme insipide

et froid. Dans le prologue, 1'Amour se fait forger, par Vulcain

et par ses cyclopes, des armes tout expres pour faire une niche

a Diane. Dans la pi^ce, il blesse avec ses armes une nymphe

de Diane appelee Silvie. Elle devient amoureuse d'un jeune

chasseur appelc Amintas, qui brule deja en secret pour elle,

Lorsque Diane s'apercoit de ces feux profanes, elle veut faire

du bruit; mais I'Amour eleve son temple sur les debris de celui

de la chaste deesse, et couronne ces tendres amants: et il faut

voir comme cela est interessant et chaud

!

A Silvie a succede Palmire, ballet heroique en un acte.

Palmire, reine d'Amathonte, est destinee a Zelenor, prince de

Chypre, qui I'adore, et dont la valeur vient de se signaler par

la defense du temple de I'Amour. Le grand-pretre de I'Amour

brule en secret pour la belle Palmire, et afin de I'enlever a

Z61enor, il fait prononcer un faux oracle. On ne reprochera
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pas icet oracle d'etre Equivoque et obscur; il dit a Palmire, de

la part de TAraour, en termes tr6s-expr6s :

Tu ne dois 6tre unie

Qu'au ininistre de mes autels.

Les deux amants se desolent; mais TAmour ne souffre pas

longtemps la supercherie de son fripon de pretre. II arrive tout

courant pour le chasser, apres quoi il unit Z616nor a Palmire,

et pour ne pas faire mentir I'oracle prononc^, il declare Z616-

nor son grand-pr6tre a la place du fourbe. Je crois qu'il faut

def6rer I'auteur de ce poeme a ces messieurs contre lesquels

M. I'archeveque de Novogorod-la-Grande vient de donner un

Mandement schismatique ^; car un dieu qui n'est .pas de Tavis

de I'assembl^e de son clerge, et qui vient exprfes pour en

chasser le president, k cause d'un petit oracle suppose a son

profit, c'est un petit vetilleux de tr^s-mauvais exemple. Oii

diable I'auteur a-t-il vu un dieu donner un dementi k ses

pretres? Get auteur est, suivant le livret, M. Chamfort; mais

M. Chamfort s'en defend comme de meurtre. 11 pretend qu'il a

assez de ses propres p6ches, sans se charger des peches d'au-

trui. 11 a raison, aujourd'hui qu'on lui attribue aussi la tra-

gedie de Pharamond exclusivement. Ainsi, malgre le livret,

Palmire passe genei'alement pour ^tre de M. le due de La Val-

li^re*. Je plains de tout mon coeur celui qui sera oblige de la

reconnaitre pour son enfant. On assure que le merite de la

musique repond parfaitement a celui du poeme. Elle est de

M. Bury, surintendant de la musique du roi. Le roi tr6s-chre-

tien donne sans doute, par charite chretienne, le pain k trois

ou quatre surintendants de musique, que leur science musi-

cale ne pourrait mettre k I'abri du besoin dans tout le reste de

I'Europe. Jelyotte a chante le role de Z6l6nor, et n'a pas fait

plaisir, k ce qu'on m'a dit.

1. Mandement du reverendissime j)dre en Dieu, Alexis, archev4que de Novogo-
rod-la-Grande, par Voltaire.

2. Quoi qu'il en soit,Pa/mire, representee le 24 octobre 1765 a Fontainebleau,

est regard^e comme de Chamfort, etse trouve imprimde dans ses OEuvres, publides

par Auguis en 1824, tome IV, p. 399 et suiv. Quant k Pharamond, on sait que
La Harpe ea etait seul coupable. (T.)
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Ce ballet heroique, qui est tombe k plat, a 6te suivi d'une

pantomime heroique, intitulee Diane et Endymion, en trois

actes; imitation des ballets que M. Noverre fait pour les f^tes

du due de Wurtemberg. J'en ai vu aussi, de ce genre, de tr^s-

beaux a la cour de Manheim; mais ces ballets ont tout un autre

syst^me que ceux de I'opera francais. On y marche bien plus

qu'on ne danse. On y voit bien moins de pas et de danses

symetriques que de gestes et de groupes; on n'y connait point

ces deux files de danseurs et de danseuses rang^es de chaque

cote du theatre. Get arrangement de bal ne peut tout au plus

avoir lieu qu'apres le denoiiment, lorsqu'il n'est plus question

que de terminer la piece par un divertissement general. Je

n'ai pu encore savoir I'effet du ballet de Diane et Endymion^

et si Ton s'y est conforme au protocole ordinaire de I'opera

frangais, ou s'il a et6 francais, ou s'il a 6te r^ellement dessine

d'apr^slesprincipes de M. Noverre; ce que je sais, c'estqu'outre

la beaute des decorations, ce genre exige une musique deli-

cieuse et qu'il faut faire faire cette musique par Cannabich,

par Toeschi ou par Rodolphe, et non pas par M. le surin tend ant

Bury. On dit que la decoration du temple de la Lune a ete

superbe.

Quand je dis que M. Chamfort a assez de ses propres p6-

ch6s, c'est que j'ai vu un certain acte d'opera, intitule Zinis

et Amalsie, qui doit ^tre joue demain a Fontainebleau, qui

porte son nom, et qui est un bien gros peche. II n'est pas

croyable qu'une nation qui a tant de chefs-d'oeuvre sur Tun

de ses theatres souffre dans la meme capitale de telles pau-

vret6s et de telles extravagances sur un autre de ses theatres.

C'est qu'on a cru, pendant pr6s de cent ans, que ce pitoyable

merveilleux etait de I'essence de I'opera. Ici c'est un Genie,

p6re, qui pour eprouver la vertu de son fils, dont il veut faire

un heros avant de couronner son amour pour une jeune reine

d'%ypte, le tourmente comme un miserable, et apr6s mille

tourments cruels, se fait connaitre k son fils pour le cher papa,

et lui dit que tout cela n'est qu'une plaisanterie. Ge p6re, tout

Genie qu'il est, est fou aenfermer; les deux amants sont deux

benSts, le poete le troisieme, et a tout evenement nous gar-

derons un brevet de quatrifeme, jusqu'aprfes la representation,

au service de ce M. de La Borde, premier valet de chambre du
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roi, qui en a fait la musique. On attribue ce poeme egalement

a M. le due de La Valliere *

.

Mais Ic Triomphe de Flore, autre acte d'opera, precede

d'une comedie en vers, intitulee iSgU, I'emporte, pour la pla-

titude, sur tout ce qui a et6 joue a la cour. Les sujets de Lipa-

rus, roi de Liparie, sent desoles par des calamites de toute

esp^ce, entre autres par des vents, c*est-a-dire ( car il est bon

de s'expliquer) que les enfants d'^ole ont ravage leurs cam-

pagnes. Le bon Liparus est fort fache de tout cela, et ne salt

qu'y faire. Sa fiile Liparis est, malgre les grands vents, amou-

reuse d'un prince general des armees de Liparie. Ce brave

general bat les ennemis.de Liparus comme platre; les vents

cessent; Flore paralt, et reparole mal qn'ils ont fait : c'est-k-

dire, suivant une note de I'auteur, qu'aprfes I'hiver arrive le

printemps, et que le general liparien epouse la princesse Lipa-

ris de Liparie. L'auteur a I'insolence de dire que tout celan'est

qu'une allegorie, et que la Liparie c'est comme qui dirait la

France. En v6rite la tete lui tourne. A la bonne heure que lui,

M.Vallier, colonel d'infanterie, de I'Acad^mie d'Amiens ^, soit

le meilleur poete de la Liparie, c'est tout ce que je peux lui

accorder. 11 a pris pour devise :

Ne peut-on plus combattre pour son maitre?

11 faut chercher k I'amuser.

Tudieu, quel amuseur ! Si M. Vallier n'avait pas mieux

combattu pour son maitre qu'il ne I'a amuse, la France serait

actuellement ravag6e par ses ennemis, comme la Liparie par

les vents. II faut croire qu'on defendra la cour aux poemes de

cet amuseur, ne fut-ce qua cause des allusions et des adula-

tions indecentes et reellement oflensantespour la majesty royale.

La musique de cette Liparie est d'un autre surintendant, appele

M. Dauvergne. Je n'ai pas oui dire s'il a heureusement rendu

les vents de M. Vallier.

On dit que la comedie d'^gl^, du m6me poete, etait quel-

que chose de plus terrible encore que les vents de Liparie,

\. Le ballet de Zdnis et Almasie, reprdsentc le 2 novembre, est 6galemcnt

imprime dans les OEuvres de Chamfort, tome IV, p. 385 et suiv. ( T.)

2. D6jk cit6, p. yO, pour une tlpitre aux grands et aux riches.
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qu'elle a precedes. Cette comedie 6tait ornee d'un ballet et ce

ballet etait une dispute entre le Sentiment et I'Amour, imnie-

diatement apr^s le deluge. M. Vallier aime les calamites phy-

siques. Les premieres bergeres, au sortir de cette inondation,

doivent decider la querelle. Les suivants du Sentiment dan-

sent d'abord autour d'elies, mais si lentement et si noncha-

lamment, que les bergeres se mettent a bailler et a s'endor-

mir. Les suivants de I'Amour et les Plaisirs arrivent, au con-

Iraire, sur un air gai ; et voila les bergeres reveillees et deci-

d6es en leur faveur. Les suivants du Sentiment veulent se

montrer encore, mais on les chasse. Si M"® Guimard, qui est le

principal suivant du Sentiment, ne savait ou trouver gite, je

la recueillerais volontiers pour une nuit. Get ingenieux ballet

de I'amuseur Vallier m'a rappele un certain acte d'opera de ma
connaissance, quel'auteur avait intitule le Ballet de lEnnui. On

y voyait un pauvre officier d'infanterie, nouvellement reforme,

faisant un beau monologue a I'aspect de sa bourse vide. Ge

monologue est interrompu par un cha3ur de Greanciers qu'on

entend et qu'on ne voit point. Une entree de Regrets danse

tristement autour de rofficier; cette cohorte est relevee par

une entree de Projets, qui danse trop vaguement pour emp6-

cher I'irruption des Greanciers ; mais lorsque I'officier est aux

abois, la theatre change; on voit dans le fond s'elever des

chateaux en Espagne; I'Esp^rance descend du ciel; une suite

d'Expedients dansent si afiectueusement autour des Greanciers,

que ceux-ci quittent la partie : apres quoi I'officier d'infanterie

prend possession des chateaux en Espagne. Gette excel lente

plaisanterie est de M. de Martange ^ , aujourd'hui marechal de

camp, et qui serait, je crois, un peu plus propre que M. Val-

lier a remplir sa devise.

Le seul spectacle qui ait reussi, outre la tragedie d'Adelaide

^

c'est la FSe UrgHe, fete theatrale en quatre actes, autrement

dit, Ce qui plait aux dames, conte de M. Guillaume Vad6 de

Ferney, mis au theatre et execute par les acteurs de la Gom^die-

Italienne. Gette piece, qui a eu un succfes general, sera inces-

samment jouee a Paris. Le poeme est d'un anonyme, aide et

1. Nous avons donn6 des details sur M. de Martange, h. I'occasion d'une jolie

^pltrede lui rapport^epar Grimm, tome III, p. 210. (T.)

VI. 26
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coiTig6 par M. Favart, lequel on dit aid6 k son tour par M. I'abb^

de Voisenon ; car ce pauvre Favart ne peut rien faire qu'on ne

lui donne son meilleur ami pour teinturier. S'il n'etait question

que de bons mots, j'y consentirais ; mais Favart a cent fois plus

de talent qu'il n'en faut pour se tirer d'une pi^ce comme la Fie

VrgHe, ou Isabelle et Gertrude. La musique d'Urgile est de

M. Duni ; j'en ai vu la partition. Cela est d'un style un peu vieax

et faible, mais d'ailleurs plein de finesse, de charme, de grace

et de verite. G'est toujours, malgr6 sa faiblesse, I'homme chez

lequel nos jeunes compositeurs devraient aller a I'^cole.

On devait donner a la cour le Philosophe sans le savoir^

comedie nouvelle, en prose et en cinq actes, de M. Sedaine,

recue depuis plusieurs mois par les Gom^diens fran^ais; et

pour que la representation devant Leurs Majestes put etre mieux

executee, la pi^ce devait etre jouee a Paris la veille. Beaucoup

de nos beaux esprits qui, pour avoir obtenu quelques petits

succ^s passagers sur le Theatre-FranQais, regardent M. Sedaine

avec dedain comme un faiseur d'operas-comiques, ne feraient

pas mal de le saluer avec plus de respect. Je fais plus de cas de

son petit opera On ne s'avise jamais de tout, et de Rose et

Colas, et surtout du Jardinier et son seigneur, que de tout

ce que nos grands faiseurs nous ont donne en som^die sur le

Theatre-Francais depuis quinze ans, Sans excepter ISanine et

Vlicueil du sage. Je ne connais pas M. Sedaine. II est maitre

macon, et je ne lui donnerais pas ma maison k batir, de peur

qu'il ne songeat au plan d'une jolie piece lorsqu'il faudrait

songer au plan de mon appartement. Je ne connais pas sa come-

die du Philosophe sans le savoir, mais je sais que cette pi^ce,

au moment d'etre jou6e, a ete arretee par ordre de la police

;

et I'auteur n'ayant pu s'arranger avec le censeur, il est fort

douteux aujaurd'hui qu'elle paraisse jamais sur le theatre. Un

duel conseille par un pere a mis toute la police en alarmes ; on

a craint sans doute que, le lendemain de la representation, tous

les enfants de famille ne demandassent I'aveu de leurs parents

pour se coiiper la gorge. Cependant j'entends dire quelquefois

qu'il r^gne une humeur si pacifique parmi la jeunesse de tous

les ordres, qu'il ne serait pas peut-etre hors de saison d'ordonner

les duels avec autant de severity qu'on en a employe k les

defendre dans le siecle pr^c^dent. Quoi qu'il en soit, il est



NOVEMBRE 1765. Ii(i2>

evident que la police ne veut pour auteurs dramatiques que

des faiseurs de plats lieux communs qui s'accordent avec la

mesquinerie de notre morale perpetuellement oppos6e aux mocurs

d'une nation qui a de I'honneur et de I'el^vation : tout poete

qui a la force ei le talent de crayonner le tableau des nia3urs

doit ^tre proscrit. Montrez-moi un p6re qui fasse une belle

capucinade a son fils, et vous serez sidle peut-^tre, mais vous

aurez approbation et privilege ; mais montrer un pere qui ne

veut pas que son fils, apr6s avoir fait une etourderie, commette

aussi une lachete, et qui lui conseille au theatre le seul parti

que tout homme d'honneur voudrait que son fils prit dans le

monde, s'il avait le malheur de se trouver en pareille circon-

stance, oh ! ce serait du plus dangereux exemple. On voit bien

que nous ne sommes pas dans le siecle des Corneille. Le cardi-

nal de Richelieu n'auraitpas eu la peine aujourd'hui d'ameuter

ces roquets beaux esprits contre le Cid; car si le bon Pierre

6tait venu porter son Cid a M. Marin, censeur de la police, il

I'aurait envoye souper avec M. Sedalne.

Voila bien du chagrin, me direz-vous, pour la suppression

d'une piece. II est vrai, mais qui pent calculer ce que le succ^s

d'une piece et la consideration qui en resulte peuvent sur I'ame

d'un poete? Et si notre pedanterie ne nous coutait qn'une

bonne piece, il y aurait encore de quoi s'affliger. D'ailleurs,

c'est I'esprit public qu'il faut considerer en toute occasion ; il

ordonne des grandes choses comme des petites; et lorsqu'il

s'oppose toujours a toute 6nergie, a loute elevation, a toute

verite, il faut trembler, parce que Jesus-Christ a dit que c'est

la fin du monde.

En attendant que M. le censeur de la police se decide defi-

nitivement sur la piece de M. Sedaine, ou I'oblige de la gater

assez convenablement pour pouvoir etre jouee, je le supplie de

vouloir bien se faire donner par ses inspecteurs et exempts de

police une solution aux questions suivantes : Savoir si Louis XIV

a fait une loi bien sage en defendant les duels, ou si cette loi

n'a pas ete plutot la sauvegarde du lache, et une horrible et

cruelle rigueur envers I'homme d'honneur ? Savoir, par conse-

quent, a quel point il convient de proteger et d'encourager la

lachete dans une nation? Savoir si le legislateur peut s'elever

directement contre les moeurs publiques et contre les prejuges
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confoimes k ses moeurs, ou s'il ne faut pas s'y prendre tout

autrement quand on veut reussir k detruire uue opinion, a

deraciner un prejuge ? Et dans le cas dont il s'agit, savoir si

Louis XIV n'aurait pas mieux fait, sans defendre ni ordonner

les duels, de statuer des peines infamantes et graves contre

I'auteiir de I'insulte, quel que fut le succfes du duel? Savoir

si cette loi de Louis XIV a reellement contribue a abolir les

duels, ou si leur rarete actuelle n'est pas plutot une suite de

radoucissement general des moeurs de tons les peuples de I'Eu-

rope? Ces Messieurs voudront bien considerer a cet egard que

le duel n'est pas defendu en Angleterre par la loi, et qu'il

n'y est cependant pas plus commun aujourd'hui qu'en France.

La loi, en Angleterre, ne connait que le meurtre qu'elle punit

de mort, et I'homicide qui est Taction de celui qui tue un homme
en duel. Dans ce dernier cas, la loi absout I'accuse s'il sait lire

le caractere gothique. Enfin, je voudrais que ces Messieurs

examinassent pourquoi la valeur des Romains a fini avec les

jeux des gladiateurs ; s'il convient de regler une grande nation

comme un troupeau de moines ; s'il est bon de reformer tout

abus sans distinction, ou si un l^gislateur eclaire ne fait pas

bien do se souvenir du mot de Sen^que : Sic enim vilia virtu-

tibus immixla sunt ut illas secum tractura sint? Ce qui veut

dire qu'il est des vices et des vertus qui se tiennent si intime -

ment, qu'en corrigeant les uns vous aneantissez les autres ;

principe qui n'est pas encore reconnu dans les convents des

capucins. Lorsque Messieurs de la police auront public dans

VAvant-Coureur leur reponse a mes petites questions^ je leur

en fournirai d'autres.

— M. Harny a fait imprimer sa petite pi^ce du Petit-Maitre

en province. On voit, par la preface, que cette piece a 6te faite

pour le Theatre-Francais," et qu'ensuite I'auteur y a ajoute ce

qu'on appelle en France des ariettes, pour en faire un op6ra-

comique. Je crains que M. Harny ne soit un petit fat a qui son

petit succ6s a tourne la tete, et je puis I'assurer qu'il n'y a pas

de quoi ; car malgre un pen de facilite, nialgre ses tirades

toujours hors du veritable dialogue de la scene, je n'ai pu

decouvrir en lui aucun talent pour le theatre. 11 se plaint beau-

coup des Comediens francais, et il ne tient pas a lui de nous

persuader que, par le pen d'accueil qu'ils font aux auteurs, ils
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nous privent d'une succession de Moli^res. J'ai cherche M. Harny

parmi les collat^raux les plus eloign^s de cette tige, et n'ai jamais

pu le trouver. Je me declarerai pour lui contre les Comediens,

d6s qu'il m'aura apporte une bonne piece, outre les siennes,

qui n'ait pas et6 jouee, menie une mediocre que les Comediens

n'aient pas lente de faire reussir. M. Cailhava d'Estandoux a

joui plus modestement de son succ^s ; 11 rt'a point fait de preface

a sa pi^ce, et son ^pitre d6dicatoire a M'"'' la duchesse de Ville-

roy respire I'humilite d'un grand homme.

15 novembre 1765.

II parait que les premieres nouvelles des insultes faites a

M. Rousseau dans le village de Motiers-Travers ont ete fort

exagerees, et que la conformite de son sort avec celui de sain

Etienne, premier martyr, n'est pas bien constatee. Si Ton

peut se fier aux perquisitions ordonn^es par la justice, tout se

reduit a quelques cailloux jetes dans les fenetres de M. Rousseau,

par des ivrognes que le hasard avait rassembles a sa porte

sans aucun dessein. Avec une imagination ardente, il est aise

de transformer de petits cailloux en une grfile de grosses pierres

et deux ou trois ivrognes en une troupe d'assassins. Le pauvre

Jean-Jacques etait d'ailleurs Irop mal a Motiers-Travers pour y
rester davantage. Quand il n'aurait eu d'autre penitence que

d'assister trois ans de suite aux sermons de son pasteur Mont-

mollin, comme il faisait regulierement, c'etait bien faire son

enfer en ce monde. II parait que I'ennui resultant inevitable-

ment de la continuite de ces devoirs, et I'impossibilite de le

cacher a la longue, et de donner sans aucun relachement des

marques d'estime et d'egards a un sot a qui Ton a affaire tons

les jours, ont occasionne le premier refroidissement entre

M. Rousseau et son sot pasteur, et que le mecontentement de

M. de Montmollin couvait depuis longtemps sous cendres,

lorsque les Lettres de la nioiitagne I'ont fait eclater. On trouve

le detail de toutes ces tracasseries dans une Lettre de Goa,

ecrite par un partisan de M. Rousseau, appele M. du Peyrou,

un des plus riches ciioyens de Neufchatel. Cette Lettre, ennuyeu-

sement et pesamment 6crite, a ete r6imprimee avec une refuta-
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tion de ce libelle, parleprofesseur de MontmoUin ^ M. du Peyrou

est triste et lourd, au lieu que M. de Montmollin est divertis-

sant a force d'etre b6te et plat : il ecrit d'ailleurs un francais

delicieux: c'est, ma foi, leTrublet de Neufchatel. Si j'avais un

parall61e a faire, je dirais que celui-ci est plus finement, et

M. de Montmollin plus naivement sot. II convient s'6tre sincere-

ment rejoui d'admettre M. Rousseau, dont la celebrity faisait

tant de bruit, a la sainte table en 1762, quoique plusieurs de

ses confreres regardassent cette admission comme un trop-fait

de la part de M. de Montmollin. « Je vous avoue, ajoute-t-il

dans un moment d'effusion, qu'independamment du plaisir que

j'en ressentais pour le salut de M. Rousseau, mon amour-propre

etait flatle de cet 6venement, qne je regardais comme un des

plus glorieux de ma vie. » Ses griefs contre M. Rousseau ne

I'empechent pas de rendre justice k ses bonnes qualites. II dit

« qu'il s'est fait aimer d'abord par son affabilite et par son

silence ; et que quoiqu'il ne soit pas riche, ni pres de la, il

s'elargit beaucoup sans eclat le jour qu'il communia. » La

premiere fois que M. de Montmollin voudra faire I'eloge d'une

dame charitable, je lui conseille de prendre garde a ses termes.

Enfin, dans ces derniers temps, il y eut une negociation enta-

m6e entre M. de Montmollin et son penitent, pour detourner

I'orage dont il etait menace. Le pasteur propose divers expe-

dients a M. Rousseau (je parle toujours son langage), entre autres,

qu'il voulut bien promettre qu'il ne communierait pas aux fetes

de Paques. tant pour I'edification que pour son propre bien.

M. Rousseau hesite quelques moments sur sa reponse. Enfin

il dit : Si vous me garantissez pour les f^tes suivantes, je

pourrai bien me rendre a vos raisons. Le sage Montmollin ne

veut pas garantir ia communion a M. Rousseau pour les f^tes

suivantes ; et voila la negociation rompue.

Le denoument de toute cette tracasserie n'est pas aussi gai

que ces details. M. Rousseau, excede de la charite active de

son pasteur, a pris occasion du tumulte des ivrognes devant sa

maison, ou en a ete reellement assez efi'raye pour se retirer du

village de Motiers-Travers, dans une petite lie du canton de

i. Lettre d M'**, relative a J.-J. Rousseau. A Goa, 17G5, avec la refutation

ceUbelle, par le professcur de Montmollin, 17G5, in-8°.
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Berne. Leurs Excellences de Berne, malgr6 Tassurance contraire

que nous avait donn6e ici un de leurs membres, n'ont pas voulu

souffrir le malheureux Jean-Jacques sur leur territoire, et I'ont

fait prier d'en sortir. On pretend qu'il leur a ecrit pour les

supplier de le mettre en prison jusqu'au printemps prochain,

s'ofirant de pourvoir k sa subsistance, de n'6tre a charge k

personne, de ne recevoir et de n'ecrire des lettres qu'avec

I'agrement de ceux qui le garderaient, ne se reservant, au

surplus, que la promenade d'un petit jardin dans le lieu oii Ton

voudrait I'enfermer, et promettant de quitter le pays au retour

de la belle saison. La reponse a cette deplorable requite a ete

un nouvel ordre de se retirer, et Ton dit qu'en consequence

M. Rousseau a pris la route de Berlin pour se rendre aupres de

milord Marechal, d'ou il compte, au printemps prochain, passer

en Angleterre. Je ne suis pas de I'avis de ceux qui croient

M. Rousseau dedommage de tous ses malheurs par la celebrity

qui y est attach^e, et je pense que depuis qu'il a quitt6 I'asile

de Montmorency, il est un des plus malheureux hommes de la

terre. On le dit actuellement malade dans un village d' Alsace.

— II faut dire un mot d'une querelle un peu plus gaie, qui

s'est elevee k Geneve sur les miracles, et dont j'etais tr^s-mal

instruitquand j'aieu I'honneur de vous dire que lebon patriarche

de Ferney n'y avait point de part. G'est au contraire lui qui a

fait et fait encore tous les frais de cette dispute, et ce sont

quelques originaux de Geneve qui en payent les depens. Je ne

crois pas qu'il ait rien fait de plus fou et de plus gai depuis

Candide, de plaisante memoire, et sans excepter les faceties

pompignanes. II faut donner ici un precis historique de cette

dispute, qui est encore pluspiquante quand on connait I'interieur

de Geneve.

M. ClaparMe, pasteur de Geneve et homme d'esprit, s'avise,

je ne sais a I'instigation de quel mauvais esprit, de publier une

defense des miracles de I'Ancien et du Nouveau Testament contra

les attaques de M. Rousseau '. Aussitot il se trouve a Ferney un

proposant, c'est-a-dire un jeune etudiant en theologie, qui se

destine au ministfere du saint l^vangile, lequel prend la liberty

1 . Remarques sur la troisieme des Lettres ecrites de la montagne, ou Conside-

rations sur les miracles, 1765, in-S".
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de proposer a M. le professeur Glaparede quelques questions sur

les miracles *. Ce n'est pas que lui, proposant, ne soil un tres-

bon croyant ; mais il est quelquefois expose a entendre les

discours des incredules. II s'adresse avec humilite a son maitre

pour lui demander des armes centre eux. Au fond, il ne fait

gu^re que rabacher ce que le Caloyer et d'autres gens de sa

clique nous ont dit plus d'une fois. M. Claparede n'etait pas

assez sot pour repondre aux questions du proposant; mais ne

voila-t-il pas un certain M. Needham qui se trouve en passant a

Geneve avec un nevcu de I'archev^que de Narbonne, dont il est

gouverneur, et qui se fourre, pour son malheur, dans cette

dispute *-. Ce M. Needham est Irlandais, soi-disant Anglais.

M. le proposant dit qu'il est Anglais, comme Arlequin est Italien.

II pretend aussi que M. Needham a ete Jesuile, et qu'il salt

faire des anguilles avec de la farine : ce qui est vrai, c'est que

M. Needham a fait anciennement des observations microsco-

piques avec M. de Buifon. II s'est cru assez fort pour repondre

aux questions du docte proposant sur les miracles, et assez

plaisant pour parodier la troisieme lettre dudit proposant,

toujours sur les miracles. M. Needham, que le proposant appelle

aussi le Jhuite des anguilles, devait se souvenir que ce n'est

pas tout d'etre lourd et ennuyeux, qu'il faut encore 6tre poll.

C'est ce qu'il oublia : il nomma, dans un de ses doctes ecrits,

tres-impoliment et tres-indiscretement M. de Voltaire ; et voila

mon proposant en campagne contre M. Needham, mettant en

pieces ses miracles, ses anguilles et ses r^ponses.

II y a deja quatorze lettres de publiees sur cette querelle,

les unes plus plaisantes que les autres, et il y en aura peut-

etre encore autant % car ce diable de proposant trouvera le se-

cret d'y meler a la longiie toute la terre. Voici quelques-uns

des acteurs qui ont paru jusqu'a present :
!•» Un certain capi-

taine allemand, appel6^M. le comte..., riche, honn^te homme,

1. Qmslions sur les miracles a M. le professeur CI..., par un proposant, ia-S".

On vJtparaitre cnsuite Autres Questions d'un proposant, puis Troisieme Lettre d'un

proposant, etc., etc., et des Ueponse, Parodie, etc., etc. (T.)

2. Questions sur les miracles d M. Claparede, professeur de theologie a Geneve,

par un proposant, ou extrait de diverses lettres de M. de Voltaire, avec des

reponses, par M. Needham, dc la Socieie royale des sciences, olc, 1705; rtJimpri-

m6es en 1700, in-8o.

3. Voltaire en publia vingt, recneillies dans ses (Euvres.
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et lie croyant pas aux miracles, lequel, voyant qu'on ne se presse

pas, a Geneve, de donner au jeune proposant une cure, lui

offre une place de deiste dans sa maison, avec cent ecus pa-

tagons de gages ;
2" madame la comtesse son 6ponse, qui, etant

devote, et croyant aux miracles, exige du proposant, lorsqu'il

est installe, de lui transporter une montagne au moyen d'un

grain de foi gros comme un grain de moutarde.Cette montagne

otait une tres-belle vue a la maison de campagne de madame

la comtesse. La douzieme lettre, qui rend compte a M. Govelle

du succes de ce miracle, est une des plus folles. 3° Ce M. Go-

velle se trouve dans cette dispute sans sa faute ; il n'a pas

ecrit comme M. Needham, mais il y a k Ferney des gens qui

ecrivent pour lui. G'est que M. Govelle, citoyen de Geneve, et

horloger tres-reellement existant, eut, I'annee derniere, une

aventure qui eut un grand succes a Ferney. Ayant eu le plaisirde

faire un enfant a Mi'^Ferbot, sa concitoyenne, il fut cite au con-

sistoire, pour rendre compte du batard resultant de ce plaisir.

M. Govelle se presente devant le venerable consistoire avec une

noble assurance. On lui propose de se mettre a genoux, M. Go-

velle demande pourquoi. On lui dit que c'est pour s'humilier

devant Dieu. u Volontiers, messieurs, si vous voulez vous humi-

lier avec moi, car cela est toujours de saison. » Messieurs du

consistoire insistent pour que le penitent se mette seul a ge-

noux. M. Govelle se fache, et leur dit: "Messieurs, voila comme
vous nous avez toujours traites depuis Louis le Debonnaire

;

mais ce sera jusqu'a Jean Govelle exclusivement, s'il vous

plait. » fl dit, et quitte le consistoire, et plaide contre lui, et

prouve qu'un citoyen n'est pas oblige de se mettre a genoux

devant une assemblee de pretres, pour avoir fait un enfant;

et, qui pis est, M. Govelle gagne son proems. Le bruit de son

hero'ique resistance a la tyrannle des pretres ayant retenti a

Ferney, M. Govelle est invite d'y venir passer une journee.

Lorsqu'il arrive, on ouvre les deux battants, on sonne le tocsin

du chateau, on le recoit avec tous les honneurs dus a son cou-

rage, on tire un feu d'artifice, on lui donne une fete dans les

formes ; de sa vie M. Govelle n'avait re^u tant de distinctions

:

voila aussi ce qui lui a valu I'honneur de jouer un role dans

Taffaire des miracles, et ce qu'il faut savoir quand on veut lire

ces Lettres avec un peu d'edification. J'ai dit qu'il y en avait
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jusqu'a present quatorze. On les a brulees k Geneve. Je crois

qu'elles sont excessivement rares, et qu'on n'en a iniprim6 que
tr6s-peu d'exemplaires. Malgre lous les soins que je me suis

donn6s, je n'ai pu encore les avoir. La quatorzi^me est ecrite k

AI. Covelle par un certain M. Beaudinet, citoyen de Neufchatel,

qui lui rend compte de ce qui s'est passe k Motiers-Travers,

au sujet de M. Rousseau. Les miracles reviennent toujours.

M. Beaudinet pretend qu'un certain comte de Neufchatel en a

fait un assez remarquable en resistant pendant sept ann6es de

suite a toutes les forces de I'Europe, et que, si aprfes cela il

pi'enait fantaisie audit comte d'envoyer des demons dans un
troupeau de cochons et de les noyer, lui, M. Beaudinet, ne Ten

estimerait pas davantage !

— Gette importante discussion n'a pas emp^che une nou-
velle Edition du Dictionnaire philosophique portatif en deux

volumes. On y trouve entre autres augmentations conside-

rables plusieurs articles nouveaux, par exemple : Abbi^ Ge-

nise, Gens de lettres, Dogmes, Tfiiiste^ Theologien, Pretre,

Orgueil, Martyre, Saint Paul. II parait que nous aurons tons

les ans une edition augmentee et que le canon de ce divin ou-

vrage ne pourra 6tre arrete en concile qu'apr^s la mort de cer-

tain patriarche que Dieu conserve !

— Preuves de la pleine souveraineti du roi sur la province

de Bretagne. Gette brochure de cent soixante-cinq pages grand

in-8° contient une correspondance de M. le controleur general

avec M. le premier president du parlement de Bretagne sur les

diff^rends actuels de la cour avec ladite province. II faut toujours

remarquer les revolutions qui arrivent dans I'esprit public d'une

nation. Ce sont autant d'epoques pour un historien philosophe.

11 y a trente ans que le gouvernement n'aurait pas fait publier

une telle correspondance. Aujourd'hui il ne dedaigne pas de

metlre le public au fait d'une contestation importante et de le

constituer, pour ainsi dire, juge entre le roi et une partie de

ses sujets. G'est la conduite d'un ministere veritablement doux

et equitable.

— II a paru dans le cours de cet ete, pendant I'assembl^e

du clerge, un Memoire pour les cures a portion congrue, ecrit

par M. Le Glerc, avocat au bailliage de Gaen, et sign6 par

soixante-trois cures de Normandie. II vient aussi de paraitre un
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Memoire pour les cures du diocese de Ghartres, sur la modicit6

de leurs b^n^fices, et sur I'insufTisance des portions congrues,

ecrit par M. Janvier de Flainville, avocat au parlement et au

bailliage de Gliartres, et signe par un tr^s-grand nombre de

cures de ce diocese. Le revenu annuel d'un cure k portion

congrue est de trois cents livres, c'est-a-dire que tous ceux qui

ne sont pas gros decimateurs, et c'est le plus grand nombre,

meurent de faim, tandis que des faineants d'abbes poss^dent

des benefices simples de quarante et cinquante mille livres de

rente dont ils ne font pas toujours I'usage le plus edifiant. Ce

n'est pas la un des moindres scandales que la chaste epouse

de J.-G. ait donnes ; mais, en cela comme en autre chose, ceux

qui ont eu le pouvoir et le credit en main ont tout arrange pour

le mieux, c'est-a-dire par rapport k eux. On inventa ancienne-

ment les benefices simples ou sans charge d'ames, en faveur

de ceux qui etaient envoyes en conversion, ou pour autres inte-

rets de la religion, parce que leur mission empechait leur resi-

dence. Vous voyez ce que cela est devenu avec le temps. Les

gros beneficiers ont tout, et ne convertissent plus personne, et

les seuls pretres utiles dans I'ordre de la religion sont prives

m^me du necessaire. On s'etait persuade que la derni^re assem-

blee du cierge s'occuperait de cet objet, et fixerait la portion

congrue a six cents livres; mais ces messieurs ont ete trop oc-

cup6s de la preeminence de la puissance spirituelle sur la puis-

sance temporelle pour pouvoir songer aux interets du cierge

subalterne : ce sera pour une autre fois. j'ai d'ailleurs oui dire

a un respectable prelat de cette assemblee qu'il en etait des

cures comme des paysans, qui ne valaient qu'autant qu'ils

etaient vexes et ecrases par les impots. Je pense que Sa Gran-

deur, tout bon ev6que diocesain quelle est avec quarante mille

ecus de rente, serait encore meilleur pacha a trois queues.

— On vend furtivement les actes de cette assemblee, pu-

blics peu de jours avant sa separation, et supprimes par arret

de la cour du Parlement. Ges actes contiennent une condamna-

tion de VEiicyclopHie^ du livre de VEsprit, d'^mile, du Con-

trat social, et d'autres ouvrages que peu de nos saints pr61ats

sont en 6tat d'entendre ; ensuite une declaration sur la bulle

Unigenilus et sur la doctrine des deux puissances. Je n'ai rien

k ajouter k ce que M. I'archeveque de Novogorod-la-Grande a
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dlt k ce sujet dans son pieuxmandement,malheureusement trop

peuconnu pour redification publiqiie. Jelaisseaux critiques des

slides a venir a examiner comment ceux qui tenaient tout de

la liberality du prince et des peuples pouvaient leur soutenir,

sans les facher, qu'ils avaient tout par la grace de Dieu et d'un

certain saint-siege apostolique.

— Lorsque, apres I'assassinat juridique de Jean Galas, sa

malheureuse veuve fut mise hors de cour et de proces par le

parlement de Toulouse, la premiere douceur qu'elle eprouva

dans la retraite ou elle pleurait des malheurs sans exemple, ce

fut de se voir enlever ses deux filies par la mar6chauss6e au

milieu de la nuit. Elles furent mises par lettres de cachet dans

deux convents differents de Toulouse, pour y etre converties a

la religion catholique. Tandis que I'atnee eprouva les traite-

ments les plus durs et les plus rigoureux, la cadette eut le

bonheur de trouver dans son couvent des ames plus sensibles
;

bientot elle en fit la conqu6te ; et depuis que les lettres de ca-

chet ont 6te r6voqu6es, et les filies rendues a leur m^re, la

cadette a toujours entretenu une correspondance d'amitie avec

une des religieuses du couvent qui lui a servi de prison. Vous

ne serez pas fache peut-6tre de lire une de ces lettres : elle

n'est pas propre a reconcilier avec une religion qui porte les

ames ft^roces a hair et a poursuivre jusqu'a la mort ceux qui

pensent autrement, et qui tourmente les ames tendres et les

tient dans des angoisses cruelles sur le sort des personnes qui

ne sont pas de leur croyance, et qu'elles ne peuvent s'emp6cher

d'aimer. Le frere dont il est question dans cette lettre est Louis

Galas, qui s'est fait catholique avant la catastrophe, et qui en

est dans le fait la principale cause. Le clerge vient de lui ob-

tenir une gratification de mille 6cus pour I'empecher de se

repentir de sa conversion.

A mademoiselle Nanette Calas.

o De notre nionastere de Toulouse, ce 29 septembre.

t Vive J6sus

!

« Votre lettre, ma petite amie, m'a comblee de joie. J'6tais

au moment de vous ecrire pour soulager I'affliction dont raon
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coeur etait penetre, au risque d'y mettre le comble par votre

reponse. Je m'informais de vos nouvelles a ceux que j'en

croyais instruits, et Ton m'assura que vous etiez si fort dans

les bonnes graces de Tambassadeur d'Angleterre, que je m'at-

tendais a tout moment d'apprendre un grand mariage dans ce

royaume. Je ne vous cache pas que la mort me serait plus

douce, et que j'en prendrais des regrets jusqu'a mon dernier

soupir Vous direz sans doute : Qu'est-ce que cela fait ? Je

suis aussi ferme en France qu'en Angleterre. Ma ch^re Nanette,

I'esperance est la derniere chose qui meurt en nous : tout le

temps que vous ne serez pas liee, je pourrai esperer que vous

le serez un jour avec quelqu'un qui vous m6nera au point que

je desire. Grand Dieu, serait-il possible que de si rares vertus

et des qualites uniques dont le ciel vous a comblee ne pussent

vous servir que pour cette vie ! II faudra que le ciel soit d'ai-

rain, si nous n'en arrachons ce que nous desirons. N'y mettez

pas obstacle, ma chere petite. Con;8ervez I'integrite de moeurs

qui vous est si naturelle. Ne perdez pas, par la seduction du

monde, les heureuses dispositions de votre caract^re. Ou trou-

ver un coeur comme le votre? 11 est inimaginable que vous con-

serviez le souvenir de ce qui est si loin de vous, avec cette ten-

dresse, ces attentions, ce desir de nous etre utile. ^ II est vrai

que vous me devez quelque chose pour les sentiments de mon
coeur, qui vous est devoue bien plus que je ne puis I'exprimer.

(c Je ne suis point en retraite. Je la commencerai le 11 du

mois prochain jusqu'au 20. J'ai une grace a vous demander,

ne me la refusez pas. Durant ces dix jours, dites a Dieu

:

« Seigneur, exaucez-la, s'il est utile a mon salut. » Je ne vous

demande, mon cher coeur, rien de plus, ainsi que toule notre

communaute, qui est transportee de vos lettres. Pas une ne

vous oubliera, et toutes a I'envi vous font mille tendres com-

pliments; notre soeur de Heunaucl, Yialet, etc.

« Je ferai vos compliments a toutes vos connaissances. Notre

superieure grillerait de vous voir, sur tout ce que nous lui disons

de vous. Elle vous remercie et vous assure de son arnili^. Je

vous prie d'assurer de la mienne la ch^re maman et la ch^re

soeur. Je suis bien sensible a leur souvenir.

u Vous ne vous etes point aper^ue du vide que vous laissez

dans votre lettre, mais mon coeur le sent. Vous ne me dites pas
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un mot de vous, rien de votre sant^, ni de vos plaisirs, ni de

vos peines. Comment me traitez-vous, ma ch^re pelite amie?

croyez-vous que je n'aie pas un coeur commevous? Ah! si vous

le voyiez, ce cceur, vous vous y trouveriez bien empreinte.

« Je recevrai avec grand plaisir I'estampe dont vous me parlez.

J'y verrai ma ch6re petite en figure, si je ne puis la voir en

r6alit6 : pourvu qu'il n'y ait point de nudit^s! Je prends grande

part au nouveau bienfait du roi en favour deM. votre fr6re Louis.

Oserais-je vous demander s'il se soutient dans la catholicite? Je

crains la reponse; mais je suis persuadee que, de quelquefagon

qu'il en soit, c'est a votre bon coeur qu'il doit cette gratification,

inalgr6 Je vous reconnais a ce trait. Vous aurez employe vos

protections en sa faveur. Vous voila tout au long, je vous connais

jusqu'au fond.

« N'oubliez pas que Dieu ne vous a donne un coeur que pour

lui. Adieu, ma trfes-ch^re petite amie, que j'aime trfes-tendre-

ment. Jesuis et serai toujours toute a vous.

Signi : Soeur Anxe-Jcue Fraisse, de la Visitation

de Sainte-Marie. Dieu soit b6ni!

« Notre soeur de Heunaud se fache de ce que je ne vous dis pas

qu'elle vous aime de tout son coeur. »

J'aime bien de tout mon coeur cette tendre et aimable soeur

Julie de la Visitation de Sainte-Marie de Toulouse, et je suis

fache de lui dire qu'il n'est pas dans la nature humaine que sa

ch6re petite Nanette se convertisse a lareligionducapitoul David,

quoiqu'il soit devenu fou depuis le jugement souverain, et

actuellement enferm6 comme tel, ni a la croyance des sept con-

seillers fanatiques qui ont fait perir son p6re sur un echafaud.

Que soeur Julie prenne done son parti, et tache de calmer son

lendre coeur sur le salut de son amie, et que le ciel accorde a sa

ch6re petite, ainsi qu'k sa soeur ainee, un epoux bon heretique,

honn^te, sensible, tendre, digne, en un mot, de posseder un
coeur tel que le sien ! La souscription pour I'estampe aurait pu
servir de moyen au public de doter ces deux orphelines, dont la

tutelle lui appartient, mais d'autres fanatiques y ont mis obstacle.

Telle qu'elle sera, elle pourra du moins contribuer a remplir en

partie cet objet, et 6tre un monument d'humanite et de bien-
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faisance bien honorable pour la nation. M. le due de Choiseul

vient de faire souscrire cent louis d'or pour deux estampes,

et M'"* la duchesse d'Enville en a souscrit cinquante pour un

exemplaire.

— On a represente, le 5 de ce mois, devant Leurs Majest^s,

h Fontainebleau, VOrpheline Uguie, comedieen vers libreset en

trois actes, par M. Saurin, de I'Acad^mie francaise; et le lende-

main cette pi^ce a et6 jouee k Paris sur le theatre dela Gomedie-

Francaise. VOrpheline Uguie n'a point reussi a Paris, et son

succ6s a la cour n'a pas ete bien brillant. En retranchant les

choses qui ont le plus choque, on lui a procure quelques faibles

representations. On ne peut nier que ce ne soit I'ouvrage d'un

homme d'esprit. Un style assez facile, quelques tirades bien

faites, quelques details heureux, quelques traits comiques en

fontfoi; mais le naturel, le talent, la force comique manquent

partout. La pi6ce est singuli^rement vide d'id^es et d'action, et

depouiTue de ressources ; on est a tout moment tente de de-

mander, avec I'abb^ Terrasson, qu'est-ce que celaprouve? M^me
en supposant le plan sup^rieurement execute, Ton n'en saurait

rien; car cela n'a aucun but. Je crois cependant que, si I'auteur

n'avait eu que I'ambition d'en faire une petite pi6ce en un acte,

elle aurait pu avoir beaucoup de succ^s, a cause du denoument,

qui est bien dans nos conventions theatrales, etmenag^ avec art.

Je suis bien fache de traiterM. Saurin avec cette severite; aprfes

avoir dit beaucoup de mal de sa pifece, je dirai beaucoup de

bien de sa personne. G'est un tres-honnete homme, un peu de

sapin, mais plein de sens, et doue d'un esprit et d'un coeur

6galement droits. II a Spouse, il y a quelques ann6es, une

assez jolie femme, qu'on dit fort touchee de cette chute. G'est

un vilain metier que celui d'un faiseur de feuilles. Sans I'obli-

gation qu'il m'impose de dire impitoyablement la verity, j'aurais

vu VOrpheline Uguie, j'en aurais ete fache, et puis je n'y au-

rais plus pense. G'est ce que je conseillea M. Saurin. A sa place,

je renoncerais entiferement a la carri^re dramatique : pour la

courir avec quelque avantage, il faut 6tre possede d'un demon

qui ne I'a, je crois, tourment6 de sa vie.

Preville a jou6 le role du Philosophe anglomane, mal a mon
sens. Quoique ce role ne soit pas bon, je crois qu'Aufresne en

aurait fait quelque chose; mais Aufresne n' existe plus pour nous
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On dit qu'il a exige des conditions qu'il n'^lait pas possible de

lui accorder, dumoins la premiere aiinee; et,serefusant a toute

esp6ce d'accommodement, il a pris la route de la Ilaye. S'il est

juste d'encourager les talents, il ne faut pas que les recompenses

qu'on leur accorde deviennent un sujet de d6gout pour les

autres. Je tenais moins a cet acteur a cause de ses talents que

par le bien que j'6tais sur que sa presence ferait k la longue

au jeu de ses camarades; je desirais encore beaucoup en lui,

mais j'etais convaincu qu'il ramenerait surtout le jeu de la tra-

gedie au ton de la v6rite et de la nature qu'on a trop perdu de

vue depuis quelque temps. Au reste, je ne desespfere pas de

revoir bientot M. Aufresne. On dit qu'il a de la vanite; ainsi il

lui faut, outre de I'argent qu'il trouvera partout, une monnaie

qui ne se trouve qu'a Paris, c'est la vivacite des applaudisse-

ments : dans une ville ou il y a huitcent mille ames de rassem-

blees, cette monnaie circule avec une vitesse qui en double et

triple le prix en moins de rien. Monsieur Aufresne, je me flatte

que vous vous ennuierez bientdt de ne pas tater de cette mon-

naie-la.

Vous croyez bien qu'on a dit que M. Saurin a oublie une

syllabe dans le titre de sa piece, et quelle doit s'appeler I'Or-

pheline relegu^e -, car, Dieu merci, en fait de pointes, il n'est

pas possible de nous le disputer, et je defie qu'on en invente

qui n'ait ete dite a Paris lorsque I'occasion s'en est presentee.

II a aussi couru une mauvaise epigramme que voici, contre cette

pauvre Orplieline

:

Dans une froide com^die,

Le dur Saurin dit qu'iin ciieval

Veut pader k quelqu'un : expression hardie !

Langue nouvelle, et qui ne va pas mal

A I'auteur qui jouit du bonheur sans 6gal

D'entendre quelquefois parler I'Academie.

— La cl6ture des spectacles de Fontainebleau s'est faite

le 9, par un acte d'opera intitule £rosine, la musique de

M.Berton, les paroles de M. de Moncrif, de I'Academie francaise,

lecteur de la reine. Ce spectacle a eu du succes. Jelyotte y a

pris cong6 du theatre de la cour, et a recu de grands applau-

dissements. Le poeme n'est qu'une copie du Sylphe, opera
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de M. de Moncrif, autrefois cel^bre. G'est bien peu de chose

;

mais enfin M. de Moncrif a quatre-vingt-dix ans au moins, et il

est beau a cet age-la d'etre dans le monde sans aucune infir-

mite, de souper a fond tous les soirs en bonne compagnie, et

de faire encore des actes d'op6ra, m^me mauvais '.

Ce poete presque centenaire a fait de mauvais ouvrages, a

la bonne heure ; mais il a fait quelques chansons et quelques

romances d'un gout si exquis qu'il faut lui accorder une des

premieres places parmi ceux qui se sont exerces dans ce

genre.

Deux jours auparavant, on avait represents Thhee, tragedie

lyrique de Quinault, remise en musique par M. de Mondonville.

i un ange elait descndu duciel avec une nouvelle musique de

Th^s^e, il serait tombe, a cause d'un reste de veneration ago-

nisante pour Ic reverend p^re Lulli; il y a vingt ans que cet

ange eut 6te brulevifavec sa partition, comme sacrilege, devant

la grande porte de 1'Academic royale de musique. Le pauvre

Mondonville, avec sa petite musique de guinguette, est done

bien heureux d' avoir risque son essai dans un temps ou tout

tend a la tolerance; il est tombe tout platement, sans emouvoir

la bile des defenseurs du gout antique. On donnera dans peu,

sur le theatre de Paris, I'opera de Thesee, du vieux Lulli, etl'on

se contentera de rajeunir seulement les airs de danse, sans tou-

cher a cette sacree psalmodie dont nos aieux nous ont transmis

I'habitude de nous extasier.

— On imprime a Geneve trois nouveaux volumes de me-
langes a ajouter aux oeuvres de M. de Voltaire. Ces trois vo-

lumes entreront difficilement ici, ou la vigilance de la police

augmente de plus en plus. La plus grande partie des morceaux

qui composent ces nouveaux volumes sont connus, sans compter

le Traite de la Tolerance et la Philosophic de I'Histoire, qui en

font la principale partie. II n'y a guere que le troisieme de ces

volumes qui contienne des morceaux non connus. C'est de la

philosophie unpen superficielleet legere, mais toujours agreable

a lire; c'est du rabachage, mais le rabachage du plus bel esprit

de I'Europe, qui a toujours de la grace et le langage de la raison

1. Louis XV disait un jour k Moncrif: Comment? on vous donne quatre-

vingt-dix ans! — Out sire,, rdpondit-il, mats je ne les prends pas. (T.)

VI. 27
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lors m^mc qu'il se trompe. Au reste, le z61e contre Tinfjime

perce a chaque page.

— iM. LeKain,acteur de laComedie-FranQaise,vient de faire

imprimer la trag^die (MAdelaide du Guesclin, avec la permis-

sion de M. de Voltaire. On trouve a la t6te un petit precis des

raisons qui ont occasionn6 la chute de cette pi^ce dans sa nou-

veaute, et ces raisons sont tout a fait ^difiantes *. Ge qui ne Test

pas tant, c'est que cette edition n'est pas fort soignee. Je crois

qu'on trouvera cette trag^die dans un des trois nouveaux

volumes, imprimee avec plus de soin et d'exactitude.

— Un compilateur ationyme qui nous a dejkfait present des

pensees de M. Rousseau vient de publier les Pcnsies de M. de

Voltaire en deux petites parties, faisant un volume in-12 ^
;

e'est-a-dire qu'il range sous de certains litres de matiferes les

passages tir^s des ouvrages de cet illustre ecrivain qui y ont

rapport. II faut croire que ces compilations se vendent puisqu'on

en imprime de tant d'esp6ces.

— Dans I'edifiante dispute sur les miracles, nous avons vu

paraitre deux lettres nouvelles. La quinzi^me est une continua-

tion de la quatorzieme, adressee par M. Beaudinet, pretendu

citoyen de Neufchatel, aM. Covelle, tr6s-reel citoyen de Geneve.

On y discute, a I'occasion de ce qui s'est pas^e k Motier-Travers,

le droit des pretres de faire lapider les gens qui leur deplai-

sent, et Ton yraisonne sur la puissance spirituelle des ministres

protestants d'une maniere tres-opposee aux principes de tout

bon pretre catholique ou protestant. Gette lettre n'est pas plai-

sante; M. Beaudinet pretend que, si Ton doit se moquer des

superstitions, il n'en est pas de meme de la persecution. Dans

la seizifeme, le proposant rend compte d'une visite que M. le-

jesuite irlandais Needham vient faire a M. le capitaine allemand

chez lequel le proposant, comme vous savez, occupe une place

de deiste. Le capitaine, toujours poli et honnete, retient I'an-

guillard Needham a diner, etmadame la comtesse, son epouse,

a I'attention de faire supprimer du menu un pate d'anguilles

\. Cette preface est celle qui est demeurde en t6to de la pi6ce, et dans taquelle

Voltaire cite si k propos le mot de I'avocat italien aux juges qui lui avaient fait

perdre,un jour, etgagner, un autre, un proems sur une m6nie question : E senipre

bene. (T.)

2. PublJ^es par Contant d'Orville.
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qu'on devait servir. M. le proposant rend compte de la conver-

sation de ce diner, ou le j6suite des anguilles Needham, suivant

sa coutume, deraisonne magnifiquement. Ce pauvre M. Needham,
je le plains de tout mon coeur. Que diable allait-il faire dans

cette galore? II y perira, lui et ses anguilles. On mande de

Geneve qu'il va sefacher tout de bon, et qu'il prepare un gros

in-quartocontreM. de Voltaire. Je les plains lui, son imprimeur

et son in-quarto. II vient d'envoyer un projet imprime de cet

in-quarto a John Catilina Wilkes, qui est de retouri Paris depuis

quelque temps; 11 lui confie naivement que ce projet lui parait

un chef-d'oeuvre de plaisanterie. Ce pauvre M. Needham! il se

confie a un traitre, car son ami Wilkes est absolument dans les

interSts du proposant, de son maitre monseigneur le capitaine

allemand, de M. Covelle, et de toute cette clique maudite qui

parait acharnee a donner le jesuite anguillard a lous les diables.

— Barbou, qui a continue les editions elegantes des auteurs

classiques commencees par Coustelier, vient de publier une

nouvelle edition (c'est la quatrieme) de la traduction des En-

tretiens de Gic6ron sur la nature des dieux, par M. I'abbe

d'OIivet, de I'Academie francaise. Deux volumes in-J2. Cette

edition est tres-bien execut^e quant a la partie typographique.

L'ouvrage de Ciceron sur la nature des dieux est un des plus

beaux et des plus int^ressants qui nous soient restes de I'anti-

quite ; mais il est plaisant qu'il soit orthodoxe de le traduire en

fran^ais dans un temps oil Ion crie sans cesse a I'impiete

— Traite historique et critique sur Vorigine et les progrh

des caracttres de fonte pour Vimpression de la musiqucy avec

des ipreuves de nouveaux caractdres de musique prisentcs aux

imprimeurs de France^ par M. Fournier le jeune. Imprime de

cinquante pages in-Zi°. L'invention de I'impression de la musi-

que en caract^res mobiles aussi nets et aussi beaux que ceux de

la musique gravee est due a M. Breitkopf fils, c6lebre impri-

meur a Leipzig. M. Fournier, fameux fondeur de caract^res,

pretend avoir de son c6te trouv6 ce secret a Paris, et cela se

pent; mais M. Breitkopf se sert de son secret depuis plus de

dix ans au grand profit de son commerce, et M. Fournier n'a

donne jusqu'a present que des echantillons du sien. II est vrai

que riraprimeur Ballard a dispute a M. Fournier le droit de

Taire usage de son secret, en vertu du privilege que ledit
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Ballard a crimprimer seul la musique en caracleres gothiques ;

et cela prouve, comme bien d'autres choses, que les privileges

exclusifs sont une belle invention. M. Fournier defend dans cet

ecrit ses droits contre Ballard, qui ne pourra lui repondre,

attendu qu'il est mort. II faudra voir la fin de ce proems.

— M. Fessard propose sans fin et sans cesse par souscrip-

tions les fables de La Fontaine ornees par lui d'estampes en

taille-douce, et le texte aussi grav6. Six volumes in-8" d'un for-

mat portatif ; le total de la souscription : 36 livres, ou bien

hS livres en papier deHolIande. C'est dommage que M. Fessard

soit un mauvais graveur, car d'ailieurs les fables de La Fon-

taine ne seront pas plus mauvaises qu'elles ne sont. On nous

en a deja fait, il y a quelques annees, une edition gravee in-

folio, dont les souscripteurs n'ont eu aucunement lieu d'etre

satisfaits.

— Cn proces pendant au parlement de Rennes a donn6 lieu

a la discussion de la question de la legitimite des naissances

tardives. Le medecin Bouvart et le chirurgien Louis se sont

declares dans leurs ecrlts contre la legitimit6 des naissances

tardives. Le docteur Petit, Tanatomiste, et le chirurgien Lebas

ont ecrit en leur faveur. Comme les disputes ou I'honnete et

doucereux M. Bouvart se mele sont toujours excessivement

polies, celle-ci a bientot fini par des sottises de part et d'autre.

Aujourd'hui une M"* Plisson, nom vrai ou faux, je I'ignore,

s'avise de rendre jugement dans cette querelle par une bro-

chure intitulee lic/lexions critiques sur les Merits qua produils

la legitimite des naissances tardives, in-8u, cent onze pages. Je

trouve que le fond de la question importe peu au bien public,

pourvu que la loi ait fixe un terme precis a la legitimite, et que

ce terme soit favorable a I'enfant a naitre.

— M. Grevier, professeur emerite de rhetorique de I'Univer-

sile de Paris, vient de publier une Rhitorique francaise, en

deux volumes in-12, dediee a M. le controleur general. Gar-

dez-vous bien de faire apprendre a vos enfants les principes de

I'art oratoire dans les livres du lourd Crevier, pedant et jan-

seniste. Je ne sais toutefois pourquoi le patriarche a assign^ a

M. Grevier emerite I'epithete de lourd exclusivement; celle de

plat lui conviendrait bien au ssi.

— On vient d'imprimer a Avignon un livre que je recom-
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raande au proposant, a M. Govelle et k M. Beauclinet. II est inti-

tule Semonce genirale de paix et de reunion li I'fJglise et ii la

chaire apostolique, adressde H toiite la nation des Juifs, par

Francois Guillaume ***, catholique francais ^ Brochure de cent

dix pages in-S". Cette semonce generale de paix est divisee en

cinq parties. L'auteur appelle la premiere evocative; la seconde,

diversive; la troisi^nie prepositive ; laquatri^me, determinative;

la cinqui^me, conciliative. Croirait-on ce livre imprime en 1765?

Tout s'achemine vers la fin du monde, ou du moins vers la

conversion des juifs, qui doit la preceder, et vers le regne de

mille ans. On mande de Berlin que, par ordreduroi, la cel^bre

tragedie di^Said a ete representee publiquement pour I'edifica-

tion generale, et que son succes a bien repondu aux vues

pleines de zfele et de ferveur de ce monarque. Sa Majeste a

voulu que la tribu d'Israel, repandue dans ses l^tats, assistat a

cetle representation, et Ton dit que le peuple de Dieu a pense

etoufier de rire en voyant Samuel couper en morceaux le roi

infidele prison nier de Saiil, et lorsque le roi prophete se met

a danser et a chanter, en s'accompagnantde la harpe, I'aimable

chanson

:

Et les chiens s'engraisseront

De ce sang qu'ils lecheront.

— Les Erreurs instructives, ou Memoires du comte de***-

font un nouveau roman en trois parties. Suivant le sens d'une

epigraphe tiree du Tasse, l'auteur pretend que pour farre

agr^er ala jeunesse une morale s6vere, il faut savoir I'adoucir

sous des images riantes, et en consequence de ce systeme il a

fait des tableaux tres-libres afin de degouter les jeunes gens

de la d6bauche et des plaisirs d'un amour illegitime. Ce moyen

ne pent manquer de reussir, et les erreurs des heros de roman

seront reellement instructives en ce que la jeunesse, qui n'est

pas encore initiee dans les ralFmements du libertinage, pourra

trouver dans ce roman de quoi satisfaire sa curiosite. 11 n'y a

d'ailleurs ni gout, ni style, ni talent dans cette miserable rap-

sodie. Nota que cela s'imprime a Paris, publiquement avec le

1. FranQois-Guillaumo Qucriau.

2. ParJonval.
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nom du libraire, fandis que le plus leger essai philosophique y

est de contrebande. C'est qu'il est bien plus essentiel d'avoir de

la foi que d'avoir des mceurs.

— On vient de reiriiprimer les Contes de M'"* de Villeneuve,

en cinq parties qui seront suivies de plusieurs autres. Cela est

d'une belle insipidite, et d'un vide h. extenuer le lecteur le plus

intrepide. La reimpression prouve cependant que ces sortes de

livres ne manquent pas de lecteurs; c'est qu'il y a tant de de-

sceuvr^s qui ne savent comment tuer le temps!

— On pent joindre aux contes pr6c6dents le recueil qui a

pour titre De tout un pen, ou les Amusements de la campagne^

par I'auteur de Rose *, qui fait aussi des contes moraux et des

contes a dormir debout. Ge qu'il y a de bon, c'est que per-

sonne au monde ne connait I'auteur de Rose^ mauvais petit

roman que personne n'a regard^. II en sera de meme des

Amusements de la campagne. L'auteur nous apprend dans son

epigraphe qu'il dine, boit, chante, joue, lit, soupe et dort

;

malheureusement pour ceux qui lisent, son recueil prouve

aussi qu'il ecrit, et c'est ce qu'il y a de mauvais dans son

regime.
:

D^GEMBRE

l*' decembre 1765.

M. I'abb^ Morellet, apr^s nous avoir fait attendre longtemps,

vient enfin de publier sa traduction du livre Des Ddils et des

Peines. Gette traduction merite plus d'un reproche. Premi^re-

ment, elle a ele imprim^e avec si peu de soin qu'on est arrets

k tout moment par les contre-sens les plus grossiers ; chaque

page fourmille de fautes, en sorte qu'on est oblige sans cesse

de recourir k un 6norme errata qui se trouve k la t6te du livre.

Gette negligence rebute de la lecture de I'ouvrage le plus inte-

1. (Desboulmiers.) Paris, 1766, in-I2.
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ressantqui ait paru depuis fort longtemps, et qui m^ritait le plus

d'etre soigne. En second lieu, on a aflecte d'imprimer cette

traduction dans un gout gothique, soil pour derouter les ennemis

de la philosophie, soit pour d'autres raisons moins essentielles.

Cette plaisanterie, rendant la lecture penible aux yeux qui n'y

sont pas faits, a deplu a beaucoup de raonde ; elle me convien-

drait assez si le livre n'etait pas d'ailleurs defigure. Mais ce qui

me le rend insupportable, ce qui est d'une temerite inouie, ce

qui ne peut venir que dans la tete d'un bel esprit fran^ais,

c'est que le traducteur, pour jouer un role important dans tout

ceci, apretenduqueM. Beccariane savaitpas ordonner ses idees,

et qu'il avait besoin de lui, abbe Morellet, pour i'ordre dans

lequel il fallait les presenter. En consequence de cette hypo-

thfese, il a non-seulement change I'ordre et la succession des

chapitres, mais il s'est permis de bouleverser toute la contex-

ture de I'ouvrage, d'oter des passages d'un chapitre pour les

transporter dans un autre. Cette t^m^rite n'est en verite pas

d'un homme d' esprit ; elle serait risible si I'importance du livre

ne la rendait impertinente et reprehensible. Comment a-t-on la

confiance de se flatter qu'on ordonnera les idees d'un esprit

juste, profond, lumineux, d'un homme tel que M. Beccaria,

mieux que lui, parce qu'on sait les translator de I'italien en

frangais? Quelle etrange pr^somption, et quelle folie de croire

qu'il n'y a qu'en France ou Ton ait le secret de mettre de I'ordre

dans ses idees, comme si tout bon esprit n'avait pas sa marche,

son ordre, sa methode ! L'operation de M. I'abbe Morellet

n'augmentera pas mon gout pour I'art de cette methode uni-

verselle qui apprend la science de faire un livre, ni mon respect

pour ses pretentions orgueilleuses. Le jour qu'on erigera le

metier de faiseur de livres en communaute, et que nos fabri-

cants litteraires se seront fait passer maitres, comme les maitres

fabricants de bas et de bonnets, M. I'abbe Morellet peut compter

sur ma voix pour etre syndic de la communaute, maitre carre-

leur et inspecteur general, avec droit d'examiner tout livre nou-

veau, de le toiser, decarreler, recarreler, souder, plomber, etc.

;

mais jusqu'a ce que lettres-patentes lui soient expediees,

je croirai en ma conscience qu'il a cruellement gate le livre

de M. Beccaria, et qu'en vassal tem6raire et deloyal, il s'est

rendu coupable de felonie envers son seigneur suzerain. II faut
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avoir la t6te etroite comme une ruelle pour tomber dans une

lentalion de cette esp6ce. Si Ton s'etait avise de faire cette

petite operation au livre tie VEsprit des lots, elle aurait cause

avec raison un soul6vement general. Cependant est essai eut

et6 bien moins d^place sur I'ouvrage d'un genie brillant et plein

de fougue, tel que le president de Montesquieu, et dont le tissu

n'est souvent lie que par des fils imperceptibles. Mais un esprit

sage, delicat et d'une marche paisible, comme notre philosophe

raiianais, monsieur I'abbe, de par les bancs de la Sorbonne et

le Dieu vivant que vous y avez si souvent et si methodiquement

deniontre, je vous jure qu'il n'avait pas besoin de vos lisieres,

et qu'il vous saura mauvais gre de lui en avoir mis malgre lui *.

J'ai lu le livre Des DHits et des Peines avec le plus grand

plaisir, en italien ; et si Ton passe a I'auteur un langage quel-

quefois trop geometrique, je ne vois point de reproches a lui

faire ; aussi j'ai et6 surpris d'entendre dire aux personnes qui

venaient d'en lire la traduction que cette lecture avait ses

difficultes, que ce n'etait pas un ouvrage k lire de suite, qu'il y
avait beaucoup de choses louches et inintelligibles. On a raison ;

mais c'est moins I'original que la traduction qui a ces defauts.

Le traducteur I'a si habilement depece, qu'il en est resulte un

ouvrage de marqueterie, ou il n'y a plusni proportion ni harmo-

nic. Sa maladresse est souvent singuli^re. M. Beccaria salt

toucher a certaines mati^res delicates avec une finesse et une

leg^rete infinies ; son grand art est de faire resonner certaines

cordes sans paraitre y avoir porte les doigts. Par exemple dans

le huiti^me chapitre, oil il traitait de la division des delits, il

avait trouve moyen de dire un mot, en passant, du crime de

lese-majesty, et de nous en parler d'une maniere adroite et

1. La mcilleure (jdition de la traduction de M. Morellot, du Traite des Delits

et des Peines, est cclle de 1797, in-8°; elle est accompagnee d'une correspondance

do I'auteur avec le traducteur, de notes de Diderot, et suivie d'une Theorie des

lois penales, par Jcremie Bentham, traduite de I'anglais par M. Saint-Aubin. « Jo

vous remercie de tout mon coeur, dit Beccaria a I'abbe Morellet, du present que

vous m'avez fait de votre traduction, et de votre attention h satisfaire I'empresse-

mont que j'avais ds la lire. Je I'ai lue avec un plaisir que jo ne puis vous exprimer,

et j'ai trouv6 que vous avez embelli I'original. Je vous proteste avec la plus grande

sincdritd que I'ordre que vous y avez suivi me paralt ii moi-meme plus naturel

et prt5ferablc au mien, et que je suis f^chc que la nouvelle edition italienne soit

pr6s d'etre achevce, parce que jem'y serais euti^rement ou presque enti^remeut

conforme a votre plan. » (B.)
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subtile ; et ne voila-t-il pas le traducteur qui prend ce passage,

le tiansporte au beau milieu du livre, en faitun chapitre a part,

qui devient un galimatias parce qu'il ne tient plus a rien, et

qu'il intitule bravement Da crime de Use-majesty, terme que

I'auteur s'etait tres-bien dispense deprononcer ! Monsieur I'abbe,

je reprends mes lettres patentes. Quand on a la fureur de de-

carreler et recarreler cliez les autres, il faut en savoir un peu

plus long. Ce qui me donne de I'humeur, c'est que cet essai

informe en emp6chera un meilleur. Aucun homme de merite ne

voudra prendre la peine de nous faire une. traduction exacte et

litterale ; et moins M. I'abbe Morellet aura r^ussi avec la sienne,

moins 11 sera dispose peut-etre a reparer sa faute ; d'ailleurs,

pour 6tre I'interprete d'un homme tel que M. Beccaria, il

faudrait avoir I'ame aussi sensible, aussi douce, aussi delicate

que lui ; il faudrait avoir beaucoup de gout, beaucoup de grace

et de flexibilite dans le style ; il faut done renoncer a I'esperance

de lire dans la langue la plus repandue un des ouvrages qui

meritait le plus de I'etre, et dont il etait aise de rapproclier la

traduction du merite de I'original.

M. I'abbe Morellet est I'auteur de ces Observations sur une

dcnonciation de la Gazette litth^aire, qu'on a empeche avec

tant de soin de paraitre I'ete dernier, et que personne n'a

lues depuis qu'on en a tolere la distribution : c'est qu'il faut

I'a-propos a tout. Si M. I'abbe Morellet ne m'avait pas donne

tant d'humeur, je dirais qu'il y a d'excellentes choses dans ces

Observations^ quoiqu'en general elles soient un peulonguettes;

mais 11 prend mal son temps pour me demander un eloge.

Les ennemis de la philosophie ont pretendu que le livre

Des Dt'lits et des Peines a ete fabrique en France ; qu'ensuite

il a ete envoye en Italic pour y etre traduit en italien, et public

en cette langue afin d'en pouvoir etre retraduit en francais.

lis disent que c'est la une nouvelle ruse que les philosophes de

France ont imaginee pour repandre leurs opinions dangereu-

ses, et lis s'applaudissent de leur sagacite de savoir si bien

penetrer dans les complots les plus caches. Ces messieurs sont

diablement fins; il faudrait qu'un philosophe se levat de bon

matin pour les attraper. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que

cette opinion s'est assez gen^ralement etablie a Paris, et qu'on

vous dit a Toreille avec un certain air fin et de satisfaction :
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Ce livre-14 ne nous vient pas de si loin. Cela n'est pas si sot

pourtant qii'on le croirait bien. Sans compter qu'il est d'usage

et de l)on ton de parler mal des philosophes, sans compter

qu'on fait un acte de sagacite et de penetration en dem^lant

ainsi leur profonde politique, et qu'il n'y a rien de si satisfai-

sant que d'etre fin, on etablit encore tacitement et implicitement

le theorfeme qu'il n'y a qu'en France oii Ton ait le sens commun,
et oi\ Ton puisse faire un bon livre ; et cela ne laisse pas que

d'etre consolant sous un autre point de vue. M. Beccaria occupe a

Milan une chaire de jurisprudence. 11 est fort jeune ; il jouit

dans son pays d'une grande consideration que I'Europe parta-

gera bientot avec I'ltalie. Son ouvrage a 6le attaque par des

moines et d'autres maroudes, avec beaucoup d'emportement :

c'est dans la regie. Dans cent cinquante ou deux cents ans d'ici,

quelques hommes d'Etat eclaires et int6gres tacheront d'en

profiler pour le bonheur des peuples confies a leur soin : c'est

encore dans la r^gle. Les bommes ne deviendront pas sages,

parce que cela n'est pas dans la r^gle ; mais k moins que quelque

grande calamity physique ne s'en mele, les habitants du petit

coin qu'on appelle Europe ne laisseront pas que d'avoir quel-

ques superstitions de moins, sans etre plus a plaindre. J'ai

oui dire a un janseniste que Jesus-Christ avait tres-mal fait

de defendre a ses disciples de faire descendre le feu du ciel,

parce que cette methode aurait termine beaucoup de disputes

;

et si le philosophe Beccaria avait ete enleve comme le proph^te

Elie dans un char de feu, il aurait eu beau jeter son manteau

au diable, qu'il se fut trouve dans toute I'Europe un philosophe

curieux pour le ramasser. Les pedants disent, suivantleur refrain

ordinaire, que les idees du philosophe milanais sont fausses et

dangereuses. Je suis bien eloigne de les prendre pour des arrets

infaillibles, emanes du trepied d'un oracle, et jecrois qu'il y en

a plusieurs qui, par leur importance, exigent d'etre approfondies

longtemps avant de faire prendre au legislateur un parti d6cisif

;

niais quand le principe, que la cruaute el la rigueur des

supplices ne r6priment pas elTicacement le crime, ne serait que

tres-peu vraisemblable, I'inter^t des raoeurs et des gouverne-

ments, le bonheur du genre humain, exigeraient du moins que

ce principe ne fut pas rejete legerement. Tons les essais sont

encore a faire dans la science du gouvernement et de la legis-
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lation, et un homrae de g6nie k la t6te d'un grand ou d'un

petit l5tat lie se plaindra pas que ses pred6cesseurs ne lui aient

pas laiss6 de I'occupation.

Si j'avais a attaquer le livre Bes DHits et des Peines, ce serait

par ses fondements; je n'entrainerais pas pour cela I'edifice, je

le reprendrais simplement sous ceuvre pour I'asseoir sur des

fondements plus sol ides. Les hommes sont des enfants ; leur vie

se passe a jouer avec les mots, a s'en payer, a en avoir peur. Le

philosophe ne vaut pas mieux, k cet egard, que I'homme frivole

et leger qui n'a jamais rien pens6. Voyez, je vous supplie, toute

cette belle doctrine du contrat social, expres ou tacite, dont on

fait la base du droit de la souverainete et de I'ob^issance des

peuples. M. Beccaria fonde sur ce principe tout son ouvrage. II

soutient que tout homme, en se mettant en societe, n'a pre-

tendu ceder que la moindre partie de sa liberty, et retirer

en revanche de I'association les plus grands avantages possi-

bles. 11 n'est pas probable, dit-il, qu'un homme ait pretendu

mettre dans le contrat jusqu'au sacrifice de sa vie, puisqu'il n'a

contracte que pour la mieux conserver : done la societe ne peut

la lui oter legltimement, meme pour crime, etc., etc. J'appelle

cela jouer avec les mots. Je sais que c'est ainsi que raisonnent

tous nos professeurs en droit naturel et en politique, et que le

contrat social joue le plus grand role immediatement au sortir

de I'etat de la nature, dont je n'ai jamais trouv6 trace dans

I'histoire de I'homme. Je suis fache de n'avoir pas le loisir de

faire des I^lements du droit naturel, comme je les entends ; je

tenterais du moins de debarrasser une bonne fois cette partie

de la philosophie d'un fatras de mots et d'idees metaphysiques

qui ne signifient rien, sur lequel nos meilleurs esprits se sont

appesantis dep uis bien longtemps, etsur lequel M. J. -J. Rousseau

bavarde si eloquemment depuis quelques annees. le beau

scandale que mon catechisme politique exciterait parmi les

enfants de la philosophie

!

Aimable philosophe de Milan, daignez m'ecouter : vous etes

doux et sensible, vous n'avez point d'entetement, et je suis

curieux de votre suflrage. Je suis ne citoyen libre d'une ville

imp6riale que I'orgueil de la Jiberte n'a point enflee. J'ai change

plusieurs fois de domination, suivant les diflerentes provinces

d'Allemagne ou le sort m'a conduit. Je vis depuis bien des
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annees en France sous la domination d'un monarque qui ne se

dit engage qu'avec Dleu, et non avec la nation. Je vous assure

que personne n'a jamais pr6tendu nulle part avoir contract6

avec moi, et que je ne me souviens pas d'avoir donn6 une seule

fois mon consentement a aucun acte de legislation et de gou-

vernement. Ainsi, s'il vous arrivait'de me demander ce que j'ai

pretendu mettre au jeu, ou bien me reserver, je croirais infailli-

blement que vous voulez vous moquer de moi. Pourriez-vous

me citer un seul homme sur la terre qui ait jamais entendu

parler ailleurs que dans les 6coles d'un contrat passe entre lui

et la soci6t6, ou I'litat ou il vit ? Youlez-vous a present que je

vous dise ce que je pense ? ne soyons pas enfants, et n'ayons pas

peur des mots. C'est que, de fait, il n'y a pas d' autre droit dans

le monde que le droit du plus fort ; c'est que, puisqu'il faut le

dire, il est le seul legitime. Le monde moral est un compose de

force comme le monde physique : ne vouloir pas que le plus

fort soit le maitre, c'est a peu pres aussi raisonnable que de ne

vouloir pas qu'une pierre de cent livrespesantp^se plus qu' une

pierre de vingtlivres. C'est la science ducalcul et desdifierentes

forces qui fait les v6ritables elements du droit naturel et du droit

des gens. Que ce soit par la force des armes, ou par celle de la

persuasion, ou par celle de Tautoritepaternelle, que leshommes

aient ete subjugues dans le commencement, cela est egal ; le

fait est qu'ils n'ont pueviter d'etre gouvernes, et qu'ils le seront

toujours; qu'un homme seul ne peut rien contre la masse, et

qu'il faut, quelque hypothese que vous supposiez, qu'il souffre

la pression de ceite masse ; que I'^tat des societes est un etat

force dont Taction et la reaction sont continuelles, et qu'il est

aussi absurde de vouloir assurer aux empires une tranquiUite

permanente qui consisterait dans la cessation de la reaction,

que de certifier a un homme qu'il ne recevra jamais de dom-

mage injuste de la masse generale, ou qu'il peut transiger a

volonte avec elle.

En ce cas-la, me direz-vous, le despote le plus dur sera le

maitre le plus legitime, et le genre humain n'a qu'a casser aux

gages tous les philosophes et tous les predicateurs de la justice

et de I'humanite. Malheureusement le monde va ainsi dans les

temps de tenebres; mais lorsque les si^cles de barbarie sont

passes, lorsque des moeurs plus douces ont succ6de a des moeurs
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feroces, la force qui constitue I'autorite change de forme comme
les moeurs. Les souverains comprennent que le moyen le plus

sur de rendre leur pouvoir durable, c'est de faire du bien aux

hommes, et de se faire aimer de leurs sujets. La masse des

forces morales et de societe se balance et se calcule sur d'au-

tres donnees, mais qui n'en sont pas moins des forces reelles :

la force des opinions a toujours produit de plus grandes choses

dans ce monde que la force des armes.

Sage et sensible Beccaria! il vous reste encore une assez

belle tache a remplir: c'est d'apprendre au plus fort, quel qu'il

soit, suivant les dilTerentes constitutions des soci6tes, I'art de

connailre ses forces, et de les employer a son veritable interet,

a sa plus solide gloire, qui sont inseparables de la gloire, du

bonheur et de I'amour des nations. Dechirez hardiment ce con-

trat social qui n'exista jamais, et dont I'idee n'a jamais epargne

ni un crime, ni une plaie au genre humain, et croyez que vos

vues, pleines de philosophie et de sensibilite, sur les Delits et

les PeineSy pour n'avoir pas une assietteimaginaire sur je ne sais

quelles conventions ideales, n'en seront pas moins dignes d'etre

le breviaire des legislateurs. Mais si jamais la philosophie doit

faire des progres solides, il faudra commencer par guerir les

philosophes de la peur des mots, et de I'abus qu'ils ne cessent

d'en faire.

— Timol6on de Cosse, due de Brissac, chef d'une des plus illus-

tres maisons de France, a conserve les moeurs et le ton de la

chevalerie au milieu d'un sifecle qui en est fort eloign^ ^ Brave,

altier, desinteresse, galant et doucereux avec les femmes^ cour-

tois avec tout le monde, le prince hereditaire de Brunswick lui

a, k la verite, appris qu'il n'etait pas habile general ; mais per-

sonne ne doute que ce ne soit un preux chevalier et un valeu-

reux guerrier. A I'armee, il conversait sans cesse avec le soldat,

et ses propos etaient excellents. Les jours qu'on ne marchait

point, il montait le soir dans son quartier sur un tonneau, ayant

toujours son cordon bleu sur son habit, et la, il lisait la gazette

1. Ne en 1G98, fait mareclial en 1 708, niort en 1784. II avait conserve le costume

du si^cle dc Louis XIV, et porta longtemps recharpe et les deux queues. Le comtti

de Charolais le trouvant un jour chez sa maitresse, lui dit brusquement : « Sortez,

monsieur. — Monseigneur, repcndit le due de Brissac, vos ascfitres auraicnt dit :

Sortons. » (T.)
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aux grenadiers assembles autour de son tonneau, et faisait les

commentaires les plus propres k perp6tuer I'esprit militaire.

M. d'Jion a fait connaltre le style de M. le due de Brissac, en

inscrant una de ses lettres dans son fameux recueil *. II faut

conserver ici line autre lettre de M. le due de Brissac, qui a

couru r^te dernier. G'etait une reponse k M™« la eomtesse de

Gisors, CiUe de M. le due de Nivernois, qui I'avait prie de solli-

citer les juges de M. le cure de Saint-Sulpice, Dulau-Dallemans,

contre son concurrent I'abbe Nogu6s. Ce proces avait par-

tage tout le faubourg Saint-Germain, et 6tait devenu une

aflaire de la plus grande importance. Les molinistes tenaient

pour M. Dulau, les jansenistes pour M. Nogu^s. La cour meme

y prit une grande part, et Ton a vu, dans les gazettes, la lettre

de felicitation que M. le Dauphin jugea a propos d'ecrire, apr6s

le gain du proces, a M. Dulau-Dallemans. Voici de quoi il 6tait

question : M. Dulau avait resigne la cure de Saint-Sulpice, une

des plus considerables de Paris, entre les mains de M. le comte

de Clermont, prince du sang, et, en sa qualite d'abb6 de Saint-

Germain, patron de la cure. En consequence de ce sacrifice, on

donna une riche abbaye a M. Dulau, et le prince patron nomma
I'abbe Nogu6s pour lui sueceder. Celui-ci, connu pour janse-

niste, souleva contre lui tous les molinistes de la paroisse, que

M'"* la eomtesse de Gisors, amie intime de M. I'archeveque de

Paris, se faisait gloire de commander. Intrigue, eabale, rien ne

fut epargne de part et d'autre pour triompher d'une manifere

eclatante; mais M. Dulau prit un parti courageux et d6cisif. Un

cure qui a resigne sa cure pent se repentir de sa resignation

pendant un certain espace de temps limite. Mors la resignation

est nulle. M. Dulau, aprfes avoir recu et accepte I'abbaye qu'on

lui avait donnee, se repentit. Sa resignation fut nulle, et il ne

resta que I'acceptation de I'abbaye de valable. G'est ce que le

Parlement lui-meme, qui portait I'abbe Nogues de toutes ses

forces, ne put s'emp^cher de juger dans son arret. Le repentir

du cure de Saint-Sulpice ne surpritpersonne, parceque M. Dulau

est depuis longtemps un homme fort deerie; mai^ cela n'emp6-

cha pas le parti moliniste de triompher, comme s'il avait le

1. Les Memoires de M. d'Eon de Beaumont, connu depuis sous le nom de la

chevali^re d'Eon, Memoires dont il ad^ji et6 parlc p, 70.

J
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plus grand saint a sa tete. En fait de parti, il est question de

succes, n'importe par quels moyens, et la probite qui echoue a

mauvaise grace vis-a-vis la friponnerie qui reussit. La morale

de M. le due de Brissac n'admet pas cette doctrine. Pour enten-

dre sa lettre, il faut se souvenir de tout ce queje viensde dire,

et savoir qu'il est marguillier d'honneur de la paroisse, et que

I'eglise de Saint-Sulpice n'est point achev^e.

LETTRE DE M. LE DUG DE BRISSAC A MADAME LA COMTESSE

DE GISORS.

« Ma seule, unique et essentielle deit6 veut done que j'aille

domquichotter pour les paroissiaux interets de sa conscience

couleur de rose? Elle m'ordonne le role de valet de trag6die

d'un schisme en faubourg Saint-Germain, amoi qui galope une

place dans Calais assiege. L'equitable marguillier d'honneur

d'un temple commence doit porter par ecrit ses sollicitations

fondees sur I'amour des heroines de nos bandi^res procession-

nales. Je n'ai vecu qu'avec nos drapeaux et nos etendards.

Nourri de details unisavec I'honneur, j'ai vu demissions valoir,

d'autres refusees selon la volonte du chef. J'ai vu qu'autrefois

faire et dire 6tait un termine inviolable. Sur quoi tabler dans

ces climats nouveaux, ou les formes sont en continuelle bataille

avec le fond? Que la volonte de Dieu soit faite au profit de nos

ames en leur direction ! Je ne balayerai jamais la mienne, ma
chere soeur, de I'amour que vous m'avez inspire.

« Signe : le due de Brissac. »

J

La lettre qu'on attribue a M. le Dauphin est memorable sous

un autre point de vue ; elle est adressee a I'honnete M. Dulau-

Dallemans, et concue en ces termes :

« J'aurais peine a vous exprimer, monsieur, la joie que j'ai

ressentie de I'heureux succes de votre affaire, et plus encore de

la maniere dont la paroisse y a applaudi. Jouissez de votre

triomphe; il n'est pas celui de I'orgueil, mais de la vertu qui

sait toujours reprendre ses droits et se faire reconnaitre lors-

qu'elle est veritable. Elle doit aussi vous etre un sur garant de

mes sentiments. »
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— M. Bouchaud, docteur agiY-ge de la Faculte de droit,

vientde iraduire de I'anglais des Es.-iuis histonques sur les lots,

volume in-12 de pr6s de quatre cents pages. L'auteur de ces

Essais est un hcossais dont lenomn'est pas coiinu. Le premier

Essai presente une Histoire de la jurisjjrudence criminellc; le

second, YHistoire de la propria. M. Bouchaud y a ajoute des

observations sur la loi Cincia, cel^bre dans la jurisprudence

romaine. Nous avons en Allemagne une Dissertation latine sur

cette loi, par un savant connu dont le nom ne me revient pas. Je

ne veux pas accuser M. Bouchaud 16g6rement; mais je crains qu'il

n'ait pille, sans s'en vanter, cette Dissertation d'un bout a

I'autre ^ Au reste, on pent comparer ces Essais avec le livre Des

Dalits et des Peines. Le traducteur Bouchaud a cela de commun
avec le traducteur Morellet, qu'il a aussi decompose son ori-

ginal, et fait plusieurs transpositions qu'il a jugees n^cessaires.

— M. de Brosses, president a niorlier au parlement de

Dijon, vient de publier, en deux gros volumes in-12, un Traite de

la formation mecanique des langues^ et des principes phy-

siques de Vitymologie. Ceux qui aiment ces sortes de recher-

ches, trouveront dans cet ouvrage des observations tr^s-fines et

tres-curieuses. L'auteur, qui est membre de I'Academie royale

des inscriptions et belles-lettres, s'est occupe de ces recherches

depuis nombre d'annees. Je crois meme qu'on en a insere quel-

ques-unes dans YEncydopMie.
— Discours sur cette question : s'il est plus difficile de con-

duire les hommes quede les eclairer, par M. I'abbe Millot, ecritde

vingt-huit pages. Mon cher monsieur I'abbe Millot, les hommes

ont ete conduits dans tous les temps; nous altendons encore

celui ou ils seront eclair6s, car les lumi^res d'un siecle eclaire

resident dans un tr6s-petit nombre d'61us qu'on ne pent com-

prendre sous le nom generique d'hommes. Done il ne fallait

pas vingt-huit pages de verbiage pour nous prouver que les

hommes sont plus difficiles k eclairer qu'a conduire, parce que

i. Je crains bieii que Bouchaud n'ait trop merite les reproches que lui fait

Grimm, d'avolr oris, presque en entier, dans une dissertation latine ce qu'il dit,

dans ses Essais sur les iots, de la loi Cincia^ puisqu'on I'a entendu lire k I'lnstitut

une suite de Memoires sur la police des Remains concornant les grands chemius,

lesquels ne sont autre chose qu'uno traduction do I'ouvrage latin d'Everard Otton,

intitul6 De Tuteld viarum publicarum, Traj. ad Rhenum, 1731, in-S". (B.)
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cette verite, si neuve d'ailleurs, peut, comme vous voyez, se

d^montrer en deux lignes.

— M. I'abbe Aubert, qui, dans I'esperance d'attraper un

benefice, fait la guerre aux philosophes dans les Petites

Afjiches de Paris, dont il est redacteur, vient de faire impri-

mer la Mort d'Abel, drame en trois actes et en vers, imite

du poeme de M. Gessner. Bien imagine, monsieur I'abbe ; le ra-

mage cadence de vos vers alexandrins fait a merveille dans le

gosier du pere des hommes et de ses premiers enfants.

Monsieur Aubert, quoique vous soyez un des abbes les mieux pei-

gnesde Paris, vous n'avez pas I'ombre de gout; et si cette petite

observation vous revoke, parce que vous avez ecrit des Fables

qui ont eu une sorte de succes, c'est que vous n'entendez pas

seulement ce que c'est que du gout, et que vous croyez de

bonne foi que son temple est dans la boutique des Traits galants,

ou chez M"« Alexandrine, marchande de modes.

— Parmi les almanachs dont il parait dans cette saison une

foule innombrable, nous avons distingue I'annee derni^re VAl-

manack des muses, destine a ramasser les pieces fugitives qui

ont couru a Paris pendant I'ann^e. Get Almanach vient de repa-

raitre pour la seconde fois; mais lamoissondel765 n'a pas rendu

comme celle de 1764. II n'y a que tres-peu de jolies pieces, et

le plus grand nombre en est pitoyable. Les plus mauvais poetes

remplissent presque toute la place. Les compilateurs diront que

ce n'est pa^ leur faute s'il n'a rien paru de mieux; mais iis ont

tort. II etait trfes-aise de mieux composer cette rapsodie, et vous

avez lu, a la suite de ces feuilles, nombre de pieces qui, sans

etre des chefs-d'oeuvre, avaient plus de titres pour etre choi-

sies que les platitudes de M. d'Arnaud, de M. Legier, de M. de

La Dixmerie, de M'"^ Guibert, de M. Tricot, et d'autres polis-

sons dont le Mercure raeme ne voudrait pas conserver les pro-

ductions.

— II vient de paraitre un gros volume grand in-8°, intitule

les Plagials de M. J.-J. Rousseau, de Geneve, sur VEducation i.

On ne peut nier la conformite de plusieurs passages de M. Rous-

seau avec d'autres passages de Montaigne et de Locke, etc.;

mais il fallait surtout indiquer dans ce livre a qui M. Rousseau

1. Par D. C. (dora Cajot). La Haye et Paris, 176G (17G5), in-8" et in-12.

VI. 28
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a vol6 sa mani^re, son style, son Eloquence, son coloris. Tout a

6te dit en morale; ainsi, la manifere de dire fait tout. L'auteur

de ces Plagiats en promet la suite *
; mais, quand il n'y aurait

pas une de ses recherches penibles qui ne fiit 6vidente et incon-

testable, il pent compter qu'il n'enl6vera pas a M. Rousseau un

seul lecteur, et qu'il aura bien de la peine a en trouver pour sa

compilation, malgr6 I'attention qu'il a eue de lui donner le for-

mat des oeuvres de M. Rousseau.

Get auteur celebre va se rendre en Angleterre sans aller a

Berlin. G'est du moins ce que M. Hume nous a dit, et ce que

d'autres personnes qui I'ont vu ci Strasbourg m'ont confirme.

Vu le decret de prise de corps qui subsiste contre lui, le gou-

vernement n'a pu permettre qu'il passat I'hiver a Strasbourg, et

je Ten crois actuellement parti. On a fait, pendant son sejour

dans cette ville, un journal d'autant plus plaisant qu'il parait

fait s6rieusement.

JOURNAL

Ce 9 novembre 1765. — J.-J. Rousseau s'est rendu aujour-

d'hui, k deux heures apr^s midi, a la salle du spectacle, pour

y voir la repetition generale de son opera et y donner ses avis.

Je I'ai vu de tr^s-pr^s, et a loisir, pendant plus de deux heures

et demie que la repetition a dure. II est fort parlant, et il

paraissait etre a son aise sur le theatre, ou il a place les acteurs

lui-m^me et leur a fait repeter son opera tout enlier, en les

faisant recommencer fort souvent. II ne leur a pas passe la

moindre faute, non plus qu'a la musique, qui y etait complete,

et qu'il a fait ex6cuter trfes-doucement et tr^s-simplement, ainsi

que le chant. Je lui ai entendu dire que les gens du village

parlant simplement, ils devaient chanter de meme. Ses ajus-

tements sont fort simples; il est habille en Armenien, excepts

un bonnet de drap petit-gris, avec une bordure de poil de

quatre a cinq doigts de hauteur. Je ne sais si le bonnet en est

double, car il ne I'ote jamais a person ne.

Ce iO. — L'opera du Devin du village a ete execute au-

jourd'hui avec tout I'applaudissement possible, hors le Colin,

1. II ne tint pas parole.
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qui ne vaut rien ; mais la petite clianteuse a fait des merveilles.

Gette piece a ete preced6e de la Jeune Indienne, et suivie des

Fetes Tyroloises, grand ballet-pantomime. La musique a 6te

execut6e on ne pent mieux. Le spectacle etaitrempli d^s quatre

heures et demie ; on a ete oblige de rendre I'argent a beaucoup

de monde qui n'a pu trouver place. Jean-Jacques avait envoye

d6s le matin chez le directeur de la comedie pour qu'on lui

retint une loge grillee sur le theatre pour quatre personnes,

dont il avait voulu payer les places, ainsi que la si^nne, et il

n'a pas 6te possible au directeur de refuser son argent.

Ce 12. — M. Angar a ete lui rendre visite, et lui a dit

:

« Vous voyez, monsieur, un homme qui a 6leve son fils suivant

les principes qu'il a eu le bonheur depuiser dans votre Emile.n

Jean-Jacques a repondu a M, Angar : Tant pis, monsieur, pour

vous etpour votre fils; tant pis.

Ce i3. — II a ete presents a M. de Blair de Boisemont par

M. de Saint-Victor, lieutenant de roi de la place. II avait ete

chez M. le marechal de Gontades quelques jours avant, dont il

a 6t6 tres-bien reQU, a ce qu'on assure.

Ce i4. — Des le 11 il avait demande a 6tre presents a M.le

preteur, qui lui avait fait dire de venir aujourd'hui a onze

heures du matin. II vient d'en sortir apr^s avoir eu un quart

d'heure d'entretien avec lui.

Ce i5. — II a ete a la Gomedie.

Ce i6. — II a ete au concert qui se donne tous les samedis

chez M. de Ghastel, tr^sorier de la province. II avait ete a celui

de la ville le 11 de ce mois, ou il y a bonne musique. II parait

s'am user ici et y 6tre content.

Ce il. — II ne sort pas aujourd'hui, il est un peu indispose.

Ce i8. — II va aujourd'hui au concert de la ville, ou il doit

entendre la fille de Barbesan, chirurgien-raajor en second de

I'hopital militaire, qui doit chanter J'ai perdu man serviteur,

morceau de son opera

.

J.-J. Rousseau a plusieurs lettres de credit chez differents

banquiers dont il ne fait pas grand usage, entre autres sur

M. Sollikoff, qui lui a ouvert sa caisse. 11 en a pris trois louis

d'or, disant qu'il n'avait besoin que de cela. Le bruit est gene-

ral que des personnes en place ont 6crit au ministre pour savoir
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si on pouvait le garder ici sans inconvenient. G'est par I'envie

qu'on a qu'il reste, que Ton prend cette precaution. II est bien

accueilli ; mais il le serait bien davantage si Ton pouvait avoir

cette permission pour lui : car il parait tr6s-dispose k rester

ici jusqu'au mois de mars ou d'avril prochain pour retablir sa

sant6.

— Pendant que M. Rousseau voyage pour trouver un asile,

la fermentation cxcitoe a Gen6ve par les Lettres de la montagne

s'est manifest^e plus que jamais au moment ou le peuple s'est

assemble pour nommer aux charges de I'l^tat. Toutes les

elections ont manqu6 jusqu'i present. Rien ne prouve mieux

que ces troubles, qu'il n'est pas si aise de rendre les hommes
heureux : car s'il existe un gouvernement doux et paternel par

sa constitution et par ses effets, il me semble que je I'ai trouve

a Geneve. Les boute-feu du peuple n'ont aujourd'hui m^me
aucun grief a all^guer centre les Gonseils; mais les esprits ont

recu une impulsion, une secousse, et ils en sent agites machi-

nalement. Je crois que tout homme d'etat (ce qui est autre

chose qu'un barbouilleur de papier) qui voudra se donner la

peine d'examiner la constitution de Geneve regardera le droit

negatif dont la bourgeoisie voudrait depouiller le Gonseil

comme la veritable sauvegarde de la constitution, sans laquelle

elle serait sans cesse exposee aux troubles que chaque brouillon

serait le maitre d'exciter. A mon grand regret, M. de Voltaire a

voulu jouer un role dans ces querelles. Les honneurs rendus a

M. Covelle lui ont captive raffection du peuple, qui, jusqu'4 ce

moment, I'avait toujours regarde de mauvais ceil. Tin des me-

contents vient de lui dedier une brochure qui est un tissu d'in-

jures contre le conseil d'Etat et centre la famille Tronchin, a

laquelle M. de Voltaire a quelque obligation. II a cru devoir se

defendre de cet honneur par la lettre que vous allez lire. Je

suis tout a fait fache qu'il soit m^le dans ces querelles. II est

toujours enfant : flatle dans ce moment de jouer le role de me-

diaieur, il n'en sent pas les dangers ; mais bientot, semblable

au savetier dans le MMecin malgrelui ', I'enfant mediateur aura

\. Nous ne pouvons nous 6xpliquer ce qui a pu faire tomber Grimm dans cette

confusion. II n'y a point de savetier dans le Medecin malgre lui, ct le personnage

qu'il indique ici n'est d^signe dans la liste des r61es de cette pi6ce que sous le nom
de M. Robert, voisih de Sganarelle (T.)
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mecontente les deux partis, et s'apercevra trop tard de la sot-

tise qu'il y a, a un voisin, de se m6lei* d'une querelle de

menage.

LETTRE DE M. DE VOLTAIRE A M. TRONCHIN-C AL ANDRIN,

CONSEILLEU D'eTAT DE LA KEPLBLIQUE DE GENEVE.

« Du 13 novembre 1765.

« Immediatement apr6s avoir lu, monsieur, le nouveau livre

en faveur des representants, la premiere .chose que je fais

est de vous en parler. Vous savez que M. Keat, gentilhomme

anglais plein de merite, me fit I'honneur de me dedier, il y a

quelques annees, son ouvrage sur Geneve ; celui qu'on me dedie

aujourd'hui est d'une espece differente, c'est un recueil de

plaintes ameres. L'auteur n'ignore pas combien je suis tolerant,

impartial et ami de la paix ; mais il doit savoir aussi combien

je vous suis attache, a vous, a vos parents, k vos amis et a

la constitution du gouvernement. Geneve, d'ailleurs, n'a point

de plus proche voisin que moi. L'auteur a senti peut-etre que

cet honneur d'etre votre voisin, et mes sentiments qui sont assez

publics, pourraient me mettre en etat de marquer mon zele

pour I'union et pour la felicite d'une ville que j'honore, que

j'aime et que je respecte. S'il a cru que je me declarerais pour

le parti mecontent, et que j'envenimerais les plaies, il ne m'a

pas connu. Vous savez, monsieur, combien votre ancien citoyen

Rousseau se trompa quand il crut que j'avais sollicite le con-

seil d'j^tat contre lui. On ne se tromperait pas moins si Ton

pensait que je veux animer les citoyens contre le Conseil. J'ai

eu I'honneur de recevoir chez moi quelques magistrats et

quelques principaux citoyens qu'on dit du parti oppose. Je leur

ai toujours tenu a tons le meme langage
;
je leur ai parle

comme j'ai ecrit a Paris. Je leur ai dit que je regardais Geneve

comme une grande famille dont les magistrats sont les peres,

et qu'apr^s quelques dissensions cette famille doit se reunir.

« Je n'ai point cache aux principaux citoyens que s'ils etaient

regardes en France comme les organes et les partisans d'un

homme dont le ministfere n'a pas une opinion avantageuse, ils

indisposeraient certainement vos illustres mediateurs, et ils
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pourraient rendre leur cause odieuse. Je puis vous protester

qu'ils m'ont tous assure qu'ils avaient pris leur parti sans lui,

et qu'il etait plutot de leur avis qu'ils ne s'6taient ranges du
sien. Je vous dirai plus : ils n'ont vu les Lettres de la montagne

qu'apr6s qu'elles ont et6 imprim6es ; cela peutvous surprendre,

mais cela est vrai. J'ai dit les m6mes choses k M. Lullin, se-

cretaire d'lfitat, quand il m'a fait I'honneur de venir k ma cam-

pagne. Je vols avec douleur les jalousies, les divisions, les

inquietudes s'accroitre; non que je craigne que ces petites

emotions aillent jusqu'au trouble et au tumulte ; mais il est

triste de voir une ville remplie d'hommes vertueux et instruits,

et qui a tout ce qu'il faut pour 6tre heureuse, ne pas jouir de

sa prosperity. Je suis bien loin de croire que je puisse 6tre

utile ; mais j'entrevois (en me trompant peut-6tre) qu'il n'est

pas impossible de rapprocher les esprits. II est venu chez moi

des citoyens qui m'ont paru joindre de la moderation k des

lumi^res. Je ne vols pas que, dans les circonstancespresentes, il

fut mal k propos que deux de vos magistrats des plus conci-

liants me fissent I'honneur de venir diner k Ferney, et qu'ils

trouvassent bon que deux des plus sages citoyens s'y rencon-

trassent. On pourrait, sous votre bon plaisir, inviter un avocat

en qui les deux partis auraient confiance. Quand cette entrevue

ne servirait qu'a adoucir les aigreurs et k faire souhaiter une

conciliation necessaire, ce serait beaucoup, et il n'en pourrait

resulter que du bien. II ne m'appartient pas d'etre conciliateur ;

je me borne seulement a prendre la liberte d'ofirir un repas oil

Ton pourrait s'entendre. Ce diner n'aurait point I'air pr^me-

dite, personne ne serait compromis, et j'aurais I'avantage de

vous prouver mes tendres et respectueux sentiments pour vous,

monsieur, pour toute votre famille, et pour les magistrats qui

m'honorent de leurs bontes. »

15 d6cembre 1765.

Le 30 du mois dernier, sur les onze heures du matin, une

commission du Ghatelet s'est transportee k I'hotel de la Com^-
die-Fran^aise pour assister a la repetition du Philosophe sans

le savoi?', comedie en prose et en cinq actes, par M. Sedaine,

retenue a la police depuis plus d'un mois pour des raisons de
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dernifere importance, dont j'ai eu I'honneur de vous faire part^

Gette descente du Ghatelet devait enfin decider si nous verrions

le Philosophe sans le snvoir, ou non. La commission etait com-

posee de M. de Sartine, lieutenant-general de police, de M. du

Lys, lieutenant criminel, et de M. le procureur du roi au Ghate-

let. Le poete, tr6s-sagement, avait prie ces magistrats de vou-

loir bien mettre leurs femmes de la commission. « Mais elles

n'entendent rien a la partie de la legislation, a dit M. de Sar-

tine... — jN'importe, a repris M. Sedaine, elles jiigeront le

reste. » M. Sedaine a de I'esprit ; sans cette precaution, nous

n'aurions peut-etre jamais eu la satisfaction de voir sa pi6ce.

M*"' de Sartine est fort aimable; madame la lieutenante-crimi-

nelle a de fort beaux yeux, sans compter un naturel charmant.

Les beaux yeux de ces dames ont fondu en larmes pendant

toute la repetition. La severite des magistrats n'a pu tenir

contre de beaux yeux en larmes. D'un autre cote, on a oblige le

poete a quelques sacrifices, desavou6s a la verite par la raison

et le bon sens, mais convenables a I'esprit de pedanterie qui

souffle depuis quelque temps ; et de tout cela, il est resulte

que le 2 de ce mois on a donn6 la premiere representation

d'une piece ch armante que le public n'osait plus se flatter de

voir.

Le sort de M. Sedaine est de tomber k la premiere repre-

sentation, et puis de se relever pen a peu aux suivantes, et

puis de tourner les t^tes a la sixieme ou septifeme, et puis

d'etre jou6 vingt fois de suite avec un concours de monde pro-

digieux. J'ose predire que tel sera le sort du Philosophe sans le

savoir. Mediocrement applaudi a la premiere representation, il

a toujours ete accueilli de plus en plus aux suivantes ; inces-

samment on en sera ivre. Je ne puis savoir mauvais gre au

public de cette gradation. Independamment de la nouveaute du

genre qui doit le derouter, parce qu'il n'a point d'objet de

comparaison, la touche de M. Sedaine est si legfere, si spiri-

tuelle, il prepare ses effets avec tant de finesse, il a dans toute

sa mani^re une si grande delicatesse, que je ne suis point

etonne que le grand nombre ne sente et n'entende qu'a la

longue. L'hypocrene de ce poete n'est point de ces liqueurs

\. Voir pr^cedemmcnt, page 402.
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fortes, impelueuses, qui enivrent du premier coup ; c'est un
breuvage dc'Iicieux qui charme les sens peu k peu, et Unit par

s'en emparer avec la plus douce volupte. Le langage de M. Se~

daine est aussi fin et aussi d6lie que celui de la musique
;
pour

en saisir toules les beaut^s, il faut I'entendre plusieurs fois de

suite. On ne sent tout le charme d'un excellent opera qu'a la

troisifeme ou quatri^me representation ; il en est precis^ment

de m6me des pieces de M. Sedaine. J'attends nos journalistes

et leur precieux bavardage sur cette pi6ce. Le beau champ
qu'ils auront pour deraisonner magnifiquement, et comme ils

vont s'en donner ! Et moi, comment ferai-je pour vous donner

une idee de cette charmante pi6ce, qui ne sera pas peut-etre

imprimeesi tot S et qui n'aura pas peut-6tre non plus a la

lecture le meme charme qu'a la representation? Comment pour-

rai-je faire passer dans une froide analyse la grace et la frai-

cheur du coloris, la legerete et la d^licatesse de la touche de

cepoete? II faut compter sur votre indulgence, et demander

pardon h Dieu et a M. Sedaine de tout le tort que je lui

ferai.

Je ne me souviens pas d'avoir jamais eu au spectacle une

emotion plus delicieuse que celle que j'eprouvai a la premiere

representation de cette charmante pifece. Mon seul regret etait

de ne la pas voir recommencer tout de suite. Quoique je ne

connusse I'auteur, pas meme de vue, je me sentis tout a coup

embrase pour lui de I'amitie la plus vive et la plus tendre. Je

I'ai vu depuis ; son air simple, serein et tranquille, n'est pas

propre a diminuer I'int^r^t qu'inspire son ouvrage. Je pense

que tout homme qui a le gout du vrai et de I'honnftte ne peut

penser a M. Sedaine et a sa pi6ce avec indifference, et j'ai

eprouve que 1' attache qu'on met a son succes peut aller jusqu'a

troubler le sommeil. Mais j'aime mieux laisser parler M. Dide-

rot. Je lui 6crivis le lendemain de la premiere representation.

J'avais a reparer avec lui. 11 avait lu la piece plus de huit mois

auparavant, il m'en avait parle avec enthousiasme, et je m'^-

tais un peu moque de lui : non que je n'eusse bonne opinion

des talents de M. Sedaine, mais je connaissais encore mieux la

1. Le Philosophe sans le savoir fut impriin(5 presque imm^diatemcnt aprds la

representation. (T.)
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facilite de mon philosophe de creer de tres-belles choses, et de

croire ensuite de la meilleure foi du monde les avoir vues dans

I'ouvrage qu'on lui a montre. Voici la reponse qu'il fit a ma
lettre :

« Si je savais, mon ami, oii trouver Sedaine, j'y courrais

pour lui lire votre lettre et vos observations. Ouf! je respire.

Voila le jugement que j'en ai porte, et hier, en I'ecoutant, a

chaque instant je me suis surpris pensant k vous et devinant

vos transports. Mais une chose dont vous ne me parlez point,

et qui est pour moi le m^rite incroyable de la pi^ce, ce qui me
fait tomber les bras, me decourage, me dispense d'ecrire de ma
vie, et m'excusera au jugement dernier, c'est ce naturel sans

aucun appret, c'est I'eloquence la plus vigoureuse sans I'ombre

d'effort ni de rhetorique. Gombien d'occasions de perorer aux-

quelles on ne se refuse jamais, sans le gout le plus grand et le

plus exquis ! Exemple : « Je me suis couche le plus tranquille,

« le plus heureux des peres, et me voila ! »

« Vous avez raison, ne nousplaignons pas encore du public.

II faut etre un ange en fait de gout, pour sentir le merite de

cette simplicit6-la. J'ai quelquefois eu hier la vanite de croire,

au milieu de deux mille personnes, que je le sentais seul ; et

cela, parce qu'on n'etait pas fou, ivre comme moi, qu'on ne

faisait pas de cris... Je ne pouvais souffrir qu'on dit froide-

ment avec un petit air de satisfaction indulgente : Oui, cela

est naturel Saint-dieu! croyez-vous qu'on merite ces ou-

vrages-la quand on en parle ainsi ?

(( Au sortir, I'abbe Le Monnier me fit entrer au cafe. Un

blanc-bec s'approche de lui, et lui dit : « L'abbe, cela est joli. »

A I'instant je me leve de fureur, et je dis a l'abbe : « Sortons,

(t je n'y saurais tenir. Comment, mordieu ! vous connaissez des

« gens comme cela * ? »

« Oui, mon ami, oui, \oi\k le vrai gout, voila la verite

domestique, voila la chambre, voila les actions et les propos des

honnetes gens, voila la comedie... Ou cela est faux, ou cela est

vrai. Si cela est faux, cela est detestable; si cela est vrai, com-

1. Avant de faire represeater sa piece Sedaine avait voulu la soumettre a

Diderot. Lorsque la lecture fut flnie, celui-ci, ae levant avec cette vehemence de

sentiment qui lui 6tait naturelle, se precipita dans les bras de Sedaine en s'ecriant

:

« Oui, mon ami, si tu n'etais pas si vieux, je te donnerais ma fille. » (T.)



hh2 CORRESPONDANCE LITTfiRAIRE.

bien il y a sur nos theatres de choses d6testables, etquipassent

pour sublimes

!

« J'etais k c6t6 de Cochin, et je lui disais : « 11 faut que je

« sois un honn6te homme, car je sens vivement tout le merite

« de cet ouvrage. Je m'en recrie de la mani^re la plus forte et

« la plus vraie ; et il n'y a personne au monde k qui elle dut

« faire plus de mal qu'^ moi, car cet homme me coupe I'herbe

« sous lespieds. ». . . J'attends k present tous nos petits censeurs

de la rue Royale. Je ne me donnerai pas la peine de les

contredire; mais leur jugement va devenir pour moi la r^gle et

la mesure du gout qu'ils ont.

(( Eh bien, monsieur le plaisant, m'en croirez-vous une

autre fois quand je vous louerai une chose? Je vous disais que

je ne connaissais rien qui ressemblat k cela ; que c'etait une des

choses qui m'avaient le plus surpris; qu'il n'y avaitpas d'exem-

ple d'autant de force et de v6rit6, de simplicite et de finesse.

Dites le contraire si vous osez, Je sens bien, je juge bien ; etle

temps fmit toujours par prendre mon gout et mon avis. Ne riez

pas : c'est moi qui anticipe sur I'avenir, et qui sais sa pensee.

II faut que je vous voie aujourd'hui, Hartmann m'a envoye un

clavecin ; nous en causerons ce soir. Bonjour. Je vous embrasse

de tout mon coeur. 11 me semble que vous me soyez plus cher

encore; cette conformite de voir et de sentir me serre contre

vous d'une maniere delicieuse. Comme je vous baiserais si

vous etiez a cote de moi ! »

M. Diderot ne sait ce qu'il dit quand il pretend que c'est k lui

que les succ6s de M. Sedaine pourraient nuire ;
jamais un homme

de genie n'a fait tort k un homme de genie, et je n'ai jamais

oui dire qu'un beau tableau du Gorrege ait gat6 un beau tableau

de Raphael. On a dit aussi que puisque c'est la la veritable

comedie, celle de Moli^re ne vaut done rien. Quelle b^tise!

mais nous sommes toujours extremes, et a Paris il n'y a point

de gout qui ne soit exclusif. S'il etait possible qu'un homme de

genie traitat avec succ^s un suj et sans I'avoir cre6 lui-m^me,

on pourrait donner celui du Philosophe sans le savoir k cinq ou

six poetes de la premiere force : chacun I'aurait tourn6 a sa

maniere, et au lieu d'une pi^ce nous en aurions eu cinq ou six

charmantes, et toutes differentes les unes des autres, quoique

le sujet fut le m6me; ce n'est pas I'ouvrage qui manque, ce
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sont les ouvriers. M. Sedaine nous tourmente k sa maniere;

M. Diderot nous aurait tourmentes k la sienne : Molifere, avec le

m6me sujet, nous aurait fait mourir de rire. Si vous en doutez,

je vous demanderai si le sujet du Tartuffe est bien comique?

On y rit pourtant depuis le commencement jusqu'a la fin, quoi-

que la pente du sujet soit tournee k I'horreur, et m^me a la

terreur. Messieurs les bavards, un mot! Tactions d'avoir des

hommes de g6nie, et puis nous d6raisonnerons tant que nous

voudrons; leur.s ouvrages resteront. Je ne dis point que si

M. Sedaine continue a faire des pieces pour le Theatre-Francais,

il ne reussisse k en chasser Nericault-Destouches et LaChaussee,

comme avec deux ou trois operas-comiques il est parvenu a

chasser d'un autre theatre tons ces Favart, ces Panard, ces

Piron, ces Colle, qui mettaient I'^pigramme et les tours d'es-

prit, et souvent I'equivoque, a la place du naturel et dela force

comique; mais le jour que M. Sedaine aura fait enterrer Des-

touches et La Ghaussee, avec leur froid et faux genre, les gens

de gout lui feront chanter un Te Deum.

On ferait un parall^le int^ressant entre M. Sedaine et

Terence, car leur genre de com^die est le meme avec des temps,

desmoBurs et des peuples differents. Si le poete latin a I'avan-

tage du c6t6 de la puret^, de I'elegance et de la grace de la

diction, le poete francais a en revanche bien plus de verve.

Je ne sais si le Philosophe sans le savoir gagnera ou perdra a

la lecture ; mais je suis sur qu'avec de la grace, de la douceur

et de r^legance dans la diction, cette lecture ne pourrait man-

quer d'etre delicieuse comme la representation, A tout prendre,

cette grace, ce charme du style est la seule chose que je desi-

rerais voir a M. Sedaine; la nature lui a donne tout le reste;

mais si, pour acquerir cette qualite, il fallait aussi apprendre le

secret des tirades, des maximes, des declamations th^atrales, et

s'affubler de tout ce faux et pitoyable attirail de nos auteurs

dramatiques, oh ! Sedaine, j'aime mille fois mieux ton style un

peu sauvage et heurt6 que de te voir tomber dans ces pauvre-

tes. Mais, Dieu merci, tu taillais la pierre pendant que les

poetes tes confreres 6tudiaient la rhetorique. Heureusement

pour nous, tu n'as pas appris a faire des phrases ; tu ne sais

faire que des mots ; mais quelle foule de mots vrais, simples,

pathetiques, de toutes sortes de caract6res, toujours heureuse-
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ment et judicieusement places! Aucun poete n'a jamais allie

a tant de naturel et de finesse tant de simplicite et de force

comique; aucun n'entend le theatre comme lui.

Le gralid art de M. Sedaine consiste a m6diter longtemps

son sujet, a le couver, pour ainsi dire, et le feconder de toutes

les mani^res possibles : voyez tout ce que son g6nie lui a fourni

pour eprouver la fermete de son philosophe. Voyez comme tout

tient au sujet, en sort et y ram^ne; voyez avec quel art et quel

naturel les plus petits details sont fondes ; k to.us les instants

de la pi6ce, on sait I'heure qu'il est. Voyez comme une mis6re,

une montre, une clef devient entre ses mains une machine

terrible. Voyez comme avec des riens il sait faire le portrait et

I'histoire de ses personnages; sans qu'il ait paru rien dire, sans

faire jamais violence k la verite du dialogue, il nous apprend,

pour ainsi dire, toute leur vie. Veut-il nous faire connattre les

moeurs et la regularite de conduite du jeune Vanderk, il n'est

pas assez bete pour camper, a I'imitation de nos plats poetes,

une soubrette sur le bord du theatre devidant une tirade qui

instruise le parterre. Victorine dira que la dispute est arrivee

dans un cafe. « En ce ca^, lui repondra son pere, elle ne peut

regarder le fils de la raaison, caril n'yva jamais. » Lui-m6me,

lorsque son laquais lui dira qu'Antoine a les clefs delamaison,

il demandera : « A-t-il coutume de les prendre? » Question

naturelle et simple, mais qui suppose que la regularite de la

conduite du jeune homme est telle que jusqu'a ce jour il n'a

jamais eu occasion de s'informer de la police de la maison a

cet egard.

Tout est raisonne avec la m6me profondeur et la m6me
finesse, et plus on reflechit sur cette pi^ce, plus on est force

de I'admirer. Tout tient a la force de la situation; et celle-ci

une fois trouvee, on croirait que tout ce que disent les per-

sonnages, on I'aurait dit a leur place. J'al vu la piece quatre

fois, et je la sais presque par cosur, moi qui n'ai jamais pu rete-

nir, moi qui, a mon grand regret, ne sais pas six vers par ccBur

d'aucun poete. G'est qu'ici il n'y a que des choses et point de

mots a retenir, et que la situation et les moeurs du personnage

connues, on en sait le discours. D'ailleurs le charme et I'illu-

sion que ce poete sait repandre sur la totalite de son ouvrage

sont incroyables.
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Je vous laisse a vous-menie le soin de faire I'^loge que les

moeurs doivent a M. Sedaine. II a arrets vos regards sur la

famille la plus interessante et la plus respectable. Ordinaire-

ment, quand on ditd'un auteur que son ouvrage fait honneur i

son coeur, cela veut dire en termes propres qu'il a fait un plat

ouvrage; mais il est reserve a I'auteur du Philosophe sans le

savoir de reunir toutes les esp^ces d'eloges, sa pi^ce fait ega-

lement honneur a son coeur et a son genie.

Incessamment je ferai imprimer une requite adresseea tons

nos jeunes poetes, litterateurs et ayants cause, les requerant

humblement de vouloir bien accorder a M. Sedaine, maitre

macon, quelque pen d'estime, et se persuader, s'il est possible,

qu'il a plus de g^nie dans son petit doigt qu'ils n'en ont dans

toutes leurs cervelles reunies ensemble.

On a beaucoup critique le titre. Si M. Vanderk n'est pas un

veritable philosophe, qu'on me dise ce que c'est qu'un philosophe.

Or il Test certainement sans le savoir. Ge qui m'en plait encore,

c'est que le mot de philosophe n'est pas prononce une seule

fois dans toute la piece. Cela fait un beau contraste avec la piece

de M. Saurin, ou les philosophes et la philosophie ont pense me
faire perir d'ennui.

M. Sedaine a fait depuis peu un op6ra intitule la Reine de

Golconde. C'est le conte cbarmant de M. le chevalier de Boufflers

mis au theatre. Cet ouvrage sera joue dans deux ou trois mois

sur le theatre de I'Acad^mie royale de musique, et, s'il reussit,

M. Sedaine pourra se vanter d'avoir cueilli des lauriers sur

les trois theatres de Paris

Le Philosophe sans le savoir a ete joue sup^rieurement : le

role du fils de la maison, par M. Mole; celui d'Antoine, k ravir,

par M. Preville; celui de Victorine, par M"* Doligny. C'est bien

dommage que notre ami Brizard n'ait pas le plus grand talent du

monde. C'est un si galant homme, c'est une figure si belle et si

interessante au theatre qu'on voudrait qu'il fiitle premier com6-

dien du monde. II s'est bien mal tire du role de M. Vanderk; ce

role est rempli d'une inlinite de nuances, et M. Brizard n'en a

point du tout dans son jeu. II ne joue probablement qu'a la

iongue, et a force de remacher son role. Ainsi je I'attends k la

reprise ; mais je suis malheureusement bien sur qu'il ne jouera

jamais de mani6re a me satisfaire. En general, a I'exception
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des roles dont je viens de parler, on ne peut dire que Tensera-

ble de la representation r^ponde au charme et k la v6rit6 du

poeme. U y a encore trop d'appr^t dans le jeu de nos acteurs.

M. Sedaine a arrange le jour de noce de Sophie Vanderk tel

qu'il s'est passe dans la maison de son p6re, sans penser qu'il

y aurait un pan de ce cabinet a bas, et que par ce moyen le

parterre verrait tout ce qui s'y passerait. Je voudrais bien que

ses acteurs fussent dans cette heureuse ignorance ; mais a cha-

quepas, a chaque mot on voit qu'ils savent qu'on les regarde.

— Deux jours aprfes le Philosophe sans le savoir^^ on a

donne sur le theatre de la Gomedie-Italienne la premiere repre-

sentation de la Fie Urgile, ou Ce qui plait aux dames, f^te

theatrale en quatre actes, qui a eu un grand succ^s k la cour,

et qui a mediocrement reussi a Paris. Gela est froid et sans in-

terSt. La representation m'a confirme dans I'idee que je m'etais

formee du poeme apr^s I'avoir lu. L'auteur n'a su tirer aucun

parti du sujet, qui etait channant. Ce role de la vieille qui

occupe presque tout entier les derniers actes, et qui a eu un

si grand succ6s a Fontainebleau, a ennuye k Paris parce que,

dans le fait, il n'est ni interessant ni agreable. La musique est

de M. Duni : elle m'a paru un peu faible et d'un gout un peu

passe ; il y a cependant des choses charmantes dans le premier

acte et dans la premiere moitie du second. Dansles deux autres

il n'y a presque plus de musique, et les petites tirades de

M. Favart, debitees par la vieille, n'en dedommagent point.

Les Gomediens-Italiens ont depense 20,000 livres en habits et

en decorations pour mettre cette pi6ce au theatre ; ils auront

de la peine a faire de grands profits avec ce spectacle. Pitrot,

k qui ils donnent 2,000 ecus pour 6tre leur maitre des ballets,

et qu'ils auraient du chasser le lendemain de son premier essai

et de son debut, ce detestable Pitrot a acheve de casser le cou

k cette pauvre Fie Urgdle par un ballet-pantomime de sa com-
position, intitule le Poiivoir des dames. G'6tait un chef-d'oeuvre

de b^tise. II etait d'ailleurs d'une longueur si excessive que le

parterre, assomme d'ennui et craignant decoucher a la comedie,

se mit a pousser de profonds gemissements, surtout lorsque,

vers la fin, Pitrot s'avan^a vers le bord du theatre pour faire

i. Le 4 d^cembre 1765.
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une pirouette qui dura elle seule une demi-heure. Jamais jen'ai

vu un desespoir plus plaisant. Quand en fin, apr6s cet eternel

ballet, I'acteur s'avanga pour annoncer la seconde represen-

tation de la Fie UrgHe, le parterre s'ecria d'un ton suppliant

et pitoyable : « A la bonne heure; mais point de ballet. » 11

faut que ce Pitrot soit bete k manger du foin, II faisait jadis

les beaux jours du the&tre de Dresde, ou il faisait executer,

tant bien que mal, les ballets qu'il avait vus k Paris; mais

depuis qu'il nous donnedu sien, c'est un homme prodigieux.

— On a donne ces jours passes sur le theatre de la Comedie-

Italienne un op6ra-comique nouveau, intitule le Garde-chasse

et le Braronnier, qui a ete siffle. II faut qu'il ne sbit pas aussi

ais6 qu'on le croirait bien de faire un joli opera-comique, car,

enfin, M. Sedaine s' est fait une reputation tr6s-agreable dans ce

genre, et les succes valent beaucoup d'argent, parce qu'on est

joue cent fois de suite, et malgr6 cet exemple et ces avantages,

nos musiciens ne peuvent trouver des poemes tant soit peu

supportables. On ne pent pas dire non plus que le public soit trop

difficile :car a la place du comique, il se paye volontiers deplai-

santeries et de gaiete, si le poete sait en repandre. Mais nos

faiseurs de pieces sont maussades et sans ressources. Je ne

connais pas celui qui a fait le Garde-chasse, il ne sera pas tente

de se faire connaitre. La musique etait de M. Schobert, jeune

claveciniste de la musique de M. le prince de Conti. M. Scho-

bert est Silesien. II est en France depuis cinq ou six ans; et il a,

ainsi que quelques autres Allemands, ruine de fond en comble la

reputation des Couperin, des Duplessis, des Balbatres, qu'on

avait la sottise de regarder commedes joueurs de clavecin, avant

d'avoir entendu Bach, Muthel,Eckard, Schobert, Honaueret quel

ques autres. Eckard est, a mon gre, le plus fort de tous. II a du

genie,lesplusbellesidees, avec unjeupleinde sensibilite etd'une

legerete surprenante. Tout le monde n'est pas digne de sentir

le prix de ses compositions. Schobert a le jeu le plus brillant

et le plus agreable; c'est aussi le caract^re de sa composition.

Aussi plait-il plus gen^raleraent que son rival, mais il s'en faut

bien qu'il puisse lutter contre lui pour le precieux et le choix

des idees. L'opera du Garde-chasse est son coup d'essai dans la

musique vocale. Ce musicien connait les effets, son harmonie

est pure et ne manque point de magie ; mais ses idees, quoique
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agreables, sont communes. D6s qu'un chant commence, on en sait

d'avance les tournures et la fin, et tout ce que ses airs apprennent,

c'est que M. Schobert n'a pas le secret de creer. Ce musicien

gagne beaucoupd' argent par la gravure de ses pieces de cla-

vecin ; je crois qu'if fera bien de s'y tenir, et d'abandonner le

projet d'ecrire pour la voix.

— Un gentilhomme, appele M. de Reminiac, ayant rcQU un

billet de capitation ou il 6tait qualifie de bourgeois, qu'on avait

raccourci par abreviation et ou il se trouvait taxe trop haut, a

adresse au prevot des marchands la representation suivante

:

Bignon, magistrat tr6s-int6gre,

Quatre-vingts llvres sont chose aigre;

En outre, messieurs vos commis,

Au lieu de bourgeois, bourge ont mis.

II faudra que je les assomme,

Ou que je leur cogne les doigts :

J'ai rhonneur d'etre gentilhomme,

Et ne suis bourge ni bourgeois .

— M. Dorat vient de nous faire present des Tourterelles de

Zf?m^ poeme en trois chants, orn6 de vignettes et d'estampes,

et tres-elegamment imprime \ C'est un ramage plein de grace,

un sifllement de serin on ne pent plus agreable, que la poesie

de M. Dorat ; mais autant en emporte le vent ; quand il a fini,

on se demande ce que cela veut dire, on se le demande inutile-

ment. Cet aimable serin n'a pas une idee dans son petit cerve-

let. Nulla invention. Tout se reduit a un choix de mots agrea-

bles, mais qui ne signifient rien. Ce poeme est precede de

reflexions sur la poesie erotlque ou voluptueuse, et ces re-

flexions sont I'ouvrage d'un enfant. Je crains que M. Dorat ne

reste toute savie enfant et serin. Cette voliere de jeunes poetes

que nous voyons se peupler depuis quelques ann^es deviendra

importune a la longue. Cela ne sait rien, cela n'apprend rien,

cela ne veut pas etudier les modeles de I'antiquite, cela veut

courir les spectacles, les cercles, les promenades, et puis chan-

ter : I'education d'un poete demande autre chose.

— Ce qu'ily a de pis, c'est qu'avec cette ineptie et cette

1. Paris, Jorry, 1706 (1765); in-8o. Frontispice, figure, vignette ct cul-de-

lampe d'Eisen^ graves parLongueil.
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ignorance, nos jeunes poetes ont encore la fureur de faire les

heros. Geux d'entre eux qui ont ete siflles au theatre se jettent

dans la poesie h6roique, evoquent les manes de tons les grands

hommes de I'antiquite, et les]font jaser en vers fran^ais alexan-

drins. M. Barlhe, 6mule de M. Dorat, ou M. de La Harpe, ou

quelque autre poetereau au-dessous d'eux, peut-etre M. Par-

mentier, vient de jouer ce tour a Caton d'Utique, en lui faisant

ecrire une Lettre en vers fran^ais ci Cesar, au moment ou ce

dernier soutien de la liberte de Rome vient de se donner la

mort pour ne point tomber entre les mains de son vainqueur^

On ferait du Caton de M. Barthe, ou autre, un fort bon ecolier

de rhetorique au college de Clermont, dit de Louis-le-Grand.

On voit merae qu'il a bien lu sa Bible, car il a fait des predic-

tions sur Rome, qui sont merVeilleusement imitees d'apres les

Lamentations du proph^te Jer6mie sur la citesainte.

— Jean-Baptiste-Louis Crevier, professeur emerite en I'Uni-

versite de Paris, vient de mourir a I'age de soixante-treize

ans^ II a ennuyeusement continue VHistoire du bonhomme
Rollin, qui n'est la meilleure pour I'instruction de la jeunesse

que parce qu'il n'y en a pas d' autre. II a aussi fait une Histoire

de VUniversitS de Paris en plusieurs volumes, et d'autres ou-

vrages qui respirent toute la platitude et la pedanterie d'un

bon janseniste qu'on croirait a mille lieues du centre de la lu-

miere ou a quelques si^cles en arrifere du notre.

— La nouvelle boutique de Lacombe nous a fait present

d'un Dictionnaire de chimie, contenant latMorieet la pratique

de cette science, son application ii la physique, ci I'histoire

naturelle, ii la mHecine et d. Veconomie animale, avec Vexpli-

cation detailUe de la vertu et la mani^re d'agir des medica-

ments chimiques, et les principes fondamentaux des arts,

manufactures et mHiers dependant de la chimie. Deux gros vo-

lumes in-8°. Voila un titre qui promet beaucoup; mais M. Mac-

quer, docteur en medecine et auteur de ce dictionnaire, est un

pauvre chimiste qui a pille depuis longtemps les cahiers de

M. Rouelle, qu'il n'entendait pas toujours. Ce qui n'empeche pas

1. Lellre de Caton d'Utique a Cesar, Paris, Lambert, i76G (1765), in-S"

Figure de Gravelot, gravSe par Fessard. L'auteur 6tait Parmcntier, un des versifi-

cateurs sou peon n^s parGrimm, (T.)

2. M en 1603, Crevier mourut le 1" decembre 1765.

VI. 29
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qu'on n'ait mis k I'Academie des sciences I'ecolier k c6t6 du

nialtre.

— Si un hommc de beaucoup de merite, en 6tat d'entendre

les oeuvres de milord Bacon et de juger ce qu'il conviendrait

d'en conserver et d'en rejeter, si un tel homme voulait se don-

ner la peine de faire un bon abr6g6 des oeuvres de ce grand

homme, il rendrait sans doute service k la philosophie.' Mais

c'est M. Mary de Moulin qui s'en avise et qui public des Frag-

ments extraits des aurres du chancelier Bacon ^ M. Mary du

Moulin ne se fait pas lire, et le public ne connait pas mieux

qu'auparavant les ouvrages du chancelier d'Angleterre.

— Essai hisloriqne et philosophique sur les principaux ri-

dicides des dijf^rentes nations ^ Ce titre promettrait du moins

une brochure piquante, mais rien n'est moins piquant que la

plume de M. Gaz on-Dourxigne, a qui nous devons cet essai. C'est

un pauvre diable qui ecrit pour vivre ; ainsi il faut respecter sa

plume, qui, jecrois, lenourrit assez mal.Il faisait autrefois des

heroides ; mais, voyant que les vers ne rendaient pas, il s'est

jete dans la prose, et, pour grossir le volume de sa prose, il y a

ajoute a la fin ses poesies ! 11 faut acheter I'essai de M. Gazon-

Duorxign6, ne fut-ce que pour en faire present k votre 6picier.

— UHdroisme, ou V liistoire militaire desplus illustres capi-

taines qui aient paru dans le tnonde, instructive et intfressante

surtout pour la jeunesse destinie ti la profession des armes^.

Volume in-12 de pr6s de quatre cents pages, qui doit 6tre suivi

de trois autres. M. I'abbe Raynal a fait une' J^cole militaire a

I'usage des 6l6ves de cet 6tablissement royal, dans laquelle il

a compile une foule de traits d'616vation, de vertu et de cou-

rage. Cet ouvrage, fait avec une grande precipitation, n'a point

merits de succes et n'en a pas eu. Voici un ecrivain anonyme

qui entreprend une histoire militaire pour les eleves de I'l^cole

militaire. Son premier volume contient la vie d'Annibal, celle

du vicomte de Turenne, I'histoire d'Alexandre le Grand, celle

du prince Eugene de Savoie, et enfin la vie de Paul-Emile. Le

projet de cette entreprise est excellent ; mais I'execution y r6-

1. Amsterdam et Paris, 1765, in-12. Ces fragments avaient 6t6 choisis par un

m<?decin anglais, Pierre Shaw.

2. Pckin et Paris, 1706, in-12.

3. Par dom Labb6, b<5n6dtctin.
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pond bien mal. On n'a pas besoin, en lisant le recit de la mort

de M. de Turenne, de se rappeler les lettres de M""* de S6vign6

pour s'apercevoir de la platitude de notre historien. Comme il

rapporte le mot sublime de Saint-Hilaire k son fils ! L'auteur

parsfeme tout de reflexions, et cela est sans doute convenable

quand on 6crit pour la jeunesse ; mais c'est qu'il faudrait le

sensde Plularque pour faire ces reflexions, et les reflexions de

notre Plutarque moderne font pitie. Dieu merci, ce n'est pas la

besogne qui manque : il y aurait cent ouvrages excellents k

faire, ouvrages d'une utility generale, d'un avantage immense

pour tons les temps et tons les lieux ; mais les ouvriers man-

quent partout, et avec eux la veritable culture.

— Les Souhails dune heureuse nnnee suivie de plusieurs

autres^ adressh a M. de..., a Abbeville, en rejjonse au nouveau

projet d'un canal dans la Picardie et d'un port (i Amiens, qui

entraineraient la destruction d'Abbeville et de Saint- Valery;

avec quelques observations sur V utility du commerce et sur la

maniere d'clever les enfants qui y sent destines \ Vous voyez

qu'il ne faut a ce patriote d'Abbeville que I'occasion d'une nou-

velle annee pour s'abandonner a son zele pour la conservation

de sa ville, qu'il crolrait perdue si le projet da canal se realisait.

II pent se rassurer. Ce projet, fiit-il cent fois plus beau, n'aura

pas encore lieul'annee prochaine ni 1' autre. Le moment de faire

en France des canaux et des poemes epiques parait passe pour

un peu de temps.

— M. Denesle a public depuis peu les Prtjugh du public

sur Vhonneur^ avec des observations critiques, morales et

historiques. Trois volumes in-12. Ce M. Denesle, que je n'ai

pas I'honneur de connaitre, a resolu de couler tous les prejuges

a fond. 11 a deja publie les Prijugh du public en lillerature. A

ces Prejuges ont succede les Prejugds des anciens et nouveaux
philosophes sur la nature de Vdme humaine, ou Examen du
malMalisme, en deux volumes; et il ne compte pas rester en

si beau chemin. Le seul prejug6 qu'il aura de la peine a dera-

ciner, c'est le prejugemalheureusement tr^s-l^gitime du public

centre ses talents, qui sont decries au point que personne n'a

voulu lire ses pieuses etvertueuses platitudes.

1. (Par A.-F. de Calonne, avocat,) Amsterdam et Paris, 1765, in-S".
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— 11 faut atteler M. Denesle avec cet impitoyable bar-

bouilleur de papier qui s'appelle marquis de Caraccioli, et qui

vient de publier un liloge historique du pape Bcnoil XIV i.

II appartient bien b, un pied-plat de cette espece de prononcer

le iiom du plus aimable pontife qui ait jainais ete assis sur la

chaire de Saint-Pierre. Qu'il garde ses dictons pour c^lebrer

la memoire de Clement XllI quand il aura pris conge de ses

brebis.

—AU'tnoiresur la vitaliUdes enfants, par M. Hoin,chirurgien

a Dijon -. On a dispute sur les naissances tardives. M. Hoin re-

cherche dans son memoire a quel terme, en deca des neuf mois,

les enfants peuvent venir au monde et vivre sans que leur vie

fasse douter de la legitimite de leur naissance comparee avec

le moment de leur conception.

— M. Lieutaud, medecin des enfants de France, a ecrit en

latin un precis de la mMecine pratique. On vient de tradiiire

en francais la seconde partie de ce traite sous le titre de Pn^-

cis de la matUre mMicale. Gros volume in-8°. M. Lieutaud n'a

point de reputation a Paris; mais j'ai oui dire a nos gens capa-

bies d'en juger que c'est un homme d'un savoir distingue, et

vis-a-vis duquel tres-peu de nos medecins seraient en etat dese

montrer avec avantage. La reputation n'cst pas toujours la

compagne du merite.

— Instruction facile sur les conventions . ou Notes simples sur

es divers engagements quon jjeut prendre dans la socii't(' et sur

eurs suites '. Cet ouvrage est k sa troisieme edition, mais il

n'est point muni du sceau de I'autorite publique. Une des plus

fortes preuves de notre barbaric, c'est de voir les citoyens de

tons les pays de I'Europe vivre et mourir sans avoir m6me une

notion precise des lois par lesquelles ils sont gouvern6s. Ces

notions devraient composer le premier catechisme d'un peuple

police. Dans la confusion actuelle des lois, la fortune, I'elat et

souvent la vie des citoyens sont abandonnes au hasard et a ses

combinaisons fortuites.

— Le bavard* qui a fait un mauvais livre sous le titre de

1. Paris, 1766, in-12.

2. Londres et Paris, 1165, in-12.

3. (Par Jussieu de Mortluel.) Paris, 1700, in-12. Plusiours fois reiniprimue

4. L'abbiJ T. Pichon.
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la Physique de Vhistoire vient de publier un Mimoire siir les

abus du celibat dans I'ordre politique et sur le tnoyen possible

de les Hprimer. tcrit de cinquante-huit pages in-12 avec I'epi-

graphe : Ceux-ci sont deloyaux ii V£glise et an roi. Aussi les

flanque-t-il a Tinipot le plus dur sans misericorde ; il veut que

les celibataires supportent toutes les charges. A la bonne heure ;

mais faut-il leur dire des injures a toute outrance ? Est-ce ma
faute a moi, si le luxe a pousse tous les besoins de la vie a un

point qui m'ote le courage et la possibilite de les procurer a une

compagne aimable, et si utiedelicatesse tres-juste m'a prive des

douceurs du mariage? Ce qu'il y a de plaisant, c'est que le

rigide censeur des celibataires est lui-meme de leur clique. II

est vrai qu'en qualite d'abbe il est oblige a la continence

malgre lui.

— L'Enthousiasme francais est une petite production de

quatre-vingts pages in-12, de I'avocat Marchand, I'aigle des

beaux esprits du Marais. Dans cette plate brochure, le plus

insipide de tous les moralistes satiriques reproche aux Parisiens

toutes les sottises dont ils se sont occupes depuis une quinzaine

d'annees. La dispute de la musique et de I'inoculation, les

Pantins, Ramponeau, rien n'y est oublie. M. Marchand est un

des plus mauvais plaisants et des plus bas que nous ayons : mais

comme il a voulu cette fois-ci parler raison a ses compatriotes,

il n'est pas aussi detestable que de coutume ; il s'est born6 a

etre plat.

— Mhnoires du colonel Lawrence, contenant Vhistoire de la

guerre dans I'lnde, entre les Anglais et les Francais, sur la

cote de Coromandel depuis 1730 jusquen i76i, donnh sur les

papiers originaux, par Richard Owen Cambridge, ecuyer.

Traduit de I'anglais^ Deux volumes in-12. Cette nouvelle

histoire de la derni^re guerre de I'lnde est principalement

fondee sur les memoires d'un officier anglais qui jouissait d'une

grande reputation jusqu'a ce qu'il ait ete eclipse par milord

Clive. L'historien ne connait ni la religion, ni les moeurs, ni la

politique, ni le commerce de I'lnde, ou du raoins il ne les fait

pas connaitre. II ne dit que des choses locales et du moment,

mais il est exact. C'est un gazetier plus impartial que ne le

1. Par Eidous.
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sonl commun^ment les ecrivainsdesa nation. II voit les Francais

k terre, et ne les insulte pas; ses details, excessifs, le parat-

traient m^me quand il 6crirait des evenements plus rapproches

de nous.

II me semble que des faits si eloignes de nous ne devraient

etre rapport^s que relativement aux moeurs ou k Tinfluence

qu'ils peuvent avoir en Europe. Vous en trouverez de cette

derni^re esp6ce dans I'histoire doiit j'ai I'honneur de vous

parler; mais ils n'y sont pas traites avec plus de soin que

les auires. G'est k mon gr6 le grand vice de cet ouvrage. Le

traducteur a ajoute k la mediocrite de I'original un style

incorrect, neglig^, diffus et pesant.

— Voyages depuis Saint-Petersbourg enRussie dans diverses

contrces de I'Asie, savoir : a P^kin en Chine, ci Ispahan en

Perse, et a Constantinople. On y joint une description de la

Sibdrie cl une carte des deux routes de I'auteur, enlre Moscou
et P^'kin. P£^r Jean Bell d'Atitermony, traduits de ranglais,trois

volumes in-12. Quoique cet ouvrage soit encore trfes-mal traduit

par M. Eidous, un des plus determines traducteurs k la toise,

on pent le parcourir. Les idees et les connaissances de I'auteur

sont cependant assez brouillees ; mais aussi rien ne doit 6tre

lu avec plus de circonspection que les voyageurs. Le ndtre dit

beaucoup de mal des Russes et des Chinois, ce qui, reduit a sa

juste signification, veut dire que dans tout coin de la terre

habite par des hommes, il est fort aise d'etre satirique.

— On vient de nous envoyer de Hollande les Voyages et

Decouvertes failes par les Perses le long des cotes de la mei^

Glaciale et sur rOcdan oriental, tant vers le Japon que vers

VAmerique. On y a joint I'histoire du fleuve Amur et des pays

adjacents depuis la conquete des Busses, avec la nouvelle

carte qui reprhente res decouvertes et le cours de VAmur,

dressde sur des inemoires authentiques et publiie par I'Aca-

demic des sciences de PHersbourg. Ouvrages traduits de

Tallemand de M. G.-P. MuUer, par M. Dumas. Deux volumes

in-12. Get ouvrage est int^ressant et curieux. Le traducteur

promet phisieurs autres morceaux du m^me genre et de la

meme plume.

— M. le comte de Bruhl de Martinskirchen, envoye de

I'iilecteur de Saxe ^la cour de Londres, vient d'y faire imprimer
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en francais une Comparaison de timpot de France avec celui

d'Anglelerre. l^crit in-S" de quarante-deux pages. Gette compa-

raison est tout k I'avantage de TAngleterre ; mais elle manque

un peu de clart6 et d'evidence, qui dans ces sortes d'ecrits ne

sauraient ^tre portees trop loin. G'est ce que nos ecrivains de

finance et d'economie publique oublient trop aisement. Rien

n'est cependant plus inutile et plus impatientant que des rai-

sonnements louches sur ces mati^res.

— Reflexions hasardies d'une femme ignorante, qui ne con-

nait les d^fauts des autrcs que par les siem, et le monde que

par relation et par oui-dire K Deux volumes in-12. II n'y a

rien a ajouter a ce titre. Jamais epithetes n'ont ete plus justes

ni mieux placees. La femme ignorante nous apprend encore

qu'elle est nee avec peu d'agr^ment dans I'esprit et dans la

figure : c'est ce qu'il ne fallait pas dire. Pour I'esprit, le livre le

prouve de reste ; el pour la figure, madame, il fallait nous lais-

ser la ressource de la croire charmante. Sur quoi voulez-vous

que votre lecteur se rejette? Je crois ces reflexions de M"»* Bon-

temps, la douce amie de M. le marquis de Mirabeau, a qui elles

sont dediees.

— Les Contes des genies on les Channantes Lecons dTIoram,

fils d'Asmar. Ouvrage traduit du persan en anglais, et de I'an-

glais en frangais ^ Trois volumes in-12. Bonne lecture pour

ceux qui ne savent que faire de leur temps.

— M. le marquis de Villette, pendant le sejour qu'il a fait

a Ferney il y a quelqae temps, a fait peindre M. de Voltaire par

un certain M. Danzel, et depuis son retour a Paris, il a fait

graver ce portrait, qui se vend ici pour prix et somme de trois

livres.

— MM. de Querlon et de &urgy proposent au public de

continuer I'histoire des voyages entreprise par feu I'abbe Prevost

d'apres une compilation anglaise. Les conditions de la souscrip-

tion sont exposees dans un prospectus public a ce sujet. Je ne

connais pas M. de Surgy. M. de Querlon a travaille jusqu'a pre-

sent a des journaux. Ce n'est pas un aigle, mais il ecrit sens6-

ment. L'abbe Prevost faisait toutes ces compilations avec une

1

.

Par M"" de Verzure.

2. Traduits de Ridley par J.-B.-R. Robinet.
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extreme precipitation et beaucoup de negligence ; il ne travail-

lait pas pour acqu6rir la gloire, mais pour avoir de I'argent.

Malgrecela on le lit avec plaisir, parce qu'il ecrivait avec autant

de noblesse que de facilite.

1766

JANVIER.

I" Janvier 1766.

II a paru, sur la mort du Dauphin, un fatras d'odes, de

stances et de poemes ; et dans tout ce fatras, il ne se trouve

pas un morceau mediocre ^
. Le pretendu discours du prince

mourant a son fils aine a ete declare faux par la Gazette de

France. II m'avait paru un peu trop peigne ; mais celui qu'on

lui a substitu6 ne le vaut pas, a beaucoup pres. Nous avons

aussi, sur la perte de ce prince, une foule de mandements de

nos ev^ques. M. I'archev^que de Paris a fait dans le sien une^

petite excursion sur les philosophes, qui ne manquera pas

d'etre imitee par nos prelats de province. G'est un pauvre

homme que le faiseur des mandements de M. I'archev^que de

Paris ! il n'y a pas, dans^ lout son opuscule, un pauvre petit

mot digne d'entrer dans I'eloge de I'lieritier presomptif d'un

grand royaume : et c'est a de telles tetes que I'eloge et ins-

truction des princes sont abandonnes ! pauvre genre humain,

que ton sort est a plaindre !

Piron ayant ete voir M. I'archeveque de Paris, le pr61at,

d6s qu'il I'apercoit, lui demande, en presence de beaucoup de

monde : a Monsieur Piron, avez-vouslumonmandement? — Et

1. Le Dauphin, p6re de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X, mort le

20 ddcembre 1705. C'est h lui que le due de Choiseul disait : Monsieur, je puis

4tre condamne au malheur d'4tre votre sujet; maisje ne serai jamais voire servi-

teur. On trouvera le catalogue des odes et autres po&ies compos6es pour sa

mort, pages 140-41 deVAlmanack des Muses pour I'annee 1767, (T.)
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vous, monseigneur? » lui demandele poete\ On ne change pas

(le caractere comme de syst^me. Piron s'est fait devot, mais il

est reste mordant et caustique.

G'est une b^te bien bizarre que cet animal bipede et sans

plumes qu'on appelle homme ! Piron a fait, dans sa premiere

jeunesse, une ode nialheureusement trop cel^bre, et veritable-

ment blamable, puisqu'elle outrage les bonnes moeurs. Sur le

declin de I'age, la peur du diable le saisit, et, pour s'en d61i-

vrer, il fait imprimer, dans le Mercure de France, en expiation

de sa faute de jeunesse, un De profundis en vers francais. Ainsi

il esp^re que le P6re eternel, en faveur des rimes d'un psaume

hebreu, voudra bien fermer les yeux sur cette fameuse ode

adressee jadis au dieu des jardins, et qu'il lui tiendra compte

de I'intrepidite avec laquelle il s'est rendu ridicule aux yeux

du public en faisant amende honorable avec grande componc-

tion. Pauvre Piron, que la paix de I'ame soit avec toi ! J'ai oui

dire a M. de Voltaire que La Fontaine, se sentant pres de sa fin,

voulut absolument qu'on le mit dans un tombereau, et qu'on

le promenat par toutes les rues de Paris, pieds nus, en che-

mise, la corde au cou et torche allum^e, en expiation de ses

Contes'. Ceia n'est pourtantpas trop extraordinaire. Les poetes

ne doivent pas avoir I'ame forte. La meme oscillation dont

ils ont besoin pour ^aisir, creer et produire, doit les rendre

naturellement timides et pusillanimes; et lorsque I'ame n'est

pas fortifiee centre ses transes par un raisonnement sain et

vigoureux, les prejug^s de I'enfance doivent tot ou tard maitri-

ser une tete incertaine et sans consistance. Depuis sa conver-

sion, M. Piron frequente done les devots et les prelats; mais

il parait que ceux-ci ne s'en trouvent pas mieux.

— J. -J. Rousseau a fait son entree dans Paris le 17 decem-

1. Le Brun a rimd ce mot dans son Epitre sur la bonne et la mauvaise plai-

santerie :

Vn jour certain pr^lat d'ignorante m^moire,

Fier d'un beau mandement dont il payait la gloire,

Aborda ce railleur si connu parmi nous :

( L'avcz-vous lu, Piron? — Oui, monseigneur; et vous? »

2. Cetto assertion n'est digno d'aucune confiance, car autremcnt ce fait aurait

t';te mentionn^ dans le r6cit fort circonslancic du coufesseur de La Fontaine, d'apres

I'autorit^ duquel M. Walckenaer a, dans son int(5ressante Histoire, retract les

derniers instants du fabuliste. (T.)
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bre dernier. Le lendemain il s'est promen6 au Luxembourg

en habit arnienien; mais comme personne n'etait prevenu, per-

sonne n'a profile du spectacle. M. le prince de Gonti I'a log6

dans renceinte du Temple, k I'hotel de Saint-Simon,, ou ledit

Armenien a eu tous les jours nombreuse cour en hommes et en

fenimes. II s'est aussi promen6 tous les jours a une certaine

heure isur le boulevard, dans la partie la plus proche de son

logement. Cette affectation de se raontrer en public sans n^ces-

sit(^, en depit du decret de prise de corps, a cheque le minis-

t^re, qui avait ced6 aux instances de ses protecteurs en lui

accordant la permission de traverser le royaume pour se rendre

en Angleterre. On lui a fait dire, par la police, de partir sans

autre delai s'il ne voulait pas etre arrets ; en consequence, il

quittera Paris samedi h Janvier, accompagne de M. David Hume,

qui repasse en Angleterre, mais qui se propose, s'il faut Ten

croirOj de revenir passer beaucoup de temps k Paris. M. Hume
doit aimer la France, il y a re^u I'accueil le plus distingue et

le plus llatteur. Paris et la cour se sont dispute I'honneur (^e

se surpasser. Gependant M. Hume est bien aussi hardi dans

ses ecrils philosophiques qu'aucun philosophe de France. Ge

qu'il y a encore de plaisant, c'est que toutes les jolies femnies

se le sont ai rache, et que le gros philosophe ecossais s'est plu

dans leur societe. G'est un excellent homme que David Hume;

il est natureilement serein, il entend fmement, il dit quelque-

fois avec sel, quoiqu'il parle peu; mais il est lourd, il n'a ni

chaleur, ni grace, ni agrement dans I'esprit, ni rien qui soit

propre a s'allier au ramage de ces charmantes petites machines

qu'on appelle jolies femmes. que nous sommes un drole de

people 1

Pour revenir k Jean-Jacques, voici une lettre qui a couru

a Paris pendant son sejour, et qui a eu un grand succfes :

LETTRE DU ROI DE PRUSSE A M. ROUSSEAU.

« Vous avez renonce k Geneve, votrepatrie ; vous vous etes

fait chasser de la Suisse, pays tant vante dans vos ecrits ; la

France vous a decrete : venez done chez moi. J'admire vos ta-

lents, je m'amuse de vos reveries, qui, soit dit en passant,

vous occupent trop et trop longtemps. II faut, a la fin, 6tre sage
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et heureux. Vous avez fait assez parler de vous par des singula-

rit6s peu convenables a un veritable gran I homme. Demontrez

a vos ennemis que vous pouvez quelquefois avoir le sens coni-

mun, cela les fachera saus vous faire tort. Mes ^tats vous

offrent une retraite paisible; je vous veux faire du bien, et je

vous en ferai si vous le trouvez bon ; mais-si vous vous obstinez

k rejeter mes secours, attendez-vous que je ne le dirai a per-

sonne. Si vous persistez a vous creuser I'esprit pour trouver de

nouveaux malheurs, choisissez-les tels que vous voudrez. Je

suis roi, je puis vous en procurer au gre de vos souhaits; et,

ce qui surement ne vous arrivera pas vis-li-vis de vos ennemis,

je cesserai de vous persecuter quand vous cesserez de mettre

votre gloire a I'etre. »

Cette letlre est de M. Walpole, fils du cel^bre ministre du

roi George II d'Angleterre ^ Ge M. Walpole est a Paris depuis

le mois d'octobre dernier, et se propose d'y passer I'hiver. G'est

un homme fort considere en Angleterre. U est auteur de divers

ouvrages estimes; il a fait, entreautres, un romanen vieux Ian-

gage gothique, qui a eu beaucoup de succ^s '
. Dans la preface

de ce roman, il attaque les derniers Merits de M. de Voltaire

contre Shakespeare, d'autant plus attaquables qu'ils nesont pas

de bonne foi. M. Walpole a une mauvaise sante; il est souvent

tourment6 de la goutte.

A propos de M. de Voltaire et de J.-J. Rousseau, il faut

conserver ici une anecdote qu'un temoin oculaire nous conta

I'autre jour. II s'^tait trouve present a Ferney le jour que M. de

Voltaire recut les Lettres de la montagne^ et qu'il y lut I'apo-

strophe qui le regarde; et voila son regard qui s'enflamme, ses

yeux qui etincellent de fureur, tout son corps qui fr^mit, et lui

qui s'ecrie avec une voix terrible : « Ah ! le scelerat ! ah ! le

monstre ! il faut que jele fasse assommer... Qui, j'enverrai le

faire assommer dans les montagnes entre les genoux de sa gou-

vernante. — Galmez-vous, lui dit notre homme, je sais que

Rousseau se propose de vous faire une visite, et qu'il viendra

dans peu k Ferney. — Ah ! qu'il y vienne, repond M. de Vol-

1. Rousseau soupQonnait, mais k tort, d'Aleinbert d'etre I'unique r(5dacteur de

cette Icttre, pour laquelle Walpole eut des collaborateurs.

2. The castle of Otranto, a i^othic story translated by Will. Marshal, from the

original italiaa of Onuphrio Muralto (by Horace Walpole).
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taire. — Mais comment le recevrez-vous ? — Comment je le

recevrai ?... Je lui donnerai a souper, je le mettrai dans mon
lit, je lui dirai : Voilk un bon souper; ce lit est le meilleur de

la maison ; faites-raoi le plaisir d*accepter Tun et I'autre, et

d'etre heureux chez moi. »

Ge trait m'a fait un sensible plaisir. II peint M. de Voltaire

mieux qu'il ne I'a jamais ete; il fait en deux lignes I'histoire

de toute sa vie.

— Nous avons un neveu, appel6 M. I'abbe Mignot, conseil-

ler au grand Gonseil, cour souveraine etablie principalement

pour les affaires eccl6siastiques, mais qui, croyant ses prero-

gatives attaquees, a donne sa demission, il y a quelque temps,

sans que le roi ait daigne jusqu'k present s'expliquer sur ce

sujet. Quand je dis nous avons un neveu, c'est-a-dire le vene-

rable patriarche de Ferney, dont les parents doivent jouir du

droit d'adoption le plus etendu dans toutes les eglises de I'Eu-

rope ou sa suprematie est reconnue. Du reste, il n'existe aucun

point de ressemblance entre I'oncle et le neveu. L'oncle est sec

comme une allumette, le neveu est gros comme un tonneau

;

l'oncle a des yeux d'aigle, le neveu a la vue extremement

basse. Tout ce qui les rapproche, c'est que le neveu est un

fort honnete homme, et l'oncle est un bienfaisant, malin et

charmant enfant. Ge neveu n'a jamais pretendu aspirer aux lau-

riers de la poesie; mais il a cru pouvoir partager avec son oncle

la reputation d'iiistorien ; et voila le mal. Nous devons d6ja k

cette pretention une Histoire de Vimperatrice Irene, et une

Histoire de Jeanne r^, reine de Naples^; et voici un nouveau

morceau que la plume feconde du neveu vient de publier sous

le titre ^Histoire des rois catholiques, Ferdinand et IsahellCj

en deux volumes in-12 assez considerables.

On ne reprochera point a M. I'abbe Mignot de n'avoir pas

bien choisi son sujet. La reunion du royaume de Gastille au

royaume d'Aragon, la conquete du royaume de Grenade sur

les Maures, la decouverte du uouveau monde, I'etablissement

de rinquisition, raffermissement de I'autorite souveraine sur

les debris du desordre feodal, revolution qui n'est arrivee en

France que plus de cent ans apres, sous le ministfere du cardi-

\. Grimm a d6jk parl6 de ces ouvrages tome V, p. 432.
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nal de Richelieu : quel champ pour un grand historien ! Fer-

dinand, Isabelle, Christophe Colomb, le cardinal Ximenes, le

grand capitaine *
: quels personnages pour un grand peintre,

sans compter ceux auxqiiels ils avaient affaire ! L' esprit de ce

siecle, ce melange de grandeur, de bassesse, d'ambition, de

crimes, de grandes qualites ternies par la fourberie la plus vile

ou par la superstition la plus horrible : quel tableau pour un

philosophe ! Tout est grand ici, excepte le talent de I'hislorien.

II fait d'inutiles efforts pour etre au niveau de son sujet ; il n'y

reussit pas un seul moment. Son ouvrageest faible, aride, froid,

sans style et sans verve. On y remarque surtout ce signe infail-

lible du defaut de talent, que I'auteur a de commun avec le

plus grand nombre de ses confreres les historiens modernes,

de ne savoir tracer la liaison entre les causes et les effets ; de

donner des resultats tout autres que ceux que la narration avait

prepares; de donner de faux coups de crayon et au tableau des

affaires et a la physionomie des personnages. On s'epuise a

chercher les raisons pourquoi le talent de I'histoire est si rare

parmi les modernes. Rien n'est plus simple. II faut avoir long-

temps manie les grandes affaires, quand on veut se permettre

de les narrer ; il faut etre homme d'Etat consomme, il faut que

rexpdrience seconde le talent, quand on veut faire le metier

d'historieii. Un homme de cabinet et de lettres, quelque esprit

et quelque merite qu'il ait d'ailleurs, ne peut se flatter de

reussir dans cette carriere a cote d'un Thucydide et d'un Xeno-

phon. C'est done a la forme de nos gouvernements qu'il faut

s'en prendre si nous manquons d'historiens : elle a rendu la

profession d'homme d'Etat et celle d'homme de lettres presque

incompatibles ; la combinaison contraire n'aurait pas fait du

neveu un grand historien, mais elle aurait merveilleusement

servi I'oncle.

— Jean-Baptiste Ladvocat, docteur et bibliothecaire de Sor-

bonne, censeur royal, vient de mourir de la poitrine -
. 11 etait

du nombre des erudits, qui diminue de plus en plus en France.

Ces savants ont bien leur merite, et surtout leurs pretentions

;

ils se prisent et se meprisent entre eux, et se chamaillent au

1. Gonzalve de Cordoue.

2. Ladvocat, no le 3 Janvier 1709, mourut le 29d6cembre 1765.
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milieu de Paris, sans que personne s'en doute. Les chanoines

reguliers de Sainte-Genevi^ve ont actuellement un petit i)iblio-

thecaire doiit le nom ne me revient pas \ mais qui na veut

souflrir personne dans sa carri^re. II a attaqu6 M. Capperon-

nier, garde de la Bibliotbeque du roi; un certain M. de Dure,

Hbraireetbibliographe, qui a ecrit sur les livres rares, et notre

feu bibliotbecaire de Sorbonne a eu aussi plus d'un assaut a

soutenir de sa part .

M. I'abbe Ladvocat, apres s'etre fait grand theologien k

force d'etude, etait devenu athee k force de reflexions, comme
il arrive quelquefois aux bonnes t6tes de la Sorbonne. Un jour,

k la vacance d'une chaire de tbeologie, on eut k choisir entre

trois concurrents. Le premier 6tait bon chretien et fort bete

;

le second 6tait savant, mais n'avait point de moeurs ; le troi-

si^me avaitdes moeurs, mais il etait ath6e : on s'en tint au der-

nier, et c'etait M. I'abbe Ladvocat. II n'a jamais eu de tracas-

series dans son corps ; il en imposait aux sots par son savoir et

ses connaissances. II etait serein et fin, et avait un air singu-

lier de faire deviner sa facon de penser, sans jamais rien pro-

noncer de positif, sans exposer sa surete, sans manquer a la

decence de son 6tat. Feu M. le due d'Orleans lui avait donne

une pension. TJnjour il I'envoya chercherpour lui communiquer

quelques doutes sur I'interpretation d'un passage liebreu de

I'Ancien Testament, Le theologien lui repr^senta avec beaucoup

de discretion qu'il ferait mieux de s'occuper de choses plus

dignes de sa naissance que de s'embarrasser des subtilit^s

grammaticales d'un passage hebreu. Le prince lui dit : « Mon-

sieur I'abbe Ladvocat, je vous ai fail venir pour m'expliquer

un passage, et non pour me donner des conseils ; » et le len-

1. L'abbc Mercier Saint-Leger.

2. Oh troiive dans le Journal de Trovoux de I'aniiee 1763 trois lettres assez

(5tcndues da P. Mercier, bibliotbecaire de Sainte-Genevi6ve, dcpuis abbe de Saint-

L^ger de Soissons, sur la Bibliograplde instructive de feu de Bure, dit le jeune.

Quelques cxemplaires ont 6tf; tires s(5part5ment, et Ton y a joint ordinairement une

r6ponse du librairc de Bure. Ce que Mercier a 6crit centre Capperonnicr se r<5duit

a deux pages relatives h. I'approbation donnde par ce censeur a I'ouvrage du sieur

de Bure ; il n'existe aucune trace de ses d(5m61cs avec I'abbd Ladvocat, si ce n'est

le compte avantageux qu'il a rendu dans le Journal de Trovoux des lettres publi^es

par I'ab'.ic Saas de Rouen, centre le Dictionnaire historique portatif du bibliothd-

caire de Sorbonne. (B.)
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demain, la pension de M. I'abb6 fut rayee. M. I'abb^ Ladvocat

a v6cu heureux : le mal qu'il s'etait donne pour arranger la

biblioth^que de la Sorbonne a ruine sa sante, el I'a conduit au

tombeau a I'age d' environ cinquante-cinq ou six ans.

— M. Armand, doyen des acteursde la Gomedie-Frangaise,

vient de mourir dans un age fort avance. II y avait plus de qua-

rante ans qu'il etait au theatre de Paris, et il a voulu mourir

dans I'ar^ne sans la quitter \ 11 jouait les roles de valet, et ce

qu'on appelle roles de caractferes ; il avait plutot I'adresse d'un

habile bateleur que le talent d'un grand comedien. Son jeu

avait ordinairement la charge de la farce, et plaisait au par-

terre ; mais il faut convenir aussi qu'il avait une grande gaiete,

et cette qualite est bien precieuse dans un comedien : un homnne

qui s'amuse le premier est presque toujours siir d'amuser les

autres.Depuis une dizaine d'annees, les grands succ6s dePreville

ont donne un peu de chagrin a Armand; ila 6te oblige d'aban-

donner plusieurs roles qu'on ne pouvait plus voir jouer par

d'autres quand Preville y avait mis son esprit et sa tournure.

Armand portait dans la societe la meme gaiete qu'il avait siir le

theatre. II avait de I'esprit ; il etait bon vivant et aimait pas-

sionnement le plaisir. Le roi lui demanda a Fontainebleau, a

I'avant-dernier voyage, combien il avait de batards. II en accusa

trente-trois, tous en vie, et il n'etait pas capable d'en imposer

a son roi. Armand avait une fagon de penser tres-decidee. II

s'6tait choisi pour confesseur un petit homme qui ne lui avait

pas appris a penser chretiennement, mais a qui il avait appris

a vivre, comme lui, joyeusement. II ne voulut pas entendre

parler de sacrements. Le petit confesseur, desesp6rant de son.

credit, s'adressa a Preville: celui-ci pr^cha son camarade mou-

rant avec tant d'onction et de vehemence qu'il se soumit k

tout. Je doule que le petit confesseur jouat aussi bien un role

de Crispin ; il m'a I'air d'un pauvre comedien, puisqii'il ne salt

se tirer d'un mauvais petit role qu'il repute tous les jours. Gela

me rappelle un autre sermon pathetique, prech6 en pareille.

circonstance. Une grande dame avait une femme de chambre,

jeune et jolie, qui se mourait de la poitrine et qu'elle aimait

i. Armand, n^ en 1699, re^u en 1724, s'dtait retird k Piques 1765, ct mourut

le 26 novembre de la m6me annce.
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beaucoup. La pauvre petite malade ne voulut absolument pas

recevoir les sacrements, et sa maitresse montra la plus grande

repugnance a I'y forcer malgre elle. Une autre de ses femmes
se chargea de la negociation, et promit d'y r^ussir. EUe entra

en effet dans la chambre de sa camarade, et lui dit : « Eh
bien, mademoiselle, qu'est-ce done? Comment done? Pourquoi

done? Fi done! Eh bien done ! Allons done! » La malade

n'eut point de reponse a de si bonnes raisons, prit le parti de

se faire administrer et de mourir, comme on dit, en bonne

posture.

— Nous avons encore perdu, dans le cours de I'annee

derniere, un certain M. Panard,chansonnieretfaiseur d'op6ras-

comiques, c'est-a-dire de ces aneiens op^ras-comiques a vaude-

villes, d'un genre et d'un gout detestable, mais qui est abso-

lument balaye du theatre depuis cinq ou six ans \ On ne peut

plus jouer aujourd'hui une seule de ces pieces qui eurent tant

de vogue dans leur nouveaute. Que d'esprit de perdu ! Ces mes-

sieurs avaient superieurement la tournure du couplet, un choix

de mots rare et une facture singuli^re, mais nul veritable talent

pour le theatre. Au eontraire, ils en ont ehass6 le naturel jus-

qu'a ce qu'on les en eut chasses a leur tour. II ne reste de

toute cette bande de chansonniers que M. Favart et M. Golle,

excellents dans deux genres differents. Panard, Galiet et com-

pagnie ont pass6 leur vie au cabaret, poussant le desouci de la

vie au plus haut degre. Un jour, e'etait le vendredi-saint, sof-

tant tous ivres d'un cabaret, Tun d'eux dit : « Mes amis, e'est

aujourd'hui ce jour terrible ; toute la nature est aflligee, la

terre chancelle sous nos pas, il ne fait pas bon dans les rues*.»

1. Panard, no vers 1694, mort le 13 juin 1765. Ses OEuvres forment 4 vol.

in-12 ; Paris 1763. Armand Gouffo en a donnc un choix on 3 vol. in-18, Paris, 1803.

C'est Panard et non pas Vade, coinme I'a dit Voltaire, qui a donno a Louis XV le

surnom da Bien-Aime.

2. <( Je vais, dit Colle, t. I, p. 150 de son Journal historique, je vais placer

sous ce jour (Ic vendredi-saint 27 mars 1750), une ancienne epigramme de Galiet

sur le vendredi-saint, et qui, sans 6tre fortement versifi^e , k I'lmpi^t^ et h

quelques autres petits dcfauts pr6s, est assez jolie

:

Le vendredi-saint, dans les ruos,

Un ivrogne, d6s le matin,

De force pintes par lui hues

Voiturait le faix incertain.
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lis rentrferent dans la taverne, et n'en sortirent que le jour de

Paques. Gallet avait et6 epicier, el avait fait banqueroute ; deux

heures avant sa mort, il envoya des couplets k Panard. « J'a-

vais, dit-il dans le sixieme, resolu d'en faire autant qu'il y a

d'apotres ; mais certain fossoyeur est Ik qui m' attend, accom-

pagne de plusieurs autres. » C'est k peu pr^s le sens et la tour-

nure ; mais je ne me rappelle pas le couplet au juste \

— M. Noel, musicien de la cour de Brunswick, est venu a

Paris avec un instrument appele PantaUo?i, du nom de son in-

venteur, Pantaleon Hebenstreit, Saxon. Get instrument est une

esp6ce de tympanon qui a 276 cordes, et se joue avec deux

Quelqii'un passant se scandalise,

Et dit : « Comment un jour si bon

Est-il possible qu'on se grise ? »

A quoi repart le biberon,

Non sans esp6ce de raison :

« Quand toute la nature en crise

Voit succomber la deit6,

Quoi ! ne saurait-on sans surprise

Voir clianceler Thumanite ? »

\. Nous aliens rapporter les couplets et rectifier le fait d'apr^s I'autorit^ de

CoUe, tome II, p. 140.

L'epicier Gallet dtait tr^s-malade ; son ami Coll6 ne I'allait plus voir, parce

qu'il ne I'avait jamais assez estimc pour le visiter dans ses derniers moments.

Quel fut son ctonncment de reccvoir de sa part, le lendemain du premier jour do

Tann^e 1756, les trois couplets suivants :

Du premier du mois de Janvier

Je me f. . . comme du dernier;

Que la politique aillo aux peautres.

Dans mon repertoire j'ai mis

Qu'on trouve peu de vrais amis,

Accompagn6s de plusieurs autres.

Ce petit couplet de chanson

Est un compliment sans fajon

A Coll6, le meilleur des nOtres.

C'est prou pour moi, pauvre animal,

Vxkt a succomber sous un mal

Accompagn6 de plusieurs autres.

Autrefois presque en un instant

J'en aurais pu rimer autant

Que nous reconnaissons d'ap6tres ;

A present, j'abr6ge d'autant

Qu'a r^glise un pr6tre m'attend,

Accompagn^ de plusieurs autres.

Gallet ne mourut pas de cette maladie. Deux mois aprfes renvoi de ces couplets

il ^crivit k Coll^ qu'il titait gu6ri . Sa guerison lui paraissait un mii'acle de la nature

et il ne mourut qu'au mois de juin 1757. (B.)

VI. 30
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baguettes. On dit qu'il n'y a aujourd'hui que deux hommes en

Europe qui, en jouent ; etje n'en suis pas etonne, car c'est,

sans contredit, I'instrument le plus difficile qui existe. M. Noel

a une execution superieure. II fait avec ses baguettes des choses

qui feraient honneur k un habile claveciniste usant de ses dix

doigts. La grande difficulte est de faire chanter un instrument

qu'on touche avec des baguettes, dont le jeu est naturellement

sec et heurte ; il nx'a semble que M. Noel poss^de bien ce se-

cret. C'est aussi une des plus belles t6tes que j'aie entendues,

lorsqu'il s'abandonne a I'inspiration et aux fantaisies.

L'instrument du pantaUon fut porte en France d6s son ori-

gine, comme on le voit dans le Dialogue sur la musique des

ancicm, auquel ce pantaloon donna lieu. L'inventeur se fit en-

tendre chez la celebre Ninon de Lenclos en 1705, devant une

nombreuse compagnie. Tout le monde fut d'autant plus emer-

veille, qu'il venait, dit I'auteur, d'un pays peu sujet a produire

des hommes de feu et de g6nie. On etait alors, en France, dans

I'heureuse persuasion que tout ce qui n'etait pas francais man-

geait du foin et marchait k quatre pattes. Cette opinion a dure

fort longtemps, ainsi que la vanite et I'ignorance sur lesquelles

elle est fondee. Je crois avoir encore vu le temps ou un Alle-

mand donnant quelques symptomes d'esprit 6tait regarde

comme une espfece de prodige. Depuis quinze ans la nation s'est

eclairee et instruite. On commence a croire que I'esprit et le

genie sont de tous les pays ; on lit les poetes allemands dans

de mauvaises traductions, et Ton convient assez qu'en fait de

musique il faut que la France se raette a I'ecole en Allemagne.

Le Dialogue sur la musique des anciens, imprime a Paris en

1725 \ est d'ailleurs curieux et instructif. 11 est de I'abbe de

Ch&teauneuf, qui fut amoureux fou de Ninon, agee de quatre-

vingts ans. Ce fut lui qui mena Voltaire, encore enfant, chez

cette Ninon si celebre, qui joua un role si singulier de son

vivant, et qui a conserve une si grande reputation aprfes sa

mort.

1. L'ouvrage de I'abbe de Chateauneuf est intitul6 non pas Dialogue, mais

Traite de lamusique des anciens. L'auteur (5tait mort en 1709, et sou ouvrage nefut

public qu'en 1725, par les soins de Morabin. L'abb^ de Chateauneuf ^tait parrain

de Voltaire. (T).
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15 Janvier 1766.

On a recu ici, de Hollande, quelques exemplaires en

contrebande d'un ouvrage intitule VAntiquitd dh'oiUc par

ses usageSj ou Examen critique des principalcs opinions^ cere-

monies et institutions religieuses et politiques des diffirents

peuples de la terre, par feu M. Boulanger. Trois gros volumes

m-12. Geci est le d6veloppement des idees que vous avez pu

voir dans les Recherches de I'auteur sur le dcspotisme oriental,

publiees pour la premiere fois en 1762 >. M. Boulanger preten

que toutes les id6es religieuses des differents peuples r^pandus

sur ce globe tiennent originairement a des calamit6s et des

catastrophes physiques, dont TefTroi et la tradition se sont pro-

pages de generation en generation. Gette vue est grande et phi-

losophique, et pent 6tre juste sous quelques rapports : je suis

fache seulement que M. Boulanger I'ait voulu reduire en sys-

t6me, et nous prouver geometriquement que les idees super-

stitieuses des Juifs ont ete universelles parmi tous les peuples

de la terre. II y a peu de choses plus evidentes que la haute

antiquite de ce globe ; tout prouve aussi qu'il a subi de grandes

revolutions, dont on pent, avec quelque vraisemblance, fixer la

dernifere a six mille ans de notre age. Des catastrophes phy-
siques doivent faire une impression prodigieuse sur des etres

faibles et doues d'imagination, tels que I'homme. Si la moitie

du genre humain 6tait extermin^e par quelque fleau affreux et

subit, la frayeur de ceux qui survivraient serait sans doute

extreme, et les porterait, ei coup sur, a attribuer leurs malheurs

au courroux de quelque puissance invisible. De la I'idee d'un

dieu vengeur, commune k tous les peuples ; et Ton a eu raison

de dire qu'undieu qui ne serait que bon n'aurait point d'autels

parmi les hommes, et qu'il faut qu'il soit terrible pour etre

adore. Jusque-la, M. Boulanger a raison ; mais quand ensuite

11 veut prouver que tous les symboles religieux sont les memes
parmi tous les peuples de la terre, I'amour du systeme le porte

sans doute trop loin, et I'egare. Ses vues ne sont pas d'ailleurs

assez nettes ; son erudition, au lieu de les 6clairer, les em-

1. Voir tome V, page 366.
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brouille. On aper^oit beaucoup de lueurs, mais on n'en sent

pas tons les resultats. II faut premiferement ne jamais donner

ses conjectures pour des demonstrations ; il faut, en second

lieu, porter ses conjectures au plus haut point de clart6 pos-

sible. M. Boulanger n'observe ni Tun ni I'autre de ces principes.

On lit, a la t6te de son livre, un precis de sa vie, esquiss6 fort

k la hkte par M. Diderot; ce precis est interessant.

Un faiseur de poetique tirerait, ce me semble, un grand

parti des idees de M. Boulanger. 11 montrerait comme quoi la

verve po6tique a pris, ainsi que les religions, sa source dans

les catastrophes physiques arrivees dans notre planfete, et com-

ment, en s'en 6loignant, elle s'est affaiblie successivement, en

sorte que les Grecs ont eu moins de verve que les anciens

peuples asiatiques, les Remains moins que les Grecs, et qu'il

en reste k peine quelques traces parmi les peuples modernes.

Quelle verve pourrait avoir un Parisien au milieu de ce tas

de pierres symetrisees, et qui n'a jamais vu ni des montagnes

s'ecrouler, ni des torrents briser leurs digues, ni des volcans

s'ouvrir une route, ni des tremblements de terre renverser des

villes? Cette idee meriterait d'etre d^veloppee davantage.

— L'annee dernifere, M. Dorat, pour augmenter le nombre

de ses h^roides, fit abandonner Zeila par son perfide amant,

nomme Valcour, dans une ile deserte ou il I'avait conduite, le

tout pour qu'elle eut occasion de lui ecrire une heroide dans

laquelle elle lui reproche sa trahison. Ce Valcour avait d'autant

plus de tort que Zeila lui avait conserve la vie parmi les sau-

vages dont elle avait regu le jour. On voit parmi les aimables

agaceries dont I'Avant-Coureur est plein la lettre d'une

inconnue qui reproche a M. Dorat sa durete envers cette pauvre

Zeila, et d'avoir fait commettre ce crime par un Francais. Cette

lettre a donne des remords k M. Dorat. II a fait une R^ponse

de Valcour h ZHla^^ ou celui-ci se justifie autant qu'il est

possible, et se repent de tout ce qui n'est pas pardonnable

dans sa conduite. Cette lettre de Valcour est pour le moins

aussi froide que I'^tait celle de cette pauvre Zeila. Ainsi, qu'ils

1. Reponse de Valcour d Zeila, pr^c^d^e d'une lettre de I'auteur k une femme
qu'il ne connait pas; Paris, Jorry, 1766, in-8°. Figure, vignette et cul-de-lampe

d'Eisen, graves par Longueil et Alliamet. Framery avait deji fait une Reponse de

Valcour a Zeila, en 176i; voir tome V, p. 452.

\
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aillent se rejoindie, et qu'ils ne se s6parent jamais : cela leur

epargnera les occasions de s'ecrire. M. Dorat a en m6me temps

r6imprim6 trois aiitres heroides qui avaient deja vu le jour,

mais qu'il a considerablement retouch^es. Heureusement voila

tout, et M. Dorat nous promet de ne nous donner plus rien

d'heroique. II concoit que nous pouvons en avoir assez, et 11

vaut mieux le sentir tard que jamais. Toutes ces petites pro-

ductions sont ornees d'estampes et de vignettes en taille- douce.

M. I'abbe Galiani disait un jour que ce poete se sauve du nau-

frage de planche en planche. Gette plaisanterie donna lieu a

I'epigramme suivante, que M. Dorat a la bonne foi de rapporter

lui-m6me, car M. Dorat n'a point de fiel et entend raillerie :

Lorsque j'adraire ces estampes,

Ces vignettes, ces culs-de-lampe,

Je crois voir en toi, pauvre auteur

(Pardonne k mon humeur trop franche),

Un malheureux navigateur

Qui se sauve de planche en planche.

— M. du Rozoy a fait, il y a plusieurs annees, un Si^ge de

Calais^ que les comediens n'ont pas voulu jouer. Quand

M. du Rozoy a vu le succfes de M. de Belloy, il a pris de I'hu-

meur, et il a dit que celui-ci I'avait vole. Pour lui faire passer

son humeur, on I'a mis pendant quelque temps au For-l'jfiveque.

Cela est bien sevfere. M. du Rozoy 6tait assez puni, ce me
semble, d' avoir fait une pi^ce cent fois plus mechante que celle

de son heureux rival. Quoi qu'il en soit, M. du Rozoy vient de

publier un poeme en six chants, intitule les Sens^. C'est un

terrible poete que ce M. du Rozoy! Son poeme est imprime

avec un faste, une elegance, des estampes, des vignettes ; mais

aussi voila tout ce qu'on y troave de bon. M. Dorat dit plaisam-

ment : De quoi ce mele ce faquin, d'imiler noire luxe?

— Un autre poete, M. de Saint-P6ravy ^ vient de pubher

des Stances sur une infid^lite, et une £pUre sur la consomp-

1. Les Decius fratiQais, ou le Siege de Calais. Voir p. 204.

2. Paris, Kolman, in-S". Voir la note du Guide de MM. Cohen et Mehl sur les

estampes de ce poCme.

3. Saint-P^ravy, n6 en l'/32, raourut en 1789. Un choix de ses poesies a cte

rcuni aux Morceaux choisis de La Condamine et de Pezay, Paris, 1810, ia-i8. (T.)
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tion. Voilc^, qui est gai! Que le diable emporte celui-lk! si on le

laissait faire, il nous donnerait la goutte, la gravelle, la pierre,

et pis encore. Qu'il garde ses presents pour lui. Je conviens

qu'en le lisant on pourrait gagner la consomption ; mais ce ne

sera pas moi.

— Nous avons depuis quelques jours les trois nouveaux

volumes de Melanges de M. de Voltaire, qui renferment principa-

lement le Traits de la Tolerance et la Philosophie deVHistoire.

Le troisi^me de ces volumes est compose de rapsodies, pour la

plupart blen mauvaises : c'est, ma foi, le fond du sac, mais

qu'il ne fallait pas exposer a la vue publique. Un pot-pourrj,

un dialogue entre un chapon et une poularde ; un chapitre sur

Pierre le Grand et sur J. -J. Rousseau, plein d'injures centre

ce dernier; un chapitre des ignorants; ah! quel chapitre!

Heureusement, cela n'empeche pas que M. de Voltaire n'ait fait

la Ilenriade, et cent autres ouvrages immortels.

Un libraire de Hollande vient d'imprimer un volume inti-

tule Lellres de M. de Voltaire ii ses amis du Parnasse, avec

des notes historiques et critiques ; brochure grand in-8° de deux

cents pages *
. Les lettres qui coniposent ce recueil ont ete ^crites

successivement, depuis 1760, a differentes personnes; elles ont

couru Paris, soit imprimees, soit en manuscrit, et vous en avez

lu la plus grande partie a la suite de ces feuilles. Quelque

polisson les a ramasseesa mesurequ'elles couraient Paris, et en

a forme ce recueil, qu'il a vendu ensuite a un libraire d'Ams-

terdam ; et si le libraire I'a bien paye, il n'y a pas grand mal

a cela. Mais ce qui est moins excusable, c'est que ledit polisson,

qu'on ne connait pas, a mel6 le texte de beaucoup de notes

satiriques injurieuses a M. de Voltaire, et remplies de men-

songes. II a meme falsifie le texte, et soit par ignorance, soit

par malice, intercale des passages qui n'ont jamais existe dans

les originaux de ces copies. Je dis par ignorance ou par malice,

parce que je ne suis pas encore decide si c'est la mechancet^

ou la betise qui predomine dans I'honnete 6diteur de ces lettres.

II a fourr6 dans cette rapsodie une epitre en vers que M. Dorat

adressa a M'" Arnould il y a quelques annees. C'est avoir le

1. Ce recueil avait 6l6 compile par Robinet comme le prdc^dent: Lettres

e crctes. Voir p. 139.
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tact heureux que d'attribuer k M. de Voltaire une 6pitre de

M. Dorat. Au reste, on n'a pas voulu laisser entrer ce recueil

k Paris, et c'est en Hollande qu'il faut le cherclier.

— Wous vivons, grace au ciel, dans un siScle ou tous les

arts, atteles avec la philosophic, marchent d'un train de chasse

vers la perfection; aussi nous en usons bien comme gens

accoutumes au luxe de I'abondance et des richesses. Tandis

qu'un pauvre diable de fiacre fait durer et marcher des rosses

qui peuvent a peine se soutenir, un jeune seigneur, fringant et

leste, campe en cocher sur le devant de son diable, cr^ve, en

moins d'une matinee, le plus superbe attelage. Nous voyons ce

tableau moral se composer et se decomposer tous les jours

dans les rues de Paris, et nous ne songeons gu6re a en faire

notre profit. II y a quelques annees qu'un mauvais plaisant

publia une EncyclopMie penniquUre^ dans laquelle on vit, en

gravures, plus de cent quinze sortes differentes de perruques.

Ce beau livre fut oublie au bout de huit jours. Quand je pense

combien il sera un jour pr^cieux pour la posterite, suppose

qu'il puisse 6chapper aux injures du temps et a notre indiffe-

rence, je pleure sur I'aveuglement et sur I'ingratitude de notre

age. Je redoute cet endurcissement a I'egard d'un autre grand

homme qui vient d'inscrire son nom dans les fastes de I'immor-

talit^, en prenant la qualification modeste de sieur Le Gros,

coiffeur des dames. Tous les grands coeurs ont toujours 6t6

jaloux de servir les dames, et si je fais de moi quelque estime,

c'est parce qu'en imitant de loin le noble Le Gros, je brule aussi

de me consacrer a leur service. Le sieur Le Gros n'est pas celui

qui crie k I'Opera trois fois la semaine, d'une voix de fausset,

comme une ouaille de saint Antoine qu'on ecorche, et qui a

chaque fois croit avoir chants ; le notre, sans crier, a su porter

la renommee de son art d'un bout de I'Europe a I'autre , car il

nous assure qu'il a fait annoncer son ouvrage a I'lmperatrice de

Russie, a la reine de Su^de, a toutes les princesses de I'Europe

qui se piquent de gout, et qui ont su approfondir le grand art

de la toilette. Cet ouvrage fait un volume in-A", intitule Livre

d'cstampes de Vart de la coiffure des dames francaises, gravd

sur les dessins originaux d'apres mes acco7nmodageSy avec le

i. Voir tome III, p. 353.
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Traiti en abrigi d'entrctenir et de conserver les cheveux natu-

rels. Ce livre precieux n'a que cinquante-quatre pages ; mais

combien de secrets importants devoiles dans ce petit espace

!

Les seules mani^res differentes de coifTer les dames sont por-

t6es au nombre de vingt-huit, et representees en autant de

tStes de femmes. Ces t6tes enluminees sont, a la verity, hor-

ribles pour le dessin ; mais M. Le Gros a voulu nous prouver

qu'il n'imitait pas la fausse delicatesse de ce peintre k qui Ton

avait donne, k I'article de la mort, un mauvais crucifix a baiser,

et qui fit un dernier effort pour se relever et pour crier : « Fi

!

qu'on m'ote cette t6te; elle n'est pas ensemble. » Parnii les

vingt-huit t6tes de M. Le Gros, dont aucune n'est ensemble,

les quinze premieres representent les coiffures les plus distin-

guees et les plus nobles pour la cour et la ville ; les treize

autres, les plus elegantes pour les bals et les theatres. II est vrai

que les femmes de Paris auxquelles on ne pent pas plus disputer

la competence sur ce point qua un pair de France le droit

d'etre jug6 par le Parlement, chambres assemblies; il est vrai,

dis-je, que les femmes de Paris ont mis notre illustre Le Gros

et son livre en poussi^re, qu'elles ont declare toutes ses vingt-

huit coiffures detestables sans remission, qu'elles les ont ced6es

aux filles et aux courtisanes a perpetuite, et qu'a I'exception

de deux ou trois de ces vingt-huit coiffures, et encore tout au

plus, aucune des autres ne peut servir a une femme qui se

pique de gout et de decence ; mais qui ne salt ce que peut

I'envie qui s'attache sur les pas d'un grand homme? Le beau

sexe s'est souleve contre les talents de I'illustre Le Gros : au

lieu de createur, on a voulu le reduire au role d'imitateur, et

le restreindre k representer, avec une froide exactitude, la

maniere dont les femmes de la cour et de la ville ont coutume

de se coiffer. On a dit qu'il etait affreux d'en imposer aux

etrangers et k la posterite sur un article aussi essentiel ; mais,

C'est le sort d'un heros d'etre pers6cut6.

Le grand Le Gros en a fait I'^preuve avant d'etre dans I'art de

la coiffure, oil il s'est forme seul et sans maitre apr6s avoir ete

cuisinier chez M. le marquis de Bellemare, dontj dit-il, fai

fait un livre de cuisine qui n'est point encore imprimis parce
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que je n'ai point eu le temps de le finir, car il aurait 6ti iris-

utile pour Varmde et pour la ville. C'est, comme vous le voyez,

parler avec I'elegance d'un proph^te. Ainsi la casserole ou le

peigne en main, M. Le Gros a toujours 6te brillant et grand;

mais aussi toujours en butte k I'envie. Heureusement un ^talage

de trente poup^es toutes coiffees, pendant la foire Saint-Ovide,

en 1763, el reduit ses ennemis au silence. II n'y a pas un mot

el perdre de son discours preliminaire, d'ou je viens de tirer

ces details precieux. 11 nous apprend qu'il a etabli aux Quinze-

Vingts une academic divisee en autant de classes que I'Academie

des sciences. Sa modestie I'oblige de demander pardon d'em-

ployer pour son ^tablissement les termes d'academic et de

classe ; mais il nous prouve sans replique que ce sont pourtant

les termes propres de la chose, et qu'en certains cas la modestie

est contrainte de ceder a la force de la verite.

— II a paru, pendant I'exposition des tableaux, une brochure

intitulee Lettre cl M*** sur les peintures, les sculptures et les

gravures exposees dans le salon du Louvre en 1765. Ces lettres

ont ete d'abord publiees separement et puis recueillies en une

brochure de cent pages. L'auteur s'appelle M. Mathon de La

Cour. Cela est sense, insipide et froid. Comme on savait

M. Diderot occupe d'un travail surle salon, on lui a assez gene-

ralement attribu6 cette brochure. C'est se connaitre en maniere!

C'est a peu pr6s attribuer une bambochade a Michel-Ange ou au

Tintoret.

11 a aussi paru une critique du salon en trente-quatre pages^

C'est le barbouillage de quelque polisson, que personne n'a

regarde.

— On a vu ici quelques exemplaires d'un Code Evangi-

lique en trente-cinq pages grand in-S"*. Ce code a Men I'air de

sortir de la manufacture de Ferney, quoique le patriarche

nous en ait garde le secret. Son z61e devient tous les jours

plus ardent, et il ne faut plus compter qu'il puisse desormais

travailler a autre chose qu'a la vigne du Seigneur. L'auteur du

Code Evangdique pretend qu'il faut avoir un peu de bonne

\. Critique des peintures et sculptures de messieurs de I'Academie royale,

I'an 1766. La lettre d'envoi est signee Le P.

2. Inconnu k tous les bibliographes.
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foi pour mettre fin k des disputes interminables, qu'il est

impossible de d^fendre les absurdit6s dont les evangiles sont

reniplis, qu'il en faut extraire ce qu'ils renferment de bon, et

abandonner le reste. En consequence, il rapporte jusqu'^ neuf

pages de bonne morale contenue dans ces livres ; le reste de la

brochure rapporte ce qu'il faut supprimer comme absurde ou

extravagant, ou m^me contraire a la bonne morale. L'auteur

parait de bonne foi. Je doute cependant que son code soit re^u

en Sorbonne de toute I'annee 1766. Grace a la vigilance de la

police, nous sommes bien preserves de tous ces poisons. A
peine y avaitril six exemplaires du Code Evangclique de dis-

tribues que les distributeurs etaient au cachot. Je n'ai pas et6

assez heureux pour en attraper un.

— Dans la savante et edifiante dispute sur les miracles,

nous avons actuellement la vingti^me lettre qui est une des

plus gaies. On y fait faire amende honorable a M. Needham,

anguille en main, devant le consistoire de Neufchatel; et s'il

n'est pas lapide, c'est parce que, suivant la loi, c'est le plus

absurde qui doit jeter la premiere pierre. Or, cette loi excite

un combat de poiitesse dans la venerable classe ; aucun ne veut

commencer ni prendre le pas sur son confrere, et pendant cette

dispute de leur ceremonial, le pauvre Needham trouve lemoyen

de s'echapper. Je crois qu'il voudrait bien aussi savoir comment

se sauver des pattes du proposant, de M. Covelle, de M. Beau-

dinet, qui ne me paraissent pas d'humeur a le lacher sitot. 11

vaudrait mieux tomber entre les mains du Dieu vivant que sous

les griffes de ces gens-la. Dans les lettres qui precedent la

vingti^me, il est un peu question de M. Rousseau et de ses der-

niferes tracasseries, mais toutes ces lettres ne sont pas egale-

ment bonnes. On dit qu'il y en a une vingt et uni6me de M"^ Le

Vasseur, gouvernante de M. Rousseau , a M"^ Ferbot, qui a eu

la gloire de donner le jour a un petit Covelle ; mais personne n'a

vu cette derni6re lettre *.

— En s'amusant ainsi aux depens de I'orgueilleux ou sot

prochain, le g^nie qui reside a Ferney trouve bien encore le

moment de dire son mot sur les querelles qui divisent la repu-

blique de Geneve. II a public, toujours ensecachant de nous,un

\. Elle est rest(5e inconnue ou n'a jamais exists.
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petit 6crit de quarante-cinq pages grand in-8°, intitul6 Id^es ri-

publicaines par un membre du corps. Get 6crit n'est pas plaisant.

II contient des idees tr^s-sensees, et sans entrer dans le detail

des tracasseries genevoises, il propose des partis fort sages. II

rel6ve plusieurs passages du Contrat social de M. Rousseau et

de VEsprit des lots du president de Montesquieu. Ge qu'il dit

du dernier ne reussira pas k Paris. D'ailleurs la vigilance de la

police nous prive de tons ces morceaux. Gelui-ci est en general

d'une bonne philosophic.

— On a distribue avec plus de publicite une brochure de cent

quarante-cinq pages grand in-S" intitulee la VdriU dile d. M. de

Voltaire^ suivie d'une dissertation historique et critique sur le

gouvernement de Geneve etses revolutions. G'est cetouvrage, fait

pour appuyerles pretentions de la bourgeoisie, qui a donne lieu

a la lettre de M. de Voltaire a M. Tronchin, conseiller d'l^tat,

que vousavezlue a la suite de ces feuilles. Si le but del'auteur

des Lettres de la montagne a ete de mettre le trouble dans sa

patrie, il pent se glorifier d'un succes complet. La republique,

ne pouvant plus remedier aux dissensions, vient de reclamer la

mediation de la France et des cantons de Zurich et de Berne.

Ge qu'il y a de singulier dans cette querelle, c'est que la bour-

geoisie n'allfegue point de griefs ; elle attaque simplement les

droits que le Gonseil s'attribue, par les inconvenients qu'il serait

possible d'en voir r^sulter. prevoyants habitants de cette

petite ruche appelee Geneve, que vous m6riteriez bien qu'il se

levat a I'Orient ou a I'Occident une grosse baleine pour vous

engloutir, et que vous etes bien plus heureux que vous n'etes

sages, puisque votre situation entre trois grandes baleines vous

permet de vous ennuyer de votre liberte et de n'^tre point

devores

!

— M. Villaret vient de publier les quinziSme et seizifeme

volumes de VHistoirc de France^ continuee apres la mort de

I'abbe Velly; le continuateur soutient sa reputation. Ges deux

volumes renferment le r6gne de Gharles VII et commencent celui

de Louis XI. M. Villaret attribue au premier etablissement d^la

milice reglee sous Gharles VII toute la revolution que les his-

toriens ont coutume d'attribuer au genie souple, adroit, severe

et hypocrite de Louis XI.

— Le libraire Barbou, apr^s avoir continue les elegantes
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Editions deCoustelier desprincipauxauteursclassiques, s'occupe

h en donner successivement des traductions dont la partie typo-

graphique est egalement bien soignee. 11 vient de publier les

Tusculanes de Cic6ron traduites en partie par Bouhier et en

partie par I'abbe d'Olivet. Deux volumes in-12 de la forme des

precedents.

— Les libraires associ6s a YEncyclopidie viennent de pu-

blier le quatri^me volume de planches relatives a cet ouvrage

immense. Ge volume est compose de 298 planches. Voici les arts

et metiers qui s'y trouvent expliques et d6tailles : 1. Ebenis-

terie, marqueterie. — 2. l^maiileur a la lampe, en pedes fausses

et peinture en email. — 3. l^peronnier. — h. l^pinglier. —
5. Escrime. — 6. fiventailliste. — 7. Fai'encerie. — 8. Ferblan-

tier. — 9. Fil et laine. — 10. Fleuriste, artificiel. — 11. Grosses

forges et art du fer. — 12. Formier. — 13. Fourbisseur. —
lA. Fourreur. — 15. Gainier. — 16. Gantier. — 17. Manufac-

ture des glaces tant coulees que soufflees, poll des glaces. —
18. Horiogerie.

II y a sans doute beaucoup de choses a desirer dans ce vaste

recueil; mais j'en reviens toujours a dire que ce n'en est pas

moins une espece de prodige que de voir un seul homme, non-

seulement sans nul encouragement, mais au milieu de la plus

forte et de la plus absurde persecution, et malgre une infinite

d'obstacles suscites de toutes parts, mettre fin a la plus grande

entreprise qui se soit jamais faite en litterature. Le courage et

la Constance de M. Diderot ont anime et soutenu un grand

nombre d'autres gens de lettres qui ont concouru, la plupart

gratuitement, a la perfection de ce grand ouvrage. Parmi ces

derniers, M. le chevalier de Jaucourt merite la premiere place.

Les libraires ont fourni jusqu'a present mille et une plan-

ches ; il en reste encore autant a publier, dont un bon nombre

sont dejk gravees. Mais a I'exception de ces volumes de plan-

ches, tout le corps de I'ouvrage est enti^rement achev6 et

parait dans les provinces et en pays etrangers. On pretend

qu'il y en a dejk plus de mille exemplaires de distribues, et

I'on n'en voit pas un seul dans Paris; les libraires les font

tenir aux souscripteurs hors de Paris tant qu'on veut, mais ne se

chargent point de procureur aux souscripteurs de Paris leurs

exemplaires. lis atten^ent que le gouvernement ait accorde une



JANVIER 1766. 477

espece de tolerance a cet egard. Vraisemblablement toute I'Eu-

rope sera fournie avant que nous en voyions un seul exemplaire

k Paris. Cettelivraison consisteen dix volumes in-folio pour les-

quels on paye deux cents livres. Les souscripteurs hors de Paris

peuvent se procurer leurs exemplaires en s'adressantavec leurs

billets de souscription k Briasson, libraire a Paris, et en lui don-

nant Tadresse sous laquelle il faut faire partir le ballot. Ces dix

volumes, ajoutes aux sept volumes de texte qui etaient publics

avant la suppression du privilege, font dix-sept volumes in-folio.

II y a quatre volumes de planches qui seront suivis de quatre

autres. Ainsi tout le corps de YEncyclopMie sera compose de

vingt-cinq volumes in-folio et aura ete concu et acheve en

moins de vingt annees de temps. Et pour ce, le nom d'Ency-

clopediste sera devenu odieux a la cour et a la ville, et

signifiera un homme conjur6 a la perte de I'l^tat ; et puis,

travaillez pour votre siecle, et comptez surtout sur sa recon-

naissance !

— Le vertueux Jean Freron etant de retour depuis peu de

son voyage de Bretagne, ou il s'etait rendu dans I'esperance de

recueillir une succession qu'il n'a pas trouvee ouverte, attendu

que celle qui devait la laisser s'etait ravisee de vivre, vient de

reprendre les glorieux travaux de son Annie littiraire^ qu'il

avait abandonnes dans son absence a quelques subalternes. Ce

retour a ete cel6br6 par la pi^ce que je vais transcrire et qui a

couru Paris, mais dont I'auteur ne s'est pas fait connaitre.

DIALOGUE

ENTRE M. FRERON, A SON RETOCR DE BRETAGNE,
ET M. BACULARD, SON AMI.

BACULARD.

Qu'as-tu, Freron? Je te trouve interdit,

Moins insolent, plus bas que de coutume.

FR^RON.

Oui, j'ai le coeur d6vor6 d'amertume.
;

BACULARD.

Sans doute, on vient, comme je Tai prMit,

De reprimer I'audace de ta plume?
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FR^RON.

Qui I'oserait?... Je te le dis tout bas,

J'ai des amis qui ne s'en vantent pas;

Mais...

BACULARD.

Qu'as-tu done?

FR^RON.

Le chagrin me consume.

BACULARD.

A-t-on jou^ Vicossaise i Quimper?

FRfiRON.

Partout, sans cesse, on la joue, on I'accueille

;

Mais tous les mois I'auteur est dans ma feuille

Mis sur la scene, et nous sommes au pair.

BACDLARD.

D'etre hu6 n'as-tu plus le courage?

FRi^RON.

Moi ? Cette haine aiguillonne ma rage

;

Et d6s longtemps j'y suis fait, Dieu merci!

BACULARD.

Avoue enfin que I'opprobre te pfese?

FRl^RON.

Oh ! point du tout. Tu m'y vols endurci

:

Le mal est fait et le calus aussi.

Va, dans la honte on vit fort k son aise

Quand de I'honneur on n'a plus de souci

:

Je r^crivais autrefois ^ Marsyi.

1. Quand Marsy fut chass^ de chez les josuites pour avoir trop aime les enfants

dent il 6tait le pr(5fet, Fr^ron, alors jesuite, lui adressa les vers suivants :

Adieu, Jupiter adorable,

Revfitu du manteau d'abbi5,

Laisse la ton honneur flambe
;

Prends soin seulement qu'a la table

Toujours un Ganym6de aimable

Te verse lo nectar a la place d'H6b6.

Ce Marsy a fait depuis unc Histoire des Chinois, Japonais et autres peuples de

I'Asie, dans le godt de rhistoire ancienne du bonhomme Rollin. II est mort depuis

quelques anuses. (Grimm.)
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BACULARD.

Quel accident peut done troubler ton Sme?
"

FR^RON.

Ah! sur les sots je r^gnais autrefois

;

Ce temps n'est plus : la louange, le blSme,

Dans nos Merits ne sont plus d'aucun poids.

M6me en province on a su me d6truire

;

Et sans retour j'ai perdu, je le vois,

Mon seul plaisir, I'heureux pouvoir de nuire.

— Nouvel Ahr^g^ de VHistoire de France ii Vusage des

jeunes gens, par M"^ d'Espinassy. Deux parties in-12, en atten-

dant la suite de cette nouvelle entreprise. Je ne sals ce que

c'est que M."« d'Espinassy. Son projet est de nous donner la

carcasse de I'histoire de I'abb^ Yelly et de Villaret; mais a

quoi bon cet elagage, puisque nous avons VAhrig^ de M. le

president H6nault? Ce nouvel abrege est dedie a la reine : ainsi

on peut compter sur son orthodoxie.

FfiVRIER.

1" f^vrier 1766.

Le defenseur de M. Rousseau contre son ancien pasteur,

M. de Montmollin, I'ennuyeux M. du Peyrou, n'a pas cru devoir

laisser la refutation pastorale sans r^ponse. U vient de publier

une seconde lettre relative k M. Rousseau avec les pieces justi-

ficatives, et une troisifeme servant de post-scriptum k la

seconded M. du Peyrou assure le lecteur etranger en homme
d'honneur que c'est pour lui seul qu'il reprend la plume, parce

que les lecteurs du pays connaissent tous M. le pasteur de

Motier. Je remercie M. du Peyrou pour ma part de lecteur

1. Toutes ces lettres et la refutation du pasteur Montmollin, imprim^es d'abord

s6par6ment, ont ct6 rdunies ensuite sous le titre de Recueil de lettres de J-J. Rous-

seau et autres pieces relatives d sa persecution et d sa defensej le tout transcrit

d'apris les originauj>, Londres et Paris, 1766, in-12, (T.)
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Stranger; il m'a fait bailler tant qu'il a voulu. Quand on est

fanatique et plat, on s'attache ordinairement k la cause d'un

homme celebre pour avoir la satisfaction de jouer un role

;

celui de M. du Peyrou est bien insipide. II pretend nous devoiler

tous les ressorts caches de la conduite de M, de Montmollin,

et il dit les plus grandes pauvretes. II r^sulte de son laborieux

recit que M. de Montmollin est un petit homme d'%lise, qui a

sa petite vanite, ses petites sottises, ses petites mana3uvres, sa

petite hypocrisie; mais tout cela r^sultait bien plus agreable-

ment de la lecture des propres ecrits de M. de Montmollin

publics par icelui pour sa defense. On y voyait un coin de

platitude originale et amiisante, au lieu que la platitude de

M. du Peyrou est ennuyeuse. Ge qu'il y a de pr6cieux dans ce

fatras degoutant, ce sont deux rescrits du roi de Prusse en

faveur de M. Rousseau ou plutot de la tolerance. Le genre

humain serait bien malheureux s'il etait partout gouverne sur

ces principes; il faudrait bien alors qu'il fut sage, et c'est pour

lui de tous les etats le plus p^nible. On lit aussi parmi les

pieces justificatives une lettre de M.Rousseau aM. du Peyrou, oil

il rend compte de ses tracasseries avec M. de Montmollin. Je

conviens que le style de M. Rousseau est un peu different de

celui deM. du Peyrou, son apologiste, et de M. de Montmollin,

son antagoniste ; mais je n'aime pas cette mani^re d'arranger

toujours sa morale et ses principes suivant la situation ou Ton

se trouve. 11 pretend que dans le temps ou il se louait publi-

quement dela conduite vraiment pastorale deM. de Montmollin

envers lui, il se sentait repousse malgr6 lui par son air et son

regard sinistre. II fallait imprimer en 1762, lorsque M. de

Montmollin 1' admit a la sainte table, qu'il etait touch6 de la

charite de ce pasteur malgr6 sa mauvaise physionomie, ou 11

n'en fallait jamais parler : car le moyen de se fier a vous, si

vous vous r6servez le droit de mettre en tout temps ei tout ce

que vous avez dit des correctifs qui disent le contraire? Ce

pauvre Jean-Jacques devrait bien s'interdire desormais tout

eloge : car jusqu'a present il a toujours et6 dans le cas de

revoquer ses louanges au bout d'un certain temps ; il est mal-

heureux de se tromper toute sa vie sur ceux avec lesquels on a

a vivre. On vient de lui accorder un passeport pour traverser le

royaume et s'embarquer a Calais, et on I'attend ces jours-ci a
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Paris, ou il doit s'arr6ter quelques jours, pour partir ensuite

avec M. Hume pour I'Angleterre.

II y a dans sa letlre des choses excellentes sur I'esprit des

gens d'eglise. II pretend qu'aprfes avoir etabli leur competence

sur tout scandale, ils excitent le scandale, et puis, en vertu de

ce scandale, ils s'emparent de Taffalre scandaleuse pour la

juger, « semblables, dit-il, a ce chirurgien dont la boutique

donnait sur deux rues, et qui, sortant par une porte, estropiait

les passants, puis, rentrant subitement, ressortait par I'autre pour

les panser. » La difference qu'il y a entre M. Rousseau et ce

chirurgien et tons les clerg^s du monde, c'est que le chirurgien

gu(5rissait du moins ses blesses, au lieu que ces messieurs, en

traitant les leurs, les ach^vent.

— On repand ici le prospectus d'un ouvrage qui aura six

volumes in-Zi° et qui sera intitule Mdmoire historique sur les

affaires du Saint-Siige avec les J^suites, oil Von verra que les

rois de France et de Portugal^ en chassant ces religieux, n'ont

fait quexicuter le projet dijH formi par plusieurs grands

papes de supprimer leur sociHe dans loute VEglise. Quelle excel-

lente pature pour un bon janseniste que ces six volumes in-A" !

Je pense que tout le parti se met deja a jeuner afin de les

devorer au moment de leur apparition. L'auteur pretend que

le pape Innocent XIII avait rendu un decret qui defendait k la

societe de Jesus de recevoir des novices, lorsque sa mort subite

en prevint I'execution. II assure que le bon Benoit XIY voulait

chasser les jesuites des missions comme des hommes incorri-

gibles. Les preuves de tout ce qu'il avancera seront tiroes des

archives de Rome, et Ton pent compter sur I'impartialite du

redacteur, car c'est I'abb^ Platel, ci-devant le P. Norbert, capu-

cin, qui s'est chamaill6 toute sa vie avec les j6suites, et qui

leur rend haine pour haine bien cordialement.

— Nous venons de perdre une femme de lettres, morte

depuis peu, non physiquement, mais litterairement ; c'est-

k-dire que M'"* Belot, qui a traduit VHistoire de M. Hume, et

qui ne s'en est pas acquise un honneur immortel, est perdue

pour la carri6re des lettres. Elle vient d'epouser M. de Meini6-

res, president retire du Parlement, mais qui passe pour y avoir

conserve un grand credit. C'est un des aigles de I'auguste

corps, et quand on est k port6e d'6plucher un de ces aigles,

VI. 31
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on se forme bien vite une id^e assez juste de tout le nid ; ce

n'est pas de ce nid-la que nous viendra le salut de la France.

M. le president de Meini^res a une assez belle bibliolhfeque. II

a depens6 trente mille livres pour faire copier les registres du

Parlement. 11 avait loge M'"' Belot dans sa maison pour quelle

put se servir de sa biblioth^ue; il a fini par I'^pouser pour

qu'elle put y coucher, et ce mariage a fourni pendant quelques

journ^es aux entretiens de Paris *.

II y a une M'"*" Bontemps de par le monde qui a cru devoir

nous consoler, sans perte de temps, de la mort litteraire de

M"'^ Belot. EUe a public un roman intitule Elisabeth, en quatre

parties. M"'* Bontemps nous prend pour des enfants ; elle sait

qu'on tache de les endormir quand ils ont du chagrin, et elle a

voulu nous faire essayer ce remede. Je crois que c'est elle qui

nous a donne, il y a quelques annees, une traduction en prose

du poeme anglais des Saisons par Thompson, traduction que

personne n'a entrepris de lire.

— On vient de traduire de I'anglais un roman intitule His-

loire dc miss Honora, ou le Vice dupe de lui-meme. Quatre

parties in-12 ^ . Cela est encore de la plus belle m6diocrite et

n'a eu aucun succfes.

— Les Lcitres de ThMse***, ou Mi'moires d'unejeune demoi-

selle de province pendant son s^joitr il Paris, en six parties

in-12 ^ C'est le titre d'un autre roman nouveau detestable,

ecrit apparemment pour I'amusement des decrotteurs a la royale,

par un membre de leur society.

— On a imprime en Hollande une Histoire du compare

Mathieu qu'on ne trouve pas a Paris. Le compare Mathieu est

1. On lit dans les Memoires secrets, h Ja date du 11 d^cembre 1765 : « JW"" Belot

a si fort enjole le president, qu'elle I'a conduit b. l'(5pouser, il y a plusieurs mois.

Le mariage s'est d6clar6 avant-hier ; elle a jou6 le sentiment au point de ne vou-

loir recevoir aucun avantage par son contrat de mariage. On dit : joue, parce qu'on

ne peut supposer une faQon de penser si delicate dans une femme qui a 6te aux

gages de M. de La Popelini^re, k ceux de Palissot, et qui a v6cu scandaleusement

avec diff^rents personnages, et surtout avec le chevalier d'Arcq, homme tr6s-d6cri6

par ses moeurs. »

2. Selon Barbier, ce roman est de Le F^vrede Beauvray, qui en confia une copie

h I'abb^ Irailh et qui d^savoua, dans le Journal encyclopedique, I'^dition imprim^e

sur cette copie.

3. (Par I'abb^ Bridard de Lagarde.) La premiere edition est de 1737 ; celle-ci

est au moins la cinqui^me.
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un fripon associe k un autre fripon, et ces deux fripons sont

philosophes et justifient toutes leurs coquineries par des pre-

ceptes de morale tires des ecrits des plus cel^bres philosophes

francais ; c'est avoir execute en roman le noble projet de I'au-

teur de la comedie des Philosophes. Chemin faisant, le compare

Mathieu rencontre un troisifeme fripon, Espagnol et d^vot, lequel

se permet bien toutes les infamies possibles, mais sans jamais

manquer aux pratiques de religion. L'auteur de ce beau roman

meriterait un brevet de pensionnaire honoraire de la maison

royale de Bic^tre. II s'appelle M. I'abbe du Laurens, ex-mathurin

retire en Hollande, auteur du Balai,T[>oeme heroique, et d'autres

beaux ouvrages. 11 vient de desavouer publiquement la Chan-

dclle d'Arras, autre poeme heroique, et la Fille de la Nature,

roman licencieux et obscene.

— Sidnei et Silli, ou la Bienfaisance et la Reconnaissance

,

histoire anglaise suivie d'odes anacrdontiques, par l'auteur de

Fanny. Mais mon cher auteur de Fanny, qui que tu sois, dis-

nous ton nom illustre plutot que de nous renvoyer a Fanny,

que personne ne connait. Je ne sais cependant si ce n'est pas

M. Baculard d'Arnaud qui passa pour le p6re de cette Fanny \

En toutcas, Sidnei et Silli ne nous ennuieront paslongtemps;

c'est une affaire de quatre-vingt-dix pages. II y en a tout autant

remplies d'odes anacr6ontiques. Anacr6ontiques ! Ah! je t'en

donne !

— Jounml historiqiie ou FasteSy du rdgne de Louis XV, sw-
nomm^ le Bien-Aimd ^. Deux volumes in-12, chacun d'environ

quatre cents pages. Je ne sais quel est le noble compilateur de

ces fastes, qui sont proprement, un releve de la Gazette de

France depuis I'ann^e 1715 jusqu'a la fin de I'annee 1764.

L'auteur aurait du y ajouter I'ann^e 1765, qui aurait complete

les cinquante ans du r^gne de Sa Majeste. Cette compilation

peut ^tre commode pour les dates, en attendant que M. Duclos,

historiographe de France, pensionne et brevete, nous donne

ses doctes annales, ce qu'il fera aux calendes grecques pro-

chaines.

— On a imprim6 une trag^die intitulee Eudoxe, qui n'a

4. Ces deux romans sont en effet de lui.

2. (Par le president de L6vy.) La premiere Edition est de 1737.
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jamais ete jouee *. Ce n'est pasqu'elle ne soit merveilleusement

decoupee sur le patron de nos tragedies modernes. D'abord,

elle est toute de I'invention du poete anonyme, sans aucun

fondement historique : usage que M. de Voltaire a introduit sur

la scene, et dont nos poetereaux se sont prevalus sans aucune

mesure. Ensuite on y trouve tous les ingredients essentiels a

une tragedie franca ise, comme un tyran plus mechant que la

gale, des conspirations, des emprisonnements, des soulfevements,

des empoisonnements, des repudiations, de fausses imputations,

le tout termine par le coup de poignard que recoit celui qui

veut le donner, suivant le dernier gout et la mode la plus nou-

velle, et comme il arrive tous les jours dans le monde : car on

sait que cet assassinat par escamotage est la chose du monde
la plus naturelle. II faut que I'auteur d'Eudoxe soit plus bete

que ses confreres ; il y en a parmi eux qui ont ete joues, m6me
avec quelque succfes, et dont les intrigues et les denouments

sont tout aussi vraisemblables et bien combines.

— Quand vous condamnerez Eudoxe au feu eternel, mal-

gre ses vertus, vous ordonnerez qu'on allume son bucher avec

Lucrdcc, autre tragedie non jou6e, en trois actes et en prose ^

;

je dis avec LiicHce^ malgre sa chastete. Geci est le coup d'essai

d'un jeune homme. Tarquin en fit un, sur cette beaute cel6bre,

qui promettait davantage.

15 f^vrier 1766.

]\1. Dandr6-Bardon ,
professeur de I'Academie royale de

peinture et sculpture, n'expose point de tableaux au salon, mais

il fait des livres. II a public pendant le dernier salon un TraiU

dc peinture
J

sidvi d'un essai sur la sculpture, en deux vo-

lumes in-12. Ce traite, qui est dedie a M. le marquis de Mari-

gny, doit servir d'introduction a une histoire universelle de la

peinture et de la sculpture k laquelle M. Dandr6-Bardon tra-

vaille. On ne peut nier qu'il n'y ait dans ce traite des reflexions

justes, des observations sensees ; maiselles sont presentees d'une

manifere si insipide, si lourde, si ennuyeuse, que le lecteur le moins

1. Paris, Jorry, 1765, in-8». L'auteur de cette tragedie 6tait le marquis de La

Salle.

2. Londres et Paris, Dufour, 1765, in-S".
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delicat n'y r^siste pas. G'est un signe certain de reprobation que

de se m61er de beaux-arts et d'en ecrire d'un style si pesant et

si froid. M. Dandr^-Bardon insiste a chaque page sur la neces-

sitedel'etude desprincipes detheorie; sans elle, point d' artiste.

On pourrait lui dire : « Vous 6tes theoricien, monsieur Josse »

;

mais personne ne prouve mieux contre ses preceptes que lui-

m^me : car, malgre toute sa profonde et merveilleuse theorie,

M. Dandr6-Bardon n'a jamais su faire un tableau supportable. Ge

traite est termine par un catalogue raisonne des peintres, sculp-

teurs et graveurs de I'ecole francaise. Ce catalogue devrait du

moins servir k donner une id6e precise du talent de chaque

artiste; mais on n'y trouve qu'une repetition fastidieuse de

termes parasites et vagues qui ne donnent nuUe envie de lire

I'histoire universelle de la peinture et de la sculpture que

M. Dandre-Bardon prepare.'

— Etrennes aux dmnes, on Rccueil des phis nouvelles chan-

sons. Le compilateur nous apprend que ce recueil a ete forme

pour I'usage d'une demoiselle qui suivitl'annee derni^re M'^'^la

comtesse de Woronzoffen Russie. Cette demoiselle s'est mal

adressee. On ne peut guere composer un recueil plus detesta-

blement que celui-ci. L'auteur, qui met aujourd'hui sa rapsodie

sous la protection des dames, nous en prometune autre beaucoup

plus etendue. Je ne crois pas qu'k I'exception de quelques bour-

geois de la rue Saint-Denis, cet echantillon attire beaucoup de

chalands a sa boutique.

— Dialogue sur les mceurs des Anglais et sur les voyages^

consider^s comme faisant partic de VMucation de la Jeunesse,

traduit de Vanglais *. Volume in-12 de deux cents pages.

L'auteur inconnu de ces dialogues leur a choisi deux interlocu-

teurs cel^bres, milord Shaftesbury et le sage Locke. Le pre-

mier se declare pour I'utilite des voyages, le second en combat

les pr^tendus avantages. On peut dire beaucoup de choses sp6-

cieuses et surtout beaucoup de lieux communs pour et contre

les voyages; mais le resultat de toute cette dispute doit neces-

sairement se reduire a ceci : c'est qu'un sot a beau courir le

monde, il revient de ses voyages tout aussi sot qu'il etait en

partant; ce qui n'emp6che pas qu'un homme d' esprit et de

1. Par I'abbd Le Blanc.
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mdrite n'ait infiniment k gagner par les voyages, ou, si vous

aimez mieux, infiniment a pordre du c6te des prejuges. Si

dans les disputes on voulait aller au fait, ii y aurait bien de

I'encre ou bien de la saliva d'epargnee.

— Ce m6me sujet a ete discute en vers par M. I'abbe

Delille, professeur au college d'Amiens, dans une assez longue

Epitre mr les voyages qui a remporte le prix de TAcademie de

Marseille. Get auteur, qui est fort jeune,, a dej^ publie quelques

morceaux de poesie qui se sent fait un peu remarquer. II se

declare pour I'utilite des voyages, et repond a dilFerentes ob-

jections. II finit son 6pitre par l'6loge de Pierre le Grand et

de Gatherine II.

— M. I'abbe Mery de La Canorgue vient de publier le Genie

d'Alphonsc V, roi d'Aragon et de Sicile, ou ses Pens^es avecles

traith remarquahlcs de sa vie. Petit in-12 de deux cent qua-

rante pages. G'est une rapsodie tiree des ecrits d'Antoine de

Palerme, precepteur et historiographe d'Alphonse, surnomme le

sage. Get Alphonse etait unsage du milieu du xv^ si6cle, c'est-

a-dire qu'il n'etait pas absolument aussi barbare que son si^cle

et ses sujets, mais du reste encore un assez pauvre sire. II

n'y a dans ces apophthegmes ni sel ni sens. La plupart en sont

d'un trivial a faire pitie, d'autres, d'une faussete insigne. II

n'y a que M. I'abbe M^ry qui soit encore plus plat que son

heros. Ge compilateur a fait une Theologie des peintres^ et me-

riterait punition pour avoir d6figure un si beau sujet. Qu'il

compile

!

— £loge historique de M. Rameau^ hi ii la seance puhlique

de VAcademie de Dijon, par M. Muret, secretaire perpetuel.

Brochure in-8^ Gomme Rameau etait Bourguignon, et de plus

associe de I'Acad^mie de Dijon, cette compagnie s'est crue dans

le cas de faire faire son eloge, malgre ceux qui ont paru k

Paris. Si jamais les Fran^.ais parviennent a savoir ce que c'est

que la musique, ils seront singulierement etonnes du phebus et

du non-sens des panegyristes, en relisant les divers eloges de

feu Rameau.

— Le Pkilosophe redressd * est un petit ecrit plein de fiel,

1. Le Pkilosophe redresse par un cure de campagne, ou Refutation de Vecrit

intitule, etc. (Par I'abb^ M.-A. Reynaud.) 1765, iii-12, 43 p.
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d'injures et de fureur centre M. d'Alembert et contre sa bro-

chure 5Mr la Destruction desjhuitcsen France. Cela. est ecrit par

un honnete jans^niste qui brulerait volontiers une chandelle

pour la Vierge si elle voulait lui procurer la douce satisfaction

de voir etrangler une demi-douzaine de philosophes par arr^t

de la cour duParlement. J'avouequeje pense, comme le doux

janseniste, que M. d'Alembert aurait peut-6tre tout aussi bien

fait de ne pas ecrire sa brochure surla destruction des j^suites;

mais si je suis d'accord avec le janseniste sur ce point, je ne

puis me vanter que ce soit par les memes raisons. Ge qu'il y a

de plaisant, c'est que le doux janseniste trouve les j6suites trop

bien traites dans I'ecrit de M. d'Alembert, et qu'il en inf6re

que M. d'Alembert pourrait bien etre lui-m6me un jesuite de

robe courte.

— M. Daniel 0' Sullivan, maitre en fait d'armes des Acade-

mies du roi, vient de publier une brochure de cent pages inti-

tulee VEscrime pratique^ principes de la science des armes.

Quoi qu'en dise M. Daniel 0' Sullivan, je crois les estampes plus

necessaires aux elements de cette science qu'aux Hcroides de

M. Dorat. Je ne suis pas, du reste, assez bon spadassiii pour

decider si ce livre contient d'ailleurs de bonnes vues et de ces

secrets infaillibles qu'il faut pour exp6dier son homme. Dans

cette science, I'habilete n'estrien sans lebonheur, et plus d'une

fois le maitre le plus experimente et le plus habile s'est trouve

tu6 roide mort par un malotru.

— Dieu, ode, par un certain M. Feutry, triste comme un

bonnet de nuit. Dieu! Quelle ode!

— Les Droits respectifs de I'J^tat et de V^glise rappeles it

leurs principes ferment une brochure de cent vingt-deux pages,

ecrite avec une apparente moderation en favour des pretentions

du clerge. L'auteur se propose de decider par la raison et la

saine philosophic le proces entre les deux puissances, qui ne

dure que depuis mille et tant d'ann6es. Les resultats que la

philosophie et la raison lui suggerent sont tons favorables aux

pr^tres. Voila une etrange raison et une philosophie toute nou-

velle! Suivant la mienne, les droits de I'litat consistent a gou-

verner, et ceux de r%lise a obeir. Voila le vrai mieux possible

que l'auteur prend k tache de rechercher de bonne foi, a ce

qu'il dit. La puissance de I'Eglise doit reserver son exercice
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tout entier pour I'autre monde ; celui-ci ne meritepas son atten-

tion. Quant aux biens perissables dont I'Jilglise s'est si charita-

blement approprie la plus grande partie possible, I'auteur pre-

tend que le mieux possible exige qu'elle les garde, et qu'on ne

pourrait attaquer sa propri6t6 sans int6resser celle des autres

citoyens. G'est-k-dire que le clerge consent d'etre traite en

citoyen quant aux privileges ; quant aux charges et a la soumis-

sion, c'est autre chose. Mais jem'ennuie de refuter detelsprin-

cipes. Les pr^tres ont bien fait de les etablir, puisqu'ils ont eu

affaire k des dindons pendant tant de si^cles ; mais si jamais le

genre humain se dedindonnise, on enverra promener I'avocat

des singes avec sa raison et son mieux possible. Avis charitable

aux proto-dindons de plusieurs basses-cours de ma connais-

sance : Aussi longtemps que vous soulTrirez que vos devoirs et

ce qui regarde votre bonne aventure de I'autre monde vous

soient remontres par des gens qui ont fait voeu de chastete,

c*est-k-dire de ne jamais tenir a vous par aucun lien de la

soci6t6, vous pouvez 6tre surs que, vous et les votres, vous

serez gruges par ces gens-Ia, et il n'y aura de paix dans la basse-

cour que lorsque vous les aurez extirpes, ou interesses par le

liens du mariage et de la paternity a la conservation de labasse-

cour.

— Justification de Vappel comme d'abus relev^^ par les

religieux beiiMictins de la congregation de Saint-Maur, contre

le regime actuel de cette mhne congregation. Par dom Emmanuel-

Marie Limairac, religieux ben^dictin, volume in-12 de trois cents

pages, tendant a prouver la justice de cette reclamation, qui a si

mal r6ussi. La maturite des moines qui est, comme vous savez, le

moment de la chute, sera beaucoup plus tardive que celle des

jesuites. Geux-ci la hataient en se remnant sans cesse, au lieu

que les moines n'en approchent que lentement par une vegeta-

tion longue et immobile.



MARS 17 66. /,89

MARS.

1" mars 1766.

Parmi les Contes moraux de M. Marmontel il y en un qui a

singuli^rement plu aux femmes, et dont je n'ai jamais pu sentir

le m6rite : c'estcelui de la Bergdre des Alpes. Iln'a pourmoi ni

naturel, ni int^r^t, et je ne sais m'attendrir sur des malheurs

que le poSte arrange paisiblement dans son cabinet. Quand je

dois donner des larmes ci I'infortune, je veux y voir la main du

sort, et non celle de I'auteur. Dans les arrangements du sort,

je remarque une necessity inevitable : dans ceux du poete, je

ne vois que sa volonte ou son caprice, et je demande : Pourquoi

le veut-il ainsi, puisque cela pourrait 6tre autrement? Aussi

toutes ces pr6tendues situations pathetiques qu'il invente my
laissent froid comme marbre, et je suis moralement sur que

la Berg^re des Alpes ne me coutera jamais une larme. Qui

croirait que le conte de la Bergdre des Alpes, si depourvu de

naturel et de verity, a tente presque tons nos faiseurs de pieces

pour le mettre en opera-comique? Les Comediens italiens ont

refuse plus de douze pieces ; et enfin un mauvais esprit a tente

M. Marmontel lui-meme de traiter ce sujet : M. Kohaut I'a

mis en musique, les Com6diens I'ont jou6, et la piece est

tombee '.

Je n'ai gu6re rien vu de plus faible, de plus froid et de plus

mal fait. On a dit que du moins la piece etait bien ecrite.

Apr^s les ouvrages qui font honneur au coeur des auteurs, je ne

Grains rien tant qu'une pi^ce bien 6crite. Cela signifie presque

toujours qu'elle est froide et manquee, mais que I'auteur ne

manque pas d'une certaine tournure dans son style. Eh ! que

me fait sa tournure, s'il n'y a ni sentiment ni v6rite, ni bien-

seance dans le discours de ses personnages? Comment pour-

rai-je m'int6resser a la douleur d'Adelaide, qui, pour nous

toucher, dit :
.

1. Elle arait ^t^ representee pour la premiere fois le 19 fevrier.
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Autour de moi je vois s'6teindre

L'^clat des plus brillantes fleurs

;

J'apprends aux ruisseaux k se plaindre :

On dirait qu'ils roulent des pleurs.

Cela s'appelle un ramage d'op6ra k la Gahusac, mais est-ce

\h, le langage de la douleur? Vous croirez peut-6tre que M. de

Fonrose, qui est un vrai p6re de parade, parle en homme

sense! Voici ce qu'il pense de la conduite de son fils :

Rassurons-nous, sa faute annonce une ame honnSte.

J'excuse, en la voyant, cette premiere ardeur.

C'est r^cart d'une jeune tete,

Mais le mouvement d'un bon coeur.

C'est \k le premier raisonnement de ce ben^t de p6re. Si

j'avais un fils qui, pour m'avoir entendu parler d'une jolie

paysanne, couriit se faire paysan dans son canton et se pas-

sionner pour elle, je le ferais inscrire dans la partie des pauvres

d' esprit qui doivent h^riter du royaume des cieux. Le premier

feu de jeunesse pent entrainer dans de grands 6carts ; mais il

est des folies qui ne sont permises qu'k un imbecile.

Monsieur Marmontel, je ne veux plus entendre parler de

votre Bcrgdrc des Alpes. Elle a eu quelques representations oil

Ton a bailie; vous venez de la retirer : voilk qui est bien, et

qu'il n'en soit plus question. Malheureusement je ne puis pas

dire plus de bien du musicien que du poete. M. Kohaut n'a ni

verve, ni idees, ni coloris dans sa musique ; il est faible et

mesquin. C'est que c'est une grande entreprise que d'ecrire

pour le theatre, et qu'il ne faut pas croire que parce qu'on salt

faire de jolis menuets, on est en 6tat de mettre une pi6ce en

musique. Ici tout le monde s'y escrime, mais aussi quels

ouvrages ! Ce Kohaut a un frfere aine a Vienne qui a recu en

partage tout le g6nie de la famille. C'etait autrefois un homme
sublime sur le luth. Dieu pardonne a M. le prince de Kaunitz

d'en avoir fait un secretaire

!

Deux mois avant I'apparition de la Bergdre des A Ipes k la

Comedie-Italienne, c'est-a-dire le 15 decembre de I'ann^e

dernifere, on en a donne une sur le theatre de la Comedie-

Francaise, en un acte. II faut convenir que celle-la ne pent



MARS 1766. 491

prendre le pas sur celle de M. Marmontel ; mais I'auteur a eu

le bon esprit de faire jouerlerole de la berg^repar M"^ Doligny,

et celui du vieux paysan par M. Preville; et, grace k cet

arrangement, la pi6ce a eu quelques representations. Elle n'a

pas gagne k la lecture, et le public lui a rendu toute la justice

qu'elle merite. G'est un M. Desfontaines, jusqu'a present

inconnu parmi les poetes *, qui s'est declare p6re decette ber-

gbre, fille d'un mauvais naturel, qui a r^solu de donner du

chagrin a tons ceux qui en voudront faire quelque chose. II

n'y a pas jusqu'a Vernet qui n'en ait fait un mauvais tableau

pour le cabinet de M""^ Geoffrin, autant toutefois qu'il est

possible a Vernet d'etre mauvais : car quoique la totalite du

tableau soit sans eflet, les details en sont precieux, et nos

poetes seraient bien heureux qu'on en put dire autant de leurs

pieces.

— On a remis sur le theatre de la Comedie-Italienne Tom
Jones, comedie en musique et en trois actes : le poeme, de I'in-

soutenable Poinsinet ; la musique, de M. Philidor. Gette piece

etait tombee I'annee dernifere malgre sa belle musique ^ ; la pla-

titude du poete avait entraine le musicien dans la mine.

Gomme le sujet de la pi6ce est charmant, on a consulte

M. Sedaine : celui-ci a supprime plusieurs poinsinades, a

mieux arrange le second et le troisieme acte, et, a la faveur de

ces changements et de la belle musique que Philidor n'a eu

garde de changer, Tom. Jones a beaucoup reussi a cette reprise.

G'est sans difficult^ le meilleur ouvrage de Philidor. Ge compo-

siteur a beaucoup de nerf et de chaleur, un style tr^s-vigou-

reux, beaucoup de noblesse et de coloris dans sa musique. On
lui reproche de piller avec une grande intrepidite les meilleurs

compositeurs d'ltalie. Gela est vrai ; mais il faut encore avoir

beaucoup de merite quand on veut piller comme lui. Plut a

Dieu que M. Kohaut sut piller ainsi! Quant h Poinsinet, je ne

lui pardonnerai, ni a la vie ni a la mort, d'avoir vole a M. Se-

daine le sujet de Tom Jones, car c'etait k celui-ci qu'il

appartenait de droit; et quoiqu'il ait supprim6 bien des pau-

vretes, il n'a pu donner aux rdles de Tom Jones et de Sophie

1

.

Grimm a cependant annonce do lui une l^pttre d Quintus, p. 90.

2. Voir p. 218.
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Western tout le charme et tout I'int^r^t qu'ils auraient acquis

sous sa main, s*il avail traite le sujet k sa manifere.

Une jeune actrice, M"* Mandeville, a debute sur ce theatre

dans I'op^ra-comique. Elle ne sait pas encore chanter; mais

elle a une fort belle voix, et la figure noble et interessante.

C'est un sujet de grande esperance, si elle ne tombe pas dans

le desordre, aussi contraire a la perfection des talents qu'i celle

des moeurs.

— La Com6die-Francaise a fait debuter sur son theatre

M"* Sainval, qu'on avail annoncee d'avance comme devant nous

consoler de I'absence de M"® Clairon^ On ne dira pas qu'elle

n'ait pas choisi de beaux roles : elle a jou6 successivement celui

de Phfedre, d'Alzire, et de Camille dans les Horaces. Elle n'a ni

figure, ni talent; c'est la plus belle mediocrite que j'aie jamais

vue; mais la belle Dubois, aujourd'hui notre unique ressource,

etant plus occup6e a peupler I'J^tat de batards qu'a perfec-

tionner son talent, et se trouvant ou grosse ou en couches la

moitie de I'annee, il a bien fallu soulTrir M"' Sainval, ou bien

se resoudre ci se passer de tragedies.

On croit aujourd'hui que M"* Glairon n'est pas entiferement

perdue pour le theatre, et qu'elle reparaitra apr6s Paques^ 11

y a de grands projets sur le tapis pour favoriser la Gomedie-

Francaise. On pretend qu'elle sera erigee en Academie royale

dramatique par lettres patentes enregistrees au Parlement. Par

cette forme on n'espfere pas lever I'excommunication des

pretres : elle est trop absurde pour ne pas subsister encore

longtemps; mais I'^tat de comedien ou de membre de cette

Academie aura du moins ses droits civils ; et comme, en vertu

de leur institution, les Gomediens font partie de la chambre du

roi, on dit qu'on accordera aux acteurs le titre de valet de

chambre du roi, et aux actrices celui de femme de chambre de

la reine. On assure que c'est sous cette condition que

1. Le Dom de Sainval a et6 port^ par plusieurs actrices. M"* Sainval I'ain^e

ddbuta le 5 mai 1766, fut regue en 1767, et se retira en 1779. M"* Sainval cadette

d^buta le 27 mai 1772, fut rcQue en 1776, et se retira vers 1792. Enfin I'actrice dont

Grinam annonce ici le d(5but est M"* Lachassaigne, qui debuta sous le nom de

Sainval le 16 Janvier 1766; elle nefut recjue qu'en 1769 et se retira au commence-
ment de I'an XIII. {Galerie historiqtie des acteurs du Thedtre-Frangais, par Le

Mazurier, tome II, p. 401-2.)

2. Cetespoir ne fut pas r^alisS. Voir la note de la page 366.



MARS 1766. 493

M"* Clairon consent de reprendre le service, et d'oublier les

duret^s de M. le marechal de Richelieu, et les horreurs de la

prison du For-l'tv^que. Si cela est nous verrons, immediate-

ment apres sa rentree, Gabrielle de Vergy, tragedie nouvelle

de M. de Belloy.

— On peut compter parmi les auteurs cel^bres de ce si6cle

le roi de Pologne Stanislas, due de Lorraine et de Bar, qui vient

de mourir a Luneville, au grand regret de cette province ^ II a

beaucoup ecrit. On a recueilli ses ouvrages sous ce titre :

QEuvres du Philosophe bienfaisant^. Son livre sur le gouver-

nement de Pologne passe pour ce qu'il a fait de mieux'. Le

sort de ce prince est encore plus singulier que son caract^re et

ses qualites personnelles, et cette singularite d'etoile s'est

soutenue jusqu'd la fin : car perir par le feu k I'age de quatre-

vingt-huit ans, ce n'est pas une destinee commune, et il est

douloureux pour ceux qui perdent k sa mort de penser que,

sans cet accident, il aurait pu vivre encore quelques annees.

Ce prince n'avait jamais porte de robe de chambre ; il se servait

d'une redingote de ratine : la reine, sa fille, lui ayant fait

honte de cette coutume pendant le sejour qu'elle fit a Lun6ville

I'automne dernier, elle I'obligea de mettreune robe de chambre

dont elle lui fit present. G'est dans cette robe de chambre qu'il

a ete brule. On disait d'abord que le feu y avait pris en tom-

bant de sa pipe, et Ton remarquait que ce feu se serait amorti

sur la ratine, au lieu qu'il a pris avec rapidit6 a I'ouate dont la

robe de chambre etait garnie ; et sur cela on raisonnait a perte

de vue sur la fatalite de ce present. II passe aujourd'hui pour

plus vrai que ce prince, qui voulait absolument etre seul dans

son cabinet, ayant appele pour avoir du feu pour sa pipe, et

n'ayant pas ete entendu tout de suite, a c6de k son impatience

naturelle, et que, voulant prendre du feu dans sa cheminee, il a

eu le malheur d'y tomber. II a ete secouru fort vite : un vieux

valet de chambre, nomm6 Sister, s'y est brule la main consi-

derablement. Ce Sister etait au roi dans le temps qu'il 6tait

1. Stanislas P"" Leckzinski mourut le 23 fevrier 1766; il 6tait n6 le 20 octobre

1682. (T.)

2. Publiees par Marin; 1763, 4 vol. in-S" et in-12.

3. La Voix litre du citoyen, ou Observations sur le gouvernement de Pologne,

Paris, 1749, in-12.
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encore staroste^ Stanislas n'a pas voulu conserver I'epith^te

de bienfaisant au dela de sa mort,- il n'a laiss6 de pension k

personne : tous ses bienfaits envers ses grands et petits

ofliciers se r^duisent a une ann6e de gages. Ce n'est pas

recompenser en roi un valet de chambre qu'on a conserve

depuis sa starostie. Toute sa maison devra done uniquement

aux bontes du roi ce que Sa Majeste daignera faire en sa faveur.

Beaucoup de subalternes, qui ont vieilli au service de ce prince,

seraient fort k plaindre si le roi s'en tenait aux termes du

testament de son beau-p6re; mais c'est ce que sa bonte ne lui

permettra pas. Voila, je crois, le dernier compagnon des

travaux et de la gloire de Charles XII qui vient de mourir. Sa

mort est une perte irreparable pour la Lorraine. Rien n'est

plus touchant que la douleur repandue parrai les habitants de

Nancy et de Luneville. Le dernier jour, pendant I'exposition du

saint-sacrement et les pri^res des quarante heures, les rues et

les temples retentissaient de cris et de gemissements ; et lors-

qu'on sut que le roi 6tait expire, la foule se porta au chateau

:

on fut oblige de lui ouvrir les portes, qu'on avait fermees, et

tout le peuple se jeta sur son corps en I'arrosant de larmes et

en se frappant la poitrine. Je doute qu'on fasse a Stanislas une

plus belle oraison fun^bre que celle-la-.

— L'Academie royale de peinture a fait une perte dans la

personne du chevalier Servandoni, mort dans un age avance^.

Get artiste jouissait d'une grande reputation en France, et etait

celfebre dans toute I'Europe. II passait pour avoir beaucoup de

genie en architecture et en decoration. II a bati I'eglise de

Saint-Sulpice, qui n'est pas encore achev6e exterieurement, et

qui est trop mal plac^e pour produire le moindre ellet de beaute

DU d'agrement. Quant a son genie pour la decoration theatrale,

j'en ai toujours om parler avec admiration; maisje nesuis pas

assez vieux en ce pays-ci pour en juger par moi-meme. Je

n'aime pas k d6primer le merite, surtout lorsqu'il est gen6ra-

1. Staroste, ou juge de la noblesse du palatinat d'Odolanou.

2. II lui en fut fait six cependant, dont la France litteraire de 1709 donne le

litre. Une fut prononc(5e par le P. Elisee le 10 mai 1766, dans I'eglise primatiale

de Nancy, une autre a Notre-Dame de Paris, le 1<='" juin suivant, par I'^vSque de

Lavaur (Boisgelin de Cucc). Proyart a publi6 VHistoire de ce prince, Lyon, 1784,

2 vol. in-12. (T.)

3. N6 eQ 1695, Servandoni mourut le 29 Janvier 1766.
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lement reconnu : au contraire, personne ne lui rend justice et

hommage plus volontiers que moi ; mais ce qui m'a quelquefois

donn6 des soupcons sur celui de Servandoni, c'est que son

genie n'a pas laisse de traces sur nos theatres. Je sais qu'un

homme superieur ne transmet pas son genie a ses successeurs

;

mais il en reste cependant quelques vestiges dans les ouvrages

de ceux qui le suivent; et comme je vois dans tous nos projets

de decoration une symetrie choquante, qui ne m'offre jamais

qu'une toile au fond et des coulisses sur les cotes; comme je

n'y ai jamais aper^u de decoration en diagonale, mais toujours

de face, ce qui lui procure tous les avantages de I'uniformite

la plus fatigante ; comme je vois nos theatres toujours eclair6s

egalement, et que nos decorateurs ne savent seulement pas

que pour produire de grands et de frappants effets, il faut,

dans I'occasion, eteindre d'un c6t6 et forcer de lumi^re d'un

autre, je suis quelquefois tente de croire que jamais homme
d'un vrai talent ne s'est m^le d'un theatre ou les premiers ele-

ments de I'art sont si peu connus. Je conviens que I't^loge d'un

Bibiena, d'un Quaglio, ne se lit pas dans le Mercure de France)

et que Servandoni ou Boucher et compagnie y ont et6 souvent

eleves aux nues ; mais malgre cela, les premiers pourraient

bien avoir beaucoup de merite : car les superbes decorations que

j'en ai vues ne me sont pas sorties de la tete. Un certain Nico-

lini, aujourd'hui attache a la cour de Brunswick, savait aussi

ce que c'est que de dt^corer un theatre.

— Les Anglais ont une jolie comedie qui a pour titre le

Roi et le Meunier, et qui est traduite depuis nombre d'annees*.

Le sujet est int^ressant et theatral. Un roi s'egare a la chasse,

et se trouve trop heureux d'etre recueilli, vers la nuit, par un

meunier qui ne le connait pas. Get accident lui apprend a con-

naitreunevie et des'moBurs dont il n'avait point d'idee; il lui

fournit aussi I'occasion de reparer I'injure qu'un de ses courtisans

a faite a cette honnete famille rustique par I'enlevement d'une

jeune et aimable paysanne. Je souhaite a tout souverain de

s'egarer une fois de sa vie chez un meunier qui ressemble k

i. Voir tome V, p. 192, note 1. Cette pi6ce a &t6 traduite dans le Choix depetites

pidces du thedtre anglais (traduites en fran^ais par Patu), Londres et Paris, 1756,

2 vol in-12. (T.)
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celui de la pi^ce anglaise. M. Sedaine en a fait un op6ra-comi-

que, il y a trois ou quatre ans, intitule le Roi et Ic Fermier.

Cette pi^ce a eu plus de cent representations sur le theatre de

la Com6die-Italienne. On ne I'a pu jouer cet hiver k cause de

la mort de M"* Collet, jeune actrice de ce theatre, tr^s-mediocre

dans tous les roles, excepte celui de Betzy, dans cette pifece,

qu'elle jouait si bien qu'aucune actrice n'a encore ose s'en

charger. Betzy ne ressemble pas mal aVictorine; elle en a la

naivete et la gentillesse; rnais vous n'apercevrez dans I'une

qu'une petite paysanne simplement et rustiquement 6levee. Le

caractere de Victorine a recu tout un autre developpement.

M. Colle, lecteur de M. le due d'Orleans, a voulu traiter le

m^me sujet pour la Gom6die-Frangaise ; et pour jeter plus d'in-

t6r6t dans sa pi^ce il y a place Henri IV au lieu d'un roi quel-

conque. Cette id6e est heureuse, et I'auteur pouvait se flatter

d'interesser, par ce moyen, jusqu'a ses ennemis a son succ^s.

Car quel Frangais pourrait desirer la chute d'une pi6ce oil

Henri IV joue un role ? Malgre cela, il fallait un grand talent

pour faire cette piece superieurement, et I'execution de M. Colle

ne r^pond que m6diocrement a I'attente du public. Cet homme
n'a point de force comique. Les meilleurs traits de sa pi6ce

sont tires de I'original. Le role de Henri IV, passe la scene

de la reconciliation avec Sully, n'est point fait. II fait un pau-

vre et quelquefois un mauvais personnage chez le meunier, et

Henri IV y eut 6te sublime. Quant aux paysans, M. Colle, au

lieu du ton naif, leur donne le ton grivois, ce qui est fort

diiferent. 11 ne sait pas mieux faire parler Thomme d'etat et le

courtisan. Ce qu'il y a de bien est tir6 mot pour mot des

Memoires de Sully. On ferait un parallele tres-int6ressant

entre M. Sedaine et M. Colle, mais qui tournerait absolument

k I'avantage du premier. Ce dernier n'a point de talent pour

le theatre. Vous ne manqueriez pas de remarquer, dans ce paral-

lele, que M. Sedaine prend ses spectateurs pour des gens d'es-

prit et que M. C0II6 les prend au contraire pour des betes.

Quand il a une pauvre petite finesse a employer, il meurt de

peur qu'elle ne nous echappe, et il a grand soin de nous la

bien faire remarquer par quelqu'un de ses personnages. Ah !

qu'il ne faut pas faire comme cela, monsieur Colle! et que votre

maitre Sedaine ne s'y prendpas ainsi! C'est pour les gens d'esprit
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qu'il faut Iravailler, sans quoi ils se moquent de vous; et les

betes, sur qui vous comptez, ne se piquent pas de reconnais-

sance : lis vous font faux-bond en repetant machinalement ce

qu'ils ont entendu dire aux gens d'esprit.

M. CoUe a intitule sa pi^ce la Partie de chasse de HenrilV

,

comedie en trois actes et en prose. Le premier acte se passe

au chateau de Fontainebleau. G'est la bouderie de Henri IV

avec le due de Sully, et la reconciliation. Le second se passe

dans la foret, et le troisi^me au village de Lieusaint, chez le

meunier. Gette piece n*a pas ete jouee. On a dit que Henri IV

etait trop pr^s de notre temps pour 6tre mis sur le theatre.

Ainsi, I'auteur a fait simplement imprimer sa pifece * , et I'a

ornee de quatre estampes gravees d'aprSs les dessins de Gra-

velot, afm de la vendre plus cher. Son succ^s a ete mediocre a

la lecture, et elle est deja oubli6e. EUe aurait plus reussi au

theatre, parce que le public assemble aurait fait, pour le nom
de Henri IV, ce qu'il n'aurait pas fait en faveur du poete Golle.

Elle a ete jpuee deux fois au chateau de Bagnolet, sur le theatre

de M. le due d'Orleans -
. J'ai assiste ci la premiere represen-

tation. Vous jugez bien que le succ^s en fut tres-brillantj sur-

tout le petit-fils de Henri IV jouant lui-meme dans la piece,

et jouant superieurement : car M. le due d'Orleans est un excel-

lent acteur, et il y a dans la troupe de Bagnolet plusieurs autres

acteurs d'un grand talent, entre autres M. le comte de Bonnac-

Donnezan. L'auditoire etait compose d'environ deux cents per-

sonnes de la premiere distinction. Ge prince a accepte, comme
de raison, la dedicace de cette piece; mais on ne pent rien lire

de plus plat que cette epitre d6dicatoire. Vous trouverez aussi

beaucoup d'incorrections dans le style de M. Golle , et cela est

bien singulier de la part d'un homme qui a fait tant de chansons

etde parodies qui sont des chefs-d'oeuvre pour le choix des mots

1. Paris, Gueffier, 1766, in-8o. La premiere edition, tiree b, 2,000 cxemplaire^,

fut, si I'on en croit I'auteur, »5puisce en cinq jours. (T.)

2. La Partie de chasse fut representee pour la premiere fois a Bagnolet Ic

23 d^cembre 1764. On voit, b. la date du 31 du mfime mois, dans le Journal histo-

rique de CoUe, que le roi en defendit la representation k la ville commc h la cour.

Le sifecle de Henri IV etait encore trop peu ancien. Elle fut cependant representee

paries Comcdiens francjais, mais dans la salle des Menus-Plaisirs, le 14 mai 1766,

«t sur le theatre de Bordeaux le mois suivant. Enfin, elle ne parut sur le Theitre-

Fran^ais que le 6 novembre 1774. (T.)

VI. 32



(,98 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

et roriginalit6 des tournures. Mais tirez un homme de son

genre, et il n'est plus le m6me. M. Golle, qui sait faire des tours

de force incroyables quand il danse sur la corde, sait a peine

marcher quand il est a terre. 11 a donn6 a sa pi^ce le titre gene-

ral de TfuVitre de sociiu^', il compte sans doiite faire ainsi impri-

mer successivement ses autres pieces '
. J'en ai vu jouer une a

Bagnolet, intitul6e la Vi^ritc dam le vi?i, qui m'a paru char-

mante; mais les moeurs y 6tant representees corame elies sont,

on ne peut esp6rer de la voir sur un theatre public. II y a dans

cette pi6ce un ev6que d'Avranches, vieux, caduc, devot, bour-

rele de remords, apres avoir 6te libertin et debauche dans sa

jeunesse. II a un petit batard, abbe, qui passe pour son neveu,

et qui est un aussi grand vaurien que son oncle. Ges moeurs

sont p§ut-6tre aussi vraies que celles de M. Sedaine; mais il

s'en faut bien qu'elles soient aussi touchantes. Nous avons de

M. CoUe, jusqu'a present, outre la comedie de Dupuis et Des-

ronais, qui a et6 jouee avec succes, une piece intitulee la

Veure, qui" est d'un froid magnifique , et le Rossignol, opera-

comique dans le gout ancien des vaudevilles, genre aussi detes-

table pour le bon gout que contraire aux bonnes moeurs, par

les allusions et les equivoques obscenes qui en font tout le

piquant. Nous devons a M. Sedaine de nous avoir delivres de ce

mauvais genre.

— Le bon et grand Henri n'a pas a se louer de nos auteurs

depuis que M. de Voltaire ne s'en occupe plus. Un certain

M. de Bury a donne, il y a plus de six mois, une Ilisioire dc la

vie de Henri JV -, qui n'a pas fait la plus legere sensation a

Paris. Je ne connais point de prejuge plus legitime et de con-

damnation plus cruelle. II faut etre un ecrivain bien detesta-

ble, quand on ne s'attire aucune attention en 6crivant la Vie

de Henri IV. M. de Bury a sans doute travaill6 pour la province

et pour les pays Strangers, ou le nom du heros fait epuiser une

edition avant qu'on sache que son historien ne vaut rien. On

a fait de cette Histoire en meme temps une edition in-A", et

1. II avail deji fait imprimer dans ce but la Veuve. En 1768, ses comedies

furent reunies en deux volumes intitul(5s The&tre de societe, ou Hecueil de difft^rentes

pieces, tant en vers qu'en prose, qui peuvent se jouer sur un thea,tre de soci6t(5,

par I'auteur de la Partie de chasse d'Henri IV; 'i vol. in-8°.; 1777, 3 vol. in-12. (T.)

2. 17G5, in-4"; 176(5, 4 vol. in-12.
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une autre en qualre volumes in-12. Ainsi, I'auteur a compt^

sur du debit. II faut nous en tenir sur ce point k I'histoire que

P^refixe a ecrite de la vie de Henri IV. Elle fait bien connaltre

Thomme, et elle est fort bonne, du moius jusqu'a ce qu'un phi-

losophe s'empare d'un sujet dont le heros sera k jamais cher k

tout bon Francais.

— M. Gaillard, de I'Academie royale des inscriptions et

belles-lettres, le m6me qui, I'annee passee, partagea si injus-

tement le prix de I'Academie francaise avec M. Thomas, vient de

donner une Histoire de Francois /"", roi dc France^ en quatre

gros volumes in-12, qui doivent encore etre suivis de deuxautres.

Get ouvrage a reussi. M. Gaillard a du style. II sait presenter

les fails avec clarte, et meme avec interet. G'est dommage qu'il

soit si f6cond en reflexions, et que ces reflexions soient ordi-

nairement triviales et de peu de sens ; mais, k tout prendre,

M. Gaillard est un historien tr^s-superieur k M. de Bury et a

M. I'abbe Mignot.

15 mars 1766.

Aprfes le brillani succ6s du Philosophe sans le savoir, la

Com6die-Francaise se proposait de jouer la tragedie de Barne-

velt, par M. Lemierre, auteur d'une tragedie d'Hypermnestre,

qu'on joue de temps en temps, et de quelques autres qui sont

tomb6es a leur premiere apparition. On ne reprochera pas a

M. Lemierre de n'avoir pas choisi un beau sujet. Quel homme a

peindre que Barnevelt! quelle sublimite d'ame! quelle simpli-

citedemoeurs ! quelle vertu sans aucune forfanterie, sans aucun

fard! Ge genereux et inflexible vieillard versant son sangplutot

que de renoncer a son syst6me de palriotisme et de ceder a

I'ambitiondu prince d'Orange est, de tousles personnages moder-

nes, peut-6tre le plus theatral, celui qui approche le plus de

I'heroisme des temps antiques. Quel tableau, d'ailleurs, que celui

de cette republique confederee, alors dans toute sa force de

vertu et de patriotisme, et dont la naissance tient du prodige
;

celui des querelles sanglantes des Arminiens et des Gomaristes,

qui ont tant servi de pr^texte a la haine et a I'ambition ; celui

enfm du prince d'Orange et de tous les acteurs n^cessaires k

cette grande tragedie ! Si quelque chose peut me consoler de
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n'avoir pas vii la tragedie de Bamevelt, c'est qu'en conscience

je ne crols pas M. Lemierre en 6tat de la faire. Elle existe

cependant, et Ton parlait dejk du jour de sa premifere repre-

sentation, lorsque des raisons imprevues I'ont fait defendre. II

ne tiendra qu'ci nos poetes de se regarder d^sormais comnie

des personnages importants. Leurs ouvrages sont examines au-

ourd'hui avec severity, comme si le repos des empires en

d6pendait. Incessamment il faudra qu'un poete, avant de choi-

sir un sujet, I'envoie dans toutes les cours de 1' Europe pour

savoir s'il lui sera permis de le traiter. L'ambassadeur de Hol-

lande aupr^s de cette cour a suscite les premiers scrupules con-

tre la tragedie de ce pauvre M. Lemierre. 11 a trouv6 je ne sais

quelle esp^ce d'indecence qu'on jouat ci Paris la tragedie de

Barnevelt au moment ou le prince d'Orange, majeur, serait ins-

talls a la Haye dans sa dignite de stathouder, tandis que ce

meme Barnevelt est joue journellement en Hollande, sous le

titre de Calamcde, et qu'on y joue tant qu'on veut la pi^ce de

la Bataillc de Hochstedt, et d'autres sujets peu agreables a la

France. Le ministre des affaires etrangferes, sur les represen-

tations de l'ambassadeur de Hollande, a fait examiner la pifece

de M. Lemierre. On n'y a rien trouve d'injurieux a la maison

de Nassau. On y a change quelques expressions relatives k I'Es-

pagne. L'ambassadeur s'est dit satisfait, et Ton a rendu la piece

aux Gomediens, lorsque la police s'en est empar6e. Elle a trouve

mauvais que M. Lemierre fit juger Barnevelt par une commis-

sion. Le pauvre poete a eu beau representer que ce n'etait pas

sa faute, mais celle de I'histoire, le roi ayant juge a propos de

rSvoquer la commission de Saint-Malo, on n'a pas voulu qu'il y
en eut une autre sur le theatre de Paris, et la tragedie de Bar-

nevelt est rest6e supprime^ ^

Les Gomediens, ne voulant point perdre le peu de temps qui

leur restait jusqu'a la cloture des spectacles, se sont mis a

etudier tout de suite la tragedie de Gustave Wasa, presentee a

la ComSdie-Francaise par M. de La Harpe depuis environ six

semaines, et recueavec acclamation. En consequence on donna,

le 3 de ce mois, la premifere representation de la tragedie de

1. Barnevelt ne fut on effet reprisent^ que le 30 juin 1790, sur le Th(5atre de

la Nation. (T.)
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Gustave; et, malheureusement pour le poete, ce fut aussi la

derniere. Jamais chute n'a ete moins equivoque ni moins con-

testee. Nos faiseurs do tragedies ne manquent pas par le choix

du sujet. M. de La Harpe peut se vanter d'avoir bien choisi. Le

heros a qui la Sufede est redevable de toute sa gloire, merite

bien d'etre le h6ros d'une tragedie ; mais il faudrait que Tame

du poete futau niveau de son sujet, et c'est cequ'on voit rare-

ment.

Quant a Tame de M. de La Harpe, il faut qu'elle renonce

absolument a la carri^re dramatique. Apres la tragedie de War-

wick^ on pouvait concevoir quelque esperance de son talent

;

mdXsTimoleon, Pharamond, eiCustave, ne nous permettent plus

la moindre illusion a cet egard. Ge jeune homme est froid; il

n'a nulle espece d'invention ni de ressource dans la t^te. II est

vrai qu'il a du style, qu'il fait bien le vers, et je crois qu'il a

de I'esprit; ainsi il lui reste bien des partis de litterature ou

il pourra s'exercer avec succ6s. Malheureusement il a fait la

sottise de se marier, et de s'exposer a toutes les suites de I'in-

digence avec une femme et des enfants, sans fortune; un peu

de vanite et de presomption lui a fait d'ailleurs une foule d'en-

nemis, et sa chute a excite en general peu de compassion. Dieu

preserve M. de La Harpe de faire des tragedies, et nous, de les

voir! Je conviens que la cour de Stockholm, en sa qualite d'an-

cienne alliee, serait en droit de porter des plaintes contre lui

pour avoir fait d'un des plus grands heros de la Suede un pau-

vre et mesquin personnage. Si le grand Gustave Wasa n'avait

su que jouer le role que M. de La Harpe lui donne, il aurait

traine des jours obscurs et sans gloire dans les mines de la

Dalecarlie, ou plutot il n'aurait jamais ete digne d'y travailler.

Sa chere soeur, I'insipide E16onore, a acheve de le tuer sur le

theatre de Paris. Des le second acte, le pauvre Gustave a tourne

a la mort. Son agonie a ete longue et penible.

Quinze jours avant la representation, on a rendu a M. de

La Harpe un petit service d'ami en publiant une traduction de

Gustave Wasa, le libcratcur de son pays ^ tragedie anglaise,par

Henry Brooke'. Cette pi6ce parut a Londres en 1739. On ne

1. Paris, Duchesne, 1766, in-S". Cette traduction otait de Maillet-Duclairon,

auteur de la tragtSdie de Cromwell, doni Grimm a rendu compte, p, 16 de ce volume.
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peut se dissimuler que M. de La Harpe I'a connue, et qu'elle lui

a donn6 I'id^e de la sienne ; mais partout il a aflaibli son mo-

dule. II s'en faut bien que je regarde la tragedie anglaise comme

un chef-d'oeuvre ; mais du moins on y trouve un germe de

situations tragiques. Gustave y est grand, et M. de La Harpe en

a fait un bavard et un nigaud. Le projet de I'entrevue de Gus-

tave et de Christiern est de la plus grande beaut6 dans la pifece

anglaise. G'estune pauvrete dans la tragedie francaise. Lepoete

anglais n'est du moins pas froid. Son imitateur est froid, faible

et languissant.

Notre Piron a fait une tragedie de Gustave^ il y a une tren-

taine d'annees. Gette pi^ce eut beaucoup de succ6s; elle est

m6me restee au theatre, et on la joue de temps en temps. Tout

celaest fait k la francaise ; mais aussi longtempsque nosauteurs

dramatiques ne sauront pas peindre les moeurs des personnages

qu'ils mettent sur la sc^ne, ni I'esprit des peuples et des si6cles

dont ils empruntent leurs sujets, je regarderai leurs pieces

comme des ouvrages faits pour amuser ou 6pouvanter des en-

fants; mais jamais je ne les croirai dignes de servir d'instruction

et de leQon aux souverains et aux nations : c'est pourtant la le

veritable but de la tragedie. Le bon devot et mordant Piron n'a

pas trouve bon que M. de La Harpe prit la peine de faire un

Gustave apr^s lui, comme il appert par deux epigrammes pu-

bliees avant et apr6s la representation de I'infortune Gustave.

L'l^vangile nous ordonne de quitter p6reet mere pour leroyaume

des cieux; mais il n'exige pas d'un pere poete de devenir indif-

ferent pour ses enfants.

EPIGRAMME DE LA VEILLE.

Souvent qui refait, refait pis

:

S^miramis, Rome sauvee,

CEdipe, Oreste recreT^is

Vins de la derni^re cuvee.

Camarade, a vous la corvee.

J'ai laisse Gustave imparfait;

Retouchez-y; mais gare un trait

Que vous et moi nous devons craindre :

Messieurs, criera quelque indiscret,

Mevius g^ta le portrait,

Bavius I'ach&ve de peindre.
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HPIGRAMUE DV LENDEM.VIN.

Brave sans pareil,

Enfant de Dedale

Ou flis du Soleil,

La chose est egale :

Encore deux chutes !

Quafre culebutes

filevent bien haut.

Lourd, froid, sec, etique

Dans le dramatique,

Public aussitot

Dne poetique;

Et partant de la,

Bientot te voila

Membre academique.

On voit par ces epigrammes, entre autres choses, que la

dent que Piron a eue toute sa vie contre M. de Voltaire ne lui

est pas encore tombee. Apr6s la premiere representation de

Semiramis, M. de Voltaire, rencontrant Piron au foyer de la

Gomedie, luidemanda ce qu'il en pensait. « Vous voudriez bien,

lui dit Piron, queje I'eusse faite. » Mafoi, M. Piron pouvait le

vouloir aussi en toute surete : car c'est une des plus belles de

M. de Voltaire, et cellequ'on joue avec le plus de succ^s et

d'eclat aujourd'hui.

Pour revenir a Gustave Wasa, vous connaissez le morceau

d'histoire que I'abbe de Vertot en a ecrit, et qui est fort estime.

M. I'abbe Raynal a traite le m^me sujet dans ses Anecdotes

historiqiies; mais la reputation de son predecesseur a fait grand

tort a son ouvrage.

— De la Predication. C'est le titre d'une brochure de cent

soixante-seize pages, qui a faitjquelque sensation a Paris. Elle est

de M. I'abbe Coyer, connu par diff^rentes Bagatelles morales :

c'est ainsi qu'il a lui-m6me intitule ses ecrits, et c'est le terme

propre. Parmi ces Bagatelles, celle de la Predication est lameil-

leure. Le plan de ce petit ouvrage 6tait excellent. L'auteur vou-

lait prouver que tous ceux qui se m^lent de precher les autres,

comme poetes, orateurs, pr^tres, philosophes, etc., n'ont fait

que le metier debavards depuis que le monde existe : bavards

qu'on ecoute par passe-temps quand lis ont du talent, et dont



50& CORRESPONDANCE LITTfiRAlRE.

on se moque quand ils n'en ont point, mais qui, eloquents ou

non, n'ont jamais corrig6 personne. Le veritable predicateur, le

seul qui pr^che avec fruit, c'est, suivant M. I'abbe Coyer, le gou-

vernement, parce qu'il joint au d^bit de la morale la force de

I'exenlple et del'execution. Ainsi, quand le gouvernement sait

bien precher, tout va bien ; et quand il pr^che mal, tous les

sermons des autres pr6dicateurs, c'est marchandise perdue.

Vous voyez que le texte de M. I'abbe Coyer etait excellent,

qu'il etait susceptible d'une tournure 6galement philosophique

et plaisante, que ce petit ecrit pouvait 6tre un chef-d'oeuvre de

morale et de plaisanterie ; mais 1' execution n'y repond que

tres-imparfaitement, et le predicateur Coyer ne preche pas

mieux que ses predecesseurs et ses coUegues, dont il se moque.

La chaleur qui r6gne dans sa brochure est une chaleur de de-

clamation qui s'evapore a I'instant, et qui ne penetre pas au

cojur ; son petit sermon ne laisse aucune impression; on I'e-

coute , et puis on n'y pense plus. La premiere partie du sermon

est ce qu'il y a de mieux, parce que I'auteur y fait une courte

enumeration de tous ceux qui, depuis le commencement du

monde, ont prech6 inutilement : c'est qu'apr^s tout la satire

est aisee, et qu'en attaquant des abus, on peut facilement se

promettre du succfes ; on peut aussi se flatter d'avoir un sujet

in6puisable, parce que partout ou il y a des hommes, tout four-

milled'abus. Mais lorsque, dans la seconde partie de son sermon,

M. I'abbe Coyer veut montrer aux gouvernements comment il

faut qu'ils prechent pour edifier les peuples, il devient commun,

rnesquin et plat. 11 veut etablir des censeurs, et donner aux

chefs de famille une autorite illimitee sur leurs femmes, leurs

enfants et leurs domestiques ; il veut r^gler les moeurs d'une

nation comme la police d'un convent de moines. M. I'abbe Coyer

estun pauvre homme qui a de bonnes intentions, mais voila

tout. Lisez dans I'ouvrage de M. Beccaria le chapitre de I'Esprit

de la famille, et comparez-le avec le bavardage de notre predi-

cateur, et vous ven'ez ce que c'est que le coup d'oeil d'un philo-

sophe, en comparaison d'un detailleur de lieux communs. De

quoi s'agit-il dans le gouvernement d'une grande nation ?

C'est de lui donner des lumieres et de I'elevation. A mesure

que les hommes s'eclairent, leurs moeurs s'adoucissent ; et lors-

qu'on leur a fait connaitre la gloire, ils concoivent une idee de
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leur dignity, qui les eloigne d'une foule de crimes ; la plus

grande partie des maux dont le genre humain est afllige prend

sa source dans la bassesse des sentiments et dans la fausse di-

rection de leur energie.

Pourquoi le gouvernement des pr^tres est-il detestable? G'est

que leur autorite se fonde sur I'abrutissement et la degradation

des esprits. Quand vous aurez delivre une nation de ces deux

grandes calamites, vous pourrez vous dispenser de lui etablir

des censeurs comme on donne des prieurs a un convent de

moines. M. I'abbe Coyer ne se doute pas seulement que ces cen-

seurs puissent avoir quelque inconvenient, et si Ton voulaittant

soit peu les detailler, ces inconvenients, on en ferait une bro-

chure plus longue que celle desa predication. Comment I'auteur

empecherait-il, par exemple, que les censeurs ne devinssent,

ou les maitres absolus du gouvernement, ou des tyrans insup-

portables au peuple? Comment ferait-il pour rendre ces censeurs

sup6rieurs a leur siecle et a leur nation? Car s'ils ne I'etaient

pas, k quoi serviraient-ils et de quel droit feraient-ils le me-

tier de pedagogues de leurs concitoyens? Enfin, a moins que le

P6re eternel n'envoyat aux peuples de la terre une cohorte

d'anges pour faire le metier de censeurs parmi nous, je ne

verrais dans I'etablissement de la censure qu'un moyen deplus,

assure aux pedants, aux sots, aux ambitieux, aux esprits

remuants et hypocrites pour embarrasser le gouvernement et

tourmenter le peuple.

Je hais les bavards, surtout lorqu'ils s'appesantissent sur les

questions qui interessent le bonheur du genre humain. On salt

leurs lieux communs par coeur. Veulent-ils appuyer leurs reve-

ries sur des exemples, apres avoir cite Sparte ils nous menent

k la Chine, et \k arrangent ce vaste empire suivant leurs petites

idees, avec d'autant plus de succfes que personne ne peut recla-

mer centre. Dieu salt comme ils se donnent carri^re! Je me
trouvai, il n'y a pas longtemps, a un grand repas avec undeces

philosophes qui sait son peuple chinois par coeur. Apr6s nous

avoir parle fort au long de la Chine, de sa population, de ses

moeurs, des grands et petits ressorts de son gouvernement, il se

rabattitsur I'Allemagne, et nous soutint que leselecteursn'etaient

pas des princes souverains, puisque leurs sujets pouvaient

appeler de leurs arrets au conseil aulique de I'Empire. Je lui
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dis : « Ulustre chevalier, comment se peut-il que vous soyezsi

profondsur lout ce qui se passe k la Chine, ou vous n'avez jamais

6t^, et que vous ignoriez que non-seulement les electeurs, mais

plusieurs maisons souveraines de I'empire, jouissent du droit de

non appvllando : vous, qui avez fait si longtemps la guerre en

Allemagne ; vous, qui y ferez peut-etre dans peu le metier de

negociateur; vous, qui n'avez epargn6 ni temps ni peine pour

vous instruire des lois et des moeurs de cette partie de ['Europe?

»

Alors le phiiosophe Diderot, qui n'avait encore rien dit, prenant

la parole et s'adressant h. David Hume qui se irouvait k I'autre

bout de la table, et qui n'avait pas parle davantage, lui dit

:

« Historien de la Grande- Bretagne, de par le Dieu vivant jc

vous somme de nous dire combien de temps il faut demeurer

dans un pays pour savoir le temps qu'il y fait? » Cette somma-

tion nous fit quitter la Chine dont I'Anglais John Bell dit assez

de mal dans son voyage de Petersbourg a Pekin, qui vient d'etre

traduit\etde laquelle, vu le caractere des historiens de ces

contrees, aucun bon esprit ne se permettra de parler ni en bien

ni en mal avant d'y avoir passe quelque temps.

Apres les Spartiates et les Chinois, tout ce que M. I'abbe Coyer

sait nous proposer de plus touchant pour les moeurs et pour le

bonheur, c'est I'histoire des quatre premiers siecles de la repu-

blique de Carthage, dont nous ne savons pas un mot; mais

Aristote dit que pendant ce temps-la il n'y avait eu ni tyran ni

sedition considerable, et celasuffit aupredicateur Coyer. Et pour

nous toucher par des exemples domestiques, il nous peint le

siecle de Charlemagne comme une des epoques les plus heu-

reuses du genre humain. C'est aussi, je crois, la folic de

M. I'abbe de Mably, dansses Observations sur I'histoircde France
j

mais c'est se moquer de nous. Charlemagne 6tait sans doute un

grand homme; mais tous les monuments de son temps deposent

dela grossierete,dela barbarie etdela durete de son siecle. Tout

esprit sage sera m6me excessivement reserve dans ses opinions

sur tous ces si6cles du moyen age : car, sans compter I'igno-

rance et la barbarie des historiens de ces temps, on s'apercoit

encore que la plupart d'entre eux sont des menteurs et des im-

posteurs, et cependant les moyens manquent pour les confondre

1. Voir p. 454.
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et pour mettre la v^rite k la place de leurs mensonges. Nos

historiens modernes, et entre autres MM. de Mably et Coyer,

ont prls une autre tournure : c'est de faire la satire des temps

presents par des peintures chimeriques du bonheur des temps

passes. Gette raanifere d'ecrire I'histoire est tr6s-reprehensible,

et elle r^pugne k la qualite d'honn^te homme dont un historien

doit 6tre si jaloux. L'Histoire du roi de Pologne Jean Sobieski,

parM. rabb6 Coyer, est remplie d'allusionsaux malheurs et aux

fautes que nous avons vus arriver, et il en resulte qu'aprfes

avoir lu cette histoire on se rappelle une foule d'anecdotes de ce

pays-ci quand on est au fait, et Ton ne pent se former aucune

idee nette de I'etat de la Pologne sous le r^gne de Sobieski.

— M. le marquis de Luchet vient de publier le premier volume

de son Histoire de VOrlianais^ depuis I'an 703 de la fondation

de Rome jusqu'a nos jours; ce volume in-A" contient plus de cinq

cents pages et doit dtre suivi de deux autres volumes depareille

force ^ Ah! le cruel historien que M. le marquis de Luchet

!

Quels efforts il fait pour developper des choses que tout le

monde salt! Avec quelle emphase il dit des pauvretes ! Et tout

cela est soutenu d'un style, ah ! quel style ! 11 faudrait d'abord

que M. le marquis de Luchet apprit son rudiment avant de se

meler d'ecrire. Mafoi! j'aime mieux vous parler de M'"*' Luchet

que de monsieur; c'est une citoyenne de Geneve, appelee

M"*Delon, pleine d'esprit naturel, d'enjouement et de folie. La

joie la suit partout, et le defaut de fortune n'influe pas sur la

bonne humeur. Ainsi I'ouvrage de son mari pourra tomber, son

souper en pourra souffrir; mais sa gaiet6 n'en souffrira pas, et

c'est ce qui me console. M'"" de Luchet est nee a G6nes, ou des

affaires de commerce avaient fixe pour quelque temps son pere

et sa m^re. Elle y a pris le gout de la musique italienne. Elle

chante agreabtement, surtout le bouffon ; elle a en tout un na-

turel tr^s-aimable. Elle a k Geneve une soeur, M'"* Cramer, qui

a infiniment d'esprit; celle-ci a ose entreprendre une traduction

de I'Arioste, qui pourra lui faire une reputation si elle a le cou-

rage d'aller jusqu'au bout. M. de Luchet, quia 6pous6 M"''Delon

1. Le peu de succfes qu'aobtenu le premier volume de VHistoire de I'Orleanais,

par le marquis de Luchet, a empfich^ I'auteur de publier les deux qui devaient

completer Touvrage. (B.) — Jousse fils a public une critique de cet ouvrage. (T.)
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il y a environ un an, est vraiment homme de condition. 11 portait

avant son manage, je ne sais pourquoi, le nom de M. de La

Roche du Maine, qui n'^tait pas le sien. 11 est triste pour un

gentilhomme d'etre reduit k faire le metier de mauvais ecri-

V ain ,

— M. de Saint-Foix vient de publier un dernier volume de

ses Essai's hi'storiqucs sur Paris. G'estle cinquieme. Le premier

but de cet ouvrage etait de recueillir quelques anecdotes

curieuses sur les rues, sur les differents quartiers et sur cer-

tains edifices de Paris. Get Essai ayant beaucoup reussi,

M. de Saint-Foix a voulu faire I'historien, et a propos des rues

de la capitale, il a trait6 differents points de I'histoirede la mo-

narchie; de conteur d'anecdotes assez agreable, il est devenu

historien assez ennuyeux. Dans ce dernier volume, I'objet de

I'auteur est de montrer la conformity ou la difference entre nos

moeurs, nos idees, nos usages et nos coutumes, et les mosurs,

les idees, les usages et les coutumes des autres nations. Les

peuples anciens et modernes, proches et eloignes, barbares et

polices, I'auteur met tout a contribution : le tout est assaisonne

d'anecdotes, de traits, de mots dits par des personnages c616-

bres. On parcourt ce volume avec plaisir, quoique assurement il

ne soit pas trop fort de philosophie.

1. Un peu plus tard le marquis de Luchct ^couta sans doute ce conseil, et

voulut se faire sp^culateur; mais il r(5ussit raoins encore qu'au mt5ticr d't5crivain.

Une exploitation de mines b. laquelle il se mit absorba toutes ses ressources.

Voltaire peint sa situation embarass^e dans sa lettre k d'Argental, du 16 avril

1775. (T.)

FIN DU TOME SIXIEME.
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la salle; M"" Clairon, Le Kain, Brizard, Mo\6, Dauberval sont enfermds

au For-l'Eveque. — Heroides divoiscs sur la famille Galas
;

presentation,,

do M"** Galas et de"sSs~cnfarltS h la coiir; souscription en leur faveur. —
Acquisition do la bibliotheque de Diderot par Gatherine de Russie. —
Melanges de diverses medailles, par Pellerin. — Memoire sur I'educa-

tion publique, par Guyton de Morvoau. — Pensees et Reflexions morales

sur divers sujets, par M'"* Tbiroux d'Arconville. — Introduction generate

aux sciences, avec des conseils pour former une bibliotheque peu nombreuse

mais choisie, par Formcy. — Memoires et Observations sur I'ltalie et les

Italiens, par Grosley. — Considerations historiques et poliliques sur I'eta-

blissement de la religion pretendue reformee ft Anr/l'-fprrr, par La Rncbp.

du Maine (marquis de Luchct) 241

Mai. — Philosophie de I'histoire, par Voltaire. — Nouvelle Edition des Contes

moraux de Marmontel. — Essais de contes moraux et dramatiques, par

Bret. — Recueil de pieces detachees, par M'"® Riccoboni. — Suite de

I'examen de la Philosophie de Vhistoire. — Physique de I'histoire, par

I'abbc Picbon. — Theologie des peintres et des sculpteurs, par I'abbe

Mery de La Canorgue. — Letlre du chevalier M"* a milord K...—Rentr^e

h. la Gomedie-Frangaise des acteurs incarc^res au , For-l'Eveque. —
Memoires secrets tires des archives de I'Europe, traduits de Vittorio Siri,

par Requier. — Memoires et voyages du R. P. de Singlande. — Lettres

populaires, par Troncbin. — Deuxi^me volume des Lettres sur le Dane-

mark, par Roger, — Histoire du rdgne de la reine Anne d'Angleterre,

traduite de Swift, par d'Holbach et Eidous. — L'Hdpital des fous, traduit

de I'anglais de G.Walsb, par de La Flotte. — Logique, par labbd Jurain.

—

Matiere medicate, par Bourgelat.— Recherches sur I'epoque de I'equitation,

par Fabricy. — Atlas de la France, par Ricci Zanoni. — Pensees de I'abbe

Prevost, rangees sous divers litres, par Dupuis 268

JuiN. — Notice sur Glairaut, par Diderot et Grimm. — Histnifp. dp. in. deMr

vranceJ^g^iUe da Toulouse.^— Ecrits divers sur le Siege de Calais et

sur son auteur. — OEuvres diverges de Marivaux. — L'Hermaphrodite

Grandjean, par E.-T. Simon, de Troyes; Lettre de Pelrarque d Laure,

par Romet ; Lettre de lord Vilford a milord Dirton, par Gostard, heroides.

— Le Deisme refute par lui-m6me, par I'abbe Bergier.— Observations sur
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une denonciation de la Gazette litteraire, par Morellet. — Essai sur les

femmes, par do Boussanellc. — Le Mariagepar depit, com(5die, par Bret;

debut d'Aufresne. — Lucette, ou les Proords du libertinage, par Nougaret,

et I'Inconnue, roman veritable,— Memoire sur I'inoculation, par le docteur

Rous. — Le Voyageur franQais. — Dissertation sur la traite et le com-

merce des negres, par rabb6 Bellon. — Les Amours de Gonesse, opdra-

comique, paroles de Menilglalse, musique de La Borde. — Difft5rend entre

Moline et Duui au sujet d'un op^ra-comique intitule les Legislatrices. —
Recueil d'instructions et d'amusemerits litteraires 2^ 1 «7

JuiLLET. — Lettres de Jean Gottlieb Sanftmuth k sa ra6rc. — Lettre d'une

fenime h. son mari, soldat dans le rdgiment de Lochman (Suisse). —
Epitre A Catherine II, par Dorat. — Module d'une salle d'audience pour

cette souveraine, par Vasse. — Lettre de Biblis d Caunus, son frere,

lieroide, parBlin de Sainmore. — Ode sur le retablissement de la biblio-

theque de Saint- Victor, par Le Blanc de Guillet.— Pot5sies diverses.— Antho-

logiefra)tfaise, par Monet. — Le Philosophe par amour, ou Lettres de deux

amants passionnes et vertueux, par Lombard ou Gatrey. — L'Humaniti, ou

VHistoire des infortunes du chevalier de Dampierre, par Contant d'Orville.

— Histoire des Galligdnes, ou Memoires de Duncan.— Lettre de M. Gobe-

mouche a tous ceux qui savent entendre, par GraviUe et Guichard. —
R6poase de M. Jerome-Nicolas Liebsrkuhn, oncle maternel de Jean Got-

tlieb Sanftmuth. — Reception d'Aufresne h la Comddie-Franc^aise

;

reflexions sur M"" Clairon et sur Garrick. — Mort de Carle Van Loo. —
Effets du privilege exclusif en matiere de commirce, par Abeille. —
Nouvelle Edition des Considerations sur les moeurs, de Duclos. —
Epitre d Vhytnen, par Collet. — Ecole de I'administration maritime,

ou le Matelot politique, par de Chateauveron. — Lettre du rabbin

Aaron Matathai d Guillaume Vade, par I'abbe Guen^e. — Lettres d'Isaac

a Mathieu 303

AoiT. — Sur le traits des Delits et des Peines, par Beccaria. — Sermon aux

philosophes. — Lettre de I'abbe Guidi sur la brochure de d'Alembert

centre les j^suites. — Chanson de Voltaire en I'honneur de M"* Clairon.

— Pharamond, trag^die par La Harpe. — Thomas et Galllard partagent

le prix d6cerne par Bi^^jftdcmie franpaise pour I'Eloge de Rene Descartes.

— Boucher est nomm6 premier peintrc du roi. — La pension de Clairaut

est accord^e k d'Alembert.— Le marquis de Villette. — Souscription pour

^estampe de la famille Calas. — Requ6te des b^ncdictins de Saint-Germain-

dcs-Pr^s pour Stre aftranchis de leur rfegle et pour quitter I'habit monas-

tique. — Requ6te des mousquetaires grisau pape, parodie de la pr6c6dente.

— Traduction dela Pharsale de Lucain, par Masson. — La Reconciliation

villageoise, op^ra-comique, paroles de Poinsinet le jeune, musique de

Tarade. — Observations sur I'architecture, par I'abb^ Laugier, ex-j^suite.

— Recherches sur les beautes de la peinture, traduites de I'anglais de

Daniel Webb, par Bergier 329

Septsmbre. — Seance de-l'Academie pour la distribution des prix accordes a

Thomas et h Gaillard. — Remarques sur Pharamond.— M"" Clairon quitte

le theatre. — Sarah Th..., par Saint-Lambert. — Corset insubmersible

invent^ par I'abbd de La Chapelle. — Examen des theories de Descartes. —
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Mart du comte de Caylus. — Reprise du Due de Foix (Adelaide du Gues-

clin), trag^die de Voltaire. — Isabelle et Gertrude, ou les Sylphes supposes,

opcra-comique, paroles de Favart, musique de Blaise. — Eclaircissements

surla veritable iiistoirede 6'ara/i Tk... — Clairvalphilosophe; CallistlUne,

ou le Modele de I'amour et de I'amitie, la Belle Berruyere, ou Aventures de

la marquise de Fierval; les Indiscretions galantes, recueil p^riodique. —
Diagnostic inexact de Gatti sur I'inoculation de la diichesse de Bouf-

flers. — L'Hyene combattue, ou le Triomphe de I'amitie et de I'amour

maternel. — Essai sur la lecture, par BoUioud-Mermet. — Interdiction

^/'""WmnoncGT dans le Mercure, et autres journaux, la souscription pour

V^estampe de la famille Galas. — Annoncc d'un livre attribud a Voltaire qui

n'a jamais paru (Denonciation de la Bible d tons les souverains de I'Europe).

— Jdees sur rOpera. — Extrait du coeur huynain, 6l(tg\e 351

CCTOBRE. — Examen du Discours de la methode de Descartes. — Doutes de

JFreron sur rinnpcence de Galasjjettre^e Voltaire au marquis d'Argence,

brigaSI^ZTdes armies du roi, a ce sujet; LaCfialotaisexpnlsirFr^oir de

Rennes. — Aventures de J.-J. Rousseau k Motiers-Travcrs ; brochures et

pamphlets centre lui. — Publication des divers eloges de Descartes, par

Fabre, de Gourcy, Couasnier-Deslandes, M"'* de Saint-Chamond, —
L'Hypotliese des petits tourbillons justifiee par ses usages, par de Keran-

flecli. — Le Philosophe dithyrambique, par le P. Fiddle de Pau, capucin.

— Le Tuleur dupe, com6die, parCailhava d'listandoux. — Le Petit-J^attre

en province, op6ra-comique, paroles de Harny, musique d'Alexandre. —
La Chandelle d'Arras, par du Laurens. — Fragment d'un poeme h6roi-

comique de Gudin sur la conqu6te de Naples. — Opuscules sur les impo-

sitions, par deux patriotes. — Aventures de M. Laville, par John Hill,

traduites par Eidous. — Le Bacha de Bude. — Traite des couleurs pour la

peintureen email et sur la porcelaine, ouvrage posthume par d'Arclais de

Montamy. — Observations physiques sur I'agriculture, les planles, etc. —
Manuel du jardinier, traduit de I'italien de Mandirola par Randi. —
Extrait de tons les Ana. — Petite v6role de la duchesse de Boufflers. —
La Belle au crayon d'or, conte de Ke. — Mikou el Mezi, conte moral. —
Priacipes de choregraphie, par Magny, maitre de danse 375

NovEMBRE. — Spectacles donnas k Fontaincblcau sur le theatre de la cour;

ddbuts d'Aufresne dans Cinna; Thetis et Pelee, opdra de Fontenelle et La

Borde; Renaud d'Ast, op6ra-coniique, paroles de Lemonnier, musique de

Trial et Vachon ; Adelaide du Guesclin, trag(5die de Voltaire ; Silvie, op^ra,

paroles de Laujon, musique de Berton et Trial; Palmire, ballet heroique,

paroles de Chamfort, musique de Bury; Diane et Endymion, pantomime;

Zenis et Amalsie, opera, paroles de Chamfort, musique de La Borde ; Egle,

comddie, el le Triomphe de Flure, ballet, paroles de Vallier; le Ballet de

I'ennui, scenario de Martange; la Fee Urgele, fterie, paroles de Favart,

musique de Duni. — Le Philosophe sans le savoir, de Sedaine, est interdit

par la censure. — Publication du Petit-Maitre en province, do Harny. —
J.-J. Rousseau quittc Motiers-Travers. — Questions sur les miracles, par

Voltaire. — Kouvelle edition du Dictionnaire philosophique. — Preuves

de la pleine souverainete du roi sur la province de Bretagne. — Mt5moires

sur les cures k portion congrue. — Actes do rassemblde du clergd centre

r VEncyclopedie, Emile, le Contrat social.— Lettre^JilllJSanctte Galas, par
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une religieuse. — L'Orpheline leguee^ comedie, par Saurin. — C16ture des

spectacles de Fontainebleau : £rosine, op^ra, paroles de Moncrif, musique

de Berton ; Thesee, op^ra, paroles de Quinault, musique nouvelle de Mon-

donville.— Publication de trois nouveaux volumes de Melanges, par Voltaire,

et d'Adelaide du Guesclin, par Ics soins de Le Kain. — Pensees deM.de
Voltaire, recueiilles par Contant d'Orville. — Nouvelles lettres de Voltaire

sur les miracles; Needham se propose d'y repondre par un volume 10-4°.—
Nouvelle Mition des Entretiens de Cic6roa sur la nature des dieux, traduits

par I'abbe d'Olivet. — Traite historique et critique sur Vorigine et les

progres des caracteres de fonte pour Vimpression de la musique, par Four-

nier le jeune.— Prospectus des Fables de La Fontaine, illustrdes par Fes-

sard. — Reflexions critiques sur les ecrits qu'a produits la legitimite des

naissances tardives, par M"" Plisson. — Bhetorique franpaise, par

Crevier.— Seinonce generale de paix et de reunion a VEgliseet a la chaire

apostolique, adressee a toute la nation des Juifs, par F.-G. Qu^riau. —
Les Erreurs instructives, ou Memoires du comte de ***, par Jonval. —
Nouvelle edition des Contes de M""* de Villedicu. — De tout un peu ou Us

.4mMScmenfs de /a compagne, par Desboulmier* 395

DJicEMBRE. — Examen de la traduction du Traite des Delits et des Peines de

Beccaria par Morellet. — Lettre de Timol6on de Cosse, due de Brissac, au

sujet de la querelle des molinistes et des jans^nistes pour la cure de Saint-

Sulpice. — Essais historiques sur les lois, traduits par Bouchaud. —
Traite de la formation mecanique des langues, par le president de Brosses.

— Discours sur cette question : SHI est plus facile de conduireles hommes
que deles eclairer, par I'abbo Millot. — La Mort d'Abel, drame en vers

imit6 de Gessner par I'abb^ Aubert. — Almanack des muses de 176b. —
Plagiats de M. J.-J. Rousseau, de Geneve, sur I'education, par dom Cajot.

— Journal du s^jour de Jean-Jacques a Strasbourg. — Fermentation

excitce k Geneve par les Lettres de la mantagne; lettre de Voltaire k

Tronchin-Calendrin. — Premiere representation du Philosophe sans le

savoir, de Sedaine; lettre de Diderot k Grimm sur cette pi^ce. — Repre-

sentation k la Comedie-Italienne de la Fee Vrgele, suivie du Pouvoir

des dames, ballet compost et danse par Pitrot. — Le Garde-Chasse et le

Braconnier, opdra-comique, paroles d'un anonyme, musique de Schobert.

— Huitain de M. de Rdmiaiac a Bignon, prcvot des marchands. — Les

Tourterelles de Zelmis, po6me par Dorat. — Lettres de Caton d'Utique d

Cesar, h^roide par Parmentier. — Mort de Crevier. — Dictionnaire de

chimie, par Macquer. — Fragments extraits des ceuvres du chevalier

Bacon, par Mary du Moulin. — Essai historique et philosophique sur les

principaux ridicules des difjerentes nations, par Gazon-Dourxign6. —
L'Herotsine, ou I'Histoire militaire des plus illustres capitaines qui aient

paru dans le monde, par dom Labb6. — Les Souhaits d'une heureuse

annee, par A.-F. de Calonne. — Prejuges du pui)lic sur Vhonneur, par

Denesle. — Eloge historique du pape Benoit XIV, par Caraccioli. —
Memoires sur la vitalite des enfants, par Hoin. — Precis de la matiere

medicale, par le docteur Lieutaud. — Instructions faciles sur les conven-

tions, par Jussieu de Montluel. — Memoires sur les abus du celibat dans

Vordre politique, par I'abbe Pichon. — L'Enthousiasme fran^ais, par

Marchand. — Memoires du colonel Lawrence, publies sur les papiers ori-

ginaux, par Richard Owen Cambridge et traduits par Eidous. — Voyage
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depuis Saint-Petersbourg en Russie dans diverses contrees de VAsie, par

Jean Bell d'Antermony, traduit par Eidous. — Voyages et Decouvertes fails

par tes Perses le long des cdtes de la mer Glaciate et sur VOcean ofiental,

traduits de rallemand de G.-P. Muller, par Dumas. — Comparaison de

I'impdt de France avec celui d'Angleterre, par lo comte de Bruhl. —
Reflexions hasardees d'une femme ignorante, par M"* de Vcrzure. — Les

Conies des genies, ou les Charmantes LeQons d'lloram, fits d'^smor, traduits

de Ridley par Robinet. — Portrait de Voltaire, point par Danzel et grav^

h Paris par les soins du marquis de Villette. — Meusnier de Querlon et

de Surgy proposent de continuer I'flistoire des voyages de I'abb^ Provost. 422

Janvikr. — Rcpartie C(516bre de Piron sur le mandement de I'archevfique de

Paris touchant la mort du Dauphin. — Arrivte de J.-J. Rousseau et de

David Hume k Paris. — Lettre de Frederic k Jean-Jacques, fabriquce par

Walpole.— Curieux propos de Voltaire sur Rousseau.— Histoire des rois

catholiques Ferdinand et Isabelle, par I'abb^ Mignot. — Mort de J.-B.

Ladvocat, docteur et biblioth^caire de Sorbonne, du comcdien Armand, et

de Panard. — Scjour h Paris du musicien N06I. — L'Antiquite devoilee -'

par ses usages, par feu Boulanger. — Reponse de Valcour d Zeila, par

Dorat. — Les Sens, po6me, par du Rozoy. — Stances sur une infldelite et

Epitre sur la consomption, par Saint-Ptiravy. — Nouveaux volumes des

Melanges de Voltaire.— Lettres de M. de Voltaire d ses amis du Parnasse^

recueillies par Robinet, — Livre d'estampes de la coiffure des dames fran-

Qaises, par Le Gros, coiffeur. — Lettre a M"* sur les peintures, sculptures

et gravures exposees au salon du Louvre en 1765, par Mathon de La Cour.

— Critique des peintures et sculptures de Messieurs de I'Academie Royale.

— Code evangelique, attribu^ a Voltaire. — VingtiSme lettre sur les mira-

cles. —Idees republicaines. — La Verite dile A M. de Voltaire. — Quin-

zi^mc et seizi^mu volumes de VHistoire de France de Velly et Villaret. —
Les Tusculanes, traduites par Bouhier et I'abb^ d'Olivet. — Quatri^me

volume des planches do VEncyclopedie. — Dialogue en vers entre Fr(5ron

• et Baculard d'Arnaud. — Nouvel Abregede I'histoire de France d Vusage

des jeunes gens, par M^i* d'Espinassy 456

Fevrier. — Reponse de du Peyrou au pasteur Montmollin au sujet des

persecutions de Jean-Jacques ^ Motier-Travers.— Prospectus des Memoires

historiques sur les affaires du Saint-Siege avec les jesuites. — Mariage

de M"'" Belot ct du prt5sident de Mciui^res. — j^lisabeth, roman par

M"« Bontemps. — Histoire de Miss Honora, ou le Vice dupe de lui-mSme.

— Lettre de Therese ***, ou Memoires d'une jeune demoiselle de province

pendant son sejour d Paris, par rabb(5 Bridard de La Garde. — Le Com-
pare Mathieu, par du Laurens. — Sidnei et SHU, par Baculard d'Arnaud.

— Journal historique, ouFastes duregne de Louis XV, par le president de
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Ldvy. — Eudoxe, trag^die par le marquis de La Sallo. — Lttcrdce, tpag6-

die. — Traite de peinture, par Dandre-Bardon. — Etrennes nux dames,

ou Recueil des plus nouvelles chansons. — Dialogue sur les mmurs des

Anglais, par I'abb^ Le Blanc. — Eptlre sur les voyages, par l'abb(5 Delille.

— Genie d'Alphonse V, roi d'Aragon, par I'abbe Mery de La Canorgue.

— £loge historique de M. Rameau, par Muret. — Le Philosophe redresse,

pap I'abb^ Reynaud. — L'Escrime pratique, par Daniel O'SuUivan. —
Dieu, ode, par Feutry. — Les Droits respectifs de I'Etat et de I'Eglise

rappeles d leurs principes. — Justification de Vappel comme d'ahus, par

dom Emmanuel-Marie Limairac, b^ji6dictin 479

Mars. — La Bergere des Alpes, op^ra-comique, paroles de Marmontel, mu-
sique de Kohaut. — Reprise de Tom Jones, revu par Sedaine. — Debuts

de M"* Sainval (La Chassaigne) k la Comodie-Franfaise. — Mort de Sta-

nislas Leckzinski et de Servandoni. — La Partie de chasse de Henri JV,

com^die, par CollS. — Histoire de la vie de Henri IV, par de Bury. —
Histoire de FranQois i**", par Gaillard. — Barnevelt, trag^die de Lemierre,

est interdite par la censure. — Gustave Wasa, tragedie par La Harpe;

Gustave Wasa, liberateur de son pays, tragedie de Henry Brooke, tra-

duite de I'anglais par Maillet-Duclairon; ^pigramnies de Piron centre La

Harpe. — De la Predication, par I'abbd Coyer. — Histoire de VOrleanais,

par le marquis de Luchet. — Cinquieme volume des Essais sur Paris,

de Saint-Foix 489
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