
f:tM ?c'i*. 'S"

^'£
?§&

T^i-

l^-

^'^,.r% ^
;^v- ^

?f^

x.^.-

s* %«^ -

ww"

l'^

>V #





w I

^.

/^._.i^-
y^ '>V;

:^^^^-

S^T

./^..i£2:?^^







Digitized by the Internet Archive

in 2007 with funding from

IVIicrosoft Corporation

iiiip.//www.archive.org/details/correspondanceli08grimuoft



CORRESPONDANCE
LITTERAIRE, PHILOSOPHIQUE ET CRITIQUE

GRIMM, DIDEROT
RAYNAL, MEISTER, Etc.



PARIS. — JMPRIMERIE A. QUANTIN ET C*

ANGIENNE MAISON J. CLAYE

RUE SAINT-BENOIT



gfiMi

CORRESPONDANCE
LITT^RAIRE, PHILOSOPHIQUE ET CRITIQUE

GRIMM, DIDEROT
RAYNAL, MEISTER, Etc.

REVUE sun LES TEXTES ORIGINAUK

COMPRENANT

outre ce qui a et6 publie i diverses epoques

LES FRAGMENTS SUPPRIMfiS EN 1813 PAR LA. CENSURE

LES PARTIES INfiDITES

CONSERVEES A LA BIBLIOTHKQUE DUCALE DE GOTHA ET A l'aRSBNAL A PARIS

NOTICES, NOTES. TABLE GENERALE

PAR

MAURICE TOURNEUX

TOME HUITliliME

II 1'

PARIS

GARNIER FRfeRES, LIBRAIRES-fiDITEURS

6, RUE DBS saints-pe:res, G

1879



a 13

t.8

•i4!



CORRESPONDANGE LITTERAIRE

PHILOSOPHIQUE ET CRITIQUE

(1753-1793)





GORRESPONDANGE LITTERAIRE

PHILOSOPHIQUE ET CRITIQUE

1768

JANVIER.

i" Janvier 1768.

L'auteur du drame qui a pour titre VHonnite Criminel a fini

par ou il aurait fallu commencer. II a congu I'idee de sa pi^ce

d'apr^s deux lignes que M. Marmontel a Sorites sur ce sujet

dans sa Poitique francaise. Lorsque sa pi^ce s'est trouvee

achevee et imprimee, M. Fenouillot de Falbaire a commence a

prendre des informations sur la verite et les principales circon-

stances du fait, et il s'est donne beaucoup de mouvement pour

en savoir exactement les details quand il n'a plus ete dans le cas

d'en profiter. L'interet du public pour ce drame a augmente a

mesure que la verite du fait a ete constatee, et l'auteur s'est

tr^s-bien trouve de la compassion qu'aucune ame sensible n'a

pu refuser au heros de sa piece.

La lettre que vous allez lire renferme les veritables circon-

stancesde cette aventure deplorable. Elle est Jat6e du 9 decern-

1. L'annee 1768 pr^sente, ainsi que la suivante, des lacunes qu'il ne nous a

pas 6t6 possible de combler. En 1769, Grimm fit un voyage en AUemagne, et, bien

que Diderot ait consenti h « tenir le tablier » en son absence, ces desiderata

s'expliquent par la desorganisation momentanee du service des copistes; mais

nous ignorons pour quelle cause les cahiers des 1*' mars, 1*' avril, 15 octobre,

15 novembre et 1*' d^cembre 1768 manquent dans le manuscrit de Gotha comme
dans celui de Stockholm, si obligeamment communique par M. Klemming.
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bre 1767, de Nimes, lieu de la scfene, et elle a faitbeaucoup de

sensation k Paris.

(( VHonnete Criminel n'a point 6te envoye ici, mon cher

monsieur ;
j'ai seulement oui parler d'un exemplaire apporte par

M. Alison ; mais je n'ai pu le voir dans les vingt-quatre heures

que cet ami a rest6 ici. L'auteur m^riterait sans doute le succ^s

qu'il aobtenu. quand m^me son ouvrage nV aurait d'autre titre

que le choix du sujet. Ce choix decile un coeur sensible et plein

d'humanite, une ame honnete et compatissante, dont I'activite

n'est arr^tee ni par les pr6jug6s ni par la difference d'opinions.

Ces qualites sont bien preferables aux talents de I'esprit, et

vont rarement sans eux quand elles sont poussees a un certain

degre.

<r Le sieur Fabre, qui est le heros du drame dont vous me
faites I'honneur de me parler, n'est plus ici. Son malheur, en

ruinant sa petite fortune, en causant lamort de son p^re, Fa mis

dans la n^cessite d'abandonner sa patrie, et d'aller chercher

un nouvel ^tablissement dans une petite ville des Gevennes, ou

il put vivre a moins de frais en travaillant. II y a forme une

petite fabrique de bas de soie : il y passe des jours paisibles

avec une de ses parentes, qui a eu la Constance et le courage

d'attendre la fm de sa detention pour devenir son epouse. II est

sans ambition, et je ne crois pas qu'il se determinat facilement

a faire le voyage de Paris. J'en ai parle a sa m^re, qui a vers6

des larmes au recit que je lui ai fait des sentiments de M. de

Falbaire; elle m'en a temoigne la plus vive reconnaissance. Son

unique desir serait d'obtenir pour son fils une grace complete,

telle que le sieur Turge, son compagnon d'infortune, I'a obte-

nue. Ge dernier a ete retabli dans ses biens, droits et honneur,

au lieu que le sieur Fabre ne jouit de la liberte qu'en vertu d'un

brevet de cong6 exp6di6 par M. le due de Ghoiseul, de sorte

qu'il se trouve encore depouille des droits de citoyen, et inca-

pable d'aucune acAbn civile. II serait bien digne du coeur gen6-

reux de M*"^ la duchesse de Yilleroy de procurer rentier reta-

blissement de cet honnete infortun^ ; et je m'assure que

M. de Falbaire aurait une vraie satisfaction de rendre son heros

h. la patrie.

(( II est ais6, monsieur, de vous donner les ^claircissements

que vous desirez sur I'aventure du sieur Fabre. G'est un fait de
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notoriete publique dans ce pays-ci. Les protestants, qui four-

millent dans notre province, ont 6prouv6 de frequentes vicissi-

tudes de tolerance et de persecution, k raison des assemblees

qu'ils forment dans les deserts. Pendant un temps de calme, on

faisait aller chaque dimanche, sur le lieu de I'assemblee de la

ville de Nimes, un detachement peu nombreux des troupes de la

garnison, commande par un sergent. Ces troupes revenaient

p61e-m^le avec les personnes qui avaient form6 Tassemblee,

paraissaient chercher par leurs discours k rassurer ceux qui

auraient pu les craindre, et k inspirer une confiance g6n6rale.

Cette manoeuvre avait dure plus d'un mois, lorsque tout k coup

le sergent qui commandait le detachement ordinaire eut ordre

d'arr^ter quelques-uns des plus apparents des hommes qu'il

trouverait sur le chemin de I'assemblee. Le sort tomba sur le

sieur Turge et le sieur Fabre le p6re. Lefils de celui-ci, quietait

en leur compagnie, avait pris la fuite en exhortant son p6re a

le suivre; mais voyant quel'age, la frayeur, et la difficulte des

chemins, I'avaient mis dans I'impuissance d'^chapper, et qu'il

etait tombe entre les mains des soldats, il rebrousse chemin et

vient se jeterau milieu d'eux, en les conjurant de le recevoir

en echange de son p^re. Gelui-ci s'opposait a cette action gene-

reuse, et s'ecriait qu'il ne voulait point sacrifier son fils, jeune

et plein de force, aux faibles restes de la vie d'un vieillard

pret a mourir. Ce combat touchant de I'amour paternel et de la

piete filiale, qui aurait tire des larmes des coeurs les plus durs,

fit effet sur ceux des soldats. lis s'attendrirent, mais il leur

fallait une victime : le devoir, dans les militaires, parle plus

haut que la compassion. Les instances du fils d^cidtont le

choix : il fut emmene, et Ton renvoya le p^re, au d6sespoir

de n' avoir pas la force de suivre son fils lorsqu'il en avait le

courage.

« Peu de temps apr^s cet ev6nement, M. le marechal de

Mirepoix vint prendre le commandement de la province. Des

gens qui cherchaient a se rendre necessaires persuad^rent a ce

seigneur qu'il contraindrait facilement le ministre Paul Rabaut ^

1. Le gouveruement a it& oblige jusqu'k present de souffrir malgr^ lui ce mi-

nistre en Languedoc, et n'a pas os6 s6vir centre un homme qui a un si grand

credit sur I'esprit du peuple (Grimm). — II 6tait p6re de Rabaut de Saint-Etieanet

qui a joue un r61e remarquable dans nos mouveraents politiques. (T.)
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de sortir du royaume, en menacant les protestants de Nimes de

condamner leurs concitoyens selon la rigueur desordonnances,

et promettant au contraire leur liberie si le ministre se sou-

mettait k s'expatrier. Gelui-ci crut devoir preferer I'interet

public de son troupeau k I'interet de deux particuliers ; il per-

sista dans la resolution de ne pas abandonner le pays, et les

infortunes furent condamn6s aux galores. lis y furent conduits

en effet. Le sieur Fabre y a gemi pendant pr^s de sept ans. Au

bout de ce temps-la, 11 eut le bonheur de faire parvenir a M. le

ducde Choiseulun placet dans lequelil avait expose sesmalheurs.

Ce ministre Equitable et sensible lui fit exp^dier un brevet de

cong6 qui lui rendit la liberty.

« Voil^, monsieur, Thistoire de VhonnSte criminel, telle

qu'elle s'est passee sous nos yeux, et que toute notre ville est

en etat de la raconter. Si M. de Falbaire desire d'autres eclair-

cissements, et qu'il veuille les tenir du heros lui-m6me, il peut

ecrire k M. Fabre le jeune, negociant a Ganges en C^vennes. 11

me tarde beaucoup de connaitre une pi^ce dont I'auteur, en

montrant des sentiments si genereux, me donne une si bonne

idee de ses talents. Je serais bien flatte si ce que j'ai I'honneur de

vous mander peut lui 6tre utile, et satisfaire sa noble curiosite.

« J'ai I'honneur d'etre, avec tous les sentiments que je vous

dois, etc.,

« Sign^ : Vincent. »

En consequence de cette lettre, M. Fenouillot de Falbaire

s'est adresse directement k M. Fabre, qui lui a fait la reponse

suivante, dat^e de Ganges, du 14 decembre 1767 :

« Monsieur, j'ai re^u avec 6tonnement Thonneur de vos

deux lettres, avec la pi6ce de theatre que vous m'avez fait la

grace de m'envoyer sous le contre-seing de monseigneur le due

de Choiseul, J'ai lu tout de suite VHonnete Criminel^ qui m*a

fait verser un torrent de larmes, au souvenir d'un p6re dont la

tendresse pour moi 6tait au-dessus de toute expression ; mais

quant k Taction genereuse que vous exaltez avec tant de force,

je I'ai toujours regard6e comme for ordinaire, et que tout fils a

ma place aurait faite pour son pfere. Cependant puisque vous

d^sirez en savoir toutes les circonstances par un m^moire cer-
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tifi6par des personnes qui en ont eu connaissance, j'aurai

rhonneur de vous I'envoyer. Je n'ai jamais pens6, monsieur, k

m'en faire un merits, et je vous prierai consequemment de vou-

loir bien me menager, et ne point prodiguer vos eloges a une

personne qui ne s'en regarde pas digne. J'ai abandonne ma
patrie, et me suis relegu6 dans ce pays, od je croyais m^me
pouvoir habiter une campagne, ignore du monde, et y passer

mes jours avec tranquillite et avec une parente que j'aimais

eperdument, avec laquelle je suis uni par des liens indisso-

lubles, et dans une tr^s-mediocre fortune.

« Plus sensible que je ne saurais vous le dire aux bontes

bienfaisantes de M""® la duchesse de Villeroy,faites-moi la grace

de lui faire agreer mes respects les plus humbles et les plus

soumis, puisque vous voulez bien etre mon protecteur aupr^s

d'elle. Je suis bien mortifie de ne pouvoir m'etendre davantage

k present sur mon 6tat actuel
;
j'ai le p^re de mon epouse qui

tend a sa fin, et il faut que je lui rende les devoirs qui sont dus

en pareille occasion. Dbs que j'en serai delivr6, soit en bien ou

en mal, je me ferai une loi de seconder les d^sirs de M"** la

duchesse et les votres en travaillant au memoire que vous me
faites rhonneur de me demander. II m'en coutera beaucoup de

rappeler des circonstances que je voulais oublier ; mais j'ai

appris k ceder aux decrets de la divine Providence, qui sont

toujours efficaces pour ceux qu'elle protege. II ne me reste

prisontement qu'a vous assurer que je suis avectoute la recon-

naissance possible, monsieur, votre tr^s-humble et tr6s-ob6is-

sant serviteur.

« Signi : Fabre, le jeune. »

« Si vous avez encore sujet de m'honorer de vos lettres, ayez

la bonte de vous servir exactement de mon adresse de Fabre

le Jeune, parce que le paquet et les lettres que vous m'avez

envoy^s ^taient tombes entre les mains d'un autre Fabre, qui

est mon parent. »

Ges deux lettres ont infiniment augments dans le public

I'interdt et la compassion pour un infortune dont la piete filiale,

poussee jusqu*^ I'heroisme, a ete recompens6e de sept ans de

galores, et qui, pour dedommagement de ses soufTrances et de

sa ruine entifere, n'a pu encore obtenir la grace d'etre r^tabli
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dans son etat de citoyen, tandis qu'^ peine d^livre de ses chalnes,

il a repris son travail et son commerce avec une nouvelle acti-

vite, et qu'il contribue de toutes ses forces a la prosperite d'une

ingrate patrie qui n'a employe toutes les siennes qu*^ I'oppri-

mer et k le perdre. vertu I si ce sont 1^ tes epreuves et tes

recompenses, les hommes ne sont plus dignes que tu habites

parmi eux.

On dit que I'auteur de VHonnHe Criminel changera d'abord

ce titre, qui est bien ridicule, et que la pi^ce sera intitulee la

Tendresse filiale
]
qu'il en retranchera quatre ou cinq cents vers

sur les avis que lui a donnes M. Marmontel ; et que la pifece,

ainsi chatiee, sera jouee le mois prochain sur le theatre parti-

culier de M'"" la duchesse de Villeroy. On dit aussi que Ton pro^

posera aux personnes qui assisteront a cette representation de

se taxer volontairement, et que cette souscription se fera au

profit de M. Fabre; raais j'aime k croire que cette souscription

n'aura pas lieu. J'avoue quejene pourrais souffrir qu'on traitat

cette ann6e M. Fabre comme on a traite I'annee derni^re

M. Mole. II s'en faut bien que je trouve I'etat d'un comedien

indigne d'un citoyen; mais je ne veux pas que Ton confonde

M. Fabre avec un comedien, ni qu'on suppose un seul instant

qu'il doive 6tre secouru de la m6me mani^re. M. Fabre est un
homme que son malheur et sa vertu ont rendu sacre ; 11 faut

done respecter son malheur et sa vertu. Aucun de nous ne s'est

trouv6 dans le defile terrible ou une loi detestable et un hasard

malheureux I'avaient conduit ; aucun de nous ne pent done dire

s'il aurait 6t6 un heros comme M. Fabre.

On ne desespfere pas, si la pi^ce fait de I'effet sur le theatre

de M™* la duchesse de Villeroy, d'obtenir la permission de la

faire jouer sur celui de laComMie-Fran^aise. Je dis que, quand
elle serait encore plus mauvaise quelle n'est, elle reussira, et

fera le plus grand effet chez M"® de Villeroy parce que la force

du sujet, et la faveur secrete, mais g^nerale, dont il jouit,

entraineront tous les coeurs ; mais je dis que, quoi qu'il arrive,

la pifece ne sera pas jou6e k la Gomedie-Francaise : il s'en faut

bien que nous en soyons 1^*.

\. Voir ci-apr^ la fin de la lettre du 1" mai 1768. VEonn6te Criminel fut re-

prfisent^ en 1778, i Versailles, sur le theatre de la cour, & la demande de la

reine, mais il ne fut donn6 & Paris qu'en 1790. (T.)
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— On nous a servi pour nos 6trennes un Diner du comic

de Boulainvilliers^ en trois services bien garnis, c'est-a-dire

trois entretiens bien ^toffes, Tun avant diner, I'autre pendant le

diner, le troisi^me apr^s le diner, pendant le cafe. Le titre de

ce Diner porte I'ann^e 1728, et nomme pour auteur M. de

Saint-Hyacinthe ; mais ceux qui ont du palais pr^tendent que

ce diner n'est pas servi depuis quarante ans, et qu'il sort

tout fraichement de la casserole du grand-maitre des cuisines

de Ferney. II a un tr^s-grand succfes a Paris, quoique ce ne

soit qu'une repetition des Lettres sur les miracles, du Caloyer,

du Zapata, et d'autres Merits de ce genre. La grande gaiet6 qui

y rfegne a beaucoup contribue k ce succes, et la rarete de la bro-

chure I'a augmente. II n'y a eu pendant tr^s-longtemps qu'un

seul exemplaire k Paris, qui a pass6 de mains en mains avec

une rapidite etonnante; et la fureur d'avoir ce Diner a ete si

grande qu'on en a tire des copies en manuscrit, quoique la

brochure ait soixante pages in-12 bien serrees, et d'un menu
caract^re. Dans le fait, cela a des longueurs : c'est une repetition

de tout de ce qui a ete rechauffe bien souvent dans cette cui-

sine ; mais cela fourmille de traits gais, brillants et plaisants.

Le but du cuisinier est de prouver que la religion chretienne est

de dure digestion pour les philosophes et les gens senses, et de

mauvaise digestion pour les citoyens et les bonnes ames, en sorte

que c'est, suivant M. de Saint-Hyacinthe, un ragout a reformer

de toute cuisine bien mont^e. Les interlocuteurs des trois en-

tretiens sont M. lecomte deBoulainvilliers,madamelacomtesse,

M. I'abbe Gouet et M. Fr^ret, qui sont pri^s a diner. Tous ces

personnages sont historiques. Yous connaissez les ouvrages du

comte de Boulainvilliers ; c'etait un cel^bre athee qui croyait a

la science de I'astrologie. L'abbe Couet 6tait en son vivant jan-

seniste et grand penitencier de I'archev^che de Paris. II mou-
rut assassine. Un devot melancolique, et-moitie fou, etant venu

se confessor k lui pour un cas reserve, que les grands peniten-

ciers ont seuls lepouvoir deremettre, I'abbe Couet le renvoya,

et se mit en chemin pour regagner sa maison ; mais k peine

sorti de I'eglise, il recut de son penitent, quil'avait suivi, trois

coups de couteau, dont il mourut quelques jours apr^s. Pour

Freret, secretaire perpetuel de TAcademie des inscriptions et

belles-lettres, c'etait un fort savant homme, fort depourvu de
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toute religion, et franchement athee. La Lettre de Thrasyhule

ii Leucippe, imprimee depuis quelques ann6es en Hollande, est

bien certainement de lui. Je ne sais s'il est egalement et bien

surement I'auteur de VExamen impartial des apologistes de la

religion chrUienne *. Vous croyez bien que M. Freret et M. le

comte de Boulainvilliers poussent de terribles arguments a

M. I'abbe Couet, qui s'en tire comme il pent, demande a boire

quand 11 est embarrasse, et fmit par ^tre de I'avis de ces mes-

sieurs et de madame la comtesse, qui dit aussi son mot. Le

mattre d'hotel qui a servi ce Diner est un homme d'une gaiete

intarissable. On lui a reproche de n*avoir pas fait parler ses per-

sonnages chacun selon son caract^re; mais on ne pent repro-

cher a un homme de n'avoir pas execute ce qu'il ne s'est pas

propose. Son but 6tait de faire, sous la forme d'un Diner, un

precis et un catechisme de la religion naturelle, et non de faire

parler trois ou quatre personnages celfebres selon leur caractere.

On sait bien que Freret 6tait brusque et dur dans la dispute, et

que I'abbe Couet n'etait pas un esprit fort. II est fort douteux

que ce dernier ait jamais dinechez le comte de Boulainvilliers;

M. de Voltaire sait toutcela mieux que ceux qui font ces obser-

vations. II vivait dans la soci^te du president de Maisons, qui

arrive ici avec Tabbe de Saint-Pierre et Dumarsais a la fm de la

conversation. Cettesoci^te 6tait alors reellement compos6e des

meilleurs esprits et des plus instruits; mais ils etaient tons

athees. Ce qu'il y a de plaisant, c'est qu'ils se cachaient alors

de M. de Voltaire, a cause de sa jeunesse, et parce qu'il avait

6t6 de tout temps deiste zele; on le regardait dans cette soci6t6

comme un estomac faible qu'il fallait supporter, et a qui la

nourriture forte ne pouvait contenir. Le Diner du comte de

Boulainvilliers est rest6 excessivement rare, et je ne crois pas

qu'il y en ait plus de six exemplaires k Paris, Ceux qui en

sont friands feront bien de s'en approvisionner par la voie de la

Suisse.

— M. de Saint-Hyacin the, k qui le titre attribue le Diner
du comte de Boulainvilliers, etait, je crois, militaire de son

metier. La plaisanterie de Mathanasius pour ridiculiser les com-
mentateurs empeses et emphatiques, plaisanterie qui cut une

1. Get ouvrage, nous I'avons d(5jk dit, est de Burigny. (T.)
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si grande vogue dans son temps*, est delui. On pretend qu'il est

I'auteur d'un autre ouvrage qui vient de sortir de la boutique

de Marc-Michel Rev, d'Amsterdam. II est intitule le^iUtaire

philosophe, ou DifficiiUhMr la religion proppsees au rivdrend

P^re Malebranchcy pretre de rOratoirc; parunancien officier,

A Londres, 1768, On assure que cet ouvrage est connu en

manuscrit depuis bien longtemps; je n'en avais jamais entendu

parler^ Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il ne sort ni de la

manufacture deFerney, ni de celle d'ounous sont yeniisle Chris-

lianisme d^voiU, la Thiologie portative, et d'autres Merits de

ce genre. G'est une troisi^me manifere dont la source est ou

v^ritablement ancienne, ou bien enti^rement neuve et encore

inconnue. Cela n'a pas le piquant des ouvrages de la fabrique

de Ferney; mais cela est fait avec une simplicite et un bon

sens peu communs. « Vous m'assurez, dit I'auteur, que par vos

messes et par vos pritos vous tirez des ames du purgatoire. Je

ne vous en demandepas tant
; je vous prie de me tirer, par vos

messes, un homme seulement de la Bastille. » Tout est ecritavec

cette simplicite. L'ouvrage est partag6 en dix-huit Veritas. A la

fin de chacune il y a un resume en forme de syllogisme. Je

crois que I'auteur peut hardiment d^fier et le P. Malebranche,

et tous les logiciens de I'Europe, de lui r^pondre en syllogismes

aussi clairs, aussi precis, aussi nets que les siens. Serait-ce done

un avantage reserve a la verite d' avoir toujours un fatras de

raisonnements k perte de vue k opposer aux objections les plus

pressantes par leur simplicite meme ? L'auteur emploie les pre-

miers chapitres ou les premieres v^rites de son livre a etablir

le droit, 1'aptitude et le devoir indispensable de chaque homme
d'examiner sa religion ; il demontre ensuite la competence de

la raison humaine a juger ce proces, et il pretend qu'on est

oblige d'abandonner sa religion quand on la trouve fausse et

mauvaise. Apr^s cela il entreprend de prouver qu'aucun livre

ne peut etre I'ouvrage de Dieu, qu'aucune religion factice ne

peut etablir ses faits avec certitude, pas m^me avec vraisem-

1. Le Chef-d'ceuvre d'un inconnu.

2. Le [Militaire philosophe, ou DifficuUSs sur la religion proposees au
P. Malebranche, Loadres (Amsterdam, Rey), 1768, in-8». Ouvrage refait en tr6s-

grande partie par Naigeon sur un manuscrit intitule Difficultes sur la religion

proposees au P. Malebranche. Le dernier chapitre est du baron d'Holbach. (B.)
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blance, et qu'il faudrait k chaque religion une suite continuelle

et actuelle de miracles incontestables et toujours subsistants. La

dix-septi6me verite est que personne n'est oblige d'embrasser

quelque religion que ce soit; et la derni^re, que toute religion

factice est contraire k la morale, ou lui est totalement inutile.

Ce dernier chapitre est faible, et je ne serais pas fort 6tonne si

Ton me disait qu'il a et6 ajoute apr^s coup, et qu'il est d'une

autre main. C'6tait cependant cette dix-huitieme verite qu'il

fallait etablir avec le plus de soin, et pousserjusqu'^ I'evidence.

En general, il n'y a dans tout ce livre ni force, ni chaleur, ni

eloquence, mais simplement du bon sens ; il est vrai que ce bon

sens est bien embarrassant pour ceux qui voudraient jouer le

role du P. Malebranche, et resoudre les doutes du Militaire phi-

losophe. Ce livre est reste aussi rare que la brochure du Diner,

Le prix courant du peu d'exemplaires de I'un et de 1' autre qui

ont echappe a la vigilance de la police a 6te un louis et trente-

six francs.

— Une autre feuille qui n'a que trente-quatre pages d'im-

pression, et qui est restee d'une excessive rarete, est intituleele

CaUchumtne^ , C'est un des morceaux les plus forts qui aient

6te faits centre la religion cbretienne. Le CaUchum^ne ne nous

dit pas d'ou il vient ; mais il nous apprend qu'ayant fait nau-

frage, il s'est sauve sur une terre inconnue, oil il a et6 recueilli

par un peuple fort doux et fort humain. Apres lui avoir donne

tons les secours imaginables, on lui demande de quelle religion

11 est. II demande i son tour s'il y en a plusieurs. Tl avait cru

jusqu'a present qu'il n'y en avait qu'une universelle, et il ap-

prend, non sans beaucoup d'6tonnement, qu'il y en a au moins

quatre ou cinq grandes qui se partagent la terre, sans compter

les petites. On lui dit ensuite qu'il est avec des Chretiens, et

pour lui faire entendre ce que c'est qu'un chretien, on lui fait

I'histoire de la vie et de la doctrine de J6sus-Christ, ou du

moins de celle que ses disciples ont enseignee apr^s lui. Tout

ce precis historique est par demandes et par reponses, qui se

font d'une mani^re trfes-serree et avec une extreme concision.

C'est le Catichum^ne qui questionne. A chaque r6ponse il est

confondu d'^tonnement. La question qu'il forme ensuite n'est

1. Par Borde.
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qu'une consequence naturelle de la reponse qu'on lui a faite;

malgre cela, il ne rencontre jamais juste. Aussiil marche de sur-

prise en surprise. Quand on lui a explique la trinity et les prin-

cipaux dogmes, on le mfene dans une eglise pour lui montrer

comment on fabrique Dieu. On lui explique tons les proc6d6s de

la messe, et Ton finit par le baptiser avant qu'il ait su de quoi

il est question. II n'y a proprement rien de nouveau dans cet

toit ; mais tout ce qui a ^16 dit sur cette matiere k Ferney et

ailleurs est employe ici d'une mani^re neuve, et rapproche

d'une mani^re originale et plaisante. Ghaque question ne tient

gu^re plus d'une ligne ou deux. Ghaque reponse n'en tient pa§

davantage; et les questions et les reponses se succfedent avec

cette rapidity depuis le commencement jusqu'^ lafm. II y a dans

cette brochure de quoi exercer le tact de ceux qui se piquentde

se connaitre en mani^re et en style. Vient-elle de Ferney, n'en

vient-elle pas? Gela n'est pas aise k decider en dernier ressort.

II y a des choses d'une grande gaiete, il y a quelques mau-

vaises plaisanteries ; il y en a d'un trfes-bon ton, il y en a de

mauvais ton. Vers les deux tiers de la brochure il y a quelques

longueurs. II y a des phrases et des traits que je croirais de

M. de Voltaire comme si je les lui avals vu ecrire; il y en a

d'autres, mais en petit nombre, qui me paraissent tout a fait

hors de sa mani^re. En un mot, la brochure est-elle de M. de

Voltaire, n'en est-elle pas? Si Ton me disait oui, je n'en serais

pas fort 6tonne; si Ton me disait non, je demanderais qui pour-

rait r avoir faite.

— Gette lassitude generale du christianisme qui se mani-

festo de toutes parts, et particuliferement dans les £tats catho-

liques, cette inquietude qui travaille sourdement les esprits et

les porte k attaquer les abus religieux et politiques, est un phe-

nom^ne caracteristique de notre si^cle, comme I'esprit de re-

forme r^tait du seizi^me, et presage une revolution imminente

et inevitable. On pent bien dire que la France est le foyer de

cette revolution, qui aura, sur les pr6cedentes dumoins, I'avan-

tage de s'effectuer sans qu'il en coute du sang^; mais dans les

pays eloign6s du foyer, le feu n'en couve pas moins et se mani-

1. Grimm n'en pouvait pre voir les malheurs, parce qu'il ne prdvoyait pas les

obstacles que I'aveuglement et les pr6jug6s chercheraient h opposer k cette rdvolu-

tiou inevitable et salutaire. (T.)

I
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feste depuis quelques ann^es avec beaucoup de vivacite. II vient

de paraitre en Italie un ouvrage intitule Di una Biforma d'Italia

ossia dei Mezzi di riformare i piii cattivi costume, le piii per-

niciose leggi e?'/^«/m ( Villafranca, 1767), c'est-^-dire: Vune

Riforme de VItalie, ou Men des Moyens de reformer lesplus mau-

vais usages et les plus pernicieuses lois de VItalie. L'auteur de

ce livre parle avec beaucoup de respect de la religion, il n'en

veut retrancher que les abus ; mais je crains que la religion ne

se trouve reformee a la suite de tous les abus dont il demande

la reforme.

— Au milieu de la sev6rit6 avec laquelle la police cherche k

emp^cher le debit de tous ces livres dont le nombre grossit de

jour en jour, on a vu vendre ici publiquement une brochure

intitulee Discussion interessante sur la prHention du clerge

d'Hre le premier ordre d'un £tat. Brochure in-12 de cent

soixante-quatre pages. Get ecrit est de M. le marquis de Puyse-

gur, cordon rouge et lieutenant-general des armees du roi. On

s'apergoit ais6ment k un style lourd et pesamment entortille

que I'auteur n'est pas du metier et qiiil n'y est pas accoutume.

La brochure est formee d'une correspondance entre M*** et

M. I'abbe de ***, qui s'est aussi adjoint un prieur de b^nedic-

tins pour defendre la cause du clerge. M ***, qui I'attaque, ne

trouve aucune raison valable pour que le clerge forme un ordre

dans rfitat, encore moins le premier ordre. Gela est fort aise a

d^montrer; il ne faut que du bon sens pour cela. Les deux

pr^tres defendent leur cause comme ils peuvent, et fmissent par

des menaces suivant la r^gle, et M*** c^de le champ de bataille

sans replique, bien sur d' avoir gagne sa cause dans I'esprit de

tous ceux qui sont sur ce point sans prevention et sans int^ret.

II est vrai que I'editeur de cette correspondance, qui joue un

troisieme role, a ajoute, principalement k la derni^re lettre,

beaucoup de notes qui ne sont point ce qu'il y a de moins

hardi dans cette brochure. Elle a etonne par sa franchise et sa

hardiesse, et ce qui a encore plus surpris c'est que I'auteur I'a

avouee, qu'il en a fait les honneurs k Paris et k Versailles, que

le d^bit en est public et tol^r^, tandis que des brochures qui

touchent le moins du monde aux pretentions du clerge sont

defendues avec une extreme sev^rite. II est vrai que I'embarras

et la pesanteur du style [n'ont pas permis au public d'abuser
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de la permission qu'on lui a accordee de s'empoisonner avec

les principes de M***. M. le marquis de Puys6gur est aussi un

peu entiche des principes de MM. les economistes ruraux, qui

sont faits pour r^ussir, m^me par leur creux, aupr^s d'un cer-

tain ordre de gens k qui on pourrait disputer ce que M. de

Puysegur dispute au clerge, s'ils en avaient par hasard la pre-

tention. Au reste, c'est une belle chose que la justice. Si un de

nos philosophes s'etait avise d'^crire une ligne de cette

discussion int^ressante, elle aurait eu sans doute plus de vogue ;

mais bien loin d'etre tol6rt^e, je suis persuade que I'auteur

aurait jou6 gros jeu et risqu6 une persecution violente de la

part du clerg6, dont Dieu veuille preserver M. de Puysegur et

tout honn^te penseur

!

— M. Dumas, qui se dit professeur d'eloquence a Toulouse,

vient de traduire du grec deux morceaux de Xenophon, pr6-

cieux comme tout ce qui est sorti de la plume de ce grand

homme. Ces deux morceaux ont encore I'avantage de traiter

des objets qui occupent aujourd'hui le plus 1'attention du

public : I'economie politique et la science de la finance, lis sont

connus sous le nom de VEconomique et du Projet de finance

de Xenophon. Le traducteur y a ajoute quelques notes. 11 veut

que ce volume serve de commencement k la collection des

auteurs anciens qui ont traite de I'administration publique ou

domestique. Independamment du plaisir qu'il y a a lire sur ces

objets interessants les id^es des grands hommes de I'antiquite,

id^es relatives k un ordre de choses tout different, on a encore

I'avantage de trouver dans ces ecrits une instruction, un juge-

ment, une solidity qu'on chercherait en vain dans nos auteurs

modernes. C'est que, genie a part, il est impossible qu'il n'y

ait une grande difference entre Xenophon, qui avait vieilli dans

les affaires de I'Etat, et qui avait commande cette retraite des

Dix-Mille, le chef-d'oeuvre du courage et de la prudence mili-

taires, et le docteur Quesnay, qui n'a vieilli que dans I'emploi de

saigner et de purger.

— J'ai aussi le malheur de trouver plus d'instruction dans

Xenophon que dans le citoyen qui vient d'adresser des Lettres a

un magistral sur les vingtiemes et les aiitres impots. Volume

in-12 de deux cent trente-quatre pages. II est impossible de ne

pas regarder la plupart de ces citoyens comme des bavards oisifs
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qui seraient plus utiles en cultivant un seul arpent de terre

qu'en ecrivant cent volumes. Gelui-ci tient pour Timpot unique

assis sur les terres.

— M. Lacombe n'est pas le seul homme de lettres que nous

ayons dans I'ordre des libraires ; M. Panckoucke s'en m61e

aussi, et m6me plus serieusement que son confrere. II vient

de publier une Traduction litre de Lucr^ce en deux volumes, k

la t6te desquels on lit un discours preliminaire de soixante-dix

pages. Si Lucr^ce pouvait revenir et entendre le frangais, je

crois qu'il trouverait en effet que M. Panckoucke a pris de

grandes libertes dans la traduction qu'il a faite de son poeme

;

il trouverait aussi que son maitre l^picure 6tait bien plus grand

philosophe que notre cardinal de Polignac, si aimable et si a la

mode de son temps ; et quelque modestie qu'il eut, il ne tro-

querait pas un vers de son poeme centre ce pauvre Anti-

Lucrtce si prone etcependant si parfaitement oubli6 aujourd'hui.

L'invocation a V^nus fera le charme et les delices des gens

delicats et sensibles, aussi longtemps qu'il y aura une etincelle

de gout sur la terre, et c'est pr6cisement aussi pourquoi aucun

morceau de YAnti-Lucrtce ne jouira de cette gloire, malgre les

eloges qui lui ont 6te prodigues.

— M. Furgault, professeur de belles-lettres au college

Mazarin, vient de publier un Nouveau Recueil hislorique d'anti^

quiUs grecques et romaines en forme de dictionnaire . Volume
in-8° de sept cents pages. Compilation formee d'apr^s d'autres

compilations. II se pent que ces sortes de recueils soient com-
modes pour les gens du monde qui veulent tout savoir sans

avoir rien appris, mais ils sont plus surement encore le tombeau

de la veritable science.

BATTUE GENERALE DE ROMANS

FAISEURS DE ROMANS ET ADTRES VERMINES.

Les mois de novembre et decembre sont la saison de Tannee
od cette vermine se multiplie avec le plus de force et de vitesse.

C'est le contraire des autres insectes, qui meurent a I'entree de

I'hiver. Ici, sivousnemettez pas le feu sans mis6ricorde, vous

courez risque d'en 6tre importune pendant tout I'hiver.
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Histoire de Sophie de Francourt, Deux volumes avec ima-

ges*. On dit quelle est de M. le marquis de La Salle, qui a fait

une tragedie d'Eudoxe, inconnue au theatre % et les Pccheurs,

opera-comique k qui la musique de Gossec a procure un petit

succ^s. Si M. de La Salle est homme de condition, je le plains

d'etre assez pauvre pour ne vivre que de pauvret^s.

Histoire de Madame d'Erneville, icrite par elle-meme^.

Deux parties.

Les Bhordres de ramoiir, ou les Etourderies du chevalier

des Bridres. Memoires secrets contenant des anecdotes historic

ques siir les glorieuses campagnes de LouisXIV et de LouisXV.
Par I'auleur des Memoires de Cecile. Deux volumes. Personne

au monde ne connait les Memoires de C^cile^, encore moins leur

auteur.

La Famille vertueuse. Lettres traduites de Vanglais (cela

n'est pas vrai, pour le dire en passant) par M. de La Bretonne,

qui se pique aussi d'une nouvelle orthographe. Quatre parties a

vous faire mourir d'ennui\

Lettres de milord Rodex, pour servir d Thistoire des mceurs

du dix-huitihne si^cle. Deux parties.

Histoire dAmande^ icrite par une jeune femme. En forme

de lettres et en deux parties. Et cette histoire, ecrite par une

jeune femme, est cependant Ecrite par un jeune homme qui I'a

dediee a sa ch^re bonne soeur. Vous y trouverez des nouvelles de

M. Horatio et de M. Castillo, de M'»« Williams et de M'^* Isabelle.

Memoires dun homme de Men, par M"* de Puisieux. Trois

parties. M'"" de Puisieux est la femme d'un avocat, celebre

depuis vingt ans parce qu'elle avait tourn6 la tete d'un illus-

tre philosophe. Mais elle n'6tait pas digne de I'attachement de

M. Diderot, etil y a plus de quinze ans que sa reputation a fmi

avecsa liaison. Son premier ouvrage, intitule /^5 Caractlres, est

le meilleur; c' est qu'elle voyait alors le philosophe. Depuis sa

rupture, elle n'a fait que des pauvretes.

Adrienne, ou les Aventures de la marquise de N, iV., tra-

\ . Quatre figures par Gravelot.

2. Voir tome VI, p. 483. >

3. Par De Maucomble.

4. Do La Place.

5. C'est le premier roman de ce fccond excentrique.

viii. 2
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duites de I'itcdien par M. de La Grange^, Deux volumes. Ge

M. de La Grange est plus connu k Paris sous son veritable nom de

Papillon de Fontpertuis. II a ete ci-devant intendant des menus-

plaisirs du roi, et en cette qualite longtemps arbitre des spec-

tacles de Paris. A cette charge il a reuni ensuite une place de

fermier general. Ainsi il ne pouvait eviter de faire une fortune

immense. Mais M. de Fontpertuis est de ces hommes qui savent

derouter I'etoile la plus decidee, et que Dieu le P^re, avec toute

sa toute-puissance, soutenue de toute la raison du Verbe et de

son Fils, et de toute la penetration du Saint-Esprit, ne pourrait

reussir a enrichir. Apr^s avoir fait cent mauvaises affaires, il a

fmi par une banqueroute frauduleuse qui lui a fait perdre ses

places. 11 fut d'abord oblig6 de se retirer en Hollande ; mais

depuis quelques annees il est revenu a Paris ; et il a assez de

courage pour se montrer affuble d'une mauvaise redingotedans

les rues de Paris, ou il avait coutume auparavant d'eclabousser

les passants dans un leste et brillant equipage. Depuis I'hiver

dernier, il s'est mis a composer des romans et a cherche dans

ce travail une ressource pour vivre. Je le plains s'il ne trouve

pas plus de lecteurs en province et dans les lies que dans cette

capitale.

Azo'ila, histoire qui riest point morale. Volume de pr6s de

trois cents pages. Azoila est une jeune P^ruvienne, et si vous

laissez faire son auteur, il vous prom^nera au P6rou, dans les

deserts, parmi des moines, des cures, des eveques paillards et

debauches ; mais il est bien cruel de perdre son temps en si

mauvaise compagnie.

VosLoisirs, par M. Gharpentier, auteur des NouveauxCantes
moraux. Trois parties renfermant chacune deux contes. Si vous

les lisez ce sera votre faute, car M. Gharpentier vous a prouv6

par ses premiers essais de quoi il etait capable.

Ce M. Gharpentier a encore voulu disposer de votre loisir

par un autre livre intitule la Licence en elle-meme^ dans les

nations, dans les personnes et dans les dignitds, prouv^e par les

fails. Volume in-12, d'environ trois cents pages. Je ne dis pas

qu'on ne puisse 6crire des choses fines, philosophiques et vraies

\, Le livre de I'abb^ Chiari, dont celui-ci est la traduction, a paru k Venise

en 1762 sous le titrc de la Cantatrice per digrazia.
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sur la decence, mais je dis que M. Charpentier est un pauvre

diable avec qui il ne faut pas perdre son temps, parce qu'il ne

trouvera jamais une ligne du livre que je demande.

VAventurier hollandais^ ou la Vieet les Aventures divertis-

santes et extraordinaires d'un Hollandais \ Avec figures. Deux

volumes petit in-12. G'est un roman ecritpour I'amusementde

la canaille.

UEsprit et la chose^ est un mauvais roman ou Ton fait

pour la cent millieme fois la satire des moeurs et des abus de

Paris.

Chrisal, ou les Aventures d'line guMe. Histoire traduite de

Vanglais. Volume in-12 de plus de deux cent cinquante pages.

Chrisal est le g6nie de Tor, qui voyage sous la forme d'une gui-

nee de poche en poche, et decrit les moeurs et les aventures de

differentes personnes par les mains desquelles il passe. Gela est

insipide, terne et triste.

Quand on pense que dans tout ce fatras il n'y a rien qui

donne la moindre esperance pour la recolte prochaine, rien qui

annonce le moindre talent, rien qui presage le plus petit succ^s,

on ne se sent pas infmiment gonfl6 de gloire.

15 Janvier 1768.

Le theatre de la Gomedie-Fran^aise a commence I'annee

par la representation d'une tragedie nouvelle en vers et en

cinq actes, intitulee AmUise, Gette infortunee a fait, le 9 de

ce mois, une chute des plus rudes et des plus eclatantes,

Nos poetes semblent vouloir porter I'art de tomber a sa derni^re

perfection, et c'est k qui mieux mieux. L'auteur d'Am^lisej

M. Ducis (c'est ainsi qu'on me I'a nomme), n'est pas auteur de

profession. II n'est pas non plus de la premiere jeunesse : il a,

a ce qu'on assure, pr^s de quarante ans. II a femme et enfants,

et c'est une affaire de conscience de faire le poete dans sa posi-

tion : car enfm, pour peu que M™^ Ducis ait de I'attachement

pour son epoux, elle doit avoir tr^s-mal soup6 et tr^s-mal

dormi le jour de la tragedie, d'autant qu'elle s'etait avisee d'as-

1. La premiere Mition de ce roman, traduit de Nicolas Heinsius, est de 1729.

2. Attribue it. Marchand ou h Desboulmiers.
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sister k son enterrement en grande loge a la vue de tout le

public. Tin honn^te homme n'expose pas sa femme a de si

dures epreuves, et quand il ne meurt pas de faim, il ne fait

que des tragedies qui puissent reussir. Heureusement nous

n'avons point de jeune poete tragique en succfes, sans quoi il

pourrait prendre fantaisie a M"^« Ducis de se dedommager par

les succ^s d'un amant des chutes du mari, et que deviendraient

le repos et la gloire de M. Ducis, dans cet enchainement de

d^sastres?

On dit que ce poete malheureux a suivi, en qualite de secre-

taire, M. le comte de Montazet dans toutes les campagnes que

cet oflicier general a faites pendant la derniere guerre dans les

armees d'Autriche en Boh^me, en Saxe et en Silesie; aussi

n'a-t-il pas manque de mettre le lieu de la sc^ne dans un

camp. Sa piece est tout entiere de sa composition; sujet, fable,

intrigue, incidents, caract^res, catastrophes, tout est sorti de sa

pharmacie. II nous a servi cette medecine en cinq pilules bien

dures k avaler; j'esp^re que vous me saurez gr6 d' avoir reduit

ces cinq pilules en un seul bol, que je tacherai d'amincir le plus

qu'il me sera possible.

La veuve Amelise, connue dans la paroisse des Gomediens

ordinaires du roi sous le nom de Dumesnil, avait epouse en

legitime noeud feu Phraate, roi des Parthes, et en avait eu un

fils nomme Arsac^s. Orobase, fr^re de Phraate, 6tait un de ces

esprits entreprenants et tracassiers qui porteraient le trouble

dans les menages les mieux unis. Gelui-ci avait seulement

forme le petit projet de se faire roi a la place de son fr^re.

Pour I'effectuer, il fallait trouver le moyen de se d^faire du

fr^re, de la belle-soeur et du petit-neveu; il fallait aussi cher-

cher k se faire un parti puissant dans 1'empire et k gagner la

confiance du peuple. G'est par ou Orobase a commence. Un

dehors compose et des moeurs austeres lui donnent bien tot la

reputation de patriote et d'homme vertueux. Quand il croit

avoir assez cimente son edifice, il commence a travailler k

r^croulement de celui de son fr^re.

D'abord il s^me des bruits injurieux a la vertu et a la repu-

tation d'Amelise. II fait repandre que le jeune prince Arsac^s

n'est pas fils de son pere, mais qu'Am6lise I'a eu d'un ministre

du roi, son epoux, avec lequel elle entretenait, suiyant les emis-
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saires d'Orobase, un commerce scandaleux et trfes-prejudiciable

a I'honneur de Phraate. Quand il s'aper^.oit que ces bruits

commencent k s'accrediter, il engage son fr^re dans une guerre

contre les Armeniens, et le fait subitement partirpour I'armee.

II s'y rend de son c6te.

Phraate, convaincu de la vertu d'Am^lise, et fache de

I'avoir quitt^e sans I'avoir tranquillisee sur ees mauvais bruits,

lui ordonne de se rendre au camp avec son fils. II se proposait

de reconnaitre le jeune Arsacfes pour son fiis legitime, et de

le faire proclamer son successeur k la t^te de I'arm^e. Ce

n'etait pas la le compte d'Orobase; mais Orobase salt prendre

une resolution. II engage une escarmouche avec I'ennemi ; il

fait en sorte que le roi s'y trouve en personne, et dans la

m^lee il prend son moment pour assassiner son cher fr^re. Ce

qu'il y a de singulier, c'est que ce roi avait vraisemblablement

ses gardes autour de lui, qu'il etait fort aime, et qu'il est la vic-

time d'un fratricide sans que personne s'en apercoive.

Ainsi, lorsque Amelise arrive au camp avec son fils, pour

embrasser son epoux, elle le trouve enterre. Elle en prend le

deuil, et c'est ici que la pi^ce commence. La veuve Amelise est

dans la plus profonde douleur. Elle connait son ennemi, ses

artifices et sa scel^ratesse ; elle craint tout pour elle et son fils.

Le seul appui qui lui reste, c'est Gelanoi*, chef d'un corps auxi-

liaire de Grecs qui fait partie de I'armee des Parthes.

Ce Gelanor est en effet un jeune heros qui a autant de

vertus et d'elevation qu'Orobase a de vices execrables. Malgre

la grande douleur que celui-ci fait semblant de ressentir de la

mort de son frere, Gelanor I'a penetre, et entrevu I'horrible

complot qui a coute la vie a Phraate, et sous lequel Amelise et

son fils sont pr^ts de succomber. S'il n'apu prevenir le premier

crime, il se promet bien de le venger et d'empecher le criminel

d'en recueillir le fruit, en immolant encore deux autres victimes

k sa soif de regner. Gelanor a ete I'ami intime de Phraate;

mais il ne faut vous rien cacher ; un interet plus pressant

et plus tendre le porte a venger la mort de son ami, et a

defendre les jours de sa veuve et de son fils au p6ril des siens.

C'est que G6lanor est amoureux d'Am^lise. Vous avez beau me
representer qu'il n'est pas naturel que Gelanor-Mol6 ,

jeune

homme plein d'agr^ments, soit 6pris des charmes d'Amelise-
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Dumesnil, qui n'a jamais ete charmante, et qui vers la fin de

son automne Test moins que jamais; vous avez beau me dire

que cet amour couvrira de ridicule ce pauvre Gelanor, et le

rendra la fable de I'armee et du parterre : je lui ai fait toutes

ces observations, mais M. Ducis lui a persuade qu'il n'y avait

rien de si b3au que d'aimer la vieille veuve de son ami; et

Gelanor est amoureux comme un roman.

Get amour est bien fatal a la veuve, car il ne lui est pas

sitot] declare que son excessive delicatesse lui fait rejeter la

protection de Gelanor, qu'elle etait venue implorer. J'ai encore

fait mes remontrances a la veuve, k ce sujet. Je lui ai repre-

sents que, dans la position ou elle se trouvait, sa delicatesse etait

tr^s-deplacee ;
qu'elle n'avait d'autre appui, d'autre defenseur

contre la mSchancete d'Orobase, que ce Gelanor; que cet amant

respectueux et tendre n'exigeait aucun retour pour prix de ses

secours; que si, pour une simple declaration d'amour, elle

aimait mieux s'en passer et perir, elle n'avait pas du moins le

droit d'en priver son fils
; que la metaphysique delicate et raf-

finee dont elle se servait avec Gelanor pouvait etre a sa place

dans un boudoir de veuve a Paris, et faire refuser un ecran

que I'ami du defunt aurait apportS pour Strennes, aprfes avoir

risque sa declaration, mais qu'une mere de famille ne refusal

t

point I'epSe d'un galant homme dont elle a un si urgent besoin,

parce que ce galant homme a ressenti le pouvoir de ses beaux

yeux. j'ai fait toutes ces representations, et j'en ai et6 pour ma
rhetorique : les personnages de M. Ducis sont d'une obstination

diabolique.

Pendant qu'Amelise s'amuse de ces mi^vreries, Orobase ne

perd pas son temps. II se lie avec le grand-pretre, dont le

pouvoir sur I'esprit du peuple est sans bornes, et tandis qu'il

t^moigne a sa belle-soeur les plus grands regrets des nuages

qu'on a repandus sur la naissance de son fils, il forme avec le

grand-pr^tre le complot de sacrifier la mfere et le fils aux dieux,

qui auront la complaisance de demander ces victimes par la

bouche de leur ministre. En attendant ce funeste arr^t, Amelise

et Arsac^s sont confines dans le temple pour ^tre sous la pro-

tection immediate des dieux.

Ces dieux les auraient mal defendus contre les entreprise

d'Orobase ; mais heureusement leur grand-pr^tre est un de



JANVIER 1768. 23

ces honn^tes gens qui savent 6tre fripons avec les fripons, et

couvrir dans I'occasion une sainte perfidie sous le masque de

I'amiti^.

Orobase assemble I'armee pour entendre Toracle des dieux.

Amelise se croit perdue. Elle harangue I'armee. Elle lui presente

son fils. Elle crie aux guerriers :

Formez autour du rol de vivantes murailles.

Elle n'epargne pas les invectives contre I'usurpateur; elle lui

souhaite que la couronne

Devienne un fer brulant qui s'attache k sa t6te.

Orobase repond par d'autres imprecations. L'armee est indecise.

Le grand-pr^tre fait cesser cette terrible bagarre en r6velant

tous les crimes d'Orobase. Gette revolution, aussi soudaine qu'i-

nattendue, ne fait pas perdre courage a ce sc61erat hardi. II

veut encore commander I'armee ; mais Gelanor arrive a propos

a la tete des Grecs. Orobase est abandonne par ses troupes, et

oblige de se punir lui-meme en s'enfoncant un poignard dans le

ventre.

Vous direz qu'on ne pent voir un plan plus absurde, plus

extravagant, plus oppose au sens commun que le plan d'Am^-

Use, et qu'il n'est pas 6tonnant que cette piece ait 6t6 sifflee.

Ge n'est pourtant pas la platitude et I'absurdite du plan qui

I'ont fait tomber, et nous avons vu des tragedies en plein succ^s,

quoique leur plan fut pour le moins aussi ridicule que celui de

M. Ducis. Quand je ne me rappellerais que la tragedie de Zel-

mire, par M. de Belloy, je prouverais, je crois, aisement, que
M. Ducis n'a aucun avantage du cote de I'absurdite sur son

heureux rival. Mais si le public de Paris est d'une facility beau-

coup trop grande sur ce qui dans les ouvrages d'esprit est du
ressort de I'invention et du jugement, il est, en revanche,

d'une severite intraitable sur tout ce qui tient a la diction et au
style, et la platitude a cet 6gard est une maladie dont les

auteurs ne reinvent jamais. Le fer brulant et les vivantes

murailles ont fait plus de tort k M. Ducis que toutes les extra-

vagances qu'il aurait pu ajouter, dans la conduite de sa pi^ce,

aux extravagances qui y sont deja.
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II n'y a presque point de sc^ne dans cette trag^die infor-

tunee qui ne rappelle une situation k peu pr^s semblable de

Mirope^ dUIphigdnie, d'Aiidromaque, d'Athalie. G'est une des

maladresses les plus insignes de ce pauvre poete. Partout il a

I'air de vous dire : Voyez comme je suis loin des mod^es que

j'ai voulu piller!

J'avais a cote de moi un homme qui 6tait au fait de I'his-

toire de M. Ducis, et qui nous la contait. II nous apprit entre

autres que M. Ducis avait un logement a la Menagerie. « Parlez

done francais, lui dit son voisin, et dites une loge. » Bonsoir a

M. Ducis danssa loge!

— Nous avons eu depuis peu deux debuts sur le theatre de

la Comedie-Fran^aise. M. Neuville, acteur de province, a debute

dans les grands roles tragiques. 11 a fort deplu au parterre et a

moi aussi. Je n'ai rien dit, mais le parterre a hue. Ceux qui

ont vu jouer cet acteur en province pretendent qu'il a du

talent, et que c*est la mauvaise reception du public de Paris

qui lui a fait perdre la tete. lis conviennent qu'il est d'une

vanite insupportable; elle est rarement accompagnee du talent.

Ce que je sais, en attendant que je sache a quoi m'en tenir sur

le talent de M. Neuville, c'est qu'il a la tete enfoncee entre

les epaules, ce qui lui donne sur le theatre I'air d'un bossu

insolent.

L' autre debutant est M. Chevalier. II a jou6 les roles de

M0I6 dans le haut comique, et il a ete fort accueilli par le par-

terre. On lui trouve cependant peu d'intelligence, sans compter

que son petit nez retrousse lui donne I'air d'un petit polisson.

Malgr6 cela, je le recois a I'essai, si Ton me consulte. 11 a au

theatre I'air excessivement jeune et enfant, et dans beaucoup de

roles cela fait un avantage tr^s-r6el et les trois quarts du

succfes. Quelque vivacite, quelque gentillesse que Mole mette

dans ces sortes de roles, il n'a pas 1 air d'un jeune homme de

dix-sept ans, et toute I'illusion du theatre ne peut fasciner les

yeux assez pour qu'ils ne soient pas continuellement blesses de

ce manque de vraisemblance. D'ailleurs, I'extreme jeunesse de

Chevalier laisse des esperances qu'il pourra se former, et que

son entendement pourra lui venir.

— Le 4 de ce mois, on a donne sur le theatre de la Comedie-

Italienne la premiere representation de I'lle sonnantey op6ra-



JA;NVIER 1768. 25

comique en trois actes, par M. Colle, lecteur de M. le due

d'Orleans, et la musique par M. Monsigny, k qui ce prince

vient d'accorder une place de mattre d'hdtel. Ulle sonnante

avait ete faite pour le theatre de M'. le due d'Orleans k Villers-

Cotlerets, ou elle fut representee pendant le voyage de I'^te

dernier. Quelle que soit 1 indulgence des spectateurs a qui un

prince fait partager ses amusements avec autant de politesse

que de desir de plaire, Vile sonnante tomba k Villers-Gotterets,

comme on dit, tout a plat, et Ton n'osa jamais risquer de la

jouer une seconde fois. Get arret n'a pas 6pouvante M. Colle,

ou du moins il a voulu le faire ratifier par le public de Paris,

qui a rendu le h de ce mois un arret confirmatif de la sentence

de Villers-Cotterets, sans mettre cependant le poete et le

musicien hors de cour et de proees : c'est-a-dire que cette He
sonnante aura pourtant quelques faibles representations.

On trouve une He sonnante dans Rabelais. Gelle de M. Coll6

est peuplee par des gens qui parlent en chantant, ou du moins

en rimant. Aussi ses personnages s'appellent M, Vivace, ou a la

francaise, VivatM, M. Piano, M. Presto, M'"'' Melophanie, qui

s'appelait a Villers-Cotterets Carophonie. Voila des noms de

bon gout! M. Colle, qui enrage depuis longtemps que I'opera-

comique en musique ait ecrase ici I'opera-comique en couplets,

a voulu faire la satire de I'opera-comique en musique ; mais

cette satire est la plus triste et la plus detestable de toutes les

bouffonneries. Cela etait digne d'etre represente sur le theatre

de Nicolet, entre le Procds du Chat, ou le Savetier arhitre, et les

Ecosseuses de la Halle, ambigu poissard, deux chefs-d'oeuvre de

I'immortel M. Taconet, auteur et acteur de ce theatre, dont

M. de La Place, dans le Mercure de France, vient de faire un

eloge si pompeux et si extraordinaire que ses abonnes ne peu-

vent se dispenser de regarder le theatre de Nicolet comme le

theatre de la nation, M'"^ INicolet comme une aetrice qui fait

parfaitement oublier M"*' Clairon, et M. Taconet comme un des

plus grands hommes qui aient illustre la France. Si M. de

La Place garde encore quelque temps le Mercure, il pourra

bien le faire tomber sans ressource, k force d'illustres betises.

Mais revenons a VHe sonnante. Tenez, monsieur Colle, la satire

est naturellement chagrine, et n'est pas gaie, et une bouffon-

nerie qui n'est pas gaie est detestable. Les fous sont tristes au
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theatre ; c'est le poete qui fait un op6ra bouffon qui doit ^tre

fou, et non pas ses personnages. Voulez-vous savoirce que c'est

qu'unefolie? Chantez-moi les couplets que voici

;

Notre cure, maitre Garnier,

Dit h la femme du meunier:

£loignez-vous du presbyt^re.

Lairela, lairelanlaire.

Lairela,

Lairelanla.

Car si je vous y vols rentrer,

Je pourrais vous administrer

Le sacrement de Tadultere.

Lairela, lairelanlaire,

Lairela,

Lairelanla.

Vous me repondez que c'est vous qui avez fait ces couplets.

Je le sais. Eh bien, monsieur C0II6, voila ce qui s'appelle des

folies, et vosfolies de I'lle sonnante s'appellent, en fran^ais pur,

des betises : or 6tre bete et etre comique sont deux choses fort

differentes.

La musique de Vile sonnante a paru agr^able en beaucoup

d'endroits; mais elle n'a pu faire reussir la pi^ce. La musique

n'est pas faite pour faire parler des fous, encore moins des fous

plats qui ne sentent rien et n'expriment rien.

Pour revenir a M. Golle, il a repris le projet, qu'il paraissait

avoir abandonn^, de faire imprimer toutes ses pieces sous le

titre de ThMtre de societe. Pour former le premier volume

nous avions deja le Rossignol, la Veuve, la Partie de chasse de

Henri IV, les Adieux de la Parade, le Galant Escroc; pour le

completer, I'auteur vient de publier le Bouquet de Thalie, pro-

logue qui a 6te compose pour 6tre joue sur le theatre de

Bagnolet avant la Partie de chasse de Henri IV, et Tanzai,

tragi-comedie en vers et en un acte, precedee de la Lecture,

prologue en prose. Le Bouquet de Thalie a ete fait a I'honneur

et pour la f^te de M"® Marquise, qui jouait, il y a quelques

annees, les principaux roles de comedie sur le theatre parti-

culier de M. le due d'Orleans a Bagnolet. C'est encore une satire

de la trag^die, de la comedie larmoyante et de I'opera-comique
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nouveau, k qui M. C0II6 ne peut pai'donner d'avoir tu6 I'opera-

comique en vaudevilles. Ge prologue est peu de chose. Cepen-

dant la sc^ne 6pisodique du marquis ivre, qui surprend sa

femme avec son amant, qu'elle fait cacher pendant cette visite

dans son cabinet de toilette, est excellente : aussi souvent que

M. Colle a k faire parler des hommes corrompus, des femmes

perdues, il est un des grands peintres qu'il y ait; tirez-le de

la, et il ne vaut plus rien. G'est un fort honn^te homme, mais

ce n'est pas un ecrivain honn^te. Sa tragi-com6die de Tanzai

est le roman de Grebillon mis en action. Gela est encore hon-

n^tement indecent, et du reste bien peu de chose. En revanche,

le prologue de la Lecture
^
qui est k la t^te, est un petit chef-

d'oeuvre. G'est un auteur qui lit une pifece k un conciliabule de

juges k la mode. Ges juges sont un president, madame la

presidente, chez qui la lecture se fait a la campagne, un com-

mandeur, un chevalier^ un abb6, et M"'' Gaussin. Tous ces

roles sont excellents, excepte celui de I'auteur, qu'il etait aise

de rendre aussi comique que les autres, en lui donnant cette

alternative de confiance et d'inquietude, de tranquillity et

d'alarmes, qui sont les graces et les fleaux de cet etat : on dirait

que M. GoUe n'a pas ose peindre sa profession en ridicule. La

lecture de la pifece est achevee lorsque le prologue commence :

il y a de I'esprit k cela, car les lectures sont aussi insipides au

theatre que les repas. II n'est done plus question que de juger

la pi^ce. Le president la trouye trop licencieuse; c'est un sot

grave et pedant que ce president. Sa femme n'y trouve rien de

trop libre, et, apr^s avoir dit son avis, elle sort avec le che-

valier, et fait une absence des plus scandaleuses : personne

ne peut se meprendre sur ce qu'elle fait avec le chevalier

pendant qu'on disserte dans le salon sur la piece, et il n'y a

que M. le president qui ne soit pas inquiet de cette eclipse.

Le commandeur est b^gue. L'abbe est un de ces juges im-

portants, de ces conseillers profonds qui donnent des avis

en phrases coupees qui ne signifient rien. II demande pour

toute grace en s'en allant, aprfes n' avoir rien dit, de n'etre pas

cite. Ge role est excellent ; celui de M"" Gaussin est charmant.

II est fait d'apr^s nature ; c'est sa petite malice douce et naive ;

on croit entendre ce son de voix enchanteur qui lui faisait

autant de con(Juetes que ses yeux. Gependant M. G0II6 nous
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prend toiijours pour des b^tes ; il craint toujours que ses finesses

ne nous echappent, et il les gate en nous collant le nez dessus.

Ainsi M"" Gaussin ditplaisamment k la compagnie pour semoquer

de I'abbe : « Messieurs, vous savez que monsieur I'abbe est un

connaisseur; » et M. Golle, de peur que cette petite malice ne

nous echappe, y. ajoute betement en aparte : qui ne se connait ci

Hen. L'abbe dit tres-plaisamment a I'auteur : « Si j*avais votre

pi^ce entre les mains pendant un mois seulement, je vous la

culbuterais que vous ne la reconnaitriez pas. » M"' Gaussin dit

h cela avec son petit ton malin : « Je le crois bien; » et

M. CoUe lui fait ajouter platement : car il la d^figurerait. Ces

observations ne roulent que sur des mis^res, je le sais ; mais

elles montrent le gout d'un auteur. Heureusement il n'y aurait

ici qu'a effacer.

M. Colle a publie en m^me temps le second volume tout

entier de son ThMtre de sociiU.

— Les Pieces relatives a Belisaire, qui nous sont venues

deFerney I'annee derniere, successivement en plusieurscahiers,

et dont les cuistres Riballier et Coge ont fait tons les frais,

viennent de recevoir pour pendant une brochure intitulee

Pieces relatives d. Vexamen de Belisaire, publi^es par M. de

Legged C'est ainsi que les cuistres ont voulu se venger des

brochures des philosophes; et si, pour etre plaisant, il n'etait

question que de parodier un titre, ils auraient parfaitement

reussi. Mais comment des pedants plats et mal appris se sou-

tiendraient-ils contre I'Hercule de Ferney ? Leurs Pieces

relatives sont une reponse a I'apologie de M. Marmontel,

adressee au cuistre Riballier; une critique theologique du quin-

zifeme chapitre de Bdisaire, et une lettre de M. de Voltaire au

cuistre Coge, avec plusieurs r^ponses de ce cuistre, qui ne

demande pas mieux que de se chamailler avec le premier

homme de la nation, et qui serait meme un dangereux maraud
s'il avait autant de pouvoir que d'envie de nuire. Ce coquin fait

parler le roi, et rapporte ses propres entretiens avec M. I'ar-

chev^que de Paris et M. I'avocat general, d'une mani^re aussi

impudente que fausse ; mais il ne rapporte pas la derniere

piece de cette correspondance que je vais insurer ici. C'est une

1. 47C8, iii-12.
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lettre que M. de Voltaire a fait ecrire par son laquais, en ces

termes :

LA DEFENSE DE MON MAITRE.

« 15 d^cembrc 17G7.

« Mon maitre, outre plusieurs lettres anonymes, a regu

deux lettres ouLrageantes et calomnieuses, sign^es Cog^,

licencU en Uuologie, et professeur de rhHorique au colUge

Mazarin. Mon maitre, ag6 de soixante et quatorze ans, et

achevant ses jours dans la plus profonde retraite, ne savait pas,

il y a quelques mois, s'il y avait un tel homme au monde. II

pent etre licencie, et ses procedes sont assurement d'une

grande licence. II 6crit des injures a mon maitre; il dit que

mon maitre est I'auteur d'une HonneteU theologique. Mon maitre

sait quelles malhonnetetes theologiques on a faites k M. Mar-

montel, qui est son ami depuis vingt ans; mais il n'a jamais

fait d'Honjietete thdologique ^ il ne concoit pas meme comment

ces deux mots peuvent se trouver ensemble. Quiconque dit que

mon maitre a fait une pareille honnetet6 est un malhonn^te

homme, et en a menti. On est accoutume a de pareilles impos-

tures. Mon maitre n'a pas m^me lu cet ouvrage, et n'en a

jamais entendu parler. 11 a lu Belisaire, et il I'a admire avec

toute I'Europe. II a lu les plats libelles du sieur Goge contre

B^lisatrey et, ne sachant pas de qui lis etaient, il a ecrit a

M. Marmontel qu'ils ne pouvaient etre que d'un maraud. Si

Ton a imprime a Paris la lettre de mon maitre, si on y a mis

le nom de Goge, on a eu tort; mais le sieur Goge a eu cent fois

plus de tort d'oser insulter M. Marmontel, dont il n'est pas

digne de lire les ouvrages. Un regent de college qui fait des

libelles raerite d'etre enferme dans une maison qui ne s'ap-

pelle pas college ^

« Un regent de college qui, dans ce libelle, compromet

M. le president Henault et M. Capperonnier, qui revolt un

dementi public de ces deux messieurs, qui ose profaner le nom
du roi et le faire parler, qui pousse ainsi I'impudence et I'im-

1. Nous publions pour la premiere fois les trois paragraphes qui suivent ct qui

manquent dans toutes les editions de Voltaire,
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posture a son comble, merite d'etre men6, non pas dans une

maison publique, mais dans la place publique.

« G'est a ces indignes exc6s que I'esprit de parti, le pedan-

tisme et la jalousie conduisent. Si tous ces faiseurs de libelles

savaient combien ils sont meprisables et m^prises, ils se garde-

raient bien d'exercer un metier aussi infame.

« Yoila tout ce que mon maitre m'ordonne de repondre. »

« Sign^ : Valentix. »

FfiVRIER.

1" f6vrier 1768.

On a donne, le 25 du mois passe, sur le theatre de la

Gomedie-Francaise , une petite pi^ce en vers et en un acte,

intitulee les Fausses InfideliteSy qui a eu un tr^s-grand succes.

L'auteur, M. Barthe, est un jeune homme, fils d'un negociant

de Marseille, connu par des poesies fugitives et une petite

comedie intitulee VAmateur
^

qui a eu quelques representa-

tions et qui ne valait pas grand'chose. La comedie des Fausses

Infiddites est trfes-superieure a tout ce que M. Barthe a fait

jusqu'k present.

Gette pi^ce est, en general, ecrite avec facilite et d'un bon

ton; c'est une trfes-jolie petite piece francaise. EUe n'a pas

beaucoup de fond ni de verite ; mais ce n'est pas de quoi il

s'agit, et la critique aurait fort mauvaise grace de s'appesantir

sur un ouvrage de cette espfece avec beaucoup de s6verit6. II

plait, il amuse : il est done parfait. La sc^ne ou les deux cousines

6crivent leurs billets est un peu longue et pas assez piquante;

aussi a-t-elle pense faire tomber la pi^ce. Mais c'etait la faute

de Dorim^ne-Preville et d'Angelique-d'Oligny, qui ont joue

toutes les deux fort mediocrement k la premiere represen-

tation : je ne sais si elles ont mieux fait depuis. En g6n6ral,

jy^me Preville joue avec finesse, mais sans grace, et avec une

grande secheresse. Quel parti M"'' Dangeville aurait tire du role
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de Dorim^ne, qui n'est poiirtant rien ! Mais c'est que M"® Dan-

geville ne sera jamais remplac^e. La sc^ne ou les deux amis se

font la confidence reciproque de la pretendue trahison de leurs

maitresses est, comme je I'ai deja dit, celle qui a decide du sort

de la piece. Mole, qui a joue le role de Dormilly, a aussi infini-

ment contribue au grand succ^s qu'elle a eu. II a joue avec

une \ivacite, une leg^rete, une gentillesse dont il est difficile

de se faire une idee quand on ne I'a point vu. C'est un acteur

charmant dans le haut comique, qui s'est singulierement form6

depuis quelques annees. On n'a pas ete content de Pr6ville

dans le role de Mondor. Preville n'a pas le masque de ce role-li.

Le mordant de sa voix, son men ton en sabot, peut-etre I'habi-

tude que nous avons de le voir dans les roles de Crispin et de

valet, lui donnaient un air gascon et burlesque; et le ridicule

de M. Mondor est autre chose.

— Deux jours apres les Fausses InfidHith^ on a donne sur.

le theatre de la Comedie-Italienne les Moissormeurs, opera-

comique en trois actes, ou, pour parler comme nos auteurs,

com6die en vers, m^lee d'ariettes. Cette pi6ce est de M. Favart,

et la musique de M. Duni.

La fable de cette pi^ce est bien mal concue, bien mal

ourdie, bien mal developpee. Les scenes sont un tissu de choses

simples artificieusement entourees et brodees de sentences, de

maximes, de concetti a la Favart. On pent faire lire cette pi^ce

aux jeunes gens pour essayer s'ils ont le gout juste, et s'ils

remarqueront la faussete des discours malgr^ I'apparence du

vrai et I'afTectation de la simplicite des sentiments. Le public

n'a 6te cheque que de la trop grande abondance de sentences.

On a dit que ce n'etait pas la une comedie, mais un sermon; on

a dit que le R. P. Favart etait venu precher son petit careme,

pendant le carnaval, sur le theatre de M. Arlequin. La musique

de M. Duni est tr^s-faible; ce compositeur ferait bien de

renoncer au metier, puisque son voyage en Italie ne lui a pas

rafraichi la tete. II n'y a pas un seul morceau passable dans les

deux premiers actes; et ce qu'il y a d'agreable dans le troi-

si^me sont des airs que M. Duni a tires de ses anciens operas

italiens, et adaptes aux paroles francaises. Malgre tout cela,

les Moissonneurs ont eu un Irfes-grand succ^s, et je soutiens et

predis qu'ils seront fort suivis. C'est que le spectacle en est
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agr^able, qu'il rappelle les tableaux touchants et int^ressants

de la vie champetre; et, pour tout dire, c'est que le parterre

et le gros du public aiment les sentences a la folie. Je le savais

bien, et j'ai pr6dit son succfes, malgre la faiblesse de la

musique, malgre le faux naturel du poete. Si M. Sedaine avait

traite ce sujet avec le genie particulier qu'il a, et avec I'art de

manier un sujet, qu'il possede au supreme degr^, je suis sur

qu'il m'aurait fait pleurer depuis le commencement jusqu'a la

fin, comme il m'est arriv6 quelquefois a Rose et Colas.

— J'ai lu quelque part, dans les ouvrages deM. de Bielfeld,

la mani^re dont un ministre du roi de Prusse s'y prenait pour

p6netrer les secrets du cabinet de Gopenhague, du temps du

roi Ghristian VI. Les ministres de Sa Majeste danoise, intrigues

de savoir par quel moyen cet envoye etait parvenu a mander

toujours exactement les resolutions les plus cachees du conseil

a son maitre, chercherent a I'enivrer un jour pour decouvrir

son secret. Le ministre prussien le leur confia en effet. II ne

lui etait pas difficile, disait-il, de savoir sur quoi roulaient a

peu pres les deliberations du conseil danois. Quand il etait

parvenu a en savoir I'objet, il examinait quel etait le plus mau-

vais parti qu'on put prendre sur cet objet, et il le mandait a

,

Berlin comme pris. II pretendait, au moyen de cette methode,

rencontrer au moins dix-neuf fois sur vingt. Je ne pretends

pas, moi, contester la bont6 de cette methode; je crois seule-

ment quelle ne peut convenir a tons les cabinets de I'Europe

indistinctement et dans tous les temps, et que, nomm^ment a

Gopenhague, elle pourrait n'^tre pas bonne sous le minist^re

de M. le comte de Bernstorf; mais je conviens que je m'en suis

toujours servi avec succes dans toutes les operations des theo-

logiens : on peut compter qu'en toute occasion ils prendront

toujours le parti le plus absurde. Ainsi, j'etais persuade, malgre

toutes les fluctuations de la Sorbonne, qu'ellene nous frustrerait

pas de la censure de Bdlisaire. J'etais bien sur aussi que

M. I'archev^ue de Paris ne nous priverait pas d'une Instruction

pastorale sur le beau sujet de la damnation eternelle de Marc-

AurMe, et de la necessite de I'intolerance; et ce digne pr61at

vient de remplir mes esperances par un beau Mandement

portant condamnation de I'aveugle Belisaire, lu aux prones,

public, affich6 dans tous les coins de Paris, a cote des rem^des
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contre le mal v6n^rien, et des spectacles de la foire Saint-

Germain. On I'a afiiche, entre autres, a la porte de I'Acad^mie

frangaise au Louvre, et Duclos, le secretaire de TAcademie, a

ecrit dessous : Defenses sont faiies de faire id ses ordures. La

porte de M""® Geoffrin, chez qui I'auteur de Bdisaire demeure,

a aussi et6 gratifiee d'une alfiche. Un bon bourgeois I'ayant

entendu lire au pr6ne, en parla k sa femme et a ses enfants, h.

diner. « On a lu, dit-il, un mandement de M. I'archev^que...

— Et qu'est-ce que dit M. rarchev^que?... — Mais, autantque

j'ai pu comprendre, il dit que toutes les religions sont 6gale-

ment bonnes. » Moi, autant que j'ai pu comprendre, j'ai vu qu'il

n'y avait pas un seul honnete homme dans toute la Grande-

Bretagne, dans toutes les Sept-Provinces unies, dans tout le

Danemark, dans toute la Su6de, dans tout I'empire russe,

dans toute la partie inferieure de I'empire allemand, dans toute

r^tendue des colonies anglaises en Am6rique : car on ne peut

etre honnete homme si Ton ne va k la messe. Ainsi les honn^tes

gens seront k I'avenir beaucoup plus rares en Pologne que par

le passe. Cette d6couverte m'a fait un sensible plaisir, et vaut

bien les frais d'impression d'un mandement. Je vois qu'avec un

peu de jargon autrichien ou bavarois, avec un peu de frangais

et d'italien, et tout au plus une fourniture d'espagnol, le tout

releve d'un peu de latin de cuisine, on pourra tres-bien se tirer

d' affaire en paradis, et se faire entendre de tout le monde. J'ai

vu aussi avec beaucoup d'edification que le fer etait toujours

d'un bon usage contre les her^tiques, et que Jesus-Christ, en

disant qu'il est venu apporter le glaive, a nomme a perpetuity

le bourreau promoteur general de tout diocese bien admi-

nistre. Dieu nous fasse la grace de bien reconnaitre un jour

I'esprit de charite qui anime la sainte ^glise catholique, apos-

tolique et romaine, et ses saints prelats

!

— Puisque nous sommes a expedier les oeuvres spirituelles

en tous genres, il faut faire mention ici d'un Mandement de

M. Varcheveque de Lyon contenant des instructions sur la pM-^
tence et des dispenses pour le careme prochain. Suivi d*un

autre pour la publication d'un catichisme dans son diocise. Le

zb\e de M. I'archev^que de Lyon a et6 quelquefois soupgonne

par ses confreres, dont il n'est pas aim6 parce qu'il a quelque-

fois, en sa qualite de primat des Gaules, temp6r6 le z61e de
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M. I'archeveque de Paris. II y aapparence que ce primat a voulu

prouver que le salut des ames de son diocese lui etait aussi

cher qu'auxautres eveques. Je pense toujours a I'embarras eik

retonnement ou seront les savants dans deux ou trois mille ans,

si une pi^ce comme celle-ci echappe a Tinjure du temps. lis

trouveront un centon de quatre-vingts pages de passages de TAn-

cien etduNouveau Testament, de toutessortes de P^res de r%lise

artistement cousus ensemble, et qua ces causes il est permis

a tons les fiddles de manger du fromage, du beurre, du lait et

m6me des oeufs pendant le careme. lis se casseront la tete pour

decouvrir la liaison et la logique de ces idees, et je suis per-

suade que les critiques qui ont de I'imagination trouveront une

foule d'explications ingenieuses qui prouveront I'afTmite du fro-

mage avec saint Paul et saint Augustin.

— M. Seguier, qui, depuis la retraite de maitre Omer Joly

de Fleury, est monte a la place de premier avocat general du

roi au parlement de Paris, vient aussi de publier un Mande-

ment sous le titre de Requisitoire fait en Parlement contre

un livre en deux volumes in-12 assez considerables, intitule

Histoire impartiale des jhuites depuis leur dtahlissement jus-

qu'd, leur premiere expulsion. En consequence de ce requisitoire,

le Parlement a rendu un arr^t pour faire lac6rer et bruler cette

Histoire impartiale par la main du bourreau. Get ouvrage a

paru au commencement de Tann^e, et a fait quelque sensation.

Les jansenistes I'ont trouv^ tr^s-partial. II est de M. Linguet,

avocat au Parlement, connu par plusieurs ouvrages, et entre

autres par une Th^orie des lois civiles^ qu'il a publico il

y a environ un an. On dit ce M. Linguet un assez mediocre

sujet quant k la conduite; mais je crois que son plus grand tort,

aux yeux de Messieurs du Parlement, c'est d' avoir compost, en sa

quality d'avocat, une Consultation en faveur de ces infortunes

enfants d'Abbeville condamn^s h. la mort. Cette consultation,

signee par les plus c6iebres avocats de Paris, deplut fort au

Parlement, qui, n'osant la supprimer, en fit acheter presque

toute I'edition; de sorte que tr^s-peu d'exemplaires parvinrent

k la connaissance du public. II ne serait pas impossible que cet

auguste corps eut conserve quelque rancune contre M. Linguet.

II avait deja eu envie de bruler, I'annee derni^re, la TMorie

des lots civiles} mais I'auteur s'etant permis, dans la preface,
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de mppeler I'histoire deplorable de la tragedie d*Abbeville, on

aurait pu attribuer cette sevente k un ressentiment personnel,

et la vengeance fut differ^e. Cependant, malgre le fagot allume

au bas du grand escalier, on n*a pu inquieter la personne de

I'auteur, qui n'avait pas fait imprimer son Ilistoirc impartiale

sans avoir la permission du vice-chancelier dans sa poche.

Je doute que M. Linguet obtienne jamais une place parmi

nos bons ecrivains, malgre les honneurs du bucher que le

Parlement lui a d6cern6s. Cependant, I'interet du sujet a fait

lire son Histoire impartiale^ qu'il a dediee au roi de Prusse par

une 6pitre fort 6tendue, oii il cause assez familiferement avec

ce monarque, quoique, selon toutes les apparences, il ne soit

pas fort 116 avec Sa Majesty. S'il trouve les jesuites pas plus

coupables en Europe que les autres moines, il fait en revanche

un pompeux 61oge de leur gouvernement au Paraguay. Voila

nos Fran^ais ! ils jignorent ce qui se passe dans Telection de

Moulins ou d'Alencon, et ils savent par coeur, et au bout des

doigts, tout ce qui se fait au Paraguay ou k la Chine; et ils

vous en rendent compte avec une confiance des plus intrepides.

Les derni^res nouvelles venues d'Espagne semblent prouver

que I'empire des jesuites, au Paraguay et dans les autres con-

trees du nouveau monde, n'etait pas moins precaire qu'en

Europe.

— II faut terminer la revue des oeuvres spirituelles de cet

ordinaire par un sermon fraichement sorti de la manufacture

de Ferney. II est intitule Sermon precM a Bale le premierjour

de Van il68 par Josias Bossette, ministre du saint Evangile,

Ce M. Josias Rossette est un brave et digne pr^dicateur de la

tolerance. II rappelle k ses auditeurs le grand exemple donn6

I'ann^e derni^re par I'lmperatrice de Russie, par le roi de Po-

logne, qui ont dit a la tolerance : Asseyez-vous sur mon trone,

et qui nous ont donn6 un spectacle aussi touchant que nouveau,

en n'employant leur autorit6 que pour cimenter I'union, la jus-

tice et la moderation entre les citoyens de la m^me patrie,

quoique de croyances diverses. Le prince Primat, philosophe,

s'attire aussi la benediction de M. Josias. Le but de ce saint

homme de Dieu est de faire gouter la tolerance aux treize cantons

suisses : car, quoique ce M. Josias parle tout juste avec autant

de grace et de chaleur que M. de Voltaire, il ne se mele des
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affaires de France qu'en passant, et qu'autant qu'elles peuvent

servir a I'instruction et h I'edification de ses compatriotes. Son

coeur, plein de charite chretienne, nepeut souffrir qu'un citoyen

de Lucerne ou de Soleure ne puisse etre citoyen de Zurich ou

de Berne, et vice versa. II montre par plusieurs arguments com-

bien ces institutions sont absurdes et contraires a Thumanit'^

11 pouvait all^guer parmi ces arguments que jamais banquier,

en recevant une lettre de change, n'a pense k examiner si son

correspondant etait catholique, protestant, juif, anabaptiste,

quaker, etc., mais bien s'il etait honnete homme, si sa maison

etait solide, s'il jouissait d'une bonne reputation, si ses engage-

ments 6taient inviolables, etc. Le venerable M. Josias tire aussi

parti des paroles que I'l^vangile a mises quelquefois dans la

bouche de Jesus-Christ, pour prouver que son intention etait

de tout tolerer. Au reste, le resident de Bale pretend qu'il n'y

a pas un seul catholique de bonne foi dans toute I'ltalie, pas

meme notre saint-p^re le pape. Cela me parait bien fort pour

le vicaire de Jesus-Christ, actuellement muni du sceau du Pe-

cheur : car je me souviens d'avoir oui dire k une des plus gran-

des lumi^res de r%lise, le tres-saint abbe de Galiani, que

quand Dieu voulait visiblement le bien de son ^glise, il lui don-

nait pour pape un athee, et quand il voulait visiblement le

mal de son Eglise, il lui donnait pour pape un croyant ou devot,

ce qu'on pouvait aussi exprimer en mettant un if ^ la place des

trois premieres lettres du mot devot; et vu les nouvelles de

Portugal, de France, d'Espagne, des Deux-Siciles et de Pologne,

il m'a paru que sous le vicariat de notre tr^s-saint p^re Cle-

ment XIII, Dieu ne voulait pas beaucoup de bien a son %lise.

Mais je n'ai garde de m'arroger le droit d'avoir un sentiment

dans une mati^re si delicate, et je me contente de recommander

ces reflexions a la haute consideration de M. Josias Rossette,

que Dieu veuille nous conserver sous ce nom ou sous tel autre

des cent un qu'il lui a plu de prendre jusqu'^ present, pour

cooperer avec un z^le infatigable a la gloire de Dieu, au salut

desbons, a I'amendement des mechants! Ce z61e, qui nous pro-

cure presque tons les quinze jours une nouvelle production de

la plume la plus seduisante de I'Europe, n'est pas le phenomena

le moins singulier de notre temps f^cond en miracles.

— On a reimprime ici YEloge du jeune prince Henri de
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Prusse, mort ti dix-neuf ans de la petite virole^ au mois de

mai i767, par le roi de Prusse. Get 6loge a 6t6 lu dans une

assemblee de I'Acad^mie royale des sciences de Berlin, le

30 decembre de I'annee derni^re. L'auguste auteur de cet ecrit

a raison : le plus bel eloge d'un prince de dix-neuf ans, c'est

d'en m^riter un. Gelui dont il est question ici est trfes-digne de

la plume du philosophe couronn6 qui demeure vers la Spree,

pour me servir des termes de M. Josias Rossette; on y vou-

drait cependant un peu plus de sentiment.

— La fureur de compiler, d'abreger, d'extraire, est si

grande, qu'un certain M. de Montreille, qui est sans doute

compagnon de la communaute des sangsues, vient d'abreger le

roman de Robinson Cruso^^. II dit qu'il en a surtout retranche

les maximes dangereuses. 11 pent compter que, lui, il sera

retranche de toute biblioth^que bien compos6e.

—£trennes aux morts et mix vivants^ ou Projet utile partout

oil Von est mortel. En deux chapitres, pour somme et prix de

quinze sols, et moyennant une lecture de soixante-dix pages,

vous saurez quels sont les expedients et la police que I'auteur

imagine pour ne plus enterrer les morts au milieu des vivants,

comme cela est sagement etabli dans Paris. Je ne puis me dis-

penser de Jeter de temps en temps un oeil de pitiesur leshisto-

riens, les philosophes, les critiques, et tous ceux qui s'occupent

du metier dangereux et frivole de la recherche de la verit6. Quel

est celui d'entre eux qui, eloign^ de la capitale de France par la

distance des temps et des lieux, pourra douter qu'on ait cess6

avec I'annee 1705 d'enterrer les morts dans les eglises de

Paris? L'arret solennel du parlement de Paris du 21 mars 1765

ne defend-il pas absolument de suivre cet usage, pass^ le der-

nier d6cembre de cette annee? Ne prescrit-il pas aux paroisses

tout ce qu'il faut faire pour enterrer les morts hors de Paris ?

N'a-t-il pas 6t6 public, affich^, insure dans tous les papiers pu-

blics? La v6rite d'aucun fait historique peut-elle etre certifiee

par aucun temoignage plus authentique? Eh bien, malgre cet

arret si solennel, si 6tendu, si prevoyant tout ce qui pourrait

1. C'est M. Savin, professeur d'humanitcs ^ Bordeaux, qui a fait paraitre, sous

le nom de Montreille, un abr^gc de Robinson Crusoe, avec le titre dlsle de Robin-

son Crusoe, Londres et Paris, 1768, in-12. L'ouvrage a reparu, en i774, sous le

titre de Robinson dans son Isle. (B.)
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en gener I'ex^cution, on enterre et on n'a jamais cess6 d'enter-

rer dans les 6glises de Paris, tout comme s'il n'avait jamais

exists. Je vous assure que tout critique, tout academicien d'in-

scriptions et de belles-lettres a qui Ton soutiendrait dans deux

mille ans qu'on a enterr6 dans les eglises de Paris passe I'an-

nee 1765 de notre 6re, hausserait les epaules et prendrait Tau-

teur d'une telle assertion pour un ignorant qui ne m6rite pas

d'etre refute.

15 fevrier 1768. •

II faut compter la congregation des pauvres d'esprit et sim-

ples de coeur rassembl^s dans la sacristie de M. le marquis de

Mirabeau sous I'etendard du docteur Francois Quesnay, et sous

le titre d'^conornistes politiques et ruraux^ au nombre de ces

confreries religieuses qui forment leur domination dans I'obs-

curit^, et qui ont deja une foule de proselytes lorsqu'on com-

mence a s'apercevoir de leurs projets et de leurs entreprises.

Le \ieux Quesnay a toutes les qualit^s d'un chef de secte. 11 a

fait de sa doctrine un melange de verites communes et de vi-

sions obscures. II ecrit peu lui-meme, et s'il 6crit, ce n'est pas

pour ^tre entendu. Le peu qu'il nous a manifesto lui-meme de

ses idees est une apocalypse inintelligible ; la masse de sa doc-

trine, qui s'appelle dans le parti la science tout court et par ex-

cellence, est repandue par ses disciples, qui ont toute la ferveur

et toute rimbecillite necessaires au metier d'apotre. Leur admi-

ration pour le maitre est sans bornes, et ce qui est tout h fait

naturel, c'est que son m^pris pour ses disciples est sans me-
sure.

II aime a les humilier lorsqu'ils sont assembles autour de

lui bouche beante pour ecouter ses oracles ; et il ne se cache

pas dans ses tete-i-tete avec les postulants et les novices, ou

avec les deputes des provinces et des pays etrangers, du peu

de cas qu'il fait des interpr^tes de sa doctrine. Le ton cynique

qu'il a pris convient encore tr^s-bien a un chef de secte. Lors-

que, en qualite de m^decin de M™"^ de Pompadour, il etait loge

dans I'entre-sol de son appartement de Versailles, il avait choisi

le role d'homme severe et de frondeur de la cour, et ce n'est

pas la plus mauvaise tournure que Tambition puisse prendre

:
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la flatterie et la bassesse m^me Tout souveat choisie avec succ^s

pour parvenir k leurs fins.

La folie du docteur Quesnay serait de jouer en Europe le

role que Confucius a jou6 k la Chine, et de produire une revolu-

tion, ou du moins de cr^er une secte nonibreuse et repandue

dans tous les pays, par un melange de principes d'agriculture,

de gouvernement et de morale, et par des lieux communs que

personne n'ignore, mais dont la trivialite nous est d^robee sous

un style emphatique et louche ou par une exag^ration extrava-

gante et outree. C*est sous ce point de vue et avec ces armes

que ses disciples prechent la science du maitre; il a senti du

moins que ce n'etait pas le moment ou Ton r^ussirait a former

une secte par de nouvelles opinions religieuses, ou en reformant

les anciennes.

Mais devait-il se flatter d'6tablir une secte quelconque, dans

un si^cle ou personne n'est cru sur sa parole, ou personne n'est

dispense de produire ses litres, ou I'esprit de discussion est

port6 au plus haut degre de liberte, ou les Voltaire et les Mon-

tesquieu, les Buffon et les Diderot, nous ont accoutumes a une

reunion de genie et de gout, de clart6 et de raison, qui caracte-

rise un si^cle eclaire? Oui, sans doute: le ten^breux Quesnay

et ses barbares apotres reussiront a jouer pendant quelque

temps un role, m^me dans le siecle de Voltaire. La ferveur et

I'opiniatrete viennent toujours a bout de leurs entreprises. II

existe, parmi les hommes de tous les temps, une classe d'es-

prits faibles et retrecis cr66s pour la conquete de ceux qui ne

d^daignent pas de s'en emparer, et cette classe est peut-etre de

toutes la plus considerable. Le besoin et la facility de jouer un

role dans un parti lui attirent, dans sa nouveaute, encore un

grand nombre de proselytes que leur nullity aurait retenus dans

la foule. II faut des associations aux hommes d'une certaine

tournure ; dans les pays ou ils ne peuvent plus se faire moines,

lis se font quakers, ou m^thodistes, ou herrnhuter, et dans les

pays ou la religion a fait son temps, ils se reunissent en confr6-

ries politiques, ou philosophiques, ou litt^raires; les economistes

sont les pi6tistes de la philosophie.

II est vrai que la secte des economistes politiques ne fera

pas grande fortune k Paris ; il y faut trop de preuves pour jus-

tifier sa mission : mais elle etendra ses conqu^tes dans toutes les
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provinces du royaume. EUe a deji un parti considerable en

Suisse. La fortune des sectes commence toujours par la popu-

lace, et la populace litt6raire est aussi nombreuse qu'aucune

autre. II est vrai que le livre de VOrdre essentiel et naturel des

sociHis politiques ,
qui devait produire une si grande revolution

dans toute I'Europe, est tomb6 dans un discredit total, mais

cet 6chec n'est que I'effet d'une ambition demesuree. Si le livre

de M. de La Riviere n'avait pas ete annonc6 avec trop d'em-

phase ; si I'auteur n'avait pas eu un moment la sottise de vouloir

s'egaler au president de Montesquieu et meme renverser la sta-

tue de ce grand homme, son ouvrage aurait ete jug6 avec moins

de rigueur, et il aurait pu meme conserver une certaine repu-

tation. G'est, a mon avis, un des plus mauvais livres qui aient

ete faits de notre temps ; mais il en aurait impose a un grand

nombre d'esprits superficiels par ce faux air de logique et d'^n-

chainement d'idees qu'il alTecte, et qui couvre au fond un tissu

de sophismes d'une platitude revoltante. 11 faut meme dire la

verity : quoique cet ouvrage soit entierement tombe, beaucoup

de personnes s'imaginent qu'il ne peut avoir 6te annonc6 si ma-

gnifiquement et avec tant de confiance, sans valoir quelque

chose. lis s'en prennent de son mauvais succ^s a la platitude

du style, et ont bien de la peine a ne pas croire qu'il ne manque
pas de merite du cote de la logique et de I'enchaiaement des

idees : c'est-^-dire que ce qui me le fait particuli^rement me-
priser, c'est tout juste sur quoi ces gens-1^ fondent leur apologie.

M. I'abbe de Mably I'a cru si dangereux par ce cote, qu'il a

juge necessaire de lui opposer un ouvrage tout expr^s pour le

refuter. Cet ouvrage est intitule Boutesproposes aux Economistes.

- Dictionnaire des portraits historiques, anecdotes et traits

remarquables des hommes illustres, Trois gros volumes in-8° du
meme format que le Dictionnaire des anecdotes public I'annee

derniere, dont ce dictionnaire des portraits doit faire suite. Cou-

rage, monsieur Lacombe, courage. Compilez, compilez sans

cesse. Nous n'en serons pas plus instruits, mais vous en serez

k coup sur plus riche, car, a la gloire du siecle, ces rapsodies

se debitent a merveille.

— Le libraire Vincent salt aussi bien que son confrere La-

combe, que les compilations sont d'un bon debit. II vient de

mettre en vente un Dictionnaire portatif des faits et dits mi-
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morahles de Vhistoire ancicnne et moderne. Deux gros volumes

in-8" chacun d'environ sept cent cinquante pages. Le premier

renferme I'histoire ancienne, le second Thistoire moderne. La-

combe a I'avantage sur Vincent d'etre auteur et libraire k la fois,

et de publier ses propres compilations. Ainsi il gagne sur 1' autre

le salaire du manoeuvre de la communaute des sangsues.

— On a traduitde I'anglais un ouvrage compos6par M. Hol-

well et intitule Ev^nements historiques et int^ressants relatifs

aux provinces de Bengale et ci Vempire de VIndostan. On y a

joint la mythologie, la cosmogonie, les fetes et les jeunes des

Gentous^ qui suivent le Shastahy et une dissertation sur la md-

tempsycose. Deux parties, grand in- 8", chacune d'environ deux

cents pages. M. Holvvell a passe trente ann^es de sa vie dans

le Bengale, et il y a employe ses heures de loisir k etudier

I'histoire, les moeurs, le gouvernement, la religion des peuples

de rinde. II avait ramasse un grand nombre de mat6riaux, et

entre autres plusieurs manuscrits gentous tr^s-curieux ; mais il

perdit tous ses tresors a la prise de Calcutta en 1756. Cette

perteest irreparable. Les debris quel'auteur en a pu retirer sont

renfermes dans 1' ouvrage qu'on vient de traduire. La premiere

partie contient I'histoire des principales revolutions arrivees

dans le Bengale etdans I'lndostan depuis la mort d'Aureng-Zeb,

c'est-a-dire depuis 1707 jusqu'en 1750 de notre ere. Si vous

voulez voir la fureur de r^gner, la soif des richesses, la trahi-

son, la perfidie reduitesen systemes et en maximes du gouver-

nement avec les resultats et les moeurs qu'elles produisent, vous

etudierez cette histoire a fond, et vous trouverez quelles sont

les lois fondamentales d'un peuple ou le souverain a pour prin-

cipe de s'abandonner sans reserve a toutes les passions. La

lecture de laseconde partie vous int6ressera d'une mani^replus

satisfaisante. L'auteur y traite de la religion, des dogmes et de

la mythologie des gentous ou des naturels de I'lnde, qui vivent

aujourd'hui sous le gouvernement mahometan, et qui suivent

le culte de Brahma sous la conduite des brahmines. La simple

exposition de leurs opinions religieuses et de leur th6ologie, tir6e

du Shastah ou de leur Bible, suffit pour convaincre tout homme
sense que les figyptiens, les Juifs, les Grecs, les Romains, et par

la succession des temps les chr6tiens, ont tire leurs idees theo-

logiques et leurs reveries mythologiques de I'lnde. La fable
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de la chute des anges rebelles, I'idee d'une redemption neces-

saire aux hommes, les idees d'incarnation, de mission d'un

Messie, enfm le dogme de la metempsycose ou de la transmi-

gration nous sont venus de Tlnde; mais il leur est arrive ce

qui arrive toujours, c'est qu'en passant de bouche en bouche,

de peuple en peuple, toutes ces idees ont ete defigurees et

chargees de mille accessoires ; et la lecture de I'ouvrage de

M. Holwell vous convaincra que la mythologie des Gentous et

les opinions th^ologiques de leurs brahmines orthodoxes sont

moins absurdes que celles de tous les peuples qui les ont em-

pruntees. Leur mythologie a du moins de I'elevation et de la

poesie ; leur morale est sublime et pure. L'ouvrage de M. Hol-

well est bien interessant pour ceux qui savent lire, voir et

penser.

MARS.

15 mars 1768.

M. de Fontanelle, qui diff^re de feu M. de Fontenelle de

toute une voyelle, a porte, il y a quelques mois, aux Comediens

frangais une tragedie en trois actes intitulee Ericie, ou la Vestale.

Cette pi^ce a 6te lue dans I'assembl^e des Comediens, et recue

par acclamation. On se proposait de la jouer cet hiver ; mais des

obstacles imprevus en ont empeche la representation.

Malgre la faiblesse extreme de cette tragedie, sa brifevete, et

la beaute du spectacle qui aurait permis a toutes nos jolies

actrices de prendre I'habit blanc et I'^charpe de pourpre des

vestales, lui auraient sans doute procure un succ^s passager assez

6clatant, mais M. Marin^ censeur de la police, ayant senti I'ap-

plication qu'on pouvait faire de tous les discours d'firicie a nos

convents, n'a pas voulu prendre sur lui d'en permettre la repre-

sentation. Sur le refus du censeur, M. le lieutenant general de

police a prisle parti d'envoyer la piece a M. I'archeveque de Paris

pour savoir son sentiment ; le saint prelat anomme une commission

composee de quelques cures de Paris et de quelques docteurs de

Sorbonnepour juger et decider cet important proems. On doit etre
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bien etonne en pays etranger, ou Ton ne peut apercevoir Taction

despetits ressorts caches, qu'une mauvaise esquisse de tragedie

faite par un 6colier devienne une affaire d'J^tat, et mette en I'air

loutes les t^tes graves du royaume. Le resultat de toutes ces delibe-

rations, c'est que la pi6ce ne sera pas jouee, et qu'il sera defendu

k I'auteur de rimprimer. L'auteur se moquera de cette defense,

et fera paraitre sa piece clandestinement. Le public ne la lira

point, et tout le monde sera content. Voila ma prophetie apres

une lecture que j'ai entendu faire de ce drame par un ami de

l'auteur.

En attendant qu'il soit imprime, M. de Fontanelle a voulu

se laver du reproche d'ignorance que ses amis lui avaient fait

vraisemblablement. On m'a assure du moins que YEssai sur le

feusacrd et sur les Vestales, qui vient de paraitre en cent dix pages

in-8% etait de lui. Nous devons au meme auteur un roman en

trois volumes, tout fraichement publie et intitule les Ejfets des

passions, ou Mimoires de M. de Floricourt. Ces Memoires sont

remplis d'evenements romanesques et sans vraisemblance. La

fecondite de la plume de M. de Fontanelle pourrait devenir en

peu de temps un fieau tres-redoutable en litterature.

— Puisque nous avons eu occasion de parler de M. Marin,

censeur de la police, il faut conserver ici une anecdote qui le

regarde. Ge pauvre M. Marin aime apparemment les sentences

et les moralites de M. Favart a la folie. Au lieu de mettre a son

approbation des Moissonneurs la formule ordinaire : Je n'y ai

rien trouvd qui puisse en empecher Vimpression^ il s'avise de

faire un grand et pompeux etalage en ces termes : Si Von

n^avail represents sur nos tMdtres que des pieces de ce genre^ il

ne se serait jamais ilevS de question sur le danger des specta-

cles^ et les moralistes les plus sSveres auraient mis auiant de

zde a recommander de les frequenter qiiils ont souvent declamS

avec chaleur pour detourner le public d'y assister. La piece ne

parait pas sitot avec ce magnifique passe-port que les jesuites

font un bruit de diable. Le censeur amateur de moralites est

oblige de supprimer son approbation , et d'y substituer la formule

ordinaire. Malheureusement pour lui on presente en ce moment
un tableau de diverses pensions a M. le controleur general, qui,

en sa qualite de chretien rigide, n'aime pas les spectacles ni

les gens qui les approuvent. Ge ministre trouve M. Marin couche
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sur son tableau pour une pension annuelle de deux mille livres;

il le raye d'un trait de plume pour lui apprendre a s'extasier

sur les moralites d'un op6ra-comique. L'infortun6 amateur Marin

sollicite naturellement le r6tablissement de sa pension ; il esp^re

Tobtenir par ses protections et par ses amis ; mais il est certain

que cela n'est pas fait encore. Si cette mani^re de perdre ses

pensions est jug6e conforme a I'equite, M. Marin doit trouver

qu'il n'y a rien de si cher en France que le gout des sentences.

— M. d'Arnaud a execute le tableau de M. de Fontanelle en

camaieu noir comme du charbon. II n'a pas cherche a deguiser

le nom de nos religieuses sous celui des Vestales. II n'a pas

transforme nos cloitres en temple de Vesta; il a nomme chaque

chose par son nom. Son drame, en trois actes et en vers comme
celui d'£ricie, est intitule Euph^mie, ou le Triomphe de la reli-

gion . Euphemie est une fille de condition qui a 6te forcee de prendre

le voile afm de rendre son fr^re d'autant plus riche. Elle avait

cependant la plus vive passion pour Sinval, et elle en 6tait eper-

dument aimee. Pour I'engager a quitter le monde, sa mere lui

avait fait accroire que Sinval etait mort, tandis qu'on persuadait

d'un autre cote a Sinval que sa maitresse etait morte. II y a dix

ans qu'Euphemie a pris le voile lorsque la pi^ce commence, et

elle est occup6e de son amant comme le premier jour. Elle se

trouve entre deux religieuses, dontl'une est indulgente et douce,

I'autre pie-grieche et rigide. II parait que tout le couvent est

dans la confidence de sa passion si malheureuse et si durable.

On lui a promis une entrevue avec le P. Theotime, moine et

directeur du couvent, qui doit la consoler. Cependant la m^re

d'Euphemie, qui s'appelle la comtesse d'Orce, est chassee de sa

maison par ce fils denature auquel elle a sacrifi6 sa fille. Denude

de tout secours, elle vient dans ce couvent se presenter pour

dtre servante. Elle ne sait point que sa fille s'y trouve, et cette

rencontre imprevue occasionne la reconnaissance la plus tou-

chante du monde. Euphemie apprend ici que son amant n'est

pas mort, mais on n'en n'ignore pas moins ce qu'il est devenu.

Cette aventure n'est pas la plus extraordinaire de la pi^ce. Ce

P. Theotime, ce consolateur si longtemps promis, je parie que

vous devinez qu'il n'est autre que ce Sinval si adore, qui s'est

fait moine quand il a appris la pretendue mort de sa maitresse.

Jugez de la reconnaissance entre le directeur et la dirig6e. Le
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reverend pfere est vif et entreprenant, il veut enlever sa retrouv6e,

et Euphemie a la faiblesse d'y consentir dans un malheureux

entr'acte. Mais au moment de Texecution, au milieu de la nuit,

dans un caveau du convent rempli ^e tombeaux et de pierres

sepulcrales, sa conscience se reveille, son courage Tabandonne,

Tamour et la religion se livrent de funeux combats. Euphemie

oppose k son amant ce Dieu dont elle est depuis dixansla chaste

epouse. Le reverend p^re se moque de Dieu son rival, et

I'amant allait faire I'epoux cocu, comme il arrive quelquefois,

sans un miracle qui sauve la vertu de I'epouse. Le souterrain

de M. de Fontanelle se trouve aussi dans le cloitre de M. d'Ar-

naud. Euphemie se lai^ait d6ja entrainer dans ce souterrain

pour gagner le pays, lorsque, marchant sur une des pierres

sepulcrales, cette pierre s'enfonce; Euphemie tombe dans la

fosse jusqu'a la ceinture. Elle reconnait le doigt de Dieu. Les

religieuses accourent, la maman comtesse et servante aussi ; le

reverend p^re amant prend le parti de se convertir, et Euphemie

de pleurer, en mourant, ses egarements; et voila ce que c'est

que le Triomphe de la religion. Peut-on voir un roman plus

depourvu de vraisemblance et de naturel, plus impertinent et

plus ridicule ? La sterilite de I'auteur, le vide de sa t^te et de

son coeur, la froide emphase de sa diction, en rendent la lecture

degoutante. II tapisse toujours la sc^ne de tombeaux, de

crucifix, de t^tes de morts. Je ne hais pas ces sombres images
;

il est peu de jours ou elles ne m'occupent et ne m'inspirent cette

m^lancolie douce qui succ^de tr^s-bien a la gaiete et en est a

son tour suivie ; mais je trouve que M'"® la princesse de Beauvau

avait ralson, lorsque le drame du Comte de Comminges ^^dixwx^

de dire que M. d'Arnaud degoutait du caveau. Ne pouvant dtre

path^tique et touchant, il croit qu'il suffit de se barbouiller de

noir de la t^te aux pieds. Je vais solliciter pour lui la place de

tapissier d'enterrement a la paroisse de Saint-Roch ou de Saint-

Eustache ; mais c'est k condition, parbleu ! qu'il n'ecrira plus.

II nous annonce un roman qui contiendra la vie d'Euph^mie,

ses lettres, que sais-je? Mais j'aimerais mieux me faire tout h.

I'heure moine comme le reverend p6re Theotime que d'en lire

une ligne.

— M. le due de Randan, gouverneur de Franche-Gomte,

,
qui vient de prendre le nom de due de Lorges, ayant 6te nomme
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marechal de France au commencement de cette annee, la pro-

vince a voulu donner des fetes a cette occasion ; mais ce seigneur

a pri6 que, vu la rigueur de la saison, I'argent destine a ces

fetes fut employe au soulagement des pauvres de la province.

Cette bonne action aurait pu faire quelque bruit k Paris ; mais

elle n'a pu se soutenir centre un conte qui s'est r^pandu en

meme temps, et qui a fait I'entretien du public pendant plusieurs

jours. On disait que M^'^ Guimard, celebre danseuse de I'Op^ra,

venait de s'immortaliser par un acte de bienfaisance des plus

rares. M. le prince de Soubise etant en usage de lui donner tons

les ans quelque bijou pour ^trennes, elle I'avait prie cette annee

de lui donner ses 6trennes en argent, en faisant entendre qu'elle

en avait besoin. En consequence, ce seigneur lui envoya une

somme de six mille livres ; c'etait pendant les grands froids du

mois de Janvier. M"® Guimard, munie de cet argent, se mit en

marche, seule, sans domestique, monta dans tous les quatriemes

etages de son quartier, s'informant de tous ceux qui souffraient

de la rigueur de la saison, donnant a chaque famille indigente

de quoi se nourrir, se chauffer, se vetir meme ; d^pensant ainsi

en peu de jours, non-seulement les six mille livres qu'elle avait

recues, mais encore deux mille livres au dela de son propre

argent. On disait tous ces faits constates par la police, car la

vertu aime a cacher ses bienfaits, et jamais nous n'aurions su de

M"" Guimard I'emploi noble et touchant de ses 6trennes. Au
recit de cette superbe action I'admiration vous saisit, vous vous

ecriez de transport et d'ivresse, les entrechats de M"^ Guimard

s'ennoblissent a vos yeux ; et moi, j'ai envie de faire ici le role

de ce bon cur6 de village, qui, ayant prech6 a ses paysans la

passion de notre Seigneur, et les voyant tous pleurer de I'exces

de ses souffrances, eut quelque piti6 de les renvoyer chez eux

si affliges, et leur dit : Mes enfants, ne pleurez pourtant pas

tant, puree que tout cela rCest peut-etre pas vrai. Je meurs de

peur que la belle action de M"® Guimard ne soit vraie que comme
cela. Tout ce que j'en ai pu savoir de plus certain se r6duit a ce

que son laquais, un jour, ne s'etant pas trouve k son service

aprfes rOp6ra, elle voulut le gronder; qu'il s'excusa, et dit

qu'il avait sa mfere fort malade et dans une grande mis^re par

le froid qu'il faisait ; et que sur cela la compatissante et tendre

Guimard avait ordonne k son laquais de la conduire chez sa m^re,
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et qu'elle I'avait secourue avec beaucoup de soins pendant sa mala-

die, Ainsi calmons-nous. Peut-etre aussi ne serait-il pas aussi

edifiant qu'on le croirait bien qu'une fille d'Opera put depenser

sans se g^ner, en huit jours de temps, une somme de huit mille

livres en bonnes oeuvres. Ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai tou-

jours tendrement aime M'"' Guimard, et qu'il faut qu'ellesoitaima-

ble, car elle a beaucoup d'amis, quoiqu'ils disentque son excessive

maigreur la fait ressembler a une araignee. On dit qu'elle a le

son de voix rauque et dur, et c'est un furieux tort a mes oreilles;

mais comme je ne I'ai jamais entendue parler, ce defaut n'a pu

diminuer ma passion pour elle. Elle a joue ces jours passes,

chez M"® la duchesse de Villeroy, le role de Yictorine dans le

Philosophe sans le savoir^ avec beaucoup de succ^s a ce qu'on

dit, au son de la voix pr^s.

— 11 6tait aise de prevoir que le Mandement de M. I'arche-

veque de Paris, contre le livre de BHisaire^ s'attirerait quelque

marque de reconnaissance de la manufacture de Ferney. On y
a imprim^ le pamphlet suivant, que je vais insurer ici parce

qu'il n'y a pas eu moyen de se le procurer imprime ^ Le grand

patriarche s'y est depouille de sa dignity pr66minente, et, pour

traiter d'6gal a egal avec le premier pasteur de I'^glise de Paris,

il s'est contents de prendre le titre d'archeveque. Si, en sa qua-

lit6 d'anglicaUj il est un peu h^retique en fait de dogme et sur

I'article de la hierarchic, personne ne lui contestera la solidite

de sa morale avec un grand usage du monde.

— II nous est venu aussi de Ferney une Relation de la mort

du chevalier de La Barre, par M. Cass,,avocatau conseilduroi,

(I M. le marquis de Beccaria. C'est une feuille de vingt-quatre

pages. On suppose qu'elle a et6 trouv6e dans les papiers de

M. Cassen, avocat au conseil, mort depuis quelques mois; mais

vous vous apercevrez aisement qu'elle a ete ecrite et publiee

par I'avocat general du genre humain, residant k Ferney. Cette

feuille est datee du 15 juillet 1766, etle chevalier de La Barre

fut decapite a Abbeville le I*'' juillet de cette annee, pour avoir

passe a vingt-cinqpas de la procession du saint-sacrement sans

avoir 6te son chapeau, et pour d'autres crimes de cette 6nor-

mit6. Get assassinat juridique est sans contredit la plus horrible

. 1. II s'agit de la Lettre de Varchev4que de Cantorbery.
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de toutes les cruautes arrivees de nos jours. L'auteur rend

compte de ce qui s'est passe a Abbeville, mais il n'a ose devoi-

ler les ressorts qui ont fait confirmer la sentence fanatique de

la senechaussee d'Abbeville par un arr^t barbare du parlement

de Paris. Ceux qui ont fait rendre cet arret coupable sont pour-

tant les veritables assassins du jeune chevalier de La Barre ; et

qu'importe qu'il y ait dans des juridictions subalternes quelques

ames atroces, pourvu que la cour souveraine, qui dispose en

derniere instance de la vie, de Thonneur et de la fortune des

citoyens, sache contenir, avilir, et m^me punir, ces dispositions

cruelles dans les juges subalternes ? Malheureusement, on ne

pourrait montrer a decouvert les ressorts de cette horrible tra-

g^die sans s'exposer au ressentiment de ces hommes mechants

et pervers, qui ont pr^fere en cette occasion le role de bour-

reaux a celui de juges ; car plus ils se sentent coupables> plus

lis poursuivraient celui qui oserait les denoncer au public.

AYRIL.

15 avrjl 1768.

II vient d'arriver une revolution au chateau de Ferney, qui

a prodigieusement occupe le public, et qui a ete I'objet de tous

les entretiens pendant plus de quinze jours : c'est, je crois, le

non plus ultra de I'attention parisienne.

M. de La Harpe que M. de Voltaire avait recueilli, il y a

environ deux ans, avec femme, armes et bagage, etait venu

faire un tour a Paris a I'entree de I'hiver; et apr^s avoir pass6

ici quelques mois, il s'en 6tait retourne au mois de f^vrier der-

nier k Ferney, ou sa femme etait restee pendant son absence. A
peine de retour aupres de son bienfaiteur, le bruit se repand

qu'il est brouill6 avec lui, et pen de jours apr^s on voit M. de

La Harpe avec femme, armes et bagage, revenir a Paris. Je ne

connais ce jeune homme, pas m^me de figure; il a du talent.

On dit gen^ralement qu'il a encore plus de fatuite, et il faut

qu'il en soit quelque chose, car il a une foule d'ennemis, et son
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talent n'est ni assez decide ni assez Eminent pour lui en avoir

attire un si grand nombre. lis ont profits de cette occasion pour

faire insurer dans la Gazette d' Utrecht un precis historique

qui n'6tait point du tout a Tavantage de M. de La Harpe. 11 y a

r^pondu dans la feuille de VAvant-Coureur avec un ton de

leg^rete qui ne sied pas trop bien quand il s'agit de refuter des

calomnies qui attaquent la reputation. M. de Voltaire est venu

incontinent a son secours par la declaration suivante, inseree

dans les papiers publics :

(( J'ai appris, dans ma retraite, qu'on avait insere dans la

Gazette d'Ulrecht^ du 11 mars 1768, des calomnies contre M. de

La Harpe, jeune homme plein de merite, deja c6l6bre par la

tragedie de Warwick, et par plusieurs prix remportes k I'Aca-

demie fran^aise avec I'approbation du public. C'est sans doute

ce merite-la meme qui lui attire les imputations envoyees de

Paris contre lui a I'auteur de la Gazette d' Utrecht.

(( On articule dans cette Gazette des procedes avec moi dans

le sejour qu'il a fait a Ferney. La verite m' oblige de declarer

que ces bruits sont sans aucun fondement, et que tout cet

article est calomnieux d'un bout h Tautre ; il est triste qu'on

cherche^ transformer les nouvelles publiques et d'autres ecrits

plus serieux en libelles diffamatoires. Ghaque citoyen est inte-

ress6 a pr^venir les suites d'un abus si funeste a la society.

« Fait au chateau de Ferney, pays de Gex en Bourgogne, ce

31 mars 1768.

« Signi, : Voltaike. »

Cette declaration est d'autant plus honnete et g^nereuse

que M. de Voltaire n'a pas a se louer des procedes de M. de

La Harpe : voici ce qui a donne lieu a leur brouillerie. M. de

La Harpe, tout en arrivant a Paris I'automne dernier, repandit

une 6pigramme contre M. Dorat, qu'il attribuait h M. de Voltaire.

Cette epigramme eut un grand succ^s, et etait assez bonne

pour pouvoir 6tre attribuee a cet homme illustre*. M. de Voltaire

a toujours assure et continue d' assurer qu'elle n'est point de

lui, et Ton ne voit pas pourquoi il s'en d^fendrait tant, s'il en

etait I'auteur : dans le fait, ce ne serait qu'un juste chatiment

1. Voir tomeVlI, pages 471 et 500.

viii. Il
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que M. Dorat se serait attir6 par son imprudence. L' autre grief

est plus serieux : M. de Voltaire pretend que M. de La Harpe

lui a derobe plusieurs papiers, et entre autres le second chant

de la Guerre de Gendve, et qu'il a r^pandu ce dernier morceau

h. Paris, non-seulement k I'insu de son auteur, mais centre son

gre, M. de Voltaire ayant des raisons particulieres de ne com-

muniquer ce chant a personne. II est certain, et je peux I'attes-

ter, que ce chant ne nous est venu que par M. de La Harpe ; il

a meme dit a un de mes amis, dont je I'ai tenu ensuite, que

M. de Voltaire I'avait charge de le repandre. Cependant, de re-

tour a Ferney, et recevant a ce sujet des reproches de son bien-

faiteur, il se mit k mentir comme un 6colier, et eut m6me
I'imprudence de nommer la personne dont il pretendait avoir eu

communication de ce second chant pendant son s6jour a Paris.

Cette personne, qu'il n'avait pas pr^venue, fut interrogee par

un ami de M. de Voltaire, et donna, sans le savoir, un dementi

d'autant plus facheux k M. de La Harpe qu'elle convenait

n'avoir eu que par lui le chant en question. M. de La Harpe,

coupable de cette infidelite et honteux de son mensonge inutile,

mit I'arrogance a la place du repentir. \\ ecrivit de sa chambre

au chateau de Ferney quelques billets assez impertinents au

maitre du chateau k qui il devait tant de respect et d'egards, et

k tant de titres divers. Cette insolence fit^perdre patience k

M. de Voltaire, qui renvoya M. de La Harpe avec sa femme et

ses guenilles k Paris. Voila le precis fiddle de cette brouillerie,

et tout ce qu'on a dit ailleurs est faux et controuve.

Mais cette brouillerie en occasionna une plus grave ; le de-

part de M"^« Denis et de M. et de M'"" Dupuits suivit de prfes le

depart de M. de La Harpe, et Ton sut bientot que M. de Voltaire

6tait rest6 seul k Ferney avec le P. Adam. Cet ex-jesuite, re-

cueilli et etabli a Ferney depuis la dissolution de la Society,

n'est pas, k ce que pretend M. de Voltaire, le premier homme
du monde. Son emploi est de jouer aux echecs avec son p^re

nourricier, et de se laisser gagner ^; du reste il n'a d'autre souci

1. Cette derniSre condition etait de rigueur. Un jour le P. Adam y ayant man-
que, Voltaire prit la perruque de son vainqueur, et, la lui jetant i la figure,

I'aveugla d'un nuage de poudre. Le lendemain, le P. Adam, encore sur le point de
faire Voltaire ^chec et mat, s'enfuit dans le jardin pour ^chapper S, la plaisanterie

de la veille. Voltaire le poursuivant dans cet autre Eden, lui criait : Adame,
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que de bien manger, de bien dormir et d'essuyer des plaisan-

teries quelquefois un peu fortes sur son aiicien capitaine et sur

la r^forme de sa compagnie. Ce role est peut-^tre un peu vil

;

mais le P. Adam le trouve apparemment plus beau que celui de

mourir de faim. De tous les commensaux du seigneur patriarche,

il est reste seul maitre du champ de bataille de Ferney; les

derni^res nouvelles du moins disent que M. Racle, ingenieur,

qui, avec M™^ Racle, son Spouse, avait aussi pos6 son tabernacle

k Ferney, en est 6galement parti. Quoique le P. Adam ne soit

pas le premier homme du monde, les amis de M. de Voltaire ne

sont nullement tranquilles de le voir abandonne a un ex-jesuite;

et ce ne serait pas la premiere fois qu'un homme fort borne eut

gouverne un tr^s-grand esprit : I'ascendant et 1' empire des betes

sont un point tr^s-constate dans I'histoire.

Cependant M'"^ Denis arriva a Paris avec M. et M™^ Dupuits,

vers le milieu du mois de mars. M""^ Dupuits est cette arriere-

petite-ni^ce du grand Gorneille, tir6e de la misere, dotee, ma-

riee, ^tablie par M. de Voltaire : son mari, qui ne passe pas

non plus pour le premier homme du monde, est un gentilhomme

du pays de Gex. II etait venu cet hiver a Paris solliciter une

commission de capitaine, et, appuye par les recommandations

de M. de Voltaire, il I'avait obtenue sur-le-champ; il etait a

peine de retour a Ferney lorsque la brouillerie eclata.

Cette revolution inattendue fit tenir a Paris tous les discours

imaginables, et accredita toutes les suppositions possibles a

faire. M"^ Denis disait que son oncle Tavait envoy^e a Paris pour

certaines affaires, et qu'elle y resterait au moins trois mois. On

ajoutait que, pendant ce temps, il irait a Stuttgard solliciter le

paiement des sommes qui lui etaient dues ; mais on sut bientot

que M. de Voltaire ne songeait pas a ce voyage, et M'"^ Denis ne

put alleguer aucune affaire qui exigeat sa presence a Paris. On

dit ensuite qu'elle avait si mal administre la maison du seigneur

patriarche, qu'il s' etait vu oblige de la reformer au moins pour

quelque temps afm de faire face aux dettes qu'on lui avait fait

Adame,uhi es?(T.) — La collection d'estampes de Michel Hennin, l(5gu6e k la Biblio-

th6quenationale, renferme (tome GV, p. 61) uned^licieuse eau-forte d'Huber k peine

termin6e, repr^sentant la partie d'^checs du patriarche et du j^suite. M. G. Des-

noiresterres a le premier sign ale et d^crit cette 6preuve, peut-6tre unique, dans

son Essai (Ticonogra^kie voUainenney p. 42.
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contracter. Cette supposition me paraissait assez plausible ; car,

quoique le seigneur patriarche jouisse d'un revenu de plus de

cent mille livres, il est certain que le desordre viendrait a bout

d'une fortune dix fois plus considerable, et ce desordre etait

pousse par maman Denis a un degre de perfection difficile a

imaginer. D'autres disaient que M. de Voltaire ne pouvait plus

resistor k I'envie d'aller faire sa cour a I'lmperatrice.de Russie,

et de voir de pres les merveilles de son regne. Si ce projet etait

digne delui, son grand age paraissait s'opposer a son execution,

et d'ailleurs la supposition de ce voyage rendait la presence de

M"'® Denis plus que jamais necessaire a Ferney. Les malveil-

lants et les esprits legers qui aiment les catastrophes, et qui en

imaginent quand il n'en arrive pas k leur gre, repandaient des

bruits tr^s-alarmants pour le repos et la surete de M. de Vol-

taire : ils disaient que le grand nombre des brochures publiees

dans le cours de I'hiver contre la religion avaient enfm excite

et le clerge et les parlements ; que nommement M. I'archeveque

de Paris s'etait plaint a la reine de la Lettre de Varcheveque de

CantorbSry
;
que Sa Majeste, apres avoir recu les derniers

sacrements de I'eglise, avait demande au roi la punition de

I'auteur; qu'un des ministres, protecteur de M. de Voltaire,

n'avait eu que le temps de lui mander de se sauver aussitot sa

lettre re^ue ; que le parlement de Bourgogne, de son cote,

I'avait fait decreter de prise de corps, etc. Tous ces mauvais

bruits n'etaient qu'un tissu de mensonges : la seule chose vraie,

c'est que M. Pasquier avait ditcethivera M. I'abbe de Ghauvelin

qu'il n'6tait pas possible de souffrir davantage les entreprises

de M. de Voltaire contre la religion, et que, si le Diner du

comte de Boulainvilliers lui tombait entre les mains, il le de-

noncerait au parlement et ferait d6cr6ter M. de Voltaire de

prise de corps. Mais, quoiqu'on ne put se dissimuler les bonnes

dispositions de M. Pasquier, les amis de M. de Voltaire n'en

6taient pas fort alarmes. Outre que le patriarche ne reside pas

dans le ressort du Parlement de Paris, il etait difficile de faire

une procedure legale sans preuve juridique, sans corps de

delit, puisqu'une brochure imprimee en pays stranger et qui ne

se debite pas a Paris ne pouvait en former.

Ce qu'il y a de v6ritablement facheux, c'est que la retraite

de M'"" Denis, de Ferney, ait donne cours k tous ces mauvais
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bruits, et qu'on ait discut^ a Paris pendant quelques jours,

avec beaucoup de chaleur, s'il serait bien ou mal fait de chasser

M. de Voltaire du royaume, ou meme de I'enfermer pour le

reste de ses jours. Questions d'oisifs cruels et gratuitement

barbares, mais qui ne s'agitent jamais sans quelque danger

pour celui qui en est I'objet.

Au reste, le public ignore encore les v6ritables motifs de

cette revolution, et, pour les pen6trer, 11 faudrait d'abord s'as-

surer que les parties interessees disent exactement la v6rite.

M. de Voltaire pretend qu'il est las d'etre I'aubergiste de I'Eu-

rope; que maman Denis le ruinait en comedies, en bals, en

festins, en soupers de deux cents converts, qui ne faisaient pas

autant de bruit dans I'univers que les diners de vingt-six con-

verts de M. Le Franc de Pompignan, dont il 6tait tant parle

dans la chambre du roi. Quand il parle plus s^rieusement, il

fait entendre que c'est le renvoi de M. de La Harpe qui a occa-

sionne la rupture avec M'"« Denis; et, si Ton ecoutait les mau-

vaises langues de Geneve, on croirait quelle s'est r^ellement

coiff6e de ce petit homme : coiffee a soixante ans; quelle appa-

rence ! Quand on admettrait ce que la chronique scandaleuse

rapporte, et ce que je suis tres-61oigne de croire, que maman
Denis, malgr6 sa laideur amere, a toujours ete fort galante, ce

que je serai encore plus eloigne de lui reprocher, il faut du

moins supposer des choses vraisemblables, et se persuader qu'il

arrive un age ou Ton est revenu des erreurs de la jeunesse, et

oil Ton sait faire la difference entre un oncle, le premier homme
de la nation et k qui on doit tout, et un jeune etourdi qui ne

fera de sa vie ni la Henriade ni la Pucelle. Je sens cependant

que j'aurai toujours un peu de peine a pardonner a maman
Denis d'avoir laisse son oncle a la merci d'un ex-jesuite; et je

pense que quand M. de Voltaire I'aurait chass6e de sa maison

par une porte, elle aurait du y rentrer par I'autre, et ne jamais

consentir que 1' existence d'un homme si pr6cieux k toute I'Eu-

rope fut abandonnee aux soins de ses valets et d'un P. Adam.

II n'est plus douteux aujourd'hui que M™^ Denis ne fixe sa

residence h Paris, avec sa maussade pupille, M"^ Dupuits; elle

vient de louer une maison dans la rue Bergere. II est certain

aussi que M. de Voltaire est r^solu de vendre la terre de Ferney,

et qu'il est deji entre en marche avec diverses personnes de
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Genfeve. Reste a savoir s'il compte s'etablir dans la vilaine

maison de Ferney qu'il a achetee k vie, et qui est tout k cote de

Ferney, ou s'il a pris le parti de quitter tout k fait le royaume

et le canton ou il s'est si bien trouve depuis une quinzaine

d'ann^es. II est certain encore qu'il ecrit fr^quemment et presque

par chaque courrier a sa ni^ce, et qu'il lui fait vingt mille livres

de rente, payables tous les ans a Paris, independamment d'une

somme de soixante mille livres qu'il lui a donnee en partant; ce

qui, joint k sa propre fortune, qui, k coup sur, n'a pas diminue

pendant les quinze annees qu'elle a passees aupr^s de son

oncle, la meten etat d'avoir a Paris une maison fort honnete.

Gette ni^ce, que sa residence aupr^s de son oncle a rendue

cel^bre, est veuve d'un commissaire des guerres : elle a pass6

sa jeunesse a Lille, ou son mari exergait sa charge ; elle jouail-

lait autrefois du clavecin, et passait pour habile dans le temps

ou une pi^ce de Gouperin ou de Rameau etait regardee comme
le chef-d'oeuvre de 1'execution musicale. Dieu la fit sans esprit,

et la doua d'une ame bourgeoise, orn6e de toutes les qualites

assortissantes : elle est ce qu'on appelle dans la societe une

bonne femme, expression qui ne suppose aucune vertu, aucune

bont6 effectives. La nature I'avait faite pour vegeter paisible-

ment, faire sa partie de piquet avec les commferes du voisinage,

et s'entretenir des nouvelles insipides du quartier; mais le

hasard lui ayant donne pour oncle le premier homme de la

nation, elle a appris k parler de belles-lettres et de theatre

comme un serin apprend a siffler. Dans le temps que M. de Vol-

taire etait a Berlin, elle fit une com^die que les Gomediens, par

attachement pour cet homme illustre, ne voulurent pas jouer.

Lorsque la Coquette corrig^e, de feu La None, parut au theatre,

M"^' Denis pr6tendit que les belles situations et les meilleurs

vers de sa piece lui avaient 6t6 pill6s : elle a fait depuis, pen-

dant son s6jour a Ferney, une trag^die qu'elle n'a jamais pu

faire lire a son oncle, quelques instances qu'elle lui en ait faites.

Le mouvement singulier que la revolution arrivee au chateau

de Ferney a excit6 dans le public m'a fait entrer dans ces de-

tails minutieux, mais interessants, parce qu'ils regardent

I'homme le plus c^l^bre de I'Europe. G'est, parmi tant de bruits

confus et divers, tout ce qu'il y a de vrai et de certain jusqu'^

present.
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La Guerre de Genive, qui a cause le renvoi de M. de La

Ilarpe de Ferney, s'est imprim^e a Geneve depuis la pacifica-

tion des troubles de cette r^publique : elle consiste en cinq

chants; ainsi, il y en a deux de nouveaux que nous ne connais-

sons pas. Je n'ai pu encore voir cette Edition, dont il existe

cependant un exemplaire dans Paris. On dit qu'il y a des details

de poesie precieux et charmants dans les deux nouveaux chants,

mais qu'ils sont d'ailleurs m^diocres pour le gout et I'invention.

L'auteur a enrichi son poeme de notes, dans lesquelles on dit

que M. Rousseau est extrdmement maltrait6. On dit aussi que

r^diteur promet un sixi^me chant, quoique le poeme paraisse

fini. Je crois ^tre a peu pr6s sur que ce poeme a beaucoup plus

d'6tendue, et qu'il y a des chants ou les plenipotentiaires des

trois puissances mediatrices jouent des roles assez plaisants et

assez comiques, mais, a moins qu'il ne se trouve un second La

Harpe aussi heureux dans son larcin que le premier, je crois que

nous courons risque de ne voir de longtemps ce poeme tout

entier *.

— M. de Sartine, conseiller d'Etat et lieutenant general de

police, s'est occupe depuis nombre d'annees du projet de mieux

eclairer la ville de Paris, pendant la nuit. Le probleme n'est

pas ais6 a resoudre quand on ne peut ou ne veut pas y mettre

I'argent necessaire. Apr^s bien des essais, ce digne magistrat

s'est fixe a une espece de lanternes a reverb^res qui eclaire*-

raient en effet fort bien, si elles etaient un peu plus rappro-

chees. Mais la pauvrete de la caisse publique exige qu'elles

soient placees a une grande distance les unes des autres, afin de

regagner sur leur petit nombre I'augmentation de d6pense

qu'elles entrainent; elle oblige encore a ne changer les nou-

velles lanternes contre les vieilles que peu a peu. Cette misere

n'est pas la marque d'un temps infmiment heureux. Piusieurs

habitants • des principales rues se sont cotises librement, pour

faire le premier achat de ces lanternes nouvelles, et pour en

jouir d^s a present. Voici une chanson qui a couru dans le

public :

1. Le sixi6me chant de la Guerre civile de Geneve n'existe pas; mais il existe

un septi6me chant qui coarut dans le temps sous le nom de Voltaire. L'auteur est

I'infortun^ Gazette. Ce chant a 6te imprimc dans la Correspondance secrete (de

Metra), tome XVI, p. 297. (B.)



56 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

CHANSON

A L'oCCASION DES NOlfVELLES LANTERNES DE PARIS.

Air des Pendus.

Or, 6coutez, petits et grands,

L'histoire d'un 6venement

Qui va pour jamais etre utile

A Paris notre bonne ville :

Nous, nos neveux, en jouirons;

Les Strangers admireront.

Jadis, vingt verres joints au plomb

Environnaient un lumignon

Qui, languissant dans sa lanterne,

Rendait une lumi^re terne :

Cela satisfit nos ai'eux

;

C'est qu'ils ne connaissaient pas mieux.

Parut un monsieur Rabiqueau,

Lequel, en creusant son cerveau,

Parvint, par I'art du reverb^re,

A renvoyer une lumiere

A laquelle de deux cents pas

On lisait dans les Colomhats ^

De police un ministre actif,

A tout bon avis attentif,

D'aprfes cela forme en sa tete

Son projet, et fait force enquete,

Force essais pour trouver le bon
De la moins couteuse facon.

Enfin il le trouve a souhait;

Mais, apres tout son calcul fait

De Targent et de la d^pense,

Calcul qu'exigeait sa prudence,

II voit qu'il lui faudra douze ans;

Pour des Frangais c'est bien longtemps.

Sur que cet 6tablissement

Aux Parisiens paralt charmant,

1. Petits almanachs ainsi nomm^s du nom du libraire. (Grimm.)
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Qu'on sent combien il est utile,

II propose un moyen facile

D'en hater I'ex^cution

Par libre contribution.

Afin de promptement jouir,

Aussitdt chacun d'accourir :

Ici ce sont les locataires,

Lk ce sont les propri6taires,

Qui, pour voir, la nuit en marchant,

Apportent de I'argent comptant.

Tout ainsi que les opulents

S'empressent, marciiands, artisans,

Chacun se dispute la gloire

,

De ne plus avoir de rue noire.

Ce concours va rendre Paris

Clair la nuit comme a midi.

II en est qui disent tant pis :

Aussi de Dieu sont-ils maudits.

Les unes pour certaine affaire i,

Les autres enclins k m6faire^

Gagnaient tout par I'obscurit^,

Perdront tout par cette clart6.

Mais en d6pit d^eux on louera,

En prose, en vers, on chantera

L'illustre monsieur do Sartine,

Par qui la ville s'illumine,

Et le bonheur d'avoir un roi

Qui d'hommes salt faire un tel choix.

Je souscris de tout mon coeur a I'eloge de M. de Sartine,

homme d'un rare m^rite, qui exerce un minist^re de rigueur et

d'inquisition avec autant de douceur que de fermet6 et de vigi-

lance, et qui, sans cesse oblige par sa place de punir, s'est

cependant concilie I'amour et I'estime de tous les ordres de

citoyens. Mais je ne souscris pas egalement a I'^loge que Ton

fait des nouvelles lanternes. Ges lampes s^pulcrales k rever-

b^res, suspendues au milieu des rues, eblouissent encore plus

qu'elles n'eclairent. On ne pent y porter les yeux sans etre

1. Les raccrocheusps. (GniMM.)

2. Les voleurs. (Id.)
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aveugle par ces plaques de fer-blanc, qui renvoient la lumi^re.

Ces laiiternes ont encore rinconvenient d'etre balloUees par le

vent dans les temps d'orage, et par consequent de s'6teindre

quand elles seraient le plus n6cessaires. Je n'insiste pas trop

sur la grande distance des unes des autres dont j'ai deja parle,

parce que ce n'est pas la faute des lanternes. G'est que, pour

bien eclairer une ville, il faut y mettre Targent n^cessaire :

aujourd'hui presque toutes les capitales de I'Europe sont par-

faitement bien 6clair6es ; il n'y avait qu'a faire a Paris comme
on fait dans les capitales. Des lanternes en forme de cylindre,

a trois meches sans r^verb^re, adossees contre les maisons,

^clairent parfaitement, et n'ont aucun des inconvenients repro-

ches aux autres. J'en ai vu faire, pendant deux hivers, des essais

tr^s-satisfaisants dans la rue Neuve-Saint-Augustin, ou est I'hotel

de la police; mais sans doute des raisons d'economie ont force

de donner la preference aux autres. M. Patte, architecte du due

regnant des Deux-Ponts, a public dans le temps des essais, si je

m'en souviens bien, un Projet^ tout a fait sense, sur la maniere

la plus avantageuse d'dclairer une ville *.

— M. Gaignat, receveur general des consignations des re-

quetes du palais, vient de mourir sans sacrements, ayant tou-

jours eu pour principe qu'il ne faut avoir affaire a son cure que

quand on se porte bien. II 6tait age d'environ soixante-onze ans.

Maitre d'une grande fortune et ayant perdu fort jeune et sa

femme et une fille ag6e de douze ans qu'il aimait passionnement,

on lui conseilla, pour tromper sa douleur, d'acheter et d'amas-

ser des tableaux. Depuis ce temps-1^, il s'est amuse en effet a

former un cabinet de tableaux et un cabinet de livres. Tun et

I'autre des plus precieux. On estime le premier au moins cent

mille 6cus, et le second deux cent cinquante mille livres.

M. Gaignat n'etait ni un homme d'esprit ni un homme de gout,

mais comme il n'achetait reellement que pour s'amuser, I'expe-

rience lui tenait lieu d'un naturel plus heureux ; et son cabinet

a cela de particulier sur tous les cabinets connus de Paris, que

tout y est d'un choix exquis et que Ton n'y trouve rien de me-
diocre. II a ordonn6, par son testament, que la vente de ses

tableaux et de ses livres sefit en detail, voulant, dit-il, procurer

1. 1766, in-8°
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aux amateurs le plaisir qu'il a eu lui-meme, de former leurs

collections en detail et non en masse. Celte vente n'aura gu^re

lieu que pendant le careme de I'ann^e prochaine.

M. Gaignat a laiss6 son bien a des parents eloignes qu'il

avait dans le Nivernais. II a aussi fait plusieurs legs en faveur

de ses amis et de ses domestiques.

— La mortality s'est mise parmi les medecins. Le docteur

Baron laisse, par sa mort, une place de chimiste vacante a

I'Academie royale des sciences. Le docteur Boyer, medecin du

roi et du Parlement, vient de mourir de chagrin d'une banque-

route, qui lui a ete faite par une femme de qualite, de la plus

tgrande
partie de son bien. Le docteur Maquart est mort fort

jeune, victime de son maitre, Bouvart, a qui il esperait de suc-

c6der dans la pratique.

— Le Parlement s'etant souvent assemble dans le cours du

mois dernier, au sujet des droits domaniaux, un chat s'etait

fourre un jour au milieu de I'auguste assemblee des chambres,

et comme on eut beaucoup de peine k le chasser, un de Mes-

sieurs dit k son confrere : « II ne veut pas s'eloigner, parce qu'il

sent que nous allons faire de la bouilliepour les chats, » Gemot

^ parutplaisant, et fit faire I'^pigramme suivante:

Tandis qu'au temple de Themis

On opinait sans rien conclure,

Un chat vint sur les fleurs de lis

fitaler aussi sa fourrure.

« Oh ! oh ! dit un des magistrats,

Ce chat prend-il la compagnie

Pour conseil tenu par les rats?

— Non, reprit son voisin tout has,

C'est qu'il a flair6 la bouillie

Que Ton fait ici pour les chats. »

— Un adorateur de la plus belle moitie du genre humain

vient de nous annoncer un nouveau journal, mais d'une neces-

site si absolue etsi indispensable que jene concois pas comment

nous avons fait pour nous en passer jusqu'i present. Ge journal

sera intitule le Journal du gout, ou le Courrier de la mode. II

paraitra tous les mois, et donnera k chaque fois, en une demi-

feuille in-8% le detail de toutes les nouveautes relatives a la pa-

rure et a la decoration. II indiquera les differents gouts r^gnants
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dans toutes les choses d'agrement, avec le nom des artistes

chez lesquels on les trouve. II y joindra le titre des livres de

pur amusement, et meme I'ariette courante; mais ces deux

derniers articles ne seront que hors-d'oeuvre pour d^lasser de

matieres plus importantes. M. Dulac, parfumeur, rue Saint-

Honore; M. Lesprit, pour la coupe des cheveux, rue Saint-

Thomas-du- Louvre; M. Frederic, coiffeur de dames; M'"^ Buf-

fault, aux Traits galants ; M"® Alexandrine, rue de la Monnaie,

voila les grands noms qui vont briller dans les fastes immortels

du Courrier de la mode, et faire taire les envieux de notre gloire

qui voudraient persuader a I'Europe qu'il n'y a plus de g6nies

createurs en France. Si I'auteur, qui a la modestie de ne pas se

nommer, veut encore, comme il le doit, avoir soin d'employer

avec precision et exactitude la veritable nomenclature de chaque

chiffon, nous aurons alafmde I'ann^e un dictionnaire des modes

des plus curieux, et un monument eternel de la richesse de la

langue frangaise. Les derniers bonnets des dames etaient, si je

ne me trompe, des bonnets k la dehdcle, a cause de la debacle

de la Seine de I'hiver dernier. Mais il y a eu depuis cette epo-

que, peut-etre, nombre de decouvertes importantes et nouvelles

que je suis assez malheureux pour ignorer encore. La lecture du

Courrier de la mode me tiendra d^sormais au courant de cette

science egalement profonde et agreable. La souscription pource

journal n'est que de trois livres par an; mais quand on pense a

combien de millions d'ames en Europe et en Amerique ce jour-

nal est indispensablementnecessaire, on pr6voit que, moyennant

un petit privilege exclusif pour les deux hemispheres, le profit

de I'auteur sera immense, sans compter les presents que les

marchandes de modes feront a madame son epouse, s'il en a

une, comme je I'esp^re. Mais je crains toujours qu'un genie,

ennemi de notre instruction et de notre gloire ne s*oppose b.

une entreprise si utile et n'6touffe ce projet dans son berceau

:

le premier journal du Courrier de la mode devait paraitre au

commencement d'avril; et voila le mois qui avance sans que

le Courrier ait fait claquer son fouet.

— On vient de publier une brochure intitulee Lettres de

milady Worthley Montague, ecrites pendant ses voyages en di-

verses parties du monde, traduites de I'anglais; troisi^me par-

tie, pour servir de supplement aux deux premieres; volume
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in-12 de deux cents pages. Milady Montague est cette fameuse am-

bassadrice d'Angleterre a Constantinople, qui, au retour de ses

voyages, fit present a sa patrie de I'lnoculation de la petite ve-

role : bienfait qui, repandu aujoui'd'hui sur toute I'Europe,

m^riterait seul Timmortalit^, si la grace de son style et ses let-

tres pleines d'agrement, d'interet et de philosophie,n'assuraient

a milady Montague une place distinguee parmi les 6crivains de

sa nation. Malgre la traduction maussade qu'on a faite ici de ses

Lettres, il y a quelques annees, elles ont eu le succ^s le plus

grand et le mieux merits. 11 serait a desirer que le traducteur

de cette troisieme partie, qui est, je crois, M. Suard, eut traduit

la totality*; il eut ete capable de faire passer en francais cette

maniere distinguee et pleine d'attraits qui caracterise les Lettres

de milady Montague. Mais c'est une plaisanterie de nous avoir

donn6 cette troisieme partie comme une suite de ses Lettres.

EUe n'en contient que six, dont le fond n'est pas meme fort in-

teressant, quoique la matiere le soit toujours. On dit que milord

Bute possede des tresors immenses de la plume de cette femme
cel^bre, mais qu'il ne permettra jamais qu'ils deviennent pu-

blics. C'est nous faire un tort reel que de nous priver des pro-

ductions d'une plume si seduisante; cette avarice, quels qu*en

soient les motifs, m'oblige de me ranger du parti de M. Jean

Wilkes, que j'ai cependant assez connu pendant son s6jour en

France pour n'en pas faire un cas infini. L'editeur de cette troi-

sieme partie, n'ayant pas de quoi la remplir par les Lettres, a tra-

duit un discours de milady Montague sur cette maxime du due

de La Rochefoucauld : II y a de horn manages, mais il y en a

peu de delicieux. Vous lirez ce discours avec plaisir; mais il

n'a pas le charme des Lettres ; milady y combat le sentiment de

M. de La Rochefoucauld. Le reste de la brochure, et e'en est la

moitie, consiste dans une Lettre k M. Bourlat de Montredon,

par M. Guys, negociant de Marseille. Cette Lettre repond a une

critique fort 6tendue des Lettres de milady Montague, envoy6e

au Journal encyclopMique par M. le baron de Tott. Ce jeune

homme, malgre son nom allemand, s'est comport^ en veritable

petit-maitre francais. 11 a pass6 plusieurs annees a Constanti-

\. Les deux premieres parties avaient 6t6 traduites par le P. Brunei, domini-

cain. (T.)
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nople, a la suite de M. le chevalier de Vergennes, ambassadeur

de France. A son retour a Paris, il y a deux ou trois ans, 11 a

pris a tache de decrier les Lettres de milady Montague^ comme
un recueil de mensonges qui ne peut donner que des ideas

fausses sur les moeurs et le gouvernement turcs. II est depuis,

je crois, retourne en Turquie, et s'est charge d'une commission

aupr^s du kan des Tartares. Les gazettes disent aujourd'hui

qu'il se trouve parmi les confederes de Podolie; il fera bien de

ne se pas laisser prendre par les Cosaques. M. Guys, dans sa

lettre aussi solide que polie, prouve qu'on ne peut rien ajouter

k la pr^somption, a la temerite, a la precipitation et k I'igno-

rance avec lesquelles M. de Tott a juge les Lettres de milady

Montague. M. Guys a longtemps vecu a Constantinople; il a

plus de jugement dans son petit doigt que M. de Tott dans tout

son crane. Ainsi, jem'en tiens au sentiment deM. Guys, etdonne

quittance a M. de Tott de I'ouvrage qu'il nous promet sur le

gouvernement et les moeurs des Turcs.

MAI

!««• mai 1768.

Parmi les diff^rentes histoires qu'on a debit^es ici, depuis

deux mois, sur le compte de I'illustre patriarche de Ferney, il

y en avait une presque proph^tique et d'ailleurs trfes-merveil-

leuse. On disait que M. de Voltaire se promenant, apr^s le de-

part de M""® Denis, solitairement aux environs de son chateau,

avait rencontre un chartreux, et qu'apr^s s'etre entretenu avec

lui fort longtemps, il avait quitt^ Ferney en secret, et s'^tait

rendu k la grande chartreuse en Dauphine pour y prendre

I'habit de novice. G'etait le second tome de la conversion de

saint Paul, excepts que le Saul de Ferney n'etait pas renverse

de son cheval, parce qu'il 6tait a pied, et que Jesus-Christ avait

pris cette fois-ci I'habit de saint Bruno pour triompher d'un

ennemi non moins redoutable que I'ancien Saul.

Ce conte ridicule eut I'air d'une prophetic, lorsqu'on ap-
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prit, peu de jours apr^s, que M. de Voltaire avait fait ses paques

le jour de Paques meme avec toute la ferveur d'un proselyte et

toute la pompe d'un seigneur de paroisse. II avait fait venir de

Lyon six gros cierges, et, les faisant porter devant lui avec un

missel, escorte de deux gardes-chasse, il s'est rendu k I'^glise

de Ferney oii il a recu la communion de la main de son cure.

Apr^s cette c^remonie, il a adress6 aux assistants un discours

pathetique sur le vol. Ce discours, commengant par les mots :

La loi naturelle est la plus ancienne, fit d'abord palir tout le

clerg6, c'est-^-dire le cure qui le representait; mais I'orateur

ne disant rien que de tr^s-chretien, le clerge se remit peu k

peu de safrayeur. L'orateur finitson discours edifiant en fixant

des yeux un de ses paysans qu'il soupconnait de I'avoir vole,

et en disant que les voleurs etaient obliges a restitution entre

les mains de leur cure, ou bien, s'ils aimaient mieux, entre les

mains de leur seigneur. Le discours fini, le seigneur de Ferney

demanda k son cure un regu de tout, et reprit avec sa proces-

sion le chemin du chateau, en repassant le ruisseau qui le se-

pare de Teglise.

Le bruit que cette nouvelle a fait a Paris et a Versailles pen-

dant plusieurs jours est incroyable. II passe pour constant que

le roi en a fort bien parle, et que la reine en amontre de la sa-

tisfaction, car tel est aujourd'hui le sort des hommes k talent,

et particuli^rement de I'homme universel qui reside a Ferney,

qu'ilsne peuvent rien faire qui ne soit un objetd'attentionpour

toutce qu'il y ad'auguste, de respectable, d'^tres pensants et

d'esprits cultiv6s en Europe. A Paris, cette action n'a point du

tout reussi ; et les d6vots, et les philosphes, et les gens du monde,

en ont ete egalement scandalises. M™® la marquise du Deffand

luiaecrit; « Mandez-moi comment vous vous en trouvez ; etsi,

apr^s avoir r6form6 votre table, vous comptez vous en tenir a

celle-1^. » A quoi M. de Voltaire a repondu qu'il ne sait pour-

quoi on fait tant de bruit d'une chose si simple, comme si elle

n'^tait jamais arrivee; qu'il a tache de faire ses paques aussi

souvent que sa malheureuse sante le lui a permis. II est certain

que dans tout autre temps, cet acte de devotion d'un seigneur

de paroisse n'aurait pas fait la moiti6 du bruit qu'il a excite;

mais les yeux de tout le public ont 6te trop ouverts cet hiver

sur ce qui s'est pass6 a Ferney, pour qu'une cer^monie si sq-
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lennelle et si inattendue ne fit pas la plus grande sensation.

Actuellement, sans nous arreter a la morality de cette ac-

tion, si vous voulez en pen^trer les motifs, il faut d'abord lire

la lettre suivante, ecrite deux jours avant la cer6monie.

LETTRE DE M. DE VOLTAIRE

A M. LE COMTE d'aRGENTAL.

« De Ferney, l^"" avril 1768, et ce n'est pas un poisson d'avril.

« Je recois, mon cher ange, votre lettre du 26 mars, Vous

n*avez done pas recu mes derni^res ! Vous n'avez done pas tou-

che les quarante 6cus ^ que je vous ai envoyes par M. le due de

Praslin, ou bien vous n'avez pas 6te content de cette somme

!

II est pourtant tr^s-vrai que nous n'avons pas davantage a de-

penser, Tun portant I'autre. Voila a quoi se reduittout le fra-

cas de Paris et de Londres. Serait-il possible que ma derni^re

lettre adressee a Lyon ne vous fut pas parvenue ? Je vous y ren-

dais compte de mes arrangements avec M™^ Denis, et ce compte

6tait conforme a ce que j'^cris a M. de Thibouville ; ma lettre

est pour vous et pour lui. Je vous disais que j'etars dans les

bonnes graces de M. Jannel; et je vous leprouve, puisque c'est

lui qui vous envoie ma lettre et la Princesse de Babylone,

« Vous me demandez pourquoi j'ai chez moi un j^suite. Je

voudrais en avoir deux; et si on me fache, je me ferai commu-
nier par eux deux fois par jour. Je ne veux point etre martyr a

mon age. J'ai beau travailler sans relache au SUcle de LouisXI Vy

j'ai beau voyager avec une princesse de Babylone, m'amuser a

faire des tragedies et des comedies, 6tre agriculteur et magon,

on s'obstine a m'imputer toutes les nouveautes dangereuses qui

paraissent. II y a un M. P., a Paris, qui fait venir toutes les bro-

chures imprim^es a Amsterdam, chez Marc-Michel Rey. Ce li-

braire, qui est celui de Jean-Jacques, les met probablement

sous mon nom. II est physiquement impossible que j'aie pu

suffire k comp oser toutes ces rapsodies; n'importe, on me les

attribue pour me perdre.

« J'ai lu \di Relation ^ dont vous parlez. EUe n'est point du tout

i. UHomme aux quarante ecus, de Voltaire.

, 2. La Relation de la mort du chevalier de La Barre, par Voltaire.
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mod6ree, comme on vous I'a dit; elle me parait trfes-outrageante

pour les juges. Jugez done, mon cher ange, quel doit^tre men

etat! Caloinni6 continuellement, condamne sans 6tre entendu,

je passe mes derniers jours dans une crainte Irop fondee. Cin-

quante ans de travaux ne m'ontfait que cinquante ennemis de

plus ; et je suis toujours pret a aller chercher ailleurs, non pas

le repos, mais la securite. Si la nature ne m'avait pas donn6

deux antidotes excellents, I'amour du travail et la gaiete, il y a

longtemps que je serais mort de d6sespoir.

« Dieu soit beni, puisque M""^ d'Argental se porte mieux! Je

me recommande k ses bont^s. »

II est evident, par cette lettre, que la peur seule a conseille

au seigneur patriarche cet acte eclatant de devotion, comme un

coup de parti propre a faire taire les malveillants et a desarmer

ses ennemis et ses pers^cuteurs. 11 est clair encore que les

bruits d'exil, de lettres de cachet, de decret de prise de corps,

occasionnes par la retraite de M"*' Denis, ont vivement alarme

ledit seigneur patriarche, et qu'il a cru parer k tout en faisant

ses paques avec publicity. Cela est enti^rement d^montre par

une autre lettre qu'il vient d'ecrire a M. d'Argental, que j'ai

vue, mais qu'on ne m'a pas permis de copier ^ II y detaille

toutes les raisons qui I'ont determine k cet acte de devotion, et

ces raisons sont fondees sur la crainte des fanatiques et de

I'ordre du clerg^, et de celui des parlements. II dit que s'il

etait a Abbeville, il communierait tous les quinze jours, et que

s'il rencon trait une procession de capucins, il irait au-devant

d'elle chapeau bas. II se flatte, au moyen de ses paques, d'avoir

repondu a toutes les accusations de ses ennemis; mais comme

le renard reste toujours renard, on pretend que dans une autre

lettre a M. de Thibouville, que je n'ai point vue, il se plaint

d'etre calomni6 dans toutes les actions de sa vie. « On ne se con-

tente pas, dit-il, d' assurer que j'ai fait mes paques; ne veut-on

pas aussi que je me sois confessed ? »

Malheureusement, la profonde politique qui lui a dict6 cette

d-marche n'a 6chappe a personne, et ses amis et ses ennemis

se sont accordes k la regarder comme fausse. Les d6vots en ont

i. Voir, dans la Correspondance ginerale de Voltaire, la lettre du 22 avril.

2. Ce passage manque dans une lettre k Thibouville datee du 2 avril, et publi^e

pour la premiere fois par MM. de Cayrol et Francois.

VIII. 6
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et6 plus blesses que s'il avait fait un pamphlet de plus centre la

sainte £glise ; et peu s'en faut que les gens du monde et les neu-

tresnel'aient regardeecomme une action avilissante. Auboutdu

compte elle nemerite pas d'etre jugee a la rigueur^ puisqu'elle

ne fait de mal a personne. Pour qui reserverait-on d'ailleurs

I'indulgence des jugements, si ce n'est en faveur de celui^ qui

son si^cle a les plus grandes obligations? Quel est rhomme qui

pent se vanter d'avoir vecu aussi utilement que M. de Voltaire,

pour le bonheur du genre humain? Pour moi, la passion qui est

nee avec moi pour ledit seigneur patriarche, et qui me suivra

chez les morts, ne me permet pas de le juger avec la s^verite

et I'acharnement des oisifs neutres de Paris, qui dans le fond

n'ont aucun avis, et ne condamnent que pour passer le temps.

Je me borne a admirer le gout du seigneur patriarche pour la

representation. Je vols ces beaux cierges apport^s de Lyon, ce

superbe chanteau de pain benit, ces honneurs rendus au sei-

gneur de Ferney, par le haut et bas clerge de sa paroisse ; ces

deux paysans metamorphoses en gardes-chasse, moyennant une

bandouli^re; la d^cence, la dignity, la pompe de cette proces-

sion seigneuriale qui, au moyen d'une enjambee sur le ruis-

seau, se trouve rendue du chateau a Feglise et de I'eglise au cha-

teau; I'idee de ce spectacle auguste m'emeut et me transporte;

il me rappelle une autre ceremonie qui se fit avec non moinsde

dignity pendant mon sejour k Geneve, au mois d'avril 1759

;

c'etait la prise de possession du comt6 de Ferney, achete a vie

par le seigneur patriarche. II se rendit des D^lices a la paroisse

de Ferney dans un carrosse de gala, accompagn6 de M"^ Denis,

qui avait mis la robe la plus riche, et qui portait tons les dia-

mants de la maison. Lui-meme avait un habit de velours cra-

moisi, double et a parements d'hermine, et galonn6 de queues

d'hermine sur toutesjes tallies; et quoique cet habit parut un

peu chaud pour la saison, tout le monde fut oblige d'en admi-

rer le gout et la magnificence. C'est dans cet accoutrement que

I'oncle et la ni^ce assistferent k la grand'messe de la paroisse,

chantee en faux bourdon, pendant laquelle on tirait des boites

en guise de canon.

Ceux qui supposent a M. de Voltaire des desseins plus 6ten-

dus pr^tendent qu'il n'a fait toute cette simagree que pour se

menager la permission de revenir k Paris ; et, quelque peu re-
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flechi que soit ce projet, je ne suis pas 6loign6 de croire qu'il

est r6ellement entre dans la t^te de I'illustre patriarche. 11 y a

d^ja plus de deux ans qu'il se trouve abandonne de tous ses

amis de Geneve, et qu'il ne voit plus personne de cette ville

dans sa retraite, pour avoir voulu tr6s-mal k propos jouer un

role dans les troubles, et pour avoir sacrifie ses amis v6ritables

et essentiels au parti du peuple, sans autre vue que celle de

fairel'homme d'liltat. Depuis ce temps, son habitation aux portes

de Geneve lui est devenue desagreable, et voila peut-etre la

veritable raison de toute la revolution survenue k Ferney, rai-

son secrete que peut-etre il ignore encore, ou qu'il se cache k

lui-meme. L'annee derni^re, ses amis eurent dejk beaucoup de

peine k I'emp^cher de louer une maison sur les bords de la

Saone, pr^s de Lyon, et de se mettre ainsi dans le ressort du
parlement de Paris, ou sa veracite sur de certains objets lui a

fait de puissants ennemis. Ses amis seraient encore bien moins

tranquilles s'il obtenait la permission de venir fixer sa residence

a Paris : c'est I'endroit du monde ou ils le croiraient le moins

en surete; mais si c'est la reellement son projet, et qu'il ait en

tdte de le faire reussir, adieu les pamphlets, les brochures, les

faceties ; le rossignol ne chantera plus, une politique enfantine

et inutile le condamnera au silence ; je dis inutile, parce qu'il

n'obtiendra surement pas la permission de revenir a Paris, et

que ses amis n'auront pas du moins I'inquietude, trop juste,

de I'y voir expose a toutes sortes d'accidents. Je regarde sa

brouillerie avec la r6publique de Geneve comme un des veritables

malheurs de sa vie, et comme une des fautes les plus graves

qu'il ait commises. II trouvera difficilement sur toute la surface

du globe une habitation aussi agreable, aussi avantageuse pour
lui, aussi bien situ6e k tous egards, que celle qu'il s'est choisie

sur les bords du lac, et dont il s'est si bien trouve depuis

quinze ans.

M. Cramer, son libraire et son ami, a commence a publier

les premiers volumes de I'edition in-A" des OEuvres de M. de

Voltaire, ornee d'images et de vignettes, et M. Panckoucke,

libraire a Paris, a achete cette edition de M. Cramer et la vend

avec ou sans planches, au gr6 de I'acquereur^ II se passera

1 Frontispice, 7 portraits et 42 figures par Gravelot, graves parDelaunay, Flipart,
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bien du temps avant que cette edition soit achev6e ; on ne pent

m6me se promettre qu'elle le soit du vivant de I'auteur. D'ail-

leurs M. de Voltaire est de trop bonne compagnie pour ne pas

I'avoir avec sol sous un format portatif. II fallait en faire une

belle edition in-8** et n'epargner aucune depense pour la beaute

du papier et de I'impression. II fallait surtout en retrancher

les images, qui perdront incessamment en France et le gout du

dessin et la typographie : je remarque avec humeur que, depuis

I'usage des planches, il ne s'est pas imprime un beau livre a

k Paris. L' edition in- 8° que les fr^res Cramer ont faite des

oeuvres de M. de Voltaire, et qu'ils completent a mesure, est

non-seulement vilaine quant au caractere et au papier, mais

encore elle est tr^s-peu correcte. Elle a aussi le defaut d'etre

mal distribuee, les diff^rents morceaux n'^tant partag^s ni sui-

vant les mati^res, ni suivant I'ordre chronologique. Gependant

comme c'est I'^dition la plus complete que nous ayons, il ne

s'agit pas de faire le difficile et il faut bien s'en contenter.

LORENZIANA.

M. le chevalier de Lorenzi est de retour depuis quelques

jours d'un voyage d'environ dix-huit mois, qu'il a fait en Italic,

sa patrie. Son retour m'a fait faire de serieuses reflexions. J'ai

pense combien ceux qui avaient le bonheur d'entendre ses

adages etaient coupables envers le public et envers la posterite

deles garder pour eux seuls, au lieu de les communiquer a ceux

qui n'etaientpasaportee d'en jouir; j'ai senti qu'un repertoire

de la nature de celui-ci etait tres-propre a conserver les prin-

cipaux traits du chevalier, et a en devenir peu a peu le depot

ou les archives. Je me suis done resolu a les rapporter ici suc-

cessivement, suivant que I'occasion s'en presentera, et sans

observer entre eux aucun ordre chronologique, parce que,

modernes ou anciens, ils sont egalement precieux. Mais pour

remplir le devoir d'un historien fiddle, je suis oblige de com-

mencer par faire connaitre mon h6ros. M. le chevalier de

Heilmann, etc. Cette Edition, publide d'abord en 30 volumes in-40, a 6t6 com-

pl6t6e plus ta,rd par 15 volumes de correspondance. Elle u'est recherch^e que

pour les gravures.
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Lorenzi est un gentilhomme de Toscane, oii son fr^re ain6 a 6t6

longtemps ministre de France. Lui-m6mea servi dans les armees

de France, et s'est retir6 du service peu de temps aprfes la con-

qu^te de Minorque, avec le grade de colonel. II est chevalier de

I'ordre de Saint-fitienne de Toscane. Son sejour en France ne

lui a pas fait perdre son accent italien, et la verity qu'il met

dans tous ses discours contribue a lui conserver cet accent par

la mani^re dont il appuie sur les mots qu'il prononce. C'est un

tr6s-honn6te et loyal gentilhomme qui a toujours vecu dans la

meilleure compagnie de Paris, et qui a toutes les vertus de

soci^te, excepte celle de se faire valoir. On d^couvrit, il y a

environ dix ans, par hasard, qu'il etait assez pauvre
;
jusque-la

personne n'en avait rien su. Quant a lui, il ne le saura de sa

vie. Son gout I'a toujours porte aux sciences abstraites, k la

geometrie, k I'astronomie, et il en a pris I'habitude d'evaluer

les evenements de la vie et de les reduire a des valours geom6-

triques. II est naturellement reveur, distrait, naif, simple, tou-

jours vrai, serieux et grave. Le plaisant de ses traits consiste

en ce que les operations de sa tete se font lentement et diffici-

lement, qu'il a de la peine k assortir I'expression k son idee,

qu'il supprime ordinairement toutes les intermediaires entre

deux propositions, qu'il r^pond souvent a sa t^te, au lieu de

r^pondre k ce qu'on lui dit. Gomme il n'est frappe que par le

cote vrai ou faux d'un objet, et jamais par le cote plaisant, il

entend la plaisanterie mieux que personne, et Ton pent rire de

lui et de ses propos tant qu'on veut sans le facher, mais aussi

sans lui faire perdre son serieux.

Etant done de retour a Paris, ou il a si souvent embelli la

societe pour moi, je le trouvai chez M'"^ Geoffrin ces jours

passes, et je le vis s'embarrasser de la genealogie de deux

femmes avec lesquelles il passe sa vie, et qui portent le meme
nom, quoiqu'elles soient de deux branches tr^s-eloign^es.

M'"® Geoffrin chercha inutilement k le depetrer de ces filets

gen^alogiques, et lui dit enfm : « Mais, chevalier, vous rado-

tez; c'est pis que jamais.... — Madame, lui repond le cheva-

lier, la vie est si courte ! »

Le lendemain, il alia avec M. de Saint-Lambert k Versailles.

En cheminant ils causent, et M. de Saint-Lambert par occasion

lui demande son age. « J'ai soixante ans, lui repond le che-
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valier. — Je ne vous croyais pas si age, lui dit M. de Saint-

Lambert. — Quand je dis soixante ans, reprend le chevalier,

je ne les ai pas encore tout k fait.... non, pas tout a Theure....

mais.... — Mais enfin, quel age au juste avez-vous?.... — J'ai

cinquante-cinq ans faits; mais ne voulez-vous pas que je m'as-

sujettisse a changer d'age tous les ans comme de chemise? »

Un jour, il voulut faire I'eloge de la taille d'une femme, et

au lieu de dire qu'elle a une taille de nymphe, il dit: « Elle a

la taille comme M"^ Allard. — Vous ne rencontrez pas heu-

reusement, lui dis-je ; on peut louer M"^ Allard par bien des

c6t6s, mais on n'a jamais cite sa taille comme belle...— Ah!

ah! reprend-il, je ne la connais point, et ne I'ai jamais vue;

mais comme tout le monde parle de M"'' Allard, je croispouvoir

en parler aussi. »>

Nous etions un jour chez M™® Geoffrin, le chevalier, M. d'A-

lembert et moi, et nous causions. M. d'Alembert et moi nous

etions assis ; le chevalier, droit, appuye centre la cheminee,

sommeillait, et avait peine a soutenir sa tete. « II me semble,

chevalier, lui dis-je, que notre conversation vous amuse beau-

coup, puisqu'elle vous endort tout debout? — Oh! non, dit-il

en hochant la tete et avec son ton innocent et naif, je dors

quand je veux. »

En voila assez pour un commencement de Lorenziana, que

je compl^terai k mesure que les traits remarquables, echappes

k la bouche precieuse de notre chevalier, s'offriront k ma
memoire.

— La premiere feuille du Courrier de la mode a heureu-

sement paru, et la France possfede un Journal du gout, Dans

cette premiere feuille, I'auteur ^herche, comme de raison, k

donner quelques notions generales ; il nous apprend que I'ha-

billement francais semble vouloir se rapprocher de jour en

jour dubeau naturel: il nous rendcompte de plusieurs revolu-

tions importantes, que j'avais le malheur d'ignorer enti^rement.

Je vols avec 6tonnement que les Hollandaises et les Tronchines

sont ecrasees par le neglige dit polonais; que les bonnets a la

sultane, k la rhinoceros, ont ete extermines paries bonnets a la

clochette et par ceux k la debacle ; mais surtout la gertrude a

subjugue toutes les tetes, et il n'est pas encore decide si la

moissonneuse, qui vient d'etre inventee, I'emportera sur la
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gertrude. Si j 'avals voix au chapitre aux Traits galants^ je

conseillerais d'inventer la glaneuse. On voit que I'empire uni-

versel de la mode est fond6 sur le succfes de rop6ra-comique^

Pour nous defaire de la moissonneuse, I'auteur nous apprend

que le bonnet au doux sommeil, qui a quelque ressemblance

avec la baigneuse, est reserve au sejour de la campagne ou

pour les cas d'indisposition ; et, comme il a soin de remonter

aux premiers principes, il conseille aux dames qui veulent etre

bien mont^es en bonnets d'envoyer leur signalement. Le Cour-

rier de la mode a bien donn6 le sien dans la feuille qu'il vient

de publier; je lui conseille de se faire teneur de livres chez

M"* Alexandrine, ou garcon de boutique chez M. Dulac.

-^Peu de jours apr^s I'ouverture des theatres, M. Le Kain

a reparu sur celui de la Gomedie-Fran^aise, apr^s une absence

de neuf mois : il a ete re^u avec des transports de joie et avec les

plus vifs applaudissements. II n'a joue que cinq ou six fois ; sa

sante n'etant pas encore bien retablie, on lui a encore accord^

un cong6 pour tout I'^t^, et il va partir pour les eaux. On a

craint longtemps que cet acteur ne fut absolument perdu pour

le theatre.

M. Grandval vient de se retirer de ce theatre pour la seconde

fois, et tout de bon : il 6tait rentre il y a sept ou huit ans, apr6s

une retraite de deux annees. On esp^rait qu'il serait encore de

quelque ressource ; mais il avait desappris a jouer ses anciens

roles, et il s'est inutilement essaye a en jouer d'un autre genre.

Cet acteur, que nous avons vu charmant, etait devenu detes-

table ; tant il y a un terme a tout, que la prudence ne doit pas

se permettre d'outre-passer.

II s'est, au reste, 6lev6 de vives contestations dans I'inte-

rieur de la Gomedie, particuli^rement entre M"« d'l^pinay et

M'^" flus. Gelle-ci, ayant deja usurpe sur I'autre I'emploi de

petite coquette, a encore voulu envahir les roles de grande

coquette; c'est-i-dire le droit de doubler M™« Preville dans

1. Grimm a d^j^ parl6 des robes appel^es tronchines, que les femmes se fai-

saient faire pour les promenades du matin ordonn^es par ce medecin. Les HoUan-

daises etaicnt sans doute d'autres robes importees par la belle HoUandaise,
jyjme pater. Enfin c'^taient aux op6ras-comiques de la Clochette, de Gertrude et des

Moissonneurs, dont Grimm a rendu compte, que plusieurs dc8 autres modes de-

vaient leur nom. (T.)
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ces roles, de preference k M"^ d'fipinay. Malgr6 tous les tempe-

raments qu'on a cherch^s jusqu'a present, on n'a pas encore

r6ussi k terminer cette affaire delicate et importante, au gre des

deux actrices, respectivement demanderesses et defenderesses.

Le directeur des spectacles de I'lmp^ratrice de Russie a

envoye, en present, de superbes fourrures k M"'' Glairon, a

MM. Le Kain, Pr6ville et Bellecour. Si ce dernier se rend la

justice qu'il se doit^ il ne peut manquer de croire qu'on s'est

trompe d'adresse, et que, par megarde, on a mis son nom k la

place de celui de Mole. Remarquez que le meme g6nie qui cree

des lois a son empire, qui force ses voisins d'etre tolerants et

justes envers leurs egaux, qui peuple, police et gouverne ses

vastes ]5tats avec tant de gloire, encourage et recompense les

talents d'un bout de I'Europe a Fautre ; c'est Tame de I'univers

qui sait tout animer a la fois.

— On a donne, le 26 du mois dernier, sur le theatre des

Menus-Plaisirs du roi, rue Bergere, une representation de la

tragedie d'A?idromaque, suivie de la Clochette, opera-comique.

On avait distribue pr^s de huit cents billets, et la salle

etait remplie d'une societe aussi brillante que choisie. G'etait

pour juger du talent de M'"^ Vestris S que messieurs les premiers

gentilshommes de la chambre du roi avaient ordonne cette

representation. Gette actrice, agee de vingt-deux ans au plus,

arrive de Stuttgard; elle s'appelait autrefois M'^^ Dugazon, etelle

est soeur cadette de cette M"* Dugazon qui a debute I'ann^e

derni^re avec succ^s dans les roles de soubrette, et qui a ete

re^ue depuis a I'essai et a la pension. Gelle dont il est question

ici a 6pous6 unfr^re du cel^bre danseur Vestris; ce fr^re etait

danseur au theatre de Stuttgard, aussi mediocre que I'autre est

excellent. La suspension des spectacles du due de Wurtemberg

en a fait refluer les debris a Paris. M"^ Vestris, n'ayant jamais

joue que sept ou huit fois dans le tragique, et M"' Glairon,

ainsi que plusieurs connaisseurs, lui trouvant les dispositions

merveilleuses, on a voulu la voir sur un theatre particulier

avant de la faire debuter sur le theatre public. Elle a joue

le role d'Hermione dans h iragediG d'Andromaque ; les autres

1. FranQoise Rose Gourgaud, nee k Marseille le 7 avril 1743, marine k Angiolo-

Marie-Gaspard Vestris; morte k Paris, le 5 octobre 1803.
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roles etaient remplis par les principaiix acteurs de la Com6die-

Francaise, et entre autres celui de Pyrrhus par Mole, et celui

d'Oreste par Le Kain. II n'y a pas moyen de juger une

actrice sur un seul role et d'apr^s une representation unique.

Mais void ce qu'il m'a paru de M"'= Vestris : elle est d'abord

tres-jolie, elle a de la grace, la taille bien prise, les plus beaux

yeux du monde ; mais elle n'a pas les traits assez grands

et assez nobles pour le haut tragique. Elle ressemble plutdt

k une suivante charmante qu'a une belle princesse. Elle

a certainement de I'intelligence, mais je doute qu'elle ait de

Tame; dans un role tout passionne, il ne lui est 6chapp6

aucunde ces accents quiprovoquent les larmes et qui d^chirent

le coeur, et elle a incomparablement mieux dit les choses de

fierte que les vers de sentiment. On lui a trouve la pronon-

ciation vicieuse, elle grasseye un peu ; mais ce defaut n'est ni

choquant a un certain point, ni impossible a corriger ou du

moins a pallier. Elle ne salt pas marcher sur le theatre; mais

son beau-fr^re pent le lui apprendre. Elle a de la grace, mais

aussi de Tuniformite dans son geste. Elle a surtout le tic de

porter sa main a sa bouche, et de laisser tomber ensuite son

bras en deux temps egaux jusqu'a la ceinture, et puis de re-

commencer ; mais ces petits defauts se corrigent vite. Je parie-

rais qu'elle a la voix tr6s-agreable en chambre; mais elle ne

I'a pas assez forte sur le theatre, du moins pour les grands

roles tragiques, et c'est le defaut qui me chagrine le plus. Je

Suis plus persuade que jamais que les grands coups que peu-

vent frapper un orateur, un acteur, une actrice, dependent

absolument de la force de la voix et de la beaute de I'organe

;

c'est cette voix pleine et sonore qui a fait principalement la

reputation de M"'= Clairon. Vous avez beau concevoir avec jus-

tesse, sentiravec force, comment rendrez-vous ce que vous

concevez, ce que vous sentez, si un organe frele et inflexible se

refuse a suivre les impressions de votre ame? On n'est plus

etonne de tons les penibles efforts, de ces exercices continuels

que s'imposa Demosthene pour se fortifier la voix et pour la

maitriser, quand on a remarque qu'avec une voix sensible et

touchante un predicateur en chaire est sur d'^mouvoir en debi-

tant les plus grandes pauvretes; nous sommes plus machines

que nous ne croyons. L'essai de M"^* Vestris a en g^n^ral reussi

:
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mais elle n'est pas encore d'accord sur les conditions qu'on lui

propose pour la faire recevoir a la Com6die-Francaise. Elle ne

veut aussi debuter en public que lorsque Le Kain sera de retour

des eaux et qu'il pourra jouer avec elle. Je voudrais la voir

dans le haut comique ; elle n'aurait pas besoin de forcer sa

voix, et j'ai dans la t^te qu'elle ferait en chambre et sur le

theatre une amoureuse fort int^ressante.

— M. Fabre, qui a fourni a M. Fenouillot de Falbaire le

sujet de son drame de VHonnete Criminel, a enfin obtenu sa

grace*. II n'etait sort! des galores que par un conge particulier

de M. le ducde Ghoiseul, et il etait par consequent reste civi-

lement mort ; on vient de lui rendre I'^tat de citoyen. Gela a

passe au conseil d'etat du roi le 2/i du mois passe. L'auteur de

la pi^ce pent se vanter d'avoir et6 I'instrument immediat de

cgtte justice tardive. Ma foi, a ce prix, je consentirais de faire

tous les jours une mauvaise pi^ce.

15 mai 1768.

On a donn6 le 7 de ce mois, sur le theatre de la Gom^die-

Frangaise, la premiere representation de Beverley, tragedie

bourgeoise imit^e de I'anglais, par M. Saurin, de I'Academie

frangaise. D'abord cetle affiche me deplait. Si Biverley est une

tragedie, pourquoi est-elle bourgeoise ? S'agit-il ici des malheurs

qui ne peuvent arriver qu'i des bourgeois ? ou bien ce qui est

tragique pour des bourgeois est-il comique pour des princes?

II fallait dire tout simplement tragMe, et laisser la mauvaise

epithete de bourgeoise aux critiques bourgeois du coin, qui ont

aussi invente le terme de com6die larmoyante, et qui ont ^crit

sur Tune et sur I'autre de grandes pauvretes. En second lieu,

pourquoi cette tragedie s'appell6-t-elle Biverley? G'est du nom
de son h^ros. Mais ce nom est celui d'un particulier, et n'est

pas un nom historique. Si M. Saurin avait eu les torts et les

malheurs d'un B6verley, on aurait done affiche la premiere

representation de Saurin, tragedie bourgeoise ? II fallait appe-

ler cette piece tout uniment le Joueur, tragedie, parce que c*est

le Joueur^ tragedie.

1. Voir tome VII, page 48, et plus haut page 3.
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Cette pi^ce a etejouee a Londressans succfes, etelle a si peu

de reputation dans sa patrie que, parmi plusieurs Anglais que

j'ai questionn^s, 11 ne s'en est trouve aucun qui ait pu me dire

le nom de I'auteur. II y a environ dix ans quelle tomba entre

les mains de M. Diderot. Frappe de quelques traits, il se mit a

en croquer une traduction pour la faire connaitre a quelques

femmes avec lesquelles il setrouvait a lacampagne. Onimprima

presque en m^me temps une autre traduction de cette pi^ce,

peut-6tre plus fiddle, parce que M. Diderot ne se fait jamais faute

d'ajouter ce qui pent se presenter de beau sous sa plume; mais

cette seconde traduction etant d'ailleurs maussade, la piece ne

fit pas plus de sensation en France qu'en Angleterre*. Alors

M. ,Saurin s'empara du manuscrit de M. Diderot, et, apres

s'etre assure que celui-ci ne comptait en faire aucun usage, il

entreprit d'enrichirla scene francaise de cette pi^ce.

Si vous vous rappelez I'original ou la mauvaise traduction

qui en a ete faite, vous savez que le but de I'auteur anglais a

ete de tracer un tableau affreux de tous les malheurs que pent

entrainer la passion du jeu. En consequence, il a marie son

joueur. M. Beverley a une femme charmante et d'une humeur

angelique, qui, au milieu de tous les malheurs auxquels la

funeste passion de son mari I'expose, conserve pour lui I'atta-

chement le plus tendre et dans son interieur une douceur inal-

terable. M. Beverley a une soeur d'un caractfere un peu plus vif

et plus decide, mais non moins honn^te que celui de M""*^ Bever-

ley. Elle est promise en mariage a Leuson, ami de Beverley,

homme d'un rare merite et d'une droiture k toute epreuve.

Lorsque lapi^ce commence, Beverley est enti^rement ruinepar

lejeu. On voit, dans la premiere sc^ne, sa femme, dans un
appartement absolument demeuble et depouille, attendre le

retour de son mari. Un vieux domestique de la maison, appele

Jarvis, se montre ; et quoique ce personnage ne soit qu'episo-

dique, il est peut-etre le plus touchant et le plus pathetique de la

pi6ce. B6verley joue et perd dans le cours de la pi^ce la fortune

de sa soeur, dont il 6tait le depositaire. Leuson, qui decouvrece

malheur avant qu'il soit connu, vient trouver sa maitresse, lui

1. Le Joueur, tragcdie bourgeoise, traduite de I'anglais (d'Edouard Moore, par

rabb6 Brute de Loirelle, censeur royal), Londres et Paris, 1762, iii-12. Pendant
longtemps cette pi6cc a ^te faussement attribute k Lillo. (B.) — Voir t. V, p. 475.
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propose de lui confier un secret important si elle veut lul pro-

mettre de lui donner sa main le lendemain, en recoit la pro-

messe, et lui apprend qu'elle n'a plus rien, et que son fr^re a

perdu toute sa fortune. Gette sc^ne est une des plus interes-

santes de la piece anglaise, et suppose veritablement du talent

dans I'auteur. Beverley n'est pas seulement le jouet de sa pas-

sion, il Test encore d'une bande de filous qui ont pour chef un

M. Stuckely qu'il a le malheur de regarder comme son meilleur

ami, et qui, trop justement suspect a Leuson, cherche a son

tour a rendre celui-ci suspect a Beverley. La pi^ce s'avance au

milieu de pertes d'autant plus inevitables qu'ellessont une suite

du complot forme par ces fripons. A la fin du quatn^me acte,

Beverley ayant tout perdu, le desespoir s'empare de lui. II

n'ose plus rentrer chez lui ; il couclie dans la rue, au milieu

des pierres, ou il est trouve par le vieux Jarvis et ensuite par

sa femme, et bientot apr^s par la garde, qui le cherchait pour

Tarreter de la part de ses creanciers. Le cinqui^me acte se

passe dans la prison, ou Beverley, ne pouvant plus soutenir son

sort, s'empoisonne, et termine sa vie dans les bras de sa

femme et de son ami Leuson, au milieu des plus cruels

remords.

Voila le fond de la pi^ce anglaise, que M. Saurin a conserve

tout entier. II en a seulement retranche les roles des filous, et

a tache de rendre celui de Stuckely plus supportable, en le

montrant tout aussi acharne a la perte de Beverley, mais par

un motif different. Stuckely a 6te autrefois amoureux de

M'"« Beverley, son hommage a et6 rejete ; il a dissimule son

ressentiment, et cherche a venger I'amour offense par la ruine

d'un rival prefer^. M. Saurin a voulu rendre la situation du

joueur encore plus effroyable qu'elle n'est dans la pifece anglaise,

en lui donnant un fils. Get enfant, age de sept a huit ans,

que la m^re a laisse dans la prison auprfes de son p^re, pen-

dant qu'elle est allee epuiser toutes ses ressources pour Ten

tirer; cet enfant, dis-je, dort paisiblement dans un fauteuil,

tandis que son malheureux p^re, livre aux plus cruelles agita-

tions, se determine k finir sa vie par le poison. Gontraste beau

et vraiment pathetique de I'innocence du premier age, avec les

tourments d'une vie ciiminelle ! Lorsque Beverley a pris le poi-

son, il apergoit son fils. II reflechit que cet enfant va se trouver
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expose k la derni^re mis^re, et peut-6tre au crime. Son sombre

desespoir lui persuade que le plus grand service qu'il puisse

rendre k son fils, c'est de le garantir a jamais des vicissitudes

du sort, en le faisant passer de ce sommeil au sommeil eternel.

Obs6de de cette idee, il tire un couteau pour frapper son fils

;

mais il n'ose achever cet horrible sacrifice. Le couteau echappe

de ses mains. L'enfant se reveille tout effray6. La mfere revient,

et annonce en vain une revolution aussi heureuse qu'imprevue,

arrivee dans la fortune de son mari. Deja le poison opere, la

paleur de la mort et ses angoisses succ^dent a la violence des

agitations et des remords, et Beverley expire apr^s une longue

et douloureuse agonie.

Le grand d6fautde cette pifece, telle qu'elle a ete representee

sur notre theatre, c'est la faiblesse de I'intrigue et le defaut de

naturel et de verite. II n'est pas vrai que les choses se soient

ainsi passees dans la maison de M. Beverley. Les trois premiers

actes se consument en allees et venues perp^tuelles et inutiles.

Les personnages arrivent sans projet et s'en retournent de meme,
et se tournent toujours le dos lorsqu'ils auraient le plus besoin

les uns des autres. Ce malheureux Beverley a une femme dont

il est adore, une soeur qui s interesse vivement k lui ; il a dans

Leuson un ami sage et ferme qui pen^tre tres-bien les infames

projets de Stuckely; il ne demande lui-meme qu'i ^tre retenu

sur le bord du precipice qu'il voit toujours entr'ouvert sous ses

pas. II ne se fait pas un seul instant illusion sur sa situation ; il

aime sa femme et sa soeur; s'il a quelques soup^ons sur la droi-

ture de Leuson, un mot, un eclaircissement de deux minutes les

detruiraient sans retour ; mais personne ne vient a son secours :

on I'abandonne sans misericorde a sa passion, a sa funeste

etoile, et a la perfidie de Stuckely. Sa femme n'est la que pour
faire parade d'une fausse delicatesse, d'un faux calme, d'un

faux desint6ressement, qui ne sont pas dans la nature. On
attache une trop grande importance au sacrifice qu'elle fait de
ses diamants, assez betement, puisqu'ils sont jou6s et perdus un
moment apr^s; ou plutot le poete n'a pas su tirer parti de ces

diamants. Si Sedaine s'etait mis dans la tete de les employer,

vous verriez quel role ils auraient joue. Du moins fallait-il

qu'en les enlevant k sa femme, Beverley eut decouvert qu'une

partie de ces bijoux avait deja servi a soutenir cette femme. mal-
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heureuse dans Tindigence, et a payer par exemple les maitres

de son fils. Si Ton pouvait passer au poete I'affaire des dia-

mants, M"*^ Beverley est du moins inexcusable de laisser entre

les mains de son mari les cent mille ecus qui arrivent de Cadix,

au point nomme, selon le bon et plat plaisir du poete. Le vieux

Jarvis aussi ne sait qu'offrir sa petite fortune au joueur : j'ai

connu ce vieux bonhomme, et je vous assure, monsieur Saurin,

que c'est a M'"^ Beverley et non a monsieur qu'il faisait ses offres

de service. II faisait mieux : il la secourait a son insu, mais au

su de tons les spectateurs, qui n'^taient rien pour lui; mais

jamais il n'aurait eu assez peu de sens pour offrir de 1'argent a

M. Beverley, afm de nourrir et de fortifier sa fatale passion.

Vous me direz qu'en suivant mes memoires vous auriez eu bien

de la peine a conduire voire joueur jusqu'au desespoir et jusqu'au

poison ; mais c'etait la la tache du genie que le defaut de force

comique ou tragique, comme vous voudrez, ne vous a pas permis

de remplir. Un des grands defauts de votre pi^ce aussi, c'est

que votre joueur n'est point aimable, ni par consequent inte-

ressant. II fallait lui donner toutes les vertus possibles, tons les

agrements dont une seule passion funeste aurait terni toutl'eclat.

II n'est dans votre pifece que joueur, et perdant, et jouant, et

perdant encore : peu m'importe qu'un tel homme s'empoisonne.

Votre tableau en general est sombre, terne, noir, partout de la

m^me couleur, et par consequent de peu d'effet.

M. Saurin a 6crit sa pi^ce en vers libres. Je pense que cela

n'a pas peu contribue a en affaiblir Teffet; on n'est pas d^dom-

mage du d6faut d'^nergie et de concision, de la prolixite et du

bavardage que la versification entraine, par ces expressions et

tournures pretendues po^tiques qu'un homme de gout supporte

encore plus difficilement. En general, la pifece de M. Saurin est

un peu vide d'idees et de sentiments, il r^gne partout une

grande aridite. G'est qu'une pi^ce empruntee, dont le sujet n'est

point ne dans la tete du poete, se ressent presque toujours de

la privation de ce sue premier et createur qui repand la vie tout

autour de lui. Si cela n'^tait point, les copistes seraient au pre-

mier rang confondus avec les auteurs originaux. Ceux qui n'ont

pas beaucoup reflechi ont cru que cette aridity et I'ennui p^nible

qui en resulte etaient une suite de I'horreur du sujet, et ont dit

qu'il,fallait reserver ces sortes de spectacles pour la Gr6ve. On
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leiir a repondu que ce sujet n'est pas plus horrible que celui de

la tragedie de Mahomet-, et cela est vrai, mais la mani^re des

poetes est tr^s-diflerente : elle fait que I'un vous revoke et vous

dess^che, quand I'autre vous touche et vous attendrit.

M. Saurin a tire I'^pisode de I'enfant du roman de CUveland,

Autant que je puis me le rappeler, il y a la aussi un p^re me-

lancolique qui craint de laisser ses enfants exposes apr^s lui aux

caprices du sort. Mais si la situation du roman est plus vraie,

le tableau de la pi^ce me parait plus beau ; cet enfant dormant

paisiblement dans la prison est d'un bel eflet. Avec plus de

gout, I'auteur n'aurait fait remarquer cet enfant ni par sa mfere

ni par le vieux Jarvis ; moins les acteurs auraient fait attention

k cet enfant, plus 11 eut 6te pathetique pour les spectateurs. Je

ne sais s'il est bien dans la nature que I'idee de tuer son fils

vienne k ce pfere coupable apres le poison pris ; elle eut ete plus

vraie, ce me semble, pendant les acc^s qui precedent cet instant

fatal : car, au moment ou le sacrifice de la vie est consomme,

rhomme moral perd sa force, I'homme physique recouvre la

sienne; et cette revolution soudaine rompt toutes les liaisons

morales, isole cet etre compose qu'on appelle homme, et le rend

tout a fait personnel. Alors toutes ses idees, toutes les facultes

de son ame, sont concen trees dans I'idee de sa propre destruc-

tion, et I'int^ret de tout autre objet disparait, ou du moins

s'aflaiblit considerablement. Je concois qu'un pere d^sesp^re

forme le projet de tuer ses enfants^ et de se donner la mort
ensuite; mais je soutiens qu'il ne les frappera jamais s'il com-
mence par se porter le premier coup.

Je doute aussi que le suicide soit en lui-meme interessant

au theatre. 11 n'est ni moral ni pathetique dans la r^alite.

Qu'est-ce que cela m'apprend, ou qu'est-ce que cela me fait,

qu'un homme ennuy6 de la vie ou travaille par le desespoir se

tue? Rien. Ma curiosite satisfaite sur les circonstances d'un

6venement qui n'est pas fort ordinaire, je n'y pense plus et je

n'en suis nullement affects. Si vous voulez m'interesser par un
suicide, que ce soit Caton qui se dechire les entrailles, parce

que je vois le destin de Rome lie au sien ; mais que m'importe

que M. Beverley s'empoisonne ? Je n'y vois qu'un mauvais sujet

de moins dans le monde, et je I'oublie.

Remarquez combien nos poetes entassent de moyens ter-
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ribles et effrayants pour produire peu d'effet, et regardez cette

methode comme la marque la plus sure de la futilite de nos

spectacles. G'est aux enfants qu'on fait peur avec des poignards

et des coupes empoisonnees, et plus le poete est pauvre de

genie, plus il se confie en ces moyens et les multiplie. Le genie

a d'autres ressources; et une assemblee d'hommes, une nation

qui aurait de I'energie et du caract^re, dedaignerait des pres-

tiges qui ne peuvent faire tressaillir que des enfants. Devant

une telle assemblee, la trag6die du Joueur serait un tableau

simple et vrai des malheurs inevitables que la passion du jeu

traine a sa suite. Ces malheurs ne sont ni le poison ni le poi-

gnard, mais le mepris et la pauvrete, la lachete et I'avilissement

qui en resultent. L'endurcissement et la perte de tout sentiment

honnete et vertueux serait le poison qui ferait fremir le specta-

teur : c'est la la veritable catastrophe dont un joueur est menace,

et il n'est pas vrai que Beverley, au milieu de la fureur de

jouer qui le poss^de et I'agite, puisse conserver une etincelle

de tendresse pour sa femme, pour son fils et pour ses amis.

Mais quand aurons-nous des spectacles qui ne fassent plus peur

aux enfants, et qui aient le pouvoir d'interesser, d'attendrir et

d'effrayer, s'il le faut, des hommes? Nous en aurons quand le

gouvernement regardera I'instruction publique comme le pre-

mier et le plus important des devoirs de la legislation, et comme

le moyen le plus doux et le plus sur d'assurer son autorit6. II

n'enverra plus alors les peuples ecouter en baillant un pretre

ennuyeux, il ne bornera pas a cet acte triste et gothique I'in-

struction publique : alors il rappellera les beaux-arts a leur veri-

table destination, et fera servir leurs productions aux progres

de la morale nationale : alors les spectacles deviendront un cours

d'institutions politlques et morales, et les poetes ne seront pas

seulement des hommes de genie, mais des hommes d'J^tat.

J'avoue que les gouvernements de I'Europe les plus vigoureux

et les plus sages sont encore loin de ces principes ; mais aussi,

malgre la vanite de nos petites pretentions reciproques, nos

nations modernes jne sont qu'un assemblage d'enfants a demi

barbares, moitie sauvages, moiti6 enerves et vieillis par le luxe;

et la morale publique est, de toutes les sciences, la moins

avanc6e.

La tragedie de M. Saurin a reussi, presque sans ^tre applau-
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die. On est tres-m6content de I'impression qu'elle laisse, et

I'orr s'y porte en foule. On y pleure peu ; mais le jour de la

premiere representation 11 partit d'lme loge un violent cri d'ef-

froi, lorsque le joueur porta la coupe empoisonneea sa bouche,

et Ton m'a assure qua toutes les representations, le moment ou

il 16ve le couteau sur son fils a excite une forte emotion dans la

salle. II y avait des longueurs dans toutes ces situations a la

premiere representation; mais il 6tait aise d'y remedier, et

I'auteur n'y aura pas manque.

Le jeu de Mole, charge du role de Beverley, ne contribuera

pas peu a entretenir raffluence pendant le cours des represen-

tations de cette piece. Get acteur a peut-etre plus influe sur le

succes que le poete. J'avoue que, ne trouvant pas son role inte-

ressant et beau, je n'ai pas 6te touche de son jeu autant que le

public. La dilTiculte de I'art ne consiste pas dans les contorsions

d'une mort violente; elle n'empeche pas que Mole ne soit un

grand acteur ; mais je crains que ce role penible et fatigant ne

ruine de nouveau sa frele sante, quoiqu'il ait pris d'avance la

precaution de ne jouer la pi^ce que deux fois la semalne.

Les autres roles ont ete fort mediocrement remplis. M"® d'O-

ligny a joue celui de M""® Beverley, non en femme sensible et

aflligee, mais en petite fille depitee. M'"*" Preville a joue le r61e

de la soeur de M. Beverley avec une secheresse aussi grande

que celle du poete, et c'est beaucoup dire. Leuson n'a pas

acquis de grace ni d'interet dans la bouche du lourd et maus-

sade Bellecour. Brizard n'a point d'entrailles, et il en faut pour

chaque mot de Jarvis. Preville s'etait charge du role de Stuc-

kely, pretendant qu'il n'y avait qu'un acteur aime du public qui

put faire supporter un role aussi odieux. li n'y a point reussi,

et ce role est hue a toutes les representations, d'un bout a

I'autre.

M. Diderot avait pourtant trouve un moyen de rendre ce

role, non seulement supportable, mais theatral. II avait con-

seille a M. Saurin de faire de Stuckely un homme genereux,

plein de noblesse dans ses precedes, dissipateur d'une grande

fortune dont il aurait vu la fm, et de lui donner du reste une

passion iusurmontable pour M"'^ Beverley. Iln'aurait rien neglige

pour s'en guerir, il se serait exile volontairement, aurait quitte

I'Angleterre et fait son tour d'Europe. De retour, apr^s une

VIII. 6
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longue absence, il se serait loge a I'autre extremity de Londres,

pour etre loin d*un objet dont il connait et redoute le pouvoir;

des liaisons d'affaires Ten auraient rapproche malgre lui : alors

il aurait succombe, et, prolitant de la passion de Beverley pour

le jeu, il aurait forme et execute, en depit de ses remords, le

projet de miner Beverley par le jeu, dans I'esperance, apr^s

s etre rendu maitre de sa fortune, de le devenir aussi du coeur

de sa femme. En consequence de ce plan, il n'aurait gu^re quitte

M™^ B6verley pendant tout renchainement des desastres de son

mari, c'est-a-dire pendant tout le cours de la piece, et elle au-

rait pu le regarder comnie I'ami le plus essentiel et le plus

vrai. A la fm du quatrieme acte, lorsque Beverley est conduit

en prison, et que tout est desespere, Stuckely aurait risqu6,

pour la premiere fois, de parler de sa passion a M*"^ Beverley,

avec toute la chaleur d'un feu longtemps retenu. Sa declaration

eut et6 recue avec I'horreur qu'elle devait inspirer a une femme

vertueuse. Alors Stuckely, voyant tout son edifice d'iniquit^s

s'ecrouler et tomber en ruine, aurait pu, dans son desespoir,

Jeter le portefeuille qui renferme toute la fortune perdue de

Beverley aux pieds de sa femme. La restitution ainsi faite, il

aurait pu etre tue en duel par Leuson, dans I'intervalle du qua-

trieme au cinquieme acte. Au commencement de cet acte, Bever-

ley en prison se serait empoisonne, et aurait appris trop tard la

cause et la fm de ses malheurs. Mais pour executer une intrigue

aussi fortement nouee, il faut I'avoir concue. Tout I'usage que

M. Saurin a ose faire de ce conseil se reduit a un peu de pas-

sion qu'il a donnee a Stuckely pour M'"^ Beverley, et dont il

n'est question que vaguement dans un monologue. Gette passion

est une pauvrete de plus dans la piece de M. Saurin.

INous avons dans notre histoire la Journee des Dupes; on

pourrait appeler cette tragedie la piece des Dupes. Presque tous

les personnages de M. Saurin le sont, sans en exceptor ce

Stuckely, si platement m^chant; mais les dupes ne sont pas

theatrales^ du moins dans la tragedie.

Un mauvais plaisant a dit qu'un Anglais, travaille du spleen,

etait arrive a Paris le jour de la premiere representation du

Joueur-, que ses medecins lui avaient prescrit le voyage de

France, comme un remade centre sa melancolie ; mais que,

s'etant rendu a la Gom6die-Francaise dans Tesperance de rire,
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et y trouvant inopinement tout le sombre et tout le noir de la

tristesse anglaise, son mal en avait redouble au point que, dans

son auberge, il s'etait pendu de desespoir. Ce conte a fait rire;

mais j'observe au mauvais plaisant qu'il n'y a point de nation

en Europe qui aime la tragedie avec autant de passion que la

nation francaise, et que cela ne Teinpeche cependant pas d'etre

la nation la plus gaie de I'Europe. Je lui observe encore que

Regnard et la plupart des poetes comiques 6taient gens bilieux

et nielancoliques; et que M. de Voltaire, qui est tres-gai, n'a

jamais fait que des tragedies, et que la comedie gaie est le seul

genre ou 11 n'ait point reussi. G'est que celui qui rit et celui qui

fait rire sont deux hommes fort differents.

— La veille de la premiere representation du Joueur^ I'Aca-

demie royale de musique donna pour la premiere fois la Veni-

ticniu'y poeme de La Motte, musique de Dauvergne K Ce poeme

est une plate comMie et une fastidieuse bouffonnerie. Si le

grand Poinsinet avait fait cela, on lui aurait jete despierres;

mais comme c'est feu I'ingenieux La Motte, on s'est contente de

sillier. II faut avoir le gout de M. Dauvergne, pour s'etre llatte

de faire reussir ce mauvais poeme, qui etait deja tombe, il y a

une soixantaine d'annees, avec la . musique d'un nomme La

Barre. M. Dauvergne, qui a autant de g^nie que de gout, a eu

le sort de son predecesseur. II a eie sifile dans les formes, et

Ton a ete oblige de chasser la Vcnitienne de I'Opera apres la

troisi^me representation. On dit cependant qu'elle doit repa-

raitre dans peu, corrigee et changee. Je ne conseille a aucun

Anglais, travaille du spleen, de se risquer a cet opera; si Ton

m'y rattrape, on sera bien habile.

— M'"" Heinel, aiTligee de dix-sept a dix-huit ans, et de

deux beaux yeux bien fendus, et de deux belles jambes qui

portent une tr^s-jolie personne, est arrivee de Vienne pour de-

buter sur le theatre de I'Opera dans la danse noble; on lui a

trouve une precision, une siirete, un aplomb, une noblesse com-

parables aux talents du grand Yestris. Les connaisseurs en

danse pretendent que M*'*" Heinel, dans deux ou trois ans d'ici,

sera la premiere danseuse de I'Europe, et les connaisseurs en

charmes se disputent des a present la gloire de se ruiner pour

1. Repr6seute3 pour la premiere fois le mai 17G8.
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elle. Ce siecle est en tout point le siecle de I'Allemagne, et

depuis la profession d'imperatrice et de souverain jusqu'au

metier de danseuse, tous les grands sujets en Europe ont 6te

tires de cette con tree.

— L'Academie royale des sciences a perdu un de ses g^o-

mfetres par la mort de M. Camus ^ II etait aussi examinateur des

jeunes gens qui se destinaient au corps des ingenieurs et au

corps royal de I'artillerie; c'est sur son rapport qu'ils etaient

re^us. II etait, de plus, professeur et secretaire perpetuel de

I'Academie royale d'architecture, de sorte quevoila trois places

assez importantes a remplir.

— Vous connaissez depuis longtemps les talents et la verve

du chevalier de Boufflers; mais vous ne connaissez pas peut-etre

M"*' la comtesse de Boufllers-Rouvrel, cel^bre d'abord par les

agrements de sa figure, et ensuite par son esprit et ses connais-

sances. Elle fut dans sa premiere jeunesse dame de compagnie

de M""^ la duchesse d'Orleans. S'etant brouillee dans cette cour,

ses liaisons avec M. le prince de Gonti lui donnerent le role le

plus brillant de la cour du Temple. Elle a fait une trag^die en

prose qu'elle n'a jamais laisse sortir de ses mains, mais dont

j'ai oui dire beaucoup de blen. Elle a 6te pendant quelque

temps I'amie zelee de M. Rousseau et de M. Hume. Apres la

derniere guerre, elle fit successivement deux voyages en Angle-

terre, et, voulant que son fils unique fit ses Etudes dans une

universite protestante, elle I'envoya a Leyde. En general, la

passion des dons et de la reputation d'esprit a succede chez

elle aux passions d'un age plus tendre. Elle a dans la societe du

Temple le surnom de Minerve savante. Elle avait demande les

Fables de La Fontaine a M. le chevalier de BoufTIers, qui estde la

branche de Remiancourt, si je ne me trompe, et qui lui envoya

avec les Fables de La Fontaine les vers que vous allez lire :

Voil^ le bonhomme qui fit

Cent prodiges qui nous enchantent,

Des fables qui jamais ne mentent,

Et des betes pleines d'esprit.

1. N6 en 1699, mort en 17t)8, Camus a publlti plusieurs MemAres, un ouvrage

sur riiydrau'ique, et un Cours de mathematiques pour les ccoles du genie et de

rartillerie. (T.)
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La morale a besoin, pour etre bien regue,

Du masque de la fable et du charme des vers;

Et c'est la seule vierge, en ce vaste univers,

Qu'on aime k voir un peu v6tue.

Si Minerve meme ici-bas

Venait enseigner la sagesse,

II faudrait bien que la d^esse

A son profond savoir joignit quelques appas;

Le genre humain est sourd quand on ne lui plait pas.

Pour nous eclairer tous, sans d^plaire k personne,

La charmante Minerve a pris vos traits charmants :

En vous voyant, je le soupgonne
;

J'en suis sur quand je vous entends.

SUITE DU LORENZIANA.

M. le chevalier de Lorenzi parla un jour assez legferement du

savoir de M. de Saint-Lambert aux echecs. « Yous oubliez, lui

dit celui-ci, que je vous ai gagne quinze louis au trente sols,

pendant notre campagne en Minorque. — U est vrai, repond le

chevalier; mais c'6tait sur la fin du siege. »

Pendant ce siege, le chevalier allait tous les soirs a la tran-

chee, muni d'un telescope et d'un attirail d'autres instruments

astronomiques, pour faire ses observations. Un jour il s'en

revient a son quartier, ayant laisse tous ses instruments a la

tranch^e. « On vous les volera, chevalier, lui dit M. de Saint-

Lambert. — Oh! non, lui repond le chevalier
;
j'ai mis ma

montre a cote. »

G'est le chevalier de Lorenzi qui a fait casser la tete a Tin-

fortune amiral Byng, parce que c'est lui qui lui a fait perdre

son combat; c'est un fait certain et une anecdote assez curieuse.

Le chevalier, fouillant dans le taudis ou on I'avait lege apres le

debarquement en Minorque, decouvrit dans un coin le livredes

signaux de la flotte anglaise. Apres I'avoir examine etreconnu,

il le porta a M. le prince de Beauvau, qui le remit a M. le

marechal de Richelieu. On s'en mefia d'abord ; mais lorsque le

combat naval commenca, on eut bientot lieu de reconnaitre que

les Anglais suivaient leurs signaux de point en point. On eut,

par ce moyen, la facilite de prevenir toutes leurs manoeuvres,

et ils furent obliges de se retirer. Le chevalier de Lorenzi, trop

distrait pour se souvenir du service qu'il avait rendu, oublia
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d'en demander la recompense, et la cour oublia de la lui

accorder.

M. le due de Mirepoix ay ant ete nomm6 ambassadeur en

Angleterre, proposa au chevalier, qu'il aimait beaucoup, de le

mener a Londres ; le chevalier accepte. On convient qu'il fera

partir ses hardes avec les equipages deM. de Mirepoix. Occup6

des le matin a faire sa malle^ il recoit un message de I'hotel

de Mirepoix, qui le presse de Tenvoyer; il se depeche en con-

sequence, et, de peur d'oublier quelque chose, il emballe tous

ses habits. Lorsque la malle est partie, il s'apercoit qu'il est

reste en chemise, que son habit de voyage est dans la malle,

et qu'il n'a conserve pour sortir de chez lui qu'une mauvaise

robe de chambre.

II loge depuis longtemps au palais du Luxembourg, ou ses

amis lui ont procure un petit appartement. Un jour, en sortant

et descendant les dernieres marches du degre, les pieds lui

glisseiit, il tombe et il se casse le nez. En se retournant pour

voir la cause de cette mesaventure, il remarque une esp^ce de

liqueur blanchatre repandue sur I'escalier. Alors il croit qu'il

est de son devoir de se mettre en colere ; il appelle le Suisse,

et lui dit que c'est fortmal a lui de souflrir qu'on jette de I'eau

de savon sur le degre. Le Suisse lui represente quece n' est pas de

I'eau de savon, mais del'orgeat, qu'un garcon cafetier a repandu

en passant. En ce cas, fed tort, dit le chevalier en reprenant

son ton doux et pacifique, avec son nez meurtri et son visage

tout en sang.

II est, du reste, I'homme du monde le plus riche en mou-

choirs, et son inventaire sera un jour tres-considerable quanta

cet article. Gomme il est loge fort haut, et qu'il oublie presque

tous les jours, en sortant, son mouchoir, il trouve plus court

d'en acheter un que de remonter chercher le sien. Aussi y a-t-il

dans son quartier une marchande de linge qui lui tient tous ks

matins un mouchoir tout pret.

— Onvientde faire une nouvelle edition fort augmentee

de VAbreg^ chronologique de Vhistoire de France, par M. le

president Renault. On pent avoir cette edition, a son choix,

in-/i" ou in-12. Cette derni^reest actuellement en trois volumes;

I'autre est ornee d'estampes d'apr^s les dessins de Gochin, mais

elle n'est rien moins que belle. Le pauvre president se meurt;
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niais tout en s'eteignant il donne a souper et s*occupe de son

livre, pour accomplir jusqu'a la fin ce qui a ete dit par le pro-

ph6te Voltaire,

Renault, fameux par vos soupers

Et par votre Chronologie....

11 a dedie sa nouvelle edition k la reine, qui ne se portepas

mieux quelui.

— M. I'abbe Laugier vient de publier une Ilistoire desn^go-

ciatiom pour la paix conclue (i Belgrade^ le i8 seplembre i7S9^

entre Vempereur de la Russie et la Porte-Ottomane^ par la me-

diation et sous la garantie de la France, Deux volumes in-12

asse^ considerables. Les talents de M. I'abbe Laugier pour This-

toire sont mediocres. II a ecrit une Ilistoire de la Repuhliquc

de Ve?iise, qui est restee sans reputation. Ses deux ouvrages

sur I'architecture ont eu plus de succ^s. L'on y a reconnu des

vues justes et de bons principes. M. I'abbe Laugier etait jesuite

lorsqu'il composa son premier Essai sur I'architecture j il precha

ensuite un careme devant le roi. /Vinsi voila bien des carri^res

difierentes. II avait prononce ses derniers voeux; mais il remua
tant qu'il en fut releve par le pape Benoit XIV, et qu'il lui fut

permis de quitter I'habit de Saint-Ignace il y a environ dix ou

douze ans. Cela lui donna alors la reputation d'une mauvaise

t^te ; mais on pent dire aujourd'hui que cette mauvaise tete eut

le nez bon. II se trouve maintenant fort tranquille a Paris, tan-

dis que la Society est chassee de France. II a compose son

Histoire de la paix de Belgrade sur les memoires de feu M. de

Villeneuve, ambassadeur du roi a Constantinople, et en cette

qualite mediateur entre les puissances belligerantes. G'est un
livre de bibliotheque qu'il faut avoir, parce que nous n'avons

rien sur ce point interessant de I'histoire de notre temps. M. de

Villeneuve passait pour un habile negociateur. A son retour de

Constantinople, on voulut le faire ministre des affaires etran-

g^res; mais il refusa ce poste brillant, et niourut bientot apr^s

dans la retraite. Pour faire son eloge, il ne faudrait pas s'en

rapporter aux memoires du feu pacha h. trois queues, comte de

Bonneval, qui le d6testait bien cordialement,

— La Promenade utile et rdcriative de deux Parisiens en
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cent soixante-cinq j'oiirs*, en prose et en vers, en deux vo-

lumes in-12, vous mfenera un peu loin sivous vous avisezde les

suivre, car ces deux Parisiens, tout en se promenant, vont droit

en Italic, et s'en reviennent de la k Paris. Le nombre des

voyages d'ltalie s'est prodigieusement multiplie depuis quelques

annees, et si vous en cherchez un passable dans ce nombre, vous

ne le trouverez pas. Quant a nos deux badauds de Paris, il faut

les atteler avec les deaxgentilshommes suedoisqu'ila plu a I'a-

vocat Grosley, de Troyes en Champagne, de deshonorer il y a quel-

ques annees, en prenant leur qualite et se doublant sous cette

qualitesur le frontispice de son Voyage en Italie. G'est le meme
coup d'oeil bourgeois, le m^me ton plat, le meme esprit provincial

et deplaisant. Ces Parisiens sont deux beaux esprits bourgeois

du quartier Saint-Jacques ou de la rue Carre-du-Bec. Dieu^ous

preserve de vous promener en si mauvaise et si insipide com-

pagnie ! La promenade serait a jamais defendue a ces deux

badauds, s'il y avait de la justice dans le monde.

— L'abrege du president Renault en a fait faire trente

autres. Nous avons cette annee VAhregd chronologiquede Vhis-

toire ottomane^ par M. de La Croix, en deux gros volumes in-8°.

Je ne sais si ce M. de La Croix est le meme qui nous a donne

sur la fin de I'annee derni^re, en un volume in-12, un Traits de

morale^ ou Devoirs de Vhomme envers Dieu, envers la societe et

envers lui-meme^ ou s'il y a deux La Croix, Tun plat moraliste

et I'autre mechant compilateur; mais qu'il soit un ou deux, s'il

faut absolument avoir affaire a I'un d'eux, j'aime mieux passer

mon temps avec le compilateur, qui m'apprend des faits, qu'avec

le moraliste, qui me dit des pauvretes.

— Un autre compilateur a public des Melanges de litlh^a-

iure pour servir de supplement ci la dernUre idition des OEuvres

de M. de Voltaire. Volume in-12 de deux cent quatre-vingts

pages. Le Pandgyrique de Louis XV Qi les Conseils ci un jour-

naliste font les deux principaux morceaux de cette rapsodie. Le

reste consiste en letlres et en pieces fugitives. Ce recueil a cte

fait par quelque autcur ou libraire fameliquc. Tout ce qu'on y
trouve est connu et imprime depuis longlemps, excepte peut-

1. Par Pirrre Brussel, conseiller-auditeur h. la Chambre des comptes de Paris.

R^iraprim^ en 1791, 2 vol. in-12.
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6tre lalettre'deM. de Voltaire a I'abbeTrublet, lors de sa recep-

tion a I'Academie francaise, et la reponse de celui-ci, qui sont

deux chefs-d'oeuvre, chacune dans son espece, et qui m^ritent

qu'on conserve le recueil du famelique. Quant aux Conseils d,

WW yi)wr?2«toe, M. de Voltaire les avait inserts anciennement

dans une Edition de ses oeuvres faite en Hollande; il les a

ensuite retranch^s des autres editions, je ne sais pourquoi. lis

sontbons alire.-Je crois qu'il les afondus successivement dans

d'autres morceaux.

— Methodes et Projets pour parvenir ci la destruction des

loups dans le royaime, par M. de Lisle de Moncel, ancien capi-

taine de cavalerie, charge des epreuves relatives k la destruc-

tion des loups sur la frontiere des Trois-]5veches. Volume in-12

deplus de trois cents pages, imprime a I'lmprimerie royale.

Qui croirait que, pour apprendre a assommer des loups, on eut

besoin d'un si gros livre, d'un chevalier de Saint-Louis, et d'une

dedicace a M. le prince de Conde?

JUIN

l*-*" juin 1768.

La Gageure imprivue, petite piece en prose et en un acte,

par M. Sedaine, avait 6t6 lue et recue a la Gomedie-Francaise

il y a plus de deux ans; apres bien des retards occasionnes par

la negligence et meme par la mauvaise volonte des Gomediens,

on en a donn6 la premiere representation a I'improviste, le 27

du mois dernier, un vendredi, jour de reprobation pour la

Gomedie-Francaise, etou Ton ne pent aller decemment a aucun

autre spectacle qu'a I'Opera.

Gette petite pi^ce est un chef-d'oeuvre de finesse et de plai-

santerie. Rien de plus comique que la situation reciproque de

tons ses personnages. M"'^ de Glinville, fine comme I'ambre,

est , depuis le commencement jusqu'aj la fin , le jouet de

M. d'fitieulette, qu'elle n'a pourtant fait venir que pour le

persifler : M. Sedaine a juge a propos d'adopter ce terme.

Quant a M. de Glinville, qui se croit un aigle, il n'est pas un
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instant au fait des choses. II y a dans presque toutes les situa-

tions et dans les scenes qui en resultent cette force comique

qui fait I'essence et le prix de la comedie, et dont on peut

dire qu'aucun de nos auteurs yivants ne se doute.

Rien de plus original que cette piece, soit dans le fond, soit

dans la maniere dont elle est traitee. Personne n'entend,

comme M. Sedaine, I'art de manier un sujet. Tout chez lui est

prevu, prepare, combine, profondement raisonne. L'idee et le

fond de la Gageure sont tires de la Precaution inutile^ qui fait

la premiere des Nouvclles tragi-comiques de Scarron; lorsque

la comedie sera imprimee, vous aurez un singulier plaisir a la

comparer avec la INouvelle dont elle est tiree, et a balancer le

merite des deux auteurs. Scarron a traits un sujet espagnol

;

Sedaine en a fait un sujet francais du meiileur ton, de la plus

grande verite et du meiileur gout. Personne ne dessine un

caractere avec plus de verite, de surete et de fermete que lui;

tous ses personnages, depuis le premier jusqu'au dernier, ont

une physionomie qu'on ne peut plus ni oublier ni confondre.

II a un art particulier de faire connaitre ses personnages, sans

avoir recours a ces fades et plates tirades qu'on place ordinai-

rement au commencement d'une piece, contre toute vraisem-

blance, pour I'instruction du spectateur. Voyez avec quel

naturel il fait faire le portrait de M'"'' de Glinville par sa femme

de chambre, pendant qu'elle dine avec son inconnu. Voyez

encore avec quel naturel M. d'Etieulette fait le portrait de

M. de Glinville, k sa pretendue comtesse de Brunck, pour lui

prouver qu'il le connait. Le poete veut-il nous faire sentir que

M. et M'"^ de Glinville, quoique sans passion et peut-etre sans

un grand fond d'estime, vivent tr^s-bien ensemble? Lorsque

M'"* de Glinville consent au pari, elle ajoute : « Aussi bien

depuis quelque temps ai-je besoin de vingt louis.— Queue vous

adressez-vous a vos amis? lui dit son mari. — Ah, monsieur,

lui repond M"'" de Glinville, je les reserve pour des occasions

plus essentielles. » Partout on reconnait la touche savante et

spirituelle de I'auteur du Philosophe sans le savoir.

Get auteur ne neglige jamais les moeurs ni le but moral

dans ses pieces. Quoique celle-ci paraisse au premier coup d'oeil

plus amusante qu' instructive, elle prouve d'abord, ainsi que le

conle dont elle est empruntee, qu'une femme peut tr^s-bien
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6tre spirituelle et honnete a la fois; elle montre encore les

avantages et les clangers de la finesse. Elle peint avec une jus-

tesse et un piquant peu commims les moeurs des gens du

monde, sans passion, sans autre occupation que celle de

s'amuser, et d'autant plus difficiles k peindre d'une mani^re

interessante qu'elles sont en elles-m^mes sans couleur et assez

insipides. M. d'l^tieulette est un personnage du nieilleur gout,

qui a un grand usage du monde, qui, sans passion et sans

inter^t, plait et attache depuis le commencement de la piece

jusqu'a la fin. On lui voit la croix de Saint-Louis a la bouton-

ni^re, quoique le poete ne I'y ait pas attachee en termes expres,

et quoique notre petite police ne permette pas a nos acteurs

de pousser la verity jusqu'a imiter le ruban de notre ordre

militaire, dans le temps qu'elle permet au comte d'Essex de

paraitre sur la sc^ne avec I'ordre de la Jarretiere. L'auteur ne

neglige pas la peinture des moeurs dans ses personnages subal-

terncs; les moeurs de ses valets donnent une idee tr6s-juste de

la corruption de cette classe d'hommes, corruption qui n'est

qu'une suite de la depravation des maitres.

Voila done encore une piece de M. Sedaine, d'un caractere

tout a fait neuf. On dirait que cet auteur a pris a tache de ne

jamais se ressembler. Voyez quelle difference entre Ic Jardinier

et son seigneur^ entre Rose et Colas, entre le Philosophe sans le

savoiry et enfin cette Gageure, Le seul d^faut qu'on puisse

reprocher a celle-ci, ou plutot la seule chose qu'on y desire,

c'est que le poete eut pu trouver un moyen de nouer plus for-

tement I'intrigue de la petite fille a I'intrigue principale. II

aurait fallu pour cela trouver une raison pour obligor M. de

Clinville de cacher soigneusement a sa femme la presence de

sa jeune niece. L'embarras de M. de Clinville lorsque sa femme
I'aurait mis sur la sellette k ce sujet, le parti qu'elle aurait pu
tirer de cet embarras, ou bien la jalousie qu'il aurait pu lui

faire naitre a elle-meme, auraient ete autant de sources abon-

dantes d'un comique aussi piquant qu'agreable.

La Gageure imjjr^vuc a ete tres-bien recue, quoique le

parterre n'y ait rien compris. La touche de M. Sedaine est trop

fine pour lui, et il faut qu'il y revienne plus d'une fois pour la

senlir. Si ce poete 6tait un peu encourage, ou plutot s'il n'etait

pas d^courage par le defaut de protection, par les mauvais pro-
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cedes des Comediens, ou bien si, malgre tout cela, il continue de

travailler pour le theatre, il en deviendra le maitre : car c'est le

seul de nos poetes dramatiques qui ait du genie, et il faut bien

que riiomme de genie eclipse a la longue les polissons. Sedaine

est honnete, pauvre, d'un esprit delie et cependant simple, d'un

flegme peu commun en France. Une forte dose de philosophic

naturelle lui fait aisement prendre son parti sur lepeu d'encou-

ragement qu'il recoit, je ne dis pas de la part du public, qui

malheureusement ne peut recompenser que par des applaudisse-

ments; maisqui salt ce que pourraient sur une ame de la trempe

de celle de Sedaine la protection etles regards d'un roi? Puisque

son genie I'a force de laisser la sa profession de maitre macon

pour prendre celle de poete, il me semble qu'on pourrait tout

attendre de lui. Si Moliere avait ete traite comme Sedaine, peut-

etre n'aurait-il jamais fait aucun de ses chefs-d'oeuvre.

Si les Comediens veulent un peu menager la Gageure

imprdvue^ ne point I'abandonner a la populace, et laisser aux

gens de bonne compagnie le temps de regler leur jugement, je

crois que cette piece aura beaucoup de succ^s, et qu'elle pourra

meme rester au theatre ; mais comme elle ne ressemble a

aucune des petites pieces qu'on joue la, comme il n'y a point

d' amourette, comme on ne salt a quel modele la comparer, le

commun du public n'a su qu'en faire. Notre petit gout factice

ne rapporte pas les ouvrages de I'art a la nature, mais a d'au-

tres ouvrages de I'art qu'il connait et sur le patron desquels

il se permet de juger de tout. La Gageure imprcvue a ete du

reste asscz bien jouee. Preville a joue tres-plaisamment le

role de M. de Clinville; il a quitte celui de Stuckely dans la

tragedie de Beverley, et Pa abandonne au camarade Dauberval,

qui ne le joue pas plus mal que lui, et qui est tout aussi bien

hue. Je crois que Preville n'a pas ete fach^ de se remettre,

par un bon role, en possession des applaudissements auxquels

il est accoutume. Sa femme a joue le role de M™® de Clinville;

elle Pa un peu charge ; mais quand on est naturellement insi-

pide, quand on n'a pas la grace qu'il faut pour jouer un role

plein de finesse, d'agrement et de legeret6, il faut bien mettre

la charged la place; M"^ Dangeville aurait ete delicieuse dans

ce role; et Grandval, tel que nous I'avons vu il y a quinze ou

dix-huit ans, aurait ete charmant dans le role de M. d'Etieu-
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lette. L'auteur a trouve Mole un peu trop jeune pour le jouer,

et, en eflel, il demande quelque chose de pose que Mole n'a

peut-6tre pas; mais il ne demandait pas certainement d'etre

alourdi de loute la pesanteur du jeu du maussade Bellecour.

Quand on voit quels pauvres acteurs nous avons, on doit s't^-

tonner qu'une nouvelle piece puisse reussir.

— M. Targe s'est occupe pendant plusieurs annees a tra-

duire VlJistoire d'Anglelerre, par Smolett; ouvrage qui a eu

une vogue passag^re k Londres, nriais qui n'est estime de per-

sonne. Ce M. Smolett est un de ces 6crivains meprisables qui

n'ont de ressources que dans la satire pour se faire lire; son

Histoire est remplie d'allusions satiriques aux evenements et

aux personnages de son temps. G'est une mani^re bien detes-

table d'ecrire I'histoire; mais, en Angleterre, elle est bonne pour

avoir de I'argent, et il parait que c'est tout ce qu'il faut a

M. Smoleit. En France, le m^rite meme des allusions satiriques

^tant perdu, son ouvrage n'a fait aucune espece de sensation.

M. Targe, peu content d'avoir ete son traducteur, a voulu

devenir auteur et continuateur de M. Smolett. II vient de

publier, en cinq volumes in -12, une Histoire dCAngleterre^

depuis le Iraite d'Aix-la-Chapelle, en i748^ jusquau traits de

Paris^ en i763^ pour servir de continuation aux Histoires de

MM. Hume et 'Smolett, Get ouvrage est reste aussi obscur en

France que la traduction de I'Hisloire de Smolett.

— 11 existe en France un M. Turpin qui n'a rien de commun
avec ce comte de Turpin, alternativement hussard et novice k

la Trappe, puis gendre du feu mar6chal de Lovvendal, et

auteur d'un Traite {m-h°) sur Vart de la guerre. L'autre

M. Turpin dont je vais parler ici est un homme obscur qui

s'est fait continuateur des Vies des hommes illustres de la

France^, par feu I'abbe Perau. On peut faire infiniment mieux

que ce Perau, et etre encore un pauvre homme. M. Turpin a

fait I'annee derniere la Vie du Grand Gonde, a I'insu de tout le

public^ M. Desormeaux, qui a entrepris et acheve I'histoire du

1. Gommenc«5es par du Castres d'Auvigny, en 1739, jusqu'au tome XIII, et

continuces par I'abbe Perau, jusqu'au vingt-quatri6ine volume, et depuis le t. XXIV
par Turpin ; 1739 et suiv. '27 vol. in-12. Voir tome II, p. 98.

2. La Vie de Louis de Bourbon, second du nom, prince de Conde, par M. Tur-

pin, 17G7, 2 vol. in-12.
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m^me heros, n'a pas fait sensation a Paris; cependant il s'en

faut bien que M. Desormeaux soit un ecrivain sans merite.

M. Turpin a continue cette annee ses Hommes illustres, par

rhistoire de deux marechaux de France du nom de Ghoiseul.

II a dedie cette histoire a M. le due de Ghoiseul- Praslin, a qui

il coaseille de se deguiser et d'aller dans les cafes et autres

lieux publics, a I'exemple d'un calife de Bagdad, afin d'en-

tendre tout le bien' qu'on pense et qu'on dit de lui. Un des

marechaux de Ghoiseul, dont M. Turpin a ecrit la vie, s'appelait

Glaude. Le Plutarque Turpin a desesp6r6 d'en faire un heros

sous ce nom ; il a pris le parti de le debaptiser et de changer

Claude de Choiseul en Cesar de Choiseid. Il n'en faut pas

davantage pour etre sur que M. Turpin etait digne d'etre

filleul de Glaude, et qu'il ne ressemblera jamais a Gesar par ses

commentaires historiques.

— On craignait que la ceremonie qui s'est pass^e le jour

de Paques au chateau de Ferney, et qui a fait un si mauvais

effet a Paris, ne fut suivie d'un long sommeil ; mais nous som-

mes rassur^s. Brutus ne dort point, il vivra et mourra les

armes a la main; il parait meme que la passion du travail s'est

accrue chez lui a un tel point que tout ce qui Ten distrait lui

est a charge. Le premier fruit que nous recueillons de cette

heureuse passion, depuis la fameuse ceremonie, est un petit

6crit intitule Conseils raisonnables ci M. Vabhi Bergier^ prin-

cipal du college de Besancon^ sur la defense du christianisme^

par une sociHd de hacheliers en theologie. Get ecrit est en

effet signe par quatre soi-disant bacheliers; mais on y recon-

nait a chaque ligne la touche du grand, de I'immortel docteur

de Ferney. G'est un morceau plein de solidite, de sagesse,

d' eloquence, et d'une eloquence pathetique et touchante. Je

n'en ai entendu faire qu'une lecture Ires-rapide, mais il m'a

paru qu'il y avait quelques traits vraiment sublimes. L'auteur

y plaide avec une ame attendrie, mais pleine de force, la cause

de I'humanite contre la durete theologique, qui a souill6 I'his-

toire de la religion chretienne de tant de monuments de

barbarie et de cruaute. II est impossible que cette reclamation

continuelle de I'avocat du genre humain ne I'emporte, du

moins aupres de la generation suivante, sur les cris d'un

clerge superstitieux et fanatique; tous les esprits justes, tous
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les coeurs sensibles et honneles la souscrivent et I'appuient d^s

a present. L'abbe Bergier s'est distingue depuis quelques

annees par ses Merits pour la defense du christianisme centre

plusieurs ouvrages celebres. Ges Merits ne lui ont pas donn6 un

grand relief a Paris, mais lis ont eu et ont encore beaucoup de

vogue dans les s^minaires et dans les convents. Son Deisme

r^fuU par lui-meme^ oppose au Vicaire Savoyard de Jean-

Jacques Rousseau, est a sa cinquieme edition. Sa CerLilude des

prcuvcs du christianisme, opposee a YExumen des apologistes de

la religion chritienne attribue a Freret, en est a sa troisieme.

11 vient de'mettre sous presse une refutation du CJirislianisme

divoili et de YExamen important de milord Bolingbroke,

et il est venu a Paris en personne recueillir un peu les fruits

de ses batailleries. C'est un bon pretre assez plat, qui a fait de

bonnes etudes; d'ailleurs un peu bete et semi-fripon. Ge qui

m'en a deplu, c'est qu'il ait recherche ici la societe des philo-

sophes, qu'il les ait accabl6s de marques d'estime, landis qu'il

les traite dans ses refutations a peu pres comme des gens de

sac et de corde, et qu'il ait entrepris de se lier dans des maisons

ou, a moins de jouer le role d'espion, les gens de sa robe et de

son parti lui auraient su bien mauvais gre de se trouver. II a

donne Thiver dernier son meilleur ouvrage et.celui qui a eu le

moins de succ^s. G'est une traduction de la Tlieogonie d'He-

siode, avec des dissertations relatives k cet objet, sous le titre

de YOrigine des dieux du paganisme, el le sens des fables

decouvert par une explication suivie des poesies d'lJcsiode.

L'objet de son ouvrage est de prouver, contre le systeme de

l'abbe Banier, que les dieux du paganisme n'etaient point des

personnages historiques. Si I'abondance des matieres me le

permet, je reviendrai a ce livre, qui est partage en _deux tomes

et en quatre parties. 11 n'y a rien de nouveau dans les idees

mythologiques de M. l'abbe Bergier^ rien qui n'ait ete dit par

plusieurs savants de France, d'Angleterre et d'Allemagne ; mais

si I'auteur n'ecrivait pas platement, s'il avait de I'imagination

et du style, il en aurait fait un ouvrage tr^s-interessant. Goinme

defenseur de'la religion chretienne, l'abbe Bergier est sans

doute tres-supei'ieur a ses confreres qui ont combattu pour la

meme cause; mais quand on lit avec un peu de reflexion les

Conseils raisonnables par la socidli des bacheliers en thiologie.
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on ne peut se dissimuler que les faits d'armes du champion

Bergier sont au fond pitoyables, et que ses doctes ecrits sont

un lissu de pauvretes cousues avec une mauvaise foi choquante

pour tout ce qui ne croit pas qu'on doive sacrifier la verity k

I'esp^rance d'obtenir quelque benefice. Faisons des voeux pour

Tauteur des Conseils raisonnahles et pour qu'il nous donne sou-

vent de semblables ecrits; c'est un des meilleurs qui soient

sortis depuis longtemps de cette manufacture si abondante en

productions excellentes. Je n'aime cependant pas le premier

conseil. L'auteur reproche au champion Bergier d'avoir traite

Marie de Medicis comme comphce de I'assassinat de Henri IV;

et il le lui reproche comme je ne peux souffrir qu'on reproche,

en lui faisant un crime d'accuser I'aieule du roi d'une action si

horrible. Messieurs les bacheliers, cette tournure n'est pas

digne de vous; il faut la laisser aux Cog^s et aux cuistres dont

vous I'avez prise. Quand on lit avec attention I'histoire de ce

siecle abominable, ou le meilleur des rois fut assassine au

milieu d'un peuple qui n'en etait pas digne, on ne peut s'em-

p^cher, malgr6 qu'on en ait, de soupconner la reine. Si on lui

fait tort, elle a du moins fait tout ce qu'il fallait pour s'attirer

ce soupcon, et sous aucun point de vue il ne saurait etre

regarde comme un crime. Mais quand la reine serait evidem-

ment coupable, il ne s'ensuivrait pas, comme le pretend I'abbe

Bergier, que le meurtre de Henri IV ne fut pas I'ouvrage de la

fureur du fanatisme qui dominait les esprits dans ces temps

funestes. Quelle puissance infernale aurait os6 plonger le fer

dans le sein du grand et bon Henri, si le fanatisme le plus

aveugle n'avait conduit son bras? II ne faut pas qu'un historien

accredite legferement et sur des bruits vagues des crimes

caches, mais il ne faut pas non plus se refuser a I'evidence

qu'un concours de circonstances rend souvent irresistible, et

j'observe a MM. les bacheliers que la qualite d'aieule de la

maison de France d'aujourd'hui ne disculpe Marie de Medicis

en rien ni de ce soupcon, ni des malheurs sans nombre dont la

mort du roi son epoux, et sa regence, furent I'^poque, et dont

elle fut, elle seule, la cause immediate.

II nous est venu, cet ordinaire, de la manufacture de Ferney,

un toit de quarante pages in-8°, intitule la Profession de foi

des tJdisteSj par lecomteDa... auR.D., traduit de I'allemand.
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Quand je disqu'ilnous estvenu, celaveut dire que deux ou.trois

exeniplaires de cet ecrit ont echappe a la vigilance de la police, et

circulent dans Paris de mains en mains; mais on ne peut les

avoir pour de I'argent, ou quand on les vend sous le manteau,

on se fait payer le risque auquel on s'expose par cette esp6ce de

contrebande qui est poursuivie avec la plus grande s6verite :

de sorte que les amateurs payent un, deux et plusieurs louis, ce

qui peut valoir vingt-quatre sous ou un ecu. La Profession de

foides Ihetstes est adressee au roi de Prusse. Outre le pream-

bule, elle est partagee en dix petits chapitres dont voici les in-

scriptions : 1. Que Dieu est le p^re de tous les hommes ; 2. Des

superstitions; 3. Des sacrifices de sang humain; 4. Des persecu-

tions chretiennes; 5. Des moeurs; 6. De la doctrine des th6istes;

7. Que toutes les religions doivent respecter le theisme; 8. Be-

nedictions sur la tolerance ; 9. Que toute religion rend t6moi-

gnage au theisme; 10. Remontrance a toutes les religions. II

n'y a rien de nouveau dans la Profession de foi destheistes,

rien qui n'ait et6 fabrique et refabrique bien souvent dans cette

manufacture; mais c'est une des maximes fondamentales eta-

blies par le chef de cette manufacture, que les hommes sont de

dure conception, et que la verite ne peut se nicher dans leur

cerveau qu'a force de se presenter la meme sous des formes et

des tournures di verses. II s'en faut bien que cette Profession

de foi vaille les Conseils raisonnables adresses ci M. Bergier,

L'auteur de la Profession en a cite le plus beau morceau, et Fa

insere tout au long. Ge morceau, c'est le chapitre des Martyrs^

tire des Conseils raisonnables ; il est tres-superieur au reste de

la Profession : c'est un chef-d'oeuvre de I'eloquence la plus

path6tique ; on ne paut le lire sans etre touche aux larmes.

— II vient d'arriver de cette manufacture intarissable un

ecrit de quarante-deux pages in-8° mi\i\i\^ lipitre aux Bomains

par le comte Passeran: traduite de Vitalien, Ge n'est point,

comme vous voyez, I'epitre de saint Paul du Nouveau Testament,

mais uneepitre qui entrera dans le nouveau canon qui se pre-

pare, et ou le comte Passeran, le comte Da , le comte de

Boulainvilliers, et plusieurs autres comtes de cette espece, tien-

dront la place de I'apotre saint Paul, qui n'etait pas comte, et

a qui le comte Passeran dispute en passant son titre de citoyen

romain. Cette epitre est adressee aux Romains modernes, a qui

vni. 7
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Tauteur inspire rappelle leur grandeur passee pour les faire

rough* de ramper sous la domination triste et dure d'lin vieux

pretre appele pape. Malgre la repetition des memes raisonne-

ments, cette epitre est pleine de traits qui caracterisent cette

manufacture immortelle ou Ton poss^de encore I'art de redire

les memes choses pour la vingtifeme ou la centieme fois, tou-

jours d'une maniere interessante et nouvelle. L'auteur se

moque par exemple, pour la cinquanti^me fois, de Tequivoque

sur laquelle I'Kglise romaine a voulu fonder son autorite et ses

usurpations, en consequence du jeu de mots : Tu es Pierre^ et

sur ceite pierre je fonderai man £!glise. Si Simon Barjone,

ajoute-t-il, s'etait appele Potiron, son maitre lui aurait done

dit: Tu es Potiron, et sur ce potiron felablirai la fourmilii're

de mon jardin. Cette nouvelle epitre aux Romains est partagee

en neuf articles qu'il fallait appeler chapitres, pour observer le

costume. Le huitieme article contient les neuf impostures prin-

cipales au moyen desquelles le pape est devenu enfin souverain

de Rome et des descendants desMarcellus, des Paul-Emile et des

Scipions. Ma foi, il faut pardonner aux pretres et a leurs ayants

cause d'etre furieux contre M. le comte Passeran et ses souf-

fleurs, car si cela dure encore quelque temps, il est aise de

prevoir ce que deviendront non la vigne, mais les vignerons du

Seigneur.

— Un Francais expatrie et retire en HoUande, M. de Serionne,

a donne il y a quelques annees un ouvrage sur les Intercts des

nations de VEurope relativement au commerce^. II vient de

nous envoyer une nouvelle production de sa plume, intitulee

le Commerce de la Hollander ou Tableau du commerce des

Hollandais dans les quatre parties du monde, Trois volumes

in-12. Get ouvrage contient des observations sur le progr^s et

les decroissements du commerce des Hollandais, sur les moyens

de I'ameliorer, sur leurs compagnies des Indes orientales et

occidentales, sur leurs colonies, sur leurs lois et usages mer-

cantiles, sur le luxe, I'agriculture, I'impot, etc., etc., M. de Se-

rionne n'est pas un aigle ; mais c'est un homme qui a du sens

et des connaissances, et ses ouvrages sont du nombre de ces

livres m6diocres qu'on pent lire avec fruit.

1. Voir tome VII, p. 258.
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— Des Causes du honheur public, Ouvrage dddU it M. le

Dauphin, par M. I'abbe Gros de Besplas, de la maison et soci^te

de Sorbonne, predicateur du roi, vicaire general. Je vous assure

que M. I'abbe Gros de Besplas, qui est tout cela, ne se doute ni

de ce que c'estque le bonheur public ni des causes qui I'opferent,

quoiqu'il en ait barbouill6 un gros volume de six cents pages

in-8°.

— Ne lisezpas la suite de Detout un peuj ou les Amuse-

ments de la campagne, dont I'auteur obscur* vient de donner

un second volume et en promet encore plusieurs autres. Ce

sont des rapsodies en vers et en prose qui sont d6testables.

— Ne lisez pas non plus la continuation des M^moires de

M. Sidney Bidutphe, par I'auteur des Mhnoires pour servir d,

Vhistoire de la vertu^. Deux volumes in-12. Gar s'il vous sou-

vient des premiers volumes de ce roman traduit de I'anglais,

yous vous rappellerez qu'il n'y a ni naturel ni agrement, et un

roman sans naturel et sans agr6ment est une mauvaise chose.

15 juin 1768.

II nous est arrive, cet ordinaire... De la manufacture de

Ferney, n'est-ilpas vrai? Vous I'avez dit; et Ton peuthardiment,

a chaque ordinaire, commencer un article par cette formule,

bien sur qu'on aura, pour achever les phrases, le titre de quel-

que feuille ou de quelque brochure a annoncer. G'est bien dom-
mage que ces feuilles, qui se succ^dent avec tant de rapidite,

restent d'une rarete si excessive a Paris. A peine trouve-t-on le

moyen de satisfaire sa curiosity par une lecture rapide, et leur

mulliplicite fait qu'on a tant de li^vres ^courir a la fois qu'on n'en

attrape aucun. 11 faut espererque toutes ces feuilles seront reu-

nies avec soin par M. Cramer pour former des volumes de melan-

ges, et que nous n'en perdrons aucune, malgre I'impossibilite ou

nous sommes de nous les procurer a present. L'ecrit qui nous

est venu cet ordinaire a quarante-huit pages d'impression. II

est intitule les Droits des hommes et les Usurpations des autres.

Le titre de cet ecrit porte qu'il est traduit de I'italien et im-

\. Desboulmiers.

2. Voir tome V, p. 98.
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prime a Amsterdam. On peut le regarder comme une suite de

V£pilre aux Romains dont j'ai eu riionneur de^vous rendre

compte. En rapportant I'inscription des difTerents articles trai-

tes sommairement dans cette succincte diatribe^ je vous aural

fait concevoir toute I'etendue des obligations de la cour de

Rome envers le savant auteur. Premier article : Un preire de

Christ doit~il etre souverain? Vous croyez bien que I'auteur

pense que rien n'est plus absurde, plus contraire a la raison, a

la politique, au bon ordre. II n'emploie pourtant que I'esprit

des evangiles et I'histoire pour tomber dans cette affreuse

her6sie. Second article : De Naples. L'auteur prouveque iapre-

. tendue suzerainet^ du pape sur le royaume de Naples est une

usurpation contraire a toutes les anciennes lois feodales, con-

traire a la religion chretienne, al'independance des souverains,

au bon sens et a la loi naturelle ; et quoique cet abus dure

depuis sept ans, 11 n'en soutient pas moins qu'il faut I'abolir.

Article troisieme : De la monarchie de Sicile. L'auteur prouve

que ce qu'on appelle la prerogative de la monarchie de Sicile,

accordee par le pape Urbain II au roi Roger, n'est qu'un droit

essentiellement attache a toutes les puissances chretiennes, et

pour Texercice duquel on n'a pas besoin d'un privilege de la

cour de Rome. 11 nous donne d'ailleurs un pr6cls fort piquant

des trames pontificales dans cette ile. Article quatrieme : De
Ferrare, La reunion de Ferrare a I'l^tat ecclesiastique est une

des plus Insignes usurpations des papes dont l'auteur rapports

icl les principales circonstances. Suivant ses conclusions, le

due de Modene ne peut se dispenser de reprendre Ferrare

et d'en chasser le vice-legat poniifical. Dans I'article suivant,

I'usurpation de Castro et Bonciglione sur la m'aison de Parme est

rapportee avec une extreme gaiete. Les deux derniers articles

rapportent les acquisitions de Jules 11 el d'Alexandre F/d'une

maniere egalement piquante, et la conclusion^ c'est qu'il faut

les rendre. Si Dieu nous conserve notre tres-saint pere Cle-

ment XIII encore quelques lustres, il y aura beaucoup d'estur-

geons de manges et quelques restitutions peut-etre de faites.

11 faut toujours observer I'esprit des difTerents si^cles. II y a

deux cents ans que la cour de Rome cherchait a faire assassiner

le celebre Fra-Paolo; ellen'envoie pas aujourd'hui des assassins

i Ferney, premierement parce que le patriarche est en deca des
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Alpes et qu'il n'6crit pas en italien ; en second lieu, parce que

tout le monde est aujourd'hui dans le secret, et qu'on ne peut

pas exterminer tout le monde.

— On accuse la manufacture de Ferney d'une autre pro-

duction qui porte le titre su'wsini: Examen de la nouvelle histoire

de Henri IV, de M. de Bury, par M. le marquis de B., lu

dans une stance dacaddmie, auquel on a joint une pi^ce ana-

logue; Genh'e, chez Claude Philibert. Get ecrit a cent pages

in-octavo. S'il est du chef de la manufacture, il faut convenir

qu*il n'a jamais d^guise son style et sa mani^re avec plus d'a-

dresse*. Yous y remarquerez des tournures qui ne sont point du

tout les siennes ; il y a m^me des idees qui sont opposees a

d'autres id6es qu'on lui connait. Mais tout cela pourrait bien

n'6tre que I'effet d'une extreme adresse : car si cet 6crit n'etait

pas de lui, il resterait toujours la difficulte de savoir de qui il

peut 6tre, parce qu'il est rempli de traits excellents qui ne peu-

vent gu^re venir d'ailleurs. Pourquoi done ce chef, dont les

ouvrages ont pour I'ordinaire une empreinte si brillante et si

ais6e a reconnaltre, a-t-il pris tant de soins a nous la derober

dans cette occasion, jusqu'a renoncer i son orthographe? En

voici la raison. M. de Bury est un petit polisson qui ne merite

aucune attention : il etait digne d'ecrire I'histoire de Henri IV, a

peu pr^s comme Duclos etait digne de succeder a M. de Voltaire

dans la place d'historiographe de France, ou comme M. de La

Riviere et son docteur Quesnay sont faitspour figurer a cote de

Montesquieu. Aussi I'auteur de VExamen se soucie-t-il tr^s-

peu de relever les impertinences de Bury, mais il voulait se

servir de cette occasion pour toucher a plusieurs points exces-

sivement delicats, et c'est pour cela qu'il s'est masque jus-

qu'aux dents. On lit dans les premieres pages un portrait du
petit-fils de Schabas, possesseur du trone de Perse, qui est

d'une hardiesse incroyable. L'auteur s'el^ve d^s le commence-
ment, avec beaucoup de force, contre la lachete des historiens

modernes. II cite un trait de X Histoire de Louis XI, par Duclos,

pour exemple; il n'oublie pas non plus de dire a M. Thomas son

1. Cette brochure est de La Beaumelle, ^ qui il 6tait iaterdit d'ecrire depuis
son fixii eti Provence et qui pria son ami, le marquis de Belestat, de se la laisser

attribuer. Voir Supercheries litteraires (edition G. Brunet et P. Jannet). t. I,

col. 434% ou Biblriographie voltairienne, n" 274.
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fait sur son J^loge du Dauphin dernier. II juge dans un autre

SQU^VAhr^g6chronologiqiie&\x^Y^%idQuilA.^ndi\x\i avec la der-

ni^re rigueur, et le met en miettes. On a beaucoup blam6 ce

dernier precede. On a trouve cruel de briser a ce pauvre pre-

sident sa couronne d'osier, lorsqu'il ne lui restait plus qu'un

moment pour la porter ; et il aurait sans doute mieux valu le

laisser mourir en paix que d'empoisonner ses derniers instants

par une critique impitoyable de son Abrige. D'ailleurs, la main

d'ou partent ces coups doit les lui rendre encore plus sensibles.

VAbr^g^ du president doit une grande partie de son existence

aux eloges qu'il a recus de M. de Voltaire; si c'est lui qui le

deprime ici, c'est un coup mortel porte par une main amie.

Mais qu'est-ce que font toutes ces considerations personnelles

dans I'immensite du temps qui nous engloutit? Tout se r^duit a

savoir si la critique qu'on fait ici de VAbreg^ estjuste et fondee.

Si les eloges que cet ouvrage a regus ont ete outres, quel mal

y a-t-il de les reduire a leur juste mesure? Gela pent facher

les amis du president et les affliger meme avec raison ; mais

cela doit ^tre indifferent au public, qui n'a d'autre interet que

d'empecher que ni I'eloge ni la critique d'un ouvrage ne soit

outre, ni d'autre role que de m^priser les eloges exageres et de

detester une critique injuste etamere. Or pour savoir siVAbrege

du president Renault n'a pas ete loue outre mesure quand on

I'a compte parmi les ouvrages qui doivent faire epoque dans

I'histoire de I'esprit humain, il faut supposer qu'il ait ete fait

par un pauvre diable de litterateur dans un grenier du faubourg

Saint- Marceau, et se demander de bonne foi s'il aurait recu le

meme accueil.

II me reste, en ma qualite d'avocat pour et centre, a rap-

porter ici les raisons qui peuvent faire douter que cette bro-

chure sorte de I'atelier de Ferney, ou du moins les precautions

que I'auteur a prises pour nous donner le change. Je ne regarde

pas comme telles le reproche que I'auteur fait quelqiie part k

M. de Voltaire d'avoir ecrit I'histoire trop en poete. C'est un

artifice connu de s'egratigner pour avoir droit de se ranger du

cote de ceux qu'on a blesses a mort ; mais voici quelques consi-

derations qui peuvent reellement donner le change.

L'autpur de VExamen a fait imprimer a la suite de sa bro-

chure une feuille de M. de Voltaire connue depuis deux ans, et
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intUul6e le President de Thou justifie contre les calomnies de

M. de Bury. Dans cette feuille, M. de Voltaire reproche a Bury

d'avoir voulu noircir sans preuves la memoire de la reine Marie

de Medicis; il a depuisfait le menie reproche k I'abbe Bergier

dans les Conseils raisonnahles. L'auteur de VExamen, au con-

traire, attaque avec beaucoup de force la memoire de cette

princesse, trop suspecte dans le fond pour etre ais^ment justi-

fiee. Mais cette diversite de sentiment pourrait encore etre

un tour d'adresse.

On sait qu'en general le patriarche de Ferney n'est rien

moins que favorable aux pretentions parlementaires ; et l'au-

teur de VExamen rapporte un passage de VInstruction des depu-

tes des £tals de Blois de Ihll^ ou il est dit que les cours des

parlements sont des etats generaux au petit pied. L'auteur

observe avec raison qu'il est bien singulier que les parlements

ne se soient jamais fait un titre et une loi fondamentale de ce

passage.

L'auteur de VExamen reproche a Bury d'avoir dit, en par-

lant de Henri IV et du due de Parme, ces deux princes j il

ajoute que c'est comme si Ton disait ces deux princes^ en par-

lant de Louis XV et de M. le prince de Beauvau. Le reproche

de manque de bienseance fait a Bury est fonde, mais I'applica-

tion de I'exemple n'est pas juste; il ya de la difference entre un

due de Parme, qui est reellement prince, et un hommede qua-

lite qui n'en a que le titre; M. de Voltaire sait cela aussi bien

qu'un autre. Geci n'est qu'une minutie, mais cette minutie est

peut-etre une des raisons les plus fortes pour faire douter que

cette brochure vienne de Ferney.

L'auteur de VExamen finit sa brochure en proposant, pour

le progres de I'histoire, I'etablissement d'une societe, sous le

titre iX'Academic dliistoire de la patrie, Voila encore une pe-

danterie qui ne ressemble guere iiM. de Voltaire. Une academie

royale d'histoire de la patrie servirait tout juste autantau pro-

gres de I'histoire quenos societes royales d'agricultureal'abon-

dance et a I'augmentation des recoltes. Toutes ces societes et

ces academies, multipliees a I'exces par toute I'Europe, ne sont

bonnes qu'a amuser des enfants a qui leur oisivet6 est k

charge.

Bury n'ayant rien a nous apprendre sur I'education de son
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prince, nous apprend qu'il n'y avait pas alorsbeaucoup de bons

livres. L'auteur de VExamen relive cette impertinence comme

il convient. Et toute I'antiquite grecqiie et romaine, done! Bury

croit, parce qu'il n'est pas en etat d'en profiler, que c'est un

tresor perdu pour tout le monde. « En ce temps-la, dit l'auteur

de VExamen, les ames se nourrissaient des chefs-d'oeuvre que

nous osons mepriser aujourd'hui. Aussi ce siecle fut-il celui

des grands talents reunis aux grandes vertus. » A parler plus

exactement, les chefs-d'oeuvre de I'antiquite grecque et romaine

occupaient bien en ce temps les gens de lettres, dont les suc-

cesseurs osent les n6gliger aujourd'hui; mais ils n'etaient guere

connus des gens du monde, qui etaient aussi ignorants que bar-

bares. Ce fut le siecle des grands talents, parce que les dissen-

sions civiles en font toujours eclore; mais ces grands talents

n'etaient certainement pas reunis aux grandes vertus. II y eut

sans doute des hommes vertueux, parce que dans la plus forte

contagion de la maladie pestilentielle, il y a toujours quelques

hommes qui lui echappent; mais les mceurs publiques etaient

en general atroces et elTroyables. Le fanatisnie et la superstition

avaient repandu leurs fureurs sur une grande partie de I'Eu-

rope, I'energie des ames n'etait que ferocite, et la religion ne

servait tour a tour qu'a autoriser et expier des crimes. M. de

Voltaire sait encore cela aussi bien que nous. Si l'auteur de

VExamen parait d'un sentiment conlraire, c'est que VExarnen

ne vient point de Ferney, ou que l'auteur a encore ici voulu

donner le change.

II faut, en finissant, relever un endroit remarquable de cette

brochure. L'auteur parle de I'aversion de Henri IV pour la lec-

ture. II renvoie sur cela aux M^moires de Duplessis-Mornay,

« qui, dit-il, le lui reproche en termes expres dans une lettre

d'avis ou Ton trouve un trait singulier, et si singulier, que

c'est beaucoup de I'indiquer aux curieux ». Ce passage m^rite

de I'attention, et le premier moment que j'aurai a moi, j'irai

feuilleter les Mimoires de Duplessis-Mornay pour decouvrir

un trait assez singulier pour que notre auteur, qui ose beau-

coup, n'ait pas ose le rapporter*.

1. II nc nous a pas 6t6 possible de retrouver ce passage. La seule Edition

moderne des Memoires de Duplessis-Mornay est celle d'Auguis et La Fontenelle

de Vaudor^, qui est restee inachevee et qui n'a pas de table gt^n^rale.
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— Tout le monde a lu dans les gazettes la nouvelle expe-

rience de physique qu'on a faile depuis peu, et suivant laquelle

les colimaQons a qui Ton coupe la t^te en reprennent une nou-

velle au bout d'un mois, et ne laissent pas de vivre tandis que

cette nouvelle tete repousse. Vous savez que dans la manufac-

ture de Ferney rien ne tombe a terre, et qu'elle est toujours au

courant de tout ce qui occupe le public. En consequence il nous

est arrive, cet ordinaire, du grand magasin un ecrit intitul6

les Colimacons du rivc^end pire VEscarbotier^ par la grdce

de Dieu capucin indigne, prMicateur ordinaire et cidsimer du

grand couvent de la ville de Clermont en Aiivergne-y au rl'v^rend

pire £lie, carme chausse, docteur en thdologie. Cet 6crit ren-

ferme trois lettres du R. P. I'Escarbotier, et deux reponses du

R. P. £lie, carme, avec la dissertation du physicien de Saint-

Flour. On ne pent rien lire de plus gai et de plus fou que cette

correspondance surl'aventure des colimacons; cela est plein de

sel, de verve, et d'une teinte aussi comique que philosophique.

Le physicien de Saint-Flour ne vaut pas cependant le P. I'Es-

carbotier, capucin, ni le P. l5lie, carme. II se moque des syst^mes

de iM. de Ruffon avec toute la consideration due a lapersonne et

aux talents de cephilosophe, et des experiences de M. Needham,

avec tout le mepris qu'on lui connait pour cet Anglais papiste,

qu'il soutient toujours Irlandais et jesuite. II ne veut pas abso-

lument qu'un bouillon de mouton, herm^tiquement enferm6

dans une bouteille et preserve de tout insecte, produise de pe-

tits animaux par la seule putrefaction ; il soutient qu'il faut

absolument un germe pour produire un animal organise. Le

physicien de Saint-Flour est tres-mauvais physicien, mais c'est

un homme de beaucoup d' esprit et qui conserve le coup d'oeil

philosophique, lors m^me qu'il s'egare : il n'appartient pas a

tout le monde d'etre meme mauvais commelui. Sa dissertation,

qui est longuette, repete ce que Ton a deja lu dans la Fhilo-

sophie de Vhistoire et dans VHomme aux quarante ecus sur la

formation des montagnes et sur les coquillages de mer, que les

naturalistes pretendent trouver sur les monts les plus eleves et

les plus eloignes de I'Ocean. Elle tourne un peu court vers la

fin, mais cette fin est tr6s-philosophique
;

j'ai seulement peur

que les roquets de la Sorbonne ne lui trouvent le fumet de

materialisme. Aussi le R. P. Elie, carme chausse, exhorte beau-
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coup, dans sa derni^re reponse, le R. P. TEscarbotier, capucin

predicateur et cuisinier du grand convent, de ne se point lais-

ser seduire par le physicien de Saint-Flour ni par les autres

philosophes. II dit, a I'egard de I'Ocean, que son nom ne se

trouve jamais dans TEcriture, et il en infere que cet Ocean, dont

on parle tant, est fort peu de chose. Ge trait et plusieurs autres

dont cette correspondance fourmille, m'ont paru neufs et excel-

lents.

— Nos theatres ont fait cette annee le contraire de ce qu'ils

ont coutume de faire : ils reserventordinairement les principales

pieces nouvelles pour la saison de I'hiver, qui commence avec

le mois de noyembre, apres le voyage de Fontainebleau, et fmit

h Paques; cette annee, ils n'ontpresque rien donne pendant tout

I'hiver, et, depuis la rentree de Paques, ils se sont empresses k

mettre des pieces nouvelles sur la scene. La Gomedie-Fran-

caise jouant alternativement la tragedie du Joueur^ et la Ga-

genre impr^vue, le theatre de la Gomedie-Italienne, poui- sou-

tenir cette concurrence, a donne, le A de ce mois, la premiere

representation de Sophie^ ou le Manage cachd, comedie en

prose et en trois actes, melee d'ariettes.

Le Manage cache est une imitation du Manage clandestine

comedie de MM. Garrick et Golman, qui a ele jouee 1'annee der-

niere a Londres avec beaucoup de succes. Je ne connais pas la

piece anglaise-, mais on dit qu'elle est pleine de verve, et que

le contraste des moeurs des marchands avec les moeurs de la

noblesse la rend d'un comique tr^s-piquant. Si M. Garrick n'est

pas aussi grand poete comique qu'il est grand acteur, il a fait

deschoses pleines d'esprit: il excelle surtout dans les prologues

et dans les epilogues, genre particulier aux Anglais. M. Golman,

que nous avons vu un moment k Paris, il y a quelques ann6es,

passe pour avoir beaucoup de talent ; il a fait plusieurs come-

dies qui ont toutes reussi sur le theatre de Londres, et il vient

de publier une traduction anglaise des comedies de Terence,

qui est estim^e.

L'auteur du Manage cac1i6 ne s'est pas fait connattre, et

son mauvais succ6s ne lui fera pas, je pense, quitter rinco-

gnito, mais il faut reveler ici le secret de I'eglise, et je le puis

1. Beverley, de Saurin.
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d'autant plus, en conscience, qu'il ne m'apas ete confie.M'"*Ric-

coboni a dedi6 son dernier roman a M. Garrick. Get illustre

acteur lui a envoye en retour la comedie du Mariuge clan-

destine et M'^'^Riccoboni, conjointement avec sonamie, M'^^Tiie-

rese, ancienne actrice retiree comme elle du Theatre-Italien,

a entrepris d'enrichir la scene frangaise de cette pi^ce. Ma foi,

entre les deux amies le debat ; elle restera ou k M"'^ Riccoboni

ou k W"" Ther^se : c'est a celle qui aimera le mieux ou qui

craindra le moins d' avoir des torts avec M. Garrick, et qui sera

le plus convaincue de n'avoir aucun talent pour la carrifere dra-

matique. Le secret a^et6 du reste assez bien gard6 jusqu'a

present.

La musique est de M. Kohaut, Boh6mien, auteur (\.\iSerru-

rier et de cette infortunee Berg^re des Alpes^ dont M.Marmon-

tel accoucha si laborieusement, et qui mourut le quatrieme

jour de sa naissance. La musique du Manage cach^ est ce

que M. Kohaut a fait de mieux, et ce qu'il fera jamais de

mieux.

Ce pauvre Kohaut n'a point de genie, quoiqu'il soit ne dans

le pays de la musique : il est venu trop tot ou trop tard en

France ; son style n'etait point forme quand il est arrive, et

ayant perdu ici de vue les bons modeles, il en a fait un salmi-

gondis moitie italien, moitie francais, auquel personne n'entend

plus rien. II est d'ailleurs plat ; il n'a point d'idees, point do

colons, point de magie ni dans le chant ni dans les accompa-

gnements. II ne se chante rien dans cette tete, et il n'y sonne

rien ; sa musique ressemble a un sifllement d'oiseaux divers

qu'on entend sans peine, mais qui est sans resultat. Le veri-

table Kohaut est celui que M. le prince de Kaunitz mena a Paris

lors de son ambassade en France, qui faisait des choses char-

mantes, et qui jouait du luth comme un ange; c'etait le frere

aine de celui-ci. 11 a, a ce qu'on assure, quitt^ depuis la mu-
sique pour les affaires, et se trouve employ^ dans le cabinet du

ministere de Vienne.

La Comedie-Italienne se defendra mal avec cette piece con-

tre la fortune de la Com^die-Francaise, ou Beverley-Mole at-

tire toujours un monde prodigieux, et ou la Gageurc imjnrvue

est revue a chaque representation avec plus de plaisir. C'est le

sort de Sedaine de gagner toujours a mesure qu'il avance, A
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cbaque fois, on decouvre quelque nouvelle finesse, et peu a peu

le public concoit, entend et est enivre de plaisir. Aussi pour

donner une idee parfaite des pieces de cet auteur, il faudrait

les copier mot pour mot, parce qu'il n'y en a pas un d'oisif

chez lui, pas un qui n'ait son but et son effet. Le miserable

role de soubrette du Mariage cache ni'a fait penser combien

celui de Gotte, dans la Gageure, etait excellent et vrai. L'un ne

tient pas pourtant plus au fond de la piece que 1' autre; mais

c'est qu'un grand peintre ne neglige pas le plus petit coin de

son tableau, et qu'un barbouilleur n'en sait soigner aucun. Un

de nos juges a dit en sortant de la premiere representation que

Sedaine ne devait pas faire de gageure sans mettre Monsigny

de moitie. On lui a repondu qu'en eifet la musique avait infmi-

ment contribue au succes du Philosophe sans le savoir. Moi, je

lui aurais observe qu'a moins d'avoir le tact tr^s-exerce, il est

fort imprudent de juger une pi^ce de Sedaine en mal sur une

premiere representation ; on court risque d'avoir bientot mau-

vaise contenance avec les gens qui ont la memoire bonne et

qui se rappellent nos premiers jugements. M. d'Alembert pre-

tend que sur les ouvrages nouveaux ou sur tout autre objet qui

occupe le public, il faudrait prendre I'opinion des juges les

plus determines, par ecrit et signee de leur main, et se conten-

ter, pour les faire rougir, de la leur remettre sous les yeux au

bout d'un certain temps. C'est que c'est un detestable metier

que celui de juger, et je I'eprouve tous les jours. Si vous voulez

vous amuser, il faut lire ce que les journalistes ecriront sur la

Gageure dans ce premier moment. Vous verrez avec quelle con-

fiance ils deraisonnent sur une piece dont ils ne savent pas sett-

lement demeler le sujet d'avec les accessoires.

— L'Academic royale de musique a donne, le 10 de cemois,

Daphnis et Alcimadure, pastorale languedocienne, qui fut jouee

en 1754 pour la premiere fois, et en patois languedocien*.

J6lyotte etW Fel, qui etaient alors au theatre, etaient tous

les deux de Gascogne, et pouvaient I'executer dans leur patois,

qui est joli; aujourd'hui on a ele oblige de la mettre en fran-

cais, parce que M. Legros et M*"^ Larrivee n'auraient pu la chan-

ter en patois. Les paroles languedociennes, la traduction fran-

1. Voir tome II, p. 429.
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^aise et la musiques ont deM. de Mondonville, qui a sur I'auteur

du Devin du village Tavantage d' avoir non-seulement fait,

mais aussi traduit son poeme. Ge poemeest une miserable rap-

sodie dont un patois naif et agreable cachait I'insipidite en par-

tie, mais qui, rendue en frangais, est devenue piloyable. L'au-

teur a conserve la meme musique sur les paroles fran^aises.

Plusieurs jolies romances qui ont fait la fortune de cet opera

dans sa nouveaute I'ont fait reussir a cette reprise; mais il a.

surtout reussi paries ballets, qui sont charmants et ou Dauber-

val et M"*^ Allard ont ete plus brillants que jamais; M"^Guimard

y danse aussi un pas tr^s-interessant. Du reste, c'est un mise-

rable compositeur que ce Mondonville, plat, trivial, commun,
jouant sans cesse sur le mot, vrai musicien de guinguette, qui

serait chasse a grands coups de sifllet de tons les theatres de

musique en Europe, et qui est aujourd'hui une des grandes

colonnes de I'Academie royale de musique. Dieu dans sa colere

tient les oreilles de son peuple endurcies.

— M. de Surgy, auteur de plusieurs morceaux sur I'histoire

naturelle, vicnt de publier un livre intitule Ilisloire naturelle et

politique de la Pensylvanie^ et de VEtablissement des quakers dans

cette contrie , volume in-12 d' environ trois cents pages. L'auteur

a compose son ouvrage de deux ouvrages Strangers qu'il a tra-

duits librement. L'uq est celui de M. Kalms, Suedois, envoy6

en Pensylvanie en 1747, par le roi de Suede, pour seconder les

vues du savant baron Linne ; la principale attention de ce

voyageur s'est portee sur I'histoire naturelle. L'autre est une

relation du sieur Gottlieb Mittelberger, organiste et maitre d'6-

cole allemand, qui a exerce sa profession pendant environ

quatre ans dans un bailliage allemand de cette colonie. J'aime

M. Gottlieb Mittelberger a la folie, et ses platitudes me font un

plaisir infini. Voila les voyageurs en qui j'ai confiance ; etquand

les Diderot et les BulTon se mettraient a voyager, je me fierais

bien moins a leurs relations qu'a celle de Gottlieb Mittelberger.

M. de Surgy, ne consultant que la delicatesse francaise, a sup-

prime bien des details de cet honnete organiste, qui commence
son journal par ces mots : « Je partis au mois de mai 1750

d'Enzweihingen, ma patrie, pour me rendre k Hailbron, ou je

trouvai un orgue destine pour Philadelphie. » Je suis persuade,

quoi qu'en disc M. de Surgy, qu'il n'y a pas un mot a perdre
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de la relation de mon ami Gottlieb, et je vais faire venir son

ouvrage pour le lire daiis Toriginal. Gelui de M. de Surgy est

Gurieux et instructif.

— II nous est venu deLondresquelquesexemplairesd'unlivre

intitule le Gouvenieur^ on Essai sur Veducation
,
par M. D. L. F.,

ci-devant gouverneur des princes de Holstein-Gottorp; volume

in- 12 de trois cent trente-deux pages \ Get ouvrage est dedie a

rimperatrice de Russie. Je ne connais pas M. D. L. F., ainsi je

ne saurais remplir les lettres initiales de son nom; mais je vois

que c'est un singe de Jean-Jacques Rousseau, qui a les memes
defauts que lui, et qui n'enapas les dedommagements. LeLysi-

maque de M. D. L. F. est tout juste I'Emile de M. Rousseau,

excepte qu'il est chausse, et qu'il ne va pas pieds nus : il y a

carmes dechaux et carmes chausses; il est eleve comme l5mile

dans la solitude de la campagne; et vous remarquerez qu'il est

tout a fait sense d'elever loin des hommes ceux qui sont desti-

nes a passer leur vie et a tenir leur place dans la societe hu-

maine. Cela est a pea pres aussi sage que si Ton entreprenait

de dresser sur une riviere, dans des bateaux, des bataillonsd'in-

fanterie destines a faire la guerre dans des pays montagneux et

escarpes. Le gouverneur de Lysimaque imite celui d'Emile

jusque dans ses declamations. II fait une vive sortie contre I'e-

ducation de college ; mais il ne prend pas garde que M. Rous-

seau pouvait avoir raison de s'^lever contre I'education des col-

leges de France, ou la jeunesse n'est confiee qu'a des pretres

ou a des moines, et que I'education des colleges d'Angleterre,

d'Allemagne, de Suisse, de Geneve, pourrait malgre cela n'etre

pas mauvaise. Avec un peu de sens, il aurait pu remarquer que

I'education est en general excessivement negligee dans les pays

catholiques, et qu'elle est incomparablement plus soignee dans

les pays protestants, et il en aurait tire des consequences plus

justes et plus solides que ses lieux communs. II aurait vu en-

core qu'il n'y a point de gouvernement catholique qui au fond

ne redoLite I'instruction des peuples, et ne la regarde comme
contraire a son autorite ; et qu'il n'y a point de gouvernement

protestant ou schismatique qui n'ait a coeur I'instruction des

1. Londres et Paris, 1768, in-12. On le doit h M. de La Fare; c'est ce que j'ap-

prends par un catalogue de livres imprime en Angleterre vers le tn6me temps. (B.)



JUIN 1768. Ill

peuples, et dont Tautorite n'en soit mieux assuree que celle

d'aiicun gouvernement catholique, ou le corps des prSlres en-

tretient toujours un germe de division qui empeche le gouver-

nement de prendre sa consistance. Mais M. D. L. F. ne sait pas

qu'il faut ^tre homme d'Etat quand on veut ecrire sur I'educa-

tion; que le legislateur seul est le veritable gouverneur des

enfants de son pays ;
qu'il faut commencer par avoir une ex-

cellente legislation avant de pouvoir se flatter d'etablir une

bonne education; que les hommes ne s'el^vent que par des

hommes et non par des gouverneurs k gages, par le grand air

du pays qu'ils respirent et non par celui de la classe ou ils sont

renfermes, c'est-a-dire par Tesprit public qui r^gne dans leur

patrie , et non par les adages du pedant qui les garde ; et

qu'enfin les gouverneurs d'Emile et de Lysimaque ne sont que

des bavards, I'un eloquent, I'autre plat, dont les declamations

seduisent pendant quelque temps cette foule d'esprits mediocres

dont le genre humain abonde, mais qui n'en ignorent pas moins

les vrais et les premiers elements de I'education. Ce Lysimaque

a une Ernestine comme fimile a une Sophie; mais I'une est

aussi plate et insipide que I'autre est pedante et begueule. J'ob-

serve a M. D. L. F. en fmissant a qu'un homme qui transplante

son elfeve pour appliquer la derni^re couche de vernis a son edu-

cation, ou qui epuise, en habile ^cuyer, toutes les ressources

de son art pour rendremaniablele coursier r^cemment pris dans

les forets de la Thrace, avant de I'atteler a un char pour entrer

en lice dans les plaines olympiques », ce vernisseur ou cet

6cuyer, si Ton s'en rapportait a moi, n'aurait jamais un chat k

elever. Vous direz qu'on pent avoir un style de mauvais gout

et 6tre honnete homme, cela est vrai; mais un homme de sens

et de tete, tel qu'il en faut pour en former un autre, ne doit

pas avoir le langage aOfecte d'un polisson de college.

— M. d' Anvil le, de I'Academie royale des inscriptions et

belles-lettres, vientde pul)lier une Geographie ancienne abr^g^e,

en trois volumes in-12, dont le premier est consacre a I'Europe,

le second a I'Asie, le troisi^me k I'Afrique. Sans aucune preven-

tion nationale, je crois qu'on peut regarder M. d'Anville comme
le premier geographe de I'Europe. II a eu toute sa vie la pas-

sion de son metier, et 1'ambition de surpasser tous ceux qui

y out excell6, et le courage d'une 6tude et d'une application
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opiniatres pour reussir dans son projet, et I'orgueil d'y avoir

r^ussi, et la persuasion que le metier de geographe est au-

dessus de tous les metiers du monde, a commencer par celui

de roi, et il faut tout cela pour exceller dans la carriere qu'on

s'est choisie.

La Geographic ancienne de M. d'Anville est done un livrepr^-

cieux pour I'intelligence de I'histoire ancienne. 11 faut y ajouter

les cartes que I'auteur a publiees relativement a cet objet. II

voudrait que son age et ses mauvais yeux lui permissent de

publier encore une geographie des £tats formes en Europe

apr^s la chute de I'empire romain en Occident, et les voeux du

public sont sur ce point conformes avec les siens; mais il est

bien a craindre qu'il n'ait pas le temps de les remplir.

JUILLET.

1" juillet 1768.

On a imprime a Yverdon en Suisse les Voyages d'un philo-

sophe, ou Observations sur les rnceurs et les arts des peuples de

VAfrique^ de VAsieet de VAmerique; brochure in-12 de cent

quarante pages. Gomme ce philosophe est un voyageur francais, il

faut I'arreter ici un moment pour examiner ses passeports. II

s'appelle M. Poivre; il est actuellement intendant de I'ile de

France; et tandis qu'on imprime en Suisse ses anciens memoi-

res, il en fait centre M. Dumas, commandant pour le roi dans

rile de France, qu'il accuse de concussion et de malversation,

et qui pourra diflicilement user de represailles, parce que le

desinteressement de son adversaire est gen6ralement reconnu.

M. Poivre est, je crois, de Lyon. II a ete, dans sa premiere

jeunesse, minime, ou servite, ou picpus. S'etant embarqu^

en cette quality comme aumonier d'un vaisseau de la Gompagnie

des Indes, le premier coup de canon qu'on tira centre ce vais-

seau lui empoi'ta le bras. Le reverend pere aum6niei'trouvaque

ce n'etait pas la peine d'etre moine pour se laisser emporter les
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bras par les boulets de canon, et il quitta son froc. II passa en-

suite au service seculier de la Gompagnie des Indes, et parvint

successivement a la qualite de subrecargue et a la reputation

d'un homme d'un rare merite. Apr6s la dernifere guerre, le gou-

vernement crut devoir faire usage de ses talents, et lorsque le

roi reprit, il y a quelques annees, les iles de France et de Bour-

bon dela Gompagnie des Indes, il fut envoye dans ces llescomme

intendant.

La brochure qu'on a publics sous le titre de Voyages d'un

philosophe contient deux de ses M6moires adresses a I'adininis-

tration de la Gompagnie des Indes, ou peut-^tre a la Society

d'agriculture de Lyon, pour lui rendre compte de ses observa-

tions politiques faites pendant son voyage de France k la Ghine.

On les a tr^s-bien intitules Voyages d'wi philosophe, parce que

M. Poivre a en effet le coup d'oeil simple et juste d'un philo-

sophe. Je ne sais pourquoi le titre promet des observations sur

les moeurs et les arts de TAmerique, I'auteur ne voyage qu'en

Afrique et en Asie; je crois meme qu'il n'a jamais ete en Am6-
rique. Ge qu'il y a de sur, c'est qu'il n'en parle qu'en passant

pour desapprouver la traite des n^gres, et pour observer que

I'Amerique meridionale est couverte de marecages, de ronces

et de forets, et que I'Amerique septentrionale est habitue par

de petits peuples sauvages, miserables et sans agriculture. II

est assez singulier, pour le dire en passant, que I'auteur n'ait

pas cru que les colonies anglaises de cette partie du monde m6-
ritassent d'etre remarquees. Ges colonies, si florissantes aujour-

d'hui, ont dej^ donne bien de I'embarras a la mere patrie; et si

le gouvernement d'Angleterre ne salt pas user dela plusgrande

sagesse, de la plus grande moderation, de la plus grande fer-

mete, elles lui tailleront dans peu une facheuse besogne.

M. Poivre, convaincu qu'un voyageur a rarement le temps

et les moyens de faire assez de remarques pour se former une

idee jusle du gouvernement, de la police et des moeurs des

peuples qu'il visite, s'en est tenu a une methode aussi infail-

lible que simple pour asseoir ses jugements. Partout il a pro-

mene ses yeux sur les marches publics et sur les campagnes : de

la liberty et de 1' affluence des uns, dela richesse ou de la pau-

vrete des autres, il a conclu sur la prosperite ou la misere des

peuples. G'est sous ce point de vue qu'il vous conduit depuis

VIII. 8
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les cotes occidentales de I'Afrique jusqa'a Textreinite de I'Asie,

d'une mani^re aiissi interessante qu'instructive, mais d'ailleurs

tr^s-seiT^e et extremenient concise : on souhaiterait qu'un ob-

servatear aussi sage se fut permis plus de details.

Quand on lit ce que I'auteur a ecrit sur nos iles de France et

de Bourbon, quand on le compare a ce que rapporte I'histoire

de nos autres colonies, et m^mea ce qui s'est passe a la Cayenne

de notre temps, on demeure convaincu que Dieu n'a pas depart!

a la nation francaise le talent et I'esprit de former des colonies.

Ce peuple, doue de tant de qualites precieuses et aimables, n'a

rien de ce qu'il faut pour reussir dans cette entreprise; sa vi-

vacite le porte a faire en un jour ce qu'il ne faudrait faire qu'en

une annee. II detruit, il abat, il eleve, il op6re, et quand il ne

reste plus rien a faire il commence a reflechir; alors il remarque

qu'il a presque fait autant de sottises que d'operations, et il se

degoute. Nulle patience, nulle perseverance dans un plan ; le

mauvais succ^s le rebute et lui fait tenter autre chose. Cette

legerete et cette inconstance qu'on lui reproche, cet ennui qui

le gagne, sont une suite necessaire de I'ardeur et de la vivacity

du premier moment : ce feu est trop violent pour durer. Ce

qui est arrive, au rapport de M. Poivre, dans I'ile de France,

est unique dans son genre. A peine le colon francais y est-il

etabli qu'il se met a defricher avec une ardeur incroyable; en

consequence il brule les forets, sanslaisser subsisteraucun bois,

de distance en distance, dans les defrichements. Quand cette

belle operation est faite, on commence a s'apercevoir que les

pluies, qui sont le seul et le meilleur amendement que la terre

puisse recevoir dans cette ile, suivent exactement la direction

des forets, s'y arretent, et ne tombent plus sur les terres defri-

chees, qui n'ont d'ailleurs plus aucun abri centre la violence des

vents, si funestes aux recoltes dans ces climats. M. Poivre ob-

serve que les Hollandais, qui n'avaient point de bois au cap de

Bonne-Esperance, y en ont plante pour garantir leurs habita-

tions, et que les Francais en ont trouv6 I'ile de France couverte

et I'ont detruit pour former une colonie sterile et exposee k I'in-

cl^mence des vents. C'est que le Hollandais, en debarquant

dans rile de France, aurait d'abord mis le nez en I'air et, avant

de mettre le feu ou la hache aux arbres, il aurait su d'ou ve-

nal ent le vent et lapluie; mais le Francais, confiant dans son
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d6but, -est persuade que les elements se soumettront au plan

qu'il a adopte. Les elements n'en font rien, le Fran^ais se re-

bate ; mais il n'est pas encore decide, dans les parlements du

royaume, de quel cote est le tort.

Un homme qui attache, comme notre voyageur, un si grand

prix a I'agriculture doit etre enchante du gouvernement de la

€hine; M. Poivre a cela de commun avec un grand nonibre de

nos meilleurs esprits. Qu'il me soit permis cependant de lui

proposer quelques doutes, non que je croie le gouvernement

de la Chine moins sage que les notres; mais j'ai de la peine a

lui accorder tant de superiorite avant d'avoir examine les titres

sur lesquels ses panegyristes se fondent.

Je demanderais en premier lieu, suppose que nousn'eussions

aucune histoire des anciens Romains, aucun de leurs livres,

aucun de leurs monuments, s'il y aun seul esprit juste en Eu-
rope qui se permettrait d'avoir une opinion sur le genie et les

moeurs des Romains, d'apres les relations de quelques mar-

chands grecs que leur trafic aurait conduits a Rome, ou de

quelques philosophes d'Athenes que Ten vie de bavardery aurait

fait aller. La parlie n'est cependant nullement egale; car les

Romains auraient accueilli le marchand grec, I'auraient tolere

au milieu de Rome, I'auraient frequente, auraient converse avec

lui, et les Chinois n'accordent aucune de ces faveurs aux Euro-

peens qui les recherchent; et lorsque je fais I'honneur a nos

missionnaires de les comparer a des philosophes d'Athenes,

vous pensez bien que je ne puis leur accorder, sur aucun point,

egalit^ de confiance. G'est qu'on ne pent se former une idee

juste d'une nation qu'apr^s avoir longtemps vecu au milieu

d'elle, ou du moins il faut posseder parfaitement sa langue et

avoir longtemps etudi6 ses ecrivains de toute espece avant de

se permettre de juger ses lois, ses moeurs, son genie. La veiite

n'est pas ce qui resulte du temoignage d'un voyageur veri-

dique, ni meme de plusieurs voyageurs veridiques; elle est le

resultat d'un grand nombre d'ecrits veridiques et menteurs,

I'aits par des gens de toute espece, de toute profession, de diffe-

rents ages, de diffi^rentes epoques ; elle p^netre quelquefois a

travers le mensonge d'un ecrivain passionn6 ou corrompu, et

devient d'autant plus 6vidente qu'il a pris plus de soin pour

nous la derober. Or, de bonne foi, avons-nous, je ne dis pas
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tous ces moyens, mais un seul de ces moyens pour connaitre le

veritable 6tat de la Chine? Nous en avons malheureusement

assez pour trouver les voyageurs les plus veridiques en contra-

diction avec eux-m^mes. II conviennent tous, par exemple, de la

subtilite, de la finesse, des ruses du peuple chinois, et ils van-

tent son bonheur et la douceur dc son gouvernement. Mais un

peuple ruse et un peuple esclave sont synonymes aux yeux

d'un philosophe; la ruse est le bouclier sous lequel le faible se

d6robe aux coups du puissant. Jamais un peuple heureux et

libra ne s'est servi de ce bouclier. Allez en Gr^ce, vous trouve-

rez k ses peuples une souplesse, une subtilite, de si heureuses

dispositions a la ruse et a la fourberie, que vous conviendrez

que les Alcibiade et les P^ricl^.s n'etaient que des sots et des

malotrus aupres d'eux; j'en dis autant de la souplesse italienne

comparee a la finesse des siecles les plus corrompus de Rome
libre. Reste a savoir auquel des deux periodes vous accorderez

votre estime.

Dlsons la verite. Nous souffrons des abus, des mauvaises

lois, des vices de notre siecle et de notre nation ; ils nous bles-

sent les yeux, ils nous heurtent et nous froissent a tout instant,

et nous laissent enfin une impression douloureuse et deplai-

sante. Les abus d'un temps ou d'un peuple eloign^ ne nous

choquent que par oui-dire, et ne nous causent aucune sensation

facheuse : voila pourquoi les temps passes sont toujours meil-

leurs que les notres; les peuples eloignes, plus vertueuxet plus

sages que nous. C'a ete en tout temps I'ecueil des plus grands

et des meilleurs esprits ; leur siecle et leur nation ont toujours

perdu leur proems a leur tribunal. Leur admiration pour les

siecles passes et pour les peuples 6loignes s'accroit meme en

raison inverse de leur distance. En effet, plus cette distance est

grande, plus I'imagination a un champ libre de supposer et de

creer tout ce qu'il lui plait. On nous affirme tous les jours que

depuis plus de quatre mille ans le gouvernement et les moeurs

de la Chine n'ont pas eprouve la moindre revolution, et cela

est vrai pour tout oeil qui examine la Chine de I'Observatoirede

Paris. II y a plus de quatre mille ans que nous observons la

lune sans y d^couvrir le moindre changement. G'est bien pis

quand nous portons nos regards sur le soleil ou sur d'autres

eioiles encore plus eloign^es; pas la moindre innovation, pas la
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moindre nouvelle de la plus leg^re revolution. Consolez-vous

cependant, peuple frangais, vous k qui Ton peut reprocher de-

puis cent ans seulement cinq revolutions de moeurs diflerentes,

vous qui vous ressemblez si peu sous Louis XIV jeune et con-

querant, et sous Louis XIV vieux, battu et mari de cette triste

begueule de Maintenon, et sous la r^gence de cet aimable vau-

rien Philippe d'Orleans, et sous la tutelle bourgeoise de I'avare

et etroit cardinal de Fleury; et aprfes lui, lorsque la lumi^re re-

pandue par les Voltaire, les Montesquieu et quelques autres phi-

losophes, a commence a frapper vos yeux, qui ont tant de peine

a s'y faire, consolez-vous. Tandis que vos philosophes vous

reprochent vos variations, les Voltaire et les Poivre de la Chine,

s'ils daignent jeter les yeux sur vous, vous voient invariables; et

je vous assure qu'un tremblement de terre renverserait la moi-

tie de I'Europe que I'aspect de notre globe n'en eprouverait pas

le moindre changement aux yeux des habitants de la lune.

Je recommande a tout bon esprit la lecture du romanchinois

qu'on nous a si mal traduit il y a quelques ann6es *. Ge petit

roman lui en apprendra plus que tous les voyageurs ensemble.

Je voudrais bien savoir ce que M. Poivre pense de ce roman.

Je conviens avec lui que c'est une belle loi que celle qui en-

joint aux vice-rois de chaque province de I'empire chinois d'en-

voyer tous les ans a la cour une liste des laboureurs qui se sont

le plus distingues dans leur profession ; cette liste est presentee

al'empereur, qui les recompense etles encourage a force d'hon-

neurs et de distinctions. Mais j'observe a M. Poivre que nous

avons en France quantite de lois tout aussi belles ; que le roi,

par exemple, n'a pas un seul ofiTicier dans ses troupes dont les

services, les talents, les bonnes ou mauvaises qualites, ne soient

parfaitement connus au bureau de la guerre. Malgre cette inqui-

sition vraiment admirable, M. Poivre voudrait-il assurer que

jamais le merite n'a 6te oublie ou neglige au bureau de la

guerre, que jamais la mediocrite ou meme le demerite ne lui a

enleve ses recompenses? C'est qu'une belle loi qui ne fait qu'or-

donner une belle chose ressemble a un beau lieu commun de

morale : cela est bon a lire si Ton veut, mais Tun et I'autre ne

font pas le moindre effet reel sur les moeurs du peuple. Une

1. Voir tome VII, page 116.
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bonne loi est cellequi, en ordonnant une bonne chose, en assure

en m^me temps les moyens d' execution. M. Poivre aurait du

nous apprendre comment on empeche a la Chine que les favoris

du vice-roi, les proteges de ses commis et de ses secretaires,

ceux qui secondent ses vues particuli^res, souvent opposees

au bien general, ceux enfm qui ont le moyen d'acheter descer-

tificats d'un merite qu'ils n'ont pas, ne soient places sur la liste

preferablement a ceux qui n'ont que du merite sans intrigue^

sans faveur et sans protection.

Je ne nie pas a M. Poivre que nos grandes routes ne soient

trop larges et trop multipliees en France, qu'on n'emploie a

cet usage, avec beaucoup trop de legerete, une etendue consi-

derable d'un terrain tres-precieux
; je ne lui dispute pas I'uti-

lite des canaux, trop peu multiplies dans notre Europe; mais

quand il regrette le terrain que nous semons en fourrage pour

la nourriture des chevaux aulieu del'ensemencerenble ; quand

il nous dit que les Ghinois aiment mieux nourrlr des hommes
que des chevaux, je ne puis m'extasier avec lui sur cette prefe-

rence. Je ne regretterai jamais que les hommes qui, parminous,

remplaceraient le travail des chevaux et des betes de somme,

ne soient pas nes. 11 y aurait deux millions deporteurs de chaise

et de traineurs de brouette de plus en France que la nation

n'en serait ni plus riche, ni plus heureuse, ni plus puissante,

ni plus respect^e. Ajoutez que I'usage des chevaux, enabregeant

le temps necessaire au transport des personnes et des denrees,

accelfere toutes les operations, hate et presse la circulation ge-

nerale, double et triple le temps, et allonge veritablement la vie

de chaque citoyen. Cette consideration merite bien, cemesem-
ble, qu'on sacrifie quelques pres k la nourriture des chevaux, et

je suis etonn6 qu'elle ait ^chapp6 a un homme aussi sage que

M. Poivre.

On ne lit point sans attendrissement la description que ce

voyageur philosophe fait de la ceremonie de I'ouverture des

terres, pendant laquelle I'empereur en personne conduit la

charrue, et laboure un champ une fois chaque annee. Cette cere-

monie se fait dans les premiers jours de notre mois de mars,-

chaque vice-roi I'observe dans sa province. M. Poivre I'a vue a

Canton avec un plaisir singulier, et Ton peut imaginer tout ce

qu'un philosophe d'Europe peut penser de noble, de pathetique
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et de touchant durant ce spectacle ! Reste k savoir si I'empereur

qui, le donne y attache une seule des idees nobles et touchantes

du philosophe d'Europe. Qu'on nous envoie un Poivre de la

Chine ;
qu'il arrive le matin du jeudi saint k Versailles,

il trouvera un des plus puissants rois de I'Europe aux pieds de

douze pauvres vieillards pour les laver. Bientot aprfes il verra

ce monarque, accompagne de tons les princes de la maison

royale, servir ces douze vieillards a table. Gombien ce spectacle

inspirera d'idees grandes et touchantes a notre philosophe chi-

nois, lorsqu'il saura que cette c6remonie s'observe tous les ans

en commemoration du lavement des pieds que le Confucius

d'Europe fit a ses disciples! II trouvera que c'est une des plus

belles institutions humaines qu'il y ait au monde. Quoi deplus

sage, en efTet, que de rappeler une fois par an aux maitres de

la terre I'egalite primitive et le lien de fraternite qui lie tous

les hommes! Si ce Ghinois retourne chez lui, a peu pr^s comme
nos voyageurs reviennent de son pays, il y fera une description

si touchante de cette ceremonie que personne ne la lira sans

attendrissement. Quel serait I'^tonnement de notre philosophe

d'outre-mer si on lui apprenait que cette ceremonie n'estqu'une

vaine formalite consacree par 1' usage; que le prince qui I'ob-

serve n'a jamais fait une seule reflexion au profit de I'humanit^

k la suite de cette touchante ceremonie ; qu'un philosophe qui

s'aviserait de lui adresser pendant la ceremonie un discourspa-

th^tique et analogue au sujet serait enferme a la Bastille, dont

le gouverneur ne lui laverait pas les pieds; que depuis tant de

slides tous les princes du lite romain remplissent tous les ans

cette ceremonie, sans qu'il en soit resulte aucun bien pour per-

sonne, excepte I'argent et les vivres qu'on distribue aux douze

pauvres vieillards
; que les assistants n'eprouvent pas plus d*6-

motion a ce spectacle que les acteurs, et que nommement
M. Poivre, qui a vu a Canton la ceremonie de I'ouverture des

terres avec un si grand attendrissement, a assiste vingt fois au

lavement des pieds a Versailles, sans eprouver la plus legfere

Amotion, et sans qu'elle ait pu distraire sa tete un seul instant

de ses affaires dans les bureaux de la marine I Si je rencontre

jamais ce philosophe chinois et M. Poivre ensemble, je leur de-

manderai comment on emp^che les hommes de se faire d'habi-

tude a tout.
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— Une societe de negociants du port de Nantes ayant

nommeun de ses vaisseaux le Voltaire, et en ayant fait part au

parrain du nouveau baptist, cet hommeillustre, reserve a toutes

sortes de distinctions, a adresse un discours k son vaisseau, que

vous allez lire quand j'aurai transcrit ici la reponse qu'il a faite

k celui qui lui a mande cette nouvelle.

LETTRE DE M. DE VOLTAIRE A M. DE MONTAUDOIN,

DE PLUSIEURS ACADEMIES

ET CORRESPONDANT DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS, A NANTES,

« De Ferney, le 2 juin 1768.

« Monsieur,

« Jusqu'i present je ne pouvais pas me vanter d'avoir heu-

reusement conduit ma petite barque dans ce monde; maispuis-

que vous daignez donner mon nom a un de vos vaisseaux, je

defierai desormais toutes les tempetes. Vous me faites un hon-

neurdont je nesuispascertainement digne, et qu'aucun homme
de lettres n'avait jamais recu. Moins je le merite, et plus j'en

suis reconnaissant. On a baptist jusqu'ici les navires des noms

de Neptune, des tritons, des sirfenes, des griffons, des ministres

d'£tat ou des saints, et ces derniers surtout sont toujours arri-

ves a bon port ; mais aucun n'avait ete baptise au nom d'un fai-

seur de vers et de prose.

(( Si j'etaisplus jeune, je m'embarquerais sur votre vaisseau

et j'irais chercher quelque pays ou Ton ne connut ni le fana-

tisme ni la calomnie. Je pourrais encore, si vous vouliez, debar-

quer a Civita-Vecchia les j6suites Patouillet et Nonotte, avec

rami Fr^ron, ci-devant jesuite. II ne serait pas mal d'y joindre

quelques convulsionnaires ou convulsionnistes : on mettait au-

trefois, dans certaines occasions, des singes et des chats dans

un sac, et on les jetait ensemble a la mer.

« Je m'imagine que les Anglais me laisseraient librement

passer sur toutes les mers : car ils savent que j'ai toujours eu

du gout pour eux et pour leurs ouvrages. lis prirent dans la

guerre de ilki un vaisseau espagnol tout charge de buUes de

la Cruzade, d'indulgences et d'Agnus Dei. Je me flatte que

votre vaisseau ne porte pomt de telIesmarchandises;ellespro-
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curent une tr^s-grande fortune dans I'autre monde, mais il faut

d'autres cargaisons dans celui-ci.

« Si le patron va aux Grandes-Indes, je le prierai de se

charger d'une lettre pour un brame avec qui je suis en corres-

pondance, et qui est cure k Benares sur le Gauge. II m'a prouve

que les brames ont plus de quatre mille ans d'antiquite. C'est

un homme trfes-savant et tr^s-raisonnable ; il est d'ailleurs beau-

coup plus baptise que nous; car il se plonge dans le Gauge

toutes les bonnes fetes. J'ai dans ma solitude quelques corres-

pondances assez eloign^es, mais je n'en ai point encore eu qui

m'ait fait plus d'honneur etplus de plaisir que la votre.

« Je n'ai pu vous ecrire de ma main, etant tr^s-malade,

mais cette main tremblante vous assure que je serai jusqu'au

dernier moment de ma vie, monsieur, votre, etc.^ »

— II s'est trouve dans la bibliotheque de feu M. Gaignat un

manuscrit qui ne pourra pas etre annonc6 dans le catalogue

qu'on prepare, ni etre vendu avec une certaine publicite. On

I'a depose chez le libraire Debure, ou je I'ai vu par la protection

des h6ritiers de M. Gaignat: ce sont les Contes de La Fon-

taine^ en deux volumes, grand in-A" ou petit in-folio, ecrits a

la main sur du velin. Le caract^re est de la plus grande beaute,

et le texte de la plus grande correction. A la tete de chaque

conte il y a un tableau en miniature, representant le sujet du

conte; et, a la fin de chaque conte, on tiouve des arabesques

pour vignettes, trait^es avec beaucoup d'esprit et de finesse. La

plupart des tableaux sont tr^s-lascifs ; d'autres ne le sont pas

assez. II me semble que lorsqu'il y a un ton donn^, il faut le

suivre, et que tout contraste est choquant; quand je suis en

mauvais lieu, je ne m'attends pas a voir rien d'honnete ni rien

de menage. M. Gaignat a faitfaire ce manuscrit chez lui etsous

ses yeux par deux artistes distingues. Le sieur Monchauss6 a

parfaitement imite, dans I'ecriture du texte des nouvelles, les

plus beaux caractferes graves. Les tableaux, culs-de-lampe,etc.,

ont ete peints avec une grande perfection par le sieur de Ma-

rolles, peintre d'une grande reputation. On pretend qu'il lui a

i. Le Discours dtant d6j;\ imprime dans les OEuvres de Voltaire, nous avons

cru devoir le supprimer. {Premiers editeurs.) ^Voir dans les Epitres di Voltaire

r^pitre A mon Vaisseau. (T.)
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cout^ 18,000 livres. G'est mettrebien de I'argenta une fantaisie

peu recommandable. II n'en aiirait pas fallu davantage pour

6tablir dix-huit families honnetes ; mais c'est que I'esprit a ses

debauches aussi. Le libraire a taxe ce manuscrit a deux cents

louis; c'est-a-dire que celui qui donnera le plus au dela de ce

prix aura le livre ; mais ce march6 ne pourra se faire qu'en se-

cret. On a dit dans le public que la plupart des miniatures

etaient effacees, mais cela est faux; elles m'ont paru tr^s-bien

conservees ^

.

— M. de Saint-Foix vient de publier une Lettre au sujet

de VHomme au masque de fer; c'est un ecrit d' environ quarante

pages in-12. M. de Voltaire a parle de ce prisonnier d'Etat

d'une maniere aussi interessante que sage. Le recit qu'il en

fait dans le Si^cle de Louis XIV est un chef-d'oeuvre de nar-

ration ; mais il ajoute qu'il n'a pu savoir qui etait ce prisonnier,

et il s'interdit toute conjecture a cet egard. La Grange-Chan-

cel, qui a et6 longtemps enferme au chateau de I'ile Sainte-

Marguerite pour ses Philippiques contre M. le due d'Orleans,

regent, pretendit, lorsqu'il fut sorti de sa prison, avoir pris des

informations tres-exactes au sujet de ce prisonnier, qui y avait

ete longtemps detenu. II fit inserer a cette occasion une lettre

dans V Amiee litteraire de Freron. Gette lettre ditbien en passant

quelques injures a M. de Voltaire, mais ne nous apprend pas

sur I'homme au masque de fer la plus legere circonstance de

plus que I'article du Siede de Louis XIV, excepte que La

Grange-Ghancel pretend que ce prisonnier etait le due de Beau-

fort, grand amiral de France, qui passait pour avoir ete tue au

siege de Gandie, ou Ton ne put jamais retrouver son corps.

Permis k La Grange-Ghancel de penser et d'imprimer cette

1. Ce manuscrit iafinimcnt pr^cieux passa, en 17(59, de la bibliothfeque de

M. Gaignat dans cellc de M. de Clioiseul^ ministre de la guerre, pour le prix de

dix mille livres. De cette bibliothfeque il passa dans les mains de M. Debure p6re,

libraire recommandable par I't^tendue de ses connaissances bibliograpbiques. II le

garda quelque temps et le vendit ensuite k M. Paris, parent de M. Paris de Mont-

martol, dont la bibliotheque, transportce en Angleterre vers la fin de Tannee 1789,

y fut vendue publiquement au mois de mars 1791. Le manuscrit des Contes de La

Fontaine, qui en faisait partie, fut alors acheto par un riche amateur, la somme de

trois cent quinze livres sterling, rcprc^sentant sept mille cinq cent soixante francs.

On ignore le sort ult(5rieur de ce chef-d'oeuvre. {Premiers editeurs.)— P»achetc par

M. H. de La Bedoyero, il aurait etc vendu k I'amiablo, par les heritiers de celui-

ci, h un amateur anglais bien connu h Paris, M. J. Hankey.
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absurclite, qui n'a pas le sens commun
; je lui passe m^me sa

mauvaise hiimeur contre M. de Voltaire. On jouait les tristes

et froides tragedies de ce La Grange-Ghancel avec un certain

succ^s, quand ce petit morveux de Voltaire est venu les chasser

du theatre par les siennes, de sorte que feu La Grange-Ghan-

cel a de beaucoup survecu a feu ses tragedies. L'auteur obscur

des Memoires secrets pour servir ci lldstoire de Perse ^^ dans

lesquels on rapporte, sous des noms persans, des anecdotes de

la cour et du rfegne de Louis XIV, dit que ce prisonnier 6tait

le comte de Vermandois, fils naturel de Louis XIV et de M"^ de La

Valliere, et que son crime consistait a avoir donne un soufTlet

k M. le Dauphin. Permis a l'auteur obscur et ignore de ces

Mimoires secrets d'imprinier cette impertinence, quoique M. de

Vermandois mourut a I'armee, a la fleur de son age, au su et

aux regrets de toute I'armee et de toute la France. Un livre

aussi meprise que ces memoires ne merite pas d'etre refute.

Vient M. de Saint-Foix, auteur de /'Omd^etdes Graces^ petites

pieces du Theatre-Francais, et des Essais historiques sur Paris,

qu il a commences assez agreablement en conteur d' anecdotes,

et qu'il a finis avec la pretention d'historien dont il est fort

loin d' avoir les talents et le merite. Ge M. de Saint-Foix a

aussi un avis sur I'homme au masque de fer, et il I'annonce

avec une emphase etonnante. II n'y a rien de si ridicule que la

gravite avec laquelle il discute ce fait historique de la maniere

du monde la plus absurde; c'est Arlequin faisant le docteur et

le savant, ce sont les difficiles nugce d' Horace. M. de Saint-

Foix pretend que le prisonnier au masque de fer etait le due

de Monmouth, fils naturel de Charles II, roi d'Angleterre, et de

Lucie Valters, lequel ayant fomente une rebellion pendant le

malheureux regne de Jacques II, et ayant ete pris les armes a

la main, eut la tete tranchee. M. de Saint-Foix fonde son opi-

nion sur les bruits populaires qui couraient alors, qu'un officier

qui ressemblait beaucoup au due de Monmouth avait eu la com-

\. Oa lit dans les Melanges d'histoire, de litterature, etc., tir^s d'un porte-

feuille (et publics par M. Crawfurd), page 59i, Paris, 1809, in-4° : « Une lettre,

trouv(5e parmi les papiers de M"'" du Hausset, fcmnie de chambre de M"" de

Pompadour, porte que les Memoires secrets sont de M"'® de Vieux-Maison, une des

femmes les plus m^chantes qu'on puisse voir. » II en existe plusieurs editions, dont

quolques-unes ont une clef imprim^e. La secoude Edition, publiee en 174G, a 6t6

revue et augment^e. (B.)
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plaisance de se faire couper la tete a sa place. Permis a M. de

Saint-Foix de penser, de publier une aussi insigne pauvrete.

Tous ces grands hommes qui, par mani^re de passe-temps, ont

pris la peine de nous parler de ce prisonnier extraordinaire

n'ont fait que copier M. de Voltaire et y ajouter chacun une

impertinence pitoyable. Mais qui 6tait done ce prisonnier garde

avec tant de respect et tant de rigueur a la fois ? Je le sais bien,

moi, quoique Louis XIV ne me I'ait point confi6; et tout bomme
qui veut lire le recit deM.de Voltaire avec une certaine atten-

tion sera en etat de former des conjectures tr^s-vraisemblables;

mais elles peuvent se dire a I'oreille, et ne peuvent s'imprimer

ni meme s*ecrire. Je me suis souvent su mauvais gr6 d'avoir

oublie d'en parler a M. de Voltaire pendant mon sejour aux

Delices; j'aurais pu entrevoir s'il avait sur I'homme au masque

de fer les memes id^es que moi.

15 j.iillet 1768.

On a raison de dire que I'amour paternel est plus fort que

la vie, et que c'est de toutes les affections celle qui s'eteint la

derniere. Les auteurs, qui n'ont pastoujours des enfants a affec-

tionner, portent toute leur tendresse sur leurs ouvrages, et ils

ont encore cela de commun avec la faiblesse des peres, que les

plus d^fectueux de leurs enfants ne sont pas les moins cheris.

Le pauvre president Henault a atteint et meme passe le terme

de quatre-vingts ans, mais c'est en vegetant; il donne tous les

jours a souper, sans plus recueillir aucune jouissance de la

societe; il s'eteindra un beau jour au milieu de vingt convives

sans s'en apercevoir, et vraisemblablement sans que cela derange

leur digestion. II y a deja quelques annees qu'il vit dans cette

lethargie; la passion deses ouvrages a seule le pouvoir de le r6-

veiller encore et de le rappeler a la vie. Ses soupersauront perdu

leur reputation, parce que son palais a perdu son discernement,

et que son cuisinier est assez malbonnete pour aller travailler

en ville pour de I'argent tandis qu'un mauvais marmiton fait

le souper de son maitre; mais le soin de ses ouvrages aura

amuse ses derniers instants, et il lui aura procure la seule sen-

sation dont il soit susceptible, et I'unique satisfaction qu'il soit

en son pouvoir de gouter.
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Avec le seeours de I'abb^ Boudot, petit employe de la Biblio-

thfeque du Roi et son ancien devoue, le pauvre president a fait

une nouvelle edition de son Ahregc chronologiquc deVhistoire

de France; mais, apr^s avoir ainsi dote pour la derni^re fois un

enfant cheri, sa tendresse paternelle lui a rappele une batarde,

fruit ignore d'une passion malheureuse, et sa faiblesse I'a porte

a la reconnaitre et a I'etablir avant de mourir. Gette batarde

c'est une vestale appelee Cornilie. II y a cinquante-cinq ans

que cette tragedie a paru sur le theatre de la Gomedie-Fran-

^aise : son papa pretend que c'est avec succ^s; cependant ni

son succes ni son nom n'etaient parvenus a ma connaissance, et

tous ceux que j'ai pu interroger n'en avaient jamais entendu

parler. Quoiqu'en 1713, annee de la representation de cette

pi^ce*, le Theatre-Francais fut livre aux tragedies faibles de

Gampistron, aux tragedies dures de Gr^billon, aux tragedies

froides et alambiquees de La Grange-Ghancel, aux tragedies

tendres et plates de La Motte, et que par consequent le gout du

public fut bien mauvais, malgre VArl poetique de Despreaux et

malgre la versification divine des pieces de Racine, il fallait que

le succes de la vestale Cornelie fut bien mediocre, puisque son

papa n a jamais ose I'exposer au grand jour de I'impression, et

que personne ne s'etait apercu de cette rigueur.

Le s6jour de M. Horace Walpole en France a et6 I'epoque de

plusieurs forfaits litteraires. M. Walpole est fils de ce celebre

ministre du roi George II, qui se vantait d'avoir dans son cabi-

net le tarif de toutes les probites d'Angleterre, et qui le prou-

vait assez souvent. II passe lui-meme pour un homme de beau-

coup d'esprit, et je I'ai assez souvent rencontre dans le monde

pour n'en faire aucun doute. II a un grand usage du monde et

un ton excellent; et malgre I'air bleme et defait que les fre-

quents acc^s dune goutte douloureuse lui ont laisse, il m'a

paru avoir beaucoup d'agrement et de gaiete dans I'esprit, et

une plaisanterie-fnie et piquante. G'est lui qui a fabrique la

lettre du roi de Prusse a J. -J. Rousseau, qui a joue un si grand

role dans la querelle de David Hume^ Premier forfait. G'est

lui qui a engage le president Henault a reconnaitre, avant de

1. Lc 27 Janvier. Selon Leris, Cornelie fut faite en commun avec Fuzelier.

2. Voir t. VI, p. 456, et t. VIl, p. 11.
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mourir, sa batarde Corndlie, qui 6tait si bien et siconvena-

blement dans son convent. Second forfait enorme et grave.

M. Walpole a dans un de ses chateaux, h. Strawberry-Hill, une

imprimerie pour son usage particulier. Outre ses propres ouvra-

ges, il y a fait imprimer magnifiquement la Pharsale de Lucain.

G'est deja un assez grand tort aux yeux d'un homme de gout

d'avoir multiplie le poeme de ce poete boursoufle, plutot que

de mettre ses soins et sa depense a une superbe edition de

Yirgile ou d'Horace; mais c'est un tort encore plus grave

d'avoir arrache au president Renault son manuscrit de Cornelie,

pour le faire 'imprimer a I'imprimerie de Strawberry- Hill, sur

de tres-beau papier, en beaux caracteres et fort incorrectement.

Le president a dedie sa piece a son editeur. II le remercie de

Fetablissement honorable et magnifique qu'il procure a cette

orpheline. Elle Test vraiment, car son papa avertit qu'il garde

toujours I'incognito; et comme I'edition de M. Walpole ne se

vendra pas, il est a croire que la Vestale le gardera aussi. Le

president ne cache pas a son editeur que cette trag^die, fruit

de sa premiere jeunesse, a ete I'ouvrage de I'amour. II craint

qu'elle ne se ressente de I'emportement d'une premiere pas-

sion. Le pauvre president! 11 a pu etre amant aimable, mais

amant emporte! en conscience, je ne puis lui faire cette injus-

tice. II pretend qu'on n'aime qu'une fois dans la vie, que les

autres attachements qu'on contracte ne sont que des gouts

passagers, des traites de convenance, des arrangements de so-

ciete, et il pourrait bien avoir raison; mais si dans sa premiere

et veritable passion I'amant n'a pas 6te plus chaud que I'auteur,

le pauvre president peut se vanter d'avoir ete Tamant le plus

transi de son siecle. Heureusement, pour faire preuve d'un digne

amant, on n'est pas oblige de faire une tragedie chaude. On

salt que le president ^tait en son temps un homme plein d'agre-

ments, un peu frivole, mais tres-bien venu du beau sexe. II

aurait bien fait un joli madrigal, une chanson galante; mais

une tragedie, c'est autre chose. II dit que sa piece, apr^s avoir

et6 I'accident de I'amour, fmit bien plus noblement par ^tre le

prix de I'amitie dont il est honore par son Editeur. Comme cet

accident de I'amour ne sera pas vendu, il faut en tracer ici une

esquisse leg^re en peu de lignes.

La tragedie se passe sous I'empereur Domitien, et peu dq
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temps apr^s son av^nement a Tempire. Domitien est amoureux

de Cornelie; en T^pousant, il pent I'elever au rang supreme;

un grand obstacle s'y oppose. Cornelie s'est faite vestale; cest

a sa prise d'habitque I'empereur I'a vue pour la premiere fois,

et qu'il a concu la plus forte passion pour elle. Licinien, un des

flatteurs et des complaisants de Domitien, dit qu'il faut mepriser

cet obstacle, declarer les voeux de Cornelie nuls, et I'^pouser

en depit de Vesta et de son culte : il ne sait pas, ni I'empereur

non plus, que le coeur de Cornelie 'n'est pas libre; elle aime

Celer, jeune h6ros qui vient de se signaler par une victoire

^clatante contre les Gaulois; elle I'aime malgre elle et malgre

la haine qui a longtemps subsists entre leurs deux maisons. II

fallait que ce Celer fut bien aimable, surtout pour les vestales,

car une autre de ces dames, Emilie, parente de I'empereur, en

est egalement eprise. G'est elle qui le protege auprfes de Domi-

tien, et qui lui a obtenu les honneurs du triomphe, quoiqu'il n'ait

pas encore atteint I'age present par les lois. L'amour qui tour-

mente I'empereur et les vestales n'a pas epargn^ Celer ; il

brule pour la belle Cornelie; mais la haine qui divisait les deux

families ne lui a jamais permis de faire connaitre sa flamme.

G'est cet obstacle, regarde comme insurmontable, qui a deter-

mine Cornelie a prendre le voile de Vesta, et a renoncer a tout

autre engagement, nepouvantse livrer ^son amour pour ce heros.

Cependant cette haine a cesse, et Celer se presse un peu d'ar-

river apres sa victoire a Rome, dans I'esperance de faire parler

en sa faveur ses exploits et sa passion. L'empereur est etonn6

de ce retour precipite, pour lequel le general amoureux n'avait

pas attendu ses ordres; mais comme Celer est protege par

Emilie, cette petite fredaine ne tire pas a consequence. Domi-

tien a besoin d'^milie; c'est sous le pretexte de voir sa parente

qu'il pent voir I'objet de son amour. Emilie a penetre la pas-

sion de I'empereur pour Cornelie; elle la favorise dans I'espe-

rance que I'exemple de Cornelie pourra faire loi pour elle. Si

I'empereur pent epouser une vestale, pourquoi Celer n'obtien-

drait-il pas la meme dispense? On ne sait pas trop pourquoi

toutes ces vestales, si amoureuses, ont choisi un 6tat pour

lequel elles ont si peu de vocation. Quant k Domitien, il ne se

doute ni de la passion d'l^milie, ni de celle de Cornelie, ni de

celle de Celer. Suivant un usage etabli au theatre de temps



128 GORRESPONDANGE LITTERAIRE.

immemorial, les tyrans sont fort betes ; mais si vous avez jamais

occasion de lire la tragedie de Cornelie, vous trouverez que

Domitien abuse de la permission.

A present, vous jugez aisement que tout se passe en decou-

vertes dans le cours de cette tragedie. Gornelie decouvre I'a-

mour de I'empereur moyennant sa declaration, dont elle se

serait bien pass6e ; elle decouvre aussi la passion de Geler, a

laquelle elle voudrait bien repondre. Geler decouvre la passion

qu'Emilie a pour lui, et ne salt qu'y faire. Domitien decouvre

qu'il n'est aime de personne, et enrage. l5milie decouvre la

passion de Geler pour Gorndie, et s'en desespere ; mais lorsque

Geler decouvre enfm que Gornelie paye sa passion du retour

le plus tendre, I'empereur decouvre aussitot leur mutuelle

intelligence en surprenant Geler aux pieds de Gornelie. Alors

se decouvre le pot au noir, et toutes les furies de I'enfer en

sortentpour s'emparer du coeur de Domitien. Son ami Licinien

se fait delateur sur-le-champ; il accuse la vestale Gornelie

d'avoir viole le serment de Vesta. Elle est condamnee, par les

ponlifes, au supplice reserve aux vestales infideles. Geler est

arrete. L'empereur met la grace de ce couple, dont la tendresse

I'offense, a deux conditions : il faut que Gornelie I'epouse, et

que Geler epouse l^milie ; a ce prix il consent d'oublier le passe.

Ge n'est pas qu'il se doute le moins du monde de la passion

qu'l5milie a pour Geler; mais il lui importe qu'une vestale soit

6pousee par un Romain quelconque, afin que cet exemple auto-

rise son mariage avec Gornelie, tout comme Emilie se flattait

auparavant que le mariage de I'empereur avec une vestale

pourrait faciliter le sien. Emilie se soumet done de grand coeur

aux ordres de Domitien ; mais Geler et Gornelie n'ont pas la meme
docilite. II est vrai que I'empereur n'aura pas beau jeu en usant

de rigueur; car les elements, les cieux et les enfers, se declarent

pour les deux amants. Et d'abord, le delateur Licinien est em-

port6 par le diable, ou, pour parler moins chretiennement, il

est tue par le tonnerre, qui aurait beaucoup mieux fait d'aller

au fait, et de tomber sur Domitien. Les pontifes qui veulent

frapper Gornelie sont eux-memes frappes de paralysie, et restent

perclus de leurs membres. A voir le galant et doucereux presi-

dent lleuault au milieu d'un souper, on ne se douterait pas qu'il

fut capable d'user de moyens aussi violents pour se d^faire
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des gens qui I'embarrassent. Heui'eusement ces petites plaisan-

teries se passent derri^re le theatre; elles ne remedient a rien,

car Gorn61ie se tue elle-meme quand elle voit quelle ne peut

6tre expediee par les autres. Geler ne peut resister a ce bel

exemple, et se frappe aussi. jfimilie se tue de meme, mais c'est

en notre presence, et apr^s avoir fait a I'empereur un recit

circonstanci6 de tout ce qui s'est passe. Tons les acteurs etant

ainsi decedes de mort violente, Domitien seul, sans compagnie,

et n'ayant plus rien a nous dire, est oblige de finir la piece.

Ce plan pueril est execute de la maniere la plus faible et la

plus froide. Voici une annee qui sera marquee dans les annales

de nos theatres par les outrages faits aux vestales. M. Fonta-

nelle, en volant au poete Roy son acte du Feu, de I'opera des

£Uments, ou une certaine Emilie, en s'entretenant trop long-

temps de ses feux avec un certain Valere, laisse aussi eteindre

le feu sacre, a transforme le noble chapiire des vestales en un

convent d'ursulines ; et il fautque ce pauvre president Renault,

sur le bord de sa fosse, se souvienne de ses vieux torts envers

ces dames pour reveler sa misere par la confession deplac^e

d'un p^che ignore de tout le monde.

— La tragedie du Joueur, par M. Saurin, dont les repre-

sentations ont ete interrompues a I'occasion de la mort de la

reine, parait imprim^e sous le titre ridicule de Biverley, tra-

gedie bourgeoise^. Elle est dediee a M. le due d' Orleans; elle

avait ete jouee I'annee derni^re sur le theatre particulier de ce

prince, a Villers-Gotterets ; il 6tait naturel qu'elle parut sous

ses auspices. L'epitre de M. Saurin et le court avertissement

dont elle est suivie sont d'une grande simplicite. La modestie

de I'auteur doit arracher la plume des mains du critique le plus

severe. Je ne puis cependant m'accommoder des principes

de poetique que I'auteur expose dans son ^pitre dedicatoire. II

se demande si le Philosophe sans le savoir est une tragedie ou

une comedie, et il n'ose decider cette question. Eh bien ! mon-

sieur Saurin, je ladeciderai : non-seulement c'est une comedie,

mais c'est la la vraie comedie et son veritable modele. Quoi

!

parce qu'il s'est trouve en France, il y a cent ans, un homme
d'un genie rare, d'une verve irresistible, qui n'a fait proprement

1. Paris, Duchesne, 1768, in-S".

YIII. 9
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que des pieces satiriques, d'une satire deliee et souvent su-

blime, et parce que c'est avec une extreme delicatesse que la

satire demande k etre maniee dans une monarchie, ou I'orgueil

de la naissance, des rangs, des titres, des charges, des places,

rend chaque particulier excessivement susceptible sur tout ce

qui tient a cette existence exterieure et factice
; quoi, parce que

cet homme unique, se soumettant aux entraves que la sotte reli-

gion et les petites moeurs mesquines et gothiques de son pays

et de son siecle ont mises de toutes parts au genre dramati-

que pour I'empecher d'atteindre le but veritable et glorieux

pour lequel il a et6 institue
;
parce que, dis-je, cet homme, mal-

gre ces entraves, a su se frayer une route vers I'immortalit^,

tout ce qui ne sera pas dans le genre du Tartuffe et du Misan-

thrope ne sera pas repute comedie? Que la populace litteraire

juge ainsi, c'est dans la regie, et elle est faite pour cela; mais

j'exige d'un [academicien plus d'etendue dans les vues, sans

quoi je dirai, avec Piron, qu'il estde ces Quarante qui ont de Tes-

prit comme quatre. La vraie comedie chez toute nation est le

tableau des moeurs, et ce tableau ne pent 6tre fait ni avec verity,

ni avec gout, s'il n'est pas permis de mettre indistinctement

toutes les conditions sur la sc^.ne. Moliere eut ete non-seule-

ment un excellent faiseur de comedies, mais un grand philo-

sophe, un profond moraliste, un veritable homme d'Etat, si la

petite police de son pays ne s'y fut opposee. Ce n'est pas aux

critiques ni aux gens de lettres a r^trecir les routes; leur recla-

mation continuelle doit, au contraire, faire sentir avec le temps

aux gouvernements de combien d'instruments de police effi-

caces et puissants ils se privent par un attachement aveugle k

leurs prejuges gothiques et barbares. On ferait un beau traite

de poetique sur cet objet, encore peu apercu par nos philo-

sophes ; et si Ton 6tait curieux de se faire lapider par la canaille

des beaux esprits, on leur prouverait que, sans rien diminuer de

radmiration pour le genie de Moliere, la veritable comedie n'est

pas encore cr6ee en France.

Le lendemain de la premiere representation du Jouem\ un

anonyme a envoys a M. Saurin les vers suivants sur le role de

M™'' Beverley :

Saurin, cette lemme si belle,

Ce cceur si pur, si vertueux,
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A tous ses devoirs si fiddle,

De ton esprit n'est point I'enfant lieureux;

Tu I'as bien peint, mais le modele

Vit dans ton dme et sous tes yeux.

J'observe au poete anonyme que sa pensee n'est pas heu-

reuse; car si M'"« Saurin ressemble a M'"" Beverley, ce ne peut

6tre que parce quelle a la m^me douceur, la m6me patience,

la meme resignation, et qu'elle est par consequent exposee aux

m^mes epreuves; si cela est, il s'ensuit que M. Saurin est

un mediant garnement, comme M. Beverley, peu digne des ver-

tus et de I'attachement d'une telle femme. Or, M. Saurin est un

tres-honnete homme, comme tout le monde salt : done, le

poete anonyme est une bete, et son vertueux madrigal une

pauvrete : ce qu'il 6tait fort peu important de prouver.

— La Gageure imprivue n'est pas imprim6e, et ne le sera

que I'hiver prochain a la reprised Un acad^micien qui n'est pas

un sot m'a assure ces jours passes que la situation du conte

etait beaucoup plus comique et plus plaisante que celle de la

pi^ce, en ce que c'est son amant que cette femme enfermedans

le cabinet, sur la porta duquel elle tient ensuite les yeux de

son mari constamment fixes, ce qui etait bien autrement inte-

ressant. Je vois bien que je n'ai pas la vocation d'un acade-

micien. J'estimais precisement M. Sedaine de ce qu'il avait eu

assez d'esprit et assez de gout pour faire de M™^ de Glinville une

femme a la verite etourdie et un peu vaine de la finesse de son

esprit, mais, pour cette raison meme, vertueuse et d'une con-

duite irreprochable. Je crois que, malgre I'academicien, je res-

terai de cet avis. Je ne vois dans le conte qu'une femme impu-

dique qui arr^te un inconnu sur le grand chemin, couche avec

lui, et, surprise par son mari, I'enfermo dans son cabinet, ou elle

a ensuite assez d'impudence pour tenter son mari, par ses aga-

ceries, d'y entrer, et pour Ten emp^cher par une contenance

artificieuse et bardie. Cela peut etre plus lascif, j'en conviens,

mais pour plus interessant, c'est autre chose; et une telle

creature est meilleure a enfermer dans un hopital qu'a montrer

sur un theatre. Je persiste dans mon estime pour M. Sedaine,

1. Paris, H^rissant, 1769, in-8".
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singulierement de ce qu'il a senti qu'il fallait faire de M"^ de

Clinville une femme sans passion, sans faiblesse et sans reproche.

On a encore bien deraisonne sur le titre de cette piece. On a dit

qu'il fallait I'intituler le Chasseur. Un journaliste, je ne sals

lequel, a decide spirituellement que le veritable titre de la pi^ce

^tait les Epoux mysterieux, Ne faut-il pas ^tre abandonne de

Dieu pour imprimer de pareilles betises? Monsieur Sedaine,

moquez-vous de ces impertinences et gardez votre titre. Si vous

aviez ete ou Aristophane, ou Menandre, ou Plaute, ou Terence,

vous auriez intitule votre pi6ce la Clef^ comme Plaute a appele

une des siennes le Budens, et ce titre aurait et6 d'aussi bon

gout que celui que vous avez choisi de preference.

Au reste, M. Sedaine vient d'etre nomme architecte du roi

et secretaire perpetuel de I'Academie royale d'architecture a la

place de feu M. Gamus. Yoila une place bien donnee; elle vaut

douze cents livres d'appointements, avec un beau logement au

Louvre : c'est la premiere grace que M. Sedaine recoit, il la doit

a M. le marquis de Marigny. Le public a applaudi a ce choix,

et M. de Marigny n'a pas ete fache, je crois, de prouver a I'Aca-

demie qu'il est en droit de donner ses places et les brevets

d'architectes du roi sans la consulter ; mais c'est rappeler a cette

Academie une tracasserie qu'il eut ete plus genereux d'oublier.

Sans cette circonstance, M. Le Roy, membre de I'Academie,

cel^bre par ses belles Ruines de la Grece, aurait monte tout

naturellement au secretariat; il en eut ete tres-digne; et pos-

s6dant une theorie savante et profonde, ne voulant pas d'ail-

leurs pratiquer son art, il eut ete tres-capable de cette place.

Si c'est une injustice de Ten avoir prive, je suis charme qu'elle

aitservi de recompense a un autre homme de merite; et quand

M. de Marigny aura oublie que c'est M. Le Roy qui a ete le

moteur principal de la resistance qu'il a eprouvee de la part de

I'Academie d'architecture, il trouvera bien le moyen de le

dedommager de cette petite mortification par un bon controle

de batiments de quelque maison royale. Ce M. Le Roy a public,

il y a quelques mois, des Observations sur les Edifices des anciens

peuples, suivies de Recherches sur les mesures a?iciennes;

volume in-S" d'environ cent pages. Ces observations repondent

a la critique qu'on a faite des Ruines de la Grece dans un

ouvrage anglais intitule les Antiquith d'Alhines, M. Le Roy
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reproche a I'auteur anglais de I'avoir pille pour le critiquer

ensuite mal a propos.

De telles gens il est asspz

:

Priez Dieu pour les tr(^pass6s.

— Le Manage cacM, interrompu ^galement a I'occasion de

la mort de la reine, n'a pas encore paru imprime, mais en

revanclie on a public une traduction du Mariage clandestine

com^die en cinq actes, par MM. Garrick et Colman. On dit cette

traduction de M'"° Riccoboni. Si cela est, elle a jou6 un mauvais

tour a son amie M"° Ther^se, qui demeure, ce me semble, char-

g4e ou du moins v6h6mentement soup^onnee du peche du

Mariage cache. Le traducteur dit qu'il ne publie sa traduction

que pour mettre le public en etat de juger du peu de resseni-

blance qu'il y a entre le Mariage clandestin anglais et le

Mariage cacld frangais. II a tort. On conviendra, si Ton veut,

qu'il n'y en a aucune entre les auteurs du cote du talent, mais

cela n'empeche pas que la pifece francaise ne soil exactement

prise de la pi^ce anglaise. L'auteur a seulement eu le talent de

faire des changements sans esprit et sans gout, de rendre froi-

dement et platement ce qui en anglais est plein de verve et

d'un excellent comique. La pifece anglaise est vraiment une

comedie excellenle, et je ne suis point etonne du succ^s qu'elle

a eu a Londres. Le role de milord Ogleby, que I'imitateur fran-

Qais a chang6 en Durval, marin insipide, est tres-piquant dans

I'orjginal. Ge n'est point du tout, comme on me I'avait dit, un

gentilhomme campagnard et sottement vain ; c'est un seigneur

de la cour, des plus elegants, vieillard extenue par ses bonnes

fortunes et surcharge d'infirmites, mais se croyant toujours

appele k la conqu^te des femmes. II est tres-naturel que milord

Ogleby s'imagine qu'il a inspire de la passion a une pauvre

petite fille secretement mariee, qui recherche sa protection, et

tr^s-plat que M. le marin Durval ait la meme id6e. Ce milord

Ogleby est le due de Richelieu de I'Angleterre. II a un lecteur,

M. Canton, Suisse qui estcourlisan et flatteur. Un Suisse flatteur,

cela est neuf au theatre; c'est un role tres-plaisant et imagine

avec beaucoup d'esprit. II n'y a pas un seul role dans cette pi^ce

qui ne soit d'un tr^s-bon comique. Mais je n'aime pas qu'on
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appelle un Suisse M. Canton, im riche marchand de la Cite

M. Sterling, un vieux lord tout infatue de sa figure, extenue et

moitie perclus, Ogleby. Cela est de mauvais gout; Moli^re et

Sedaine savent mieux baptiser leurs personnages. Passe encore

que le jeune mari clandestin s' appelle M. Lovel, je levoisassez

aimable pour cela, et le valet de chambre francais de milord,

Labrosse. Je me ravise meme sur le nom de milord Ogleby ou

Lorgne aupres, et le passe; le bon gout pent aller jusque-la,

mais ne va pas plus loin. Le traducteur a supprim6 quelques

scenes, entre autres une sc6ne d'avocats et de notaires, que je

soupconne d'etre tres-plaisante. 11 a eu tort; il ne faut rien

supprimer dans une traduction; mais c'est que vraisemblable-

ment il n'a pas etc assez verse dans la jurisprudence anglaise

pour entendre la sc6ne qu'il a retranchee, ou pour en sentir le

comique.

— Le vieux Piron a fait sur le vaisseau de Nantes, appele

Voltaire^, les deux vers suivants :

Si j'avais un vaisseau qui se nommat Voltaire^,

Sous cet auspice heureux j'en ferais un corsaire.

Si j'etais fach6 de ces vers, ce serait pour le vieux Piron :

car ils sont bien plats.

— M. Paulet, docteur en medecine de la Faculte de Mont-

pellier, vient de publier, en deux volumes in-12, une Histoire

de la petite verole, avec les moyens d'en preserver les enfants

et d'en arreter la contagion en France ; suivie d'une traduction

francaise du TraM de la petite vdrole, de Rhas^s, sur la der-

ni^re edition de Londres, arabe et latine. Ce qu'il y a de vrai-

mentprecieux dans cetouvrage, c'est ce traite arabe du medecin

R liases : car le medecin francais Paulet est un pauvre homme
aupres du m6decin arabe. 11 dit qu'il ne faut pas inoculer, mais

extirper la petite v6role; mais n'est-ce pas I'extirper que de la

reduire a rien par le moyen de 1' inoculation? et quelle platitude

de dire qu'il faut travailler a I'extirper sans en indiquer un

seul moyen! Mais il n'est pas de mon ressort de faire a

M. Paulet son proems, et vous aimerez mieux lire la lettre que

1. Voir pr6c6demment page 120.
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M. de Voltaire lui a ^crite pour le remercier de rhommage qu'il

lui a fait de son livre ; elle est dat6e du 22 avril 1768, du

chateau de Ferney, et elle lui fait son proems bien plus gaie-

ment^
— Ilistoire de France^ dcpuis VHahlissemcnt de la monar-

chic jusquau Hgne de Louis XV, ii rusage des Jeunes gens de

quality, deux volumes grand in-8%chacun d'environ quatre cents

pages. Le nom de ce nouveau compilateur est inconnu ; le titre

dit que son livre est imprime a Francfort-sur-le-Mein, mais je

le crois fabriqu6 et imprim6 en France^; il est meme assez

platernent fait pour meriter de paraitre avec approbation et

privilege. L'auteur se plaint de I'insuiTisance des abreg6s, ou

Ton ne trouve que des dates. Son Ilistoire de France est par

demandes et par reponses, mais il fait repondre a ses 6coliers

des choses bien plates, et tr^s-reprehensibles aux yeux d'un

philosophe. 11 insiste dans sa preface sur la n^cessite d'avoir

egard aux moeurs et aux lois plutot qu'aux dates; il dit que

r^tude de I'histoire doit surtout avoir pour but de nous rendre

meilleurs; mais il pent compter que la sienne ne fera pas cet

effet-la, k moins qu'un maitre 6clair6 et honnete ne s'en serve

pour montrer aux jeunes gens dans quel detestable esprit I'his-

toire moderne a et6 traitee jiisqu'a present, et combien les pla-

titudes de nos laches historiens sont venimeuses.

AOUT.

1" aoiit 1768.

L'ouverture des theatres, fermes a I'occasion de la mort de

la reine, s'est faite le 18 du mois passe, et nous a procure la

representation de deux pieces nouvelles. On a donne, le 27,

sur le theatre de la Gomedie-Francaise, la premiere repr^sen-

1. Voir k cette date la Correspondance generale de Voltaire.

2. Cet ouvrage, de Tabb^ Lionnois, avait en effet 6tc imprim6 k Nancy. II y fut

rfiimprimd, toujours sous la mfime rubrique, sous le titre d'Abrege chronologique

de VHistoire de France, a I'usage de la jeune noblesse, 1769, 2 vol. in-S".
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tation des Beux Freres, ou la Prevention vaincue, com6die en

vers et en cinq actes, par M. Moulier de Moissy, ancien garde

du corps du roi. Ge poete est connu par une Nouvelle Ecole des

femmes, qui eut im succ^s prodigieux sur le Tiieatre-ltalien,

et qui est, h mon gr6, une des plus plates et des plus insipides

pieces qu'il y ait sur ce theatre, qui en a provision ^ Mais,

dans le temps de la fortune de la Nouvelle Ecole des femmes,

rOpera-Comique n'etait pas encore reuni a la Gomedie-

Italienne, et la bonne compagnie n'allait guere a ce theatre.

G'etaient alors messieurs les maitres des comptes d'un cote, et

messieurs les maitres bouchers de la Pointe-Saint-Eustache de

I'autre, qui decidaient du sort des pieces nouvelles. Ges deux

maitrises n'etaient pas toujours d'accord dans leurs decisions;

les maitres bouchers sifflaient souvent des tirades que messieurs

les maitres des comptes trouvaient, sur la parole de I'avocat

Marchand, remplies de sel et de finesse. Mais M. de Moissy eut

le bonheur de reunir tous les suffrages; et quand une fois le

succes d'une piece est ^tabli, on oublie quels ont ete les

juges qui en ont decide, et on finit par lui accorder un certain

m6rite.

Les juges du Theatre-Francais ne sont pas tout k fait aussi

faciles que la chambre des comptes et la Pointe-Saint-Eustache,

M. de Moissy vient de I'eprouver aux depens de sa gloire. La

toile n'6tait pas encore levee que les mauvais plaisants disaient

deja que le public ferait commettre un inceste SiUxDeux Frdres,

en les envoyant coucher avec les Deux Socurs, qui sont tombees

au mois de novembre dernier, et cette mauvaise pointe a

ete malheureusement accomplie; les Beux Freres, de M. de

Moissy reposent sur le lit de I'oubli a c6t6 des Deux Soeurs,

de M. Bret.

Gette piece n'a rien de commun avec les Adelpkes, ou les

Fri^res^ de Terence, si ce n'est que le poete francais, a I'imita-

tion du poete latin, a voulu montrer les effets divers de deux

Educations dilTerentes. Terence a voulu nous montrer les avan-

tages d'une education indulgente sur I'education severe.

M. de Moissy a voulu nous prouver qu'il vaut mieux etre eleve

par un pEre sens6, dans la solitude de la campagne, que par un

1. Voir tome IV, p. 23.
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fou plat, au milieu du tourbillon de Paris. Remarquez que le but

de I'auteur latin est philosophique et profond, et que celui de

I'auteur francais consiste a prouver uu lieu commun : personne

ne douteque, toutes choses 6gales d'ailleurs, il ue vaille mieux

^tre elev6 par un homme sage que par un fou; I'avantage d'une

education indulgente sur I'education sevh'e est bien autrement

problematique.

Mais avant de nous livrer k quelques reflexions, il faut

donner ici une idee des Deux Frcres, de M. de Moissy.

M. de Fontaubin est homme de la cour, veuf et p^re de

deux enfants; I'aine, le marquis, age d'environ vingt ans,

est un de ces elegants qui ont tous les travers de la jeunesse

francaise : son pere est aussi petit-maitre et aussi frivole que

lui, et le fils a parfaitement repondu a Teducation qu'un tel

p^re a pu lui donner. Le chevalier, fr^re cadet du marquis, ag6

d'environ dix-huit ans, a ete 6leve par son grand-p^re, loin

de Paris, dans une terre dont il n'est jamais sorti. Ni son pereni

son frere ne le connaissent, pas meme de figure; mais ils sont

bien persuades tous les deux que ce chevalier estun petit paysan

renforce, qui n'a ni maintien, ni grace, ni agrements dans

I'esprit, et dont I'existence dans le monde sera aussi ridicule

qu'embarrassante. Son grand-pere, a qui il doit I'education,

est un homme simple et vertueux qui hait les grands airs, et

qui ne fait cas que des qualites essentielles. M. de Moissy en a

voulu faire une espece de philosophe, qui doit sa philosophie

moins a I'^tude qu'^ un naturel heureux; mais, dans le fait, il

n*est que misanthrope et frondeur des usages recus, et surtout

sermonneur importun et impitoyable. Vous demanderez com-

ment un homme d'un caract^re si sense et si severe a pu

Clever son propre fils d'une mani^re si contrairea ses principes;

il nous explique lui -meme cette enigme dans le cours de la

pi^ce. II se reproche la complaisance lache qu'il a eue pour la

volonte de sa femme en soulTrant qu'elle fit de son fils un

franc petit-maitre. II a voulu du moins effacer le souvenir de ce

tort impardonnable en s'emparant de I'education d'un de ses

petits-fils et en lui inculquant des principes bien opposes k

ceux du monde, et il a la satisfaction de voir que le chevalier a

parfaitement repondu a ses soins et a son attente.

Ce qui amene ce misanthrope campagnard, ce grand-pere k
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Paris le jour de la pi^ce, c'est T^tablissement de ses deux

petits-fils. II y a deux soeurs dans la piece; I'ainee s'appelle

^{me d'Origny, la cadette Dorim^ne : elles sont toutes les deux

jeunes et veuves, mais d'un caract^re fort divers. M"'^ d'Origny

est sens^e, douce et sage; si elle eut ete elevee par le grand-

pfere Fontaubin, elle n'aurait pu contracter une facon d'etre

plus analogue a la sienne. Dorimene en revanche est 6vapor6e,

coquette, aimant la parure, les plaisirs, la dissipation, et tons

les travers des jeunes femmes de, Paris.

II existe un testament d'un oncle de ces deux soeurs, lequel

donne vingt mille livres de rente de plus a celle qui epousera

un Fontaubin. Ge testament dit que I'ainee, M^"^ d'Origny, aura

d'abord le choix : si elle choisit un autre epoux que I'un des deux

fils de M. de Fontaubin, elle perdra ces vingt mille livres de

rente, qui passeront k sa soeur Dorimene suppos6 qu'elle epouse

un Fontaubin. Si cette soeur cadette fait aussi son choix dans

une autre famille, le capital de ces vingt mille livres de rente

passera a des Strangers qui sont appel6s par le testament.

Gette situation reciproque des personnages de la pi^ce nous

est expliquee, suivant I'usage, dans la premiere scene, par une

longue conversation entre la soubrette de M""^ d'Origny et le

valet du marquis de Fontaubin, qui, pour la commodite du

spectateur, se rappellent mutuellement tout ce qu'ils savent

de tout temps de Thistoire de leurs maitres; ce qu'ils ne

seraient pas assez betes pour se repeter, si le poete ne les en

avait expressement pri6s. Voyant que le pauvre homme n'avait

aucun autre moyen d'instruire son auditoire, ils se sont charges

charitablement de lui debiter sa kyrielle.

Le jeune marquis de Fontaubin, enivr6 de son propre

m6rite, confiant comme un petit-maitre , ne doute pas un

instant que M'"^ d'Origny ne se trouve trop heureuse de se

onserver vingt mille livres de rente en donnant la main a un

des plus aimables hommes de la cour; il n'est rien moins

qu'amoureux d'elle; leur facon de penser, leurs caracteres, sont

trop dissemblables, et si le marquis avait le choix, il donnerait

la preference a Dorimene, qui lui parait bien autrement

aimable, et a laquelle il est accoutume de dire des galanteries.

Mais le testament de I'oncle reserve a I'ainee le droit de choisir;

ce n'est qu'a son refus que le droit d'epouser un Fontaubin et
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cle jouir de vingt mille livres de rente de plus doit passer a la

soeur cadette. Le marquis s'apprete done a 6pouser M^M'Origny

;

le bien qu'elle lui apportera servira a payer ses dettes, et a lui

donner le moyen d'en faire de nouvelles a Tinfini. Son valet lui

observe judicieusement qu'il ne gagne rien k cet arrangement,

si ce n'est une femme dont il se passerait fbrt bien ; le marquis

est bien persuade qu'un homme comme lui a beau s'abimer,

qu'il ne peut jamais en venir k bout.

II a cependant dispose du bien de M^^d'Origny un peu vite;

et d'abord celle-ci a le choix entre lui et son fr^re; pourvu

qu'elle epouse un Fontaubin, la volonte du testateur est remplie.

11 est vrai que le marquis ne suppose pas un instant qu'elle

puisse preferer une esp^ce de sauvage comme doit etre son

fr^re k un homme de son merite; ainsi, il est parfaitement

tranquille sur le choix, et il se degage, meme k tout evenement,

de ses engagements vagues avec Dorimene, a qui ses empres-

sements ont pu faire croire qu'il renoncerait pour I'amour

d'elle aux avantages que M™^ d'Origny etait en droit de lui

faire : 11 est bien eloigne de savoir ce qui se passe dans le

coeur de cette aimable veuve, et de prevoir que les vingt mille

livres de rente, avec le droit de choisir entre son frere et lui,

sont pretes a passer a Dorimfene.

C'estla, en elfet, le projet de M'^M'Origny. Elle avu, environ

sept ou huit ans avant le jour de la pi^ce et, par consequent,

avant son premier manage, un jeune homme qui lui a inspire

la passion la plus vive et la plus durable : elle ne I'a vu

qu'une seule fois, elle n'en a pu savoir ni le nom, ni I'etat, ni

la demeure; mais son coeur a 6te bless6 d'un trait que rien n'en

pourra arracher. C'est bien assez d'avoir contracte un mariage

centre son inclination; actuellement que le sort lui a rendu sa

liberte, son parti est pris ou de ne la plus perdre, ou de ne la

sacrifier qu'a I'inconnu qui a su toucher son coeur, suppose que

le hasardlui soit assez favorable pour le rencontrer, et qu'il soit

digne de sa tendresse. Tel est I'etat du cceur de M""® d'Origny

;

mais personne ne salt son secret, et le grand-p6re des jeunes

Fontaubin, qui la connait et I'estime depuis longtemps, est

accouru de sa solitude, persuade qu'une femme aussi raison-

nable que cette jeune veuve preferera le chevalier son petit-

fds et son 6l^ve au marquis son autre petit-fils, mais qui a re^u
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une Education bien^'differente. La douleur et la surprise de ce

bon grand-papa ne sont pas m6diocres quand il s'apercoit

que M"'*' d'Origny, malgre tous les eloges qu'il lui fait de son

el^ve, ne marque aucun desir de le connaitre.

II aamenecet elfeve ch^ri aveclui; maia n'ayant jamais voulu

le laisser voir k son pfere ni a son frere, connaissant d'ailleurs

la prevention que tous les deux ont centre lui, il le fait paraitre

ici sous le nom de Dorance et sous le titre d'un ami intime du

chevalier, qui doit lui-meme arriver a Paris sous peu de jours.

Le grand-pere connait les travers de son fils et de son petit-

fils; il est persuade qu'en presentant le chevalier sans aucune

precaution, son pereetson frere lui trouveront mille ridicules:

il veut que le chevalier se fasse aimer et estimer d'eux sous le

nom de Dorance ; s'il reussit, ce sera le moment de se faire con-

naitre. II en coute beaucoup au chevalier de se preter a cette

espece de supercherie : eleve dans toute la simplicite et toute

la franchise de I'age d'or, il regarde toute espece de mensonge

avec une sorted'horreur; cependant ilest accoutume a deferer

d'inclination aux vues de son grand-pere , et vous allez voir

qu'il espere tirer parti du role qu'on lui impose pour les int6-

rets de son propre coeur. Ainsi, il parait sousle nom de Dorance.

Ses mani^res aimables et simples, quoique denuees de cette

sorte d'agrements que donne I'usage du monde, lui concilient

la bienveillance de tout le monde, meme de son pere et de son

fr^re, qui sont singulierement gates sur cet article : ils ont plu-

sieurs entretiens avec lui : ils lui parlent beaucoup de son ami

le chevalier, qu'ils se representent comme un etre fort ridicule.

II a a combattre les preventions les plus fortes, et s'il ne reussit

pas a les vaincre pour son pretendu ami, il fait a chaque fois

des progr^s lui-meme dans le coeur de son p^re : quant a son

frere, c'est un etre trop frivole, troprempli de lui-meme, pour

etre touche des sentiments et des vertus des autres.

Le grand-p6re s'applaudit deja de la tournure qu'il a prise

pour faire rendre justice h son eleve ; mais il ignore que le plus

grand obstacle que le mariage projete par lui entre M™« d'Origny

et le chevalier rencontrera viendra du chevalier meme ; il ne

sait pas tous les secrets de son pupille. Ce jeune homme, qui

a si bien r^pondu a ses voeux et a ses soins, est done d'un coeur

sensible et tendre : il y a sept ou huit ans deja qu'il a eprouve
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le pouvoir de I'amour en se trouvant avec une jeune personne

charmante qu'il n'a plus revue depuis, et dontil ignore jusqu'au

nom et jusqu'a la condition : jamais il n'a pu eflacer le souve-

nir de cette jeune beaute de son esprit; il est bien sur de n'ai-

mer jamais qu'elle, et il est trophonneteettropdelicatpourcon-

tracter un lien indissoluble avec une personne a laquelle il ne

pourrait donner son coeur sans reserve ; ses principes sont trop

decides pour qu'il accepte la main de M™° d'Origny, unique-

mentparce qu'un oncle a attach^ acette union vingtmille livres

de rente. Ainsi, il promet de bon coeur sous le nom de Dorance

et de la part du chevalier, au marquis son Mre, qu'il ne tra-

versera point son mariage avec M'"° d'Origny.

La premiere reflexion qui s'oflre ici k I'esprit, c'est qu'il est

bien singulier que le chevalier ait nourri dans son coeur, depuis

sept ou huit ans, une passion aussi forte et aussi invincible que

celle qu'il ressent pour sa belle inconnue, sans en avoir jamais

parle a son grand-p^re. II dement par ce seul trait tous les

principes de 1' education qu'il a recue. II honoredans ce vieillard

respectable non-seulement un gouverneur indulgent et eclair6,

mais il cherit en lui un ami, le confident de toutes sespensees,

de tous les mouvements de son ame. Quel motif auraitpul'en-

gager a garder un secret inviolable sur I'etat de son coeur? Est-

ce la crainie d'etre blam^ par son grand-p6re? Point du tout. Ce

p^re est de tous les amis le plus indulgent et le plus tendre. II

n'aurait pas sitot entrevu la passion de son eleve qu'il se se-

rait mis k la recherche de la personne qui en est I'objet, et s'il

I'avait trouvee digne de I'attachement de son petit-fils, il aurait

mis tout son bonheur a faire le bonheurde cesamants.Je ne dis

pas que ce soit la precisement le modele d'un pere sage, mais

je dis que c'est la I'idee que M. de Moissy a voulu nous donner

de la sagesse du slen. II est done faux que le chevalier ait jamais

voulu cacher sa passion a son grand-pfere; et quand il aurait pu

le vouloir, il serait encore plus absurde que ce pere ne s'en fut

point apercu : un gouverneur qui se voue entierement a I'edu-

cation de son pupille, et qui ne se doute pas seulement de la

passion la plus forte et la plus decidee que ce pupille nourrit

dans son coeur pendant nombre d'annees, pent prendre en toute

surete un brevet d'ineptie, et ne renoncera jamais trop tot a son

metier.
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M. de Moissy n'a pas vu qu'il d^truirait par cette petite cir-

constance tout le but moral de sa pi^ce. 11 n'a pas fait une autre

reflexion tout aussi simple. Vous etes sans doute deja dans son

secret; vous avez sans doute prevu depuis longtemps que lors-

que le chevalier se rencontrerait enfm, dans le coursde lapiece,

avecM""' dOrigny, il reconnaitrait en elle I'objet de ses premiers

feux pour lequel il se refusait actuellement au mariage avec

M""'' d'Origny, et quecelle-ciretrouveraitegalement dans le che-

valier cejeune inconnu qui lui a fait une impression si durable,

et a cause duquel elle ne veutepouser ni I'un tii I'autre des Fon-

taubin. Ge secret a ete demele d^sle commencement de sa piece,

et n'a 6chappe a aucun spectateur ; M. de Moissy, qui s'en doutait,

aseulementeloigne la rencontre des deux amantsautant qu'il lui

a ete possible, et ils ne se joignent pour la premiere fois qu'a la

fin du quatrieme acte. Mais il n'est pas aussi heureux dans ses

calculs chronologiques que dans les empechements qu'il salt

mettreaux rencontres. Depuis le coup de sympathie qui a uni ces

deux coeurs, a leur premiere entrevue fortuite, il lui a fallu un

assez long intervalle, d'abord pour marier M™^ d'Origny, ensuite

pour lui reprendre le mari qu'il lui avait donne, en lefaisantmou-

rir de sa mort naturelle, ce qui prend toujours du temps ; ensuite

pour lui faire passer aumoins son annee de veuvage, pendant la-

quelle iln'aurait pas ete decent a son oncle de faire un testament

qui I'oblige d'epouser un Fontaubin sous peine de perdre vingt

mille livres de rente; enfin, pour faire faire ce testament, pour

tuer I'oncle testateur et porter a la connaissance des nieces cette

clause d'un legs conditionnel de vingt mille livres de rente.

M. de Moissy a pris pour tons ces evenements un espace de sept

a huit ans; ce n'est pas trop. Mais il en resulte que lorsque le

jeune chevalier et I'objet de sa passion ont ressenti le pouvoir

de I'amour a leurpremiere rencontre, ils avaient chacun de dix

a onze ans : c'est se passionner de grand matin ;

Mais aux ames bien n6es

La valeur n'attend point le nombre des annees.

Yoila ce que M. de Moissy vous r^pondra, si vous trouvez que le

coeur de la jeune veuve et celui du petit chevalier ont ete en

valeur de bonne heure. A parler serieusement , rien ne decile
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la sterility et la faiblesse de genie comme une fable aussi mal

concue et aussi mal ourdie.

Vous savez maintenant tout le reste de la pifece. Le chevalier,

sous le nom de Dorance, fait tout ce qu'il peut pour degouter

l^me d'Origny de I'idee de le preferer a son fr^re; et, comme le

poete ne peut les mettre I'un vis-a-vis de I'autre sans que sa

pi^ce ne soitfinie, Doranc6 s'adresse a la soubrettede M'"" d'Ori-

gny, et lui fait un portrait du chevalier, peu fait, selon lui,

pour lui attirer aucune preference sur son fr^re. 11 en arrive

cependant tout autrement. Plus Dorance prete au chevalier de

qualites qu'il juge devoir deplaire a une femme de Paris, plus

la soubrette I'assure que ces qualites sont analogues au carac-

t^re de sa mailresse. Cette situation , traitee avec un peu de

talent, aurait pu fournir une scene v6ritablement comique. Le

contraste de la simplicite du caractere de Dorance , avec la

finesse du role qu'il veut jouer, les maladresses et les gauche-

ries qui en r^sultent, tout cela aurait pu etre plaisant, si M. de

Moissyetaitquelque chose, et s'ilavait connu assezlabienseance

du theatre pour mettre du moins son jeune homme aux prises

avec la soeur ou avec une amie intime de M'"* d'Origny, et non

avec sa femme de chambre.

Lorsque enfm la reconnaissance des deux amants se fait, lors-

qu'ils se rencontrent pour la premiere fois dans le cours de la

pi^ce en presence du marquis et de Dorimene, et par consequent

sans pouvoir s'expliquer, M™^ d'Origny n'est pas encore au fait

de tout ce que cette rencontre a d'heureux pour elle. Elle

ne salt pas que ce Dorance est le chevalier de Fontaubin. Le

grand-pere est au comble de ses voeux qiiand I'aimable veuve

lui avoue quelle a toujours aime Dorance, et quelle ne pourra

jamais aimer ni le chevalier, ni un autre, quelle renonce par

consequent aux vingt mille livres de rente en faveur de sa

soeur ; elle ne sait pas que cette fortune lui est assuree plus que

jamais.

Dans tout le cours de la piece, Dorance a fait un chemin

incroyable dans lecoeur de son pfere. La voix secrete de la nature

s'est fait entendre, un penchant insurmontable entraine ce

p^re peu tendre vers Dorance. « Ah ! si le chevalier pouvait lui

ressembler. — Je lui ressemble trait pour trait.)) Dorance, au

moment d'une effusion de coeur de son p^re, se jette asespieds
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en presence de tons les personnages de la piece , et lui montre

son fils le chevalier, contre lequel il a nourri jusqu'a present

une prevention si injuste, et que la voix secrete de la nature I'a

pourtant force d'aimer sous un nom etranger. G'est une belle

chose que cette voix secrete ; je I'estime presque autant que le

coup de sympathiequi a enflamme deux jeunes coeursa dix ans.

Apres cette derniere reconnaissance, tout s'arrange a souhait.

M'"" d'Origny donne la main au chevalier ^ on fait epouser au

marquis Dorimfene, dont le caract^re s'assortit a merveille avec

le sien. M""" d'Origny exige que sa soeur partage avec elle par

moitie le legs que leur oncle a attache a leur mariage. On a re-

ciproquement les procedes les plus nobles, qui auraient bien du

engager le parterre a en avoir avec I'auteur ; mais ce juge re-

doutable s'en est tenu a la rigueur de la justice. II a renvoye le

grand-pere predicateur dans sa terre, et a prie les deux freres

et les deux veuves de recommencer le partage des vingt mille

livres de rente, comme bon leur semblerait, partout ailleurs

que dans Tetude de messieurs les Gomediens ordinaires du

roi.

Si M. de Moissy n'a pas pu se tirer des embarras desa fable,

il n'a gu^re ete plus heureux dans le caractere de ses person-

nages. lis sont tons d'une insipidite et d'une platitude extremes.

Gelui du pere des deux jeunes Fontaubin est le plus miserable

de tous ; c'etait cependant celui de tous oii le poete pouvait

montrer le plus de genie. II s'agissait de peindre un homme fri-

vole, ayant tous les airs et tous les travers de Paris : un fieffe petit-

maitre, en un mot, devenupere. Gette esp^ce de ptosne sevoit

qu'a Paris, et ne peut exister ailleurs. Rien n'etait plus conve-

nable que de les mettre sur la sc^ne et de les livrer au ridicule

et k la vindicte publique ; mais rien n'etait plus difficile , et il

fallait pour cela un autre homme que M. de Moissy. Ghaque

trait, chaque coup de crayon aurait exig6 autant de genie que

d' usage du monde, une touche sure, un discernement fm et

delicat.

Un style inegal, faible et incorrect, a achev6 la ruine des

Deux Freres. M. de Moissy estbrouille avec les termes propres;

il parle habitueliement une langue bigarr^e et barbare qu'on a

toute la peine du monde a prendre pour du francais. II n'est

pas plus heureux en metaphores qu'en termes propres
;
quand
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P son grand-p6re, au milieu d'un de ses sermons, s'est eerie :

Et Tamour paternel est une serre chaudel

le parterre a voulu le renvoyer immediatement dans son pota-

ger : beaucoup d'autres images aussi heureuses n'ont pas eu

plus de succes que la serre chaude.

le beau sujet de manque! ou plulot felicitons-nous que

M. de Moissy I'ait si parfaitement manque, qu'il sera libre au

premier homme de genie de le trailer de nouveau. N'ayez pas

peur, s'il s'en trouve un, qu'il arrange sa fable aussi platement

et aussi maussadement que M. de Moissy ; et s'il entre dans son

plan, par exemple , de montrer tons les avantages de I'educa-

tion de la campagne et tous les inconvenients de I'^ducation de

Paris, soyez bien sur que c'est le plat sujet qu'il placera a la

campagne, et qu'il laissera le bon sujet a Paris. Get arrange-

ment non-seulement lui permettrade peindre les avantages d'un

cote etles inconvenients de I'autred'une mani^re beaucoup plus

^nergique ; mais il donnera encore k sa pi^ce une tournure philo-

sophique et morale. Elle prouvera que, quoi qu'on fasse,,le natu-

re! I'emportera toujours; qu'il n'y a point de danger pour un bon

sujet au milieu de la corruption, et qu'il n'y a gu^re de moyen

derendre un mauvais sujet meilleur ; c'est, du pen qu'on sait sur

I'education, tout ce qu'il y a peut-etre de plus incontestable.

— La Gomedie-Italienne a ouvert son theatre par la premiere

representation du Jardimer de Sidon, com^die en deux actes,

melee d'ariettes, parM.Renard de Pleinchesne ; la musique, de

M. Philidor^ La musique m'a paru charmante; c'est peut-etre

une des pieces de Philidor ecrttes avec le plus de soin. II a un

pen jet6 son feu dans le premier acte , oomme il arrive volon-

tiers aux compositeurs; le second est moins fourni. Philidor

prouve bien la verite du proverbe, qu'a force de forger on

devient forgeron; il a fait en dix ans de temps, du c6t6 du

metier, des progr^s immenses ; son style etait lourd et pesant,

il est devenu 16ger et plein de graces
; quant au nerf, il en a tou-

jours eu, mais il produisait ses effets laborieusement; s'il arri-

vait a son but , c'6tait par des efforts d'un athlete k la v6rit6

i. Reprqecnte pour la premiere fois, le 18 juillct 1768.

VIII. -1
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plein de vigueur, mais dont la vue harassait votre imagination.

Aujourd'hui Ton voit un maitrequi se joiie de son metier, et qui

compose avec d'autant plus de surete qu'il lui en coute moins

de peine ; la chaleur de son style et la magiede son colons vous

derobent ce que ses id6es peuvent avoir quelquefois de mes-

quin ou de trivial, line langue aussi ingrate pour la musique

que la langue francaise permet rarement a un compositeur de

nous presenter de ces id^es neuves et precieuses qui nous

enchantent dans les ouvrages desmaitres italiens ; et quand par

bonheur un compositeur francais a trouv^ quelque idee de cette

espece, il est oblige bien vite de la laisser la, la raideur de sa

langue s'opposant a tout ddsveloppement : c'est avoir son enfer

en ce monde que d'etre condamne a faire de la musique surdes

paroles francaises. Une autre espece de damnation, c'est d'avoir

pour juges des oreilles francaises. II y a tel air dans le Jar-

dinier de Sidon qui aurait suflfi ailleurs pour faire la fortune

de la pi^ce, c'est-a-dire que, pour le plaisir d'entendre cet

air vingt fois de suite, on aurait porte la pi^ce aux nues; et

ici, toute la magie du musicien n'a pas pu faire supporter la

platitude du poete. II y a un air que chante M"'^ Laruette,

accompagne d'un violon , d'un hautbois et d'un cor de chasse

obliges ; on n'a encore rien entendu en France dans ce gout-la.

Presque tons les airs de Gaillot et tons ceux de M""" Laruette

sont charmants. On a reproche a Philidor quelques reminis-

cences de son opera d'Ernelinde, et Ton a eu raison; il y a

surtout un duo ou la reminiscence est sensible ; mais qu'est-ce

que cela fait?

Le Jardinier de Sidon n'a pas 6te siifle, parce que le poete

a eu soin de fmir sa pi^ce par un couplet qui s'adresse au par-

terre, et que le parterre est toujours sensible a cette politesse;

mais la pi^ce n'a eu jusqu'a present que de tres-faibles repre-

sentations, et le ton general c'est d'en dire beaucoup de mal. II

est vrai que c'est un rude homme que ce M. de Pleinchesne; il

a choisi pour son sujet Abdolonyme, jardinier de Sidon, r^tabli

par Alexandre le Grand sur le trone de ses ancetres. Feu M. de

Fontenelle nous gratifia , peu de temps avant sa mort, d'un

recueil de comedies de sa facon, qu'il aurait mieux fait pour sa

gloire de ne jamais publier. Le berger et philosophe Fontenelle

H'avait ni chaleur, ni naturel, ni rien de ce qu'il faut pour
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reussir au theatre; aussi n'a-t-on jamais tent6 de jouer auciine

des pieces de ce recueil. heJardinier de Sidon est du nombre

de ces pieces; je n'ai pas eu le temps de le relire a cette occa-

sion, je me souviens seulement qu'il me gla^a lorsqu'il parut, et

Tetena paset6 assez chaud cette ann6e pour s'exposerde gaiety

de coeur a une epreuve aussi penible.M. de Pleinchesne nous en

a pr6sent6 un squelette elTroyable, ou il n'y a ni action, niinter^t,

ni situation , ni sens commun : un melange detestable de sen-

timents nobles et d'expressions basses prouve le bon gout de

I'auteur. Son jardinier parle tantot comme un manant, tantot

il veut paderavec toute I'el^vationd'unhommedigne du trone;

mais c'est toujours du Pleinchesne qu'il nous siflle. le vilain

jargon ! Quant au style, c'est a M. de Moissy de voir s'ilveutlui

ceder le pas. L'amoureuse de M. de Pleinchesne dit a son

amant ;

Et Tamour, ami du printemps,

Fera fleurir tous nos instants.

Cela vautbien laserre chaude de M. de Moissy.

Metastasio a traite le meme sujet dans son opera intitule il

Bepastore, le Roipasteur. On n'a pas besoin de sortir des bruyeres

arides de M. de Pleinchesne, remplies de ronces et de char-

dons, pour sentir tout le charme de marcher dans les prairies

delicieuses du divin Metastasio. Quelle touche gracieuse et

aimable! quel coloris doux et enchanteur! Ce grand poete a

conserve le role d'Alexandre, parce qu'il a voulu traiter ce sujet

dans le genre le plus noble. Gependant, car il faut tout dire,

quand on lit a la tete d'une pi^ce le Roi pasteur^ on s'attend

k autre chose qu'a voir un berger eleve par Alexandre sur le

trone de Sidon en vertu des droits de sa naissance, uniquement

occupe de sa passion poursa berg^re, et mettant toute sa gloire

a renoncer plutot au trone qu'^ son amour. Cette pretendue

gen^rosite est imitee par un autre couple amoureux, qui, sui-

vant I'usage de I'opera italien, forme une seconde intrigue

subordonnee a la principale. Le grand Alexandre est enchante

de trouver tant d'amour et de fidelite dans le roi berger ; il en
infere qu'il sera un excellent roi. Moi, je n'aurais pas raisonne

comme Alexandre le Grand. J'ajoute que cette intrigue est nouee

avec une extreme faiblesse, ei que les malheurs dont les per-
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sonnages se croient reciproquement menaces, et les sentiments

qu'ils etalent en consequence, ne subsislent que parce qu'ils ne

veulent pas s'expliquer entre eux, ni se direce qu'ils se seraient

certainement dit en pareille circonstance. Tout cela est pueril,

frivole et faux; mais est-ce la faute de Metastasio? Non; c'est

que, lorsque des spectacles ne sent destines qua desennuyer une

assemblee d'oisifs, il faut qu'ils se ressentent necessairement de

la frivolite de leur institution. Le Roi pasteurl quel titre ! quel

sujet et quelle piece, si I'art dramatique etait appele a faire

des theatres de I'Europe une ecole de la morale publique, au

lieu de servir a I'amusement d'une troupe de vieux enfants

gothiques, qui s'avisent encore de faire les entendus et de parler

de gout!

— Le Theatre-Italien vient de perdre Gamille Veronese, qui

jouait dans les pieces italiennes les roles de soubrette ou de

Colombina; elle etait fiUe de I'ancien Pantalon et soeur de

Coraline, celebre courtisane qui eut pendant quelques annees

le meme emploi au theatre, mais qui s'en retira de bonne

heure, et qui, je crois, vit encore des profits que le commerce

de ses charmes lui a valus autrefois. Gamille, enfant du theatre,

y dansa des sa premiere enfance; elle succeda ensuite a sa

scEur dans I'emploi de soubrette. Le public croyait avoir fait une

grande perte par la retraite de Coraline; mais, autant que je

puis m'en souvenir, Coraline avait d'assez beaux yeux, une

belle peau, une fort belle gorge, mais, en qualite d'actrice, un

babil assez insipide. Vous savez que dans les pieces italiennes il

s'agit d'improviser, et qu'un role vaut a proportion de I'esprit

de I'acteur qui le joue. Camille n'etait pas fort eloquente; elle

savait assez mal la langue italienne; nee k Paris, elle s'6-

tait accoutumee k parler francais avec des mots italiens, c'est-a-

dire a conserver les tournure^s francaises, et k les transporter

mot pour mot dans I'italien
;
quelquefois elle itali^nisait meme

les mots purement francais qu'elle etait en usage d'employer

dans la vie commune ; mais elle avait une grande chaleur, et

elle entrainait en d^pit de ses mauvais discours; elle 6tait d'ail-

leurs un des plus grands pantomimes qu'il y eut sur aucun

theatre. Tout se peignait sur son visage et dans ses gestes, et

cette sorte d'expression, elle 1' avait souvent sublime. Elle ne

sera pas remplacee de longtemps, ni dans le Fils d'Arlequiri
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perdu et retrouv^, de Goldoni, ni dans aucune des pieces de cet

auteur: elle est morte de maladie ou d'une complication de

plusieurs maladies, n'ayantpas vecu, je crois, au delk de trente

ans; c'est une perte.

— M. I'abbe Roger Schabol est aussi d^c^de depuis quel-

que temps, dans un age avance. G'etait un fameux tailleur

d'arbres fruitiers. II pr6tendait avoir etudi6 k fond la taille de

ces arbres; mais les jardiniers en general le haissaient beau-

coup et decriaient sa m^thode comme dangereuse, heretique,

malsonnante,] encyclopedique et atheistique. L'abb6 Roger, de

son cote, traitait les jardiniers d'idiots et d'ignorants. II se

proposait de donner au public le fruit de ses recherches et de

son experience sous le titre de Th^orie et Pratique du jardinage

et de ragriculture; et il avait deja publie un dictionnaire qui

devait servir d'introduction a tout I'ouvrage. Depuis sa mort,

le libraire a fait annoncer que rien ne retarderait la publication

de cet ouvrage, dont le manuscrit avait 6te ti'ouve tout entier

dans les papiers de I'auteur; il se trouve cependant aujour-

d'hui qu'une partie de ce manuscrit est egaree, et le libraire en

fait la recherche par la voie des papiers publics.

15 aout 1768.

La langue frangaise est de toutes les langues modernes la

moins propre aux traductions. Elle a une marche si methodique

et si peu variee, elle exige une regularite si stricte et si timide,

elle a tant de peine a se preserver des amphibologies et a se

tirer sans obscurite de I'emploi de ses pronoms et particu-

li^rement de ses pronoms relatifs; elle est si antiperiodique,

c'est-a-dire que son genie est si oppose a la periode, dont

Tharmonie et la cadence, et I'enchev^trure, s'il est permis k

un grammairien de parler le langage d'un charpentier, fai-

saient un objet d'etude profonde pour les anciens orateurs et

meme pour les 6crivains de I'ltalie moderne; elle a, en unmot,

tant d'entraves de toutes parts, que je ne concois pas comment
un traducteur francais peut se promettre de faire sentir par sa

traduction la mani^re de son original. Si dans le grand nombre
des traducteursfrangais ils'enest trouv6 qui se le soient promis,

je n'en connais aucun qui y ait reussi. La plupart sont rest^s
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au-dessous de leur original: les autres ont fait passer dans

leurs traductions des beautes d'un autre caractere que celles qui

marquent, pour ainsi dire, la physionomie de I'auteur dont ils

se sont faits les interprfetes.

line autre raison qui rendra les traductions des auteurs

anciens de plus en plus rares en France, c'est que depuis long-

temps on n'y saitplus le grec, et qu'on neglige I'etude du latin

tous les jours davantage. On ne peut etre en tous les endroits a

la fois, et quand on porte ses efforts d'un cote, on neglige

necessairement les autres ; \oi\k ce qui emp^chera toujours les

hommes d'atteindre un certain degre de perfection universelle

;

ils ne sauraient etre admirables et grands que par quelques

cotes. Un habile peintre doit presenter ceux-la, et derober a la

vue tous les autres, a moins que son projet ne soit de montrer

la misere a cote de la grandeur, la faiblesse a cote de la force.

Lorsqu'on entendait le latin en France, on ne savait pas ecrire

en francais, et depuis qu'on a cultive la langue francaise, on a

neglig6 et m^me abandonne I'etude du latin; cette negligence va

aujourd'hui malheureusement trop loin. Ge n'est pas que tous

les gens de lettres ne lisent leur Horace et leurs auteurs clas-

siques; mais le genie, I'idiotisme, la propriete de la langue

latine, ne sont plus connus a aucun d'entre eux. Ils les con-

naissent si peu que s'ils voulaient ecrire trois lignes en latin,

vous y apercevriez le tour francais ; et que cette Academic des

inscriptions, dont le principal objet doit etre I'etude des langues

anciennes, n'a jamais su fournir pour les monuments publics de

la nation une inscription supportable kune oreille latine. En un

mot, si mon ancien maitre, le docteur Ernesti, de Leipzig i, me
demandait si Ton salt le latin en France, dans le sens qu'il atta-

cherait a cette question, je serais oblige de lui avouer que je

n'ai jamais rencontre a Paris qu'un seul homme qui sut le latin,

et que cet homme est un Italien, M. I'abbe Galiani ; et pour le

lui prouver, je lui enverrais une inscription que cet illustre et

charmant abbe a mise au bas d'un tableau peint par notre ami,

le marquis de Groismare. II s'agissait de faire accepter ce tableau

1. Jean-Baptiste Ernesti, dont Grimm avait suivi les le?ons dans les universites

d'AUemagne, est mort en 1781. Les Mitions d'auteurs grecs et latins qu'il a don-

nees, et surtout celles d'Hom6re et de Cicei-on, rendront son nom a jamais c6-

16bre. (B.)
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k M. du Peray, avocat de Caen, qui avait rendu plusieurs ser-

vices a M. de Croismare, et n' avait jamais voulu recevoir d'ho-

noraires. Le tableau partit pour Caen, avec cette inscription ;

M. Anlonius Croismarius

Tabellam sua manu pictam

In cubiculum Andrcu die Perai

Dedicavit

Ut volum solveret, labens merito,

Amicilice et perpetiice erga se benevolentice.

On pilerait I'Academie des inscriptions tout enti6re dans un

mortier, plutdt que de lui faire faire une inscription dans ce

gout-la; ce n'est cependant pas,comme vous voyez, exiger Tim-

possible.

Nous avons eu cette annee deux traductions nouvelles

d'ouvrages classiques, qui ont occupe le public et dont il faut

parler ici.

La premiere est la traduction du poeme de Lucrfece, De la

Nature des choses, par M. de La Grange. Ce traducteur a 6t6

anciennement instltuteur au college de Beauvais, ou M. Thomas

regentait aussi. II s'est charge depuis de I'^ducation des enfants

de M. le baron d'Holbach, et c'est dans ses moments de loisir

qu'il a entrepris et acheve la traduction de Lucrfece. Elle a paru

d'abord en deux volumes grand in-8°. Le libraire Ta fait orner

d'estampes suivant la manie du jour, et I'a vendue dix-huit

livres sur du papier ordinaire, et dix ecus sur du papier k

grande marge ^ ; ce prix excessif a fait tort au debit de I'ou-

vrage : peu de personnes se sont souciees de mettre tant d'ar-

gent a une traduction de Lucrfece ; mais le libraire vient d'en

publier une petite edition qui necoute que sixlivres, je crois, et

qui se vendra beaucoup.

Si un homme du monde me demande si M. de La Grange

entend bien le latin, je lui dirai oui ; si M. Ernesti me faisait

cette question, je lui dirais non, etj'auraisraison dans les deux

cas : cela n'empechera pas la traduction de M. de La Grange de

rester et de faire oublier celle du baron des Coutures, qui jouis-

sait d'une certaine reputation, apparemment parce qu'il n'y en

1. Uq frontispice et six tr^s-belles figures de Gravelot, gravies par Binet,
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avait pas d'autre. M. de La Grange a le style facile et coulant

;

il 6crit purement, il ne manque pas d'elegance. Les gens du

monde qui ne peuvent lire le poeme de Lucr^ce dans I'original

sont trop heureux d'avoir cette traduction, et de profiter des

notes dont I'auteur I'a enrichie ; les gens de lettres ne seront pas

faches d'avoir une edition correcte du texte latin, que I'auteur a

eu soin de faire mettre k cote de sa traduction ; ainsi tout le

monde sera content. Ge serait a la verity s' abuser que de croire

que M. de La Grange ait fait passer dans sa traduction le

charme et la grace, et ce je ne sais quoi de doux et de severe

qu'on remarque dans les beaux endroits de Lucrece; mais si

elle n'a pas le coloris de I'original, elle se lit du moins tr6s-

agr^ablement, et c'est certainement une des meilleures traduc-

tions que nous ayons en francais. Les Italiens font grand cas de

celle de Marchetti, d'apres laquelle le libraire Panckoucke a publie

au commencement de cette annee une esp^ce de Traduction libre

de LucHce'^^ qui est heureusement oubliee. Les Italiens sont

peut-etre de toutes les nations modernes la seule qui puisse

avoir d'excellentes traductions; le genie de leur langue et sa

flexibilite se pretent a I'imitation de toutes sortes de caracteres,

de manieres et d'expressions.

Gomme M. de La Grange vit dans la maison de M. le baron

d'Holbach, et par consequent dans le centre des philosophes de

Paris, on n'a pas manqu6 de dire que sa traduction etait leur

Guvrage, et qu'il n'avait fait que prater son nom. Les Gog6 et

autres marauds de cette espece ont meme ajoute que c'est en

vertu de leur projet favori de d^truire la religion que les phi-

losophes avaient voulu mettre entre les mains de tout le monde
une bonne traduction du poete le plus incredule de I'antiquit^.

Gette calomnie n'a pas pris, je ne sais pourquoi : j'en ai vu

r^ussir de plus betes; apparemment que les oisifs de Paris et

les grandes dames, voyant que la traduction de Lucrece ne se

lisait pas comme la brochure du jour, n'ont pu I'honorer que de

leur indifference, et ont refuse aux cuistres leur secours pour

accreditor et etablir cette opinion. II n'est pas vrai que d'autres

plumes que celles de M. de La Grange aient part h> cette traduc-

tion. M. Diderot I'a, a la v6rite, revue avec I'auteur avantl'im-

1. 1768, 2 vol. in-12.
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pression; mais s'il avait traduit quelques-uns des beaux mor-

ceaux de Lucrfece, j'ose croire que tout lecteur dou6 d'un peu de

gout s'en serait bientdt aper^u, et que ces lambeaux precieux

d'un de nos plus grands ecrivains, par un contraste trop frap-

pant avec le reste, auraient plutot depare qu'enrichi la traduc-

tion deM.de La Grange.

Mais il fautque je fasse ici une autre restitution a M. Diderot,

de la part de M. de La Grange, qui ne m'en a pas charge. Je

pardonnerais k celui-ci d'avoir pris une idee de M. Diderot sans

le citer, s'il avait su nous la presenter avec la delicatesse dont

elle est susceptible, et s'il ne I'avait pas rapport^e maussade-

ment. Gomme j'ai vu naltre cette id6e dans la t^te de notre

philosophe, je puis en parler avec connaissance de cause.

Un des grands chagrins dont il etait navre, c'etait de ne

trouver nulle part dans les ouvrages de Yirgile I'eloge de

Lucr^ce ; il m'en parlait souvent d'un air penetr^. Comment un

genie aussi beau que Virgile ne connaissait-il pas le prix du

poeme de Lucr^ce? Comment, le sentant, uneame aussi honn^te

que celle de Yirgile n*a-t-elle pas cherche a se salisfaire, en ren-

dant justice quelque part dans ses ouvrages a un poete qui

partage si justement I'immortalite avec lui? Voila ce qui occu-

pait infiniment le philosophe de la rue Taranne. Enfm, je le

vois arriver un jour tout en extase ; il me recite ces vers du

second livre des G^orgiques, que tout le monde sait par coeur

:

Felix qui potuit rerum cognoscere causas,

Atque metus omnes et inexorabile fatum

Subjecit pedibus, strepitumque Acherontis avaril

Fortunatus et ille deos qui novit agrestes,

Panaque, Sylvanumque senem, Nymphasque sorores.

« Heureux celui qui a pu p^netrer la raison des choses, en

foulant aux pieds les erreurs de la superstition, en bravant mi

destin inexorable et le vain bruit de I'avare Acheron! Mais

fortune encore celui qui connalt les divinites champ^tres, Pan et

le vieux Sylvain, et lesnymphes des bois. »

Suivant la decouverte de M. Diderot, les trois premiers vers

de Yirgile renferment un tr^s-bel eloge de Lucrfece, auquel le

poete ajoute ensuite un eloge modeste de ses propres poemes.

Cette application est ingenieuse, delicate, et, ce qui n'est pas
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commun dans les decouvertes de cette esp^ce, elle est aussi

simple que vraisemblable, etn'ariende force. Si Ton n'applique

pas ces vers a Lucr^ce, on ne saurait plus dire a qui ils con-

viennejit. D'ailleurs, il importe trop au repos de notre philo-

sophe que Virgiie ait rendu justice au poeme de Lucrece ; et

comme j'ai remarque qu'il dort beaucoup mieux depuis cette

decouverte, je me suis rendu a son evidence. M. de La Grange

observe que cette application n'a encore 6te faite par personne
;

il fallait done en nommer I'auteur.

L'autre traduction dont je me suis propose de parler est

celle des Annates de Tacite^ par M. I'abbe de La Bletterie, et

elle merite une attention particuli^re pour des raisons que je me
reserve de deduire a la premiere occasion i.

— Le mariage de M°'^ la marquise de Maugiron, qui prend le

parti, a I'age de quarante-cinq ans, de convoler en secondes

noces avec un gentilhomme de Bretagne age de trente, et appele

M. le comte de Bruc, ajoutera un nouveau degr6 de verite k la

petite comedie de la Gageure impr^vue, ou M'"^ la comtesse de

Bruc joue un role sans paraitre; mais il est vraisemblable que

I'auteur sera oblige de changer de nom. Je ne fais mention de

ce mariage que pour me reprocher de n'avoir pas consacr^ quel-

ques lignes de ces feuilles a I'eloge fun^bre du premier epoux.

M. le marquis de Maugiron, d^cede k Valence au commencement

de I'ann^e derni^re, a I'age de quarante et quelques annees,

etait un homme de qualite du Dauphine. Apr^s la derniere

guerre, il fut compris dans la promotion, et obtint le grade de

lieutenant general des armies du roi. C'etait, du cote des

moeurs, un des hommes les plus decries qu'il y eut en France.

La passion efiren^e du plaisir et une faiblesse de caract^re

incroyable I'avaient jete, dfes sa premiere jeunesse, dans des

debauches excessives, et dans la crapule la plus complete, dont

les suites Tont conduit au tombeau. A I'age de vingt ans, il etait

ronge de goutte et d'autres maux plus deshonnetes, et perclus

de tous ses membres; il faisait la guerre dans cet etat, appuye

sur des bequilles ; il aimait a la passion la vie qu'on m^ne k

I'armee. Je I'y trouvai en 1757 et en 1762, et comme il se four-

rait toujours dans le quartier general parmi la jeune noblesse

1. Voir ci-apr6s la lettre da 15 septembre.
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du royaume pour I'exciter aux plaisirs et pour en avoir sa part,

je disais quelquefois a cette jeunesse : « Voyez-le marcher,

messieurs, c'est un cours de morale ambulant. » II joignait k

ces vices une malproprete d^goutante : et, malgre tout eel a, la

facilite de ses mani^res, sa douceur et sa gaiete, le rendaient

tr^s-aimable dans la societe ; il y portait ce je ne sais quoi de

piquant qu on trouve aux gens d'esprit sans caractere : le defaut

de nerf d'un cote, et de I'autre la finesse et la vivacite de leur

esprit, les rendent sans cesse vacillants ; leur conversation est

pleine de traits ; mais quand ces traits ne font pas leur effet sur-

le-champ, ils sont desar^onnes, parce qu'ils ne sont jamais surs

du prix de ce qu'ils disent. Gela fait qu'ils tatent sans cesse le

terrain; que les traits que leur esprit fournit semblent plutot

bur ^chapper malgre eux, et qu'ils ont I'air de se moquer

autant d'eux-memes que des autres. Je ne connais rien de plus

amusant dans un cercle que cette esp^ce de tournure, et rien

de moins propre a un commerce d'amitie; aussi les gens aima-

bles de cette trempe sont condamnes a representor toute leur

vie dans un cercle pour I'amusement des assistants. lis ont

encore une petite pointe de m^chancete, un penchant a la

moquerie, dont leurs meilleurs amis ne sauraient etre garantis.

Leur religion n'estpas a I'epreuved'un bon mot; mais on aurait

tort de leur en faire un crime, ils n'ont pas la force d'en com-

mettre. Le marquis de Maugiron faisait des vers avec facilite,

comme le prouvent plusieurs chansons faites contre ses amis,

od il ne manquait pas de fourrer toujours quelque couplet

contre lui-meme, afin de donner le change sur I'auteur. II a

fait, peu de jours avant sa mort, une espece de testament qu'il

aurait appele avec plus de raison une confession gen^rale. Get

ecrit est partage en trois points comme un sermon, et ces trois

points sont intitules Mes Vices^ mes Torts, mes Malheurs. II etait

tombe malade chez I'^veque de Valence en Dauphine, qui 6tait,

je crois, de ses parents. Comme la maladie prenait une tour-

nure serieuse, tout le clerge de la cathedrale s'appr^tait a lui

donner son passe-port avec la plus grande solennite. Pendant

qu'on faisait les preparatifs pour la c6r6monie, il dit k son

medecin, qui etait au chevet de son lit !: « Je vais bien les

attraper ; ils croient me tenir, et je m'en vais. » II se tourna

de I'autre c6t6 et lorsque les pr^tres arriverent avec leur gou-



156 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

pillon, il n'y eut plus personne. Void les vers qu'il fit une

heure avant sa njort.

Tout meurt, je m'en apergois bien.

Tronchin, tant f^te dans le monde,
Ne saurait prolonger mes jours d'une seconde;

Ni Daumont ^ en retrancher rien.

Voici done mon heure derniere;

Venez, berg^res et bergers,

Venez me fermer la paupi^re.

Qu'au murmure de vos baisers

Tout doucement mon ame soit eteinte.

Finir ainsi dans les bras de I'amour,

C'est du tr6pas ne point sentir I'atteinte,

C'est s'endorrair sur la fin d'un beau jour.

C'est bien honnete a M. de Maugiron d'avoir trouve que sa

vie ressemblait a un beau jour, et c'est avoir fini ce beau jour

mieux qu'a lui n'appartenait.

— Lac^l^bre epigramme contre M. Dorat ' vient d'etre paro-

di6e de ia maniere suivante contre M. de Voltaire. L'auteur n'a

pas juge a propos de se nommer.

Bon Dieu, que cet auteur est jeune k soixante ans

!

Bon Dieu, quand il sourit, comme il grince les dents 1

Que ce vieil Apollon a bien I'air d'un satyre!

Sa rage est 6ternelle, et son g^nie expire.

Qu'il a fait de beaux vers! qu'il montre un mauvais coeurl

Qu'il craint peu le m^pris pourvu qu'on le renommel
Que j'admire ce grand auteur,

Et que je plains ce petit homme!

— II nous est arrive, cet ordinaire, du magasin general

de Ferney un Discours adresse aux confederes catholiques de

Kaminieckj par le major Kaiserling, au service du roi de

Prusse. Dans ce discours qui n'a qu'une feuille d'impression, on

remontre aux confederes de Podolie combien ils sont aveugles

dans leurs pretentions, combien il est absurde de verser son sang

et celui de ses concitoyens pour que la cour de Rome continue a

1. Nom d'un m^decin de Valence. (Grimm.)

2. Voir tome VII, page 471.
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s'enrichir des depouilles de la Pologne. Je ne suis pas content

decette feuille. Elle est a la verite remplie de ces traits plai-

sants qui caracterisent les ouvrages de la manufacture, mais

ces traits ne sont pas ici a leur place. II ne fallait attaquer ici

ni Jesus-Christ, ni saint Pierre, ni saint Paul, il fallait d6fendre

la cause des citoyens. II fallait que le major du roi de Prusse

prouvat ce que son maitre avoue dans sa declaration, que jamais

la liberie et les droits de la religion catholique n'ont et6 mieux

affermis que par la derni^re diete de Pologne, car ces droits

ne peuvent consister que dans les oppressions des autres reli-

gions. II fallait montrer combien il est absurde de vouloir asser-

vir les opinions lorsqu'il n'est pas libre a qui que ce soit de

sechoisir telle opinion de preference a telle autre. Et lorsqu'on

aurait demontre tout cela avec toute 1' eloquence et toute i'e-

nergie possible, on n'aurait converti aucun des confederes a la

raison et a la moderation ; il faut d' autres moyens pour cela.

La Pologne est aujourd'hui attaquee de cette fi^vre dangereuse

et convulsive dont I'Allemagne et la France ^taient si gri^ve-

ment malades dans les deux si^cles precedents ; il faut esperer

que lesmedecins russes abregeront lecours dela maladie. Cette

crise est inevitable, facheuse et quelquefois terrible, mais elle

fait eclore les grands talents et les grands hommes. II est vrai

que lorsque la nature dit a un heros : Sois distingu6 par tes

vertiis, elle ajoute souvent traitreusement in petto i et par tes

malheurs.

— II y a une autre manufacture etablie a Amsterdam dans"^

la boutique du libraire Marc-Michel Rey, d'ou il sort continuel-

lement une foule incroyable de livres contre la religion. On ne

connait point le chef ni les collaborateurs de cette manufacture;

il y a grande apparence qu'ils sont quelque part en France, et

qu'ils travaillent k la vigne du Seigneur en cachette et a leur

mani^re. lis sont embrases d'un beau z^le, mais il s'en faut

bien que leurs ouvrages valent ceux de la manufacture de Fer-

ney. lis n'ont ni la leg^rete, ni la finesse, ni la" grace de cette

fabrique unique en Europe. On trouve dans les livres du fond

secret de Marc-Michel Rey par-ci par-la quelques bonnes pages,

mais elles ne d^dommagent pas de I'ennui du livre entier, qui

n'est la plupart du temps qu'un fatras de raisonnements com-
muns et de redites ; il s'en faut bien que cela ait le piquant du
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rabachage de Ferney. Outre les Lettres a Eugenie ^^ qui ont pour

objet de debarrasser cette Eugenie des prejuges religieux, il est

sorti de cette boutique depuis peu un livre intitule Lettres

philosophiques sur Vorigine des prejuges du dogme de Vimmor-

taliti de I'dme, de ridoldtrie et de la superstition^ sur lesystime

de Spinosa et sur Vorigine du mouvement dans la matidre, tra-

duites de Vanglais de J. Toland. Cela fait de bon compte cinq

lettres sur les mati^res de metaphysique les plus delicates et les

plus importantes. Le nom de Toland est c^lebre parmi les phi-

losophes qui n'ont pas admis la verity de la religion chretienne.

Les trois premieres lettres du recueil ont paru en anglais au

commencement de ce si^cle, et sont connues sous le titre de

Letter to Serena. On a pretendu que cette Serena etait la reine

de Prusse. Mais le cel^bre abbe de Mosheim a combattu cette

opinion. II y a dans ces lettres beaucoup d'erudition et de sub-

tilite, mais elles m'ont paru traduites avec beaucoup de negli-

gence, et comme la delicatesse des matieres a souvent oblige

Tauteur de faire deviner plutot que de dire son sentiment, cette

circonstance contribue encore a rendre la traduction vague et

incertaine. La plupart de ces livres philosophiques seront abso-

lument inintelligibles pour la posterite, a cause de cette foule

d'allusions secrfetes dont elles fourmillent et dont la posterite

ne pourra jamais avoir la clef. Tout portem' de falot ou de lan-

terne est oblige de derober sa petite lumi^re sous son manteau,

de peur d'etre assomme par les aveugles qui Invent leur baton

d^s qu'ils entendent dire qu'il y a une lueur autour d'eux. On

a ajoute aux lettres de M. Toland deux petites notes trouvees

dans les papiers de M. Freret. Ces notes sont tr^s-intelligibles

et n'auront besoin d'aucun commentaire aupr^.s de la posterite;

elles sont d'une hardiesse extreme. Feu M. Freret et feu M. Bou-

langer sont deux bonnes ames qui permettent qu'on trouve dans

leurs papiers tout ce qu'on craindrait de trouver dans les siens.

II vient de sortir de la boutique de Key encore un autre ou-

vrage intitule la Contagion sacrde^ ou Histoire naturelle de la

superstition. Beaucoup de raisonnements communs, de repeti-

tions a I'infmi des memes idees, quelques bonnes pages, quel-

ques idees si originales qu'elles paraissent nees dans une autre

1. Ce livre et les suivants sont do d'Holbach, aide de Naigeon.
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t^te que le reste, mais qui ne sont pas en assez grand nombre

pour d^dommager de I'ennui des redites: voila k peu pres ce

que vous trouverez dans cette Contagion sacr^e, qui est ^crite

avec la plus grande hardiesse.

— M. I'abbe Coyer vient de nous gratifier d'une petite bro-

chure de quatre-vingt-seize pages grand in-8% intitulee Chin-ki,

histoire cochinchinoise qui pent servir it, (Tautrespays. Ghin-ki est

un honnele et riche laboureur d'une des plus belles provinces de

la Gochinchine. II a deux femmes et vingt-trois enfants qui font

sa richesse et son bonheur, mais les temps changent bientdt.

On accable la Gochinchine d'impots, les publicains s'en emparent

etla travaillent en finance. On invente et multiplie des vexations

de toute esp^ce, et ce royaume, nagufere si florissant, tombe bien-

tdt dans la langueur qui pr6cMe et annonce la mort. Ce n'est

pas que le roi soit mechant : au contraire, il est bon et il laisse

iaire tout ce que Ton propose dans son conseil. Pour remedier

aux maux dejairreparables, on imagine de partager le royaume

entre des seigneurs territoriaux et Ton introduit le lien feodal;

bref, la Gochinchine passe par toutes les revolutions qu'a eprou-

veesla France, et les Cochinchinois setrouvent abimes. Ghin-ki,

si laborieux, si riche, si heureux, grace aux coUecteurs des

deniers royaux, aux commis des finances, est reduit k la men-

dicite. Dans cet etat, il prend le chemin de la capitale avec un

de ses fils et une de ses filles, afin de les mettre dans quelque

profession lucrative dans un temps ou celle des laboureurs est

devenue unecalamite pour ceux qui I'exercent. Ghin-ki parcourt

avec son fils les differentes professions des arts mecaniques, et

partout il trouve des r^glements sans nombre qui empechent

que son fils puisse etre recu dans aucune profession honnete.

II eprouve les memes difficultes a regard de sa fille, et, apr^s

avoir ^puise toutes ses ressources, il se trouve trop heureux

d'elablir son fils comme petit valet des valets d'un grand sei-

gneur, et sa fille comme vendeuse sur le boulevard de cette esp^ce

de patisserie qu'on appelle croquet ou plaisir des dames. Apr^s

ce bel etablissement, le pere s'en retourne content dans son

village, ou il a bientot la douleur d'apprendre que sa fille est

tombee dans le plus bas libertinage et que son fils est devenu

un scelerat. Tons les autres enfants, obliges de renoncer egale-

ment k la charrue, tombent dans les memes malheurs et dans le
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crime, et finissent tous leur vie par le dernier supplice. Ge de-

noument est horrible, oulre et de mauvais gout. Le [but moral

de cette brochure est excellent, mais I'execution en est mes-

quine et miserable ; il arrive presque toujours a I'abbe Coyer de

concevoir fortement, philosophiquement, et d'executer d'une

maniere futile et pitoyable. Ses brochures sont des phenom^nes
ephem^res dont la duree se borne a une journee de Paris. II

r^gne d'ailleurs une grande uniformity dans ce petit roman, et

cette uniformity en rend les deux tiers ennuyeux et insipides.

Gela est a cent mille lieues de Zadig. Si M. de Voltaire avait en-

voye promener Ghin-ki dans les rues de la capitale, combien la

satire de nos mceurs, de nos sages r^glements, de notre belle

police, serait devenue vive, piquante, ingenieuse et variee

!

Bonsoir a M. I'abbe Goyer-Ghin-ki.

— On a fait sur la comedie de la Gageure imprivue la polis-

sonnerie suivante

:

Ouand avec une femme on fait une gageure,

II faut avoir present la clef de la serrure.

— M. de La Louptiere vient de recueillir en deux volumes

in-12 ses Pohies et OEuvres diverses^ qui ont fait pendant si

longtemps un des principauxornements du Mercure de France^

et les delices de ses abonnes de province. On voit a la tete le

portrait de I'auteur, qui a Fair aussi spirituel que ses ouvrages.

— On vient de publier les Confessions de mademoiselle de

Mainville, duchesse de***, cl la comtesse de N*^*, son amie,

trois volumes in-12^. Je ne sais quel est I'indiscret qui a ose

divulguer ces Confessions; mais je me suis bien garde de par-

tager son tort en les lisant; et je crois que vous vous trouverez

bien d'imiter ma reserve.

— M. de Moissy vient de faire imprimer la comedie des Deux
Frtres^ ou la Prevention vaincue. On voit, par la preface qu'il a

mise a la tete, qu'il esp^re que la lecture de sa piece fera cas-

ser le jugement que le public a porte a la representation; et

comme I'arret des lecteurs n'est pas aussi demonstratif ni aussi

decisif que celui des spectateurs, il ne tiendra qu'^ M. de Moissy

1. Par Galtier de Saint-Symphorien, Paris, Dufour, 1768.
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de se persuader qu'il a gagne son proces en ce dernier et faible

ressort. On dit qu'il a besoin de cette consolation, et que la

chute de sa pi6ce lui a fait une impression si terrible qu'il court

risque d'en mourir. C'est un mauvais metier que celui d'un

poete qui n'est pas commande, subjugu^, tourmente par son

genie, ou qui prend de fausses douleurs pour les douleurs de

raccouchement; il est bien triste d'en mourir. La chute que

M. de Moissy a faite lui a donne de I'humeur. II parle dans sa

petite preface des gens « qui prennent les sujets de leurs drames

dans les ceuvres du theatre des etrangers, qui devraient peut-

^tre se modeler sur nous dans ce genre, plutot que de nous

rendre leurs imitateurs ». J'observe d'abord ^M. de Moissy que

cela est longuement et platement dit; je lui rappelle ensuite le

proverbe, qu'il ne faut pas jeter des pierres dans le jardin de son

voisin quand on a une maison de verre. Le succ^s du Joueur

n'a pas rendu M. Saurin insolent, au contraire il a conserve le

ton de la plus grande modestie; pourquoi done I'attaquer quand

rien ne vous y oblige? Cela n'est pas honnete, et quand on vient

de tomber comme M. de Moissy, cela est encore maladroit. Ce

poete infortun6 aurait des plaintes mieux fondees k faire de

mon extrait s'il parvenait a sa connaissance. Premierement, j'ai

dit que M""^ d'Origny et Dorimene etaient soeurs, et elles ne

sont que cousines; ce ne sont pas deux soeurs, mais deux cou-

sines qui ont a se decider sur le legs de vingt mille livres de

rente et sur le choix d'un epoux dans la personne d'un des Fon-

taubin. En second lieu, cette cousine de M"" d'Origny ne s'ap-

pelle pas Dorimene, mais Orphise. Je savais bien qu'il y avait

de I'o dans son affaire. J 'avals remarque que I'auteur, par une

predilection particuli^re pour cette voyelle, en avait conserve

le son dans tons les noms de ses personnages. Le grand-p^re

s'appelait Oronte; le p^re et les deux fils, Fontaubin; la jeune

veuve, M"'" d'Origny; sa cousine, Orphise; la suivante, Laurette;

le valet, Frontin. Cette mis^re n'est pas sans consequence, elle

a surement beaucoup contribue a augmenter la cacophonie du
style ; et je parie que le compositeur d'imprimerie a depense

plus d'o dans la composition de cette pi^ce que son etendue

n'en devrait comporter. Au reste, j'ai encore commis quelques

autres fautes dans mon extrait, et j'en demande pardon k M. de
Moissy. Le sort m'avait place k cote du sage Sedaine; mais

VIII. 11
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nous etions entour^s d'une nuee d'etourneaux beaux esprits qui

disaient leur sentiment a tort et a travers, et qui nous emp6-

chaient souvent d' entendre. Ce qui me fache, c'est d'avoir

appris par la lecture que leur petulance nous a bien derobe

quelques platitudes, mais ne nous a fait perdre aucune beaute.

J'aurais eu grand plaisir k faire assigner les Dorat, les Cham-
fort, les Barthe, les Rulhi^re, et a les faire condamner en

dommages et interets envers ce pauvre M. de Moissy; mais

malheureusement je suis oblige de m'en tenir avec le public

irr6vocablement a ce que j'ai dit sur sa pi^ce.

— M. Lemierre a aussi pris le parti de faire imprimer sa tra-

g^die d'Artaxei^ce, qui a eu quelques faibles representations il

y a environ deux ans, et qui est balay^e du theatre k perpetuite.

11 dit, dans un avertissement de neuf lignes, que sa pi^ce n'a

de commun avec celle du c61^bre Metastasio que le sujet et la

catastrophe ; rien n'est plus vrai. Aucun homme de gout ne lui

reprochera jamais d'avoir de commun avec Metastasio la grace

et le coloris des expressions, le charme et la douceur du style.

Au surplus, M. Lemierre nous avertit qu'il a toujours tach6 de

fondre ses prefaces dans ses pieces ; il devrait donner ce secret

k ses confreres, et particuli^rement k M. Dorat. Je sais h

M. Lemierre un gr6 infmi de cette methode; elle me dispense

de lire ses prefaces, car je ne me sens nulle vocation k lire son

Artaxerce, Je m'en tiens aussi irr^vocablement a ce que j'en

ai dit lors de sa representation : discours beau sans doute et

victorieux, mais

Dont tr^s-heureusementje ne me souviens plusi.

M. Lemierre ne court pas risque de mourir de ses chutes comme

M. de Moissy ; Dieu lui a accorde la conviction interieure et

enti^re de son merite, qui fait qu'on se passe aisement des

applaudissements du public et qu'on se console de sa censure.

1. Voir tome VII, page 403.
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SEPTEMBRE.

l*"- septembre 1768.

Le petit roman de Vlnginu, dontM. de Voltaire nous fit pre-

sent I'ann^e dernifere, eut le succfes le plus brillant. Un auteur

qui n'aurait jamais fait que cette bagatelle serait compter juste

titre parmi les plus beaux esprits de la nation ; dans les chefs-

d'oeuvre de tout genre que nous devons au premier homme du

si^cle, ce petit roman est k peine apergu et se perd dans la

foule, ou s'il est compte parmi les titres de M. de Voltaire k

I'immortalite, ce n'est que parce qu'il est sans exemple qu'un

vieillard de soixante-quatorze ans ait conserve la chaleur et les

graces de I'imaginatipn, les agrements et le charme des ecrits

de sa premiere jeunesse.

Le succfes du roman a fait naltre I'idee de procurer a

VIngenu un etablissement sur le theatre de la Gom6die-Ita-

lienne, parmi les notables de I'opera-comique du nouveau genre.

II s'est fait afficher le Huron, comedie en deux actes et en vers,

m^l^e d'ariettes, et a pris son rang le 20 du mois passe au

milieu des applaudissements et des acclamations du public. II

est vrai qu'il doit I'accueil qu'il a recu principalement a son

musicien et aux acteurs, et qu'on a dit avec assez de raison

beaucoup de mal de I'auteur de la pi^ce ; mais, dans la disette

absolue ou nous sommes de poetes qui entendent ce genre, il

faut encore savoir gre k celui qui n'entraine pas son musicien

avec lui dans sa chute, ou le feliciter s'il a trouv6 un compo-

siteur assez excellent pour I'empecher de tomber malgre tout

ce qu'il a pu faire poufse casser le cou.

L'auteur du Huron a cette obligation k son musicien. II

n'avait qu'a faire mettre sa pi^ce en musique par M. Kohaut, et

c'eut ete un moyen infaillible de tomber tout k plat : le genie de

M. Gretry a soutenu le poete sur le bord du precipice ou sa maus-

saderie et sa maladresse I'auraient infailliblement jete; grace k

ce charmant compositeur, le Huron restera mdme au theatre,

malgre tout ce que le poete a fait pour Ten faire chasser.

11 n'a pas senti qu'il faut avoir tout juste le double de \d^
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gaiete, de la folie, de la verve de Tauteur du roman,quand on

veut mettre ce roman sur la scene. II a cru qu'en suivant pas a

pas le roman, en copiant servilement jusqu'aux discours et aux

expressions, il en ferait passer I'originalite et les agrements dans

sa piece. G'est un barbouilleur du pont JNotre-Dame, qui, par

une grisaille lourdement et maussadement faite, se llatte

d'avoir atteint I'esprit et la verite d'un tableau de Teniers.

^L'auteur du Huron ne s'est pas fait connaitre; mais tout le

public a nomme M. Marmontel, et il n'y a pas moyen de se

refuser a I'evidence. Gette piece est certainement son ouvrage,

il porte son cachet k chaque ligne; il doit au jeu niais de

Laruette, a la voix de M'"^ Laruette, a la beaut6 et au jeu du

charmant Huron Caillot en habit sauvage, et surtout a la

musique admirable et delicieuse de M. Gretry, un succes qui

n'est pas exempt d'amertiime pour lui, puisque le public, tout

en se portant a cette pi^ce avec une affluence prodigieuse, con-

tinue de dire beaucoup de mal des paroles.

II en dit meme trop ; car, enfm, ce qu'il y a de choquant

passe si vite, est masque par une musique si charmante, qu'on

ne s'ennuie pas un instant. Le poete a meme un m6rite sur

lequel on ne lui a pas rendu justice, et qui n'est pas mediocre :

c'est d'avoir bien senti la place de I'air et d'en avoir bien coupe

les paroles. Je ne sais comment on a pu apprendre ce secret k

notre ami Marmontel ; je me souviens que dans le temps de la

Bergdre des Alpes il n'y eut jamais moyen de lui faire com-

prendre que la longueur et la coupe des vers n'etaient pas

indifferentes pour le rhythme de la musique. II se debattait dans

ce temps-la comme un forcene contre les arguments du cheva-

lier de Ghastellux et de I'abbe Morellet, et je me divertissais

beaucoup de I'endoctrinement obstine des uns et de I'invincible

resistance de Tautre. II faut que, cette fois-ci, M. le comte de

Greutz, ou le musicien meme, ait trouve le secret de le rendre

docile : car il est constant que la plupart des paroles des airs

sont tres-bien faites. II n' a pas su en varier les caract^res aussi

heureusement, mais c'est faute d'entente du theatre ; il a place,

par exemple, au commencement du premier acte deux ou trois

airs tendres de suite pour le Huron, et k la fin du second acte

il lui fait chanter de suite deux ou trois airs de grand mouve-

ment et de d6sespoir : c'est ne pas savoir employer ses richesses.
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et leur faire tort par sa gaucherie. Ce pauvre Marmontel n'en-

tendra de sa vie ni le theatre en general, ni ce genre particulier

qui exige une grande rapidite et une grande variete de situations.

Je le trouvai a la seconde representation ; je me placai a c6t6

de lui. Nous avions devant nous un certain M. Girard qui a ete

longtemps en Italie, et qui est grand connaisseur en musique :

nous faisions nos remarques sur la musique dn Huron a. mesurQ

que la pi^ce avancait; vers la fin, Marmontel me dit avec une

bonne foi qui me fit rire : « Je vous avoue que je ne comprends

absolument rien k tout ce que vous venez de dire. »

Son musicien nous aurait bien compris. Ce M. Gretry est un

jeune homme qui fait ici son coup d'essai ; mais ce coup d'essai

est le chef-d'oeuvre d'un maitre qui el^ve I'auteur sans contra-

diction au premier rang. II n'y a dans toute la France que Phi-

lidor qui puisse se mesurer avec celui-la, et esperer de conserver

sa reputation et sa place. Le style de Gretry est purement ita-

lien. Philidor a le style un peu allemand, et en tout moins

chatie ; il entraine souvent de force, par son nerf et par sa

vigueur. Gretry entraine d'une manifere plus douce, plus sedui-

sante, plus voluptueuse; sans manquer de force lorsqu'il le

faut, il vous ote, par le charme de son style, la volonte de lui

r^sister; du cote du metier, il est savant et profond, mais jamais

aux depens du gout. La purete de son style enchante : le plus

grand agrement est toujours a c6t6 du plus grand savoir; il sait

surtout finir ses airs et leur donner la juste etendue, secret

tr6s-peu connu de nos compositeurs. Vous avez pu remarquer

dans le cours de I'extrait de cette piece combien sa musique est

variee : depuis le grand tragique jusqu'au comique, depuis le

gracieux jusqu'aux finesses d'une declamation tranquille et sans

passion, on trouve dans son opera des modeles de tons les carac-

teres. Get ouvrage a reveille en moi la fureur de la musique, k

laquelle mes occupations m'emp^chent de me livrer, et que j'ai

tant de peine a dompter malgre toute 1' assistance que je recois

de la part des compositeurs francais.

M. Gretry est de Liege ; il est jeune, il a I'air pale, bleme,

soufTrant, tourmente, tons les symptomes d'un homme de genie.

Qu'il tache de vivre, s'il est possible^ I 11 a passe dix ans de sa

1. Gretry, uele 11 fevrier 1741, est mort i Montmorency le 24 8eptembre 1813.11
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vie a Naples; et quand on entend son harmonie et son faire,

on n'en peut douter. II a pass6 ensuite quelque temps a Geneve,

et puis il est venu a Paris. J'ai quelque regret de le voir aban-

donner une langiie divine pour une langue si ingrate en

musique; mais si c'est Ik son arr^t de condamnation, qu'il s'y

soumette et qu'il nous enchante ! II avait commence k travailler

pour le theatre de I'Op^ra, en mettant en musique les Manages
Samnites, poeme de M. L6gier, tire des Contes de M. Mar-

montel ; il y a environ neuf ou dix mois qu'on en fit une repe-

tition chez M. le prince de Gonti, en presence de deux cents

personnes du premier rang. Gette repetition se fit si precipi-

tamment, avec tant de negligence ou de mauvaise volonte, qu'il

n'y eut pas moyen d'y rien connaitre; et les directeurs de

rOpera laisserent \k le ^^compositeur et son ouvrage. Ges mes-

sieurs ont une peur de diable que la musique ne prenne racine

dans leur boutique, et ne les force de se d^faire de ce vieux et

detestable fonds dont ils osent nous repasser les guenilles I'une

apres I'autre avec une t^merit^ bien justifiee par la durete et

rineptie de nos oreilles. Le succes brillant que M. Gretry vient

d' avoir sur le seul theatre que la musique puisse regarder

comme son asile en France peut du moins faire sentir a ces

tristes directeurs quel homme ils ont dedaigne ou desservi- Tons

les polissons reussiront avec leurs pauvretes sur le theatre de

rOp^ra; vous verrez que les deux seuls hommes qui sachent

faire de la musique en France, Philidor et Gretry, seront les

seuls aussi qui ne pourront r^ussir a TOp^ra.

On dit que M. Gretry a pris quelques-uns des plus beaux

morceaux des Manages Samnites pour les mettre dans le Huron,

Le recitatif oblige et I'air de M'"« Laruette sont sans doute de ce

nombre. Son Huron tel qu'il est peut se placer hardiment a cote

de Tom Jones, le plus bel ouvrage qui soit au theatre, et bien

hardi celui qui osera se mettre au milieu.

Puisque nous avons parle de I'Opera, que rien ne devrait

rappeler quand il est question de musique, il faut dire ici qu'on

avait propose de donner I'op^ra d'Ernelifide, par Philidor, pen-

dant le sejour prochain du roi de Danemark en cette capitale;

a laiss6 quarante-quatre partitions, qui toutes prouvent un talent veritable, et

dont plusieurs seront longtemps entendues avec plaisir malgr6 les revolutions que

la musique a subies et celles qu'elle subira sans doute encore. (T.)
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mais un grand politique ayant remarqu6 qu'il y avait dans cet

opera un prince danois dans les fers, quoique injustement, et

s'en tirant glorieusement, on pretend que cet ouvrage ne sera

pas repris et qu'on donnera Top^ra de Phaitoriy dont I'histoire

n'a de liaison avec celle du Danemark qu'autant qu'il pent y
avoir des cochers maladroits en tout pays. On dit que les trois

spectacles tacheront de contribuer de leur mieux a I'amusement

de ce monarque, et que M"*" Glairon jouera pour Sa Majeste sue-

cessivement les roles d'Ariane, d'Amenai'de et d'l5lectre, sur

le theatre des Menus-Plaisirs du roi. II court, k I'occasion de

I'arrivee du roi de Danemark, un mot de M. le baron de Glei-

chen, son ministre en France, et ce mot a eu un grand succes.

Une dame de la cour, qu'on ne nomme point, apostropha

M. de Gleichen au milieu d'un cercle a Gompi^gne, et lui dit :

« Monsieur I'envoy^, on dit que votre roi est une tele... —
Gouronnee, madame, » lui repondit M. de Gleichen avec son air

doux, humble et fin, en s'inclinant profondement.

— Un Anglais causant derni^rement avec M. Diderot lui di-

sait: « Je ne sais comment vous avez fait en France pour fixer

votre langue depuis plus de cent ans et la rendre pourainsi dire

immuable, tandis que la notre varie sans cesse et n'a point de

r^gle constante. — G'est, monsieur, lui repondit le philosophe,

que vous n'avez pas comme nous quarante oies qui gardent le

Gapitole. » Si ce mot vient aux oreilles du vieux Piron il sera,

je crois, tr^s-fache de ne pas I'avoir dit ; mais si les quarante

oisons de I'Academie continuent de marcher dans le sentier

bourbeux qu'ils ont enfile depuis quelque temps, ils seront

bientot couverts de boue, et, au lieu de garder le Gapitole, ils

I'auront trahi et livre. Gequi vient d'arriver au sujet du prixde

poesie que I'Academie avait k distribuer cette annee est tout k

fait scandaleux. Apres avoir exclu du concours la pifece de

M. Rulhi^re pour des motifs Strangers au merite de la poesie,

I'Academie a decerne le prix a M. I'abbe de Langeac, auteur

d'une Lettre d'un fils parvenu h son pdre lahoureur. Get abb6

de Langeac est un eufant de quinze ans. II est fils de cette c6-

Ifebre M'"^ Sabatin qui a epouse un marquis de Langeac, il y a

quelques annees, et qui, ainsi que ses enfants, en porte le nom
depuis cette 6poque. Son fils I'abbe avait pour concurrent au

prix M. de La Harpe et plusieurs autres poetes qui ont un peu
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de reputation. Vous me direz que si I'abbe enfant a mieux fait

que ses rivaux, I'Academie n'a fait que justice en le couronnant.

Mais cette Lettre d'un fils parvenu ci son pdre laboureur est

miserable. Elle est fort courteet on ne peutpas la lire sans etre

excede de sa pauvrete et de sa platitude. Gela n'annonce aucun

talent, cela ne renferme aucune idee passable. G'est le ramage
insipide d'un petit serin qui n'a pas plus de sang dans ses veines

que de cervelle dans sa tete. Si, parmi les quatre-vingt-six pieces

que I'Academie avait recues pour disputer le prix de poesie, il

ne s'en est trouve aucune qui ait ete jugee digne de I'emporter

sur la Lettre du fils parvenu^ il ne fallait pas donner de prixdu

tout; il fallait que I'Academie le reservat pour I'anneeprochaine

et pour un concours plus digne de 1' avoir pour arbitre. Mais

sans connaitre la piece intitulee le Philosophe, que M. de La

Harpe avait envoyee au concours^ je soutiens qu'il est impos-

sible quelle n'ait pas 6te superieure a cette pitoyable Lettre

d'un fds parvenuj car enfin M. de La Harpe salt faire des vers;

il est bien difficile qu'il en ait fait une centaine sans en rencon-

trer quelques-uns d'heureux, et s'il y a un seul bon vers dans

sa pi^ce elle meritait la preference sur celle de M. de Langeac.

M. de La Harpe n'a pas voulu faire imprimer son discours en

vers. II dit que c'est par egard pour I'Academie ; cela peut

n'etre pas prudent a dire, mais je crois cela vrai dans toute sa

rigueur; bien plus ; je soutiens que le discours de M. Le Prieur,

avocat au Parlement, intitule la Necessite d'etre utile, qui a

concouru et qu'on a imprim6 depuis, est tres-superieur a la

piece couronnee, et qu'elle ne devait pas lui disputer le prix

un instant.

Gette bassesse des Quarante a remport6 de son cote le prix

de I'indignation publique, qui lui a et6 decerne sur-le-champ.

Et d'abord I'Academie s'est jugee elle-meme. Ordinairement

elle publie avant la fin de juillet le nom du poete couronne ;

cette fois-ci elle a tenu le cas secret jusqu'i la stance publique.

Malgre ses precautions, la chose s'est ebruitee quelques jours

auparavant; le secret m^me qu'on affectait n'^tait qu'une mala-

dresse insigne, puisqu'il preparait le public a une decision ex-

traordinaire et qu'il redoublait sa curiosite. Lorsqu'on sut le

nom du poete couronne, le m^pris pour la decision de FAca-

demie per^ait dej^ de tous cotes. Gependant les jugementsres-
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taient suspendus. 11 n'etait pas impossible qu'un enfant de

quinze ans ait fait une belle pi^ce de vers; M. de Voltaire aurait

pu etrecouronne k quinze ans sans aucune injustice; peut-etre

I'enfant couronn6 etait-il un second Voltaire. On pouvaii encore

supposer que I'abbe de Langeac ne manquait pas de teinturier,

et que quelque poete courtisan avait fort bien pu lui faire pre-

sent d'une epitre en vers en ^change d'une protection assur6e.

Lejour de I'assemblee publique devait fixer et reunir tous les

jugements. Ce jour arrive. Toute la jeunesse poetique se porta

en foule a I'Academie. II y avait tant de monde quel a piece qui

pr^c^de celle ou TAcademie tient sa seance publique etait aussi

reniplie que la salle meme. L'academicien Marmontel etait

charge de lire la piece couronn6e. G'est un des plus grands

lecteurs que je connaisse ; il a un art singulier pour faire valoir

lesmauvaises choses, soit en les escamotant, soit envous^tour-

dissant d'un ronflement des plus imposants. II commence. On

ecoute. Bientot on juge I'epitre telle qu'elle est, les huees s'en

m^lent. La jeunesse qui est dans la piece voisine fait d'autant

plus de bruit qu'elle ne pent rien entendre de ce qui se passe

dans la salle de I'Academie. Elle se range autour d'une longue

table et se met meme a conirefaire la stance academique avec

de grandes risees. Cependant M. Marmontel continue intrepi-

dement sa lecture, il redouble d'art et de seduction. II s'atten-

drit, il s'echaufTe, il lit avec une onction 6tonnante. Rien n'y fait.

Les huees redoublent avec I'attendrissement du lecteur, qui,

excede du bruit, s' eerie avec un mouvement d'indignation

:

Voild qui est detestable! Aussitot le public applique ce mot

a la pi^ce; il part un battement de mains general qui achfeve

de deconcerter I'academicien. G'est sous ces memes applaudis-

sements que le poete couronne a re^u sa medaille. On a m^me
eu I'insolence d'afficher k la porte de I'Academie le distique

suivant, r6petant la formule ordinaire de tous les ordres de la

cour

:

Ordre est venu de trouver ces vers beaux,

Signe Lodis, et plus bas PhiSlypeaux.

Voila la seconde fois que I'Academie se fait huer chez elle a

ma connaissance. Lorsqu'elle partagea, il y a trois ans, le prix

de XEloge de Descartes entre M. Thomas et M. Gaillard, le pu-
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blic lui donna la meme marque d'estime et de reconnaissance.

M. I'abbe de Langeac, de peur de manquer le prix,a envoys

deux aulres pieces au concours. L'une est une £pitre cCun fils

hsa mtre. Ce poete est rempli de piete envers p6re et m^re;

c'est son faible. L' autre est une Ode sur la coUre. Ges deux

pieces sont aussi imprimees avec une eglogue qui n'a pas con-

couru, et tous ces differents morceaux confirment de plus en

plus I'opinion qu'on doit se former du talent de I'auteur.

L'Academic a accords I'acceasit a M. Fontaine pour une

lipitreaux paunres, qui est unepauvre ^pitre et qui figure tr^s-

bien a c6t6 de la piece couronnee. Elle s'est bien gardee de don-

ner un accessit au poeme de M. Le Prieur. Elle a fait mention

honorable d'une epitre intitul6e les Rubies, par M. Goeuilhe, qui

voyage en Italic. II y a eu aussi mention honorable du poeme de

M. Le Prieur, intitule la NicessiU d'etre utile, M. Mercier a fait

imp rimer une epitre philosophique qu'il a envoyee au concours

et qui a pour titre: Que notre dme peut se suffire ci elle-mcme.

Je voudrais bien que Tame de M. Mercier se fit assez suffisante

pour laisser la mienne en repos.

— L'Academic royale de peinture etde sculpture a fait, cette

ann6e, une injustice toute pareille k celle de I'Academie fran-

Qaise. Elle a decerne le prix de peinture a celui de ses el^ves

qui a fait le plus beau tableau*; mais le prix de sculpture a ete

donne contre toute justice a un elfeve de Pigalle% et Ton en a

frustr6 un el^ve de Le Moyne, dontle morceau, au sentiment de

tout le monde, etait tres-superieur a tous les morceaux exposes

au concours. Celui des 61^ves qui remporte le prix est regupen-

sionnaire du roi a I'ficole royale de peinture et de sculpture et

va ensuite aux frais de Sa Majeste a Rome, ou il est encore

entretenu quatre ans. L'injustice que I'Academie, ou plutot une

vilaine cabale formee par Pigalle, a faite a I'el^ve de Le Moyne
a mis la consternation et le desespoir dans I'ame des el6ves.

lis se sont assembles au portes de I'Academie, sur la place m^me
du vieux Louvre, et ils ont insult^ publiquement et sans aucun

1. F.-A. Vincent.

2. Moitte, qui I'emporta sur Ren^, Millot. Diderot a raconte trois fois tout au

long, ct presque dans les m6mes termes, les consequences de cette injustice. Voir

Salon de 1767, t. XI, p. 376 j Lettres a Falconet, t. XVIII, p. 297, et Lettres A

Mile Volland, t. XIX, p. 274.
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menagement tous les membres de TAcademie, qu'ils soupgon-

naient d'avoir trempe dans ce complot odieux, et particuli^re-

ment Pigalle et Cochin, secretaire perpetuel de TAcademic, fau-

teurs declares de cette injustice.

15 septembre 1768.

II 6tait done ecrit qu'en cette ann^e 1768, M. I'abb^ de La

Bletterie, professeur d'eloquence au College royal, et de I'Aca-

demie royale des inscriptions et belles-lettres, s'illustreraitpar

un des plus insignes forfaits litteraires dont on ait jamais en-

tendu parler. Get academicien jouissait k Paris d'une reputation

que la mediocrite y usurpe trop souvent et trop facilement. En

sa quality de janseniste il tenait a un parti longtemps ecrase,

mais par la m6me plus 6troitement uni et portant tout ce qui

lui appartenait avec une chaleur et un zble infatigables. L'abbe

de La Bletterie avait deja traduit, si je ne me trompe, deuxmor-

ceaux de Tacite, la Vie d'Agricola^ et le petit livre des Mceurs

des Germainsj il avait ecrit lui-m^me une Histoire de Vempe-

reur Julien et celle de Vempereur Jovien *. Ces differents ou-

vrages lui avaient fait tant de reputation que I'Academie fran-

^aise I'avait 61u et mis au nombre des Quarante ; mais le syst^me

du cardinal de Fleury etait alors encore dans toute sa vigueur.

Ce ministre comptait detruire le jansenisme en purgeant tous

les corps de son pretendu venin, et surtout en les preservantde

sa contagion. Le roi exclut le janseniste La Bletterie de I'Aca-

demie francaise, quoiqu'il fut d6ja membre de I'Academie des

inscriptions, et que tout le monde regardat le litterateur La Blet-

terie comme unhomme d'un merite peu commun. VHistoirede

Vempereur Julien eut surtout le plus grand succes, etfutcomptee

sans difficult^ au nombre des meilleurs ouvrages de notre siecle.

Je n'ai, Dieu merci, jamais rien lu du janseniste litterateur

abbe de La Bletterie S mais je me souviens d'avoir trouve Fan-

nie derniere la Vie de Julien, a la campagne, sur la cheminee

1. Voir t. I, p. 172, pour VHistoire de Vempereur Jovien, et t. Ill, p. 7, pour

les Mceurs des Germains, la yie d'Agricola et la Vie de Vempereur Julien.

2. Grimm, t. Ill, p. 7, rend cependant un compte d6taill6 de ses traductions

comme s'il les avait lues. Trompait-il alors scs correspondants, ou se trompe-t-il

ici lui-m6me? (T.)
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du salon et d'en avoir parcouru quelques pages par desoeuvre-

ment. Je restai confondu de la reputation de cet ouvrage, qui

me paraissait ecrit avec une platitude et une pauvrete d' esprit

incroyables. Si ce morceau d'histoire avait paru en ces derniers

temps, il aurait 6t6juge, vilipende et oublie en quinze jours de

temps; mais telle etait, il y a vingt ans, I'ignorance de toute

bonne philosophie dans cette nation, que la Vie de Julien fut

regardee comme un ouvrage tr^s-hardi, parce qu'un jans6-

niste avait ose imprimer que Julien, apostat execrable aux yeux

d'un bon chretien, n' etait pourtantpas un homme sans quelques

bonnes qualites, a en juger mondainement. Ainsi, le Julien de

rabb6 de La Bletterie pent du moins servir de baromfetre pour

les progr^s de I'esprit philosopinque en France, en partant de

I'annee de son apparition, et regardant son succes comme le

signe representatif du zei^o, et en suivant successivement I'ele-

vation du mercure de ce barom^tre de degr6 en degre jusqu'i

nos jours, ou, d'un cote, les efforts des sots et des fripons pour

le faire redescendre et rentrer dans la boule, et de I'autre, les

travaux des philosophes pour le pousser au beau temps fixe,

paraissent I'avoir fixe pour longtemps en France au degre qui

marque le variable.

M. I'abbe de La Bletterie n'a pas connu I'extreme mobilite

de ce barom^tre, sans quoi il se serait contente de sa reputation

acquise, et n'aurait pas voulu I'exposer a un nouvel examen.

Si quelques juges eclaires lui avaient fait son proces en secret,

et r avaient. condamne avec connaissance de cause comme un

mauvais ecrivain, aucun d'entre eux ne songeait a rendre cet

arret public; tous etaient d'accord que la reputation usurp(5e

du vieux janseniste ne faisait plus mal a personne, et qu'il fal-

lait le laisser mourir en paix. En lui contestant meme la qualit6

de bon ecrivain, personne ne doutait qu'il ne put ^tre excellent

traducteur. On etait convenu de le croire sur sa parole savant

et profond latiniste, et sa traduction de Tacite, promise depuis

une vingtaine d'annees, etait regardee d'avance comme un ou-

vrage unique dans son espece.

EUe a enfin paru, cette traduction attendue depuis vingt ans,

et c'est peut-etre un des phenomenes les plus 6tranges qu'il y ait

jamais eu en litterature. Quand on lit une preface d'environ

cinquante pages qui se trouve a la tete, on se doute bien qu'un
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pedant qui ecritaussiplatement, aussi pesamment, aussi trivia-

lement que M. I'abbe de La Bletterie, et dont le style sent a

chaque ligne I'orgueil, Temphase, la pretention et la crasse de

college, n'est pas riiomme qu'il fallait pour traduire Tacite;

mais il est impossible de deviner que ce pedant, qui etale son

merite avec tant de hardiesse et de confiance, qui d^prinie avec

si peu de menagement le merite de tous les autres traducteurs

de Tacite, non-seulement ne sait pas le latin dans le sens que

M. Ernesti attacherait a cette expression, mais qu'il ne le sait

pas k beaucouppres aussi bien qu'un ecolier qui sort des basses

classes, et qui se propose de commencer sa rhetorique. Gela

est incroyable, et cela est vrai cependant. En faisant decompo-

ser a cet impudent un passage de Tacite, et lui ordonnant en-

suite comme k un ecolier d'arranger ce passage suivant les regies

de la construction grammaticale, on lui prouverait, par vingt

exemples, qu'il s'est perdu dans les constructions les plus sim-

ples, qu'il a assigne de faux rapports aux relatifs, et commis

des fauies pour chacune desquelles un pauvre ecolier recevrait

cinquante ferules au moins; et quand on ne peut se cacher

ses m^prises inouies, on a encore de la peine a en croire ses

yeux.

Voila rhomme et Pouvrage qui ont regu du gouvernement

la protection la plus marquee et la seule qui ait 6te accordee a

un ouvrage de litterature depuis vingt ans. Son Tib^re, ou les

six premiers liores des Annales de Tacite (car c'est a quoi se

reduit tout son travail de vingt ans), a et6 imprime en trois vo-

lumes in-12, ornes d'estampes et de vignettes, a I'lmprimerie

royale, sur de trfes-beau papier ^ On I'a tire a trois ou quatre

mille exemplaires, et Ton a fait present a I'abbe de La Bletterie

de I'eclition tout entiere pour etre vendue par lui a son profit et

comme il lejugerait apropos. Etlorsque ce traducteur trafiquant

eut fixe pour le public le prix de I'exemplaire a neuf livres, une

grande dame de la cour en prit trois cents, et les vendit aux

personnes de sa connaissance, a un louis I'exemplaire, pour le

comptede I'auteur ; de sorteque cette contribution prealable, et

qu'il eut la bassesse de faire semblant d'ignorer, lui procura

1. Fleuron, en-t6te et figures do Gravelot, graves par Deluunay, Duclos, Mas-

sard. Rousseau et Saint-Aubia.
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d'abord d'entree de jeu un capital de sept mille deux cents

livres.

Je ne blame ni la g^nerosite qui a port6 M"® la duchesse de

Grammont a cette action, ni la protection decidee que M. le due

de Choiseul a accordee a cet ouvrage; il est toujours beau de

faire du bien. On avait apparemment represente a ce ministre

I'abbe de La Bletterie comme un homme de m^rite dans le be-

soin et dans I'indigence. II lui 6tait permis d'ignorer que ce

vieux janseniste jouissait d'un revenu de huit h neuf mille li-

vres, comme le pretendent ceux qui sont au fait de sa situation

;

il ne pouvait pas prevoir qu'une traduction qui etait attendue,

paries gens de lettres meme, comme un chef-d'oeuvre, r^pon-

drait si mal a leur attente. Les bienfaits auxquels un grand coeur

attache le moins de prix, et qu'il accorde avec le plus de facility,

sont ceux d'argent; M. le due de Choiseul en fit done donner

k I'abbe de La Bletterie. Mais cet exemple prouvera du moins a

ce ministre qu'il n'est pas aussi aise qu'on le croirait bien de

r^compenser le merite, parce qu'il se met rarement sur le pas-

sage du ministre, qu'il se tient eloigne des antichambres, qu'il

n'a point d'avocats a ses gages, et que la mediocrite, I'ignorance

et I'incapacite, se mettent trop aisement et trop impudemment

a sa place.

Quand on n'aurait pas a reprocher a I'abbe de La Bletterie

les contre-sens les plus frequents et les fautes les plus gros-

siferes, un style trivial, plat, commun, des phrases et des con-

structions de procureur, des expressions basses et ignobles qu'on

rencontre a chaque page, ne rendraient pas sa traduction moins

inlisible. Ici, Tibere joue la sanU ; la, Agrippine pousse sa

pointer ailleurs, un courtisan monte son visage sur celui de

Tibfere; ailleurs encore, le peuple apostrophe VQm^^xQMV \ et le

diseurde bons mots, Fusius, s^gayeaux depens de Tibfere. Et,

avec cette noble manifere de s'exprimer, qu'un homme de la lie

du peuple eviterait dans les lettres familiferes qu'il pourrait avoir

a ecrire, I'abbe de La Bletterie s'est cru capable de traduire

I'auteur de I'antiquite le plus grave, et qui a le gout le plus

chatie et le plus severe; ajoutez qu'il fait autant de solecismes

dans sa langue qu'il commet de contre-sens dans sa traduction,

et vous aurez une idee assez complete de son travail.

J'ai fait trop d'honneur a M. I'abbe de La Bletterie, je ne
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croyais pas avoir affaire a un 6colier, et je cherchais quelques

passages ou le traducteur aurait pu montrer qu'il savait verita-

blement le latin; il ne tarda pas k me d^tromper. D6s les pre-

mieres lignes il traduit ubi militem doniSy populum annona.

.

.

pellexit^ par quand il eut gagn^ les soldats par des largessesy

Rome par Vahondance qiiil fit r^gner,.. 11 fallait traduire, lesol-

dat par des largesses^ et le ciloyen par des distributions de

ble. Le vieux janseniste ne sait pas que le citoyen romain n'e-

tait autre chose que le janissaire de Constantinople ; qu'il

n'avait d'autre metier que celui de la guerre; que, lorsqu'il ne

servait pas, et qu'il ne jouissait pas par consequent de sa soldo,

il fallait lui assignor pour sa nourriture ou des terres, ou une

certaine portion de ble. G'est ce qui s'appelait annona, et quand

Auguste eut soin de faire donner au peuple romain du ble, il ne

fit aucune des operations que fait le lieutenant de police de Paris

pour faire regner I'abondance dans la capitale du royaume.

Dans un autre endroit, I'abbe de La Bletterie traduit, pro sen-

tentia dixit, il opina. II croit que sententiam dicere et pro

sententia dicere c'est la m^me chose, et veut dire opiner-, il ne

se doute pas qu'il y ait de la difference entre ces deux expres-

sions. Eh bien, monsieur le professeur, dites cependant a vos

ecoliers que sententiam dicere veut dire opiner, et pro sententia

dicere veut dire, au lieu d^opiner, battre la campagne etparler

d'autres choses qui n'ont point de trait k la chose dont il est

question. Si vous aviez jamais compris un seul mot a ce Tacite

que vous lisez depuis cinquante ou soixante ans, que vous tra-

duisez depuis vingt ans,et que vous avez I'insolence d'expliquer

a vos ecoliers, vous auriez senti I'enorme difference qu'il y a

entre ces deux expressions; vous auriez su que c'etait la un des

grands sujets de querelle entre Tibfere etle senat de Rome; que

Tib^re pr^tendait avoir seul le droit de proposer au senat ce

qui devait faire le sujet des deliberations, et qu'il restreignait

le droit de chaque s^nateur a opiner simplement sur la chose

mise en deliberation, et non b. parler et a discourir sur d'autres

objetsau lieu d'opiner. G'est par detellestournures que les Cesars

envahissaient le pouvoir absolu et aneantissaient la liberte du

senat et du peuple ; mais les simulacres de la liberte subsis-

taient encore longtemps aprSs qu'elle fut entierement et irre-

vocablement perdue. M. I'abbe de La Bletterie me dira qu'il n'a
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jamais lu un seul mot de tout cela dans le recueil des miracles

du saint diacre Paris, et il a raison. J'ai tort de lui parler de

choses qui tiennent a la connaissance de Tantiquite ; il faut

avant tout qu'il apprenne son rudiment; quand il aura fait les

basses classes avec quelques succ^s, nous verrons si Ton peut

espererde lui apprendre un peu de latin.

Jugez, je vous supplie, de I'etat des etudes dans un pays

ou I'abbe de La Bletterie, en sa qualite du professeur d'elo-

quence, explique a la jeunesse les Annales de Tacite depuis

plus de vingt ans, et ou il jouissait sur ce point de la plus haute

reputation, qu'il aurait conservee tout enti^re s'il n'avait pas

eu la sottise de publier sa traduction. Monsieur le professeur

d'eloquence, vous ne savez pas a quel point vos lecons sont elo-

quentes et touchantes pour un bon citoyen ; on ne peut presque

y penser sans pleurer.

Au reste, j*ai dit que tout le travail de vingt ans de ce cou-

pable pedant se reduisait a la traduction des six premiers livres

des Annales. II n'ose s'engager k nous promettre le reste, le

terme de la plus longue vie n'y suffirait point ; mais apres le

succes qu'il vient d'avoir, quelles que soient sa vanite et sa

confiance, nous sommes tres-sur qu'il ne se souciera plus de

paraitre en public. Gomme la plus grande partie du cinquieme

livre des Annales est perdue, il a eu la bont6 de reparer cette

breche, et de faire le Tacite des trois annees qui nous man-
quaient. Je n'ai pas eu le temps de verifier si son supplement

est copie d'apres les supplements de Freinshemius ; mais ce

que j'ai bien vu, c'est que son supplement est digne de sa tra-

duction : tout est ecrit dans le style Elegant et noble dont vous

avez vu rechantillon.

On a conte, a propos dela bassesse avec laquelle il a recu

I'aumone des trois cents exemplaires vendus a un louis, un trait

d'avarice qui est neuf et que les faiseurs de comedies ne doivent

pas ignorer. On voulut un jour retenir I'abbe de La Bletterie k

souper, dans une maison un peu eloignee de son quartier ; il y
consentit a 'Condition qu'on lui payerait vingt-quatre sous pour

pouvoir s'en retourner en fiacre sans qu'il lui en coutat rien.

Ce traite fut accepte, et on lui donna la pi6ce d'argent. Aprfes

souper on voulut lui envoyer chercher le fiacre ; il s'y opposa,

et dit qu'il le prendrait lui-meme sur la place ; il esquiva ainsi
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la voiture, s'en retourna chez lui a pied, et gagna les vingt-

quatre sous qu'il s'etait fait donner. Ses amis disent qu'il n'est

pas etonnant qu'un tel homme s'entende si bien en cL-compte^

et qu'il en ait tant donne k Tacite. II dit agreablement et noble-

ment dans sa preface qu'il a ete souvent oblige de donner a

Tacite d'avance et ^- comply ce qu'il etait forc6 de lui faire

perdre ailleurs.

Pour comble de sottise, il a donne dans sa preface et dans

ses notes des a-compte a bien du monde, et il pent s'attendre

h. voir ces a-compte rembourses avec usure. Apr^s avoir passe

en revue tons les traducteurs de Tacite , et avoir mis en pous-

si^re leurs traductions, il Affecte le silence le plus meprisant sur

les essais que M. d'Alembert a donnes au public dans ses

Melanges. Je n'aime pas ces morceaux traduits par M. d'Alem-

bert ; mais il est indubitable que ce philosophe est un aigle en

comparaison du pedant La Bletterie, et cet aigle aura senti tout

ce que le silence du p6dant a d'obligeant pour lui.

Dans une note du tome second, page 301, ce p6dant a eu

la b^tise de faire un portrait satiiique de M. de Voltaire, sous

le nom de je ne sais plus quel poete latin. Je predis au pedant

jans6niste que I'aigle de Ferney fera s6v6re justice de cette

insolence ; et comme dans cette manufacture on paye toujours

tr^s-promptement tous les a-compte qu'on recoit, ensemble les

inter^ts et arrerages, je ne veux pas retenir au p6dant La Blet-

terie ce qui lui est deja echu et rentr6 de ses a-compte envoyes

a Ferney, et ce ne sera pas par moi que les remboursements

qui lui arriveront de ce c6te-la souffriront le moindre d61ai ou

retardement.

PREMIER REMBOURSLMENT.

A M. DE LA BLETTERIE,

AUTEUR d'une Vie de Julien et d'une traduction de tacite.

Apostat comme ton heros i,

Janseniste signant la bulle,

Tu tiens de fort mauvais propos

Que de bon coeur je dissimule.

1. L'abb(5 de La Bletterie, dans I'esperance d'fitre reQu h rAcad^mie francaise,

avait accepte la bulle Unigenitus. (T.)

VIII.
^2
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Je t'excuse et ne me plains pas :

Mais que t'a fait Tacite, helas

!

Pour le traduire en ridicule? <

SECOND KEMBOURSEMENT

REMERCIEMENT DUN JANS^NISTE .

AU SAINT DIACRE FRANCOIS DE PARIS.

Dans un recueil divin par Montgeron formal,

Jadis le pieux La Bletterie

Atteste que la toux d'un saint pretre enrhum6

Par le bienheureux diacre en trois mois fut gu^rie.

L'espoir d'un vain fauteuil d'academicien

A ce traitre depuis fit accepter la bulle.

Tu punis Papostat, saint diacre, et tu fis bien ;

Chez le devot, chez Pincredule,

U n'est qu'un renegat m6prise de tons deux

;

Chez les grands il rampe et mendie!

II transforme Tacite en un cuistre ennuyeux,

Et n'est point de I'Acad^mie.

TROISIEME KEMBOURSEMENT.

SUR CE QUE l'ABBE DE LA BLETTERIE

A FAIT IMPRIMER LE TEXTE LATIN DE TACITE EN TBES-PETITS CARACTERES,

ALA SUITE DE SA TRADUCTION.

Un pedant dont je tais le nom,

En inlisible caract^re

Imprime un auteur qu'on revere,

Tandis que sa traduction

Aux yeux du moins a de quoi plaire.

Le public est d'opinion

Qu'il eut dii faire

Tout le contraire.

QUATRIEME KEMBOURSEMENT.

LA CHARITE MAL REgUE.

Un mendiant poussait des cris pergants

;

Choiseul le plaint, et quelque argent lui donne.

1. Voir tome IV, page 21?.
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Le drOle alors insulte les passants

;

Choiseul est juste, aux coups il I'abandonne :

Cher La Blettrie, apaise ton courroux,

Regois TaumCne, et souffre en paix les coups.

CINQUIEME REMBOURSEMENT.

SUR CE QU'lL A PLB A l'ABBK DE LA BLETTERIE DE DIRE, DANS UNE NOTE

DO SECOND TOME DE SA Transfiguration de tacite, en parlant de

M. de VOLTAIRE SOUS UN NOM SUPPOSE, QUE CE POBTE A OVBLli DE SE

FAIRE ENTERRER, LUI et SES GEUVRES. C'EST M. DE VOLTAIRE QUI

PARLE.

Je ne pretends pas oublier

Que mes oeuvres et moi nous avons peu de vie;

Mais je suis tres-poli, je dis k La Blettrie :

« Ah ! monsieur, passez le premier. »

G'est bien dommage que le Pauvre Diable soit fait depuis

huit ans ; s'il avait ^ recommencer sa tournee , il se serait sans

doute mis en condition chez I'abb^ de La Bletterie pour I'aider

dans sa belle Transfiguration de Tacite. Le janseniste La Blet-

terie a I'encolure absolument semblable a celle du moliniste Le

Franc de Pompignan. II faut que chaque parti ait son Pompi-

gnan ; La Bletterie a sa sottise et sa vanity bourgeoises ; ils

m^ritaient d'etre attel^s ensemble.

J 'observe, en finissant, qu'il faut etre profondement verse

dans la jurisprudence romaine, et avoir une connaissance intime

de la propriete de la langue latine quand on veut entendre

Tacite, et que je ne connais pas un seul hommeen France qui

ait seulement le soupgon de cette science de la jurisprudence

romaine: science tres-compliquee, tr6s-subtile , tr^s-abstraite,

mysterieuse comme la science des pretres d'l^gypte, puisque

c'est par elle principalement que les patriciens savaient retenir

le peuple dans leur dependance. Aussi voyons-nous tons ceux

qui voulaient parvenir aux premieres charges de I'^tat singu-

litoment occupes a devenir grands juriscon suites. Imitez-les,

si vous voLdez entendre Tacite; mais quand vous I'entendrez,

le projet de le traduire vous paraltra insens6. En effet, on reus-

sirait encore plutot h faire sentir toutes les beaut^s du poeme

de Lucr^ce par une traduction que de rendre avec succ^s en

francais le texte de Tacite : les termes n^cessaires manque-



180 GORRESPONDANCE LITTERAIRE.

raient a chaque instant dans cette langue, puisque le plus sou-

vent ni la chose elle-meme, ni rien d'approchant, n'existe ni

dans le gouvernement frangais , ni dans sa jurisprudence , ni

dans sa politique interieure. On se tirerait,je pense, plutot

d'affaire en tentant une traduction anglaise, et Ton trouverait

peut-^tre dans cette langue beaucoup plus facilementles termes

dont on aurait besoin
,
parce que , en Angleterre , la jurispru-

dence est aussi immediatement liee aux affaires de la nation et

a la politique , et que , dans tout pays libre , I'^tude des lois

devient 1' occupation de tous les ambitieux et des meilleurs

esprits, et, par consequent, la jurisprudence une science pleine

de finesses et de subtilites. Un homme savant peut bien se pro-

poser d'ecrire des discours , des dissertations , des commen-
taires sur Tacite ; mais il n'y a qu'un idiot comme I'abbe de La

Bletterie qui puisse former le projet de le traduire, et y perdre

vingt ans de sa vie.

— Parmi les personnes qui ont eu a se louer de la polite sse

de M. I'abbe de La Bletterie, et qui lui doivent des rembourse-

ments pour les a-compte qu'ils en ont recus, il se trouve

M. Linguet, avocat. Ce M. Linguet est I'auteur de plusieurs ou-

vrages qui ont tous fait sensation, mais dont aucun ne lui fera

une reputation solide. On sent, en lisant cet auteur, qu'il vaut

mieux que ses livres, qu'il vit en mauvaise compagnie, qu'il

faudrait preliminairement qu'il se mit dans la bonne , et qu'il

rnurit sa tete, qui ne parait pas la meilleure dece monde, afin

d'obtenir avec le temps un rang dans la litterature ; car il ne

manque pas d'id^es, et son coup d'oeil n'est pas commun. Son

Ilistoire impartiale des Jhuites est de tous ses ouvrages celui

(jui a eu le plus de succ^s ^ ; dans son HisLoire des Revolutions

de Vempire romain*, qu'il a publiee il y a plusieurs ann^es, et

qui contient la vie des premiers empereurs de Rome, M. Lin-

guet avance plusieurs paradoxes sur Tibere , sur Neron et sur

d'autres personnages c61ebres. Ges paradoxes s'61oignent a la

verite beaucoup des idees recues ; mais il ne serait peut-etrepas

impossible de leur donner un grand degre de vraisemblance.

L'abbe de La Bletterie, qui n'a rien de ce qu'il faut pour en-

1. Voir pr6cedemment, page 34.

2. 1766, 2 vol. in-12.
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tendre ces paradoxes, et qui n'entend que les miracles de

M. Paris, n'a pas mariqu6 d'attaquer les opinions de M. Linguet

avec sa politesse ordinaire, et de le trailer avec le dernier me-
pris ; mais M. Linguet n'a pas la tete assez froide pour recevoir

ces ^-compte gratis. II vient de publier des Lettres sur la nou-

velle traduction de Tacite^ par M. Vabbd de La Bletterie, avec

tin petit recueil de phrases ^^gantes tiroes de la meme traduc^

tion, pour Vusage de ses ^colters ^ brochure in-12, d'environ

cent soixante-dix pages; et pour que le poli La Bletterie ne

puisse se meprendre sur la main qui luifait ce remboursement,

I'auteur y a mis son nom en toutes lettres. Ge qu'il y a de plus

d^solant dans cette brochure pour le traducteur de Tacite, c'est

une liste specifiee des a-compte qu'il a donnes k Tacite, c'est-

8-dire un recueil de phrases Elegantes, tiroes de sa traduction.

On dit que ce recueil lui a donn6 la jaunisse; mais on ne pent

plaindre un homme qui a provoque d'une maniere si insolente

des gens qui ne pensaient pas a lui. Dans les lettres dont ce

recueil de phrases remarquables est precede, M. Linguet prouve

que I'abb^ de La Bletterie ne sait ni le latin ni le fran^ais, et

qu'il n'est en etat de donner des a-compte ni a Tacite ni a per-

sonne ; mais tout cela est fait longuement et n'est ni assez gai

ni assez piquant, et j'entrevois que si M. Linguet, que je n'ai

jamais vu, sait mieux le latin que I'abb^ de La Bletterie (ce qui

est fort ais6), il ne le sait gu^re mieux que beaucoup de gens de

son pays. Si le chef de la manufacture deFerneys'etait donne la

peine d'eplucher la traduction du vieux jans6niste, je suis sur

qu'il nous aurait fait mourir de rire, m^me en n'employant que

les materiaux que M. Linguet a ramasses. Une critique qui n'est

pas gaie est oubliee au boutde huit jours; celle de M. Linguet

Test d^ja; mais celan'empechera pas, je crois, I'abbe de La Blet-

terie de se souvenir longtemps d' avoir public sa traduction de

Tacite.

M. Linguet nous a gratifies encore d'un autre 6crit de

quarante-sept pages in-12, intitule la Pierre philosophalcy dis-

cours economique prononce dans I'Academie imperiale de Fong-

yang-fou par le lettre Kong-Kia. Cela voudrait 6tre une satire

contre les economistes politiques et contre les faiseurs de sys-

t^mes et de theories d'impots. L*auteur propose d'abolir les

fermes, et, pour en remplir le vide dans le tr^sor imperial de



182 CORBESPONDANCE LITTfiRAIRE.

la Chine, de publier un edit de proscription contre les moineaux

et contre les chenilles, et d'appliquer aux revenus de I'fitat ce

qui est consomme annuellement parces deux especes. Voila una.

freddura des plus insignes; cela est mauvais et plat. M. Linguet

n'est ni gai ni plaisant. II pourra renoncer a la satire quand

11 voudra; ce n'est point du tout son genre. II y a dans cette

froide plaisanterie des traits satiriques contre M. de Buffon, et

surtout contre son aide de camp, M. Daubenton. Ce qu'il y a de

plus passable, c'est la description d'une chenille par laquelle

Tauteur d^signe les pr^tres.

— L'Academie royale des sciences vient deperdre son doyen,

le celebre geographe Jean-Nicolas Delisle, qui a pousse sa car-

rierejusqu'aquatre-vingt-un ans Ml etait astronome-g^ographe

de la marine, lecteur, professeur et doyen des professeurs

royaux, et agr^e aux plus cel^bres Academies de 1' Europe.

— Antoine Deparcieux , de I'Academie royale des sciences,

mathematicien et mecanicien tr6s-distingue, est mort le 2 de ce

mois a I'age de soixante et quelques annees; c'est une perte ^

Le bonhomme Deparcieux ressemblait pour la figure a un tail-

leur ; c'6tait un honnete homme et un tr^s-habile machiniste.

Son projet favori, ou sa folie, si vous voulez, etait de donner de

I'eau a toutes les maisons de Paris en y conduisant, par des

aqueducs , les eaux de trois petits ruisseaux qui se trouvent a

peu de distance de cette capitale. II a publie a ce sujet plu-

sieurs Memoires que le gouvernement a fait imprimer a I'lm-

primerie royale, et c'est la tout le profit que nous tirerons de

€6 projet bon ou mauvais.

— L'Academie de Rouen a aussi perdu un homme connu, qui

toit son secretaire. Claude-lNicolas Le Gat etait chirurgien de

profession; mais il s'etait fait docteur en medecine; et il em-

brassait tous les genres de [litt^rature et de philosophic. C etait

un homme mediocre en tout, remplissant toujours les jour-

1. Delisle (Joseph-Nicolas et non Joan-Nicolas, comme le dit Grimm), etait

beaucoup plus c616bre comme astronome que par ses connaissances en geo-

graphic, science oh. son p6re et son fr6re ain6, Guillaume Delisle, avaient acquis

un tr^s-grand renom. II dtait n& en 1688. Outre les ouvrages imprimis qu.'on a de

lui, 11 a laiss^ des portefeuilles remplis de notes et d'observations manuscritcs, que

Ton conserve au depot dos plans et des journaux de la marine. (T.)

2. Deparcieux etait n6 en 1703. On distingue parmi ses ouvrages son Essai sur

les probabilites de la duree de la vie humaine, 1746, in-i".
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naux et les gazettes de ses faits et gestes, faisant toujours du
bruit, et ne jouissant cependant d'aucune reputation en France.

II est mort le 20 du mois dernier, a I'age de soixante-huit ans.

II laisse un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de physique

et un cabinet d'anatomie, qu'on vendra en totalite ou en detail.

On dit que ce dernier est le plus complet qu'il y ait dans le

royaume.

MADRIGAL

ADRESSE A TROIS DAMES

QUI ASSISTERE^T A LA SEANCE DE l'aCADEMIE FRANQAISE, LE JOUR DE SAINT-LOUIS,

ET QUI, FAUTE DE PLACE,

rURENT PRIEES BE SK METTRE DANS LES FAUTEUILS RESERVES AUX ACADEMICIENS.

Jamais le Parnasse et Cythfere

JN'avaient et6 la meme cour ;

« On veut aimer et Ton veut plaire:

Apollon, Venus et I'Amour,

Font tous les plaisirs de la terre.

Les Muses vont se dissiper

Dans les bocages d'Idalie,

Et les Graces vont occuper

Les fauteuils de I'Acad^mie.

Je crois ce madrigal de M. le marquis de Sance.

— M. I'abbe de Bassinet precha I'ann^e derni^re, a pareil

jour, le panegyrique de saint Louis, roi de France, devant Mes-

sieurs de I'Acad^mie fran^aise. Ce sermon fit du bruit ; le pre-

dicateur n'avait pas choisi de passage de TEcriture pour se faire

un texte ; il n'y eut point d'Ave Maria apr^s I'exorde ; il n'en

fallutpas davantage pour lui procurer la reputation dangereuse

et brillante d' esprit fort. Quelques philosophes trouv^rent son

discours fort beau, mais les bonnes ames devotes se flattferent

que M. Fabbe de Bassinet n'aurait jamais de benefice. Ce bruit

dura bien une quinzaine de jours, et s'eteignit ensuite comme
tout s'eteint a Paris. Pour dissiper ces bruits et pour prouver

son orthodoxie, I'auteur vient de faire imprimer son discours;

mais cette impression vient dix mois trop tard*. Personne ne

pense plus aujourd'hui ni au panegyrique, niau panegyriste, ni

1. La France litteraire de 17G9 mentionne ce Panigyrique comme imprim^ en

1767, in-g".
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a ce qu'on en a dit, ni k ce qu'on n*en a pas dit ; k Texception de

moi et de quelques jansenistes malveillants, personne ne sait

que ce panegyrique ait ete publie. Je me souviens qu'on exaltait

beaucoup, dans le temps, la mani^re dont Torateur avait traite

lechapitre des Groisades. Ehbien! je I'ailu, ce morceau : I'au-

teur blame beaucoup ces saintes entreprises de brigands debau-

ches et devots. II n'y a done point de milieu ; et faut-il absolu-

ment crier au miracle ou au scandale quand il arrive a un homme,
en cliaire, de traiter un sujet avec I'apparence du bon sens ?

II se pent que M. I'abbe de Bassinet soit un de nos bons orateurs

sacres; mais si celaest, noussommes bien mal outill^s en apotres.

— Deux autres apotres de I'Eglise de France viennent d'6-

lever leur voix en prononcant I'oraison funebre de la reine.

M. Jean-Georges Le Franc de Pompignan, eveque du Puy-en-

Velay, aprononce la sienne dans I'eglise de Saint-Denis, le jour

des obs^ques; M. Mathias Poncet de La Riviere, ancien eveque

de Troyes en Ghampagne, a rempli ce meme devoir le jour du

service solennel celebre pour le repos de Tame de Sa Majesty

dans I'eglise de Notre -Dame de Paris. Les deux pr^lats ont

fait imprimer leurs discours*. Gelui de I'ami Jean-Georges

etait tombe tout a plat a Saint-Denis, et il ne s'est pas releve

depuis son impression. II a fait bailler d'ennui tous les audi-

teurs, et les lecteurs ont fait de ses platitudes un objet

d'amusement. Les faiseurs de pointes n'ont pas manque une si

belle occasion d'en dire. Quand on a dit qu'on a du avoir bien

chaud dans I'eglise de Saint-Denis, ils ont repondu qu'on avait

heureusement la fraicheur du puits, Le mauvais succ6s de I'ami

Jean-Georges a fait tout le bien imaginable a son emule I'ami

Mathias; on a trouve VOraison funebre de ce dernier assez

bien. Ma foi, je donnerai la preference a celle qu'on voudrait,

pour une epingle. II se peut qu'il y ait par-ci par-la dans le

bavardage de I'ami Mathias une demi-page de passable, mais

celaest rachete aussi par de terribles pauvretes, et je plains

ceux qui trouvent de bonne foi quelque merite k de tels mor-

ceaux d'eloquence.

L'abbe Galiani pretend qu'il y a trois sortes de raisonne-

ments ou plutot de resonnements : raisonnements de cruches,

1. Imprimes tous deux, 1768, in-4''.
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ce sont les plus ordinaires; raisonnements 'de cloches, comme

ceux de Jacques-B^nigne Bossuet, ev^que de Meaux, ou de

J. -J. Rousseau; enfin, raisonnements d'hommes, comme ceux

de Voltaire, de Buffon, de Diderot. Si vous voulez savoir au

juste comment sont faits les raisonnements de cruches, lisez

I'ami Jean-Georges et I'ami Mathias. Le premier n'a. pas voulu

manquer une si belle occasion de tomber sur la friperie des

philosophes ; mais il est si plat, il est si entitoment et si uni-

versellement siffle, que je doute que le^patriarche de Ferney

s'abaisse a relever cette pauvre Oraison funthre par quelque

facetie : la cause de Dieu ne reussit pas aux Pompignan.

— Un barbouilleur, qui s'appelle M. Dagues de Glairfontaine,

de TAcademie d'Angers, s'est avis6 de prevenirles deuxprelats,

et de faire imprimer une esp^ce d'oraison fun^bre, sous le titre

de Premier Cri d'un cceur francais sur la mort de la reine, II a

choisi le meme passage du Livre de la Sagesse qui a servi de

guide-ane k I'ami Jean-Georges. II est tout a fait etrange qu'un

bavard qui passe sa vie dans les cafes a disserter sur les pieces

nouvelles, et qui n'a aucune vocation pour I'etat eccl^siastique,

donne b. son barbouillage la forme d'un sermon. Voici ce qu'on

lit dans une note de la page h, II rappelle le voyage que la reine

fit en 1765, en Lorraine, aupres de son p^re. Elle passa a la

Fert6-sous-Jouarre. « S'etant arretee, dit I'auteur, sous une

all6e d'arbres k I'entree de la ville, on lui presenta, suivant

I'usage, le pain et le vin. Cette princesse prit un pain, le rompit

en deux et en mangea, ainsi que de quelques fruits de la sai-

son. Tout le monde fut penetre de cet acte de bont6. La ville a

consigne dans ses registres cet evenement si flatteur et si hono-

rable. » Que faut-il penser d'une ville qui consigne dans ses

actes comme un evenement honorable que la reine a mange du

pain et des p^ches, et d'un auteur qui est penetre de cet acte

de bonte? Si cet auteur n'etait pas digne du dernier mepris, il

faudrait lepunir comme empoisonneur public, pour avoir repr6-

sente un acte de gourmandise tres-ordinaire comme un acte de

bonte rare. Si vous trouvez un pays ou un homme qui ecrit de

telles bassesses soit traite en criminel de 16se-majest^, et con-

damne a faire amende honorable devant I'hdtel de ville dont il

a ose deshonorer les fastes, dites que ce pays est habits par des

hommes.
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— Nous avons depuis quelques mois de Nouveaux Voyages

aux Indes occidentaleSy contenant une relation des differents

peuples qui hahitent les environs du grand fleuve Saint-Louis^

appeU vulgairement le Mississipi; leur religion, leur gouver-

nement^ leurs inoeurs , leurs guerrcs et leur commerce'^ par

M. Bossu, capitaine dans les troupes de la marine : deux volu-

mes in-12, avec quelques estampes. J'observe en passant, a

M. Marmontel, que si M. Sedaine avait voulu mettre Vlnginu

sur le theatre, il aurait commence par lire avec beaucoup de

soin ces Voyages de M. Bossu, afm de donner a son Huron la

physionomie am^ricaine. Ces Voyages sont ecrits avec une

extreme simplicite, et c'est pour cela meme que vous les lirez

avec un extreme plaisir. On n'anulle peine a croire a la veracite

deM. Bossu, elle perce de tous cotes; I'auteur n'a ni assez d'es-

prit, ni assez d' artifice, ni aucun projet pour vous dire autre

chose que ce qu'il a vu. Les details qu'il nous donne des nations

sauvages parmi lesquelles il a vecu s'accordent non-seulement

avec ce qu'on en sait d'ailleurs, mais on sent qu'ils sont vrais,

comme on juge qu'un portrait est ressemblant quoiqu'on n'en

connaisse pas roriginal. Ces details sont extremement interes-

sants par la simplicite et la naivete des moeurs qu'ils nous

retracent.

On voit 1^ rhomme tel qu'il est a I'origine de la societe; car

cesnationsque nous appelons sauvages sonttr^s-civilisees. Nous

avons vu en France de nos jours le devouement d'un fils pour

son pfere, faiblement c61ebre par I'auteur de VHonnele Criminel.

Vous trouverez dans la relation de M. Bossu I'exemple du de-

vouement d'un pere pour son fils, devouement qui va jusqu'au

sacrifice volontaire de la vie, et dont le sacrifice est consomme.

Ce fait historique est extremement touchant, et fournirait le

sujet d'une superbe tragedie. M. Bossu a cru qu'il pouvait etre

aussi v6ridique sur les officiers francais employes au Canada et

dans la Louisiane que les sauvages : il a nomme I'honn^te

homme et le fripon chacun par leur nom ; cette simplicite lui a

trfes-mal reussi.

M. de Kerlarec, ci-devant gouverneur de la Louisiane, est

un de ceux dont M. Bossu dit beaucoup de mal sans se gener.

Si cet officier est par hasard honnete homme, il est bien k

plaindre ; car sa probity est vivement attaquee par un grand
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nombre d'officiers qui ont servi sous lui, et j'avoue que le

temoignage de M. Bossu contre lui lui fait dans mon esprit,

malgre que j'en aie, un tort irreparable. Mais ce M. de Ker-

larec a pour lui les bureaux de la marine, et il faut encore

convenir que ce ne serait pas le premier fripon qui aurait

trouve de la protection dans ces bureaux. On a mis M. Bossu

k la Bastille pour le mal qu'il a dit de M. de Kerlarec; mais

cette punition n'a alt^re ni sa bonne humeur ni sa veracite.

11 est sorti de cette demeure royale au bout de six semaines,

tout aussi gaillard qu'il y etait entre; au reste cette puni-

tion etait tres-injuste. M. Bossu s'etait soumis pour I'impres-

sion de ses voyages k tons les reglements de la librairie. Son

livre a paru avec approbation et privilege du roi; s'il y 6tait

reste quelque chose de reprehensible, c'etait au censeur a en

repondre ^

.

OGTOBRE.

1«' octobre 1768.

Ce jourd'hui l*"" octobre. Tan de grace mil sept cent soixante-

huit, moi soussigne, maitre bavard en philosophie et en litt6-

rature, faiseur de feuilles chambreland, faisant plus de feuilles

que personne, mais n'en tenant magasin que pour I'usage de

quelques grands et augustes personnages de la partie septen-

trionale de I'Europe, ayant ete somme de comparoir par-devant

messire Augustin Testart Dulys, conseiller duroi en ses conseils,

lieutenant criminel au Ghatelet de Paris, pour rendre temoi-

gnage sur aucuns faits resultants d'un proems criminel intente

a I'occasion d'un enlevement arrive, le ill du mois passe, sur le

theatre de la Gomedie-Francaise, entre sept et huit heures de

relevee, je susdit soussigne me suis transports a I'audience

duditmagistrat, lequel j'ai trouve siegeant d'un air un peu bleme

\. On trouve au num^ro XIV de I'AnnSe litteraire de 1768 une lettre datce du

4 mai, ou Ton attribue les accusations de Bossu h I'animosite qu'il avait conQue

contre le gouverneur pour avoir ^te renvoy(5 en France comme mauvais sujet. Mais

cette refutation anonynie ne d^truit aucune des imputations precises de Bossii. (T.)
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k cote de madame la lieutenante criminelle, son epouse; et

aprfes avoir regu de ladite dame quelques compliments flat-

teurs sur la reputation de veracity et de probity dont je jouis-

sais dans mon quartier, et lui avoir reconnu par contre de beaux

yeux noirs, ensemble des mani^res fort aimables, j'ai fait et

signe la deposition suivante, laquelle je declare exacte et con-

forme a la verity dans toute son 6tendue.

Interroge si j 'avals quelque connaissance d'un rapt fait par

violence en presence du public, le ih du mois dernier, sur le

theatre de la Comedie-Francaise, j'ai ditqu'audit jour jem'etais

transporte sur les cinq heures du soir a I'hotel des Gomediens

ordinaires duroi, pour assister ^une representation des Femmes
savanies, com^die d'un nomm6 Moli^re, lequel, au dire d'au-

cuns, en valait bien un autre ; suivie de la premiere representa-

tion de Laiirette, comMie nouvelle en vers et en deux actes.

Interroge si je connaissais le p^re de cette Laurette, j'ai dit

que j'avais oui dire qu'il s'appelait M. du Doyer de Gastel, jeune

homme que je croyais avoir rencontre, il y a quelques ann^es,

dans une maison ou Ton m'avait assure qu'il etait pauvre, hon-

nete, de bonnes moeurs, fort amoureux en outre, mais en tout

bien et en tout honneur, de la demoiselle d'Oligny, jeune actrice

du Theatre-Franc ais, mais vertueuse et sage ni plus ni moins

qu'une religieuse, a la gloire de laquelle mondit sieur du Doyer

avait m^me compose jadis une epitre en vers, dont je me sou-

venais avoir pris lecture dans le temps et orn6 mes feuilles,

sans pouvoir dire si elle en valait la peine.

Interroge si c'etait la tout ce que je savais de M. du Doyer

de Gastel, j'ai repondu : « Tout, » n'etant pas oblige de me sou-

venir de rien k son sujet.

Interroge si je le croyais seulement homme pauvre ou en

m^me temps pauvre homme, j'ai dit qu'il n'appartenait qu'a la

cour, verification prealablement faite des pieces du proems, de

statuer sur cette question ce que de droit.

Interroge si, avant d'assister k la representation, j'avais eu

quelque connaissance de ce qui devait s'y passer, j'ai dit que

je me rappelais avoir lu le conte de Laurette parmi les Contes

moraux de maitre Marmontel, de I'Academie francaise, et de

Tavoir trouve un des meilleurs dudit maitre, quoiqu'il me parut

avoir le defaut general de ses contes, savoir : celui d'etre trop
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long et de manquer de sentiment toujours, et souvent de natu-

rel et de v6rite; qu'au surplus, crainte d'indigestion, je n'avais

lu qu'un tr^s-petit nombre de ces Contes moraux,

Interpelle de m'expliquer sur cette crainte d'indigestion k

Toccasion d'un recueil dont le succ^s a6te si general, et qui a

passe plus de six mois sur la toilette de madame la lieutenante

criminelle, j'ai dit que chacun avait ses idees, que j'avais tort

sans doute, mais que j'etais plus difficile sur ce genre qu'un

autre
;
que j'y voulais trouver le plus grand naturel, une faci-

lite et une grace singuli^res dans le style, point d'emphase,

point d'efforts, point d'echafaudage, point de longueurs, rien

de lourd, rien d'alambique, rien de tir^ par les cheveux; qu'il

fallait que je visse clairement que I'auteur s'est amuse lui-meme

en voulant m'amuser
;
qu'en un mot certain faiseur de contes,

appele Voltaire, m'avait degoute de tous les autres, et que je

me reservais de me pourvoir, en temps et lieu, par-devant la

cour, en dommages et inter^ts centre ledit Voltaire, a cause du

dugout qu'il m'avait donne pour la plupart des maitres de sa

coinmunaute. Qu'au demeurant j'etais persuade que les mies et

les bonnes en charge feraient bien de substituer les Contes

moraux de maitre Marmontel aux contes avec lesquels elles

etaient en usage d'endormir les enfants, parce que ces contes

etaient plus senses, qu'il y 6tait question de vertu et d'autres

bonnes choses auxquelles on ne fait pas mal d'accoutumer les

oreilles de bonne heure; que, d'ailleurs, les personnages des

susdits Contes moraux etaient presque aussi bavards que les

mies et moi, ce qui plaisait beaucoup aux enfants, lesquels

aiment en general les bavards.

Interroge comment un conteur vertueux, tel que M. Mar-

montel, a pudonner lieu au scandale public qui fait I'objet dece

proems, j'ai dit que ce scandale me paraissait le fait de la comedie

de Laurette, et non du conte de Laurette; qu'en consequence le

sieur du Doyer de Gastel m'en paraissait seul responsable.

Interpelle de m'expliquer sur les personnages de sa pi6ce,

lesquels sont principalement entres dans les vues criminelles de

cet auteur, et en partageant son tort ont excite centre eux le

cri public, j'ai dit que, pour ne faire tort k personne dans une

affaire aussi grave, je me trouvais oblige de m'expliquer sur

chacun separ^ment.
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Interroge si, d'abord, le lieu meme ne m'avait pas paru

suspect, j'ai dit que j'avais reconnu le jardin du chateau de

Glance, ou M'°® de Glance, femme de la cour et du bon ton,

donnait ces bals champetres auxquels elle avait coutume d'ad-

mettre les jeunes filles et les garcons du village ; qua la verite

ces bals avaient fourni I'occasion au jeune comte de Luzy de

voir Laurette et de concevoir une forte passion pour elle, mais

que ce n'6tait pas la faute de M'"" de Glance; que son bal avait

6t6 fort beau ce 14 du mois passe, jour qui avait eu des suites

assez serieuses pour exciter I'attention de la cour; que les Gome-

diens ordinaires du roi avaient prete pour ce jour-la, et leurs

danseurs, qui sont tr^s-mauvais, et leurs plus jolies actrices, les-

quels, representant les uns les gens du chateau, les autres les

gens du village, avaient form6 pele-mele un bal champetre;

qu'il y avait eu dans le fond sur une terrasse 6lev6e un buffet

garni de toutes sortes de rafraichissements, et que le lieu m^me
du bal, sur le devant en deca de la terrasse, s'etait trouve

entoure de canapes de bois et de chaises de jardin, les derniferes

vulgairement etvilainement appelees pelles-a-cul; qu'ainsi rien

n'avait manque a la commodite et aux agrements de ce bal,

ou M'"" de Glance, representee par M'"^ Pr^ville, n'avait pas

dedaigne de danser elle-m^me une contredanse avec tout le

village.

Interpell6 de dire librement ma fagon de penser sur M'"^ de

Glance, j'ai dit qu'elle m'avait paru jouir d'une tr^s-mince con-

sideration dans le parterre, dont beaucoup de membres etaient

d'avis qu'elle n'aurait pas du paraitre k son bal.

Interroge s'il n'y avait rien a dire sur sa conduite, j'ai dit

:

Rien, excepte sa liaison avec le comte de Luzy, a qui elle avait

permis de lui dire ce que surement bien des gens voudraient

dire a madame la lieutenante criminelle, mais ce qu'elle n'ecoute

sans doute que de la bouche de monsieur le lieutenant criminel.

Interroge k voix basse par ledit magistrat pourquoi je disais

sans doute, j'ai demande la permission de le supprimer.

Interroge si j'avais remarque que la liaison de M'"^ de Glance

et du comte de Luzy avait choque, j'ai dit que je le croyais,

d'autantque ce jeune homme n'avait que sa passion pour Lau-

rette en tete, et que M™' de Glance paraissait femme a se con-

soler aisement de la perte d'un amant par I'acquisilion d'un
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autre
; que seulement tout le monde eut desire qu'il n'eut pas

6te question ni de M™" de Glance, ni de son amour.

Interpell^ de faire ma deposition sur cette allemande dans6e

a ce bal par une parente du comte de Luzy avec un homme qui

avait I'air du Suisse de la comedie, j'ai dit qu'il y avait dans

cet enonc6 plusieurs erreurs capitales. Que, premi^rement, la

petite paysanne qui avait dans6 I'allemande s'appelait M"° Luzy,

de son nom de foyer, et exergait sur le theatre I'emploi de sou-

brette ;
quelle n'etait aucunement parente du comte de Luzy,

qui portait au foyer le nom charmant de Mole; que cette

M"^ Luzy, fort jolie et fort bete, avait danse une allemande avec

un grand flandrin qui se dit neveu de M""'' Pr^ville, et a qui un

baudrier de Suisse ne sierait pas mal
; que cette allemande et

ses differents tournoiements avaientdure, a la montre, pres d'une

demi-heure ; qu'aucuns avaient a la verite trouve cette danse

fort ind^cente, mais que d'autres avaient ete moins rigides, et

avaient meme assure que c'etait de toutes les scenes de la pi^ce

la plus eloquente, et celle dont le discours les avait le moins

erinuyes.

Literroge si Laurette n'avait pas paru a ce bal, j'ai dit qu'elle

y etait venue, representee par M^'^ d'Oligny; mais qu'apparem-

ment ne sachant pas danser, elle n'avait fait que regarder les

contorsions de sa camarade Luzy.

Interroge si le comte de Luzy avait forme alors quelque

projet d'enl^vement, j'ai dit qu'il avait seulement fait promettre

a Laurette de venir le trouver dans le jardin apr^s le bal a

I'entr^e de la nuit, et que cette pauvre innocente, tr^s-amou-

reuse du jeune comte et ne se connaissant pas en dangers,

s'^tait trouvee exacte au rendez-vous.

Interpelle de dire toute verity sur la mani^re dont I'enl^ve-

ment qui a caus6 un si grand scandale dans le parterre s'est

effectue, j'ai dit que Laurette est venue, que le comte de Luzy

I'a conjuree longtemps de le suivre, qu'elle n'en a voulu rien

faire, mais qu'a la fm elle s'est plac6e sur une pelle-a-cul pour

s'evanouir; qu'alors le nomme Morel, domestique, etait venu

dire au comte que son carrosse 6tait pret a la grille
; que le

comte de Luzy lui avait demande des eaux de senteur pour

faire revenir cette pauvre Laurette, mais que Morel, plus avise,

avait emporte la pelle-a-cul, ensemble Laurette evanouie, de
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sorte que son maitre n'avait eu d' autre parti que de le suivre.

InteiTOg^ si je connaissais ce Morel, j'ai dit que je le con-

naissais sous le nom de Pr6ville, comme un grand acteur, mais

que je ne voulais avoir aucune liaison avec lui sous le nom de

Morel, quoique ce soit un valet sentencieux, et que le parterre

ait eu la bonte d'applaudir ce vers de sa facon:

L'amour-propre est causeur, mais I'amour est discret.

Interrog^ si le tumulte excite par cet enlevement avait ete

general, j'ai dit qu'il m'avait paru universel; mais que j'avais

oui dire depuis que I'auteur seul, dans sa loge, s'etait ecri6 a

chaque vers: Ah! que cest beau I et lorsqu'il avait entendu les

hu6es du parterre, il n'avait cesse de dire dans son trou :

Doucementl messieurs^ paix do?ic, messieurs! neperdons rien.,.

Interroge si je ne trouvaispas cet enlevement tres- indecent,

tres-scandaleux, contraire aux bonnes moeurs et a la police,

j'ai dit que si le comte de Luzy, seduit par son valet Morel, a

pu se porter a cette extremite, il avait bien repare sa faute en

donnant des preuves incontestables de bonne conduite dans le

second acte; que d'abord Laurette, arrivee dans I'apparte-

ment de son amant, et revenue de son evanouissement du jar-

din sur lestrois heures du matin, n'avait vouiu ni se deshabil-

ler, ni se coucher
;
que le comte de Luzy, de son cote, avait

pass6 r entr'acte et le reste de la nuit a faire une toilette superbe,

afm de pouvoir sortir de grand matin
; qu'il etait en effet sorti

au commencement du second acte, et qu'il n'etait plus revenu

qu'k la fm de la pi^ce, lorsque Laurette est deja retrouv6e par

son p^re; de sorte que tout le monde est demeure convaincu

que ce jeune homme est plus sage qu'il n'en a I'air, et qu'il n'a

pas enlev6 sa maitresse pour la mettre h. mal, ni meme pour

passer son temps avec elle.

Interroge si je croyais reellement qu'il n'6tait rien arrive de

facheux k Laurette pendant cette nuit fatale, j'ai dit que je le

croyais, et que je mettrais ma main au feu ; que je suppliais la

cour de vouloir bien considerer ce fait avec sa perspicacity ordi-

naire, parce qu'il me paraissait tendre ^ la decharge du sieur

du Doyer, et etablir a son profit une difference essentielle entre

lui et maitre Marmontel le conteur, lequel, plus accoutume au
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train de Paris, faisait vivre sa Laurette avec le comte de Luzy

au moins six mois dans le d^sordre et dans le scandale, ]k ou

le sieur du Dover, se repentant incontinent de la violence de son

rapt, preserve sa vertueuse Laurette de toute autre contusion,

dam et dommage, et, ne pouvant nous garder six mois k la

Comedie, fait arriver le pere dans la matinee meme qui suc-

c^de a cette nuit orageuse, et garantit ainsi Laurette, par un

trait qui fait honneur a son coeur, de la qualite ignominieuse de

fiUe entretenue : sans compter qu'ayant pousse la gen^rosite et

la pr6voyance jusqu'a cr6er d'avance Basile gentilhomme, il

sauve au comte de Luzy le desagrement de faire une mesal-

liance, en quoi il s'etait surement flatt6 d'avoir fait un coup de

maitre.

Interpelle de dire a quoi le sieur du Doyer a employe le

second acte de la pi^ce, puisque je croyais pouvoir repondre de

I'entr'acte, et que le comte de Luzy a le bon proced6 de sortir

d^s le commencement du second acte et de fuir ainsi prudem-

ment I'occasion qui, comme on sait, fait le larron, j'ai dit que

tout s'etait passe aux yeux du parterre avec beaucoup de cir-

conspection
;
que le comte de Luzy avait etabli M"' Faniez, jolie

actrice, comme femme de chambre aupr^s de Laurette; qu'ala

v6rite je soupconnais le sieur du Doyer d'avoir voulu donner des

moeurs suspectes a cette chambri^re, mais qu'en tout cas, le

mauvais comme le bon de son role n'avait pu faire aucun effet

a cause des huees interminables du parterre
; que cette pauvre

fille s'etait m^me mise a pleurer, voyant qu'elle ne pouvait se

faire ecouter.

Interroge si, n'ayant pu se faire entendre, elle n'avait fait

aucune action contraire aux bonnes moeurs, j'ai dit : Aucune,

excepte de charger les oreilles de Laurette de deux pendeloques

de diamants, de I'obliger de se mettre a une toilette magnifi-

quement garnie, de la barbouiller de rouge, quoique M"^ d'Oligny

ne lui en eut pas mal mis, et de pisser enfin dans ses propres

jupes, de depit et de douleur de la reception que le sieur du
Doyer lui avait procuree de la part du parterre, aux galante-

ries duquel son joli minois I'avait de tout temps accoutumee.

Interrogee si le sieur du Doyer n'avait aucun autre reproche

a se faire, j'ai dit qu'il avait, k la vcrite, malicieusement induit

le comte de Lnzy a envoyer a Laurette, pendant sa toilette,

VIII. 13
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M'°^ Benjamin, couturi^re, representee par la maussade Lachas-

saigne, laquelle me paraissait assez digne d'un logement a la

Salp^trifere ;
qu'elle etait venue pour prendre mesure a Laurette,

devant lui fournir plusieurs robes superbes par ordre de M. le

comte; qu'elle avait aussi tire une chanson de sa poche, et

qu'elle Tavait donn6e a chanter k IF« Faniez, laquelle, s'obsti-

nant de la chanter malgre les huees terribles du parterre, avait

prolong^ la toilette d'une demi-heure, mais que le parterre ne

s'en etait pas apercu, parce que la mesure de la couturiere

I'avait mis de trfes-bonne humeur, et que pendant la chanson il

n'avait cesse de crier : la Bourbonnaisel la Bourbonnaise I

Interrog6 si je croyais que le sieur du Doyer, en composant

sa comedie de Laurette^ aurait voulu mettre le sujet de la Bour-

bonnaise sur le theatre, j'ai dit que, vivant dans la retraite, je

n'etais pas bien au fait de I'histoire de la Bourbonnaise ; qu'en

effet on entendait chanter ses louanges dans toutes les rues de

Paris, et que le peuple I'avait prise en affection autant que le

c61^bre Ramponeau; que s'il faut s'en rapporter a la chanson,

cette Bourbonnaise etait la fille d'un honnete ouvrier de Paris,

laquelle, s'etant laisse debaucher par un godelureau, s'etait eta-

blie dans un autre quartier; et, vivant avec son amant dans le

luxe, s'etait donnee dans ce quartier pour une fille de condition

du Bourbonnais; mais que son pfere, I'ayant d^couverte, I'avait

fait enlever par ordi'e de la police et enfermer dans une maison

de correction ; que cette aventure, qui faisait depuis trois mois

les d^lices du peuple de Paris, en sorte qu'il appelait mainte-

nant toutes les fiUes d'affaire et d'autre des Bourbonnaises, avait

en effet une si grande affmite avec I'histoire de Laurette que le

parterre lui-meme s'y est trompe, mais qu'apr^s tout c'etait au

sieur du Doyer a declarer ses intentions k cet egard.

Interrog6 si je n'avals plus a rien dire dans cette affaire impor-

tante, j'ai dit : Rien, sinon que je trouvais a madame la lieute-

nante criminelle de fort beaux yeux.

Interroge si je pouvais en conscience certifier veritable tout

ce que je venais de deposer, j'ai dit que je le certifiais, a con-

dition de ne pas relire ma deposition, laissant cette lecture aux

risques et perils d'un chacun s'il s'en trouvait d*assez hardipour

Fentreprendre ; et ai signe en priant la cour d'user de clemence

envers le, ou les ftoijpables.
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Et moi retir6, la cour faisant droit sur la d^nonciation et sur

I'appel inteijetes sur cri public par le procureur general du

roi, sur un enlevement fait nuitamment, le 14 septembre 1768,

sur le theatre de la Com6die-Francaise, a mand6 le sieur du

Doyer de Gastel a la barre,pour etre admoneste sur le scandale

par lui donne au public assemble, ensemble les platitudes et

autres miseres de sa pi^ce, et I'a mis au surplus hors de cours

et proems. Enjoint audit sieur du Doyer de ne pas recidiver, sous

peine d'etre poursuivi extraordinairement, et de faire amende

honorable devant I'hotel des Com6diens ordinaires du roi, ayant

ecriteau devant et derri^re avec ces mots: Enleveur de filles

innocent, et fauteur d'enlevements inutiles. Lui defend de com-

poser, imprimer, d6biter, faire jouer aucune pi^ce de theatre

pendant I'espace et le terme de dix ans. Lui enjoint de garder

son ban. Le renvoie au surplus, pour purger son d^cret et autres

accusations, par devant le lieutenant criminel du Chatelet de

Paris; met au surplus les parties sifflees et les parties ennuy6es

hors de cours et proces.

' Fait au Palais, ce l^'" octobre 1768.

Signi : BmRA^^c ; collatwrm^, Duregard.

NOVEMBRE

1" novembre 1768,

On a donne le 26 du mois dernier, sur le theatre delaCome-

die-Italienne, la premiere representation des Sabots, opera-

comique en un acte. Une chanson fort ancienne et fort connue

a fourni le sujet de cette pifece. Voici cette chanson :

Souvent I'amour se cache

Sous les traits de Tamiti^

:

J'allais traire ma vache,

Et je m'en allais nu-pieds

;

Mais Colin n'eut de repos

Que je n'eusse ses sabots.
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11 tirait de sa poche

Un gros morceau de pain bis,

Un chanteau de brioche

N'eut pas et6 plus exquis.

Que Colin donne k propos

Et son pain et ses sabots!

Avait tue son cochon,

Colin eut en partage

Un bout d'andouille assez long.

Que Colin donne k propos

Andouille, pain et sabots !

C'etait un jour de fete

Qu'il me surprit dans un coin;

Je devins sa conquete

Sur quatre bottes de foin.

On entendait les echos

Redire au bruit des sabots

:

Que Colin donne k propos

Andouille, pain et sabots.

II n'y a dans cette chanson ni delicatesse ni gentillesse;

une grosse et mauvaise equivoque en fait tout le piquant. Un cer-

tain M. Cazotte, auteur d'un poeme en prose 6pi-comique, inti-

tule Ollivier, et d'un petit roman ayant pour titre : le Lord

impromptu ^i s'est avise de faire de cette chanson un opera-

comique. Ses affaires Tayant oblig6 d'aller en province, ou il est

encore, il laissa sa petite pi^ce k M. Duni, qui devait la mettre

en musique*. Ce compositeur sentit que la pi^ce ne valait rien,

et que le musicien n'empecherait pas le poete d'etre sif-

fle ; il chercha done a engager M. Sedaine de jeter un coup

d'oeil sur la pi^ce et de la raccommoder; cela n'etait pas aise.

Sedaine est fort honnete et tr^s-exact en proced6s. En France, un

poete ne se croit pas Thomme de plusieurs musiciens, ou plutot

de tons les musiciens ; il en choisit un, s'associe avec lui, et ne

travaille plus avec d'autres : cet arrangement est tres-prejudi-

ciable aux progr^s de I'art. M. Sedaine s'est ainsi marie avec

1. Voir tome V, page 268, et tome VII, p. 176.

2 Selon une autre tradition, c'est k Rameau le neveu que Cazotte aurait

d'ubord demand^ la partition des Sabots.
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M, Monsigny, et quoique celui-ci lui ait fait une infid61it6 en

faisant la musique de cette plate bouffonnerie, qui a paru sur le

theatre sous le titre de Vile sonnante, et qui y a re^u I'accueil

qu'elle meritait,M. Sedaine,plus honnete,ne s'est pas pour cela

cru libre de son engagement, et persiste, au grand prejudice de

nos plaisirs et de I'op^ra-comique du nouveau genre dont il est

le createur, a ne vouloir travailler qu'avec Monsigny.

Duni s'y prit d'une mani^re singuli^re et en homme d'esprit

pour engager Sedaine a lui corriger les Sabots. II luidit un jour

k la Com^die qu'il avait dans sa maison un escalier qui mena-

Qait ruine et qu'il voulait, en le rebatissant, tourner d'une

mani^re plus agreable; et il le pria de lui donner quelques avis

la-dessus. Sedaine alia done, en quality d'architecte, examiner

I'escalier du compositeur; celui-ci le force de rester a diner.

Apr^s diner, il lui chante a son clavecin, sans affectation, le pre-

mier air des Sabots, Sedaine le trouvejoli, et demande k voir

lapi^ce ; c'etait precisement ce que Duni voulait. Sedaine trouve

la pi^ce mauvaise, donne quelques avis, promet de diriger les

travaux de I'escalier, et revient au bout de quelques jours voir

les ouvriers. Duni lui chante un second air des Sabots ; Sedaine

en change les paroles, corrige la premiere sc^ne, et s'en retourne,

croyant n'etre venu que pour I'escalier. A mesure que cet esca-

lier se refait, la pi^ce se reforme d'un bout a I'autre ; de sorte

qu'a I'exception du premier air, il ne reste pas un seul mot de

la pi^ce de M. Gazotte. Sedaine se trouve avoir fait une piece

avec Duni sans s'en etre apercu, et Duni dit plaisamment qu'il

lui en a couti un escalier pour avoir une paire de sabots.

On reconnait partout dans cette petite pi^ce la touche deli-

cate et spirituelle de M. Sedaine; il n'y a que quatre person-

nages; un vieux fermier, Lucas; Colin, berger du canton; Babet,

petite paysanne, et Mathurine^^ sa mere.

Lucas sedeteste, se chante pouille, sebat d'etre tombe amou-

reux de cette petite Babet ; mais c'est qu'elle est si gentille ! II

la demande k sa m^re. Mathurine est une brave femme qui

veut que sa fille soit heureuse et qu'elle se choisisse elle-meme

son mari. Colin survient: c'est un grand nigaud bien joli, bien

timide, bien serviable; c'est le meilleur gargon, toujours pret

a rendre service, mais il n'a jamais os6 parler de son amour
ni a Babet, ni k sa mere, et cependant il se meurt d'amour et
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de tendresse. Lucas lui reproche sa sottise d'avoir prete dix

ecus k un milicien qui les lui emportera peut-elre, et d' avoir

couru risque la veille de se noyer en se jetant dans Teau pour

rattraper le linge a Marie-Jeanne, que le courant emportait.

Lucas parle en homme a qui I'age et 1' experience de Tingra-

titude des hommes ont endurci le coeur; Colin repond comme
un jeune homme d'un excellent naturel, pour qui le plaisir

d'obliger est le premier de tons les services. Ges touches sont

extr^mement justes et delicates ; c'est un talent charmant et un
art particulier a M. Sedaine, qu'aucun de ses rivaux ne cherche

k imiter ou ne peut lui derober. En quatre coups de crayon,

il vous peint la physionomie d'un personnage de facon que vous

le connaissiez comme si vous aviez passe votre vie avec lui ; cet

art est d'autant plus precieux qu'il est toujours d^robe de la

mani^re du monde la plus naturelle et la plus heureuse. On

sent aussi d^s la premiere sc^ne, ici, qu'apr^s tout Lucas est un

homme trop raisonnable pour ne pas venir a bout de cette

passion qu'il a prise malgr^ lui pour la jeune et charmante Babet.

11 s'en va avec Mathurine pour lui montrerun nouveau quar-

tier de terre qu'il vient d'acheter. Aussi bien, il va faire un

orage. Colin, qui reste seul, s'occupe de sa passion, se reproche

sa timidity, se promet de la vaincre , et est bien sur de ne pas

r^ussir. L'air dans lequel ces sentiments divers sont exprimes

est le meilleur de la pi^ce. Cependant Lucas revient, eloigne

Colin en le servant dans son gout, c'est-k-dire en le chargeant

de plusieurs commissions. Babet va passer par ici; Lucas se

cache dans les broussailles pour la contempler tout a son aise.

Babet vient en effet. Elle pose son panier, ou elle a son pain

;

elle s'assied sous un beau cerisier qui est a M. Lucas. Elle se

met k chanter une chanson pendant qu'elle travaille a un

ouvrage d'osier. Elle voit de belles cerises k cet arbre, elle ne

peut les atteindre : «Ah! si Colin 6tait ici, il monterait sur

I'arbre ! » Babet est bien fachee que ces cerises appartiennent a

M. Lucas. Cependant la gourmandise I'emporte. Elle ote son sur-

corset, son chapeau et son tablier ; elle pose ses sabots a cote

de I'arbre, y grimpe, et se met k manger de fort bon app^tit.

Alors Lucas se montre , et Babet, ne voulant ni lui donner un

baiser ni entrer dans aucun accommodement sur ses cerises, il

prend ses sabots, qui sont k terre, etles emporteainsi que son pain.
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Pendant que Babet crie apr^s ses sabots, et se fache contre le

vieillard qui les lui a emportes, Colin arrive avec son panier, ou

il a son pain et ses cerises pour la journee. Babet lui raconte la

malice de Lucas. Colin donne a Babet ses sabots, son pain, ses

cerises, mais n'ose lui parler de son amour. Quant aux cerises,

ils les mangent ensemble alternativement et en se les donnant

mutuellement, i condition que la derni^re payeraun ruban. Ce

tableau est^charmant, il est traite en duo ; mais le musicien n'a

pas mis ici toute la volupt6 dont ce tableau 6tait susceptible. 11

y a aussi un air que Colin chante sur le bonheurdes oiseaux, qui

precede le duo, qu'il faudrait retrancher parce qu'il est commun
et qu'il fait longueur.

Cependant la pluie predite par Lucas vient. Mors, aprfes

plusieurs expedients proposes, Babet va chercher les sabots de

sa m^re avec les sabots de Colin. Colin attendra jusqu'a ce

quelle revienne lui rapporter ses sabots, et, pour qu'en atten-

dant il ne soit pas mouille, elle lui laisse ses hardes pour s'en

couvrir. Colin en effet met le chapeau de Babet; il met son

corset, il se passe son tablier autour des epaules ; il est enchants

de porter les hardes de sa maitresse. L'air que cette toilette

occasionne est mediocre et commun, et pouvait etre charmant.

Quand Colin voit arriver Lucas, il se tapit sous le cerisier pour

se cacher. Lucas vient rapporter a Babet ses sabots. II est fache

d'avoir et6 cause, en les lui emportant, qu'elle aitete mouillee.

II aperQoit Colin sous les habits de Babet et le prend pour elle

;

il croit qu'elle boude. II approche tout doucement pour I'apai-

ser. II lui parle de son amour, il lui dit qu'il ne peut pas croire

ce que sa m^re vient de lui dire qu'elle a la tete tourn^e de

Colin. Quand Colin entend ainsi de la propre bouche de son

rival qu'il est aime de Babet, il se relive, il jette les habits de

sa maitresse, il saute au col de Lucas, qui reste stup6fait de sa

m^prise, tandis que Colin se livre a tons les exces de I'amour

et de la joie.

En m^me temps, Babet revient avec les sabots de Colin. Elle

est suivie de sa m^re. Lucas veut absolument faire une chose

grave de ce qui s'est passe; mais Mathurine a I'esprit juste et

aime sa fille. Elle voit que Colin a fait le role d'un bon garcon

en donnant a Babet ses sabots, son pain et ses cerises ; elle sait

que Babet aime Colin, et elle les unit. Lucas ne peut se resoudre
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k n'^tre rien a Babet ; ne pouvant lui faire I'amour, il veut lui

faire un jour du bien ; ne pouvant etreson mari, il devient son

beau-p^re en epousant Mathurine. La pifece finit par un vau-

deville, dont le refrain rappelle la chanson qui a donn6 lieu a

la piece.

Gette pi^ce n'est qu'une bagatelle, mais c'est une tres-jolie

bagatelle; elle restera au theatre : c'est dommage que la musique

en soitfaible. Ily alongtemps quejecriea monpauvreamiDuni:

solve senescentem. II devrait se reposer et renoncer au metier,

et ceder la carriere a Philidor et a Gretry. Ge n'est pas qu'il ne

soit toujours vrai, spirituel, et meme fin, dans sa musique; mais

le colons manque partout : cela est faible et gris. L'air de

Colin : Et pourquol ne puis-je done pas ^ m'a paru le meilleur.

La chanson que Babet chante sous le cerisier est jolie aussi.

Dans tout le reste, le compositeur m'a paru fort commun et fort

au-dessous de la besogne que le poete lui avait taillee.

— On a donne sur le meme theatre, le 13 du mois dernier,

un opera-comique nouveau, intitule la MeunUrede Gentilly, les

paroles de M. Le Monnier, la musique de M. de La Borde, pre-

mier valet de chambre du roi. Gelaest mauvais etplat, musique

assommante et baroque, sans genie, sans gout, sans idees. Gela

a ete siffle suivant son m6rite; mais monsieur le premier valet

de chambre ne se tient rien pour dit : c'est toujours a recom-

mencer. Le public lui a donn6 en toute occasion les avis les

moins Equivoques , mais on ne I'a pas sitot noy6 avec une pi^ce

qu'il revienl sur I'eau avec une autre. II a meme fallu siffler sa

Meuniere de Gentilly cinq ou six fois de suite avant de le

determiner a la retraite, et je suis persuade que si les Gomediens

y consentaient, il se ferait siffler trois mois de suite sans inter-

ruption ; c'est une singuli^re manie dans un homme fort riche

dont ce n'est pas la profession, etqueDieu creapour I'inutilite.

M. Le Monnier, auteur du Cadi dup6 et de quelques autres

mauvaises pieces, est tres-digne d'etre travesti en langue musi-

cale par M. de La Borde. Gela fait deux compagnons tr^s-bien

assortis, et j'esp^re que M. Nicolet leur fera incessamment des

propositions capables de les fixer sur son brillant theatre, et de

nous en delivrer a perpetuity. La MeunUre de Gentilly est une

singerie du precieux naturel des pieces de Sedaine, et une

copie du Soldat magicien. La fille de la meuniere est amou-
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reuse d'un garde-moulin, tandis que samere, acariatre et mau-

vaise, veut lui faire epouser le vieux meunier Jean le Blanc, son

voisin, platement copie d'aprfes Pierre le Roux, dans Rose et

Colas, L'amant garde-moulin fait, les nuits, le revenant pour

effrayer la meuni^re et Jean le Blanc. Un grenadiers-royaux

revient au village nial k propos, et comme il n'a pas peur des

revenants, il pense deconcerter toute I'intrigue des deux amants

;

mais, averti a temps, il entre dans leurs projets, et oblige la

m^re de donner sa fille au garde-moulin. A la premiere vacance

parmi les poetes du Moulin de Gentilly, je retiens la place,

quant k I'honorifique, pour M. Le Monnier.

— M. Covelle, le beau Robert Govelle, dont les amours avec

M"^ Ferbot ont regu un eclat immortel par les chants du cygne

de Ferney, est, comme vous savez, horloger et bourgeois de

Geneve. Ayant eu la satisfaction de faire un enfant a M"^ Ferbot,

sa servante, il fut cite en consistoire, et ne voulut jamais se

mettre a genoux devant les ministres du saint Evangile. Gette

courageuse resistance inspira au patriarche de Ferney une

.
grande passion mel6e d'admiration pour le genereux Govelle ;

il lui donna une fete. On rendit au beau Govelle tous les hon-

neurs en arrivant k Ferney ; on ouvrit devant lui les deux bat-

tants; M. de Voltaire I'appelait toujours en ceremonie monsieur

le fornicateur, et ses gens, croyant que c'etait le titre d'une

charge de la republique, ne I'annoncerent plus autrement que

M. le fornicateur Govelle. Grace aux chants du cygne de Ferney,

le fornicateur Govelle sera mis par la posterity, pour sa beaute,

entre Ganymede et Antinoiis, quoique ce soit le bourgeois

le plus mal tourne qu'il y ait a Geneve. Mais 1'admiration est

k la longue penible, et les heros ennuient quelquefois; c'est

le cas du beau Govelle avec son chantre. Get illustre horloger

s'6tant transports, le 6 du mois dernier, au chateau de Ferney,

M. de Voltaire lui fait dire qu'il est fache de ne pas le voir,

mais qu'il est malade. Govelle insiste, il lui fait dire qu'il est

k toute extremite; il insiste encore, et on lui dit qu'il vient

de passer et qu'il n'est plus. Govelle demande comment il est

mort ; on lui repond que c'est en ecrivant , la plume a la

main. Monsieur le fornicateur Govelle, pen6tr6 de cette nou-

velle, s'en retourne a Geneve , la mande k tous ses correspon-

dants, et ce bruit se repand incontinent dans toute I'Europe. II
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n'a pas pris de consistance k Paris
,
parce qu'avant de s'y r6-

pandre, on avait deja recu des lettres du 7 de la propre main du

mort. II nous a envoye depuis deux contes en vers charmants,

k la distance de huit jours Tun de I'aulre. Le premier est inti-

tule le Marseillais et leLion, par feu M. de Saint-Didier, secre-

taire perp^tuel de I'Academie francaise. G'est une fable tr^s-

philosophique et une conversation tr^s-morale entre un lion et

un petit negociant de Marseille , tombe sous les grilles dudit

seigneur lion , non loin de Tunis , sur les cotes d'Afrique. Les

deux seigneurs interlocuteurs traitent dans ce dialogue plu-

sieurs questions importantes sur le droit divin , sur le droit du

plus fort, sur la royaut^ de I'homme, qui lui est devolue, de

droit divin, sur les animaux, etc. On reconnait dans cette fable

partout la mani^re du maitre qui en fait present a M. de Saint-

Didier ; les notes dont elle est accompagn^e sont aussi 6di-

fiantes qu'instructives. On en pent dire autant d'un autre conte

intitule les Trois Empereurs en Sorbonne, par M. I'abbe Caille.

L'auteur suppose que Titus, Trajan et Marc-AurMe, quittent

pour un moment le sejour de la gloire immortelle,

Pour venir en secret s'amuser dans Paris.

lis vont en Sorbonne , ou ils s'entendent damner en mauvais

latin dont ils ne comprennent gu^re le jargon. Le syndic Ribau-

dier, qui s'appelle en langue vulgaire Riballier, joue dans ce

conte le personnage qu'il a joue dans I'affaire de BHisaire, celui

d'un sot ente sur souche de fripon. Ce conte est charmant, et

a eu le plus grand succes. II y a peut-etre plus de merite poe-

tique dans le Marseillais; mais les Trois Empereurs ont une

facility, un sel, un piquant dont on ne se lasse point, quoiqu'on

en connaisse la mine depuis plus de cinquante ans , et qu'elle

n*ait cesse de fournir. G'est au gout particulier de chacun k

decider lequel de M. de Saint-Didier ou de M. I'abb^ Caille

merite la preference. Quant a ce M. Ribaudier, qui

Pour un docteur frauQais vous semble bien grossier,

je crois qu'il se console aisement du panegyrique de M. I'abbe

Caille. II a 6te dedommage des sarcasmes des philosophes par



NOVEMBRE 1768. 203

une bonne abbaye de dix mille livres de rente. Quand on pense

comme M. Ribaudier, on consentirait volontiers d'etre a ce prix-

1^ tousles ans une fois I'objet du mepris de I'Europe; et quand

on pense en honn^te homme , on trouve de semblables recom-

penses sin guliferementbien plac^es. Ind^pendammentde ces deux

contes, le patriarche a envoye ici Tenigme que vous allez lire.

A la ville ainsi qu'en province,

Je suis sur un bon pied, mais sur un corps fort mince,

Robuste cependant, et meme fait au tour.

Mobile sans changer de place,

Je sers, en faisant volte-face,

Et la robe et r6p6e, et la ville et la cour.

Mon nom devient plus connu chaque jour,

Chaque jour il se multiplie

En Sorbonne, a I'Academie ;

Dans le conseil des rois et dans le parlement

:

Par tout ce qui s'y fait, on le voit clairement.

Embarrass^ de tant de r61es.

Ami lecteur, tu me cherches bien loin,

Quand tu pourrais peut-etre, avec un peu de soin,

Me rencontrer sur tes 6paules.

Le mot de cette enigme est tete ci perruque,

Ge mot et les Trois Empereurs nous rappellent tout natu-

rellement les exploits de la Sorbonne contre Belisaire^ ou le

combat des tetes a perruque contre un aveugle. Pour completer

I'histoire de ce c61^bre aveugle, il faut conserver ici la lettre qui

a et6 ecrite a M. Marmontel, en lui envoyant la traduction russe

de Bdisaire.

« De Petersbourg, 11 septembre 1768.

(( LoYRqae Bilisaire arriva en Russie, monsieur, une douzaine

de personnes ^taient occupees a descendre le Volga depuis la

ville deTwer jusqu'a celle de Sinbirsk, ce qui faitun espace de

treize cents verstes, mesure du pays. lis furent si enchant^s de

la lecture de ce livre qu'ils resolurent d'employer leursheures

de loisir k traduire BHisaire dans la langue du pays. Onze

d'entre eux partagferent au sort les chapitres ; le douzi^me,

qui vint trop tard, fut charg6 de composer une dedicace des

traducteurs k Teveque de Twer, que la compagnie trouva digne
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d'etre nomm6 a la tete de Bdisaire, Outre les bonnes qualites

de son esprit et de son coeur, il venaitdese signaler par un ser-

mon dont la morale etait aussi pure que celle de cet excellent

livre. L'eveque, bien loin de d^sapprouver cette dedicace , en a

temoigne beaucoup de contentement, et meme il s'en glorifie.

Notre traduction vient d'etre imprimee. Quelque defectueuse

qu*elle soit, ceux qui y ont travaill6 croient ne pouvoir se dis-

penser de vous en offrir, monsieur, un exemplaire. Recevez-le

comme une preuve de I'estime que nous avons concue pour

Belisaire et pour son auteur; c'est elle qui nous a portes a

entreprendre ce a quoi laplupart de nous ne s'^taientjamais appli-

ques. Onreproche anotre traduction la diversite des styles, nous

n'en disconvenons pas ; mais nous avons juge a propos de n'y

rien changer, parce que cela mdme marque bien precisement ce

qui apu porter des personnes qui n'ont fait de leur vie la pro-

fession de traducteur a traduire Bdisaire. Ghaque chapitre est

un ouvrage a part ; c'est I'ouvrage de la conviction , de la

morale la plus pure, non celui du fanatisme persecuteur. Nous

vous donnons avec plaisir ce temoignage de notre consideration.

« 1. Le compositeur de la dedicace des traducteurs a l'eveque

de Twer, Signd : F.-F. de Schouvaloff.

((2. Le traducteur de la preface et des I" et IV* chapitres,

Sign^: J. Jelagin.

(( 3. Gelui du IP, SignS: Z.-G. Gzernichew.

(( !i. Gelui du IIP chapitre, Sign^ : S. Gosmin.

« 5. Gelui du V% Signi: Gregoire, comte Orlo'w.

« 6. Gelui des VP, T, XP, XIP chapitres, Signd : D. Wolkow.
« 7. Gelui desYIP etVHP chapitres, ^Sz^?!^; A. deNarischkin.

« 8. Celui du IX^ chapitre, Signd: Gatherine.

« 9. Gelui du XIIP chapitre, Sign^: A. Bibicow.

((10. Gelui du XIV chapitre, Sign^: S.-P. Mesgzerskoi.

((11. Gelui du XV^ chapitre, Signi: comte V. Orlow.

((12. Gelui du XVP chapitre, Sign^: Gregoire Kositzki. »

— M. I'abb^ d'Olivet, de 1'Academic francaise, vient de

mourir a I'age de plus de quatre-vingt-huit ans ; c'etait un des

plus anciens parmi les Quarante. 11 a commence la debacle, qui

sera considerable quand une fois tous ces vieux acad6miciens se

mettront a degeler. Le veritable nom de I'abb^ d'Olivet etait,
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je crois, Douillet*. 11 jugea k propos dans sa jeunesse de le

changer, moyennant une transposition de lettres. II se piquait

d'aimer les anciens, et particuli^rement Ciceron , dont il a fait

une belle edition in-ii^qui a de la reputation, mais qui n'en est

pas plus estimee des connaisseurs. II a fait aussi plusieurs tra-

ductions, principalement aussi d'aprfes Gic6ron. II passait pour

bon grammairien , et pour savoir sa langue avec exactitude.

Nous lui devons plusieurs Traites, du ressort de la grammaire.

II etait du reste ecrivain exact , froid et lourd ; malgre cela, il

s'est to uj ours pique d'aimer M. de Voltaire , lequel a conserve

une esp^ce de liaison avec lui. Ses ennemis le decriaient comme
un malhonnete homme ; mais quand on dit a Paris : Get homme
estun fripon, cela ne signifie la plupart du temps autre chose

que : Get homme n'estpas de mon parti ou de ma cabale. Ge qu'il

y a de sur, c'est que I'abb^ d'Olivet n'6tait pas tendre
,
qu'il

rendait bien a Duclos et a d'autres le mal qu'ils disaient de lui,

qu'il ne se sentait pas le besoin d'un ami, et que le vieux Piron

a merveilleusement bien fait son epitaphe par Tepigramme sui-

vante

:

Ci-git maitre Jobelin,

Suppdt du pays latin,

Jur6 piqueur de diphthongue,

Rigoureux au dernier point

Sur la virgule et le point,

La syllabe brfeve et longue,

Sur le tiret contigu,

Sur I'accent grave etl'aigu,

La voyelle et la consomne.

Ce charme qui Fenflamma

Fut sa passion mignonne;

Du reste il n'aima personne,

Personne aussi ne I'aima ^.

1. No en 1682, d'Olivet mourut le 8 octobre 1768; 11 n'avait done que quatre-

vingt-six ans. Son veritable nom etait ThouUer, et non Douillet, comme le dit

Grimm. (T.)

2. MM, de Goncourt ont public, dans les Portraits intimes du XVI11" nkle, de

longs fragments des lettres de d'Olivet au president Bouhier, qui montrent chez

I'drudit une sensibility que ses contemporains lui refusaient. MM. de Goncourt

citent entre autres quelques lignes touchantes sur la mort de I'abb^ Fraguier, et

I'aveu discret et emu de son amour pour une femme, morte pendant qu'il voyageait

en HoUandc. D'Olivet mourut, dit-on, des suites d'une qucrclle h I'Acad^mie avec

d'Alembert et Duclos, au sujet du prix de poesie d^cerne k Langeac.Voir page 167.
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— L'id^e du conte suivant est connue, et le mot k mot
aussi : C'est M. Guichard qui vient de les versifier.

Lise et Myrtil, couple uni par Tamour,

.
, .

Dans un bon lit propre k servir leur flamme,

Plus chaudement se caressaient un jour;

L'extase approche, on s'^meut, on se pame.
'

« Ah! dit Myrtil, sans la peur d'un enfant... »

Et Lise en feu, le serrant, lui r6plique :

« N'arrete point, va toujours, cher amant,

Quand je devrais faire une r6publique ! »

— M. de Crebillon, fils de feu Gr^billon letragique, auteur

du Sopha, de Tanzai et d'autres romans licencieux, vient d'en

publier un nouveau intitule Leltres de la duchesse de *** au

due de ***, deux parties in-12. La duchesse de *** est d'abord

la confidente des amours du due de ***, et puis ce due devient

amoureux d'elle, sans pouvoir etre heureux avec elle, parce

qu elle est sage et qu'elle ne veut pas faire une infidelite a son

mari, qui lui en fait cependant de toute espece. C'est cela a peu

pres, ou autre chose : car je veux mourir si je lis jamais cet

ennuyeux et detestable persiflage , ou si je crois possible que

quelqu'un puisse le lire d'un bout a I'autre. Cela est detestable

etpour les moeurs, et pour le gout, et pour le style. Dans un

pays ou le bon gout seulement serait respecte , Crebillon cour-

rait risque d'etre mis au carcan avec ^criteau par devant et par

derri^re, portant les mots : Corrupteur des mceurs et du bon

gout. On y mettrait encore son age , pour mieux faire sentir a

quel point il est coupable de faire ce metier honteux a I'age de

plus de cinquante ans. Ici ces Lettres ont paru avec approba-

tion et privilege du roi ; c'est la raison qui est proscrite , ceux

qui outragent les mo&urs sont toujours surs d'etre h. I'abri des

tracasseries. Cependant il est certain que cette sage et respec-

table duchesse qui ecrit les Lettres de Crebillon a le manage,

le style et les expressions d'une femme perdue. Crebillon attri-

bue la chute de ce roman au tort qu'il pretend avoir eu de faire

de sa duchesse une femme sage. II croit que toute la sagesse

d'une femme se reduit a ne pas coucher avec un homme qui lui

fait une declaration ; il ne se doute pas seulement que le ton,

Failure, les sentiments d'une femme honn^te, sont h. mille lieues
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du ton d'unepetite-maitresse. II croitque le roman d'unefemme

honnete n'est pas fait pour r^ussir ; il ne sait pas que plus le

si^cle est corrompu , plus on rend hommage a la vertu et plus

on en aime I'image au moins dans les livres. Cette image ne se

trouvera jamais dans les livres de Cr6billon, ni dans son coeur.

Quelque eloigne qu'il soit de ma fa^on de penser, de juger un

auteur sur les bonnes ou mauvaises maximes qui se trouvent

repandues dans ses ouvrages, je ne puis m'emp^cher de prendre

mauvaise opinion d'un homme qui n'a employe toute sa vie qu'^

composer des ouvrages licencieux et meprisables. On pardonne

le Sopha a I'imagination deregl^e d'un jeune homme de vingt

ans ; mais comment pardonner, k un homme qui approche de

son hiver, les Lettres de la duchesse de *** ? Ces lettres sont si

d6testables que je ne con^ois pas comment I'auteur a jamais pu

rien faire de passable ; et quand jadis son Sopha me parut si

charmant, je crains que ma jeunesse nem'ait rendu bien indul-

gent ^ 11 faut que je me satisfasse en transcrivant quelques pas-

sages de ces Lettres, afm de vous donner une idee de ce jargon

anlisible. C'est la duchesse qui 6crit au due, son ami, a qui elle

parle de son mari

:

((Tout ce qui, tant qu'un mari est amant, I'amuse et lui

plait dans sa femme, devient pour lui autant de sujets de crainte

lorsqu'il cesse de I'aimer; et il est si rare qu'il ne nous punisse

point, lorsqu'il a pu parvenir a nous I'inspirer, de cette meme
confiance qu'il a quelquefois vivement sollicitee

,
que nous ne

pouvons trop eviter d'en prendre.

»

Autre passage des Lettres de madame la duchesse k monsieur

le due. Remarquez, s'il vous plait, comme elle sait placer ses

virgules :

(( Comment faire, cependant? si c'est toujours serieusement

que je vous dis des choses qui, par elles-memes , ne sont pas

faites pour vous plaire , il me semble que ce ton en augmente

encore la durete, et comme je trouve k vous affliger, moins de

plaisir que vous ne m'en supposez sans doute, je prends I'air de

la plaisantefie, non pour que vous croyiez que jeplaisante, quand

je vous dis que jamais je ne vous aimerai; mais pour que vous

1. Nous avons ea effet entendu Grimm dire, torne II, p. 372 : « Je regarde le

Sopha comme un chef-d'oeuvre, etc. » (T.)
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soyez, s'il se peut, moins bless6 de me I'entendre dire; et, cet

air de raillerie vous faisant me croire on ne peut pas .moins

touch^e de vos peines, il arrive que ce que je ne fais que par un

motif dont vous devriez me savoir gre, ne vous en rend que

plus a plaindre. »

Yoici maintenant un echantillon du ton de madame la

duchesse :

« Vous ne m'en croirez, peut-etre, pas ; mais a de certaines

conquetes queje fais par-ci par-1^, j'ai quelquefois bien du

regret d'etre si jolie. Pour vous, monsieur le due, je crois, a la

facon dont je me suis conduite avec vous, n'avoir pas besoin

de vous dire que ce n'est point du tout la votre que je me
reproche. Celle-la! Tubleu!

»

Quant a moi, madame la duchesse Tubleu
,
je crois n'avoir

pas besoin de vous dire que quand j'ai I'honneur de vous sou-

haiter le bonsoir, ce n'est point du tout pour vous oter la com-

modity d'aller vous faire.... soldat aux gardes.

D£C£MBRE.

15 decembre 17G8.

Le sejour que le roi de Danemark vient de faire en France

n'est du ressort de cette correspondance qu'en ce qui concerne

les artset les lettres, et I'hommage qu'ilsont rendu a Sa Majesty.

Get hommage n'a pas toujours ete egalement pur; on a accable

ce jeune monarque de spectacles, de fetes et de bals ; et presque

partout c'est Poinsinet qui a 6te I'organe des louanges qu'on lui

adressait et I'auteur des couplets qu'on lui chantait. On dit

que quelques-uns de ces couplets etaient assez jolis; mais je

regarderai toujours comme un facheux symptome que Poin-

sinet ait 6te I'orateur de I'^lite de la nation. J'ose croire aussi

qu'un peu moins d'empressement , moins de bruit, plus de

calme et un peu d'intermittence dans les fetes, auraient rendu

au roi de Danemark son voyage plus agreable , et auraient ete

plus conformes a la dignite d'une grande nation. Au reste, si
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avec une constitution assez fr^le , un roi voyageur ne peut se

dispenser de diner, souper, jouer, danser, veiller tons les jours

au milieu de cinq ou six cents personnes qu'il ne connait point;

si, avec la vue excessivement basse, il faut qu'il ait vu tous les

tableaux et parcouru toutes les salles de I'Academie de peinture

en vingt minutes, il me parait demontre qu'il ne faut pas qu'un

roi voyage, ou qu'il ne faut pas voyager en roi.

Mais il n'est pas question ici de faire le raisonneur ou de

discuter si M. le due de Duras, charge par le roi de faire les

honneurs au jeune monarque, a bien fait de le regaler de sept

actesd'opera-comique en une seule soiree, et delui permettre a

peine de respirer un seul jour I'air de Paris a son aise; ils'agit

de s'acquitter du devoir d'historien-archiviste, en conservant

dans ce d6p6t les meilleures pieces, ou les moins mauvaises,

que le sejour du roi de Danemark a fait eclore, et qui n'ont

pas 6te rendues publiques.

M'"" la duchesse de Villeroy s'etait reserve de faire les hon-

neurs de M"' Clairon sur son petit theatre. Gette actrice celebre

y a joue deux fois eh presence du roi de Danemark, du prince

hereditaire de Saxe-Gotha, et d'une petite compagnie choisie

;

car la salle nepeut contenir que cent dix personnes. Elle a joue

la premiere fois le role de Didon, et la seconde, celui de Roxane

dans la tragedie de Bajazet. Apres la pi6ce, elle a 6te presentee

par M""^ de Villeroy a sonauguste spectateur, qui a tire une bague

de son doigt et I'a mise au doigt de I'actrice; mais je sais que,

malgre cette courtoisie royale, il n'a pas eu le bonheur de

reussir aupr^s de I'illustre Clairon. En sa qualrte de Didon, elle

ne Taura pas trouve assez tendre; en sa qualite de Roxane,

elle ne I'aura pas trouve assez humble ; en sa qualite de Clairon,

elle ne I'aura pas trouve assez penetre d'admiration. Bref, mal-

gre I'eugouement de la cour et de la ville pour le jeune mo-
narque, il a eu le malheur de d^plaire a Theroine du Theatre-

Frangais.

G'est au premier de ces spectacles qu'une boh^mienne a

chante au roi de Danemark les vers suivants, composes par

M. de Ghamfort

:

Pour connaltre le sort des maitres des humains

Mon art ne m'est pas n6cessaire
;

vni. 14
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G'est sur le front des rois que je lis leurs destins

:

L'oracle est sQr, et mon art doit se taire.

A I'aspect de ce jeune roi

L'avenir se d6voile k mes yeux sans mystere;

Son sort est d'etre heureux, d'etre aimable, de plaire,

Et tous les coeurs I'ont pr6dit avant moi.

Peuple k qui sa presence est chere,

En ces lieux retenez ses pas

;

Un roi qu'on aime et qu'on revere

^ A des sujets en tous climats:

II a beau parcourir la terre,

II est toujours dans ses Etats.

Les Comedies Fran^aise et Italienne, et TOpera-Comique,

reuni a cette derni^re, ont donn6, pendant le sejour du roi de

Danemark, les pieces que M. le due de Duras leur a fait

demander; et les jours que Sa Majeste honorait le spectacle de

sa presence, on mettait sur I'afTiche : Par ordre. Ge mot a con-

stamment attire aux deux theatres une foule prodigieuse de

spectateurs ; mais le jeune roi, trop],fatigue des fetes de la veille,

ou m^me indispose, a ete quelquefois oblige de renoncer au

spectacle ou il etait attendu, et ou le parterre le recevait tou-

jours avec de grands battements de mains, auxquels Sa Majeste

repondait par de grandes reverences. Elle en faisait de m^me
aux loges et au parterre en sortant de sa loge ; et le parterre

repondait par des battements de mains; les loges se levaient et

restaient debout a Tarrivee et k la sortie du roi.

La triste veuve, dite Academie royale de musique, nom de

terre usurpe centre toute justice, suivant les plus habiles juris-

consultes de ce temps, a donne quatre operas, savoir, trois dan-

sants et un braillant, pendant le s6jour de Sa Majeste danoise :

Alcimadurej opera languedocien, traduit en francais, paroles et

musique de Mondonville ; la Reine de Golconde, le poeme, de

M. Sedaine, la musique, de Monsigny; Silvie, pastorale, les

paroles, de M. Laujon, la musique, de Trial etBerton, directeurs

de ce theatre; enfm, £n(^e et Lavinie, ancien poeme de Fonte-

nelle, psalmodie par un certain Dauvergne, dont Dieu preserve

vos oreilles! J'ai oui dire k Sa Majeste que, malgre tous ses
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efforts, il ne lui avait pas et6 possible cle se faire k la musique

et au chant frangais.

M. Fenouillot de Falbaire a adresse au roi de Danemark les

vers que vous allez lire, en lui pr^sentant sa comedie intitulee

VHonnete Criminel :

Prince qui sur les pas de Pierre,

Non de celui qu'on croit portier du paradis,

Mais du h6ros que P6tersbourg r6v6re, -

Pour rendre heureux le tien viens voir d'autres pays

:

L'autre jour, k ta suite, une foule empress6e

Parmi les grands qui t'escortaient,

Les cordons bleus qui fentouraient,

Pour ne pas se m^prendre 6tait embarrass6e.

On vit alors voltiger pr^s de toi

Du malheureux Sirven I'ombre toujours errante,

Qui nous montrait les dons de ta main bienfaisante,

Et nous criait : Voil^ le roi I

Oui, prince, cette auguste marque,

Mieux que tons les cordons, fait connaitre un monarque.

S'il est fet6 partout, il est silr que le coeur

Aux honneurs qu'on lui rend met un prix bien flatteur;

Et, comme toi g^nereux et sensible,

L'incognito lui devient impossible.

Permets done que du Pinde un nouvel habitant,

A sa faQon aussi curieux de te plaire,

De Tamour filial foffre un tableau touchant.

Parcours cette esquisse 16g6re

;

Ce qu'elle t'apprendra n'est pas indifferent:

En voyant k quel point on pent ch6rir un p6re,

Tu sauras justement combien

La France aime son maitre, et ton peuple le sien.

C'est-a-dire jusqu'k allerpour lui aux gal6res. G'est I'histoire

du nionde et c'est le sort de tous les peuples de ramer pour le

compte des autres; ils seraient bien heureux de ne ramer que

pour le compte de leur souverain. Notez, au surplus, que Sirven

n'est pas fort heureux sans doute; mais qu'il n'est pas ombre,

attendu qu'il est en pleine vie en Suisse.

L'hommag6 qu'un autre de nos poetes, M. Barthe, a rendu au

roi de Danemark, est plus concis que celui de M. de Falbaire.

Sa Majeste assistant, tout au commencement de son sejour a

Paris, k une representation des Fausses InfideliUs, M. Barthe,
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apr^s la piece, se fourra, sans dire gare, entre le roi et M. le due

de Duras, et lui dit : « Peut-on vous demander, Sire, comment

vous trouvez cette pi^ce? — Fort jolie, repond le roi un peu

interdit. — En ce cas, reprend le poete, permettez a I'auteur

de vous en offrir un exemplaire \ » Les bons critiques pr6tendent

que M. Barthe a vole ce trait k M. de La Gondamine, et qu'il est

oblige a restitution si ce dernier I'exige.

L'Academie royale de peinture et sculpture a oll'ert un hom-

mage plus noble au roi de Danemark. Pendant les vingt minutes

que M. le due de Duras lui permit de s'arreter dans les salles de

TAcademie, Sa Majeste desira voir le Petit Faune en marbre,

morceau de reception de M. Saly, sculpteur de 1' Academic,

transplante depuis quinze ans en Danemark, ou il a fait la

statue equestre du feu roi, et ou il se trouve a la tete de I'Aca-

demie de Gopenhague. Ce Petit Faune a de la reputation ; I'Aca-

demie, en le montrant au jeune roi, le supplia d'en agreer

I'hommage, et Sa Majeste I'accepta.

M. Dorat, qui est en usage d'adresser des epitres k toutes

les belles et a tons les gens celebres qu'il ne connait pas, n'a

pas manque une si belle occasion de chanter un jeune roi de

vingt ans : car c'est surtout de la jeunesse que M. Dorat est fou.

M. le due de Duras avait presente a peu pres toute la

France a Sa Majesty danoise, dans le premier mois de son

sejour ; il n'y eut que les gens de lettres, ou ce qu'on appelle les

philosophes, d'oublies. Sa Majeste ayant desir6 de les connaitre,

M. le baron de Gleichen, son envoye extraordinaire a la cour de

France, se chargea de cette mission. M. le due de Duras, cedant

en cette occasion ses fonctions a M. le baron de Gleichen, quel-

1. Les Memoires secrets de Bachaumont (31 octobre 1768) font, a cette occa-

sion, jouer un r6le moins ridicule k Bartlie. Cependant on est autoris6 i tout

croire de I'aniour-propre de celui-ci. Un jeune poete lui recitait une ^pitre en son

honneur. Comme Barthe avait compost un Art d'aimer dont personne ne se sou-

vient aujourd'hui, I'^pitre commenQait par ce vers :

Vainqucur de Bernard et d'Ovide.

Ace mot de vainqueur, Barthe se recrie; sa modestie senible blessee d'un pareil

eloge. L'auteur fait ses objections, Barthe insiste; enfin le mot de rival est substi-

tute, et le jeune homme continue sa lecture. 11 avait fini, et Barthe, au lieu de lui

donner les compliments d'usage, semblait enseveli dans de profondes pensees.

Enfin, sonant tout k coup de sa rfiverie : « Toute reflexion faile, dit-il, vainqueur

est plus harmonieux. » (T.)

1
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ques politiques en ont voulu inf^rer que c'etait une maniere

de declarer les philosophes dechiis de leur quality de Francais,

enfants batards desavoues par la mere patrie. Ge qu'il y a de

sur, c'est qu'ils sont les seuls Fran^ais qui n'aient pas 6te pre-

sent's par M. le due de Duras : ils peuvent croire qu'ils n'y ont

pas perdu.

M. le baron de Gleichen s'est acquitte de sa fonction de la

maniere du monde la plus agreable pour eux. II les avait

d'abord fait prier k diner chez lui, par un billet circulaire, pour

le 19 novembre; le roi devait se rendre a I'hdtel de son

ministre, et meme y rester a diner avec toute la philosophie de

Paris. Mais ce projet ne put avoir lieu, les bals et les fetes

ayantoccasionne a Sa Majeste un rhume accompagn6 de fievre,

qui I'obligea de garder son appartement pendant plusieurs

jours; en consequence, le corps des philosophes fut averti de se

trouver, le lendemain 20 novembre, sur les cinq heures du soir,

k I'hotel d'York, occupe par Sa Majeste. La ceremonie se passa

avec beaucoup de decence; ily en eut en tout, je crois, dix-huit

de mandes, savoir : M, de Mairan, M. de Cassini, M. Duhamel,

M. d'Alembert, M. Duclos, M. I'abbe Barthelemy, M. le baron

d'Holbach, M. de Crebillon, M. I'abbe de Condillac, M. I'abbe

Morellet, M. de Grimm, M. Bernard, M. Diderot, M. Saurin,

M. Helvetius, M. Marmontel,M. Watelet etM. de LaCondamine.

Le hasard les avait places dans cet ordre, en cercle, lorsque le

roi sortit de son cabinet et parut dans la salle. 11 n'y eut que

moi de trop, et M. de Buffon qui manqua; mais cet illustre phi-

losophe est depuis plus de quinze mois dans ses terres en Bour-

gogne; et quant a moi, ce qui doit m'excuser, c'est que je

n'avais pas plus brigue cet honneur que les autres. Le roi fit

d'abord le tour du cercle; M. de Gleichen lui nomma I'un apres

I'autre, chacun par son nom, et Sa Majeste dit a chacun quelque

chose d'obligeant et de relatif k ses ouvrages ou a sa reputation.

Apr^s ce premier tour, le roi en fit un second, et causa avec les

principaux de ces philosophes. II dit a M. d'Alembert ; « Je ne

croyais pas qu'il y eut des ecclesiastiques parmi vous. — Sire,

lui repondit M. d'Alembert, nous avons meme des docteurs de

Sorbonne; » et il montra I'abbe Morellet, qui est en effet,

non pas docteur, mais licencie en theologie. Le roi lui demanda
ensuite s'il avait mang6 avec le roi de Prusse ; M. d'Alembert
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lai repondit qu'il avait eu cet honneurjtous les jours pendant

trois mois. On a remarque cette question du roi comme singu-

li^re, et on a voulu la croire relative au projet que Sa Majeste

avait eu de se trouver au diner philosophique de M. de Gleichen

,

et peut-etre aux representations qu'on lui avait faites a ce sujet.

Le roi avoua ensuite k M. Bernard qu'il ne lui avait pas et6 pos-

sible de se faire a la musique francaise. Gent il Bernard est

I'auteur de Castor et Pollux, le seul op6ra francais qui ait

reussi en ces derniers temps, et que les partisans du plain-

chant francais ne cessent de vanter comme un antidote efficace

contre les heresies italiennes et germaniques. Sa Majesty dit a

M. Diderot : « M. de Gleichen est fort de vos amis. » Le philo -

sophe repondit : « Sire, c'est a ce titre que j'ai ose paraitre

devant Yotre Majeste. — J'espere, continua leroi, qu'il vit beau-

coup avec vous. — Son commerce m'iastruit et m'eclaire, »

r^pliqua M. de Gleichen.

Le roi paria ensuite k M. Saurin de sa pifece de Beverley, que

son indisposition I'avait empeche de voir representer. Cela occa-

sionna quelques propos de M. Helvetius sur le theatre anglais

en general, et les pieces de Shakespeare en particulier. Sa

Majeste parla a M. Marmontel de Belisaire, comme de raison,

M. Watelet, sur les arts, etaM. de La Condamine, de ses Voyages.

L'audience dura, en tout, un peu plus d'une demi-heure. M. le

comte de Bernstorf y vint sur la fin. Lorsque le roi se fut retire,

M. Saurin remit a M. le baron de Gleichen les vers que vous

allez lire, et le pria de les presenter k Sa Majeste de sa part.

Us n'ont pas 6te imprimes, que je sache.

En voyant des humains les pr6jug6s divers,

Leur esprit, leurs vertus, leurs vices, leurs travers,

On apprend k penser ainsi qu'^ se conduire :

Plus d'un sage jadis voyagea pour s'instruire.

Pour chercher la sagesse ils franchissaient les mers,

Mn pour aller ravir les biens d'un autre monde

,

Ou pour d6crier par leurs airs

Athene en grands hommes feconde,

Et dont les bons Merits 6clairaient I'univers.

Un sage que la France avec respect contemple

Nous rappelle ces anciens temps: *

Mais ce qui chez les Grecs se trouve sans exemple,

Ce sage est un monarque a la flour de ses ans.
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Pour purifier Sa Majeste danoise de Fair pestilentiel que la

philosophie pouvait avoir repandu autour d'elle, M. le due de

Duras la mena, trois jours apr^s cette audience, en Sorbonne et

au college du Plessis. Si le roi a donne quelque attention k ce

college, c'est apparemment pour n'en jamais souflrir de pareil

dans ses fitats ; je ne crois pas qu'il y ait aucun lieu au monde

oil les colleges soient aussi mal disciplines qu'a Paris.

Quant a la Sorbonne, je ne puis me dispenser de d^ferer k

M. I'abbe Gaille, auteur du conte des Trois Empereurs, I'insigne

lachet6 de ce corps vulgairement dit carcasse. Les Riballier, Gog6,

et autres maroufles composant cette vilaine carcasse, damnent,

tant que le jour dure, et les trois empereurs de M. I'abbe

Gaille, et tous les princes qui n'ont pas un docteur de Sorbonne

pour confesseur; et cependant ils recoivent dans le sanctuaire

un jeune roi nourri et eleve dans le sein de I'heresie, et, a

coup sur, aussi damne qu'ils sont sauves. Non-seulement ils ne

lui ferment pas la porte au nez, comme c'etait leur devoir en-

vers un excommuni^ par la bulle In coena Domini^ mais ils le

-regoivent avec des respects et des acclamations; M. Tarcheveque

de Paris, comme proviseur, se trouve k la t^te de ces arlequins

noirs; le doyen Xaupi harangue le jeune monarque; le syndic

Riballier, avec son air plat et fripon, le lorgne en dessous;

aucun de ces dignes pasteurs n'a la charite d'avertir un jeune

prince de vingt ans qu'il est damne sans misericorde s'il ne

rentre promptement dans le giron de I'figlise catholique. Je ne

concois pas comment un prelat d'une piete et d'une probite re-

connues, comme M. I'archeveque, a pu se preter a cette preva-

rication. Gar il n'y a point de milieu, ou ces messieurs sont

des fourbes et des hypocrites atroces avec leurs arrets de dam-

nation, ou ils ont manque h. tous les devoirs de religion et

d'humanite en recevant un roi h6r6tique sans I'avertir le moins

du monde du danger effrayant qu'il court. Je voudrais bien sa-

voir ce que M. le proviseur pourrait repondre k ce dilemme.

Vers la fin du sejour du roi de Danemark, M. le due de Duras

lui a propose d'assister aux seances particuli^res des trois Aca-

demies, et Sa Majeste s'est rendue le 3 decembre, dans I'apr^s-

midi, successivement k 1'Academic fran^aise, a I'Academie des-

inscriptions et belles-lettres, et a I'Academie des sciences. Les

gazettes ont rendu compte avec detail de ce qui s'est pass6
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dans ces trois seances. Les vers de M. I'abbe de Voisenon ont

ete imprimes ; ils ont eu pea de succes ; on ne pent leur repro-

cher d'etre trop francais. Je prends la liberie, pour ne m'arreter

qu'au titre, d'observer a M. I'abbe des Quarante, que Vers

prononch au roi de Danemark n'est pas trop francais, et qu'il

aurait mieux fait de les prononcer devant le roi de Danemark.

Peat-etre au Palais peut-on prononcer a un criminel son arret,

parce qu'on ne s'y pique pas de correction; mais non, le grefTier

lit et ne prononce pas la sentence. Pour 1'Academic fran^aise,

je suis sur qu'elle prononce toujours devant les personnes et

non aux personnes, ou elle aurait tort. Dans le temps de la dis-

pute sur la musique, I'abbe de Voisenon, qui n'etait pas du

coin de la reine, fit imprimer une affiche portant que le gout

avait ete perdu en France, qu'on disait que deux Allemands

I'avaient trouv6 sur la place du Palais-Royal, et qu'ils etaient

pries de le rendre. II designait M. le baron d'Holbach et moi;

nous etions bien fous dans ce temps-la, et nous ne demeurions

pas en reste avec ceux qui nous attaquaient. Si M. I'abbe de

Voisenon savait que je prends la liberty de le relever sur le fait

de la grammaire, lui devenu academicien, moi plus AUemand

que jamais, il publierait sans doute une nouvelle affiche. Cela

n'emp^che pas que nous ne nous aimions beaucoup, et que

nous ne soyons tons les deux fort aimables.

Le discours que M. d'Alembert a prononce a I'Academie des

sciences, en presence du roi de Danemark, se trouvera en son

temps dans les Memoires de VAcademie, mais vous Jie serez

pas fach6 de le lire ici d'avance, et jevais le transcrire. M. d'A-

lembert excelle dans ces sortes de discours ; il sait parler avec

un noble courage aussi eloigne de la licence cynique que de la

bassesse. De tout ce que le sejour du roi de Danemark a fait

faire, ce discours est le seul morceau qui merite d'etre conserve.

Le commencement m'a paru un peu longuet, mais le reste est

a merveille.

DISCOURS

PRONONCE PAR M. d'aLEMBERT A l'aCADEMIE DES SCIENCES

EN PRESENCE DU ROI DB DANEMARK.

(( Messieurs, la philosophic, toute portee qu'elle est a fuir

r^clat et I'appareil, a cepcndant quelque droit a I'estime des
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hommes, puisqu'elle travaille a les eclairer; mais la simplicite,

qui fait son caractere, ne lui permet pas de s'annoncer et de se

faire valoir elle-meme. Peu imposante et peu active, elle a be-

soin, pour se produire avec confiance, de protecteurs puissants

et respectes. II est reserve aux rois de rendre ce service a la

pliilosophie, ou plutot aux hommes. Contente des regards du

sage, la verity aime a s'ensevelir avec lui dans la retraite; c'est

aux souverains, dont I'opinion et I'exemple ont souvent plus de

pouvoir que leur volonte m6me, a tirer de cette retraite la ve-

rity modeste et timide, et a la placer pres de ce trone ou tons

les yeux sont attaches. II est vrai, messieurs, que I'avantage de

la raison est de se voir tot ou tard ecoutee et suivie ; qu'elle

exerce sur les esprits, sans bruit et sans effort, une autorite

lente et secrete, et par la memeplus assuree; que le moment

de son triomphe arrive enfm, quelque obstacle qu'on y oppose:

mais la gloire des princes est de hater ce moment, et le plus

grand bonheur d'une nation est que ceux qui la gouvernent

soient d'accord avec ceux qui I'instruisent.

- « Quelle douce satisfaction ne doit done pas ressentir une

compagnie de gens de lettres, quand elle voit ceux que les

autres hommes ont pour maitres et prennent pour modeles

s'interesser a ses travaux, les encourager par leur estime, les

animer par leurs regards? Nous avons joui plus d'une fois,

messieurs, de ce precieux avantage; nous avons eu le bonheur

de voir notreaugustemonarque,^ peine sorti de I'enfance, honorer

de sa presence nos assemblees, entrer dans le detail de nos

occupations, et nous annoncer par cet heureux presage la pro-

tection qu'il leur accorde. Nous avons vu le souverain d'un vaste

empires ne dans le sein de la barbaric avecun genie createur,

venir chercher, dans ce sanctuaire des sciences, le flambeau

qu'il devait secouer sur la t^te de sa nation engourdie sous le

double esclavage de la superstition et du despotisme. Qu'il est

flatteur pour nous de joindre aujourd'hui a ces noms respec-

tables celui d'un jeune prince qui, apres avoir montre a la na-

tion francaise les qualites aimables auxquelles elle met tant de

prix, prouve qu'il sait mettre lui-meme un prix plus reel a la

raison et aux lumieres ! II donne cette lecon par son exemple

1. Le czar Pierre.
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non-seulement a ceuxqui, places comme lui de bonne heure sur

le trone, n'en connaitraient pas aussi bien que lui les besoins et

les devoirs, mais k ceux meme qui, places moins haut, auraient

le malheur de regarder Tignorance et le mepris des talents

comme I'apanage de la naissance et des dignites. Rassasie et

presque fatigue de nos f^tes, il vient dans cet asile de la philo-

sophie se d^rober quelques moments aux plaisirs qui le pour-

suivent; et les amusements dont on I'accable augmentent son

empressement a connaitre cette partie de la nation que les

etrangers et leurs souverains semblent honorer particuli^rement

de leur estime. Quoique deja tres-instruit, quoique jeune et

quoique prince (que de titres pour la pr6somption!), il croit

qu'il lui reste encore a apprendre, et qu'on ne pent etre trop

6clair6 quand on tient les r^nes d'un grand empire. Souverain

d'unroyaume ou les sciences sont cultivees avec succes, il n'a-

vait pas besoin sans doute de sortir de chez lui pour les trou-

ver; mais il sait que la nature, qui n'a pas reuni tous les talents

dans un seul homme, n'a pas non plus concentre toutes les lu-

mieres dans un seul peuple. 11 voyage done pour ajouter de.

nouvelles richesses k celles qu'il possede, et pour les rapporter

et les r^pandre dans les fitats qui lui sont soumis : persuade

que les sciences sont une espfece de commerce ou toutes les na-

tions eclair^es doivent a la fois donner et recevoir.

« Cette verite, messieurs, est trop essentielle aux progr^s

des lettres pour etre oubliee ou meconnue de ceux qui les cul-

tivent. La nation francaise en particulier (nous osons attester

ici les respectables etrangers qui nous ecoutent) atoujours vive-

ment senti les avantages de ce commerce mutuel. Quoique sa

langue et ses ecrits soient repandus par toutel'Europe, quoique

les Jettres soient aujourd'hui le plus solide fondement de sa

gloire, elle n'en reconnait pas moins tout ce quelle a recu des

autres peuples; peut-^tre m^me la justice qu'elle aime a leur

rendre est un des traits qui la caracterisent le plus; au moins

devrait-il la garantir du reproche de presomption qu'on se plait

un peu trop a lui faire.

(( L'Acad6mie aime surtout a se rappeler en ce moment
qu'elle a 6te redevable au Danemark de deux hommes juste-

ment comptes au nombre de ses plus illustres membres ; Rcemer,

connu par I'importante decouverte de la vitesse de la lumiere;
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et Winslow, Tun des plus grands anatomistes de son temps. II

n*y a qu'un petit nombre d'annees que ce dernier etait encore

au milieu de nous. Les 616ves qu'il a formes y ont consacre son

image, etl'un des premiers objets qui, dans cette salle, s'offrent

aux regards du souverain que nous avons I'iionneur d'y rece-

voir, est le buste d'un savant ne dans ses l5tats et devenu notre

confrere*.

« Nous ne parlous encore que comme academiciens et comme
Frangais de notre reconnaissance envers la nation danoise;

cette reconnaissance serait bien plus etendue si, comme ci-

toyens de I'Europe litteraire, nous voulions detailler les obli-

gations que les sciences ont depuis^longtemps a cette nation

eclairee.

« Un seul nom, mais un nom immortel, nous dispensera

d'en citer beaucoup d'autres, celui du cel^bre Tycho-Brahe,

qu'a la v6rite un malheureux scrupule theologique ecarta du

vrai systeme du monde, mais dont les travaux pleins de genie

et les observations precieuses ont servi de base aux grandes

d^couvertes qui ont mis ce systeme hors d'atteinte. Ce n'est

pas seulement a I'astronomie, a ce chef-d'oeuvre de la sagacite

humaine, que la nation danoise a rendu des services eclatants.

Pour nous borner au plus recent de tous, les peuples chez qu

le savoir est compte pour quelque chose pourraient-ils oublier

ce qu'ils doivent aux savants danois qui viennent de parcourir,

au peril de leur vie, les deserts de I'Asie et de I'Afrique, pour

augmenter par leurs recherches le d^pot des connaissances

humaines?

« Yous n'ignorez pas, messieurs, et vous I'avez appris avec

douleur, que presque tous ont peri dans ce voyage, victimes

respectables et infortun^es de leur zMe. Un seul d'entre eux

semble n'avoir echappe a la mort que pour conserver a leur

patrie et a laposterite les pr6cieux fruits de leurs travaux. Puis-

sent les sciences et les lettres, pour lesquelles ils se sont d^-

voues avec tant de courage, rendre a leur memoire le meme
honneur que Rome et la Grece rendaient autrefois aux gen^reux

citoyens qui avaient perdu la vie dans les combats! Puissent

toutes les Academies de I'Europe graver sur leur tombe cette

4. Le buste do Winslow 6tait dans la salle d'assembl^e de I'AcadtJmie.
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inscription simple et touchante, que le patriotisme a consacree :

lis sont morts pour la republique ^

« Ces bienfaits signales d'une nation envers les autres sont,

pour le souverain qui la gouverne, un engagement de les per-

petuer, et I'accueil dont ce souverain honore aujourd'hui les

lettres nous assure qu'il remplira ce qu'elles attendent de lui.

Ce jour sera a jamais cel^bre dans les fastes de 1' Academic,

et nos muses ne seront point ingrates. Pour exprimer leurs

sentiments, elles n'auront point a s'avilir par une adulation

incligne d' elles, et plus indigne encore d'un monarque qui

vient s'asseoir dans ce temple de la verite. Gette v^rite, qui

preside ici et qui nous entend, desavouerait un si meprisable

hommage. L'eloge des bons rois est dans le cceur du peuple;

c'est \k que les gens de lettres trouveront celui du prince qui

acquiert de si justes droits a leur reconnaissance. lis trans-

mettront a la posterity les traits memorables de bienfaisance

qui ont rendu les premieres annees de son rfegne si chores a

I'humanite, et que la France a d6ja cel^bres par la voix du

plus illustre de ses toivains^ lis conserveront k Thistoire

Texemple de sagesse et de courage tout a la fois que ce prince

a donne des premiers a I'Europe, en subissant, pour se conser-

ver a ses sujets, I'epreuve de I'inoculation dont la destinee

singuli^re est d'effrayer encore la multitude lorsqu'elle n'effraye

plus les souverains. Puissent, messieurs, vos justes hommages

entretenir a jamais dans ce jeune monarque I'amour de la

veritable gloire, si necessaire a ceux que leur elevation donne

en spectacle a leur si^cle, et qui ne pourraient mepriser son

suffrage sans mepriser les vertifs dont ce suffrage est la recom-

pense ! ))

Voila a peu pres tout ce qui est reste d'un sejour de sept

semaines pendant lesquelles I'auguste voyageur n'a pas ete le

1. Ces savants ^talent Van Staven, professeur de philosophie; Forskal, physi-

cian ; Cramer, m^decin; Niebuhr, math^maticien ; Paureinfeind, dessinateur. Nie-

buhr seul revint en Europe; les autres moururent en Arabie. (T.)

.

2. Les secours donnes aux Sirven par le roi de Danemark, et c616br6s dans la

pi6ce de Voltaire qui commence par: Eh quoi! genereux prince, etc. Christian VII

ne put rdaliscr les brillantes esp^rances qu'avait fait concevoir le commencement

de son r6gne. Victime d'intrigucs ourdies par sa mferc pour le brouiller avec sa

femme, Caroline-Mathilde, sceur de George III d'Angleterre, il perdit la raison fort

*>
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niaitre de disposer a son gr6 de vingt-qualre heures de son

temps, si Ton en excepte les cinq jours que son indisposition

Ta oblige de garder son appartement. Peu de jours avant son

depart, il a couru dans le public le quatrain suivant

;

»

Frivole Paris, tu m'assommes

De tes bals et tes operas;

J'6tais venu pour voir des hommes

:

Ransez-vous, messieurs de Duras.

La police a fait de severes recherches pour d^couvrir I'au-

teur de cette insolence ; I'illustre Poinsinet en a et6 soupQonne,

et s'est trouve innocents On a dit depuis que la police en avait

decouvert I'auteur; mais cette affaire n'a pas eu de suites con-

nues du public, et le quatrain n'est pas assez bon pour I'occu-

per longtemps.

— Dieu, dont la prevision est tous les jours demontree en

Sorbonne, a prevu entre autres choses que tous les princes here-

ditaires qui viendraient a Paris iraient visiter la retraite de

I)enis Diderot, dit le Philosophe. On pent se rappeler la visite

qu'il recut du prince hereditaire de Brunswick-Wolfenbuttel; il

vient d'en recevoir une pareilie du prince hereditaire de Saxe-

Gotha. J'avais ete Tiutroducteur du premier de ces princes ; il

n'etait pas possible de faire ce role une seconde fois sans trahir

le secret qu'on voulait derober au philosophe. Ainsi le prince

hereditaire de Saxe-Gotha s'y presenta en compagnie d'un

autre voyageur de Strasbourg dQ sa connaissance, et sous le

nom de M. Erlich, jeune homme de Suisse. Le philosophe le

regut avec sa bonhomie ordinaire, et eut un plaisir infini a cau-

ser avec lui. Au bout de quelques jours, il trouva M. Erlich dans

la maison de M. le baron d'Holbach, a diner; il alia a lui les

jeune encore, et termina tristement ses jours k Rendsbourg, le 13 mars 1808. II

etait n6 en 1749 et 6tait mont6 sur le trone en 1766. (T.)

1. On le mit ^galement sur le compte de Barthe et sur celui de Cliamfort.

Boufflers en fut toutefois plus gen^ralement regardo comme I'auteur. On en trouve

cette version pr6f6rable, 1. 1, p. 95 de ses OEuvres, Paris, Fume, 1827 :

Frivole Paris, tu m'assommes

De soupers, do bals, d'operas;

Je suis venu pour voir des hommes :

Rangez-vous, monsieur de Duras.
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bras ouverts, I'embrassa de toutes ses forces, et lui dit : « Eh !

qui vous aurait cherche dans la synagogue? » Pendant le diner,

il me demanda si jeconnaissais ce jeune homme. Je lui dis froi-

dement: « En peu. — G'est, me dit-il, un enfant charmant. En
verite, continua-t-il, 11 me vient de votre pays des jeunes gens

si aimables, si instruits, si modestes et si sages, qu'ils me ren-

dent la jeunesse de ce pays-ci absolument insupportable. Ce

n'est pas, ajouta-t-il, le premier ni le seul jeune homme de ce

merite et de cette modestie qui me vienne de ce pays-la
; j'en

ai recu plusd'un. » Aprfesle diner on luiappritle veritable nom
de M. Erlich, et le philosophe trouva que cela ne changeait en

rien les sentiments qu'il avait pris pour lui *.

— M. Damilaville, premier commisau bureau desYingtiemes,

mourut le 13 de ce mois, a I'age de quarante-cinq ans, apres

unelongueetdouloureuse maladie. Unenaissance obscure I'avait

prive, dans la premiere jeunesse, de cette culture n^cessaire

qu'aucun effort, aucun travail, ne peuvent remplacer dans la

suite. II avait servi dans la maison du roi en qualite de garde

du corps, et avait fait la plupart des campagnes de la guerre

de 1741. Apres cette guerre, il quitta le service, et obtint la place

de premier commis au bureau des Vingtiemes. Cette place lui

ayant donne le droit d'avoir le cachet du controleur general des

finances, et de contre-signer les paquets qui sortaient de son

bureau, il s'en servit, a I'exemple de tousles commis de France,

pour faire passer les paquets de ses amis francs de port d'un

bout du royaume a I'autre. En 1760, il eut occasion de faire

passer de cette mani^re plusieurs paquets k M. de Voltaire, de

la part de Thiriot et d'autres correspondants de cet homme
illustre. II lui ecrivit alors pour lui ofTrir ses services, que M. de

Voltaire accepta avec beaucoup d'empressement. Yoila I'origine

d'un commerce de lettres qui a dure sans interruption jusqu'a

ce moment. Damilaville mandait toutes les nouvelles litteraires,

politiques, hasardees, bonnes et mauvaises, a M. de Voltaire,

qui lui repondait tr^s-exactement, et lui ecrivait des lettres char-

mantes. C'est cette correspondance que vous avez lue depuis

quelques annees k la suite de ces feuilles, et que la mort vient

1. Dans sa lettre du 22 novembre 1768 k M'l* Volland, Diderot dit que le baron

I'avait averti : « Les trompeurs ont 6te tromp^s
;
j'ai joue mon role comme un

ange. »
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de faire cesser. Damilaville faisail d'ailleurs toutes les commis-

sions de M. de Voltaire, et lui etait devenu un homme tr^s-

commode et tres-necessaire. L'inquisition 6tablie sur les lettres

des particuliers a pens6 quelquefois troubler ce commerce, et

le patriarche a cru parer k cet inconvenient en ecrivant sous

des noms supposes et de toute sorte de couleurs. G'est un reste

de barbarie etablie dans toute I'Europe que cette inquisition

qu'on exerce sur les lettres confiees aux postes,qui ne subsistent

que par I'argent du public. Que les gouvernements aient cherch^

k interceptor des lettres il y a deux cents ans, lorsque I'Europe

etait remplie de factions et de dissensions civiles, cela se con-

ceit; qu'on ait encore aujourd'hui la curiosite de savoir ce qui

s'^crit par la poste, puisqu'il est si aise d'ouvrir les lettres, cela

se concoit encore ; mais que des opinions, quelles qu'elles

soient, de citoyens honnetes et paisibles, confines au papier par

I'amitie, deviennent, au tribunal de cette inquisition secrete,

un titre pour nuire, c'est a la fois la plus absurde et la plus

horrible des persecutions.

^ Damilaville ne ressemblait pas a son correspondant; il n'a-

vait ni grace, ni agrement dans I'esprit, et il manquait de cet

usage du monde qui y supplee. II 6tait triste et lourd, et le de-

fautde premiere education pergaittoujours. Le baron d'Holbach

I'appelait plaisamment le gobe-mouche de la philosophie.

Comme il n'avait pas fait ses Etudes, il n'avait dans le fond

aucun avis k lui, etil repetait ce qu'il entendait dire auxautres;

mais sa liaison etroite avec M. de Voltaire, qui le lia avec

MM. Diderot et d'Alembert, et avec les plus c61^bres philosophes

de la nation, lui donna une espece de presomption qui ne con-

tribua pas a le rendre aimable. II n'etait pas d'ailleurs d'un ca-

ractfere a m^riter des amis. G'est une chose bien digne de re-

marque, que cet homme estmort sans^tre regrette de personne,

et que, malgre cela, durant tout le cours de sa longue et cruelle

maladie, son lit n'a cesse d'etre entour6 par tout ce que les

lettres ont de plus illustre et de plus estimable; il en a eprouv6

jusqu au dernier moment les soins les plus assidus et les plus

touchants. Ce que chacun pouvait avoir remarque dans sa vie

de moins favorable k sa reputation est rest6 un secret que tous

savaient, mais dont, malgre leur intimity mutuelle, aucun ne

s'est permis de parler a son ami. Si j'en dis ici un mot, c'est
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parceque ces feuilles sont consacrees a la verite, qui n'a accep-

tion de personne, et qu'elles ne sont pas lues k Paris; c'estauss^

pour rendre justice a cette honnete et sage discretion, qui a

peut-etre peu d'exemples.

L'article Vingtieme, qui se trouve ala fin de VEncyclopediey

sous le nom de feu Boulanger, est de Damilaville. Je ne I'ai

point lu, mais je le soupconne rempli de declamations vides de

sens, compile de morceaux pris de tons cotes, et j'ai lieu de

penser que ce qu'il y a de bon dans cet article y a ete fourr6

par M. Diderot. Damilaville fit, I'ann^e derniere, un pamphlet

intitule VHonneteU Mologique^ pour venger Marmontel des

attaques de I'absurde Riballier et de son aide de camp Coge;

c'est son meilleur ouvrage. II nous le donna pour etre de M.de
Voltaire, et tout le monde le crut. En efi'et, il I'avait fait impri-

mer a Geneve, et M. de Voltaire I'avait rebouise. La premiere

phrase, par exemple : a Depuis que la theologie fait le bonheur

du monde », porte trop visiblement son cachet pour etre d'un

autre. Gog6 lui-meme, qui n'est pas le moins bete du troupeau

des cuistres, y avait ete tromp^, et croyait etre redevable de

VHonneteU Mologique a I'honnetete de M. de Voltaire ^

1769^

JANVIER.

l*"" Janvier 1769.

MM. les Comediens ordinaires du roi, faisant le service du

theatre de la Comedie-Francaise , ont jug(§ k propos de donner

aujourd'hui au public ses etrennes , en lui offrant la premiere

1. Diderot, dans plusieurs de ses lettres & M*^* Volland, parle du caract6re de

Damilaville, de son existence irr6guli6re entre deux maitresses, M™* Duclos et

M"'* de Meaux, de la mort d'une petite fillc qu'il avait eue de la premiere et de la

maladie dont ilmourut; mais il est loin de se montrer aussi severe que Grimm.

Sur la foi de ce dernier, I'HonnStete theologique a toujours ete attribute k Damila-

ville, et Voltaire lui-m6me y fait allusion dans la Defeyise de mon mattre, qu'on a

lue p. 29. Voir aussi tome VI, page 419, note.

2. Ainsi que nous I'avons dit plus haut, I'annee 1769 est restee incomplete par

suite du voyage de Grimm en AUemagne; Ics mois de mai, juin, juillet, aout, sep-
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representation des Etrennes de VAmour, comedie-ballet en un

acte et en prose. Gette petite pi^ce est de M. Gailhava d'Estan-

doux. Et qu.'est-ce que M. Cailhava d'Estandoux? C'est un Gas-

con, comme le prouve son nom, qui est venu a Paris il y a plu-

sieurs annees avec le projet de remettre la comedie farce, la

comedie a intrigue en possession du theatre. Le projet n'a pas

reussi; et si M. Gailhava d'Estandoux a fonde ses finances sur le

produit de ses pieces , son controleur general ne doit pas etre

quitte a lui trouver des fonds; la nation francaise, la plus gaie

de I'Europe, est peut-etre celle qu'il est le plus difficile de faire

rire; c'est surement celle qui aime le plus a pleurer et a s'attris-

ter a ses spectacles. Le triste Baculard d'Arnaud, avec son triste

Comte de Comminges, fera retentir de sanglots toutes les bou-

tiques de la rue Saint-Denis, et M. Gailhava d'Estandoux, met-

tant en oeuvre toutes les ressources de son genie comique,

seconde de tout I'art et de toute la verve du jeu de Preville, ne

trouvera pas un partisan dans ces boutiques, et y passera pour

un auteur insipide. Peut-etre le peu de succes de ses essais lui

a-t-il fait faire les m^mes reflexions qu'4 moi ; il parait du

moins avoir abandonne son projet, et il s'est fjait marchand

d'ambigu, pour avoir quelque chose a olTrir au public le jour

de Tan.

Sa piece devant toujours etre jouee apres une grande piece,

elle commence par I'acteur qui annonce pour le lendemain.

Le poll et insipide M. Dauberval, comedien du roi, se repre-

sentant icilui-meme, avance gravement et respectueusement,

et dit : « Messieurs, nous aurons I'honneur de vous donner

demain... » II est interrompu par un bruit qui se fait dans les

tembre, etla seconde quinzaine d'octobre, n'existent ni dans les anciennes Editions,

ni dans le nianuscrit de Gotha, ni mim^ dans cclui des Archives de I'Etat h. Moscou.

Une communication bienveillante d'un drudit russe, M. de Grote, qui a exa-

mine de pr^s ce dernier, nous apprend que, comme dans celui de Gotha, apr^s la

lettre du 15 avril numt5rot6e VIII, vient celle du l*f octobrc num^rotee XIX, puis

celle du l**" novembre portant le n° XXI. II est probable que Grimm avait Tin-

tention de combler ces lacunes par la transcription d'articles de Diderot, de lettres

de Voltaire ou de toute autre curiosite, mais que son projet en resta \k. Parmi les

articles du philosophe, tous recueillis dt5ja par M. Assczat, nous n'avons reproduit

ici quo ceux en marge desquels Grimm a ecrit un commentaire souvent presque

aussi long que I'article lui-m6me. Ces annotations, publiees pour la premiere fois

en 1819 dans le Supplement de I'edition Belin, et negligees par M. Assezat, avaienj,

echappc a M. Taschereau.

viii. 15
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coulisses; il veut recommencer, continuer, le bruit redouble.

On ouvre les trois portes du fond du theatre, TAmour, en bas

et culotte couleur de chair, et en habit a la romaine de la

meme couleur, s'avance sous les traits et sur les jambes de

I'aimable M"® Luzy, entour6 des Graces, et suivi d'un bon

nombre de Ris et de Jeux. G'est comme si vous lisiez un pro-

gramme d' opera.

II s'annonce lui-meme au public et a M. Dauberval. « G'est

rAmour, dit-il
,
qui fait du fracas dans vos coulisses. — On

s'apercoit bien, lui dit le malin Dauberval, qu'il ne marche plus

a petit bruit. » A cette epigramme, I'Amour repond par une

autre : ((Heureuse annee et bonne recette ! » M. Dauberval, tou-

jours malin, ne se tient pas pour battu ; il riposte par d'autres

finesses. L'Amour, de son c6t6, ne veut pas rester court, et la

scene devient un feu d' artifice continuel entre le 16ger et badin

M. Dauberval et le dieu des coeurs, parlant le langage elegant

de M. Gailhava.

Mais I'Amour n' est pas venu pour rien, ni pour entendre les

traits epigrammatiques de M. Dauberval ; il dit qu'il a laisse a

la porte plusieurs personnes qui lui demandent audience et des

etrennes. II croit qu'en les laissant entrer, elles formeront des

scenes varices qui pourront faire une petite bagatelle sans pre-

tention, qu'on pourrait offrirau public pourses Etrennes. G'est

k peu pres en ces termes que I'Amour s'^nonce ; s'il a les Graces

autour de lui, vous ne lui en trouverez pas dans son langage.

M. Dauberval, qui entend les affaires, lui conseille d'assaisonner

le tout de chants et de danses. Aussitot I'Amour-Luzy se met k

chanter d'une voix aigre et fausse son petit air francais, sa suite

se met^ danser; M. Dauberval sort enchants. L'Amour renvoie

les Graces augmenter le nombre des actrices; il envoie les Jeux

et les Ris dans le parterre annoncer a chacun de ces messieurs

que I'Amour traitera d^sormais favorablement tons ceux qui

seront indulgents. Ma foi, c'est bien gracieux, et il n'y a pas

moyen de siffler un Amour qui accorde de telles indulgences aux

indulgents. Je suis persuade que le corps des clercs de procu-

reurs, qui remplit les dimanches et f^tes les deux tiers du par-

terre, s'est vu k ce mot en possession des plus jolies femmes de

Paris, et qu'il n'y en a pasun qui ne se soit cru homme a bonnes

fortunes. Jesouhaite k ces messieurs ainsi quk moi plus de bon-
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heur que par le passe, et je reviens k 1'Amour, qui est reste tout

seul sur le theatre.-

Lindor et Zirph6 s'avancent. Ge sont deux enfants amoureux

Tun de I'autre sans le savoir. lis ont lu ensemble un roman que

Lindor tient encore k la main, lis se questionnent mutuellement

et naivement sur I'l^tat de leurs coeurs. lis aper^oivent enfin

I'Amour, qui leur offre des presents dont ils ne se soucient pas,

et qui les renvoie achever leur lecture. M.Gailhava d'Estandoux

s'est surement flatte d'avoir fait un chef-d'oeuvre de sentiment

et de naivete; mais le sentiment et son langage naif ne ressem-

blent point du tout au jargon de M. Gailhava. Si je n'avais pas

craint de perdre ma part dans les indulgences accordees au

parterre, j'aurais trouv6 cette sc^ne detestable.

A peine les enfants sont-ils sortis, qu'on voit arriver un

financier bete et ridicule , et un petit abbe elegant et fat
, jou6

par Preville. lis sont tous les deux persuades qu'ils ont tourn6

la tete a une jeune comtesse. Ils content k I'Amour leurs succes

et leurs esperances, et ne se doutent pas d un fait, c'est qu'ils

ont affaire a la m^me personne. La jeune coquette survient.

Ghacun reconnalt sa maitresse, chacun croit que son rival lui

est sacrifie; la coquette les desabuse bientot en les congediant

tous les deux. Elle avait bien voulu souffrir que le financier se

ruinat en lui donnant des fetes, et que le petit abbe vint la

desennuyer quelquefois a sa toilette, par son petit jargon et ses

madrigaux; mais elle ne pardonne pas a ces deux especes I'in-

solencede leurs pretentions. Le financier, las d'etre dupe, dit

qu'il va se marier; en consequence, I'Amour en chantant lui fait

present de son bandeau. Le petit abb6 suffisant est plus difficile

k econduire. L*Amour lui conseille de faire un choix plus con-

forme k son etat, c'est-a-dire de s'adresser a des beautes un peu
sur leur retour. 11 lui chante k cette occasion un air de morale.

11 lui fait present de ses tablettes, ou il trouvera ce qu'il lui faut.

La comtesse lui dit aussi ironiquement qu'il fait mal de perdre

son temps avec ce qu'on appelle dans le monde une jolie femme,

et qu'il faut qu'il s'adresse a celles que I'age rend desoeuvrees.

L'abbe remercie la coquette de ses bons conseils, et lui dit qu'en

ce cas , comme il ne pent se r^soudre de renoncer sans retour

au bonheur de lui plaire, elle voudra bien lui permettre de lui

presenter son hommage dans deux ans... aDans deux ans done,
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ma belle dame... oui, dans deux ans.» Cette plaisanterie m'a

paru la meilleure de la piece.

La coquette reste seule avec 1'Amour, et lui parle un peu de

son manege, et lui demande pour etrennes ses attraits.L'Amour

repond par un air qui n'est pas attrayant. Les deux enfants

reviennent, et la comtesse reconnait sa fille et son pupille.

L'Amour s'interesse pour eux aupres de leur mere, et obtient

son consentement pour leur mariage. Alors I'Amour rappelle les

Graces, les Ris et les Jeux pour conduire les deux amants au

temple de I'Hymen. La toile se leve, et on voit I'Hymen en

domino de taffetas blanc et en perruque a cadenettes, endormi

sur son trone. En autel sans feu est devant lui; il est entoure

d'une troupe de vieillards et de vieilles decrepits et transis.

Lindor et Zirphe le trouvent bien laid ; mais I'Amour le reveille

et rajeunit toute sa troupe. II en fait des robins, des officiers,

des bergers charmants, et leur donne des compagnes char-

mantes. Toute cette troupe se met a chanter et k danser sur des

airs qui sont de M. Boyer; mais je ne sais ce que c'est que

M. Boyer : si je sais ce que c'est qu3 sa musique, ce n'est pas

pour en parler.

Voila ce que c'est que les Etrennes de VAmour donnees au

public le jour de Tan, par messieurs et mesdemoiselles de la

Gomedie-Francaise. Je demande a M. Gailhava d'Estandoux si

Ton est bien content quand on a fait cela, et je I'assure, avec

toute la franchise queje lui dois, qu'on Test on nesaurait moins

quand on I'a vu.

— Le 10 decembre de I'annee derniere, on a donne sur le

meme theatre la premiere representation dllylas et Silvie, pas-

torale en un acte et en vers, avec des divertissements, par

M. Rochon de Ghabannes. Ge petit auteur, a qui la protection de

M'^® Dangeville a, je crois, procure un emploi dans les bureaux

de Versailles, nous a donne, il y a un an, la belle piece des

Valets-Maitres ^ Voila les pieces dont se recrute aujourd'hui le

theatre de la nation, et par lesquelles nous remplacons les chefs-

d'oeuvre de Moli^re, de Racine et de Voltaire. Si cela dure , la

gloire litteraire de la France se fondra sensiblement et harmo-

nieusement avec les autres couleurs du siMe, et il n'y aura

, 1. Representee pour la premiere fois le 11 fevrier 1768.
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plus rien de discordant dans le tableau. M. Rochon de Cha-

bannes est un tr^s-mauvais plaisant ; tout son comique se reduit

a des pointes et k des jeux de mots ; les equivoques les plus

sales forment sa provision de sel attique. Si une sentence de

police condamnait les pastorales de M. Rochon a ^tre joueessur

les treteaux exterieurs des farceurs du boulevard , je les trou-

verais a leur veritable place, et je serais oblige d'applaudir a la

justice de ce jugement. M. Rochon, pour sa justification, dit, a

ce qu'on m'assure, que c'est defendre aux auteurs d'etre gais

que de leur defendre les equivoques. II est certain que les mau-

vai? plaisants comme lui en ont un besoin indispensable ; mais

il faut renvoyer les mauvais plaisants dans les mauvais lieux, ou

je souhaite k M. Rochon de Chabannes tout le succ6s dont il me
parnit digne.

L'idee de sa chasse pastorale n'est que I'idee de VOracle,

retournee et rhabill^e d'une autre maniere. Les nymphes de

Diane sontrenfermeesdans un bois sous la direction d'une vieille

gouvernante, c'est la leur convent; leurs parloirs sont des

bocages, mais aucun homme n'approche ici de ces parloirs. On

preche au contraire aux jeunes nymphes I'aversion pour cette

esp^ce de monstre appele homme, et on les dresse a le chasser

comme le sanglier. L'Amour, offense des outrages journaliers

qu'on lui fait dans ce bois, se promet de s'en venger. II arrive

deguise sous I'habit d'une jeune nymphe : cette fois-ci, c'etait

M"'' Hus qui s'etait chargee du role de I'Amour en amazone; il

fait la novice avec une hypocrisie digne de lui ; la vieille gouver-

nante I'aime deja plus qu'aucune des autres nymphes qu'elle a

sous sa garde. Toutes sont enchantees de leurjeune soour; mais

soeur I'Amour en veut surtout a Silvie, que son extreme jeunesse

et sa naivete rendent plus interessante.

Cette pauvre petite Silvie a bien de la peine a se faire aux

exercices journaliers des nymphes de Diane; elle n'a pas I'hu-

meur meurtri^re, et elle n'aime pas la chasse a la passion. Ah!

dit-elle k sa confidente :

Ne me rappelez pas ces fStes homicides

Ou dans le sein des animaux timides....

Remarquez en passant que M. Rochon traite la chasse au
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lapiii et au li^vre de plaisir homicide. Suivant ce dictionnaire,

un homme qui le verrait 6trangler des canards ou des dindons

dans une basse-cour pourrait I'accuser de parricide ou de fra-

tricide. Quant a Silvie, 1'amusement qui lui repugne le plus,

c'est lachasse ^Thomme. EUesaitbien que I'homme estTanimal

le plus malfaisant qui existe dans la nature : c'est un - dogme
fondamental du catechisme de Diane ; malgre cela, il lui est

impossible de le chasser avec plaisir. Elle en a poursuivi un toute

la matinee; mais elle n'a jamais pu prendre sur elle de le per-

cer, il lui a fait trop de pitie.

Ce monstre, c'est Hylas, c'est I'amant de Silvie, qui, loin

d'eviter ses traits, se presente toujours au-devant d'eux afm de

voir et toucher sa maitresse. Silvie ressent d^ja tout le pouvoir

de I'amour, quand elle croit ne ressentir encore que de la pitie.

C'est principalement pour triompher de cette nymphe, et pour

rendre Hylas maitre de son coeur, que I'Amour est venu se

deguiser dans ces bois. L'imprudente Silvie n'est pas longtemps

sans se trouver seule avec lui dans un bocage solitaire. Alors

I'Amour appelle le Sommeil a son secours ; il endort Silvie, il

I'enchalne avec des guirlandes de fleurs. M''^ Luzy parait en

Songe agreable, c'est-i-dire couverte d'un voile de gaze blanche,

et chante un air francais ; et je suis sur que Silvie rdve de son

beau monstre d'Hylas pendant ce temps; d'autrespetits Songes,

en taffetas blanc, dansent et voltigent autour d'elle.

Quand la cer^monie de I'enchantement est fmie, I'Amour

appelle Hylas aupr^s de Silvie enchain^e par des fleurs et endor-

mie sur un lit de gazon , et lui recommande de faire le reste

;

quant a lui :

II va de son c6t6, signalant sa vengeance,

Ramener Tile enti^re a son ob^issance.

Ainsi nous sommes dans une ile. Silvie se reveille le coeur em-

bras6 d'un feu nouveau ; elle s'effraye de se voir enchain^e, et

seule avec Hylas; celui-ci la rassure. L'Amour n'a nou6 ces

chaines que pour la forcer d'ecouter I'amant le plus tendre. En
effet, apres avoir expose son cas et la cause de son amour, Hylas

d^noue ces guirlandes I'une aprfes I'autre, non sans crainte de

voir son amante s'enfuir d6s qu'elle aura recouvre sa liberty

;
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mais Silvie, libre, n'a plus envie de quitter son amant ; elle cfede

a sa tendresse, et s'aperQoit bien que tout ce que la vieille gou-

vernante lui a dit sur le genie malfaisant de rhomme, c'est autant

de contes k dormir debout. Pendant qu'elle fait cette decouverte,

I'Amour donne a chacune des autres nymphes un berger en par-

tage. On brule le catechisme de Diane au bas du grand escalier,

en presence de lanymphe Ysabeau, assist6e de deux huissiers \
et I'ile se peuple d'une colonie entifere d'amants, qui finissent la

pi^ce par des chants et des danses dont M. Gossec a fourni la

musique.

Voila les seules pieces dont la Gomedie-Francaise nous ait

enrichis depuis le commencement du second semestre theatral,

lequel s'6tend du commencement de novembre jusqu'a la clo-

ture avant Paques. Ge theatre
,
grace aux intrigues et aux tra-

casseries interieures des acteurs et des actrices, et a I'autorite

de messieurs les premiers gentilshommes de la chambre bro-

chant sur le tout, s'achemine de plus en plus vers sa mine , et

je crois qu'il subsistera encore moins de temps que I'Opera. Les

Yues particulieres auxquelles I'interet de la troupe et celui du

public sont toujours sacrifies, et les mauvais procedes des Gome-

diens envers les auteurs, produiront enfm leur effet. II sufTit que

Mole ait un role interessant dans une piece pour que Preville

ne veuille plus y jouer; les inimities particulieres d^cident du

sort de tout, et les auteurs sont victimes des caprices du foyer.

II faut respecter les corps, maisje sens que le corps de mes-

sieurs les Gomediens francais me donne de I'humeur. lis osent

presenter au public les vilenies et les platitudes de M. Rochon

et de M. Gailhava , et ils viennent de refuser a la lecture une

petite piece de M. Sedaine, pleine de gaiete etde force comique,

et qui a 6te jouee avec le plus grand succ^s sur plusieurs

theatres particuliers, et entre autres sur celui deM. le prince de

Conde, k Chantilly. lis devraient 6tre a genoux devant I'auteur

du Philosophe sans le savoir, et ils ne negligent rien pour le

degouter d'eux et de leur tripot. L'autre jour, M. de Sauvigny,

1. On devine bien que dans la piece il n'y a ni nymphe Ysabeau, ni Cate-

chisme de Diane, ni bAcher au bas du grand escalier. Tout ceci est une allusion b.

I'execution des sentences du Parleraent centre les livres philosophiques, execution

qui avait lieu au bas du grand escalier du Palais, par les soins de Dagobert-Etienne

Ysabeau, greffier du Parlemenl, souvent nomm6 par Voltaire. (T.)
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auteur tragique a la verite assez faible, avance dans le foyer je

ne sais plus quelle opinion litteraire ou dramatique; Le Kain lui

repond : a Je parie contre cette opinion cent existences comme
la votre. » Je doute que Baron ait fait en son temps beaucoup

de paris dans ce gout-1^. Avec une telle conduite et de tels pro-

cedes, ils se plaignent que leur theatre tombe, et fatiguent la

police de leurs plaintes contre lesautres spectacles, comme si le

public n'etait pas le seul juge competent de ce qui pent I'amuser

pour son argent, lis ont pousse la bassesse, depuis plusieurs

annees, jusqu'a persecuter Nicolet et son singe, danseur de

corde. Tantot ses acteurs ne devaient pas parler, tantot ils ne

devaient pas chanter. INicolet alia un jour se presenter, con-

sterne et suppliant, a la toilette de M""' Clairon, qui etait encore

au theatre ; il esperait toucher ce grand coeur et faire cesser la

persecution. « Gela n'est pas possible, lui dit Melpomene avec

sa dignite tragique, nos parts n'ont pas ete a huit mille francs

cette annee. — Ah! mademoiselle, lui repond Nicolet; venez

chez moi, vous y gagnerez, et moi aussi. » Aujourd'hui, on pre-

tend qu'on va forcer les farceurs du boulevard et de la foire de

mettre toutes les places indistinctement a vingt-quatre sous ; on

se flatte qu'en confondant ainsi les gens du monde avec la popu-

lace on d6goutera la bonne compagnie d'y aller, et qu'on la

ram^nera forcement s'ennuyer a la Comedie-Francaise et a

rOpera.

J'ai I'honneur de souhaiter une bonne annee a messieurs les

Comediens ordinaires du roi, et de les prevenir que le lende-

main du jourou Sa Majesty m'aura nomme son premier ministre,

je ne manquerai pas de faire main basse sur tous les privileges

exclusifs des spectacles; que je laisserai faire a tous ceux qui

espereront faire fortune en amusant le public d^cemment; que

je trouverai tr^s-bon qu'on joue les pieces de Moliere et de Vol-

taire dans deux ou trois diff^rents quartiers de Paris, le meme
jour; que je me soucierai tr6s-peu qu'on s'enrichisse ou qu'on

se mine k ces entreprises ; mais que je me promets de ma police

que le public en seramieux servi, et que je ne me serai pas sitot

assure de la bonte de ma methode, par mon essai sur les spec-

tacles, que je I'etendrai incontinent sur des objets beaucoup plus

serieux, parce que ma folie a moi serait de voir quel air a un

royaume florissant.



JANVIER 1769. 233

— Vous vous rappelez parmi les Contes de La Fontaine

celui du fleuve Scamandre; il est plein de po^sie et de details

charmants, mais le fond en est peu de chose. Un jeune homme
de complexion amoureuse se cache dans les roseaux du fleuve

Scamandre, et persuade a une jeune fille credule et nigaude qu'il

est le dieu fleuve qui daigne s'abaisser jusqu'a faire I'amour a

une mortelle. La jeune fiUecroit accorder sesfaveursa un dieu,

et s'apercoit trop tard qu'elle a eu afl'aire a un homme. Un cer-

tain M. Renout qui,.s'il estconnu dans I'histoire de nos theatres,

ne peut I'etre que par ses chutes \ a imagine de metire ce sujet

sur la sc6ne; et c'est le 22 decembre dernier qu'on a donne sur

le theatre de la Gomedie-Italienne la premiere et la derniere

YQ^VQ^QnidiXion ^Vi Fleuve Scamandrey opera-comique. M. Renout

et son fleuve se sont noyes, et ni les acteurs ni les spec^;a-

teurs n'ont voulu les repecher. M. Renout a pris a La Fontaine

son sujet, qui vaut moins encore sur le theatre et en action

qu'en recit, et il lui a laisse ses details. Quoiqu'on pre-

tende que les noyes ne sont pas morts, M. Renout a 6te

retire du fleuve Scamandre avec tous les caracteres d'un

homme sans ressource. La musique de ce fleuve, noye avec son

poete, commeon dit, dans ses crachats, etait de M. Barthele-

mon, jeune Francais. M. Barthelemon est un joli joueur de

violon; il a un assez beau son et beaucoup d'ame dans son jeu.

II a 6t6 quelque temps premier violon de I'Op^ra de Londres

;

il y a epouse miss Young, qui jouait les seconds roles sur ce

theatre. Je I'ai entendue chanter depuis qu'elle est en France

avec son mari, et elle m'a paru cantatrice bien froide et bien

mediocre. Son mari a compose un opera italien pour le theatre

de Londres. La cabale de Bach et Abel a porte cet opera centre

la cabale de Degiardino, et I'a fait reussir. Barthelemon s'est

depuis brouille a Londres, et est venu avec sa femme a Paris.

II disait en arrivant qu'il allait en Italie, et qu'il y etait appele pour

faire I'operade Milan. II y a bientot deux ans qu'il fait attendre

ritalie apres son opera. II aurait du y aller pour se mettre k

r^cole et etudier son metier. II est jeune, il ne manque pas de

talent, et, avec de 1' application , il aurait pu devenir quelque

chose. Mais je ne vols que des enfants qui veulent faire les

1. Voir tome III, p. 42 et 358.
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maitres, et en fait de musique cette impertinence r^ussit, a

Paris, presque toujours aux enfants. En Italic, on risque ses

premiers essais de composition apres dix ou douze ans d' Etudes;

ici, trois mois d'ecole suffisentjpour nous donner un homme de

g6nie : il est vrai que nos compositeurs de genie seraient siffles

partout ailleurs. M. Barthelemon s'est noye avec M. Renout. Je

le tiens pour perdu sans ressource, puisqu'il veut faire le maitre

a son age , et qu'il s'est arrete en France au lieu de passer en

Italic. La musique du Fleuve Scamandre etait sans ideas et sans

consistance, comme doit etre I'ouvrage d'un blanc-bec ; seule-

ment ses accompagnements et sa partition 6taient mieux arran-

ges qu'une partition francaise, ou le gout recoit ordinairement

autant d'outrages que le genie.

ADIEUX d'un DANOIS * AUX FRANCAIS.

Peuple gentil, peuple folatre,

FranQais charmants, hotes facetieux,

Jolis acteurs du plus joli theatre,

D'un bon Danois recevez les adieux.

Comme votre art embellit toutes choses

!

Magistrats, prelats et guerriers,

Tout Chez vous est mignard. Des Gaulois trop grossiers

Vous n'avez plus les mcEurs, et vous cueillez des roses

Ou Ton ne les voyait cueilllr que des lauriers.

Ah ! comme h. mon retour dans ma froide patrie

J'6gayerai tous mes concitoyens

!

Que de recits ! Vos petits riens,

Yds grands accueils, votre coquetterie,

Vos goilts musqu^s, vos charmants entretiens,

Vos extases de flatterie,

Et votre tres-grand luxe et vos tres-petits biens.

Quels plaisants r6cits k leur faire

!

Comme ils seront tous curieux

!

Le moyen alors de me taire?

Je d^crirai tout de mon mieux.

J'ai vu le Louvre et son enceinte immense,

Vaste palais qui, depuis deux cents ans,

Toujours s'ach^ve et toujours se commence.

1. Leroi deDanemark.
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Des ouvriers, manoeuvres faineants,

Hatent tres-lentement ces riches batiments,

Et sont pay6s quand on y pense.

J'ai vu ces lieux consacr^s au repos

Des enfants cli6ris de Bellone :

Dans ce s6jour rhumilit6 couronne

Leurs exploits et leurs longs travaux.

On devine, k les voir sous leurs nobles lambeaux,

Que c'est un roi qui fait Taumdne,

Et qui la fait ides heros.

J'ai vu r^cole ot^i la noble jeunesse

Est instruite k briller dans les champs de I'honneur

:

Augusts lieu, temple de la valeur,

Digne de Rome ou de la Grece.

Mais pour mieux faire souvenir

Les d^fenseurs de la patrie

Comment I'Etat prend soin de les nourrir,

De tous leurs batiments la sage sym6trie

A tous les yeux semble n'offrir

Que des bureaux de loterie,

Et des cartes ^ que I'industrie

En chateaux a su soutenir.

J'ai vu le Champ de Mars \ c'est un champ d'esp6rance

;

On y devait s'exercer aux combats.

Ce temps viendra ; car la prudence

Veut qu'on projette et n'ex^cute pas :

Une tres-longue vue en France

N'6tant pas du bon ton, les yeux sont d^licats.

Ainsi ce champ, qu'on a trac6 par faste,

Pour les gen6raux est trop vaste,

Et trop 6troit pour les soldats.

J'ai vu dans leur vieille grand'chambre

Les gens tenant le Parlement,

Leurs fins rabats, leurs perruques k I'ambre,

Et leurs arrets dict^s en grasseyant.

1. L'auteur parte de la loterie de I'ficole royale militaire, et de I'impdt qu'on

a mis sur les cartes h jouer, pour subvenir aux frais de rstablissement de cette

Ecole. (Grimm.)

2. On a donne ce nom k une esplanade qui se trouve h c6te de I'Ecole militaire,

et qu'on a allgn6e pour y exercer les regiments des gardes. On pretend qu'elle

n'est pas assez spacieuse. (Grimm.)
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Longs discoureurs de v6tilles gothiques,

P^res du peuple et tuteurs de leurs rois,

Dans les calamit^s publiques

Jls veulent Clever la voix.

Tristes requetes mal revues :

Ce sont des castrali qu'on craint peu d'offenser,

Et qu'on n'entend point sans penser

Aux facultes qu'ils ont perdues.

J'ai vu ce squelette fameux

Autrement appele Sorbonne;

Je I'ai vu cet antre poudreux

OCi par systenie on deraisonne.

Le pesant Riballier, Coge I'aliboron,

Gliamarraient de latin leurs detestables phrases,

Et faisaient succeder a leurs longues catases

De sots fragments imprimis sous leur nom.

Le beau senat! la plaisante assemblee!

Ah ! quel plaisir de voir maint athlete divin

Chercher dans sa tete pelee,

Pour ergoter, quelque texte latin,

Puis echauffer sa cervelle felee

A damner saint Trajan d'apres saint Augustin.

Je croyais voir dans cet affreux repaire

Une troupe de vieux corbeaux,

Pour contenter leur humeur carnassiere,

Violer les plus saints tombeaux,

Et souiller la nature entiere.

J'ai vu ce superbe Opera

Qu'ont embelli les arts et la luxure.

La triste et froide Alcimadure

Pour nous enchanter, chevrota :

Que de sons, que de mots frivoles!

Myrtil chantait du nez; tel sujet, telles voix :

Pardonnez, je crus qu'un Danois,

Mauvais puriste, avait fait les paroles.

Mais bientot, pour nous en venger,

On nous donna la brillante Silvie^

Et la savante Lavinie

Pius tristement vint nous dedommager.

Que d'art et que d'intelligence

Dans tous ces ouvrages parfaits!

Les jolis, les doctes ballets

!

La sc^ne ne sert plus que d'entr'acte a la danse.
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J'ai vu le Th^atre-FranQois.

Barthe et Rochon, de I'antique Moli^re

Heureusement ont obtenu les droits.

Plus de pieces de caractfere :

On a fait succeder k ces trop grands tableaux

De charmantes caricatures :

Tels spectateurs et tels pinceaux;

G'est le siecle k miniatures.

J'ai vu le traducteur Saurin,

Ses scenes k la glace, et ses vers a la toise,

Et son drame batard, enfant adulterin

De sa Melpomene bourgeoise.

J'ai vu cet opera bouffon

Ou Monsigny, Philidor et Sedaine,

Maitres du gout, rois de la scene,

En vers, en prose, en chant, habillent la raison.

On nous donna les lieureux drames

Qu'au cabaret compose Poinsinet:

Heureux polichinelle, Alexandre des femmes,

,
' Et leur fleau non moins que leur jouet,

Partout raille, partout trainant sa destinee :

II faut, dit-on, le recevoir,

Gomme il faut dans chaque boudoir

Un magot sur la cheminee.

J'ai vu les Quarante assembles,

Auteurs fameux respirantl'atheisme,

Mais, grace aux traits du fanatisme.

Persecutes et souvent immoles

Aux cabales du cagotisme.

Sous le portique meme ou ces Platens nouveaux

De la vertu font leur premiere etude,

D'un mandement * j'ai vu quelques lambeaux,

Ouvrage de la haine et de Tingratitude.

le ben peuple! les sages prelats

Qui proscrivent ainsi leurs maitres !

A quoi bon des auteurs? II vaut bien mieux des pretres :

Les meilleurs vers ne sauvent pas.

Ainsi, chers habitants de France,

A nos interrogeants Danois

4. Le maudeincni de rarcliev6que de Paris centre Delisaire afliche a la porta

de rAcademie fraoQaisc.
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J'expliquerai vos gouts, vos lois,

Et surtout votre ob6issance.

Sur vos vertus je ne me tairai pas.

Tandis qu'avec magnificence

Vos grands seigneurs prodiguaient leurs repas,

La faim minait votre pauvre existence;

Mais, sujets bien soumis, esclaves patients,

On voyait a I'aspect de quelques feux brillants

Votre allegresse ranim6e,

Puis au passage aspirant la fum6e

Que pap piti6 vous envoyaient les vents,

Vous sentiez la faim enlev^e

Par le plaisir d'admirer les passants.

Que de vertus ! La douce patience !

Ah ! que d'eloges j'en ferai I

Comptez sur ma reconnaissance,

A mon tour je vous f^terai.

Mais d6j^ ma chaise s'avance :

Adieu, messieurs^ il faut partir.

Que de regrets! Dieu veuille vous b^nir

Pour vos moissons, vosbals, votre indigence!

Mon guide touche, adieu. Demon r^cit

J'avais bien des details encore h vous 6crire,

Mais jugez par ce que j'ai dit

De ce qui me reste k vous dire.

L*auteur de ces vers ne s'est pas fait connaitre.

— Une Histoire de France, par suite de chansons, serait une

chose assez interessante ; il ne faudrait pas s'y fier sans reserve,

parce que la passion et la malignity conduisent trop souvent la

plume de Clio la chansonni^re * ; ses productions doivent moins

instruire qu'amuser. On a de tout temps chansonne les evene-

ments publics en France , et il n'en a rien coute au gouverne-

ment pour cela, excepts de temps en temps quelques frais de

logement pour les auteurs, au lieu qu'il paye deux mille livres

de pension k un historiographe de France qui n'6crit pas I'His-

toire de France. Du temps de la Fronde , la fureur des chansons

a ete extreme ; les curieux en ont forme des recueils ; on y en

1. Sautreau de Marsy a fait paraitre un Nouveau Steele de Louts XIV, ou

Poesies-Anecdotes du rdgne et de la vie de ce prince, avec des notes historiques,

Paris, Buisson, 1793, 4 vol. in-8". (B.) — M. G. Brunet en a donn6 une Edition

breg6e avec une savante introduction (Gamier fr^res, 1857, in-18 ).
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trouve un grand nombre cle tr^s-plaisantes et tr6s-originales.

Touttombe, et la mode de consacrer les evenements publics par

des chansons est aussi un peu tomb^e. II en parait cependant

de temps en temps. En dernier lieu, le renvoi de M. de L'Averdy,

controleur general des finances, a 6t6 celebre par une chanson

excessivement simple qui m6rite d'etre conservee. On avait dejk

mis en chanson, il y a quelques annees, ses lettres ecrites aux

etats de Bretagne ^ ; mais ces chansons ont eu des suites trop

graves pour qu'on puisse en rire. J'aime mieux la chanson du

jour, qui ne fait mal a personne, et qui ne fait que raconter un

fait avere d'une mani^re aussi simple que naive. On a choisi

pour cette chanson Fair de laBourbonnaisej il vabien au sujet,

11 est extremement plat et bete ; c'est Fair le plus a la mode.

La fille d'un chaudronnier, si je ne me trompe, s'etant evadee

Tete dernier de la maison paternelle, etait allee s'etablir dans

un quartier 6carte de Paris poury vivre dans le libertinage. Elle

s'^tait annoncee dans ce quartier pour une dame du Bourbon-

nais. Son pte la decouvre, et la chasse a grands coups d'6tri-

vi^res de sa maison pour la ramener chez lui. Le peuple de

Paris est enchante de cette correction paternelle; il appelle

depuis ce temps-la toutes les filles de profession des Bourbon-

naises. On met I'aventure en chanson , M. Taconet la met sur

le theatre de M. Nicolet, et Tair de la Bourbonnaise fait une si

prodigieuse fortune parmi le peuple qu'il n'y a point de rue ni

de coin dans Paris ou on ne I'entende chanter.Vous verrez, par

le modele que vous en allez lire, qu'un de ses tours les plus

spirituels consiste dans une inversion de paroles pleine de g6nie.

Sur Pair de la Bourbonnaise.

Le roi, dimanche,

Dit k L'Averdy,

Dit k L'Averdy,

Le roi, dimanche,

Dit k L'Averdy

:

Va-t'en lundi.

— Je promets k M. Turpin, auteur d'une Histoire du gou-

1. Voir sa iettre aux etats, t. VI, p. 146.
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vernement des anciennes rcpubliques^ qu'onne mettra jamais son

Histoire ni rien de ce qu'il fera en chansons. 11 a dedie son ou-

vrage au roi de Danemark. II ne faut pas confondre ce M. Tur-

pin. 6crivain obscur \ avec M. le comte de Turpin-Grisse, qui a

^te hussard, puis penitent et novice a la Trappe, puis de

nouveau colonel de hussards, qui a depuis epouse la filie du

marechaldeLowendal, et qui estaujourd'hui marechal de camp.

Ge M. de Turpin est ecrivain militaire]; 11 a deja public un grand

ouvrage sur I'art de la guerre, il y a environ dix ou douze ans ;

il vient de faire imprimer un Commentaire sur les Mcmoires de

Monteciiculli, en trois volumes in-/i% avec des planches, plans et

batailles. Les commentateurs font graver les plans des batailles,

mais ne les gagnent pas.

— M. Alletz -, aussi obscur que M. Turpin I'historlen, et qui

a de commun avec lui d' avoir fatigue le roi de Danemark par

une ^pitre dedicatoire, a public les Princes cdebres qui ont regne

dans le monde, depuis Vorigine des monarchies et des empires

jiisqua nos jours ; ouvrage oil Ton expose leur different carac-

t^re et les actions remarquables qui ont fait passer leur nom a

la posterite; quatre volumes in-12. lAI. Alletz est un mauvais

compilateur; il commence par Sesostris. Je ne commencerai

rien avec lui, afin de n'avoirrien a fmir.

'— On pent atteler avec M. Alletz M. I'abbe de Yilliers,

pretre et licencie es lois, qui vient de publier la Vie de Louis IX,

Dauphin de France. Vousne savez pas peut-etre que ce Louis IX

est feu M. le Dauphin, fils du roi. Sa vie s'etend de I'annee 1729

jusqu'en 1765 ; elle est dediee par lepretre licencie a M. le Dauphin

d'aujourd'hui, fils du defunt. Le pretre de Yilliers a puise toutes

ses connaissances historiques dans la Gazette de France; il la

copie avec une exactitude et une fidelite exemplaires ; jugez k

quel point I'historien de Louis IX, Dauphin, est interessaiit.

— M. I'abbeMillotjpredicateur duroi, ancien grand vicaire du

diocese de Lyon, a donne,il y a quinze ou dix-huitmois, desFJle-

ments de l'histoire de France, en deux volumes, et ces elements

ont eubeaucoupde succes. L'auteur a ete appele depuis par I'in-

fantde Parme pour etreprofesseur royal d'histoire en I'universite

1. Turpin (Fraagois-HenrD, ne a Caen en 1709, mort dans I'indigeace a Paris,

en nOO. (T.)

2. Mort en 1782, ag(i de quatre-vingt-dcux ans.
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de cette ville. II vient de publier et de d^dier a I'infant, due

de Parme, des BUmenls de Vhistoire d'Angleterre depuis son

origine sous les BomainSy jusquau ri>gne de George II ; trois

volumes in-12 assez considerables. L'idee de faire des l5l6ments

d'liisloire et de les substituer aux Abr^g^s chronologiques est

tr^s-bonhe. Ces abr^g^s sont excellents pour aneantir la science

de rhistoire, de meme que les journaux perdront certainement

la litt^rature. Dans les Abr^ges on ne peut ni exposer les faits»

ni les motiver, ni presenter, comme il convient, les masses et

les tableaux frappants, ni peindre les caract^res. A quoi sont-

ils done bons? A conserver une suite de dates, relev^e de quel-

ques phrases a pretention qui marquent ou que I'auteur a de

I'esprit ou qu'il en voudrait avoir. lis sont encore bons a servir de

repertoire aux ecoliers et de guide aux professeurs pour exposer

et r^diger un cours d'histoire. G'est a quoi ils servent dans les

universites d'Allemagne ; le professeur se sert des differentes

dates de son abrege comme d'une reclame pour marquer I'en-

chainement des faits. Les Elements, tels que M. I'abbe Millotles

a congus et executes, permettent du moins au redacieur de

s'arreter aux 6poques interessantes, de developper les faits

principaux, et de les presenter avec I'etendue convenable. Ces

l5lements peuvent du moins servir a la jeunesse, s'ils ne sont

bons k rien aux gens instruits ; au lieu que les Abreges sont

egalement inutiles a ceux-ci et nuisibles aux autres. J'ai deja

fait ma declaration a M. I'abbe Millot
; je lui sais un gre infmi

d'avoir, quoique pretre, ecrit ces Elements d'histoire dans un

bon esprit et de facon qu'on peut les mettre entre les mains

des enfants, sans craindre de les empoisonner par des principes

detestables qui n'ont que trop longtemps corrompu et abruti le

genre humain. M. I'abbe iVIiliot n'est pas un homme profond, ni

un homme lumineux, ni un homme d'un grand sens, mais tout

simplement un homme de bon sens, un esprit droit et juste, et.

un homme chez qui les prejuges de son etat n'ont pas eteint les

principes de justice et d'humanit6. Son style n'a rien de dis-

tingue, ni en bien ni en mal. II vaudrait sans doute mieux que

rhistoire ne fut traitee que par des hommes de genie, des

hommes d'lhat, des hommes eloquents, des philosophes eclaires

et sages ; mals puisque nous avons eu depuis si longtemps le

malheur de la voir la proie des moines et de tout ce qu'il y
VIII. 16
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avait de plus abject et de plus corrompu dans la litt^rature, ne

sommes-nous pas trop heureux que quelques honnetes gens,

quoique depourvus d'un talent eminent, entreprennent de rendre

I'etude de Thistoire moins dangereuse et moins fastidieuse a la

jeunesse? Quand je pense qu'il n'y a pas trois ans qu'un moine

de Sainte-Genevieve, dans une Histoire de la LigueS a com-

part la revocation de I'^dit de Nantes a une operation chirurgi-

cale, a I'amputation douloureuse, mais necessaire, d'un bras ou

d'une cuisse ;
quand je pense que cette histoire a presque eu du

succ^s parmi nous, peu s'en faut que je ne sois tente d'elever

une statue a M. I'abbe Millot, surtout si je pouvais la placer sur

les ruines de tons les convents de I'Europe. On peut compter

du moins que cet honnete eccl6siastique ne traitera jamais

d'amputation chirurgicale des proscriptions aussi nuisibles a

r£tat que cruelles aux citoyens, a moins que cette amputation ne

tombe sur les moines, parce que ce sera proprement rendre des

citoyens a I'Etat, et non les en retrancher.

— M. I'abbe Batteux, de I'Academie francaise et de celle des

inscriptions et belles-lettres, vient de publier une Traduction

d'Ocellus Lucanus et de Timee de Locres, avec le texte grec ^.

M. le marquis d'Argens, chambellan du roi de Prusse, a en-

trepris, il y a quelque temps, les memes traductions, et les a

enrichies de notes qui sont faites dans un gout tr^s-difterent de

la doctrine de M. I'abbe Batteux. Au reste, M. d'Argens a Irouve

le secret de faire entrer dans ses notes toutes sortes de mati^res

etjusqu'k la dispute de la musique francaise et de la musique

italienne. M. I'abbe Batteux, de son cote, a ajoute a sa Traduc-

tion un traite intitule Histoire des causes premieres^ ou Expo-

sition sommaire des pensees des philosophes sur les principes

des etres, Ce traite forme une brochure de plus de quatre cent

cinquante pages grand in-8% meme format que les traductions ;

mais on peut avoir I'un sans les autres si Ton veut. J'observe a

M. I'abbe Batteux, qu'en sa qualite d'un des Quarante il aurait

du parler correctement et que pour parler correctement il

1. Anquetil, dans son Esprit de la Ligue. Voir t. VII, p. '236.

2. 1768, 3 part. in-8°. Le marquis d'Argens avait publid : 1° Ocellus Lucanus

en grec et en frangais avec des dissertations, Berlin, 1762, in-l'i; 2° le Traite de

la nature et de I'dms du monde par Timee de Locres, trad., avec des notes, Berlin^

1763, in-12.
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faut s'enoncer exactement, et que pour 6tre exact il fallail

intituler son traite Histoire des opinions suv Ics causes pre-

mieres^ et non Histoire des causes premieres : car pour faire

rhistoire des causes premieres, il faudralt les connaitre,

et M. I'abbe Batteux, tout savant qu'il est, ne se flatte pas

sans doute d'y rien comprendre. D'ailleurs, les opinions des phi-

losophes, et m^me de ceux qui ne le sont pas, n'influent point

du tout sur I'essence des choses et sur les causes premieres. Le

genre humain a deraisonne sur ces mati^res abstraites depuis

qu'il s'amuse a combiner des mots, et Ton n'a pas encore oui

dire que la nature, dans son cours aveugle et invariable, se soit

conformee jusqu'a present au moindre de ces deraisonnements.

J'observe aussi k M. I'abbe Batteux que, quand on a pris en ce

monde un habit d'arlequin quelconque, chamarr6 ou uni, rouge

ou noir, a petit collet ou afraise, il faudrait sedepartir unefois

pour toutes de toute discussion de matieres philosophiques,

parce qu'il est impossible qu'on parle de bonne foi et selon sa

conscience; et un ecrivain de mauvaise foi est d'autant plus

odieux que rien ne I'obligeait de rompre le silence.

— Ceux qui se croient obliges d'entrer en lice avec M. de

Voltaire devraient bien r^sister a I'envie d'etre plaisants ; cela

leur r^ussit si mal ! Nous venons d'etre gratifies de deux plai-

santeries dont les auteurs me paraissent de malins pestes. La

premiere s'appelle la Conversion de M. de Voltaire^ songe , la

seconde, les Quakers ci leur frire Voltaire, ou Lettres sur sa reli-

gion et ses livres ^ Ces bonnes plaisanteries s'impriment avec

approbation ; mais si Ton n'obtient pas un edit du rbi quiordonne

sous peine de mort de les lire par forme de penitence, il est

bien a cralndre qu'elles restent aussi sacrees que les psaumes de

Pompignaii, dont Tespritde Dieu a dit :

Sacr6s ils sont, car personne n'y touche '.

1. La Conversion de M. de V***, songe; 1768, in-S" de iv et 75 pages. Les Qua-

kers a leur frere V*** ; lettres plus philosophiques que *** sur sa religion et ses

livres, etc. (par le comte d'Autrey). Londres et Paris, 1768, in-8°.

2. Voltaire, le Pauvre Diable.
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15 Janvier 1769.

On a donne, le 5 de ce mois, sur le theatre de la Gom^die-

Italieiine, la premiere representation de Lucile^ comedie en un

acte, m^lee d'ariettes. G'est ainsi que nos auteurs appellent cette

espece de monstre dramatique, ces petits operas, moitie paries

moitie chantes, ce melange barbai-e de deux manieres d'imiter

la uature, ne de la durete de nos oreilles, qui n'a encore permis

a aucun compositeur de creer ou d'essayer, du moins sur nos

theatres, un vrai recitatif, une simple declamation notee. L'au-

teur de cette petite comedie a garde I'anonyme ; I'auteur de la

musique est M. Gretry, qui s'est fait Tannee derniere une repu-

tation si brillante par la musique du Huron.

Lucile a eu le plus grand succes. Le sujet de cette pi^ce est

simple et extremement touchant. Deux amants s'aiment de la

passion la plus tendre ; ils ont la parole de leurs parents, ils

vont eire unis. Le jour de la noce, le p6re nourricier de la

jeune mariee arrive, et lui declare quelle n'est pas la fiUe de la

maison ou elle a ete elevee, qu'elle a et6 substituee dans son

enfance a cette fille, qui est morte en nourrice, et qu'elle ne

pent pr^tendre ni a la main ni a la fortune qu'on lui destine.

Voila le sujet en deux mots ; voyons-Ie un peu en detail.

Timante, riche financier Premierement, monsieur Mar-

montel, c'est vous qui etes I'auteur de la piece ; vous vous en

defendez comme de meurtre, vous gardez I'incognito impitoya-

blement malgVe votre succes; mais, ne vous deplaise, je vous

reconnais a chaque ligne, et si je vous avals vu ecrire la piece

d'un bout a I'autre, je ne serais pas plus sur de mon fait ou

plutot du votre. Que cela ne vous inquiete point ; des que vous

ne voulez pas paraitre, je ne dirai voti"e secret qua cinq ou six

de mes amis; mais, pour prix de ma discretion, tacbez de mieux

baptiser vos personnages. J'ai une aversion decidee pour les

Timantes, les Orontes, les Mondors, les Lisimons, et tous ces

saints du calendrier du Theatre-Francais ; faites-moi le plaisir

de trouver une autre fois des noms d'un meilleur gout, ou, si

vous ne le pouvez, adressez-vous a Sedaine.

Quel sort que celui de Lucile, qui, prete d'epouser son

amant, jouissant depuis son enfance de toutes les faveurs de la
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fortune, se troiive d6chue de toutes ses esperances par la de-

couverte la plus fatale et la plus inattenduel G'est le sujet le

plus touchant qu'on puisse mettre sur la scene.

II y a dans Lucile en tout neuf morceaux de miisique ; le

quatuor du dejeuner et I'air de Blaise ont ete jug6s avec raison

et sans comparaison sup^rieurs a tout le reste. La musique de

Lucile est tr^s-digne de I'auteur de celle du Huron. On a

demands lequel des deux ouvrages valait mieux. Question

oiseuse : il y a sans doute un plus grand fond de musique dans

le Huron, parceque lapi^ce est plus longue, et que les tableaux

en sont plus varies. Pour fairepreuvede talent, j'aimerais mieux

sans doute avoir fait le Huron, parce que mes preuves seraient

plus completes; mais qu'importe, si Lucile est aussi bien tra-

vaillee qu'elle peut I'etre, et si le musicien a ete partout au

niveau de la besogne que le poete lui a taillee. On pourrait lui

reprocher de faire la pi apart de ses airs en rondeau, dont le

premier et principal couplet est repris deux ou trois fois ; mais

je croiscette esp^cede chant, symetriqueet circulaire, inevitable

quand on veut ecrire sur des paroles francaises, dont I'idiome ne

permet jamais au musicien ni de phraser ni de s'etendre : la

raideur de la langue I'oblige de tourner court, et alors il faut

bien on revenira un refrain, a son premier motif, et a quelque

idee parasite qui absorbe tout; punition juste et inevitable de

tous ceux qui abandonnent la langue divine de Metastasio pour

faire de la raelodie sur une langue que Dieu ne crea pas pour le

chant.

Le jeu de Gaillot dans le role de Blaise est, je crois, une des

choses les plus interessantes qu'on puisse voir sur aucun theatre.

Ge charmant acteur a mis dans son jeu tant de verite, tant de

finesse, tant de perfection, qu'il est impossible de concevoir au

dela. Je defie Garrick, le grand Garrick, de jouer mieux ce role.

Quant a Preville et a tous ses camarades de la Gom6die-Fran-

caise, ils n'ont qu'a voir ce qu'ils feront de leur morgue ; car

pour pen qu'ils continuent, eux, a se n^gliger, Gaillot i se perfec-

tionner, ils feront fort bien de venir au Theatre-Italien voir jouer

cet excellent acteur, et apprendre de lui ce que c'est que jouer

la comedie. Gaillot pousse dans ses roles la verite et le costume

fort loin. Je ne sais comment il a fait dans celui-ci pour avoir

un ront tout chauve; c'est bien la le front que Blaise doit avoir.
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Je ne sais s'il a sacrifie a I'amour de son role le toupet de ses

beaux cheveux, et s'il I'a fait raser, ou par quelle magie il a

r^ussi a nous tromper avec cette extreme verite.

L'auteur de la pifece n'a voulu nous tromper sur rien : a

chaque pas qu'il fait, a chaque mot qu'il dit, il nous avertit par

sa fausset^ que tout ce que nous voyons n'est qu'un conte. Les

deux grandes ressources d'un poete dramatique, le sentiment et

le naturel, manquent absolument a l'auteur de Lucile. La dif-

ficulte qu'il a de mener son sujet jusqu'au denoument me fait

suer k grosses gouttes quand j'y pense. Les scenes se suivent

avec une peine extreme, et s'enchainent avec une difliculte qui

harasse le spectateur. Dans chaque scene les acteurs se disent

bien ce qu'il faut, suivant les conventions de notre faussete

theatrale ; mais la verite, la nature, n'y sont pas pour un mot.

Dans le premier sens, la sc^ne de la confidence que Blaise a a

faire a Lucile n'est pas trop mal faite ; mais je demande k touit

homme de gout s'il y a dans cette sc^ne un seul mot, un seul

mouvement vrai. Je demande si dans toute la pi^ce Dorval et

Lucile se disent un seul mot tendre ; c'est qu'en d^pit de son

sujet le poete reste aride et froid; il n'a pas meme ici le merite

qu'il avait dans la pi^ce du Huron, celui d'avoirbien coupe les

paroles des airs. Dans Lucile, la plupart des airs ont trop de

paroles, qui n'ontfait qu'embarrasser le musicien; ily en adont

les images sont fausses. Par exemple, quand Blaise, dans son

monologue, s'arrete au malheur de Lucile :

Helas! fiUe trop chere!

Du crime de ta mere

C'est toi que je punis

Voila qui est bien ; il poursuit :

Quitter ces beaux habits!

Retourner au village

!

Y presser mon laitage I

Y garder mes brebis

!

11 est Evident qu'un homme aussi sense que Blaise ne peut

attacher le malheur de Lucile a quitter de beaux habits, et que

les deux derniers vers renferment des images riantes et agrea-
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bles de I'innocence de la vie champetre, lorsqu'il fallait en

rappeler la durete. II est evident que le premier devoir d'un '

poete est de ne pas montrer une image pour une autre. Ici, afm

que la fausset^ fut bien continue depuis le commencement jus-

qu'a la fin, on a ajoute un divertissement oii les filles du village

sont aussi pomponnees qu'a I'Opera dans les jardins d'Armide,

lorsque la modeste Lucile, son bon p^re Blaise, et moi, nous etions

en droit de nous altendre a toute la simplicity villageoise.

C'estque pour traiter lesujet de Lucile il fallait du genie, et

le genie ne reside que dans la tete de Sedaine. Si celui-ci eut

fait la pi^ce, vous auriez d'abord apercu dans toute la maison le

mouvementetles embarras d'un jour de noce, qu'il asu si bienfaire

sentir dans son Philosophe sans le savoir ; vous auriez apercu ce

que Marmontel ne vous montrera jamais : le naturel le plus exquis,

le pathetique le plus profond. Je parie que Blaise serait arrive

la veille du jour des noces ; sa femme est morte plusieurs jours

avant la pi^ce, et Blaise n'etait pas homme a retarder son

voyage jusqu'a I'instant ou le moindre accident en route I'aurait

fait arriver trop tard. Je parie aussi que Blaise ne se serait

pas adresse k Lucile pour lui faire cette cruelle confidence qui

I'amene. Comment un homme si sens6, un p^re si tendre n'au-

rait-il pas craint de faire mourir sa fille de douleur, en lui por-

tant un coup si imprevu et si funeste? Le bon, le sage Blaise se

serait adresse a Timante, et aurait consulte avec lui sur la ma-

niere d'apprendre ce fatal secret a Lucile ; et puis il ne se serait

pas appele Blaise, et puis M. Sedaine aurait supprime ce p^re

maussade de Dorval, qui fait un pendant si monotone avec le

pere maussade de Lucile ; et puis il aurait cherche a donner a

Timante un caractere singulier et piquant, duquel il aurait en-

suite tire et les embarras et le d^noument de la pifece ; et puis

je finis, car je sens que I'humeur me gagne contre I'auteur de

Lucile^ moins parce qu'il a fait une mauvaise pi^ce que parce

qu'il a gate un sujet de la plus grande beaute, qui, une fois

mal execute, ne peut plus etre remis au theatre par une main

plus habile.

— Le fragment que vous allez lire est de M. I'abbe Delille ;

vous y trouverez moins d'humeur, moins de causticite, et beau-

coup plus de talent que dans les Adieux d'un Banois aux Fran-

cais, dont I'auteur n'a pas encore jug^ apropos de se faire con-
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naltre. M. I'abbe Delille est iin jeune homme connu par quel-

ques prix remportes dans les academies de province. 11 a et^

pendant quelque temps repetiteur au college de Beauvais, en-

suite professeurd'un college a Amiens; car en France ce sont des

enfants qu'on fait professor, et les bommes, on les fait taire. Je

crois I'abbe Delille propre a tout autre cbose qu'^ etre profes-

N seur ; il a, par exemple, surement le talent des vers. On ditqu'il

s'occupe d'une traduction en vers de YEssai sur Vhomme. par

Pope : il fera fort bien, car la traduction du feu abbe du Resnel,

malgre les vers que M. de Voltaire y a fourres pour faire recevoir

ce triste abbe a I'Academie francaise, ne peut donner aucune

idee du poeme de I'Horace anglais.

FRAGMENT d'uNE EPITRE.

Rien de nouveau dans cette ville immense.

Vous avez su Teffervescence

Qu'a produite en ces lieux le monarque danois.

Jamais Paris, jamais la France,

D'hommagesplus flatteurs n'ont lionore leurs rois.

Nos aimables Francais avec idolatrie

Ont accueilli Sa jeune Majesty

;

Et ces heros de la galanterie

Ont, pour faire briller leur z^le et leur patrie,

Redouble de frivolite.

Du Parlement I'auguste compagnie,

De rOp^ra le theatre enchante,

La Sorbonne, la Com6die,

Les beaux esprits de notre Academie

Et les docteurs de I'Universite,

En soi-disant latin, en frangais brillante,

En prose, en vers, k I'envi Font fete.

Chaquejour voyait naitreune scene nouvelle,

Et jamais, je vous jure, une fureur plus belle

]\'a signal^ nos chers badauds

Depuis r^poque immortelle

Du triomphe de Ramponaux.

Nos conversations 6taient cent fois plus vives :

A quel theatre ira-t-il aujourd'hui ?

Quels divertissements prepare-t-on pour lui?

Oil soupe-t-il? Quels seront les convives?

S'en ira-t-il toujours avec nos dues et pairs

S'ennuyer en c^remonie?

Lui permet-on de voir la bonne compagnie,
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Les Buffons et les d'Alemberts ?

Da son esprit qu'est-ce que Ton raconte?

Quelle femme lui plait? Quel jeu le divertit?

Faut-il I'appeler sire, ou bien le nommer comte?...

Jamais on n'avait tout dit.

Bien sensible k tout notre bruit,

Ce mondrque a daign6 sourire k nos caprices,

A nos douces vertus, k nos aimables vices,

N'a siffl^ qiiHn petto nos petits grands seigneurs,

A bien vant6 les rois de nos coulisses,

Et les minois de nos actrices,

Et les jarrets de nos danseurs.

Quoique jeune et monarque, il r6flechit et pense :

On I'a surpris plus d'une fois

Observant en silence

Ge peuple amoureux de ses rois,

Plein de vivacite comme de patience,

Mai gouvern^ par d'excollentes lois,

Sur ses malheurs rempli d'indiff6rence,

S'extasiant sur des chansons,

Perissant de misere au milieu des moissons,

Cueillant de fort bon vin dont I'etranger s'enivre,

Etqui vivrait heureux s'il avait de quoi vivre.

Enfin, ce prince a fui de ce sejour charmant.

En convenant, pour I'honneur de la France,

Qu'on ne pouvait assurement

Se ruiner plus galamment,

Ni s'ennuj^er avec plus de decence.

Gependant depuis son absence,

Les esprits et les coeurs qu'il avait occup6s

Retombent dans rindiff^rence

;

Les bals, les operas, les fetes, les soupers,

L'importance des etiquettes,

L'exacte rigueur des toilettes.

Tout commence k d^generer,

Et son depart laisse enfin respirer

Nos cuisiniers, nos dues et nos coquettes.

— Oil a traduit de I'anglais et imprime en Hollaiide un petit

^crit de quatre-vingts pages, intitule David, ou VHistoire de

Vhomme selon le coeur de Dieu ^ Get 6crit parut a Londres en

1761. Un pauvre diable de chapelain anglican, se trouvant charge

1. Londi-es (Amsterdam), 1768, in-12. Le traducteur ^tait le baron d'Holbach.

Voir precedemment pour I'ouvrage original et pour la pi6ce de Voltaire, tome V,

p. 279 et notes.
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da pan^gyrique clu feu roi George II, cnit ne pouvoir mieux

s'en tirer qu'en faisant un parall^le entre ce prince et le roi

prophfete David, surnomm6 par rEcriture I'homrae selon le coeur

de Dieu. Un honnete Anglais, scandalise par I'oraison fun^bre du

chapelain, entreprit de lui prouver qu'en voulant honorer la

memoire du bon roi George II il I'avait outragee
;
que ce qu'un

prince avait principalement k redouter serait de ressembler ;i

David; que la vie de cet homme selon le coeur de Dieu n'etait

qu'un tissu d'infamies, de trahisons, de debauches, de cruautes,

d'abominations de toute espece, et que David, bien loin de pou-

voir etre propose comme un module, m^ritait toute notre exe-

cration. Beaucoup de gens sages seraient d'avis d'abandonner

I'Ancien Testament aux incr^dules, et de se sauver avecles debris

du reste, mais c'est ce que les pretres ne feront que quand il

ne sera plus temps et que toute la boutique aura croule sur leurs

tetes.ll est pourtant impossible aujourd'hui qu'un bandit comme
etait le roi proph^te passe davantage pour un modele de vertu

et de saintete ; on ne pent pas meme dire qu'il ait tout repare

par sa penitence : car il est mort comme il a v^cu, conseiliant

des crimes quand il n'en pouvait plus commettre. Laissons ce

vilain Juif pour ce qu'il etait. L'auteur anglais n'a pas tire parti

de son sujet. Si le patriarche de Ferney I'avait traite, c'eut ete

un peu different; I'idee etait bien heureuse. Au reste, le pa-

triarche en a tire un assez bon parti, puisque c'est cet ecrit qui a

fait faire la tragedie de Saul, qu'on trouve imprimee ici a la

suite de YHomme selon le coeur de Dieu. Cette tragedie est une

des choses les plus originales qui aient 6te faites de notrei

temps. Le roi de Prusse la fit jouer, il y a quelques annees, sur le

theatre royal de Berlin, et y fit inviter toute la synagogue juive,

laquelle, a ce qu'on m'a assure, se divertit beaucoup a ce spec-

tacle. Cette pi^ce doit infiniment interesser a la representation,

surtout par ses frappants coups de theatre, comme celui ou Sa-

muel coupe le roi Agag par morceaux, et celui ou David danse

tout nu devant les filles de Sion. Mais on parle de remettre le

Siege de Calais k la Comedie-Francaise, et je n'ai pas oui dire que

le gouvernementait donne d'ordre pour jouer la tragedie de Said.

— M. Gaillard, de I'Academie des inscriptions et belles-

lettres, a public il y a quelques annees une Ilistoire du roi

Francois /""^ en quatre gros volumes. II vient d'en publier trois
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autres du meme calibre, faisant les cinqui6nie, sixifeme et

septi^me, et coiitenant la partie litt^raire et les affaires ecclesias-

tiques de ce regne. Le Francois /"" de M. Gaillard n'a eu aucun

succ6s a Paris ; ces nouveaux volumes ne seront pas plus heu-

reux que les premiers. M. Gaillard ecrit beaucoup, et ferait

bien de se tenir tranquille; c'est pourtant un grand faiseur de

reflexions politiques. Si vous parcourez sa rapsodie, vous en

trouverez de bien ridicules.

— M. I'abbe Ariiaud et M. Siiard composent depuis plu-

sieurs annees la Gazette de France, c'est- a-dire la plus insipide,

la plus impolie et la plus correctement ecrite de toutes lesr

gazettes. Je I'appelle impolie a cause de Taffectalion ridicule

qu'elle a de ne donner le titre de monsieur k personne et de

traiter tout le monde de sieur ; il est 1r6s-impertinent et fort

plat d'imprimer deux fois par semaine le sieur Pitt, quand ce

sieur Pitt est I'arbitre de I'ancien et du nouveau continent.

Avant de faire la Gazette de France, M. I'abbe Arnaud et

M. Suard faisaient ensemble le Journal Stranger, et puis la

Gazette littiraire de VEurope. Ni I'un ni I'autre de ces ecrits

periodiques n'a pu se soutenir ; il y regnait cependant un excel-

lent esprit. Mais nos oisifs de Paris ne veulent pas s'in-

struire : ils ne veulent qu'^tre au fait de la brochure du jour; ils

veulent aiissi voir dechirer de temps en temps quelque homme
cel^bre pour I'amusement de leur malignite. Les deux journa-

listes dont jeparle ne leur donnaient ni I'un ni I'autre de ces amu-

sements; le moyen de reussir? Ajoutez que I'abbe Arnaud et

M. Suard sont tous les deux fort aimables, mais que I'un est fort

dissipe et I'autre tr^s-paresseux, et vous ne serez pas etonne

qu'ils aient si peu r^ussi dans leurs entreprises. lis mettaient la

plupart du temps leurs amis h contribution ; mais les amis ne

pouvaient pas recommencer tous les mois a fournir la depense

du menage, et les auteurs restaient en arri^re. M. Diderot a

donn6 quelques articles, xM. de Saint-Lambert plusieurs : tout le

monde a donne, et,malgre ces contributions volontaires, la chose

n'a pu subsister. Les deux associes viennent de recueillir les

morceaux les plusinteressants disperses dans ces deux journaux,

et de les publier sous le titre de Vari6t6s litteraires, on Recueil

de pieces tant originales que traduites, concernantla philosophic,

la littirature et les arts, Ge recueil, qui est en effet tr^s-varie,
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forme quatre volumes in-12 assez considerables*. Vous y re-

trouverez avec plaisir les differentes traductions de morceaux de

poesie erse ; vous y pourrez^ire aussi de suite les Lettres sur

les animaux^ par un physicien de Nuremberg: c'estune lecture

aussi agreable 'qu'instructive. Ges lettres sont de M. Le Roy,

lieutenant des chasses du pare de Versailles ^ Je ne sais si tout

ce, qu'il dit sur les moeurs des animaux dont il parle est vrai, je

n'en voudraispas^tre garant; mais je penseque son style correct,

nalurel et facile, a fait deces Lettres un modele dans leur genre

:

c'est ainsi que I'histoire naturelle devrait toujours etre ecrite. Le

^tyle de M. de Buffon, son harmonie etson nombre, me sedui-

sent et m'enchantent ; mais quandje ne consulte que la raison

et la severite de son- gout, je suis oblige de convenir que ce

style est trop poetique et trop eleve. Le roledu philosophen'est

pas tie peindre; mais, enfm, tout en condamnant Tabus que le

peintre fait de son talent, je sens qu'il me seduit, et je me laisse

seduire. Les editeurs de ces Vari6t6s disent qu'on trouve dans

leur recueil des morceaux imprimes poui- la premiere fois, et

qui n'ont paru ni dans le Journal Granger ^ ni dans la Gazette

UUeraire\ mais je n'ai encore pu decouvrir ces morceaux; ils

auraient bien du les marquer d'une etoile. Je suis fache aussi

qu'ils n'aient pas nomme les auteurs des differents ecrits qui

composentces Varietes.

— M. Baculard d'Arnaud, en nous donnant I'annee derniere

son triste drame d'Euphemie, nous avait promis les M^moires

d'Eiqyh^mie dans lesquels nous trouverions les details de la vie

decetie malheureuse recluse. M. d'Arnaud est hommede parole,

il vient de publier ces Memoires; mais je lui ai promis de ne

les paslire^, et je lui tiendrai parole aussi. M. d'Arnaud reunit

trois rares qualites : il est triste, emphatique et froid. 11 devrait

etre pensionne par les fossoyeurs et les habitues de paroisse

qui vivent d'enterrements; ilne reve quecercueils et tombeaux.

Madame la princesse de Beauvau disait de son Comie de Com-
mhiges qu'il degoutait du caveau. Si je refuse de lire les Me-

moires d'Euphimie, ce n'est pas qu'ils soient fort etendus; ils

1. Recueil annoncd preccdemmcnt, tome VII, p. 121 et note.

2. La meilleure edition de ces lettres est celle qu'a donate M. le D'" Robinet

(Poulet-Malassis, 1862, in-12).

3. Voir plus haut, p. 4i.
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n'ont pas cent pages; mais cent pages de M. d'Arnaud sont

redoutables. lis sont suivis d'une leitre de I'auteur, de plus de

cent pages, sur le genre sombre, ou sur le genre qu'il appelle

le sien par excellence. M. de Voltaire pretend que tons les genres

sont bons, hors le genre ennuyeux ^ G'est precisement celui-la

que M. d'Arnaud s'est mis en tete de nous faire gouter.

— Je n'ai pas ose lire non plus les Quatre Parties du joiu\

poeme traduit de I'allemand, de M. Zacharie. Gela n'est pas

precisement du genre ennuyeux; mais c est tout comme : Tinsi-

pidite et la fadeur, lamonotonie etl'uniformite, touchent depres

a I'ennui. Ce n'est pas que M. Zacharie ne soit un autre homme
que M. d'Arnaud. II a du talent, mais il manque souvent de

gout, et ila le defaut, commun aux poetes de son pays, d'etre

trop detailleur dans ses tableaux; ce defaut les rend froids.

M. Zacharie a de la reputation en Allemagne ; il s'est essaye en

plus d'un genre. Son traducteur signe Capitamey daiXis I'epitre

dedicatoire adressee au roi de Danemark. Je n'ai jamais en-

tendu parier de ce Gapitaine ; c'est peut-etre un Allemand qui

s'^ippelle Hauptmann. Au reste, cetie traduction est fort bien

imprimee et ornee d'assez jolies estampes, d'apres les dessins

de M. Eisen, suivant la manie du jour. Elle forme une brochure

grand in-8°, de pres de deux cents pages.

— On a traduit aussi de I'allemand le celebre poeme de

M. Klopstock, intitule le Messie; deux volumes in-12 -. J'ai

essaye de lire ce poeme dans I'original ; je ne I'entends point

;

et pour me casser la tete, j'aime autant employer cette peine a

lire riliade qua dechiffrer le Messie de M, Klopstock. Ge poeme

a une grande reputation en Allemagne; la traduction n'a eu

aucun succes a Paris, tant les gouts sont divers. Toutes ces tra-

ductions nous viennent des professeurs de la langue allemande

qui sont a I'Ecole royale militaire. Gelle du Messie a successi-

vement passe en deux ou trois mains differentes.

1. C'est dans la pr(5face de V Enfant prodigue que se trouvc cctte phrase, sou-

vent cittiG comme uu vers, et que la plupart des ^diteurs de Voltaire y out il tort

imprime comme un vers cUi. (T.)

2, Cette traduction du poeme du Messie, que nous devons h MM. d'Anthelmy

et Junker, ne renfeniie que dix chants, les souls qui eussent 6te publics alors. 11

existe deux traductions completes du poeme entier, qui a vingt cliants ; Tune de

M. Petit-Pierre, pastcur de Neufchatel, 1795, 4 vol. in-12; I'autre par M""' do

Kourzrock, chanoinesse, Aix-la-Chapelle, 1801, 3 vol. in-8°. (B.)
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— Objections et Rdponses sur le commerce des grains et des

furines, ecrit de quatre-vingt-quatre pages in-12, avec I'epi-

graphe ^imia prmcautio dolus ^ G'est ce qu'on pourrait bien

crier aux parlements, qui instrumentent dans ce moment-ci contre

la liberte de ce commerce. Mais, quant au fond, quoique I'auteur

inconnu de ce petit 6crit reponde a toutes les objections qu'il a

r esprit de se faire, je veux mourir si aucun de tous ceux qui

ont ecrit pour ou contre I'exportation des bles, pour ou contre

lelibre commerce des grains, pourrait faire une reponse passable

sur cinquante questions int^ressantes et preliminaires qu'il fau-

drait eclaircir avant de se permettre d' avoir un avis sur cette

question importante. Ce n'est ni des requisitoires et des arrets

de parlements, ni des brochures de nos economistes politiques,

que viendra le salut de I'Etat, ni pour ce qui regarde la cherte

du pain, ni dans aucune autre branche d'administration. Pour

gouverner un Etat, administrer d'une maniere sage et eclairee

ses finances, parer aux inconvenients, creer des ressources,

multiplier et conserver dans leur action les forces politiques, il

faut autre chose que de bavarder et de deraisonner a perte de

vue.

— Les faiseurs d'Esprits tiennent un des premiers rangs

parmi les insectes appeles compilateurs. Un de ces faiseurs vient

de publier VEsprit de Marivaux, ou Analectes de ses ouvrages,

precM^ de la vie historique de Vauteur-, volume grand in-8°,

assez joliment imprime^ Le compilateur commence sa preface

par dire que personne n'a ecrit avec plus de naturel que M. de

Marivaux. II faut avoir une singuliere idee du naturel pour en

trouver a Marivaux, dont le style etait precisement le contraire

du naturel ; le naturel de Marivaux ressemblait a la nature

comme le rouge de nos dames ressemble a I'incarnat dont la

nature colore les joues de la jeune fille 6mue et modeste. M. de

Voltaire disait de Marivaux qu'il passait sa vie a peser des riens

dans des balances de toile d'araignee, Son compilateur, qui ose

toucher a ces balances, a la main si heureuse et si legere que

je suis sur qu'il les lui mettra en pieces.

1. Par Dupont de Nemours.

2. Paris, Pierres, 1769; reimpriin(5 en 177 i. Lesbros etait I'auteur de cet ou-

vrage, attribue a tort k I'abbe de La Porto par La Harpe dans sa Correspondance

litteraire. (T.)
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— M. du Rozoy vient de publier scs OEuvres melees, en

deux parties ; vous trouverez dans ces OEuvres melees de la

prose et des vers, et parmi ces derniers, des essais de tous les

genres, epttres, contes, fa])les, etc., etc. M. du Rozoy a deja fait

imprimer un long poeme sur les Sens^ et un autre moins long

sur le Ghiie^. II pent se vanter d'etre un des plus mauvais

poetes de notre temps. II commence sa preface par ces mots :

« Je connais une femme charmante qui dit ne jamais lire de

preface ; elle m'a promis de lire celle-ci. » Voila le style d'un

hoinme qui ose presenter au public ses OEuvres meUes, Moi,

j'assure M. du Rozoy ne jamais lire au dela de cette phrase.

— Contes moraux^ ou les Ilommes comme il y en a pen ;

ajoutez : par un auteur comme il y en a heaucoup^ c'est-a-dire

mediocre, ou mauvais, suivant que vous etes plus ou moins

porte a I'indulgence. Ces Contes forment un volume^ de deux

cent cinquante pages in-8^ L'auteur inconnu commence par

son histoire, qui n'est pas un conte. S'il n'a employe dans ces

Contes, contre 1' usage, que des sujets vertueux, dit-il, c'est

qit'il n'a pas pu faire autrement, parce qu'il n'en a jamais ren-

contre d'autres dans sa vie. N'avoir jamais vu un malhonnete

homme ! quel predestine ! Et les femmes, les femmes? il ne leur

a jamais trouve que de la beaute sans pretention, des graces sans

artifice, et du genie sans hauteur. Apr^s cette declaration, vous

seriez tente de prendre ce monsieur pour un excellent faiseur

de contes. £h bien, vous vous trompez, ses sujets vertueux sont

plats comme lui.

— Je viens d'entendre lire un petit ecrit intitule la Canonisa-

tion de saint Cucufiny capucin d Ascoli^ par lepape Clement XIII

,

et son apparition au sieur Aveline, bourgeois de Troyes, 7nise

en lumi^re par le sieur Aveline lui-meme. A Troyes, chez la

veuve Oudoty 1767. Cela sent la manufacture de Ferney, cela

est gai etplaisant, cela ne pent venir d'ailleurs. Je ne sais si cela

existe imprime. La lecture k laquelle j'ai assiste a ete faite sur

un manuscrit; il faut esperer que cela sera mis bientot en lu-

miere par le moyen de la presse. Le saint dont il s'agit, et qui

doit son ovation a notre Saint-P^re Rezzonico, est un frere lai,

1. Voir tome VI, p. 4G9, ct tome VII, p. 122.

2. Par L. S. Mercier, depuis auteur du Tableau de Paris.
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capucin du xvi^ si^cle. II conte par le proces-verbal de la

canonisation qu'il a traverse un ruisseau sans se mouiller les

pieds, qu'il a mange unjaune d'oeuf sans se barbouiller labarbe,

qu'il a fait plusieurs autres miracles de cette importance et de

cette utilite. En consequence, Clement XIII n'a pas cru devoir

moins faire que d'accorder au fr^re lai d'Ascoli les honneurs de

I'invocation.

Le sieur Aveline, bourgeois de Troyes, historiographe du

saint, a partage son ecrit en cinq paragraphes. Le premier

porte le titre : Idees pr^paratoires. Dans ces idees, il est ques-

tion de choses et autres, et surtout d'une idee que le patriarche

de Ferney a deja avancee plus d'une fois, savoir que les paiens

n'etaient pas plus idolatres que nous, qu'ils faisaient une aussi

grande difference entre Zeus, Jupiter, le pere des dieux et des

hommes a qui seuls ils accordaient le titre optimus maximus^

et les autres divinite? secondaires, que nous en meltons entre

le Dieu 6ternel, le Dieu createur de toutes choses, et les saints

dont nousavons peuple notre paradis. Les idees du sieur Aveline

a cet egard ressemblent parfaitement a celles du grand saint

de Ferney. Le second paragraphe est intitule Saints ci faire. Le

sieur Aveline ose avancer que saint Henri IV, saint Turenne,

saint Catinat, seraient d'aussi grands saints que saint Grepin,

saint Fiacre, saint Gucufm. Cette idee me parait unpen hasardee,

et je n'ai garde d'abonder dans le sens du sieur Aveline, qui nous

ramenerait droit aux temps heroi'queset au paganisme; je crois

au contraire, avec r%lise universelle, que la qualite de pleutre

est essentiellement pr^paratoire de la qualite de saint. Le troi-

si^me paragraphe contient la Canonisation de frtre Cucufin.

Les capucins ont demande au pape de changer lenom de Cucufm

en celui de Seraphin. Le sieur Aveline fait de son cote quelques

observations fmanciferes sur les frais de canonisation. La Ma-
niere de servir les saints forme le quatri^me paragraphe. Le

sieur Aveline pretend qu'apr^s. avoir assiste a I'ofiice divin le

jour qu'on les chome, on pent, en toute surete, aller culuver

son champ, et que cela est aussi meritoire que d'aller boire au

cabaret. Et s'etant le sieur Aveline conforme a ses principes, il

s'est avise d'aller le jour de saint Cucufm, apres la messe, re-

tourner son champ ; sur quoi le reverend pere gardien des

capucins de Troyes, assiste de quatre prof^s, s'est transporte
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dans le champ du sieur Aveline, et, I'ayantpris en flagrant delit,

il a denonce ledit sieur a M. le subdelegueeta MM. les employes

de nos seigneurs les fermiers g^n^raux, comme fraudant les

droits du roi en n'allant pas au cabaret, et entravaillant au lieu

de boire. Et aurait ledit sieur Aveline sans doute mal passe son

temps, si le bienheureux Cucufm ne s'etait donne la peine d'ap-

paraitre en personne audit sieur et au reverend p^re gardien,

escorte de ses quatre prof^s. G'est ce qui se voit dans le cin-

qui^me paragraphe intitule Apparition de saint Cucufin au sieur

Aveline. Le saint est assez bon pour approuver la conduite du

sieur Aveline, et pour apaiser les capucins irrit^s contre ces

profanations. Saint Cucufin n'apas fait cette descente sans avoir

tenu auparavant un consistoire avec plusieurs saints des plus

renommes. Mais n'en d^plaise a saint Cucufin, et malgre le res-

pect que je dois aux decisions de ses confreres, je crois le sieur

Aveline un peu dans son tort, ne fut-ce que parce qu'il ne con-

vient pas a un bourgeois de Troyes de deplacer un saint de

chez lui a propos de ses fantaisies. Ce sieur Aveline sent un peu

lO'brule de la cuisine de Ferney, et je soubaite de tout mon
coeur que le bienheureux Cucufin ne soit jamais dans le cas de

se repentir d'avoir arrete le z^le de ses capucins contre le bour-

geois de Troyes. On ne fait pas assez attention aux usurpations

des laiques. II ne manque plus h saint Cucufin que d'apparaltre

aussi au senat de Venise, et d'approuver sa conduite envers le

saint-siege. Trois choses perdront les hommes et hateront le

dernier jugement, c'est d'avoir apprise lire, k ecrireet a marcher

sur deux pieds ; c'est sur quoi la triste Sulamite doit pleurer et

gemir jour et nuit. Je parie que cet ecrit du sieur Aveline fera

plus de fortune que la plus belle chanson judai'que du sieur Le

Franc de Pompignan. Le bourgeois de Troyes rapporte que, I'an-

nee derniere, h. I'enterrement de la reine a Saint-Denis, lorsque

I'eveque du Puy, frfere du sieur Le Franc de Pompignan, pr^cha

si eloquemment contre les philosophes, le peuple, n'ayant pu

approcher assez pour entendre la voix resonnant au Puy-en-

Velay, alia entourer le cercueil de Henri IV et ven^rer ses cen-

dres", il pretend que de ce culte a la canonisation il n'y a qu'un

pas. Le fait qu'il rapporte est vrai, mais c'etait au prieur de

Saint-Denis de le dire, et le sieur Aveline est sans qualite pour le

rapporter. D'ailleurs il met sur le titre de sa relation : d, Troyes^

VIII. 17
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chez la veuve Oudot, 1767. Comment a-t-il done pu savoir en

1767, aTroyes en Champagne, ce qui arriverait au mois d'aout

ou d'auguste 1768 dans Teglise de Saint-Denis en France? Le

sieur Aveline voudrait-il ici faire Je proph^te ? Je doute, si saint

Cucufm avait fait attention a cet anachronisme, qu'il eut pris

la peine d'apparaitre au sieur Aveline.

FfiVRIER.

I" fevrier 1769.

On a donne, le 26 du mois pas-j^, sur le theatre de la Com6-

die-Francaise, la premiere representation de VOrphelin anglais,

drame en trois actes et en prose. Cette pi^ce est le coup d'essai

ou le fruit du loisir d'un gentilhomme d'Anjou, appele M. de

Longueil, et attache k M. le due d' Orleans en qualite de gentil-

homme ordinaire. M.de Longueil, oisif en temps de paix comme
la plupart des militaires, et retenu en Anjou par ses affaires

particulieres, a compose ee drame pour se desennuyer. II I'a

envoy6 a Paris aun deses amis, qui I'a montr6 a Mole, qui I'a

lu aux Com^diens, qui I'ont joue devant le public, qui I'a siflle.

Voil^ son histoire en deux mots. On a dit dans les bulletins qui

courent Paris et la province que M. le due d'Orl^ans y prenait

le plus vif inter^t, et Ton a meme eu la sottise de dire que son

gout avait ete trompe dans cette occasion par la bont6 de son

coeur. Je sais que ce prince n'a jamais cru que cette piece put

reussir, et qu'il conseilla de ne la point donner k la Comedie

;

mais Mole, k qui I'auteur avait abandonne sa part et ses droits,

en pensa difT^remment, et espera la faire reussir. On avait seu-

lement supplie le prince de permettre qu'on annoncat sur I'af-

fiche que Son Altesse Serenissime honorerait le spectacle de sa

presence; c'est I'etiquette lorsque les princes du sang vont aux

spectacles en grande loge. M.le due d'Orleans y consentit, mais

n'eut garde de se montrer en public.

La pifece 6tait dument tombee, huee, sifflee; mais Mole,

profitantde I'effet qu'il avait produit dans la salle par unjeu et

une pantomime vraiment sublimes, eut le courage de Tannoncer
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pour le samedi suivant. Gomme la part d'auteur lui est donn^e

par M. de Longueil, il tachera del'associeravec de jolies pieces,

at de la jouer tant qu'elle pourra aller. On a retranche k la se-

conde representation une foule d'expressions choquantes ; il n'y

avait personne ; mais la piece fut autant applaudie qu'elle avait

6te siffl^e deux jours auparavant, et Ton demanda I'auteur. Le

parterre 6tait presque vide ; mais Mole avait eu soin d'y envoyer

de bons amis. Gomme ils s'ecriaient sans cesse et avec beaucoup

de bruit sur les beautes de la pi^ce, un homme plac6 k Tamphi-

th^atre leur dit: « Messieurs, vous parlez \k bien k votre aise. »

—Apropos du mariage de Molly Frick avec Thomas Spencer *,

j'ai I'honneur de vous notifier celui de M. Mole avec M"® d'l^pi-

nay, actrice de la Gomedie-Francaise ^ Ge mariage est con-

somme il y a longtemps; mais M. I'archeveque de Paris lui avait

toujours refuse la benediction nuptiale. L'excommunication dont

jouissent les comediens, en France, ne leur permet pas plus de

tater du sacrement de mariage que des autres. Jusqu'^ present,

lorsqu'un comedien voulait se marier, il renongait au theatre.

En vertu de cette renonciation , I'archeveque ou I'ordinaire

accordait la permission de benir le mariage, et, cette ceremonie

faite, le premier gentilhomme de la chambre envoyait au nou-

veau beni un ordre du roi de remonter sur le theatre, et le nou-

veau mari obeissait a I'ordre du roi. M. I'archeveque, pour

mettre sa rehgion a I'abri de toute surprise, declara I'annee

derniere a M. M0I6 que, malgr6 toutes les renonciations possi-

bles, il ne donnerait plus k aucun comedien la permission de se

marier, k moins qu'il ne lui apportat une declaration signee par

messieurs les quatre premiers gentilhommes de la chambre,

comme quoi ils ne lui donneraient plus un ordre du roi pour

remonter sur le theatre. Ainsi, le tendre M0I6 et sa fiddle amante

furent obliges de continuer a vivre dans le concubinage. II y a

quelques semaines qu'on trouva le moyen de glisser a M. I'ar-

cheveque de Paris cette permission de mariage k signer avec

1. Personnages de VOrphelin anglais.

2. Le mariage eut lieu le 10 Janvier 1769. Pierrette-H616nePinet, dite d'fipinay,

6tait fiUe d'un perruquier ; n6e le 14 juin 1740, elle mourut le 17 septembre 1782.

On a dit h tort que Mole se remaria dans sa vieillesse avec une jeune personne et

que cette union avait hat^ sa raort. Voyez De Manne, Galerie de la troupe de

Voltaire.
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plusieurs autres ; le bon prelat, sans defiance, signa sans lire.

Levicaire delaparoisse,eaYertu decette permission, bacla I'af-

falre, et M. Mole et M'*^ d'^pinay escamot^rent le sacrement.

Gela a fait dire dans Paris que M. Tarchev^que s'etait relache de

sa rigidity, et qa'il accordait le sacrement du mariage aux come-

diens sans les obliger a renoncer au theatre. Mais I'esprit de

Dieu n'a pas abandonne a ce point son serviteur Christophe de

Beaumont. Instruit de la supercherie qui lui a 6te faite, et ne

pouvant reprendre le sacrement escamote, il a interdit le pretre

qui adonne la benediction nuptiale, pour lui apprendre a s'en

rapporter dans des cas de cette importance a une permission

sign^e. Comme ce pretre est fort aim6 du prelat severe, on

espere qu'il aura sa grace au bout de quelques mois de peni-

tence.

— M™^ Vestris qui, pour s'essayer, avait joue I'ete dernier

sur le theatre des Menus-Plaisirs du roi le role d'Hermione dans

la tragedie &'Andromaque, vient de debuter dans les formes et

avec leplusbrillantsuccessur le theatre de la Gomedie-Fran^aise.

Ses trois roles de debut ^taient celui d'Amena'ide, dans la tragedie

de Tancrdde; celui d'Ariane; etle r61ed'Idam6, da^ns rOrphelin

de la Chine, Elle joua le role d'Amena'ide avec un applaudisse-

ment universel; on la mettait deja au-dessus de M'^^ Glairon.

Elle fut moins applaudie dans le role d'Ariane, et encore moins

dans celui d'ldam^. Je n'ai pu la voir que dans ce dernier role ;

Taffluence des spectateurs a ete constamment si grande qu'il n'y

avait pas moyen d'approcher de la salle. Je n'ai pas 6t6 content

de M'"* Yestris dans le role d'IdamS; mais je me garderai bien

de la juger sur un seul role, et surtout sur celui-ci. Le role

d'Idame est un des plus difficiles qu'il y ait au Theatre-Fran-

cais. Je le trouve beau et sup6rieurement bien concu ; mais je

ne croirai jamais qu'il puisse ^tre joue par une debutante : c'est

le chef-d'oeuvre de I'art consomme et fortifie par une longue

etude de la nature. Geux qui connaissent I'int^rieur de la Come-

die-Francaise, et les ressorts secrets qui gouvernent les grands

acteurs de cet empire orageux , disent que M'"^ Vestris n'a si

prodigieusement reussi dans le role d'Amena'ide que parce que

M"^ Glairon s'etait donne la peine de le lui faire rep6ter sous ses

yeux, mais que M. Le Rain, s'etant apercu de I'effet de ses con-

seils, avait declare a la nouvelle actrice que non-seulement il
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retirerait les siens, mais qu'il la perdrait si elle continuait a

consulter M"^ Glairon. G'est le cas de s'ecrier : Tantccne animis

ccelestibus irce! II est vrai qu'il a subsiste de tout temps une

illustre haine entre M. Le Kain et M"^ Glairon; mais c'est por-

ter I'animosite bien loin que de refuser toute culture a une

plante innocente parce qu'une main ennemie y a touchy en

secret; peut-etre les choses se sont-elles passees beaucoup plus

simplement. M'"« Vestris n'a mieux reussi dans le role d'Ame-

naide que parce que ce role est en effet ais6 , et que toutes les

actrices y ont reussi : ce role se joue tout seul ; les autres deman-

dent plus d'etude, plus d'exp^rience.

M'"^ Vestris n'est pas une actrice consommee, mais c'est une

excellente debutante ; elle a de I'intelligence et de I'esprit, de

la chaleur, beaucoup de grace; je ne crois pas qu'elle ait beau-

coup de sentiment, et je doute qu'elle me fasse jamais pleurer.

Les d^fauts que je lui avais remarques sur le theatre des Menus

m'ont encore plus frappe sur le theatre de la Gom^die. Son

grasseyement m'a paru fort desagreable, savoix frele, et c'est

de tons ses defauts celui qui me chagrine le plus : car le moyen

de jouer d'un instrument qui ne rend point de son? Elle a de

labeaute, Fair noble, de beaux bras, les plus beaux yeux du

monde ; mais elle n'a pas pour moi I'air assez tragique , ou , si

vous voulez , assez exagere. G'est une figure de Mignard , et je

voudrais dans la tragedie une figure du Poussin, de Raphael, de

Michel-Ange.

Pour quitter le cothurne, j'aurai I'honneur de vous dire que

M™« Vestris est enfant de theatre; elle doit, je crois, le jour a

un comedien de la Rochelle, et s'appelait M"* Dugazon. Elle a

€t6 une des principales actrices du Stuttgard, et pendant quelque

temps sultane favorite de Son Altesse Serenissime ; elle aepouse

ensuite un petit danseur dece theatre, portant le grand nom de

Vestris. Gette famille de Vestris est de Florence, et s'est trans-

plant^e en France, ou elle a fait fortune : les garcons, par leurs

talents; les filles, par le commerce de leurs charmes. Elle a fait

mentir le principe que I'amitie ne peut subsister sans la vertu

la plus rigide, car elle vit dans la plus tendre union et dans une

grande corruption de moeurs^ Pendant que la belle Teresina

Vestris couche avec son amant pour de I'argent, la m^re, devote

comme une sainte, dit a cote de sa chambre son chapelet ; son
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fr^re, qu'on appelle le Cuisinier, prepare le souper que la soeur

Violenta et les autres frferes viennent manger avec Teresina et

son amant, le plus cordialement du monde. Le grand Vestris

est celui qui danse k I'Opera avec tantd'applaudissements; c'est

en effet le plus grand danseur que nous ayons eu depuis le

celebre Dupre. II a appris en France ce genre de danse noble,

particulier aux Francais, qui consistel dans une suite de pas,

d'attitudes et d'aplombs, lesquels tons ensemble ne disent etne

signifient rien du tout : ce sont des exercices academiques hors

de propos qui plaisent beaucoup en France. Vestris a porte ce

genre k Stuttgard et k Yienne, comme Favier et Dupr6 I'avaient

port6 anciennement a Dresde et a Varsovie. Toute la famille

Vestris a pris le plus tendre int^ret au d^but de leur belle-

soeur. On dit que celle-ci n'a pas vingt-cinq ans ; mais a la voir

au theatre, quand elle en aurait trente je n'en serais pas fort

etonne : on disait aussi qu'apr^s ses roles traglques elle joue-

rait dans le haut comique, qu'elle avait toujours jou6 en Alle-

magne ; mais aujourd'hui on pretend qu'elle va jouer trois autres

roles tragiques, savoir : ceux d'Alzire, d'Hypermnestre et de Zaire.

Elle n'est pas encore recue, mais il est impossible qu'elle ne le

soit pas.

Le d6but de M™® Vestris a ete precede de celui de M"®Fleury,

qui a joue les roles de M"" Dumesnil, et entre autres ceux de

Merope et de MMee. C'est une assez belle figure , mais c'est le

talent le plus mediocre; elle est deja oubli^e.

— L'Acad^mie royale de musique a donn6, le 24 du mois

dernier, la premiere representation de la reprise 6!E?melmde,

sous le titre de Sandomir, tragedie lyrique : c'est I'opera de

Philidor, dont les paroles sont du grand Poinsinet. Ce Poinsinet

a le secret de vous inoculer I'ennui au moyen d'un philtre iaiper-

ceptible, mais qui ne manque jamais son effet et auquel tout le

genie de Philidor ne pent resistor. Ge serait bien le cas d'accor-

der au marchand de ce philtre un privilege exclusif avant qu'il

communique son secret a ses confreres. Son opera d'Ernelinde

on de Sandomir est une imitation de I'opera italien intitule

Bicimero, qui s'est conserve aux theatres de I'Europe malgre

les drames del'illustre Metastasio. Dans ce drame, uneprincesse

vertueuse et sensible se trouve partag^e entre son amant et son

pere, dont cet amant s'est fait hair. Bien plus , un prince victo-
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rieux, amoureux et jaloux, detione son pfere, fait arr^ter son

amant, et veut la forcer a abandonner I'un et 1* autre pour lui.

II la r^duit a I'extr^mite de choisir entre son pere et son amant.

La princesse, forcee par le peril de tons les deux de prononcer,

se resout a sauver son p^re, et son amant est sur le point de

perir, et cette amante infortunee en perd la raison, et tombe

dans le delire le plus deplorable ; et c'est de telles situations que

Poinsinet a ose traiter et saupoudrer de sa poudre impercep-

tible. Son poeme 6tait susceptible du plus grand interet et du

plus grand pathetique, il est absurde et froid ; s'il etait seule-

ment absurde et chaud , il aurait pu reussir. La musique de cet

op6ra est superbe, mais elle n'a pas pu soutenir le poeme dans

sa nouveaute , elle ne le soutiendra pas a cette reprise. 11 est

bien demontr6 par cet essai que ce n'est pas avec de la musique

qu'on pent reussir a TOpera de Paris : car si le public se doutait

seulement des premiers elements de la langue sublime que parle

Philidor, son ouvrage serait alle aux nues malgre I'absurdite

1^ du poeme. II y a tel air dans cet op6ra, qui seul m^ritait de faire

le succ^s d'un ouvrage ; mais quel succes peut-on se promettre

en parlant une langue divine a des sourds? D'ailleurs, cet

ouvrage n'a ete ni chantenijoue, ce n'etaitpas le moyen d'ou-

vrir aux sourds les oreilles : ce n'est pas que les acteurs de

I'Opera n'aient fait de leur mieux, mais c'est que leur mieux

est mauvais, leur gout de chant insupportable k toute oreille

accoutumee k de la musique , et qu'ils sont acteurs aussi insi-

pides que mauvais chanteurs. Ce delire d'Ernelinde, sc^ne

sublime en musique, faisait, grace a I'art et a I'ame de M'"^ Lar-

riv^e, bailler au theatre. Philidor va faire graver son opera par

souscription. Vousy trouverez un fond de musique immense; il

y en a trop, les repos ne sont pas assez menages ; les connais-

seurs pourront reprocher ^cet ouvrage de n'etre pas assez sage;

mais le compositeur s'est conforme au gout de son pays ; il salt

que quand on ne brise pas ici le tympan a force de bruit, on n'est

pas cense avoir fait de la musique. Ce tintamarre interminable de

choeurs qu'on braille sans fm et sans cesse , cet orchestre rempli

d'instruments qui ne se reposent jamais, sont insupportables k

un homme de gout ; mais, depuis la fondation de I'empire du sau-

vage Rameau, ils entrent dans 1' essence de I'op^ra frangais. Phi-

lidor a voulu tenir un juste milieu; il a voulu satisfaire lesama-
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teurs de I'opera francais par des choeurs etdu bruit; il a voulu,

en parlant le langage le plus sublime, captiver ceux qui sont

en etat de I'entendre. Mais en voulant satisfaire tout le monde,

il n'a proprementcaptiv6 personne. Lorsque vous serez iportee

d'examiner son opera, vous trouverez que cet auteur connalt

les bonnes sources, et qu'il a surtout bien mis a profit les

ouvrages de Jomelli; mais j'en viens toujours a dire qu'il faut

encore un grand talent pour piller de cette maniere. Si jamais

on parvient en France a savoir ce que c'est que de la musique,

on sera bien honteux de la chute de cet ouvrage. Dauberval,

excellent danseur et excellent maitre des ballets, avait compose

pour le ballet du second acte une pantomime qui m 'avait paru

a la repetition devoir faire le plus grand effet, et qui n'a pas

reussi. M^^^ Heinel y a dans6 ; c'est cette jeune Allemande de dix-

huit ans qui danse dans le gout et presque avec le succ^s de

Vestris. C'est en effet une creature celeste pour la grace et la

noblesse ; la voir, je ne dis pas danser, mais marcher sur le

theatre, vaut seul 1' argent qu'on paye a la porte de I'Opera.

— Le morceau suivant n'est pas du ressort de cette corres-

pondance, il appartient aux gazettes et papiers publics ; mais il

est ecrit avec tant de noblesse , de sagesse et de fermete ,
qu'il

merite d'etre conserve dans un depot litt^raire. M. de Males-

herbes est fils deM.deLamoignon,ancien chancelier de France.

II a ete a la tete de la librairie pendant tout le temps que son

p^re a occupe la premiere dignity du royaume. Les gens de

lettres se souviendront toujours avec reconnaissance de I'epoque

de son administration. Lescitoyens se rappelleront avec le meme
sentiment les remontrances de la cour des aides sur les tallies,

qui furent presentees et publiees I'ann^e derni^re, et dont cet

illustre magistral etait auteur.

DISCOURS DE M. DE MALESHERBES.

PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES AIDES,

A M. LE 1)UC DE CHARTRES,

LORSQUE CE PRINCE VINT DANS CETTE COUR POUR FAIRE ENREGISTRER, DE LA PART DU ROl,

LES fiOlTS QUE SA MAJEST^ AVAIT FAIT PUBLIER EN SON LIT DE JUSTICE.

« Monsieur, le roi a annonce lui-m^me sa volonte souve-

raine; la plus auguste et la plus redoutable c^remonie nous a
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deja fait connaitre les ordres que vous allez ex6cuter. Le peuple

gemit sous le poids redouble des impots ; et quand il les voit

renouveler, apr^s plusieurs aimers de paix, quand il y voit

joindre un emprunt on^reux, pr6sent6 comme une rcssource

necessaire, il perd jusqu'k I'esp^rance de voir jamais la fin de

ses malheurs.

« Si notre douleurpouvait etre adoucie,ce seraitsans doute

par la presence d'un prince, Tamour et I'espoir de la nation.

Qu'il nous serait doux de pouvoir nous iivrer sans reserve au

sentiment qu'elle nous inspire, et de n'avoir qu'a vous feliciter

de Tevenement qui va fairevotre bonheur et assurer a la France

des heritiers d'un sang qui lui est si cher! Mais dans ce jour,

monsieur, la joie est trop 6trangere a nos coeurs, et vous ne

trouverez parmi nous que du respect, de la douleur et de la

consternation.

« Pourquoi faut-il que vos premiers regards soient frapp6s

d'un si triste spectacle? Pourquoi faut-il que Tarrivee des princes

de votre sang auguste entraine toujours la suspension des lois,

et r^duise la justice a I'inaction ?

« Vous allez exercer au nom du roi, monsieur, I'acte le plus

important de I'autorite absolue. II est necessaire que vous

sachiez que ces magistrats, qu'onr6duit au silence, ne voulaient

elever leur voix que pour faire parvenir au roi les plaintes de

son peuple. Que ne pouvons-nous esperer que vous vous char-

gerez de remplir vous-m6me le devoir dont il ne nous a pas 6te

permis de nous acquitter ! Eh! qui le pourrait mieux que vous,

monsieur? A qui la gloire du roi et les interets de la nation

doivent-ils etre plus chersqu'a ceuxqui approchent le pluspres

de la couronne?

« Henri le Grand, dont vous tenez la naissance, a laissedans

les registres de cette compagnie des monuments pr^cieux qui

constatent I'eloignement qu'il avait toujours eu pour les actes

qu'on emploie aujourd'hui. II doit nous etre permis de vous

rapporter les propres termes de ce monarque immortel.

(( Ce sont, disait-il, des voies extraordin aires qui ne ressen-

(( tent que la force et la violence. »

« Tons les sentiments de Henri le Grand vous ont 6te trans-

mis, monsieur, avec le sang que vous avez recu ; ils ont ete cul-

tives des vos premieres annees par les soins les plus heureux;
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faites-les eclater, monsieur; parlez au roi lui-meme, et faites-

lui connaitre enfin la vraie situation de son peuple desole. Vos

efforts seront guides et secondes par ceiix du grand prince qui

vous a donn6 le jour. II a ete charge, comme vous, de faire

enregistrer les memes lois en presence d'une des premieres

compagnies du royaume; on a cru lire dans ses regards, comme
nous osons lire dans les votres, que la rigueur dont il 6tait

oblige d'user coutait a son ame bienfaisante. Nous ne crai-

gnons pas de vous assurer, monsieur, que I'esp^rance renaitra

encore dans le coeur des Francais quand ils verront les princes

du sang royal prendre le noble emploi d'etre les intercesseurs

de la nation auprfes de son souverain. »

Vous ne serez pas fach^ de connaitre le discours entier du

roi Henri IV, consigne dans les registres de la cour des aides,

etdontM. de Malesherbes fait mention dans lesien.

Le 23 fevrier 1620, M. le prince de Cond6 apporta k la cour

des aides plusieurs edits a verifier. Voici un extrait du discours

prononce, a cette occasion, par M. Dulys, avocat general :

« Le roi Henri IV, de glorieuse memoire, ayant envoye, en

I'annee 1598^ a la cour des aides un 6dit de creation de deux

commissaires-examinateurs bs elections et greniers a sel du res-

sort de ladite cour, il y fut refuse par neuf fois, nonobstant neuf

lettres de jussion ; cela dura jusqu'en I'an 1609, que ladite cour

ayant ordonne de tres-humbles remontrances a Sa Majeste sur

I'importance de cet edit, enfm elles furent faites au mois de

septembre de la meme annee. Et comme il echappa a celui qui

portait la parole dedire au roi que si Sa Majest6 affectionnait si

fort la verification de cet edit, elle le pouvait faire publier par

voie extraordinaire de son autorite absolue, le roi I'interrompit,

et lui dit fort aigrement et avec blame : « Qu'il ne doutait point

« que ce moyen ne fut en sa puissance; mais que s'il avait eu

(( pensee d'en user, lui qui parlait, au lieu de I'y porter. Ten

« aurait du divertir par toutes remontrances et supplications

« possibles
;
qu'il etait fort persuade de la consequence dange-

« reuse de telles voies, qui ne seraient jamais et ne pourraient

« ^tre qu'a son prejudice, en diminuant la bienveillance de ses

{( sujets qu'il se voulait conserver en ne se servant que des

(( moyens ordinaires de douceur, et qu'il savait bien comme il
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(( avait mal pris au roi son pr6d6cesseur pour s'dtre servi de ces

(( voies extraordinaires qui ne ressentaient que la force et la

(( violence. » Et s'etant ouvert avec une royale bonte des motifs

qui I'obligeaient depoursuivre avec tant d'instance la verification

de cet edit, sur le rapport qui en fut fait k ladite cour, elle

obeit a Sa Majeste, et le verifia tout d'une voix. »

Remarquez, je vous supplie, la difference des temps : le bon

Henri lYsoUicita pendant onze ans I'enregistrement d'un 6dit de

deux creations de commissaires aux greniers b. sel ; remarquez

quel est I'esprit des corps et compagnies : la cour des aides ne

pensapas, en 1609, a consigner dans ses registres ces paroles

memorables sorties de la bouche du meilleur desrois; ce n'est

que onze ans apr^s que I'avocat general les rappelle, et sans la

formalite qui veut que les discours des avocats generaux soient

enregistres, les paroles du grand Henri restaient perdues.

— Sur la fin de I'annee dernifere, le patriarche de Ferney

nous fit present de VA, B, C, traduit de I'anglais de M. Huet K

Dans cet Aj B, C, qui consiste en plusieurs dialogues entre

M. A, M, B, et M. G, on fait au president de Montesquieu son

proems sur plusieurs chefs d'accusation. Je crois avoir deja

remarque que plusieurs reproches faits k cet illustre philosophe

ne sont pas peut-etre sans fondement; mais qu'il faut etre assez

juste, lorsqu'on jugeatoute rigueur, pour dire le bien comme
le mal. Tout le mal qu'on dit dans I'A, B, C de VEsprit des

lots est peut-etre tres-fonde, peut-^tre en pourrait-on dire

encore davantage sans blesser la verite; mais il n'en est pas

moins vrai que ce livre a produit une revolution dans les tetes,

non-seulement en France, mais meme en Europe , et que tous

les souverains k qui leur merite permet d'aspirer a la veritable

gloire ont fait de ce livre leur breviaire. Tout livre qui fait

penser est un grand livre. M. Saurin, de I'Academie francaise, a

cru devoir faire ses representations au patriarche sur les arrets

port6s dans I'A, B, C centre M. de Montesquieu , et pour leur

oter toute espfece de erudite, il a cru devoir les rimer ^

1

.

Ce Dialogue curieux, comme le porte le litre, est un ouvrage original de

Voltaire, compris dans les editions de ses OEuvres, II parut d'abord: Londres, R.

Freeman, 1769 (1768), in-8o. (T.)

2. Cette pi6ce de vers de Saurin k Voltaire ne se trouve pas dans les OEuvres du

premier. Paris, 1783, 2 vol. in-8°.
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Esprit vaste, profond, et le plus grand peut-^tre

Qu'aucun pays jamais, qu'aucun age ait vu naitre,

Voltaire, des humaiiis le digne preeepteur,

Poursuis, en Tinstruisant amuse ton lecteur,

Et, joignant k propos la force au ridicule

Dans tes Merits, nouvel Hercule,

Abats Thydre des prejuges.

De cette nuit profonde ou des fourbes celfebres

Au nom du ciel nous ont plong^s,

Ose dissiper les tenebres,

Arrache a I'erreur son bandeau,

Rends k la v6rite ses droits et son flambeau.

Mais du doux Fenelon ne trouble point la cendre,

Laisse au grand Montesquieu son immortalite.

Ton coeur, de les aimer, pourrait-il se d6fendre?

Tous deux du genre humain ont si bien merits I

lis ont pu se tromper, mais ils aimaient les hommes;
Et combien par I'amour de p6ch6s sont converts

!

Ce sublime ^crivain que bel esprit tu nommes,
A, meme en se trompant, 6clair6 I'univers.

Nous lui devons ce que nous sommes.

Trop libre, peut-etre, en mes vers,

Je te dis ma pens6e? grand homme, pardonne.

Souvent par tes ecrits jugeant de ta personne,

Voltaire me parait une divinity

;

Mais quand, rabaissant ceux que Tunivers renomme,
Le genie est par toi de bel esprit traits,

Je vols avec chagrin que le dieu s'est fait homme.

J'avoue qu'a la place de M. Saurin, j'aurais mieux aim6 pre-

senter ma requete, par elle-meme assez commune, en prose

qu'en vers aussi peu heureux. Du reste le patriarche a fort

bien regu cette requite, et y a fait droit tout de suite comme
vous allez voir.

« Premiferement, mon cher confrere, je vous ai envoye un

Sidde de Louis XIV^ et je suis etonn6 que vous ne I'ayez pas

recu.

« En second lieu, vos vers sont tr^s-jolis.

« Troisiemement, votre Equation est de fausse position. Ge

n'est pas moi qui ai traduit VA, /?, C, Dieu m'en garde, je sais

qu'il y a des monstres qu'on ne pent apprivoiser. Ceux qui ont

trempe leurs mains dans le sang du chevalier de La Barre sont

des gens avec qui je ne voudrais me commettre qu'au cas que
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j'eusse dix mille serviteurs de Dieu avec moi, ayant I'ep^e sur

la cuisse et combattant les combats du Seigneur.

« II y a, pr6sentement, cinq cent mille jsra61ites en France

qui detestent I'idole de Baal, mais 11 n'y en a pas un qui voulut

perdre I'ongle du petit doigt pour la bonne cause, lis disent :

Dieu hdnisse le propMte, et si on le lapidait comme fizechiel, ou

si on le sciait en deux comme Jeremie, ils le laisseraient scier et

lapider, et ils iraient souper gaiement. Tout ce que peuvent faire

les adeptes, s'est de s'aider un peu les uns les autres de peur

d'etre tues ; et si un monstre vient nous demander : Votre ami
Vadepte a-t-il fait cela? il faut mentir a ce monstre.

« II me parait que M. Huet, auteur de VA, B, C, est visi-

blement un Anglais qui n'a acception de personne. II trouve

Fenelon trop languissant, et Montesquieu trop sautillant ; un

Anglais est libre et parle librement. 11 trouve /« Politique tiree

de VVenture sainte de Bossuet et tous ses ouvrages pol6miques

d^testables ; il le regarde comme un declamateur de tr6s-mau-

vaise foi. Pour moi, je vous avoue que je suis pour M'"° du

Deffand, qui disait que VEsprit des lois etait de Vesprit sur les

lois. Je ne vols de vrai genie que dans Ci?ina et dans les pieces

de Racine, et je fais plus de cas d'A?^mide et du quatri^me acte

de Roland que de tous nos livres de prose.

« Montesquieu, dans les Lettres persanes, se tue k ra-

baisser les poetes ; il voulait renverser un trone ou il sentait

qu'il ne pouvait s'asseoir. II insulte violemment dans ces

Lettres persanes I'Acad^mie, dans laquelle il sollicita depuis

une place. II est vrai qu'il avait quelquefois beaucoup d'imagi-

nation dans I'expression ; c'est, k mon sens, son principal merite.

II est ridicule de faire le goguenard dans un livre de jurispru-

dence universelle ; je ne puis souffrir qu'on soit plaisant hors de

propos. Enfm chacun a son avis ; le mien est de vous aimer et

de vous estimer. »

Le mien, que personne ne me demande, est que le seigneur

patriarche fait ici superieurement I'avocat Pathelin ; il plaide

contre Montesquieu devant un faiseur de vers et un acade-

micien, et iU'accuse d'avoir insulte les poetes et 1 'Academie

;

mais qu'est-ce que cela fait a VEsprit des lois ? Je ne vols pas

non plus pourquoi une nation n'aurait pas de grands 6crivains

en prose parce qu'elle a de grands poetes. Ciceron n'est pas ce-
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lebre par ses vers. Quoique I'Arioste soit un poete d^licieux,

Machiavel n'en est pas moins un homme d'un genie profond.

En France, Jean-Jacques Rousseau n'a jamais Tait que de mau-

vais vers, et vous connaissez sa prose. Enfm, je ne concois pas

comment les beaux vers de M. de Voltaire empecheraient la

prose des Buffon et des Diderot d'etre ce qu'elle est. Au reste, le

seigneur patriarche pent dire avec toute v6rite que ce n'est pas

lui qui a traduit VA, B, C ; comment I'aarait-il traduit de

I'anglais, ouil n'a jamais existe ?

II vient de nous faire present d'une brochure intitulee les

SingulariUs de la nature, par un acad^micien de Londres, de

Boulogne, de Petersbourg, de Berlin, etc.; a Bale, 1768, volume

in-S" de cent trente-une pages. G'est un assez petit espace pour

couler la science de la nature a fond, pour passer en trente-

huit chapitres des pierres figur^es, des limacons, des huitres et

des abeilles, a la pierre, au caillou, a la roche, aux montagnes,

a leur formation, aux Elements, et aux lois 6ternellesdu monde.

Cette production ne me parait pas digne du grand manufac-

turier k qui nous la devons d'autant plus certainement qu'on y
trouve sa marque partout. On y voit a chaque page un excellent

esprit ; mais on desire partout le physicien. M. de Voltaire de-

vrait laisser la physique en repos, elle ne lui reussitpas. Jamais

il n'aura le flegme necessaire a un observateur, jamais il n'aura

assez peu d'imagination pour qu'on puisse se fier a ses raison-

nements sur ce chapitre. Gela n'empeche pas que Needham ne

soit un pauvre diable avec ses anguilles de farine et de jus de

mouton, et que M. de Buffon n'ait des torts en physique. Voilk

depuis nombre d'ann^es la premiere et la seule brochure de

M. de Voltaire qui n'ait pas fait fortune a Paris. II est vrai qu'elle

merite son sort: quand on a tort au fond, il faut se sauver par

la forme, et personne ne le pouvait plus surement que le pa-

triarche ; mais il n'a pas donne a cette brochure plus de soin

qu'k ses charmants pamphlets, et elle ne pouvait pas si bien

s'en passer. Les derniers chapitres valent un peu mieux que les

premiers.

— On vient d'imprimer des Lettres au chevalier de Luzein-

cour, par une j'eune veuve, brochure in-8° de deux cent quatre-

vingt-huit pages. On pretend, dans la preface, que ces Lettres

on ete trouv^es dans le portefeuille d'un chevalier de Malte;
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elles sont ici au nombre de cinquante-trois. M. Gauthier de

Montdorge, qui est mort assez vieux, dans le courant de I'annee

derniere, les fit imprimer pour la premiere fois en 1760 ; mais il

n'en fit tirer qu'une centaine d'exemplaires qu'il distribua a ses

amis. Ces Lettres pass^rent done pour etre de lui, et eurent de

la reputation, parce que peu de personnes les avaient vues, et

que les amis les vantaient beaucoup. Marmontel, par exemple,

nous disait souvent qu'elles etaient un module de style dont il

s'^tait toujours propose d'approcher dans ses contes, mais qu'il

n'avait pu atteindre. Cependant, a voir M. de Montdorge dans le

monde, on ne I'aurait pas juge propre k composer des lettres

d'amour au nom d'une jeune femme de Paris. Ce Montdorge

etait maitre de la chambre aux deniers du roi. II est I'auteur des

paroles des Talents lyriques, opera que Rameau fit reussir par

ses gavottes et ses rigodons. On dit que M. de Montdorge avait

une sorte d'esprit, mais je ne I'ai connu que lourd et apoplec-

tique. II passe pour constant que les Lettres d'une Jeune veuve

ne sont pas de lui^ qu'elles ne sont pas composees, mais qu'elles

oat ete ^crites veritablement. Marmontel, qui me parait au fait de

I'historique deces Lettres, m'a assure qu'elles etaient de M'"'' de

Belvo, femme de Moulins en Bourbonnais, qui vit encore, et qui

a assez fait parler d'elle en son temps. Elle vecut longtemps

publiquement avec M. Le Normant, mari de M*"^ de Pompadour,

en eut deux filles qu'on avait fait recevoirk force d'argent cha-

noinesses dans je ne sais quel chapitre, et qui se promenaient

il y a une quinzaine d'annees tous les soirs aux Tuileries avec

leur mfere et parees de leur cordon. Un pauvre gentilbomme de

province ayant conclu un pauvre mariage, on lui proposa une

somme d' argent k condition de reconnaitre ces deux filles, pour

siennes; elles ne lui appartenaient pas plus qu'a la femme qu'il

epousait, mais il ne trouva aucun inconvenient a leur accorder

son nom moyennant de I'argent. Montdorge, qui etait riche,

epousa sur ses vieux jours une de ces filles, dont il connaissait

bien I'origine ; c'^tait sa seconde femme, elle lui a survecu, et

Ton assure que les heritiers de Montdorge vont attaquer son

contrat de mariage en justice, et entreprendre de lui prouver

qu'elle n'est pas fille du gentilbomme dont elle a pris le nom
dans son contrat de mariage

; que, par consequent, son mariage

est nul, et qu'elle ne pent jouir des avantages que son mari lui
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a faits par contrat de mariage parce qu'il est evident, diront-ils,

qu'il a cru epouser la fiUe de ce gentilhomme, et qu'il a epouse

effectivement toute une autre personne *. Si ce proces s'engage,

nous aurons des m^moires qui occuperont le public par la sin-

gularity de la question. Quant auxLettres de la jeune veuve que

I'enchanteur Merlin vient de reimprimer et de vendre sur leur

reputation, elles n'ont pas eu le succes que M. Marmontel nous

avait annonce; il s'en faut bien qu'on les ait regard^es comme
un module. Elles sont ecrites avec legerete, avec facilite et avec

agr^ment; mais il y a peu de correction, peu d'interet et beau-

coup de choses de manvais gout et de mauvais ton. Les cita-

tions d'ailleurs de M'"^ de Sevign6 et les anecdotes rapportees de

quelques personnes celebres ne sont pas assez naturellement

amenees. L'editeur craint qu'on ne trouve que la jeune veuve

airne avec trop de transport ; il peut 6tre tranquille, il n'y a

pas I'ombre de passion dans ces Lettres. G'est du commerage,

du cailletage tout pur ; commerage assez agreable, si vous

vouiez, mais ce n'est que cela. II s'^crit tons les matins a Paris

six cents lettres qui valent mieux que cela, et il n'y a point

d'homme, pour peu qu'il ait v6cu avec des femmes, qui n'en ait

d'aussi agreables dans son portefeuille de galanterie.

— M. de Lalande, de I'Academie royale des sciences, vient

de publier le Voyage d'un Francais en Italie, fait dans les an-

nees 17Qb et 1766; huit volumes in-1 2 assez considerables, avec

beaucoup Ide plans et de cartes. M. de Lalande a passe quatre

mois en Italie, et cela nous vaut huit volumes; c'est deux volu-

mes par mois, et c'est beaucoup. Gettefureur d'ecrireet de com-

piler augmente de jour en jour. Nos Francais ne peuvent plus

mettre les pieds dans 1' Italie sans nous faire present d'un

i. Ce roman public par de Montdorge (Londres, 1769, in-S") est de la marquise

de Belvo (M"* Ducrest, cousine germaine de M'"* de Genlis). Tout ce que Grimm

dit de M'"« de Belvo est absolument faux ; on pourraitl'appliquer h M™^ Ducrest de

Saint-Aubin, m6re de M™^ de Genlis, qui a vecu longtemps avec M. Le Normant.

Grimm a 6t6 sans doute induit en erreur par des on dit de soci^t^. Comme a un

tr6s-bon coeur M"^« de Belvo unissait un esprit tr6s-6pigrammatique, il a du se

trouver des gens fort aises de lui donner un ridicule ou quelque chose de pis.

C'est done en vain que Merard de Saint-Just s'est donne pour I'auteur de ces

Lettres dans le Catalogue de sa biblioth^que, imprime en 1783, in-18. A Ten croire,

la jeune veuve se nommait la baronne de NoUerise. Quelques ann^es auparavant^

le m6me Merard de Saint-Just s'ctait attribu^ la jolie pi6ce de Ginguene intitulee

la Confession de Zulme. {Dictionnaire des anonymes.)
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Voyage. En voici le troisieme en peu d'annees ; celui de deux

gentilshommes su6dois, parl'avocat Grosley, deTroyes en Cham-

pagne*, et celui de I'abbe Richard de Saint-Non ^ ont precede

;

ce sont deux trt;s-mauvais ouvrages. Je crains que le Voyage de

M. de Lalande ne vaille guere mieux. Je crois qu'il a compile

tout ce que d'autres ontdit sur cette belle partie de I'Europe, et

je le tiens quitte d'avance de ce qu'il a pu y ajouter du sien. Ce

qui m'en plait, c'est qu'il parle de tout : histoire naturelle, arts,

moeurs, gouvernement, politique, geographie, tout a ete appro-

fondi par M. de Lalande en quatre mois de temps. II n'y a qu'un

Frangais a qui Dieu puisse accorder de ces faveurs-la ^
— Je ne sais a qui nous sommes redevables d'un Bdisaire^

drame en cinq actes et en vers*. C'est afm qu'il ne manquat

aucune tribulation k ce pauvre aveugle que I'auteur anonyme a

juge a propos de le traduire sur la scene. Heureusement il n'y

aura ni spectateur ni lecteur : car la piece n'a pas et6 faite pour

etre jouee, et elle ne sera surement lue de personne. C'est une

autre calamity de nos jours que cette foule de pieces de theatre

qui n'ont jamais ete representees nulle part, et qui paraissent

imprim6es sans que personne a Paris s'en apercoive. Dans la

multitude de mauvaises brochures dont nous sommes accables,

il faudra aussi se contenter desormais d'indiquer simplement

les titres de ces pieces de theatre imprimees et non represen-

tees; cette simple notice des titres prouvera que ces pieces

n'ont fait nulle sensation a Paris, et qu'elles m^ritent leur sort.

Celles qui ne seront pas dans ce cas-la, ou qui meriteront excep-

tion, ne seront pas passees sous silence.

— II est absolument necessaire de prendre le m^me parti

1. Voir tome VI, p. 267.

2. Grimm confond ici I'abb^ J6r6me Richard, auteur d'une Description histo-

rique et critique de Vltalie (17G5, G vol. in-12), avec I'abbe Claude Richard de

Saint-Non, auteur du Voyage pittoresque de Naples et de SicUe^ en 5 vol. in-folio,

de 1777 i 1787. Le second, mort k Paris en 1791, ctait beaucoup plus connu des

gens du monde que le premier. C'est ce qui aura pu induire Grimm en erreur.

L'abbe de Saint-Non n'avait encore public aucun ouvrage en 1769. (B.) — Nous

sommes tombe dans la m6me confusion, p. 24 et 87 du volume pr6c6dent, et nous

n'avons pu corriger cette erreur qu'k la table des mati^res.

3. Le Voyage de Lalande, que Grimm traite ici avec tant de 16g6ret(5, a et6

rcimprime en 1786, 9 vol. in-12 et atlas. Ce c^lebre astronome, ne en 1732, est

mort en 1807. (T.)

4. Le drame de Belisaire est de Moustier de Moissy. (B.)

VIII. 18
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sur un troisi^me genre de productions : ce sont les ecrits, bro-

chures, feuilles multipliees a I'infini sur I'agriculture, I'econo-

mie politique, le commerce, les finances, etc. La plupart de ces

Merits ne sont qu'un recueil de lieux communs, qu'un amas

d'idees et d'allegations hasardees sans aucune preuve, qu'un ba-

vardage insupportable a un bon esprit. Tout ce qui se trouvera

dans ce cas sera desormais r^duit a la simple indication du titre ;

bien entendu que si le sujet merite par son importance qu'on s'y

arrete, un mauvais ouvrage ne m'en empechera pas.

— L'art de compiler, invente en France de nos jours par I'ar-

chidiacre Trublet et perfectionn^ par les libraires Lacombe et

Vincent, acquiert tous les jours une plus grande perfection. Get

art, qui deviendra funeste aux connaissances et aux lettres, con-

siste a faire, moyennant trois ou quatre livres, un cinquieme.

L'abbe de La Porte, employe par les libraires, gagiie tous les

ans cinq ou six mille livres a ce metier-Ik, et les libraires ga-

gnent des capitaux, car le debit de toutes ces compilations est

6tonnant, et il ne se passe pas une semaine qu'il ne s'en publie

une nouvelle. Gelledu jour est intitulee Galerie de portraits^ on

Portraits des homines illustres qui ont paru depuis les Romains^

tires des plus cMebres auteurs francais. Gette galerie, qui forme

un gros volume, commence par Mahomet et finit par le cardinal

de Fleury. Tousles historiens francais y sont mis a contribution,

excepte, je crois, l'abbe Raynal, qui 6tait cependant meilleur a

devaliser qu'un autre, parce qu'il est dans la litterature ce que

Drouais est a I'Acad^mie de peinture : faiseurs de portraits tra-

Vailles en faux.

— Le libraire Vincent a fait publier pour son contingent de

cette semaine des Anecdotes anglaises depuis V etablissement de

la monarchie jusquau r^gne de George 111. Volume in-8°

d'environ sept cents pages. G'est le pendantMes Anecdotes fran-

caises publiees il y a quelque temps, et si cet essai sur I'An-

gleterre reussit (et il reussira, c'est-a-dire qu'il se vendra),

vous aurez des anecdotes italiennes, hollandaises, suisses, espa-

gnoles, portugaises, du Nord, arabes, musulmanes, tartares,

turques, persanes, mogoles, siamoises, cochinchinoises, ton-

quinoises, chinoises, japonaises, africaines, grecques, romaines

et du Bas-Empire. Voila ce que le libraire Vincent vous annonce

moyennant la plume de l'abbe de La Porte. Cela fera fort ais6-
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ment une centaine de volumes coiiipilf^s i la hte, sans soiri,

sans intelligence, sans desir d'etre utiles, mais en revanche

reniplis de b^vues et de sottises.

— Voyons le contingent du libraire Lacombe : c'est un Die

iionnaire d'locution francaise, contenant les principes de gram-

maire, logique, rh^torique, versification, syntaxe, construction^

synthhe ou mSthode de composition, analyse, prosodie, pro-

nonciation, orthographe^ et gi'ndralement les regies necessaires

pour ecrire et purler correctement le francais^ soit en prose, soit

en vers. Deux gros volumes dans lesquels on a entasse par or-

dre alphabetique ce que divers auteurs francais ont ecrit sur ces

diO'erentes matieres. Comme ces indignes compilations se multi-

plient avec une rapidite incroyable, et qu'elles sont toutes egale-

ment mal faites, je les tiens une fois pour toutes jugees, ensemble

I'abbe de La Porte, Lacombe, Vincent et autres voleurs, et je

me contenterai desormais d'en indiqiier simplement le titre sous

la denomination generique de Compilations.

— De Vart du thidtre en ghwral, oil il est parU des spec-

tacles de VEurope, de ce qui concerne la comMie ancienne et

nouvelle, la tragedie, la pastorale dramatique, la parodie, Vo-

p^ra shneux, Vop^ra boulfon, et la comedie meUe cVariettes, avec

Vhistoire philosophique de la musique et des observations sur

diff^rents genres recus au tMdtre. Deux volumes in-12. Je soup-

conne un certain polisson appel6 Nougaret d'etre I'auteur de

cette rapsodie *. Ne croyez pas qu'on y trouve seulement une

idee passable sur les objets interessants exposes sur le frontis-

pice. Gela est detestable, et personne ne salt que cela existe.

— La Berg^re, ou fragment d'une pastorale. Brochure de

deux cents pages petit in-12 ^ Cette berg^re s'appelle Chloris, elle

est aussi insipide que son amant Lycidas. Les nouveaux romans

qui se font pour les lies sous le vent et pour la partie meridio-

nale de I'Allemagne, et que personne ne connait a Paris, fontun

quatri^me article necessaire a reduire a la simple indication des

litres, afm que vous ne soyez pas expose k perdre votre temps,

si quelques-uns de ces romans vous tombaient par hasard entra

les mains.

1. Grimm ne se trompait pas.

2. Selon Barbier, cette pastorale serait de Louis-FIorent Le Camus, et, selon une

note de Jamet, de P. Esteve.
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— 11 y a environ Irois mois que M. le prince Adam Gzar-

toryski ayant desire de connaltre M. Diderot, je le menai dans

le reduit simple, modeste et eleve du philosophe. Nous le trou-

vames pare d'une robe de chambre de ratine d'ecarlate, neuve

du jour, et comme jene lui avals connu jusqu'alors qu'une robe

de chambre de callemande, couleur de capucin, je ne pus

m'emp^cher de me recrier sur sa magnificence. En regardant

autour de nous, nous apercumes un tableau de Vernet nouvel-

lement sorti du pinceau de cet illustre artiste. Autre sujet de

me recrier. Ge tableau representait une fin de temp^te sans ca-

tastrophe funeste. Le philosophe en avait fourni le sujet au

peintre, et le peintre avait fait present du tableau au philo-

sophe.

Je representai a celui-ci les dangers du luxe ; mon sermon

fut pathetique et gai. Quelques jours apres, le philosophe ser-

monne m'envoya le morceau que vous allez lire *. Je ne deses-

pere pas qu'apres I'avoir lu, on ne se fasse une idee magnifique

de son habitation, et qu'on ne croie devoir la compter au

nombre des curiosites de Paris et parmi ces merveilles que la

richesse, le gout et la recherche, se sont plu a embellir. On

pourrait trouver a rabattre de la magnificence de ces idees,

lorsqueaprfes avoir grimpe a un quatrieme etage par un escalier

fort obscur, on s'attendrait a voir un appartement conforme a

I'esquisse du proprietaire. Gela prouve seulement comme il est

aise de se donner bon air et meme grand air sur le papier.

15 fevrier 1769.

Un voyage que je me propose de faire cette annee en AUe-

magne, et dont je ne voudrais pas revenir sans avoir vu Vienne

et Berlin, m' oblige de songer aux moyens de maintenir cette

correspondance pendant mon absence. M. Diderot s'etant offert

de se charger d'un travail qui serait au-dessous de lui s'il

n'^tait consacre aux personnes les plus eclairees et les plus au-

1 . Les Regrets sur ma vieille robe de chambre ont paru pour la premiere fois

en 1772 dans une brochure petit in-8° sans indication de lieu, etsortant vraisembla-

blement d'une imprimerie Suisse. M. Ass^zat, qui a le premier signale cette Edition,

y a releve de leg^res variantes.
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gustes de I'Europe, je confie des a present la plume k son amitie,

Ainsi, aux retards de Texpedition pres, cette correspondance ga-

gnera infiniment k mon absence, et il est a craindre pour moi

qu'k ce prix on n'exige de moi de faire tous les ans un voyage.

Je marqiierai d'une etoile et je mettrai entre deux tlrets les

observations que je me permettrai, suivant mon usage, d'a-

jouter au travail du philosophe ^

Le premier ouvrage dont il s'est occupe, c'est le poeme des

Saisons, par M. de Saint-Lambert. Ce poeme, qui vient de pa-

raitre", est attendu depuis quinze ou vingt ans; c'est du moins

depuis pres de vingt ans qu'on sait que I'auteur y travaille, et

qu'on en connait plusieurs morceaux detaches. Ses amis crai-

gnaient qu'a force de corriger, il ne fatiguat son poeme, et

il me semble qu'ils pensent aujourd'hui que ce malheur est

arriv^.

M. de Saint-Lambert est Lorrain. Ne gentilhomme et pauvre,

il a longtemps servi obscurement dans I'infanterie ; ce fut a la

mort de M""* la marquise du Chatelet, en 17Z|9, qu'on en entendit

pai'ler pour la premiere fois. La chronique secrete des galante-

ries particulieres rapporte que cette femme celebre, apres avoir

longtemps v6cu dans une liaison intime avec M. de Voltaire, lui

fit une infid^lite en faveur de M. de Saint-Lambert, qui avait

une vingtaine d'ann^es de moins que M. de Yoltaire, quoiqu'il

ne fit pas les vers aussi bien que lui. De cette infidelite naquit

un enfant qui couta la vie k sa mfere. M™^ du Chatelet mourut

en couches a Luneville. M. de Voltaire eut connaissance de la

trahison, mais il n'en pleura pas moins une amie et une femme
superieure ; et, en homme d'esprit, il garda le silence sur une

aventure que le public ne savait que trop bien. On pent se rap-

peler I'epitaphe qu'il fit alors a M'"'^ du Chatelet \

L'univers a perdu la sublime fimilie;

Elle aimait les plaisirs, les arts, la v6rit6

;

Les dieux en lui donnant leur ume et leur genie

Ne se sent r(5serv6 que rimmortalit6.

1. Nous prendrons Ic parti, pour ne pas inlerronipre rcxamen de Diderot, de
placer ces observations do Grimm en notes. (T.)

2. Amsterdam, 170^, in-S".

3. Raynal a rapporte ces deux cpitaphes; voir tome I, p. 3C0.
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Apres avoir rendu ces honneurs fun^bres, M. de Voltaire

partit pour Potsdam, tandis que la canaille poetique de Paris

insulta a la cendre de la sublime Emilie. Entre autres satires,

on se rappelle I'epitaphe suivante :

Gi-git qui perdit la vie

Dans le double accouchement

D'un traite de philosophie

Et d'un malheureux enfant.

Lequel des deux nous I'a ravie?

Sur ce funeste 6venement

Quelle opinion devons-nous suivre?

Saint-Lambert s'en prend au livre,

Voltaire dit que c'est I'enfant.

Ge n'est pas ici le lieu de venger les cendres d'Emilie de ces

outrages depuis longtemps oublies; elle n'en a pas moins con-

serve son rang parmi les noms illustres de ce sifecle, et si le

gout des plaisirs ne suffit pas pour etre une grande femme, il

est certain aussi qu'il n'empeche pas de I'etre.

M. de Saint-Lambert vint a Paris pour la premiere fois peu

de temps apres cette mort, et fut bienlot connu dans la bonne

compagnie. II apporta alors la plupart des pieces fugitives qu'on

lit a la suite dupoeme des Saisons. Les unes sont adressees a

M. le prince de Beauvau, les autres a M°'® la marquise de Bouf-

flers, sa soeur, sous le nom de Doris ou de Th6mire. II travail-

lait d^s lors a son poeme des Saisons. II en avait commenc6 un

autre sur le G^nie, qu'il a, je crois, abandonne. II a ete toute

sa vie particuli^rement attache a M. le prince de Beauvau, chez

qui il demeure. Du temps du roi Stanislas, il partageait son

annee entre Paris et la Lorraine, ou il avait une place d'exempt

des gardes du corps du roi de Pologne. II vendit ensuite son

baton, apres avoir obtenu la commission de colonel au service

de France, et quitta le service pour se fixer a Paris, avec une

tr^s -petite fortune.

M. de Saint-Lambert est un liomme d'esprit ; mais son com-

merce est triste, et d'une aridity et d'une s^cheresse singuli^res.

Je crois que son talent le plus decide I'aurait porte a etre caus-

tique et mordant, s'il avait voulu s'y laisser aller; mais il ne

s'est jamais permis la satire dans ses Merits, et une circonspec-
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tion naturelle, fondee peut-^tre sur la crainte des repr^sailles,

liii fait mdme etouffer les traits epigrammatiques qui lui viennent

en conversation. Peu de gens, je crois, lui connaissent ce pen-

chant, parce que peu de gens observent, et de ceux qui obser-

vent il y en a peu qui remarquent les premiers mouvements. II

m'a prouv6 par son exemple qu'on peut contrarier ses pen-

chants naturels avec succ^s.

II me demandera peut-etre qu'est-ce que tout cela fait a son

poeme. Rien; mais c'est un des inconvenients attaches a la

cel6brite, ou plutot un hommage qui lui est rendu, qu'on ne

veut pas seulement connaitre I'ouvrage, mais encore I'auteur;

et un des inconvenients attaches a mon travail, c'est d'etre

sur ces details v^ridique et historien fiddle, sans acception de

personne.

Mais il est temps de ceder la plume k M. Diderot, sans

renoncer au droit de I'interrompre quand je le jugerai a

propos.

OBSERVATIONS DE M. DIDEROT SUR « LES SAISONS »,

POEME PAR M. DE SAINT-LAMBERT.

Ce poeme est precede d'un discours et suivi de trois petits

romans ou contes, de plusieurs pieces fugitives et de quelques

fables orientales.

Apres avoir joui du plus grand eclat au moment de son appa-

rition, cet ouvrage semble elre enti^rement tombe dansl'oubli.

C'est une double injustice : caril est certain qu'il m6rite encore

moins les dedains affectes des uns que les eloges outres des

autres. Je I'ai lu et relu, et quoique je sois lie d'amitie avec

I'auteur, j'en parlerai sans partialite. Je me suis pr6par6 au

jugement que j'en vais porter, par la lecture des G6orgiqiies de

Virgile ; ce n'etait pas le moyen d'etre indulgent.

Discours prdliminaire

.

On a demande, il y a longtemps, si les Fran(^ais pouvaient

avoir des Georgiques, et si leur langue 6tait capable de se plier

aux details de I'^conomie rustique; j'ai peine a le croire. Suc-

cessivement guerriers barbares, chevaliers errants, esclaves

sous des seigneurs feodaux, sujets sous des rois ou de grands
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vassaux, nation monarchique, nous n'avons jamais ete peuples

purement agricoles; notre idiome usuel n'a point ete champetre.

Cependant on ne donne aux champs, aux arbres, aux legumes,

a la vigne, aucune facon, aux bestiaux aucun soin, et il n'y a

rien dans la culture des arbres et des plantes qui n'ait son nom
propre parmi nous; mais cette langue technique ne se parle

point hors de nos villages; les mots n'en ont point ete pronon-

ces dans nos villes. Un poerae done oii toutes ces expressions

rustiques seraient employees aurait souvent le defaut, ou de

n'etre point entendu, ou de manquer d'harmonie, d'elegance et

dedignite, ces expressions n'ayant point et6 manieespar le gout,

travaillees, adoucies par le commerce journalier, presentees a

nos oreilles apprivois6es , ennoblies par des applications figu-

rees, depouill6es des idees accessoires ignobles de la misere, de

I'avilissement et de la grossi^rete des habitants de la cam-

pagne. II n'en fut pas ainsi chez les Grecs ou chez les Romains;

ils aim^rent toujours les champs; ils ne dedaign^rent point les

travaux de la campagne, ils les connurent, ils s'en occuperent,

ils en ecrivirent; et la langue du laboureur ne fut point etran-

g^re a I'homme consulaire. Giceron, Fabius, et d'autres person-

nages illustres, descendaient d'aieux agriculteurs, et les noms

des premieres families ^taient originaires de la campagne.

Ce n'est pas qu'on ne vienne a bout de tout avec du genie,

et qu'il n'y ait aucune action de la vie, si basse, qu'on ne puisse

sauver par I'expression ; aucune expression si d^shonoree, si

inusitee, si barbare, qu'on ne relevatpar la place, par I'emploi,

le tour, la poesie, le melange. Lucrece a dit des courtisanes de

son temps :

Hos vitae postscenia celant

Quos retinere volunt.

Elles se gardent bien dadmettre cciix quclles veulent rapii-

vci\ a ces arriere-scdnes de la vie, Racan a dit :

La javelle u pleins poings tombe sous la faucille.

Mais composer un poeme de longue haleine, et avoir a luiter

a chaque pas contre la langue, c'est peut-elre un ouvrage au-
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dessus de I'esprit humain. Virgile a pii etre noble, et noble avec

sobriete, employer le terme propre, et se faire entendre meme
des paysans de son temps ; ^tre clair, simple, precis et harmo-

nieux, emerveiller I'homme de gout parsa poesie, sans jamais

olTusquer le sens, tandis que les poetes modernes ont 6t6 ou bas

ou raboteux, ou vagues ou louches.

M. de Saint-Lambert dit des premiers poetes qui ontchante

les forets et les champs, que leurs peintures etaient vraies,

mais qu'elles avaient de la rusticite, de I'exactitude et de la

grace. II se pent que la rusticite ne soit pas exclusive de la

grace, mais je ne I'entends pas.

Je ne suivrai pas I'auteur dans les details de sa poetique

sur I'imitation des grands phenomenes de la nature ; ses regies

sont justes pour lapUipart, mais presentees d'un ton sec et abs-

trait. II fallait s'etudier a donner en meme temps I'exemple et

leprecepte; I'exemple, en 6claircissant le precepte, en aurait

pallie I'aridite. L'auteur pretend qu'aucun contraste ne frappera

plus violemment que celui du terrible mis en opposition avec le

dant etle voluptueux ; mais il fallait ajouter que tout etait perdu

pour peu qu'il y eut de I'aflectation, ou qu'on s'apercut du des-

sein. Dans la description la plus etendue, ce contraste ne com-
portequ'un mot, une ligne, une id6e; c'est Tame, et non I'art,

qui doit le produire; si vous avez pense al'effet, 11 est manqu^.

Homere dit qu'Achille proposa pour prix, aux jeux funebres de

Patrocle, un taureau qui menacait de la corne, un casque, une

lance, du fer et de belles femmes. Lucrece dit qu'au moment
ou la passion a embrase le sang, I'homme, semblable au lion dont

un trait mortel a traverse le flanc, s'elance sur le chasseur qui

I'ablesse, et le couvre de son ecume. CatuUe dit h. Lesbie

:

« Viens, embrasse-raoi, pressons nos baisers, trompons par leur

nombre et I'envieux qui nous observe et la nuit eternelle qui

nous attend.)) Le disciple d'Odin, qui expire sur le champ de

bataille, s'ecrie : « Je vous vois, jeune et brillante deesse; vous

descendez legerement du haut des airs
; je vois votre gorge nue

;

je vois voltiger vos echarpes bleues ; vous tenez dans une de vos

mains le breuvage des dieux, et vous m'allez desalterer d'une

biere delicieuse, que je boirai dans les cranes sanglants de nos

ennemis. )) Et ne craignez pas que le genie entasse ces images;

il en rencontre une : il la jette avec rapidite, et il n'y revient



282 CORRESPONDANGE LITTERAIRE.

plus. Faites-moi done eprouver I'effroi , mais ne vous proposez

pas de me balancer entre la terreur et la volupte, c'est une

escarpolette sur laquelle je ne saurais me tenir longtemps. Au

lieu de me preter a vos efforts, je ne verrai plus en vous qu'un

fauxrh^teur, et vous me laisserez froid. S'il arrive k un peintre

de placer un tombeau dans un paysage riant, croyez qu'il ne

manquera pas, s'il a quelque gout, de me le derober en partie

par des arbres touffus. Ge n'est qu'en regardant avec attention

que je decouvrirai sur le marbre quelques caracteres k demi

traces, et que je lirai: « Et moi aussi je vivrai dans la delicieuse

Arcadie. » Et ego in Arcadia^,

Laissant la les autres preceptes de M. de Saint-Lambert, je

remarquerai seulement que le dessein general, le but moral de

son poeme a 6te d'inspirer a la noblesse et aux citoyens riches

I'amour de la campagne et le respect pour la vie champ^tre.

Voyons comment 11 a rempli sa tache.

LE PRINTEMPS.

CHANT PREMIER.

Le poete commence par exposer le sujet de son poeme. Getle

exposition est bien faite. II s'adresse ensuite k Dieu, car il y

croit sans doute; il I'invoque, et son invocation est noble.

La dedicace k sa maitresse est doace.

toi qui m'as choisi pour embellir ma vie,

Doux repos de mon coeur, aimable et tendre amie, etc.

Ce premier vers: O toi qui mas choisi ne me plait gu^re;

en revanche, les suivants me plaisent beaucoup, surtout Doux

repos de mon cwur

1. Le tableau du paysage riant ou Ton dccouvre un tombeau est le tableau

sublime et cel6bre du Poussin. Au reste, c'est en lisant le troisi^me conte de M. de

Saint-Lambert, intitule Zimeo, qu'il faut se rappeler cette th^orie du philosophe

sur le melange du terrible et du voluptueux : vous y apercevez i cbaque ligne le

dessein de I'auteur do vous renvoyer de la terreur h la volupte, et de la voluptfi k la

terreur; et vous n'etes pas a la troisi6me page sans m^priser ce jeu pu6ril d'es-

carpolette. II y a tout juste aussi loin de ce contraste futile et pitoyable au con-

traste sublime du tableau du Poussin, que de la pauvrete et de la mesquinerie du

copiste h. r^nergie de I'homme de g^nie. (Grimm.)
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Le tableau d3 la saison qui s'ouvre est gat6 par des vers

louches , et par un trop grand nombre de ph^nom^nes entass6s

les uns sur les autres et peu decides.

J 'en dis autant du progr^s de la verdure ; cependant les pre-

miers vers de ce morceau sont trfes-poetiques et tr6s-beaux.

Et toi, brillant soleil, de climats en climats

Tu poursuis vers le nord la nuit et les frimas;

Tu r^pands devant toi I'^mail de la verdure.

En pr6c6dant ta route il couvre la nature

;

Et des bords du Niger, des monts audacieux

Ou le Nil a cach6 sa source dans les cieux,

Tu I'etends par degres de contr6e en contr6e

Jusqu'aux antres voisins de Tonde hyperbor6e.

Cela est aussi nombreux que Virgile , et tout a fait dans le ton

d'Hom^re.

De la le poete passe k I'activite que le printemps rend a

Tame, a ses premiers effets sur les animaux, aux fleurs, qu'il

aurait tr^s-heureusement decriles, s'il y avait eu moins d'azur,

d'emeraudes, de topazes, de saphirs, d'emaux, de cristaux sur

sa palette : c'est en g^nt^ral lin defaut de sa poesie, ou ces mots

et d' autres parasites se rencontrent trop souvent*.

II faudrait etre bien d^daigneux pour ne pas lire avec plaisir

I'endroit ou le poete, de retour aux champs, les salue en ces

mots :

forets, vallons, champs heureux et fertiles!

-C'est ici que le poete eveille le rossignol

:

Deja le rossignol chante au peuple des bois

;

II sait pr6cipiter et ralentir sa voix;

Ses accents varies sont suivis d'un silence

Qu'interrompt avec grace une juste cadence.

1. On a compt6, par exemple, combion de fois le mot voUte se trouvait dans ce

ipremier chant, et cela est prodigieux : h tout moment on est plac(5 sous quelque

voute; les guerets sont aussi innombrables. Rien ne prouve la sterility do la t6te

et le froid glacial d'un poete, comme le frequent retour de ces mots parasites, et la

repetition continuelle de ces apostrophes : 6 toi! et toi! 6 vous! et vous ! 6 for4ls !

6 vallons! 6 soleil! etc. (Giumm.)
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Immobile sous I'arbre ou I'oiseau s'est plac6,

Souvent j'ecoute encor quand le chant a cess6.

Je n'entends pas trop ni cette cadence, ni ce silence qu'elle

interrompt^

Je renvoie encore les dedaigneux au morceaii ou le poete

embarque lesnavigateurs pour I'autre hemisphere. II commence

par r exclamation :

Heureux, cent fois lieureux, I'habitant des hameaux!

Le poete a bien connu la pluie de mai ; mais combien d'ef-

fets piquants il en a ignores ouomis! G'est alors que lafemelle

des oiseaux se hate d'aller etendre ses ailes sur ses oeufs; c'est

alors que le male va saisir I'insecte refugie sous les feuilles du

buisson ; c'est alors que le jeune berger revient triste, car il n'a

plus retrouve dans le nid les petits dont il avait prepare la cage,

et qu'il avait promis a celle qu'il aime.

II y a du sentiment et de la philosophie dans I'endroit ou

le poete prefere le desordre des champs aux jardins syme-

triques.

L'episode du fils de Raimdnd a qui I'amour, amidu mystere,

apprit a introduire des bosquets retires, des asiles secrets dans

le jardin agreste de son pere, est ingenieux, mais froid.

Je ne fais pas grand cas de la peinture des armees mises en

campagne; mais ce n'est pas la faute du sujet, car il pretait a

la poesie.

L'idee d'une matinee de piintemps, et son effet sur les sens

ranimes et les organes renaissants de I'homme au sortir d'une

longue maladie, est on ne saurait plus heureuse ; mais quel poete

ce morceau n'exigeait-il pas? Ou sont les couleurs dont on point

I'homme a peine echappe des portes du trepas, et cet homme
rouvrant les yeux a la lumi^re, respirant I'air balsamique du

printemps, etrecevant par tons ses sens la vie nouvelle de la

nature ? Sur la palette de Lucrece. M. de Saint-Lambert a etouffe

quelques beaux vers dans une foule de vers communs. Voici

1. Moi, je I'entends bien; mais c'est que cela n'est pas heureusement Gxpnm(5;.

c'ost la justesse et la grace qui manquent h tout ce raraage. (Grimm.)
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pourtant un distique que je ne saurais m'emp^cher de citer pour

la grandeur et la verity de I'image :

Et I'astre lumineux, s'61an(jant des montagnes,

Jetait ses r^seaux d'or sur les vertes campagnes.

Ge chant est termine par Tempire de I'amour sur le cheval,

le taureau, les lions, les tigres, le cygne, la tourterelle, le nioi-

neau.

En general, il y a trop de vers, trop de phenomenes ebau-

ches, indecis. On passe trop vite d'un aspect de la nature a un

autre; on n'a pas le temps devoir et de reconnaitre; de la une

confusion qui s'eclaircit un peu a une seconde lecture , mais qui

fatigue a la premiere. Mais le pis, le vice originel, irremediable,

c'est le manque de verve et d'invention. II y a sans doute du

nombre, de I'harmonie, du sentiment et des vers doux qu'on

retient, mais c'est partout la mdme touche, le m^me nombre,

une monotonie qui vous berce, un froid qui vous gagne, une

ob'scurite qui vous depite, des tournures prosaiques, et de temps

en temps des fins de descriptions plates et maussades. Je n'y

trouve rien en un mot que j'aimasse mieux avoir fait que ces

quatre lignes de Th^ocrite : « Je ne souhaite point la possession

des tresors de Pelops, je n'envie point aux vents leur vitesse;

mais je chanterai sous cette roche, te pressant entre mes bras

en regardant la mer de Sicile. » Voila une de ces images grandes

et douces dont nous avons parle plus haut. Je ne trouve pas a

M. de Saint-Lambert assez d'habitude de la vie champetre, assez

de connaissance et d'etude de la nature rare ; on ne rencontre

dans son poeme presque aucun de ces phenomenes piquants

qui vous font tressaillir et dire : Ah ! cela est vrai ! II n'a pas vu

les champs jonches de plumes par la jalousie dans les combats

des oiseaux amoureux, et ces plumes ensuite ramassees par la

tendresse pour servir de lit aux petits qui doivent naitre.

On dit que ce premier chant est le plus faible des quatre ; je

m'en r^jouis. lis sont tous les quatre suivis de notes ou Ton

remarque de la raison, du sens, de la philosophic, de la con-

naissance du beau dans les arts; mais le ton en est triste et

fatigant.
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L ETE.

CHANT DEUXIEME.

Ce chant commence par une apostrophe au soleil. Gens dif-

ficiles, vous en direz tout ce qu'il vous plaira, mais cette apo-

strophe au grand astre dont la chaleur feconde anime I'univers

est une belle chose ; et celui qui m^prise ces vingt premiers vers

n'est pas digne d'en lire de plus beaux. II ne s'agit pas de savoir

s'il y en a de plus beaux en latin, mais je demande qu'on m'en

cite de plus beaux en francais.

On pent encore lire le morceau qui commence par ces vers :

Loin des riants jardins et des plants cultives

J'irai sur I'Apennin,

et Ton sera tout etonne de ne I'avoir point apercu. Avec tousles

defauts de ce poeme
,
j'ose assurer qu'il restera , et qu'on le

comptera parmi les ouvrages de la nation \
Le poete chante d'abord la terre , I'air et les eaux, peuples

par la chaleur d'une multitude infinie d'etres organises et

vivants; il s'arr^te sur le caractfere d'opufence et de grandeur

que I'ete donne a la nature; il tente I'eloge de I'agriculture :

ces deux derniers morceaux sont faibles. II est meilleur lorsqu'il

deplore le sort de I'agriculture ; cependant Tendroit ne repond

pas au d^but.

O mon concitoyen, mon compagnon, mon frere!

Mais cela est singulier ; il y a pourtant tout ce qu'il fallait

1. II est bien difficile qu'il fasse jamais cette fortune, et m6me qu'il se sauve de

Toubli dont 11 est menace ; 11 manque de g^nie et de verve, il est monotone et

triste, Vkme du poete n'y est pas, et vous voulez que cela vive? Pour que M. de

Saint-Lambert put se flatter d'un grand nom chez la posterity, il faudrait que son

poeme se perdit enti^rement, qu'il n'en (5cliappat que quelques fragments que je

choisirais bier. ; alors un homme de goilt, retrouvant ces fragments, se desolerait sur

la perte /3u pogme, et ferait partager ses regrets a toute une nation. II dirait :

« Par ce qui nous est reste, jugez de la perte que nous avons faite. » II raisonnerait

juste, etil se tromperait compl^tement : terrible pr^juge centre I'art de raisonner

!

(Grimm.)
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[)Our retlet, des moeurs innocentes, des peres, des m^res, des

enfants, des repas charmants, et I'eiTet n'y est pas ^

Mais voila VM dans sa force ; le lit des fleuves se resserre

,

les Fontaines sont dessech^es, le grain se detache de I'^pi, la

chaleur accable riiomme et les animaux, et le poete, haletant,

s'ecrie :

Ah! que ne puis-je errer dans ces sentiers profonds

Ou j'ai vu des torrents tomber du haut des monts!

Gertes, cet ecart est sublime; mais le poete n'a pas senti qu'il

ne fallait s'y livrer qu'un moment. Homme sans vrai gout, que

maudite soit ta fecondite

!

Nous voila dans les monts abyssins, dans les antiques forets

des Druides, sous les chenes de Dodone, je ne sais ou, au

diable, et le sublime aussi ; il eut fallu une verve infernale pour

soutenir ce morceau aussi longtemps , mais il eut 616 mieux de

ne le pas tenter. Apr^s une demi-douzaine de vers pleins d'ivresse

il' fallait passer brusquement aux travaux champetres, la ton-

daison, la fenaison et la moisson.-

L'entretien du poete avec le militaire devenu fermier est

froid et long.

L'episode de la corvee, cet enfant mort de soif, cette m6re

desesper6e, cela est outre; il fallait s'en tenir a dire, et a bien

dire les choses comme elles sont : elles sont assez facheuses^

II y a de tr^s-beaux vers dans ces morceaux , mais presque

aucun morceau qui soit entierement beau; on sent a chaque

instant que le poete se fatigue et se lasse.

II y a tant d'orages, et tant de beaux orages, qu'il est dan-

gereux de troubler le ciel, de faire mugir les vents, d'allumer

1. C'est que le poete n'y est pas, c'est que le sentiment n'y est pas, c'est que

jamais ni I'innocence ni les malheurs de la vie champfetre ne I'ont assez affect«5

pour retarder ou li'oubler son sommeil; mais il salt que ces tableaux sont tou-

chants, et il en fait de m^moire. En g^n^ral, il fait plutot des descriptions que des

tableaux, et ce reproche tombe sur tout le poiJme. (Ghimm.)

2. A cela M. do Saint-L*ambert r^pond que le fait qu'il rapporte s'est passe sous

ses yeux. Je le plains d'avoir 6ti t6moin de cette atrocity ; mais la remarque du
philosophe n'en est pas moins juste. II devait intenter pour cette cruautd sans but

uu proems criminel au barbare intendant de sa province, mais il ne devait pas

faire d'un fait unique ct deplorable le tableau general do la corvee. Qui veut faire

tfop d'effet n'en produit aucun. Ah! que le vrai gout est rare! (Grimm.)
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I'eclair et de faire gronder le tonnerre apr^s Homere et Virgile.

Au lieu de s'attacher comme ces grands hommes a quelques

phenom^nes effrayants, on en a entasse une foule les uns sur les

autres : excellent moyen pour se donner bien du travail et ne

rien peindre^

Gependant le poete suspend Forage et se livre aux prepara-

tifs de la moissofi. Le laboureur Polemon veut

Que ses enfants demain avant I'aurore

Coupent le tendre osier, le jeune sycomore,
Et forment les liens qui doivent encliainer

Ces epis que Ceres s'apprete a lui donner.

Mais, au milieu de ce travail, Damon, le seigneur du village,

epris de Lise, fille de Polemon, met tout en oeuvre pour la

seduire. II Tepie, il la suit, il la surprend au bain sur la fm du
jour, il se precipite sur elle, il la serre toute nue entre ses bras :

et Lise 6tait perdue si tout a coup Damon n'eut senti le remords.

Lise, eploree, raconte a son pere le peril qu'elle a couru. Le

lendemain, Polemon se presente a son seigneur, lui reproche son

attentat et lui demande son conge. Damon, sans lui repondre,

sort, court chercher dans la prairie Lucas, amant de Lise, I'a-

mene a Polemon, reconnait sa faute, dote les deux amants, les

marie, et la noce se fait.

Get episode est trop long et n'a rien de piquant; c'est 1' am-

plification d'un ecolier de rhetorique doue superieurement du

talent de la versification. Sans les pieces fugitives de M. de

Saint-Lambert, ou il y a vraiment du sentiment et de la verve,

je dirais que c'est un bon rimeur, mais non pas un poete. Ge

qu'il ignore surtout, c'est le secret des laissis : le premier peintre

que vous trouverez vous expliquera ce mot ^

1. C'est un vice general de ce poeme que la manierc indecise dont les pheno-

menes physiques sont peints ; on ne salt ce que le poete a vu ni ce qu'il veut vous

moiitrer, et cependant il a la fureur de peindre ces choses. Jo me rappelle qu'il y
a dans les dialogues qu'on lit h la suite du Fils naturel I't^bauclie de quelques

phenom6nes physiques en cinq ou sixlignes
; je fais plus de cas de cette6bauche que

de tous les tableaux acheves de M. de Saint-Lambert. (Gbimm.)

2. Ce secret, sans lequel il est impossible d'etre grand peintre, grand poete,

grand ecrivain, personne ne I'a connu comme M. de Voltaire ; mais les ccrivains

mediocres ne savent pas sacrifier une bonne idee parce qu'elle emp6che I'effet

d'une mcilleure. Mais, me direz-vous, M. de Saint-Lambert est instruit? — J'cn
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COMPILATIONS EiN TOUT GENRE ET DE TOUTE ESPECE.

11 a paru sur la fin de I'annee derni^re un Dicliomuiire

Jiistorique portatif des femmes cdUbres] deux volumes in-8'*. Je

ne sais a qui nous sommes redevables de cette miserable rapso-

die, que I'article de M'"* Geoffrin et ceux de plusieurs personnes

vivantes ont fait remarquer^ Au compte du detestable compi-

lateur de ce Dictionnaire, il y a eu plus de trois mille femmes

cel^bres depuis Eve jusqu'k M'"^ Denis, ni^ce de M. de Voltaire,

inclusivement.

— II vient de paraitre encore une autre compilation a I'hon-

neur du beau sexe. G'est une Histoire litleraire des femmes

francaises^ ou Lettres historiques et critiques, contenant un pri-

cis de la vie et une analyse raisonnee des ouvrages des femmes

qui se sont distinguies dans la littirature francaise, par une

soci6t6 de gens de lettres ; cinq volumes grand in-S**, avec I'epi-

graphe : Quid fcemina possit. Je crois que c'est I'abbe de La

Porte qui est a la tele de ces compilateurs qui s'arrogent le

titre de gens de lettres; j'aime mille fois mieux les gens de

charrue que ces gens de lettres. Vous trouverez dans cette rap-

sodie I'histoire de toutes nos dames illustres, depuis la tendre

et infortunee Heloi'se jusqu'a la fortunee M"^^ Belot, aujourd'hui

presidente de Meini^res, sans oublier M"® de Lespinasse et la

Muse limonadiere.

conviens. — II salt sa langue? — A raerveille. — II pense? — Beaucoup. — II sent?

— Assurement. — II poss6de le technique du vers? — Comme peu d'hommes.

— II a de i'oreille? — Mais oui. — II est harmonieux? — Toujours. — Que lui

manque-t-il done pour 6tre un poete? — Ce qui lui manque, c'est une ame qui se

tourmente, un esprit violent, une imagination forte et brillante, une lyre qui ait

plus de cordes : la sienne n'en a pas assez. J'en appelle h ce maussade sermon

que le pasteur du village adresse aux dpoux : quand on a un grain d'enthou-

siasme, n'est-ce pas 1^ qu'on le montre ? Et toute cette noce, elle est d'une langueur

h. p6rir. Oh! combien de vers touchants, de pens6es douces, de sentiments honnfitcs

et d^licieux, ctouffes, perdus! Oh! qu'un grand poete est un homme rare!

Je ne vous dirai rien des notes accol^es k ce chant. Les tristes et maussades

notes ! C'est bien assez de I'ennui de les avoir lues, sans avoir encore celui de vous

en parler. (Grimm.)

1. Ce Dictionnaire a et6 compile par La Croix de Compi^gne, qui a aussi aid6

I'abbe de La Porte dans la redaction de VHisloire Utteraire des femmes frangaises.

dont il est question dans I'article suivant. (B.)

VIII. 19
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MARS.

1" m:irs 1700.

FIN DES OBSERVATIONS DE M. DIDEROT
SUR « LES SAISONS »,

POEME PAR M. DE SAINT-LAMBERT.

l'automne.

CHANT TROISIEME.

Mon dessein etait de relire les deux premiers chants et d'en

remarquer les 6pith6tes oisives ou mal choisies, les endroits

obscurs, les mauvaises expressions, les vers superflus, les tours

prosaiques, en un mot, toutes les guenilles dont le chiffonnier

Freron remplira ses feuilles ; mais le degout de cette critique,

joint a la multitude de ces sortes de fautes, m'a fait abandonner

cette tache, que je reprendrai volontiers avec I'auteur s'il persiste

^ vouloir que je m'acquitte en entier du devoir de Tamiti^, et

qu'apres avoir dit aux autres tout le bien que je pensais de son

ouvrage, j'aille lui confier a lui tout le mal que j'en sais.

Le poete s'adresse en commencant a Tagriculteur, a la terre

et a l'automne; il ebauche le tableau des presents et des plaisirs

que la saison promet. II appelle a la campagne les ministres des

lois et la jeunesse des villes; il peint un magistral libre de ses

fonctions et consacrant son loisir champetre a la reforme de

notre code. II voit les premiers phenomfenes de l'automne au

ciel, sur la terre, dans les nuages, sur la verdure, sur les arbres,

sur les oiseaux, sur les animaux.

11 invite les hommes a la chasse ; il d^crit en chasseur celle

du chien couchant.

J'avance, Toiseau part, le plomb, que Toeil conduit,

Le frappe dans les airs au moment qu'il s'enfuit;

II tourne, en expirant, sur ses ailes tremblantes,

Et le chaume est jonche de ses plumes sanglantes.

Cela est vrai : j'ai aussi tue des perdrix, et je reconnais trfes-bien

ce tournoiement sur lui-meme de I'oiseau blesse.
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A la description de la chasse succ^de celle de la pSche, la

pipee, la poursuite des grandes betes. II exhorte le militaire a ce

dernier exercice : il I'irrite contre le loup, ennemi des troupeaux;

contre le sanglier, destructeur des moissons. 11 s'indigne contre

les faineants des cit6s; il s'epuise sur I'utile et douce obscurite

de la vie des champs ; il s'eerie :

Heureux qui, sans pouvoir, au sein de sa patrie,

NMmpose qu'^ lui seul d'en respecter les lois,

Et, d6robant sa tete au fardeau des emplois,

Aim6 dans son domaine, inconnu de ses maitres,

Habite le donjon qu'habitaient ses ancetres 1

De Tamour des honneurs il n'est point d6vore;

Sans craindre le grand jour, content d'etre ignore,

Aux vains dieux du public il laisse leurs statues,

Par Tenvie et le temps si souvent abattues.

Pour juge il a son coeur, pour amis ses 6gaux;

La gloire ou Tinteret n'en font pas ses rivaux

;

11 peut trouver au moins dans le cours de sa vie

Un coeur sans injustice, un ami sans envie.

Ge morceau est peut-^tre un peu long, un peu monotone ; le

ton ne s'y diversifie pas au gre des objets, c'est toujours la m^me
corde, corda semper oherrat eadem^; mais il ne faut qu'un peu

d'ame, un peu de sensibility pour pardonner, peut-etre meme
pour ne pas apercevoir ce defaut^

Tandis qu'il chante la vie heureuse d'un gentilhomme de

campagne, I'automne s'avance, les jours se raccourcissent, le

ciel devient vaporeux, les nuees s'arretent sur les montagnes et

y deposent ces eaux qui formeront les fleuves, les rivieres, les

ruisseaux et les fontaines. La vigne se depouille de sa feuille, la

grappe exposee au soleil se murit, et le moment de la vendange

approche.

La vendange se fait; il y a de la gaiete dans la description

des vendanges : ce n'est pas la fureur des orgies anciennes, ce

sont des tableaux plus simples, plus doux, moins poetiques.

mais plus dans nos moeurs.

1. Horace, Art poetique, vers 356.

2. Je retiens ce morceau pour un des fragments qui procureront k I'auteur une

grande r^^putation chez la post^ritc, h condition que ce poeme n'y arrive pas.

(Grimm.)
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Tandis que le vin nouveau bouillonne dans les tonneaux, les

vents s'6l6vent, les pluies tombent, les premiers frimas paraissent,

iaterreadejaregu des labours; et le poete s'occupe des engrais

et de I'indolence de I'habitant des champs, qui n'ose rien tenter

d'utile, d(^coarage par la frayeur des exactions.

Ici le poete conduit Tagriculteur au pied du trone, et le fait

parler a son roi avec dignite, path^tiqiie et noblesse. Ge mor-

ceau est encore un de ceux qu'on citera quelque jour.

Tandis que I'agriculteur se plaint de sa misere, la fm de

I'automne arrive, la terre s'attriste, les oiseaux se rassemblent,

le murmure des vents se fait entendre dans la foret, les branches

des arbres sont frapp6es violemment les unes contre les autres,

les feuilles s'en separent, la terre en est couverte, le pauvre

vient en ramasser sa provision contre le froid qui s'approche ; le

reste, entrain^ par les pluies, est conduit dans les rivieres, dont

la surface en est couverte, et qui le portent au sein des mers.

Au milieu de cette melancolie generale que le poete partage,

il se rappelle ses amis, les personnes qui lui furent chores, et

que la mort lui a ravies; il donne des louanges Ji leur memoire

et des pleurs a leurs cendres. 11 plaint le vieillard que le triste

bienfait des longiies annees condamne a rester seul.

II voit autour de lui tout p6rir, tout changer,

A la race nouvelle il se trouve Stranger

;

Et lorsqu'^ ses regards la lumiere est ravie,

11 n'a plus en inourant k perdre que la vie.

Le chant est termine par I'entretien d'un jeune berger et

d'une jeune berg^re qui se promettent une Constance eternelle

au milieu des vicissitudes de la nature dont le spectacle les

effrayait sur I'avenir. Le poete se pr(5pare ensuite au retour a

la ville, et fait I'eloge de I'amitie dont il va gouter les dou-

€eurs, en dedommagement des plaisirs champetres que I'hiver

lui enleve.

II y a dix endroits dans ce chant que les lecteurs du gout

le plus difficile peuvent lire et relire avec plaisir, et partout de

tr6s-beaux vers parsem^s ; en un mot, les memes beaut^s et les

m^mes defauts que dans les chants precedents.

Ah! mon ami, avec un ton un peu plus varie, une petite
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pointe de verve, plus de rapidite, moins de longueurs, plus de

details piquants, moins d'expressions parasites, que cela ne

serait-il pas devenu? Mais en lisant ce po6me tel qu'il est,

soyez sur qu'il y a beaucoup de merite k I'avoir fait, et que

ce n'est pas I'ouvrage d'un enfant. Au reste, si Ton pent 6tre

un plus grand poete que M. de Saint- Lambert, on n'est pas un

plus honn^te homme. 11 n'y a personne qui ne vouliit I'avoir

pour ami. J'aimerais done mieux etre I'auteur de son chant

leplusfaible que de la plus belle satire. 11 etait aime, estime, ho-

nor6 de tous ceux qui le connaissaient, il Test a present de tous

ceux qui I'ont lu; en verity, ce succ^s en vaut bien un autre*.

J'aurais bien envie de me taire sur les notes qui suivent I'au-

tomne, mais je les trouve sinon plus chaudement ecrites, au

moins plus importantes par leur objet que celles des chants pre-

cedents. L'auteur y parle de la reforme des lois, de I'instruction

de la jeunesse, de I'origine de la pitie dans nos coeurs, et de

I'importance de I'agriculture. Elles sont un peu plus suppor-

tables que les precedentes ; il y a surtout deux lignes qui m'en

plaisent : Tune est la comparaison des fibres animales avec les

cordes vibrantes, qui resonnent encore apr^s qu'on les a pin-

cees : ce principe est bien fecond; I'autre est le mot du roi de

Lilliput, qui disait qu'il estimerait plus un homme qui ferait

sortir deux epis d'un grain de bl6 que tous les politiques du

monde.

l'hiver.

CHANT QUATRIEME.

Le poete ouvre ce chant par les tempetes et les pluies qu'a-

mfene le solstice d'hiver.

1. Le philosophe fait ici comme Pindare, qui, lorsqu'il n'avait rien k dire de

son h^ros, chantait les louanges des dieux ; ne pouvant louer le po6me, il fait

I'eloge du po6te. II est certain que M. de Saint-Lambert est estime de tous ceux qui

le connaissent; mais on remarque dans son commerce la mftme aridity et la m6me
tristesse qu'on a reprochdes k ses notes ; et ceux qui le connaissent peu lui re-

prochent, outre la st^cheresse, un ton m^prisant et dddaigneux. Denis Diderot, qui

a de I'onction pour dix, et qui en r^pand sur tout ce qui I'approche, ne souffre pas

de ce defaut comme ceux qui, n'ayant rcQu du ciel que la portion suffisante pour

faire aller leurs rouages, n'en peuvent verser sur le rouage de leur voisin, ce qui

fait que les deux rouages ne peuvent jamais aller ensemble. Au reste, le chant de

I'automne est certainement le meilleur des quatre, et vous y trouverez des frag-

ments d'une grande beauty. (Grimm.)
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II y a un peu d*emphase dans ce morceau, quelques idees

hasard6es; mais, pour peu qu'on ait d'indulgence pour I'art et

ses difficultes, c'est un bel exorde : I'ignorance des gens du
monde, qui ne pardonnent rien, est encore plus cruelle que la

jalousie des auteurs qui remarquent tout.

La tristesse de la nature gagne le coeur de I'homme : il refle-

chit, il sent le necessaire enchainement des saisons ; il se dit a

lui-m^me :

Et par ces changements ]a sagesse infinie

Dans I'univers immense entretient I'harmonie.

11 se console ; le ciel s'epure, I'air se refroidit, le vent du nord

s'eleve, les eaux sont glacees, la terre se couvre de neige ; les

animaux presses par la faim viennent, pendant la nuit, rugir

autour de la demeure des hommes, leurs cris r6veillent le

remords assoupi au fond des coeurs coupables; le bonheur a

quitte les campagnes, il s*est refugie dans les villes.

Talents, amour des arts, agr^ables instincts,

Palais ou le bon gout preside k nos festins,

Cercles brillants et gais ou la raison s'^claire,

Ou I'esprit s'embellit par le desir de plaire;

Doux besoin du plaisir, aimable volupt^.

Sentiments animes par la soci^te,

Tendres liens des coeurs, amitie sainte et pure,

Vous expiez assez les torts de la nature.

Le poete part de la pour chanter le genie et ses inventions,

ia formation de la societe, I'origine des sciences, la naissance

des arts, le fer coulant des fourneaux embrases, les instruments

de I'agriculture formes, les lois imposees; le chant, la danse,

la sculpture, la peinture, I'architecture, la comedie, la tragedie,

ie luxe et toutes ses branches.

Apr^s ce long ecart, le poete ramene ses regards sur les

champs, il retourne en idee dans son champ^tre sejour. II m^dite,

il etudie I'homme et la nature, il s'etudie lui-meme. II passe des

journees delicieuses entre les hommes les plus cel6bres des

nations anciennes et modernes ; il se pr^te aux amusements de

I'habitant de la campagne, il decrit ses travaux. II place la gerbe

sous le fleau, il delivre un champ de ses pierres, il aiguise un
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pieu, il plante une haie, il fend I'osier, il s'assied en rond avec

les filles et les femmes du village, il ecoute leurs contes et leurs

chansons, il danse avec elles, il est t6moin de leurs amours

et de leurs jeux, et il finit cetie saison et son poeme par la

peinture de la vie heureuse d'un grand seigneur avanc6 en

age, retire dans sa terre, secourant I'indigence et excitant I'in-

dustvie.

Si vous redoutez la lecture entiere de ce chant, vous ne pou-

vez au moins vous dispenser de jeter les yeux sur les morceaux

que je vais vous marquer :

La tempete, qui ouvre ce chant et qui commence par ce

vers :

Quel bruit s'est 61eve des forSts 6branl6es?

Le coup d'oeil sur I'ordre general de I'univers, a I'endroit ou

le poete, se parlant a lui-m^me, dit :

Ces orages et ces tristes hivers,

Nos maux et nos plaisirs, nos iravaux et nos f^tes, etc.

Je ne vous indique pas la formation de la societe, j'aime

mieux que vous la lisiez dans Lucr^ce.

Mais n'oubliez pas le retour en idee du poete k sa campagne

;

arretez-vous surtout a son apostrophe aux Muses.

Muses, guides de Thomme, ornements de son 6tre...

Reprenez k cet endroit

:

O peuples des hameaux, que votre sort est doux!

Peut-6tre un seul mortel est plus heureux que vous.

Et allez jusqu*i la fin du poeme.

Ma foi, mon ami, ils en diront, et vous aussi, tout ce que

vous voudrez ; mais un poeme ou Ton pent citer autant d'en-

droits remarquables, et ou ceux qu'on ne cite pas sont encore

remplis de vers heureux, n'est point un ouvrage sans merite.

Du reste, vous en avez mon avis dans ce feuillet et les prece-
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dents ; mais souvenez-vous surtout de ne pas reprocher a I'au-

teur la division monotone de notre vers alexandrin, une lenteur

presque inevitable qui nait de Timpossibilite d'enjamber d'un

vers a un autre, nos rimes masculines et feminines, toujours

accoupl6es deux a deux, la defense des inversions hardies, I'in-

digence de la langue champetre et le d^faut de prosodie mar-

quee dans notre langue en general. Gelui qui sait vaincre toutes

ces difficultes et composer un beau poeme est un homme bien

extraordinaire.

Quant aux notes, n'en lisez que deux, la cent quarante-neu-

vieme, sur ce vers :

Je compare les lois et les moeurs des deux mondes,

elle est tr^s-belle ; et la cent cinquante-unieme, sur le vers :

Vainqueurs des deux rivaux qui regnaient sur la scene.

M. de Saint-Lambert y donne la preference a M. de Voltaire

sur nos deux poetes tragiques, Gorneille et Racine. Ge jugement

a excite beaucoup de murmures; je ne Ten crois pas moins

vrai.

Voila ce que je pense de I'ouvrage de M. de Saint-Lambert.

Serait-il satisfait de ce jugement? Je ne le crois pas. Et pour-

quoi? G'est qu'entre tons les hommes de lettres c'est une des

peaux les plus sensibles, sans compter que I'auteur en use avec

le critique comme nous en usons tous avec la nature : lorsqu'elle

nous fait le bien, elle ne fait que son devoir; nous ne lui par-

donnons jamais le mal. Un endroit repris dans un ouvrage bles-

sera plus I'auteur qu'il ne sera flatte de cent endroits loues i

la louange est toujours meritee, et la critique injuste.

LES TROIS CONTES.

Le premier des trois contes qui suivent le poeme des Saisons

s'appelle VAbinaki', le second, Sara Th.,,, et le troisifeme,

Zimio.

Je ne parlerai pas des deux premiers, qui ont paru dans la

Gazette litthaire, et dont vraisemblablement vous aurez rendu
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compte*. Vous aurez sans doute pense, comme moi, que VAbe-

naki, le plus court, est certainement le plus beau. On sent le

romanesque et I'appret dans Sara Th..., qui interesse moins

que Zim^o.

Ce dernier a excite une petite contestation entre Marmontel

et M. de Saint-Lambert. Vous savez que Marmontel a fait un

poeme en prose, intitule les Mexicains^ qu'il se propose de

publier I'annee prochaine-. II y a, dans un des chants de ce

poeme, deux esclaves sauvages, ainsi que dans le conte de Saint-

Lambert. Ces deux esclaves, qui s'aiment, sont embarques sur

un vaisseau portugais, dans le poeme et dans le conte. Marmontel

a fait eprouver au vaisseau un long calme suivi d'une famine,

et Saint-Lambert en a fait autant. Les gens de I'equipage

s'egorgent et se devorent pendant ce calme, et ils s'6gorgent et

se devorent dans les deux ouvrages. Marmontel, plus sage et

plus vrai que Saint-Lambert, montre les deux esclaves amants

se tenant embrasses et attendant leur dernier moment, au lieu

que Saint-Lambert les livre a toute la violence de leur amour,

et, courant aprfes un de ces contrastes singuliers du terrible et

du voluptueux, il peint une jouissance au milieu des horreurs

qui desolent I'equipage : voila la seule difference qu'il y ait

entre leurs fictions. II s'agit de savoir s'ils ont imaging la meme
chose s6par6ment, ou si M. de Saint-Lambert a eu quelque con-

naissance du chant de Marmontel, qui etait certainement com-

pose avant que Zimio parut. Non nostrum est tantas componere

lites ^

1. Nous n'avons vu rendre compte que de Sara Tk .. Voir t. VI, p. 357 et371.

2. Ce poeme ou ce roman, comme on voudra I'appeler, ne parut qu'en 1777,

sous le titre de : les Incas, ou la Destruction de Vempire du Perou, Paris, Lacombe,

2 vol. in-S". Marmontel I'avait commenc(5 en 1767 k Aix-la-Chapelle, eten avait lu

depuis des fragments aux seances publiques de I'Acad^mie. (T.)

3. Ce qu'il y a de certain en attendant, c'est que ce Zimeo est du faux le plus

iusipide et le plus pu^ril que je connaisse. L'auteur soutient qu'il n'a eu aucune

connaissance de I'cpisode de Marmontel, et que celui-ci a joue un pareil tour il y
a quelques ann^es, en faisant imprimer son conte de Laurette, qui n'est autre

chose que I'cpisode du deuxi^me chant des Saisons. II est vrai que, dans les deux

morceaux, c'est un jeune seigneu qui veut s^duire une jeune paysanne; mais il y
a cette difference que le conte de Marmontel, quoique infinimeiit troplong, est cer-

tainement un de ses meilleurs, au lieu que I'episode de Saint-Lambert est une des

plus mauvaises choses de son po6me. (Grimm.)
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LES PIECES FUGITIVES.

Toutes ces pieces ont ete imprimees ; leur fortune est faite.

Elles sont pleines de passion et de verve. M. de Saint-Lambert

se presenterait au Parnasse, n'ayant que ce petit recueil a la

main, qu'ApoUon et I'Amour iraient au-devant de lui et le pla-

ceraient k cote de Sapho.

LES FABLES ORIENTALES

11 y en a quelques-unes tirees du poete Sadi ; les autres

sont de I'invention de I'auteur. Ce n'est pas la partie de son

ouvrage la moins utile et la moins agreable ; elles contiennent

presque toutes une moralite profonde et vraie. Grands de la

terre, lisez-les et faites-les lire a vos enfants *.

— M. I'abbe Ghappe d'Auteroche, de I'Academie royale des

sciences, choisi pour aller observer k Tobolsk en Siberie le pas-

sage de Venus sur le soleil en 1761, nous avait propose par

souscription un magnifique ouvrage sur cette expedition scien-

tifique ^ Get ouvrage devait paraitre au mois de juillet dernier,

mais il a et6 retarde jusqu'a present. L'auteur est parti de nou-

veau pour aller en Galifornie observer le meme passage qui

aura lieu cette annee. Son ouvrage sur sa premiere expedition

a paru en deux gros volumes^ grand in-4", dont le premier, a

cause de sa grosseur, est partag6 en deux parties. lis sont ma-

gnifiquement executes quant a la partie typographique, et

portent pour titre : Voyage en Sibirie^ fait par ordre du roi en

1761, contenant les moeurs, les usages des Russes, et I'etat ac-

1. Je regarde ces Fables orientales, avec le petit conte de VAbenaki, comme le

meilleur ouvrage de M. de Saint-Lambert, parce que, ind^pendamment de I'eloge

qu'en fait le philosophe, j'y trouve ,r^ellement du talent, et surtout de la gr^ce et

de la flexibilite dans le style, que je desire partout dans les autres productions de

cet auteur, et m6me dans ses Pieces fugitives, qui ont du mcrite d'ailleurs : c'est

quel'idee de fatigue, de peine, d'effort, nuit 6galement au poete comme h I'amant;

deux metiers difficiles et brillants, qui demandent une vocation d(5cid^e. II faut

qu'il ne nous en coute pas, qu'il soit naturel d'etre charmant, que ce soit votre etat

habituel, et non pas un rdle pris ; sans cela ne vous m61ez jamais ni de chanter ni

d'aimer. (Grimm.)

2. L'abb^ Ghappe mourut en Galifornie le l*"" mars 1769, au moment m6me ou

Grimm raillait si cruellement ses erreurs et ses ridicules.

3 1768. 2 vol. in-4'' et atlas in-folio. Une vignette et six planches dessindes et

gravees par Moreau le jeune; la gravure de quatre autres planches lui est attribute

par M. H. Draibel qui a esquiss^ un catalogue de son oeuvre.
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tuel de cette puissance ; la description geographique et le nivel-

lement de la route de Paris a Tobolsk ; I'histoire naturelle de

la m^me route ; des observations astronomiques, et des expe-

riences sur I'electricite naturelle ; enrichi de cartes g^ographi-

ques, de plans, de profils de terrain, de gravures qui rcpresen-

tent les usages des Russes, leurs moeurs, leurs habillements,

les divinites des Kalmoucks, et plusieiirs morceaux d'histoire

naturelle. Voila ce que I'abb^ Ghappe a ete en 6tat de decouvrir,

d'observer et d'executer en moins d'une annee, 6tant parti de

Paris sur la fin de novembre 1760, et de retour de son expedi-

tion a Petersbourg le l'^'" novembre 1761.

II n'y a qu'une tete frangaise a qui le ciel accorde ces faveurs

signalees de tout savoir sans apprendre, de tout voir sans regar-

der, de tout deviner sans etre sorcier, de tout approfondir en

courant la poste de Paris a Tobolsk, et de tout trancher sans

etre Alexandre, fils de Philippe de Macedoine. Mais parmi toutes

les cervelles dont ce royaume abonde, je conviens que le choix

de I'abbe Ghappe est superieurement fait, et qu'apr^s lui, il faut

tirer I'^chelle. II serait difficile de reunir dans le m6me sujet,

au m^me degr6, autant d'ignorance, de hardiesse, de platitude,

de legerete, de gout pour les puerilites les plus minutieuses,

et d' indifference pour laverite.

Son ouvi'age parait a peine, et il est deja si decrie qu'aucun

esprit sage ne se permettra de luiaccorder la moindre confiance.

L'Academie des sciences balance elle-meme si elle doit ajouter

foi- a I'observation astronomique pour laquelle I'abbe Ghappe a

^t6 envoye en Siberie
; plusieurs de nos academiciens pretendent

avoir de grands motifs de douter et de I'exactitude de I'obser-

vation et de la veracity de I'observateur. lis supposent avec

assez de v raisemblance, en comparant ces r^sultats a ceux des

autres astronomes disperses sur les differents points de la sur-

face du globe, que le temps etant convert a Tobolsk pendant

tout le passage de V6nus, I'abbe Ghappe n'a pas voulu perdre

les frais de son voyage, et a calcule dans son cabinet a peu pr6s

comment ce passage a dii avoir lieu en I'observant k Tobolsk, et

a donne a I'Academie Tapproximation de ses calculs pour le re-

sultat de ses observations.

II faut que ce soup^on ait et6 accredite par I'horloger ou

quelque autre compagnon de voyage de notre aventurier astro-
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nomique ; ils auront avoue betement ou indiscr^tement que le

soleil n'a pas paru a Tobolsk ce jour-la , car il n'est pas natu-

rel de supposer cette 6trange hardiesse de mentir, a un homme
qui voyage pour la d^couverte de la v^rite. L'abbe Chappe lui-

meme parle de cet instant decisif de son voyage, de ses inquie-

tudes a I'aspect des nuages dont l!horizon 6tait convert, de sa

joie indicible lorsque le soleil eut perc6 ces nuages ; il en parle,

dis-je, comme un ecolier libertin. 11 a ce caract^re dans tout

son ouvrage ; on a dit avec raison qu'il avait trouv6 le secret

d'en faire un livre de mauvais gout, de mauvais ton et de mau-

vaises moeurs : la licence qu'il met dans la description de cer-

taines ceremonies de mariage usitees en Siberie, et dont il n'y

a pas peut-etre un mot de vrai, lui ont attire justement ce re-

proche. Ce ton pueril, superficiel, etourdi, d'un Ecolier et d'un

ignorant qui veut se donner les airs d'un philosophe, fait le

caraclere distinctif de ce Voyage en Siberie,

La puerilite de I'auteur se montre j usque dans les planches

qu'il a fait graver pour la decoration de son ouvrage d'aprfes les

dessins de Le Prince, peintre du roi et de notre Acad^mie royale

depeinture; cet artiste a aussi voyag^ en Russie et en Siberie,

et il parait pour la maturity de I'esprit parfaitement assorti avec

I'astronome voyageur. Vous croirez les principales planches de

I'ouvrage consacrees a la representation des ph6nom^nes, des

decouvertes, des usages les plus interessants ? Point du tout.

Ici Ton voit M. l'abbe Chappe faisant une halte au milieu de la

nuit k la lueur des flambeaux et des buchers dans une gorge- de

montagnes ; la, on represente ce meme grand homme donnant

un souper et un bal somptueux a la bonne compagnie d'Ekate-

rinbourg; ailleurs, on le voit debout et impavidum, dans une

attitude heroi'que et fi^re pendant les experiences electriques sur

la foudre et sur la barre de fer suspendue dans les airs pour I'at-

tirer, tandis que la frayeur a etendu a ses pieds les soldats de

son escorte, et que ses compagnons et le peuple qu'il avait au-

tour de lui se sauvent avec la derniere precipitation, le tou

pour nous donner une faible idee de la grandeur de courage de

M. l'abbe. Les deux tiers de son livre sont employes k nous faire

des peintures effrayantes des dangers qu'il a courus, des diffi-

cultes qu'il a eprouvees dans sa route; dangers qui, malgre

toute la depense d'esprit qu'il fait, n'aboutissent jamais au
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moindre accident ; difficultes facheuses et inquietantes dans le

moment ou elles existent, mais qu'on oublie d6s qu'elles sont

passees, et dont un esprit sage se permettrait peut-etre de dire

un mot en passant, mais qii'il d^daignerait k coup sur de con-

signer laborieusement avec les details les plus minutieux dans

un ouvrage de la nature de celui-ci.

line autre puerilite qu'on remarque dans cet ouvrage, c'est

la manie de faire de belles descriptions poetiques dans le gout

de celles de M. de Buffon ; mais ce grand ecrivain n'a pas besoiii

des contorsions ridicules d'un singe pour nous faire sentir sa

sup^riorite et ses droits a notre hommage. Je ne me permettrai

aucune reflexion sur le fond de cet ouvrage ; il faudrait avoir

voyage avec I'auteur, et etre plus instruit que je ne suis; je re-

marquerai simplement que le defaut de confiance s'etend egale-

ment sur tous les objets qu'il a traites, et que le caractere de

leg^rete et de futilite qui domine en lui n'invite pas plus a le

croire sur les objets particuliers de ses etudes et de son voyage

que sur le reste. Son ignorance se trahit surtout par le ton dont

il parle des choses que tout le raonde sait ; tout homme qui a

un peu de tact lui trouvera le ton et I'expression de I'ignorance,

lors m^me qu'il est exact et qu'il rapporte des faits connus. II

ne sait pas que la dignite de grand-general et celle de grand-

mar6chal soiit deux dignites difTerentes en Pologne ; mais

d'ailleurs il a, en courant la poste, tout vu, tout penetre, tout

approfondi. 11 sait le gouvernement de Russie par coeur, il con-

nait ses forces de terre, I'etat de sa marine, il rapporte I'etat de

ses revenus, il les fixe a soixante-sept millions de livres de

France ; et au ton decisif dont ilprononce ses oracles, je n'ose-

rais lui observer que plusieurs voyageurs, pour le moins aussi

dignes de foi que lui, m'ont assure que le revenu annuel de

I'empire allait k cent vingt millions de livres. 11 vamemejusqu'a

faire des proph6ties, a I'exemple de J. -J. Rousseau, sur la puis-

sance de la Russie, et je suis persuade qu'il se croit en etat de

conseiller tous les cabinets en Europe sur leur conduite a tenir

a regard de cette puissance *. Un voyageur sage se fera une loi

1. Mdlgre les predictions flatteuses de I'abL^ Chappe, Catherine II crut devoir

faire clle-m6me et publier une critique de sa relation sous le titre de Antidote, ou

Hefutation du Voyage en Siberie par Vabbe Chappe, rcimprimde a la suite de cet

ouvrage dans I'cdition d'Amsterdam, 1769-71, 6 vol. in-12. (T.) —La part prise par
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principale de ne parler que de ce qu'il a ete a portee de voir

par lui-meme ; il le rapportera avec la defiance que tout homme
d'esprit aura toujours de ses lumi^res, surtout lorsqu'il porte

ses regards sur des objets entierement nouveaux pour lui. Ge

n'6tait pas la le compte de I'abbe Ghappe : il voulait surtout faire

un gros livre, et partout ou le voyageur n'avait rien a dire, il a

fait le metier de compilateur ; encore s'il avait puise dans des

sources inconnues en France! Mais il a trouve plus ais6 de pil-

ler nos ecrivains ou nos traducteurs que des auteurs origiaaux,

et il a insure dans le corps de son ouvrage des morceaux entiers

empruntes d'autres livres ; il n'y a pas jusqu'a ce pauvre diable

de Le Gat, chirurgien de Rouen, qu'il n'ait mis a contribution

pour grossir son livre de quelques pages.

Le second volume de I'ouvrage de M. I'abbe Ghappe contient

la description du Kamtschatka, ou Ton trouve : I*' les moeurs et

les coutumes des habitants du Kamtschatka; 2'' la geographie

du Kamtschatka et des pays circonvoisins ; 3° les avantages et

les desavantages du Kamtschatka ;
4** la reduction du Kamtschatka

par les Russes, les revokes arrivees en differents temps, et I'etat

actuel des forts de la Russie dans ce pays. Gette description est

I'ouvrage de feu M. Kracheninnikow, professeur de 1'Academic

des sciences de Petersbourg, mort en 1755. En 1733, le gouver-

nement de Russie envoya une espfece de caravane au Kamts-

chatka pour reconnaitrela position jusqu'aux cotes de ces vastes

pays et au delci ; I'Academie imperiale grossit cette caravane de

plusieurs savants, professeurs, artistes en dilTerents genres, et

de six jeunes gens capables de seconder leurs maitres et de les

remplacer au besoin. M. Kracheninnikow etait du nombre de ces

derniers. II a fondu dans son ouvrage, non-seulement ses pro-

pres observations, mais encore celles du professeur Steller, qui

mourut en 17/15 a son retour de son voyage, avant d'arriver a

Petersbourg. Get ouvrage est curieux et important ; vous n'y

Catherine k cette diatribe vlolente n'est pas bien d6tormiii(5e; on a nomnie parmi

ses coUaborateurs la princesse Daschkoff (dont les memoires sont muets sur ce

point) et Falconet, doutle style apre et inculte a une grande analogic avec celui de

VAntidote. Dans une note des Lettres d M^^^ Volland, M. Taschereau a cit6 une

autre r^ponse al'abb^ Ghappe, intitul(5e Lettre d'un style franc et loyal a Vauteur

du Journal encyclopedique, 1771, in-12, dont ce journal ne fait pas mention et qui

est 6galement inconnue au r^dacteur des Russica de la Biblioth^que imp6riale de

Saint-Petersbourg, M. R. Min loff.
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trouverez pas les agrements ni la gentillesse de Tabb^ Chappe,

mais vous les trouverez remplaces par I'instruction et lasolidite.

II y a d^ja plusieurs annees que les Anglais I'ont Iraduit dans

leur langue, et notre rapsodiste Eidous I'a traduit de I'anglais

en francais ; mais independamment desbevues qu'Eidous fourre

dans toutes ses translations, la traduction anglaise est elle-meme

tronquee en plusieurs endroits que le traducteur a jug6 a pro-

pos de supprimer. La traduction francaise qui forme ici le se-

cond volume du Voyage de I'abbe Chappe en Siben'e a ete faite

k Petersbourg sur roriginal russe, par un homme que Chappe

ne juge pas a propos de nommer *.

En souhaitant un bon voyage a M. I'abbe Chappe en Cali-

fornie, dont il pourra faire le roman par la suite avec moins de

contradicteurs que celui de la Siberie, qu'il me soit permis

d'observer que tout ce qui r^sulte de plus clair des recherches

les plus laborieuses, faites avec le plus de sagesse, de soin, d'ar-

deur, de depense, d'efibrts etde succes, c' est que I'homme n'est

pas fait pour connaitre la verite. Nos decouvertes les plus heu-

reuses ne sont propres qu'a nous inspirer du decouragement, et

a nous con firmer dans la conscience de notre faiblesse. En com-

parant nos genies les plus vastes a limmensite de la nature,

notre sagacite la plus extreme a la multitude de ses secrets, nos

moyens et nos instruments mesquins et pauvres aux ressorts et

aux masses qu'elle nousopose, il n'est aucun esprit sage qui ne

soit tente de sourire a la folie et a la vanite de nos travaux et

de nos entreprises. Nous avons surtout un defaut qui s'oppose

particulierementa la connaissance de la verite. Des que le hasard

nous a mis en main un instrument en lui-meme ordinairement

tr^s-pauvre, nous I'appllquons k tout, et bornons tous nos

moyens k cet instrument. Depuis I'inventlon du barom^tre et

du thermometre, toutes nos observations physiques sur la pesan-

teur de I'atmosphere, sur le degre de chaleur ou de froid se sont

r6duites a fixer la variation du mercure dans les petits tubes

d'un instrument en lui-mdme excessivement borne et pauvre.

Quand on sait le point auquel le thermometre de Reaumur est

1. Le traducteur de la partie du Voyage de I'abbe Chappe en Siberie, fournie

par le professeur russe Kracheninnikow, se nommait de Saint-Pr^; il avait^tc en-

voy<5 en Russie pour 6tudier le russe ; depuis il a etc employe dans les affaires

<5trang6res k Versailles. (B.)
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monte ou descendu un tel jour dans toutes les capitales de

I'Europe, on n'a d'abord rien appris ; mais qui voudrait assurer

que TelTet sensible du froid ou du chaud sur la liqueur du ther-

mom^tre est le seul moyen de connattre ces qualites de I'air et

leur degr6? Sait-on seulement si le thermomfetre de Paris,

celui de Petersbourg, celui de Naples, conservent entre eux la

proportion et les rapports qui permettent d'^tablir une corres-

pondance entre eux et de tirer des arguments de leurs differences

respectives? J'ai oui dire a un physicien de Naples que, dans les

chaleurs ou le thermometre etait ^peu pr^s au degre de celui de

Paris, il avait vu des bougies se plier et fondre dans les flam-

beaux, cequ'on n'a certainement jamais vu a Paris : voiladonc un

effet de la chaleur dont on ne se serait jamais douteen observant

le degre du thermometre. Malgre cela, nous ferons de cet instru-

ment I'appreciateur de toute notre science physique jusqu'a ce

que le hasard et la mode nous en aient fait rencontrer et adop-

ter un autre tout aussi imparfait, a peu pr^s comme en mede-
cine la variation du pouls est devenue 1' unique mani^re de ju-

ger de I'etat d'un malade, etnous a fait abandonner ou negliger

I'observation de tant d'autres symptomes non moins importants,

comme I'etude de la couleur du teint, le caractere de Taltera-

tion des traits et de la physionomie, ph6nom6nes aussi d^cisifs

dans les maladies graves, pour des yeux exerces, que'les pulsa-

tions de I'art^re.

— On vient de publier en deux gros volumes grand in-8°

un Supplement d, laBibliographie instructive^ ou Catalogue des

livres du cabinet de feu M. Louis-Jean Gaignat *
j
par Guillaume-

Frangois De Bure, le jeune, libraire de Paris, avec une table

alphabetique des auteurs. Ge M. De Bure est aujourd'huipresque

le seul libraire instruit a Paris. 11 a public une Bibliographic

instructive en sept volumes; si je ne me trompe, c'est une

notice de plusieurs livres curieux et rares, avec des eclaircisse-

ments instruciifs et relatifs a ces livres. Feu M. Gaignat, qui en

avait la manie, ne pouvait manquer d'aimer beaucoup le libraire

De Bure. II lui a laisse par son testament un legs considerable,

et I'a charge de la confection et la publication de son Catalogue.

De Bure a fait de ce Gatalogue un supplement k sa Bibliogra-

\. Dont Grimm a annonce la mort, p. 125.
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phie. II vend douze livres les deux volumes, c'est un peu cher.

On ne laisse pas de faire des reflexions philosophiques en jetant

un coup d'oeil sur ce Catalogue. Dans le fait, il y a peu de

bons livres qui soient restes rares ; et si un philosophe de mau-

vaise humeur appelait le cabinet de M. Gaignat un grand reser-

voir de sottises, je n'en serais pas fort surpris. Get amateur

c6l6bre a forme ce cabinet a grands frais. Quand il avait attrape

un vieux bouquin un peu bien conditionne, il I3 faisait magni-

fiquement relier en maroquin, lui assignait sa place, et ne I'ou-

vrait plus. Gette manie singulifere fera du moins que les ache-

teurs trouveront leurs emplettes dans le meilleur 6tat possible.

M. Gaignat a ordonne par testament que ses livres fussent

vendus en detail. Gette vente commencera le 10 avril prochain,

elle est du moins annoncee dans le Catalogue, au lieu que la

vente des tableaux s'est presque faite clandestinement, sans que

les etrangers aient ete avertis a temps par les papiers publics

pour pouvoir donner leurs commissions. La succession se ressen-

tira de cette negligence inoui'e. On avait ofl'ert, de la part de

rimperatrice de Russie, deux cent treize mille livres pour la tota-

lite du cabinet de tableaux, et Ton aurait peut-etre ajoute a

cette somme un supplement de vingt ou trente mille livres^;

les heritiers, embarrasses par la justice k cause de la comp-

tabilite de I'office de M. Gaignat, dont les comptes ne sont

pas encore soldes dans la forme judiciaire, n'ont pas ose ecouter

ces propositions, lis y perdent considerablement; toute la vente

des tableaux n'a mont6 qu'a deux cent huit mille livres, sur les-

quelles il faut pr6lever les frais de la vente, qui auraient et4

epargnes par un marche sur la total ite. L'Imperatrice de Russie

a eu pour dix-sept mille francs une Vierge de Murillo, pour

laquelle M. Gaignat avait refuse de son vivant trente mille livres.

M. le due de Ghoiseul a aussi achet6 quelques-uns des plus

beaux tableaux de cette fameuse collection. II y avait deux

Teniers superbes, mais un surtout, unique dans son genre ; il a

6t6 vendu dix-huit mille et quelques livres. Aucun des tableaux

de M. Gaignat n'a 6te pousse au dela de cette somme.
— Traite historique et pratique de la gravure en bois^ par

1. C'est Diderot qui s'efforga de faire cette acquisition pour sa bienfaitrice;

voir les Lettres d Falconet, t. XVIII, p. 253, 267, 306 et 308 des OEuvres com-
pletes.

VIII. 20
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J,-B. Papillon, graveur enbois, et ancien associede la Societe aca-

demique des Arts ; deux gros volumes grand in-8% dont le pre-

mier contient toute la partie historique, et le second les prin-

cipes de cet art. Papillon est le meilleur et presque le seal

graveur en bois que nous ayons, aujourd'hui que la gravure en

cuivre est devenue si commune. Mais Papillon n'est pas en etat

de faire le Traile historique et pratique de son art, ce serait

plutot la tache de quelque curieux d'AUemagne ; c'est la ou il

faudrait faire des recherches historiques sur I'origine et les pro-

gres de cet art. Si je ne me trompe, Papillon a 6te aide dans la

composition de son ouvrage par Fournier le jeune, mort dans

le courant de I'annee derni^re. Ge Fournier etait le plus habile

fondeur de caract^res qu'il y ait en France ; il trouva presque

en meme temps que M. Breitkopf, de Leipsick, Tart d'imprimer

la musique ; il portait dans Texercice de sa profession les vues,

I'habilete, I'opiniatrete et la vanite qu'il faut pour acquerir la

reputation d'un artiste rare; il etait du reste hargneux, et faisait

toujours la petite guerre contre ceux qui osaient entendre quel-

que chose a son metier.

— On nous a gratifies des OEuvres meUes de 3/"*^ de Mon-
tegut, mailresse des Jeux floraux, recueillies par M. de Mon-

tegut, son fils, conseiller au parlement de Toulouse ; deux

volumes in-12. Gette maitresse des Jeux floraux mourut a Tou-

louse en 1752, ag6e de quarante-deux ans. Apr^s le scandale

que le parlement de Toulouse a donne a toute I'Europe en rouant

un pere de famille innocent *, vous ne serez pas etonne qu'il se

trouve parmi messieurs de ce parlement un fils assez impie pour

troubles les cendres de sa m^re en publiant ses insipides ou-

vrages.

— On vient de nous faire present d'un Recueil de pUces in-

Uressanles pour servir cl VHistoire de France, avec dautres

morceaux de littdrature trouv^s dans les papiers de M. VahM de

Longuerue, volume in-12 de pr^s de trois cents pages ^ Les

deux principales pieces de ce recueil sont un Abrigd de la vie

du cardinal de Richelieu, et un Abr^g^ de la vie du cardinal

Jules Mazarin. Dans ce dernier, on donne un precis des trou-

bles de la Fronde, et je serais bien 6tonne que ce morceau

1. Galas.

2. Publie par Rousselot de Surgy.
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echappat k la vigilance de messieurs j car il n'est point du tout

a I'avantage de I'auguste parlement, qu'on accuse assez claire-

ment d'avoir M la principale cause des troubles : monsieur

I'executeur des hautes oeuvres pourrait bien ^tre charge de la

reponse de I'auguste corps. L'abb6 de Longuerue naquit en

1652, et mourut en 1733 ; il meriteune place distingu6e parmi

les 6rudits. II existe de lui, dans une biblioth^que particuli^re,

plus de huit volumes manuscrits in-folio, remplis de toutes sortes

de discussions litteraires; mais je ne conseille a aucun libraire

de risquer son argent a imprimer ces manuscrits, ils pourraient

fort bien rester dans son magasin*. La faveurdu si^cle n'est pas

pour les ouvrages d'6rudition, et I'abbe de Longuerue n'6crit

pas d'une mani^re assez interessante pour se faire lire; il n'a

pas non plus des vues assez profondes pour satisfaire les vrais

critiques, qui sont aussi rares que les hommes de genie.

15 mars 1769.

Enfm, enfm nous avons vu le Dherteur^ comedie en trois

actes, en prose, melee d'ariettes, que M. Sedaine avait dans son

portefeuille depuis environ trois ans, et dont la negligence de

son musicien avait frustre I'attente du public jusqu'^ ce mo-
ment. Depuis que M. Monsigny a aspir6 a une place de maitre-

d'hotel de M. le due d'Orleans, et qu'il I'a obtenue, il a paru

negliger son metier de compositeur, et il m'a prouv6 une chose

queje savais deja , c'est que les devoirs d'un courtisan et les

occupations d'un homme de genie ne sauraient s'allier ensemble.

II faut de la solitude pour troaver ces idees rares et fortes qui

emeuvent et penetrent les autres, et communiquent en un clia

d'oeil I'enthousiasme de I'auteur a I'ame de ses auditeurs. Dans

les antichambres des princes on trouve quelquefois de I'esprit

et des agrements, des bons mots, des 6pigrammes, plus sou-

vent de la frivolite, de la minutie, une nature factice et compo-

see, c'est-a-dire le contraire du genie, et Ton perd son temps.

Heureusement, je n'ai pas grand regret a celui de M. Monsigny,

et pour pleurer sur son genie il faudrait qu'il me fut demontr6

1. Le Lohgueruana de Grujon et Desmarets (Berlin, 1754, in-12) donne le detail

du coDtenu de ces manuscrits.
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qu'il en a. Ge qui me fache, c'est que le seul homme qui en ait

montre en ces derniers temps pour le theatre se soit arrange

de facon a faire d^pendre le sort de ses pieces de la negligence

ou du bon plaisir d'un musicien. Si M. Monsigny avait daigne

mettre en musique le Diserteur il y a deux ans et demi, lors-

qu'il lui fut livr6, M. Sedaine aurait fait depuis trois ou

quatre autres pieces, et la richesse de nos theatres s'en serait

accrue. A force de persecutions, on a enfm arrache cq Deserteur

des mains du musicien , et Ton en a donn6 la premiere repre-

sentation surle theatre de la Gomedie-Italienne, le 6 de ce mois,

c'est-a-dire six jours avant la cloture des spectacles.

— 11 vient de paraitre une Lettre h M. de Voltaire sur les

operas pfulosophico-comiques, oil Von trouve la critique de

Lucile, comedie en un acle et en vers, melee d'ariettes, ecrit de

soixante-huit pages in-12. On attribue cette Lettre a M. Lin-

guetS qui ne cesse d'ecrire depuis qu'il a renonce au metier

d'^crivain en prenant solennellement conge du public dans une

preface de son Histoire des Revolutions romaines, J'observe a

M. Linguet, si cette Lettre est de lui, comme je le crois, que

quand on veut 6crire sur toutes sortes de matieres, il faut con-

naitre toutes sortes de matieres; en second lieu, que quand on

veut ecrire k M. de Voltaire, il faut savoir ecrire ; en troisieme

lieu, que quand on est d'aussi mechante humeur que lui, il faut

avoir beaucoup d'idees, beaucoup de lumiere dans I'esprit, et

dire des choses qui fassent pardonner la bile. Je ne fais guere

plus de cas du poeme de Lucile que son censeur; mais tout

mauvais qu'il est, j'aimerais centfois mieux I'avoir fait que cette

detestable critique. L'auteur est d'une mauvaise foi qui revolte,

ou, s'il est de bonne foi, il pent se vanter d'etre une des plus

grandes betes de la garenne litteraire. Je ne parle pas de ses

oracles sur le genre de I'opera-comique : il est encore, comme le

plus grand nombre de ses confreres , a savoir quel est le but

de la musique, et k quoi elle doit etre employee sur le theatre.

Une autre platitude de cette critique, c'est d'accuser Lucile de

philosophic, ou, si vous voulez, d' affectation de philosophic. Je

ne connais guere de piece plus eioignee de ce ton de philoso-

1. C'est k tort. Cette Lettre, Amsterdam et Paris, 1769, ia-12, est'de La Tou-

raille. (T.)
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phie que Lucile; et si Ton a voulu jeter des pierres dans le

jardin de M. Marmontel
,
j'ajouterai que je ne connais gu^re

d'ecrivain qui ait la tournure moins philosophique. Monsieur Lin-

guet, vous m'ennuyez. On dit que vous avez de I'esprit, et j'en

suis sur par exemple ; mais je crains que vous ne conserviez

toute votre vie la tournure d'un polisson, et je vous souhaite le

bonjour.

Je sais bien quel est mon grand chagrin sur Lucile, dou-

leur! decouverte facheuse! En lisant la piece, et me rappe-

lant la musique de M. Gretry, je me suis confirm^ dans le

soupQon que j'avais cherche a etouffer a la representation ; c'est

que la plupart des airs sont parodies, c'est-a-dire que la mu-
sique est faite avant les paroles, etque le poete a mis les paroles

sous les notes comme il a pu. C'est le plus sangiant outrage

qu'on puisse faire a la musique , c'est une pratique ^galement

pernicieuse aux deux arts, c'est un obstacle sur a la perfection

de la musique et de la poesie. Je n'aurais pas cru M. Gr6try

capable d'une pratique aussi deshonorante pour un composi-

teur ^ ou bien, si elle est inevitable quand on veut faire de la

musique sur des paroles francaises, J. -J. Rousseau avait done

raison de dire que si les Frangais ont jamais une musique, ce

sera tant pis pour eux.

— Vers la fin du mois dernier, M. le prince Koslowski, lieu-

tenant des gardes de I'lmp^ratrice de Russie, accompagne d'un

autre ofTicier du meme corps, est arrive au chateau de Ferney,

et a remis k M. de Voltaire, de la part de Sa Majeste Imp^riale,

une boite ronde d'ivoire a gorge d'or, artistement travaillee et

tournee de la propre main de I'lmperatrice. Gette boite ^tait

enrichiedu portrait deSa Majeste Imperiale, entoure de superbes

brillants. Une pelisse magnifique fut en m^me temps remise au

patriarche, de la part de Sa Majeste, pour le garantir du vent

1. II est tr6s-vraisemblable que Grimm cherche ici k [ae venger de la petite

mystification qu'il essuya relativement k l'op6ra de Lucile, et que La Harpe raconte

ainsi d'apr6s Marmontel : « On allait r^p^ter Lucile chez M. le comte de ***, et

Ton parlait d'airs parodies. M. Grimm, tr6s-eclair6 en musique, pretendait que

ces airs otaient toujours tres-faciles k distinguer des autres. « II y en a un, lui

dit-on, dans Lucile, t^chez de le reconnaitre. » On ex6cuta le premier air : Qu'il est

douxde dire en aimant, etc. « Ce n'est certainement pas celui-1^ qui est parodic,

dit M. Grimm. — C'est pr6cis6mcnt celui-li, lui rcpondit-on. » (Mercure de France,

25 octobre 1778.) (B.)
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des Alpes. Ges presents 6taient accompagnes d'une traduction

frangaise du Code de Catherine 11, d'un journal manuscrit de

I'inoculation de cette auguste souveraine, et d'une lettre egale-

ment digne et du genie qui I'a dictee, et de celui auquel elle elait

destinee ^ On pretend que cette ambassade imp6riale a rajeuni

le patriarche de dix ans. Or, comme il est ecrit dans le livre des

destinies qu'il vivra cent ans, c'est tout juste trente-cinq ann^es

de vie que cette ambassade vient de lui assurer. M. Huber,

connu par ses decoupures , a abandonne depuis quelque temps

ses ciseaux pour se livrer a la peinture, oil il a egalement reussi.

II a propose, il y a quelque temps, k Sa Majeste Imperiale de

faire la vie privee de M. de Voltaire dans une suite de tableaux,

et cette proposition ayant ete agreee, il est actuellement occupe

de ce travail. II a envoye a I'lmperatrice, pour son coup d'essai,

le tableau de la reception de I'ambassade imperiale au chateau

de Ferney. Le patriarche, extenue, n'ayant plus qu'un souffle de

vie, est couch6 dans son lit. On lui annonce le prince russe,

porteur des marques pr^cieuses de la bienveillance de I'auguste

Catherine ; le patriarche se releve sur son seant, le recoit, pene-

tre de respect et de reconnaissance, et retrouve le feu de sa pre-

miere jeunesse.Voilal'idee du premier tableau, qui a et6 esquisse

en tres-peu de jours. La vie du patriarche etant tres-variee,

M. Huber aura un vaste champ ouvert devant lui. II est certain

qu'il n'y a pas un moment dans la journee du patriarche qui ne

soit interessant et pittoresque. Le peintre garantit la ressem-

blance parfaite du heros, et je me ferais bien garant pour lui

sur cet article; il I'a toujours decoupe avec le plus grand succes.

Au reste, si cette ambassade a rajeuni le patriarche, ce n'est pas

pour lui faire mener une vie oisive.

En fait d'ouvrages imprimes, il nous est arrive de la ma-

nufacture une CinquUme Homelie ,
prononcde ci Londres, le

Jour de Pdques, dans une assemblee particulUre , ecrit de seize

pages ^ Une Cinqui^me Homelie en suppose quatre autres

;

apparemment que le pasteur de Londres compte les homelies

des annees prec6dentes. Gelle-ci est faite dans le meme esprit

1. Voir cette letire, du 6 decembre 1768, dans la Correspondance de Voltaire

avec Catherine.

2. 17G9. Los quatre premieres sont de 1765. Elles se trouvent rcunies dans les

OEuvres de Voltaire. (T.)
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et sur le mSme texte: il faut se tolerer les uns les autres. Le

pasteur de Londres, le patriarche de Ferney et I'electeur de

Mayence, si les gazettes disent vrai, sont aujourd'hui du meme
avis; c'est de laisser la la controverse et les contes^ et de s*en

tenir a la raison et a la morale. « 11 n'y a pas une page dans

r^criture qui n'ait ete un sujet de contestation, et par conse-

quent de haine. Que faut-il done faire, mes tr^s-chers freres,

dans les t^n^bres ou nous marchons? Je vous I'ai dit, et vous-

le pensez comme moi, nous devons rechercher la justice plus

que la lumi^re, et tolerer tout le monde afin que nous soyons

toleres. » Voila la fin du sermon, et apr^s ces mots tons les

fiddles disent Ame7i,

— M. Dupin, ancien fermier general , vient de mourir dans

un age avance. II avait servi avant de se faire financier. J'en fais

mention ici parce qu'il avait compose laborieusement une /?^/m-

tation de VEsprit des lois, lorsque ce livre parut. Elle fut impri-

mee, et meme distribuee a quelques amis, qui conseill^rent de

la supprimer. En consequence les exemplaires furent retires et

I'edition condamnee au feu; cependant M. lecomte d'Argenson,.

alors ministre , ne voulut pas rendre son exemplaire , et ses

heritiers doivent I'avoir trouve dans sa bibliotheque *. Le projet

de M. Dupin etait de faire I'apologie de la finance centre le pre-

sident de Montesquieu. Ge projet n'6tait pas d'une execution

ais6e, et de plus habiles que M. Dupin y auraient pu echouer.

M. Dupin laisse une veuve, c^lebre jadis par sa beaute; elle

avait aussi des pretentions au bel esprit. Elle avait pris J.-J.

Rousseau pour son secretaire , et je crois que les ouvrages que

ce petit secretaire ecrivait sous la dictee de M'"^ Dupin ne

valaient pas tout k fait ceux qu'il a composes depuis lui-mdme.

Une anecdote des plus curieuses, c'est que M'"^ Dupin donnait

une fois par semaine a diner a Fontenelle, Marivaux, Mairan et

autres gens d' esprit, et que cejour-li Rousseau avait son conge,.

tant on 6tait eloign^ de se douter de ce qu'il 6tait ^

1. M. A.-G. du Plessis a public dans le Bulletin du bibliophile (1859, p. 307 et

suivantes) une Notice biographique, historique et litteraire tr6s-6tendue sur Claude

Dupin; le travail du fermier gdndral a eu deux Editions, Tune sous le titre de

Reflexions sur quelques parties d'un livre intitule, etc., 1749, 2 [vol. in-S", tiree h

8 ex., I'autre sous celui d'Observations sur un livre intitule, etc., s. 1. n. d., 3 vol.

in-S", dont le chiffre de tirago, certainement restreint, n'cst pas connu.

2. (( Moi present, on n'aurait jamais su ce queje valais, on ne I'aurait pas soup-
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— Un pauvre diable de la classe de ces philosophes specu-

latifs, dont le nombre s'est si prodigieusement accru depuis vingt

ans, s'est cru oblige de rever aux moyens d'augmenter la popu-

lation en France, et les a trouves dans Tetablissement du divorce

en faveur de tous les citoyens, et dans le manage des soldats,

egalement susceptibles de divorce et exempts du soin d'elever

et de nourrir les enfants. Personne ne s'etait avis^ de lire ce

Memoire sur la population^ dans lequel on indiqiie le moyen de

la rHablir et de se procurer un corps militaire toujours subsis-

tant et peuplant; 6crit in-8° de cent quinze pages*. Les reve-

ries du pauvre diable speculatif ne faisaient done de mal a per-

sonne, excepte peut-etre au libraire qui les avait imprimees a

ses risques, Un de messieurs, au lieu de fourrer son nez dans les

sacs a proces qui languissent dans son cabinet, se met a lire

le Mdmoire sur la population, le trouve oppose k I'esprit du

christianisme, malsonnant, sentant je ne sais quoi, et le defere

comme tel a messieurs. On assemble les chambres, M. Seguier,

avocat general , est oblige de p6rorer sur les reveries du pauvre

diable, de les refuter par une capucinade victorieuse, et de con-

clure a la brulure. En consi^quence, messieurs, toutes les cham-

bres assemblees, ordonnent al'executeurdes hautes oeuvresd'al-

lumer le bucher, et d'y jeter en presence du grelfier de la cour

le Mimoire sur la population. Je demande si c'est la du bois

bien employe, et si messieurs n'auraient pas mieux employe leur

temps en restant dans leurs chambres respectives, et en s'occu-

pant des proems pendants aux grefTes de leur auguste tribunal.

^onne m6me; et c'est ce qui est arrive a M"^* Dupin, quoique fernme d'esprit, et

quoique j'aie v6cu dans sa maison plusieurs amines. EUe me I'a bien dit des fois

elle-m6me depuis ce temps-la. » {Confessions, part. I, liv. 3.)

— Ceci prouve bien que M™^ Dupin 6tait loin d'apprecier Rousseau tout ce qu'il

valait; quant k I'anecdote rapport(5e par Grimm, voici comment elle est jug6e par

M. de Musset-Pathay: « II est bon de remarquer qu'avant d'entrer chez M°*« Dupin,

Rousseau ctait connu de plusieurs de ses convives, entre autres de Mairan, qui, lors

de son arriv^e h Paris, avait 6t^ un des examinateurs de son nouveau syst6me

pour noter la musique. Les (51oges donnes a Rousseau par I'Academie des sciences,

sur le rapport de Mairan, la maniere dont il fut introduit chez M'"* Dupin, c'est-^-

dire sur la recommandation du P. Castel etsur la presentation d'un de ses ouvrages,

qui plut k cette dame au point qu'elle retint I'auteur k diner et le pla^a pr6s

d'elle, rendent I'anecdote suspecte, et j'avoue que le temoignage de Marmontel

n'est rien moins que propre k dissiper mes doutes. » [Histoire de la vie et des ou-

vrages de J. -J. Rousseau, l'" t5dit., tome II, p. 72.)

1. Attribu6 k Faignet. Londres (Paris), 1768, in-S".
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— M. Le Tourneur, que je n'ai pas I'honneur de connaltre,

vient de traduire de Tanglais les Nuits d' Young, en deux volumes

in-8% assez joliment imprimes et ornes chacua d'une estampe.

Young mourut en 1765, ag6 de plus de quatre-vingts ans, et

chapelain de M'"° la princesse douairiere de Galles. II a M le

dernier de cette foule d'horhmes celfebres que I'Angleterre vit

eclore dans les premieres annees de ce sl^cle, et dont les ecrits

ne se perdront qu'avec la litterature anglaise. Young aimait le

genre sombre que M. d'Arnaud a baptist en France de ce nom,

et qu'il voudrait mettre a la mode. G'est ce melange de melan-

colie et d'elevation, de tristesse et de sensibilite, qui produit

quelquefois des traits sublimes ; mais plus souvent encore des

lueurs vagues et ind^terminees qui paraissent et disparaissent

presque en meme temps, et ne portent a Tame qu'une impres-

sion passag^re et indecise. Young composa ses Nuits apr^s avoir

perdu en tr^s-peu de temps sa femme et les deux enfants

qu'elle avait eus d'un premier lit, et qu'il cherissait comme les

siens. II avait alors pr^s de soixante ans, et il consacra le reste

de sa vie a pleurer sur ces objets de sa tendresse, et a compo-

ser ces elegies et ces complaintes, qu'il appela ses ISuits. II faut

avoir une grande passion pour le genre sombre pour soutenir

cette lecture sans fatigue et sans dugout. Le traducteur a enrichi

les vingt-quatre Nuits cC Young de beaucoup de notes, et a

ajoute a la traduction de ce poeme la traduction de plusieurs

autres poemes de cet auteur, dont il y en a un de dedi^ a M. de

Voltaire. Young avait connu M. de Voltaire pendant son s6jour

en Angleterre, et quoique leur g^nie ne se ressemblat point, il

lui rendit I'hommage le plus solennel. Je ne sals si, comme il

s'en vante dans son epitre, il a converti M. de Voltaire sur le

chapitre de Milton. Je crois que Ton convertit M. de Voltaire

sur peu de choses; mais j'ai observe que, sans changer d'opi-

nion , il c^de aisement dans la conversation ,
parce qu'il craint

encore plus I'ennui que la peine de reformer ses idees.

— M. Eidous, le fatal M. Eidous, le plus mauvais de tous les

mauvais traducteurs frangais, a traduit depuis quelques mois, et

dedi6auroi de Danemark, Arminius, ou la Germanie dHivrdey

poeme heroique par M. le baron de Schonaich, avec une preface

historique et critique de M. Gottsched, de Leipsick, et deux

lettres de M. de Voltaire; deux parties in-12. Ces deux lettres
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de M. de Voltaire sont des lettres de pur compliment, ecrites

pendant son sejour a Leipsick, apres son depart de Berlin ; elles

ne signifient rien du tout. Je pardonne a M. Eidous d'avoir tra-

duit le poeme heroique de M. le baron de Schonaich, parce

qu'on le dlt mauvais, et qu'il est regarde comme tel en alle-

mand. Malgre tons les efforts que 'feu M. Gottsched a faits pour

nous cogner le nez sur les beaut^s sans nombre de ce poeme,

11 est tombe tout a plat, et M. Eidous ne le relevera pas en

France de sa chute en Allemagne. Pourvu que M. Eidous ne tra-

duise jamais aucun bon livre, je serai fort content de lui.

— L'Academie royale des sciences vient de perdre le plus

cel^bre de ses anatomistes, le docteur Antoine Ferrein, decede

au commencement du mois dans un age avance. Nous avons

encore le docteur Petit, a qui je crois une plus grande tete qu'a

Ferrein, qui etait du reste praticien tr^s-m^diocre.

AYRIL.

1" avril 1769.

Le Ddserteur n'a pu avoir que quatre representations avant

la cloture des spectacles; il va ^tre repris la semaine pro-

chaine, imm^diatement apres I'ouverture des theatres. Les

avis sur cette pi^ce etaient extr^mement partag^s a la premiere

representation, beaucoup de gens d'esprit la regardaient comme
tombee ; mais c'est le sort des pieces de M. Sedaine de tomber

k la premiere representation , et puis de se relever successive-

ment et d'aller aux nues. Pourquoi n'en serait-il pas des

Guvrages de poesie comme des ouvrages de peinture et de

sculpture? L'effet des grands morceaux des ouvrages de genie

n'est pas subit, il estmeme mediocre au premier aspect; il s'ac-

croit et se fortifie a mesure qu'on regarde, bientot on n'en peut

plus arracher les yeux, ou si Ton porte ses regards ailleurs, les

fantomes de ces tableaux vous suivent , et vous ne pouvez plus

les effacer de votre imagination. D'un autre cote, il y a une

sorte de mediocrite piquante qui vous s6duit dans le premier
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moment, et qui vous ennuie I'instant apres. Guyard* pretend

qu'elle fait le caract^re de la plupart de nos sculpteurs fran-

^ais et de leurs productions : « lis ont, dit-il, de cette imperti-

nence qui frappe au premier aspect , et blesse au second.

»

L'effet des ouvrages des Phidias et des Praxit^le, et m^me des

Michel-Ange, est lent, mais durable.

Quand M. Sedaine n'aurait que cette conformite avec les

hommes de genie de I'antiquite et des slides modernes, elle

suffirait pour rendre les jugements de ceux qui ne se piquent

pas de parler au hasard beaucoup plus reserves. Le Ddser-

teur^ presque tombe k la premiere representation, etait d6ja au

comble de sa gloire a la quatri^me, et je suis persuade qu'il aura

le plus brillant succ^s et le plus durable k la rentree des spec-

tacles, malgr^ tout ce que M. Monsigny a fait pour nous en

degouter.

Lorsque Sedaine melut pour la premiere fois son Deserteur^

il y a trois ans, je lui dis que le premier compositeur de I'Eu-

rope n'etait pas trop bon pour mettre cette pi^ce en musique

,

je le pense encore. Monsigny n'etait pas en etat de se tirer d'une

besogne de cette force ; il n'est pas ne sans talent , il n'est pa?

sans idees^; mais il n'a pas appris le metier. II ne sait pas ecrire,

il vous fatigue I'oreille par des solecismes et des effets d'harmo-

nie places sans jugement; il ne connaitpas Tart de moduler, ni

ces routes par lesquelles un grand maitre sait conduire son

chant avec le plus grand gout a travers la plus profonde science

;

il n'a point de style ; il ne sait ni phraser, ni ponctuer en mu-
sique ; il n'y a que Paris dans le monde entier ou M. Monsigny

puisse passer pour un musicien. Toute la partie tragique, tendre

et paihetique de son Bherteur^ est pitoyable et d'un froid a

glacer ; elle etait digne d'etre traitee par un Hasse ou par un

Pergol^se. La partie comique est comme M. Monsigny sait faire;

elle aura meme de la reputation ; et je ne serais pas etonn^ que

la totalite de I'ouvrage en eut beaucoup, tant le public de Paris

est de bonne composition sur cet article. Quand une fois un

1. Laurent Guyard, habile statuaire, ^16ve de Bouchardon, nc en 1723, mort en

1788. M. Etienne Charavay a public dans la fleuue des documenls historiquest

1877-78, p. 67 et suivantes, le trait*^' passd entre Grimm et Guyard pour le monu-
ment fun^bre elev6 a la duchesse de Saxe-Gotha, ainsi que diverses pieces annexes

et un fac-simile du croquis lav6 de s^pia qui les accompagnait.
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chant quelconque , adapte a des paroles quelconques , a pu se

faire jour a travers la duret6 de nos oreilles, et se placer dans

notre m^moire, il est juge bon, quelque plat ou faux qu'il soit,

et Ton ne croit pas meme possible que les memes paroles puis-

sent etre chantees d'une manifere plus heureuse. L'ouverture du
Dcserteur, dans laquelle M. Monsigny a voulu exprimer tous

les differents caracteres de son drame, peint son g6nie mieux
qu'il ne pense. Le premier motif en est agreable et pastoral,

et a mesure qu'il avance il devient baroque et barbare. Rien

ne prouve mieux I'etat desesp6re du public de Paris , par rap-

port a la musique, que I'accueil qu'il fait indistinctement a la

bonne et a la mauvaise musique. Je prends conge de M. Monsi-

gny, c'est un tr^s-aimable maitre-d'hotel, qui fait tr^s-bien les

honneurs de la table des gentilshommes de M. le due d'Orleans;

mais qu'il me laisse en repos avec sa musique.

Quant a M. Sedaine, je persiste plus que jamais dans I'es-

time que je lui porte ; et je ne suis pas pen fach6 pour nos aca-

demiciens, nos connaisseurs, nos merveilleux, de voir le peu de

cas qu'ils affectent de faire de lui ; peut-etre sont-ils de bonne

foi : en ce cas, ils sont done peuple, et ne sentent pas mieux

que lui le g6nie et son allure; en ce cas, ils ont done tort de

faire quelque cas de Shakespeare; car je leur prouverai, quand ils

voudront, que le genie de Sedaine est infiniment analogue a celui

du tragique anglais; et si jecroyaisala m^tempsycose, je dirais

que Tame de Shakespeare est venue habiter le corps de Sedaine.

Tout ce que cet homme sait dire et peiadre d'un seulmot! J'a-

voue que je pref^re ce mot simple, ce mot vrai, ce mot energique,

ce mot qui, au gr6 du poete, remue mon ame, la trouble, I'atten-

drit, la console, la remplitde terreur, a toutes les tirades de nos

faiseurs de vers et de phrases qui ne me remplissent que d' ennui.

A cela on me lepond que les vers de M. Sedaine sont presque

toujours mauvais, et qu'on ne pent les supporter; moi non plus

je ne saurais les supporter, et je suis plus bless6 que qui que

ce soit de ce style bigarr6 qui depare ses pieces, et de ces vers

maussades et barbares qui succedent k une prose pleine de sens,

de vie et de force. Mais est-ce la faute de Sedaine si, en depit

du bon gout, il s'est ^tabli de nos jours une esp^ce de monstre

dramatique a deux tetes, qui tantot parle et tantot chante, et si

Ton n'a pas senti qu'une declamation nolee, mais aussi vraie,
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aussi souple, aussi prompte que le discours ordinaire, etait

indispensable pour le dialogue de tout drame ou Ton doit chan-

ter? Est-ce la faute de Sedaine si son musicien, ne sachant pas

mettre des paroles en musique, Foblige d' arranger ses paroles

sur la musique? Sedaine, qui n'est pas musicien, croit de bonne

foi qu'on ne peut exiger autre chose d'un compositeur ; et quand

je lui dis que Metastasio n'a jamais parodie un seul air, qu'il a

fait ses drames sans avoir jamais eu un maitre de chapelle a

cote de lui, que la plupart de ceux qui ont mis ces drames en

musique n'ont jamais vu leur auteur ni de pr^s ni de loin, et

ne se sont jamais concertes avec lui; quand je dis tout cela au

bon Sedaine, il a toute la peine du monde k m'en croire. II lui

arrive encore qu'ayant affaire k un musicien qui ne sait ni phra-

ser ni symetriser ses airs], il est force de mettre et d'arranger

ses vers comme il peut sous un flux de notes inegales ; de sorte

qu'un vers de six pieds se trouve a cote d'un vers de trois, ou

de moins encore, qu'il faut en raccourcir I'un , tandis que

I'autre demande a ^tre allong6, et qu'il est impossible qu'il n'en

resulte un jargon detestable. Mais je sais distinguer le genie de

I'homme d'une mauvaise pratique, et condamner celle-ci sans

depriser I'autre; et j'avoue de bonne foi a nos merveilleux que

je donnerais tons leurs vers et encore leur prose pour cette

petite fille qui revient du camp ses souliers a la main, et tombe

sans connaissance k terre en apercevant son amantpour le salut

duquel elle vient de faire ces efforts au-dessus de ses forces.

Quel tableau ! Je n'en connais pas d'un effet plus profond, plus

pathetique et plus sublime. Je me souviens que lorsque I'auteur

me le montra pour la premiere fois, il me fit faire un saut qui

pensa soulever I'imp^riale du carrosse ou nous 6tions. Je declare

encore que les premiers mots apr^s sa defaillance : (i Ou suis-

je?... 6 ciel ! j'ai les pieds nus », me paraissent sublimes, et

que je conserve un profond mepris pour toutes les critiques qu'on

a faites de ce mot. II devrait ^tre interdit a tous ceux qui n'en

sentent pas le prix de jamais juger d'aucun ouvragede gout. Je

n'excepte de cet arret qu'une femme de ma connaissance, qui,

voulant excuser I'auteur et le defendre contre les critiques qu'on

faisait dans saloge de ce mot de Louise, dit avec une bonne foi

charmante : e Mais, dame! il est pourtant bien simple qu'elle sente

du froid ayx pieds. » Je passe sous silence une foule de mots
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heureux dont le DHerteur est parseme ; il y a des vous et des

toi places avec un gout exquis.

Clairval a fait une fortune prodigieuse dans le role de Mon-

tauciel. Caillot est admirable dans celui d'Alexis; ce charmant

acteurmarche a grands pas vers la perfection. 11 ne nous manque

pour avoir de grands hommes que cet encouragement qui pays

en fum^e, mais en fumee bien pr^cieuse, puisque c'est celle de

la gloire. Un souverain qui aurait la passion des arts et des

belles-lettres; une nation qui se porterait aux spectacles moins

par desoeuvrement que par gout, trouveraient bientot dequoi se

satisfaire. Qui salt ce que pourraient devenir Sedaine et Caillot,

chacun dans son genre? lis ne le savent pas eux-memes.

On s'est beaucoup moqu6 de cette lettre de Louise qu'Alexis

lit en musique. Une lettre en musique ! cela a fait dire bien des

epigrammes a nos badauds, tant ils sont encore loin de se douter

de I'emploi de la musique. U faut pourtant se resoudre ou de

laisser lire une lettre en musique, ou de bannir la musique

enti6rement du theatre, oubien de resterabsurde dans ses opi-

nions en fait de gout comme en fait de raison ; c'est le parti

que prendront les badauds.

11 y a eu des critiques qui ont voulu disputer a Alexis sa qua-

lit6 de d6serteur; je crois qu'ils n'ont pas assez pris garde a

tout le soin que le poete a pris pour la constater^ et je tiens

Alexis pour dument atteint et convaincu de desertion, et par

consequent justement condamne.

Mais une question importante, la seule importante qu'on ait

agitee a propos du Deserteur, c'est de savoir a quel point le bon

gout peut admettre et autoriser ce melange de tragique et de

comique, ce passage continuel du path^tique au ridicule, et du

ridicule au path6tique, dont cette pi^ce ofifre un exemple frap-

pant. II est certain que le projet de M. Sedaine a ete de falre

une experience sur ses spectateurs, et de voir jusqu'a quel point

il pourrait nous forcer de rire et de pleurer alternativement.

C'est un danseur de corde qui me fait peur par ses tours, et qui,

quand il a reussi a m'effrayer, se met k badiner, et quand il

s'apergoit que I'impression de la frayeur s'afTaiblit en moi, il me
fait peur de nouveau, afin de se jouer de moi k son gre. II m'a

rappel6 ces vers d'une 6pitre d'Horace

:
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llle per extentum funem mihi posse vldetur

Ire poeta, meum qui pectus inaniter angit,

Irritat, mulcet, falsis terroribus implet,

Ut magus, et modo me Thebis, modo ponit Athenis K

Si j'^coute le plus grand nombre de nos juges, ils me diront

presque tous que le- Dhcrteur est une espece de monstre dra-

matique, et que ce melange du tragique et du comique est bar-

bare; mais je ne d^ciderai pas aussi vite qu'eux une question

aussi importante. Et d'abord, a ne consulter que le grand module,

la nature, je vois qu'elle fait toujours comme Sedaine dans son

Bherteur^ qu'elle m^le constamment la tragedie avec la com6-

die, qu'elle oflre rarement une sc^ne pathetique ou terrible sans

mettre a cote quelque chose de risible. Rien n* est plus naturel :

ce sont les grands mouvements, les grands int^r^ts, qui font

sortir les caract^res, et ce sont les caract^res qui font sortir les

ridicules. Tout homme infiniment vrai dans TafTection qu'il

eprouve, tout homme qui, dans la passion, cesse de maitriser

ses mouvements, de dissimuler ce qui se passe en lui, est tou-

jours ridicule, parce qu'il reprend en cat instant I'instinct ani-

mal et oublie toutes les conventions, tous les usages par lesquels

il est venu a bout de son naturel; c'est un animal dresse, com-

pose, qui oublie sa le^on. Mais le bon gout permet-il au poete

et au peintre de nous montrer toutes les choses comiques qui

peuvent arriver dans une sc^ne de tragedie? Non, sans doute :

I'art du poete consiste dans le choix, et ce choix demande le

tact le plus exquis et le plus exerce. II se pent qu*un singe se

trouve par accident au milieu de la scene la plus touchante, et

qu'il la derange par ses singeries de la maniere du monde la

plus comique : un poete qui se permettrait de telles ressources

n'aurait ni invention, ni gout, ni jugement; mais que, pendant

la procession de la Fete-Dieu, un homme de la procession se

trouve mal (ce que je vous dis la, mon ami Diderot I'a rev6 mot

pour mot), qu'il soit secouru par ceux qui sont autour de lui,

qu'il expire, que cet accident mette le trouble et la confusion

dans la procession, que le maitre des ceremonies accoure tout

essouffl^ d'une extremity pour voir ce qui met sa procession en

4. Liv. II, 6p I, vers 210-13.
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desordre, et que, lorsqu'il apprend 1' accident qui vient d'arri-

ver, il s'6crie avec humeur : <( J'avais bien besoin que cet homme-
la vint expres mourir ici pour me deranger la plus belle procession

que j'aie jamais ordonnee », voila certainement un r^ve de tres-

bon gout, et je felicite notre philosophe de rever des choses si

originales. Remarquez qu'il ne tient qu'a vous d'imaginer ce

tableau aussi touchant que vous voudrez. Faites que I'homme

qui expire soit un pere de famille necessaire aux siens, que sa

femme et ses enfants accourent, et cherchent inutilement a le

rappeler a la vie, et vous en ferez la sc^ne la plus douloureuse;

faites que celui qui expire soit un jeune homme a la fleur de son

age, et que sa maltresse, accourant a ce spectacle funeste,

tombe elle-m^me sans connaissance, et vous en ferez la scfene

la plus touchante. Si vous avez du g^nie, vous me ferez fondre

en larmes, et avant de les avoir essuy^es, vous me forcerez de

sourire en me montrant cette sotte et naive vanite d'un maitre

des ceremonies qui, lorsqu'il est en fonctions par un beau soleil,

ne troquerait pas son existence contre celle d'un pape, et qui ne

voit dans la mort qui vient d'arriver d' autre malheur que celui

d'avoir derange sa procession.

II est done certain qu'on pent rire et pleurer en m^me temps,

et il ne s'agit plus que de savoir jusqu'a quel point le poete

pent user ou abuser de notre facilite a cet egard. Je crois que

lorsqu'un efiet nuit a I'autre, lorsque I'effet subordonne efface

ou etouffe I'effet principal, le poete a manqu6 son coup, et pent

etre justement blame. S'il est vrai que Montauciel fait plus

d'effet qu'Alexis, M. Sedaine a tort, et un tort d'autant plus

grand que ce personnage est Stranger a la pi^ce ; mais, pour

juger ce proems, il faudrait que le compositeur eut r^pondu a

I'attente du poete ; si la musique que Monsigny donne a chanter

k Alexis etait digne de la situation oii il se trouve, il nous aurait

mis en etat de juger avec certitude si le role comique de Montau-

ciel nuit en effet au role tragique d'Alexis. Quant a moi, je me
garderai bien de decider cette question; je ne connais k per-

sonne, sur les effets au theatre, une mesure aussi sure que celle

de M. Sedaine. Je ne serais point 6tonne que, malgr6 la mau-

vaise et froide musique de Monsigny, le role d'Alexis, dans la

suite des representations, fit rentrer celui de Montauciel dans

ses justes bornes, et, lorsque je vois tenter k Sedaine une chose
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qui n'est pas de mon gout, je commence par suspendre mon
jugement provisoirement pour six mois.

Apr^s cette petite th^orie sur le melange du comique avec

le tragique, je permets k nos critiques de faire des raisonne-

ments a perte de vue ; mais j'en ferai peu de cas s'ils ne les

etablissent pas sur des observations fondees sur la nature et

I'essence des choses.

— La presse de Marc-Michel Rey d'Amsterdam, qui produit

tous les mois quelques ouvrages contre la religion chretienne,

nous a fourni en ces derniers temps un livre intitule Traits

des Trois Imposteurs. Yous savez qu'on designe commun6ment

par cette qualification Moise, Jesus-Christ et Mahomet, et qu'on

pretend qu'un livre sous ce titre a existe depuisplusieurs siecles,

mais qu'il y a des ^rudits qui soutiennent que ce livre n'a jamais

reellement existe ^ Quoi qu'il en soit, la rapsodie faite en Hol-

lande sur ce sujet et sous ce titre existe indubitablement. Je

ne lis point les drogues du magasin de Marc-Michel Rey, parce

que j'en redoute I'ennui. II faut que I'auteur des Trois Impos-

teurs ait voulu faire maison nette, et reformer le maitre avec les

valets.

— On pourrait avertir le seigneur patriarche que, s'il n'y

prend garde, ^on secret lui echappera, et Ton pourrait craindre

que la clarte avec laquelle il parle sur I'objet de sa mission ne

soit I'effet de quelque inspiration qui nous an nonce sa fm pro-

chaine. Moi, qui suis superstitieux et craintif, j'en ai eu peur

apr^s la lecture de sa derni^re allocution, et me suis pench6

comme un autre saint Jean sur le sein de mon maitre, de peur

qu'il n'echappe a ses disciples. Au resle, il ne faut pas une vue

bien percante pour voir au-devant de I'accomplissement de la

prophetic consolante renfermee dans cette Epitre. 11 est evident

que la tyrannic eccl6siastique touche a sa fm, que le r6gne de

la tolerance approche a grands pas, que les esprits fourbes et

ambitieux seront obliges d'avoir recours a un autre genre de

mensonges s'ils veulent fonder leur elevation et leurs richesses

sur la sottise de la multitude, a moins qu'il n'arrive quelque

grande catastrophe physique ou morale qui deroute ou derange

1. Voir, pour cette question, Tintroduction de I'cdition donnt^e par Philomaeste

Junior (G. Brunet), Bruxelles, 1867, iu-12.

viii. 21
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la pente generale des esprits. On peut pr^dire, sans risquer de

compromettre son caract^re de prophfete :

Que dans I'Europe enfin I'heureux voltairanisme

De tout esprit bien fait sera le catechisme ^

INos guerres les plus sanglantes ne sauraient arreter ni deran-

ger cette revolution, parce que, dans I'associalion generale qui

subsiste dans I'Europe, nous n'avons plus proprement qu'une

sorte de guerre civile, entre les differentes nations rivales, qui

depend de la valeur et de la discipline des troupes, et n'influe

ni sur le sort ni sur les opinions des peuples.

Pour hater I'epoque de cet heureux voltairanisme, qui doit

consoler le genre humain de tant de maux en isme qui ont fait

son malheur, il vient de sortir des magasins de la manufacture

de Ferney une nouvelle edition du Biscours de Vempereur Julien

contre les chHtiens^-, traduit par M. le marquis d'Argens, cham-

bellan de Sa Majesty le roi de Prusse. Le grand Julien eut beau-

coup a souifrir des persecutions des Chretiens pendant sa vie

et de leurs calomnies apres sa mort. II ne nous est reste que

quelques fragments de son discours contre les Galileens, que le

pr6tendu saint Cyrille a eu Timprudence de nous conserver, en

voulant le r^futer plus de quarante ans apres la mort de I'em-

pereur. Le marquis d'Argens a traduit ce fragment il y a quelques

ann^es, I'a dedie au prince Ferdinand de Brunswick, et I'a fait

imprimer a Berlin. Dans la nouvelle edition qu'on vient d'en

faire, on a retouch^ avec soin le style de la traduction, et Ton y
a ajoute plusieurs notes excellentes. L'6diteur dit qu'elles sont

de divers auteurs ; mais on y reconnait partout la meme mani^re,

la meme touche, celle, en un mot, de I'homme qui a plus fait

en son temps que Luther et Calvin. On lit a la t^te un portrait

de I'empereur Julien, qui est un excellent morceau, et k la fin'

un supplement au Discours de Julien, qui n'a que sept pages,

1. Ce paragraphe de Grimm est pr6ced6 de VEpUre de Voltaire d I'aiiteur du

Itvre des Trois Imposteurs. Les deux vers cit6s appartiennent k cette Epitre, oi

on lit tolerantisme au lieu de voltairanisme. (T.)

2. Discours de Vempereur Julien contt-e les chretiehs, traduit par M. le marquis

d'Argens, avec de nouvelles notes de divers auteurs (de Voltaire), nouvelle edition.

Berlin, C. Fr(5d. Voss (Geneve), 17G8 in-S". La premiere avait paru sous le titre de

Defense du Paganisme. Berlin, 1764, in-S". (T.)
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mais qui est plein de chaleur et d'eloquence. La premiere note

dont ce discours a ete enrichi a Ferney est aussi un tr^s-beau

morceau. L'editeur dit que cette note est de M. Damilaville : feu

M. Damilaville aurait plutot pris la lune avec ses dents que

d'6crire une ligne de cette note. Mais vous verrez qu'il en sera

de feu M. Damilaville comme de feu M. Boulanger : tout ce que

les vivants de I'Ue-de-France et du pays de Gex voudront faire

passer en pacotille de Veritas hardies sera mis sur leur compte.

Au reste, ce fragment de I'empereur Julien est d'un prix inesti-

mable pour connaitre la tournure des esprits de ce sifecle, ou

tout annon(^ait deja la decadence. Les philosophes et les cri-

tiques verront ce que la philosophie de Platon 6tait devenue

aprfes avoir pass6 par la fili^re d'une suite de tetes absurdes,

dou6es de quelque finesse et de quelque imagination; ils pres-

sentiront ce que pourra devenir la notre avec le temps. Nos

esprits forts, qui blament aujourd'hui avec tant de complaisance

pour leurs propres luml^res les opinions de Julien sur la divi-

nation, ne se doutent gu^re qu'ils auraient ete eux-memes les

plus fiers capucins du xiv" ou xv' sifecle.

— Pendant que la manufacture de Ferney et les ouvriers

moins habiles de la manufacture de Marc-Michel Key, k Amster-

dam, font une guerre si vive et si soutenue aux prejuges et au

despotisme religieux, I'abbe Bergier, docteur en theologie et

principal du college de Besancon, repond toujours et repond ^

tout. Oui, oui, reponds, mon ami; tu n'auras pas sitot fmi. 11

vient de publier une R^ponse (d'environ cent pages) aux Conseils

raisonnahles *, qui sont un des plus beaux morceaux de la manu-
facture de Ferney de Tet^ dernier. Pilez le docteur en theologie

Bergier et tous ses confreres dans un mortier, distillez-Ies ensuite

dans un alambic, lirez-en la quintessence, et, s'il en resulte une

reponse satisfaisante aux Conseils raisonnahles, je me ferai pre-

dicateur de mensonges pour le reste de ma vie. Malheur a celui

qui pent lire cet ecrit sans se sentir attendri sur le sort etl'aveu-

glement du genre humain! 11 faut voir comme le theologien

Bergier defend le supplice de Jean Hus et de Jerome de Prague.

II dit qu'on ne pent supposer serieusement que, pendant que

1. Reponse aux Conseils raisonnahles, pour servir de supplement d la Certitude

des preuves du christianisme, 1769, in-1'2.
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Jean Hus affichait partout qu'il se soumettait au jugement du

'Concile, que si le concile le jugeait coupable il etait pret a subir

la peine, I'empereur lui ait donne un sauf-conduit pour le mettre

h convert de ce jugement. Ainsi, suivant Bergier, ce sauf-conduit

n'etait bon qu'au cas que Jean Hus se trouvat innocent ou qu'il

abjurat ses erreurs : done, en le faisant bruler, Sigismond ne

manquait pas a sa parole. Voila la m^thode de raisonner et les

sentiments d'humanite que Bergier affiche en 1769; pour moi,

si j'avais a afficher quelque chose dans son noble style, ce serait

un profond m^pris et une aversion invincible pour des hommes
feroces qui, comme lui, peuvent parler et disposer froidement

du sang des hommes. Si des hommes de son esp^ce m^ritaient

qu'on raisonnat de bonne foi avec eux, on pourrait leur dire :

Eh bien, maroufle, on t accorde tout le mal que tu dis desrefor-

mateurs du xvr si^cle, on te permet de doubler leurs torts et

leurs crimes ; mais vois-en I'effet : observe les £tats protestants

en ce xviii^ si^cle, et montre-moi un seul £tat catholique dont

la prosp^rite, proportion gard^e, soit a comparer a celle d'un

fitat protestant.

— L'abbe Bergier n'est pas le seul repondant de la troupe

theologique; il y en a qui se sont mis a judaiser pour defendre

I'Ancien Testament contre le canon de la citadelle de Ferney. lis

ont public un assez gros volume, grand in-8", intitule Lettres de

quelques juifs portugais et allemands ci M. de Voltaire^ avec

des Reflexions critiques et un petit Commentaire extrait d'unplus

grand ^, Si vous voulez lire un recueil d'atrocites et de plati-

tudes, lisez ces Lettres : vous y trouverez les raisons pourquoi le

roi Agag a 6te bien coupe en morceaux par le proph^te Samuel

;

mais vous auriez peine a concevoir I'exces de barbarie et le sang-

froid atroce de ces theologiens habilles en juifs. lis reprochent,

par exemple, au patriarche, d' avoir confondu les termes immo-
ler, sacrifier, avec les termes tuer^ exterminer. lis conviennent

1. Get ouvrage de l'abbe Guen(5e avait 6te prt5c6(l(^ en 1765 d'un pamphlet du
mfemeauteur contre Voltaire, que je n'ai vu mentionnd dans aucune biograpliie, et

que Barbier, dans son Dictionnaire des anonymes, attribue k Voltaire lui-m6me :

c'est la Lettre du rabbin Aaron Mathatai d Guillaume Vade, traduite du hol-

landais par le levite Joseph Ben-Jonathan, et accompagnee de notes plus utiles ;

Amstredam, Abraham Root, 1765, in-8" de 24 pages. Cette brochure a i5t6 fondue

dans les Lettres de quelques Juifs. (Note communiqudc par M. Ravenel h M. Tas-

chereau ) Grimm a parl6 de la Lettre du rabbin, tome VI, p. 329.
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bien que, dans les textes rapportes par le patriarche, il est dit

qii'il y a eu tant de milliers d'hommes de massacres; mais ils

observent que cela ne veut pas dire qu'ils aient 6t6 immoles k la

Divinity ; et lorsque le patriarche dit dans un endroit : « A cette

occasion, le Levitique rapporte qu'il y eut dix mille hommes de

sacrifi^s par ordre du Seigneur » ; les juifs portugais lui repon-

dent : « Vous jouez toujours sur le mot; ils ont ete tu^s, et non

sacrifi^s. » On reste confondu en lisant de pareilles horreurs

imprim^es avec approbation, et 6crites par des hommes qui pre-

tendent avoir un coeur de chair et de sang.

— Je quitte cette horde infame de theologiens juifs ou Chre-

tiens pour m'entretenir un instant avec un bon et honnete reli-

gieux qui a fait imprimer a Yverdon en Suisse une pi^ce intitulee

Marcellus^ ou les Persecutions, trag^die chretienne *. Le titre

porte I'annee 1765 ; mais cette tragedie n'a ete connue a Paris

qu'en cette annee. G'est un sermon en faveur de la tolerance ;

son but est d'en faire sentir la necessite. Yous me direz que cette

pi^ce est froide et plate ! eh bien, je ne la lirai point, mais je

n'en aimeraipas moins le bon moine qui s'est cru oblige en con-

science d'employer son peu de talent a faire aimer aux hommes
la vertu dont ils ont le plus de besoin. Sa preface est pleine

d'humanite et de sentiments. II s'attendait a etre persecute lui-

m^me dans son'couvent pour s'etre elev6 contre les persecu-

tions, et Ton assure qu'il n'a pas ete trompe dans son attente.

— On a public en Hollande un volume grand in-8°, intitule

Leltres cherakesiennes % mises en frangais de la traduction

italienne, par Jean-Jacques Buffus, sauvage europeen; a Rome,

1769. Ces Lettres cherakesiennes sont une mauvaise copie

des Lettres persanes^ qui a paru, il y a une quinzaine d'an-

nees, sous le titre de Lettres iroquoises, EUes n'eurent point

de succ^s alors ; on a espere leur donner un peu de vogue

en mettant sur le titre le nomde J. -J. Rousseau latinise, comme
on les attribua, il y a quinze ans, au philosophe Denis Diderot

;

1. Marcellus, ou les Persecutions, tragedie chretienne en trois actes en vers

(par Ponce Dehayc, age de vingt ans, depuis provincial des Minimes, n^ k Bethel,

le 26 juillet 1740), Yverdon, 1765, in-S". (B.)

2. Lettres cherakesiennes, mises en fran^ais de la traduction italienne, par

J.-J. Ruffus, sauvage europt^en (Jean-Henri Maubert), Rome, 1769, in-8". Get

Guvrage avait dcjk paru sous le titre de Lettres iroquoises, Iiocopolis, chez les

V6n6rables, 1752, 2 vol. in-S". (T.)
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mais ces artifices ne trompent plus personne. 11 n'y a absolu-

ment rien de nouveau dans cette nouvelle edition enti^rement

de contrebande, excepteun pretendu bref du pape Clement XIII,

en latin de cuisinCj qu'on a mis a la tete, et qui accorde des in-

dulgences pour dix mille ans k ceux qui auront lu ces Lettres

trois fois.

— La vacance du saint-siege nous a procure une Descrip-

tion historique de la tenue du Conclave, et de toutes les cere-

monies qui s'observent ci Rome^ depuis la mort du Pape jusqucL

rexaltation de son successeur, a laquelle on a ajoute la chrono-

logie des papes, successeurs de saint Pierre jusqu'a Clement XIII,

avec lesnoms des cardinaux qui composent aujourd'hui le sacr6

college; 6crit in-Ao, d'une trentaine de pages ^
— On vient de publier un J^loge historique de M. de Chevert^

en trente-deux pages in-12. Cet ofTicier general, n6 k Verdun

en 1695, mourut au commencement de cette annee subitement.

II meritait un meilleurj panegyriste que I'auteur de son l5loge,

qui ne salt dire que des lieux communs et des pauvretes. M. le

comte de La Touraille a mis une epitaphe en vers a la suite de

cet l5loge, dont le coup de massue consiste a dire que lorsque

la parque entraina M. de Chevert dans la nuit noire, c'est laseule

fois qu'il ceda I'avantage de la victoire. M. de La Touraille

aurait pu se souvenir que cette pensee ne lui appartient pas, et

quelle est fausse; I'auteur de I'Eloge dit en termes expres

qu'une fois, une seule fois, 1' habitude de vaincre donna trop'

de confiance a M. de Chevert, et qu'il fut battu a xMer. Je ne sais

si ce nom est bien 6crit, mais je me souviens bien que ce fut le

baron d'Imhof, general brunswickois, qui prit cette liberte. Le

general Chevert ecrivit alors au marechal de Belle-Isle, ministre

de la guerre : « Je vous assure, monseigneur, que si vous aviez

commande en personne vous n'auriez pu eviter d'etre battu. »

On reprochait a M. de Chevert cette jactance, que le rendait un

bavard assez incommode dans la soci^te ; mais il disait : « Je n'ai

point de parents a la cour, qui voulez-vous qui parle de moi si

cen'estmoi? Quandje serai marechal de France, je ne dirai

plus rien. » II tint parole; d^s qu'il eut perdu I'esperance du

1. Get 6crit d'AUetz fut r^impritne en 1774, Paris, Desprez, in-8o. Barbier, dans

sou Dictionnaire des anonymes, n'a, h tort, mentionn^ que cette r^inipression. (T.)
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baton, il devint modeste et taciturne, Cheverts*6Ievasuccessive-

ment de simple soldat jusqu'au grade de lieutenant general des

armees du roi ; il semblerait que le gouvernement aurait du

I'honorer du baton de marechal de France, ne fut-ce que pour

montrer au soldat qu'il n'y a aucune dignite k laquelle la va-

leur et le talent reunis ne puissent aspirer. G'est la guerre de

1741 qui fut la reputation de M. deChevert ; il s'acquit beaucoup

de gloire dans les campagnes de BohSme et dans la guerre d'lta-

lie. Dans la derniere guerre en Allemagne, il parait quesa repu-

tation a plutot diminue qu'augment^ ; il eut pourtant Ig^princi-

pale part au succ^s de Hastenbeck ; mais il s'etait etabli une

opinion assez generale dans nos armees : elle accordait a M. de

Chevert tout ce qu'il fautpourbien commander un detachement,

pour bien operer siir une instruction recue, et lui refusait le

talent d'inventer, de diriger et d'executer un plan de campagne.

C'est le baron de Glosen, Bavarois, qui s'est fait dans les troupes

de France, pendant la dernito guerre, le plus de reputation

solide d'homme de guerre appele par son g^nie aux grands

exploits ; mais lamort, I'ayant enleve dans la force de I'age apr^s

la guerre, nelui a pas permis de justifier les esperances qu'on en

avait congues. M. de Chevert a vecu dans la retraite depuis la

paix. II passait les hivers a Paris, et la belle saison dans une

maison de campagne pr^s de Paris. II avait une petite maison

bien reglee et faisait bonne chere; il cherchaita faire un usage

honorable des bienfaits dont le roi avait paye ses services, en

ouvrant sa maison a tous les ofTiciers particuliers qui le recher-

chaient. II en avait tous les jours vingt ou trente a sa table, et

Ton y parlait de guerre tant qu'on voulait.

— M. deZimmermann, officier au regiment des gardes suisses,

a public sur la fin de I'annee derniere des Essai de principcs

d'une morale militaire, et autres objets, volume in-12. On ne

pent nous reprocher de negliger aucun moyen litteraire pour

mettre le militaire francais sur un pied respectable. Tout,

jusqu'^ la morale, doit entrer aujourd'hui dans I'education du

soldat; si la manie d'ecrire sur ces matiferes continue, je ne

desesp^re pas de voir les cartouchi^res des soldats remplies de

livres k la place de munitions. La morale militaire de M. deZim-
mermann n'a fait aucune sensation a Paris

; je la tiens pour

orthodoxe, pourvu que je ne la lise point. J'aime mieux lui en-
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tendre executer de la musique sur le violon : M. de Zimmer-

roann en joue tres-bien pour un amateur ; il est tres-bon musi-

cien, et Dieu lui a fait la grace de naitre dans la vraie religion

italico-germanique, dont il est confesseur et martyr comme tous

ceux qui vivent en France et possfedent des oreilles par la mise-

ricorde divine. Lorsque I'Op^ra francais, apr^s I'incendie de la

salle du Palais-Royal, fut transfere dans la salle du palais des

Tuileries, qu'on avait preparee pour cet effet, beaucoup de

connaisseurs du grand genre reprochaient a cette salle d'etre

prodigieusement sourde. Quelle est heureuse I s'ecria I'abbe

Galiani, qui se trouvait par hasard present k ces lamentations.

15 avril 1769.

Nousavons vu, le 10 de ce mois, surle theatre de la Gom«5die-

Francaise, le Mariage inteiTompu, com^die en vers et en trois

actes, par M. Gailhava d'Estandoux, dont la fecondite pourrait

devenir un grand fleau pour les amateurs de ce theatre.

Preville a empeche cette piece d'etre sifflee, par le feu et

la verve qu'il a mis dans le role de Frontin. Apres la pi^ce on a

demands I'auteur, et M. Gailhava d'Estandoux s'est montre au

milieu des applaudissements du parterre. Autrefois on deman-

dait I'auteur d'un grand et bel ouvrage qui avait produit un

eflet 6clatant, et cela arriva pour la premiere fois apres la pre-

miere representation de Merope * ; les cris d'enthousiasme

furent si forts que M. de Voltaire fut oblige de se montrer. II

parut dans la loge du roi, qui etait remplie de personnes de sa

connaissance ; mais ce grand homme ne se laissa pas amener sur

le theatre par un comedien, comme nos auteurs ont fait depuis :

ce n'est pas assur^ment ce qu'ils ont fait de plus convenable

pour eux ; le parterre est parvenu a regarder cette cer^monie

comme essentielle. II s'arroge le droit de faire venir un homme,

de recevoir sa reverence, et de le renvoyer avec quelques bat-

tements de mains ; aujourd'hui, pour satisfaire cette fantaisie et

sa curiosite, il appelle jusqu'aux auteurs des pieces tombees.

Gelle du Mariage interromjm aura quelques representations,

1. Voltaire avait dte deja oblig(5 de venir se montrer dans une loge apr6s la pre-

miere representation d'OEdipe. (T.)



r

AVRIL 1769. 329

et sera eiisuite oubliee pour toujours. On dit que Preville aime

les pieces de M. Cailhava d'Estandoux, parce qu'il y est toujours

en scene, que tout roule sur lui, et que tous les autres roles

sont subordonnes au sien et mis6rables. Preville a tort; il

jouerait cinquante roles de la fagon de son protege Cailhava qu'il

n'acquerrait pas la cinquanti^me partie de la reputation qu'il

s'est faite par le role d'Antoine dans le Philosophe sans le savoir,

ou il n'y a cependant pas un seul role qui ne puisse ^tre jou6 de

genie.

Ce genre de piece k intrigue ou tout roule sur la manigance

d'un fripon de valet et sur la duperie des maitres dont la betise

est ordinairement hors de toute vraisemblance, ce genre, dis-je,

est detestable. II 6tait bon chez les anciens, il est absurde chez

les modernes; mais comme il est consacr6 par le temps, et que

les hommes sont superstitieux en tout, il y a un certain nombre

d'amateurs du theatre qui prelendent que c'est la la seule bonne

et veritable comedie. J'ai I'honneur de me moquer de ces ama-

teurs, de leur radotage et de leur superstition, et je ne me
donnerai pas la peine de mettre en pieces la pi^ce de M. Cailhava

d'Estandoux, pour lui prouver que ce genre est en lui-meme

mauvais. Je m'amuse d^wx^Fourheries de Scapin, au MMecin

malgrS lui, parce que je vois un poete dont la tete est ivre, qui

m'entraine malgre moi par sa force comique, comme il est en-

traine lui-meme par sa verve. Ce n'est pas lui qui m^ne son

sujet, c'est son sujet qui le mene, et qu'il est oblige de suivre

sans savoir ou il va. Pour Dieu, et pour notre repos et pour

votre gloire, monsieur Cailhava d'Estandoux, ne mettez la plume

a la main que lorsque vous sentirez I'atteinte de ce mal dont

Moliere fut possede toute sa vie. Si vous suivez mou conseil, je

suis bien siir que nous n'aurons plus rien a demeler ensemble.

C'est cette verve qui a fait le succes du Bherteur, et qui

le rendra durable en depit de I'eau froide ou M. Monsigny I'a

tremp6, et en depit de toutes les critiques bonnes ou mauvaises

qu'on en fait. Tandis que nos censeurs perorent et deraisonnent,

I'auteur du Beserteur entraine par sa verve, et force amis et

ennemis de se porter en foule k sa pi^ce. EUe est k sa dixieme

representation, et toutes les places sont prises deux heures avant

que le spectacle commence. Aujourd'hui M""^ la duchesse de

Chartres s'y est trouvee en grande loge, pour la premiere fois
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de sa vie, et, a I'exemple de toutes les jeunes mariees, elle a

trempe quatre mouchoirs de ses larmes. Gelte pi^ce parait im-

primee. M. Sedaine y a fait une preface courte, mais tres plai-

sante ; il y repond a quelques critiques en homme d'esprit,

c'est-a-dire en se moquant de lui et de ses censeurs.

Au reste, le theatre de la Gomedie-Italienne a subi une

grande refonrie pendant la cloture; on a renvoy^ avec pension

les trois soeurs Foulquier, doat I'une est femme de M. Arlequin,

I'autre de M. Riviere, secretaire de M. le general de Fontenay,

ministre plenipotentiaire de Saxe, et la troisieme s'appelle, je ne

sais pourquoi, M™^ Bognoli. Gelle-ci etaitlameilleure actricedans

les pieces francaises sans chant. Gatinon Riviere jouait et dan-

sait,etM™^ Arlequin de meme. Tout cela etait au theatre depuis

sa plus tend're enfance, dansant passablement, mais jouant la

comedie sans aucun talent. Dehesse, leur oncle, vient de se

retirer pareillement avec pension; c'etait un des plus anciens

acteurs de cette troupe ; il jouait les roles de valet et de charge

dans les pieces francaises sans chant; il a fini sa carriere th6a-

trale par le role du geolier dans le Bherteiir. Get acteur char-

geait son jeu, et n'etait pas bon, mais son jeu plaisait au

parterre. II avait du talent pour la partie des ballets, et, quoi-

que retire du theatre, il est reste charge de cette partie, moyen-
nant cinq ou six mille livres d'appointements. M. Ghanville,

fr^re de Preville, a ete pareillement congedi^ avec la pension

ordinaire de quinze cents livres. II etait bien mauvais; il jouait

les roles de paysan et toutes sortes de roles de charge, m^me en

femme; enfm le grand Scapin, qui s'appelle, je crois, Ghiava-

relli, a aussi termine sa carriere theatrale, et s'est retire avec

pension. Un acteur qui a jouo jusqu'a present les roles d'amou-

reux en second dans les pieces italiennes lui succede dans son

emploi de Scapin. Ges metamorphoses ne peuvent avoir lieu

qu'en France, ou Arlequin et Scapin sont obliges de baragoui-

ner le francais pour se faire entendre du parterre, et ou ni leur

jargon bergamasque ni leur veritable caractere theatral ne

serait senti. Notre Scapin est celui qui s'appelle en Italie Bri-

ghella^ excepte que Brighella est le valet ruse, et Arlequin le

balourd et le valet dupe dans les pieces italiennes, au lieu qu'^

Paris c'est Scapin qui a reguli^rement le dessous. Le grand

Scapin que nous venons de perdre avait le masque d'un grand
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vaurien, mais il n'avait point d'esprit; on pouvait dire qu'il ne

jouait que pour faire valoir son emule Arlequin.

Cette GomMie-Italienne, etablie a Paris pour la seconde fois

depuis I'annee 1717, et dont tout le piquant est perdu pour des

spectateurs francais, mourrait de faiin si elle n'avait d'autres

ressources que les pieces de son fonds. Mais elle a successive-

ment cherche son salut dans des pieces francaises composees par

Marivaux,par Delisle, par Boissy, et d'autres auteurs mediocres

;

ensuite dans des ballets, des parodies, des feux d' artifice ; et

elle ne s'est fait une existence solide que depuis qu'on a r^uni

ropera-comique du nouveau genre a son theatre. Depuis cette

epoque, le Theatre-Italien a constamment 6crase les autres

theatres de Paris ; et comme il n'y a rien de plus punissable que

de plaire au public par preference, il est oblige de payer a I'Aca-

demie royale de musique une amende annuelle de trente-cinq

mille livres, pour avoir la permission de nous amuser. Malgr6

cette charge et un grand nombre d'autres, on pretend que la

part des acteurs de ce theatre monte a douze ou quinze mille

livres par an, et M. Scapin gagnait cette part tous les ans sans

avoir jamais attire personne k la com^die, et sans avoir d' autre

peine que de dire deux fois la semaine sto coquin cCArlequin.

M. Scapin desirait cependant depuis fort longtemps de se reti-

rer du th(^atre; il est fort riche et fort clevot; il fait depuis

nombre d'ann^es pour son compte le metier d'agioteur a la

bourse, et Ton assure qu'il y a gagne considerablement. On pre-

tend aussi qu'il est marguillier de la paroisse Saint-Sauveur, qui

est la sienne et celle de ses camarades, et qu'apr^s avoir rempli

pendant plus de trente ans, a la satisfaction du public, la glo-

rieuse carriere d'un Scapin, il va mettre un intervalle entre la

vie etlamort, k I'exemple de Charles-Quint et d'autres grands

hommes, et se livrer entierement aux soins deson salut.

Quant au fonds de pieces francaises qui appartient h. la

Gomedie-Italienne, messieurs les premiers genlilshommes de la

chambre du roi, qui se melent de la police des spectacles de

Paris en depit du public, voudraient le faire passer k la Gom^die-

Frangaise; mais la Gomedie-Italienne represente qu'ayant pay6

ces pieces aux auteurs, il n'est pas juste qu'on les lui enlevesans

dedommagement ; et la Gom^die-Francaise observe que I'acqui-

sition de ces pieces n'etant probablement qu'une faible res-
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source pour son theatre, elle n'est pas en etat de les payer.

Les deux Comedies ont raison , il n'y a que leurs superieurs

qui ont tort de se meler de ce qui ne les regarde point ; lis ne

devraient avoir d'autorite qu'en ce qui concerne le service des

spectacles k la cour. A Paris, le public devrait etre le seul juge

de tout, parce qu'il va aux spectacles pour son argent, et que

ces spectacles ne subsistent que par son argent. La tyrannie des

superieurs est poussee a un tel exc^s qu'ils viennent de de-

fendre aux Comediens francais de jouer sur aucun theatre de

society, de peur, disent-ils, que, fatigues mal a propos sur les

theatres particuliers, ils ne puissent bien faire leur service sur

le theatre de la Gom^die. Et puis qu'on dise qu'on n'a pas soin

du public en France ! II est vrai que ce public est ingrat, et qu'il

pretend qu'il se ferait bien justice lui-meme en sifflant I'acteur

qui ne le servirait pas avec zele. De grands politiques pr6ten-

dent que nous ne devons ce nouveau reglement qu'a I'extreme

desir de M. le marechal de Richelieu d'empecher que les Gome-
diens du roi et du public ne jouent sur le theatre particulier de

M'"' la duchesse de Yilleroy, les jours ou les theatres publics

sont fermes.

— Les lettres de Ferney nous apprennent que le patriarche

s'est trouve incommode d'une fi^vre qui I'a un peu afifaibli

;

mais il est actuellement bien retabli. Au dixieme acces, il s'est

fait administrer I'eucharistie en viatique , en presence de deux

notaires, et a fait dresser par euxun acte de la c6r6monie, dans

lequel il declare qiiayant son Dieu dans la bouche il pardonne

vi tous ses ennemis et b, tous ceux qui I'ont Idchement calornnid

aiiprcs du roi en attaquant sa religion ^. Ges representations

pieuses de Ferney n'ont pas un grand succes a Paris ; elles y
causent m^me assez de scandale; mais le patriarche pretend

qu'un ofTicier de la chambre d'un roi tr^s-chretien ne pent pas

faire moins, et que, comme il est sagement arrange qu'en Angle-

terre on ne pent posseder un office ,
pas m^me celui de roi,

sans etre de la religion etablie par acte de parlement, il est

bien simple aussi qu'en France un officier du roi remplisse les

1. Voir, pour tout le detail du sermon prononc(5 par Voltaire, de sa commuQion

et de sa declaration entre les mains du notaire Raffo, tome I, p. 68 et suiv. des

Memoires sur Voltaire et sur ses ouvrages, par Longchamp et Wagni6re, Paris,

Aim6 Andre, 1826, 2 vol. in-S". (T.)
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devoirs juges necessaires pour rendre capable de posseder un

office. Ce qu'il y a de certain, c'est que I'officier de la chambre

du roi qui fait son service a Ferney, outre que c'est un grand

homme, est un rare corps, et qu'on aurait bien de la peine a en

trouver un second de cette trempe sur toute la terre. La veri-

table raison de cette nouvelle simagree est que le nouvel eveque

d'Annecy en Savoie, dans le diocese duquel la paroisse de

Ferney est situee, est un fanatique de la premiere force, et que
le patriarche pretend que ce pretre forcen^ a directement ecrit

au roi pour se plaindre du pretendu venin d'irreligion dont les

vapeurs lui semblaient s'exhaler du chateau de Ferney. On
assure qu'on a tire un cordon forme par un fort d^tachement

de Journaux chrHiens autour du chateau de Ferney, pour em-
p^cher la contagion de se repandre. Le P. Adam sera oblige de

faire quarantaine. Ainsi aux vers de cette Epitre qui pari en t du
vU cagot mitre, vous pouvez ajouter en note le nom de I'ev^que

d'Annecy*. II est tr^s-vrai aussi que le patriarche a fait present

a son cure d'une chasuble magnifique, I'ann^e derniere, lors-

que apr^s la retraite de M'"^ Denis le theatre de Ferney fut

demoli et transforme en une ecole a lire pour les garcons du vil-

lage; on Tit I'inventaire de la garde-robe, et I'habit du grand

pretre de VOrphelin de la Chine fut employe a faire un superbe

ornement d'eglise a M. le cure.

Je recois, en 6crivant ces lignes, la correspondance de

M. I'eveque d'Annecy avec M. de Voltaire, imprimee. File a

seize pages d'impression; elle est de I'annee derniere ^ II y a

trois lettres de I'eveque et deux reponses de M. de Voltaire, qui

vraisemblablement n'a plus daigne repondre a la troisieme.

C'est la c^remonie de Paques de I'annee derniere qui a donne
Jieu a cette correspondance. On pent se rappeler avec quelle

pompe le seigneur de Ferney fit ses paques dans sa paroisse,

et avec quelle eloquence il se mit h. precher dans I'eglise sur

le vol. On voit par la derniere lettre de ce recueil, qui est une

1. Grimm avait fait preccder cette partie de sa Correspondance de I'Epitrc de
Voltaire h. Saint-Lambert, oii il est parld dc

Un vil cagot mitre, tyran des gens de bien.

2. Lettre de monseigneiir I'eo^que d'A*** d M. de V***, avec les reponses du
// avril 1768, in-8°.
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reponse de M. le comie de Saint-Florentin k I'ev^que, que ce

pr^lat a ecrit au roi au mois de I'annee derniere, et a mis toute

sa correspondance avec M. de Voltaire sous les yeux de

Sa Majesty. La reponse du secretaire d'fitat est fort sage : elle

se borne a assurer I'eveque que le roi a trouve ses conseils

k M. de Voltaire fort bons, et que Sa Majeste fera raander a ce

seigneur de paroisse de ne plus precher d^sormais ses parois-

siens dans I'eglise. Aureste, les lettres de I'eveque Savoyard,

qu'on dit fils d'un macon , ne sont pas precisement mal ecrites

;

beaucoup de nos prelats a houppes seraient fort heureux de ne

pas ecrire plus mal. Elles sont meme assez pressantes, quand

on ne pent pas repondre avec sinc^rite sans s'exposer. Mais le

seigneur patriarchs s'en tire avec sa superiorite ordinaire , en

sublime pantalon qu'il est. Je doute que sa conversion fasse

jamais grand honneur a son eveque ^
— Marc-Antoine Laugier, pretre, prieur commendataire de

Ribaute en Languedoc, mourut ces jours passes des suites d'une

fi^vre maligne. G'etait un homme de cinquante a soixante ans',

d'un temperament vigoureux; il avait I'air de devoir fairel'epi-

taphe du monde. II avait ete jesuite k triple carat, c'est-a-dire

qu'il avait fait le troisieme et dernier voeu ; mais il remua tant

qu'il trouva le secret de se faire relever de ses voeux par le

pape Benoit XIV. On peut juger par ce seul trait que sa vie a du

^tre fort agitee. II eut beaucoup a soufTrir des jesuites pendant

qu'il 6tait parmi eux, et cependant on pretend qu'il lui est rest6

pour eux un secret penchant et un grand fond d'attachement,

comme on le remarque a tons ceux qui ont ete de cettecompa-

gnie, nagufere siredoutable et aujourd'hui si meprisee : c'estque

le bonheurn'est point du tout un moyen d'attacher leshommes,

on les lie bien plus surement et plus fortement par les privations

et paries contrarietes. Une coquette vous dira que le moyen sur de

1. On trouve une note curieuse sur cet 6v6que d'Annecy, qui avait commence

une correspondance avec Voltaire, tome III, p. 360 du Dictionnaire historique, litte-

raire et statisLique des departements du Mont-Blanc et du Leman, par M. I'abbc

Grillet, professeur de rh6torique et prdfet des etudes au college de Carouge, Cham-
b6ry, Puthod. 1807, 3 vol. in-8". Ce pr^lat se nommait J.-P. Biord; 11 naquit le

16 octobre 1719 ^ Chatillon en Faucigny, et est mort i Annecy le 7 mars 1785. On
peut douter qu'il ait et6 fils d'un magon, comme le dit Grimm. Un de ses fr6res

fut nomme s6nateur h Ghamb^ry ; un autre a 6t6 chatelain royal k Samoens. (B.)

2. Voir une note biographique sur lui, tome II, page 304.
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conserve!* ses amants, c'est deles tourmenter; et cette maxime

est d'une application plus generale et plus profonde qu'on ne

pense. L'abbe Laugier, pendant qu'il etait jesuite, suivait la

carri^re de la chaire ; il pr^cha a Versailles un careme qui fit

du bruit. Le premier ouvrage qui le fit connaitre fut un Essni sur

Varchitecture
I
ilecrivit depuis encore un autre livre surle merae

sujet. Ges deux ouvrages eurent du succes, et le m^ritaient. Un

architecte, dont le nom ne me revientpas, pretendit que l'abbe

Laugier lui avait vole ses idees; que ne les donnait-il au public,

el pourquoi les confiait-il k l'abbe Laugier? Je ne croispas aces

accusations de plagiat ; je meprise meme les gens qui les for-

ment, et plus encore leurs avocats , les faiseurs de feuilles, qui

les r6petent. Un homme riche ne so plaint pas qu'on lui derobe

quelques ecus, il n'y a que de pauvres diables qui n'onl rien k

perdre que j'entends crier au vol. lis sont comme ce Savoyard

qui disait de son camarade : « C'est un coquin
; je lui ai prete

deux liards, et je n'en peux tirerun sou. » L'abbe Laugier, apres

avoir quitte I'habit de saint Ignace, avait passe quelque temps k

Yenise, k la suite de jene sais plus quel ambassadeur du roi. II

a public depuis son retour une Histoire de la r^publique de

VenisCy qui est restee sans reputation. Son dernier ouvrage

etait VHistoire de la paix de Belgrade, conclue entre la Russie

et la maison 'd'Autriche d'un c6t6, et la Porte-Ottcmane de

I'aulre, sous la mediation de la France.

— Antoine-Francois Dumouriez du Perier, chevalier de

I'ordre de Saint-Louis, commissaire ordonnateur au departe-

ment de I'lle-de-France, mourut aussi au commencement de ce

mois. 11 donna, il y a quelques annees, une traduction libre en

vers, ou plutot une imitation du poeme de Ricciardetto\ mais

le projet de traduire le Ricciardetto en francais est absurde et

d'une execution impossible, et I'essai de M. du Perier mourut

en venant au monde, et par consequent quelque temps avant

lui.

— Nous venons aussi de perdre Jean-Charles Francois,

graveur des dessins du cabinet du roi^ ; je crois que ce Fran-

1. Voir tome VI, p. 4'2 et note, et tome VII, p. 62.

2. II etait n6 k Nancy, en 1717. Plusicurs.biographes disent qu'il mourut de

chagrin de voir un autre artiste vouloir s'approprier I'invention de la gravure imi-

tant le crayon. (T.)
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cois partage avec Demarteau la gloire d' avoir, chacun de son

c6t6, invente la mani^re de graver en forme de crayon ; inven-

tion veritablement utile, et propre a repandre le gout du dessin

de I'un a I'autre hemisphere. G'est le bon gout du dessin qui

est, dans les arts, comme la crainte de Dieu en fait de religion,

le commencement de toute sagesse ; c'est lui qui influe sur la

perfection de tous les arts mecaniques et de toutes les manu-
factures. Apprenez a un peiiple a dessiner, et vous lui aurez

appris une infinite de choses, vous lui aurez donne une infinite

de talents. Ainsi, je feraiplus de cas de I'institution d'une bonne

ecole de dessin que de I'^tablissement de toutes ces tristes aca-

demies d' agriculture dont lamanie gagne d'unboutde I'Europe

k Tautre, et qui n'auront jamais d'autre utilite que d'apprendre

aux hommes a bavarder sur des arts qu'il faut apprendre k

exercer.

Apr^s I'art de graver en maniere de crayon, on a trouve

celui de graver en maniere de lavis, invention egalement inte-

ressante; et M. Le Prince, peintre de FAcademic, vient de

trouver un secret de graver des dessins originaux sur le cuivre;

c'est-a-dire qu'il a trouv6 une composition avec laquelle il en-

duit une planche de cuivre. Get enduit a la souplesse du papier,

et M. Le Prince fait dessus avec un stylet les dessins et les com-

positions qu'il lui plait. Get enduit a ensuite la propriete de

tracer sur la planche de cuivre sur laquelle on I'a depose tous

les traits qu'il a recus. On achfeve ensuite le dessin sur le cuivre

au moyen de I'eau seconde; apr^s quoi on enl^ve I'enduit, et

la planche se trouve en 6tat d'etre tiree. Si ce secret se verifie,

et surtout s'il devient connu et commun, independamment de

la promptitude avec laquelle on aura des planches , on pourra

se vanter d'avoir r^ellement des gravures originales. L'estampe

ne sera plus une copie, mais un original; elle aura une liberte

et un prix qu'une copie ne saurait avoir ; un maitre fera ses des-

sins et ses compositions immediatement sur le cuivre, et n'aura

plus besoin d'un graveur souvent obtus et maladroit pour les

copier servilement et maussadement.

— Aux maux extremes on trouve ordinairement les meil-

leurs remedies. Apr^s la dernifere guerre, les affaires de la com-

pagnie francaise des Indes se trouverent dans un si grand

d61abrement qu'un petit nombre d'honn^tes gens, d'ames vrai-
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ment patriotiques, se piqu6rent de reunir leurs efforts avec un

d^sinteressement peu commun dans un litat monarchique, pour

preserver la compagnie de sa ruine : ils y reussirent. G'etait un

spectacle bien touchant que de voir de simples citoyens con-

fondus avec des magistrats, desmilitaires, et quelques personnes

de la cour, distingu^s par leur naissance et leur m^rite, former

une administration, et se livrer sansrelache au retablissement

des affaires de la compagnie.

M. Necker, aujourd'hui ministre de la republique de Geneve,

chef d'une de nos plus fortes maisons de banque, homme d'une

grande t^te et d'une elevation peu commune dans son etat,

donna a la nouvelle administration son temps, son credit et ses

lumi^res. Le marquis de Sance, colonel dans les troupes du roi,

une des plus honnetes ames que Dieu ait jamais tiroes du fond

de son sac, se livra tout entier k un travail tout nouveau pour

lui. M. le marquis de Castries, justement honors de la conside-

ration publique pour ses vertus et la noblesse de ses sentiments,

ne d^daigna pas d'accepter une place de syndic ; mais ce spec-

tacle 6tait trop beau pour durer : Tadministration nouvelle,

pour faire le bien de la compagnie, 6tait a tout moment dans

le cas de s'opposer fortement aux entreprises de Tinteret par-

ticulier.

C'eut ete d'un exemple trop dangereux que de voir une

branche considerable de la fortune publique administree avec

ordre, avec justice, avec integrite, avec le plus parfait desinte-

ressement et sans aucune influence du gouvernement. Les

cabales se formerent, et Ton reussit bientot a culbuter une

administration d'un si dangereux exemple. Ce n'est pas ici le lieu

de devoiler tous les projets d'iniquit^ qui furent ourdis dans

Tobscurite pour aneantir cette administration patriotique ; il sufTit

de remarquer que ces projets ne furent pas longtemps sans suc-

c^s, et que M. Boutin, intendant des finances, fut generalement

accuse d'en 6tre I'auteur et le promoteur. II se fit placer dans

radministration en quality de commissaire du roi, et ce fut

I'epoque de la retraite de tous les administrateurs estim^s et res-

pectes du public. Cette revolution arriva dans le cours de I'annee

derni^re, Cette ann6e-ci, on avait forme un autre projet : c'^tait

d'engager la compagnie k cesser le commerce, sous pr^texte qu'il

ne lui etait pas favorable, sans lui permettre de liquider ses

VIII. 22
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affaires elle-meme. line compagnie nouvelle, formee au gre des

promoteurs de ce projet, aurait mis la main sur les effets de la

compagnie ancienne, et se serait charg^e de payer ses creanciers.

On fait encore honneur a M. Boutin de ce projet, qui a excite

dans le public une forte indignation; il fut propose a I'assemblee

gen^rale des actionnaires par M. Panchaud, banquier anglais

6tabli a Paris.

M. Necker se leva, parlapr^s d'une demi-heure avec autant

de chaleur que de sagesse, et demontra le danger et Tabsurdite

du projet de M. Panchaud. Le banquier anglais fut hue atec

son projet; on disait tout haut qu'il etait apparemment paye

par ses compatriotes pour culbuter la compagnie francaise. Bref,

ce projet fut enti^rement deconcerte par la resistance honnete

et courageuse de M. de Sance et de M. Necker, auxquels se joi-

gnirent quelques jeunes gens qui ont jusqu'a present moins de

solidity que de droiture et de bonne volenti, comme M. d'^pre-

mesnil, avocat du roi au Ghatelet. Le gouvernement ne put

resister a I'acclamation generale de I'assemblee, et se vit oblige

de permettre, centre ses intentions, une loterie qui fit face aux

engagements les plus pressants de la compagnie ; elle se trouva

remplie en tr^s-peu de jours. II faut voir, lorsqu'il s'agira de

prendre un parti decisif sur I'etat de la compagnie, si M. Boutin

et son aide de camp Panchaud oseront revenir a leur projet de

dissolution.

— M. le chevalier de Beauvau n'avait pas juge a propos

de depenser de I'argent en beaux habits pour se trouver a la

noce de M. le due de Chartres, a laquelle toute la cour a assists.

Lorsqu'on lui demanda s'il irait k Versailles, il r^pondit par

I'impromptu que voici

:

Le rol ne vient jamais chez moi,

D'oii vient que j'irais chez le roi?

Ce n'est done que par represailles

Que je ne vais point k Versailles.

On pent dire que toute la famille de Beauvau a regu le

talent de la poesie. M"® la marquise de Boufflers, soeur du che-

valier de Beauvau et mfere du c61^bre chevalier de Boufflers,

adressa, il n'y a pas longtemps, I'impromptu suivant k son

gendre, qui I'avait un peu excedee dans une visite ;
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Mon Cher Cuc6, va-fen bien vite,

Ou du moins ne me dis plus rien :

Tu me paries de ton m(5rite,

Et ne dis jamais rien du mien.

Le chevalier de Beauvau se trouva, il y a quelque temps, a

la Comedie-Italienne, et saluadeux dames lorsqu'elles entrerent

dans leur loge. Le nom de famille de ces dames est Hue, qu'on

prononce sans aspiration comme un U. Le voisin du chevalier

lui demanda qui etaient ces dames; et cela donna occasion au

chevalier de faire le quatrain suivant en demande et en reponse,

fonde sur une pointe ou un rebus le plus etrange qu'on ait

jamais fait.

DEMANDE.

Qui sont ces aimables personnes,

L'une assise, I'autre debout?

REPONSE.

Ce sont deux U.

DEMANDE.

Des U consonnes?

REPONSE.

Non pas; ce sont des U qu'on f....

Au reste, il n*est pas indifferent de remarquer que la magni-

ficence des habits a 6te poussee a un exces etonnant au mariage

de M. le due de Ghartres. 11 faudra voir avec le temps ou s'ar-

retera ce delire de luxe, ou s'il trouvera toujours le moyen de

se surpasser lui-meme. J'avais cru, il y a une quinzaine d'an-

n^es, lorsqu'on inventa pour les habits d'hommes des etoifes k

trois couleurs, que cette mode paraitrait trop frivole et ne pour-

rait durer longtemps; je me suis bien trompe. On a trouve

depuis le secret de mettre sur le dos d'un homme une palette

enti^re garnie de toutes les teintes et nuances possibles. Aujour-

d'hui on met la meme variete dans les broderies d'or et d'ar-

gent, qu'on mele de paillons de diverses couleurs : ces habits

donnent k nos jeunes gens de la cour un avantage decide sur

les plus belles poup^es de Nuremberg. L'abbe Galiani pretend
qu'il n'est pas bien sur qu'on puisse avoir du genie en portant
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perruque ou en frisant ses cheveux et les enfermant dans une

bourse, et il attribue a ces usages notre inf^riorite k I'egard des

anciens. Cette verite a pour moi un tel degre d'evidence que,

si j'etais roi de France, je reformerais, non par un edit, mais

sur ma personne, toutes ces modes d'origine gothique, qui font

d'un Francais habille le plus mesquin, le plus insipide et le

plus ridicule personnage qui se soit jamais tenu sur ses deux

pieds; et si j'avais a etre assassine, ce ne serait pas par le cou-

telas des fr^res jesuites, mais bien avec les aiguilles des faiseurs

de paillons et de paillettes.

— M. Glerc, qui a ete quelque temps m6decin de M. le

comte de Rasoumowski, ancien hetman des Cosaques et feld-

mar^chal des armees de Russie, s'est etabli depuis son retour

en France a Villers-Goterets, bourg de I'apanage du due d'Or-

leans, situe pr^s de Soissons et de Gompi^gne, pour y exercer

la m^decine. Avant d'y aller fixer sa residence, il avait public un

ouvrage de medecine, mais je ne me rappelle plus si cet

ouvrage s'appelait I'Homme physique, ou I'Homme malade, ou

rHomme en sante ^ Je sais seulement que ce livre fut regarde

comme une production bien folle, bien impertinente, et bien

bardie par son ignorance a la fois et le ton d'assurance qui y
regnait. G'est le petit nombre de vrais juges dans ces mati^res

qui en pensaient ainsi: car pour les gens superficiels, ils en

6taient presque seduits a cause de la chaleur avec laquelle cer-

tains morceaux etaient ecrits ; mais enfm ce livre n'a eu qu'une

existence ephem^re, et il est aujourd'hui parfaitement oublie.

Ne voilM-il pas M. Glerc qui, n'ayant pas reussi k faire le mede-

cin du corps, veut faire le medecin de Fame! II vient de

publier un magnifique prospectus d'un ouvrage qui aura pour

titre : Yu le Grand et Confucius, histoire chinoise. Get ouvrage

sera un magnifique volume in-A° ^ du meme format que le magni-

fique prospectus. II paraitra dans le mois de septembre ; Ton

pourra souscrire jusqu'au 15 mai la somme de huit livres; ceux

qui n*auront pas souscrit seront obliges de le payer douze

livres. Malgre cette menace, je ne crois pas que la presse des

souscripteurs soit fort grande. Youlez-vous que je parle plus

1. Histoire naturelle de I'homme considere dans Vetat de maladie; Paris, 1767,

2 vol. in-8°; reimprim^ en 1784, 2 vol. mfime format. Voir tome VII, p. 442.

2. Soissons, 1769,
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clairement ? Yule Grand, c'est Telemaque ; Confucius, c'est Men-

tor, ou M. Glerc habill6 en Minerve. Yu est la plante royale,

Confucius Glerc est le jardinier cultivant la plante royale: c'est-

^-dire que si nous sommes assez sots pour mettre notre argent k

encourager cette entreprise, nous aurons un roman moral de

plus sur I'institution d'un jeune prince heritier d'un vaste

empire. Quand vous aurez lu le prospectus de Confucius Glerc,

vous ne vous sentirez pas un grand empressement pour la tisane

qu'il nous prepare. Que ne purge-t-il et ne saigne-t-il en Sois-

sonnais, et que ne nous laisse-t-il tranquilles ?

— M. Loyseau de Mauleon etait un des plus celfebres avocats

au parlement de Paris ; mais il vient de quitter le barreau pour

une charge de conseiller d'une cour souveraine de Lorraine.

Cette charge ne I'eloignera gu^re de Paris, oii les affaires de sa

compagnie, dont il est depute, le retiendront presque toujours.

Depuis qu'il a quitte le barreau, il a recueilli, en deux volumes

in-h'*, les Plaidoyers et Mhnoires des principales causes qu'il a

defendues*, mais il a pousse sa d61icatesse au point de ne pas

vouloir permettre qu'on vendit ce recueil, et il s'est reserve

d'en faire present a ceux qui le desireraient. Vous trouverez

dans ces M6moires un tant soit peu de ce ton de declamation

qui depare en prance I'eloquence du barreau ; mais il n'y en a

qu'autant qu'il en faut pour prouver que I'auteur vaut bien

mieux que I'ecole ou il s'est forme. Quand je lui ai demands

pourquoi il n'avait pas fait imprimer a la suite de chaque Me-

moire le jugement qu'il a occasionne, il m'a repondu : « Pour

I'honneur des juges. » Ce M. Loyseau est un des plus honnetes

hommes du royaume. 11 pousse la rigidite de la probite et du

d^sinteressement a ce point romanesque qui ne fait tort qu'a

soi, qui ne vous rend gu^re propre a faire fortune, mais qui

vous rend bien interessant. M. Loyseau perdit sa m^re il y a

environ deux mois; il I'aimait avec tendresse et la respectait, il

I'adorait ; ce n'etait pas de la passion, c'etait un culte. Quoique

je le connaisse peu, sachant tout ce qu'il perdait, je crus

devoir lui marquer la part que je prenais a sa douleur. II vint

chez moi au bout d'un mois pour me remercier ; je le trouvai

si abattu, si consterne, si profondement afflige , si simple et si

1. Ce recueil a et6 rcimprim^ en 1781, 3 vol. in-S".
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touchant dans I'expression de sa douleur, dans I'^loge de sa

mere, quejene pus jamais m'empecher depleurer aux sanglots

la mort d'une femme que je n'avais jamais vue.

— M. d'Anville, de I'Academie royale des inscriptions et

belles-lettres, vient de publier dans un magnifique volume grand

in-folio, enrichi de cartes superbes, sa G^ographie ancienne

ahHg^e, M. d'Anville est le premier geographe de ce pays-ci, et

peut-etre de I'Europe ; il est plus amoureux de sa science que

le jeune homme le plus passionne ne Test de sa maltresse.

— On a imprime et orne d'estampes un poeme intitule ^ar-

cisse dans Vile de V^nus, en quatre chants*. G'est I'histoire de

Narcisse, d'£cho et de Tir6sias, rimee, et c'est I'ouvrageposthume

d'un M. de Malfilatre, mort, en 1767, a I'age de trente-quatre

ans, qu'il a passes dans I'infortune. L'editeur veut nous atten-

drir sur ses malheurs, et nous faire regretter son genie; mais,

quant a ce dernier point, son poeme m'a fourni de puissants

motifs de consolation. On le vend au profit des creanciers qu'il

a laisses.

— On vient de publier un ecrit de cinquante pages in -12,

intitule Preeminence du service de la France sur celui des

autres puissances de I'Europe^ ou Image des maux que souffre

le Francais au service Stranger^ didiee aux soldats francais ^.

Je ne sais si le gouvernement croit ces pauvretes utiles et neces-

saires; pour pen qu'il lespaye de quelques ecus, il pent etre sur

que c'est de I'argent Men mal employ^. On pretend que lorsque

le nouveau controleur general examina, il y a quelque temps, le

tableau des pensions, il y trouva Tabbe Coyer couch6 pour

deux mille livres; et pour motif de cette pension il y avait ces

mots ecrits a cote : Pour soutenir le gouvernementpar ses Merits,

Qui se serait doute que le colosse de la France reposat sur la

plume de I'abbe Coyer ?

— On a traduit de Tallemand, de M. Steebs, un livre intitule

Essai d'une description gindrale des peuples policis et des peu-

pies nan polices considerds sous lepoint de vue physique et moral.

Brochure in-12 de cent cinquante-quatre pages. Je ne connais

ni M. Steebs ni son traducteur. lis affectent la methode de

1. Paris, Lejay, 1769, in-S". Un frontispice d'Eisen, grave par de Gheiidt et

quatre figures par G. de Saint-Aubin, gravees par Massard.

2. Par Thomas, soldat au regiment du prince Cliarles.
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VEsprit des lois par chapitres et paragraphes, mais ils ne

savent pas qu'il faut avoir autant de traits qu'il y a de para-

graphes. M. Steebs me rappelle cet homme qui fit une disserta-

tion de quelques pages qu'il intitula De rebus omnibus^ et

quibusdam aliis.

— £loge de VAne^ par un docteur de Montmnrtre. Bro-

chure petit in-12 de deux cent soixante pages*. Le bonnet d'un

docteur de Montmartre est un bat, que I'auteur me parait tres-

digne de porter.

— Histoire naturelle et civile de Vile de Minorque^ traduite

sur la deuxieme idition anglaise de J, Armstrong, \olume in-12

de trois cents pages, avec une carte et une planche. L'auteur,

qui a ete employe en Minorque par le gouvernement anglais,

me parait simple et vrai dans ses recits.

— On vient de publier, en un volume in-12 de plus de quatre

cents pages, des Causes amusantes et connues. Ge recueil pent

etre aux memoires de M. Loyseau de Mauleon ce que les petites

pieces sont aux tragedies du Theatre-Fran^ais : la plupart des

causes qu'on y a ramassees sont fort gaies
;
quoique le barreau

ne soit pas plus I'ecole de la bonne plaisanterie que de la bonne

Eloquence, elles font encore rire. On a decore la plupart des

memoires de ce recueil d'une mauvaise estampe.

— Memoires pour servir ci Vhistoire de V infortun^e Julie et

ii celle de bien d'autres^ par M. Dacier, neveu du grand Dacier

et colporteur de livres suivant la cour. Ges memoires compo-

sent une petite brochure de cent trente pages. On voitala tete le

portrait en pied de Francois Dacier, colporteur, n6 a Paris le

6 aout 1704. II dit dans sa preface qu'etant oblige de courir

tout le jour pour colporter et vendre les ouvrages des autres,

il n'a pu travailler au sien que pendant la nuit. S'il est vrai

qu'il y ait un Dacier, neveu du celebre Dacier, r6duit depuis

cinquante ans a colporter des livres, et dans sa vieillesse h.

composer de mechants romans, on pent dire qu'il ^ a des cata-

strophes non moins grandes dans I'emplre litteraire que dans les

empires politiques.

— Le Passe-temps, ou Recueuil de contes intiressants, mo-
raux et r^criatifs^ par M. Brunet de Baines. Deux volumes

\ . Par dom CujoU
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in-12. II y a quinze contes dans ce recueil, dont quelques-

uns a plusieurs chapitres. Je ne connais M. Brunei de Baines

ni de pres ni de loin; ainsi je ne suis tenu ni de moraliser,

ni de me r^creer, ni de passer mon temps avec lui.

OCTOBRE.

l*"^ octobre 1769.

On a donne, le 2 du mois passe, sur le theatre de la Gome-
die-Italienne, un opera-comique intitu\e VAmant d^guise, ou le

Jardinier suppose, comedie en un acte, melee d'ariettes, par

M. Favart; la musique, de M. Philidor. M.Favart, nous apprend

dans son avertissement que cette piece a deja ete jou6e sur le

Th6atre-Italien,comme comedie, en 1756; son succ^s fut inter-

rompu alors par la maladie et la mort de Silvia. Cette actrice

jouait dans ce temps sur ce theatre, a I'age d'environ soixante

ans, les roles naiTs et tendres, comme nous avons vu M'^" Gaus-

sin les jouer a cinquante ans sur le Theatre-Francais. Mais si

cette actrice charmante avait perdu les graces de sa taille, elle

avait du moins conserve de la fraicheur avec les plus beaux

yeux du monde, et un son de voix si touchant et si enchanteur

qu'il etait aise d'aider a I'illusion. II s'en fallait bien que Silvia,

au moins au declin de ses anuses, eut aucun de ses avantages.

Elle avait un son de voix fort aigre ; on pouvait ais6ment compter

le nombre de ses annees par ses rides, et elle jouait les roles

naifs avec tant d'affectation qu'il me fut impossible de me faire

a son jeu precieux et cassant, comme dirait M. le marquis de

Mirabeau. Malgre ses graces cassantes et les affeteries de son jeu

naif, elle jouissait de la plus grande reputation, et les fins con-

naisseurs la mettaient fort au-dessus de M^^Gaussin, tout comme,

dans le meme temps , on affectait de donner la preference aux

tragedies du barbare Crebillon sur les tragedies de M. de Vol-

taire. Marivaux avait compose ses Fausses Confidences^ ses Jeux

de ramour el du hasard, et autres froidures pour lejeu de Silvia.

Vraisemblablement M. Favart crut sa piece sans ressource a

la mort de cette actrice, et la retira; elle s'appelait alors la
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Plaisanlerie de campagne. 11 vient de la remettre au theatre, et

en y coiisant dans loutes les scenes des paroles pour des airs

de musique, il a cru en faire un op6ra-comique. C'en est un en

effet, mais plat et froid. M. Favart ne se doute pas, ni le public

non plus, que la marche de I'opera-comique est enti^rement

differente de la marche d'une comedie. G'est Sedaine qui sait ce

secret, et qui sait qu'il ne faut pas faire marcher la cavalerie

comme de I'infanterie.

Le titre vous apprend en partie I'intrigue de la pifece.

M™^ de Marsillane, femme ridicule, qui parle gras parce qu'elle

est Proven^ale, arrive avec sa fille Lucile dans une maison de

campagne pr^s de Paris, chez une de ses amies, qu'elle trouve

absenle. Elle vient pour marier sa fille a un certain Damis; mais

Lucile, sans consulter sa m^re, avait fait choix du beau Gli-

tandre; et lebeau Glitandre, sans consulter Lucile, s'etait 6tabli

avant son arrivee dans cette maison de campagne, en se mettant

en condition chez le jardinier en qualite de garcon.

Ge n'estpas la le seul travestissement ; une jeune personne,

Julie, est aussi etablie dans cette maison, en homme de robe.

Gelle-la ne se deguise que par espieglerie ; elle est presque tou-

jours en homme a la campagne; elle a decouvert le deguise-

ment de Glitandre avant I'arriv^e de M'"^ de Marsillane , et elle

a resolu de servir cet amant sans le mettre dans sa confidence,

et meme apres I'avoir rudement embarrasse ; elle a un interet

personnel a servir Lucile et Glitandre, parce qu'elle est I'amante

de ce Damis que M'"* de Marsillane destine a sa fille, et qu'elle

ne compte point du tout se detacher de son amant. Gette folle

de Provencale n'est pas seulement venue pour se d6faire de sa

fille, elle doit se remarier elle-m^me au fr^re de Julie. Gelle-ci,

en petit robin, se donne a M'"« de Marsillane pour son fr6re et

lui fait I'amour ; la tete en tourne a la vieille folle. Julie exige que

Lucile soit mariee a Glitandre ; sa mfere consent a tout pourvu

qu'elle Spouse son charmant robin. Le notaire arrive, et, pen-

dant qu'il dresse les deux contrats, Julie surprend Glitandre et

Lucile la nuit dans le jardin, et, apres avoir jouiquelque temps

de leur peur et de leur embarras, elle decouvre le deguisement

de Glitandre a M™^ de Marsillane, qui cause une surprise bien

agreable aux deux amants en consentant a leur union au mo-
ment de leur plus grande detresse. On apporte les deux con-
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trats ; qiiand celui cle Clitandre avec Lucile est sign6 , M^^ de

Marsillane veut aussi signer le sien avec le charmant robin

;

alors le charmant robin reprend son nom de femme. M"^^ de

Marsillane se croit tromp^e , trahie ; mais on annonce I'arrivee

de la maitresse de la maison, suivie du fr^re de Julie, qui se met

en son lieu et place, et la piece finit, au contentement de tout

le monde, par un divertissement.

Au defaut de vraisemblance il faudrait du moins de la verve

pour faire passer un tissu si informe; mais M. Favart ne s'en

pique pas. La musique est de M. Philidor, c'est tout dire. Ge

compositeur a de la verve, du nerf et de la couleur pour deux,

et M. Favart y a compte. Get ouvrage-ci, qui a r^ussi, ne vaut

pourtant pas le Jardinier de Sidon, que Philidor donna I'ann^e

derni^re S et qui tomba parce que la pi^xe etait plate et mau-
vaise sans nulle ressource. La musique de ce Jardinier de

Sidon est un des meilleurs ouvrages de ce compositeur. La

musique du Jardinier suppose est fort agr^able, et sielle n'est

pas de la force des autres ouvrages de Philidor, c'est la faute

de son poete, qailui afourni le moins d 'occasions possible pour

faire de la musique. M™^ Trial y chante un air de bravoure qui

est charmant; cette actrice, habillee en jeune homme de robe,

a beaucoup contribue au succ^sdu Jardinier suppose \ elle etait

connue autrefois a ce theatre sous le nom de M"^ Mandeville.

Un vieux commis auxfermes, appele Gomolet, I'avait fait elever,

lui avait fait apprendre la musique , I'avait ensuite epousee et

fait debuter a la Gomedie-Italienne. Le parterre lui trouvait la

voix fort jolie , un goAt de chant tr6s~bon, mais le jeu un peu

triste : c'est que sa vie I'^tait. M. Gomolet tenait M'"^ Gomo-

let enfermee sous la clef, et ne la relachait que pour le temps

ou M^'° Mandeville avait a jouer en public. Mais M. Gomolet a eu

le bon esprit de mourir, et sa veuve est devenue en peu de

temps une autre personne; sa figure est embellie, saphysiono-

mie s'est eclaircie ; elle a joue le role de Louise dans le Bher-
teur avec tant de succes que M"^*^ Laruette n'a plus os6 le re-

prendre. Elle vient de donner un successeur a M. Gomolet dans

la personne de M. Trial, acteur de ce theatre. Ge M. Trial, fr^re

cadet du directeur de I'Academie royale de musique , est fort

\. Voir prec^demment page 145.
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mediocre comedien ; il a une voix que je ne peux souffrir; mais

il est d'ailleurs beau gar^on, il est bon musicien, et safemme

ne manquera pas de faire encore des progres sous lui. On peut

remarquer que messieurs les Com6diens italiens ordinaires du

roi ont le droit et la facilite de s'epouser en legitime noeud et en

face de I'eglise. M. Arlequin a epouse M™° Arlequin tr^s-solen-

nellement a la paroisse Saint-Sauveur; M. et M™^ Laruette ont

suivi cet exemple, M. et M"^° Trial viennent de le suivre. II s'en

faut bien que messieurs les Comediens francais ordinaires du roi

aient le meme privilege, et M. I'arclieveque de Paris, leur refu-

sant le sacrement du mariage, les reduit au concubinage sans

misericorde ; ainsi il n'y a point de peche ni d'excommunication

de jouer la comedie sur la rive droite de la Seine, mais on est a

tous les diables quand on la joue sur la rive gauche.

— On a donne, le 20 du mois dernier, sur le theatre non

excommunie de la rive droite de la Seine, vulgairement appele

theatre de la Gomedie-Italienne, un autre ouvrage nouveau inti-

tule le Tableau parlant, comedie-parade en un acte et en vers,

m61ee d'ariettes; les paroles, de M. Anseaume, souffleur de la

Gomedie-Italienne ; la musique, de M. Gr6try.

La parade est un melange de bouffonnerie et de noblesse;

les acteurs sont choisis dans le bas peuple et cherchent a nous

faire rireen contrefaisant la declamation tragique et en corrom-

pant la prononciation des mots d'une mani^re burlesque. Les

auteurs classiques en ce genre mettent ordinairement leur es-

prit et leur sel a farcir le dialogue d'equivoques dont le double

sens a presque toujours quelque sottise en vue. Ge n'est pas le

premier des genres assurement; il marche cependant avant le

genre ennuyeux, le seul qui, suivant M. de Voltaire, n'est pas

bon. La parade a 6ie ainsi nommee parce que les farceurs la

font jouer devant leurs boutiques , sur un balcon, pour amuser

le peuple et lui donner envie d'entrer dans le jeu. Les person-

nages essentiels de la parade sont : M. le vieux pere Gassandre;

la belle Isabelle , ou par corruption Zirzabelle, sa fille ou sa

pupille; M. lebeau Leandre qui fait I'amoureux :il estd'extrac-

tion soldat aux gardes; enfin, Pierrot et Golombine.

M. Anseaume a fait de M. Gassandre un vieux fou qui est

amoureux de sa pupille, la belle Isabelle, et qui veut I'epouser.

Isabelle ne se sent pas de vocation k epouser ce vieux barbon

;
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mais Colombine lui persuade qu'un vieux mari vaut encore

mieux que rien, et I'engage a r^pondre aux empressements de

M. Cassandre. Celui-ci se doute qu'il n'est pas plus aim6 que

de raison , il veut s'en assurer par lui-meme : il pr^texte un

voyage qu'il est oblige de faire dans la ville voisine pour assis-

ter a une assemblee de notables, apparemment pour y donner

son avis sur la cherte des grains ; car des gens aussi 6claires que

M. Cassandre ont debite de longs et victorieux discours a ce

sujet, et se sont fait admirer dans les assemblees de I'annee

derniere. A peine est-il parti que M. le beau Leandre, suivi de

son fiddle ecuyer Pierrot, revient de Cayenne. II est I'amant de

la belle Isabelle, il est le neveu du vieux Cassandre; Pierrot est

I'amoureux de Colombine, cela est de regie : les deux amants

ont faim, on leur prepare a souper. Mais M. Cassandre, peu

curieux d'aller dire son avis sur la cherte des grains, n'etait

parti que pour rentrer dans sa maison par la porte de derri^re,

et pour epier ce qui s'y passerait. II avait fait faire son portrait

par un peintre habile, ce portrait etait encore sur le cheval et dans

la salle ou Ton avait pr6par6 le souper pour la partie carree.

M. Cassandre, pour etre temoin oculaire de ce souper, n'en fait

pas a deux, il decoupe son visage de la toile et passe sa tete

dans le trou en se tenant derriere la toile. Les convives se

mettent a table sans s'apercevoir derien. Vous croyez bienque

M. Cassandre n'est pas menage dans leurs propos. Apres bien des

folies, on oblige Isabelle de se lever, de s'adresser au portrait

et de lui demander la permission d'epouser L6andre. Le portrait

repond par un oui foudroyant, M. Cassandre sort de derriere

la toile, et les deux couples restent stup6faits. Cependant, aprfes

bien du vacarme, le vieux Cassandre consent au mariage de son

neveu avec sa pupille; Pierrot epouse Colombine, et la pifece

fmit.

Cette derniere sc6ne est tres-plaisante au theatre ; le tout est

gai et sans pretention, et fournit a la musique des occasions

frequentes et tr6s-vari6es de se montrer. II ne faut pas avoir un

demon familierpour faire ces choses-la ; cependant on en a voulu

ravir la gloire a M. Anseaume. M. Colle, autrefois grand faiseur

de parades, a revendique toute la parade de M. Anseaume, et

I'accuse de n'avoir fait d'autre changement que de substituer

un portrait a une tete a perruque. Entre eux le d6bat, je ne
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pretends enlever a personne sa gloire. M. Golle peut faire jouer

sa t^te a perruque chez Nicolet, pour faire diversion au succ^s

du Tableau parlant.

Ce succes est tr^s-grand et ira encore'en augmentant, grace k

la musique charmante et d6licieuse de M. Gretry. II n'y a rien a

dire de cet ouvrage, c'est un chef-d'oeuvre d'un bout k I'autre;

il n'y a que le premier air que chante Gassandre qui soit faible

et commun; tons les autres sont charmants, et il n'y a pas du

reste un seul morceau mediocre. G'est une musique absolument

neuve et dont il n'y avait point de module en France ; c'est un

modele de musique comique et bouffonne, cela est a tourner la

tete. Ge compositeur ira loin s'il vit; mais malheureusement il

crache le sang. II a encore une autre piece dans son portefeuille,

qu'il nous reserve pour I'hiver prochain , c'est le Sylvain de

M. Marmontel. II joint au genie et a la science une grande faci-

lite de travail; un style clair et facile fait que le succes de ses

pieces n' est jamais douteux un instant; il se fait entendre des

ignorants comme des connaisseurs, eta moins qu'il ne s'adresse

k des poetes sans nulle esp^ce de ressource, il est sur de reussir

autant de fois qu'il mettra de pieces au theatre. Le jeu et la

gaiete des acteurs ont encore infiniment augmente le succes du

Tableau parlant; ils ont ajoute de verve plusieurs traits fort

plaisants qui ne sont pas dans la pi^ce, et qui ont grandement

diverti le parterre.

— La France a ete plongee dans un deuil inopine par la mort

du grand Poinsinet, appele communement le petit Poinsinet. 11

6tait alle en Espagne au commencement de cette annee, pour y
exercer, a ce qu'il disait, la charge d'intendant des Menus-Plai-

sirs de Sa MajesteGatholique.D'autres disaient plus simplement

qu'il y avait conduit une troupe de comediens francais dont il

s'etait fait entrepreneur. Le fait est qu'il y a et6 pour se baigner

dans le Guadalquivir et pour s'y noyer. Je savais bien que les

noms de Seine ou de Loire lui paraitraient trop communs pour

leur faire I'honneur de s'y noyer, et qu'il lui fallait un fleuve

d'un nom plus sonore et plus noble pour y laisser sa peau, 11

s'est baign6 pour la dernifere fois tr^s-peu avance en age; je

crois qu'il n'avait pas plus de trente-cinq ans. II s'etait rendu

ridicule et c61febre de tres-bonne heure par une foule de mau-

vais ouvrages et par un melange assez bizarre de bassesse et de
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vanit6, d'insolence et de poltronnerie. Avec ime imagination un

peu plus ardente, avec plus d'enthousiasme et de courage, il eut

ete un de ces instruments redoutables et malheureux dont le

fanatisme s'est servi quelquefois avec succes pour les grands

crimes: car on lui exaltait aisement la tete; son esprit s'alie-

nait, et il faisait par faiblesse de caractfere des cboses tr^s-

fortes en cedant a une impulsion etrangere ; mais I'idee de dan-

ger le desenivrait trop vite. Jete d^.s sa premiere jeunesse dans

la crapule et dans la mauvaise compagnie, il a ete ce qu'on

appelle le souffre-douleur ou le patient d'une soci^te composee

d'assez mauvais plaisants. Palissot et Freron, les comediens

Preville et Bellecour, ^taient a la tete de cette reunion, qui s'eni-

vrait deux ou trois fois la semaine a souper en se jouant de

rimbecillite dePoinsinet; ils appelaient cela mystifier.

On persuada un jour a Poinsinet que le roi de Prusse I'avait

nomme gouverneur de ses enfants, et avait envoye un ambassa-

deur pour le conduire dans ses fitats; en consequence, Poinsinet

se decora du cordon de I'aigle noiret fit abjuration de la reli-

gion catholique, avec les blasphemes les plus terribles, entre les

mains de deux pretendus ministres protestants. Cette abjura-

tion fit du bruit, et peu s'en fallut qu'on n'informat criminelle-

ment contre les auteurs de cette ingenieuse plaisanterie. L'in-

fortune chevalier de La Barre a eu la tete tranchee pour des

imputations certainement moins graves. Une autre fois, on fit

accroire a Poinsinet qu'il avait tue un homme en duel et qu'il

6tait recherche par la justice. Pour echapper a ses poursuites, il

se fit couper les cheveux, prit perruque, et, tourmente de re-

mords , il se refugia a Saint-Lazare et voulut y etre enferme,

quoique le superieur lui representat qu'on ne recevait les mau-

vais sujets dans cette maison que sur un ordre de la police.

Mais le tour le plus sanglant que Palissot joua a Poinsinet fut

celui-ci : ils avaient un ami commun nomme Patu; ce Patu

jouissait de quelque fortune; il mourut jeune en revenant d'lta-

lie. Palissot fit contre Patu une chanson, et la lui porta a Passy,

dans sa maison de campagne, en lui confiant que cette chanson

6tait de Poinsinet. Patu, irrite au dernier point, jura qu'il roue-

rait Poinsinet de coups de baton, la premiere fois qu'il oserait

remettre les pieds chez lui. Palissot fait i'avocat de Poinsinet, et,

feignant de vouloir apaiser Patu, il Tirrite de plus en plus;
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apr^s quoiil s'en retourne a Paris, et, renforce d'un autre mau-

vais plaisant, il attend Poinsinet a souper. A peine est-il arrive

que Palissot lui conte qu'il court une chanson horrible contre

Patu, et que lui Poinsinet est soupconne par Patu d'en ^tre I'au-

teur. On consulte sur les moyens demettre I'lnnocence de Poin-

sinet dans son jour, et Palissot lui conseille de faire sur-le-

champ une autre chanson sur Patu, un peu gaie, mais innocente,

et de la lui porter le lendemain pour se disculper de celle qui

courait. Poinsinet trouve cet expedient admirable, et Palissot

reussit a lui faire faire, vers par vers, couplet par couplet, cette

chanson qu'il avait deferee le matin a Patu. Poinsinet sort per-

suade qu'il est, lui, I'auteur de cette chanson et qu'elle est tr^s-

innocente; le lendemain, il la porte a Patu avec une assurance

entiere. uMonami, lui dit-il, les hommes sont bien m^chants;

j'avais fait sur vous une chanson fort innocente : on dit qu'il

s

I'ont travestie abominablement, je vous I'apporte telle que je I'ai

faite. ((Patu regarde, et trouve ligne pour ligne cette chanson

sanglante qui avait tant echaulfe sa bile la veille avant que Poin-

sinet I'eut faite. Yous devinez Tissue de la visite ; mais il n'est pas

aise de decider si ce trait fait plus d'honneur a M. Palissot ou a

M. Poinsinet.

Apr6s toutes ces aventures, Poinsinet alia faire un tour en

Italie. En repassant en France, il s'arreta quelque temps a Fer-

ney, chez M. de Voltaire, qui s'en accommoda comme d'un autre

oison desa menagerie, parce que les hommes superieurs s'accom-

modent de tout; ils sont comme le pere eternel qui se suffit a

lui-meme, et voila la veritable raison pourquoi il y a tant de

mauvais sujets dans le monde, et pourquoi le pere eternel s'en

met si peu en peine : ce qui nous ecorche ne I'egratigne seule-

ment pas. Depuis son retour d'ltalie, Poinsinet vecut separ6 de

la compagnie de ceux qui luiavaient joue tant de tours, et lors-

qu'il les rencontrait, il rangeait quelquefois les rieurs de son

c6t6; malgre cela, il resta toujours ridicule. Nous avons de lui

plusieurs op6ras-comiques que la musique de Philidor a fait

reussir. Sur le theatre de la Gomedie-Francaise , on joue quel-

quefois sa petite pi^ce intitulee le Cercle-, k I'Opera, il a fait

Ernelinde, que la belle musique de Philidor n'a pu sauver de sa

mine. Ainsi il s'etait vu jouer sur les trois theatres, et il avait

le bonheur d'etre fort content de lui. Les auteurs ont un aveu-
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glement, grace d'etat pr^cieuse a conserver, et qui les empeche

de s'apercevoir des mauvaises impressions. Poinsinet jouissait

de ce bonheur au supreme degre. II disait : « Lorsque je donnai

mon Sorcier)), avec autant de contentement que M. de Voltaire

pourrait dire : a Lorsque je donnai ma Henriade » . Lorsqu'il donna

done son Sorcier, le parterre demanda I'auteur; il ne se fit pas

prier de parailre : « JSon^ non^ cria le parterre, Vautre-, » et Ton

fut oblige dechercher Philidor. Gela n'emp^chapas Poinsinetde

rester sur le theatre et de mettre dans sa preface du Sorcier

que c'etait la premiere fois que le public avait bien voulu ne pa&

m^ler de I'amertume dans ses bontes pour lui. Pour moi, qui suis

sans rancune, je recommande I'ame du grand Poinsinet au dieu

Guadalquivir, et je ne me noierai jamais dans ce fleuve de peur

de I'y rencontrer. II avait en son vivant un secret qui me d6so-

lait : il excellait dans le genre ennuycux; mais il savait filtrer

I'ennui k travers ses pieces si artistement et d'une maniere si

imperceptible, qu'on en etait suffoque sans savoir pr^cisement

de quel endroit sortaient de si mortelles exhalaisons.

— Histoire naiurelle de Vair et des mdtiores, par M. I'abbe

Richard, six volumes in-12. Apr^s le Voyage d'ltaliey dont

M. I'abbe Richard de Saint-Non ^ nous a gratifies, je tiens son

Histoire naturelle de Vair pour lue. Monsieur Gapperonnier,

garde de la Bibliotheque du roi et censeur royal, ecoutez-moi.

Vous etes un homme de merite, vous savez bien le grec, vous

pretez les livres de la Bibliotheque du roi de tr^s-bonne grace,

et par la facilite que vous procurez aux gens de lettres de con-

suiter les livres rares , vous leur etes devenu cher ; ils vous

estiment d'ailleurs pour votre savoir et vos mcBurs honn^tes

;

mais corrigez-vous un peu dans les approbations de censeur que

vous mettrez a la suite des livres nouveaux qu*on vous a charg6

d'examiner; vous faites un eloge magnifique d'un ouvrage qui

n'en merite aucun. Vous avez le courage de dire que I'ouvrage

de I'abbe Richard pent etre regard^ comme la suite de celui de

M. de Buffon, et de signer votre nom. Ou diable avez-vous pris

qu'on puisse jamais nommer I'abbe Richard et M. de Buffon

dans la mdme ligne? Un censeur royal a-t-il le droit de s'ecar-

1. Grimm confond encore ici I'abbe J6r6me Richard avec I'abb^ Richard de

Saint-Non ; voir pr^ccdemment p. 273, note 1.
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ter de la formule recue? Ses fonctions sont d*attester qu'il a lu

I'ouvrage par ordre de M. le chancelier, et qu'il n'y a rien trouv6

qui puisse en empecher rimpression. Si I'ouvrage est, par-

dessus le marche, merveilleux, nous saurons bien le voir nous-

m^mes sans que monsieur le censeur royal nous mette le nez

dessus ; il n'appartient a personne de prevenir le jugement du

public.

— Tout le monde se souvient encore avec inter^t de I'aven-

ture de M. de Valdahon, mousquetaire, et de M"^ de Monnier, fille

d*un president, si je ne me trompe, de la chambre descomptes,

k Dole *. Le mousquetaire, surpris la nuit dans le lit de la fille du

president, fut oblige de se sauver en fort mauvais Equipage. II

s'ensuivit un proems criminel ; la fille fut enfermee dans un con-

vent; le p^re, implacable, poursuivit I'amant comme seducteur

;

il perdit sou proces successivement au bailliage de Dole, au par-

lement de Besangon et au conseil du roi. Le public et les tribu-

naux ne virent que deux amants, coupables sans doute de s'etre

livr^s a leurs egarements, mais dont la faiblesse etait apr^s tout

fort pardonnable. La Constance de M. de Valdahon a offrir tou-

jours sa main a la fille de son persecuteur, dont les poursuites

ne tendaient pas a moins qu'a conduire I'amant de sa fille sur

I'echafaud, touQha infiniment les coeurs sensibles et honnetes

;

M. de Monnier resta seul inflexible. Apr^s sept ans de haine et

d'acharnement, sa fille 6tant devenue majeure et maltresse de

disposer de sa main, la premiere demarche de son amant a et6

de lui envoyer les bans de leur mariage sign6s de sa main, et

de la conjurer de hater cette union si desiree. M. de Monnier a

non-seulement rejete les sommations respectueuses usitees en

pareil cas, mais, en renouvelant ses accusations deja rejet^es

par tons les tribunaux, il a forme opposition a la celebration du

mariage. II est a croire qu'il sera deboute de cette opposition

comme de ses anciennes demandes, et qu'enfin ce couple, puni

de ses faiblesses par sept ou huit ans de malheurs et de perse-

cutions, trouvera dans sa Constance et sa tendresse reciproques

le terme de ses peines. M. Loyseau de Maul6on, autrefois c^l^bre

avocat, aujourd'hui conseiller d'une cour souveraine de Nancy,

d6fendit, il y a sept ans, la cause de M. de Valdahon, et on trouve

1. Voir, k ce sujet, tome V, p. 46, 231, et tome VII, p. 237,

VIII. 23
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ces Memoires dans le recueil de ses Plaidoyers. Quoiqu'il ne soit

plus au barreau, il vient de preter sa plume a M^^ de Monnier,

pour repondre au nouveau Memoire que son p^re a public dans

cette triste affaire. Gette reponse de M''« de Monnier a fait beau-

coup de sensation et beaucoup d'honneur a M. Loyseau de Mau-

leon ; mais comme il fautque je dise toujours ce que je pense,

je dirai que je n'en suis pas content. On rencontre sans doute

par intervalle, et surtout vers la fin, des lignes pathetiques;

mais je soutiens que quand on veut faire parler une fille mal-

heureuse, ferme, respectueuse, et soumise a un p6re impla-

cable, inflexible, il faut savoir ecrire tout difFeremment; je sou-

tiens que cela est essentiellement froid, et quelque peu d'esprit

qu'on suppose a M^^* de Monnier, qui en a peut-etre beaucoup,

s'il est vrai qu'elle a pour son p^re, malgr6 I'atrocite de ses per-

secutions, les sentiments que I'avocat lui pr^te, je soutiens que

sans eloquence, sans talent, elle les aurait exprimes d'une ma-
ni^re cent fois plus touchante, tant le sentiment est sup6rieur a

la rhetorique. Ilfallait du moins s6parer ici la defense juridique

du langage dela fille ; il fallaitque I'avocat parlat dans cette de-

fense au nom de la fille, et nonqu'il la fit parler. Elle aurait

ensuite pris la parole et dit : Yoila mes droits; actuellement,

mon p^re, ecoutez le langage du respect et du sentiment.

— Dans les differents entretiens que j'ai eu le bonheur d'a-

voir avec le roi de Prusse au mois de septembre dernier, Sa

Majeste daigna me parler de son entrevue avec Tempereur

Joseph II. Elle me fit un tr^s-bel eloge de ce prince, et m'assura

entre autres que son r^gne serait celui de la tolerance. Je ne

pus m'empecher de dire que je voudrais que M. de Voltaire fut

averti de I'aurore d'un si beau jour, afin de delecter ses yeux

presque eteints d'un spectacle si consolant. Sa Majeste, non-seu-

lement me permit de mander de si bonnes nouvelles au pa-

triarche, mais elle m'autorisa de la citer comme garant de

Taurore d'un si beau r^gne. Je me suis acquitte de mon devoir

;

M. de Voltaire en a pris occasion d' ecrire au roi de Prusse la

lettre que vous allez lire \ Je m'inscris en faux contre la qualite

de Boh6m.ien qu'il me donne, je n'ai de ma vie ete en Boheme,

1. Voir, dans la Correspondance de Voltaire avec le roi der Prusse, la lettre datee

de novembre 17G9, commenQaiu par : Sire, un Bohi'inien. (T.)
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je ne me crois pas responsable des reveries du PetiL Propfdte

de Boehmischhroda, On m'a suppose des liaisons avec lui, mais

je ne suis pas son compatriote, et je ne veux pas renoncer k ma
qualite de citoyen du Saint-Empire.

NOVEMBRE.

1*' novembre 1769.

La rosi^re de Salency est une des personnes k laquelle je dois

le plus d'ennui depuis quelques ann6es. Je ne sais comment elle

a fait pour se tirer tout d'un coup et avec tant d' eclat de I'obscu-

rite dans laquelle elle est restee ensevelie pendant environ douze

cents ans ; mais depuis trois ou quatre ans elle a bien pris sa

revanche, et Ton ne peut se dissimuler qu'apr^s M. Pelletier de

Morfontaine, intendant de Soissons, dans la generalite duquel se

trouve le village de Salency, a une demi-lieue de Noyon en Picar-

die, la rosiere de ce village est un des plus illustres personnages

de nos jours. Si, malgre ces eclaircissements, il y avait encore

en Europe quelqu'un d'assez ignorant pour me demander ce que

c'est que cette rosiere, je ne pourrais m'emp^cher de lui adres-

ser cette courte et severe semonce :

« In nomine patris, etc. Malheureux ! d'oii venez-vous et ou

^ivez-vous? Yous n'avez done pas lu le Mercure de France sous

la confection de M. de La Place? Vous ne lisez done pas VAnn^e

Utteraire de M. Freron, de VAcademie d'Angers? Yous n'avez

done pas lu cet ouvrage immortel de M. de Sauvigny, que

M, Favart appelle un ouvrage patriotique aussi interessant qu'a-

greable, et qui porte pour titre : VInnocence du premier age en

France^l Yous n'avez done pas reaiarqu6 que I'ouvrage patrio-

tique de M. de Sauvigny estorne d'une estampe patriotique faite

d'apr^s un dessin original et patriotique de M. Greuze? Yous

ignorez done qu'il resulte de tout ceci qu'il y a eu un saint

Medard, eveque de Noyon en Picardie, qui vivait au v^ siecle de

1. 1768, in-12. Un frontispice de Greuze, grave par Moreau. Voir, sur cette

reimpression de I'histoire de Pierre Le Long et de Blanche Bazu, le Guide de

MM. Cohen et Mehl.
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notre fere ; que ce saint Medard est devenu saint canonist par

laps du temps, et que cela est si vrai que tons les ans le jour

de sa fete decide de quarante jours de pluie ou de beau temps,

ce qui devrait fermer k jamais la bouche aux incredules; qu'il

en resulte encore que saint M6dard etait seigneur du village de

Salency, pres de Noyon, et qu'il y a fait une fondation de vingt-

cinq livres et d'une couronne ou chapeau de roses a distribuer

tous les ans, le 8 juin, jour de sa fete, k la fille la plus sage du

village; que cette fille s'appelle la rosifere, que son couronne-

ment se fait avec beaucoup d'appareil et de ceremonie; qu'il est

suivi d'un bal champetre; que le roi Louis XIII, se trouvant en

son temps au chateau de Varennes, proche Salency, y envoya

son capitaine des gardes pour faire la ceremonie de la Rose en

son nom, et ajouta une bague et un cordon bleu au chapeau de

roses; que de nos jours M. Pelletier de Morfontaine, intendant

de Soissons, a donne un nouveau lustre a la fete de la Rose en y
assistant en personne, en faisant danser madame I'intendante au

bal champetre, et en consacrant ces m6morables evenements par

des descriptions aussi touchantes que brillantes, sorties de la

plume immortelle de son subdelegue et de MM. Freron, de La

Place et compagnle; qu'il conste des registres du collecteur de

cette paroisse, composee de cent quarante-huit feux, que tous les

habitants en sont doux, honnetes, sobres, laborieux, et, quelque

forte que soitla taille, contents de leur sort, ce qui, aprfes la mise-

ricorde divine, est visiblement I'ouvrage du chapeau de roses de

saint Medard, impost k ia fille la plus sage par les mains de

M. Pelletier de Morfontaine? »

A ce beau sermon, mon malheureux ignorant repond qu'il ne

lit pas le Mercure de France ni les feuilles de M. Freron; qu'il

a voulu essayer de Vlnnocence du premier age de M. de Sauvi-

gny, mais qu'il n'a pu la couler a fond; qu'il est assez fache que

son ami Greuze perde son temps a faire le Gravelot ou le Charles

Eisen au lieu de faire le Greuze
;
qu'il fera sans doute ces pau-

vret^s mieux que les autres faiseurs de dessins pour livres; mais

que I'habitude de faire de pareilles minuties gate bien vite le

style d'un artiste; que ces minuties et la fureur de mettre des

images dans les livres perdront les arts en France, precisement

parce qu'elles font gagner aux artistes beaucoup d' argent en peu
de temps

; qu'il voudrait que son ami Greuze ne fit cas que de la
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gloire et meprisat Targent, qui d'ailleurs ne lui manque pas

;

qu'il voudrait encore que M. I'intendant de Soissons ne se fit pas

si prodigieusement encenser par nos faiseurs de feuilles et de

journaux, le tout a propos de la rosi^re de Salency
; que I'eloge

d'un bon intendant de province doit etre dans le coeur et dans la

bouche des peuples de sa g^neralite, et non dans les feuilles de

M. Freron ; que cet doge depend moins de la grace avec laquelle

il impose un chapeau de roses que de la justice avec laquelle il

impose et repartit la taille; qu'il approuve d'ailleurs tr^s-fort

que le pluvieux saint Medard ait donn6 vingt-cinq francs et un

chapeau de roses; que I'imbecile et atrabilaire Louis XIII y ait

ajoute un ruban bleu, et que madame I'intendante aille danser

au bal champetre; mais qu'^ I'egard de messieurs les historio-

graphes de la f6te de Salency, y compris le romancier M. de

Sauvigny et le nouveau Medard de Morfontaine, il se reserve le

droit de s'eerier avec le saint apotre : O platitudo platitu-

dinum

!

Et tandis que je m'apprete k pulveriser ces objections inso-

lentes par une replique victorieuse, je vois entrer dans mon
cabinet le prophfete Nathan, qui, prenant ma dispute pour une

parabole, et m'arretant au moment ou je vais prononcer la con-

damnation de I'ennemi de la rosiere, s' eerie : Tu es iste vir ^ :

cest toi qui Vas nomm^^
^
qui se sent morveux se mouche, A

ces mots, je reste interdit, p^trifie : car je ne suis pas assez grand

seigneur pour oser renvoyer un proph^te, en disant simplement

k mes gens : Quon donne ii boire au prophHe, Ge premier mo-

ment de confusion passe, je rentre en moi-m6me, et je suis force

de m'avouer que j'ai neglige depuis un temps infini de lire le Mer-

cure de France^ qu'il n'y a peut-etre aucun temps de ma vie ou

j'aie lu VAnnSe litUraire, qu'en sorte que, sans la lecture assi-

due de la Gazette de France, je me trouverais atteint et convaincu

de ne pas lire un seul ouvrage classique de la nation. Poussant

plus loin mon examen, je trouve que je n'ai pas fait grand cas

du petit dessin de mon ami Greuze, et que VInnocence de M. de

Sauvigny m'a tant ennuye que j'en ai pris la rosiere, ensemble

M. I'intendant de Soissons et ses historiographes, en grippe.

1. Uois, II, chap xir, v. 7.

2. Uacine, Phedre^ acte I, sc.
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Mon coeur s'6tait endurci, je I'avoue; et si je ne persiste pas

dans mon iniquite, si je suis retire k temps du bord du preci-

pice de Salency, je dois mon salut a la grace sp6ciale du Sei-

gneur, qui m'a depech6 son prophete Nathan sous la figure

doucereuse et peignee de M. Favart.

Ce poete vient de mettre le sujet de la rosi^re sur la scfene

;

mais les prophetes sont accoutumes de s'adresser d'abord aux

rois. En consequence, M. Favart a fait repr^senter sSiRosiere de

Salency^ le 25 du mois dernier, devant Sa Majesty, a Fontaine-

bleau; on nous flatte de nous la faire voir incessamment ^ Paris.

C'est une comedie en trois actes, en prose, mel6e d'ariettes;

quant k la musique, c'est un pasticcio; Philidor et Monsigny

y ont la principale part. Un amateur celebre, M. le baron de

Swieten, fils du premier medecin de I'imperatrice-reine, en a

fait plusieurs airs. M. Favart y a fait reparaitre aussi I'ancien et

detestable usage de meler le dialogue de couplets en vaudeville,

usage qui etait autrefois essentiel a I'opera-comique francais, et

que M. Sedaine a banni du theatre. La piece On ne s'avise ja-

mais de tout est la premiere en date ou cet usage n'a pas ete

observe. La plupart des airs de la Rosiire sont parodies, c'est-

^-dire que la musique a ete faite avant les paroles, et que le

poete a arrange ses vers sur les notes comme il a pu. Mais nous

parlerons de la musique quand la pifece aura ete jouee a Paris.

Je suis persuade qu'elle y reussira beaucoup, quoique ceux qui

Font vu jouer a la cour pretend ent qu'elle est froide et pleine

de longueurs. Mais le parterre de Paris aime les rosi^res et les

pauvretes
; je reponds k M. Favart du succes.

Vous trouverez dans cette pifece ce melange de naivete ap-

pretee, de gaiete ou affectee ou grivoise, qu'on remarque dans

les ouvrages de Favart, faufile avec le ton pr^cieux, fade et dou-

cereux des bergers de Fontenelle, le tout sans aucune verve ni

force comique. L'intrigue de la fable est detestable ; et quoique

mauvaise, on voit qu'elle a coute au poete des efforts conside-

rables, et qu'il n'a pu la mener jusqu'a la fin sans une extreme

fatigue. Pour lasoutenir, il a employe un grand nombredeper-

sonnages, tons le plus symetriquement contrastes qu'il a pu. La

faussete du ton ou du tissu me rend les ouvrages de M. Favart

ou insipides ou insupportables; mais le parterre n'est pas de

mon avis, et ce qui m'affadit ou me degoute est souvent eleve
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par le parterrejusqu'aux nues : c*est ce qui m'arrivera dans vingt

endroits de cette Rosi^re. Vous y trouverez beaucoup de b^tises

k la Favart. Par exemple, il dit dans son avertissement, d'apr^s

les historiographes de Salency, que tous les habitants en sont

doux, honn^tes, sobres, etc., et les deux amoureux de sa pi^ce,

qui sont, comme de raison, les deux plus braves gardens du

village, sont tapageurs et querelleurs, et sont pr^ts k se saisir

au collet pour un malentendu que les gens doux et sobres

^claircissent avant d'en venir aux voles de fait, M. Favart me
r^pond a eela que les querelles fournissent des sujets de duo et

deirio, et que les gens sobres et doux ne fournissent rien h la

musique : en quoi je suis parfaitement de son avis. II fait chanter

h sa Rosi^re le couplet que voici

:

Lise dormait sur la fougfere,

Blaise approchant d'un pas discret,

Adroitement sa main 16g6re

Place des fleurs k son corset.

A son r6veil elle est surprise

:

Le bouquet charmant que voil^I

Jetez ces fleurs, petite Lise

:

Ta la la la, I'amour est 1^.

J'ai confer^ sur ce couplet avec M. de Morfontaine, et il m'a

assure qu'il ne donnerait pas le chapeau de roses k une fille de

Salency qui I'aurait chante.

II y a d'ailleurs dans cette piece quelques details agreables

et plaisants, et le role du bailli, quoique mis pour la centieme

fois sur la sc^ne, amusera beaucoup le parterre.

— Le succ^s de la parade du Tableau parlant^ qui, grace k

la charmante musique de M. Gretry, se soutient au theatre de

la Comedie-Italienne dans tout son brillant, a excite la bile de

iM. Palissot. 11 vient d'adresser une sanglante satire centre I'opera-

comique, et plus encore centre son siecle et sa nation, k son

digne ami M. INicolet.

EPITRE

A MON DIGNE AMI M. NICOLET.

lllustre Nicolet, ta perte est assur^e,

De puissants ennemis dfes longtemps Tent jur6e

;

Des esprits 6claires, vastes dans leurs desseins,
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Veulent te supprimer comme les Capucins.

Pour ranimer le goilt languissant et malade,

A I'hdtel de Bourgogne * on unit la parade

;

Clairval, d'un beau Pierrot 6talant tout I'^clat,

A repris la couleur de son premier 6tat,

Et son theatre, fier de ce qu'il te derobe,

Attire tout Paris avec ta garde-robe.

D'une tete k perruque on a fait un tableau

;

Le parterre se pame, et crie : Ah! que c'est beau I

La France est le pays ou regne la sottise.

Je sais que I'etranger en rit et nous m^prise

;

Et moi, qui ne veux point partager ces mepris,

Je vais de nos travers gemir loin de Paris.

Sifecle du grand Louis, nous regrettons ta gloire!

Quelle place le n6tre aura-t-il dans Thistoire?

Pour remplacer Boileau nous n'avons que Fr6ron

;

Pour remplacer Quinault nous n'avons que Laujon;

Et si la faux du temps vient h frapper Voltaire,

Francois de Neufchateau devient son legataire.

Lemierre et Sauvigny, La Harpe et Chabanon,

Nous glacent en voulant imiter Crebillon;

L'agreable Saint-Foix ', d'liumeur douce et badine,

Est fidMe ^ la prose en reformant Racine;

Beaumarchais, trop obscur pour etre interessantj

De son dieu Diderot est le singe impuissant;

Un Cailhava nous point Thalie a la Courtille;

Moliere, ton habit se change en souquenille :

Pour te mieux outrager cent ans apr^s ta mort,

Le coup de pied de I'ane est donne par Chamfort '.

A ces pauvres Quarante il ne faut pas s'en prendre,

lis ont fait de leur mieux pour honorer ta cendre.

Ou sont ces aigles fiers fixantl'astre du jour?

Apollon aujourd'hui n'a qu'une basse-cour.

Mais pourquoi regretter notre splendour antique,

Puisque nous jouissons de I'opera-comique?

Si puissant de nos jours, son dieu fut Savelier,

Marechal, Bucheron, SerrurieVj Tonnelier *
;

Le sublime Quetant fit une po6tique

1. Oi se trouve aujourd'hui le theatre de la Comedie-Italienne. (Grimm.)

2. Allusion au malheureux essai de M. de Saint-Foix de mettre le cinqui6nie

acte d'Iphigenie en action. (Id.)

3. Allusion fortinjuste h VEloge de Moliere par Chamfort. (T.)

4. Titres d'op^ras-comiques dont Grimm a rendu compte, et dont plusieurs sont

de Qudtant. (T.)
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Pour prouver que ce dieu n'6taitdieu qu'en boutique.

Dans Tom Jones en fin il prit un noble essor,

Et fut jusques aux cieux port6 par Philidor. > ^

L'atroce Barnevelt vint dans notre royaume. .(•;'

La Gr6ce eut son Hom^re, et Paris son Anseaume*

Jeunesse, qui suivez cet auteur de si loin,

Avant de travailler, m^ditez avec soin;

La gloire que produit cette illustre carri^re

Doit tenter, j'en conviens; mais pour I'avoir enti^re,

Parlez : du grand Sedaine avez-vous les talents?

Si vous ne po uvez pas attraper ses 61ans,

Tachez au moins d'atteindre au poll de son style;

Modeste comme lui, soyez aussi docile;

Gardez-vous bien surtout de faire un op6ra ;

II arrive malheur k ces ouvrages-1^.

La Motte %st massacr6 par la main d'un Cardonne i

;

Dans les bras de I'Amour le dieu du gout frissonne.

Quinault, tu dois fremir dans la nuit du tombeau;

Persee est corrige par monsieur Joliveau *.

Malgre ses vers brillants et sa douce faconde.

Nous avons vu perir la Heine de Golconde

;

Mais I'auteur, pour se faire un honneur singulier,

Congoit du Deserleur I'ouvrage regulier;

Monsigny, digne ami, se conlient de maniere

Que la gloire k Sedaine appartient tout enti^re.

Ce poete, qui pent remplacer Poinsinet,

A forc^e de travail marche apres Taconet.

On lui doit des Sabots I'intrigue int^ressante,

Sa delicate main cr^pit Vile sonnante ^.

II fit I'Amieau perdu, siffle, puis oublie,

Et VHuitre, et la Gageure, et le Mart marie.

Ton theatre, Arlequin, tout rayonnant de gloire,

Est dans cet age heureux le temple de Memoire

:

G'est dans cette piscine ou les auteurs perdus

Se lavent des affronts qui les ont confondus.

Marmontel, tu rendis Cleopdtre hydropique,

Tu fis h ropera mourlr Hercule 6tique,

Tu sentis qu'il fallait, pour te faire un grand nom.

1. Nom d'un musicien de Versailles, qui a, je crois, remis en musique Top^ra

d^Omphale sans succ^s. (Grimm.)
'

2. Secretaire perp6tuel de rAcad(5mie royaie de musique, et actuellement Tun

des quatre nouveaux directeurs del'Op^ra nommes par la ville. (Id.)

3. M. Nicolet reprosente h son digne ami que Vile sonnante est de M. Coll^, et

non de M. Sedaine, et qu'il n'envie pas cette piece au Th(5atre-Italien. Au reste, il

pardon ne volontiers cette petite erreur en faveur de tant de vers harmonieux et

pleins de sel. (Id.)
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En vers bien boursoufl^s composer le Huron

;

Mais, comme un faible enfant, bronchant dans la carri^re,

Tu fis choix de Gr^try pour tenir ta lisi^re.

Travaillez, plats auteurs tant de fois bafou^s,

Et pendant quatre mois vous vous verrez jou^s.

D'informes avortons Paris est idolatre,

Et tons les 6crivains brillent sur ce theatre;

Son concours 6clatant, ses eternels succes,

Attestent chaque jour le bon gout des FrauQais.

Esprit universel, prodigieux g6nie,

Voltaire, efforce-toi de changer de manie

:

Tous les mois centre Dieu tu donnes un ecrit

;

Ne sois plus le Freron du pauvre J6sus-Christ i.

Tu t'es fait dans ton lit porter le viatique;

II valait bien mieux faire un opera-comique.

Esperant embellir tes vers males et foris,

La Borde t'eut prete ses sons durs et discords.

Et ton pinceau tracant les amours de Jean-Jacques,

Nous aurait amuses beaucoup plus que tes paques.

mes concitcyens, qu'est devenu le gout?

L'ignorance domine, elle s'6tend sur tout.

Armide vous plairait moins que des Zirzabelles,

Et du Tableau parlant vous etes les modules.

11 r^sulte de cette l5pitre que le gout est malade en France,

qu'il n'y a plus dans la nation que M. de Voltaire et M. Palissot,

que la faux menace I'un, et que I'autre, indigne de voir le regne

de la sottise, et ne voulant pas partager ces mepris,

Va de tous nos travers g^mir loin de Paris

;

en sorte qu'il ne restera plus personne a la France. C'est \k le

moment de s' eerier avec Marcel ^ : Pauvre royaume^ a moins que

M. Palissot se contente de se retirer seulement a trois lieues de

Paris, dans sacel^bre retraite d'Argenteuil ou il a cette fameuse

lorgnette avec laquelle il epie de loin les sots de Paris, suivant

ce vers heureux qui termine son immortel poeme de la Dunciade

frauQaise

:

Messieurs les sots, je vous vols d'Argenteuil.

4. M. Nicolet represente h son digne ami que ce mot ne passe pas pour 6tre

de lui. (Grimm.)

2. Le danseur qui voyait tant de choses dans un menuct. (T.)
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II y a cles gens qui, pour rapprocher encore davantage les

deux seuls grands hommes qui restent a la France, ont voulu

comparer I'fipltre de M. Palissot a son digne ami, avec le Russc

(\ Paris, par M. de Voltaire ; mais ce dernier morceau ne pourra

jamais soutenir le parall^le avec I'autre, ni pour la platitude,

ni pour le vide, ni pour le nombre de vers prosaiques et sourds

dont cette heureuse fipitre fourmille. D'ailleurs, tout le monde

salt le Russe d. Paris par coeur, et Ton n'a pas encore appris

I'Epitredu digne ami de M. Nicolet, parce quelle est rempliede

ces vers heureux dont le Pauvre Diable a dit:

Sacres ils sont, car personne n'y touche.

Mais que ferons-nous a ce gout malade, si le public ne veut

pas plus s'apercevoir de son danger que des vers harmonieux de

M. Palissot? C'est a messieurs les premiers gentilshommes de la

chambre, nos charitables pferes nourriciers, a prendre ce danger

en consideration, et a deputer vers Argenteuil pour prier M. Pa-

lissot de livrer a nos applaudissements les ouvrages de sa muse,

afin que la France soit preservee de sa ruine totale.

— En attendant que le patriarche de Ferney defere aux re-

montrances que le digne ami de M. Nicolet vient de lui faire, et

qu'il s'occupe de I'opera-comique dont il a eu la bonte de lui

tailler le canevas,il vient de sortir de la celebre manufacture de

Ferney un nouvel ouvrage intitule Bieu et les Homines, ceuvre

Mologique, mais raisonnable, par le docteur Obern, traduitpar

Jacques Aimon; a Berlin, chez Christian de Vos, 1769, volume

grand in-8° de deux cent soixante-quatre pages. Cette fois ci,

c'est done un docteur anglais qui parle. Le but de son OEiivre

Mologique et raisonnable est le meme que celui de VExamen
important de milord Bolingbroke et de tant d'autres ouvrages

qui ont paru en ces derniers temps dans le meme esprit : c'est

un releve de toutes les absurdit^s et de toutes les atrocit^s des

juifs et des Chretiens; seulement milord Bolingbroke est plus

vehement et plus emporte, le docteur Obern plus doux : il par-

donneaux Chretiens leurs sottises et leurs crimes passes, pourvu

qu'ilssoientsinc^rement disposes k s'amender et k devenir tran-

quilles et raisonnables. Dans le fond, tous ces ouvrages ne sont

qu'une continuelle repetition des memes id6es, mais cette r^p^-
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tition, malgre sa continuite, n'est pas fastidieuse. On y trouve

toujours des traits d'une tournure neuve et originale, et I'illustre

ecrivain qui a usurpe depuis vingt ans tanl de noms celfebres et

,tous les noms ridicules, qui paralt tan tot sous I'habit deBoling-

broke et tantot sous I'habit de Tamponet, a cela de particulier

qu'il n'est jamais ennuyeux. La grace et le charme ne I'aban-

donnent jamais, et son rabachage, tout use qu'il est, me fait

plus de plaisir que la fleur des ecrits de la plupart de nos mer-

veilleux. II est, sous I'habit et avec la plume du docteur Obern,

lequel n'a vraisemblablement jamais existe, plus solide que dans

beaucoup d'autres de ses Merits sur ce sujet. La plupart des argu-

ments deja employes ailleurs paraissent ici avec une force nou-

velle. II y a au chapitre trenti^me et suivants une apologie de

J6sus et de ses moeurs qui sera regardee comme un chef-d'oeuvre

de plaisanterie par tons ceux qui voudront reflechir combien il

faut avoir de gaiete, de verve et de folie pour ecrire ces choses-

1^. Ge qu'il y a de bon, c'est que je parierais que I'auteur ne se

doute pas qu'il est plaisant. Dans un autre chapitre il fait un

releve en forme de compte des meurtres commis au nom de

Jesus, et il trouve, en calculant moderement, qu'environ dix

millions d'hommes ont ete massacres du fait de la religion

chretienne. Si Ton veut savoir comment I'atroce pent s'allier au

ridicule, ce chapitre fournira un modele.

II nous est venu de la manufacture encore une autre feuille

de vingt-quatre pages, intitulee Tout en Dieu; commentaire sur

Malebranche. Cette feuille est signee par M. I'abbe de Tilladet,

qui est sans doute neveu k la mode de Ferney de M. Jacques Aimon,

traducteur de M. le docteur Obern. L'oeuvre de M. I'abbe de Til-

ladet est peu^de chose; ce sont proprement des theses de logique

et de m^taphysique pour prouver I'inutilite d'une substance

placee entre Dieu et la mati^re, et appel6e esprit ou ame, et pour

prouver encore que tout ce qui existe et tout ce qui arrive est

une emanation necessaire de I'fitre supreme. On pourrait aussi

intituler ces theses Comparaison de Dieu et de la lumiere. Je

veux mourir si les raisonnements de M. I'abbe Tilladet ne sont

pas pour moi aussi inintelligibles, aussi absurdes, que le plus

fier galimatias th^ologique. Je defie tout homme de bonne foi

qui est en etat de mediter d'attacher un sens philosophique au

galimatias de M. I'abbe de Tilladet, et de trouver dans ses propo-

i
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sitions autre chose qu'un enfant qui joue avec des mots, comme
les autres jouent avec des cartes. Voila done k quoi est reduit

Tesprit le plus penetrant, le plus luniineux du si^cle, lorsqu'il

s'^l^ve k de certains objets, et qu'il n'ose se rendre compte de

ses id6esl C'est k balbutier et a d6raisonner comme un enfant.

Pour les faibles mortels quelle haute leroni

Comme les arrangements domestiques du chateau de Ferney

int^ressent aujourd'hui plus ou moins toutes les cours de I'Eu-

rope, il est n^cessaire de remarquer ici que la veuve Denis,

ni^ce du seigneur patriarche, vient de reprendre la route de

Ferney pour y etre reinstallee dans son gouvernement. Les im-

pudents qui fournissent des bulletins aux gazetiers disent que

I'oncle vient de se raccommoder avec la ni^ce ; ils n'ont jamais

ete brouilles : I'oncle 6crivait deux fois par semaine a la ni^ce

;

il lui donnait, independamment de son propre revenu, tons les

ans la somme de vingt mille livres a depenser. Mais quel est le

grand empire ou il n'arrive pas des revolutions ? Quelle est la

saison qui n'ait pas ses ouragans? Le patriarche, qui, comme
rfiternel, se suffit a lui-m^me, las de tout le bruit de sa mena-

gerie, fit un jour maison nette. II renvoya les nieces, les Gor-

neilles, les Dupuits, les Ghabanons, les La Harpes, toute la voli^re

d'oiseaux importuns; mais il n'en laissa aucun sans pature.

Nous eumes la sottise de plaindre ici le patriarche de sa soli-

tude, lui qui ne fut jamais si content que de pouvoir se livrer

sans distraction a sa passion pour son cabinet. II fit frotter sa

maison de la cave aux greniers, et y entretint une proprete

superieure a celle des maisons de Hollande. Mais vous savez, par

ri^criture, que I'^ternel s'apaise, qu'il se repent. Le seigneur

patriarche est facile et variable comme lui ; il s'est repenti, il

s'est rendu aux pri^res de la ni^ce avec la meme facilite qu'il

avait nettoye ci-devant son chateau. Le temps nous apprendra

si I'ancien train, les comedies, les festins, les bals, les soupers,

succederont a I'austerite d'une retraite de dix-huit mois.

Autre chapitre de la chronique de Ferney. Tandis que la

nifece Denis cheminait au printemps de I'annee derniere vers

Paris, celui qui prenait soin de lanourriture corporelle du sei-

gneur patriarche, vulgairement dit son cuisinier, ayant ete k
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Paris pour ses affaires particuli^res, s'en retourna a Ferney; il

m'honora d'une visite, avant son depart, pour savoir si je n'avais

rien a envoyer a son maitre, et trouva chez moi M. Bigex s'a-

musant k copier des feuilles pour le service de quelques princes.

11 faut savoir ce que c'est que M. Bigex, parce qu'il va etre tout

a I'heure un homme cel^bre en Europe. M. Bigex, ne dans un

village de Savoie, eut sans doute occasion dans sa jeunesse

d'apprendre le latin, car il en sait beaucoup. Son gout et son

bon esprit le portferent a la lecture des ouvrages de M. de Vol-

taire et de nos meilleurs ^crivains, tandis que la misere le for-

cait d'etre domestique et frotteur dans Paris. Je le connus dans

cet etat, et j'en fis mon principal copiste, mon homme de con-

fiance. Avant d'entrer chez moi, il avait fait un voyage dans son

pays, et chemin faisant il avait rendu hommage au seigneur

patriarche, et avait recu I'hospitalite, ainsi que tout le monde,

au chateau de Ferney. Le patriarche ayant su par son cuisinier

que M. Bigex travaillait chez moi a la vigne du Seigneur, et

voulant renforcer son secretariat, me demanda ce bon ouvrier.

C'^tait me couper mon bras droit ; mais je consentis avec joie

a la fortune de M. Bigex, qui travaille depuis ce temps-la -sous

les ordres immediats de son maitre, qui est notre maitre a tous,

et qui ne manquera pas de coucher son nouveau secretaire sur

son testament a cote de M. Wagniere, premier commis du bureau

de la r^forme philasophique. M. Bigex s'est d6ja rendu illustre

par plusieurs faits d'armes depuis qu'il siege a Ferney. II a toit

a M. de Voltaire plusieurs lettres qui ont ete imprim^es. II a

servi de temoin a son maitre, dans plusieurs occasions juri-

diques, et notamment dans la cel^bre ceremonie du viatique,

administre avec tant de solennite le jour de Paques dernier.

Dans le procfes-verbal dresse a I'occasion de cette ceremonie,

M. Antoine Bigex, k cote de M. Antoine Adam, pretre ci-devant

soi-disant jesuite , et d'autres notables de Ferney, temoigne que

M. de Voltaire a dit qu' ayant son Dieu dans sa bouche il par-

donnait sincerement a Nonotte, Patouillet et autres cuistres qui

Font non-seulement ennuye, mais encore calomnie pres du roi,

Depuis ce proc6s-verbal, signe de bon accord par Antoine

Adam, pretre, et par Antoine Bigex, philosophe, il s'est eleve

entre les deux temoins une petite dispute litteraire qui pourrait

avoir des suites. Antoine Adam, n'aimant pas sans doute Antoine
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Bigex, I'a accuse d'avoir vole nuitamment des fruits dans un

jardin. Celui-ci, qui n'aime pas les epigrammes, a traduit son

adversaire en justice pour rendre compte de ses assertions. Ge

proems, pendant au bailliage de Gex, va 6tre plaid6 et jug6 en

forme apr^s la Saint-Martin. En attendant, M. Antoine Bigex,

sans prejudicier h ses raisons civiles, a fait valoir ses raisons lit-

teraires contre M. Antoine Adam, dans une lettre de huit pages,

intitulee Nouvelle provinctale, avec I'epigraphe :

Qua semel est irabuta recens servabit odorem

Testa diu K

Cette provinciale est pleine d' erudition etest une trfes-bonne

plaisanterie. L'anagramme Ad omnia natus, que le philosophe

Antoine Bigex trouve dans le nom d'Antonuis Adanij est trfes-

heureusement appliquee a un ci-devant soi-disant jesuite. De

quoi s'avise cet imbecile de P. Adam? M. de Voltaire nous

I'avait bien dit, qu'il n'^tait pas le premier homme du monde;

mais il ne devait pas oublier ce qui est arrive au premier homme
pour une pomme, et c'etait bien assez pour degouter tout Adam
de parler de pommes, m6me quand il aurait vu son prochain en

voler nuitamment. On dit que le seigneur patriarche s'amuse de

ce proems, et qu'il laissera fibre cours a la justice. On ignore

encore pour qui la niece Denis prendra fait et cause. Elle n'aime

pas beaucoup M. Antoine Bigex, mais elle aime encore bien

molns M. Antoine Adam.

— Je trouve dans les papiers que-M. Diderot a prepares pour

cette correspondance que M. Palissot s'est encore immortalise

par un autre ouvrage a I'insu du public pendant mon absence.

Cette brochure, que je n'ai point vue, est intitulee Dinonciation

aux honnStes gens. Les honnetes gens a qui M. Palissot est

a portee de parler sont tons gens qui n'ont pas encore 6te

repris en justice. Yoici ce que je trouve dans les papiers du phi-

losophe sur sa Denonciation,

C'est Palissot qui est le d6nonciateur, et Diderot, d'Alem-

bert, Helvetius, Rousseau, qui sont les denonc6s. Ce Palissot

1. HoKACE, liv. I, epit. ii, v. 69.
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est le fameux et non c6l6bre auteur de la comedie des Philoso-

phes qu'on ne jouera pi us, et ce n'est pas seulement parce

qu'elle est mauvaise, et d'une satire intitulee la Dunciade

francaise, qu'on n'a jamais lue. On a imprime dans VEncyclo-

p^die, sous le nom de M. le comte de Tressan, un article Parade,

oil ce Palissot est a peu pres traite comme il le merite. 11 etait

tout simple de s'adresser a M. le comte de Tressan, d'obtenir le

d^saveu de cet article, et de faire imprimer ce desaveu. Palissot

a mieux aime supposer qu'apr^s les marques d'estime et d'a-

miti6 que le comte lui a prodiguees il ne pouvait etre I'auteur

d'une satire centre lui ; en consequence, sous pretexte de se

venger des encyclopedistes, qu'il traite de calomniateurs, il

donne cent coups de pied dans le ventre a M. le comte, et c'est

bien fait. Gette brochure est terminee par une accusation de

plagiat. Palissot revendique la petite comedie du Cercle, qui a

ete representee, applaudie et imprimee sous le nom de Poin-

sinet. Gela est dans I'ordre ; il faut que des gueux s'arrachent

les cheveux pour une guenille. Disons pourtant a la decharge

de Poinsinet, etd'apres I'aveu meme de Palissot, que Poinsinet

n'entreprit le Cercle que par d^fi. II s'engagea a compose r et a

faire applaudir une comedie ou il n'y aurait pas un mot qui

lui appartint, pas meme le titre, et il tint parole. Apr^s cela,

je ne vois pas quel reproche on aurait a lui faire. Mais voici le

fond de I'aventure. Le Cercle de Palissot fut sifI16 k Nancy,

celui de Poinsinet fut applaudi a Paris, et cela donne de I'hu-

meur a Palissot. Ge qu'il y a de plus interessant dans sa bro-

chure, c'est I'annonce d'un ouvrage important dont Palissot se

promet une gloire immortelle ; et il est toujours bien en pareil

cas de se payer d'avance par ses mains.

Jusqu'ici lephilosophe. Moi, qui reprendsla parole, je trouve

que Palissot est entiferement fond6 dans ses plaintes centre I'ar-

ticle Parade, II peut dire de VEncyclopedie ce que Jesus-Ghrist

disait a la noce de Gana a sa m^re : Quid mihi et tibi est mu-
Her? Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi? Par quel hasard

mon eloge ou ma satire peuvent-ils se trouver dans VEncyclo-

pHie, et par quel hasard y a-t-on fait usage d'articles de la

fabrique de M. le comte de Tressan ? Si a I'article Deuil on avait

rendu justice k ma plume immortelle, que je prete a M"' Fan-
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connier, pour annoncer, moyennant trois livres par an, les

deuils de cour aux citoyens de Paris; si a I'article N^crologe on

avait eu soin de citer celui que je compose tous les ans, moyen-

nant d'autres trois livres, a I'honneur des trepasses, les seuls

humains qui n'aient pas tort avec moi, j'aurais pu m'^pargner

une reclamation qui fera I'admiration des si^cles a venir. »

— M. Paulet, qui se dit medecin des Facult6s de Paris et de

Montpellier, donna, il y a quelque temps, un ouvrage sur la

petite verole, dans lequel il n'y avait de bon que ce qui n'etait

pas de lui; il avait traduit en francais, d'apres une traduction

latine, le livre du medecin arabe Rhazes sur cette maladie. Pour

avoir aussi un avis, M. Paulet dit qu'il ne fallait pas se faire

inoculer, mais chercher les moyens de se preserver de la petite

v6role, et il pr6tendit avoir un secret, non-seulement pour en

empecher la contagion, mais meme pour extirper cette maladie

et I'effacer du catalogue des agrements dont le genre humain est

en possession. II vient de proner de nouveau son secret dans un

Avis au public sur son plus grand inUret, ou I'Art de se pre-

server de la petite verole, rdduit en principe et dimontr^ par

experience. On pent lire cet avis in-/i° ou in-12, comme on

veut. Je conseille a M. Paulet de le faire mettre en pancarte,

avec des tableaux tout autour, d'attacher cette pancarte a un

baton de banni^re, de placer un treteau au-dessous, de monter

sur ce treteau, en habit chamarre, dans un carrefour voisin du

Pont-Neuf, et il pourra se vanter d'etre a sa place.

15 novembre 1769.

Je trouve, dans les papiers que M. Diderot a prepares pour

cette correspon dance, quelques observations sur les EpMmi^
rides du citoyen, ou BibliolMque raisonnee des sciences morales

et politiques. G'est un ouvrage periodique qui parait depuis

quelques annees, et dont je dois avoir marqu6 en son temps le

commencement; c'est dans ce journal que les Quesnay, les

Mirabeau, les Baudeau, les Dupont, et autres entiches de r^ves

politico-6conomiques, deposent les secrets de la science par

excellence. Mon usage n'est point de m'occuper de journaux; je

n'en lis aucun, precisement parce que j'ai a peu pr6s la meme
tache a remplir, et quand cela ne seraitpas, je n'en serais pas

VIII. 2li
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plus dispose peut-etre a lire nos auteurs periodiques. Mais je

n'ai pas le coeur de supprimer ce qui est une fois sorti de la

plume du philosophe. Ainsi, voyons ses observations sur les

EpMmirides^ mais sans tirer k consequence. Si je me permets

d'inserer quelques-unes des miennes, je les marquerai d'une

6toile entre parentheses*. J'aime bien que le philosophe dise

qu'il va faire un extrait a ma mani^re, lui qui iie doit pas plus

connaitre cette correspondance que qui que ce soit, parce que

personne ne la connait a Paris. Mais un ami confiant comme lui

arrive chez moi, il ne me trouve pas; il s'assied a mon bureau,

lit quelques bribes de mon bavardage, et, qui pis est, en con-

vient encore ; il faut qu'il se croie tout permis chez moi. Quant

a mes secrets, il est juste qu'il en d^couvre par-ci par-la quel-

ques- uns k la volee; mais pour les secrets des autres, ne badi-

nons pas : ma religion dit qu'il faut 6tre impenetrable, et je m'en

tiens a ma religion.

£pMmMdes du citoyen, tome V. — Apr^s avoir fait une

vingtaine d'extraits a ma mani^re, il serait honnete, mon ami,

d'en faire un a la votre, et je vais m'en acquitter sur les Ephe-

mMdes du citoyen, qui sortent d'une boutique un peu decri^e

dans votre quartier. Ce cinquieme volume, que j'ai sous les

yeux, contient une notice abr^g^e des ouvrages sortis de I'ecole

economique pendant I'annee 1766 ; un r6sum6 general des Let-

tres sur Vordre Ugal ou secret, pour faire un demi-volume k

peu de frais; la suite de VHistotre des finances d'Angletcrre sous

les rois normands; 1'analyse du qualri^me chant du poeme des

Saisons^ qui vient la je ne sais pourquoi ; quelques lettres sur

le Commerce des grains^ Y Histoire de Sparte, et autres sujets.

Le volume est termine par I'examen et I'^loge d'un prospectus

d'un Diclionnaire du Commerce, par M. I'abbe Morellet^

1. Nous les plaQons en notes comme nous I'avons fait plus haut pour I'examen

des Saisons de Saint-Lambert.

2. II y a dans ce volume une fable de mon ami Diderot qui montre qu'il aurait

le coeur assez honn6te et la t6te assez folic pour entrer compagnon dans la bou-

tique economique ; mais soit h jamais bt^nie la Providence qui I'en a garanti

!

Voici la fable

:

«t II y a quelque temps qu'il dt^barqua dans I'ile de Borneo un marchand assez

entendu. II d^bitait un sp^ciflque contre un grand nombre de maladies du pays.

Quaud il eut vendu toute sa cargaison et qu'il fut sur le point de mettre h la voile,
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Tome VI. — Apr^s la notice abregee des pieces du recueil

entier, on trouve un discours prononce par I'auteur du livre Des

DHits et des Peines, M. le marquis de Beccaria, lorsqu'il prit

il assenibla les habitants et, par un tour de t6te qu'on n'entend pas, il se mit k

d^montrer que son pr^tendu specifique n'etaitbon k rien. — C't^tait un coquin

que ce marchand-la! — Vous avez raison; aussi le souverain du pays, indigne, prit

connaissance de son affaire et le fit (5trangler. — Et fit bien. — Oui, mais vous ne

savez pas que ce marchand etait un philosophe qui s'amusait sur ses vieux jouri

h pr6clier centre I'^vidence *. »

Mon cher fabuliste, un petit moment. Si ce philosophe pr6chait contra I'^vi-

dence d'une vertu quelconque, il nefallait pas I'etrangler, il fallait le faire soigner

dans une de ces maisons de charit(5, qu'on appelle vulgairement petites-mai-

sons. Mais ma version porte quece philosophe, bien loin de vendre je ne sais quel

sp6cifique, s'^tait clevt5 contre une troupe de charlatans qui d^bitaient au public

de petits paquets 6tiquetes evidence, et dans lesquels il n'y avait rien quand on les

ouvrait. 11 faisait son devoir de philosophe en d(5criant des charlatans qui trom-

paient le public. Je ne sais s'ils ont eu le credit de le faire etrangler en persua-

dant qu'il avait vendu comme eux et qu'il avait ensuite d^cri(5 sa marchandise.

Les charlatans pourraient bien avoir reussi k calomnier un philosophe, cela se voit

quelquefois ; mais pr6cher contre I'^videiice veut dire en d'autres termes que deux

et deux font quatre. Ce qui est d'un fou est tr6s-difft5rent du precede d'un sage, qui

ne veut pas 6tre la dupe d'un mot affectionn6 par les charlatans et d^pourvu de

sens dans leur bavardage.

Si vous n'6tes pas content de cette fable, en voil^ une qui vous plaira peut-6tre

davantage :

« II y avait, dans une contree qui n'est pas loin d'ici, un berger qui ne manquait

pas de bon sens. \Jn jour, il conduisit son troupeau pr6s d'un 6tang sur le bord

duquel le roi avait coutume de passer au retour de la chasse. Du plus loin qu'il

vit arriver le roi, il prit un agneau, le tua et le coupa par morceaux, qu'il jeta k des

canards qui (5taient sur I'etang. Cette bizarrerie frappa le roi, comme notre berger

s'y ^tait attendu. En effet, le roi lui dit : « Berger, pourquoi ne pas manger cet

« agneau au lieu de le faire manger k ces canards?— Ah! sire,r6pondit le berger,

« manger des moutons! lis ne sent pas k moi,et j'ai jur6 de n'en manger aucun;

« mais ces canards m'appartiennent, et je les mange. »

L'application de cette fable est un peu cachee, mais elle est juste, et vous la cher-

cherez s'il vous plait. Le roi, lui, I'entendit tout de suite et projeta d6s le lende-

main quelques r^glements sur la liberty de chasser. C'est dommage que ces

rfeglements n'aient jamais paru.

En void une troisifeme qui n'est pas mauvaise, et qui sera fort courte. Un phi-

losophe disait k un homme du monde : « Que pensez-vous qu'il arriverait si le bal

de rOp6ra durait toute I'ann^e? — Ce qui arriverait? C'est que tons les masques

se reconnaitraicnt.— Eh bien ! reprit le philosophe, ces masques sont les symboles

du mensonge, et priez Dieu que le bal dure ! » (Grimm.)

*. Cette fable figure en effet, avcc une insignifiante variante et sauf les interruptions sup-

poshes par Grimm, au tome V, p. 133 (ann6e nso), des iphemerides du citoyen. Elle y est

intitul^e le Marchand de mauvaise foi, et sign^e T. « Nous d6signerons, selon notre usage, par

une lettre de I'alphabet, disent les redacteurs, ce philosophe qui veut rester anonjme et qui

nous fait esp^rer que ce ne sera pas la derni^re fois qu'il earichira notre recueil civique :

voici la fable toute nue. »
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possession de la nouvelle chaire d'economie politique fondee,

par Sa Majeste rimperatrice-reine, dans les ecoles de Milan.

II y a, dans ce discours, de 1' eloquence et des id^es grandes

et fortes. II a pour objet la science meme. L'editeur n'est pas

toujours d' accord avec Beccaria. II a fait quelques notes critiques

sur differents endroits du discours, et j'avoue que je voudrais

bien voir une bonne reponse a ces notes. On y soutient, par

exemple, qu'il en est de la science economique tout au rebours

des autres sciences % ou Ton passe de Tetude des faits particu-

liers aux maximes g^nerales, au lieu que dans la science Econo-

mique il faut laisser de c6t6 les faits particuliers , et partir des

principes generaux, qui ont par eux-memes toute la clarte dont

nos connaissances sont susceptibles, et dont il n'est question

que de tirer des consequences justes. On soutient aussi dans

ces notes la suppression absolue de tons droits d'entree et de

sortie, et la liberte du commerce ext^rieur aussi illimit^e que

celle du commerce interieur, sans aucune distinction de matiferes

premieres et brutes, ou de mati^res ouvrees. Get endroit de

Tannotateur est termine par une apostrophe au marquis de Bec-

caria, trfes-vive, tres-chaude et tres-pathetique. On trouve dans

un autre endroit une des plus violentes sorties qu'on puisse se

permettre contre le si^cle de Louis XIV et I'administration de

Golbert. On reproche a la fm a Beccaria d'avoir omis dans son

eloge des auteurs de la Science iconomique quelques grands

noms tels que ceux de La Riviere, de Quesnay, de Mirabeau et

autres, et Ton y joint une satire tr^s-am^re de quelques hommes
qu'il a cit6s, tels que Melon, par exemple. Je ne fais pas un cas

infmi de Melon ; je le ci*ois trfes-superficiel, je suis bien loin d'as-

surer la justesse de ses idees ; mais un merite qu'on ne saurait

lui contester, et ce n'est pas un petit m6rite, c'est d'avoir ete le

premier, dans ces derniers temps, qui ait remue les mati^res

economiques. Sans lui peut-^tre toute I'Ecole economique serait

encore k naitre.

Viennent ensuite des Dialogues entre un enfant de sept ans

et son mentor, Le mentor n'est pas assez clair, et manque de

graces, de leg^rete, de gaiety et d'esprit, et I'enfant en a trop.

1. Quelle diable de rfeverie! Et un homrae qui raisonne de cette fa<;on ne de-

vrait-il pas ecrire ses Ephtimerides des petites-maisons? Mais on trouve de pareils

raisonnements par douzaine dans le livre de ces messieurs. (Grimm.)
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II parait que ce sont les preliminaires du catechisme de I'ecole

;

il faut voir ce que cela deviendra.

Apres ces dialogues, on trouve I'annonce et I'analyse d'un

ouvrage intitule Reprhentalions mix magislrats, ou Apologie

de leurs reclamations dam toutes les affaires majeures, Je ne

connais pas cet ouvrage, mais Tobjel en est hardi; il faut que

I'auteur, M. I'abbe Roubaud, ait renonce bien formellement a

tout b^n^fice.

Le reste du volume est compose de differentes pieces peu

importantes, telles que TExamen de I'ouvrage de notre ami

M. de Lormes, qui y est beaucoup loue; I'Art de semer le trifle

en prairies ambulantes ; I'Annonce des Lettres du fermier * ; une

Distribution gratuite de la graine de la garance, dont la culture,

autrefois florissante parmi nous, s'y est totalement eteinte; 1'Aug-

mentation du prix propose, par la Societe d'agriculture d'Orleans,

a celui qui demontrera le mieux I'avantage ou le desavantage

pour un peuple qui le premier accordera au commerce une

immunite absolue ; et puis quelques petites rabacheries sur la

mati^re economique.

Ce qui me plait le plus de cette nouvelle ecole de quesne-

listes, c'est que, tres-proteg^e, elle dit tout ce qu'il lui plait,

qu'elle parle avec une liberie que nous ne connaissions pas, et

qu'a la longue la police, la cour et les magistrats, s'accoutume-

ront a tout entendre, et les auteurs a tout dire. La nation se

familiarisera peu a peu- avec les questions de finance, de com-

merce, d'agriculture, de legislation et de politique. Les objets

les plus importants au bonheur de la soci^t^, a force d'etre agit6s

pour et centre, s'^clairciront ; et, une fois eclaircis pour le

peuple, pour ceux qui gouvernent, pour ceux qui, jeunes encore,

doivent, avec le temps, remplir les places de la magistrature et

du minist^re, on fera peut-etre un peu moins de sottises, ou

on les fera moins intrepidement. Prions Dieu pour que cette

ecole se soutienne, tout ignorante et toute bavarde que notre

abb6 napolitain la suppose. Ces hommes sont bons, tetus, enthou-

siastes et vains ; et quand ils se tromperaient en tout, ils ne

peuvent etre blames que par ceux qui ignorent que nous

1. Lettres d'un fermier de Pensylvanie, 17C9, in-S", traduit de I'anglais de

Dickinson par Barbeu-Dubourg.
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sommes presque toujours condamnes a passer par I'erreur

pour arriver k la v6rite. Nous devons beaucoup sans doute k

ceux qui nous eclairent; nous devons aussi quelque chose k

ceux qui cherchent k nous eclairer. Malebranche et Leibnitz ont

donne naissance a Locke et Newton; Platon, Bodin, et d'autres

illustres fous, au sage Montesquieu. En v^rite, plus j'examine le

cours des choses de ce monde, plus je suis convaincu que la

Sagesse, fiUe de Jupiter dans la fable et au ciel, est ici-bas fille

de Momus et de la Folie ^
Tome VIL Premiere piece.— Reclamation d'un proprietaire

de vignes en Bourgogne, contre une requHe des marehands de

vin de Paris^pour quil soil defendu d'enarrher le vin sur le cep

et dans les caves. Un £tat est bien mal administre partout ou un

corps a le front de former une pareille demande.

Seconde piece.— Suite des Dialogues de Venfant et de son

gouverneur. Sujet charmant, mais traite avec une raideur, une

1. Comme je suis parfaitement d'accord avec notre charmant abl)(5 de Galiani

sur I'obscurite ignorante et havarde de messieurs de T^cole de Confucius-Quesnay,

Je ne saurais 6tre entierement de I'avis du philosophe sur son utilite. II reste tou-

jours k savoir si des bavards ignorants, k force de bavarder sur des questions qu'ils

n'entendent pas, ne les embrouillent pas au lieu de les eclaircir. S'il y avait parmi

ces (5coliers une t6te comme celle de Platon et de Leibnitz, ou comme la votre, je

vous assure, mon cher philosophe, que je les laisserais bavarder tout a leur aise

et que je les ecouterais avec plaisir. Mais quand on n'a pas etudit^ un sujet, on n'a

qu'une ressource avec moi, c'est de le trailer avec genie. Et puis je crois qu'il y a

des matiSres qu'on n'eclaircit pas a force d'ecrire. et de discuter; il faut autre

chose. Ecrivez cinquante ans de suHe sur la guerre, et je vous promets qu'un sous-

lieutenant des armies de Prusse qui aura fait deux campagnes sous son maitre en

saura plus long que vous en vos cinquante ann^es d'^criture. Je crains que les

mati^res economiques ne soient dans le meme cas. Ge qui fait les maux publics,

ce n'est pas que les gens en place n'en puissent connaitre les remfedes sans avoir

recours k M. de Mirabeau ou k I'abbe Baudeau, mais c'est que ces vues particu-

li^res, ce maintien de son credit et de son influence, I'important soin de contre-

carrer un mal dangereux qui se mot derriere le public pour vous culbuter, la

manie des reglements dans les sup^rieurs, I'infamie des concussions dans les

subalternes, la negligence et I'indifference pour des devoirs journaliers, empfichent

presque toujours I'homme en place d'employer contre nos maux les vrais et seuls

rem^des efficaces. C'est de prevcnir ces inconvenients qu'il est question dans les

mati^res d'^conomie politique; et comment voulez-vous que je fasse cas d'une 6cole

oii I'on bavarde depuis tant d'annees sans avoir seulement apergu aucun de ces

inconvenients et sans se douter du veritable etat d'aucune des questions qu'on y
discute et qu'on y decide avec un air si capable ? Entassez maximes et principes

g^n^raux tant que vous voudrez, et comptez que vous n'aurez rien fait pour I'eclair-

cissement d'une question particuli6re d'administration. Qui est-ce qui ne sait pas

aujourd'hui des lieux communs? (Grimm.)
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pesanteur et une pedanterie insupportables. Monsieur I'auteur,

pour qui vos dialogues sont-ils destines? Pour un enfant. Met-

tez-y done une clarte, une grace, un int^rdt propres k I'attacher.

Qui diable voulez-vous qui lise cela ?

Troisi^me pi^ce.— Suite de VHistoire des finances d'Angle-

terre. Comme je n'ai pas la capacity necessaire pour apprecier

cemorceau, je me dispenserai de le lire.

Quatri^me pi^ce. — Avis au roi sur la lihre circulation des

grains et la reduction naturelle des prix dans les anndes de

cherti. On dit que cela est tr^s-beau ; mais quand les dialogues

de notre abbe Galiani auront paru, j'esp^re que nous n'aurons

plus rien a apprendre la-dessus.

Cinqui^me piece. — Usage nuisihle ci Vagriculture, ou Me-
moire centre la dime des agneaux provenantde races etrang^res.

Sixieme pi^ce. — Bienfaisance vraiment pastorale. C'est la

copie d'une lettre d'un cure qui ne s'en tient pas seulement a

sauver ses paroissiens des peines de I'autre monde, mais qui

s'occupe en attendant k les garantir de la misfere dans celui-ci.

Septi^me pi^ce. — Bienfaisance royale, ou Abolition du

droit d'aubaine entre la France et la Toscane.

Et puis, pour huiti^me pi^ce, Un Petit Mot d'approbation

sur ^extinction du privilege exclusif de la Compagnie des

Indes.

En verite, ces 6conomistes sent de bons diables qui font de

leur mieux. Savez-vous a qui ils ressemblent? A la plupart de

ceux qui donnent des lecons a Paris. lis montrent ce qu'ils ne

saventpas; mais ils apprennent en montrant, et fmissent par

etre de bons maitreset par faire de bons ecoliers. Etpuisj'aime

mieux qu'on dise des sottises sur des mati^res importantes que

de s'en taire. Cela devient sujet de discussion et de dispute, et

le vrai se decouvre.

ToMK VIII. — Puisque j'ai parle de cet ouvrage periodique,

il faut que je continue. Lorsque vous aurezrepris le tablier, vous

le laisserez pour ce qu'il vaut, si cela vous convient.

Premiere partie. Premiere pi^ce.— D*un pays florissant ou,

il ny a point de villcs. Ce pays, c'est la Virginie. Le pan^gyriste

de cette contree villageoise et de ce bel fitat patriarcal croit

bonnement qu'il pent subsister. Helas! j'en suis fach6; mais

toutes les grandes villes ont commence par un hameau. Le nombre
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des maisons va toujours en s'augmentant. La crainte d'un peuple

voisin elfeve autour de ces maisons une muraille, et creuse au

pied de la muraille un fosse; et puis voila une ville et tout ce

qui s'ensuit. Je m'accommode encore des reves en poesie ; mais

je ne peuxplus les souffrir en politique ni en philosophie,amoins

que ce ne soient les miens.

Seconde piece.— Suite des Dialogues de Venfant et de son

goiwerneiir, Faits de la meme main, ils n'auront pas plus de

naturel ; passons a d'autres choses.

Troisieme piece.— Proch occasionnh par la defense contre

les enarrhements de vi'n. Ce que je vous en ai dit ci-dessus

suffit.

Seconde partie* Premiere piece.— Critique de la brochure de

M. Dupont sur les corvies et les grands chemins. Peu m'importe

de quelle maniere se fassent les grands chemins, pourvu que

primo, ils ne ruinent pas les habitants de la campagne en atten-

dant qu'ils leur soient utiles ; et que, secondement, on n'y mette

pas le plus pernicieux de tous les luxes, comme on a fait ;
qu'au

gre d'un homme puissant on ne couvre pas de pierres une grande

lisi^re de terre precieuse ; qu'on les proportionne enfm, dans

les endroits ou I'avantage public les exige, k la frequence des

voitures qui doivent y passer. II ne serait pas difficile de demon-

trer a messieurs des ponts et chaussees que par une condescen-

dance tres-reprehensible, et par le faste le plus mal entendu,

leurs travaux coutent et couteront a jamais des sommes im-

menses k la nation.

Seconde pifece. — £loge et critique de I'ouvrage de notre

ami Boesnier de Lormes. Je vous en ai dit mon avis ailleurs ^

Troisieme partie. Vremi^ie piece.— On dit ici que notre Dau-

phin s'est instruit de tous les details pratiques de I'agriculture,

et qu'en 1768, le 15 juin, il mit lui-meme la main a la char-

rue. Laboure, laboure tant que tu voudras ; je te promets que

tant que les choses resteront dans I'^tat ou elles sont I'^pi

de bl6 qui naitra sous ta main royale ne nourrira pas tes

paysans.

Seconde pi^ce. — Du Commerce et de la Compagnie des

1 . L'avticle de Diderot sur le Retablissement de I'impdt dans son ordre naturel,

par Boesnier de Lormes, ne figure pas dans le manuscrit de Gotiia; il a et6 imprimc

pour la premiere fois par M. Assezat, t. IV, p. 39 des OEuvres completes.
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Indes, Oh! j'en ai d6ja tant lu et tant paile que j'en suis las!

Depuis que ces gens m'ont bien fait concevoir que la solution du

probl^me etait au-dessus de toute humaine capacite, et qu'il

ne pouvait 6tre resolu que par Texp^rience, j'ai pris mon parti,

et je dors la-dessus. Si les defenseurs de la liberte illimitee out

rencontre juste, tant mieux pour eux et pour nos neveux. S'ils

se sent trompes, on jettera feu et flamme contre eux ; mais ou

lis n'y seront plus, ou ils ne s'en soucieront gu^re s'ils y sont

encore. Pour moi, il y aura longtemps que j'aurai fait mes adieux

au soleil, a la lune et aux etoiles. J'ai eu le malheur de voir

mon extrait baptistaire ; j'ignorais mon age, etje ne saurais vous

dire quelle a ete ma surprise de me trouver si vieux. Si vous

savez le secret d'oublier son age, apprenez-le-moi, vous m'obli-

gerez.

AUTRE ARTICLE DE M. DIDEROT.

Memoire contenant le projet dune pompe puhlique pour

fournir de Veau de Seine a la ville de Paris. Brochure in-12.

Un M. Berthier, pr^tre, est I'auteur de ce projet, qui n'aura

pas lieu, car I'execution de celui de M. Deparcieux, approuve

par I'Academie des sciences, est adoptee par le gouvernement.

Ge M. Berthier montre tres-bien les inconv6nients et I'in-

suffisance de la pompe du pont Notre-Dame.

II en fait autant de I'idee que M. Picard, de I'Academie des

sciences, avait eue, au commencement de ce siecle, d'amener la

petite riviere d'Etampes a la place Saint-Michel.

11 objecte a M. Pinson, architecte, qui proposait en 1739 la

construction d'un chateau d'eau au milieu de la riviere, vis-i-

vis Bercy, I'enormit^ de la depense et les embarras de la navi-

gation.

II se joint au P. Felicien de Saint-Norbert, carme d^chaux,

pour accuser les eaux de I'Yvette de mauvaises qualit^s et d'in-

suffisance, et miner le projet deM. Deparcieux.

M. I'abbe Berthier, lui, 6tabht sa machine a la pointe de I'ile

Saint-Louis, vis-a-vis la terrasse de I'hotel de Bretonvilliers.

C'estlk qu'il transporte le chateau d'eau de I'architecte Pinson,

et qu'il nous 6l^ve, sur des colonnades, un reservoir k plus de

centpieds de hauteur.

Je vous avoue qu'ayant au milieu de la ville des eaux, et
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des eaux saines, il me deplait qu'on en aille chercher au loin.

Je vous avoue que I'inutilite de tous ces aqueducs si dispendieux

d'Arcueil, de Marly, de Maintenon, me soucie. Je vous avoue

que les immondices, les sediments, la stagnation inevitable des

eaux dans des lits souterrains, I'inconstance du cours des petites

rivieres et leur disette dans les temps de secheresse, me d6-

goutent du projet de M. Deparcieux. Je vous avoue que le projet

de I'abbe Berthier me parait le meilleur; premi^rement, parce

qu'il y alongtemps qu'il m'est venu dans Tesprit; secondement,

parce qu'il est plus naturel, plus siir et moins couteux; troisie-

mement, parce qu'il fait decoration. Reste a savoir si la pompe

de I'abbe Berthier nous donnera toute la quantite d'eau dont

nous avons besoin. Dans cette incertitude, a son edifice j'en ajou-

tais un autre qui conduisait les eaux de la Seine au haut de

I'Estrapade, ou j'etablissais mon bassin.

Mais ma reverie et celle de I'abbe Berthier sont maintenant

superflues ; on s'en tient au projet de M. Deparcieux. On nous

am^nera la petite riviere de i'Yvette au haut de la montagne

Sainte-Genevieve ; on en privera plusieurs villages autour de

Paris, et nous boirons les eaux de I'Yvette, nous ou nos descen-

dants, a qui nos poetes diront : Vous qui habitez les bords de la

Seine et buvez les eaux de VYcelte S etc.

D^GEMBRE.

I*^' decembrc 17G9.

La fourniture de Ferney a et6 si abondante dans le courant

du mois dernier qu'il faut se depecher de passer en revue les

1. J'ajoute qu'un M. d'Auxiron s'est m61e, en ces derniers temps, du projet de

donner do I'eau k Paris, et qu'il a fait imprimcr une Comparaison de son projet

avec celui de M. Deparcieux. Ce pauvre Deparcieux s'est occupe du sien toute sa

vie et n'a pr6ch(5 qu'a des sourds. Actuellement qu'il n'est plus, il se trouve des

gens des pouts et chaussees qui auront le credit de faire sinon ex^cuter, du moins

entreprcudrc. Etcela sera toujours tres-bon, car nous n'aurons peut-6tre pas d'eau

ou nous en boirons de mauvaise, mais eux, ils feront siirement leur beurre en

dirigeant des travaux considerables ; et c'est de quoi il s'agissait dans le projet de

donner de I'eau k la ville de Paris. (GniMM.)

I
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differentes productions de cette illustre manufacture. Commen-

cons par la plus faible ; elle est intitulee les Adorateurs, ou les

Louanges de Dieu, ouvrage unique de M. Imhof, traduit du

latin ; toit de quarante-deux pages. On pourrait I'intituler aussi

Conference de deux Capucins tMisles^ car le colloque desdeux

adorateurs de Ferney ne ressenrible pas mal au colloque des deux

capucins en chaire, qui se tient dans leurs couvents pendant le

careme sous le nom de conference, pour expliquer aux assistants

la controverse et pour mettre en poussi^re les arguments des

h^retiques ; I'un des capucins les explique a Tautre, qui les

aneantit.

Ici le premier adorateur est aussi beaucoup plus fort en pa-

roles que le second : c'est un fanfaron devot, il veut toujours

admirer, adorer, louer, remercier. Le second adorateur fait le

role da capucin qui explique la controverse, et qui embarrasse,

sans s'en apercevoii*, son compagnon, qui doit r^pondre a tout.

L'enchainement des maux physiques et moraux, I'absurdite et la

m6chancet6 des hommes, les ridicules et les crimes que ces

deux belles qualites engendrent, ne laissent pas de presenter

quelques difficultes contre la bonte et la sagesse ou du moins

contre la puissance de I'^tre infini. Ma foi, le premier adorateur,

apr^s avoir 6te si magnifique, si verbeux dans son debut, reste

tout court. « Mon cher fr^re, dit-il au second adorateur, je ne

vous ai point niequ'il n'y eui de grands mauxsur notre globe, il

yen a sans doute; nous sommes dans un orage, sauve qui peut.

Mais encore une fois, esperons de beaux jours. Ou et quand? je

n'en sais rien ; mais si tout est necessaire, il Test que le grand

£tre ait de la bonte. La boite de Pandore est la plus belle fable

de Tantiqiiite, I'esperance etait au fond. Yous voudriez quelque

chose de plus positif ; si vous en connaissez, daignez me I'ap-

prendre. » Ne voila-t-il pas une puissante argumentation! Yous

convenez que nous sommes dans un orage, que nous sommes

reduits au sauve qui peut, etvous voulez que je passe ma vie k

admirer, a louer et a remercier; encore faut-il etre poli, et dire

:

II n'y a pas de quoi. Ou diable avez-vous pris qu'onpuissefaire

autre chose dans un orage que jurer ou gemir? II est necessaire

que le grand £tre ait de la bonte ! et pourquoi cela est~il neces-

saire? c'est parce que je le desire infmiment. Dites-moi, grand

et venerable patriarche, si vous vous moquez de nous comme a
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votre ordinaire ; mais non : ce qu'il y a de plaisant, c'est que

votre second adorateur vous a engage dans ce defile sans que

vousen ayez senti le danger, et que votre caquet s'affaiblitsans

que vous vous croyiez embarrasse. Supposons un moment qu'un

fermier general fit arreter son carrosse au coin de la rue pour

consoler un malheureux qu'il voit etendu sur de la paille, ap-

puye contre une borne, mourant de faim et de froid, et qu'il lui

criat par la portiere : « Mon cher frere, encore une fois esperez

de beaux jours. Ou et quand? je n'en sais rien; mais si tout est

necessaire, il Test aussi que le roi soit bon, et il ne pent man-

quer de vous donner avec le temps un bon de fermier general.

»

Le second adorateur au coin de la borne ne pourrait-il pas dire

au premier adorateur prechant de la portiere de sa desobli-

geante : « Mon cher fr^re, vous m'insultez. » II eut ete difficile,

je crois, de persuader au chevalier de La Barre d'admirer, de

louer, de remercier la bonte du grand l^tre, qui le fait mourir a

la fleur de son age pour avoir pass6 devant une procession a

vingt-cinq pas sans avoir ote son chapeau. Mais ce qui doit

achever de deconcerter, c'est que le jour du supplice de cet in-

fortune, le conseiller de grand'chambre Pasquier, principal

moteur de cet arret de mort, n'a pas soupe avec moins d'ap-

petit et ne s'est pas moins cru un des plus grands oracles de la

nation. Si le jour oii Ton arracha la langue au malheureux che-

valier de La Barre, la langue de Pasquier lui etait tombee de la

gueule dans un souper de Paris, au milieu de ses beaux dis-

cours, ou plutot si elle lui avait ete arrachee par une main invi-

sible lorsqu'il dicta cet affreux arret, je conviens que le second

adorateur pourrait se payer des propos du premier adorateur.

Illustre patriarche, daignez considerer que les capucins de saint

Francois d' Assise sont plus consequents que vos capucins ado-

rateurs; en faisant de ce monde une vallee de larmes, un lieu

d'epreuves et de passage, ils ne nous doiventquedes afflictions,

et ils ont 6carte un grand nombre d' objections. Mais il ne faut

^tre ni capucin superstitieux ni capucin philosophique; votre

voix divine doit precher aux hommes digues de vous ecouter

la resignation et la vertu : la resignation a la n^cessite, qui en-

traine I'homme resigne et non resigne ; la vertu, qui n'a qu'elle-

meme pour recompense, mais alaquelle vous chercherez en vain

de fixer un prix plus digne d'elle. Le bon patriarche a ete si
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embarrasse de ses deux adorateurs qu'il n'a pas m^me acheve

leur conference. On lit a la derni^re page une reclame de la

page suivante ; mais il a supprime cette suite, et il a termine

son ecrit par les puissantes consolations du premier adorateur

que je viens de rapporter.

La seconde production de la manufacture est une Requete a

tons les magistrats du royaume^, composee par trois avocats

d'un parlement; 6crit de quinze pages. Cette requite est faite

au nom du peuple, qui, dans la misere ou il est actuellement

plonge, demande deux soulagements aux parlements, lesquels

se disent et sont en effet charges de la grande police. Le pre-

mier soulagement, c'est d'obtenir qu'il ne depende plus de

r^veque diocesain ou d'un grand vicaire de defendre ou de per-

mettre les ceufs et le fromage pendant le car^me ; le second a

pour objet la diminution des jours de fete, ou du moins la per-

mission de travailler pendant ces jours si inutilement multiplies.

Cette Requete est ecrite avec Teloquence du monde la plus tou-

chanle, il est impossible de la lire sans en ^tre attendri ; et

lorsqu'on a fmi, on est tente de s'eerier avec douleur et amer-

tume sur le peu d'eifet d'une representation si raisonnable, si

sage, si discrete, si urgente et si path6tique. Ceux qui gouver-

nent I'ignorent ou la negligent; ceux qui fondent leur empire

sur la betise et le malheur du peuple la d^testent; les autres, en

la lisant dans un souper, en sont 6mus, disent que c'est beau,

et parlent ensuite de la nouvelle du jour.

Le troisi^me ^crit a vingt-neaf pages, et est intitule Defense

de Louis XIV. Le patriarche y bat un peu la campagne, et

touche a trop d'objets a la fois, et n'en approfondit aucun ; il

n'a pas non plus ose exposer ses veritables sentiments avec la

clarte et la force qu'il serait bien en etat de leur donner; il a

voulu, comme on ditnoblement, manager la ch^vre et les choux.

II fait le plus grand eloge des ^phemdrides du Citoyen^ dont il

combat lesidees, et dont certainement il ne peut aimer le style.

II voudrait bien dire qu'on a fait une sottise de detruire la com-

pagnie des hides, mais il craint de d6plaire au gouvernement,

et il n'y a pas jusqu'a I'abbe Morellet qui ne lui en impose. II

1. Requited tons les magi&trats du royaume par les gens de la campagne, au
sujet des vexations auxquelles Us sont livres.
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en est resulte une apologie tr^s-faible de Louis XIV, qui a I'air

plutot d'un ouvrage de jeune homme que d'un philosophe con-

somme. Quand on veut defendre une statue a qui des etourdis

et des aveugles allongent de grands coups de massue, il ne faut

pas craindre de frapper, sans quoi on ne sauve pas la statue, et

il n'y a a gagner pour le defenseur que des coups. II ne fallait

pas defendre Louis XIV, il fallait defendre le siecle deLouisXIV,

et le xi^fendre simplement par les suites qu'il a eues, et par la

revolution qu'il a produite ; c'^tait la un vaste et beau champ
pour un orateur. II n'est pas difficile de prouver que la France

doit tout k ce sifecle, sa grandeur et sa gloire, comme ses dettes

et quelques autres inconvenients. II est bien vrai que Louis XIV

ne savait pas toujours ce qu'il faisait, qu'il aurait ete fort 6tonn6

si on lui avait predit la revolutioa que plusieurs de ses etablis-

sements produiraient dans I'esprit de sa nation, et I'influence

qu'ils auraient sur le genie francais; mais il n'en est pas moins

certain que tons ces etablissements sent son ouvrage. II serait

encore plus court de ne rien blamer ni louer ex professo^

comme font les frondeurs et les panegyristes; mais pour eviter

ces deux ^cueils, il faudrait etre assez grand peintre pour tracer

le tableau d'un siecle ou d'un r^gne avec autant de sagesse que

de genie ; tout bon esprit en connaitrait le resultat juste et

vrai, sans que I'auteur se fut mis en frais d'un blame ni d'un

eloge. Au reste, cette Defense de Louis XIV est d^figuree par

un grand nombre de fautes d'impression. J'ai dit quelle res-

semblait a un ouvrage de jeune homme; elle en a I'air encore

par une grande provision d'encens brule a I'honneur de plu-

sieurs auteurs vivants. II en est tombe quelques grains j usque

sur M. de Ghamfort. L'illustre patriarche, en parlant de Moliere,

dit que son trone est vacant, et avertit dans une note qu'il a

emprunte cette expression pittoresque et vraie au discours de

M. de Ghamfort, couronne cette ann^e pari'Academic francaise,

et ajoute, en forme de lecon, que quand on emploie une expres-

sion neuve et de genie, ce que Boileau appelait un mot trouve,

il faut citer Tinventeur. Ma foi, je neme doutais pas qu'il y eut

du g6nie, et qu'il fallut une imagination pittoresque pour dire

que le trone de Moliere est vacant. Malgre mon respect pour les

decisions du patriarche, je soupgonne qu'il ne faut pas avoir le

diable au corps pour inventer de ces expressions pittoresques et
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neuves; j'ai m6me toute la peine du monde a m*emp6cher de

regarder cette expression autrement que comme une mauvaise

fleur de rhetorique qu'un homme d'un gout severe n'approuve-

rait pas. Un trone ne convient pas k tous les hommes de g6nie,

et lorsqu'on a une imagination pittoresque, on n'y assied ni

Moli^re ni La Fontaine, quoique ces deux hommes fussent peut-

etre les genies les plus rares de leur si^cle.

Le patriarche s'est aussi fait I'editeur des Souvenirs de

M^^ la marquise de Caylus, qu'il a m6me enrichis de notes S
et k la tete desquels il a mis une courte preface, dans laquelle

LaBeaumelle est aussi maltrait6 que d3ins\dL Defense de LouisXIV.

Ces Souvenirs forment un volume de cent soixanle-seize pages,

et ne sont pas acheves; ce n'est proprement qu'un fragment

1. Les annotations de Voltaire ontcto recueillies pour la premiere fois dans ses

OEuvres, 6dit. Delangle, par M. Louis Du Bois. (T.)— Cette edition, commentee tres-

sommairement par Voltaire, fut imprimee a Geneve, sous la rubrique d'Amster-

dam, Jean Robert. Une autre parut en m6me temps chez Marc-Michel Rey. Peut-

6tre fut-elle faite sur la copie prise par Diderot, selon une anecdote racontee par

le censeur Marin et recueillie par Henouard. Nous la donnons ici sans pouvoir

en controler I'exactitude. On pardonnera volontlers au philosophe un abus de

confiance d'autant plus excusable que le manuscrit original aurait pu subir le sort

des papiers du corate de Caylus qu'a sa mort il donna ordre de d^truire :

« Un soir, un homme de lettres, que jc n'aurai pas I'indiscretion de nommer
pour ne pas fletrirLa grande reputation dont il a joui, qui n'est cependant aucun

de ceux qui honorent aujourd'hui la litterature, se presenta chez M. de Caylus;

apr^s les compliments d'usage, il lui t^moigna le desir de lire les Souvenirs et le

pria de les lui confier pour vingt-quatre heures. Je lis a M. le comte de Caylus

un signe n^gatif ; ce't homme s'en aper^ut et, s'adressant a moi, il me dit que je

devais connaitre sa discretion, qu'il etait incapable d'abuser de la confiance de

M. de Caylus, qu'accable du travail dont il etait charge, il n'avait de libre que
quelques instants dans la soiree, qu'il les emploierait a cette lecture

;
qu'il donnait

sa parole d'honneur que le manuscrit ne sortirait pas de ses mains et promettait

de le rapporter le lendemain a la m6me heure. M. de Caylus c6da a ses instances;

et lorsque le litterateur fut sorti, il me dit avec la familiarite dont il m'honorait

:

« Dis-raoi, Marin, pourquoi le signe que tu m'as fait? » Je lui repondis que

j'avais mes raisons, et que je d6sirais qu'il n'eut pas a se repentir de sa complai-

sance.

« Quelque temps apres, nous apprimes que cet ouvrage avait 6te imprim6 en

Hollande. II me fut facile par mes liaisons avec les libraires de France et des pays

etrangers, dans la place que j'occupais alors, de decouvrir I'auteur de cette infi-

delite. Je sus que le manuscrit avait 6te vendu pour vingt-cinq louis a un libraire

de Hollande. J'appris de plus, par un ouvrier de I'imprimerie chargee des

ouvrages de la personne en question, que cet ouvrier et deux autres scribes,

apres avoir dctache les feuillets ct copiant, I'un le folio recto, et I'autre le verso,

avaient transcrit dans la journee le manuscrit qui est grand in-folio, que j'ai

actuellement sous les yeux et qui fut rendu exactement a I'heure indiquee. »
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que plusieurs persomies connaissaient depuis longtemps en ma-

nuscrit, et qui avait beaucoup de reputation. Apres la mort du

comte de Caylus, qui en tenait I'original de sa mfere, ces Sou-

venirs furent encore plus connus, et les voila enfin imprimis,

grace aux soins du patriarche ; il est facheux qu'ils fourmillent

de fautes d'impression, de mots estropi^s, de ponctuations vi-

cieuses. G'est un fort joli titre que celui de Souvenirs, mais il

faut convenir que les Souvenirs de M'"^ de Caylus, outre qu'ils

n'apprennent presque rien de nouveau, n'ont point ce charme,

cette facilite, cette grace qu'on serait en droit d'attendre d'un

ouvrage de cette esp^ce, fait par une femme de lacour. lis sont

loin de pouvoir soutenir le parall^le avec les Memoires de

M""^ de Staal. ouvrage si piquant quoiqu'il n'y ait presque point

de faits, ni avec le comm^rage charmant de M"*^ de Sevigne

;

ils sont par trop negliges. Leur titre autorise et rend meme ne-

cessaire une certaine negligence, mais 11 ne faut pas que cette

negligence degenere en d6sordre. M'"'' de Caylus saute si conti-

nuellement d'un souvenir a un autre, sans faire la moindre at-

tention k la chronologie, sans indiquer jamais le moment dont

elle parle, que si les details du regno de Louis XIV 6taient

moins connus, on aurait toute la peine du monde a les demeler

dans ses Souvenirs, A tout prendre, ce n'est pas une lecture

bien interessante, et elle le deviendra tous les jours moins; a

mesure que nous nous eloignons de ce si^cle, I'interet des petits

faits, des petites anecdotes, des petites historiettes, s'affaiblira,

et disparaltra enfin tout a fait.

W^ de Caylus etait m^re de ce comte de Caylus que nous

avons vu mourir il y a quelques ann6es, et qui a passe sa vie a

cultiver et a encourager les arts et les lettres a sa manifere;

elle etait ni^ce de M'"^ de Maintenon, et 61evee par elle. ]5tablie

a la cour, ayant meme sa confiance a un certain point, elle fut

a portee de voir et de savoir bien des choses.

M""* de Maintenon est une de mes aversions, et la lecture des

Souvenirs n'a pas augmente mon gout pour elle. On voit dans

toutes ses actions le manege, les moeurs et les sentiments d'une

femme de chambre bien adroite, bien souple, bien artificieuse,

qui, k force de petites intrigues devotes, parvint enfin a faire de

la cour une garde-robe : tout, durant son r^gne, a un air si

triste, si subalterne, si bourgeois, qu'on ne peut y penser sans
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degout. Ses defenseurs disent quelquefois que le chemin quelle

a fait prouve seul son merite superieur ; mais je le nie. II est

vrai que de veuve d'un Scarron devenir reine de France, c'est

franchir le plus grand intervalle possible; mais iln'a fallupour

cela qu'associer les petits artifices de I'ambition aux petites

pratiques de la devotion. En general, il n'est pas si difficile aux

petites ames de faire une fortune 6clatante; il Test bien plus

aux grandes ames d'arriver a la place que leur merite leur as-

signe. D'abord I'elevation des sentiments est presque toujours

un obstacle insurmontable k la fortune : elle vous prive de mille

moyens d'avancement aises et surs, L' esprit meme est nuisible,

s'il n'est accompagne d'une grande intrepidite et d'une sorte

de courage que les honnetes gens ne veulent pas avoir : car si

d'un cote il multiplie les moyens, de I'autre il apercoit avec la

meme penetration les obstacles. Get inconvenient est grand, et la

multiplicite des moyens n'esL pas toujours un avantage. Je suis

persuade qu en examinant avec soin la conduite de ceux qui

ont fait une fortune remarquable, mais lente, et qui sont par-

venus pas a pas, on serait tente de penser qu'il n'y a rien de

mieux pour reussir que d'etre bete, enti^rement concentre dans

soi-meme, et d'une activite qui ne se rebute jamais. II n'est pas

croyable ce que I'importunite seule sait obtenir; et quel est

I'homme d' esprit qui sache etre importun comme il faut? II s'a-

percoit trop vite du desouci qu'on a de ce qui I'int^resse, de

I'ennui qu'il inspire, de tons les petits mouvements de I'ame

qui se peignent sur le visage : il ne lui en 6chappe aucun, et il

quitte la partie ; la bete ne voit rien de tout cela, poursuit son

objet, et Temporte. Le marechal de Belle-Isle disait qu'il etait

essentiel de ne jamais perdre de vue aucun de ses projets. G'est

en suivant cette maxime qu'il parvint, k Tage de soixante-dix

ans, k la place de secretaire d'Etat de la guerre; c'etait un peu
tard, mais c'etait avoir reussi.

M""^ de Maintenon avait sans doute la meme maxime ; et,

malgre la bonne foi, du moins apparente, avec laquelle xM'"^ de

Caylus nous donne la plupart de ses demarches ambitieuses

pour des actes de pure vertu, on voit clairement que des qu'elle

sefutconstituee bonne ou gouvernante des batards de Louis XIV
elle concut et suivit sans relache le dessein de supplanter

M"'^ de Montespan, et de se mettre a sa place. Lisez ce qu'elle

Yiii. 25
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dit a Louis XIV a la revue des mousquetaires, dans un temps

oil le bonhomme commencait h avoir plus peur du diable que

de temperament, et admirez, si vous pouvez, le courage he-

roique et la bonne ame de M™« de Maintenon. Moi, j'admirerai

si Ton veut la beaute de notre morale et le bonheur despeuples

catholiques, dont les souverains n'ont jamais a se reprocher que

le p6che trop doux de I'amour : c'est a quoi se reduisent ordi-

nairement tous les remords de leur conscience timoree. Eh!

morbleu, il importe bien au ciel et a la terre qu'un prince soit

amoureux d'une jolie femme et qu'il soit heureux avec elle, si

ses peuples ne sont pas pilles, vexes, abimes, et s'il est aussi

grand sur le trone qu'aimable aux pieds de sa maitresse. Je

trouve qu'apr^s avoir pourvu au besoin et a la tranquillite de

ses peuples, le bon Henri IV avait tres-bonne grace d'en conter

a la belle Gabrielle. Je suis loin de mepriser dans le prince les

vertus domestiques; j'aime autant qu'un autre qu'il soit bon

mari, bon p^re, ami tendre et solide ; mais je veux que les qua-

lit^s de I'homme relevent encore les qualit^s du heros, et qu'il

n'ait point de vertus privees aux depens de ses vertus publiques.

11 valait infmiment mieux pour Louis XIV de coucher un peu

scandaleusement avec M™^ de Montespan, tandis que Colbert

faisait fleurir le royaume et illustrait la France par les arts, que

de coucher en tout honneur et en toute tristesse avec la veuve

de Scarron, tandis qu'on portait un coup mortel a la France par

la revocation de I'edit de Nantes, et que le roi avait ete assez

avili par sa triste et vertueuse Maintenon et par son maraud de

confesseur pour s'occuper bien plus des querelles de la bulle

et du jansenisme que des defaites de ses armees, dont on ota

le commandement au grand Gatinat parce qu'il n'allait pas assez

reguli^rement a la messe, et des progr^s d'Eugene et de Marlbo-

rough, quin'y allaient jamais. M'^^de Gaylus nous peint Louis XIV

a peu pr^s avec la meme bonne foi que sa tante. Le roi defendit

a M"^' de Montespan de parler, le soir apr^s sa sortie, a M"*^ de

Maintenon; il craignait que, cette derni^re parlant a son avis

beaucoup mieux que lui, il ne perdit insensiblement de son

merite dans I'esprit de sa maitresse. M'"" de Caylus nous donne

cela pour de la d61icatesse; Louis XIV 6tait petri de naivetes,

de delicatesses de cette esp^ce. Elle voudrait aussi nous per-

suader que le roi n' avait pas eu envie de faire de ses enfants
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naturels desi grands seigneurs, ni de les Clever au rang des

princes. Elle dit encore qu'il n'approuvait pas qu'ils se marias-

seiji; vous verrez qu'il n'approuvait pas non plus que ses ba-

tardes 6pousassent des princes de son sang, et que cela s'est

encore fait malgr6 lui. Louis XIV 6tait vraiment bien d'humeur

^se laisser contrarier, surtout dans les choses personnelles! II

eut 6te sans doute bien plus sage de faire de ses enfants naturels

des gentilshommes considerables que d'en faire des princes qui,

malgre leur rang a la cour, ne seront jamais assimiles aux princes

du sang ; ils ^talent d'assez bonne maison pour 6tre dues et pairs

du royaume, et la haute noblesse, qui a tant de peine a leur ac-

corder les prerogatives de prince et le titre de monseigneur, les

aurait trouv6s d'une naissance assez illustre pour les agreger k

son corps sans difliculte. Mais ce qu'on ne pourra jamais pardon-

ner a Louis XIV, c'est d'avoir ^tabli ses batardes dans toutes

les branches de la maison royale, et d'avoir rendu les princes

de'son sang inhabiles a posseder un canonicat de Strasbourg.

Ce n'est pas la encore toute la recolte de Ferney de cemois.

On nous a encore envoye une nouvelle edition de la tragedie des

GuibreSj ou la Tolerance, avec un discours preliminaire ; c'est,

suivant le titre, latroisi^me edition. Dans la premiere, la pi^ce

etait de feu Desmahis; actuellement il n'en est plus question,

et vous verrez que feu Desmahis cedera avec le temps ses droits

d'auteur k M. de Voltaire. Quoique I'editeur annonce des chan-

gements considerables dans cette nouvelle edition, il n'y en a

point d'essentiels, mais le discours preliminaire est nouveau.

Apr^s quelques remarques generales, et toujours interessantes

sous la plume immortelle de M. de Voltaire, on lit I'histoire et

la critique de la tragedie d'Athalie : car, quoique le patriarche

aime bien Racine, il bait encore davantage le fanatisme emporte

du grand pr^tre Joad, qui fait lachement assassiner sa reine

aprfes I'avoir attiree dans le temple et dans le piege de ses sup-

pots. Au reste, ce n'est pas M. de Voltaire qui fait cette cri-

tique ; c'est milord Gornsbury qui lui a fait toutes ces observa-

tions un jour, au sortir d'une representation d'Athalie: nouvelle

metamorphose du patriarche. J'ai connu ce milord Gornsbury,

qui v6cut a Paris quelques annees en retraite, et y mourut
avant le commencement de la dernifere guerre : c'etait un homme
de beaucoup d'esprit et un vrai philosophe.
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Nous ne sommes pas encore au bout de nos richesses de

Ferney ; le patriarche a envoys a M. d'Argental, qui a eu de tout

temps le departement dramatique, une comedie en vers non

imprimee pour etre jouee a la Gom6die-Francaise. Cette pi^ce

est intitulee le Depot, ou Nmo?i\ sujet delicat et scabreux qui

a, je crois, un fondement historique, mais que le censeur de la

police ne veut pas laisser traiter sur la sc^ne. On dit que la

m^me personne ayant fait un depot considerable chez la fa-

meuse courtisane Ninon de I'Enclos en confia un pareil a un

cel^bre directeur de consciences de ce temps-1^, et que, lors-

qu'elle eut besoin de son argent, le directeur lui nia le d6p6t

tandis que la courtisane le rendit tres-fid61ement. Le patriarche,

attache d'ailleurs k la memoire de Ninon, qui lui laissa un legs,

a trouve que tout cela etait dans la r^gle, et comme il existe

aujourd'hui a Paris un certain abb6 Grisel, confesseur de M. I'ar-

cheveque et celebre directeur de devotes, lequel passe aussi

pour savoir nier les depots, I'occasion de mettre un pretre fri-

pon et voleur sur la scene doit avoir infiniment tent6 le zele de

M. de Voltaire. Pour faciliter les moyens de faire jouer sa co-

medie, il a fait violence a la verity de I'histoire, il a depr^tris6

son coquin, et en a fait un simple devot, marguillier de la pa-

roisse; malgre cette condescendance, on pretend que le censeur

de la police ne veut pas accorder son passeport : il faut que la

pi^ce soit d'une verite frappante, ou que la police devienne de

jour en jour plus difficile et plus experie en fumet d'her^sie. On

vient de jouer a Toulouse, ou le sang de I'infortun^ Galas fume

encore, la trag^die de la Tolerance, ou les Guibres, et a Paris

on ne permettra pas de jouer un coquin de tartufe qui retient

Targent d'autrui ! Je ne connais pas cette nouvelle production de

M. de Voltaire ; on dit quelle est fort gaie, et qu'il y a des scenes

extremement plaisantes.

II existe une autre production de cet homme etonnant et in6-

puisable ; c'est un poeme intitule Michau et Michel * : je crois

que ce poeme n'est entre les mains de personne; on en connait

1. EUe se trouve dans le theatre de Voltaire sous le titre du Depositaire. (T.)

2. L'auteur de la satire ayant pour titre Michel et Michau est Turgot. Elle est

dirigee centre Michel de Saint-Fargeau et Michau de Montblin. Des fragments de

ce petit poeme ont paru dans la Correspondance (lettre cxlvii) de La Harpe et dans

VAlmanach des Muses. (T.)
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cependant des fragments, et Ton m'a assure qu'il en courait une

cinquantaine de vers. Comme ce poeme pourrait infiniment

compromettre Tauteur, je n'ai pas voulu contribuer h sa publi-

cite par mes enquetes. On dit que plusieurs personnes en cre-

dit etconnues n'y sont nullement menagees, et il ne faut pas

offrir au credit une occasion de plus de nuire, il ne s'en pro-

cure que trop.

Le patriarche a eu au milieu de ses travaux gais ou serieux

une petite satisfaction : grace k son zele, la cause du pauvre

Sirven est devenue aussi celebre en Europe que celle de la fa-

mille Galas. Apr^s avoir longtemps inutilement travaille a faire

evoquer le proces de Sirven au conseil du roi, il a determine

ce vieillard a aller en Languedoc se mettre en prison, et a plai-

der de la sa cause contre le juge subalterne qui a eu I'infame

barbarie de le condamner a etre pendu. Sirven vient d'etre mis

hors de cour par une sentence rendue en premiere instance. Ne

voila-t-il pas une belle justice! Un juge fanatique aura mis la

vie, la fortune, I'honneur d'un citoyen en danger, et pour repa-

ration, au bout de plusieurs annees, I'opprime sera mis hors de

cour et de proems sans dedommagement! Je crois m^me que

pour la forme il a 6te oblige de payer une petite amende, tr^s-

modique a la verite, pour purger sa contumace, c'est-a-dire

pour s'etre derobe a la fureur de son juge ou plutot de son

bourreau par la fuite. II faut voir quel sera I'arret definitif du

parlement de Toulouse; ce que je sais, c'est que si j'etais le

chef supreme de la justice, les choses ne se passeraient pas

tout a fait ainsi : cependant nous pretendons etre une nation

civilisee.

Le patriarche s'est mele dans le courant de I'ete dernier

d'un autre procfes moins celfebre, mais qui ne laissait pas d'etre

piquant, parce qu'il s'agissait encore de livrer a I'indignation

publique un petit coquin de pretre fourbe et fripon avec intre-

pidity. L'abbe Glaustre ne retient pas les depots, mais il a de

I'industrie pour acquerir, et une vocation decid^e au bien d'au-

trui. Le vieux La Borde, mort depuis peu, ancien fermierg6n6-

ral fort protege autrefois par M"® de Pompadour, dont il etait

parent, avait mis ce Glaustre comme precepteur aupres de ses

enfants. II en avait beaucoup. Un de ses fils, aujourd'hui pre-

mier valet de chambre du roi, a la malheureuse passion de
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composer de la musique, et la satisfait souvent a nos depens.

C'est de ce compositeur baroque que I'abb^ Claustre a ete Tin-

stituteur. Le vieux La Borde avait en m^me temps dans sa mai-

son un neveu a peu pres imbecile; c'est sur ce neveu que mon
Claustre specule. II se rappelle qu'il a en Auvergne une ni^ce

qui avait alors trente-quatre anssonnes, il pense qu'il est temps

de songer k la marier ; il la fait venir a Paris, et, apr^s s'^tre

retire de la maison de son bienfaiteur La Borde, il persuade au

neveu imbecile qu'il ne saurait demeurer plus longtemps chez

son oncle, dans la maison d'un fermier general, sans mettre

son salut en danger; en consequence, il prend I'imb^cile chez

lui en pension; c'etait la ni^ce qui avait soin du menage. Bien-

tot apr^s il lui fait epouser cette ni^ce, et, quand cela est fait, il

intente proems a la famille La Borde au nom de ce neveu, mais

avecassez de moderation pour ne lui demander qu'environ cent

mille ecus. M. de La Borde, premier valet de chambre du roi, a

eu recours k la plume de I'avocat de I'humanite et des causes

honnetes. II a mis ci-devant son opera de Pandore en musique

sans avoir pu le faire jouer, il lui a remis le soin de chatier un

petit coquin de pretre ingrat, hypocrite et voleur. Vous jugez

ais^ment ce que ce proems est devenu sous la plume du vengeur

de Ferney, qui I'a discute dans un Supplement aux causes

cdehres de trente pages. Claustre a cru devoir faire ecrire sa

ni^ce a M. de Voltaire pour se plaindre de cet toit, et le pa-

triarche, qui salt ce qui est du aux dames, n'a pas manque de

lui repondre, comme vous allez voir.

LETTRE DE M. DE VOLTAIRE

A MADAME DE LA BORDE-DE SM ARTRE S.

( C'est le nom du neveu imbecile qui a epous6 la ni^ce de Claustre.)

« Madame, j'ai recu les M6moires que vous avez bien voulu

m'envoyer touchant votre proems. Je ne suis point avocat. J'ai

soixante-seize ans bientot; je suis tres-malade; je vais finir le

proems que j'ai avec la nature ; je n'ai entendu parler du votre

que tr^s-confusement. Je ne connais point du tout le SuppU-
mentaux causes cMhres dont vous me parlez; je vols par vos

Memoires, les seuls que j'aie lus, que cette cause n'est point

cel^bre, mais qu'elle est fort triste. Je souhaite que la paix et
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runion s*etablissent dans votre famille : c'est 1^ le plus grand

des biens. II vaut mieux prendre des arbitres que de plaider.

La raison et le veritable inter^t cherchent toujours des accom-

modements : I'inter^t mal entendu et I'aigreur mettent les pro-

cedures a la place des precedes. Voilk en general toute ma con-

naissance du barreau.

(( Votre lettre, madame, me parait remplie des meilleurs

sentiments, et M. deLaBorde, premier valet de chambre du roi,

passe pour un homme aussi judicieux qu'aimable ; vous sem-

blez tous deux faits pour vous concilier, et c'est ce que votre

lettre m^me me fait esp6rer.

(( J'ai I'honneur d'etre avec respect, etc. »

— M. Dorat vient de publier un singulier ouvrage ; il a pour

titre : les Deux ReineSj drame heroique en cinq actes et en

prose, suivi de Sylvie et MolMsof^ imitation libre de I'anglais ;

brochure de plus de cent cinquarite pages grand in-8o, ornee

d'une estampe. Le drame est precede, suivant I'usage, d'une

longue preface ou M. Dorat parle de tout. Je vais donner ici le

precis de la fable que le poete a imaginee pour son drame des

Deux Beines. Je donnerais beaucoup pour savoir comment un

tel sujet pent dtre congu dans le cerveau d'un poete, et com-

ment il y recoit son d^veloppement : car cela est au-dessus de

ma port6e, et tient pour moi du miracle; et comme cependant

rien n'existe sans sa raison suffisante, j*aurais certainement

fait une decouverte si je savais au juste par quelle fili^re les

Deux Beines sont sorties armees de toutes pieces du cerveau

de M. Dorat.

Adelaide, fille d'une reine de Hongrie, est destinee en ma-

nage k Pepin, roi de France. Les fiancailles faites, la princesse

part avec Margiste, sa gouvernante, devenue sa dame d'hon-

neur, qui doit la conduire en France. Ghemin faisant, la dame

Margiste persuade a lajeune reine que Pepin est dans I'usage

de poignarder les femmes quand il a couche avec elles. Cela ne

donne pas envie h. la jeune princesse de consommer le mariage.

Margiste, pour lui sauver la vie, lui propose de sacrifier sa

propre fille en la mettant a sa place. Gette fille s'appelait Alise,

elle ressemblait a Adelaide k s'y meprendre; elle passait pour

morte depuis longtemps, car le projet de Margiste n'etait pas
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d'hier, et avait et6 combine de loin. Adelaide cede sa place*

Alise obeit malgre elle a sa mere, epouse Pepin, en a plusieurs

enfants, et pleure constamment pendant huit ans sur sa faute

et sur le sort d'Adelaide.

Au bout de ceshuit ans, Adelaide, dont on avait favorise la

fuite, se lasse d'errer de desert en desert ; elle vient faire un

tour en France, et est un peu 6tonnee de ne point trouver Alise

poignardee; elle reconnalt la tricherie de sa ci-devant dame
d'honneur; elle s'adresse a un favori de Pepin, non pour etre

poignardee, mais pour'lui confier toute son aventure. Ensuite

elle s'attache aux pas de la reine, et cherche a epier le moment
favorable pour r^clamer ses droits; elle s'etablit a la cour, y
est voilee, garde le silence et soupire. Alise ne laisse pas d'etre

un peu inqui^te de Tinconnue voilee ; elle demande a Pepin qui

elle est, il lui r^pond qu'il n'en sait pas plus quelle; le fidele

Ricomer I'a presentee a la cour comme une princesse malheu-

reuse et respectable, ainsi il n'y a pas a s'en inqui^ter. Pepin,

pour dissiper sa femme, avait imagine d'engager la reine de Hon-

grie, qu'il croit sa mere, a venir lui faire une visite; elle arrive,

elle est arrivee, A cette nouvelle inattendue, Alise se trouve

mal, Margiste se trouble; elles se retirent pour tenir conseil, et

Margiste se tue. Pepin, qui est la penetration meme, commence
a soupconner que la reine et Margiste cherchent k le tromper;

la reine de Hongrie, qui ne soupconne rien, est tres-etonnee

de trouver sa fiUe si triste et si indifferente sur son arrivee;

elle est plus etonnee encore de voir I'inconnue voilee s'em-

presser autour d'elle et I'accabler de caresses. Enfm le fidele

Ricomer decouvre la verity, le pot au noir et I'inconnu voilee;

elle est reconnue reine. Alise s'empoisonne, fait venir ses en-

fants, harangue le peuple, certifie les faits avances par Ade-

laide, fait sa confession generale, et meurt.

Les discours des personnages r^pondent parfaitement a I'im-

pertinence de la fable et de Taction, de sorte que ce drame h6-

roique pent etre regarde comme un chef-d'oeuvre de d^raison-

nement et d'absurdite.

Dans I'anecdote de Sylvie eiMolhcsofil ne s'agit rien moins

que d'une femme forcee de se prostituer a I'ennemi de son

mari, dans I'esperance de lui sauver la vie. Apr^s cet horrible

sacrifice, elle trouve son mari mort dans les supplices ; la fureur
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la saisit, elle rentre dans la tente, et poignarde le monstre qui a

abuse d'elle. M. Dorat a pris ce sujet a M. Diderot. II y a plus

de douze ans que je connais a ce philosophe un projet de tra-

gedie, intitule le SMrif, oil una fille se prostitue pour sauver

la vie a son p^re, qu'elle trouve pendu, en sortant des bras du

scelerat qui lui avait vendu la vie de son p6re aux depens de

son honneur. Ce fait est historique; mais le philosophe n'a pas

imagine de le traiterpour leplaisir demettreune action horrible

sur la sc^ne, il a su associer cette horreur a un but philo-

sophique et utile ; il s'agissait de montrer et de faire abhorrer

I'absurdite et Tatrocite des persecutions religieuses. M. Dorat,

ainsi qu'une foule d'autres frelons, va quelquefois se fourrer

dans la ruche de I'abeille : ils lui emportent son miel, et s'ima-

ginent qii'ils vont en faire comme elle, et ils ne savent pas

seulement ce qu'on peut faire de celui qu'ils lui ont emporte.

L'abeille, de son cote, qui se sent riche et in^puisable, ouvre

pa ruche a tons ces frelons, et nesent pas que le miel qu'ils dero-

bent est perdu, et que, pendant qu'ils bourdonnent autour d'elle,

elle perd elle-meme le temps de faire son miel. Voila Thistoire

du philosophe Diderot, livre par sa bonhomie et la facilite de

son caract^re a I'indiscretion de tous les importuns de Paris ;

voila pourquoi /^ SMrif et vingt autres ouvrages du genie ne

sont et ne seront pas faits, et voili pourquoi son ami se meurt

de douleur et de regrets.

— Nous avons encore eu depuis peu un autie drame en cinq

acles el en prose, intitule JennevaL_ on le Barnevelt francais^

par M. Mercier, qui a deja fait un roman intitule VHomme sau-

vage, et d'autres rapsodies dans lesquelles on a cru apercevoir

quelque lueur de talent ; mais ce crepuscule reste toujours au

meme point, et la lumi^re ne veut pas poindre. Nos petits au-

teurs nous ont entendu parler avec eloge de la tragedie bour-

geoise quia pour litre: Barnevelt^ ou le MarchanddeLondres\

et ils croient que pour nieriter notre suffrage ils n'ont qu'a

trailer le m^me sujet ; mais ce sujet est horrible et detestable;

il n'y a aucun merite a mettre sur la scfene un garcon marchand

qui, abandonne a la voracity d'une fille de mauvaise vie, as-

1. Voir pour cette pi6ce, son titre, et le nom dc Tauteur ct du traducteur

tome I, p. 229 et 489, et tome V, p. 440.
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sassine son bonhomme d'oncle pour le voler, et est livre en

consequence de son crime au dernier supplice. De si nobles tra-

gedies ne se repr^sentent que trop souvent en place de Gr6ve.

Nous n'avons loue la pi^ce anglaise que parce quelle avait 6te

faite par un homme de genie et quelle en est remplie, et que

rhomme de genie rend precieux tout ce qu'il touche. G'est done

le genie qu'il fallait emprunter de I'auteur anglais, et non le

sujet; malheureusement I'un est plus aise que I'autre, et

M. Mercier s'en est tenu a la chose aisee.

Son Jenneval est un jeune homme orphelin qui a pour tuteur

un oncle dur et bizarre qui habite la campagne. II a mis son

neveu en pension chez un chef de bureau du departement de la

guerre, k ce que j 'imagine ; le jeune homme doit faire son

droit. Au lieu de suivre les lecons de son professeur, il s'aban-

donne a la passion la plus effrenee pour une courtisane ; il la

met dans ses meubles au moyen d'une lettre de change, de

deux mille ecus qu'on lui a donne a recevoir, et qu'il detourne

pour cet usage. L'oncle, qui apprend la mauvaise conduite de

son neveu, accourt de la campagne pour faire mettre ce vaurien

a Saint-Lazare et sa maitresse a la Salpetri^re. Gelle-ci en est

avertie par un vieux Gascon debauche qu'elle a k ses ordres.

Pour prevenir les desseins de l'oncle, pour conserver la conqueie

du neveu, et surtout pour s' assurer de la fortune dont celui-ci

doit jouir apr^s son oncle, elle medite le projet de faire assas-

siner ce dernier. II faut ou seduire le jeune homme et I'engager

k porter lui-meme les coups, ou, s'il se refuse au crime, I'enve-

lopper dans le complot, de mani^re qu'il ait tout a craindre en s'y

opposant. En consequence elle tourneJa seduction a I'enchainer

de plus en plus aupres d'elle, et a le revolter centre son oncle

;

elle y r^ussit a un certain point ; mais d^s qu'elle prononce le

mot n^cessaire a son beau projet, I'illusion cesse, le jeune

homme est indign6, et accable de reproches son infame mai-

tresse. Mors, elle l^ve le masque tout a fait, et lui dit qu'elle a

prevu sa faiblesse, qu'elle I'a servi malgr6 lui ; elle lui montre

en m^me temps les dangers d'un remords inutile. Jenneval, k

ces mots, s'arrached'aupres d'elle, vole pour secourir son oncle,

€t le sauve en effet en tuant le vieux Gascon debauche et assas-

sin. Gette action le fait rentrer en grace aupres de l'oncle, et le

chef de bureau lui donne sa fiUe en mariage. M. Mercier laisse k
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la police le soin de poursuivre la courtisane. Avec son style bour-

soufle il contrefait froidement et gauchement la chaleur et I'elo-

quence de Diderot, et les mots profonds etfrappants de Sedaine.

— L' Esprit du judaisme, ou Examen raisonni de la loi de

Mo'ise, et de son influence sur la religion chrcHienne, brochure

in-8" de deux cents pages S Get Examen n'est favorable ni au

legislateur des Juifs, ni a celui des Chretiens. Cela vient de la

boutique de Marc -Michel Rey, d'Amsterdam, ainsi qu'une foule

d'autres brochures contre la religion de I'Europe. Ges brochures,

dont je crois les auteurs niches quelque part en France, se suc-

c^dent avec une rapidite incroyable, mais elles sont loin de

valoir les brochures de Ferney sur le m^me sujet. Quand on a

goute de la manne de Ferney, on ne pent plus s'accommoder

du biscuit des boulangers de Marc-Michel Rey. lis p^trissent

grossi^rement, emphatiquement, declamatoirement, et n'appro-

chent nuUement de la finesse exquise de la pate de Ferney.

15 ddcembro 1769.

Dans la foule innombrable de compilations dont nous sommes

accables, et qui nous auraient fait chanter dans nos litanies, il

y a longtemps,, le verset A compilatorihus libera nos, Domine!

s'il y avait encore une etincelle de religion en France, il en a

paru une, cette annee, qui merite d'etre distinguee : ce sont des

Recueils philosophiques et littSraires de la Societe typogra-

phique de Bouillon, II en a paru deux volumes; ils sont in-12,

chacun d'environ trois cent soixante pages, et il me semble

que le projet est de nous en donner quatre tons les ans ^. On

lit les noms de Robinet et de Gastilhon a la tete de cette Societe

de Bouillon; ce sont deux philosophes d'un merite connu.

M. Robinet est Tauteur du livre intitule De la Nature -, M. Gas-

tilhon a public plusieurs ouvrages estimes. Ils ont v^cu tons les

deux en Hollande ; M. Gastilhon a 6t6 aussi quelque temps k

Berlin. Si je ne me trompe, il parait qu'ils se sont retires tons les

deux k Bouillon pour y ouvrir boutique ensemble, et faire le

commerce de la philosophic et de la litterature. Je ne sais s'ils

1. 1770(1769), in-S"; traduit de I'anglais de Collins par le baron d'HoIbach.

2. Ce Recueil philosophique et litteraire est in-S" et non in-i2; il forme 10 vol.j

1769-79. (T.)
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se melent aussi du Journal encyclopHique qui se fabrique ega-

lement a Bouillon, et qui aurait grand besoin de leur secours ^
Le premier Recueil jjhilosophique et littiraire est tout entier

de MM. Robinet et Castilhon ; dans le second, on trouve quel-

ques autres noms peu connus, et meme un second Castilhon, a

enjugerpar la difference des lettres initiates de son nom de

bapteme. En general, les membres de cette Societe se proposent

non-seulement de contribuerde leurs propres ouvragesa la for-

mation de ces Recueils, mais encore d'y inserer tous les petits

Merits qu'on voit paraitre de temps en temps avec le plus grand

succ^s, mais qui disparaissent aussi dans cette foule de feuilles

et de brochures qui se succMent. Ge projet est excellent, sur-

tout dans un si^cle ou Ton n'a guere le temps que de faire de

petits ecrits, et oiiil en parait souvent de tr^s-precieux. On sera

tres-oblige a la Societe de Bouillon de les avoir mis a I'abri des

injures du temps, qui ne respecte que les grandes masses

bonnes ou mauvaises
;
je desire seulement que le gout le plus

severe preside au choix des morceaux qui doivent entrer dans

ces Recueils, sans quoi ces Recueils ne pourraient pas entrer

dans ma biblioth^que.

Comme M. Diderot a parcouru le premier de ces Recueils, je

lui laisse le soin de vous en rendre compte ; ce qu'il va en dire

vous donnera peut-etre envie de lire les Recueils suivants de cette

societe.

ARTICLE DE M. DIDEROT.

Ce premier Recueil est assez bon. Dieu veuille que les sui-

vants lui ressemblent!

La premiere piece, sous le titre de Fragments sur le sort de

la philosophie chez les Bomains, est une bonne apologie de la

science. On y voit pendant un assez long intervalle de temps les

princes sages et vertueux constamment amis de la philosophie,

et en revanche aussi les philosophes constamment hai's, perse-

cutes sous les princes mauvais et dissolus. L'auteur, M. Robinet,

a de la chaleur, de la hardiesse et du nerf. II dit : « Numa
ecrivit douze livres de philosophie ; il aurait bien fait d'en ecrire

1. On ne connait pas les noms de tous les redacteurs du Journal encycJope-

dique; mais Castilhon se trouve parmi ceux que Barbier donne : 11 est probable

que Robinet y travaillait egalcment. (T.)
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doiize de plus, et de faire douze dieux de moins. L'elrange legis-

lateur qui enseigne que les dieux aident les hommes a s'entr'^-

gorger! G'est comme aujourd'hui, on les invoque dans les

deux armees, quoique I'injustice soit au moins d'un cote. On

annoncait a Numa I'approche de Tennemi : « lis viennent,

« repondit-il, et moi, je sacrifie ; » propos d'un insense. Son pre-

tendu commerce avec la nymphe l5gerie est d'un hypocrite et

d'un fourbe : les hommes seraient indignes de bonnes lois s'il

fallait une bouche inspir^e pour leur en faire gouter I'equite.

Numa un sage I ce ne fut qu'un fanatique, un superstitieux ; et

il n'y a point de folie plus dangereuse, de vice plus monstrueux

que la superstition, pas meme la tyrannie. Le tyran passe, la

superstition ne fmit jamais; le poignard sacre dont elle arme les

hommes ne tombe plus de leur main. » M. Robinet ajoute que

les princes bienfaiteurs des savants se font toujours plus d'hon-

neur k eux-m^mes que de bien aux savants. Les philosophes

grecs apporterent en Italie les premiers germes de la vertu et du

gout de I'etude, les seuls bien qu'on n'enleve point a celui qui

les poss^de, et qui le dedommagent des biens qu'il n'a pas. « S'il

arrive qu'un sage, appele aux affaires publiques par ses conci-

toyens, soitensuite restituealui-meme, il ne s'apercoit d'aucun

vide : il est reduit a lui seul; et il n'en est pas plus heureux. »

II faut de toute necessite que j'arrete un instant M. Robinet

et le philosophe Diderot, qui le laisse dire. Je hais la supersti-

tion certainement autant qu'eux, mais je ne souffrirai pas qu'on

dechire Numa. Numa fut un homme de genie
;
pour dompter et

policer une troupe de brigands feroces, il n'avait d'autre moyen
que de leur en imposer par la crainte des dieux, par son com-
merce avec la nymphe %erie, par une foule de ceremonies reli-

gieuses ou superstitieuses qu'il inventa. N'aurait-il pas eu bonne

grace de parler a ses brigands comme le patriarche de Ferney

nous parle aujourd'hui ? Son mot, et moi je sacrifie^ est un
mot d'un grand sens. II savait qu'en persuadant aux siens que les

dieux leur etaient propices, il s'assurait presque la victoire.

Yous ne vous souvenez done plus, mon cher philosophe, de

I'aventure de la banni^re de saint Antoine de Padoue ? Vous
pretendez que c'est ce saint qui etait vraiment le general de

I'armee espagnole, et vous croyez que Numa aurait pu com-
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mander la sienne sans Taide des dieux! J'en siiis fach^, mais je

Grains que le genre humain ne soit oblige de passer par la su-

perstition pour etre d'abord dompt^ et soumis aux lois de la

societe. On n'aurait pas beau jeu de parler raison a des sau-

vages ignorants et grossiers ; mais quand ces sauvages ont ete

barbares pendant un millier d'ann^es, alors ils commencent a

entendre raison ; les philosophes grecs arrivent a Rome, et les

Voltaire et les Diderot en France, et sont fort bien regus, quand

les pr^tres et les fripons ne s'en melent pas. Chez toutes les

nations, le berceau des beaux- arts devient le tombeau de la su-

perstition ; mais les philosophes qui confondent les epoques, et

qui pensent que le genre humain pent etre gouverne a I'age de

superstition comme a I'age de raison, tombent precisement dans

la faute qu'ils reprochent k ces princes ou k ces ministres igno-

rants et imbeciles qui, n'etant pas au niveau de leur si^cle,

veulent, pour ainsi dire, le faire retrograder, et croient qu'il

faut abrutir les hommes pour les gouverner. Forcez un aveugle

qui vient de recouvrer la vue de regarder sans management la

lumiere, et vous lui rendrez sa excite. Soufilez votre petite

chandelle allumee en plein midi, et si vous croyez que cela nous

empechera d'y voir, vous etes un insense. Moise, Numa,

Mahomet, ^taient de grands hommes ; mais, chefs d'une horde

barbare, ils en avaient les moeurs et la grossi^ret6
; je suis per-

suade qu'ils croyaient eux-memes a leurs impostures. Mainte-

nant reprenons M. Robinet, ou plutot M. Diderot,

M. Robinet dit un mot des trois philosophes d'Athenes

envoy ^s a Rome a I'occasion du sac d'Orope ; mais il n'en parle

pas du ton de notre abb6 Galiani, qui est aussi philosophe plus

profond et plus gai que M. Robinet, et qui pretend que I'histoire

n'est qu'une repetition periodique des m^mes faits, sous d'au-

tres formules ou manieres de parler. Vous souvenez-vous du

jour ou, nous entretenant d'Orphee, il disaitque ce missionnaire

d'Egypte avait recu la couronne du martyre par les mains des

femmes thraces, et a I'occasion du voyage des trois philosophes

grecs a Rome, que ce fut alors que le jesuite Carneade pr6cha

le probabilisme devant I'archeveque Gaton, jans6niste? La con-

clusion de M. Robinet, c'est qu'il etait reserve k nos jours de

voir la philosophie et les philosophes victimes du faux z61e et
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de Tenvie, sous le rfegne et apparemment centre rintenlion

d'un souverain Immaiiij doux et bienfaisant.

La secondepi^ce du Recueil est une ApoMosedHom^re, par

M. Castilhon. Atticus se trouvea Smyrne lejour qu'on y celebrait

lesjeux homeriens; les pr^tres I'invitent a annoncer la f^te, il se

refuse a leurs pri^res, et c6de k I'ironie d'un jeune acolyte qui lui

dit : « Tu es un orateur, toi ! c'est Gorgias, ton rival, qui merite ce

nom. II accepta I'honneur que nous lui faisions, precis^ment

par les m^mes raisons dont tu t'en defends. II vint, il parla sans

6tre prepare, et il enleva nos suffrages. C'est h. Gorgias qu*on

disait: Sois eloquent, et il I'etait. » Atticus ne put souffrir qu'on

lui pr^ferat Gorgias; il vint au temple au milieu d'un peuple

immense. L'attente de ce peuple, le profond silence qu'on gar-

dait, la presence des pretres, la statue d'Hom^re dont il tou-

chait les pieds et sur laquelle il avaitles yeux attaches, echauf-

ferent son ame, et il chanta I'ode, I'hymne, le poeme. C'est ce

poeme qu'Atticus r^pfete ici k Nearque, son ami. C'est un

morceau plein d'ivresse, c'est une sublime exhortation a se

remplir des poemes d'Hom^re. II parait que Robinet et Castilhon

se sont ligu6s, I'un pour encourager les grands a aimer, cultiver,

prot^ger les savants; I'autre, les jeunes gens qui se sentent du

genie a faire connaissance etroite avec les anciens. Je comple-

terais volontiers be trimvirat si j'en etais digne.

Le Projet pour diminuer le nombre des auteurs, traduit de

I'anglais par M. Robinet, est la troisi^me pi^ce. On propose

d'en faire une corporation, un corps de metier, ou Ton n'entrera

qu'apr^s apprentissage et chef-d'oeuvre. Si c'est de la plaisan-

terie, cela est trop triste ; si le projet est serieux, il n'a pas le

sens commun. La liberty de publier ses pens^es n'admet aucun

privilege exclusif ; I'art de penser appartienl de droit a toute la

classe bip^de des hommes ; c'est au temps a exterminer toutes

les productions ridicules, et il s'acquitte de ce devoir sans que

personne s'en mele.

Extrait des Transactions philosophiques sur le serpent h

sonnettes, par M. Robinet, quatri^me pi^ce du Recueil. On salt

que ce dangereux reptile ne saurait se mouvoir sans avertir par

un bruit du peril de son approche. Eh oui, ces anneaux r6son-

nants ont ete attaches a la queue du serpent-sonnette par la

Providence, qui ne laisse pas de vous adresser tous les jours un
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scelerat avec le langage le plus flatteur et sous le masque le

plus seduisant ; croyez cela, vous dirait Rabelais, et buvez frais :

ces anneaux sont des osselets concaves des deux cotes ; on en

compte depuis trois jusqu'a quarante. Gette dissertation est

mauvaise ; a 1'experience pr^s qui constate que cet animal perit

de sa propre morsure, et que les animaux qui se nourrissent

meme de sa tete restent sains, jen'y vols que des chiens et des

oiseaux inutilement et cruellement immoles. II y avait cependant

deux choses importantes a se proposer : Tune, de decouvrir la

partie du corps que le venin du reptile affecte interieurement

;

I'autre, le remade specifique contre ce venin. G'est une obser-

vation singulifere que le poison de chaque serpent s'adresse a

une partie, k un organe particulier de 1' animal qui en est pique

;

c'est ou le foie, ou les intestins, ou I'estomac, ou le coeur, ou les

poumons, ou la tete, ou les nerfs, ou le sang, ou les chairs, ou

la lymphe ; je ne sais qui le premier s'en est apercu. line autre

observation tr^s-utile, c'est que I'eau de Lusse, ou plus gen^ra-

lement I'alcali volatil, pris dans de I'eau, arrete I'effet de la mor-

sure de ces animaux ; c'est au hasard et a M. Bernard de Jussieu

qu'on doit cette decouverte. Une idee qui me vient sur les ser-

pents venimeux, et qui est peut-etre plus generale, c'est que,

mous, faibles, lents, armes de deux dents minces, petites et

mobiles, lis ne pourraient pas subsister sans leur venin ; c'est

leur arme naturelle. lis approchent en rampant, ils s'^lancent,

leur dent aigue perce, leur gencive verse son poison dans la

blessure ; 1' animal piqu6 ne se defend pas, il meurt a peu de

distance, et le serpent va doucement se saisir de sa proie. Si

cela est, comme je le conjecture, la comparaison de ces animaux-

la avec nos folliculaires en sera bien plus exacte, et j'espere

que les auteurs qui en sont mordus m'en remercieront.

Parallele de Viryile et de Lucain, cinqui^me piece, par

M. Gastilhon. A juger de ce M. Castilhon par I'indignation pro-

fonde dont il est penetre, et le ton vehement dont il I'exhale

€ontre ceux qui osent comparer Lucain et Virgile, il faut que ce

soit un homme de gout, car le gout est aussi intolerant que la

superstition. J'aime Marmontel ; mais je pense avec M. Gastilhon

qu'il n'y a qu'un sourd, un barbare, un sauvage, un Goth, un Van-

dale, qui puisse balancer entre ces deux poetes, entre une urne

remplie de breuvage delicieux et une autre pleine de vent. Gastilhon
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arrache Lucain de la main des enfants, et il a raison. II lui ac-

corde de I'art, de la versification, et il a tort. II a des pensees,

il a de la fougue, et puis c'est tout. II faut donner une paire

d'6perons k Virgile et une bride a Lucain.

La sixi^me piece est encore de M. Castilhon, et traite de la

philosophie et de la morale de Plutarque. C'est un bel eloge de

Plutarque, et bien juste. Giceron est lache et bavard ; Seneque,

dur, sec, faux, pointu, appret6 et de mauvais gout. Plutarque,

quand il ne rtidote pas, est nerveux, sage et profond; Giceron

fait un feu de paille qui ne chauffe pas assez ; S^nfeque, un feu

de tourbe qui ^blouit et entete : mon vieillard ressemble a un

brasier immense tel qu'on I'allume sur les autels des dieux, et

dont il s'616ve quelquefois un parfum d61icieux. Lorsque la cendre

couvre ses charbons, ne le croyez pas eteint ; mettez la main sur

cette cendre, et vous la trouverez chaude; remuez-la ou ecartez-

la avec le souffle, et il s'en 6l^vera encore des etincelles. AUons,

ami Naigeon, prenons chacun un feuillet de nos auteurs favoris,

et allons le bruler au pied de la statue du bon Plutarque ^

Pour justifier sa belle passion pour Plutarque, M. Castilhon

donne la traduction libre de trois de ses traites dont les sujets

se lienta merveille : I'un, ou Plutarque prouve I'utilite du com-

merce des grands et de la cour pour un homme de lettres ; le

second, le bonheur pour une nation d'avoir un souverain in-

struit; le troisieme, I'importunite et le danger du bavardage. 11

sont bons a lire.

Je ne vous parlerai point des sept discours de M. Robinet sur

VAmour, la Beaute, la Parure, le Besir de plaire et la Mode.

J'ai parcouru le premier, qui m'a degoute des autres ; peut-etre

ai-je tort. II y a des citations de vers, toutes de mauvais gout.

J'ai bien peur que tout ceci ne soit comme ces boites de bon-

bons qu'on porte dans sa poche pour les femmes et les enfants,

et qu'on n'ouvre jamais pour soi.

Le morceau sur VOrigine des Romains est tres-peu de

chose ; j'en dis autant de celui sur les Esprits animaux, Cepen-

dant, a tout prendre, le Recueil est bon; je I'ai coupe d'un

bout a I'autre, je le garde, et j'en retiens la suite.

1. L'ami Naigeon et moi nous dcmandons vingt-quatre heures de reflexion pour

nous decider sur le proc6s intente k Giceron au profit de Plutarque, et particuli^-

rement sur le feu de paille. (Grimm.)

VIII. 26
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AUTRE ARTICLE DE M. DIDEROT.

Observations sur la religion, les lois, le gouvernement et les

mceurs des Jwrc,9, traduit de I'anglais de M. Porter, ci-devant

ministre plenipotentiaire du roi d'Angleterre a la Porte, par

M. Bergier; deux parties in-i2 decent cinquante pages chacune.

N'allons pas vivre la, mon ami ! le vilain pays ! 11 y a une

grande bete feroce qui devore toutes les betes feroces qui sont

autour d'elles; et celles-ci,a I'exemple de la premiere, devorent

toutes celles qui les approchent, et ainsi de proche en proche;

c'est un pays ou tout est devorant et devore. II est tres- difficile

de s'instruire de ce qui le concerne. Le peuple quil'habite, fier,

solitaire et d^ Jaigneux, ne se montre presque point : de \k la

multitude de fables qu'on en a racontees. Le Koran contient

toute sa religion ; mais ce Koran , interpr^te de cent mille ma-

nieres differentes, remplit les tetes de toutes sortes d'extrava-

gances qui n'excitent pas la moindre dissension. Dites allah il

allah, Muhamed ressoul allah; faites-vous couper le prepuce,

conformez-vous aux exercices publics et religieux, et puis soyez

atliee si cela vous convient, personne n'en sonnera le mot;

vous serez meme un saint si vous faites le p^lerinage de la

Mecque selon toutes les formalites requises. II y a quelques

sectes et des moines qui ne valent gu6re mieux que les notres;

des pretres de paroisses qu'on appelle imaums, et des moulahs,

esp^ce d'animaux amphibies. moitie robe, moitie soutane. Ges

gens-ci sont plus redoutables cent fois que les janissaires , et

plus funestes que le despote. lis occupent les tribunaux de judi-

cature, et vous vendent la justice au plus offrant et dernier en-

cherisseur. G'est, je crois, le seul pays au monde oii il y ait de

faux t^moins de profession ; et cependant ils ont un code de lois

tr^s-sages et tr^s-bien redig^es qui servent de supplement au

Koran. Les pretres et les ministres de la justice, ces abominables

moulahs, sont les barrieres du despotisme : ces gens, quienfrei-

gnent les lois avec une impudence qui ne se concoit pas, y

assujettissent le sultan. Les droits de la propri^te, selon notre

auteur, sont sacr6s en Turquie * ; les enfants succedent a leurs

1. II est plaisant qu'un auteur disc que la propri6t<^ est sacr^e dans un pays oii,

suivant son r<5cit, tout particulier est continuellement exposd aux plus grandes
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p^res, et ne peuvent 6tre depouilles par Tautorite arbitraire. Si

vous allez li, et que vous persistiez dans votre luth^ranisme,

vous aurez un moyen tr^s-sur de transmettre votre richesse a

vos hoirs et ayants cause. Mettez-vous sous I'abri du vacuf ; ce

vacuf est un acte par lequel vous 16guerez vos hiens k la Mecque

ou a quelque maison religieuse en cas que vous veniez a nian-

quer de successeurs en ligne directe ; alors vos biens devien-

nent inattaquables. Vous croyez que le vacuf doit tout engloutir

a la longue ; mais , croyez-moi
,
quoique I'ambassade a la Porte

soit peut-^tre la plus lucrative de toutes, ne laprenez pas si on

vous roffre, ou resolvez-vous aux ceremonies les plus humi-

liantes. II n'y a m^rite personnel, naissance, ni autres distinc-

tions qui tiennent : vous serez un giaour, on vous le dira ; rien

ne pallie aux yeux d'un musulman la tache d'infidele. II n'y a

pas de contree au monde ou la religion ait autant d'influence

sur les moeurs : il est presque impossible a un juif, un grec, un

Chretien, d'echapper k I'insulte et k la vexation. II y a peu de

justice d'un musulman riche a un musulman pauvre; il n'y en

a point d'un musulman a un infid^e, k moins que votre droit

ne soit plus clair que le jour et appuy6 d'une bonne bourse d'or.

Les femmes, du moins celles qu'on achete, n'y ont pas I'ombre

de I'honn^tete et de la decence, etc. II y a peu de chose dans

cet ouvrage-ci;'malgre cela, il porte un caract^re de verity qui

ne vous permettra pas de douter de ce que vous y trouverez, et

c'est bien quelque chose que cela.

— Yous vous rappelez peut-etre un 6crit sur les naissances

tardives, public, il y a quelques annees, par M. Petit, le plus

cel^bre et le plus savant de nos anatomistes K Cet ecrit, dans
lequel I'auteur expliquait I'operation de I'accouchement d'une
mani^re lumineuse et neuve, fut lu avec beaucoup d'empresse-

ment par les savants et les ignorants. Le docteur Bouvart, qui

avait provoqu^ le docteur Petit par beaucoup d'injures, n'y fut

pas menage. Ge Bouvart, tueur privilegi^ sur le pave de Paris,

et qui tue le plus de monde parce qu'il est le plus employe de
nos praticiens, quand il a expedie ses malades pour I'autre

vexations, et ne peut assurer son bien k ses enfants qu'au moyen d'un vacuf; il est
encore plus plaisant que ce soit un Anglais qui parle ainsi. (Grjmm.)

1. Voir, pour cette question et cet 6crit, tome VII, p. 157 et suivantes.
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monde, est bien aise de dire par passe-temps des injures a ses

confreres, ou de leur faire meme de petits proces criminels.

C'est lui qui a attaque Tronchin
, qui a accuse Bordeu d'avoir

vol6 une montre et des manchettes a un mort, et qui s'est col-

lets avec Petit. Bouvart ne veut absolument pas qu'une femme
accouche plus tard que neuf mois apr^s la mort de son marl , et

malgre les observations judicieuses du docteur Petit, qui con-

vaincraient tout autre, il declare batard, sans pitie , tout enfant

qui s'aviserait de venir au monde plus tard. Quoiqu'il ait et6

completement terrass6 par son adversaire, il ne se tient pas pour

mort, et, ne pouvant detruire ses raisonnements, il leur a du

moins oppose de fortes injures. II a aussi convaincu M. Petit

d'avoir quelquefois cite peu exactement, d'avoir confondu les

noms d'auteurs, et d'autres fautes aussi graves. En un mot, il a

public des Lettres pour servir de r^ponse d, Vicrit de M. Petit,

brochure in-8° de cent soixante-quatorze pages, que vous ne

prendrez pas pour un modde de politesse , et que vous ne ferez

pas relier SiYec les Lettres provincialesj cela est pesant et dur,

et trempe dans le fiel. D'ailleurs ce Bouvart n'a que I'erudition

des livres ; il sait ce que les auteurs out ecrit sur une matiere, et il

croit que cela suffit pour decider une question. Unpretre attache

a la Sainte-Ghapelle, appele I'abbe Le Monnier, qui fait des

fables, et qui a de la naiveie et de I'originalite dans sa maniere

de faire, n'a pu voir son ami le docteur Petit maltraite sans se

facher; il a dedie une fable a M. Bouvart, et comme celui-ci ne

la fera pas imprimer, je vais la transcrire ici. Pour entendre

I'epigraphe, qui est superieurement choisie, il faut savoir que

Bouvart a une tres-vilaine physionomie, et qu'il a au front une

cicatrice comme si on lui avait r6ellement coupe une corne.

l'enfant incorrigible,

HISTOIRE VERITABLE, D^DI^E A M. BOUVART.

« O, tua cornu

Ni foret exsecto frons..., quid faceres, cum

Sic mutilus minitcris ? » At illi foeda cicatrix

Setosam la3vi frontem turpaverat oris.

HORAT., sat. V, lib. I.

Que je vous plains, pauvres parents!

Vous vous donnez beaucoup de peine

Pour bien corriger vos enfants;
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H6Ias ! votre esperance est vaine.

On ne d6truit point les penchants.

J'^tudiais dans ma jeunesse

Avec certain petit gargon

B6te, brutal et polissou,

Que nous surnommions la Paresse,

Tant il faisait mal son devoir.

Ais6ment on pent concevoir

Que vers la porte de la classe

II occupait une humble place.

Cela chagrinait le butor,

Car il avait de I'arrogance;

Mais, au lieu de fa ire un effort

Pour sortir de son ignorance,

Et de la place d'omega

Dont il avait la vet6rance,

Notre polisson s'avisa

D'un expedient plus facile :

Ce fut de d6charger sa bile

Sur les ecoliers diligents

Qui I'eloignaient des premiers rangs.

Pour s'en retourner dans la ville,

Lorsque du college on sortait,

Maitre la Paresse attendait

Les bons Ecoliers au passage,

Puis tres-proprement il jetait

Sur leur habit, sur leur visage,

Selon qu'il pouvait adresser,

De beaux petits lopins de crotte

Qu'il avait soin de ramasser.

Ses bas, sa veste, sa culotte

En recevaient leur bonne part,

Sans compter que la populace

Parfois houspillait le gaillard,

Et vous retournait sa carcasse

Dans les ruisseaux. Un Savoyard,

D'un coup de poing sur une borne

Un jour le jeta, mais si fort,

Qu'au front il lui vint une come.
La cicatrice existe encore;

Quoique la corne soit coupee,

II n'en est pas plus beau garcon :

Je n'en ferais pas ma poup6e.

Apr^s une telle equip^e

On le fustige ^i la maison.
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Au college, k la pension,

Partout. Mais en vain on fustige

Le maudit polisson d'enfant :

Voyez comment il se corrige!

II fait encor de meme k present qu'il est grand.
Et le mepris public sans I'amender rafflige.

— L'abb6 Riballier est dans la Faculte de th^ologie ce que
Bouvart est dans la Faculte de m^decine ; il n'a pas une come
au front, mais il a 6te menace depuis peu de perdre les yeux.

Marmontel pretendait que c'etait le doigt de Dieu qui avait

creve les yeux du syndic Riballier ; mais Marmontel ne renon-

cait pas a la charite chr6tienne, il voulait envoyer a I'aveugle

Riballier un chien pour le conduire, et il voulait faire graver

sur son collier ces quatre vers :

Lisez, passants, sur ce collier

Ma decadence et ma misere :

J'6tais le chien de B61isaire;

Je suis le chien de Riballier.

— L'Academie royale des inscriptions et belles-lettres vient

de perdre un de ses pensionnaires par la mort de I'abbe Vatry.

II etait professeur en langue grecque au College royal de France.

Tout ce que je sais de lui, c'est que c'etait depuis quinze ans

uneapoplexieambulante, et que la premiere attaque lui avait

ote la m^moire. 11 n'avait retenu de toute sa langue que les

deux mots les plus energiques dont les grenadiers et les char-

retiers font un si grand et si noble usage. L'abbe Vatry s'en

servait sans cesse avec ses amis et sa gouvernante : son dic-

tionnaire 6tant devenu si court, il €tait dans le cas de se repeter

souvent.

— La RosUre de Salency a paru hier pour la premiere fois

sur le theatre de la Gomedie-Italienne; le parterre I'a recue a

merveille. Des couplets sans fin, une chaconne de Rameau, le

menuet d'Exaudet parodies, et d'autres chefs-d'oeuvre de cette

esp^ce, Font transports de plaisir ; et vous esperez que ces gens-

ci se connaissent jamais en musique! Jamais, jamais, cela est

sans ressource. Comptez que celui qui s'extasie pour de si insup-

portables pauvretSs ne sait ce qu'il fait quand il lui arrive d'ap-

plaudir a une vraiment belle chose. La musique de celte Rosidre
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est une insigne rapsodie. On pretend que le baron Van Swieten,

Monsigny et Philidor, ont fourni des morceaux; mais, k I'excep-

tion de ce dernier, qu'on reconnait aisement k son faire et k la

vigueur de son style, on pent attribuerle reste k qui Ton voudra,

cela est egalement bon ou egalement mauvais, suivant les gens

qui ecoutent. Les airs de Philidor m6me ne sont rien, et Ton

s'apercoit bien qu'il n'a compte en tirer ni profit ni gloire.

Malgre les extases que les couplets parodies ont causees au par-

terre, je doute que le succfes de la Rosidre soit durable. M. Fa-

vart a mis une trop forte dose d'ennui dans le second et troi-

si^me acte. Je croyais ce maudit philtre noye avec Poinsinet,

mais je m'aper^ois qu'il I'a 16gue par testament k M. Favart, et

que celui-ci est en pleine jouissance de son legs. II aurait pu en

regler la dose avec plus d'economie; le faible temperament de

sa Rosiere en avait besoin.

— On vient d'enrichir la litterature fran^aise de deux poemes

epiques oublies depuis environ deux cents ans ; lis sont intitules

la Henriade et la Loyss^e, de Sebastien Gamier, procureur du

roi Henri IV au comte et bailliage de Blois, seconde edition, sur

la copie imprim^e a Blois, chez la veuve Gomet, en 1593 et

159/i. Ce titre nous apprend et la date de ces deux poemes, et

le nom et I'etat du poete. Les deux poemes composent un vo-

lume in-8o de trois cent trente-deux pages. Le titre de la Hen-

riade vous prouve que le heros du poeme est le grand Henri IV;

le heros de la Loyssee ou du poeme des croisades est saint

Louis. Au reste, aucun de ces deux poemes n'est complet, il

manque plusieurs livres de la Henriade, et il n'existe de la

Loyssee qwe les trois premiers; d'ailleurs, I'oubli total ou ces

poemes sont tombes, le peu de cas qu'on en fit lorsqu'ils paru-

rent, c'est-a-dire dans un temps barbare ou Ton n'etait rien

moins que difficile, tout cela vous prouve assez a quel point les

oeuvres du bonhomme Gamier sont d^testables. Pourquoi done

les r^imprimer? Ah! pourquoi les reimprimer ! Ne voyez-vous

pas que si Ton pouvait accrediter le soupgon que M. de Voltaire

a pris I'idee, peut-etre la marche et quelques details de sa Hen-
riade dans le vieux poeme de Gamier, on aurait port6 un coup

sensible au premier homme de la nation, et que cela serait bien

doux? J 'en conviens, il n'y a rien de si doux que de faire enra-

ger ceux qui m^iitent notre admiration et notre reconnaissance;
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c'est tr^s-bien fait d'etre mechant, mais il ne faut pas ^tre

insens6. M. de Voltaire dira que, pour le coup, c'est la mechan-

cete tombee en enfance. II est vrai que M. Freron , qu'on dit

I'editeur des poemes de Garnier, esperait qu'il en reviendrait un

peu de chagrin a M. de Voltaire'. C'est un coup manqu6; mais

dans tout celail n'y a que le libraire qui a imprime les oeuvres

de Garnier a ses frais qui ait tort, parce qu'il en sera pour son

argent. Quant a M. Freron, comme cette ingrate capitale ne veut

plus se laisser eclairerpar lui, il fera toujours I'Aimee litteraire

pour le profit et le maintien du gout dans la province ; mais il

va quitter Paris : il a achete un moulin a Montrouge, a une

petite lieue de Paris, oii il va s'etablir. Son moulin est place

entre quatre autres moulins; les mauvais plaisants disent qu'il

a enfm trouve un auditoire et des voisins dont il est digne.

— M. I'abbe Aubert, qui consacre aux muses et a leurdivin

langage tout le temps qui lui reste apr^s la composition des

Petites Affiches de Paris et du Journal ci-devant dit de Trevoux^

vient de nous faire present d'une nouvelle production, intitulee

Psydd^ poeme en huit chants, par M. I'abbe Aubert, pour ser-

vir de suite a son Recueil de Fables, avec des notes et des pieces

fugitives du meme auteur; brochure in-12 de deux cent vingt

pages. Je defie [le lecteur le plus intrepide de lire plus d'un

chant de cette miserable Psyche; s'il le tente, je le tiens pour

suffoque d'ennui et'de degout. Le poeme de M. Lemierre sur la

Peinture est un chef-d'oeuvre 6n comparaison de la rapsodie de

Tabbe Aubert. Je ne connais pas ce petit abb6, mais il faut que

ce soit un petit fat digne de succeder a Poinsinet le noye. II faut

voir avec quelle secrete satisfaction de lui-meme ilnousremer-

cie de I'accueil que nous avons fait k ses Fables
,
qui ont peut-

etre reussi au Marais, dans I'ile Saint-Louis et jusque sur le

quai des Orfevres; mais que personne, excepte moi, ne con-

nait dans le quartier du Palais-Royal. II faut voir encore avec

quelle fausse modestie il se compare a La Fontaine, et vous fait

remarquer que lui Aubert invente le sujet de ses Fables, tandis

que La Fontaine les emprunte presque toujours chez les autres.

II nous observe aussi que la gloire de mettre en vers le roman

de Psychi lui etait reservee, La Fontaine n'ayant ose I'ecrire

1. Querard ne fait pas connaitre le nom de I'editeur litteraire de ccs poemes.
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qu'en prose. line manque k rabb6 Aubertque d'etre un homme
considerable pour etre compl^tement ridicule.

— Je demande pardon a M. I'abbe Delille, professeur de

rUniversite de Paris, au college de la Marche, de le nommer
aprfes I'abbe Aubert, faiseur des Petites Affiches de Paris. II est

certain que ces deux poetes n'ont rien de commun entre eux, si

ce n'est que je ne les connais ni Tun ni Tautre. M. I'abbe Delille

est un homme de beaucoup de talent, et m^me d'un grand

talent : on dit qu'il est tout jeune, ct tant mieux. 11 vient de

publier une traduction en vers frangais des Georgiques de Yir-

gile, enrichie de notes et de figures, et precedee d'un discours

preliminaire ; volume grand in-8° de tfois cent quarante-quatre

pages. II a fait mettre le texte latin a c6t6 de sa traduction

;

malgre cette commodite, un examen r^flechi , une comparaison

rigoureuse entre le texte et la traduction, demanderaient beau-

coup de temps et d'attention, et je ne puis esperer d'y en mettre

assez dans ce moment-ci. Mais j'ai assez vu pour oser assurer

que le travail de M. I'abbe Delille est prodigieux, et qu'il n'y a

peut-6tre rien de ce genre en langue francaise qui puisse lui

6tre compare. Si je ne craignais de scandaliser les devots a I'an-

liquite, je dirais que je soupconne le traducteur d'etre presque

toujours au niveau de son original ; du moins dans les mor-

ceaux que j'ai eu le temps de lire je I'ai trouve ainsi, et il m'est

permis d'en augurer favorablement pour ceux que je n'ai pas

vus. Je sais que les gens difficiles diront que I'ouvrage de I'abbe

Delille est moins une traduction qu'une paraphrase; mais c'est

attaquer la nature de I'entreprise, car le moyen de se promettre

de traduire un poete en vers, et litteralement! II n'y a qu'un

versificateur plus froid que la glace qui puisse le tenter. En

attendant que le public prononce sur le cas qu'il fait de la nou-

velle traduction des Georgiques, je conseillerais toujours a I'Aca-

demie francaise de reserver a I'auteur de cette traduction la

premiere place vacante. Je crains que ces Georgiques francaises

n'ach^vent de faire oublier le poeme des Saisons. On ne saurait

accuser ce si^cle, ditphilosophique, de sterilite en productions

poetiques, car voila en moins d'une annee quatre grands

poemes, celui de M. de Saint-Lambert, celui de M. Lemierre,

celui de I'abbe Aubert, et la traduction de M. I'abbe Delille,

sans compter la meme fourniture de MM. Dorat et autres ga-



M CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

zouilleurs. Si tous ces poemes n'ont pas ete au pinacle, ce n'est

pas non plus la faute du gout du public, ou plutot c'est une

marque que ce gout n'est pas si mauvais.On assure que M. I'abbe

Delille a traduit en vers la plupart des poemes dePope, et qu'il

s'occupe actuellement k traduire I'jSn^ide, dont on pretend

qu'il y a deja quatre livres de faits. On pent dire qu'il a com-

mence par le plus difficile ; la traduction des Giorgiques etait

d'une bien autre difficulte que ne Test celle de VEneide. Aprfes

un essai aussi brillant, je suis persuade que le public attendra

avec beaucoup d'impatience la suite des travaux de M. I'abbe

Delille.

— On nous vend sous le manteau une petite brochure in-12

de quatre-vingts pages, intitule^ Cri d'un honn^te homme qui

se croit fonde en droit naturel et divin ci reprhenter ci la legis-

lation francaise les motifs de justice, tant eccUsiastique que

civile^ et les vues d'utilit^, tant morale que politique, qui mili-

teraient pour la dissolution du mariage dans de certaines cir-

Constances donndes\ Ce cri part d'un pauvre, honn^te et loyal

cocu, qui nous expose son cas avec beaucoup de franchise :

c'est le cas de bien des maris. Sa femme ayant v6cu longtemps

dans le desordre, il ne s'est pas trouv6 une dose suffisante de la

vertu la plus necessaire aux saints, aux maris et aux anes, et,

faute de patience, il s'est separe de sa ch^re moitie et I'a ren-

voyee k ses parents. Vous direz qu'il n'y a pas la de quoi faire

crier un honn^te homme. Pardonnez-moi, ames perverses ; cet

honnete homme se porte fort bien, il est dans la force de I'age,

il a besoin d'une femme pour dormir paisiblement, et il y a dix

ans qu'il est separe de la sienne. Et parce qu'il a eu le malheur

d'6pouser une femme d'une vie dissolue, et qu'il n'a pas eu assez

de Constance pour supporter ses der^glements, il faut qu'il reste

veuf tant que cette femme vivra, c'est-a-d ire pent- etre toute sa

vie. C'est contre cette barbarie de la loi de I'indissolubiliLe des

mariages, qui est en vigueur dans les pays catholiques, que notre

honnete homme reclame. 11 montre combien cette loi est injuste

et absurde, combien elle est contraire aux usages de I'Eglise pri-

mitive et a I'esprit de I'Evangile (car notre homme est bon chr6-

1. Cette brochure est la m6me que le Cri d'un honnete homme qui se croit

fonde d repudier sa femme (par Philibcrt, preteur h Landau), 1768, in-12. (T.)
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tien j, combien elle est opposee aux bonnes moeurs, a la saine

politique, k une sage legislation. Toutes ces importantes v6rit6s

sont plus claires que le jour, le bon sens et la raison les ont

prouv^es longtemps avant que notre cocu ait 6te dans le cas de se

plaindre de sa femme, et voila precisement pourquoi il est oblige,

comme tous les marchands de v6rit6s, de vendre sous le man-

teau, et pourquoi il ne sera jamais d^marie, ni remari6 k une

femme plus sage. On assure que cet honn^te cocu est un magis-

trat municipal de la ville de Haguenau en Alsace. II a voulu faire

gouter ses principes sur le divorce au parlement de Paris, et a

pense ^tre poursuivi pour h6resie : vous voyez qu'il se connaissait

bien en gens. II ne sait pas ecrire, mais I'indignation lui tient lieu

d'eloquence, et son ecrit ne manque pas de chaleur.

— M. le chevalier, ci-devant abbe de Boufilers, a adresse a

son aumonier, M. I'abbe Petit, le couplet suivant, qui est une

nouvelle preuve qu'il pourrait disputer a I'immortel Le Franc de

Pompignan la gloire des cantiques spirituels \

Sur I'air : Du haul en bas.

Petit, Petit,

Vous allez faire bonne chere,

Petit, Petit,

lacliez d'avoir bon app^tit.

Le Dieu du ciel et de la terre

Pour votre diner va se faire

Petit, petit.

— La cause que M. Luneau de Boisjermain, soi-disant homm©.

de lettres, defend depuis quelque temps centre la communaut6 des

libraires de Paris, ne laisse pas de fixer un peu I'attention du pu-

blic. Les libraires pretendent que M. Luneau, sous pretexte de

vendre ses propres ouvrages, imprimes asesfrais, faisait le com-

merce de librairie, et qu'ils ont eu le droit de faire la saisie qu'ils

ont faite chez lui publiquement au mois d'aout de Tannee der-

ni^re. A cette occasion on a agite, comme il arrive presque tou-

jours, beaucoup de questions generales. L'avocat Linguet, homme
d'esprit, connu par plusieurs ouvrages, et entre autres par une

1. Grimm ne dit pas que ce couplet (5tait adress6 h I'abbc au moment oO il

allait c61ebrer la messe.
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Histoire bnpartiale des jHuites^ a d^fendu M. Luneau par trois

memoires centre les entreprises des libraires; I'avocat Coqueley

de Ghaussepierre, autre bel esprit du barreau, et qui promet de

succeder dans le genre fac6tieux au plaisant avocat Marchand,

veteran en ce genre, a fait les memoires des libraires. Je n'ai

pas vu ces derniers, mais il faut qu'on y ait avanc6 de grandes

absurdites, coname par exemple qu'un homme de lettres n'ob-

tient du roi un privilege pour I'impression de ses ouvrages

qu'afm de le ceder a un libraire; qu'il n'est permis a un homme
de lettres d'imprimer que ses propres ouvrages, et qu'il ne pent

imprimer ou faire imprimer un manuscrit qui lui aurait ete

confie, ou dont il aurait fait I'acquisition, quand meme il en

aurait obtenu le privilege du roi ; enfm qu'il faut etre de la com-

munaute des libraires pour avoir le droit de faire des envois de

livres en province ou en pays etranger. M. Linguet s'est beau-

coup moque des propositions hasardees par les libraires, qui les

ont ensuite adoucies comme ils ont pu. On est curieux de voir

comment M. le lieutenant general de police d^cidera ce proces.

En attendant, M. Fenouillot de Falbaire, auteur de la piece

de VHonnete Criminel^ a voulu donner sa decision dans cette

cause. II a publie un ecrit de quarante-six pages, intitule Avis

mix gens de lettres^ dans lequel les libraires sont trait^s comme
des gueux fort insolents, et les gens de lettres sont representes

comme gueux a faire pitie. Aussi ces derniers sont-ils plus

choqu^s de I'^crit de M. de Falbaire que les premiers. lis trou-

vent fort mauvais que ce pauvre diable de Falbaire les ait

peints comme de pauvres diables toujours occupes de leur

subsistance. II faut convenir qu'il r^gne une grande bassesse

dans les idees et dans le style de ce Fenouillot de Falbaire.

Qu'il se defende contre la faim, c'est bien fait, mais qu'il ne

defende plus la cause de ceux qui ne Ten ont pas charg6. II fait

par exemple le decompte des profits que M. Diderot a tires de

VEticyclopc'die, et il prouve ce que tout le monde salt, c'est

que, tandis que le profit des libraires allait a plus de deux mil-

lions, le philosophe n'a eu pour toute recompense qu'une

somme de vingt mille livres une fois payee. Mais il n'y a que

M. de Falbaire, dans tout le monde pensant, ecrivant et lisant,

qui ignore les bienfaits repandus par I'lmperatrice de Russie sur

M. Diderot et sur sa fille, et dont tous les gens de lettres con-
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servent un souvenir plein d'admiration et de reconnaissance. Pour-

quoi done M. de Falbaire est-il assez ignorant ou assez impudent

pour imprimer dans son avis que J/. Diderot^ apris avoir Mevd

ce grand monument (rEncyclopedie) aux sciences, fut obligi de

vendre lui-meme sa hibliothdque pour donner de VMucation ii sa

fille, quil aimait tendrement, et que pendant ce temps-Id ses

libraires, enrichis par ses veilles, nageaient dans Vabondance et

jouissaient d'une immense fortune ? Quand on sait ^crire avec

cette grace et cette noblesse, il faut du moins se garder de men-
tir aussi impudemment. Si M. Diderot avait choisi ce Fenouillot

pour avocat, les libraires pourraient lui faire un proces tout

pareil a celui de M. Luneau : ils lui prouveraient, par le dire de

son avocat, qu'il a vendu lui-m^me sa biblioth^que, et que par

consequent il a fait metier de libraire. II faut convenir que ce

lui-meme est heureusement trouve.

Mais les libraires ne manqueront pas d'occupation avec

M. Luneau, suppose que son proems ne s'accommode pas.

M. Luneau a fait, dans son dernier memoire, un petit calcul par

lequel, en remontant aux diff^rents engagements que les libraires

de VEncyclopcdie ont pris avec le public depuis le commence-

ment de cette ^norme entreprise, il pretend prouver qu'ils ont

escroque a chaque souscripteur cent soixante-quatorze livres par

exemplaire. Je siiis bien tente de croire que M. Luneau dit vrai,

quand meme son calcul serait un peu exagere. Le public est

inadvertant; il a rarement la patience de suivre une operation de

plusieurs annees, et il me semble que les libraires de YEncy-

clopedic ont souvent change a leur fantaisie et a leur profit les

conditions qu'ils avaient d'abord faites aux souscripteurs ; en

quoi les suspensions et les traverses que ce grand ouvrage a

6prouv6es les secondaient merveilleusement. M. Luneau se pro-

pose, si son proces ne s'accommode pas, de faire assignor les

libraires de YEncyclopedic, en sa qualite de souscripteur, a I'ef-

fet de se faire restituer cent soixante-quatorze livres qu'ils lui

ont fait payer de trop. Si par hasard il gagnait cet incident, tout

souscripteur de YEncyclopedic aurait le droit de reclamer la

meme somme, et les libraires seraient obliges k une restitution

d'environ six cent mille livres ; mais, suivant les calculs de

M. Luneau et les expressions de M. Fenouillot, ils nageraient

toujours dans I'abondance; car il leur resterait encore dix-huit
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cent mille francs de profit sans avoir couru aucun ristjue, puis-

qu'ils ont tout fait avec 1' argent avance par le public.

1770

l*' Janvier 1770.

SERMON PHILOSOPHIQUE

PRONONCE LE JOUR DE l'aN 1770

DANS LA GRANDE SYNAGOGUE DE LA RUE ROYALE,

butte Saint-Roch,

EN PRESENCE DBS ARCHIPBfiTBKS , MARGUILLIBRS ET AUTRES DIGNITAIRBS , AINSI QUE DBS

SIMPLES FIDDLES DE LA COMMUNION PHILOSOPHIQUE, PROFESSANT LA BAISON A PARIS,

PAR MOI, NATIF DB RATISBONNE , PROPHETE MINEUR , MISStONNAIRE INDIGNB DANS LES

PAYS BT LANGUES d'oUTRS-RHIN ET DU NORD , ET L'uN DES MOINDRES PARMI LES

FIDDLES, A CB COMMIS PAR GRACE SPECIALE DB NOS SUPERIEURS DONT NOUS NOUS

ESTIM0N3 LES j^GAUX.

Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum, in pace : quia

viderunt oculi mei salutare tuum, quod paras'.i ante faciem omnium popu-

lorum, lumen ad reveiationem gentium et gloriam plebis tuae Israel.

G'est malntenant, Seigneur, que vous laisserez mourir en

paix votre serviteur selon votre parole : puisque mes yeux ont

vu le Sauveur que vous nous avez donne, et que vous avez des-

tine pour etre, a la face de tons les peuples, la lumifere qui

eclairera les nations, et la gloire de votre peuple d' Israel.

Ges paroles sont tirees de I'fivangile de saint Luc, chapitre ii.

Messieurs et mes fr^res, parmi lesquels je fais gloire de dis-

tinguer et d'honorer mes maitres

!

Quoique, dans le texte qui nous a ete prescrit, I'inspir^ et

imbecile saint Simeon ait eu evidemment et incontestablement

en vue la venue du grand proph^te et patriarche residant k For-

ney, et que nous, qui avons eu le bonheur de naitre dans la ple-

nitude des temps ou ce veritable messie et sauveur a ete ac-

cords au genre humain, nous ne puissions le meconnaitre ni

dans ses paroles, ni dans ses oeuvres, ni dans la revolution sa-

lutaire et miraculeuse qu'il a oper6e et qui s'accomplit journel-

lement sous nos yeux, il a cependant et6 permis de tout temps
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aux confesseurs de notre sainte doctrine d'appliquer les proph6-

ties les plus consolanles, sans prejudice de leui* sens direct et

veritable, a ces homnnes rares qui ont fait leurs efforts pour de-

barrasser le genre humain de quelque grande et ennuyeuse

sottise.

Ce sont autant de sauveurs particuliers que la justice recom-

mande k la reconnaissance et a la veneration publiques; et

puisque I'auguste solennite de ce jour est principalement con-

sacree a rappeler les bienfaits dont nous avons joui dans le cours

de I'ann^e qui vient de s'aneantir avec une portion de notre

existence, je pense, mes fr^res, qu'il n'y a personne parmi nous

qui ne s'empresse d'entonner avec moi le cantique du vieux

radoteur, a I'honneur d'un fr^re que mes yeux affliges cherchent

en vain a decouvrir dans cette respectable assembl^e.

Qu'etes-vous devenue, 6 fusee eclatante et resplendissante?

Ne vous etes-vous si souvent fiancee du milieu de ce lieu saint

dans les regions sup^rieures que pour nous faire d'autant mieux

apercevoir les tenebres qui nous environnent? Vous avez dis-

paru parmi nous, et les sots ont repris courage. Jures crieurs

de la communaute, appelez a son de trompe notre tres-cher et

tr^s-venerable monsignor abate Ferdinando Galiani , Napoli-

tano, secretaire d'ambassade de Sa Majeste sicilienne a la cour

de France, et I'une des plus grandes lumi^res qui aient et6 ac-

cordees a I'j^glise en ces derniers temps. Parcourez tous les car-

refours de la philosophie, visitez tous les saints asiles ou des

vestales publiques s'occupent, sous la protection de la police, de

la satisfaction particuli^re du clerge ; redemandez notre char-

mant abbe k tous ces lieux, et qu'on nous le rende tel qu'il est,

avec sa petite taille et sa tete sublime. Et vous, filles de Sion

des rues Fromanteau et Mauconseil, dechirez vos v^tements,

car vous ne les quitterez plus pour I'amusement du charmant

abbe. 11 est perdu pour la France : apr^s dix ans de sejour parmi

nous, sa patrie nous I'a retire a son grand regret, a notre eter-

nelle affliction; mais il n'est pas parti sans nous laisser un t6-

moignage public de son affection pour ce pays et des bien-

faits innombrables dont cette 6glise se reconnait redevable

envers lui. Je puis done partager ce discours en deux points

6galement interessants, quoique bien divers dans leur objet. Je

puis vous apporter la joie et la tristesse ; je puis vous faire rire
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et pleurer: par ou commencerai-je? Gommencons par rire, mes

freres: c'est I'ordre et le voeu de la nature; c'est I'avis des con-

vives de la noce de Gana a I'occasion du miracle qui a eu de-

puis tant de succes a Ferney: ces convives, quoique ivres,

observaient judicieusement qu'il fallait d'abord donnerdu meil-

leur, et garder la piquette pour la fin; c'est aussi la convenance

du jour qui veut qu'on commence I'ann^e joyeusement s'il est

possible, bien assure que le chagrin et la tristesse ne manque-

ront pas au besoin. Mon premier point sera done joyeux. Ecce

evangelizo vohis gaiidium magnum quod erit omni populo, quia

natus est vobis hodie salvator. Alleluia, a Je viens vous annon-

cer un grand sujet de joie pour tout le peuple, parce que c'est

aujourd'hui qu'il vous est ne un sauveur. Alleluia. » Je par-

lerai, dans ce point, du dernier mais insigne bienfait de notre

charmant abbe. Mon second point sera triste. Sed gaudium in

luctum convertit Dominus. « La joie a ete changee en tristesse. )>

Le charmant abbe nous est enleve. Gaudete^ garruli. Rejouis-

sez-vous, pies et corneilles, et vous, bavards qu'il faisait taire,

rejouissez-vous.

Mais avant d'entrer dans la discussion de ces deux points,

I'un si consolant, I'autre si accablant, recueillons-nous, mes

freres, et puisqu'on a servi, mettons-nous a table, et commen-

cons cette annee comme nous avons fmi I'autre, en faisant bonne

chfere et en nous confirmant dans I'amour du bon vin; car la

perseverance dans les bonnes pratiques est surtout la preuve de

la sagesse consommee. Et, pour vous precherd'exemple, jevais,

en vertu des droits imprescriptibles de ma charge, offrir la

main a notre aimable baronne. Ave^ Sophia^ gratiw plena, etc.

PREMIER POINT.

Lorsque je jette les yeux sur cette auguste assemblee;

lorsque je consid^re de quels hommes elle est composee

;

lorsque je vols que les plus illustres d'entre eux, apr^s avoir

aussi copieusement que joyeusement dine, reprennent leur place

en ce lieu saint en.se curant les dents, sans respect pour les

dames, avec nonchalance, et en se promettant de ma part beau-

coup d'ennui, je suis tente de croire que la vigne du Seigneur

est dans I'etat le plus florissant, que I'ivraie ne pousse nulle
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part parmi le froment, que nos chefs n'ont en eflet qu'i boire,

manger, aller k I'Op^ra-Gomique, coucher avec la femme de

leur voisin, et s'endormir ensuite sur leurs lauriers. Plut au

del, mes Mres, que nous n'eussions que cela k faire! Nous

m^nerions une vie de chanoine, et le monde, suivant le pro-

verbe, irait de lui-m^me. Mais a la vue de tant d'abus qui se

multiplient, de tant de dangers qui s'accroissent, de tant d'en-

nuis qui nous menacent, ma voix s'affaiblit, mon coeur se serre,

et je ne puis que m' eerier douloureusement avec le roi et pro-

ph^te David : « Tu quoque, Brute ! Vous dormez, 6 Brutes, et

la republique perit. » Mon projet n'est point, mes fr^res, d'ex-

poser ici au grand soleil le tableau de nos torts. Ce jour est

consacr6 k la joie, je n'en dois pas faire un jour de penitence,

et il serait trop tard d'en faire un jour de jeune. II me serait

aise de reprocher a nos chefs leur silence, au commun des mar-

tyrs leur empressement a parler lorsqu'il faudrait se taire. Je

pourrais dire a quelques-uns d'entre nous : Vous 6tes superfi-

ciels dans toutes les matieres graves : qui vous prie de les trai-

ter? Vous ne savez qu'ext^nuer les idees de vos maitres, que

vous leur attrapez au passage, dans ce lieu meme oh je vous

fais ce reproche : qui vous prie de les piller? Vous etes souvent

sees, lourds, prolixes, raisonneurs a perte de vue, ce qui est la

plus mauvalse qualite, comme vous le diront tons les enfants

bien eleves. Vous parlez quelquefois au hasard, sans savoir de

quoi il e"st question, et n'en donnant pas moins vos arrets pour

des oracles, presomptueux et dedaigneux depositaires du peu

de grands modules que la misericorde divine a laiss6 subsister

parmi nous ; en sorte que la solide philosophie, la vraie elo-

quence, la purete et le soin de la diction, la grace et I'harmo-

nie du style, s'eclipsent tous les jours davantage. Tous ces mal-

heurs ont ete prevus et pr6dits depuis longtemps par tous les

proph^tes et diseurs de mauvaises aventures, et sont r6serv6s

par la justice divine a la punition de ce si^cle, qui serait le der-

nier des si^cles s'il n*y avait pas le siecle futur. Mais je veux

oublier, mes fr^res, cette foule de nos torts, et ne veux m'arrfiter

qu'a I'extr^me negligence, qu*^ la coupable indifference avec

laquelle nous avons veille sur le d6p6t qui nous est confi6.

Nous avons vu s'elever dans le sein de cette capitale une

secte d'abord aussi humble que la poussifere d'oii elle s'est for-

VIII. 27
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mee, aussi pauvre que sa doctrine, aussi obscure que son style;

mais bientot imp^rieuse et arrogante, -p.]lp.fl. pri« 1p t\U:p. r\p.

p

jp'-

losophesJconomistes ',
et nous n'avons pas raye au moins la

premiere moitie de ce titre

!

On les a appel^s les capucins de VEncyclopedie^ en remi-

niscence de ce que ces bons p^res etaient jadis reputes les valets

des jesuites; et aucun de nos augustes chefs n'a reclame contre

cette profanation ! Plusieurs de nos communes sont meme soup-

conn^es d'avoir en secret quelque propension pour les pauvre-

tes de cette secte, et de pencher a faire cause commune avec

cette foule de t^tes creuses qui ont repandu depuis quelque

temps une teinte si sombre, si ennuyeuse sur ce royaume, que

si le ciel nous eut retire le paraclet de Ferney pendant leurs

croassements nous serious infailliblement tombes dans le spleen,

dans la jaunisse, dans la consomption, dans un etat en un mot

pire que la mort.

Mais en vous reprochant, mes fr^res, votre coupable inad-

vertance ou votre excessive bonte d'ame non moins reprehen-

sible, de quel souvenir suis-je frappe? A ma paleur ne sentez-

vous pas I'odeur du proph^te Nathan, qui entre et qui me crie

:

Tu es iste vir. Ah ! cher baron, delivrez-moi du prophfete, dites

a vos gens : « Qu'on donne k boire au prophete, et qu'il s'en

aille ! » J'ai encore de si belles chosesa dire que je serais au de-

sespoir de rester court devant cette auguste assemblee. Je ne pre-

tends point dissimuler mes torts, et sijamais nossup^rieurs, dont

nous nous estimons les 6gaux,jugentnecessairederevetirle sacet

la cendre pour expierun si grand peche, je marcherai pieds nus

k la tete des penitents. Oui, grand Dieu! je confesse en ce jour

solennel et devant cette assemblee de tes elus, dont la moitie est

d^jk saisie par le paisible sommeil des justes, et I'autre se livre tout

enti^re au soin de la digestion
;
je confesse en presence de cette

aimable baronne que je fais bailler, et qui, heureusement pour

elle, pense a autre chose, que, vu la mediocrite, des talents que

tu m'as departis et que tu n'as pas juge k propos de proportion-

ner a I'exc^s de mon z^le; assujetti d'ailleurs k un travail pe-

riodique que j'ai entrepris pour exercer la patience des plus

augustes personnages de notre Europe, et pour leur fournir des

occasions toujours renaissantes de s'applaudir de leur longani-

mity et de leur indulgence, c'est-a-dire de la vertu la plus ado-
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rable dans les souverains, je suis reduit a pr6ferer en mati^re

grave les idees courantes qui, pour 6tre recues dans le public,

ne sont pas toujours les meilleures, k mes propres aper^us,

toutes les fois qu*entrain6 par la rapidite de mon travail, jene

puis me livrer au recueillement et a la solitude necessaires a la

meditation. Pardonne, 6 mon Dieu! cette legerete involontaire

ou plutot cette juste defiance de mes propres lumi^res qui ne

doit m'abandonner que lorsqu'une heureuse opiniatrete m'a mis

en etat de developper mes idees, de m'en rendre compte et de

les reconnaitre justes. Toi, 6 scrutateur des coeurs, tusais que le

mien n'incline pas vers la passion des id6es vulgaires, ni vers le

cliquetis des mots vides de sens. Ah ! si jamais je suis congedi^

par mes augustes pratiques, si jamais leur patience poussee a

bout retire leur regard vivifiant de mes feuilles, si leur justice

me fait rentrer dans le n6ant d'oii leur bonte ineffable m'a tire,

je te promets que je recevrai ce chatiment avec la docility d'un

enfant qui se repent^ et la confusion d'un p^cheur qui sait ce

qu'il a merits. Alors j'emploierai tout le temps que ta severite

m'aura rendu a mediter les verites les plus importantes au bon-

heur du genre humain, a lier ma langue afm qu'elle ne res-

semble pas a celle des perroquets; et si ta puissance a mis dans

ma tete quelque id^e juste et ign©r6e, je la tirerai de cet abime

avec toute I'application dont je suis capable. En attendant, ac-

corde-moi la remission des idees courantes semees ca et la

dans mes feuilles; conserve-moi la paix et la joie de I'ame;

rends les occasions de quelque bonne action moins rares, afm

que je benisse ta clemence, et que je ne murmure pas centre le

sort qui m'a fait naitre pour I'inutilite.

Je sais, mes frferes, ce que vous opposez commun6ment a

ces reproches. Ces sectaires, dites-vous, sont d'honn^tes gens,

le z^le du bien public les poss^de et les embrase. lis sont en-

nuyeux, ils sont creux, personne ne les lit, personne ne les en-

tend ni ne se soucie de les entendre; ils doivent done 6tre

support6s par ceux qui valent mieux qu'eux, et 6prouver leur

indulgence. Ventre-saint-gris ! est-ce en ce lieu saint qu'il faut

souffrir depareils raisonnements? Que le vulgaires'en paye, k la

bonne heure ; mais a notre tribunal, mes fr^res, depuis quand

y a-t-il quelque merite k ^tre honn^te homme la plume k la

main, et suffit-il d'avoir du z^le sans lumi^res^ pour se melev
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de gouverner les Etats ou de diriger ceux qui y president ? J'ai

assez bonne opinion du genre humain pour affirmer que si tous

les honn^tes gens se metlaient k ecrire leurs visions, il faudrait

se sauver du monde; mais aussi j'ai assez d'experience pour

vous faire remarquer que le fanatisme aveugle d'un sot honn^te

homme peut causer plus de maux que les efforts de vingt fri-

pons reunis. Au genie seul soient rendus honneurs immortels

!

Lui seul, mes freres, peut faire quelque bien aux hommes, soit

en les gouvernant, soit en les eclairant par ses ecrits; mais

quand vous seriez d'aussi grands distillateurs que feu M. Le

Gomte, vinaigrier ordinaire du roi, et inventeur de quatre cent

quatre-vingts sortes de vinaigres, ou bien que I'illustre sieur

Maille, que le ciel conserve encore a la France, je vous defiebien

de tirer une seule goutte de g^nie de toutes les apocalypses

des Quesnay, des Mirabeau, des La Riviere, et de tous les fasti-

dieux commentaires desBaudeau, des Roubaud, des Dupont, et

autre fretin ^conomique.

Et ne dites plus, mes freres, que 1' activity de leur ennui les

a empeches d'etre dangereux : ce que leur ennui n'a pu faire,

leur ambition et leur hardiesse orgueilleuse I'ont tente. Plus ils

ont ete plats, plus le nombre de leurs partisans s'est grossi""de

tout ce qu'il y a d'espritscommuns et plats en France, soit dans

la capitale, soit dans les provinces. Plus ils ont 6t6 creux er

obscurs, plus ils en ont impose aux sots, qui ont cru que sous

leurs cloches ternes et felees ils cachaient quelques fruits rares

et exquis. Plus ils ont pris insensiblement le ton d6cisif et cla-

baudeur, plus les bons esprits et m6me les esprits superieurs

ont commence k les craindre. lis ont redoute d'etre livres une

fois par mois aux bourdonnements et aux piquresde cesinsectes

eph6meres en presence d'une populace ignorante etfrivole,com-

pos6e des trois quarts de ces aimables oisifsqui donnentle ton

dans le monde aussi sot qu'eux, et qui ne se consolent de leur

mediocrite que lorsqu'ils voient qu'on insulte leurs maitres. II

faut, mes fr6res, que cette crainte ait ete poussee bien loin,

puisque notre grand patriarche de Ferney, dont le nom seul,

Dieu merci I a encore la vertu de vous faire donner un signe

de vie dans la l^thargieouje vous vols, en a ete saisi lui-meme.Il

s'6tait tr^s-honnetement moque, dans son Homme aux quarante

ecus, de ce tas de pauvres diables qu'il appelait nos nouveaux
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ministres; il s'est cru depuis oblige d'en faire de pompeux

eloges, quoique nous sachions de science certaine qu'il les m6-

prise plus que jamais. Mais si notre timidity a et6 pouss6e a

I'exc^s, elle n'a servi qu'^ faire deg^nerer leur orgueil en im-

pertinence. Un jeune prince s'attire I'admiration de I'Europe par

sa passion pour ses devoirs ; son genie a la fois sage el aciif,

son amour eclaire pour le bien public, lui ont deja appris le

grand art de vaincre les obstacles sans s'en irriter; soulager ses

sujets, rendre I'Etat florissant, c'est le voeu de son coeur, c'est

le resultat de ses mesures ; la Toscane attendrie, prosternee a

ses pieds, eprouve d'un souverain k peine sorti de I'enfance les

soins d'un p6re tendre et vigilant, les bienfaits que Tage et

Texp^rience consommee semblaient seuls pouvoir promettre :

aussitot la secte 6conomistique publie que ce prince est sorti

de son 6cole, et que la Toscane doit aux eph^merides et aux

apocalypses tout le bien que son souverain a fait jusqu'a pre-

sent. Un Mercier de La Riviere ose entreprendre le voyage de

Russie avec la foUe et ridicule presomption d'inspirer et de

diriger le genie immortel de Catherine II, et fait publier, che-

min faisant, dans les gazettes, qu'il va porter 1'evidence dans

le Nord, et voit la perte de I'empire de Russie inevitable parce

qu'on s'y est moqu6 de ses visions. Le pr^montre Baudeau,

apr^s avoir fait le boulanger a Paris, et, par la faveur de je ne

sais quel pr61at polonais engoue et credule, de mitron qu'il

etait se fait abbe mitre en Pologne, va precher le pain bis

et la mouture 6conomique par tout le Nord, se fait chasser

de partout, et revient a Paris nous ennuyer sur nouveaux

frais.

La conformity singulifere de respri.t..de.cette secte naissanle

a\^cJ/^j^rii;j3ena"seciOEretrenne dans son origine aurait de

quoi nous alarmer sur la rapidite de ses progr^s, et pourrait

noiis faire craindre que la raison et le gout ne soient enfm en-

sevelis sous cette enorme quantite de farine dont on nous couvre

dans les^rochures, tandis que le peuple en manque partout

dans les campagnes. Ce serait sans doute la juste punition de

notre coupublrindifference ; mais heureusement il est ecrit que

les portes de la platitude ne prevaudront pas contre la sainte

cit6 de Ferney, quoique vous soyez suisses negligents et en-

dormis, et que I'epoux vous ait surpris sans baudrier, comme il
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surprit jadis les vierges folles sans huile. Sed ecce etmngelizo

vohis gaudium magnum. Vous ne I'avez gu^re merite, gardiens

infid^Ies ; et cependant « je vous apporte un grand siijet de

joie »..

Parmi les questions, mes frferes, qui ont le plus occup6 le

public depuis environ dix-huit annees, il en est une trfes-impor-

tante dans son objet : c'est la question de la liberte du com-
merce des bles et de leur libre exportation. Les meilleurs es-

prits et les plus communs se sont reunis dans leurs efforts en

faveur de la liberte illimitee de ce commerce, et le gouverne-

ment a ced6 au cri general de la nation, en donnant son edit

de libre exportation en 176Zi. Quelques sages se doutaient alors

que si le gouvernement procurait au cultivateur les profits de

I'exportation dans la vue unique et secrete de pouvoir augmen-

ter les tailles et faciliter les recouvrements des impots, le bene-

fice resultant de cette liberte ne servirait ni k I'augmentation

ni a I'amelioration de la culture des terres, et que nos bles se-

raient manges par les etrangers sans qu'il restat un ecu de leur

argent entre les mains du cultivateur. Ces sages trouvaientpeut-

etre dangereux d'accorderau corps politique I'usage de la jambe

gauche, tandis que la jambe droite, les bras et tons les mem-
bres, restaient garrottes et emmaillottes; mais comme la liberte

est en elle-m6me tr^s-salutaire, ils esperaient sans doute qu'une

jambe deliee parviendrait, a force de se tourmenter, a procurer

du mouvement au reste du corps politique. lis se sont trompes :

le corps est rest6 garrotte, et les mouvements precipites de la

jambe gauche lui ont occasionne une enflure qui a degenere en

hydropisie, c'est-i-dire en maigreur boursoufl^e. JNi les sages,

ni les fous, ni les etourdis, ni les reflechissants, ni les gens

d'esprit, ni les b^tes, n'ont ni pressenti ni pr6vu aucune des

suites de cette loi en France; tout ce qui avait ete predit sur ses

effets s'est trouve completement dementi par I'experience. Les

6conomistes, suivant leur usage, ont embrouille la question par

des deraisonnements patriotiques, plus tiedes, plus insipides

les uns que les autres, et tandis que le peuple criait faim et

misfere de tous c6t6s, ils ont eu la courageuse imbecillite de

continuer leurs criailleries pour I'exportation illimitee.

Dans cette perplexite, mes frferes, qui s' est accrue encore par

votre coupable silence, le ciel nous a suscit6 un sauveur chez
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I'etranger. Ecce evangelizo vohis gaudium magnum^ quia natus

est vohis hodie salvator. Je vous apporte, mes fr^res, votre sau-

\eur dans ma poche, je vous le donne pour vos etrennes. Void

les Dialogues sur le commerce des hUs de notre illustre abbe

Galiani, qu'il fallait intituler Entretiens, parce que les pedants

dialoguent, et que les honnetes gens s'entretiennent. Pardonne-

moi, 6 charmant et lumineux Napolitain, de t'avoir quallfie

d'stranger dans ce lieu saint, dont les murs retentissent encore

de tes sermons pleins de genie et de verve, de vues neuves et

de gaiete ! Non, tu ne seras jamais etranger parmi nous; j'es-

p6re, pour I'honneur de la philosophie et du lien sacre de

I'amitie, qu'il ne se fera jamais un bon diner ici sans que nous

nous rappelions en sanglotant tes contes et leur sens philo-

sophique et profond, et qu'apres nous avoir fait rire tant de fois

ils nous fassent maintenant pleurer.

S'il nous etait ordonn^, mes freres, de faire au public I'eloge

de ces Entretiens d'un seul trait, on lui ferait remarquer que

sur une matiere si epuisee, si fastidieusement rebattue pendant

dix-huit ann^es cons^cutives, I'auteur a trouve le secret de faire

un ouvrage absolument neuf, rempli de vues d'une 6tendue im-

mense et dont aucun de nos myopes economiques ne se serait

jamais doute. Jugez combien la tache qu'il s'imposait avait ete

rendue difficile par ses predecesseurs ! H etait sur, par la sim-

ple inspection du titre de son livre, de faire enfuir les lecteurs

les plus intrepides, et d'exciter des baillements d'un bout de

Paris a I'autre. Mais, 6 prodige inattendu ! des qu'on a ouvert

ce livre, on est ensorcele et on ne peut plus le quitter. Depuis

I'instant qu'il est devenu public, tout le monde se I'arrache; le

patriarche de Ferney suspend ses travaux apostoliques, nosphilo-

sophes quittent la table et negligent I'Opera-Comique, la femme

sensible son amant, la coquette la foule qui s'empresse autour

d'elle, la devote son directeur, I'oisif son desoeuvrement, tous

et toutes veulent rester tete a tete avec notie charmant abbe ;

I'economiste seul palit, 6cume et s'ecrie : a G'en est fait de

mes apocalypses ! » Tel est le privilege de I'homme de genie :

depuis le cabinet des rois jusqu'au repaire de 1' ignorance et de

la sottlse, partout oii il se donne la peine de penetrer, il repand

la lumi^re, tout s'eclaire autour de lui ; et ceux qui auraient

march6 toute leur vie a tatons dans les tenfebres avancent a la



424 CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

lueur de son flambeau librement et hardiment dans le sentier

sombre, etroit et tortueux de la verity.

Yoila ce que nous dirions au public s'il avait besoin de notre

avis ; mais qu'il me serait douloureux, mes frferes, de m'etendre

en ce lieu saint sur I'excellence du don que je vous fais pour

vos etrennes ! Ah ! transeat calix iste ! Seigneur, epargnez-moi

cette humiliation! Non, il n'est personne ici qui ne se soit

apercu que ce livre est moins un livre sur le commerce des bl6s

qu'un ouvrage sur la science du gouvernement en general, qu un

module lumineux et neuf de la mani^re dont toute question

d'£tat doit etre envisag^e et approfondie
; qu'en remuant ses

bles, notre illustre abbe sait toucher a tout ; que ses entretiens

forment, avec le canon de la Bible et celui de I'Opera-Comique,

les trois recueils dans lesquels on trouve les principes de toute

sagesse et de toute science, surtout lorsqu'on sait lire (comme

c'est un de nos devoirs les moins contestables) le blanc des en-

trelignes, c*est-a-dire, moyennantce que I'auteur a dit, deviner

ce qu'il n'a pas dit, penetrer ce qu'il a pens6 et ce que, pour de

bonnes raisons, il n'a pas confie au papier ; qu'en un mot, depuis

rEsprit des lois il n'a pas paru en France un plus 'grand livre,

ni qui ait autant fait penser que celui qui est venu si a propos

nous delivrer du jargon economistico-apocalyptique.

Si, abstraction faite du fond, vous ne voulez considerer que

la forme que I'auteur a donnee a son ouvrage, vous trouverez,

mes frferes, que Cette forme est un chef-d'oeuvre de gout autant

que le fond en est un de raisonnement. Elle vous rappellera a

la justesse et a la subtilite socratiques, dont nos meilleurs esprits

sont si eloignes ; k la gaiete patriarcale, qui, malgre nos voeux et

nos holocaustes, ne veut pas s'etendre au dela de la banlieue

de Ferney ; a cette attrayante et sublime methode des anciens

de traiter un sujet par forme d'entretien ; methode qui ote aux

ouvrages le ton de p6danterie et d'emphase qui rend la plupart

des notres si ennuyeux et si ridicules; methode dont le secret

s'est presque perdu parmi les ecrivains modernes, qui promet

des succ^s k I'homme de genie, mais qui sera toujours mortelle

aux gens mediocres ; methode enfm qui, suivant 1' observation

de notre respectable maitre et ancien, Denis Diderot, sous I'ap-

parence de la plus grande liberty, oblige I'auteur qui ne veut

pas etre superficiel et plat de traiter son sujet dans toute son
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etendue, sous tous ses points de vue, si rigoureusement et avec

tant d'ordre, qu'apr^s toutes les digressions qu'il voudra se

permettre, il est force de reprendre son sujet tout juste a la

place ou il Ta quitte, et qu'il ne pent avancer que pas a pas, et

finir que lorsque le sujet est entierement approfondi : en sorts

qu'il n'y a qu'un sot qui puisse 6tre la dupe de cette lanterne-

rie apparente qui donne a I'auteur, lorsqu'il medite le plus, I'air

a peine occupe, et qui r6pand sur un ouvrage serieux et pro-

fond le charme d'un livre d'amusement.

Mes fr^res, il me prend fantaisie defermer les yeux, de peur

de vous regarder. Je crains, en les jetant sur nos communes, de

leur trouver labouche beante, comme si leurs oreilles n'tUaient

pas faites pour entendre ces augustes verites. Je pourrals leur

dire : En ce cas, d'ou venez-vous done, et de quel droit etes-

vous assis en ce lieu saint a c6t6 des docteurs du gout et de la

raison, si vous en etes vous-memes depourvus, et si vous ne

savez penetrer le sens de notre sainte doctrine, ni lire dans nos

livres ce qui n'y est pas ecrit ? Mais je ne suis pas monte dans

cette chaire de verite pour contester ses titres a qui que ce soit.

Que celui qui se sent morveux se mouche, et prenne une prise

de tabac tandis que je me prepare aentamer mon second point.

SECOND POINT.

Sed gaudium in luctum convertit Dominus. Gaiidete, gar-

ruli, « Le Seigneur a change notre joie en tristesse. Bavards,

rcjouissez-vous. » II m'est douloureux, mes freres, de passer

de la joie aux lamentations. J'aimea rire quand j'en ai le temps,

je trouve meme la vie trop courte pour I'employer a un autre

usage ; et cependant, en jetant les yeux sur le passe, je vois

avec chagrin qu'ils ont si souvent pleure qu'ils en sont affaiblis

pour le moins autant que de mes veilles. Puisque c'est I'ordre

de la nature et de mon sermon de passer de la joie a la tristesse,

souffrez, mes freres, que la reconnaissance m'arrete un instant

k Tentr^e de ce passage penible.

Que ne dois-je point aux bont6s de nos sup6rieurs, dont

nous nous estimons les egaux, de m'avoir jug6 digne de remplir,

pendant le cours de I'ete dernier, dans les pays d'outre-Rhin, la

mission a la fois la plus consolante et la plus glorieuse ! N'atta-
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quez point, mes fr^resdu commun, la sagesse de leur choix. Je

ne suis, il est vrai, qu'un des moindres parmi les enfants de

cette sainte famllle ; mais ceux qui m'ont choisi n'ignoraient

pas qu'il ne restait point de conversion k faire dans les pays

que j'avais a parcourir. Tout, mes fr^res, tout y rend hommage
a la raison et reconnait ses droits sacr^s et imprescriptibles ; et

les souverains se font gloire d'etre a la tete des adorateurs,

tandis que, dans d'autres contrees, I'autel des tenfebres est

encore debout dans les palais des rois. II ne s'agissait done que

du choix d'un t6moin veridique qui, a son retour, put rendre

compte de I'^tat actuel de I'^glise universelle dans cette Alle-

magne, le centre de TEurope policee et pensante, dans cette pepi-

niere de princes qui a fourni atoutes les nations leurs souverains,

si vous exceptez les trpnes occupes par les maisons de Bourbon,

de Savoie et de Bragance. J'ose me flatter que mon z^le du

moins n'a pas trompe I'attente de nos chefs, et qu'ils ontreconnu

dans mes rapports Tamour pur et incorruptible de la verite. II

est vrai qu'abuse par I'avis de difierents ministres de I'empereur

dans les cours de I'Empire, et sans doute entraine par la plati-

tude de mon etoile, je me suis rendu a 'Vienne, tandis que

Joseph parcourait encore I'ltalie, et que j'ai ete oblige d'en par-

tir avant son retour, sous peine de ne point remplir ma mission

dans la partie septentrionale de I'AUemagne ; de sorte que les

bons plaisants ne manqueront pas de dire epigrammatique-

ment que cela s'appelle avoir ete a Rome sans avoir vu le pape.

Mais depuisquand les enfants du neant sont-ils maitres de quel-

que chose, et quel mortel peut lutter centre I'influence de son

etoile ? Sans plainte et sans regret, je dois Ijenir la mienne de

I'extase apostolique dont j'ai joui sans interruption pendant les

cinq mois de mon voyage.

J'ai vu cette utopie nouvelle et realisee* qu'on croirait k

mille lieues de nos fronti^res, et qui n'en est separee que par le

Rhin, ou le sujet est regarde comme I'enfant de la famille, ou le

bien de cette grande famille est le but unique des pensees et des

actions du souverain, tandis que la souveraine se livre a la cul-

ture des beaux-arts et au soin plus important d'elever des en-

fants qui soient dignes d'un tel p6re. La serenite et la sagesse

1. Le margraviat de Bade-Dourlach. (Grimm.)
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qui r^gnent dans cette cour, I'aisance et le bonheur qu'on re-

trouve r^pandus par tout le pays, et qui n'ont pas neglige la

chaumi^re la plus clietive, impriment sur tous les visages un

air de confiance et je ne sais quel calme, la marque et la recom-

pense d'un gouvernementpaternel.

J'ai vu cette princesse ^ dont la grandeur d'ame rend le

vain appareil de la grandeur inutile autour d'elle. Jamais elle ne

manqua la conquete d'un coeur vertueux, et les hommages que

les princes ne s'attirent souvent que par I'eminence deleurrang

oupar I'espoir des recompenses, elle les doit, et plus purs et plus

vrais, k la force et k la dignite de son caract^re. Souveraine

respectee, fille tendre et cherie, m^re adoree, protectrice du

merite, amie eclairee et sure, son nom ne fut jamais prononce

sans I'attendrissement que ses vertus inspirent. Je I'ai vue ele-

vant une nombreuse famille de princes et de princesses avec

une simplicite et une modestie qui releveront un jour I'eclat de

leur naissance, lorsque les princes par leur m6rite, et les prin-

cesses par leurs vertus, auront consacre I'eloge d'une m^re si

superieure a sa fortune, aux prejuges de son rang et de son sexe.

La Prusse, mes fr^res, vous prouve deja la certitude de cette

prophetic; heureux les £tats qui, comme elle, en verront I'ac-

complissement I

J'ai vu, en passant dans la Thuringe, cette cour nagufere

le sejour d'une princesse illustre dont la perte est encore sen-

sible k tous les coeurs. J'y ai vu les heritiers de ses vertus, et

surtout ce fils ch^ri ^ que nous avons eu le bonheur de poss6der

ici un moment, et que sa douceur, sa modestie, ses connais-

sances, sa probite severe et son gout pour la verite, rendront a

jamais cher a notre eglise. J'y ai vu une femme c6l^bre par

son esprit et son eloquence % dont I'amitie et I'attachement ont

plus honore la princesse qui en fut I'objet qu'il n'en a rejailli

d'eclat sur elle-meme, et dont la singuliere conformite avec le

feu et I'activite de notre illustre patriarche de Ferney a frappe

tous ceux qui ont eu I'occasion de la connaitre. J'y ai vu enfm

un souverain jouissant, au declin de I'age, de la tendresse de

ses enfants et de ses sujets ; un souverain qui, ayant convoque

1. La landgrave de Hesse-Darmstadt. (Grimm.)

2. Le prince h^reditairc de Saxe-Gotha. (Id.)

3. M'"^ la baronne de Buchwald. (Id)



/t28 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

les etats d'uiie de ses provinces pour reparer les ravages de la

derni^re guerre, a eu la satisfaction sans exemple de leur dire

:

Vous donnez des subsides au-dessus de vos forces ; et de s'en-

tendre repondre : Yous ne demandez pas assez pour les besoins

du gouvernement.

J'ai vu, en passant dans la Franconie, un prince * dans la

force de I'age et des passions se livrer sans reserve k ses devoirs

et a I'application constante qu'ils exigent. Je I'ai vu, au moment
de la reunion de deux margraviats, ne s'occuper que de la sup-

pression des abus, da retablissement de I'ordi-e et de la justice,

et ne chercher que dans la culture des lettres le delassement

des soins de la souverainete.

J'ai vu dans ces £tats une princesse ^, niece d'un grand roi,

fille d'une mfere celebre, celebre elle-meme par les graces et

les agrements de sa figure et de son esprit, cultivant, dans une

retraite embellie par ses soins, les lettres et les arts auxquels

ses graces naturelles savent preter de nouveaux charmes.

J'ai vu cette fiUe illustre de Charles VII % dont I'esprit pene-

trant, I'etendue de connaissances, la variete de talents, semblent

reprocher au sort I'injustice d'avoir done une princesse nee au

faite de la grandeur d'une foule de dons divers qui auraient fait

la ressource, la reputation et la gloire de plusieurs particuliers.

J'ai vu le sejour d'une des plus anciennes maisons de I'Eu-

rope *, dans laquelle les talents et les qualit^s des heros sont

devenus li6reditaires. J'y ai vu ce prince ^ accoutume a cueillir

des lauriers depuis sa premiere enfance, qui, aprfes avoir com-

battu nos armees, est venu a la paix recevoir en France les

hommages d'une nation genereuse et sensible au merite, et qui

se prepare dans la retraite a remplir un jour la carrifere que la

gloire lui a tracee. Le s6jour de ce heros dans cette capitale

vous a attache, mes fr^res, k sa destinee, et I'accueil dont il a

honore les arts et les lettres rendra parmi nous sa memoire a

jamais pr^cieuse.

Jen'ai encore parcouru que la plus petite partiede I'AUemagne,

1. Le margrave de Brandcbourg-Anspach et Bareith. (Grimm.)

2. La duchesse de Wurtemberg. (Id.) .

3. L'61ectrice douairi^re de Saxe. (Id.)

4. La cour de Brunswick. (Id.)

5. Le prince h6r6ditaire. (Id.)
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et partout, mes fr6res, vous voyez la raison, la philosophie et

les lettres compagnes fiddles et inseparables de la souverainet^.

Partout il r^gne une politesse, une urbanite, une facility de

moeurs et de manieres, suites et marques infaillibles de la cul-

ture des esprits. Partout I'apparence du simple raerite regoit un

accueil et des distinctions qui etaient autrefois reserves au rang

et k la naissance. Et, ce que les sots auront de la peine a com-
prendre, un prince de Prusse, un due de Brunswick, un mar-

grave de Bade, apr^s avoir honore de ces distinctions de simples

particuliers, restent tout aussi grands seigneurs qu'auparavant;

du moins, suivant le rapport des observateurs les plus exacts

des barom^tres politiques, on n'a pas remarque que la morgue

de r^tiquette ait ajoute, depuis quelque temps, une ligne k la

veritable grandeur d'un prince.

Que vous dirai-je, mes freres, de Berlin et de Vienne, de

ces deux puissances principales de I'Empire ? J'ai vu ce roi

guerrier et philosophe, guerrier jouissant dans le repos de la

gloire de ses travaux, philosophe assis sur le trone sans faste,

monarque dont le nom ne pent ^tre prononce en ce lieu sans

le plus profond respect, et qui, s'il n'etait pas le premier

homme de son sifecle, serait encore par ses talents et ses ecrits

une des plus grandes lumi^res de I'^lise universelle. Je Tai vu

simple, parce que la veritable grandeur Test toujours; aussi

profond dans I'art de plaire que dans I'art de vaincre; jouissant

par un bonheur sans exemple de I'hommage libre et volontaire

des rivaux de sa puissance que son genie a eus acombattre ; et,

ce qui doit principalement nous interesser, honorant cette 6glise

d'une bonte et d'une protection particuli^res, accordant, prodi-

guant k son missionnaire les marques les plus pr6cieuses de sa

bienveillance royale. J'ai vu son fr^re, le compagnon de ses

travaux, I'emule de sa gloire, ce Henri qui k la reputation

d'un des plus grands capitaines joint la reputation tou-

chante d'un heros plein d'humanite et sensible k I'excfes a

tous les genres de merite. J'ai vu son neveu, I'heritier de son

trone, a qui cette nation doit une reconnaissance particuli^re

pour I'affection qu'il lui porte, et qui (en ma qualitedeproph^te,

vous ^tes obliges, mes freres, de m'en croire) saura bien sou-

tenir un jour la fortune et la haute consideration que la maison

de Brandebourg s'est acquises.
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Si j'ai eu le malheur de ne pas voir ce jeune empereur, votre

plus chfere esperance, j'ose me flatter que nos chefs n'ont pas

jug6 mon voyage de Yienne absolument inutile, et qu'ils ont

reconnu dans mon compte rendu que le salut des monarchies

catholiques pourrait bien venir de I'Orient, comme cette ^toile

qui conduisit les trois rois a I'etable de Bethleem, d'ou ils ont

tir6 cette haute renommee qui les a transmis a la posterite sur

toutes lesenseignes des auberges et bons logis^pied etacheval.

En effet, c'est dans les Etats de la domination autrichienne

qu'il est arrive une des plus grandes et des plus etonnantes re-

volutions de notre temps; malgre deux guerres aussi longues

que dispendieuses, le souffle de la vie a penetre dans toutes les

parties de I'administration et du gouvernement, et les a pour

ainsi dire regen^rees. J'y ai joui de la douce satisfaction d'en-

tendre regretter un monarque par sa cour comme un ami espere

I'etre par son ami. 11 y a plus de quatre ans que I'empereur

Francois n'est plus, et son nom n'est pas encore prononce a

Vienne sans un attendrissement subit et universel. doux et

sublime panegyrique, quelle gloire pent t'etre preferee ! Sa

veuve a merite les hommages de I'univers. C'est sous son regne

qu'un ministre eclaire et sage * a pu deployer ses talents pour le

soutien et Taffermissement d'une nouvelle maison d'Autriche.

Le nom de cette auguste princesse serait compte parmi les plus

grands de notre si^cle, si cette eglise avait la consolation de la

compter parmi ses bienfai trices; mais rien ne manque k sa

gloire, puisqu'ellea donnele jour k Joseph et a Leopold. Rien ne

doit manquer a notre reconnaissance, mes fr^res, pour le don

qu'elle nous destine, pour cette aimable Dauphine que nos

voeux appellent, dont la gaiete et les graces naturelles feront

les delices de cette nation, et que nous proclamerions ici unani-

mement notre patronne, si I'ambition, I'hypocrisie et I'intrigue

n'avaient ferme aux amis de la verite tout acc^s dans le s6jour

qu'on lui prepare.

Au recit d'une mission si consolante et si glorieuse, je vois,

mes fr^res, que le serpent de I'envie se reveille, qu'il s'approche

de vos ccEurs, et que, tout en les entortillant, il vous ofl're de

m'empoisonner de son souffle mortel. Ah ! ne m'enviez pas un

1. Le prince de Kaunitz-Rittberg. (Grimm.)



JANVIER 1770. 4Si

instant de satisfaction et de gloire, et jugez par le bonheur dont

j'ai joui de celui dont j'ai manque de jouir pour mettre le com-

ble au succ^s de ma mission. 11 ne m'a pas 6te permis de p6ne-

trer plus avant dans le Nord. Je n'ai point vu ce prince S qui a

sugarder sur le trone les qualites du particulier leplus aimable,

qui conserve, au milieu des fureurs de la discorde, la s6renite et

le calme du sage, la passion de la philosophie et des arts qui fut

celle de toute sa vie, et dont la bienveillance envers cette ^glise

doit remplir nos coeurs de la plus vive et plus respectueuse

reconnaissance. Je n'ai point vu cette reine ^ c61^bre en Europe

par son genie, dont les dons sont her^ditaires dans sa maisoTi

et qui joint a la haute reputg-tion dont elle jouit le bonheur

d'avoir etabli unenouvelle race de heros sur le trone del' Europe

le plus illustre par de grands hommes. Je n'ai point vu, 6 regret

mortel ! cette glorieuse et auguste souveraine dont le nom re-

tentit d'un boutdel'hemisph^re al'autre; qui gouverne son em-

pire avec la sagesse de Solon, et le defend avec le genie et la

fortune des Scipions. On I'a vue, malgre elle, se distraire du soin

de perfectionner les lois, d'encourager les arts et les sciences,

d'en augmenter le lustre, et de les faire fleurir de plus en plus

dans ses vastes l5tats. G'est a regret qu'elle a ceint soq front

immortel des lauriers que donne la victoire ; mais des qu'elle a

ete forcee de prendre les armes contre une nation feroce et bar-

bare, on a vu son genie deployer ses ailes; et I'Europe attentive

commence a entrevoir un plan d' operations militaires concu

avec tant de grandeur, dirige, malgre son etendue, avec tant

de concert et de nerf, qu'on cherche en vain dans les projets les

plus hardis consacres par I'histoire celui qui merite de lui 6tre

compare.

Je n'ai done rien vu, mes fr^res, puisque je n'ai pas vu la

gloire de Catherine, et je suis plus digne de pitie que d'envie.

Mais jugez quel si^cle se prepare, lorsque les destinees des na-

tions sont confiees a tant de souverains instruits, eclaires, pleins

de passion pour la veritable gloire, celle qui fixera I'admiration

de tons les si^cles au milieu des vicissitudes, du flux et reflux

des prejug^s et des vaines opinions des hommes. II n'existe,

1. Le roi de Pologne. (Grimm.)

2. La reine de Suede. (Id.)
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mes Mres, dans I'histoire aucun periode qui puisse etre com-

pare a cet egard a celui-ci. Que votre confiance en soit done

plus ferme ! Lorsque vous serez importunes par les tenfebres

dont le midi et Toccident nous envoient encore de temps en

temps des bouffees, et que la superstition expiraute voudrait

epaissir autour de nous, ne craignez plus leur retour; dites :

nous sommes dans le passage ; et portez vos yeux vers I'orient et

le septentrion, au-devant de cette heureuse revolution dont nous

voyons de tons cotes poindre les boutures, mais dont les fruits

sont r6serv6s a la generation prochaine. Mors vous vous 6crierez

avec un saint transport : L' empire des tenebres est detruit! la

nuit est passee ! I'aurore, la messag^re du soleil, ne tardera pas

a paraitre !

Je m'attends bien, mes freres, apr^s avoir quitte cette chaire

et mes habits pontificaux, a me voir interpelle assez famili^re-

ment par quelques-uns de nos esprits forts penchant vers le

cynisme. lis me demanderont en ricanant si, dans les pays de

ma mission, on a perdu le secret de faire des fautes et des sot-

tises. Je serai las quand j'aurai fmi, je serai presse de boire un

coup et de changer de chemise, je ne serai pas d'humeur de leur

repondre, je l^verai les epaules, et ils se croiront des aigles.

J'aime mieux rabattre leur caquet tout de suite que d'avoir une

queue a ecorcher quand je serai aussi exced6 de vous que vous

r^tes de moi. Ah ! mes chers freres, si jamais le secret de faire

des sottises se perdait sur la terre, on le retrouverait dans cette

auguste assemblee ! Sans doute la sottise et les enfants d'Adam

sont inseparables, et vous me le prouvez tous les jours ; mais it

y a cette ^norme difference que, dans les pays dont je vous ai

parle, on fait des sottises en montant; et je meurs de peur que

nous ne fassions les notres en descendant, et m^me en d^grin-

golant, ce qui est la plus mauvaise manifere d'en faire.

Dans quel abime ne me trouvai-je pas descendu moi-m^me
lorsque, au retour de ma glorieuse mission, mes yeux, faisant

avidement la revue des chefs de cette sainte et illustre metro-

pole, n'y rencontr^renfc plus ce charmant abbe, charmant par

excellence! Quoil mes freres, vous avez pu consentir k son

depart? Vous n'avez pas songe a I'arreter par vos pri^res, k. le

conjurer par vos larmes! Nos superieurs, dont nous nous esti-

mons les egaux, ont pu signer ces fatales lettres de recreance,
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desavou6es par le cri de notre douleur ! Je vous I'avais bien dit

dans mon premier point : Sed gaiidium in luctum convertit

Dominus. 11 est perdu pour la France ! perte vraiment irrepa-

rable ! Eh ! que m'importent, mes fr^res, ces regrets dont vous

cherchez k apaiser les miens? II est inconsolable, dites-vous, de

son depart ? Eh vraiment tant pis ! A quoi nous pent servir sa

douleur, si ce n'est a mettre le comble a la notre? Pleurez, 6

cite sainte ! vous qui connaissez le prix des tetes neuves, pleu-

rez I car vous n'entendrez plus ses oracles. Gelui qui avait merits

I'honneur d' avoir les Buflbn et les Diderot pour auditeurs a dis-

paru. Gaudele, garrulil Les Diderot et les BufTon ne vous ecou-

teront pas; mais vous parlerez tout a votre aise, vous vous

enchanterez vous-memes, vous vous croirez de grands Grecs, et

cela vous suffira. Des coups de lumiere aussi decisifs que rapides

seront remplaces par d'ennuyeuses discussions, par d'intermi-

nables disputes. Avec des voix de gourdin, ou par des cris gla-

pissants, vous nous briserez le tympan sans misericorde; la

monotonie de votre bavardage donnera impunement des vapeurs

a notre aimable baronne; celui qui vous faisait taire, notre char-

niant petit abbe n'est plus.

Mesfr^res, sed gaudium in luctum convertit Dominus
',
mais

je vous ai assez prouve que je ne me souciais pas de pleurer dans

un jour consacre a la joie et a I'esperance. II ne tenait qu'a moi

de vous remplir le coeur d'amertume, de crainte et de tristesse,

depuis le commencement de mon second point jusqu'a sa fm :

c'etait I'esprit de ma division, c'etait sans doute mon devoir,

personne n'etait en droit de me faire taire, et je parlerais d'ici k

demain matin que, suivant le veniam petimusque damusque

vicissim du prince des apotres, vous seriez obliges, sinon de

m'ecouter, du moins de rester en place. A Dieu ne plaise que

j'exerce ici un minist^re de rigueurf J'ai mieux aime promener

vos regards dans ces contrees ou Taccomplissement des magni-

fiques promesses qui ont et6 faites a I'^glise offre le coup d'oeil

le plus consolant et le plus agreable. Actuellement que j'ai vid6

mon sac, et que vous vous reveillez I'un aprfes I'autre, il n'est

plus temps d'arreter vos yeux sur les suites funestes que la

perte du charmant petit abbe presage, et qu'elle pourrait entrai-

ner. On va servir le souper, et vos coeurs s'^Iancent d^ja vers la

salle a manger, oti vous passez trop de temps. Puissiez-vous du

VIII. 28
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moins, en y allant, eprouver un fr^missement salutaire k I'aspect

cles dangers qui nous menacent ! Quant a moi, j'en ai perdu

Tappetit, et je ne me mettrai pas a table. Tandis que vous vous

livrez a la joie insensee qu'inspirent le vin de Champagne et les

liqueurs apport^es de toutes les parties du monde pour agacer

voluptueusement lepalaisdequelquesdocteurs du genre humain,

je leverai seul mes mains au ciel dansun des coins de ce temple,

et je lui dirai : Tu vois I'etat alarmant de ton eglise : son salut

est fonde sur deux ou trois de tes elus; que tu les retires dans

ta colere, et sa gloire sera passee.

Ah ! mes Mres, prevenons les effets de la justice celeste par

un prompt et sincere retour sur nous-memes! feoutez sa voix

qui vous parle par ma bouche. J'ai porte, dit-elle, mes regards

dans le sanctuaire, et je I'ai trouve souill6. Les liens de la ten-

dresse fraternelle se sontxelaches^J^.xespecFHu^^^ a

la vertu s'est afiaibli; un fol orgueil a pris la place du merite,.

parce que vous avez ouvert le sanctuaire a ceux qui, n'y devaient

pas entrer. Ou sont les titres de ceux que je vois confondus

avec^vous, et que je ne connais pas meme de visage? Ges intrus

se sont-ils distingu^s du moins par leur modestie, leur discre-

tion, leur silence? Je vous ai confie les clefs de ma garde-robe;

vous y avez pris mes habits de livree, et vous en avez fait don,

sans me consulter, a tons les bavards qui ont eu la fantaisie de

s'en affubler. Leur fatuity et leur empressement a dire des pau-

vretes ont rendu mon eglise meprisable et ridicule. L'esprit de

la bienveillance universelle s'est efface, un esprit de clique et

de cabale en a pris la place. Vous ne vous croyez plus obliges de

dire des choses neuves, et vous pensez qu'il suffit, pour etre

philosophe, de repetailler quelques termes parasites. Vous ne

demandez plus ce qui est -de votre devoir, mais ce qui est de

votre inter^t. Vous ne vous souciez plus de rendre hommage

par acclamation aux grandes et belles actions, de quelque part

qu'elles viennent, mais vous demandez : Celui qui les a faites

est-il des notres? Et c'est la reponse qui regie votre suffrage.

Vous venez celebrer ici la memoire de mes bienfaits ; mais vous

n'osez vous demander a vous-memes s'il ne s'est rien passe

dans le cours de I'ann^e derniere qui vous en ait rendus indignes.

N'est-ce pas un soi-disant des votres qui a publiquement prete

sa plume au projet destructeur concu depuis longtemps contre
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la compagnie des Indes francaises, et consomme, cette ann6e, au

grand scandale de I'Europe emigre ? On lui reproche d'avoir pro-

fane les mots de bie7i public et de liberty, pour etablir et accre-

diter un syst^me d'oppression et de violence; et, charg6 de

rindignation publique, il a ose reparaitre dans mon sanctuaire

comme si de rien n'etait. Qu'il ne soit coupable que d'imbecil-

lite, je le veux bien ; mais s'il s'est attir6, par une legeret6 et

une arrogance condamnables, le bonheur d'etre soupconne de

pis : y connaissez-vous quelque remade? Ne pensez-vous pas que

mon 6glise vaut bien la femme de Cesar, et qu'elle ne doit pas

6tre soupconn^e? C'est pourquoi ma patience est k bout, et je

suis las de vous souffrir. Et comme je vous ai 6t6 le charmant

petit abbe, je vous oterai le pen de g^nie qui vous reste, et vous

ne serez plus qu'une troupe de rabacheurs, et votre splendeur

sera celle du temps passe

Ah ! vengeance celeste, arr^te, et n'ach^ve pas cette terrible

malediction ! Nos visages sont prosternes dans la poussi^re. Si

tu es implacable, comment pourrais-je revenir au point d'oii je

suis parti, et m' eerier, suivant mon texte : JXunc dimittis ser-

vum tuum in pace? II faut que je m'en aille en paix. Laisse-moi

m'en aller en paix. Jette des yeux de misericorde sur cette

aimable baronne et sur ses enfants, qui ont besoin d'elle et qui

sont innocents : elle se plaint avec justice de n'entendre depuis

nombre d'annees rien de nouveau; et s'il faut que nous lui

rabachions toujours sur le meme ton, que les mots superstition,

fanatisme, despotisme, et autres termes de reclame, ronflent

toujours dans ses oreilles fatiguees : e'en est fait, et elle mourra

de consomption. Regarde les merites de ton patriarche de Fer-

ney au pied du mont Jura; souviens-toi de ton favori Galiani

au pied du mont Yesuve. lis ^tendent jour et nuit leurs bras

vers toi pour le salut de leurs fr^res coupables. Que ceux qui

te deplaisent ici s'en aillent en paix, et fassent fortune s'ils

peuvent ! Inspire-nous la crainte salutaire de tes jugements, et

que, malgre nos iniquit^s, la gloire de ton eglise soit imperis-

sable! Amen.

Apr^s avoir entendu la parole de la verite, il est de notre

devoir de nous humilier devant le trone de la misericorde divine,

en nous conformant au rituel de Ferney, recu en cette 6glise.

Mais comme, afm de respecter les diverses opinions sur la neces-
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site et Tutilite de la pri^re, il est ordonne de n'assujettir qui

que ce soit k une formule qui pourrait ne s'accorder pas avec ses

idees; en consequence, et en vertu de la tolerance universelle,

nous nous bornons a recommander, k ceux qui font cas de la

priere, quelques points principaux, par ordre de nos superieurs,

dont nous nous estimons les egaux.

Nous leur recommandons de faire leur prifere courte, afm que

tout le monde ait le temps de se faire ecouter; de demander

peu, afin de ne croiser personne ; de remercier de tout ce qui

est arrive et de tout ce qui arrivera, parce qu'il faut etre poli,

et qu'en tout cas il n'en serait ni plus ni moins.

Nous leur recommandons de prier pour la splendeur de

Teglise universelle, pour la propagation de la raison, pour I'eta-

blissement de la tolerance parfaite.

Nous leur recommandons de prier pour toutes les puissances

de I'Europe, particuli^rement pour les protecteurs de la raison

et pour la conversion de ses persecuteurs.

Nous leur recommandons, abstraction faite de tout interet

politique, de prier pour le succes de la glorieuse revolution qui

doit delivrer I'Europe de la nation barbare des Turcs, et main-

tenir les droits sacres de la tolerance*.

II leur est expressement recommande de prier pour le reta-

blissement du siege patriarcal de Constantinople en faveur de

notre grand et invincible patriarche de Ferney, sous la protec-

tion et par la grace de Catherine, premiere imperatrice de

rOrient, apr^s la glorieuse expulsion des Turcs.

II leur est expressement ordonne de prier pour la conserva-

tion de notre illustre patriarche, ainsi que de tous les chefs de

cette 6glise de Paris, particuli^rement de notre cher et vene-

rable fr6re Jean d'Alembert, dont la sante s'est affaiblie, et de

nos chers et venerables fr^res Claude Helvetius et Paul, baron

d'Holbach, premiers maitres d'hotel de la philosophie, sans

survivance, k TefTet de conserver k leur cuisine cet esprit de

choix et de discernement qui rend la ch^re exquise, et k leur

cave la purete de dogme sur les crus et les ann6es d'option.

\. Var. Nous leur recommandons de prier pour la continuation des glorieuxsucc6s

des armes russes, et pour la glorieuse revolution que ces armes doivent op6rer en

d61ivrant I'Europe du joug d'une nation barbare, ct en maintenant les droits sacres

de la tolerance.
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II leur est expressement ordonn6 de demander pour cette

^glise I'esprit de sagesse, de sobriete et de modestie, le zele et

la ferveur pour les anciens, la discretion et le silence pour lea

novices, ainsi que plusieurs autres vertus dont le besoin s'est

manifesto en ces derniers temps, et dont 11 sera dress6 une liste

dans le premier synode.

Nous leur recommandons fmalement de prier pour la prosp6-

rite de ce royaume, pour la gloire du nom francais, pour la

conservation du roi et de la famille royale, pour celle de M. le

due de Ghoiseul, envers qui cette ^glise se reconnait redevable

de plusieurs bienfaits insignes, quoique indirects, et dont I'^le-

vation de sentiments et la noblesse de procedes doivent ^tre pour

elle un sujet de joie et de reconnaissance, quand m^me elle

n'aurait pas la consolation de le compter au nombre de ses

bienfaiteurs
;

pareillement pour la conservation de tous les

ministres dont I'aile de bienfaisance couvre les poussins de

cette 6glise, et les garantit des butors, buses et autres volaliles

malfaisants. Amen.

ANNONGES ET BANS.

Fr6re Marmontel fait savoir qu'il est alle loger chez

M"* Clairon, et qu'il compte donner incessamment un nouvel

op6ra-comique intitule Silvain^ dont la musique est de M. Gre-

try. Nous lui souhaitons le naturel qui lui manque , afin qu'il

plaise aux gens de gout. L'eglise, faisant attention au rare genie

dont le sort a done M. Gr6try, lui accorde les honneurs et

droits de frere. En consequence, nous le conjurons, par les en-

trailles de notre m^re la sainte 6glise, de manager sa sante, de

considerer que sa poitrine est mauvaise , et de se livrer moins

ardemment aux plaisirs de I'amour, afin de s'y livrer plus long

temps.

Fr^re Thomas fait savoir qu'il- a compose un Essai sur les

femmes, qui fera un ouvrage considerable. L'eglise estime la

purete des moeurs et les vertus du fr^re Thomas ; elle craint

qu'il ne connaisse pas encore assez les femmes ; elle lui con-

seille de se lier plus intimement, s'il se pent, avec quelques-

unes des heroines qu'il frequente, pour le plus grand bien de son

ouvrage; et, pour le plus grand bien de son style, elle le con-

jure de considerer combien, suivant la decouverte de notre
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illustre patriarche, I'adjectif afFaiblit souvent le substantif, quoi-

qu'il s'y rapporte en cas, en nombre et en genre ^

Sceur Necker fait savoir qu'elle donnera toujours a diner les

vendredis : I'eglise s'y rendra, parce qu'elle fait cas de sa per-

sonne et de celle de son epoux; elle voudrait pouvoir en dire

autant de son cuisinier.

Soeur de Lespinasse fait savoir que sa fortune ne lui permet

pas d'offrir ni a diner ni a souper, et qu'elle n'en a pas moins

d'envie de recevoir chez elles les freres qui voudront y venir

digerer. L'eglise m'ordonne de lui dire qu'elle s'y rendra, et

que, quand on a autant d' esprit et de merite, on peut se passer

de beaute et de fortune. .. , —

—

-— ——
^

.

/--^ M^fe Gebffrin fait savoir qu'elle renouvelle les defenses et

[ lois prohibitives des annees pr6c6dentes, et qu'il ne sera pas plus ,

/
permis que par le passe de parler chez elle ni d'affaires inte- \

;
rieures, ni d'affaires exterieures; ni d'affaires de la cour, ni \

d'affaires de la ville ; ni d'affaires du nord, ni d'affaires du midi

;

ni d'affaires d'Orient etd'Occident ; ni de politique, ni de finances

;

ni de paix, ni de guerre; ni de religion, ni de gouvernement

;

ni detheologie, ni de m^taphysique ; ni de grammaire, nide mu-
sique; ni, en general, d'aucune matiere quelconque

;
^t qu'elle

commet dom Burigny, ben'^dictin de' rolie courte, pour faire

taire tout le monde, a cause de sa dexterite connue et du grand

credit dont il jouit, et pour etre gronde par elle, en particulier,

de toutes les contraventions a ces defenses. L'eglise, consid6-

rant que le silence, et notamment sur les mati^res dont est

question, n'est pas son fort, promet d'obeir autant qu'elle y sera

contrainte par forme de violence.

Vous etes avertis que, par ordre de nos sup6rieurs, dont

nous nous estimons les 6gaux, et dans la vue de signaler notre

juste gratitude envers notre cher et venerable chef Galiani , il

sera fait a la porte de ce lieu saint une collecte en faveur et au

profit des enfants naturels que notre dit charmant abb6 a eus,

ou seul ou de compagnie, des differents lits des rues Saint-

Honore, Ghamp-Fleuri, Tiquetonne, carrefour de BussyS et

autres quartiers de la ville, faubourgs, banlieue, prev6t6 et

1. Lettre de Voltaire h d'Alembert, du 25 mars 1765.

2. Sans oublier la rue Fromeuteau, dont parle I'abb^ dans sa lettre du 17 juil-

let 1769.
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vicomte de Paris, pour 6tre le produit de cette coUecte , con-

jointement avec les legs pieux assign6s pour le m6me objet par

le susdit charmant abbe, employe aux mois de nourrices et

autres n6cessit6s corporelles et spirituelles des susdits inno-

cents et aimables batards, sous la tutelle sp^ciale de notre

venerable chef et ancien Denis Diderot, de frere Angelo Gatti et

de fr^re Frederic-Melchior Grimm, qui s'humilie devant vous en

cette chaire , k ce commls par codicille dudit charmant abbe,

envoys de Naples et homologu6 au synode de cette ilkistre

eglise ; le tout pour la plus grande gloire du nom deGaliani,pour

I'encouragement de la population, pour Tedification des fiddles,

et pour la propagation de la veritable doctrine philosophique

et raisonnable. Vous ne vous remettrez a table qu'aprfes avoir

chante en actions de graces I'hymne voltairien, mis en musique

par fr^re Gretry.

Recevez la benediction de celui qui n'en pent plus k force de

vous avoir ennuye, qui vous souhaite tous les talents et toutes

les vertus qui vous manquent , et le bonheur que votre inten-

tion est sans doute de meriter par la suite. Amen.

— Je ne pourrai que repeter terre k terre ce que j'ai dit

dans la chaire de la verite sur I'ouvrage de M. I'abbe Galiani.

C'est un grand livre ; c'est un livre de gouvernement , c'est la

production d'unphilosophe lumineux et profond, et d'un homme
d'Etat ; c'est un livre k tourner la t^te a tous les penseurs, et k

desesperer tous les pedants. II fera faire cent critiques plus de-

testables les unes que les autres ; mais on ne lira pas les criti-

ques, et le livre restera. Les sots seront trompes par le ton de

plaisanterie qui y r6gne d'un bout a I'autre, et dont je les ai

souvent vus la dupe; ils croiront qu*un auteur si gai ne saurait

dtre profond. Les gens de gout y trouveront un module original

et neuf, qui rappelle les Dialogues de Platon avec le vernis par-

ticulier d'un humoriste charmant , comme diraient les Anglais.

On a eu la betise de trouver un des interlocuteurs, le marquis de

Roquemaure, fort bete et par trop bete ; il est a peu pr^s comme
Alcibiade Test avec Socrate dans les Dialogues de Platon. Le

caract^re du marquis et celui du president sont imagines avec

autant d' esprit que de gout. Les economistes , qui jettent les

hauts cris, disent qu'il est affreux de traiter un sujet aussi



khO GORRESPONDANGE LITTfiRAIRE.

grave avec cette legerete et ce ton badin. Je n'ai pu m'empecher

de dire I'autre jour a un de ces ennuyeux que I'auteur avait

pris ce ton, non parce qu'il ne connaissait pas I'importance

du sujet, mais pour apprendre aux pedants que I'avis d'un au-

teur, sur quelque sujet que ce soit, est au bout ducompte tres-

peu de chose.

Le succes brillant que cet ouvrage vient d'avoir dans le

monde ne sera pas soutenu par les philosophes, et j'en suis

indigne. Si I'auteur etait reste a Paris, ils se seraient crus obli-

ges de porter son livre aux nues, a charge de revanche; mais

11 y a quatre mois qu'il en est parti ; il n'y reviendra plus jamais

peut-^tre, et je vols la plupart de ceux qui se disaient ses amis,

assez laches pour marquer la plus grande indifference sur son

succes. Si jamais je preche un jour de jeune et de penitence,

cette indigne conduite ne sera pas passee sous silence. Au reste,

la derni^re moitie de cet ouvrage a ete composee au milieu du

violent chagrin que I'auteur ressentait de son depart ; il n*avait

pas cru son rappel si prochain, et il etait trop aime et trop desire

a Paris pour se consoler aisement de n'y etre plus. Son livre en

est rest6 imparfait. II se proposait de faire un dernier entretien

sur la police des grains qu'il croyait convenable a la France ;
je

ne sais a present si cet entretien sera jamais fait. Si j'^tais con-

troleur general des finances, sur la simple lecture de son livre

j'attacherais I'auteur a la France, dut-il en couter au roi qua-

rante mille livres de pension, sans autre condition que celle de

se bien divertir, et de venir deux fois par semaine causer avec

moi des affaires de mon departement.

— M. le marquis de Mirabeau, qui se fait nommer VAmi
des hommes parce qu'il fit, il y a douze ou treize ans , un livre

qui porte ce titre, vient de publier, en meme temps que M. I'abbe

Galiani, des Entretiens qui n'ont pas fait le meme bruit , attendu

que personne ne les a lus. Ils sont dedies au grand-due de Tos-

cane,et intitules les £conomiques, par VAmi des hommes; deux

parties in-12 % destinees a 1' instruction de la classe productive

et de la classe proprietaire , lesquelles deux classes composent

le genre humain ; car, pour les commer^ants, artistes et autres,

1. Get ouvrage (Paris, Lacombe, 1769) ne porte pas sur le titre par VAmi des

hommes, mais par L. D. //., initiales de ces mots; il forme deux vol. in-4'' ou

4 vol. in-12. (T.)
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vivant d'industrie , on sait que, suivant les economistes, ils ne

sont ni citoyens ni hommes. M. Mirabeau est cependant, de tous

les r^veurs economistes, celui qui vaut le mieux; il est moins

creux et moins plat que ses confreres. Son style est barbare, ra-

boteux, ou, comme il dirait, lui, cassant; mais il rappelle quel-

quefois cette naivete gauloise qui plait encore. Quand j'ai dit

en chaire que les portes de la platitude economistique ne pre-

vaudraient pas*, on voit clairement que je ne I'ai dit pour n'ef-

frayer personne; car ces gens-ci ont tout ce qu'il faut pour

conquerir le monde : absurdity, obscurity, tristesse, fanatisme,

clabauderie en faveur du pauvre et du peuple. On les meprise,

on ne les lit pas a Paris, mais on ne connaissait pas les epitres

de Paul a P.ome, tandis qu'elles pr(^paraient la destruction du

paganisme et I'etablissement de la religion chretienne sur ses

ruines. Les economistes n'ont centre eux qu'une circonstance,

il est vrai quelle est redoutable : s'ils pouvaient aneantir I'art

de rimprimerie et ses productions, ils seraient en moins de cent

ans ici maitres et chefs d'un nouveau culte eleve sur les debris

de la religion chretienne.

15 Janvier 1770.

On donna avant-hier, 12 Janvier, sur le theatre de la

Comedie-Francaise, la premiere representation des Deux Amis,

drame en cinq actes et en prose par I'auteur diEugMe, M. Caron

de Beaumarch ais.

Cette pi^ce a eu un peu de peine a aller jusqu'a la fin, mais

elle y est parvenue, tantot un peu huee, tantot fort applaudie
;

j'evalue son succ^s a douze ou quinze representations ^. Elle

serait fort belle si elle etait moins ennuyeuse; si ellen'etait pas

si depourvue de naturel et de veiite, si elle avait le sens com-

mun , et si M. de Beaumarchais avait un peu de genie ou de

talent; mais comme il s'en faut, comme il n'a pas I'ombre de

naturel, comme il ne sait pas^crire, comme il n'entend pas le

theatre, qu'il ordonne son drame a faire pitie, que ses person-

1. Pr6c6detnment, page 421.

2. M. de Marescot, dans I'excellente notice qui precede les Deux Amis (Beau-

marchais, OEuvres, Edition Marescot et d'Hcylli, tome I") dit qu'ils eurent onze

representations et donne le detail de leurs recettes.
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nages entrent et sortent sans savoir ni comment ni pourquoi, il

ne m'a pas ete plus possible de m'accommoder de ses Deux
Amis que de son EugMie, a qui la force du sujet et le jeu des

acteurs ont procure un succ6s passager.

Quand on veut faire passer a la meilleure compagnie de

France une journ^e tout entiere dans la maison d'un receveur

des fermes, avec un commercant brise-raison et un fermier ge-

neral fat etsuffisant, on a encouru, ipso facto ^ la peine des

sifflets, et Ton doit se louer toute sa vie de I'indulgence de ses

juges, qui ont bien voulu bailler tout bas quand lis pouvaient

sifiler tout haut.

— Suivant Vusage antique et solennel, on sert en France, le

jour des Rois, un gateau qu'on partage en autant de parts qu'il

y a de convives : c'est la plus jeune personne de la compagnie

qui en fait la distribution ; celui des convives qui recoit la f^ve

qu'on a cachee dans le gateau est proclam6 roi, et il est d'usage

qu'il ne puisse boire sans une acclamation generate de toute la

table. La royaute etant tombee en partage a M. Diderot, au diner

ou nous etions, il n'a pas voulu laisser langulr ses sujets; il a

public ses lois successivement pendant qu'on etait a table, de

sorte qu'avant de sortir et de deposer son sceptre, tous les de-

voirs de legislation se trouvferent remplis par I'impromptu que

vous allez lire :

LE CODE DENIS.

Dans ses fitats, a tout ce qui respire

Dn souverain pretend donner la loi;

C'est le contraire en mon empire,

Le sujet regne sur son roi.

Divise pour r^gner, la maxime est ancienne:

EUe fut d'un tyran : ce n'est done pas la mienne.

Vous unir est mon vceu : j'aime la libert6;

Et si j'ai quelque volonte,

C'est que chacun fasse la sienne.

Amis, qui composez ma cour,

Au dieu du vin rendez hommage

;

Rendez hommage au dieu d'amour :

Aimez et buvez tour k tour;

Buvez pour aimer davantage.

Que j'entende, au gr6 du desir,

Etles 6clats de I'all^gresse,
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Et Taccent doux de la tendresse,

Le choc du verre et le bruit du soupir.

Au frontispice de mon code

11 est 6crit : Sois heureux k ta mode

;

Car tel est notre bon plaisir.

Fait I'an septante et mil sept cent,

Au petit Carrousel, en la cour de Marsan

Assis prfes d'une femme aimable,

Le coeur nu sur la main, les coudes sur la table.

Sign6 Denis, sans terre, ni chateau,

Roi par la grace du gateau

!

ENVOI AUX DAMES.

Vos yeux, depuis longtemps, m'ont appris a connaltre

Que le destin nous a fait naitre,

Moi pour servir, vous pour donner la loi.

Qui veut d'un roi, qui cherche maitre?

Personne ici ne dira-t-il : c'est moi?

— II a paru, sur la fin de I'ann^e derni^re, un ouvrage inti-

tule Origine des premUres socidtds des peuples, des sciences et

des arts, etdes idiomes anciens et modernes, volume in-8°. On

a attribue cet ouvrage a M. Linguet, avocat au Parlement; et,

si cela est, on "peut dire que cet ecrivain s'exerce en toutes

sortes de genres*. Feu M. Boulanger, a qui Ton a attribue tant

d'ouvrages depuis sa mort, et qui est veritablement I'auteur de

rAntiquity ddvoiUe, faisait toutes ses operations dans I'univers

avec de I'eau, et trouvait a chaque pas les vestiges d'un deluge

;

I'auteur de I'ouvrage dont je parle opere tout moyennant le feu,

et ne saurait faire un pas sans decouvrir les traces du feu et de

ses ravages, et pousse sa perspicacite jusqu'a trouver le mot feu

dans presque toutes les etymologies des noms geographiques. Ces

messieurs ne pourraient-ils pas transiger ensemble, I'un faire

un peu de place a I'eau deM. Boulanger, celui-ci chauffer son

eau au feu de I'autre? II en resulterait peut-etre une rarefaction

de I'air, dont nous ferions bien aussi quelque chose.

— L'Academic de Berlin avait propose il y a quelque temps,

pour le prix d'eloquence a remporter, la question suivante : SiVon

1. Get ouvrage n'est pas do Linguet, mais de Poinsioet de Sivry. (B.)
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pent dMruire les penchants qui viennent de la nature, ou en

faire naitre qu'elle n'ait pas produits, et quels sont les moyens

de fortifier les penchants, lorsquils soiit bons, ou de les affai-

hlir lorsqu'ils sont mauvais, suppose qu'ils soient invincibles.

Si Ton avait trouv6 la reponse a ces quatre questions, on aurait

resolu presque tons les probl^mes qui interessent le bien gene-

ral et particulier du genre humain. Ge prix a cependant 6t6

gagne sans que j'aie oui dire que le genre humain y ait gagn6.

On a public ici un discours sur cette question compliquee. L'au-

teur anonyme pretend qu'il ne I'a pas envoys au concours ; il a

bien fait; c'est un bavardage insipide de quarante pages qu'on

ne pent lire malgre son peu d'etendue. L'auteur demande, en fai-

sant des reflexions sur le suicide, comment en Angleterre on voit

souvent les habitants fmir leurs jours dans la riviere qui les ar-

rose. On ne sait si c'est les jours ou les habitants que cette riviere

arrose; mais je sais que j'aimerais mieux voir ramer un homme
sur cette riviere que de le laisser ecrire dans ce gout-la.

— M. L. D. L. T.^ a publie des Reflexions nocturnes ci la

louange de Dieu contre les atMes, Ge sont des quatrains en vers

de huit syllabes d'une extreme pauvrete. Si Dieu ne connait

pas mieux que moi M. L. D. L. T., il court risque de n'etre pas

paye de son panegyrique.

— Un commis a la grande poste de Paris a propose par sous-

cription un ouvrage intitule Recreations physiques et matMma-
tiques, dont il a public les premiers volumes, Ce commis, qui

s'appelle Guyot, n'a pas emprunte son titre de I'ouvrage d'Oza-

nam qui porte le m^me titre, et qui est entre les mains de tons

ceux qui se vouent a I'etude des mathematiques. Guyot, plus

modeste, n'a pr6tendu que copier I'enseigne de MM. Gomus et

Pelletier, physiciens ou mathematiciens faisant pour Tamusement

du public des tours de passe-passe sur le boulevard. M. Guyot,

rival de leur gloire, decouvre dans ses RhTkitions physiques et

mathematiques le secret de la plupart de ces tours. On vient de

publier une feuille intitulee Lettres et Regrets de souscription

d'une j'eune proviriciale ll une de ses amies ci Paris sur les Re^

creations physiques et mathematiques du sieur Guyot. La pro-

vinciale a raison d'avoir de I'humeur contre le sieur Guyot ; elle

1. L'abb6 de Lattaignaat, alors dans toute la ferveur de sa conversion.
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a cru souscrire pour un bon livre, et I'auteur lui envoie pour

son argent paye d'avance une rapsodie miserable. C'est I'histoire

de presque toutes les souscriptions, et Ton pourrait publier des

Begrets de souscription k I'apparition de chaque ouvrage pour

lequel les auteurs ou les libraires ont pris I'argent d'avance.

Mais quand on a de I'humeur contre le sieur Guyot aussi insi-

pidement que lajeune provinciale, il ne faut pas faire imprimer

les lettres qu'on ecrit^ sesamiesa Paris. Jene sais si M. Guyot

a compte ruiner M. Comus et son singe M. Pelletier, en faisant

imprimer le secret de leurs tours ; mais cette d^couverte ne leur

a fait aucun tort; et leurs salles ou ils font leurs experiences

physiques et mathematiques, ou, pourparler moins merveilleu-

sement, ou ils font leurs tours de passe-passe, n'ont pas eu un

curieux de moins depuis que M. Guyot a trahi leurs secrets.

Ici, comme dans beaucoup d'autres operations plus importantes

a I'humanite, tout consiste dans la mani^re de le faire ; le fond

est peu de chose, la forme fait tout. Comus est adroit, simple

dans ses fagons; il s'exprime avec facilite, sans avoir recours

aux quolibets et propos betes des joueurs de gobelets ordi-

naires ; il montre de grandes pauvretes avec un grand s^rieux,

personne ne pousse plus loin que lui la finesse et la dext^rite

des escamotages. On sait bien que la vertu magnetique d'un

cote et I'adresse de I'homme de I'autre font tout le prestige; on

n'y va pas pour voir des miracles, mais pour s'amuser. M. Guyot

aurait beau quitter son emploi k la poste et lever boutique sur

le boulevard, personne n'irait voir ses tours.

— Un comedien de la troupe de Lyon, nommeLamery, apro-

fite de la passion qu'on a pour un nouveau jeu de hasard connu

sous le nom de vingt et un, pour composer sous ce titre une

petite com6die en un acte et en prose. Cette pi^ce vient d'etre

imprim^e. L'intrigue consiste a jouer au vingt et un, et le de-

noument k danser et a chanter de mauvais couplets. Quand les

dames perdent, elles disent: Je suis fritei et les hommes disent

en pareil cas : Je suis frit, Cela prouve que M. Lamery connalt

bien le ton du grand monde et de la bonne compagnie, c'est-

a-dire des antichambres de ce grand monde, ou il a sans doute

jou6 quelquefois avant de jouer sur le theatre de Lyon. Je ne

sais s'il y a et^frit ou s'il a frit les autres.

— L'editeur de VAlmanack des Muses, qui ramasse sous
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ce titre les pieces fugitives qui ont couru pendant I'ann^e, etqui

reussit quelquefois a former un recueil assez agr6able, dans

lequel cependant la bourre ne manque pas, vient de s'attirerdes

reproches de la part d'un poete mecontent dont il n'a pas voulu

apparemment inserer les productions dans son almanach. Gette

Lettre It laquelle on a joint un Mian depose au greffe du Par-
nasse le Si d^cernbre 4769 est de la derniere insipidite. £tre a

la fois mordant et insipide, c'est vouloir absolument nous for-

cer au mepris, et c'est nous prouver que I'editeur de Talmanach

a eu grande raison de supprimer ses rapsodies. Get ^diteur etait

ci-devant M. Mathon de La Gour; mais si je m'en rapporte au

faiseur de son bilan, il se nomme aujourd'hui autrement. Quoi

qu'il en soit, il ferait fort bien d'etre encore plus severe qu'il

n'est, et de bannir de son recueil les tristes et tiedes composi-

tions des d'Arnaud, La Loupti^re, Ghenevieres, Francois de

Neufchateau, et autres semblables heros du Parnasse.Il me dira

que s'il etait plus severe il se ferait encore plus d'ennemis et

s'attirerait des affaires encore plus facheuses; mais oii a-t-ilpris

qu'on pouvait exercer en ce monde I'emploi important et glo-

rieux d'editeur de YAlmanach des Muses sans s'exposer a I'en-

vie et a I'injustice des hommes? On n'est pas utile al'humanite

sans qu'il en coute.

Un rival de sa gloire a public un almanach tout pareil, et

lui a donne le titre d'Etrennes du Parnasse, G'est-a-dire qu'a-

pres le calendrier on lit un recueil de pieces fugitives. Mais ce

recueil est fait sans choix et sans soin, et ne fera que vous con-

firmer dans I'idee combien il est difficile d'egaler les grands

hommes, et que ceux qui osent lutter centre eux ne servent

ordinairement qu'a nous faire d'autant mieux apercevoir de

r^norme distance qu'il y a entre un ^diteur de \Almanach des

Muses et un homme ordinaire. L'usage de cet illustre 6diteur

est d'ajouter a la fin de chaque pi^ce un eloge en deux ou trois

lignes qui la caract^rise, apr^s avoir fait remarquer quelquefois

dans le corps de la pi^ce m^me des in^galites ou des negligences

qu'il a cru y decouvrir. Ges remarques ne sont pas toujours

egalement heureuses,etla gent poetique est si irritable, si cha-

touilleuse, qu'un trait critique lui fait plus de mal que vingt traits

d'eloge ne peuvent lui faire de bien.

— On vient d'imprimer VOrphelin anglais, drame en trois
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act^s et en prose, represents par les Comediens ordinal res du

roi en fevrier 1769. Cette piSce est de M. de Longueil, gentil-

homme ordinaire de M. le due d*0rl6ans, premier prince du

sang; j'ai eu I'honneur de vous en rendre compte apres la pre-

miere representation.

— Le goutde traduire les anciens s'est fort reveille depuis

quelque temps. Nous avons vu successivement la Pharsale de

Lucain traduite par M. Marmontel, Lucr^ce, traduit par M. de

La Grange, et en dernier lieu les Gdorgiques, par M. I'abbS De-

lille. Je ne parle pas de la traduction de Tacite, faite par I'abbS

de La Bletterie, parce que c'est une impertinence litteraire ou-

bliee depuis longtemps. IndSpendamment des G^orgiques nous

avons eu depuis trois autres traductions nouvelles. M. Dussaulx

vient de traduire les Satires de Juvenal. Je ne suis pas content

de cette traduction; elle ne me parait nulle part approcher de

la force de Toriginal. Je sais que I'auteur a affaibli volontaire-

ment certains endroits dont la liberte I'effarouchait lui-meme;

mais il vaut mieux ne pas traduire du tout que de ne donner

aucune idee de son auteur original par sa traduction, ou d'en

donner une trfes-imparfaite. Juvenal etait bien dans le cas de

n'^tre pas traduit; ce n'est un auteur interessant que pour ceux

qui penvent le lire dans 1' original et qui cherchent a se former

un tableau des moeurs de son si^cled'aprSs ses satires. Ceux qui

s'occupent de ces recherches precieuses doivent I'etudier avec

les precautions avec lesquelles il convient de lire tout auteur

emporte et bilieux. Juvenal etait janseniste, pour me servir du

dictionnaire de I'abbe Galiani, et comme on ne connaissait pas

k Rome, au milieu de la corruption des moeurs de son temps,

cette delicatesse et cette sorte de mi^vrerie sous laquelle nous

pallions la notre, ses tableaux ont une force qui ne saurait

plaire en France, et qui ne paraltrait gu^re moins reprehensible

que les vices quelle combat. Les deux autres traductions sent

celle de Salluste par M. Beauzee, professeur de grammaire k

rficole royale militaire, et une traduction de Velleius Paterculus

par M. I'abbe Paul. M. Beauzee est connu par une Grammaire

raisonnee^ qu'il a publi6e depuis quelques annees^

1 . Voir sur ce livre un article in^dit de Diderot, tome VII, p. 473.
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F^VRIER.

l^fevrier 1770.

Le Marchand de Smyrne^ petite comedie en un acte et en

prose, par M. de Chamfort, a ete representee pour la premiere

fois, le 26 du dernier mois, sur le theatre de la Gom6die-Fran-

caise. Cela est assez gai et plein de trait^ qui ne sont pas tous

egalement heureux : cela s'appelle une jolie bagatelle, ou il ne

faut chercher que de I'esprit, et qui ne veut pas etre jugee k la

rigueur. 11 n'y a ni sens commun dans la fable, ni vraisem-

blance dans les incidents, ni bienseance de moeurs dans les

personnages, ni talent pour le theatre, dans les scenes; mais il

n'etait pas question de tout cela: le poete a voulu vous amuser

par une bagatelle, et il y a a peu pr^s reussi; sa pi^ce a eu

beaucoup de succfes. M. de Chamfort est jeune, d'une jolie

figure, ayant I'el^gance recherch^e de son age et de son metier.

Je ne le connais pas d'ailleurs; mais s'il fallait deviner son ca-

ract^re d'apres sa petite comedie, je parierais qu'il est petit-

maitre, bon enfant au fond, mais vain, petri de petits airs, de

petites mani^res, ignorant et confiant a proportion ; en un mot,

de cette pate m^lee dont il r^sulte des enfants de vingt a vingt-

cinq ans assez deplaisants, mais qui murissent cependant, et

deviennent, a I'age de trente a quarante ans, des hommes de

merite. S'il ne ressemble pas a ce portrait, je lui demande par-

don, mais j'ai vu tous ces traits dans son Marchand de Smyrne,

Pour du talent, de vrai talent, je crains qu'il n'en ait pas; du

moins, son Marchand n'annonce rien du tout, et ne tient pas

plus que sa Jeune Indienne ne promettait autrefois. Au reste,

c'etaitplutot lecanevas d'un joli op6ra-comique que d'une petite

comedie.

La seule chose qui m'ait un peu bless6 dans le Marchand

de Smyrne, ce sont ces eloges plats et outres qu'on y rencontre,

k chaque instant, de la nation francaise, et que nos petits au-

teurs nous donnent pour despreuves de leur patriotisme. M. Tur-

got, intendant de la generalite de Limoges, appelle cela du

patriotisme d'antichambre. Rien ne serait plus capable d'avilir

une grande nation, et de I'acheminer vers sa decadence, que
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cette profusion continuelle de fades louanges, dont on pourrait

lui supposer le besoin d'aprfes quelques ouvrages du jour. Mais

j'esp^re que la gloire de la nation ne sera jamais confiee ni k

I'encensoir lourd et obtus de M. de Belloy, ni a la petite suffi-

sance de M. de Chamfort.

Puisque ce Marchand de Smyrne nous a mis a portee de

faire connaissance avec lui, je dirai ici un mot de cet Eloge de

Molidre qui a remporte, I'ann^e passee, le prix de I'Acad^mie

francaise, et dont mon voyage m'a emp^che de parler plus tot.

Si le prix de I'Acad^mie est fondepourdes enfants quibabillent

bien, elle a bien fait de couronner le discours de M. de Cham-
fort, et je me persuade aisement que c'6tait le meilleur de ceux

qui ont concouru. Jecroyais quel'Universite se chargeait de cou-

ronner des ecoliers, et que les prix de I'Academie etaient des-

tines b. des hommes. — Mais si la race d'hommes se perd, ou

si elle ne concourt point? — Alors il ne faut pas donner aux

enfants des sujets qui ne sauraient etre bien traites que par des

hommes. L'filoge de Moli^re, digne de notre si^cle et digne du

suffrage d'un corps illustre, ne pouvait etre fait que par un

philosophe. Quand j'ouvre V^loge de M. de Chamfort, et que je

vois, d^s la premiere ligne, FAcademie appelee le sanctuaire

des lettres, le ton m'est donne, et je n'ai plus envie de lire. Les

petites fleurs de rhetorique, les petites vues, les petites re-

flexions, meme celles qui ont encore un air de nouveaute pour

bien des gens, ne sauraient aujourd'hui se procurer un succ^s

durable. L'art d'arranger les id^es courantes avec un peu d'or-

dre, et une certaine facilite et purete, est le merite du si^cle,

de la culture g6n6rale, et non de I'auteur. Les idees de M. de

Chamfort sur l'art dramatique sontvagues et ind^cises; elles ne

tiennent a rien, parce qu'elles ne viennent pas de souche; on

voit qu'on pent les prendre par poign^es, et les arracher de sa

tete sans qu'il en coute un atome de sa propre substance. C'est

que ce n'est pas un penseur; et j'aime mieux les erreurs d'une

tete pesante que toutes les Veritas nich^es dans une t^te vide.

Mais dans les idees acquises ou a acquerir, il faut du moins faire

un bon choix. M. de Chamfort dit, d'apr^s Marmontel, que le

tragique ancien naissait d'une fatalite aveugle, etque Corneille,

par un effort de genie, prit I'interet dans les passions. L' effort du

genie du grand Corneille consistait k imiter I'^chafaudage et la

VIII. 29
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forfanterie du theatre espagnol, qu'il.avait etudie, et dont les

auteurs ne pouvaient pas adopter le dogme de la fatalite, pares

qu'ils n'etaient pas philosophes et qu'ils ne traitaient pas des

sujetsgrecs; et corhme Corneille avait plus de grandeur et de

tete que ceux qui lui avaient servi de modules, il s'est fait un

grand nom malgre son mauvais gout. Je ne suis pas plus content

de la mani^re d'ecrire de M. de Ghamfort que du vague de ses

idees. II parle d'un genre qui exclut du thMtre ce bel assorti-

ment de parties heureusement combinees, sans lequel il ny a

point de vraie creation. Je suis charm6 que messieurs del'Aca-

d6mie aiment ces phrases-la, mais je ne m'y ferai pas. M. de

Ghamfort observe tr^s bien que le trone de Moliere est encore

vacant; il me permettra pareillement de remarquer que la

chaire d'ou Ton doit prononcer son Eloge est aussi encore a

remplir.

— Le 26 Janvier n'a pas seulement et6 un jour fortune

pour M. Dornal et M"*" Amelie, a Smyrne c'a 6te encore un jour

glorieux pour M. Moreau, architecte de la ville de Paris. On fit

ce jour I'ouverture du nouveau theatre de I'Op^ra du Palais-

Royal par I'opera de Zoroastre, paroles de feu Gahusac, psal-

modie et airs de danse de feu Rameau. G'etait un grand jour

pour Paris, quoique les operations de finances qui I'avaient pre-

cede n'eussent mont6 les esprits ni a la musique ni a la danse.

M. le marechal de Biron, colonel des gardes-frangaises, presida

en personne a la police des carrosses pour I'arrivee et la sortie.

Tout se passa avec beaucoup d'ordre exterieurement, au moyen

d'une garde doublee ou triplee, distribuee dans tout le quartier

du Palais-Royal, et occupant toutes les avenues de I'Op^ra.

Interieurement il y eut de la presse et beaucoup de bruit. On

etouffait dans le parterre sans pouvoir remuer ni sortir, et tout

le premier acte fut interrompu par des cris et du tumulte. La

construction d'une nouvelle salle offrait une occasion bien na-

turelle d'asseoir le parterre, et de bannir de nos spectacles cette

coutume barbare qui laisse le parterre debout, et entretient

ainsi un bruit et un mouvement continuels pendant la repre-

sentation : on n'en a rien fait, et ce sera comme ci-devant a qui

1. Personnages de la comedie du Marchand de Smyrne, dont il vient d'etre

rendu compte.
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criera le plus fort, cles acteurs ou des spectateurs. Les premiers

auront du moins I'avantage de crier plus faux encore; car, pour

marquer les progr^s qu'on fait de jour en jour en musique, on

a supprime dans cette nouvelle salle le clavecin, et Ton a mis

a sa place les contre-basses, dont les manches genaient la vue

de la petite loge de M. le prince de Conti. Excellente raison pour

se passer d'un clavecin dansun orchestre! L'opera a excessive-

ment ennuye; on I'a trouve triste et froid, et long k perir;

mais la salle a generalement reussi. Le public en a marque son

contentement a M. Moreau par des applaudissements reiteres,

etla ville de Paris, k laquelle I'exercice du privilege de I'Op^ra

est toujours confix, a accorde a son architecte une gratification

de cinquante mille livres.

Cette salle, dont la coupe est tr^s-agreabie, a quatre rangs

de loges, et dans le fond ce qu'on appelle le paradis est au cin-

qui^me etage. Elle est vraiment charmante, elle a de la grace,

et je suis persuade qu'on est parfaitement bien dans toutes les

loges et dans tous les points de la salle pour voir, tout comme
on etait a peu pr^s 6galement mal dans toutes les places de la

salle maussade desTuileries, construite par les soins de M. Souf-

flot. Get architecte est le seul qui ne doive pas etre content de

la salle du Palais-Royal. Gelle des Tuileries, que TAcademie

royale de musique vient de quitter, doit etre occup6e apr^s

Paques par la Comedie-Francaise, en attendant qu'on lui con-

struise une salle neuve dans le faubourg Saint-Germain. On a

trouve le theatre de la salle du Palais-Royal trop peu 6claire;

mais c'est la faute des directeurs; peut-etre aussi la salle est-

elle trop eclairee pour que le theatre puisse I'etre convenable-

ment. Ges deux lustres k vingt-quatre bougies chacun, sus-

pendus sur I'amphitheatre, repandent dans la salle une clarte

tres-nuisible au theatre. Mais a Paris on ne va pas au spectacle

seulement pour voir, on veut aussi etre vu ; ainsi ce mal est

sans remade.

On pretend aussi qu'on ne voit pas bien du parterre, et qu'il

faudra le baisser ou hausser le theatre : ce sont aprfes tout des

inconvenients auxquels on rera6die. On pretend encore qu'il y
a des loges dans le fond ou Ton n'entend pas. Quant k moi, au

simple coup d'oeil, et sans me donner les airs d'un connaisseur,

je n'ai trouve a redire qu'aux loges appelees timbales et bai-
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gnoires, qu'on a coupeesdans le massif des pi^destaux des deux

colonnes dont Tetablissement de I'avant-sc^ne est soutenu des

deux cotes. Je n'aime ni ces loges, qui ressemblent a des niches

a chiens, ni ces colonnes pos6es dessus, et qui ne portent par

consequent sur rien. Ces colonnes corinthiennes, entre lesquelles

il y a d'etage en etage une loge attachee, ne me font pas grand

plaisir. Leurs cannelures percees a jour ont fait dire qu'elles

ressemblaient a des cages a poulets : ainsi ce sont des cages a

poulets posees sur des niches a chiens; mais les niches mecho-

quent plus que les cages, et quandje vois sortir de ces niches a

fleur du plancher du theatre les t^tes de M. le marechal, prince

de Soubise, et d'autres grands personnages de la France, j'ai une

preuve de plus que le Quos ego de Virgile n'est pas aussi pit-

toresque qu'il est poetique.

Un vieux bel esprit du Marais, I'avocat Marchand, le plus

mauvais de tous les mauvais plaisants de Paris, s'est avis6 plu-

sieurs jours avant I'ouverture du theatre d'en publier une cri-

tique intitulee VOmbre de Poinsinet, feuille de vingt-quatre

pages. On avait dit au hasard sans doute qu'il y avait des

echos dans cette salle, et c'est sur ces echos que portent les

froides et detestables plaisanteries de I'avocat Marchand. II en

fait autant de lutins echappes de la boutique de ce luthier dont

la boutique a mis tous les oisifs et badauds de Paris aux champs,

et il suppose qu'ils ont passe de cette boutique dans la nou-

velle salle de I'Opera pour desoler les directeurs, les chanteurs

et chanteuses et I'architecte. On a recours k la fm a un sorcier

du faubourg Saint-Marceau qui exorcise les lutins, qui les force

d'apparaitre, etalors on decouvre que c'est I'ombre de Poinsinet,

qui s'est noye I'annee derni^re en Espagne, qui fait toutes ces

lutineries. Cette ombre se met a perorer et k faire la critique

de la salle. Apr^s cette ingenieuse satire, on lit la Lettre d'un

abbe sur la salubrite des salles de spectacles et sur la necessite

des ventilateurs dans ces salles. Cette lettre est encore cent fois

plus detestable que VOmhre de Poinsinet, Cela prouve que le

vieux Marchand, qu'il fasse parler les morts ou les vivants, est

un gredin avec lequel il ne faut pas perdre son temps.

— On a fait sur la pi^ce des Deux Amis le quatrain sui-

vant

:
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J'ai vu de Beaumarchais le drame ridicule,

Et je vais en un mot vous dire ce que c'est

:

G'est un change oii I'argent circule

Sans produire aucun int^ret.

II faut que M. de Beaumarchais ait beaucoup de torts, car il

n'a point d'amis; un homme mit sur raffiche, le jour de la pre-

miere representation des Deux Amis: Par un auteur qui n'en a

aucun. Son p^re, Garon, etait un horloger de reputation, qui lui

a laisse une fortune honnete. Lui-meme 6tait deja habile dans

le m^me art, et Ton pretend qu'il trouva, a I'age de dix-huit

ans, le secret de I'^chappement de Graham, qui contribua beau-

coup k enrichir son p6re. II valait bien mieux faire de bonnes

montres qu'acheter une charge a la cour, faire le fendant, et

composer de mauvaises pieces pour Paris. Gomme a la troisi^me

representation de 1'opera de Zoroastre la salle etait assez vide,

M. de Beaumarchais dit a M^^Arnould: ((Sous huit jours, quand

tout le monde aura vu la salle, vous n'aurez personne ou bien

peu de monde. — Vos Amis nous en enverront », lui repond

M"^Arnould. Cette actrice, connue aussi sousle nom de Sophie,

est en possession de dire des epigrammes. G'est elle qui disait,

en voyant qu'il n'y avait personne a la seconde representation

de Guillaume Tell: (( Voila un auteur qui fait mentir le pro-

verbe : Point d'argent, point de Suisses. » Lorsque apr^s la

fameuse aventure du Siege de Calais deM. de Belloy, M^'^ Glairon

quitta le theatre pour avoir etemise au For-l'Eveque, et qu'elle

dit, avec une emphase tout a fait touchante et path^tique, que

le roi etait le maitre de sa vie et de sa fortune, mais qu'il ne

I'etait pas de son honneur, Sophie lui repondit: (( Vous avez

raison, mademoiselle : oi^i il n'y a rien le roi perd ses droits, n

Sophie passe pour avoir ete en menage regie pendant huit jours

avec M. Bertin, des parties casuelles, autrement dit Dertinus,

Un jour deux hommes se trouvant sur le theatre de I'Op^ra,

derri^re Sophie, sans le savoir, plaignaient beaucoup M. Bertin

des infidelites et mauvais precedes qu'il avait essuyes de la part

de ces demoiselles, ajoutant qu'il ne le meritait pas, qu'il etait

genereux, aimable, facile; que sais-je?... M"'^ Arnould se re-

tourne, et dit : (( On voit bien que ces messieurs ne I'ont pas

€u. » On pourrait faire un petit recueil des bons mots de So-
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phie, qui out tous le ton de fille, mais d'une fille de beaucoup

d' esprit.

— Le theatre de la Comedie-FrariQaise vient de perdre un

acteur nomme Paulin : il 6tait au theatre depuis 1742. II jou^it

dans la trag^die les tyrans, et dans la com6die les paysans. Ces

deux emplois sont r^unis k la com^die ; c'est joindre les deux

extremes, I'oppresseur et les opprimes. II etait paysan passable,

et mauvais tyran; son jeu etait lourd et sans intelligence.il

avait la voix forte, et c'est ce qui seduisit M. de Voltaire, qui

esperait en faire quelque chose, et qui disait: « Laissez-moi

faire, je vous eleve un tyran k la brochette dont vous serez con-

tents. » Mais le tyran ne repondit pas a son attente, et Paulin

resta mauvais. Le role pour lequel il esperait tirer parti de

Paulin etait celui de Poliphonte, dans la tragedie de M^ropc.

Pendant qu'on repetait cette tragedie, M. de Voltaire accablait

les acteurs de corrections, suivant son usage; jin jour ayant

passe la nuit a revoir sa pi^ce, il reveille son laquais a trois

heures du matin, et lui donue une correction a porter a Paulin.

Le domestique represente que c'est heure indue, que M. Paulin

dort, et qu'il ne pourra pas entrer chez lui. « Va, lui repond

gravement M. de Voltaire, cours-, les tyrans ne dorment ja-

mais. » Le tyran Paulin s'est endormi du dernier sommeil sans

s'en apercevoir. La troupe celeste aura la une mauvaise recrue.

Mais I'emploi de tyran doit y etre mieux rempli que sur les

theatres, ou les tyrans sont ordinairement de pauvres diables.

— Le 22 Janvier, on donna sur le theatre de la Com6die-

Italienne la premiere representation de la Nouvelle Ecole des

Femmesj com6die en trois actes et en prose par M. de Moissy,

melee d'ariettes. Cette pi^ce, qu'on jouait depuis plus de douze

ans sur ce theatre comme comedie sans musique, m'a toujours

paru une des plus mauvaises drogues du repertoire ; mon aver-

sion pour elle ne I'a pas empech6e d'avoir le plus grand succes

dans le temps ou le theatre de la Gomedie-Italienne etait le

receptacle de la mauvaise compagnie. C'est un plaisant mon-
sieur que ce M. de Moissy, pour oser nous rappeler par le titre

de son impertinente pi^ce un des chefs-d'oeuvre de Moli^re. La

femme pour laquelle il ouvre son 6cole est une personne pleine

de vertus et de charmes, mais, dans le fait, la plus triste et la

plus insipide creature du monde. Elle a epous6 un petit-maitre
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appele Sainfar, qui en a ete amoureux d'abord, mais qui s'en

est d6gout6 bien vite pour s'attacher au char d'une fille ap-

pelee Laure, avec laquelle il se ruine, tandis qu'un de ses

amis de plaisir, appele dans la pi^ce M. le chevalier tout court,

cherche a conter fleurette a sa femme. Cette femme prend dans

le premier acte de la Nouvelle J^cole un Strange parti. Elle se

propose d'aller trouver Laure, et de lui demander conseil sur

les moyens de ramener Sainfar. Elle execute ce projetau second

acte, et cette Laure, qui est une seconde Ninon de Lenclos, mais

entee sur Moissy, lui conseille d'etre moins triste et de tacher

d'amuser son mari chez lui pour lui donner envie de rester au

logis. Pendant la consultation, Sainfar survient, etl'on fait retirer

sa femme dans un cabinet k cote pour qu'elle puisse entendre

la conversation dans laquelle Laure traite son amant comme un

petit gargon. Au troisi^me acte, la femme de Sainfar met a pro-

fit les lecons de Laure. Elle a quitte son triste habit de femme

decente, elle apris un habit de theatre. Sainfar arrive a I'heure

du souper parce que Laure I'a renvoye. Voyant sa femme si

par^e, il croit qu'elle veut aller au bal. Point du tout : c'est

pour s'egayer. Bientot elle se met a chanter et a danser comme
une folle autour de son mari, et elle profite d'un divertissement

que M. le chevalier lui avait prepare pour en amuser Sainfar,

qui ne tient pas aux pas de rigaudon de madame sa femme, et

en redevient amoureux au lieu de la faire enfermer comme aurait

fait tout homme sense a sa place. Cette detestable piece etait

heureusement perdue avec M"^ Gatinon; et il faut qu'un mau-

vais esprit tente ce Philidor pour faire coudre par M. de Moissy

des ariettes aux scenes, et pour mettre la Nouvelle Ecole des

Femmes en musique. Yoila encore bien du travail de pei'du.

Elle est tomb^e, et il a fallu la retirer apr^s la quatrieme repre-

sentation. Le froid et le mauvais gout du poete avaient gagne

le musicien et eteint son genie; la musique etait aussi froide

que la pi^ce. II est vrai que je defie le premier musicien de

I'Europe de faire quelque chose d'un fonds detestable, et j'ai une

humeur de chien centre Philidor de I'avoir entrepris.

— Si Dieu nous retirait dans sa colore le bon plaisant Mar-

chand, avocat, sa misericorde nous aurait laisse de quoi nous

consoler dans la personne de M. Coqueley de Ghaussepierre,

pareillement avocat, conseil de la Gomedie-Francaise et £^mi
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particulier de Preville, leque passe pour meilleur comique dans

Fordre des comediens que les Marchand et Coqueley dans

I'ordre des avocats. On dit cependant que Coqueley joue tr^s-

plaisamment la farce avec Preville, et qu'il est superieur dans

les roles betes. Ce Coqueley, qui est le Caton de Freron, c'est-

a-dire le censeur de ses feuilles, s'est apparemment ennuy6 du
joueur Beverley, du garcon marchand Barnevelt et d'autres

herosenleves a I'Angleterre, et pour lesquels on a cherch6 en

ces derniers temps a emouvoir les coeurs frangais en les repre-

sentant comme victimes involontaires du crime, entrain6es par

une faiblesse qui pent exciter encore moins d'horreur que de

commiseration. Coqueley les a tellement pris en aversion qu'il

vient de faire une sortie contre eux et leurs ayants cause,

comme Saurin et compagnie. Je ne dis pas qu'il ne fut possible

de faire une tr^s-bonne satire contre ces heros de nouvelle date,

ensemble leurs fauteurs etreceleurs; mais, monsieur Coqueley,

quand on veut faire une satire, il faut etre gai, avoir du sel et

de bonnes plaisanteries a revendre, ou, au defaut de gaiety, il

faut ^tre mordant, et vous n'etes que plat. La satire du Coqueley

sans sel est intitulee le Roue vertueux, poeme en prose, en

quatre chants^ propre a faire en cas de besom un drame it jouer

deux fois par semaine. Orn6 de gravures. Ce poeme consiste

dans un Avis au public^ des Reflexions essentielles de I'auteur,

en forme de preface, et en quatre arguments a la tete des quatre

chants ; et ces quatre chants ne presentent que des feuillets

blancs sur lesquels on lit des mots epars comme : O ciel ! Ah!
777a mere !.., Ah! mafille!... Mais oui... Mais non... la coupe

du malheur... etc. On ne pent gu6re lire une plus indigne froi-

dure. 11 y a des gens qui ont trouv6 les arguments des chants

assez plaisants, mais quand il y aurait quelques traits pas-

sables suffiraient-ils pour excuser un auteur de presenter au

public un tel recueil de pauvretes ? Le Roud de Chaussepierre

est un garcon macon qui est alle demeubler I'appartement de sa

maitresse, laquelle etait allee pendant ce temps-la detacher

son pere de la potence ou il 6tait par arret de la cour du Parle-

ment. Le garcon macon fait cette action heroique dans la bonne

intention de preserver les meubles de sa maitresse de confisca-

tion; mais le guet le surprend, le prend pour un voleur, le

garcon magon veut se defendre, tue par megarde son p6re, et est



F^VRIER 1770. 457

condamne a 6tre roue. Ne voila-t-il pas de jolies plaisanteries ?

M. Le Prince, peintre du roi, qui se pretend aussi bon plaisant,

a fait pour cette degoutante et insipide farce cinq planches

gravees, suivant son nouveau proced6 qui donne aux estampes

I'air de dessins laves au bistre, et, moyennant les planches du

plaisant M. Le Prince, on a pay6 six francs les insipidites du

sieur Coqueley. II a eu pour recompense Tepigramme suivante,

dont I'auteur inconnu n'a pas trop bien su I'orthographe des

vrais Coqueleys.

Connaissez-vous un certain Coquelet

Qui, du barreau le pregiier Jodelet,

Sous Tetendard de notre ami Pr^ville,

Va Chez les grands, et repr6sente en ville?

— Je le connais, je connais son Roue.

J'ai vu par lui ce grand rOle jou6

D'un noble cercle attirer le suffrage.

Des pieds, des mains, dans la salle on battait

En s'6criant : Mon Dieu, que c'est dommage
QuMl ne soit pas garcjon chez Nicolet!

— Le president Henault vient de nous donner un recueil

de Pieces de thMtre en vers et en prose, vol. in -8° orne de vi-

gnettes*. Ge reQueil contient les ouvrages dramatiques de M. le

president Henault. On y trouve d'abord Cornilie Vestale, tra-

gedie en cinq actes et en vers. Gette tragedie fut jouee sans

succ^s il y a pr^s de soixante ans; un mauvais esprit de galan-

terie porta, il y a quelques annees, M. Walpole a en faire tirer

quelques exemplaires en Angleterre, dans I'imprimerie de sa

maison de campagne, et la voila enfin imprimee en France. J'ai

eu I'honneur de vous en rendre compte, si je ne me trompe ^ ;
*

cela est pitoyable. La seconde pi^ce est intitul6e Nouveau

ThMtre francais, ou Francois second, roi de France, en cinq

actes, en prose-, seconde idition, enrichie de notes nouvelles. II

y a environ vingt ans que ce Francois second fut imprime pour

la premiere fois^ On pourrait croire que c'est Shakespeare qui a

donne au president Renault I'idee de cette singuli^re pi^ce, car

les tragedies de ce grand genie renferment aussi k peu pr6s

1. Paris, Cavelier, 4770, in-8^ Vignettes par Eisen, Cochin et de S6ve.

2. Voir pr(5ccdemment, p. 125 et suiv.

3. Voir tome I, page 72.
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toute I'histoire d'un pei-sonnage; mais il n'y a aucune affinite

entre le poete anglais et le prosateur fran^ais. Le president s'est

flatte tout simplement d'avoir imaging une nouvelle maniere de

traiter I'histoire, et cette nouveaute consistait a substituer a la

narration des scenes et des entretiens entre les differents per-

sonnageshistoriques. II fallait une autre tete que celle dupauvre

Renault pour faire reussir cette maniere. Ge brave president,

riche, galant, aimable dans la societe, faisant bonne chto, et

ayant, par consequent, toute la France a ses soupers, a aussi

voulujouer un role en litterature, et cela lui a reussi, dumoins

pendant quelque temps. Son Abrege chronologique de VHistoire

de France est le livre le plus'loue du si^cle : s'il avait 6t6 fait

par un pauvre diable de litterateur d'un quatrieme etage, a

peine aurait-il obtenu quelques regards dedaigneux et distraits

de nos merveilleux. Ses pieces de theatre prouvent qu'il n'avait

aucun talent pour le theatre. Du reste, il a v6cu heureux. Sa

grande inquietude etait de deplaire a la feue reine en se faisant

enterrer chez les p^res de la Doctrine chretienne, ou il avait ete

61eve. Ges peres etaient vehementement soupconnes de janse-

nisme par Sa Majeste, et le president, par faiblesse, avait promis

a sapieuse et orthodoxesouveraine de faire porter ses os ailleurs

;

il n'avait pourtant pas envie de rien changer a ses dispositions,

et il mourait de peur de mourir avant la reine, et qu'elle ne

decouvrlt aprfes son depart cette petite supercherie.

15 fcvrier 1770.

On peut se rappeler une aventure fort triste qui a fait

I'entretien de Paris pendant quelques instants, il y a envh'on

un an ou dix-huit mois, et qui est ensuite tombee dans ce pro-

fond oubli qui engloutit tout dans cette ville immense. On

assurait qu'une fille, forc^e par d'injustes parents a se faire reU-

gieuse contre son inclination, et malgre ses representations, s'e-

taitpendue de d^sespoir dans le parloir du convent de la Goncep-

tion, rue Saint-Honore, le jour meme qu'elle devait prononcer

ses voeux. Je n'ai jamais pu m'assurer de la v^rite de ce fait ; cela

n'est gu^re possible a Paris, parce que, dans la premiere cha-

leur, il ne nous est pas permis d'avoir le moindre doute sur un

fait, et le lendemain ce fait n'occupe plus personne. On n'a
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jamais pu savoir le nom de famille de cette victime infortunee,

et il est k croire que, si la surprise et reffroi du premier

moment ont fait parler quelques temoins indiscrets de cette

cruelle catastrophe, la reflexion leur aura bientdt ferme la

bouche.

Quoi qu'il en soit, M. de La Harpe a cru ce sujet propre k

etre traite sur la sc^ne : non qu'il se soit flatt6 de le voir jouer

sur nos theatres; nous sommes bien loin d'employer nos

theatres k un but aussi grand et aussi noble que celui de la

reformation des moeurs ; mais cette impossibilite ne I'a pas

empeche d'en faire une trag^die en trois actes et en vers, inti-

tulee MSla?iie, ou la Religieuse. Depuis quinze jours il I'a lue a

quinze cercles difierents ; le moindre de ces cercles 6tait com-

pose de vingt personnes, il y en a eu de trente a quarante : on

dit que M. de La Harpe est encore retenu pour trois semaines,

jour pour jour; ainsi il lui reste encore une vingtaine de

cercles a toucher. La mode s'en est mel6e, tout le monde

veut avoir assiste k une de ses lectures; c'est, apr^s les

operations de finances, I'afTaire la plus importante du jour : si

la poitrine de M. de La Harpe pent resister a ces assauts jour-

naliers, et si tant de lectures ne le conduisent pas au terme

fatal ou il a 6te oblige de conduire son heroine, il n'y aura bien-

tot plus personhe a Paris qui n'ait entendu lire sa tragedie.

Cette pi^ce est generalement, et avec raison, regardee

comme un trfes-bel ouvrage : elle est ecrite avec une puret6 et

une noblesse ravissantes. II faut la placer immediatement apres

les pitos de M. de Voltaire, car, depuis cet homme immortel,

on n'a pas vu sur nos theatres des vers de cette beauts. Le carac-

tere de M. de La Harpe est d'etre sage, harmonieux, noble et

pur ; mais il n'est pas aussi sensible ni aussi touchant que son

maitre, qui est notre maitre a tous. Le troisieme acte de MHanie
ne vaut pas les deux premiers : on a remarque avec raison que

M61anie y parlait trop longtemps ; une personne qui a pris le parti

de mourir, et qui n'en pent plus rappeler, n'a plus ni emporte-

ments de colore, rii transports de tendresse ; tout est fini pour

elle, son ame ne s'arr^te plus sur aucun objet exterieur avec un

certain degre d'int^ret. Tous ses mouvements violents pou-

vaient et devaient preceder le sacrifice de la vie, et je pense que

M. de La Harpe avait assez d'etoffe pour mettre sa pi^ce en
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cinq actes, s'il s'etait donne le temps de se penetrer plus profon-

dement de son sujet.

En general, le caractfere de Melanie est celui de toute la

piece qui est le moins decide. Est-elle devote, est-elle esprit

fort? on n'en sait rien. Je vols bien que le poete lui a donn6

cette derni^re quality, puisqu'elle n'a pas le moindre remords

de s'etre empoisonnee, et qu'il a voulu lui conserver son carac-

tfere de sagesse, en ne hasardant aucun combat entre la religion

et la passion et la philosophie d'une jeune pensionnaire de dix-

huit ans; mais avec de la sagesse on ne fait souvent rien qui

vaille. Le caractfere de Melanie devait etre un chef-d'oeuvre de

douceur, de devotion, de passion, d'6nergie et de fermete

:

quand cette fille a dit quatre mots, il faut que je sente qu'elle

est capable de se donner la mort si son pere la pousse a bout.

Apr^s avoir entendu cette lecture, je me suis plus que

jamais confirme dans I'opinion que la vraie tragedie, celle qui

n'existe point en France, celle qui est encore a creer, ne pourra

etre ecrite qu'en prose, et ne s'accommodera jamais du langage

pompeux, arrondi et phrasier du vers alexandrin. II est impos-

sible de donner a ce vers moins d'emphase, plus de force et de

simplicite qu'il n'en a dans I'ouvrage de M. de La Harpe ; et

c'est ce vers qui tue a tout moment I'effet, et qui empeche le

poete de m'arracher le coeur, de me dechirer les entrailles.

Comment le pourrait-il si, dans le langage c6remonieux que ce

vers entraine, il ne pent jamais appeler le zmvq Monsieur le cur^

,

si c'est toujours un pasteur dont la sollicitude, etc. ? Comment

le pourrait-il si, au lieu de dire le mot qui porte coup, il est

oblige d'embellir et d'affaiblir ce mot par une epith^te ? Je sou-

tiens que toutes nos plus belles pieces sont de la poesie ^pique,

et ne sont pas de la poesie dramatique
;
que ces deux poesies

sont essentiellement differentes, et que, puisque les Francais

n'ont point, comme les Grecs, les Romains et les Italiens mo-

dernes, un vers dramatique, il faut qu'ils dscrivent leurs trage-

dies en prose, ou qu'ils n'en aient jamais de vraies. Je lis, avec

autant de transport et d'admiration que qui que ce soit, les dis-

cours de Didon plaintive dans le quatrieme chant de VEn^ide;

mais je soutiens que Didon, sur le theatre, ne pent parler la

langue divine de Virgile, et qu'il faut qu'elle parle celle de

Metastasio :
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Ah ! non lasciarmi, no,

Beir idol mio!

Di chi mi fidero

Se tu m' inganni?

Voili la simplicite, la puret^, la sorte de beauts que com-

porte le vers dramatique. Si la pi^ce de M. de La Harpe etait

6crite dans ce gout-la, je pretends que personne n'en pourrait

soutenir la lecture, encore moins la representation ; on y mour-

rait de douleur, parce que le sujet est d'un path^tique et d'une

force que Tarrondissement ceremonieux de son vers alexandrin

affaiblit et tue a tout instant. Otez k son ouvrage la forme dra-

matique, donnez-lui celle d'une heroi'de i conservez les discours,

ils seront superbes, et je n'aurai plus d'objection k faire : car

dans la poesie epique, c'est le droit du poete de se montrer tou-

jours k cote deses heros, c'est lui qui parle lors meme qu'il fait

parler les autres ; mais dans la po6sie dramatique, le sublime de

son art, c'est de ne se jamais rappeler a I'idee du spectateur.

Faudra-t-il done jeter Racine et Voltaire au feu? Non, il faut

les admirer et les lire eternellement ; mais il ne faut pas croire

qu'a la representation leurs tragedies puissent avoir la verite

frappante, ou .produire I'impression terrible des tragedies de

Sophocle et d'Euripide ; le jeu d' enfant percera toujours par

quelque coin. Vous verrez, il est vrai, les chefs-d'oeuvre des

plus beaux et des plus rares genies de France, mais vous

remarquerez aussi la fausset6 de I'instrument ; et la plupart du

temps il n*y aura point d' accord entre le pinceau de I'auteur et

le sujet du tableau. Et pour trancher le mot sur le plus bel ou-

vrage du Theatre-Francais, sur Mahomet, croyez-vous qu*un

homme de gout, dans I'acception rigide du terme, puisse en-

tendre sans peine des Arabes, c'est-a-dire une troupe de bri-

gands et de patres subjugues par le fanatisme le plus aveugle

et le plus barbare, parler une langue pleine d'harmonie, de

grace et de charme, une langue dont le choix d'expressions, la

purete et la noblesse, supposent un peuple police depuis plu-

sieurs sifecles, et chez qui la culture des arts et des talents de

r esprit a ete poussee k un haut degre de perfection ? Ne deman-

dera-t-il pas que I'aprete de la langue reponde k Taprete des

moeurs? Cette aprete ne consistera pas dans un langage incor-
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rect et barbare, mais dans je ne sais quoi de sauvage, d'agreste

et d'inculte, dans un caract^re d'etrangete que Thomme de

genie peut seul trouver, et dont notre petit gout 16ch6, peigne,

frise, ne se doute seulement pas : si vous voulez montrer la

nature physique terrible et grande, si vous voulez peindre les

debordements des eaux, les ravages des ouragans, ce n'est pas

avec le pinceau gracieux de I'Albane que vous reussirez.

Que nous sommes encore peu avances dans la carri^re du

genie! Et nous avons I'ineptie de penser que tout est fait, et de

nous plaindre qu'on ne nous a rien laisse k faire ! Oui, malheu-

reusement, tout parait fait pour nous, et nous n'avons qu'a nous

enorgueillir de nos grands hommes, parce qu'il ne nous en

viendraplus; mais notre gloire passera, si jamais la generation

d'enfants est remplac^e par une generation d'hommes.

Voila une theorie qu'il serait aise d'approfondir davantage

et d'exposer dans tout son jour, si Ton 6tait curieux de se faire

lapider en face de la Comedie-Francaise ; en attendant que je

sois digne de la couronne du martyre, je vous supplie de me
garder le secret de mes heresies.

— Dieu a accord^, dans sa misericorde, au patriarche de

Ferney le don de bien des roles; mais on ne devinerait pas

celui dont il vient de se charger en dernier lieu, Le p6re tem-

porel des capucins du pays de Gex etant deced6, M. de Voltaire

a ecrit au pape pour en demander la place ; Clement Ganganelli S
qui a plus d'esprit que Clement Rezzonico% lui en a envoye

les patentes, et, en consequence, le seigneur patriarche a pris

possession de la dignite de p^re temporel des r6v6rends peres

capucins du pays de Gex. Cette dignite le mettra en liaison

plus etroite avec I'eveque d'Annecy, a qui le pere temporel

eherchera a rembourser les tours que Sa Grandeur a voulujouei

au seigneur de Ferney I'annee derniere. On pretend qu'il lui a

deja ecrit quelques lettres sign6es d'une f et Voltaire, capu-

cin indigne. II dit que ceux qui ont prevu qu'il mourrait

capucin ne se sent pas trompes, et qu'il s'estimerait trfes-heu-

reux, si, h, son age, il pouvait lui arriver de bonnes fortunes de

capucin. Je ne doute pas que, sous sa temporalite, I'ordre sera-

1. Cldment XIV.

2. Clement XIII.
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phique ne recouvre bientot son ancienne splendeur. Un homme
qui fait de temps en temps un tour a Ferney, et qui en arrive,

nous conta I'autre jour qu'a son arrivee le patriarche lui dit

:

« Vous me trouverez bien change : on devient cagot a mesure

qu'on vieillit ;j'ai prisl'habitudedemefaire fairequelque lecture

pieuse en me mettant a table. » En effet, on commen^a a lire

un sermon du Pelit Carerne de Massillon, pendant lequel le

patriarche s'^criait toujours : a Ah ! que c'est beau! quel style!

quelle harmonie! quelle eloquence! » Et puis tout k coup, au

bout de trois ou quatre pages de lecture, il dit : « Tirez Mas-

sillon. » On ferma le livre, et son admirateur se livra, a son

ordinaire, a toute la verve et a toute la folie de son imagination,

qui aura bien de la peine a contracter la gravite necessaire k

un p^re temporel de capucins.

— II vient de paraitre une brochure in-8" de cent douze

pages, intitulee Songe cCIrus, ou le Bonheur, conte en vers,

dediee a J.-J. Rousseau ; suivi de Sylvestre, conte en prose, et

de plusieurs apologues* qui sont en vers. J. -J. Rousseau n'a

point d'admirateur, il a des devots : n6 avec toutes les qualites

d'un chef de secte, il s'est trouve deplace dans son siecle, dont

I'esprit tend a une association generale de culture et de philo-

sophie, fondee sur une grande indifference pour toutes les opi-

nions particulieres : on ne veut plus se partager aujourd'hui

en sectes, ni faire pot a part; c'etait la fureur des siecles prece-

dents, elle est passee. Voltaire a senti la pente de son siecle, il

en est devenu I'apotre. Rousseau aurait joue un grand role il y
a deux cents ans; comme reformateur, 11 aurait pu etre I'ame

d'une revolution generale; dans ce siecle, il meurt oublie en

Dauphine, sans avoir produit un effet memorable. Peut-etre

est-il plus heureux aujourd'hui que dans le temps de ses grands

succes accompagn6s de grands revers. On pretend qu'il a enfin

epouse sa servante tout de bon, et qu'a cette occasion il s'est

refait catholique pour la seconde fois ; ce qu'il y a de sur, c'est

qu'il vit paisiblement depuis quelque temps dans un village du

Dauphine ^ L'auteur du Songe cCIrus est un de ses devots. Ce

1. L'auteur du Songe d'Irus (Paris, Costard, 1770, in-8°) se nommait F.-Joseph

Marteau. C'etait un avocat ne k Boulogne-sur-Mer. On trouve quelques fables de

lui dans le Fablier frangais de M. L.-Th. Herissant, Paris, 1771, in-12. (B.)

2. J.-J. Rousseau etait alors retire h. Monquin, pr6s Bourgoin.
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devot anonyme est un honnete garcon sans doute ; mais on ne

saurait lire ses insipidites pleines d'honnetete et d'ennui.

— On vient de publier un poeme de trente-deux pages in-8°,

intitule les Aliments, par un M. D. L. V., dont je ne sais pas

remplir les lettres initiales. G'est sur I'autorite de M. Bacu-

lard d'Arnaud que les editeurs se sont determines a nous faire

present de ce poeme. II leur a mand6 dans une lettre que cet

ouvrage respire une heureuse facilite, et contient une grace

d'harmonie peu commune. Un ouvrage qui respire! Et quoi? De

la facilite! Et qui contient une grace! Et quelle grace? One

grace d'harmonie. Comment ne pas s'en rapporter a un juge

dont la bouche respire de si heureuses expressions, et dont la

t6te contient une grace de jugementpeu commune? Je m'y tiens

si fort que je tiens le poeme des ^Uments pour lu : mais apr^s

m'^tre ecri^ avec le pere temporel des capucins : quel style!

qu'il me soit permis d'aj outer aussi : Tirez Baculard,

— Tirez aussi VHomme conduit par la raison, qui derai-

sonne platement en un volume de trois cents pages, et allez en

paix au chenil de M. Baculard.

— M. Descamps, peintre du roi et de I'Academie royale de

peinture, vient de publier un Voyage pittoresque de la Flandre

et du Brabant, On ne connalt pas Rubens ni quelques autres

grands peintres, quand on n'a pas parcouru les Pays-BaSo

M. Descamps, de faiseur de mauvais tableaux qu'il etait, s'est

fait auteur : il a raison ; le peintre le plus mediocre par la con-

naissance qu'il a du technique a toujours un grand avantage k

ecrire sur I'art et sur les chefs-d'oeuvre, s'il a d'ailleurs du sens

commun et desidees ; et puisil est plus court de faire un mau-
vais livre qu'un mauvais tableau.

— On vient de publier le Catalogue raisonn^ des tableaux des

diffirentes icoles, des figures et bustes de marbre, groupes et bas-

reliefs de terre cuite^ dessins et estampes, coquillages et meubles

pr^cieux^ qui composent le cabinet de M. de La Live, ancien

introducteur des ambassadeurs. Ce cabinet doit 6tre vendu au

plus ofTrant, le 5 mars prochain, et a peine le catalogue

parait-il ; il devrait etre repandu partout depuis six mois. II me
parait a peu prfes d^montre que M. Pierre Remy, charge de la

vente de la plupart des cabinets de Paris, est un petit fripon

paye par quelques amateurs de Paris pour faire ces ventes le
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plus clandestinement qu'il peut, afm que le moins de monde

possible en ait connaissance, et que surtout les commissions

etrang^res n'aient pas le temps d'arriver, ce qui met les ama-

teurs de Paris k portee d'acheter k bon march6 ; il n'y a par

cette friponnerie que ceux qui vendent de leses. M. de La Live

se trouve depuis quelques annees dans un etat de sant6 si

deplorable que sa famille a pris le parti de faire vendie son

cabinet au profit de ses enfants mineurs. C'etait un homme
aimable et g^n^ralement aime. II n'avait pas beaucoup d'es-

prit, il n'avait pas un grand fonds, mais il etait doux et aimable

dans la soci6t6 ; riche d'ailleurs et d'une figure interessante, un

peu d^vot, un pen musicien, un peu graveur, il n'en faut pas

davantage pour ^tre a la mode, a la cour et k Paris. A I'age de

quarante ans, remari6 a une femme qu'il aimait, entoure de

petits enfants dont il raffolait, il est tombe dans un etat de

melancolie qui a affect^ sa tete et I'a sequestr6 de la societe. II

avait entrepris de recueillir un cabinet de tableaux francais, et

il mettait du zele et du patriotisme dans I'execution de ce pro-

jet. On trouve dans ce cabinet les premiers ouvrages de Greuze,

dont le principal est le tableau du P^re de famille.

— M. Dorat a adresse les vers suivants a M. I'abbe Delille,

sur sa traduction des G^orgiques :

JusquMci j'ai peu su la cause

Qui reproduit cet univers

;

Mais dfepuis quej'ai lu tes vers,

Je crois k la metempsycose.

Delille est un nom suppose :

Je reconnais dans ton langage

Virgile meme francis6

Qui nous traduit son propre ouvrage.

Tous les morceaux de la traduction de I'abbe Delille ne sont

pas egalement heureux; mais il y a certainement un grand

talent dans cet ouvrage, dont I'edition enti^re a ete enlev6e en

quinze jours de temps.

— M. Fortier, pedagogue dans la pension de M. Bertaud,

faubourg Saint-Honore, a public un Abrig^ chronologique de
VHistoire de France en vers techniques avec leur explication,

il Vusage des Aleves de la pension. On dit que M. Fortier a de la

VIII. 30
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precision, qu'il a fait un bon choix de faits et que son abr^e est

par consequent superieur a ce que nous avons en ce genre. Ses

vers sont faits en couplets sur cles airs connus, de sorte qu'on

peut chanter I'histoire de France ni plus ni moins qu'un ancien

op6ra-comique. La mesquinerie de ces instruments depose de

I'etat pauvre ou se trouve I'education publique de la jeunesse,

lequel depose a son tour de la corruption du gouverneraent. Un
homme du pays latin vient de publier un Essai tendant a ame-
liorer VMucatian publique. Si vous vous occupez jamais serieu-

sement de ce grand objet, n'appelez pas au conseil I'homme du

pays latin. M. de La Ghalotais, que ses malheurs et son grand

caractfere ont immortalise en Europe, ecrivit avant ses disgraces

un Essai d'Mucation n'ationale. G'est un petit livre d'or ; mais

pour I'entendre, il faut y savoir lire le blanc, c'est-a-dire ce que

I'auteur a pense et ce qu'il n'a pas dit : quand on ne sait pas

lire de cette mani^re, on peut se dispenser d'ouvrir aucun grand

livre.

— Colloque scientifique de maitre Charles Tirepied, Hpara-

teur de la chaussure humaine, et de Richard Sangonidimi, por-

teur et fournisseur d'eau, Feuille de quatorze pages, fabriquee

sans doute par ordre de la police pour I'amusement de la

canaille dans un temps qui n'est amusant pour personne. On y
discute I'histoire du lutin de la rue Groix-des-Petits-Champs,

qui a attire sur la fin de I'annee pass6e cette foule de badauds

dans la boutique du luthier Louvet. Le porteur d'eau fait le role

du peuple, et le savetier 1' esprit fort.

— Lettre d'un Jeune mitaphysicien ti une jeune dame qui

a ses raisons pour avoir de I'esprit, sur le Roue vertueux et

consorts. Feuille de seize pages. Gela est de la force de I'avocat

Marchand. On ne sait ni la fin ni le but de cette plaisanterie, et

Ton n'est pas tente de le savoir.

— L'Academie de Dijon avait propose pour le prix d'elo-

quence I'^loge du chevalier Bayard. M. de Belloy pouvait

envoyer sa trag^die de Bayard au concours : montrer son h6ros

en action, c'etait en faire le plus bel eloge. Ce prix a ete rem-

port6 par M. Combes, inconnu dans les lettres, qui a depuis

public son ]l:ioge de Pierre Terrail, dit chevalier Bayard^ sans

peur et sans reproche. Ma foi, ce M. Combes n'est pas tendre :

il fait I'eloge de son heros aux depens de notre noblesse d'au-
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jourd'hui, a laquelle il reproche a peu prfes de n'avoir ni foi ni

honneur. Son discours a Fair d'un sermon, et il en aura le sort,

c'est-^-dire qu* il ne sera lu de personne.

— M. Mar^chalS aussi inconnu que M. Combes, vient de

publier sous le titre de Bergeries des idylles dans le gout des

idylles de M. Gessner, de Zurich. Gela a toute la faiblesse et toute

rinsipidite d'une copie. Pour faire des idylles comme M. Gess-

ner, il faut avoir Tame tendre, pen6tr6e, melancolique, douce,

flexible, ouverte aux impressions les plus d6Iicates, susceptible

des sensations les plus exquises. Nos jeunes gens croient qu'il

n'est question que de coudre ensemble quelques phrases douces

et vides de sens. Le coloris de Gessner est d'un charme et

d'une grace dont on ne saurait avoir d'idee quand on ne pent le

lire dans I'original. G'est bien dommage que ce poete, qui a

tant de gout et d'ame, ait quitte la lyre et se soit jete dans la

peinture, ou je crois qu'il n'est que fort mediocre.

— Galimatias poitique^ ou Recueil de plusieurs petites pidces

de vers et de chansons sur des airs nouveaux et connus, par

M. Messageot, caporal au regiment de Touraine. Volume in-i2

d'environ cent vingt pages. Le succ^s d'une pareille rapsodie,

publiee par un soldat du regiment des gardes francaises^ aura

encourage M. le gaporal Messageot a publier la sienne. Je lui

souhaite de tout mon coeur un bon debit. J'aime les poetes

caporaux; quand nos petits poetes s'engageront a servir la

patrie, je leur pardonnerai beaucoup de mauvais vers.

MARS.

!«' mars 1770.

Le 19 du mois passe, on donna, sur le theatre de la Com6-

die-Italienne, la premiere representation de Silvain^ com6die en

vers libres et en un acte m^lee d'ariettes, par M. Marmontel,

de I'Academie frangaise ; la musique est de M. Gretry. Voila, en

1. Sylvain Marechal.

2. Voir tome VII, p. 397.
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moins de dix-huit mois, le quatri^me ouvrage de ce charmant

compositeur qui reunit tous les suffrages. M. Marmontel, en s'an-

nongant pour le p^re de Silvain^ a en meme temps legitime le

Huron et Lucile, enfants exposes et renies a leur naissance.

lis doivent tous les trois infmiment a leur bon parrain Gretiy,

qui, au moyen d'une musique pleine de genie et de gout, leur a

procure un etablissement tr6s-avantageux dans le quartier de

la Gomedie-Italienne, et qui a rendu en dernier lieu le meme
service au Tableau parlant de M. Anseaume; mais en tradui-

sant avec tant de facilite et de succes, en nous charmant par

ses ouvrages, ou, s'il faut parler comme I'abbe Arnaud, en

doublant notre existence, M. Gr^try nous a fait craindre pour

la sienne. II a la poitrine faible et mauvaise, il crache souvent

le sang, il ne se menage pas assez ; eh ! le moyen de se mana-

ger, quand on est amoureux comme un fou d'une petite crea-

ture jolie comme un coeur, et douee des plus beaux yeux noirs

de la France? II faut done s'attendre h. voir perir le Pergolese

francais comme celui d' Italic, a la fleur de son age. D6tournons

nos yeux de cette triste perspective ; jouissons de I'aurore sans

demander si elle sera suivie d'un beau jour.

11 y a dans cette pi^ce des details charmants ; mais le grand

merite de M. Marmontel, c'est d'avoir senti la place etle but de

I'air ; il en etait bien loin lorsqu'il voulut mettre la Bergdre des

Alpes sur la sc^ne. On lui demanda I'autre jour comment il

avait fait pour revenir de ses erreurs, et il nous avoua qu'il

devait sa conversion a I'etude des drames de Metastasio.

Les gens de la cour et du monde se sont beaucoup recries

sur le but et la morale de cette pifece : M. le due de Noailles a

dit que son resultat, en deux mots, etait qu'il faut epouser sa

servante et laisser braconner ses paysans. Ce qu'il y a de plai-

sant, c'est qu'on est intimement persuade a la cour et dans le

grand monde que de pareils sujets sont traites a dessein par les

philosophes pour repandre leurs opinions dangereuses sur I'ega-

lite detous les hommes, sur le pr6juge de la naissance ; et que

Silvain, par exemple, a et6 compose en vertu d'une delibera-

tion prise, par tout le corps des encyclopedistes, de faire precher

k la Gom6die-ltalienne pendant le careme de 1770, par le

R. P. Caillot et par notre chere scEur en Dieu Laruette, le ser-

mon de la chim^re des naissances illustres et la doctrine abo-
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minable de la liberie de la chasse. Yoila comme on cherche

toujours des causes merveilleuses aux efTets les moins merveil-

leux. On ne veut pas me consulter k la cour, on ne veut pas

m'ecouter dans le monde : on a tort, et la France se perd

;

j'aurais dit le mot de I'enigme : c'est que ce que Ton attribue k un

projet complete par tout le parti philosophique n'est que Teffet

tres-naturel de la faiblesse du g^nie de M. Marmontel et de son

peu de talent pour le genre dramatique ; c'est qu'il est bien

plus aise d'etre outr6 que d'etre simple; d'imaginer des moeurs

et des evenements romanesques que de trouver les ev6nements

vrais, et de peindre les moeurs telles qu'elles sont, d'une ma-
niere interessante ; c'est que ces touches de moeurs qui suppo-

sent dans le poete un gout exquis, qui exigent de lui une jus-

tesse extreme, sont seules capables de donner de la couleur

et de la physionomie a ses personnages, et qu'il ne faut pas

croire, parce que les petits drames de M. Sedaine ont un air

simple et facile, qu'il soit ais6 d'en faire de pareils.

Le defaut de naturel gate tout dans ce Silvain. Pour nous

donner I'id^e d'un bon seigneur, le poete lui fait permettre la

chasse a tons ses paysans. Ce n'est pas cela, monsieur Mar-

montel ; vous n'avez trouve 1^ qu'un moyen sur de detruire en-

ti^rement le gibier dans une terre : un bon seigneur, qui a du

sens et qui veut faire le bien, craindrait, en accordant a ses

paysans une permission illimitee de chasse, de les detourner

des soins qu'exigent leurs champs, de leur faire perdre I'amour

deleur metier, et d'en faire une troupe de vagabonds et de vau-

riens. II se contente de faire tuer par ses gardes assez de gibier

pour que le cultivateur n'en soit pas vex6 ; et quand il veut

faire du bien a son village, il tient Tenfant de son voisin, parce

que c'est un brave homme ; il prete quarante ecus a I'autre,

parce qu'avec cette avance il fera une entreprise utile ; il marie,

au moyen d'une dot de cent ecus, la fille de ce bon vieillard

qui a besoin d'un gendre pour soigner son petit bien ; il donne

une vache a la pauvre veuve qui demeure au bout de I'avenue

du chateau, et cette vache sert a occuper son loisir en m^me
temps qu'elle lui procure sa subsistance. Pour des ch^vres,

j'en ai vu une quantity de distributes dans son village ; mais

mon bon seigneur ne ressemblait en rien au seigneur de M. Mar-

montel.
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L'idee de Silvain est emprunt^e de la piece de M. Gessner

de Zurich, intitulee J^raste : on peut comparer ces deux pieces,

qui ne se ressemblent gaere. La fable allemande est con^ue et

d^veloppee d'une mani^re infiniment plus naturelle que celle du
poete frangais : car M. Gessner a le gout trop simple et trop

vrai pour s'engager dans les defiles de M. Marmontel. II y a

dans la piece allemande un role de vieux domestique qui n'a

pas voulu abandonner le jeune homme aprfes son mariage et

dans sa pauvret6 : ce role est sublime, mais il me semble que
je n'ai pasete aussi content des discours des personnes que de

l'idee de la pi^ce. Ni M. Gessner ni M. Marmontel ne savent

baptiser leurs enfants. Ge fils mari^ ne s'appelait ni Eraste ni

Silvain, car il ne vivait ni a Paris dans un carrefour de la

Gomedie-Frangaise, ni dans la Terre de Labour du temps de

Yirgile ; Marmontel, en lui donnant pour femme une Hel^ne, de-

vait craindre de nous rappeler la chanson polissonne de Golle :

Permettez, madame H&Une.,. Je n'aurais pas non plus cherche

de Pauline dans cette chaumi^re : passe pour Lucette ; et pour

finir par une minutie, il ne fallait pas laisser chanter a ces enfants:

C'est ici que Ton s'aime,

parce que les faiseurs de pointes, quand on chante cela au milieu

d'un champ, entendent : c'est ici que Von s^me^ et disent que

tout le monde sait cela.

Je crois du moins avoir sufTisamment lav6 M. Marmontel de

tout soupgon d'attenlat contre la puret6 de la morale de I'op^ra-

comique ; M. Gretry, d'avoir pr^te ses divins accents a des sen-

timents malsonnants, schismatiques, hi^retiques ; et les encyclo-

pedistes, d'etre fauteurs d'une doctrine erron^e ou relachee sur

le droit de la chasse et sur le point de la naissance.

— La Religieuse de M. de La Harpe vient de paraitre sous

le titre de Mdanie, drame en trois actes et en vers *. Le bruit

que les lectures de cercle en cercle ont fait k Paris, et la repu-

tation qu'elles ont donnee k I'ouvrage, en ont fait enlever deux

mille exemplaires en trois fois vingt-quatre heures ; il est vrai

que la moitie du public a dit, apr^s avoir lu : Quoi I ce nest

\. Amsterdam, Harrevelt (Paris, Lacombe), 1770, in-S".
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que cela? C'est un inconvenient attache k tons les ouvrages

annonces, pr6n6s d*avance, de ne jamais remplir I'attente du

public. Gependant M. de La Harpe a pris un tr^s-bon parti en

lisant sa pifece de cercle en cercle ; il lui a procure par ce moyen

une vogue qu'elle n'aurait pas eue, et sans les protecteurs que

ces lectures lui ont attires, il n'aurait pas eu peut-etre la per-

mission de la police de faire parattre sa Religieuse, II existe

quelque par4;, dans Paris, un M. Fontanelle qui doit trouver bien

injuste le succes de M. de La Harpe. Ce M. Fontanelle a fait, il

y a quelque temps, une trag^die intitulee Ericie^ ou la Vestalej

on croit y trouver quelques allusions a nos cloitres, et la police

lui donne pour censeur M. I'archeveque de Paris, afm de pre-

venir toute surprise. Le pr61at, devenu censeur de pieces de

theatre, opine que non-seulementcette Vestale nepeut ^tre repre-

sentee, mais qu'elle ne doit pas meme^treimprimee; etvoila mon

pauvre diable de poete pour ses frais de composition ; et lorsqu'il

parvient enfm a la faire imprimer clandestinement, on envois

son colporteur aux galores pour en avoir vendu. M. de La Harpe

traite le meme sujet, mais sans le voiler : il place le lieu de la

sc^ne dans le parloir d'un convent de Paris ; une novice, un

cure, un pto dur et cruel, un amant passionne, en sont les

acteurs ; et I'auteur obtient la permission de vendre sa pi^ce

publiquement, et en tire en quinze jours de temps sept mille

livres. L'impression lui en a valu quatre mille, et il a eu un

present de trois mille livres de M. le due de Ghoiseul ; ce pre-

sent a ete fait avec autant de grace que de noblesse. M. de La

Harpe, ayant lu sa pi^ce chez M'"^ la duchesse de Grammont, en

presence de M. le due de Ghoiseul, dit, apr^s la lecture, qu'il y
avait deux libraires qui lui en offraient mille ecus, suppose qu'il

eut la permission de la publier. Le lendemain, M. le due de

Ghoiseul lui ecrivit qu'il lui demandait la preference sur les

deux libraires ; qu'en consequence il lui envoyait mille ecus, et

qu'actuellement que le manuscrit lui appartenait, il priait M. de

La Harpe de trouver bon qu'il lui en fit present. Gette tournure a

rappele h tout le monde la mani^re dont I'lmp^ratrice de Russie

a acquis la biblioth^que de M. Diderot : c'est imiter en petit ce

qu'elle a fait en grand,

II faut conserver ici des vers que le censeur n'a pas laisse

passer a l'impression ; ils doivent etre places dans la scfene
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du cur6 avec Melanie, et dans le discours de cette infortun^e *.

Un p6re!,.. II m'en faut un... Que n'ai-je un pere, helasi

II plaindrait mes tourments, il m'ouvrirait ses bras.

Un pere au cri du sang n'est point inaccessible.

Et vous, k mes transports qui vous montrez sensible,

N'etes-vous pas pourtant au rang de ces mortels

Qui ne prechent jamais que des devoirs cruels,

Qui m'ont tons annonc6, d'une voix formidable,

Dieu toujours irrite, I'liomme toujours coupable,

La nature en souffrance, et le ciel en courroux,

Ce ciel, par un traite qui s'est fait malgre nous,

Entre notre faiblesse et sa toute-puissance,

Nous laissant le malheur et gardant la vengeance?

lis m'ont dit que celui qui nous a forme tons,

Du pouvoir d'opprimer se montre si jaloux

Qu'apr^s avoir soumis sa faible creature

i Au tribut de douleur qu'exige la nature,

Aux besoins renaissants, aux ennuis, aux travaux,

II lui commande encor d'ajouter a ses maux.l

lis m'ont dit qu'on ne pent apaiser sa colore

Qu'en s'imposant soi-meme un fardeau volontaire;

£t qu'enfin les objets devant lui pr6feres

Ce sont des yeux en pleurs et des coeurs d6chir6s.

Eh bienl s'il est ainsi, j'ai le droit de lui plaire,

Je vais eterniser mes tourments, ma mis^re, etc.

Ces vers ne sont pas les plus mauvais de la piece ; mais

M. Saurin, qui a approuve Melanie, a exig6 qu'elle ne les dit

point.

— II a paru m\Q Lettre dun philosophe moitii gai, moitie

chagrin
J
sur quelques-unes de nos sottiseSj au baron de***. C'est

un ecrit de quarante pages. Le philosophe est tr^s-familier avec

le baron, car il le tutoie; mais c'est que ce philosophe, qui est

un plaisant philosophe, a cru que le tuloiement d'un baron ne

manquerait pas de lui donner bon air, et k son style de la legfe-

rete et de lagentillesse. Ce philosophe de bon ton nous reproche

nos travers, nos frivolit^s, notre engouement pour ce qu'on a

ridiculement appele des waux-halls ; pour les joutes d'eau qu'on

a donn^es I'ann^e derni^re sur la Seine ;
pour les comediens de

1. Ces vers ont ete en partie retablis par I'aiiteur, acte I,sc. iv, de lapi^ce avec

quelques variantes peu importantes. Toutefois les neuf vers que nous avons ren-

ferm^s entre crochets no s'y trouvent pas. (T.)
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bois qui ont fait tant de fortune a la Foire. Si la nation n'a

d'autre tort aux yeux de I'^ternel et de son proph^te, le philo-

sophe moitie gai, moiti6 chagrin, elle doit ^tre epargnee, car il

y a au moins un juste parmi elle. Ge juste, c'est moi: je n'ai

vu ni le waux-hall de la Foire, ni les joutes d'eau, ni les come-

diens de bois ; mais malheureusement ce ne sont pas 1^ les vrais

griefs du philosophe centre la nation, ils n'ont fait que lui

servir de transition. Pour en revenir au seul grief reel qu'il ait

centre nous, c'est de n'avoir pas accueilli la Pehiture, poeme en

trois chants par M. Lemierre. II pretend que racharnement de

quelques insectes subalternes centre cette belle production de

M. Lemierre doit lui 6tre un sur garant de son immortalite : en

consequence, il nous en fait remarquer les principales beautes.

Je commence a croire que le philosophe moiiie gai, moitie cha-

grin, est M. Lemierre en personne ; ses griefs ont un air si

paternel qu*il n'y a pas k s'y tromper. Encore a cet egard ma
conscience ne me reproche rien. Le poeme de M. Lemierre parut

I'automne dernier', peu de temps avant mon retour a Paris.

A mon arrivee, je voulus m'informer de son succ^s ; il etait

deja si parfaitement oublie que personne ne daigna me re-

pondre. Si le public lisait la Lettre de M. Lemierre au baron

de ***, il serait bien etonne d'apprendre qu'il y a eu des achar-

nes centre son poeme ^ J'ai voulu le lire ; il ne m'a pas ete

possible d'aller jusqu'au bout du premier chant. Celui qui vous

dit que M. Lemierre ecrit en francais vous trompe; il y a en

v6rite plus loin de son jargon a la langue des Racine et des

Voltaire que de la langue des Iroquois k la langue frangaise.

Je me serais done contents de vous preserver en deux mots du

danger de cette lecture, qui fait plus de mal a I'oreille que le

cri aigu et continude la lime du serrurier ; mais j'ai trouve dans

les papiers que M. Diderot a prepares pour cette Gorrespondance,

que ce philosophe adaigne s'Occuper du poeme deM. Lemierre

;

il a eu en verite bien de la bonte. II ne sera pas dit que vous

soyez frustre des observations du philosophe, parce qu'il ne vous

sera pas possible de lire I'ouvrage sur lequel elles ont 6te faites.

i. Paris, Lejay, 1769, in-S".

2. Ici Grimm n'a pas I'air de mettre en doute que cette Lettre ne soit de

Lemierre ; mais ce n'est qu'une supposition satirique. Barbier, dans son Dictioti'

naire, n'en fait pas connaitre I'auteur anonyme. (T.)
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Je rends grace au philosophe moitie gai, moitie chagrin, de

m'avoir rappele le poeme de M. Lemierre, et le devoir de con-

signer dans ces feuilles les observations de M. Diderot ^

— M. de Voltaire a ^crit a M. le marechal de Richelieu la

lettre que vous allez lire ^

:

« Je voudrais bien, Monseigneur, avoir le plaisir de vous

donner ma benediction avant de mourir. L'expression vous pa-

raitra un peu forte ; elle est pourtant dans la verite. J'ai I'hon-

neur d'etre capucin. Notre general, qui est a Rome, vient de

m'envoyer mes patentes; mon titre est : Fr^re spirituel et p^re

temporel des capucins, Mandez-moi laquelle de vos maitresses

vous voulez retirer du purgatoire; je vous jure sur ma barbe

qu'elle n'y sera pas dans vingt-quatre heures. Gomme je dois me
detacher des biens de ce monde, j'ai abandonne a mes parents

ce qui m'est du par la succession 4e feu madame la princesse

de Guise, et par monsieur votre intendant ; ils iront a ce sujet

prendre vos ordres qu'ils regarderont comme un bienfait. Je

vous donne ma benediction.

Signe : Voltaire, capucin indigne, et qui n'a pas encoree u

de bonne fortune de capucin »

.

Nota. Nous avons, par cette lettre, la preuve de deux faits :

le premier, que c'est le general des capucins qui a expedie les

patentes de frere spirituel et pere temporel k M. de Voltaire, et

non pas notre tres-saint p6re Clement XIV; le second, que

M. I'intendant de M. le marechal de Richelieu ne paye pas tou-

jours la rente que son maitre doit a M. de Voltaire, et qu'il a la

bassesse de lui retenir depuis nombre d'annees; c'est de I'inten-

dant que je parle, car M. le marechal de Richelieu serait sans

doute incapable de faire ce tort au premier homme de la

nation: il faut que son maraud d'homme d'affaires aime aussi a

jouer au noble jeu de billard ^
— V^pitre du cure de saint Jean de Latran ll Vauteur de

Melanie, qui a couru ces jours-ci, a ete attribuee d'abord a

1. Comme ces observations ont quelque dtendue, les premiers editeurs de

Grimm ont cru pouvoir les supprimer. Nous suivons cet exemple ; mais on les

trouvera tome XIII des OEuvres de Diderot, Edition Gamier fr^res.

2. Cette lettre, qui est dat(5e du 9 fevrier 1770 dans la Correspondance de

Voltaire, est ici enti6rement d^figur^e. (T.)

3. Allusion au banqueroutier Billard. Voir le dernier article de ce mois.
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M. Dorat, ensuite a un certain M. du Doyer de Gastel, auteur

d'une ^pitre k M"« d'Oligny et d'une petite com6die intitulee

Laurelle et siffl6e sur le theatre de la Comedie-Francaise. Dans le

fait, I'auteur est reste ind^cis, mais les charges et procedures

ayant et6 portees a mon tribunal, M. Dorat aet6 vehementement

soupconn6 et m6me dument atteint et convaincu en vertu du

ton general et de diverses tournures particulieres de I'epitre fai-

sant le corps du delit. M. Dorat devait ce remerciement k

M. de La Harpe, en recompense de certaine epigramme assez

bonne pour avoir ete attribuee a M. de Voltaire, mais reconnue

aujourd'hui pour fille de la muse maligne du jeune auteur de

Mdanie. Tout ce qui resulte de plus clair de la litanie beaucoup

trop longue du cur6, c'est que I'auteur de MHanie n'est pas

aime de I'auteur de la litanie; c*est ce qu'il ne fallait pas d6-

montrer. Le bon cure de Saint-Jean de Latran s'est cru oblige

d'aller trouver M. de La Harpe pour lui marquer son deplaisir

de cette epitre et lai declarer qu'il n'y avait nulle part. II a fait

une pareille declaration h la police, et M. de Sartine I'a tran-

quillise en lui assurant qu'on n'avait nul soupgon contre lui.

G'est une chose digne de remarque que I'engouement et

I'enthousiasme qu'on a eus pour Melanie, pendant que I'au-

teur allait la lire de maison en maison, et I'espece de dechai-

nement qu'elle a essuye lorsqu'elle a et6 publique. Dans les

minuties, dans les grandes affaires, les partis extremes sont

notre lot; il faut toujours s'toier avec transport ou denigrer

avec fureur. On pouvait relever sans aigreur les defauts de la

piece, et rendre justice a la douceur du style, k I'harmonie de

la versification, qualites precieuseset essentielles dans un poete,

et dont on sent le prix plus qua I'ordinaire quand on quitte la

lecture du poeme de M. Lemierre. L'objection la plus solide que

j'ai entendu faire contre la pifece de M. de La Harpe, c'est qu'il

suffit, pour rompre toutes les mesures de son p^re, que M61anie,

conduite k I'eglise pour remission de ses voeux, ait le courage

de dire distinctement et tranquillement non lorsqu'on lui de-

mandera si elle veut 6tre religieuse. Get acte de fermet6 exige,

apres tout, moins de courage que le parti qu'elle prend de

s'empoisonner ; il n'a qu'un inconvenient pour M. de La Harpe?

c'est de deti'uire sa pi^ce tout enti^re. Vous voyez aussi que

M. le cure ne remplit pas son minist^re dans la scene avec le



hl^ GORRESPONDANCE LITTERAIRE.

p6re, qui est pourtant la plus belle de la pi6ce : car apr^s avoir

inutilement employe le ton de persuasion et de moderation, 11

doit declarer a ce pere inflexible que les voeux de sa fiUe ne se

prononceront pas, qu'ils sont nuls, parce qu'ils ne sont pas

libres, et que son minist^re ayant ete une fois employe, sa con-

science ne lui permet pas d'autoriser, par son silence, une vio-

lence aussi contraire au droit naturel et aux lois etablies qu'op-

posee aux principes de la religion. Une telle discussion aurait

entraine un autre ton de vigueur et de v6rite ; mais quand vous

tenez Melanie, n'oubliez pas que vous lisez une heroide, passez-

lui la faiblesse et le faux de ce genre, et vous ne serez pas me-

content.

— M"'^Necker ayant envoye aujpatriarcherouvrage de Tabbe

Galiani, M. de Voltaire lui a fait la reponse suivante :

{( II me parait, madame, que le plaisir de servir le public est

un excellent remade pour M. JNecker. On dit qu'il a parle avec

la plus grande eloquence a la seance de la compagnie des Indes.

Je vois de plus en plus que vous etiez faits I'un pour I'autre.

(( J'ai lu I'abbe Galiani. On n'a jamais ete si plaisant a

propos de famine. Ce drole de Napolitain connatt tres-bien

notre nation : il vaut encore mieux I'amuser que la nourrir. 11 ne

fallait aux Remains que panem et circenses j nous avons re-

trsinch^ panem, il nous suffit du circenses, c'est-a-dire de I'opera-

comique.

« Vous etes bien bonne, madame, de tenir encore pour I'an-

cien gout de la trag^die. Soyez bien persuadee que vos lettres

me font beaucoup plus de plaisir que les battements de mains

du parterre; vous ^tes mon public. J'ai I'honneur d'etre, etc. )>

— Je ne sais quelpolisson, enhardi par I'impunite de I'avo-

cat Marchand, a encore remue les cendres mouillees du grand

Poinsinet, en publiant un petit 6crit d'une trentaine de pages,

intitule Poinsinet et Moliere^ dialogue dMie ci M, Piron *. Ce

sont encore d'insipides plaintes centre les pieces de theatre qui

ont paru depuis quelques annees. Poinsinet etMoli^re se parlent

en vers; mais on pent dire que si Poinsinet y parle son jargon,

Moliere, en revanche, ne parle pas sa langue : c'est que Tun

etait plus ais6 que I'autre. Platitude a jeter au feu.

\. Par Barth61emy Imbert.
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— Eloge historique de Gaspard-Francois Belon de Fonte^

7iay, lieutenant giniral au service de Saxe, et ministre pUni-
potentiaire de la coiir de Dresde k la cour de France^ par

Tauteur des Memoires du chevalier de KilparK £crit in-8% de

trente pages. Je ne connais ni M. le chevalier de Kilpar ni son

historien, et je suis k cet egard dans le cas de tout le monde;
mais je suis bien aise d'avoir lu V£loge du general de Fontenay,

car il est d'une platitude et d'une b^tise tr^s-piquantes.

L'auteur ditque personne n'avait plus que le general de Fon-

tenay les qualit^s n^cessaires ct voir la possibility d'un projet. II

dit que, sil lui dtait pcrmis de divoiler les secrets de son cahi-

net, on verrait qu'il a eu plus de part qu*on ne pense aux orages

qui grondent actuellement dans le Nord, C'est, je crois, la pre-

miere fois qu'on a loue un homme d'avoir ete brouillon. Rien

n'est beau comme la magnificence de style avec laquelle I'his-

torien conduit son h^ros en ambassade a la cour de France, au

commencement de la guerre de 1756. II lui ouvre une jambe

en deux ou trois endroits, la fait suppurer abondamment^ couvre

la campagne de partis prussiens, enfonce son Fontenay dans des

chemins creuses dans le roc et entoures de precipices, pour le

faire enfm arriver a Paris glorieusement et sans accident. Mais,

helas! il se trouvait alors, continue le pan^gyriste, dans un

royaume Stranger, sans autres ressources que celles de son ghiie :

car ses pensions, ses appointements, c'est sur quoi il ne devait

point compter. Ainsi voila le pauvre general de Fontenay consti-

tue chevalier d'industrie.

En revanche, apr6s la guerre, c'est un grand homme. II

recoit des sommes considerables de sa cour; Vusage qu'il en fait

est aussi louable que rare. Apres^cela, devinez a quoi il employa

son argent? Conduit par un esprit d'^quitS^ il commence par

payer les dettes que les malheurs du temps Vavaient oblige de

contracter. Ma foi, ces platitudes-la ont leur prix, et je m'en

accommode de temps en temps a merveille. Le pan^gyriste fmit

par le portrait du general, dont il fait une figure charmante, et

par r^bauche de son caract^re moral, qu'il donne pour un

module de vertus aust^res. Helas ! le pauvre g6n6ral avait fair

d'un gros fermier general lourd etpesant; il 6tait d'ailleurs un

1. L.-L.-J. Gain de Montagnac.
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des plus determines epicuriens du si^cle, faisant grand cas de

bonne ch^re et de tons les genres de plaisirs, et prenant patience

quand il avait bien soupe. Pour s'achever de peindre, son his-

torien nous le donne pour une petite sante : jamais personne

n'avait joui de la vie plus completement, avec moins de retenue

que M. de Fontenay, et jamais il n'avait ete malade. 11 a pousse

sa carrito dans cet etat inquietant jusqu'a quatre-vingt-cinq

ans. II etait un des arcs-boutants de I'hotel Lubomirski, a

Dresde; mais a mon gre le general Meaghes, Irlandais, etait

infmiment plus aimable et avait bien autrement le ton d'un

homme du monde que le general de Fontenay. Et le general

baron de Dyhern, tue a la bataille de Berghen? G'etait un

homme de genie et une creature bien aimable, sous les appa-

rences d'un professeur d'universite crapuleux et debauche.

— Nous avons recu de Ferney une Lettre k monseigneur

I'archeveque de Lyon, dans laquelle on traite du pret h inU-

ret il Lyon, appeU depot de Vargent, par M. Prost de Royer,

avocat de la ville de Lyon, ficrit in-8% de cent quatre pages.

Nos lois sur le pret d'argent a interet, ainsi que sur beaucoap

d'autres objets, n'ont pas le sens commun. On a vu dans les

anciennes lois romaines, et plus encore dans les lois juives,

des dispositions si formelles contre I'usure qu'on a trouve plus

court de proscrire entierement le pret a interet. Les theologiens

s'en sont m^les, et, moyennant une parabole de Jesus-Christ

qui parait approuver et ordonner la stipulation d'int^r^t, ils ont

statue qu'elle etait absolument contraire a I'esprit de TJ^van-

gile et du christianisme. Les papes Font condamnee, et en con-

sequence le gouvernement pontifical prete sur. gages et h interet

depuis un temps immemorial. Les peuples catholiques sont done

obliges de croire qu'ils se damnent en tirant les int^r^ts de leurs

fonds; mais comme ces principes ne sauraient s'accorder avec

I'esprit du commerce, ou il est aussi important de trouver de

I'argent a interet que de le placer, et ou tout ce qui gene la cir-

culation et le credit est mortel, il a fallu avoir recours a des

subterfuges et des distinctions pour eluder une loi absurde en

paraissant la maintenir. Ainsi Ton a dit en France : Sans doute

le pret d'argent k int6r6t est usuraire et criminel, mais on peut

aliener son argent, en c6der la propriety, et alors il est permis

de s'en stipuler une rente. Quelle plate et ridicule toumure I
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humain ; eternellement dupes des mots, nous croirons toujours

la chose chang^e quand le terme Test. Encore cette tournure

d'aliener I'argent au lieu de le prater n'a-t-elle remedie qu'im-

parfaitement aux inconvenients resultant d'une legislation ab-

surde, et il a fallu imaginer bien d'autres artifices, sans quoi le

commerce ne pourrait pas subsister vingt-quatre heures en

France. A Rome, dans les premiers temps de la r^publique, le

pret d'argent etait un lien politique par lequel le patriciat cher-

chait a assujettir le peuple, et les lois contre I'usure fiirent

presque toujours I'ouvrage de la force ou de la n^cessite, lorsque

le peuple ou le corps des d6biteurs, sentant trop ses chaines et

sa dependance, se soulevait contre le patriciat ou le corps des

creanciers. Chez un peuple sans art, sans Industrie, sans com-

merce, tel que les Juifs, I'usure devait etre presque toujours

meurtri^re pour le debiteur. Mais qu'est-ce que les anciens

l^preux de Judee, et les pauvres citoyens de I'ancienne Rome,

et une parabole rapport^e dans saint Matthieu, ont de commun
avec nos peuples modernes, dont la puissance et la grandeur

reposent sur la gloire des armes et des arts, et sur la richesse

d'un commerce immense ?

L'auteur de la Lettre k Varcheveque de Lyon examine la

question du pret \ int^ret suivant : 1° le droit naturel ; 2" I'etat

des choses et les consequences ; 3° le droit divin ; A° les opinions

humaines et la doctrine de I'figlise ; h"" le droit civil ; G*" le droit

civil particulier au commerce de Lyon. Dans tons ces rapports

I'auteur prouve que le pret a int^ret et a terme n'est pas seule-

ment une chose licite, mais indispensable au commerce. J'ignore

les motifs qui ont engage le patriarche a traiter cette question;

il faut qu'on ait voulu changer quelque chose aux usages de la

place de Lyon, et que les pretres ou d'absurdes magistrats aient

voulu gener par des subtilit6s de I'ecole les operations du com-

merce. Sa Lettre au primat des Gaules est pleine de sens et de

raisonnements solides. L'auteur n'y fait point le philosophe ni

I'esprit fort; il fait Tavocat, le casuiste, le theologien, mais le

theologien sense, qui pref^re le bien public a I'honneur de sou-

tenir une thfese absurde. On dit qu'il y a reellement un M. Prost

de Royer k Lyon, et qu'il a publiquement desavou6 cette lettre,

qui porte son nom : sa situation a pu exiger de lui un pareil
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desaveu, mais je lui souhaite de ne jamais rien ecrire de plus

mauvais,

15 mars 1770.

M. de Belloy, citoyen de Calais, maitre faiseur de tragedies

suivant la cour, est coupable devant Dieu de la tragedie du Siege

de Calais, et envers la nation de cette frenesie humiliante et

passagere que sa piece a excitee. II est vrai que M. de Belloy

ayant compose sa tragedie dans la pauvrete de son esprit et dans

k simplicite de son coeur, on ne peut contester son innocence;

mais, suivant la logique de I'Ancien Testament, en vigueur chez

le peuple de Dieu, tout homme qui, par sa faute ou sans sa

faute, fait tomber un peuple dans un grand egarement, doit dtre

anath^me devant le Seigneur. Cette malediction s'est accomplie

sur le sieur de Belloy, malgr6 mes prieres et celles des bour-

geois de Calais, qui lui ont decerne les honneurs de citoyen,

honneur dont on n'avait jamais entendu parler en France ; de sorte

que M. de Belloy est non-seulement le premier, mais encore

I'unique citoyen de Calais qu'il y ait en Europe. Mais cet honneur

ne lui a pas tourne a profit; on dit que M. de Belloy n'en est pas

plus gras, et que ses protecteurs I'ont laiss6 dans un etat qui

repond fort mal a leur enthousiasme. II aurait pu lui-m^me se

tirer d'adaire par des succ^s multiplies au theatre; mais d'abord,

apres la retraite de M"*' Clairon, il n'a ose risquer aucune de ses

tragMies, et depuis que M'"' Vestris a du succ^s a la Comedie,

il n'a pas pu reussir a les faire jouer. Pour ne pas laisser le

public plus longtemps dans I'attente, il vient de prendre le parti

de les faire imprimer. Ce parti n'est pas le bon; nos yeux sont

trop exerces, et on les trompe moins aisement que nos oreilles.

On dit que ce sont des tracasseries sans nombre et sans fm avec

les Com6diens qui ont porte M. de Belloy h. retirer ses pieces et

k les publier. Si cela est vrai, les Comediens lui ont joue un

mauvais tour. Cependant il a !d6clare, dans les papiers publics

que ce n'est par aucun m6contentement essuye a la Comedie

qu'il a pris le parti de mettre ses pieces au jour. Quoi qu'il en

soit, elles etaient faites depuis plusieurs annees, I'auteur les

lisait de temps en temps dans quelques cercles, pour ne pas se

laisser oublier par le public. Si M"" Clairon 6tait restee au theatre,

on aurait donn6 Gahrielle de Vergy tout de suite apres le SUge
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de Calais, Depuis sa retraite, M. de Belloy a compost sa tra-

gedie de Gaston et Bayard, pour la faire jouer avant de risquer

au theatre Gahrielle de Vergy.

Voila le nom des deux tragedies que M. de Belloy vient de

faire imprimer, et qu'on n'a pas pu lire parce que M. de Belloy

ne sait pas ecrire. Je n'entrerai dans aucun detail sur ces deux

pieces; elles sont publiques, et ne meritent pas qu'on s'y arr^te.

Dans la tragedie qui porte le nom de deux heros francais, Gaston

de Foix et Bayard, appel6 le chevalier sans peur et sans re-

proche, I'auteur a pris pour fondement de sa fable la conspira-

tion de Bresse, tramee par le comte Avogare. II serait difficile

de faire le denombrement de toutes les absurdites, tant his-

toriques que poetiques, dont cette pi^ce fourmille. L'idee de

transporter k Bresse, et dans le xvr si^cle, la conspiration des

poudres de Londres, suffit pour vous prouver combien le juge-

ment de M. de Belloy est sain; le duel invente entre Gaston et

Bayard pour une beaute italienne est un chef-d'oeuvre d'absur-

dite! Eh bien, malgr6 la pauvrete de genie du poete, malgre

des absurdites entassees les unes sur les autres, malgre un style

incorrect, diffus et faible, j'aurais parie que cette pi^ce aurait

obtenu quelque succfes a la representation. On dit que les Gome-

diens se proposent de la jouer avant la cloture de leur theatre,

et quoiqu'elle soit enti^rement tomb6e a la lecture, je ne serais

pas 6tonn6 quelle eut quelque succ^s parce qu'il y a du mou-

vement, des maximes et de ces sentiments d'61evation factice

qui transportent toujours d'admiration le parterre. Au reste,

quoiqu'il y ait de plus grandes absurdites dans Gaston que dans

Gahrielle de Vergy
^
j'aimerais cependant mieux avoir fait la pre-

miere de ces pieces que la seconde : il y a du moins, dans Gas^

ton et Bayard, quelque apparence de talent; mais la belle et

malheureuse Gahrielle m'a fait bailler, de fagon que j'ai eu

toute la peine du monde a me r^soudre d'assister k son enter-

remeiit. M. de Belloy accompagne ses pieces de prefaces et de

notes historiques qui sont remplies de cette suffisance d'un esprit

mediocre et de cet ennui qui vous mine insensiblement : c'est un
march and de poison lent, lequel n'op^re que par nausees et a

force de redoubler les doses. C'est de la preface de Gaston et

Bayard que M. Turgot, intendant de Limoges, a dit qu'elle etait

remplie de patriotisme d'antichambre. Mais je crois M. de Belloy

VIII. 31
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has et rampant de tr^s-bonne foi, et par consequent, malgre sa

bassesse, un bon et honnete garcon; et je presume qu'il est

reellement persuade qu'il faut etre Frangais pour connaitre

Thonneur, pour avoir des sentiments Aleves et m^me honnetes

;

il avance du moins ces b^tises avec tant d'assurance que je ne

saurais soupQonner sa bonne foi. 11 se croit aussi, de la meilleure

foi du monde, inventeur de la trag6die nationale. Et pourquoi

ne le croirait-il pas? On le lui a dit si souvent!

Pendant que M. de Belloy se preparait a publier sa tragedie

de Gahrielle de Vergy, qu'il avait depuis plus de cinq ans dans

son portefeuille, M. Baculard d'Arnaud faisait imprimer Fayel,

tragedie egalement en vers et en cinq actes, egalement munie

d'une preface et de notes*. G'est le m^me sujet trait6 par deux

grands hommes egalement pauvres de genie, egalement impuis-

sants, dont I'un se laisse aller a sa langueur, I'autre se dem^ne

comme un diable pour vous la derober. Ce pauvre d'Arnaud

croit que la fren^sie de la passion est la m^me que celle qui

resulte d'un derangement d'organes ; il ne se doute pas de la

liaison secrete qui existe entre les ecarts de la passion, et il

croit qu'on n'a qua passer du blanc au noir et du noir au blanc

pour avoir I'air d'un homme agite et ballotte par une passion

violente. Son Fayel est un fou furieux qu'il faudrait enchainer

aux petites-maisons. Sa piece, malgr6 la betise feroce du chate-

lain Fayel, I'imb^cillite du preux de Vergy, et la sottise de la

belle Gabrielle mourante, a pourtant un merite : c'est qu'on y
retrouve le coloris du temps, cet esprit de chevalerie, cet alliage

d'honneur, de bravoure, d'amour et de religion, qui donnent a

ces siecles si grossiers et si barbares un air si poetique. Depuis

Homfere, il n'y a eu que les siecles des croisades et de la che-

valerie qui aient ofiert des moeurs favorables a la po6sie. Je sais

gre a d'Arnaud d'avoir senti qu'en faisant une tragedie des fureurs

d'un mari jaloux il fallait ennoblir son sujet par tout ce que

I'histoire et 1' esprit du si^cle pouvaient lui fournir de teintes

pr^cieuses pour la couleur de ses personnages.

Au reste, le sujet de Gabrielle de Vergy n'est pas un sujet

de tragedie ^ ; M. le due de La Yalli^re en a fait une romance

1. Paris, Lejay, 1770, in-8°.

2. On publia cepeadant la mfime annce, outre la piece de de Belloy et celle
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et c'est la son veritable cadre. M"® de Lussan I'a rapportee dans

ses Anecdotes de la cour de Philippe-Augustey qui est iin roman.

Vous savez que la belle Gabriel le de Vergy aimait passionne-

ment le sire Raoul de Coucy, et qu'elle en etait adoree. Son p^re

la maria malgre elle au chatelain de Fayel. Coucy, deses-

p6re, alia se croiser et chercher un glorieux tr^pas dans la Terre-

Sainte. Bless6 a mort, il ordonne a son ecuyer de faire embaumer
son coeur et de le porter a la belle Gabrielle. L'ecuyer execute

fid^lement la derni^re volonte de son maitre; il rode avec son

depot autour du chateau, sejour de Gabrielle; il est decouvert

et surpris par Fayel, qui se saisit de la lettre de Coucy expirant,

tue son ecuyer, et fait servir a sa femme le coeur de son amant

a table avec d'autres mets. Gabrielle, en apprenant cette horrible

vengeance, se laisse mourir de faim. Nos deux poetes ont eu

r attention de faire guerir Raoul de Coucy de ses blessures en

Terre-Sainte. II revient en Europe, a une entrevue avec sa mai-

tresse, Fayel le surprend, le tue en duel, et prepare ensuite a

sa femme ce present funeste. Ne pleurez pas sur les infortunes

de Gabrielle de Vergy, parce qu'elles ne sont pas vraies ; ce

n'est qu'un conte qu'il fallait laisser en romance, ou il est tr^s-

touchant, mais qui n'est nullement propre ni convenable a la

tragedie. Vous direz que I'histoire d'OEdipe, de Pelops, d'Atree

et Thyeste, et d'autres heros de la tragedie grecque, n'est aussi

qu'un conte horrible, et fait pourtant un grand effet au theatre.

Oui, mais les contes d'OEdipe, des Danaides, des Atrides, etaient

consacrespar la religion : c' etait le catechisme du temps; avec

ces contes on inspirait aux enfants la terreur religieuse, on les

accoutumait d^s I'enfance au dogme redoutable de la fatalite.

L'importance de la religion d'un cote et de la tragedie de I'autre

a conserve h. ces sujets une gravite et une force que nos petits

contes horribles ne sauraient avoir. Mettez I'histoire de Raoul

de Coucy et de Gabrielle de Vergy dans le canon de nos livres

sacres, faites conter leur histoire aux enfants comme celle d'As-

suerus et Esther, donnez a la representation de la tragedie une

importance religieuse, faites aussi qu'on soit plus croyant que

dans ce si^cle, et puis traitez le sujet de Coucy et de Gabrielle

d'Arnaud, la Comtesse de Fayel^ tragedie de soci6t6; Lyon, frtres P^risse, 1770,

in-8^ (T.)
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de Vergy : les fureurs de Fayel seront alors de foi, et tout sera

hien.

VERS DE M. SAURIN A M. DE VOLTAIRE.

-SUR SA DIGNITE DE PERE TEMPOREL DES CAPUGINS,

QCI LUI FAIT SIGNER SES LETTRES DU TITRE POMPEUX DE CUpUCin iudigne,

Tu viens de prendre la besace

Et le cordon de saint Francois;

Vertu de froc I Frere Pancrace,

Nous aliens voir de tes exploits.

Par la grace du saint capuce

Tu seras pres de la soeur Luce,

Aussi jeune qu'en tes Merits,

En tes Merits, que tout Paris

Attend, comme au desert, le peuple sans prepuce,

Le fameux peuple d'Israel,

Attendait la manne du ciel.

Mais n'aurais-tu suivi qu'une ambition folle?

Aux lauriers immortels dont il a le front ceint,

Voltaire voudrait-il joindre encor I'aur^ole,

Et, grand honime en ce monde, etre dans I'autre un saint?

Si c'est ton projet, tu t'abuses :

Capucin tant qu'il vous plaira,

Voltaire jamais ne sera

De ces gens qu'on invoquera,

Si ce n'est au temple des Muses,

Ou plus d'un autel il aura.

REPONSE DE M. DE VOLTAIRE^

II est vrai, je suis capucin,

C'est sur quoi mon salut se fonde

;

Je ne veux pas, dans mon declin,

Finir comme les gens du monde.

Mon malheur est de n'avoir plus

Dans mes nuits ces bonnes fortunes,

Ces nobles graces des 61us,

A mes confreres Si communes.

^
Je ne suis point frere Frappart,

Confessant soeur Luce et soeur Nice;

4. Ces vers sont imprimis dans les OEuvres completes de Voltaire, mais on

les a conserves ici pour I'intelligeuce des anecdotes que M. Ic baron de Grimm y

a jointes. {Premiers editeurs.)
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Je ne porte point le cilice

De saint Grisel, de saint Billard.

J'ach^ve doucement ma vie,

Je suis pret k partir demain,

Encommuniant de la main

Du bon cur6 de Melanie.

D^s que monsieur I'abb^ Terray

A su ma capucinerie,

De mes biens 11 m'a d61ivr6;

Que servent-ils dans I'autre vie?

J'airae fort cet arrangement,

II est leste et plein de prudence;

Plut a Dieu qu'il en fit autant

A tous les moines de la France!

— Saint Billard , caissier general de la poste , a fait sur la

fin de I'annee derni^re une banqueroute frauduleuse de plu-

sieurs millions. II a 6te mis k la Bastille, et on lui fait actuel-

lement son proces; mais, quoique ce Billard ait vole les fermiers

g^neraux des postes et le public d'une maniere tres-scandaleuse,

on doute qu'il soit pendu. Billard se piquait de la plus haute

devotion. II avait des liaisons intimes avec M. I'abbe Grisel, sous-

p6nitencier de I'l^glise de Paris, confesseur de M. Tarchev^que et

directeurde plusieurs devotes illustres, connu d'ailleurs par son

gout decide pour la garde des depots : il 6tait gardien d'autant

plus exact qu'il ne rendait jamais. En sa quality de confesseur

de M. Billard, 11 s'etait aussi fait directeur de la caisse des

postes. Nous avons vu des financiers faire des depenses exces-

sives et scandaleuses pour entretenir des filles; Billard, qui ne

faisait aucune depense apparente, avait un genre de luxe parti-

culier ; suivant ses registres, I'entretien de son confesseur allait,

annee commune, k plus de cent mille ecus. On pretend que

c'est pour avoir quelques eclaircissements sur I'objet de cette

6norme d6pense que saint Grisel a ete arr6t6, et Ton s'attend a

trouver les jesuites au fond du sac. Billard etait aussi le pr^te-

nom de I'abbe Grisel pour tous les legs que ce saint homme se

faisait faire par testament. On prenait Billard a serment que ces

legs n'etaient pas des fid^icommis, et Billard se parjuraitchaque

fois en justice. On dit cependant que, s'etant parjure un jour



Zi86 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

pour un legs de cent mille ecus, il lui vint un petit scrupule et

qu'il d6clara a son confesseur que, pour apaiser sa conscience, il

ne rendrait pas celui-la. II faut se passer entre fripons divots

de ces petits scrupiiles. Saint Billard, qui sera immortel dans

rhistoire de France par les jeux de mots sublimes que son nom
et sa banqueroute ont fait faire , jouissait d'une haute conside-

ration dans le parti devot. 11 approchait de la sainte table tous

les trois ou quatre jours, et il avait le privilege d'etre commu-
nie avec une hostie de pretre. Un jour, Billard s'^tant presente

a la sainte table quoiqu'il eut communie la surveille, et le

pretre qui c^lebrait la messe n'ayant que de petites hosties, il

dit a saint Billard : « Yous me prenez au depourvu, il faudra

vous contenter de la fortune da pot^ » Le patriarche de Ferney

atravaille, il y a bien des annees, a la reputation de I'abbe

Grisel, en publiant sa Conversation avec un intendant des menus-

plaisirs du roi^ : c'etait un excellent pamphlet. On pretend

aussi que dans sa comedie non encore jouee ni imprimee, et

intitulee le D^pot, ou Ninon, une histoire arrivee a saint Grisel

avec la famille de feu M. de Tourny, intendant de Bordeaux et

grand mangeur de saints, a fourni la principale intrigue de la

pi^ce. Le patriarche est si reconnaissant de tous les sujets

d'edification que ce saint homme lui a fournis qu'il a mand6

que si, par hasard, il devait etre pendu, il ne manquerait pas

de venir I'assister dans ses derniers moments, en sa qualite de

capucin. Voltaire exhortant et assistant le confesseur deM. I'ar-

cheveque de Paris au moment de son exaltation, voila un assez

beau sujet de tableau pour le d^coupeur Huber!

— Le docteur Petit, si grossi^rement attaqu6 en dernier lieu

1. On lit dans une lettre de M"^^ du Deffand, des 21 et 22 fevrier 1772 : « Je ne

puis vous mander des nouvelles, si ce n'est 1' execution de la sentence rendue

contre le fameux banqueroutier Billard ; il a ete au pilori, k la Gr6ve, une seule

fois pendant deux heures, avec un ^criteau : Banqueroutier frauduleux, commis

infidele. II etait en bas de soie, en habit noir, bien frise, bien poudre. Quand le

bourreau vint le chercher h la Conciergerie il voulut I'embrasser, I'appela son

fr6re, le remercia de ce qu'il lui ouvraitla porta du ciol, bdnit Dieu de cette humi-

liation, et r^cita des psaumes tout le temps qu'il fut au carcan. II fut conduit apr^s

hors de Paris ; et comme sa sentence porte le bannissement, on ne doute pas qu'il

n'aille k Pome aupr6s du g^n^ral des j^suites; et comme sa banqueroute est de

cinq millions, il aura eu la precaution de faire passer des fonds dans les pays ^tran-

gers. II aurait 6t6 juste de le condamner aux gal6res. » {Lettres de la marquise

du Deffand, edition de Lescure, tome II, p. 219.)

2. Cette Conversation est de 1761.
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par le docteur Bouvart , n'a pas seulement trouv6 un vengeur

dans le fabuliste Le Monnier; son ancien ami, Simon Bigex,

etabli au chateau de Ferney, s'est aussitot m6l6 de la querelle.

Anciennement et fortement attache k M. Petit, il s'est cru oblige

de trailer M. Bouvart comme celui-ci a traits M. Petit, et de lui

adresser ses douceurs dans un 6crit de vingt-huit pages inti-

tule Lettre de M. L^preuXy docteur rigent de la FaculU de

mMecine en VJJniversitd de Paris, ci M. Bouvart, docteur re-

gent de la meme Faculty, ancien professeur au ColUge royal de

TAcaddmie royale des sciences^ chevalier de Vordre de Saint-

Michel, etc., etc. Je demande pardon a M. Simon Bigex de I'avoir

appele I'annee derniere Antoine Bigex, et de lui avoir donne pour

patron un simple saint lorsqu'il a I'honneur d'appartenir k un

apotre. II me semble que Simon Bigex a du gout pour le genre

polemique ; cependant sa discussion litteraire de I'ann^e der-

niere avec Antoine Adam , ci-devant soi-disant jesuite, ne lui a

pas reussi. Le scandale que la procedure criminelle du philo-

sophe Simon Bigex contre le pr^tre Antoine Adam faisait dans le

pays de Gex a d^plu au seigneur patriarche. II a compost le

proems a la gloire enti^re de Simon : Adam, par un acte devant

notaire, a declare Simon Bigex incapable d'avoir vole des fruits,

et lui a paye volontairement dommages et inter^ts. II parait que

sa victoire ne lui a pas tourne a profit, il parait que la ni^ce

Denis a fait le role de Caton, elle s'est rangee duc6t6 duvaincu,

et le vainqueur Bigex vient d'etre oblige de quitter le chateau

de Ferney. Ses services rendus a la vigne du Seigneur n*ont pu

le garantir de ce'malheur. Je crois que son genereux protec-

teur lui a assigne une petite pension en lui donnant son conge.

Bigex s'est retire dans son village en Savoie , a peu de distance

de Geneve, d'ou il pretend qu'il ira tons les ans, au mois de d^-

cembre, faire le pfelerinage du chateau de Ferney, en vertu de

la permission sp^ciale qu'il en a obtenue. II aura le temps de

m^diter dans sa retraite sur la vanity des succ^s, et, en jetant

un coup d'oeil philosophique sur la gloire , de se dire : J'ai

copi6 pendant long temps des feuilles pour les premieres tfites

de I'Europe, j'ai 6crit ensuite sous la dictee du plus beau genie

du siecle , et me voilk.

— M. I'abb^ Le Monnier, que nous appelons le sacristain de

la Sainte-Ghapelle, parce qu'il a une petite place dans le cha-
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pitre de cette eglise, s'est occupe depuis nombre d'annees d*une

traduction des comedies de Terence. II va la mettre sous

presse en deux formats, Tun petit et sans parure pour la jeu-

nesse et les colleges, I'autre grand in-octavo, orne de sept

estampes d'apres les dessins de Cochin, pour les gens du monde
et les amateurs de beaux livres. On souscrit pour cette derni^re

edition, qui sera en trois volumes. L'auteur ne demande point

d'argent d'avance; on s'engage simplement de payer dix-huit

livres, et de faire retirer son exemplaire dansl'espace d'un mois

apr^s en avoir ete averti ; ainsi la souscription ne sert qu'a

constater le nombre de ceux qui voudront acheter la belle edi-

tion et k regler I'^dition en consequence. J'ai bonne opinion de

cette traduction. Je ne sais si I'abbe Le Monnier atteindra la

purete et I'^legance de I'original ; mais 11 a un cachet, ce sacris-

tain, il a de la naivete et une certaine simplicity agreste qui ne

me deplait point. Vous avez quelquefois lu, a la suite de ces

feuilles, des fables dont il est l'auteur, et dans lesquelles vous

avez du remarquer des choses bien precieuses.

— On nous a donne I'annee derniere une assez mauvaise

traduction des fameuses Nuits d'Young. M. de Moissy en a em-

prunte les morceaux qui lui ont paru les plus beaux et les a

ornes de ses rimes. II vient de publier sa rapsodie rimee sous le

titre de Virith philosophiques tirees des Nuits d' Young, et mises

en vers libres sous diffbrents titres relatifs aux sujets qui sont

traitis dans chaque article^ brochure in-8° de cent soixante-six

pages. Si vous perdez votre temps avec les Viritis nocturnes de

M. de Moissy, je declare que je ne compte avoir nulle part a

cette iniquite. Les amateurs des ISuits d'Young et tons ceux qui

sont soupQonnes d'anglomanie viennent d'etre attaquesdans une

brochure intitulee les Jours ^ pour servir de correctif et de

supplement aux Nuits d'Young, par un mousquetaire noir^.

Personne ne lit ces pauvret^s.

— M. Bret, auteur triste et chagrin a qui nous devons quel-

ques froides comedies qui ont ete jouees sans succfes, a aussi fait

une satire contre nos poetes dramatiques modernes, 6pitre en

vers chagrins adress^e a Lycandre, sous le titre d'Essai dunepoi-

tique il la mode. Une satire ennuyeuse est un triste don du ciel.

1. L'abb6 J.-H. R6my.
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— Fables et Contes moraux en vers, par M. Fontaine. Bro-

chure in-S" de cinquante-deux pages. Je ne connais pas ce

M. Fontaine ; tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas La Fon-

taine ; ces fables ne sont cependant pas sans quelque m^rite,

mais la plupart sont trop longues. Le grand secret de I'art

d'ecrire, c'est de ne dire que ce qu'il faut

:

Qui ne salt s'arrSter ne sut jamais 6crire.

— M . Linguet, avocat au Parlement, ne se borne pas k d6-

fendre M. Luneau de Boisjermain contre la communaute des

librairesde Paris ; il vient de traduire un assez grand nombre de

comedies espagnoles et de les publier sous le titre de ThMtre

espagnoL Quatre volumes in- 12 assez considerables. Tandis

que M. Linguet parcourt les richesses litteraires de I'Espagne

pour nous en enrichir, les libraires associes de VEncyclopHie

ont publie un m6moire contre son client Luneau, tendant a le

poursuivre criminellement sur la calomnie repandue dans son

dernier memoire au sujet de la souscription et des sommes

avanc^es par le public sur cet ouvrage immense. 11 me semble

que les libraires se lavent assez bien du soupcon d'avoir pris

aux souscripteurs plus d' argent qu'ils ne devaient, et, en ce

cas, M. Luneau est tr6s-reprehensible : car, lorsqu'on se permet

de telles accusations il en faut avoir les preuves les plus com-

pletes. Mais laissons la Luneau et ses adversaires, et parlous de

son avocat.

11 faut que ce M. Linguet soit laborieux ; il s'exerce toujours

en bien des genres. Le travail qu'il a entrepris sur le theatre

espagnol est int^ressant. 11 a raison de dire que les ecrivains

fran^ais du dernier si^cle se sont surtout forme le gout et ont

cherch6 leurs modules dans les auteurs espagnols, et que les

auteurs italiens du si^cle de Leon X et les auteurs grecs et

latins ont peu influe sur la revolution des esprits en France :

cela est tr^s-vrai. C'est done rendre un service aux Fran^aisque

de leur faire connaitre les sources ou les premiers de leurs ecri-

vains ont puis6. Mais M. Linguet, en faisanta I'egard du theatre

espagnol ce que le P. Brumoy et M. de La Place ont fait, Tun

a regard du theatre des Grecs, Tautre i regard de celui des

Anglais, devait s'attacher a ne point ressembler a ses predeces-
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seurs. Un traducteur qui ne se pique pas de rendre litterale-

ment, exactement, le sens, la maniere, le ton d'un auteur, ne

remplit pas ses devoirs. Le role de traducteur est un role subal-

terne; I'^loge d'un bon domestique, c'est d'etre exact et fidMe
;

si vous ne vous en contentez pas, ne vous faites ni valet ni tra-

ducteur. Que diriez-vous d'un graveur qui, au lieu de rendre

fid^lement I'original qu'il a entrepris de copier, se contente-

rait de rendre quelques figures principales et de designer les

autres par quelques descriptions 6bauchees? Gelui qui ne connalt

Shakespeare que d'apres les traductions de M. de La Place

pent etre sur de n'en avoir aucune id6e; il en est de m6me des

pieces que M. Linguet vient de traduire en espagnol. Sa traduc-

tion est une simple ebauche qui donne bien quelque idee de

I'intrigue et de la conduite des pieces espagnoles, mais qui ne

vous fait connaitre ni le ton, ni la couleur, ni la forme d'aucun

de leurs auteurs ; il ne fallait rien supprimer, rien adoucir, rien

changer, rien rapprocher de notre gout. En vain M. Linguet

dit-il que les expressions, les manieres de parler espagnoles

auraient paru trop etrang^res a des oreilles frah^aises : quand

je lis un auteur etranger, je ne compte pas y trouver le gout

francais, et je cherche a apprendre quel est le gout de la nation

dont j'etudie les auteurs. En general, ce n'est pas la peine de

traduire un auteur si vous^ne voulez pas faire de votre mieux

pour m'en faire connaitre tous les traits et ses d^fauts comme
ses beautes. Mais si ses defauts I'emportent sur ses beautes?

Alors il ne faut pas le traduire du tout, soit que les defauts

soient trop nombreux, soit que les beautes n'aient pas un

caract^re assez precieux pour contrebalancer le nombre des

defauts. 11 faut cependant lire le TMdtre espagnol de M. Lin-

guet tel qu'il est. Les principaux auteurs des pieces qu'il a tra-

duites sont Lope de Vega, Galderon, don Juan de Matos, Fra-

goso, noms qui ne sont pas sans gloire dans I'Europe litteraire.

On trouve dans leurs pieces un grand fond d'imagination, et des

caractferes qui interessent par leur naive verit6.

— Naufrage et Aventures de M. Pierre Viaud, natifde Bor-

deaux^ capitaine de navire. Brochure in-12 de trois cent qua-

rante pages. On aime a voir I'homme dans une situation deses-

peree et reduit aux dernieres extremit^s , c'est-a-dire dans les

romans, dans les pieces de theatre ou dans les recits. Yoila pour-
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quoi on est toujours sur d'interesser par un naufrage et ses

suites. On dit celui de Pierre Viaud vrai dans toutes circon-

stances ; ce capitaine est en pleine vie k Bordeaux, et pent attes-

ter que, reduit par la faim au dernier desespoir avec la compa-

gne de ses malheurs, M^^ La Couture, il s'est d6termin6 k

couper la gorge a son n^gre comme a un cochon, malgr6 les

prieresdece malheureux, et aprfes I'avoir ainsi massacre, k en

boucaner la chair et ks'en nourrir plusieurs jours. Je crois ces

horreurs possibles; il est reserve k cet animal bizarre appele

homme de sacrifier toute la nature s'il 6tait en son pouvoir k sa

conservation dans certaines circonstances, et dans d'autres d'ex-

poser et de sacrifier sa vie de gaiety de coeur, sans rime ni

raison. Toutes les autres aventures de ce naufrage, quoique rap-

portees avec la plus grande platitude, ne me paraissent pas %a-
lement vraisemblables. Je ne crois pas si aise, par exemple, que

des malheureux ext6nues par la faim et la fatigue parviennent k

ramasser, tons les soirs pendant plusieurs jours de suite, assez de

bois pour s'entourer de douze k quinze buchers, et k les embra-

ser au moyen d'une seule pierre k fusil ; je sais ce qu'il ni'en

coute quand, par distraction, je laisse 6teindre le feu de ma
cheminee. Je trouve plus de candeur et de verite dans le roman

de Robinson Cruso^ que dans le naufrage veritable de Pierre

Viaud ; je conviens cependant que sa pierre a fusil perdue et

retrouvee est d'un grand inter^t.

— On vient d'apprendre que M. I'abbe Ghappe d'Auteroche,

de TAcademie royale des sciences, est mort en Californie, ou il

etait alle pour observer le passage de V6nus sur le Soleil , du

mois de juin de I'annee derni^re. II avait faitle voyage de Sibe-

rie pour la m6me raison, et il en avait publie une relation avant

de s'embarquer pour la mer du Sud. II 6tait jeune, d'une consti-

tution robuste, d'un courage d'esprit k tout entreprendre ; mais

il s'en fallait bien que du c6te de la t6te et de la plume ce fut

un La Condamine, et sa v6racit6 m6me 6tait tr^s-suspecte. On

ra'a assur6 qu'il est mort apr^s I'observation du passage, et que

de toute la soci6te d'observateurs il n'y a qu'une seule person ne

qui ait echappe k la mort ; elle nous apportera sans doute les

observations.
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AVRIL.

i" avril 1770.

II nous est venu de la manufacture de Ferney un volume

in-8° de pres de quatre cents pages, intitule les Choses utiles et

agr^ables, tome second. Jusqu'a present, personne ne connait

ici le premier tome *, le second est un compose de plusieurs

choses en effet utiles et agr^ables, mais dont la plus grande

partie vous est connue. Tout n'y est pas non plus du patriarche,

et il y a plusieurs morceaux de differentes mains.

On lit a la tete du recueil les Adorateurs, la RequHe d. tons

les Magistrals du royaume, et la Defense de Louis XIV, trois

petits ecrits que le patriarche nous envoya successivement sur

la fm de I'annee derniere ^ Ensuite on voit une fable turque,

intitulee la Confiance perdue, Je ne la connaissais pas ; elle est

assez etendue : je la crois du patriarche, quoique I'^diteur dise

qu'elle a 6te mise en vers par M. de Senecay, premier valet de

chambre de la reine Marie-Therese, femme de Louis XIV, et

retouchee par M. de La Parisi^re, 6veque de Nimes. On lit en-

suite plusieurs pieces publiees dans le temps du proems de

Belisaire. Yient VExtrait du sermon precM en 1768 dans la

chapelle de la cour ci Petershourg, a I'occasion de I'anniversaire

de la naissance de Son Altesse imperiale monseigneur le grand-

due de Russie. Ce sermon centre le z61e fanatique des Chretiens,

attribu6 k Platon, archimandrite de Troi'tza, parait avoir ete

dicte de la chaire patriarcale de Ferney. On lit ensuite le frag-

ment d'une lettre de I'lmp^ratrice de Russie sur I'aventure de

r^veque de Rostow, amateur du principe des deux puissances.

Cette lettre tr^s-edifiante a deja ete imprim6e; la lettre a War-

burton est bien du patriarche, elle n'est pas tendre. Ge War-

burton, qui, de son cote, ecrit sans cesse centre le patriarche,

peut passer pour son La Beaumelle d'Angleterre. Apr^s une

petite fable du patriarche, on lit un Discours en vers sur les

disputes, par M. de Rulhi^re, que I'^diteur estropiant appelle

M. de Lullier. Ge discours est imprim^ ici pour la premiere

1. Ce recueil forme trois volumes. Le premier est de 1769, ct Ic troisi^me de 1771.

2. Grimm a rendu compte de ces trois ecrits, p. 378.
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fois: vous I'avez lu k la suite de ces feuilles, dans le temps qu'il

concourut, sans 6tre admis, pour le prix de TAcademie fran-

^aise. M. de Rulhi^re a suivi M. le baron de Breteuil dans ses

ambassades en Russie et en Su^de. G'est un homme qui a cer-

tainement du talent; il fait joliment les vers ; il 6crit avec pre-

cision et elegance en prose ; maisil s'enfaut bien que ce soit un

bon esprit. II est de ces gens qui vont toujours droit devant eux,

sans regarder jamais ni a leur droite, ni a leur gauche : ce

chemin mene souvent droit aux petites-maisons. Nevoustrouvez

pas directement dans le chemin de cet homme-1^; marchez a

c6t6 de lui tant qu'il vous plaira, il ne vous apercevra de sa

vie. Lorsque ensuite il s'agit de le ramener sur le passe, et de

lui en faire rendre compte, il supplee de bonne foi par Tima-

gination a tout ce qu'il n'a pas vu : il ne croit pas m^me men-
tir, n'ayant pas vu le vrai ; il ne I'a pas oublie, et il ne pent le

rapporter. Si j'etais ministre des affaires etrangeres et que je

fusse curieux d'avoir des notions fausses de tons les £tats et

cabinets de I'Europe, je ne manquerais pas de faire voyager

qaelques bonnes tetes de cette esp^ce. M. de Rulhi^re a ele

employe a Petersbourg et a Stockholm, vraisemblablement pour

remplir ce but; il est aujourd'hui attache au bureau des affaires

etrangeres avec .pension, mais sans fonction precise. II a ecrit

I'Histoire de la derniere revolution de Russie avec une temerite

incroyable. Ce qui Test peut-etre encore davantage, c'est I'etour-

derie avec laquelle il lit ce morceau, depuis plusieurs annees, de

cercle en cercle. G'est un pur hasard si cet ouvrage n'est pas

encore tombe entre les mains de quelque imprimeur avide *;

I'auteur a bien fait tout ce qu'il fallait pour cela. Un homme
sage ne dormirait plus s'il s'etait permis d'ecrire une relation de

cette espfece ; mais c'est qu'un homme sage ne se le serait ja-

mais permis. Les fous ont une securite dont les tetes sages

n'ont point d'idee. J'ai vu Rulhiere lire a Paris sa relation dans

un cercle de vingt personnes, compose de toutes les nations de

I'Europe. II se mit a cote du prince Adam Czartoryski, et s'in-

1. Le bruit que faisait dans le monde ce morceau historique alarma Cathe-

rine II, qui ne put obtenir ni par les seductions, ni par les menaces, la suppression

de ce livre presume si redoutable. II ne fut publid qu'en 1797, in-8°, sous le litre

de Histoire, ou Anecdotes sur la revolution de Russie en I'annee 1762, Paris, Desenue,

et a et^ depuis compris dans les OEuvres de I'auteur. (T.)
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terrompait k tout moment pour demander a ce prince comment
il trouvait cela. II interpellait ainsi le cousin germain du roi de

Pologne ; et dans les premieres lignes de sa relation on lit que

le roi de Pologne a servi aux plaisirs du chevalier Williams,

ministre d'Angleterre en Russie, et que c'est la la premiere

source de sa fortune. Ge qui n'est pas moinsremarquable, c'est

que cette sc^ne se passait chez M'"^ Geoffrin. Apr^s la lecture,

le prince Adam vint a moi et me dit: « Goncevez-vous mon
embarras et mon etonnement ? Goncevez-vous qu'on me dise

cela en presence de vingt personnes? J'ai ete vingt fois tente

de me lever et de sortir. » A peine le prince m'eut-il quitte que

Rulhiere s'approche de moi et me dit: a Eh bien, le prince est

bien content, n'est-il pas vrai?)) On peut juger par ce trait et

de la bonne tete de I'auteur et de la sagesse qui r^gne dans sa

relation; elle est d'ailleurs tres-int6ressante, parce que le sujet

Test infmiment, et que I'auteur ne manque ni d'art ni de talent.

Quant a la v6rite des faits, nul homme sense ne se persuadera

qu'un etranger, pour avoir passe quelque temps au milieu de

la nation la moins communicative de I'Europe, ait pu connaitre

les ressorts caches dans cette grande affaire, et etre a port6e

de savoir ce qui s'est passe et ce qui s'est dit dans des t^te-a-

t^te de rimp6ratrice avec le comte de Panin, ou d'autres prin-

cipaux acteurs. Je crois M. de Rulhiere a peu pres le seul

homme en Europe qui ait foi a la verite de sa relation.

Apr^s son Discours sur les disputes, on trouve dans le re-

cueil des Choses utiles et agrSables plusieurs pieces fugitives

en vers, toutes connues. II n'y fallait pas inserer la detestable

chanson faite,il y a quelques annees, centre Mole, acteur de la

Gomedie-Frangaise *
: pourquoi conserver une platitude gros-

si6re, sans sel et sans agrement? VAvis aux gem de lettres, que

M. de Falbaire a publie cet hiver, figure tout aussi mal dans un

recueil de Choses utiles et agriables ^ : c'est un 6crit plein de

details bas et d'expressions ignobles. L'6diteur relive dans une

note le fait de la bibliotheque de M. Diderot. II dit que I'lmperatrice

de Russie donna cinquante mille livres de sa bibhotheque, et la

1. Voir tome VII, p. 276 et suivantes.

'2. UAvis aux gens de lettres plaisait k Voltaire a cause de la maniere peu res-

peclueuse avec laquelle le despotisme des libraires y etait traits. Voir sa lettre k

d'Alembert du 12 Janvier 1770. (T.)
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lui laissa; cela n*est pas exact. Le bienfait que M. Diderot tient

de la munificence de cette grande princesse, et qui est la source

unique de Taisance dont il jouit, est une somme de soixante-

six mille livres. On a bien de la peine k conserver parmi les

hommes les registres de la bienfaisance sans falsification et

avec quelque exactitude. A la fin du recueil on lit des anecdotes

sur Freron ; 11 est ais6 de reconnaitre la main qui a daign6 tra-

cer I'histoire des moeurs, faits et gestes de ce foUiculaire, qui

vient encore d'etre emprisonne pour insulte faite au peintre

Gasanove*. J'ai appris par ces Anecdotes que Fr6ron a vole un
couteau au chirurgien Louis ; et ce fait, ainsi que les autres

details de sa vie, m'a paru infiniment important pour I'histoire

litteraire de ce xviii® siecle.

— L'abbe Trublet, chanoine et archidiacre de Saint-Malo,

I'un des Quarante de I'Academie fran^aise, mourut a Saint-Malo,

sa patrie, le 14 du mois passe. II laisse par sa mort une place

vacante a I'Academie, qui sera sans doute donn^e k M.de Saint-

Lamberts L'abb6 Trublet n'etait pas jeune. II etait jur6 peseur

d'oeufs de mouche dans des balances de toile d'araignee, pour

me servir de I'expression de M. de Voltaire. Sa pretention 6tait

d'etre fin comme I'ambre ; il mettait dans son petit style la re-

cherche que les coquettes mettent dans leur parure; mais son

pinceau n'etait pas large, et son petit coloris excitait toujours

I'idee de mesquinerie et de bassesse. Au reste, la connaissance

de sa personne pouvait influer sur la sensation que faisaient

ses livres. II avait la figure ignoble et deplaisante, fair pauvre

et malpropre ; 11 etait flagorneur et bas dans ses mani^res ; de

sorte que sa personne etait beaucoup plus meprisee que ses

ouvrages. Avec cette tournure aimable, l'abbe Trublet pretendait

avoir eu beaucoup de bonnes fortunes, et cela n'est pas physi-

quement impossible: 11 ne s'agit que de savoir k quel etage'.

1. Cette insulte consistait ea une appreciation 86v6re, mais nullement outra.

geante, des tableaux de Gasanove au salon de 1769 (Voyez VAnnde littiraire, 1769,

tome V, p. 300). Freron y parle de la fa<?on de peindre « peu durable » de I'artiste;

mais il s'agit des coulcurs qu'il emploie ct non de sa gloire; plus bas, il reproche i

Gasanove des terrains « peints au caramel » et des feuillages semblables h des « con-

fitures de verjus ». La susceptibility du peintre et ses consequences sont une nou-

velle preuve de I'etrange mani^re dont on comprenait alors les droits de la critique.

2. Gette conjecture se r^alisa. Saint-Lambert rempla^a Trublet.

3. On lit dans une lettre de d'Alembert k Voltaire, du 2 septembre 1760:

« L'abbe Trublet pretend avoir fait autrefois beaucoup de conqufites par le confes-
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Ses moeurs subalternes I'avaient attache au char de M. de Fon-

tenelle et de La Motte-Houdart, dont il s'etait fait le valet. II

faisait consister sa gloire a savoir et a raconter avec precision

comment Fontenelle toussait et crachait. II a public apr6s la

mort de cet homme illustre un gros Fonienelliana ^, qui est un

chef-d'oeuvre pour la platitude, les details munitieux et les

pauvretes qui y sont rapportees avec une pretention k mourir

de rire. L'abbe Trublet pretendait etre fin et ingenieux dans

ses tournures et j usque dans la mani^re de placer ses virgules

et ses points; il y a dans ses ponctuations une depense d' esprit

effrayante : c'etait une bete de beaucoup d'esprit. Gela me rap-

pelle le mot de M'"^ Geoffrin. On disait un jour devant elle que

l'abbe Trublet 6tait pourtant un homme d'esprit : elle se mit en

colere, et dit que ce nHait qu'une bete frottee d esprit; quh la

verity on lui avait mis de cette icume partout. Elle pretend que

les hommes sont un compose de plusieurs petits pots
;

qu'il y a

le petit pot d'esprit, le petit pot d'imagination, le petit pot de

raison, la grande marmite de pure b^tise. Le destin prend de

chacun de ces petits pots ce qu'il lui plait, et en compose un

ensemble qui forme la tete d'un homme. Suivant les M6moires

de M'"^ Geoffrin, le destin, voulant faire un abbe Trublet, ne

puisa que dans la grande marmite; ensuite, craignant d'en avoir

troppris, il ouvrit le petit pot d'esprit, qui bout toujoursetqui

jette par consequent de I'^cume. Le destin, croyant puiser dans

ce pot, n'en attrapa que I'ecume, et en barbouilla le fond de

pure betise de l'abbe Trublet. Gela a I'air d'un conte de magie

et de sortilege ; mais c'est toujours un conte Men moral. Le

meilleur ouvrage de cet archidiacre c'est ses Essais de litt^ra-

ture, de philosophie et demorale, en plusieurs volumes^. Je les

ai lus trop jeune pour oser en hasarder ici mon avis; je crois

sionnal, lorsqu'il 6tait pr6tre habitue h Saiat-Malo. II me dit un jour qu'en pr6-

chant aux femmes de la ville, il avait fait tourner toutes les tfitesj je lui rdpondis :

C'est peut-4tre de Vautre cdte. »

1. Cet ouvrage avait pour veritable titre : Memoires pour servir a Vhistoire de

la vie et des ouvrages de M. de Fontenelle, Amsterdam, 1759, in-12. II se compo-

sait en tr^s-grande partie d'articles pr^coderament inseres dans le Mercure. On a

publid, en 1801, Fontenelliana, ou Recueil des bons mots, reponsos ingenieuses, etc.,

de Fontenelle, par G. d'Av. (Cousin d'Avalon); Paris, an IX, ia-18. (T.)

2. Ces Essais eurent plusieurs Editions augmentces. La preraidre, qui parut en

173G, Paris, Briasson, ne formait qu'un volume in-12. (T.)
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neanmoins que si I'abb^ Trublet avait voulu s'en tenir k un ou

deux volumes de ces Essais, sans jamais rien imprimer d'ail-

leurs, 11 aurait peut-elre pass6 pour un ecrivain estimable. Mais

il ne sut pas s'arr^ter, et ses derniers volumes sont tr^s infe-

rieurs aux premiers. II allait ramassant de droite et de gauche

ce qu'il entendait dire, et en faisait le soir des paragraphes pour

ses Essais, II dit un jour qu'il se faisait fort d'en donner un vo-

lume tons les six mois; I'abbe de Canaye, qui 6tait present, et

qui est malin, lui repondit: a C'est suivant les gens qu'on voit. »

Maupertuis pretendait que les Essais de I'abb^ Trublet avaient

une si grande reputation en Allemagne que les maitres de

poste refusaient des chevaux a ceux qui ne les avaient pas lus.

Dans un de ces volumes d'Essais, I'abbe Trublet se mit a faire

une dissertation pour decouvrir les raisons de I'ennui que cau-

sait la lecture de la Henriade. C'est cette dissertation qui est

la veritable source de I'immortalite de I'abbe Trublet. L'auteur

de la Henriade ne voulut pas manquer de reconnaissance envers

le laborieux dissertateur, et le fourra, depuis ce moment-la,

dans ses petits ecrits: le portrait de I'abbe Trublet, dans le

Pauvre Liable, est un chef-d'ceuvre qui durera autant que la

litterature fran^aise. L*abbe Trublet n'avail d'autre grief contre

les vers de M. de Voltaire que d'y etre traite de diacre, tandis

qu'il etait archidiacre*; et le patriarche repondait a cela : « Je

lui demande pardon; j'ai tort, je le croyais dans les moindres. »

L'abbe Trublet brigua pendant environ vingt ans I'honneur

d'etre de I'Academie francaiseS et cette Constance contribua

beaucoup a le rendre ridicule. A chaque vacance, il arrivait h

Paris en toute diligence, par le coche de Saint-Malo, faisait ses

visites, n'obtenait pas la place, et s'en retournait apres I'election.

Un jour Piron, qui ne demeurait pas loin de Fontenelle, metsa

t^te a la fen^tre : il voit sortir un enterrement de la porte de

Fontenelle; il ferme la fenetre, et ecrit d'ofiice a I'abbe Trublet

d'arriver et de solliciter la place vacante. Trublet arrive par le

coche, trouve Fontenelle en bonne sante, et point de place va-

cante: c'etait M. Daube, neveu de M. de Fontenelle, qu'on por-

1. Ce n'est pas dans le Pauvre Diable, mais dans la satire intitul6e le Bussed

Paris, que Trublet est traits de diacre (vers 104); mais la qualitc d'archidiacre

lui est restitute dans VEpitre sur Vagriculture (vers 84). (T.)

2. Trublet se mit sur les raugs dCis 1736, et ne fut regu qu'ea 1761. (T.)

VIII. 32
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tait en terre; ce M. Daube dont il est dit dans le Biscours sur les

disputes

:

Auriez-vous par hasard connu feu monsieur Daube
Qu'une ardeur de dispute eveillait avant I'aube?

Piron s'etait mis dans la tete que I'oncle, age de cent ans,

devait mourir avant le neveu age de cinquante, et le client Tru-

blet en fut cette fois-ci pour ses frais de coche. II entra enfin

a rAcademie sans dire gare, et lorsque personne ne s'y atten-

dait. 11 s'etait fait un parti parmi les d6vots ; il avait travaille

quelque temps au Journal chretien ; il avait trouv^ le moyen

de faire savoir a la reine que son zele et ses travaux pour la re-

ligion lui avaient attire la haine des philosophes, et que les stig-

mates dont il avait ete marque dans le Pauvre Liable prouvaient

a quel point il etait martyr de la bonne cause. Le coeur chretien

de la feue reine en fut emu ; on forma une petite cabale ; le

president Renault se chargea de la conduire ; le secret fut bien

garde, et I'abb^ Trublet eut la pluralite des voix, au grand

etonnement de la plupart des academiciens. Puisque I'approche

du jubile est un temps de confession et de remission, nous de-

vons encore nous accuser, moi et quelques autres vauriens, de

nous ^tre amuses pendant longtemps aux depens de I'abbe Tru-

blet, en faisant le soir dans nos conciliabules son roman litt6-

raire avec une grande verity. Nous avions suppose que, s'offrant

a chaque vacance, il avait toujours quarantc 61oges tout prets,

dans I'esp^rance de succeder a un des Quarante, sans acception

de personne ; de sorte que d^s qu'il avait manque une place, il

s'en retournait faire I'eloge de celui qui I'avait obtenue. Nous

voulions un jour lui faire perdre son portefeuille sur le grand

chemin de Paris ci Saint-Malo, le ramasser et le faire imprimer.

II ne s'agissait que de faire, dans le gout de Tabbe Trublet,

quarante eloges fun^bres des quarante academiciens vivants;

cela pouvait etre infmiment gai et trfes-plaisant ; ce qu'il y a de

sur, c'est que cela nous amusa fort longtemps. On lisait k la

tete de chaque eloge: Au cas que je succMe ci monsieur un tel,

L'abbe Trublet, apr^s avoir obtenu le but de tons ses d6sirs,

eprouva que rien n' etait plus funeste a Thomme que de n'avoir

plus rien a d^sirer ; il tomba dans I'ennui et dans la langueur.

II y a plus de cinq ans qu'il a totalement abandonne le theatre
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de ses souffrances et de son triomphe, et qu'il s'est retir6 dans

sa patrie pour y jouir en paix de la consideration attach^e, en

province, au titre d'academicien de la capitale. A sa reception k

TAcademie, 11 envoya son discours, en quality de confrere, k

M. de Voltaire. Ce proc^de toucha le patriarche : il fit sa paix

avec I'archidiacre, et cette paix a M inviolablement observee.

Oncques depuis I'abbe Trublet ne s'est trouve fourr6 dans les

petits pamphlelts de Ferney. Vous connaissez depuis longtemps

I'instrument de paix entre le patriarche de Ferney et I'archi-

diacre de Saint-Malo, ensemble la ratification de ce dernier*.

— M. de Joly, ancien avocat au Parlement, vient de publier

les Pensees de Vempereur Marc-Aurile Antonin, ou Lecons de

vertu que ce prince philosophe se faisait ti lui-mSme ; nouvelle

traduction du grec, distribuee en chapitres suivant les mati^res,

avec des notes et des variantes ; volume grand in-S" d'environ

cinq cents pages. Ce M, de Joly est fort vieux, Depuis qu'il a quitte

le barreau, il est conseiller au conseil de M. le due d'Orleans,

et, a ce titre, il a eu une charge dans la capitainerie royale de

ce prince : ce qui lui a fait faire un catechisme par demandes et

par reponses, a Tusage des gardes-chasse de la capitainerie.

Dans ce catechisme on n'apprend pas k faire la guerre a Satan,

au vieil homme, ^u monde et a ses pompes, mais aux lapins, aux

li^vres et aux braconniers. Je n'aurais pas devin6 en mille ans

qu'un faiseur de catechisme de gardes-chasse employ at ses veilles

a traduire le catechisme des stoiciens. Cette singularity n'est

pas la seule : M. de Joly a mis k la tete de sa traduction une Vie

de Marc-AurHe, Effacez de ce precis le nom de Marc-Aur^le

:

substituez-lui le nom de quelque prince goth ou van dale, et vous

ne vous douterez jamais de lire la vie d'un des plus grands et

des meilleurs princes qui aient gouverne I'empire romain. Pas un

trait qui caracterise le grand homme, le philosophe, I'homme ver-

tueux! Commentpasse-t-on des annees enti^res avec un philosophe

qui a tant d'el6vation, tant de sagesse, tant de dignite, sans se

sentir elever, echauffer, embraser? Cela me confond.M. de Joly a

adopte pour base de sa version celle que nous avons de M. et

\. Voyez la lettre de M. de Voltaire i I'abbd Trublet, en date du 22 avril 176i.

{Premiers editeurs.) — Grimm prend ici le mot instrument dans son acception de

procedure, dans le sens d*acte, du latin instrumentum, qui se trouve souven dans

les Pandectes, et qu'uu pauvre traducteur a rendu par le mot outil. (T.)
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M"® Dacier. Vous savez queMarc-Aur^le notait ses Pensees dans ses

tablettes, suivantqu'elless'ofTraient a son esprit dans les moments

de delassement que lui laissaient les soins de I'empire. M. de

Joly, a I'exemple de nos compilateurs modernes, a cm devoir

ranger ces Pens6es suivant I'ordre des matieres, et sous cer-

taines rubriques. Que le diable emporte le pedant ! II a dedie

sa traduction a Monseigneur le Dauphin. Heureux les princes

qui puisent dans de tels livres la science de se gT)uverner et de

gouverner les autres ! Je ne puis m'empecher de transcrire ici

un passage que j'ai lu quelque part dans M. de Voltaire: tout

prince qui est penetre de la verite de ce passage n'est pas in-

digne de commander aux hommes. a Apprenez, de grace, dit le

philosophe de Ferney, quelle est I'^norme distance des Offices

de Gic6ron, du Manuel d'^pict^te, des Maximes de I'empereur

Marc-Aurele, a tous les plats ouvrages Merits dans nos jargons

modernes, batards de la langue latine, et dans les effroyables

jargons du Nord. Avons-nous seulement dans tous les livres

faits depuis six cents ans rien de comparable a une page de

Seneque? Non, nous n'avons rien qui en approche : et nous

osons nous elever contra nos maitres! » Cette reflexion, d'une

verite frappante et sans replique, suffit pour nous condamner a

une honte et a un silence eternels. Si quelque chose peut nous

sauver de la honte, c'est I'admiration sincere que nous conser-

vons pour ces grands hommes en partageant le sentiment pro-

fond qui r^gne dans leurs divins ecrits. Marc-Aurele dit dans

ses Pensies que son cousin Severus lui apprit quels hommes
avaient ete Thraseas, Helvidius, Caton, Dion, Brutus. Tout le

monde connait ces trois derniers. Tacite vous a fait connaitre

Thraseas Fetus, fipictfete, dans Arrierij rapporte le dialogue

suivant entre Vespasien et Helvidius Priscus. Vespasien ayant

d^fendu a Helvidius d'aller au senat, Helvidius repondit : « II

est en votre pouvoir de m'oter ma place de s^nateur.— Ehbien,

soit; ailez-y, mais n'y ditesmot. — Ne me demandez pas mon
avis, et je me tairai.— Mais il faut que je vous le demande. —
Et moi, il faut que je dise ce qui me paraitra juste et raison-

nable. — Si vous le dites, je vous ferai mourir. — Quand vous

ai-je dit que j'^tais immortel? Vous ferez ce qui est en vous, et

je ferai ce qui est en moi. » II est evident qu'un prince dont

Tenfance a 6te nourrie par de telles lemons et instruite par de
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tels exemples doit avoir quelque avantage sur celui qui n'a en-

tendu parler que de la fermet^ de saint Jean de Nepomuk *.

M. de Joly, dans une de ses notes sur Marc-Aur61e, trouve

bien etrange que de tant de legislateurs qu'il y a eu jusqu*^

present dans le monde, pas un seul n'ait fait, pour le repos et

lebonheurdessociet^s humaines, la plus utile de toutes les lois.

Or, devinez quelle est cette loi? G'eut 6te d'ordonner aux hommes»

sous les peines les plus sevferes, qu'ils eussent k contenir dans

de justes bornes leur curiosity naturelle, et leur defendre abso-

lument de parler et d'ecrire sur des chosesqui passent la port^e

de I'esprit humain. \oi\k les oracles de M. de Joly assis sur son

trepied : s'il avait ete fiddle k cette loi, il n'aurait de sa vie ni

traduit ni commente Marc-Aur^Ie. Rempli de I'esprit de sagesse

qui anime M. de Joly, je m'etonne, a son exemple, que, de tant

de legislateurs, aucun n'ait port6 une loi qui defende, sous les

peines les plus s6v^res, a certaines gens de voyager, et surtout

de nous faire part des remarques qu*ils ont faites dans le cours

de leurs voyages. Si cette loi eut ete en vigueur, jamais

M. Grosley, avocat et bel esprit de Troyes en Champagne,

n'eut os6 sortir de la banlieue de sa patrie, et nous ne serious

pas molestes de la relation de ses voyages. II a public, il y a

plusieurs annees,. un detestable Voyage d'ltalie, sous le nom
de deux gentilshommes suedois. Depuis ce temps il a apparem-

ment fait une course a Londres, et voila sa rapsodie anglaise

qui vient de paraitre sous le titre de Londres, trois volumes

in-12, ornes d'un plan de cette capitale. Si voulez un recueil

d'observations triviales et bourgeoises, de froides et mauvaises

plaisanteries, vous lirez la rapsodie anglaise de M. Grosley. J'en

parle avec impartialite et sans humeur, car, Dieu merci, je ne

I'ai pas lue ^ ; mais apparemment qu'il ne lui est pas venu une

autre tete entre ses ^paules depuis qu'il a fait son Voyage

1. Chanoine de Prague, n6 k Nopomuk, en Boh6me, vers le commencement

du xiv« si6cle. II fut jet6 h la riviere et canonise pour n'avoir pas voulu rcivcler au

roi Wenceslas Ja confession de sa femme. {Premiers editeurs.)

2. On trouve k la fin du troisi^me volume des OEuvres inSdites de Grosley,

Paris, 1813, une Refutation de cette critique de Grimm par I'editeur du recueil,

M. Patris-Debreuil. II d(5ciine la competence de Grimm, qui avoue n'avoir pas lu

Londres, et lui oppose les jugements favorables k cetouvrage de M"" duDcffand,

Lalande, Mirabeau et Palissot. II se console aussi des m6pris de Grimm pour son

auteur en rappelant que Voltaire le traitait d'6crivain savant et ingenieux. (T.)
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d'ltalie ; d'oii je[conclus que son Voyage de Londres ressemble

k son Voyage dltalie^ et Ten tient quitte en bonne forme.

L'ignorance a ses gradations comme la science ; il y a des

ignorances d'honnetes gens et des ignorances de laquais : celles

de M. Grosley sont de la dernifere espece. Dans son Voyage

d'ltalie, ses deux gentilsliommes su^dois, en parlant du comte

de Bielke, alors senateur de Rome, I'appelaient un gentilhomyne

allemand : ils auraient pu apprendre a Rome du premier cro-

cheteur de leurs amis que le comte de Bielke etait d'une famille

de Suede fort connue. Ici, dans le Voyage de Londres, Grosley,

en parlant du North-Briton, qui a et6 la premiere salle d'es-

crime du Glodius anglais Jean V^ilkes, croit que cette feuille

p^riodique s'appelle le Lord Briton^ apparemment le Seigneur

anglais. Je souhaite le bonsoir au seigneur troyen, et lui con-

seille de se reposer sur ses lauriers : il a assez voyage pour son

instruction et pour celle des autres.

— M. de L..., qui ne m'est pas connu, vientde choisir dans

I'histoire de France le nom de deux epoux, pour nous retracer

les principes et Texemple d'un patriotisme h^roique. Ce M. de

L.... est un patriote d'antichambre : le titre et I'epitre d^dica-

toire de son monument patriotique vous prouveront que son

zMe n'estpas aussi d6sinteress6 qu'il voudrait le faire croire^

Voici son titre : Le Boyalisme, ou Memoires de du Barry de

Saint-Annez et de Constance de Cezelli, sa femme; anecdoctes

heroiques sous Henri I V ; volume in-8° de cent cinquante pages ^
Si vous avez le courage de lire ces memoires, vous y trouverez

les exploits heroiques de M. et M"'^ du Barry sous le regne de

Henri IV, rapportes en style heroique par TheroiqueM. de L...,

qui, se livrant a son imagination heroique, en a fait une espece

de roman heroique qu'il a dedie k M'"^ la comtesse du Barry,

dont il a fait mettre le portrait a la tdte de son Boyalisme, avec

le quatrain irregulier qui suit

:

Plaire n'est pas Tunique soin pour elle;

Un gout plus vrai I'occupe tout le jour :

Sensible aux maux d'autrui jusqu'au sein de la cour,

Cast pour obliger qu'elle est belle.

\. Quelques exemplaires du Royalisme portent, sur le frontispice et au bas de
r^pltre dedicatoire, le nom de M. de Limairac. (B.)
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On voit au haut de I'fipltre dedicatoire les armes de M°''= la

comtesse du Barry, avec la devise : Boutez en avant ^ et k la fin

du livre on voit son chiffre.

— Nous devons k M. Grou, autrefois j^suite de Paris, et,

depuis la dissolution de la Societe, retir6 en Hollande, une tra-

duction de la Rdpublique de Platon, publico avant son Emigra-

tion de France. Cette traduction est estimee. 11 vient de tra-

duire dans son asile les livres de Platon, intitules Dcs Lois, qui

sont I'ouvrage de sa vieillesse. Cette nouvelle traduction a paru

I'annee derni^re k Amsterdam, en deux volumes in-12. Deux

savants c616bres de Hollande, Rhunkenius et Walckenaer, ont

mis a la tete une approbation fort honorable. II est k d6sii'er

que M. Grou continue ce travail, afm que nous ayons, avec le

temps, un Platon tout entier de la main de ce traducteur. Le

libraire Marc-Michel Key a d^die les Lois de Platon a Jean-

Jacques Rousseau, qui vit depuis quelques ann^es paisiblement

en Dauphin^, apr^s avoir epous6 sa gouvernante M"^ Le Vasseur,

en face d'eglise, 6tre rentre dans le giron de I'^lise catholique

pour la seconde fois, et avoir quitte I'habit armenien pour

reprendre I'habit francais dans toute son elegance.

— Un mousquetaire, dontlenom neme revientpas, apublie,

il y a quelque temps, une Lettre ^crite h madame la comtesse

Tationpar le sieur de Bois-FlotU^ kudiant en droit-fil: ouvrage

traduit de Vanglais^ nouvelle Mition augmentde de plusieurs

notes d'infamie, A Amsterdam^ aux d^pens de la compagnie de

Perdreaux \ Ce titre vous met au fait du genre de plaisanterie

qui r^gne dans cette brochure ; c'est un recueil de pointes, de

jeux de mots, de rebus et de calembours : c'est un pendant du

Bacha Bilboquet et de I'abbd Quille, qui ont fait une si grande

fortune dans leur temps. La comtesse Tation reveille, par sa pro-

nonciation, le meme son que la contestation, comme Vabbi

Quille ressemble parfaitement a la bdquille, Le plus detestable

genre de plaisanterie est celui qui, en se servant d'un mot dans

son sens ordinaire, y ajoute un autre mot qui pent s'y trouver

joint dans d'autres circonstances, et qui, dans I'occasion oil

I'auteur I'ajoute, n'oflre aucun sens. Ainsi, parce qu'on dit au

palais qu'un homme est marque d'une note d'lnfamie, i'auteur

1. Paris, 1770, in-S"; par le marquis de Bi6vre.
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dit que sa nouvelle edition est augment6e de plusieurs notes

d*infamie; parce qu'on dit un service de porcelaine, I'auteur

dit que d^s que le convoi fut arrive a I'^glise, le p^re Messe

commenca le service de porcelaine. Toute la brochure est ecrite

dans ce bon gout. Qu'un mousquetaire s*amuse a faire des pla-

titudes si mis6rables et k les imprimer, le mal assurement n'est

pas grand ; il vaut encore mieux pour lui d'augmenter ses pau-

vret^s de notes d'infamie que courir les lieux d'infamie et d'y

attraper du mal. Mais que cette insipide et execrable rapsodie

ait fait dans le public plus de sensation qu'aucun des ouvrages

publics dans le cours de I'hiver, qu'on en ait fait plusieurs edi-

tions en tres-peu de semaines, et que, pendant plus de quinze

jours, on n'ait parle que de la comtesse Tation, voila une note

d'infamie qui tombe directement sur le public, et dont il ne se

relevera pas de sitot dans mon esprit.

— Le nouveau Russe k Paris ; Epitre ti madame Reich par

M.de Tcherehatof; feuille de dix-sept pages en vers et en prose.

II est d'abord infmiment adroit de rappeler, par son titre, une

des plus jolies pieces que le patriarche de Ferney ait faites pour

le chatiment de Pompignan et de Palissot : c'est inviter le public

a voir et h. comparer. Le nouveau Russe a Paris nous apprend

que M'"^ Reich a joue en Russie un des roles les plus brillants.

Comme, en sa qualite de poete, il a la facilite de se retracer le

passe autant que d'imaginer I'avenir, il se rappelle I'admiration

dont les qualites morales de M"' Reich ont ete payees k Riga, a

Petersbourg, a Moscou ; il revoit I'imp^ratrice Elisabeth, trois

jours avant sa mort, se promettant d'entendre chanter, pr^s

d'elle, h M'"« Reich, les airs charmants de Ninette k la cour. II

arrive a Paris, il demande des nouvelles deM'"« Reich, personne

ne la connait ; il en est aussi indigne que cet Anglais a qui les

commis de la barri^re ne purent enseigner la demeure de

Fontenelle. II apprend enfm qu'elle a 6t6 en prison pour dettes^

qu'ellea debute au Concert spirituel II va a I'Opera, il voit

M""^ Reich descendre dans une gloire enluminee, accompagnee

d'un oiseau de nuit. Son coeur se crispe. II va souper en ville,

entre un financier, un jeune militaire et un philosophe. Les

deux premiers jettent feu et flamme centre M"^ Reich : c'est une

b^gueule devertu que ni les agr6ments,nirargent, ne sauraient

seduire. Quel exemple pernicieux pour I'Op^ra ! Le philosophe
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met le nouveau Russe un peu au fait des moeurs de I'Op^ra de

Paris. II s'ensuit que M Reich, a cause de raust^rite de ses

principes, qui en font un dragon de vertu, est oubliee, negligee

parle parterre de I'Opera, quoique ce soit une des plus illustres,

des plus respectables et des plus charmantes personnes de

TEurope. Figurez-vous tout cela rapports en style h^roico-

emphatico-pathetico-po6tique. II y a longtemps que je n'ai rien

vu de si ridicule que cet hommage rendu publiquement k

M"'® la chanteuse Reich; ses camarades, nos demoiselles de

rOp6ra, ne manqueront pas d'en dire de bonnes.

— Les vers que vous allez lire ont 6te adress^s a M"® la

comtesse du Barry. On voit, du reste, qu'on a voulu parler de

M. le due de Ghoiseul sous le nom d'Ulysse. II me semble que

cesvers n'ont deplu apersonne; malgre cela, I'auteur n'apas

juge a propos de se faire connaitre.

VERS PAR UN CITOYEN*

D6esse des Plaisirs, tendre mfere des Graces,

Pourquoi veux-tu meler aux fetes de Paphos

Les noirs soupQons, les facheuses disgraces,

Et pourquoi m6diter la perte d*un h6ros?

Dlysse est cher a la patrie,

II est I'appui d'Agamemnon*;

Sa politique active et son vaste g6nie

Enchainent la valeur de la fi^re Ilion .

Soumets les dieux a ton empire,

V6nus sur tous les coeurs r^gne par ta beaut6;

Cueille, dans un riant d61ire,

Les roses de la volupt6

;

Mais a nos voeux daigne sourire,

Et rends le calme a Neptune agit6.

Ulysse, ce mortel aux Troyens* formidable,

Que tu proscris dans ton courroux,

Pour la beauty n'est redoutable

Qu'en soupirant a ses genoux.

1. Barbier dit que ces vers sont de M. de Lantier, qui dtait alors fort jeune

;

mais plusieurs rccueils, et notamment les Souvenirs et Melanges par Rochefort

(La Bouisse), tome II, p* 223, les attribuent b. Boufflers. (T.)

2. Louis XV.

3. L'Angleterre.

4. Les Anglais.
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— 11 faut dire un mot d'une feuille qui vient de paraitre. Elle

a seize pages d'impression, et porte pour titre : Lettre des Indes

h Vauteur du Sidcle de Louis XI VK L'lndien, qui ne se nomme
point, et qui s'appelle, k ce qu'on assure, M. de La Fotte,

reproche h M. de Voltaire la manifere dont il a parl6 de Taffaire

deM. de Lally. Premierement, quand il aurait raison sur tous

les points sur lesquels il chicane M. de Voltaire, il aurait tou-

jours tort d' avoir de I'humeur, car cela n'ajoute aucun poids a

ses raisons. En second lieu, il est extremement difficile de savoir

la verite de ce qui s'est passe a I'autre bout de I'liemisphfere; il

n'y a rien sur quoi les differents partis n'aient soutenu des ver-

sions contradictoires avec une extreme chaleur, et avec un achar-

nement qui est jrarement le caractfere de la v6rit6. Tout ce qui

m'est rest6 de la lecture des differents memoires sur cette partie

du monde, I'objet de notre cupidite, c'est que rien ne pourrait

me determiner a y aller comme employ^ ou charg6 de quelque

fonction publique. II ne m'est pas bien demontre qu'on conserve

les mdmes id^es de la vertu et de la probite quand on a passe

la ligne ; mais il m'est, en revanche, bien demontre que, si Ton

arrive avec ces idees a la cote de Coromandel ou au Bengale, et

qu'on s'avise d'y tenir dans Pexercice de sa place, on ne pent

manquer de devenir la victime de la horde de fripons dont tous

lesinterets se reunissent et conspirent necessairement k la perte

de I'honn^te homme. Quant a I'Europe, nous savons un peu

mieux ce qui s'y passe, et pour peu qu'on ait et6 a portee de

s'instruire, on n'ignore pas que tel heros de I'lnde qui s'est

laiss6 comparer par son avocat aux Scipion et aux Paul-£mile, et

qui a ose demander des statues a sa patrie, aurait peut-6tre eu

le sort de Lally si on lui avait fait justice ^ II n'y a qu'heur et

malheur dans ce monde. Lally etait un fou violent qui ne savait

menager personne : il devait 6tre la victime d'une nu^e d'ennemis

puissants et riches. Quoiqu'il ne fut pas aime du public, on se sou-

vient encore du scandale que causa le baillon et du mauvais effet

que firentlestermesvagues de I'arretde sa condamnation. On sait

1. Amsterdam et Paris, 1770, in-8°. L'auteur est en eflfet de La Flottc. Voir

dans le volume suivant la lettre du 15 juin 1770.

2. Grimm veut parler ici du marquis de Bussy-Castelnau. Mis en cause dans le

proems de Lally, il publia en 1766 : Memoire d consulter, et consultation avec des

lettres^ etc.^ in-i".
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assez que, de I'aveu de laplupart des juges, il n'y a pas dans son

proems la preuved'unseulchefd'accusationou delit qui entralne

la peine de mort : or, j'ignore comment la reunion de plusieurs

chefs ou de plusieurs d6lits dont aucun, pris s6par6ment, ne

merite la mort, a pu faire infliger la peine capitale k cause de

leur reunion : cette jurisprudence est au-dessus de mon enten-

dement. M. Pasquier I'entend ainsi apparemment. II 6tait le

rapporteur de ce fameux proems ainsi que de quelques autres

forts remarquables. S'il est vrai que, durant son instruction,

il ait eu les prises les plus violentes avec I'accuse et qu'il lui

ait dit plusieurs fois en colore : « Je vous ferai sauter la t^te a,

je n'entends pas comment il a os6 s'asseoir parmi les juges

de ce malheureux pour lui tenir parole. Mais c'est que la

conduite d'un homme superieur comme Pasquier est en tout

point au-dessus de I'entendement d'un homme vulgaire comme
moi.

Ce serait, ce me semble, une loi bien sage et bien salutaire

que celle qui ordonnerait la publicite des actes de tons les pro-

ems criminels, avec leurs charges et preuves, immediatement

apr^s I'arr^t defmitif. Le public verrait alors clair dans touts

les affaires : car un proems, instruit de bonne foi a charge et

a decharge, a des caract^res de verite auxquels il n'y a pas moyen

de se meprendre ; et aprfes la surete des rues et des grands che-

mins, il n'y a rien qui interesse autant les citoyens que la justice

invariable de la procedure criminelle. J'ose croire que cette pu-

blicite previendrait bien des injustices; maisnos grands hommes

du Parlement disent que la publication de ces actes serait con-

traire a la raison d'jfitat, qui veut que toute instruction criminelle

reste secrete. Le secret est le grand manteau que les sots et les

fripons se renvoient tour a tour ; il donne aux uns de 1'impor-

tance, il assure aux autres I'impunit^ : aussi ils ne s'en deferont

qu'a leur corps defendant, et k la derni^re extremite. Tout est

metaphysique, theologique, apocalyptique, dans nos institutions

publiques et civiles, comme il convient k des peuples gothiques

sortis du sein de la barbarie et de I'absurdite; et, a moins que

quelques grands g^nies n'op^rent une revolution favorable, il

nous faudra encore des si^cles pour nous defaire de cette crasse

originale et malsaine.

— On donna le 13 mars dernier, surle theatre dela Gomedie-
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Italienne, la premiere representation du Cabriolet volant, ou

Arlequin-Mahomet, comedie italienne en quatre actes. On adit

que c'est M. Gailhava d'Estandoux, Gascon connu par plusieurs

chefs-d'oeuvre qu'il a fournis a la scfene francaise en ces derniers

temps, qui a donne le canevas et meme quelques scenes

ecrites de cette pi6ce. D'autres disent que le fonds en est pris

dans I'ancien theatre italien, et que le Gascon I'a enrichi seu-

lement de quelques scenes. Je ne suis pas assez savant pour

dire quelle est de ces deux versions la genuine. Ge qu il y a

de certain, c'est que cette pauvrete a eu assez de succ6s : on s*y

est beaucoup moqu6 de Beverley et de Silvain, et cela a amuse.

Arlequin barde d' assignations, poursuivi par ses creanciers, s'a-

bandonnant a son desespoir, veut se donner la mort a force

d'indigestions : c'est le genre de mort qu'il choisit. II apergoit

son chat qui dort, il fait sur lui a peu pr^s les reflexions que

Beverley fait sur son fils, et veut le tuer ; heureusement le chat

se reveille a propos, egratigne son maitre inquiet, attendri sur

son sort k venir, et se sauve d'un bond. Les reconnaissances de

Silvain sont parodiees avec la meme gaiety.

— Depuis VArt de coijfer les dames^ publie par I'immortel

M. Le Gros \ il ne s'est rien imprime d'aussi important que la

Pogonototme de M. Perrel ^ Cepatriote respectable est justement

surpris que, dans cette foule innombrable de productions qui

honorent la litterature de I'univers, il ne se trouve pas une bro-

chure qui enseigne a I'homme les principes pour commencer

dans sa jeunesse une operation qu'il est oblige par la suite de

repeter plusieurs fois la semaine. Helas ! c'est que I'esprit

humain est encore dans son enfance. Cette gloire d'apprendre a

I'homme civilise a se raser etait reservee de toute 6ternite k

M. Perrel. Plut k Dieu que ce grand homme eut paru une qua-

rantaine d'annees plus tot ! Je donnerais la moitie de ma barbe

pour savoir raser 1' autre. II est tr^s-humiliant pour tout homme
qui se ressent un peu de la dignite de la nature humaine de se

laisser prendre par le nez k tout moment. M. Perrel nous assure

que c'est en tremblant qu'il entre dans la carri^re : cela ne vau-

drait pas le diable pour enseigner I'art de raser; mais je suis

i. Voir tome VI, p. 471.

2, La Pogonotomie, ou Vart d'apprendre d se raser soi-m4me, par J.-J. Perrel,

maitre et marchand coutelier. Brochure in-12.
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persuade que M. Perrel badine, et que cet excfes de modestie ne

nuit pas a la fermete de sa main.

— Le docteur Petit, injurie et non battu par le docteur

Bouvart sur la question des naissances tardives ^ a un avantage

sensible sur son antagoniste : c'est qu'il a beaucoup d'amis,

tandis que personne ne se vante d'etre I'amide Bouvart. Indepen-

damment du loyal Bigex, qui a fait le coup de poing avec Bou-

vart, sousle nom de Lepreux, en faveur de M. Petit, vous avez

vula fable del'abbe LeMonnier, et voici un poeme queM. Leclerc

de Montmercy lui adresse sous le titre modeste (^Epitre d,

M. Petit, avec tous ses titres ; brochure in-8° de quatre-vingt-

huit pages. Quatre-vingt-huit pages de vers tout d'une haleinel

cela fait trembler. Mais il n'y a point a transiger avec M. Leclerc

de Montmercy; ilnefait des vers que par milliers, et il ne rabat

jamais rien de ce qu'il a fait. II a adress6, il y a plusieurs an-

nees, une epitre de la m^me etendue k M. de Voltaire ', qui est

son heros, et qui n*est pas oublie dans son tpitre au docteur

Petit. Je m'int^resse a M. Leclerc de Montmercy sans I'avoir

jamais vu. Je sais que c'est un bon, honnete, mais pauvre diable,

qui n'a pas de quoi manger k son app6tit, et qui est cependant

heureux ; il lui suffit de ne dependre de personne, et de faire

des vers bons ou mauvais. M. I'abbe Terray ferait publier vingt

edits, trente declarations, quarante arrets du conseil, qu'il s'en

soucierait comme de Jean de Vert, k moins qu'il n'y en eut un

qui defendlt de rimer.

— Nos petits poetes d'antichambr^ vont s'escrimer a I'envi

I'un de I'autre, al'occasion du mariage prochain de Monseigneur

le Dauphin ^ II vient deja de paraitre un Epithalame pour

Monseigneur le Dauphin et Marie- Antoinette^ archiduchesse

d'Autriche, sceur de VEmpereur
;
prdsente h Monseigneur le

Dauphin par M. Perrier, principal du college de Conches *.

Cette feuille, dont la platitude est incroyable, est^mon gre une

des productions les plus remarquables de I'hiver. Premierement,

1. Voir tome VII, p. 154 et suivantes.

2. Voir tome I, p. 480.

3. Depuis Louis XVI et de Marie-Antoinette. On trouve la liste des pieces de

vers faites ^ cette occasion dans la notice qui termine XAlmanack des muses do

1771. (T.)

4. Paris, Desnos, 1770, in-8o.
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elle peul vous faire juger du merite de ceux qui remplissent en

France la place de principal de college, et qui president en

cette qualite a I'education publique. En second lieu, on lit au

bas de cet ^pithalame, en toutes lettres, les mots : Agre^ par
Monseigneur le due de La Vauguyon\ c'est-a-direpar le gouver-

neur du Dauphin et des Enfants de France : mots d'un grand

sens pour ceux qui reflechissent quelquefois, au coin de leur

feu, sur le bonheur des nations.

— On vient de publier un Essai sur la morale de Vhomme^

ou Philosophie de la nature-, trois volumes in-12. Cette philo-

sophic est en effet celle d'un jeune homme appele M. Delisle *,

et qu'il ne faut pas confondre avec M. Delille, traducteur des

G^orgiques. Tout homme qui a un peu lu, c'est-a-dire recueilli

les idees des autres, veut aujourd'hui les faire reimprimer sous

son nom. A la bonne heure, pourvu que nous soyons dispenses

de les prendre de la vingti^me main : en consequence, nous

ne lirons pas M. DeUsle, quoique son livre soit deja defendu.

Gombien la Philosophie de Vhistoire, publiee par le patriarche

de Ferney, a ete malheureusement parodiee! Nos barbouilleurs

ont cru qu'il n'y avait qu'a faire en frontispice la Philosophie

de tout.

1. Delisle de Sales.



TABLE

DU TOME HUITIEME

Pages.

Janvier. — Lettres du sieur Vincent et du sieur Fabre k Fenouillot de Fal-

baire au sujet de son drame de VHonn4te Criminel. — Le Diner du comU
de Boulainvilliers, par Voltaire. — Le MUitaire philosophe, par Naigeon '**

—

et d'Holbach. — Le Catechumdne, par Borde. — Di una Riforma d'lta-

lia^ etc. — Discussion interessante sur la pretention du clerge d'etre le

premier ordre de VEtat, par le marquis de Puys^gur. — V^conomique
et le Projet de finance de Xenophon, traduits par Dumas. — Traduction

libre de Lucrece, par C.-J. Panckoucke. — Nouveau Recueil historique

d'antiquites grecques et romaines, par Furgault. — Romans nouveaux :

Histoire de Sophie de Francourt, par le marquis do La Salle; Histoire de

madamed'Erneville, par de Maucomble ; les Desordres de I'amour, par de

La Place; la Famille vertueuse^ par R^tif de La Brctonne; Lettres de

milord Codex; Histoire d'Amande ecrite par une jeune femme; Memoires

d'un homme de hien, par M'"" de Puisieux ,; Adrienne, ou les Aventures de

la marquise de N. N, par La Grange (Papillon de Fontpertuis) ; Azoila,

histoire qui n'est point morale; Vos Loisirs et la Decence enelle-m4me, par

Charpentier; VAventurier hollandais, traduit de N. Heinsius; VEsprit et

la Chose, par Desboulmiers ou Marchand ; Chrisal, ou les Aventures d'une

guinee. — Amelise, tragedie, par Ducis. — Debuts de Chevalier et de Neu-

ville k la Com6die-Fran(;aise. — L'lle sonnante, op6ra-comiquc, paroles de

C0II6, musique de Monsigny; le Bouquet de Thalie et le second volume

du Thedtre de societe, par le m6me poCte. — Pieces relatives a Vexamen

de Belisaire, par de Legge. — La Defense de mon maltre, par Voltaire. . 3

Fevrier. — Les Fausses Infidelites, comcdie, par Barthe.— Les Moissonneursy

op^ra-comique, paroles de Favart, musique de Duni. — Mandement de

rarchev6que de Paris contre B4lisaire. — Mandement de Tarchevfique de

Lyon sur le car^me. — VHistoire impartiale des jesuites, de Linguet, es*^

brul(5e par la main du bourreau. —"" Sermon pr4che d Bdle, par Josias

Rossette (Voltaire).— Sloge du prince Henri de Prusse, par Fr6ddric IL

— L'lle de Robinson CruosS, par Savin (sous le pseudonyme de Mon-

treille). — Etrennes aux morts et aux vivants, ou Projet utile partout oit

Von est mortel. — Nouvelles ri5flexions sur les theories de Quesnay et de

Mirabeau k propos des Doutes proposes aux economistes, par I'abb^ de



512 TABLE.

Pages,

Mably. — Dictionnaire des portraits historiques, par La Combe. — Die-

tionnaire portatif des faits et dits memnrables de Vhistoire ancienne et

moderne, par Vincent. — Evenements historiques et interessants relatifs

aux provinces du Bengale et d Vempire de I'Indostan, traduits de I'anglais

de Holwell. 30

Mars. — Ericie, ou la Vestale, tragedie, par Dubois-Fontanelle, interdite par

la censure. — M6saventure de I'abb^ Marin a cause des termes de I'appro-

bation accord^e aux Moissonneurs de Favart. — Euphemie, ou le Triomphe

de la religion, drame par Baculard d'Arnaud. — Pretendue generosity de

M"* Guimard. — Lettre de I'archevSque de Cantorbery et Relation de la

mort du chevalier de La Barre, par Voltaire 42

AvRiL. — La Harpe est cong^di^ de Ferney; il emportc et r(5pand des copies

du second chant de la Guerre de Geneve; lettre de Voltaire h la Gazette

d'Utrecht ; M""^ Denis, M. et M"*^ Dupuits se rendent h Paris; bruits qui

courent sur les motifs de ce s^jour et sur les dangers qui menacent le

patriarche; portrait de M™« Denis; publication de la Guerre de Geneve. —
Complainte sur les nouvelles lanternes des rues de Paris. — Mort du

c616bre amateur Gaignat et des m^decins Baron, Boyer, Maquart. — Epi-

gramme sur le Parleraent. — Annonce du Journal du gout, ou Courrier

de la mode. — Lettres de milady Worthley Montague 48

Mai. — Communion de Voltaire ; ses lettres Ji ce sujet kd'Argental et b. Thibou-

villo; mauvais effet que produit cette c^rt^monie; nouvelle Edition des

OEuvres de Voltaire entreprise par les fr^res Cramer. — Lorenziana. —
Premier num6ro du Journal du gout, — Rentree de Le Kain h la Com6die-

Fran^aise ; retraite definitive de Grandval ; rivalite de M^'** Hus et d'Epi-

nay; pr6sents de I'lmp^ratrice de Russie a M"^ Clairon, Le Kain, Preville

et Bellecour. — Debuts de M"'*= Vestris au theatre des Menus-Plaisirs duroi.

— Fabre, de Nimes, est rt^habilite par les soins du due de Choiseul.— Repre-

sentation k la Comedie-Frangaise de Beverley, tragedie bourgeoise, par

Saurin. — La Venitienne, opera, paroles de La Motte, musique de Dau-

vergne. — Debuts de M^'*-" Heinel, danseuse allemande. — Mort du geo-

m^tre Camus. — Vers du chevalier de Boufflers k M""= la comtesse de

Boufflers-Rouvrel . — Suite du Lorenziana. — Nouvelle Edition de

VAbrege du president Ht5nault. — Histoire des negociations pour la paix

conclue d Belgrade, par Tabbc Laugier, — La Promenade utile et recrea-

tive de deux Parisiens, par Pierre Brussel. — Abrege chronologique de

Vhistoire ottomane, par Lacroix. — Melanges de litterature pour servir de

supplement a la derniere edition des oeuvres de M. de Voltaire. — Methodes

et projets pour servir d la destruction des loups dans le royaume, par de

Lisle de Moncel 62

JciN. — La Gageureimprevue, comedie, par Sedaine.— Histoire d'Angleterre

depuis le traite d'Aix-la-Chapelle en 1748, par Targe, traducteur deSmo-

lett. — yje de Louis de Bourbon, second du nom, prince de Conde, par

Turpin. — Conseils raisonnables d M. I'abb4 Bergier, par le m6me. —
Profession de foi des theistes, par Voltaire. — £:p(tre aux Romains, par

le comte Passeran (Voltaire). — Le Commerce de la Ilollande, par Acca-

rias de S6rionne. — Des Causes du bonheur public, par I'abb^ Gros de

Besplas. — Sui,te des Amusements de la campagne^ par Desboulmiers, —

4

I



TABLE. 513

Page».

Suite des Memoires de M. Sidney Bidulph, par mistress Slieridan, traduits

par Robinet. — Les Droits des hommes et les Usurpations des axitres;

les ColimaQons duR. P. I'Escarbotier, brochures par Voltaire. — Examen
de la nouvelle Ilistoire de Henri IV, de M. de Bury, attribue h Voltaire et

rcdige par La Beaunielle. — Sophie, ou le Mariage cache, comt^die attri-

bute h M"''' Riccoboni, musique de Kohaut. — Reprise de Daphnis et

Alcimadure, pastorale en patois languedocien mise en vers fran^ais. —
Histoire naturelle et politique de la Pensylvanie, par Rousselctde Surgy.

—

Le Gouverneur, ou Essai sur Veducation, par de La Fare. — Geographie

ancienne abregee, par d'Anville 89

JuiLLET. — Voyages d'un philosophe, par Poivre; nouvelles rcJflexions sur la

Chine et les Ghinois. — Lettre de Voltaire aux n^gociants de Nantes qui

avaient donn(5 son nom k un navire. — Manuscrit pr(5cieux des Contes de

La Fontaine trouv^ dans la biblioth^que do Galgnat. — Lettre au sujet

de Vhomme au masque de fer, par Saint-Foix. — Derniers soins donnds

par le president Renault h ses ouvrages; Edition de sa tragddie de Cor-

nelie, imprim^e h Strawberry-Hill dans Timprimerie particuli6re d'Ho-

race Walpole.— Publication du Joueur de Saurin. — Sedaine est nomm6
arch^tecte du roi et secretaire perpetuel de I'Academie d'architecture. —
Le Mariage clandestin, comedie de Garrick et Colman, traduite par

M'"'^ Riccoboni. — Epigramme de Piron sur le vaisseau le Voltaire. —
nistoire de la petite verole, par Paulet. — Histoire de France, par I'abb^

Lionnois , 112

AouT.— Les Deux Frdres, ou la Prevention vaincue, comedie, par Moulier de

Moissy. — Le Jardinier de Sidon, comedie mfilee d'ariettes, par Renard'

de Pleinchesne, musique de Philidor.— Mort de Camille V^ron^se, actrice

de la Com^die-ItaUenne, et de I'abb^ Roger Scbabol.— Reflexions sur les

traductions en langue fran^aise k propos d'une inscription latine compo-

see par I'abb^ Galiani et de la traduction de Lucr6ce par de La Grange

;

annonce de celle de Tacite par I'abb^ de La Bletterie. — Second mariage

de M™* de Maugiron
;

portrait de son premier mari. — Parodie de I'^pi-

gramme de La Harpe centre Dorat. — Discours adresse aux confederis <^_i^

catholiques de Kaminieck, par Voltaire. — Lettres a Eugenie, Lettres philo-

sophiques sur I'origine desprejuges du dogmede Vimmortalitede I'dme, etc.,

la Contagion sacree^ traduits ou imitdsde Toland,pard'Holbach.--C/itn-fci,

histoire cochinchinoise, par I'abbe Coyer. — Distique sur la GageUre iw-

prevue. — Poesies et OEuvres diverses de La Loupti6re. — Confessions de

mademoiselle de Mainville, par Galtier de Saint-Symphorien. — Publi-

cation des Deux Fr^res et d'Artaxerce, tragedie de Lemicrre 134

Septembre. — Le Huron., comedie ni616e d'ariettes, tirde de I'Ingdnu, paroles

de Marmontel, musique de Grdtry. — Pr^paratifs pour la reception du roi

de Danemark ; r^ponse du baron de Gleichen k une dame dc la cour.—
Concours de po6sie k I'Academie francjaise ;

prix d^cernc a VahM de Lan-

geac pour sa Lettre d'un fils parvenu d son pdre laboureur; scandals

caus6parcette r(5compense ; autres pieces pr^sent^es au concours.— Tumulte

provoqu^ k I'Academie des beaux-arts par la decision de ses membres sur

le prix de sculpture. — Examen de la traduction de Tacite par I'abbd de

La Bletterie ; 6pigrammes de Voltaire centre le livre et I'auteur. — Lettres

vin. 33



514 TABLE.

Pages.

sur la nouvelle traduction de Tacite, etc., par Linguet ; la Pierre philo-

sophale, par le m6me. — Mort de J.-N. Delisle, g(5ographe, de Deparcieux,

raath(5maticien, de Le Cat, chirurgien. — Madrigal du marquis de Sance.

— Oraisons funebres de la reine, par I'abb(5 de Bassinet, J.-G. Le Franc

de Ponipignan, ev6que du Puy, Mathias Poncet de La Ri^iSre, ancien

ev6quode Troyes. — Premier Cri d'un coeur frangais sur la mort de la

reine, par Dagues de Clairfontaine. — Nouveaux Voyages aux Indes oc-

cidentales, par Bossu 163

OcTOBRE. — Laurette, com^die par du Doyer de Gastel ; compte rendu en

forme de proces-verbal d'interrogatoire 187

NovEMBRE. — Les Sabots, op(5ra-coniique, paroles de Sedaine, musique de

Duni. — La Meuniere de Gentilly, opSra-comique, paroles de Le Monnier,

musique de La Horde. — Bruit de la mort de Voltaire repandu par I'horlo-

ger Covelle ; le Marseillais et le Lion, les Trois Empereurs en Sorbomie,

fables du patriarche. — Lettre de Catherine et des personnages de sa cour

h Marmontel, en lui envoyant leur traduction de Belisaire. — Mort de

I'abbe d'Olivet; ^pitaphc epigrammatique de Piron. — Lettres de la du-

chesse de *** au due de ***, par Cr^billon fils 195

Decembre. — Sejour du roi de Danemark k Paris ; representation de Bajazet

avec le concours de M^'"^ Clairon chez la duchcsse de Villeroy; vers de •
Chamfort au jeune souverain; spectacles aux divers theatres ; vers deFe-

nouillot de Falbaire et de Barthe ; hommage du Petit Faune de Saly offert

par I'Acad^mie de peinture et sculpture ; 6pitre de Dorat
j
presentation des

philosophes et des gens de lettres par le baron de Gleichen ; vers de Sau-

rin ; stances de la Sorbonne et des trois Academies ; discours de d'Alembert

;

epigramme de Boufflers sur ces f^tes. — Visite du due de Saxe-Gotha h

Diderot. — Mort de Damilaville 208

1969

Janvier. — Les Etrennes de I'amour, comedie par Cailhava d'Estandoux. —
Hylas et Sylvie, pastorale par Rochon de Chabannes, musique de Gossec.

Le Fleuve Scamandre, opera-comique, paroles de Renout, musique de

Barth^lemon. — Adieux d'un Danois aux FrauQais, vers anonymes. —
Sur les chansons politiques. — Histoire du gouvernement des anciennes

republiques, par Turpin. — Les Princes celebres qui ont regne dans le

monde^ par P.-A. AUetz, — Vie de Louis IX, par I'abbe de Villiers. —
Elements del'histoire d'Angleterre, pa,r I'abbe Millot.— Histoire des causes

premieres, par I'abb^ Batteux. — Brochures contre Voltaire. — Lucile,

op6ra-comique, paroles de Marmontel, musique de Gretry. — Fragment

d'une epitre (sur le sejour du roi de Danemark) par I'abbe Delille. — David,

ou VHomme selon le coeur de Dieu, par d'Holbach.— Suite de VHistoire de

Frangois 1^^, par Gaillard. — Varietes litteraires, publi^es par Suard et

I'abbe Arnaud. — Memoires d^Euphemie, par Baculard d'Arnaud. —

n



TABLE. 515

Page*.

Quatre Parties du jour, poCme traduit do I'allemand de Zacharie. — Le

Messie, traduit de Klopstock par d'Anthelmy et Juncker. — Objections et

reponses sur le commerce des grains, par Dupont de Nemours. — I/Es-

prit de Marivaux, par Lesbros, — OEuvres melees de du Rozoy. — Contes

moraux, ou les Hommes comme il y en a peu, par L.-S. Mercier.— La
Canonisation de saint Cucufln, par Voltaire 224

Fevrier. — L'Orphelin anglais, drame, par de Longueil. — Mariage de Mol^

et de M''« d'Epinay. — Debuts de M"'^ Vestris et de M"" Fleury h la

Comedie-FranQaise. — Reprise d^Ernelinde, opera, paroles do Poinsinet,

musique de Philidor. — Discours de Malesherbes au due do Chartres. —
Vers de Saurin k Voltaire b. propos de ses attaques centre Montesquieu;

lettre de Voltaire; les Singulariles de la nature, par le m6me. — Lettres

au chevalier de Luzeincour par une jeune veuve, par la marquise de Belvo.

— Voyage d'un Frangais en Italie, par Lalande.— Belisaire, drame eu vers

par Moulier de Moissy. — Galerie de portraits, ou Portraits des ho7nmes

illustres^ etc. — Anecdotes anglaises depuis I'etahlissement de la monar-

chie jusqu'au rdgne de George III» — Dictionnaire d'elocution franQaise.

— De Vart du thedtre en general, par Nougaret. — La Bergere, ou Frag-

ment de pastorale, attribute h. Lecamus ou h. Est^ve. — Regrets sur ma
vieille robe de chambre, par Diderot. — Observations du m6me (annot<ie3

par Grimm) sur les Saisons de Saint-Lambert. — Dictionnaire historique

et portatif des femmes celebres, par Lacroix de Compi6gne et La Porto. —
Histoire litteraire des femmes frangaises^ par les mfimes 258

Mars. — Fin des observations de Diderot sur les Saisons.— Voyage en Sibe-

rie, par I'abbe Chappe d'Auteroche, — Supplement a la Bibliographie

instructive^ ou Catalogue des livres du cabinet de feu Louis-Jean Gaignat,

par de Bure le jeune. — Traite historique et pratique de la gravure en

bois, par J.-A. Papillon. — OEuvres mSlees de M'"« de Mont^gut. — Be-

cueil de pidces interessantes trouvees dans les papiers de M. I'abbe de

Longuerue, public par Rousselot de Surgy. — Premiere representation du

Deserteur, paroles de Sedaine, musique de Monsigny. — Lettres d M . de

Voltaire sur les operas philosophico-comiques oil Von trouvela critique de

Lucile, par Linguet. — Presents de I'imperatrice Catherine h Voltaire

;

esquisse d'un tableau projete par Huber. — Cinquidme Homelie prononcee

d Londres, par Voltaire. — Mort du fermier gt^n^ral Dupin. — Memoire

sur la population (attribue k Faignet) ddnonce par le Parlement. — Les

Nuits d' Young ^ traduites par Le Tourneur.— Arminius, oula Germanie

delivree, poSme h^roique par le baron de Schonaich, traduit par Eidous.

— Mort du docteur Antoinc Ferrein 290

AvRiL. — Examen du Deserteur. — Nouvelle Edition des Trois Imposteurs;

6pitre de Voltaire k I'auteur de ce livre; Discours de Vempereur Julien

contre les Chretiens par le marquis d'Argens, annot6 par Voltaire. — Be-

ponse aux Conseils raisonnables (de Voltaire) par I'abbe Bergier. —
Lettres de quelques juifs portugais etallemands d M. de Voltaire, par I'abb^

Guenee. — Marcellus, ou les Persecutions, tragedie chr<5tienne, par Ponce

Dehaye. — Lettres cherakesiennes, par J.-H. Maubert. — Description

historique de la tenue du conclave, par P.-A. AUetz. — Eloge historique

de M. de Chevert.—Essais deprincipes d'une morale militaire, par Zim-

mermann.— Le Mariage interrompu^ com^die; par Cailhava d'Estandoux;



516 TABLE.

Page s.

changement dans le personnel de la GomMie-Italienne. — Indisposition et

communion de Voltaire; sa correspondance k ce sujet avecTdvique"3^-
necyT^^^^^HorTde fabbe Laugier, ex-j^suite, de Dumouriez du Perier et de

Jean-Charles Francois, graveur. — Travaux de la nouvelle direction de la

compagnie des Indes. —Impromptu singulier du chevalier de Beaiivau, oncle

deBoufflers.— Prospectus d'unroman philosophique: Yu le grand et Confu-

cius, parledocteur Clerc. — Plaidoyers etMemoires de Loyseau de Mauldon.
— Geographie ancienne ahregee, par d'Anville. — Narcisse dans Vile de Venus,

poeme posthumej par Malfilatre. — Preeminence du service dela France sur

celui des autres puissances de I'Europe, par Thomas, soldat au regiment du
prince Charles. — Essai d'une description generale des peuples polices et

des peuples non polices, traduit de I'allemand de Steebs. —Eloge de I'dne,

par un docteur de Montmartre (dom Cajot). — Histoire naturelle et civile

de Vile de Minorque, traduit de I'anglais de J.Armstrong. — Causes amu-
santes et connues. — Memoires pour servird Vhistoire de Vinfortunee Julie

et dcellede bien d'awfres, par Dacier, colporteur. — Le Passe-Temps, ou

Recueil de contes interessants, par Brunet de Baines 314

OcTOBRE. — L'Amant deguise, ou le Jardinier suppose, opera-comique, paroles

de Favart, musique de Philidor. — Le Tableau parlant, comedie-parade,

paroles d'Anseaume, musique de Gr6try.— Mort de Poinsinet le jeune ; anec-

dotes sur les mystifications dont il avait ett5 victime. — Histoire naturelle

de Fair et des meteores, par I'abbe Richard. — Proems de M. de Monnier
centre M. de Valdahon; m(5moire deM"^ de Monnier (revu par Loyseau do

Maul^on) centre son pere. — Protestation de Grimm centre la qualifica-

tion de Bohemien que lui donne Voltaire dans une lettre k Frederic . . . 34i

NovEMBRE. — La Rosiere de Salency, comedie m6I6e d'ariettes, paroles de Fa-

vart, musique de Philidor, Monsigny, et Van Swieten, repi'csentee devant

la cour aFontainebleau. — Epitre de Palissotk mon digne ami M. Nicolet,

annotee par Grimm. — Dieu et les Hommes, oeuvre theologique, mais rai-

sonnable, et Tout en Dieu, commentaire sur Malebranche, par Voltaire

;

retour de M"'" Denis k Ferney ; histoire de Simon Bigex, ancien secretaire

de Grimm, devenu celui de Voltaire ; sa querelle avec le P. Adam. — Ar-

ticle de Diderot sur la Denonciation aux honn^tes gens, de Palissot. — Avis

au public sur son plus grand inter4t, par le docteur Paulet. — Article de

Diderot (annot6 par Grimm) sur plusieurs volumes des £phemerides du

citoyen.— Autre ai-ticledu m^me suv nn Memoire contenant leprojet d'une

pompe publique pour fournir de Veau de Seine d la ville de Paris, par I'abbe

Berthier 355

Decembre. — Les Adorateurs, ou les Louanges de Dieu, Requ4te d tous les

magistrals du royaume. Defense de Louis XIV, par Voltaire ; Souvenirs de la

marquise de Ca;/ /ms, publies par Voltaire; nouvelle edition delatragcdie des

Guebres ou la Tolerance; le Dep6t, ou Ninon, com6die envoy^e par le pa-

triarche a d'Argental ; fragments d'un poeme satirique intitule Michau et

Michel, oar Turgot, attribue k Voltaire ; acquittement de Sirven ; proces

de I'alibe Claustre; lettre du patriarche k M.'""' de La Borde-Desmartres. —
Les Deux Reines, drame heroique, Sylvie et Molhesof, imitation libre de

I'anglais parBorsLt.—Jenneval, ou le Barnevelt franQais, drame, parL.-S.

Mercier.— Examen par Diderot des deux premiers volumes des Recueilsphi-

losophiquss et litteraires de la Societe typographique de Bouillon.— Autre



TABLE. 517

Pages,

article de Diderot sur les Observations sur la religion, les Ids, le gouver-

nement et les moeurs des Turcs, traduites de I'anglais de Porter par Bergier.

— Querelle des docteurs Petit et Bouvart au sujet des naissances tardives

;

VEnfant incorrigible, hisloire veritable dediee d M. Bouvart, par I'abbd

Le Monnier. — Epigramme de Marmontel, centre Riballier. — Mort de

I'abb^ Vatry, de TAcad^mie des inscriptions et belles-lettres.— Reprdsen-

tation de la Rosidre de Salency, i la Com^die-Italienne. — La Henriade

et la Loyssee, po(imes, par S^bastien Gamier. — Psj/67ie,po6mc, par I'abb^

Aubert.— Traduction en vers des Georgiques, par Delille.— Cri d'un hon-

nSte homme qui se croit fondi a rdpudier sa femme, par Philibert, prfiteur

h Landau. — Couplet de Boufflers k I'abbS Petit. — Avis aux gens de

lettres, par Fenouillot de Falbaire 378

Janvier. — Sermon philosophique prononc6 le jour de I'an 1770, dans la

grande synagogue de la rue Royale, butte Saint-Roch, par Grimm. —
Dialogue sur le commerce des bles, par Galiani. — Les £conomiqv£s, par

Mirabeau. — Les Deux Amis, drame, par Beaumarchais. — Le Code

Denis^ vers improvises par Diderot h un diner donn6 le jour des Rois. —
Origine des premieres societes, etc., par Poinsinet de Sivry. — Prix d'elo-

quence propose par I'Acad^mie de Berlin sur la question des penchants

de Vkme. — Reflexions nocturnes d la louange de Dieu contre les athees,

par I'abbe de Lattaignant. — Recreations physiques et mathematiques, par

Guyot. — Le Vingt et un, comddie de society, par Lamery. — VAlmanack
des Muses; plaintes d'un poete m^content; les tltrennes du Parnasse. —
Satires de Juvenal, traduites par Dussaulx; OEuvres de Salluste, traduites

par Beauz^e, et de Velleius Paterculus, traduites par I'abb^ Paul 414

Fevrier. — Le Marchand de Smyrne, com6die, par Chamfort. — Ouverture

de la nouvelle salle d'opera, construite par Moreau ; VOmbre de Poinsinet.

fac^tie par Marchand. — Epigramme sur les Deux Amis, bons mots de

Sophie Arnould sur cette pi^ce et sur divers sujets. — Mort de I'acteur

Paulin.— La Nouvelle Ecole des Femmes, par de Moissy, mfilde d'ariettes par

Philidor.— Le Roue vertueux, par Coqueley de Chaussepierre ; Epigramme

surl'auteur.— Pieces de thedtre en vers et en prose, par le pri5sidentH6nault.

— Melanie, oula Religiev^e, trag6die, par La Harpe.— Voltaire est nomm6
p§re temporel des capucins du pays de Gcx ; plaisante anecdote sur les lec-

tures pieuses faites k la table du patriarche. — Le Songe d'Irus, ou le

Bonheur, conte en vers, par Joseph Marteau. — Les Elements, po6me ano-

nyme. — L'Homme conduit par la raison., autre ouvrage anonyme. —
Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant, par Descamps. — Cata-

logue raisonne des tableaux des differentes ecoles^ etc., de M. de La Live.

— Vers de Dorat h Delille sur sa traduction des Georgiques. — Abrege

chronologique de VHistoire de France en vers tecfmiques, par Fortier. —
Colloque scientifique de maUre CJiarles Tirepied, etc. — Lettre d'unjeune

metaphysicien d une jeune dame qui a ses rations pour avoir de I'esprit



518 TABLE.

Pages.

sur le Rou(5 vertueux et consorts. — Eloge de Pierre Terrail, dil le cheva-

lier Bayard^ par Combes, couronn^ par rAcad^mie de Dijon. — Bergeries,

par Sylvain Mar^chal. — Galimatias poetique, par Messageot, caporal au

regiment de Touraine. 448

Mars. — Silvain, opera-comique en un acte, paroles de Marmontel, musique

de Gretry. — Publication de Melanie, vers retranches par la censure. —
Leltre d'un philosophe moitie gai, moitie chagrin, sur quelques-unes de

nos sottises. — Lettre de Voltaire au mar^chal de Richelieu. — Epitre du

cure de Saint-Jean de Latran a Vauteur de Melanie, attribute k Dorat et

h du Doyer de Gastel. — Lettre de Voltaire iM'"'^ Necker sur les Dialogues

sur les hies. — Poinsinet et Moliere, dialogue d6di6 h M. Piron, par Imbert.

— Eloge historique de Gaspard Belon de Fontenay^ lieutenant-general au
service de Saxe, par L.-L.-J. de Montagnac. — Lettre d M. I'archev4que

de Lyon dans laquelle on traite du pr^t d interSt d Lyon, par Voltaire. —
Gaston et Bayard, Gabrielle de Vergy, tragedies par de Belloy. — Vers

de Saurin k Voltaire sur sa dignite de pere capucin, et r6ponse du patriarche.

— Proems du banqueroutier Billard. — Lettre de M. Lepreux, docteur

regent de la Faculte de medecine de Paris, d M. Bouvart^ par Simon

Bigex ; fin de la querelle de celui-ci et du P. Adam ; il est oblig^ de quitter

Ferney. — Annonce de la traduction de Terence, par I'abbc Le Monnier.

— Verites philosophiques tirees des Nuits d' Young, parMoissy. — Essai

d'une poetique d la mode, par Bret. — Fables et Contes moraux en vers,

par Fontaine. — Thedtre espagnol, par Linguet. — Naufrage et Aventures

de Pierre Viaud, natif de Bordeaux, capitaine de navire. — Mort de I'abhe

Chappe en Galifornie 407

AvRiL. — Les Choses utiles et agr4ables, par Voltaire, tome second
;
portrait

de Rulhiere ct anecdotes sur son Histoire de la revolution de Bussie

en 1762. — Mort de I'abbe Trublet ; anecdotes sur ses candidatures r(5ite-

r^es k I'Academie fran^aise. — Pensees de I'empereur Marc-Aurele, tra-

duites par de Joly. — Londres, par P.-J. Grosley. — Le Boyalisme, ou
Memoires de du Barry de Saint'Amez, par de Limairac. — Des Lois, de

Platon, traduites par Grou, ci-devant j^suite. — Lettre d madame la com-

tesse Tationpar lesieur de Bois-Flotte, etudiant en droit-fll (le marquis de

Bi6vre). — Le Nouveau Russe d Paris, epitre d i¥'»« Reich, par Tchere-

batoff. — Vers a M™' du Barry, attribu^s k Lantier ou k Boufflers. —
Lettre des Indes d Vauteur du Siecle de Louis XIV, par de La Flotte. —
Le Cabriolet volant^ ou Arlequin-Mahomet, com(5die italienne, par Cailhava

d'Estandoux.— La Pogonotomie, ou I'Art d'apprendre d se raser soi-m4me,

par J.-J. Perrel. — Epitre d M. Petit, par Leclerc de Montmercy. — £^1-

thalame pour Monseigneur le Dauphin et Marie-Antoinette, par Perrier,

principal au college de Conches. — Philosophie de la nature, par Delislc

de Sales 492

FIN DE LA TABLE DU TOME HUITIEME

PARIS. — Impr. J. CLAYE. — A. QCANTIX ct C, rua SuBoaoIt.





\^











ro6^RTS

V

fines 50*
(>«

^.

4/'

^ return

P"='ls to the
books t"

brary

they

to
which

L-"^^"^ belong-

^r-K^

^t

**.t critdque

xOr2::!"r:on.eJ^\^P^°^'

:ket

Y

^

.?'

r''

nn



Wmt^

^.^' 'i|i

-i4* ^

'^^

':?^l^i

^^.


