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CORRESPONDANGE LITTERAIRE

PHILOSOPHIQUE ET CRITIQUE

MAI

1" mai 1770.

L'article suivant est cle M. Diderot. G'est. I'examen d'un

Eloge de la ville de Moukden et de ses environs, poeme compose

par Kien-Long, empereur de la Chine et de la Tartarie, actuel-

lement regnant,* ouvrage traduit du chinois en fran^ais par le

P. Amyot, jesuite, astrologue et missionnaire a P6kin, et pu-

blic par M. de Guignes, de notre Academie des inscriptions et

belles-lettres ; volume in-8°. Voici ce qu'en dit le philosophe :

La premiere piece du recueil est une preface de I'editeur,

qui nous apprend que I'astrologue missionnaire Amyot reside a

Pekin depuis plus de vingt ans
; qu'on peut compter sur Texac-

titude de sa traduction; que I'original de ce poeme a ete saisi

a Canton par les inspecteurs d'une nation qui envie aux Stran-

gers la connaissance de sa langue et de sa littSrature; que le

poeme de Kien-Long a ete imprime soixante-quatre fois en au-

tant de caract^res differents, et que I'empereur regnant, auteur

de ce poeme, aime les sciences et les cultive avec succ^s.

La seconde pifece est une preface du traducteur, ou il pro-

teste de sa fidelite a rendre les pensees de son auteur, autant

que notre langue pouvait s'y prater. II parle des avantages et de

la facilite qu'on aurait a apprendre la langue tartare dans

laquelle on a tarduit presque tous les ouvrages chinois, et qui
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est soumise k des regies grammaticales. II parle aussi des

lumi^res qu'il a tirees de la connaissance de cet idiome, et des

conseils des hommes 6claires qu'il a consultes.

La troisi^me pi^ce est un discours des 6diteurs chinois et

tartares, dans lequel, apr^s un eloge etendu du poeme, ils se

prosternent humblement et se soumettent aux ordres de I'em-

pereur, en attestant qu'ils ont ete ses copistes et ses r6viseurs.

La quatri^me est un edit de Tempereur ou Ton rend compte

des soins qu'on a pris pour completer les alphabets des Tar-

tai'es Mantchoux, et des ordres que Kien-Long a donnes pour

que son poeme fut incessamment revise, copie et public en

autant d'alphabets tartares qu'il y a d'alphabets chinois, afin

que la posterite jouit, sous un meme point de vue, de tous ces

differents alphabets rassembles et mis en parallele avec les

caracteres de la langue chinoise.

La cinqui^me piece est une preface de Kien-Long, dont

voici I'extrait a ma maniere. G'est I'empereur qui parle :

« Si I'homme conforme sa volonte a celle de ses p^re et

m^re, la paix sera dans sa famille. Si le prince conforme sa

volonte a celle de ses ancetres, la paix sera dans I'empire. Si

les souverains conforment leur volonte a celle du ciel et de la

terre, la paix sera dans Tunivers, et I'abondance avec elle.

C'est la seconde de ces maximes que j'ai prise pour le sujet de

ma meditation; et j'ai congu qu'unretour assidu sur moi-meme,

mon respect constant pour le ciel, une intime union avec mes

freres, un amour sans bornes pour les peuples qui me sont sou-

mis, etaient les seuls moyens d'obtenir la felicite de ma famille,

celle de I'empire et la mienne.

« Confucius a dit : « Connais les ceremonies. Si tu en pe-

« nitres le sens, tu gouverneras un royaume avec la meme facilite

« que tu regardes dans ta main.)) G'est ainsi que le sage a dit;

mais entre ces ceremonies, celle dont il importe surtout de pe-

netrer le sens, ce sont les sacrifices pour les ancetres. Les

empereurs de la dynastie de Han les institu^rent ; nous leur

devons encore les monuments qui ont conserve sous nos yeux

les autres usages de la venerable antiquite. G'est dans ce qu'ils

nous ont transmis des contrees qui les ont vus naitre, et ou ils

ont commence a donner des lois, que j'ai reconnu la ville ou

mes aieux ont jete les premiers fondements de leur grandeur :
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Moukden! J'ai reconnu Moukden dans les pays de Pin et de Ki

;

j'ai reconnu ma patrie dans la montagne de Kiao-chan.

« Trois fois I'empereur, mon grand-p^re, s'est rendu a

Moukden ; trois fois il a visite les tombeaux de ses anc6tres.

Les grandes occupations qui remplirent la duree du r^gne de

mon p6re ne lui permirent pas de voir Moukden ; mais il avait

satisfait k ce devoir, n'etant encore que simple regulo. L'em-

pire m'etant transmis, je ne passe aucun jour sans penser aux

moyens de m'approcher de mes ancetres. Je me transporte en

esprit a Moukden, et je m*eerie : Sepultures dont le nom ne doit

jamais perir! sepultures fortunees! sepultures rayonnantes de

gloire ! mes aieux! si je ne me soustrais a la multitude des

soins qui me pressent, comment pourrai-je me rendre sur vos

tombeaux, et me prosterner devant les cendres qu'ils renfer-

ment? Comment laisserai-je a la posterite le temoignage et la

legon du respect que je porte a ceux qui m'ont donne le jour?

« Ce fut pour remplir cette essentielle obligation que, la

huiti^me annee de mon regne, I'automne etant deja commence,

et I'imperatrice, ma mere, voulant bien permettre que je lui

servisse respectueusement d'appui pendant le voyage, je partis

de Pekin. Arriv6 dans ces lieux ou mes ancetres ont autrefois

tenu leur cour, je sentis la pi^te filiale remplir toute I'etendue

de mon coeur; je r6verai les vestiges de mes aieux. Je vis ces

montagnes couvertes de verdure, ces rivieres ou coule une onde

transparente, ces campagnes fertiles, ces lieux enchantes qui

semblent se ressentir encore de la presence de leurs anciens

maitres, et j'eprouvai une joie inexprimable. Je vis ce peuple

sincere et bon, qui vit heureux parce qu'il est content de son

sort; qui vit sans inquietude parce qu'il vit dans une honn^te

abondance; et je I'admirai. Voila, disais-je en moi-meme, voila

les contrees que le ciel favorise, les contr^es de Pin et de Ki!

contrees de Pin et de Ki ! c'est vous qui apprenez a gouverner

les hommes! Le souverain maitre du ciel protege d'une mani^re

speciale le pays de Pin et le pays de Ki; on disait dans I'anti-

quite la plus reculee d'un bon souverain : // a demeurS ii Pin,

« Instruit de ce que la venerable antiquite a dit de ma
patrie, pourquoi ne joindrais-je pas ma voix k la sienne? »

Ceiebrer les affaires qui se traitent dans une contr6e, c'est

le sujet du Toukietchoun; chanter les richesses qu'elle produit
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ou quelle renferme, c'est le sujet du Foutchouroung. Je com-

mence par ce dernier. En voici les paroles :

Ici commence le Foutchouroung. Kien-Long chante son

depart, son voyage, son arriv^e, ses sacrifices, ses aieux, leurs

faits m^morables, leur vie, leurs moeurs, leurs festins, la ville

qu'ils ont fondee, les edifices de Moukden, les campagnes qui

I'environnent, la mer qui I'avoisine, les montagnes, les plaines,

les for^ts, les rivieres, les plantes, les metaux, les pierres, les

animaux, les poissons, les oiseaux; et tons ces objets sont

peints dans son poeme avec grandeur, sagesse, simplicite, cha-

leur et v6rite. Aucun ouvrage ne montre ni plus de connais-

sance, ni plus de gout. II y a de la verve, de la variete, un

sentiment profond, de la gravite, un respect tendre pour la

memoire de ses ancetres. Ce caractere de piet6 filiale est le

caractere propre du poeme, et la preuve de I'influence des

moeurs sur la poesie et sur les beaux-arts, soit pour les cor-

rompre, soit pour les embellir.

Le voyage de Kien-Long et celui de Cheng-Tson , son aieul,

forment le Foukietchoun. II part, il marche. II pense en chemin

aux cypres touffus qui couvrent la sepulture de ses p^res; il

apercoit les chevaux sculpt^s en pierre au dehors des murailles

;

il ne saurait contenir les mouvements dont son ame est agitee,

Ses yeux gonfles soulagent son coeur par un torrent de larmes,

qui mouillent le devant de sa robe. II se dit : C'est done aujour-

d'hui que je verrai Yao sur la muraille et Chun sur le bouillon;

c'est aujourd'hui que mon souffle se melera avec leur auguste

vapeur. II entre dans Moukden. II visite les tombeaux : il revient.

II trouve le festin prepare. Les princes de son sang et les vieil-

lards de la contr^e sont assis a la meme table. II presente la

coupe aux princes, ils boivent; il la presente aux vieillards; il

leur verse du vin. et lorsqu'il voit leurs visages s'epanouir et

prendre une couleur vermeille, transporte de joie, il s'toie :

« Les voili, les bons, les vertueux sujets qui m'ont ete laisses

par mes aieux I Les bienfaits et la tendresse de leurs maitres

ont fait couler leurs jours dans I'abondance et la joie. Leurs

jours ont 6te prolong^s, afin que j'eusse la consolation de

les voir, de les entendre et de leur parler. Puisse ce moment
^tre toujours present a ma pensee! Puiss6-je imiter mes
aieux ! Puisse mon exemple perp6tuer la race de ces bons et
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vertueux sujets ! Puissent-ils, pendant des milliers de slides,

fournir Tempire de leurs pareils ! »

II y a dans ces voeux un caract^re de paternity qui attendrit

et enchante. En general, vous ne trouverez rien dans ce poeme

de ce que nous appelons allegories, fictions; mais il y a ce

qu'on appellera, dans tons les pays du monde et dans tous les

si^cles k venir, de la veritable poesie.

La pi6ce qui suit le poeme contient des recherches savantes

sur les diff^rentes sortes de caract^res chinois.

A ce morceau succ^dent des notes extraites par le traduc-

teur de plusieurs commentateurs chinois du poeme de I'empe-

reur, et des traits interessants sur I'histoire naturelle, civile,

religieuse, des Chinois et des Tartares.

Le volume est termine par une ode sur le the, de la com-

position de I'empereur. Elle est en vers de cinq syllabes, non

rimes. II y a vingt-cinq vers, et par consequent en tout cent

vingt-cinq syllabes, que le traducteur n'a pu rendre qu'en

quatre bonnes pages de notre langue : d'ou je presume que le

poeme sur Moukden, de sept huitiemes au moins plus court que

la traduction, qui remplit cent vingt-six pages in-8% n'est pas

de quatre cents vers.

On a place les vers chinois de I'ode sur le the k la t^te de

la traduction, sur laquelle j'ose prononcer que nos La Fare,

nos Chaulieu, nos Anacreon antiques et modernes, n'ont rien

produit avecplus de verve, de grace, de sentiment, de sagesse

et de gout. Je n'en aurai pas meilleure opinion des moeurs

chinoises, si vous voulez, mais je penserai avec un peu plus de

reserve et moins de dedain de leur litterature. Je vous invite a

copier cette ode, en la retouchant legerement. Une gageure que

je gagnerais, ce serait de retrouver les v^ritables tours de Tori-

ginal sur le genre seul de ce poeme et les donnees de la traduc-

tion. II m'est arrive souvent avec Huber, qui me lisait des mor-

ceaux traduits de I'allemand, dont je n'entends pas un mot, de

I'arrdter, et de lui dire : « Le poete n'a pas dit ainsi : voici com-

ment il a dit, voil^ I'ordre de ses idees », et de rencontrer juste.

II y a done dans la langue poetique quelque chose de commun a

toutes les nations, de quelque cause que cela vienne.

Je ne suivrai point le conseil du philosophe, et je ne trans-
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criral point I'ode sur le the. Tout consider^, I'eloge de laville

de Moukden et cette ode sur le the forment un monument assez

curieux pour en lire la traduction tout enti^re. La lecture du

poeme de I'empereur de la Chine ne vous fera pas, k la v6rite,

autant de plaisir que I'extrait du philosophe que vous venez de

lire; mais vous sentirez aisement que ce n'est ni la faute du

poeme ni la votre : c'est un effet necessaire de la distance des

lieux et des moeurs, qui est si grande qu'elle oblige a tout mo-

ment le traducteur ou de laisser le mot chinois dans la poesie

descriptive, faute de terme equivalent, ou de rendre par des

periphrases les images exprimees dans une langue trop diff6-

rente des idiomes de notre Europe. Climat, moeurs, usages,

religion, histoire naturelle, histoire politique, tout cela est trop

distant de nous pour qu'un lecteur europeen ne soit souvent

arr^te, embarrass^, ce qui affaiblit a chaque fois le charme de

cette lecture ; mais on sent en meme temps que ce charme sub-

siste dans toute sa force pour un lecteur chinois. Heureux les

peuples qui sont gouvernes par de tels poetes ! car quoiqu'il

n'y ait rien de si commun que de bien dire et de mal faire, et

que les souverains surtout doivent etre juges sur leurs faits et

non sur leurs paroles, il est Evident cependant qu'un prince

eleve dans ces sentiments de paternite pour son peuple, qu'un

prince qui regarde comme un devoir essentiel de se rappeler

sans cesse ses vertueux ancetres, ou qui emploie ses moments

de loisir a en c61ebrer la memoire, doit avoir quelque avantage

sur un prince qui, se croyant plac6 sur son trone de droit divin,

en vertu d'un passage de saint Paul, se persuade d'avoir rempli

les devoirs les plus essentiels de la souverainete en respectant

les usurpations de I'figlise appelees immunit^s, et en observant

quelques pratiques religieuses qui n'ont aucun trait a la pros-

perity publique, au bonheur des peuples, a la gloire des em-
pires. Remarquez, s'il vous plait, qu'il n'y a dans le poeme de

I'empereur de la Chine aucune trace de superstition, et qu'il est

evident que partout ou I'auteur parle du respect du a la volont6

du ciel et de la terre, il entend la soumission et la resignation

du sage k la necessite de I'ordre general : philosophie simple et

sublime, vrai mobile de nos actions, veritable fondement de la

morale, qui, avec I'adoption de I'esp^ce ou I'observation du pacte

d*association consenti entre les etres d'une meme esp^ce, est la
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source unique de toutes les vertus des individus de cette esp^ce.

Je ne suis pas aussi content du traducteur Amyot et de son

6diteur de Guignes que de I'empereur Kien-Long. Leurs obser-

vations, tant sur le poeme que sur les diff^rents alphabets, ne

debrouillent rien, n'eclaircissent rien : c'est un fatras d'^rudi-

tion chinoise qui n'est d'aucun secours pour Tintelligence du

poeme, et qui, je crains, est aussi embrouille dans leur t6te

que pour leurs lecteurs. Si M. de Guignes ne met pas plus de

clarte dans la traduction et les commentaires de Chou-King, un

des livres sacr6s des Chinois qu'il nous annonce, il fera un me-

diocre present aux curieux. 11 faudra cependant s'en contenter,

faute de choix ; il en est de M. de Guignes et de son P. Amyot,

comme de I'orchestre de I'Opera de Paris, qui, suivant I'obser-

vation de J. -J. Rousseau, est le meilleur parce qu'il n'y en a pas

d'autre. Quand on a fait attention au genie des alphabets chi-

nois, a leur extreme precision, en comparaison de notre maniere

d'ecrire, on est bien tente de croire que le P. Amyot ne nous a

donne qu'une longue p6riphrase du poeme de I'empereur, et

qu'il a partout substitue les idees et les tours fran^ais aux

idees et aux tours chinois. Quoi qu'il en soit, k travers cette

periphrase on enirevoit un fonds int^ressant et poetique, et ce

poeme, tel qu'il est, forme, avec le roman chinois que M. Eidous

nous a indignement traduit il y a trois ansS un monument tr^s-

pr^cieux de la litterature et des moeurs chinoises.

— Si le caract^.re de paternite qui r^gne dans le poeme de

I'empereur Kien-Long vous ennuie, il sera aise de vous remettre

au courant des id6es europeennes par la lecture de la lettre que

je vais transcrire; vous y trouverez un esprit tout different de

celui qui se remarque dans le poeme de I'empereur de la Chine.

Kien-Long n'aurait jamais imagine qu'un de ses sujets put for

mer une demande legitime qui ne le regardat pas, et aucun

Chinois ne se serait persuade qu'il y va de son honneur de don-

ner des coups de baton a son souverain. Cette lettre a ete ecrite

ci M. Clerk, £cossais, qui a servi comme brigadier general

dans les troupes britanniques envoy^es au secours du Portugal"

pendant la demigre guerre. L'auteur de la lettre, autre officier

anglais, a servi sous lui en quality d'aide de camp, et est sans

1. Voir tome VII, p. 116.
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doute rest6 en Portugal apr^s la conclusion de la paix. Le ge-

neral Clerk traversa alors I'Espagne et vint a Paris, ou il s'ar-

reta fort longtemps. G'est un homme d'esprit, mais grand

parleur, et meme fatigant par le tic qu'il a d'ajouter a chaque

phrase qu'il prononce un hem ? de sorte qu'il a I'air de vous

interroger continuellement, quoiqu'il n'attende jamais votre

r^ponse. Malgre cela nous nous en accommodions fort bien, et

il n'y a que M""" GeofTrin, a qui il faut une grande vari^le de

personnes et de choses, et qui n'aime pas a s'arreter longtemps

sur le m6me objet, qui ne puisse penser encore aujourd'hui au

general Glerk sans ressentir un fremissement universel par

tout le corps. Le baron d'Holbach lui avait mene cet etranger,

et apres les premiers compliments, et une visite d'une demi-

heure, il s'^tait leve pour s'en aller. M. Clerk, au lieu de suivre

celui qui I'avait pr^sente, comme c'est I'usage dans une pre-

miere visite, reste. M'"'' Geofirin lui demande s'il va beaucoup

aux spectacles? « Rarement. — Aux promenades? — Trfes-

peu. — A la cour, chez les princes? — On ne saurait moins.—
A quoi passez-vous done votre temps? — Mais quand je me
trouve bien dans une maison, je cause et je reste. » A ces mots

M""^ GeofTrin palit. H'etait six heures du soir; elle pense qua
dix heures du soir M. Clerk se trouvera peut-etre encore bien

dans sa maison; cette idee lui donne le frisson de la fi^vre. Le

hasard am^ne M. d'Alembert ; M""^ GeofTrin lui persuade au

bout de quelque temps qu'il ne se porte pas bien, et qu'il faut

qu'il se fasse ramener par le general Clerk. Celui-ci, charme

de rendre service, dit a M. d'Alembert qu'il est le maitre de

disposer de son carrosse, et qu'il n'en a besoin, lui, que le soir

pour le ramener. Ces mots furent un coup de foudre pour

M"^ GeofTrin, quine put jamais se debarrasser de notre Ecossais,

quelque changement qu'il survint successivement dans son ap-

partement par I'arrivee et le depart des visites. Elle ne pense

pas encore aujourd'hui de sang-froid a cette journee; et elle ne

se coucha pas sans prendre ses mesures centre le danger d'une

seconde visite. Je n'ai pas pu lui persuader que le general

Clerk fut un homme de bonne compagnie. Dans le fait, je ne

lui ai connu de tort fonde qu'avec ses chevaux, qu'il faisaitvenir

k quatre heures et demie dans les maisons ou il avait dine, et

qui se morfondaient ordinairement a son carrosse au milieu de
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I'hiver jusqu'i minuit, sans avoir boug6 de place, preuve 6vi-

dente que, sans I'adoption de I'espfece, il n'y a point de droit

des gens ! Mais nous voil^ aussi loin de notre histoire de Por-

tugal que des sepultures fortunees de Moukden. Puisque cela

est ainsi, il ne m'en coutera pas davantage de rapporter encore

un mot du celfebre David Garrick. Le general Clerk nous fit un

jour k table, en presence de cet illustre acteur, un long discours

pour nous prouver que I'enthousiasme des Anglais pour Shakes-

peare n'^tait qu'une affaire de mode et de religion; que per-

sonne n'entendait ni n'admirait de bonne foi cet auteur-, mais

que M. Garrick, par son jeu plein de g^nie, avait trouve le se-

cret d'en faire I'idole de la nation. Garrick, grand admirateur de

Shakespeare, et naturellement plein de vivacite et de petulance

se contint longtemps ; enfm il se l^ve de table, prend la main

de M. Clerk, et il lui dit : « Je vous promets, mon general, que

de ma vie je ne m'aviserai de parler guerre. » Mais il est

temps d'ecouter le rapport de I'aide de camp reste en Portugal.

LETTRE DE M. SHAW-GROSET, LIEUTENANT-COLONEL,

A M. LE GENERAL CLERK,

BRIGADIER GENERAL DANS L'ARMEE BRITANNIQUE.

Elvas, 5 decembre 1769.

(( Un evenement fort singuKer, monsieur, vient d'arriver dans

ce voisinage. Le roi, comme vous savez, a passe quelque temps

a Villaviciosa, I'une de ses maisons de chasse a quatre lieues

d'ici. Dimanche dernier, en allant pour se promener suivant sa

coutume, un homme en habit de paysan, ayant un gros baton

a la main, attendit a une des portes du pare que la cour qui

precede le roi eut passe, et travailla Sa Majeste par plusieurs

grands coups de batons Le roi avanca son cheval sur lui,et lui

demanda : Etes-vous fou? II repondit avec un grand sang-

froid , ni fou, ni ivre. Dans cet instant, quelques-uns de la

cour voyant ce qui se passait accoururent au secours du roi,

mais I'homme ne se laissa pas aisement desarmer. Le comte de

1. L'expression anglaise est belabored his majesty with several hunty strokes.

Ell allemand : Tuehlig darch gearbeiter, (Grimm.)
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Prado, un des gentilshommes de la chambre du roi, regut

entre autrss deux ou trois violents coups sur la t^te. Sur ces

entrefaites, toute la cour se rassembla, et rhomme aurail ete

mis en pieces, si le roi n'avait crie : « Ne le tuez pas, mals qu'on

le in^ne chez don Louis d'Acunha, » un des secretaires d'Etat.

Quand cet homme fut examine, on lui demanda qui il ^tait, et

comment il avait pu se laisser aller a commettre une action

aussi tem6raire; il repondit qu'il etait un vieux soldat r6forme,

que le roi lui devait huit annees d'arrerages sur sa solde, plu-

sieurs habits d'uniforme, et un petit mulet qu'on lui avait en-

leve de force; qu'il avait remis a ce sujet une requete au roi

sans obtenir aucune reponse
;
qu'il en avait presents une autre

k Sa Majesty. Cet evenement, monsieur, vous paraitra sans

doute aussi inconcevable qu a moi. Get homme a servi jadis

dans un regiment d'artillerie, dans la garnison ou vous com-

mandiez, et a toujours passe pour un homme tres-determine. II

dit qu'il sait tr^s-bien qu'on le mettra a mort, car je pense que

c*est le premier exemple que nous ayons dans I'histoire d'un

roi insults publiquement de cette manifere, mais qu'il a fait ce

qu'il se devait a lui-meme, etc. »

— Le succ^s eclatant de la Comtesse Tation a reveille la

passion nationale pour les jeux de mots, pointes, calembours,

r6bus, charades, et autres nobles exercices de I'esprit. La cha-

rade est une sorte d'enigme dont on partage le mot en autant de

parts qu'il y a de syllabes ; on assigne ensuite a chaque part sa

propriete, et puis on dit la propriete du tout. Ainsi je dirai :

ma premiere partie n'est jamais mauvaise, ma seconde n'est ja-

mais malproprc, et mon tout est souventl'un et I'autre. Le mot

de cette charade est Bonnet^ parce que ce qui est hon n'est

jamais mauvais, ce qui est net n'est pas malpropre, et qu'un

bonnet pent etre mauvais et malpropre. G'est ainsi que ces

jours passes, par un effort de genie sublime, ou par un de ces

bonheurs qu'on ne pent se promettre, et dont il faut se feliciter

quand on I'a obtenu, j'ai eu la gloire immortelle d'inventer la

charade suivante : ma premiere partie se plante, ma seconde se

noue, et mon tout est tout pour moi. Si vous n'en devinez pas le

mot, vous ne le saurez qu'a la fm de cet article. Cela me rap-

pelleune charade qu'une trfes-jolie femme de vingt ans adressa
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un jour aux DelicesaM. de Voltaire, qui lui avait dit beaucoup

de galanteries. La voici : ma premiere partie est ce que vous

nous faites quand vous vous taisez ; ma seconde est ce que vous

nous faites quand vous parlez; mon tout est ce que toute I'Eu-

rope admire, et ce que je ne voudrais cependant pas 6tre. Le

mot 6tait Voltaire, Une femme ayant I'age et le don de plaire

ne devait pas ^tre tentee en eilet de prendre la place du vieil-

lard le plus rassasie de gloire. Aujourd'hui c'est, au contraire

de I'aventure des Delices, k une jeune femme de vingt ans

qu'un vieux philosophe adresse une charade pour se conformer

au gout du moment, et afin d'accomplir ce que le proph^te a

dit dans le chapitre des Maledictions ; car il est 6crit : « Je

t'oterai le gout des choses sens^es et profondes, et tes philo-

sophes seront reduits a faire des charades. »

LE chef-d'oeuvre DES CHARADES,

A JflADAME DE PRUNEVAUX,

PAR M. DIDEROT.

Ma premiere enivre le monde :

Pour la traiter avec m6pris

11 faudrait etre la seconde,

Et mon ensemble a quelque prix.

De ma premiere on fait un cas extreme,

Vous I'avez souvent k la main

:

Ma seconde est en vous, ma seconde est vous-meme,

Et mon tout partage formerait votre sein.

Si Ton s'en tient au lot de ma dernifere,

11 faut s'attendre k des jaloux;

Mais, au defaut de la premiere,

L'esprit languit dans la poussifere,

Et la beaute se fane sans 6poux.

Utile en paix, utile en guerre,

D6sir et poison des humains,

Un insens6 me tira de la terre;

Je corrompis son cceur et je souillai ses mains:

VoiU ma syllabe premiere.

Ma seconde habite les cieux,

Voltige autour de vous, se montre dans vosyeux;

C'est un pur esprit de lumiere.
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Lorsque le Tout-Puissant, bien ou mal k propos,

Sortant un jour de son repos,

Yisita la nuit 6ternelle,

II 6tait port6 sur mon aile;

Et tandis que sa main posait les fondements

De la machine immense,

Mes chants, unis k dix mille instruments,

De la nuit incr66e 6cartaient le silence.

Vous ne me nommez pas, et I'^nigme vous fuit.

Eh bien I lisez done ce qui suit.

Jeune homme, arrete, et souffre qu'un moment

Je demeure ou j'ai pris naissance. .'.

Mais il ne m'entend pas. L'homme est capricieux :

Tons les jours son impatience.

Pour une courts jouissance,

D6truit de I'avenir Tespoir d^licieux.

Bientot, helas 1 sa main legfere

M'a s6paree d'avec mon pere,

Et va m'attacher au lacet

Qui serre le joli corset

De sa jeune et tendre bergere.

La, si mon rfegne fut charmant,

11 fut bien court : presque avant que de naitre,

Je mourus ou le jeune amant

Se mourait, lui, de ne pas etre.

Ainsi l'homme, jouet de sa folle pens6e,

Court aprfes le plaisir, n'atteint que la douleur

Sous son vfitement deguisee,

Et dans son ardeur insensee,

Perd le fruit pour cueillir la fleur.

Y 6tes-vous enfin? — Non. — La chose est Strange!

Et vous avez de Tesprit corame un ange!

Et votre bourse est pleine d'orl

M'eritendez-vous? — Non, pas encor.

Mais j'ai tout dit. — II est vrai, c'est ....

En effet, or et ange font orange. Quant k mon immortelle

charade, le mot en est maitresse.

— Le 17 du mois dernier il s'est tenu chez M""" Necker,

une assemblee de dix-sept venerablesphilosophes, dans laquelle,

aprfes avoir dument invoque le Saint-Esprit, copieusement dine.
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et parl6 k tort et k travers sur bien des choses, il a 6t6 unani-

mement r6solu d'^riger une statue a Thonneur de M. de Vol-

taire. Cette chambre des pairs de la litterature etait compos^e

des membres suivants : je vais les nommer comme le hasard

les avait places au moment de la fonction la plus importante,

c'est-i-dire k table, attendu que Tin^galite des forces etant

compens^e par I'^galite des pretentions, il n'a jamais ete ques-

tion dans cette chambre de fixer le rang ou la prerogative de

qui que ce soit. A la dextre de M™^ Necker se trouva place

M. Diderot; ensuite M. Suard, M. le chevalier de Chastellux,

M. Grimm, M. le comte de Schomberg, M. Marmontei, M. d'A-

lembert, M. Thomas, M. Necker, M. de Saint-Lambert, M. Sau-

rin, M. I'abb^ Raynal, M. Helvetius, M. Bernard, M. I'abb^

Arnaud et M. I'abbe Morellet.

M. Pigalle, sculpteur du roi etdel'Academie royale de pein-

ture et sculpture, 6tait le dix-huitieme; mais appele simple-

ment pour ^tre temoin des resolutions de la chambre dont il

s' etait charge d'executer le projet, il n'avait point voix deli-

berative. On remarqua comme singulier que le hasard eut place

les pairs ecclesiastiques a la queue, au contraire de ce qui

s'observe dans les autres cours des pairs en Europe : ce qui

semblait pr6sager que si jamais il y avait lieu de reformer la

chambre, I'election commencerait par ceux qui etaient le plus

pr^s de la porte, a moins qu'ils n'aimassent mieux quitter un

uniforme devenu generalement suspect. Ce qui paraissait sur-

tout omineux, c' etait de voir la derni^re place occupee par I'abbe

Morellet, fortement inculpe par les juges les plus moderes d'a-

voir jou6 I'annee derni^re un role Equivoque dans Taffaire de

la compagnie des Indes, en portant sous le manteau de la phi-

losophic la livree de M. Boutin, distinction incompatible avec

les prerogatives de lapairie*; et etaient les bonnes ames sin-

guHtoment edifices de Tame sans fiel de ce digne ecclesias-

tique, lequel s'asseyait une fois par semaine a la table de

M. Necker, comme si de rien n' etait, apres en avoir recu cin-

quante coups d'^trivieres bien appliques au milieu des accla-

mations du public.

1. Morellet, dans ses Memoires, Paris, Ladvocat, 1821, in-S®, tome I, p. 363,

repousse cette attaque de Grimm.
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Aprfes le repas, il fut propose d'^riger une statue k M. de

Voltaire, et ceite resolution passa unanimement a 1*affirmative.

M. Pigalle, vers lequel M. I'abbe Raynal avait ete depute plu-

sieurs jours auparavant pour le prior de se charger de I'execu-

tion, et qui avait accepte cette proposiiion avec la plus grande

joie, produisit I'ebauche d'une premiere pensee modelee en

terre, qui fut g^neralement admir^e. Le prince de la litterature

yestassis surune draperie qui lui descend cTe I'epaule gauche par

le dos, et enveloppe tout son corps par derrifere. II a la t^te cou-

ronn6e de lauriers, la poitrine, la cuisse, la jambe et le bras

droits nus. II tient de la main droite, dont le bras est pendant,

une plume. Le bras gauche est appuye sur la cuisse gauche.

Toute la position est de genie. II y a dans la tete un feu, un

caractere sublime; et si I'artiste reussit a faire passer ce carac-

tfere dans le marbre, cette statue Timmortal isera plus que tons

ses precedents ouvrages^

Aprfes avoir rendu justice a cette belle ebauche, on resolut,

k la pluralite des voix, qu'on mettrait pour inscription sur le

piedestal de cette statue : A Voltaire vivant^ par les gens de lettres

ses computriotes. En consequence de cette inscription on proposa

d'arreter que, pour etre en droit de concourir a cette souscrip-

tion, il fallait 6tre homme de lettres, et que pour donner une

signification precise au terme d'homme de lettres, on regarderait

comme tel tout homme qui aurait fait imprimer quelque chose.

Cette proposition occasionna de longs debats, et fut enfm rejetee

k la pluraUte de onze voix contre six, M. d'Alembert proposa

ensuite de faire part au public de I'inscription convenue, et

d'arreter que toute personne qui a ce titre se presenterait pour

souscrire serait regue. Cette proposition passa k la pluralite de

douze voix contre cinq. On arreta aussi unanimement que la

liste des souscrivants ne serait jamais publiee, et qu'on ne se-

rait pas regu a souscrire pour moins de deux louis. M. Pigalle

promit de partir immediatement apr^s les fetes du mariage de

M. le Dauphin, pour se rendre a Ferney, afin de faire le portrait

de M. de Voltaire, s*engageant au surplus d'achever ce monu-
ment dans I'espace de deux ans. Si je m'etais senti I'eloquence

de milord Chatham, je n'aurais pas manque d'observer a cette

1. Cette statue est aujourd'hui plac^e dans la Biblioth^que de I'lnstitut.
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respectable assemblee que, I'id^e du monument etant sublime,

il fallait aussi une inscription sublime, et qu'avant de I'avoir

trouv6e il n'en fallait adopter aucune ; qu'^ Voltaire vivaiit n'6-

tait qu'une repetition de Tinscription de Verone : ti Maffei

vivanty qu'ajouter par les gens de lettres, c'etait manifester je

ne sais quelle inquietude que la posterite n'ignorat d'ou venait

I'hommage ; c'etait dire au public : Voyez, nous sommes les

rivaux de sa gloire, etnoussavons lui rendre justice; que tout

ce qui tendrait a reveiller I'idee de rivalite ne saurait qu'^tre

desavantageux a la respectable assemblee dans tons les sens

possibles; qu'enfm s'il fallait une inscription tout ordinaire, il

n'y avait rien de plus simple que de mettre : Uan i770, a Vol-

taire, dg^ de soixante-seize am, pour avoir apres cinquante

annies de travaux glorieux et immortels encore hien mcriti des

lettres, de la philosophiej et de Vhumanite. J'aurais observe aussi

qu'il fallait se contenter de I'honneur d'avoir concu le projet de

ce monument, et accorder a tout le monde indistinctement la

satisfaction d'y contribuer. Quant a ce dernier point, on s'en est

approche dans le fait sans I'avoir enonc6 distinctement. M. le

marechal de Richelieu a souscrit pour vingt louis, et Ton assure

que M. le due de Ghoiseul va se mettre du nombre des sous-

cripteurs. Les frais de I'entreprise feront un objet de douze b.

quinze mille livres; les dix-sept pairs da diner du 17 avril se

sont tous declares receveurs de I'argent des souscrivants, et se

sont engages, independamment de leur premiere souscription,

de suppleer solidairement a tous les fonds qui pourraient man-

quer a la somme requise. L'argent de la souscription est remis

en depot chez M. de Laleu, notaire ordinaire de M. de Voltaire,

qui fournira a M. Pigalle les sommes dont il aura besoin. L'assem-

bl6e des pairs a laisse I'artiste le maitre absolu duprix; ce pro-

ced6 a paru le toucher : il a fix6 son honoraire a dix mille livres,

independamment du prix des marbres et des frais du voyage.

— L'abb6 Nollet, de I'Acad^mie royale des sciences, maitre

de physique des Enfants de France, ne sera pas du nombre des

souscrivants, il vient de mourir; il n'etait pas jeune, mais je ne

le crois pas non plus tres-avanc6 en age*; c'etait un acad^mi-

cien utile et laborieux. Dans le temps de la grande vogue des

1. Nollet 6tait nt5 en 1700.

IX. %
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experiences de Telectricite, I'abbe Nollet fut un homme tres a

la mode, et toutes les femmes voulurent 6tre electrisees par lui;

mais cela a passe de mode, ainsi que la manie de la geometrie,

et depuis longues aniiees Gomus avait entierement fait oublier

le pauvre abbe INollet.

— La mort vient de nous enlever aussi deux vierges eme-

rites de I'Academie de musique, vulgairement dite Opira. EUes

e talent mortes au theatre depuis longtemps, et leur honorable

vieillesse se soutenait des fruits des travaux de leur jeunesse.

Les noms de Camargo et de Garton seront 6ternellement c61e-

bres dans les fasles de I'Opera. M'^^ Gamargo, soeur de Gupis,

violon, connue dans les coulisses par mille aventures brillantes,

s'est immortalisee au theatre comme fondatrice de cette danse

a cabrioles que M"^ Allard a portee de nos jours k ce haut point

de perfection et de gloire. G'est Gamargo qui osa la premiere

faire raccourcir ses jupons, et cette invention utile, qui met les

amateurs en etat de juger avec connaissance des jambes des

danseuses, a ete depuis generalement adoptee ; mais alors elle

pensa occasionner un schisme trfes-dangereux. Les jansenistes

du parterre criaient k I'heresie et au scandale, et ne voulaient

pas souffrir les jupes raccourcies; les molinistes, au contraire,

soutenaient que cette innovation nous rapprochait de I'esprit de

la primitive figlise, qui repugnait a voir des pirouettes et des

gargouillades embarrassees par la longueur des cotillons. La

Sorbonne de I'Opera fut longtemps en peine d'etablir la saine

doctrine sur ce point de discipline qui partageait les fideles.

Enfm le Saint-Esprit lui suggera, dans cette occasion difficile,

un temperament qui mit tout le monde d'accord : elle se decida

pour les jupes raccourcies; mais elle declara en meme temps,

article de foi, qu'aucune danseuse ne pourrait paraitre au theatre

sans calecon. Cette decision est devenue depuis un point de dis-

cipUne fondamental, dans I'eglise orthodoxe, par Tacceptation

generale de toutes les puissances de I'Opera, et de tous les fideles

qui frequentent ces lieux saints. J'ai eu le bonheur, en arrivant

en France, de trouver Camargo encore au theatre; mais elle

etait dans son automne, et touchait mfime a son hiver. Elle a

vecu depuis dans une paisible et honorable retraite, avec une

demi-douzaine de chiens, et un ami qui lui etait reste de ses

mille et un amants, et a qui elle a legue ses chiens. II lui a fait
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faire un enterrement magnifique, et tout lemonde admirait cette

tenture en blanc, symbole de virginite, dont les personnes non

mariees sont en droit de se servir dansleurs ceremonies fun^bres.

Depuis que Camargo a quitt6 le theatre, la danse de tout genre

a fait tant de progrfes que sa legferete, tant admiree de son

temps, n'aurait obtenu que des applaudissements bien me-

diocres a cote de M"^ AUard, et d'autres sauteuses moins in-

gambes que cette derni^re ; mais pour aller a la posterity, tout

depend de se trouver a I'epoque des jupes raccourcies.

Quant a Carton, elle a vieilli dans I'emploi obscur de chan-

teuse des choeurs; mais elle s'etait fait un nom par ses aven-

tures amoureuses et ses bons mots. G'6tait une fille, mais de

bonne compagnie pour les hommes, distinguee par son esprit

et ses saillies. Elle comptait I'illustre comte de Saxe parmi ses

conquetes. Elle le suivit au fameux camp de Muhlberg, en Saxe,

en 1730, oil elle eut la gloire de souper avec les deux rois

Auguste II de Pologne et Frederic-Guillaume de Prusse, et les

princes leurs fils et leurs successeurs au trone, dont Tun a un

peu fait parler de lui depuis*. Apr^s cette brillante aventure.

Carton n'en revint pas moins en France brailler sur le theatre de

rOp^ra comme auparavant. Elle s'est retiree du theatre et du

monde presque en meme temps que Camargo. Elle a 6te rem-

plac^e, quant au d^partement des bons mots, par I'illustre

Sophie Arnould, qui a encore trouve le secret de charmer au

theatre par les graces de sa figure et de son jeu en chantant,

sans voix, la musique la plus detestable et la plus soporifique

de I'Europe. L'abbe Galiani se trouvant un jour au spectacle de

la cour, tout le monde s'extasia autour de lui sur la voix de

M''® Arnould. On lui demanda son avis : C'est, dit-il, le plus

bel asthme que faie jamais entendu.

— Apr^s nous etre arr^t^s dans un lieu de perdition et

d'ennui tel que I'Opera francais, comment aurons-nous le cou-

rage de retourner a la Chine, d'ou nous etions partis sous si

bonne escorte? Je ne sais, pour y retourner, d'autre occasion

que celle de M. Clerc, ancien medecin des armees du roi, et qui,

aprfes avoir 6te longtemps en Russie medecin du feld-marechal

comte de Rasoumousky, s'est fixe dans le domaine de M. le due

1. Frederic II.
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d'Orleans, k Villers-Cotterets, pour y exercer la m^decine. Ce

medecin vient de publier un gros in-^o, intitu]6 Vu le Grand et

Confucius^ histoire chinoise ^ On ne peut soupconner personne

en France d'avoir lu cette histoire narcotique, que I'auteur a

d6cli6e au grand-due de Russie. S'il est, en medecine, aussi loin

du sage docteur Sanchez qu'en politique morale de I'illustre

F^nelon, je le plains. Son histoire chinoise, ou plutot son roman

politique, est un ramas de lieux communs insipides, enrichis de

toute Tassommante doctrine de nos economistes ruraux; c'est,

en pharmacie, le specifique le plus actif que je connaisse pour

procurer de I'ennui, et je suis persuade qu'il passera en pro-

verbe de dire : « Dieu vous garde d'Yu le Grand et de Confu-

cius-Glerc ! » Le Confucius de Yillers-Gotterets ne nous degou-

tera surement pas du Confucius de Cambrai, k qui nous devons

le TeUmaque.

— II ne nous en coutera pas davantage pour nous defaire

aussi d'un autre moraliste politique,etl'envoyer tenircompagnie k

M. Clerc, a Villers-Cotterets. Ce moraliste, dontj'ignore le nom,

vient de publier un gros volume de pres de cinq cents pages in-8^,

intitule Idees singulib^es. Tome second. Le Mimographe, ou (dies

d'line honnete femme pour la reformation du thMtre national^

par I'auteur du Pornographe. L'auteur du Pornographe ^ a public,

dans le cours de I'annee derniere, comme tome premier de ses

Id^es singuli^res, un projet tendant a interesser la police k I'eta-

blissement de plusieurs convents de vierges, dont la sante serait

un objet de soins perpetuels pour les administrateurs, et dont la

vocation serait d'ailleurs de se consacrer au plaisir du public,

moyennant une taxe modique et fixee. A la bonne heure ! on

entend cela, voila qui est d'un citoyen; mais, pour avoir eu une

bonne idee dans sa vie, on n'a pas le droit d'ennuyer ses com-

patriotes tons les six mois avec des visions qui n'ont rien de

piquant et rien de singulier qu'un style barbare, et dont la bar-

baric, qui pis est, est afFectee. On aurait invents tout un diction-

naire de mots comme dramatisme^ comedisme^ et une foule d'au-

tres que I'auteur emploie expr^s pour donner k ses idees I'air

1. Voir prec^demment, tome VIII, p. 340.

2. Le Pornographe, ou Idies d'un honnete homme sur un projet de reglement

pour les prostituees ; Londres, Nourse, 1769, iii-S". L'auteur de ces deux ouvrages

est R^tif de La Bretonnc.
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singulier, qu'on ne serait que plat. II dit, en parlant des actrices,

que leurs moeurs et leurs attraits inconvdmentent la representation

des pieces les plus sages. C'est son livre qui inconvenienterait

prodigieusement le progrfes du gout, s'il etait possible de le lire.

— L'illustre M. Le Gros, non pas celui qui pousse des cris

aigus* en haute-contre, deux ou trois fois la semaine, sur le

theatre de I'Opera, mais celui qui, d'abord cuisinier, ensuite per-

ruquier, s'est fait un nom immortel par son livre de VArt de la

coiffure des dames fraiicaises^lent de publier un Quatrieme Sup-

pUment a ce grand livre, composi de vingt-deux coiffures diffi-

rentes dans le dernier goiit et le plus ii la mode^ suivant la cour

et la ville, le bal et le thidtre. Ce grand homme a la magnani-

mite de convenir qu'un gout s^v^re ne lui permet pas d'approu-

ver egalement les vingt-deux famous qu'il propose. Apr^s cet

aveu genereux, nous saurons quel cas il faut faire des propos de

ses ennemis, qui disent qu'il s'est loge aux Quinze-Yingts parce

qu'il faut etre aveugle pour supporter sa manidre de coiffer.

15 mai 1770.

M. Barthe, jeune poete de Marseille, auteur d'une petite

pi^ce intitulee les Fausses InfidMit^s^ qui a beaucoup r^ussi,

vient d'en faire une autre enun acte et en prose, qui a pour titre

les Perfidies It la mode^ ou VAmi du mari^. Gette piece n'a

pas beaucoup de fond, mais il ne lui manque qu'une chose pour

etre un chef-d'oeuvre, c'est la verve. La verve est en poesie

ce que la charity est dans la morale chretienne : elle couvre une

multitude de fautes. On pardonne tout a un poete qui ne conduit

pas sa piece, mais qui en est mene, et qu'on voit clairement

entraine par sa tete sans qu'il lui soit plus possible de resister

k cette impulsion qu'^ son lecteur ou A son spectateur. Personne

alors ne s'avise de demander : Pourquoi a-t-il fait cela? On voit

bien qu'il n'a pas dependu de lui de faire ou de ne pas faire.

A la verve prfes, le ton de cette petite pi^ce m'a paru excel-

lent et d'un piquant tr^s-soutenu d'un bout a I'autre. II rap-

pelle les Mdmoires du comte de Grammont, qui sont un modMe

1. Barlhe n'a fait ni imprimer ni reprdsenler la piece de ce titre. Colardeau a

compost les Perfidies a la mode^ ou la Jolie Femme, non representee.
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en ce genre. L'auteur connait biea le secret des propos k deux

tranchants, dont I'effet est toujours sur au theatre, parce que le

spectateur est dans la confidence de la signification detournee

et cachee que i'acteur attache a ce qu'il dit. Un autre merite de

l'auteur, qui n'est pas trfes-commun, c'est qu'il a su conserver a

son comte de Volsay le ton du grand monde, quoiqu'il soit dupe

et sot depuis le commencement jusqu'a la fin. II etait tres-aise

de le rendre d'une b^lise tr^s-commune sur nos theatres, mais

qui n'est que celle de l'auteur, et qu'on ne rencontre guere dans

le monde, parce que I'esprit le plus born6 devient clairvoyant

lorsqu'il s'agit de ses interets. C'est quelque chose que d'avoir

evite cet 6cueil, contre lequel se brisent presque tous nos petits

auteurs sans talent. M. Barthe sait aussi le petit secret de bap-

tiser ses personnages de tres-bon gout, et je conseille a M. Mar-

montel, k M. de Saint-Lambert, et a plusieurs de nos poetes, de

tacher de lui voler ce petit secret, parce que, dans la profession

qu'ils exercent, il n'y a rien a negliger.

Je crois que M. Barthe a veritablement du talent pour le thea-

tre, et je ne I'aurais pas cru lorsqu'il donna, il y a environ quatre

ou cinq ans, sa petite comedie de VAmateur, II y a de I'esprit et

du talent dans les Fausses Infideliles et dans les Perfidies c) la

mode, M. Barthe a dans son portefeuille encore une autre pi^ce

en trois actes, qui sera sans doute lue, recue et jou6e a la Come-

die-Frangaise. Cest Isi M(^reJalouse, sujet theatral qui exige beau-

coup de finesse et une grande connaissance du coeui* humain^
— J.-J. Rousseau se trouve depuis quelque temps a Lyon. II

a quitte son asile du Dauphine, le chateau de Bourdeille, si je

ne me trompe. On pretend que c'est a cause d'une brouillerie

survenue entre lui et la dame du chateau ; mais il me semble

qu'on n'en sait rien de positif ^ Ce qui est plus sur, c'est qu'il a

traite le sujet de Pygmalion dans un acte d'opera-comique,

moitie chante et moiti6 parl6 ^, suivant les us barbares de la

nouvelle cuisine francaise. II n'y a, a ce qu'on assure, qu'un

1. La Mere jalouse fat representee le 23 decembre 1771. Voir ci-apr6s la lettre

flu l*' Janvier 1772.

2. Dans une lettre h. M. de Cesarges, proprietaire du chateau de Monquin, et

non de Bourdeille, datce de la fin d'avril 1770, Rousseau fait connaltre la cause de

sa sortie de cette retraite.

3. Cela etait bien peu sAr; car il ne se trouve pas une seule phrase chantce

dans Pygmalion. (T.)
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acteur dans cet acte : c'est Pygmalion. Le role de la statue est

tr^s-court : ellene dit que trois mots. Lorsqu'elle se sent anim6e,

elle se touche le coeur et dit : Cest moi. Elle s'approche d'une

statue voisine, et, la sentant inanim^e, elle dit : Ce n'est plus

moi. Portant ensuite la main sur le coeur de Pygmalion, et le

sentant palpiter, elle dit : Cest encore moi. Cela est peut-6tre

un peu entortille, un peu metaphysique; le moi est un terme

bien abstrait pour une premiere pensee ou plut6t un premier

sentiment. Ce qui existe rapporte tout a son existence par une

loi immuable et n^cessaire, mais sans le savoir. Pour decouvrir

cette v6rite, aujourd'hui commune, 11 a fallu une longue suite

d'observations et ua long exercice de nos facult6s intellectuelles.

Comment une statue metamorphos6e trouverait-elle, dans le

premier instant, un r^sultat si compllqu^, et qui suppose tant

de combinaisons et de rapports apercus? Le premier mot d'un

^tre subitement anime serait sans doute quelque expression pas-

sionnee, imp6tueuse, douloureuse; Taspect de I'univers le trou-

blerait; il s'en croirait menace, sa propre 6nergie lui ferait peur.

Vous voil^ sur la voie pour trouver les premiers mots de la

statue ; mais, malgre la justesse dont je crois ces observations,

je suis persuade que les trois mots de la statue de M. Rousseau

feront fortune au theatre, qui est en possession de faire applau-

dir des choses bien autrement fausses. Ce qui me parait mal vu,

c'est d'avoir traite ce sujet dans la forme ambigue de nos operas-

comiques, ou Ton parle et chante alternativement. Une piece

dans laquelle il s'op^re un miracle exige I'imitation la plus eloi-

gn6e possible de notre maniere d'etre.

On dit que M. Rousseau a et6 tente de mettre au theatre en-

core une autre sc^ne fort tragique qui vient d'arriver a Lyon,

mais qu'il a ensuite renonce a ce projet. Un jeune homme et

une jeune fille, celui-U maitre en fait d'armes, Italien de nais-

sance, celle-ci fiUe d'un aubergiste fort a son aise, avaient pris

Tun pour I'autre la plus forte passion. Les parents leur ayant

annonce que leur mariage ne pent avoir lieu, et qu'ils ne seront

jamais I'un k I'autre, les jeunes gens, revenus de leur premiere

douleur, se jurent une foi eternelle; et, pour rendre leurs ser-

ments independants des 6venements, lis prennent jour ensemble,

se parent comme deux victimes, se rendent a la campagne pr6s

de la ville, dans une chapelle, et la, agenouilles devant I'autel,
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ils se tirent chacun un coup de pistolet, en se tenant etroitement

embrasses. L'histoire dit qu'ils s'etaient armes aussi de deux poi-

gnards, pour s'achever dans le cas oil les pistolets ne les auraient

pas tues raides, mais que cette funeste precaution avait 6te sa-

perflue. Des lettres 6crites de Lyon par des personnes respec-

tables assurent la verite de ce fait singulier et bizarre, avec tous

ses details ^

— Pour revenir aFerney, le patriarche, enti^rement livr6 au

projet de faire un supplement de plusieurs volumes a \Ency~

clopMie, n'a pu depuis longtemps nous ^difier, suivant son

usage, par ses pamphlets pleins de philosophie etde gaiete, qui

se succfedent ordinairement avec tant de rapidity. Gependant il

n'a pu se refuser au plaisir de faire un petit plaidoyer centre les

chanoines de Saint-Claude, ses voisins de 1'autre cote du mont

Jura. Ges chanoines 6taient autrefois des moines benedictins;

en 17/i2, ils furent secularises, et leur chef, d'abbe qu'il etait,

devint eveque. lis ont aujourd'hui un proems dont I'instance est

au conseil des dep^ches : leur pretention est que tous leurs

paysans sont des serfs attaches a la gl^be en vertu d'anciens

droits dont ils esp^rent maintenir la possession. Le patriarche

n'a pas voulu manquer cette occasion de plaider en faveur de la

liberte naturelle contre des moines devenus chanoines, qu'il

traite d'usurpateurs. Son ecrit, qui n'a que seize pages in-12,

est intitule Au roi, en son conseil^ par les sujets du roi, qui r^-

clament la liherU de la France, contre des moines hdnedictins

devenus chanoines de Saint-Claude, en Franche-ComtL Pour la

forme juridique, il est sign6 par Lamy, Chapuis et Paget, pro-

cureurs sp^ciaux. L'objet de ce memoire est de prouver que

toute servitude personnelle est abrogee en France, et que les

titres des moines de Saint-Glaude contre leurs paysans sont ou

faux, oucontraires a leurs pretentions. Gela est fait fort a la hate,

et n'a pas le cachet ordinaire de cette incomparable manufature;

mais le germe des bons principes y est toujours.

Au milieu de cette Encyclopedic^ commencee dans la soixante-

seizi^me ann6e de son age, et qui sera achevee, s'il plait a la

1. C'est surce sujet qu'a etc faite une pi6ce plus que iiK^diocre, intitul^e Celes-

tine etFaUioniy et jou(5e au thtiatre de I'Odeon, le If. juin 1812, avec un extraordi-

naire succ6s. L'auteur de ce drame est M. Hapde. Ce funeste eveaement fournit

aussi h M. U-onard le fond des Lellres de deux amis de Lyon. (T.)
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necessite ordonnatrice de toutes choses, avant raccomplissement

de la soixante-dix-septi^me ann6e, le patriarche, pour se d61as-

ser apparemment, vient de se livrer un moment k sa passion

pour le genre dramatique, en retouchant une ancienne trag^die

du Theatre-Francais depuis longtemps oubliee. II a fait impri-

mer cette pite a Paris, en cachette, et sans mettre personne

dans son secret, sous le titre de Sophonisbe, tragMe de Mairet^

r^parie li neuf, Au reste, ce n'est pas lui qui est le reparateur,

comme vous croyez bien : il lui faut toujours un pr6te-nom

;

c'est done M. Lantin qui a retouche la Sophonisbe de Mairet. Ce

M. Lantin, dont je n'avais jamais entendu parler, est mort il y a

plus de cinquante ans. 11 etait, je crois, conseiller au parlement

de Bourgogne; c'est tout ce que j'en sais. La tragedie de Mairet

meme a ete ecrite longtemps avant la tragedie du Cid, par

Pierre Corneille^; elle est par consequent une des premieres

pieces du Theatre-Francais ou Ton se soit piqu6 d'un peu de r6-

gulai'ite. Je ne I'ai jamais lue, ainsi je ne dirai point k quel

point le reparateur Lantin s'est attache a son original ou s'en est

ecarte. Quant au style, la pi^ce est certainement reparee a neuf

et r^crite d'un bout a I'autre. Le sujet de Sophonisbe est su-

perbe ; il est traite ici avec une assez grande simplicite ; le ca-

ract^re de Scipion est bien concu; mais comme mon premier

devoir est de ne flatter personne, M. Lantin pas plus qu'un

autre, malgr6 mon faible pour lui, je suis oblige de convenir

que la plupart des scenes ne sont qu'ebauchees, pas assez filees,

et que le tout est languissant et sans vie. Cela peut suffire pour

amuser et toucher des enfants, mais cela ne suffit pas pour des

hommes. Ce n'est pas de cette maniere futile que se traitaient

de si grands int^rets. D'ailleurs il ne fallait pas que Massinisse

epousat Sophonisbe si vite pourne la garantir de rien. II fallait

que Scipion mit sa politique a empecher ce mariage; c'est la

veuve de Siphax que le senat de Rome veut faire raener en

triomphe, et non la femme de Massinisse. Le sang de Siphax

fume encore lorsque sa veuve consent d'accepter la main de son

vainqueur, et cependant le mariage est fait de facon qu'on ne

sait s'il peut etre regarde comme valide a 1' officiality de Carthage

1. La Sophonisbe de Mairet est de 1629, et n'est par consequent antt5rieure au

Cid que de sept ann^es. (T.)
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et de Rome. Tout cela est arrange avec une puerility qui fait

piti(5, et le style estpartout faible et langurssant. Je ne retrouve

mon cher Lantin qu'un moment au cinqui^me acte
,

qui est

assez beau, et qui ferait certainement un grand effet au thea-

tre, s'il etait precede de quatre autres de sa force. On dit

que les Comediens francais se proposent d'essayer sur leur

theatre cette tragedie reparee a neuf, mais je doute quelle ait

un grand succ^s ; le sue vivifiant n'y est point, et il vient

un temps ou il faut delier le coursier epuise. Solve senescen-

tem. Ce temps est arrive immediatement apres la tragedie de

Tancrdde^ qui porte deja quelques symptomes de langueur,

et qui fera la cloture des trophees de gloire du patriarche ; ce

qui est venu depuis, Olympie^ les Scythes^ les Gii^bres, ne peut

^tre mis a cote des monuments qui eterniseront le nom de Vol-

taire.

On lit a la tete de la tragedie de Sophonisbe une espfece

de dissertation en forme d'epitre d^dicatoire, adressee a M. le

due de La Valliere, grand fauconnier de France. On reconnait

dans cette epitre la touche de I'illustre ^diteur de I'ouvrage de

M. Lantin. II desire que nos jeunes poetes suivent I'exemple de

M. Lantin, en reparant a neuf plusieurs de nos anciennes trage-

dies tombees dans I'oubli ;il propose pour cette operation^^^szV^/^,

Attila^ Sur^na, Othon, Pulcherie^ Pertharite, OEdipe, MHie,
Don Sanche d'Aragon, la Toison d'or, AndromMe^ et d'autres

pieces perdues de Gorneille; YAstrate de Quinault, \q Scdvole

de duRyer, VAmour tyrannique de Scud^ry, etc. II rappelle

I'essai de Marmontel sur le Venceslas de Rotrou, mais il ne dit

pas que cet essai n'a pas ete heureux. Ma foi , si la gloire du

Th6atre-Francais ne repose plus que sur les epaules des r6pa-

rateurs k neuf, je le tiens pour perdu ; cela sent prodigieuse-

ment la vieillesse et le d^clin, et jamais nous ne devrons un bel

ouvrage a des reparateurs de profession. G'est un conte que les

sujets commencent h s'epuiser : jamais les sujets n'ont manqu6
k I'homme de g6nie, puisque tout le m^rite d'un ouvrage de I'art

consiste dans la mani^re dont il est traite, qu'il n'y a point de

sujet ingrat pour celui qui a recu le g6nie en partage, et que

les sujets les plus heureux s'affaissent et expirent sous la plume
meurtri^re du versificateur sans talent et sans ame. Le projetde

reparer h. neuf, s'il prenait faveur, aurait encore un autre incon-
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venient : en defigurant les anciens monuments, il detruirait

I'histoire du Theatre-FranQais. II est interessant pour une na-

tion eclair^e, etqui a fait des progrfes dans un art, de conserver

sans changement les differents monuments de Tart, depuis son

aurore jusqu'a son d^clin, etleurs d^fauts comme leurs beautes.

Les uns et les autres sont autant de marques auxquelles on re-

connalt les dilT^rentes epoques de I'art et de ses progr^s, depuis

sa naissance jusqu'a sa decadence. L'envie de regratter a neuf

les vieilles masures ne marque que I'^poque de la decadence

;

mais nous avons d'ailleurs tant de symptomes de cette facheuse

epoque que nous pouvons, sans consequence, n^gliger celui

des reparations.

— Un scelerat ^chapp6 des galores, qui a commis plusieurs

assassinats dans les rues de Paris en tr^s-peu de jours, vient

d'expier ses crimes par le supplice de la roue. Un de ceux qui

ont eu le malheur d'etre rencontres par ce miserable estM. Per-

rinet de Chatelmont, qui vient de mourir de sa blessure apr^s

avoir langui pres d'un mois. C'etait le cadet d'une nombreuse

famille protestante, fort connue dans la finance; il avait cin-

quante et quelques annees. J'ai connu son oncle, homme d'es-

prit, qui mourut, il y a sept ou huit ans, fermier general et

nonagenaire. II avait passe sa jeunesse, comme c'etait la mode

alors, dans les cafes de Paris, avec tous les beaux esprits a la

mode, et il est/ait mention de lui dans les fameux couplets de

Jean-Baptiste Rousseau qui lui occasionn^rent un proces crimi-

nel. Le vieux Perrinet y est cite comme attache a la foi protes-

tante. Quand je I'ai connu, il avait embrasse depuis longtemps

le parti de la neutralite ; il etaitpossesseur de plusieurs millions,

avec beaucoup de simplicite dans les moeurs et une grande sub-

tilite dans I'esprit. Ses deux petites-filles ont porte leurs

richesses dans deux families de condition, en 6pousant, I'une un

Langeron, I'autre un Brienne. Ses collateraux, qui jouissent tous

d'une fortune tr^s-honnete, neutres comme leur oncle, se sont

conformes, quant a I'exterieur, au culte dominant, excepts ce

pauvre Chatelmont qui vient d'etre assassin^, et qui 6tait reste

zel6 protestant. Ses freres jouissent de leur fortune comme il

convient a des citoyens honn^tes. Chatelmont en usait comme
un saint homme qui n'est ici que de passage, et qui va se rendre

dans sa vraie patrie. II ne se permettait pas d'ayoir uncarrosse;
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il ne s'accordait que le simple necessaire , et employait tout le

reste de sa fortune a des oeuvres de charite ; il s'etait fait

une infinite de pensionnaires qui perdent tout a sa mort. Je

n'en ai fait mention ici qu'a cause d'un mot qu'il dit au sc6-

I6rat lorsqu'il fut oblige de souffrir qu'on I'amenat devant son

lit pour la confrontation. Ge scelerat attribuant son crime a

la mis^re ou il se trouvait : « Malheureux ! dit Ghatelmont k

son assassin, que ne venais-tu me trouver, je t'aurais mis au

mois. »

— M. Dorat vient de nous donner pour notre printemps un

ouvrage tout printanier, intitule les Baisers, precedes du Mois

de maijpoeme^, brochure grand in-8° de cent et quelques pages,

ornee de tant de vignettes et de fleurons qu'elle peut etre regar-

dee encore plus comme I'ouvrage de Gharles Eisen le dessina-

teur que de Joseph Dorat le versificateur. 11 y a vingt Raisers;

a la tete et a la fin de chacun, il y a un dessin de Charles Eisen :

cela fait de bon compte quarante dessins. Le poeme du Mois

de mai est egalement embelli par ce crayon ; comptez encore la

vignette du frontispice et une estampe relative au mariage de

M. le Dauphiu, et vous verrez que le dessinateur emporte au

moins les trois quarts de la gloire revenant net de cette magni-

fique brochure. Ajoutez que le poete voudrait nous vendre ses

Baisers un louis, si nous etions tentes d'acheter si cher un

repentir, et vous nous trouverez degages de tout compte k

rendre sur son quart de gloire en reserve. On peut dire qu'il n'y

a point de fille d'Opera qui vende ses baisers aussi cher que

M. Dorat : aussi ces demoiselles trouvent-elles le debit de leur

marchandise, et M. Dorat pourrait bien garder la sienne. Ses

Baisers sont une imitation libre de ceux de Jean Second, poete

latin du xvi^ siecle, plein de graces et de volupte, ne a la Haye^

et enleve par la mort a la fleur de son age. 11 n'y a pas I'ombre

de volupte dans les Baisers de M. Dorat : cela est d'un froid,

d'un vide, d'un aride a dessecher le temperament le moins

enclin a la consomption. M. Dorat a traduit, dans sa preface,

un morceau de la premiere elegie de Tibulle, en mauvaise prose,

qui tue cependant tons ces vingt Baisers. II releve a cette occa-

1. L'un des chefs-d'oeuvre du livre k figures. Voir la note du Guide de

MM. Cohen et Mehl sur ces illustrations, et sur les prix que les Baisers atteignent

dans les ventes.
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sion quelques negligences des poesies du marquis de La Fare,

et 11 ne peut cacher sa surprise de la reputation que La Fare et

Chaulieu ont conservee. G'est que, remplies de negligences,

leurs poesies respirent la volupte; c'est qu'on y remarque cette

douce (lexibilite, cette tendre melancolie d'une ame passionnee

et philosophique , dont on ne trouve aucun vestige dans les

poesies de M. Dorat. Les reflexions preliminaires qu'on lit k la

tete de ses Baiscrs conseryeront a sa prose la reputation qu'elle

s'est si justement acquise; ce n'est que chez lui qu'on trouve

que la langue francaise est tour a tour une lyre qui rhonne^ un

fleuve qui coule^ un tonnerre qui gronde, un zephyr qui sejoue.

Tout 6crivain qui conserve dans son style ce papillotage jus-

qu'a trente ans risque bien de n'dtre qu'un enfant toute sa

vie. Le poeme du Mois de mai est proprement une lutte contre

les Saisons de M. de Saint-Lambert. M. Dorat a voulu essayer

ce genre pour prouver quil ne lui 6tait pas impossible de m6-

riter une place a cote du chantre des Saisons. M. Diderot n'a

pas trouve a ce chantre assez d'habitude de la vie champetre

;

jugez ce qu'il aurait dit du ramage de M. Dorat : ce nest ni dans

les coulisses des spectacles, ni dans les soupers de Paris qu'on

apprend a faire des Georgiques. A la fm de son Mois de mai

M. Dorat c61^bre le mariage de M. le Dauphin. Get ev^nement,

qui va aussi etre celebre a la cour et a la ville, produira une

infinite de petits vers et de petites 'fadaises , dont je me crois

tr^s-dispense de parler.

— On peut faire relier divec les Baisers de M. Dorat les Bains

de Diane, ou le Triotnphe de rAmour
^
poeme en trois chants

,

par un M. des Fontaines, dont c'est, je crois, le coup d'essai ^

Ce sont, depuis quelques annees, les dessinateurs et les gra-

veurs qui font tout le merite de nos poemes. Gelui-ci est orne

de trois estampes et d'un frontispice; I'impression, le papier et

1. Nous avons dcjk vu Grimm, tome VI, p. 494, k I'Dccasion de la Bergere des

Alpes, donn6e par des Fontaines a la Com^die-Italienne, oublier qu'il avait pr«5ct5-

demment aiinonce de lui une Epitre d Quintus, p. 90, et le croii'e encore a son

premier ouvrage. II retombe ici dans la m6mc erreur; cependant des Fontaines,

outre ces deux productions, avait encore donn(§ en 1762 et en 1767 au Th^atre-

Italien le Philosophe pretendu, et VAveugle de Palmyre. II etait aussi auteur des

Lettres de Sophie et du chevalier de ***, annoncees par Grimm, m6me tome

p. 220. — Les Bains de Diane ont un titre et trois figures dessines par Marillier,'

graves par de Ghendt, Massard, Ponce, et Voyez I'aine.
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le format sont aussi beaux que si M. Dorat avait preside a I'edi-

tion : c'est k quoi il faudra borner d^sormais I'^loge de nos

poetes. Du reste, les Bains de Diane sont aussi chauds, aussi

voluptueux, aussi interessants que les Baisers de M. Dorat.

— En revanche, je ne ferai pas relier aveclesinsipidites de

MM. Dorat et des Fontaines la Premidre Nuit d' Young, traduite

en vers francais par M. Golardeau, feuille in-8° de trente pages.

On reconnait dans ce morceau un tr6s-grand talent pour la ver-

sification, dont I'auteur a d6ja donne des preuves dans d'autres

ouvrages. Dans toute notre jeunesse poetique, il n'y a que M. de

La Harpe et M. Golardeau qui aient quelque idee de Tharmonie,

de cette douceur de versification qui dispose insensiblement

Tame k une douce et tendre m^lancolie, de cette poesie imitative

qui, par je ne sais quel prestige secret, 6tablitune liaison entre

telle sensation de I'ame et tel choix de mots ou telle suite de sons.

Manes chers et sacres ! 6 mon ami ! jamais

Rien, non rien dans mon ca3ur n'effacera tes traits.

Ge coeur plein d'amertume est plein de ton id6e ;

Crois-moi, I'aube du jour fut-elle retardee,

Dans son cours le plus lent la plus longue des nults

Ne pourrait 6puiser I'exces de mes ennuis,

Et le cri matinal du chantre de I'aurore

Aux cris de ma douleur se melerait encore.

Voil^ certainement des vers; et si M. Golardeau et ses cama-

rades ajoutaient au talent qu'ils ont recu de la nature I'^tude et

I'application necessaires a tout homme qui veut exceller dans

son art, nous leur devrions sans doutedes productions tr^s-esti-

mables. Les JSuits d* Young ont une grande reputation en An-

gleterre, et meme en Europe. On ditqu'ilen existe une traduc-

tion allemande qui est un chef-d'oeuvre, mais je ne la connais

point. Un certain M. Le Tourneur nous en a donne une traduc-

tion fran^aise I'annee derniere. M. Golardeau, sans doute pour

faire une honnetete a son rival, pretend que cette traduction a

eu un succ^s eclatant\ Je veux mourir si j'en ai entendu par-

lor a qui que ce soit. Ge genre ne pent gu^re reussir en

\. Grimm en a precedemment aiinonc6 la publication, tome VIII, page 313. On
verra, dans le mois suivant, Diderot reprendre la sev6rit6 avec laquelle Grimm
tiaite ici cette traduction. (T.)
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France ; nous ne sommes pas assez recueillis , assez solitaires

;

nous ne pouvons lui accorder le temps dont il a besoin pour

affecter. Un reproclie plus reel que je fais k cette esp^ce de

poesie, c'est le vague dans lequel elle fait nager son lecteur. On

remarque dans Young et ses pareils plulot une tete echauflee,

une imagination exaltee, efiarouch6e, qu'un coeur profondement

affecte; on ne salt proprement de quoi il se plaint, quels sont

ses malheurs; onne connait pas les objets desa douleur, quoi-

qu'il vous y ramfene sans cesse. II y a dans tout cela trop de

cloches, trop de tombeaux, trop de chants et de cris funebres,

trop de fantomes ; Texpression simple et naive de la vraie dou-

leur ferait cent fois plus d'elTet que toutes ces images : il s'agit

de faire couler mes larmes, etnon dem'effrayercomme un enfant

par des images imposantes et terribles en apparence, mais qui

n'effleurent pas mon ame, et n'y laissent aucune trace, aucun

sentiment durable.

— Si Ton en croit un architecte de Paris nomme Patte, il

faut renoncer a la construction de la belle eglise de Sainte-Gene-

vi^ve ; c'est du moins ce qu'il entreprend de prouver dans une

brochure intitulee Mimoire sur la construction de la coupole

projetie pour couronner la nouvelle Eglise de Sainte-GenevUve

de Paris, oil il est question de prouver que les piliers dejk exe-

cuth et destinh h porter cette coupole nont point les dimen-

sions necessaires pour espc'ver d'y ilever un semblable ouvragc

avec solidity : probUme adressS ci toutes les sociHes savantes^

aux ingenieurSy aux architectes^ et a ceux qui se connaissent en

construction] par M. Patte, architecte de S. A. S. monseigueur

le due de Deux-Ponts. In-A^.

Vous voyez quel est le projet de I'auteur de cet ecrit ; il veut

prouver par la theorie de la poussee des voutes que la tour du

dome et la coupole projetee par M. Soufflot, au centre de Sainte-

Genevieve, sont inex6cutables, et qu'il s'en faut pres des deux

tiers que les piliers deja construits aient la force requise pour

porter un semblable ouvrage avec solidite. On vient de lui re-

pondre par un autre 6crit intitule Doutes raisonnables d'un mar-

guillier de la paroisse de Saint-Etienne-du-Mont sur le pro-

bUme propose par M. Patte» Je crois cette feuille de Cochin*.

1. Ellc a ete, en effct, r^imprimtSe au tome III des OEuvres de C.-N. Cochin
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Ge Patte est le Freron de I'architecture ; il ne salt rien faire,

mais il veut empecher les autres de faire. II n'a jamais peut-etre

construit une cabane ; mais paixe qu'il sait dessiner sur le pa-

pier les edifices construits par les autres, il se croit architecte.

II s'est deja deshonor^ par quelques proces pareils a celui qu'il

intente ici a M. SoufHot. Je hais cette vermine malfaisante au-

tant qu'il depend d'elle. Je suis fort d'avis qu'on ne prodigue

a M. Soufflot I'encens que lorsque son eglise sera achevee, et

qu'elle aura excite I'admiration generate des connaisseurs. Mais

que ce Patte ait raison ou tort, la publication de son M^moire ne

pent avoir aucun but honnete, car les choses sont trop avancees

pour qu'il y ait du remade s'il a raison : il ne cherche done qu'a

inquieter I'architecte, qu'a lui oter la confiance dont un artiste

a besoin pour operer, qu'a lui nuire dans I'esprit du public,

q\ik jouer en un mot le role d'un maraud qu'il est.

JUIN

l"juinl770.

M. le baron de Zurlauben, marechal de camp, capitaine au

regiment des gardes-suisses, que son p^re a commande long-

temps, et membre de I'Acad^mie royale des inscriptions et

belles-lettres, a profits de la circonstance du mariage de mon-

seigneur le dauphin avec I'archiduchesse Antoinette d'Autriche,

la plusjeune des lilies de Marie-Therese, pour publier des Tables

gMalogiques des augustes maisons d'Autriche el de Lorraine^

et leurs alliances avec Vauguste maison de France i
pr^cedSes

d'un M^moire sur les comtes de Habsbourg, tige de la maison

d'Autriche ', volume de trois cent trente-quatre pages.

Le merite d'un pareil ouvrage consiste dans I'exactitude, et

ce merite ne pent etre constate que par I'usage, a mesure qu'on

(1771, 3 vol. in-12) ct publics avec deux autres brochures relatives au m6me sujet

{Leltre du R. P. Radical, Lettre d'un graveur en architecture) sous le tltre gen6-

rique de Memoires en reponse d celui de M. Patte, relativement d la construction

de la coupole de Veglise Sainte-Genevieve, etc., 1772, in-S". Qudrard et Barbier les

atlribucnt k Jean Rondelet, mais sans paraitre certains de leur attribution.
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a besoin de consulter et de verifier des dates. La dissertation

qu'on lit k la tete de ces Tables est une compilation faite d'apr^s

Eccard, le benedictin dom Hergott, et le cel^bre Schoepffen de

Strasbourg.

Lorsque le feu empereurFran^ois-l^tienne de Lorraine 6pousa

I'heriti^re de I'empereur Charles VI d'Autriche, les ecrivains et

faiseurs de genealogie se signal^rent a I'envi pour prouver que

les maisons d'Autriche, de Lorraine et de Bade, avaient une ori-

gine commune et descendaient de I'ancienne maison d'Alsace.

Personne ne doute de I'anciennete de la maison de Lorraine : si

la maison d'Autriche est plus moderne, elle a recu en illustra-

tion ce qui lui manque du cote de la date. D'ailleurs, les ori-

gines -des families, ainsi que de toutes choses, sont couvertes

d'^paisses ten^bres; il faut meme pour conserver leur air

d'authenticite qu'elles se perdent dans I'antiquite de ces siecles

heroiques et barbares, de I'^norme confusion desquels est enfm

sorti i'ordre des gouvernements modernes : c'est done une occu-

pation non moins futile qu'indifferente a la gloire d'une maison

souveraine que d'enter sa tige a force de conjectures laborieuses

et vaines sur la souche de quelque maison ancienne et 6teinte.

On trouve a la fin de ces Tables la genealogie de cette

branche de la maison de Lorraine qui est 6tablie en France de-

puis plus de deux cents ans, et qui a pense arracher a la maison

de Bourbon le sceptre d'un des plus beaux royaumes de I'Eu-

rope. Le sort de cette branche cadette de Lorraine est d' exciter

vivement I'attention des Francais. Nous venons d'etre temoins

d'un mouvement occasionne par les ffites du mariage de mon-
seigneur le Dauphin. Heureusement chaque si^cle a son carac-

tfere; et s'il 6tait question, il y a deux cents ans, de lacouronne

de France entre la branche de Bourbon et les princes lorrains,

aujourd'hui ces m^mes princes n'ont eu a se disputer que pour
un menuet avec la noblesse du royaume.

Peu de jours avant le mariage de M. le dauphin, il se r^pan-

dit le bruit que M^'* de Lorraine, fiUe de la comtesse de Brionne,

et soeur du prince de Lambesc, grand ecuyer de France, danse-

rait son menuet au bal par6, immediatement apr^s les princes

et princesses du sang, et que le roi lui avait accorde cette dis-

tinction a la suite d'une audience que M. le comte de Mercy,
ambassadeur de I'empereur et de I'imperatrice-reine, avait eue

IX. 3
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de Sa Majesty. Quoique les etiquettes et Tordre des menuets

d'un bal par6 ne soient nuUement du ressort de ces feuilles, il

ne faut pas croire que ce soit une mati^re sterile pour I'esprit

philosophique ; et tout ce qui caract^rise d'ailleurs I'esprit pu-

blic d'une cour, d'une nation, d'un si^cle, est toujours int^res-

sant a remarquer. La nouvelle du menuet de M''*' de Lorraine

causa la plus grande fermentation parmi les dues et pairs, qui

li^rent a leur cause, dans cette occasion, toute la haute noblesse

du royaume. On ^tablissait pour principe incontestable qu'il ne

pouvait y avoir de rang interm^diaire entre les princes du sang

et la haute noblesse, et que, par consequent, M"' de Lorraine ne

pouvait avoir a la cour de rang distinct de celui des femmes de

quality presentees. L'archeveque de Reims, premier pair eccle-

siastique, s'etant trouv6 incommode, on s'assembla chez I'e-

v^que de Noyon, second pair ecciesiastique, fr^re dumarechal de

Broglie. On dressa un Memoire a presenter au roi; les dues et

pairs, en le signant, laiss^rent des lacunes entre leurs signa-

tures afm que la haute noblesse put signer pele-mele, sans

distinction de titres et de rang, et ce fut I'eveque de Noyon qui

presenta a Sa Majeste le memoire concernant le menuet.

Comme ce memoire n'a pas] ete imprime, et que les copies

qui ont couru en manuscrit sont restees assez rares, vous ne

serezpas fache de le trouver insure ici. G'est une piece qui aura

sa place un jour dans les archives du droit public de France

et dans les archives philosophiques : elle peut y etre deposee

comme un monument du style et de la tournure de la cour sous

le regne de Louis XV.

MEMOIRE.

« Sire, les grands et la noblesse du royaume, honores, dans

tous les temps, de la protection particuliere de Votre Majeste, et

des rois vos predecesseurs, deposent avec confiance au pied du

trone les justes alarmes qu'ils ont concues des bruits qui se

sont repandus que Votre Majesie eiait soUicitee d'accorder un

rang a la maison de Lorraine, immediatement apres les princes

du sang, et qu'il avait ete regie qu'au bal pare du mariage de

M. le dauphin, M"^ de Lorraine danseraitavant toutes les dames

de la cour : honneur si distingue que, dans votre auguste mai-

son, il n'est pas accorde aux branches ainees sur les branches

.y

1
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cadettes*, et qu'il ne Ta jamais 6t6 qu'aux filles princesses du

sang sur les femmes de quality.

« lis croient, sire, qu'ils manqueraient k ce qu'ils doivent

a leur naissance, s'ils ne vous teinoignaient combien une dis-

tinction aussi humiliante pour eux qu'elle est nouvelle ajoute-

rait k la douleur de perdre I'avantage qu'ils ont toujours eu de

n'etre separ^s de Votre Majesty et de la famille royale par aucun

rang interm6diaire, et s'ils ne vous representaient avec le plus

profond respect les raisons qui s'opposent k des pretentions qui

ne blessent pas moins la dlgnite de la nation et de votre cou-

ronne que les prerogatives de la noblesse francaise, lis se flat-

tent qu'elles toucheront Votre Majeste, et que sa bonte ne lui

permettra pas de souscrire a une demande dont reflet ne pourrait

que mortifier un corps qui a toujours et6 le plus ferme soutien

de la monarchie, et qui n'a cesse de prodiguer son sang et sa

fortune pour en augmenter la gloire et la grandeur.

« II n'y a point d'honneur, sire, dont la noblesse francaise

soit plus jalouse que d'approcher de ses rois, et elle croit de-

fendre le plus precieux de ses avantages, en defendant le rang

qu'elle tient auprfes de Votre Majesty. Attachee au trone dfes le

commencement de la monarchie, elle n'en a jamais 6te s^paree

par qui que ce soit : c'est un ordre que les rois vos pred^ces-

seurs ont toujours maintenu; et lorsque Francois l"\pour faire

honneur au due d'Albanie, fr^re du roi d'i^cosse, qui 6tait en

France, le fit placer entre un prince du sang et un pair du

royaume, il crut devoir declarer que c'etait pour cette fois sen-

lement, et ordonner que les pairs s'asseyeraient dorenavant en

ses cours et conseils les premiers, les plus prochains de sa per-

Sonne, et commanda d'en faire registre.

« Les puines de Gleves, dont la maison pr6cedait en Alle-

magne celle de Lorraine; ceux de Luxembourg, qui comptaient

quatre empereurs et six rois de Boheme parmi leurs ancdtres

;

ceux de Savoie, issus d'une maison qui regnait souverainement

depuis cinq cents ans, se sont conform^s a I'ordre ancien du

1. Ceci est un peu obscur : le redacteur, si je I'ai bien compris, n'a cependant

voulu dire qu'une v6rit6 tr6s-commune, savoir, que les princesses du sang marines

prennentle pas sur les princesses du sang non marines, sans avoir egard ^ I'an-

ciennete des branches. Ainsi Mademoiselle, fiUe de M. le due d'Orl^ans, avant son

mariage cddait le pas k M""* la comtesse de La Marclie. (Grimm.)
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royaume ; ils n'y ont pris d'autres titres que ceux qui sont com-

muns a toute la noblesse, et se sont honores de marcher au rang

des comtes, duches et pairies qu'ils y ont obtenus.

{( La maison de Lorraine elle-meme a tellement reconnu

cet ordre'qu'elle a voulu se prevaloir des dignit^s de I'fitat pour

prec^der les princes du sang.

« G'est cet ordre ancien que Charles IX ^ voulut suivre a

la cer^monie de son mariage, apr^s la discussion la plus scru-

puleuse qu'il en fit faire dans]un conseil tenu k Soissons en 1 570.

II y regla les rangs par I'anciennete des duches, comme avaient

fait les rois passes, et repondit au due de Nevers, de la maison

de Mantoue, qui s'en plaignait, qu'il voulait suivre ce qu'il

avait trouve, et ne pouvait faillir en ce faisant.

(( Quel titre, sire, pourraient vous presenter messieurs de

Lorraine qui put changer un ordre si respectable, qui put

leur donner le droit de se placer entre Votre Majeste et les

grands du royaume, et d'abaisser au-dessous d'eux les pre-

mieres dignites de la nation, les dignites dont ils se sont

eux-memes servis, afin de plus decorer^ elever et exalter

eux et leur maison; dignites par lesquelles ils ont cru de-

voir pr^ceder les princes de votre sang, qu'ils ne pouvaient

incontestablement pas prec^der par leur naissance? S'ils ont joui

de quelques preferences momentanees sur les grands du

royaume, c'est dans les temps ou la faveur et les circonstances

leur assuraient le succfes de toutes leurs pretentions : doivent-ils

les faire revivre dans des temps ou la sagesse et la justice de

Votre Majeste font le bonheur de ses sujets et la gloire de son

rfegne ?

« La grandeur des premieres dignites, dans tout £tat, marque

celle des nations, et la grandeur des nations fait celle de leurs

rois. De \k vient, sire, qu'aucun de nos voisins ne souffre que

des etrangers, m^me souverains, aient chez eux la preseance

sur les grands de I'^tat. Aucune duchesse en Angleterre ne

voulut ceder le pas, en 1673, k la duchesse de Mod^ne, qui y

4. Voyez le manuscrit de la Biblioth^que du Roi, cote 8698, de ceux appel6s

B6thune, fol. 38. C'est un memoire 6crit de la main du due de Nevers lui-mftme;

il y en a une copie au d6p6t des pairs. {Note du Memoire.)

2. Terme des lettres d'erection du comt^ de Guise en duch^-pairie, en faveur de

Claude de Guise, en 1528. {Note du Memoire.)
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menait sa fille, depuis reine d'Angleterre, pour epoaser le due

d'York; les grands d'Espagne n'ont fait aux dues de Lorraine

d'autre honneur que eelui de les laisser asseoir k Textremit^ du

m^me banc qu'eux ; MM. de Lorraine n'ont pu obtenir a la eour

de Vienne meme, ou r^gne le chef de leur maison, d'autres

honneurs que ceux qui sont eommuns a tons les princes de

I'empire.

« Les grands de voire royaume, sire, ne sont point infe-

rieurs a ceux de tant d'Etats, qui regarderaient comme une

offense pour eux et pour leur nation la pretention de les prec^-

der chez eux. Ce serait douter de la preeminence de la France

en Europe que de douter de la preeminence de ceux qui, aux

termes d'un de vos ancetres, font partie de son honneur et

du propre honneur de ses rois *.

« La noblesse frangaise ne cede, sire, a aucune du monde

entier par son anciennete, par 1' eclat de ses actions, par les

grands homnies qu'elle a produits. EUe compte parmi ses an-

cetres des descendants d'empereurs, de rois et d'autres souve-

rains ; elle y compte des maisons a qui leurs alliances ont ou-

vert des droits sur plusieurs trones de I'Europe ; elle ne connait

en un mot au-dessus d'elle que le sang de ses rois, parce

qu'elle ne voit que dans ce sang auguste ceux qui, par les lois

de la monarchie, peuvent devenir ses souverains.

« Ce sentiment, qui fait le caraet^re propre de la nation, et

qui dans la nation distingue surtout votre noblesse ; cet

amour inalterable pour nos rois, que les vertus de Yotre Ma-

jeste ont encore augmente, ne nous rend que plus sensibles les

moindres atteintes que Ton peut donner au rang que nous

avons toujours tenu aupres du trone; mais, sire, votre bonte et

votre justice nous rassurent. Si Votre Majeste a bien voulu don-

ner des preuves de sa complaisance dans une occasion qui fait

le bonheur et I'esperance de toute la France, elle ne voudrapas

qu'un si beau jour soit une epoque de douleur pour la noblesse

francaise, et daignera dissiper ses craintes en declarant que

son intention est de conserver I'ordre 6tabli dans le royaume

depuis le commencement de la monarchie, maintenu par tous ses

pred^cesseurs, et dont elle a bien voulu elle-meme, en 1718,

1. Lettre de Philippe le Bel au pape C16ment V.



38 CORRESPONDANGE LITT^RAIRE.

garantir la duree, en consacrant par ses propres edits les an-

ciennes constitutions de cet £tat.,. qui ont donnd aux premiers

officiers de la couronne auprh des rois le rang immediat apres

les princes du sang. Elle comblera la reconnaissance des plus

fiddles et des plus soumis de ses sujets, et d'une noblesse qui

n'est pas moins pr^te que ses ancetres a, sacrifier sa vie et ses

biens a la defense de sa patrie et a la gloire de votre cou-

ronne. A Paris, le 7 mai 1770; et ont signe sans distinction de

rang et de maisons. »

Cette requete fut k peine connue qu'il en courut dans le

public la parodie que vous allez lire :

Sire, les grands de vos Etats

Verront avec beaucoup de peine

Une princesse de Lorraine

Sur eux au bal prendre le pas.

Si Votre Majeste projette

De les fl6trir d'un tel affront,

lis quitteront la cadenette

Et laisseront les violons.

Avlsez-y, la ligue est faite.

Signe : I'^veque de Noyon,

Lavaupali^re, Bauffremont,

Clermont, Laval, et de Villette.

On disait en effet tout haut que si la reponse du roi a ce

Memoire n'etait pas favorable, toutes les femmes de qualite se

trouveraient subitement indispos^es, et qu'aucune ne danserait

au bal pare. Au reste, cette requite versifiee ne manque pas de

sel , independamment du ridicule de voir un prelat presider aux

deliberations et diriger les d-marches et les efforts de la noblesse

fran^aise au sujet d'un menuet, on y a enchasse les noms de

quelques anciennes illustres maisons entre deux grands de la

monarchie de tr^s-fraiche date. On prendrait cela pour une mau-

vaise plaisanterie, mais le fait parait certain ; et Ton assure que

le marquis de Villette, fils d'un tresorier de I'extraordinaire des

guerres, qui ne s'est illustr^ jusqu'a present que par quelques

petits Merits et d'assez grands ecarts de jeunesse, a eu la per-

mission de signer une requite au bas de laquelle on lit les

nom de Bauffremont, de Clermont, de Montmorency. II n'est
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pasdouteux que ses descendants, s'il en ajamais*, nelui sachent

gre un jour de cette signature ; ils diront : Un de nos anc^tres

a signe la fameuse requite du menuet, au mariage du petit-fils

de Louis XV, avec tous les pairs et toute la haute noblesse du

royaume ; done notre nom etait d^s lors compte parmi les plus

illustres de la monarchie; ils pourront dire encore : En 1770,

au bal pare du mariage d'un Dauphin, un Villette disputa le pas

aux princes de la maison de Lorraine; c'est ce grand Villette,

ajoutera un de ses petits-fils, qui publia a ses frais un £loge de

Charles K, et un l^loge de Henri IV, qui n'ont pu se derober k

I'injure du temps, ni dans les archives de la litterature, ni dans

celles de notre maison; et ils diront vrai. Beaucoup de preuves

historiques ne sont pas Stabiles sur des fondements plus solides.

Le roi, trois ou quatre jours apr^s avoir regu cette requite

des grands et de la noblesse de son royaume, et deux jours

avant le bal pare, y fit uner6ponse que Sa Majeste daigna com-

poser et rediger elle-m^me et ecrire de sa propre main. Elle

est concue en ces termes :

« L'ambassadeur de I'empereur et de I'imperatrice-reine,

dans une audience qu'il a eue de moi, m'a demande, de la part

de ses maitres (et je suis oblige d'ajouter foi a tout ce qu'il me
dit), de vouloir marquer quelque distinction a M^'^ de Lorraine,

a I'occasion pr6sente du mariage de mon petits-fils avec I'archi-

duchesse Antoinette. La danse au bal 6tant la seule chose qui

ne puisse tirer a consequence, puisque le choix des danseurs et

danseuses ne depend que de ma volonte, sans distinction de

place (exceptant les princes et princesses de mon sang, qui ne

peuventetre compares ni mis en rang avec aucun autre Francais),

et ne voulant d'ailleurs rien changer ni innover a ce qui se pra-

tique a ma cour, je compte que les grands et la noblesse demon
royaume me donneront des preuves de la fidelite, soumission,

attachement et meme amitie, qu'ils m'ont toujours marques et k

mes predecesseurs, et ne feront jamais rien qui puisse me de-

plaire, surtout dans une occasion ou je d6sire marquer ma
reconnaissance du present qu'elle m'a fait, qui, j'esp^re, ainsi

que vous, fera le bonheur de mes jours. »

1. Ce s'il en a jamais pourrait bieii 6tre une allusion de Grimm aux goCits

qu'on supposait k M. de Villette, fort peu aim6 des femmes, parce qu'il passait

pour ne pas les aimer, (T.)
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Quoique cette r^ponse favorise evidemment la pretention des

grands et de la noblesse, ou mette du moins tons leurs droits a

convert, ceux-ci ne crurent pas devoir s'en contenter ni se pre-

parer a assister au bal pare, et, le jour fixe pour cette ceremonie,

la plupart des dames qui devaient danser le menuet affect^rent

de traverser les appartements de Versailles en neglige ou, comme
on dit noblement aujourd'hui, en chenille. L'agitation fut ex-

treme, et Ton pretend que Sa Majeste fut obligee de se metlre

en colore pour determiner les dames a danser leur menuet. Ge

qu'il y a de sur, c'est que les dames ne prirent le parti de la

soumission aux volontes du roi que dans I'aprfes-midi, et que Sa

Majesty setrouva dans le cas de differer Fouverture du bal pour

laisser aux dames le temps d'achever leur toilette. M^^'' de Lor-

raine dansa done son menuet immediatement apres les prin-

cesses du sang; mais, apres ce menuet, le roi fit danser a M. le

comte d'Artois, qui avait danse a son rang, un second menuet avec

M"* de Lavalj apres quoi M. le prince de Lambesc dansa le sien

avec M'"" de Duras, si je ne me trompe. Ainsi, dans le fait, la

maison de Lorraine a plus perdu que gagne dans cette occasion :

car, pour que sa prerogative fut etablie et reconnue sans diffi-

culty, 11 eut fallu que le prince de Lambesc et sa soeur dan-

sassent avant tons les hommes et toutes les dames de la cour. II

est vrai que, pour faire danser une femme de qualite avant

M. le prince de Lambesc, on a trouve le temperament de faire

danser un second menuet au petit-fils du roi, a qui personne

dans le royaume n'a rien a disputer ; mais cet expedient meme
est une innovation, parce que, dans la hierarchic imperturbable

du bal pare, chacun doit danser le menuet a son rang, et- nul

ne pent en danser un second que tons les danseurs acceptes

n'aient dans6 le leur.

La maison de Lorraine n'a rien oppose au Memoire de la no-

blesse : si elle avait voulu plaider sa cause, elle n'aurait pas, je

crois, laisse de dire des choses embarrassantes pour ses adver-

saires. Elle aurait combattu leprincipe qu'il nepeut y avoir de

rang interm6diaire entre la famille royale et la noblesse par le

fait : car, si ce rang existe, il est inutile de raisonner a perte de

vue pour prouver qu'il ne pent exister. Or, il est incontestable

que les princes de la maison de Lorraine regoivent le cordon

bleu^ I'age de vingt-cinq ans, c'est-a-dire dix ans plus tard
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que les princes du sang, et dix ans plus tdt que les dues et pairs

et toute la noblesse. Personne ne leur conteste ce droit; les

maisons de Bouillon et de Rohan, n'ayant pu I'obtenir, se con-

tentent de ne pas accepter le cordon bleu plus tard, et d'y re-

noncer enti^rement. A la ceremonie de Tordre, c'est-a-dire a la

plus grande ou plutot a la seule solennite qu'il y ait a la cour,

hors les cas extraordinaires, les princes lorrains ont leur rang

marque entre les princes du sang et la noblesse. Ainsi lorsque

M. le prince de Lambesc aura vingt-cinq ans, et que le roi

I'aura decore du cordon bleu, il precedera k la ceremonie, sans

aucune difficult^, tous les marechaux de France, tous les dues

et pairs, chevaliers de I'ordre. Lamaison de Lorraine jouit aussi

du droit de presenter a la cour ses filles non mariees, tandis

qu'aucune fille de qualite n'est presentee. Aux audiences solen-

nelles des ambassadeurs des cours etrangeres, lorsque le roi se

couvre, les princes lorrains se couvrent aussi. 11 est vrai qu'en

ces derniers temps les dues et pairs ont voulu s'arrogerle m^me
drcfit, et comme il ne leurapasete accorde, ils se sont abstenus

de se trouver a ces audiences ; mais une pretention non reconnue

ne donne pas un droit. Au contraire, les distinctions de la mai-

son de Lorraine, dont je viens de parler, sont reconnues sans

difficulte, d'abord par le roi, qui les accorde, ensuite par la no-

blesse, qui ne songe pas a reclamer contre. Dire que MM. de Lor-

raine ne les ont obtenues que dans les temps ou ils etaient

favoris^s dans leurs pretentions par les circonstances, e'est faire

I'histoire de I'origine de toutes les distinctions du monde. On

croirait done, a ne consulter que ses lumieresnaturelles, et sans

les secours d'une revelation et d'une theologie positive, que,

parce que la maison de Lorraine est en possession de ces prero-

gatives, ce n'est pas une raison pour que M"^ de Lorraine doive

danser la derniere au bal pare. Mais voila ou git I'erreur, le

commencement de I'her^sie et de la doctrine impie. La noblesse

fran^aise soutient au contraire que e'est preeisement le rang

que les princes lorrains ont aux ceremonies de I'ordre, le droit

que les princesses de Lorraine non mariees ont d'etre presen-

tees k la cour, qui doivent faire confondre M'*" de Lorraine au

bal pare avec les femmes de qualite. Vous voyez que, dans les

matieres mystiques, rien n'est plus dangereux que de vouloir

s'en rapporter aux principes du sens eommun. L'etiquette, au-
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jourd'hui plus orthodoxement et plus scrupuleusement observee

a lacour de Versailles que dans aucune autre cour de I'Europe,

cette science si compliquee et si necessaire au maintien de I'en-

nui et de la maussaderie, est du ressort de la th6ologie la plus

sublime et la plus abstraite.

Si, persistant dans I'heresie et dans I'ignorance des verites

revelees sur cet important sujet, j'avais le malheur de juger la

requite de la noblesse suivant les regies trompeuses de la saine

raison, je dirais que le redacteur du M^moire n'a pas seulement

connu I'etat de la question. Tons ses raisonnements et la force

de ses exemples portent sur un objet indifferent a la question,

savoir, que les princes etrangers qui se trouvent en passant a

quelque cour n'y ont point de rang, et que les distinctions

qu'on leur accorde peuvent exciter des reclamations. S'il est

vrai que M. I'eveque de JNoyon, en presentantau roi la requite,

a fait observer a Sa Majeste que les princes de son propre sang

ne jouissaient dans les cours etrang^res d'aucune prerogative,

11 a dit une v^rite qui ne fait rien a la chose. II serait aussi em-

barrassant qu'inutile d'accorder un rang dans une cour a chaque

prince qui s'y trouve en passant ; sa presentation sous le simple

nom de gentilhomme et I'incognito obvient a une foule de dis-

cussions interminables. Mais ici il s'agit de princes etrangers

pour ainsi dire naturalises, 6tablis a la cour a forfait, attaches

au service de la couronne. II est evident que leur 6tat et leur

rang doivent etre decides, et que c'est une question purement de

fait. S'il 6tait possible qu'un prince du sang de France allat s'eta-

blir dans quelqu'une des monarchies de I'Europe, serait-il impos-

sible qu'il jouit de quelque preeminence dans la cour de cette

monarchie ? Supposez que Louis XIV eut k propos donne un

regiment au prince Eugene de Savoie, et que ce grand homme
eut rendu k la France les services qu'il a rendus a la maison

d'Autriche ; qu'il eut laisse des descendants a la cour de Ver-

sailles : nos rois n'auraient-ils pu accorder a de si grands services

aucune distinction ? La plenitude de leur puissance, qui s'etend

quelquefois jusqu'a r^gler notre opinion sur I'honneur, n'aurait-

elle pas suffi pour recompenser, par de grandes prerogatives, de

grands talents unis a une haute naissance, et le fils du prince

Eugene de Savoie aurait-il ete a la cour de France necessaire-

raent et essentiellement de pair a compagnon avec le fils du
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tresorier Villette? Voila les questions qu'il aurait fallu discuter

et decider. Si la maison de Savoie n'a pas joui de quelque prero-

gative en France, c'est que les services que le prince de Garignan

a rendus en se faisant entrepreneur de I'Op^ra, et en faisant

jouer chez lui des jeux de hasard, pour la plus grande ruine des

moeurs et de la fortune des particuliers, ne sont pas tout k fait

ceux que le prince Eugene aurait pu rendre a I'J^tat. Le rMac-

teur du Memoire, en parlant de la cour de Vienne et du rang

des princes de I'empire dans cette cour, ne se doute seulement

pas de la difference qu'on y fait entre les princes appeles d'an-

cienne maison souveraine et les princes de nouvelle creation. On

croirait que quand on se fait I'avocat du premier et du plus

illustre corps de la monarchic, il n'y aurait pas de mal a savoir

les faits dont on a besoin, et qu'on se permet de rapporter.

— Un bel esprit s'est amuse k composer une lettre de

rimperatrice-reine a M. le dauphin, k 1' occasion de son ma-

nage. Cette lettre passa pour authentique pendant quelques

jours, et eut beaucoup de succ^s ; lorsqu'on sut qu'elle ne I'etait

pas, elle fut oubli^e. En faveur de son succes, il faut la consw-

ver ici.

« Votre Spouse, mon cher dauphin, vient de se separer de

moi. Gomme elle faisait mes delices, j'esp^re qu'elle fera votre

bonheur; je I'ai 6levee en consequence, parce que depuis long-

temps je pr^voyais qu'elle devait partager votre destinee. Je lui ai

inspire I'amour de ses devoirs envers vous, un tendre attache-

ment, 1' attention k imaginer et a mettre en pratique les moyens

de vous plaire. Je lui ai toujours recommande avec beaucoup de

soin une tendre devotion envers le maitre des rois, persuadee

qu'on fait mal le bonheur des peuples qui nous sont confies

quand on manque k celui qui brise les sceptres et renverse les

couronnes comme il lui plait. Aimez le bonheur des peuples sur

lesquels vous regnerez toujours trop tot. Aimez le roi votre aieul

;

inspirez et renouvelez cet attachement k ma fille. Soyez bon

comme lui; rendez-vous accessible aux malheureux. II est im-

possible qu'en vous conduisant ainsi, vous n'ayez le bonheur

en partage. Ma fille vous aimera, j'en suis sure, parce que je

la connais ; mais plus je vous reponds de son amour et de ces

soins, et plus je vous recommande de lui vouer le plus tendre

attachement.
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« Adieu, mon cher dauphin. Soyez heureux; je suis baignee

de larmes. »

G'est tout ce qu'il y a a conserver de I'enorme fatras poe-

tique et prosaique que les Muses frangaises ont offer t au couple

auguste a I'occasion de son mariage. Je me garderai bien de

fouiller dans ce fatras. Groyez-vous. par exemple, qu'il soit au

pouvoir d'un maitre 6s arts de I'llniversite, d'un M. Hartault, de

mettre en mouvement de grands et respectables personnages

comme le Destin, I'Amour, I'Hymen et la Felicite? II leur a ce-

pendant fait faire un pacte de famille a I'occasion de ce mariage,

et il a eu la permission d'en presenter les conditions k M. le

dauphin *. Je n'ai nulle envie de me meler d'un pacte conclu

s^us la mediation du maitre es arts Hartault, dut-il etre protege

par M. le due de La Vauguyon. L'avocat Marchand, le meilleur

plaisant du Marais, a fait, sur I'air des Feuillantines, une chan-

son populaire par laquelle il celebre autant la mis^re du temps

que le mariage de M. le dauphin. L'air qu'il a choisi exige qu'on

repute trois fois les trois premieres syllabes du dernier vers de

chaque couplet avant de I'achever; ainsi, c'est dans les jeux de

mots que cette repetition occasionne que le poete a mis une de-

pense d'esprit prodigieuse. Par exemple : Nous aurons un temps

propice pour les so.... pour les so.... pour les soleils d'artifice,

Ces choses ne se font pas, meme au Marais, sans genie.

— La mort que le maitre en fait d'armes et la fille de I'au-

bergiste de Lyon se sont donnee mutuellement dans le meme
instant a frappe d'admiration J.-J. Rousseau, qui s'est trouve a

Lyon dans le temps de cet evenement. Gependant il resulte des

eclaircissements pris a cette occasion que le h^ros etait un mau-
vais sujet, et que I'heroine avait la facilite de moeurs convenable

a une fille d'auberge. S'il est vrai que le h^ros avait recu un

coup d'epee dans la poitrine, dont les suites lui permettaient

trois mois de vie au plus, on ne voit en lui qu'un malhonnete

homme qui abuse de la folie d'une jeune fille pour I'entrainer

dans la tombe avec lui. II etait plus simple de s'en aller en

Suisse, de s'y marier, et d'y vivre en honnetes gens, en fideles

amants, que de mourir a Lyon comme des sots et des fous. Sous

\. Le Pacte du Destin, de I'Amour ^ de rHymen et de la Felicite; Paris, Pillot,

1770, in-8o.
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quelque aspect que je considfere celte aventure bizarre, elle

n'excite pas en moi le moindre inter^t. Quoi qu'il en soit, on a

fait I'epitaphe suivante sur ce couple amoureusement trepasse.

On pretend que ces vers sont de M. Rousseau ; mais je les trouve

trop mauvais pour les lui laisser.

Ci-gisent deux amants. L'un pour Tautre lis v6curent,

L'un pour Tautre ils sont morts, et les lois en murmurent.

La simple pi6te n'y trouve qu'un forfait;

Le sentiment admire et la raison se tait.

— Voici quelque chose de meilleur :

LETTRE DE M. DE VOLTAIRE A M'"*' NECKER.

«21 mai 1770.

('. Ma juste modestie, madarae, et ma raison, me faisaient

croire d'abord que I'idee d'une statue 6tait une bonne plaisan-

terie ; mais, puisque la chose est serieuse, souffrez que je vous

parle serieusement.

« J'ai soixante-seize ans, et je sors k peine d'une grande ma-

ladie qui a traite fort mal mon corps et mon ame pendant six

semaines. M. Pigalle doit, dit-on, venir modeler mon visage;

mais, madame, il faudrait que j'eusse un visage ; on en devine-

rait a peine la place. Mes yeux sont enfonces de trois pouces,

mes joues sont du vieux parchemin mal colle sur des os qui ne

tiennent a rien. Le peu de dents que J'avais est parti. Ge que je

vous dis la n'est point coquetterie, c'est la pure verite. On n'a

jamais sculpts un pauvre homme dans cet 6tat; M. Pigalle croi-

rait qu'on s'est moque de lui, et pour moi, j'ai tant d'amour-

propre que je n'oserais jamais paraitre en sa presence. Je lui

conseillerais, s'il veut mettre a fin cette etrange aventure, de

prendre a peu pr^s son modele sur la petite figure en porcelaine

de Sevres. Qu'importe apr^s tout a la posterite qu'un bloc de

marbre ressemble a un tel homme ou k un autre? Je me tiens

tr^s-philosophe sur cette affaire. Mais comme je suis encore plus

reconnaissant que philosophe, je vous donne, sur ce qui me
reste de corps, le m6me pouvoir que vous avez sur ce qui me
reste d'ame. L'un et I'autre sont fort en d^sordre; mais mon

coeur est k vous, madame, comme si j'avais vingt-cinq ans, et
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le tout avec un tr6s-sinc6re respect. Mes obeissances, je vous en

supplie, k M. Necker. »

Malgr6 toutes ces facons, M. Pigalle est sur son d6part pour

aller modeler ce reste de visage.

— Je me croyais debarrasse pour la vie de toutes les cha-

rades faites et a faire lorsque, me trouvant a table 1* autre jour

avec mes amis, on me remit le billet suivant, de la part de

M. Sedaine :

« Ce samedi 26 mai.

« Youlez-vous bien, monsieur, remettre ^M-"^ de Prunevaux

la charmante charade qui lui a 6t6 adressee et qu'elle a eu la

bont6 de me preter? Je comptais la lui rendre aujourd'hui, mais

je ne peux avoir ce plaisir; elle aura celui de la recevoir deux

fois de votre main. Or ecoutez la mienne

:

Plac6e avant le nom qu'on donne h Tfiternel,

Ma premiere partie acquiert de I'importance,

Assez pour etre condamn6e en France

Par un 6dit, jadis tres solennel

;

Ma seconde est charmante, et suivant le proverbe

Rien n'est plus beau que lui (car elle est masculin);

Si vous croyez pourtant un certain vers latin

Tir6 d'un ouvrage superbe,

Ma seconde est a craindre, elle a mauvais dessein;

L'homme I'accueille assez, le sexe I'apprehende

Quoiqu'il I'aime beaucoup. Que vous dirai-je? Enfin

Mon tout est justement ce que je vous demande.

« Pardon, monsieur, de tous les chagrins que je vous cause

J'esp^re ce soir savoir ou en est votre conscience. Je vous em-

brasse. Mille respects et compliments k tous les convives.

« Si vous n'avez pas devine cette charade, lisez le premier

mot qui suit le dernier vers : c'est le mot de la charade. Tout le

monde pent se rappeler le vers de Virgile qui est cit6 : Timeo

Danaos et dona ferentes. »

— L'autre jour, en rentrant dans mon atelier, j'appris que

Caton Diderot y etait venu pendant mon absence, et qu'il avait

porte des yeux indiscrets sur une de mes feuilles prec6dentes.
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Je trouvai sur ma table la reprimande suivante, dont ma con-

science ne me permet pas de supprimer une syllabe, et que je

ferai m^me graver sur une table d'airain qui sera suspendue

dans ma boutique, pour me rappeler sans cesse la misere de

mon metier.

CENSURE.

(( Monsieur le raaitre de la boutique du Houx toujours vert\

vous retractez-vous quelquefois? Eh bien! en voici une belle

occasion. Dites, s'il vous plait, a toutes vos augustes pratiques

que c'est trfes-mal a propos que vous avez attribu6 I'incognito a

la traduction des Niiiis (V Young, par M. Le Tourneur*. Dites,

sur ma parole, que cette traduction, pleine d'harmonie et de la

plus grande richesse d'expression, une des plus difficiles a faire

en toute langue, est une des mieux faites dans la notre. L'edi-

tion en a 6te epuisee en quatre mois, et Ton travaille a la se-

conde; dites encore cela, car cela est vrai. Ajoutez qu'elle a ete

lue par nos petits-maitres et nos petites-maitresses , et que ce

n'est pas sans un merite rare qu'on fait lire des jeremiades k

un peuple frivole et gai. Vous n'ignorez pas que la gloire qu'un

auteur retire de son travail est la portion de son honoraire qu'il

prise le plus; et voila que vous en depouillez M. Le Tourneur!

Et c'est vous, qu'on appelle le juste par excellence^ c'est vous

qui commettez de pareilles iniquites ! Mais le libraire Bluet, qui

s'est charge de I'ouvrage, qui en a avance les frais et I'hono-

raire de I'auteur, que vous a-t-il fait? Ternir la reputation d'un

homme de lettres! sceller autant qu'il est en soi la porte d'un

commercantl Ah! monsieur Grimm! monsieur Grimm! votre

conscience s'est charg^e d'un pesant fardeau; et il n'y a qu'un

moyen de s'en soulager, c'est de rendre incessamment k M. Le

Tourneur la justice que vous lui devez. Si vous rentriez en vous-

meme ce soir, lorsque vous serez de retour de la Comedie-Ita-

lienne, ou vous vous etes laisse entrainer par M""" de Forbach

;

1. Diderot, par unede ces plaisanteries innocentes et gaies que Ton se permet

avec ses amis, et qui seraient deplac6es dans toute autre soci^t^, avait envoys h

Grimm, pour ses ^trennes, une enseigne repr^sentant un houx, avec I'inscription

au-dessus en demi-cercle : Au Houx toujours vert; et en bas, avec I'^pigraphe

ondoyantc : Semper frondescit. {Note de Naigeon,)

2. Voir prec^derament, p. 313.
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lorsque les sons de Gr6try ne retentiront plus dans vos oreilles,

et que votre imagination ne s'occupera plus du jeu de I'inimi-

table Gaillot; lorsque, tout 6tant en silence autour de vous,

vous serez en etat d'entendre la voix de votre conscience dans

toute sa force, vous sentirez que vous faites un metier diable-

ment scabreux pour une ame timoree. »

Je pourrais dire pour ma justification que c'est apparem-

ment mon voyage de I'annee derni^re qui m'a empeche d'etre

temoin du grand succes de la traduction de M. Le Tourneur;

que, malgre mes perquisitions, je n'ai pu decouvrir des temoins

qui voulussent attester ce grand succes, excepte M. Golardeau

;

que tout cela prouve en ma faveur plus qu'on ne pense, attendu

qu'il en resulte que je ne vis ni avec des petits-maitres ni avec

des petites-maitresses, a qui, selon Gaton Diderot, M. Le Tour-

neur a tourne la t^te par sa traduction. Mais je ne me permettrai

aucune reclamation qui pourrait faire douter de la sinc^rite de

ma penitence; je me soumets au contraire, en toute humilite, a

la censure du philosophe, et me rends devant la porte du li-

braire Bluet, et 1^ je declare a haute et intelligible voix que mal

a propos et sans raison j'ai attribue les honneurs de I'incognito k

la traduction dont est question; et emenderai en faisant graver

a mes frais la censure de Denis Diderot, et la placant dans ma
boutique a perp^tuite, pour reparation de I'injustice par moi

commise sans mechancete, mais par une suite de la profession

detestable que j'ai eu le malheur d'embrasser.

— M. L. Gastilhon est tomb^, de propos delibere, dans tous

les inconvenients de ce mauvais metier, en publiant le Diogdne

moderne, ou le B^sapprohateur^ tire en parti e des manuscrits de

sir Gharles Wolban, et de sa Gorrespondance avec sir George

Bedfort, sir Olivier Stewert, etc., sur differents sujets de litte-

rature, de morale et de philosophies Ge Dioghie est dedie k

M. de Voltaire. II y a deux freres Gastilhon, Tun a Bouillon,

I'autre k Paris. lis ecrivent beaucoup ; mais leur libraire aura

bien de la peine a devenir aussi riche par leur fait que Bluet par

le fait de M. Le Tourneur. Sir Wolban soutient, dans une de

ses lettres, que M. Rousseau a tir6 la meilleure parti e de son

i 1770, 2 vol. in-8°.
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Discours sur le danger des sciences d'une lettre de Lilio GiralcU

k Pic de La Mirandole. 11 traduit cette lettre, et accuse Toraleur

de Geneve de plagiat. G'est par cette accusation que le Diogene

moderne a reussi k faire un peu parler de lui.

— Je n'ai dit qu'un mot en passant de la Philosophie de la

nature, ou Essai sur la morale de I'homme, ouvrage en trois

volumes d'un jeune oratorien appel6 M. Delisle *
: cependant,

comme ce livre a fait quelque sensation, je ne veux pas me

mettre dans le cas de faire une seconde fois amende honorable.

La jeunesse de I'auteur y perce k chaque page; je voudrais pou-

voir en dire autant de son talent. Si nous n'avions pas eu un

Voltaire, si Diderot et Rousseau n'avaient jamais ecrit, j'aurais

peut-etre concu une haute opinion de M. Delisle : mais malheu-

reusement je remarque dans son style une singerie continuelle

de ces trois plumes cel^bres; point de morceau capital qui ne

soit fait a I'imitation de quelque morceau d'un de ces trois ecri-

vains : imitation secrete qui echappe au premier coup d'oeil,

mais qui est apercue par des yeux un peu exerc6s. Est-ce une

tete pensante que ce M. Delisle? Je n'en sais rien; mais son livre

me ferait craindre que non. En resultera-t-il un ecrivain avec le

temps ? Je n'en sais rien ; mais je fonde peu d'esperance sur ceux

qui, par leur coup d'essai, n'annoncent pas une mani^re d^cid^e

et qui leur appartienne. II est dans la nature que de grands mo-

deles engendrent une infinite de copistes, mais je ne crois pas

dans la nature qu'un copiste devienne a son tour module. Je

me sers, sans y penser, du dictionnaire de M. Delisle. Comme
il a pretendu faire la Philosophie de la nature, titre que, par

parenthese, je n'ai pas I'esprit d' entendre, il interroge sans cesse

la nature
I

il dit qu'il faut attendre ses oracles, suivre ses impul-

sions.... Quel diable de gaUmatiasl Et je suis persuade que

M. Delisle s'imagine de bonne foi avoir dit quelque chose. Mais

qu'est-ce que la nature? IN'est-ce pas tout ce qui est? Ce qui est

n'est-il pas necessairement? Comment ce qui est peut-il etre

contraire a la nature? Laissez faire ces enfants, et ils introdui-

ront dans la philosophie une sorte de langage mystique qui

n'aura aucun sens : mais il n'est pas k craindre qu'ils reus-

sissent. Ma foi, nous sommes trop avances vers la raison pour

1. Voir tome VIII, page 510.

IX.
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revenir au galimatias, quand meme 11 aurait I'air philosopliique

;

il nous faiit aujourd'hui des penseurs, des t^tes neuves pour

captiver notre suffrage, et non des retourneurs d'idees et de pa-

roles, ou des raisonneurs a perte de vue. Ceux-ci 6criront pour

Finstruction ou ramusement des esprits communs comme eux,

a la bonne heure : il n'y a pas de mal qu'un plat lecteur Use un

plat auteur, et croie en etre devenu plus savant; mais a condi-

tion qu'ils restent dans le calendrier, relegues parmi le commun
des martyrs, car, pour etre chome expr^s et nommement, il faut

avant tout etre au niveau de son siecle.

15 juin 1770.

On a voulu renouveler, ces jours-ci, sur le theatre de la

Comedie-Francaise, le scandale produit il y a tout juste dix ans

par la comedie des Philosophes, M. le marechal de Richelieu a

presents aux Gom^diens francais une piece en vers et en tro is

actes, intitulee le Satirique^ ou VHomme dangereux. II leur a

recommande de se mettre tout de suite en etat de la jouer. Les

Comediens ont voulu, suivant I'usage , la porter d'abord a la

censure de la police pour avoir son approbation. M, le marechal,

en qualite de leur sup^rieur, s'y est oppose ; il a dit qu'il en

faisait son affaire, et que, des que la piece serait sue, il appor-

terait I'approbation de la police. On devait done jouer VHomme
dangereux (iQ^ }0\xv?> derniers; mais la police, aprfes avoir fait

examiner la pi^ce , n'a pas juge k propos, malgr6 la protection

de M. le marechal de Richelieu, d'en permettre la representa-

tion.

Ge refus de la police a donne de la c^lebrite k la pi^ce. On
en a voulu connaitre 1' auteur. Les uns disaient qu'elle etait de

Palissot, d'autres soutenaient qu'elle en 6tait si peu, que Palis-

sot y 6tait encore plus maltraite que les philosophes. On attri-

buait done la pi6ce a Rulhi^re, qui la desavouait hautement.

Palissot lui-m^me crut devoir quitter son asile d'Argenteuil, ou

il vit depuis longtemps, dans une honorable retraite, avec

M"'= Fauconnier et quelques autres vertus de ce genre. II ecrivit

a I'abbe de Yoisenon qu'il venait d'apprendre qu'on etait sur

le point de jouer a la Gomedie-Frangaise une pi^ce ou il 6tait

dechire a belles dents
;

qu'il esp^rait que I'abbe de Yoisenon
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emploierait son credit aupr^s de M. le mar6chal de Richelieu

pour emp6cher la representation de cette abominable satire

;

qu'on lui avait dit qu'elle etait de M. de Rulhi^re , mais qu'il

ne pouvait ni ne voulait le croire, parce que cet homme de let-

tres etait venu passer trois jours avec lui dans sa retraite , et

lui avait donne toutes sortes de marques de consideration
; que

si de tels t^moignages devaient 6lre suivis de telles noirceurs,

il fallait d6sormais fuir le genre humain. Apr^s cette lettre, on

ne pensa plus a Palissot; on se moqua beaucoup de Rulhi^re,

qui, avec des moeurs Equivoques et le gout pour la mauvaise

compagnie, voudrait pourtant n'^tre pas decrie dans la bonne,

et se trouva tr^s-humilie que Palissot eut rendu public le sejour

qu'il avait fait chez lui a Argenteuil. Rulhi^re crut devoir faire

I'apologie de sa visite dans les formes; il disait qu'un observa-

teur, un philosophe, devait ^tre curieux de voir toutes sortes de

caract^res, et que cette curiosity louable I'avait determine au

voyage d' Argenteuil; qu'un honnete homme se permettait par

le meme motif, de temps a autre, d'aller dans un mauvais lieu...

« Mais, monsieur de Rulhi^re, y rester trois jours ! trois jours

dans un mauvais lieu ! — Que voulez-vous? Puisqu'il faut tout

dire, Palissot avait avec lui une petite creature dont j 'avals la

tete tournee. » Gombien d'elTorts pour une apologie que per-

sonne ne demandait

!

Quelques jours apr^s sa lettre , Palissot arrive chez I'abbe

de Voisenon. Gelui-ci lui dit : « Soyez tranquille; M. de Sar-

tine ne veut pas que lapi^ce soit jouee, et vous pouvez ^tre sur

qu'elle ne le sera point. — Eh, mais, tantpis, lui r6pond Palis-

sot ,
je n'avais ecrit ma lettre que pour donner le change au

public, et le depayser : mais apr^s vous avoir fait faire quelques

demarches pour moi contre la pi^ce , et vous avoir adress6 k

M. le marechal de Richelieu, qui, 6tant dans le secret, ne vous

aurait pas c6d6, je venais vous dire que je suis Tauteur de la

pi^ce, et vous prier de ne pas pousser votre z^le plus loin. »

Quoique I'abbe de Voisenon n'ait jamais 6te cit6 pour la

severity de ses principes de morale, il resta confondu de cette

impudence, et promit a Palissot de la publier partout. II lui

tint parole. Palissot, voyant que cette fois son infamie ne reus-

sissait pas plus dans le public que chez I'abbe de Voisenon,

prit le parti de nier qu'il eut confie a I'abbE qu'il 6tait I'auteur
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de la pi6ce. L*abbe, plus offense encore, lui fait dire qu'il le lui

prouvera par temoin, que Mondonville etait present lorsqu'il lui

avait fait cette confidence. Ah! morbleu, repond Palissot, y<?

I'avais oublU. Tous ces details sont de la plus exacte verite.

Je ne me persuaderai jamais n^anmoins qu'on ait I'impu-

dence de se trainer ainsi soi-meme dans la boue pour avoir

occasion d'en jeter aux passants. Rulhifere s'en defend; mais la

pi^ce est protegee par le marechal de Richelieu, son protecteur;

et Rulhifere, homme sans petitesses et sans scrupules, est bien

capable de faire une indignite dont il rougirait. Groiriez-vous

bien que ce petit Chamfort m'a passe par la tete ? Mais je crains

si fort de commettre une injustice que j'ai chasse loin de moi

cette mauvaise pensee. Gependant le nombre de ceux qui savent

tourner un vers comme les vers de cette piece n'est pas infini

;

et a la fm il faudra bien que cela se decouvre.

M. de Sartine n'a pas seulement voulu connaitre le senti-

ment de M. Diderot, qu'il avait charge de lire cet ouvrage sans

lui en nomnier I'auteur, il a encore voulu savoir ce que pensait

toute la cohorte philosophique de cette nouvelle entreprise, et

le philosophe lui a ecrit a ce sujet la lettre suivante :

« Monsieur, j'ai fait ce que vous m'avez ordonne; mais,

pour remplir votre objet, il a fallu me montrer un peu , et

exposer ce que j'avais oui dire de la piece, afm d'en faire par-

ler les autres. 11 m'a paru qu'on prenait 1a chose assez froide-

ment : quand on a embrass6 un etat, il en faut savoir supporter

les degouts. II leur a ete impossible de concevoir une haute

opinion du talent d'un homme malhonnete; car celui-la est

malhonn^te qui calomnie publiquement, et qui devoue , autant

qu'il depend de lui, a la haine g^nerale de bons citoyens. Au

reste, votre condescendance sur ce point sera to uj ours regardee

comme une necessite a laquelle vous n'aurez pu vous sous-

traire. lis savent tous qu'ils ont merite quelque consideration

de votre part, et ils redoutent plus pour vous les reflexions d'un

public impartial que pour eux la mechancete d'un po^te. Ge

que vous pensez vous-m^me de la licence que cet exemple pour-

rait introduire ne leur a point ^chappe. Quant a moi, qui n'ai

pas la peau fort tendre, et qui serais plus honteux d'un defaut

que j'aurais que de cent vices que je n'aurais pas, et qui me
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seraient injustemenl reproch6s,je vous r6it6reque si j'avais M
le censeur du Satin'que, ysiuvsiis souri k toutes ses injures, n'en

aurais fait effacer aucune, et les aurais regardees comme des

coups d'epingle plus douloureux a la longue pour I'auteur que

pour moi. Get homme, quel qu'il soit, croit n'avoir aiguis6 qu un

couteau k deux tranchants : il s'est trompe , il y en a trois ; et

le tranchant qui coupe de son cdte le blesseraplus gri^vement

qu'il ne pense. Quelle est la morale de sa comedie? c'est qu'il

faut former sa porte k tout homme d'esprit sans principes et

sans probit6. On la lui appliquera, et le sort qui I'attend, c'est

le mepris et une demeure k c6te de Palissot.

« Jene crois pas que la pi^ce soit de ce dernier; on n'est

pas un infame assez intrepide pour se jouer soi-meme, et pour

faire troph^e de sa sceleratesse. Si c'est de M. de Rulhi^re, cou-

pable de la meme indignite que Palissot, il est plus vil que lui,

puisqu'il s'en cache.

« Au reste, monsieur, si I'auteur croit que quelques vers

heureux sufTisent pour soutenir un ouvrage dramatique , il en

est encore a Va b c du metier. Le sien est sans verve, sans

genie, sans interet. Son Omnte est plat; ce n'est qu'une mince

copie de I'Orgon de Moli^re, dans le Tartuffe. Son Dorante au-

rait de belles et bonnes choses a dire qui le caracteriseraient;

mais I'auteur ne pouvait les trouver ni dans son coeur, ni dans

son esprit ; et ce personnage, pretendu philosophe, n'est pas meme
de I'etofTe d'un homme du monde. Le Satirique, faible contre-

partie du M^chant de Gresset, n'en a ni la grace, ni la legferete.

Julie est une fille mal elevee qui conspire avec sa soubrette,

bassement, et contre toute d^licatesse d'une personne de son

etat, pour attirerle Satidquedans un piege. Le Satirique, qui se

fie a ces deux femmes, est un sot. Dorante, qui souffre patiem-

ment devant lui un coquin qui a compose et mis sur son compte

un libelle contre un tuteur honnete dont il aime la pupille,

est un lache. Gela est sans mouvement et sans chaleur, et tons

ces personnages ne semblent agir que pour prouver que toute

idee d'honnetete est etrangfere a I'auteur. Aussi suis-je per-

suade qu'il y a tout k perdre pour lui, et qu'il ne lui restera

que I'ignominie d'avoir fait des tirades contre des gens debien,

ce qui ne sera pas compense par le trfes-mince et tr^s-passa-

ger succfes d'une tres-mediocre pi^ce. Je plains cet homme de
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d6chirer ceux dont les conseils lui apprendraient peut-etre a

tirer un meilleur parti de son talent. II ne tardera pas a dire,

comme Palissot, qu*il n'est pas trop sur d'etre bien aise d'avoir

fait sapi^ce. Du moins faudrait-il que sa satire fut gaie ; mais elle

est triste, et I'auteur ne sait pas le secret de nuire avec succes.

« II ne m'appartient pas, monsieur, de vous donner des con-

seils; mais si vous pouvez faire en sorte qu'il ne soit pas dit

qu'on ait deux fois, avec votre permission, insulie en public

ceux de vos concitoyens qu'on honore dans toutes les parties de

I'Europe ; dont les ouvrages sont devores depr^s et au loin
;
que

les etrangers reverent, appellent etrecompensent; qu'on citera,

et qui conspireront k la gloire du nom francais quand vous ne

serez plus ni eux non plus
;
que les voyageurs se font un devoir

de visiter a present qu'ils sont, et qu'ils se font honneur d'avoir

connus lorsqu'ils sont de retour dans leur patrie,je crois, mon-

sieur, que vous ferez sagement. II ne faut pas que des polis-

sons fassent une tache a la plus belle magistrature , ni que la

posterite, qui est toujours juste, reverse sur vous une petite

portion du blame qui devrait r6sider tout entier sur eux. Pour-

quoi leur serait-il permis de vous associer k leurs forfaits? Les

philosophes ne sont rien aujourd'hui, mais ils aurontleur tour:

on parlera d'eux, on fera I'histoire des persecutions qu'ils ont

essuyees, de la mani^re indigne et plate dont ils ont ete trait^s

sur les theatres publics; et si Ton vous nomme dans cette his-

toire , comme il n'en faut pas douter, il faut que ce soit avec

eloge. Voil^ mon avis, monsieur, et le voil^ avec toute la fran-

chise que vous attendez de moi ; je crains que ces rimailleurs-1^

ne soient moins les ennemis des philosophes que les votres,

« Je suis, avec respect, etc. »

Yoil^ I'histoire et le sort de VHomme dangereux^ produc-

tion d'un pied-plat qui voudrait bien etre dangereuXy et qui ne

peut y reussir. Mais n'est pas dangereuxqui veut, et I'envie de

nuire n'en donne pas plus le talent que la vanite ne donne les

moyens d'etre grand. S'il est vrai que Palissot soit I'auteur de

cette pi^ce S puisqu'il aime encore mieux le mepris public que

d. Palissot est bien I'auteur de cette pi6ce, representee douze ans plus tard;

voir ci-apr6s mai 1782. (T.)
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I'oubli, il doit savoir gr6 k M. de Sartine de n'avoir pas voulu

permettre la representation de sapi^ce; elle serait tombee sans

eclat ; le refus de la police en a du moins fait parler pendant un

instant. Je suis persuade qu'il cherchera k la faire imprimer, et

k la renforcer de notes satiriques; mais je le d^fie bien de lui

donner de la vogue. II a voulu aussi faire reimprimer son beau

poeme intitule la Dunciade franfaise^ k 1' imitation de la Bun-

ciade de Pope, chef-d'oeuvre de mechancete et de platitude,

dont personne n'a pu soutenir la lecture en son temps. On dit

qu'il a eu la patience de I'augmenter de plusieurs chants, et

que la police s'oppose egalement k la publication de cette noble

production. Bientot ce grand homme sera oblige de chercher

dans une terre etrang^re la liberty d'injurier les honn^tes gens

et le privilege de se faire lire, a moins que son ingrate patrie,

revenue de ses injustes preventions, ne se pique de reparer ses

injustices, en lui accordant un asile dans ce chateau royal des-

tine a loger les hommes dangereux.

Si les Gomediens francais ont assign^ leurs revenus de cet

6te sur la recette de cette belle oeuvre, il faudra qu'ils cher-

chent d'autres ressources. lis ont abandonne leur theatre du

faubourg Saint-Germain k la rentree des spectacles a Paques, et

ont pris possession de la salle du chateau des Tuileries , vacante

par la transmigration de I'Opera dans la nouvelle salle du

Palais-Royal ; mais ce changement de quartier ne leur a point

reussi ; on se plaint qu'on ne les entend pas dans cette salle,

et ils y sont plus mauvais que jamais. Peut-etre le seul depla-

cement suffit-il pour faire remarquer une quantite de d6fauts

qu'on n'apercevait plus dans I'autre salle. Quoi qu'il en soit, ce

spectacle tombe et penche vers sa decadence totale. Le seul

acteur tragique qui lui restait, Le Kain, est tr^s- serieusement

malade, et aura besoin au moins d'une ann^e de repos et de

menagement avant de pouvoir se remontrer sur la scfene.

— Vous vous rappelez sans doute la rencontre que fit I'il-

lustre Gil Bias d'une dame appelee dona Mencia de Mosquera,

laquelle se reveilla un beau matin en puissance de deux maris a

la fois sans sa faute^ Le premier etait le choix de son coeur :

don Alvar de Mello etait aim6 et digne de I'etre : mais k peine

1. Gil Bias, liv. I, chap. xi.
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se trouve-t-il au comble de ses voeux et en possession de la

belle Mencia, qu'il est oblig6 de tuer le neveu du corregidor de

Valladolid en duel, et de s'enfuir pour se d^rober a la ven-

geance de ce dernier. Sa femme, apr^s ce malheur, tombe dans

I'indigence et dans la melancolie; et, pour combler ses infor-

tunes, elle apprend que don Alvar, cet epoux si tendrement

cheri, est mort en Portugal dans la mis^re. Un vieux seigneur,

don Ambrosio de La Guardia, toucht^ des vertus et des mal-

heurs de Mencia, lui oflfre sa main, qui est accept6e plutot par

reconnaissance que par gout. Ce choix est celui de sa raison
;

car I'image de I'infortune Alvar est toujourspresente a sa veuve

d^solee : elle lui est si bien presente qu'un jour elle le voil

double, parce que le veritable don Alvar n'avait fait r^pandre

le bruit de sa mort que pour sa surete, et etait revenu en secret

du Portugal pour se remettre en possession de dona Mencia, le

plus cher de ses biens. Vous pouvez voir dans le roman de

Gil Bias les suites de ce retour imprevu et le role que I'illustre

Gil Bias eut k jouer aupr^s de la dame.

M. de Cailly, tresorier de M. le comte d'Eu, a choisi I'his-

toire de dona Mencia pour en faire un opera-comique ou une

comedie m^lee d'ariettes *. G'est son coup d'essai dans le genre

dramatique et m^me en litterature ; il s'est reveille poete un
beau matin, mais un peu tard; car il pent dire comme Fran-

caleu dans la Metromanie :

Et j'avais cinquante ans quand cela m'arriva.

M. de Cailly n'a pas d6noue I'histoire de Mencia comme Tauteur

du roman. Pour nous renvoyer contents, il fait reparaitre don

Alvar au moment oil elle revient de I'eglise et de I'autel, en

face desquels elle vient d'epouser don Ambrosio Ce vieux sei-

gneur la conduit dans une de ses maisons de campagne pour y
consommer son mariage; mais avant la nuit destinee a son

accomplissement, don Alvar estreconnu ; le g^nereux Ambrosio

non-seulement lui c^de sa femme, mais lui obtient encore le

pardon de la cour et des lettres de grace pour le pass6. 11 re-

vient avec ces nouvelles au moment ou son jardinier, moiti6

1. Dom Alvar el Mencia, ou le Captif de retour, repr^sent^ le 13 juin 1770.
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gogiienard et moitie jaloux, a fait avertir le corregidor, qui,

comptant enlever un mauvais sujet, reconnait dans la personne

enlevee le meurtrier de son neveu. M. de Gailly avail beaucoup

comptt5 sur ce jardinier de son invention ; mais ni sa gaiet^

triviale, ni les nobles procedes de son maltre, n'ont pu soutenir

la piece pendant trois actes mortels pour les spectateurs, et par

contre-coup pour I'auteur. Malgre Tenjouement que Caillot

cherchaita prater ^ son role de jardinier, malgr6 toute la d6-

pense du po^te en sentiments h^roiques, et nobles et tristes, la

piece fut sifflee avant-hier sur le theatre de la Comedie-Ita-

lienne. Lamusique ^taitd'unjeune musicien de Marseille appel6

Saint-Amand. Elle aurait pu reussir 11 y a quinze ans, parce

qu'onse contentait alors de notes et de quelques effets d'har-

monie fort communs en Italic; mais depuis quinze ans nous

avonsfait quelques progr6s; on veut aujourd'hui de I'invention

etdes idees dans la musique, et celle de M. de Saint-Amand n'en

est pas pourvue : il n'ya doncrien k regretter dans cette chute.

— M"^ Mt^nard a debute sur le theatre de la Gomedie-lta-

lienne dans les roles de M""^ Laruette, qui est all6e aux eaux de

Spa pour sa sant6, et que nous ne verrons reparaitre sur la

scfene que I'hiver prochain. M''^ Menard a joue Lucine, Rose, la

petite pupille, dans On ne s'avise jamais de tout, et d'autres

roles de ce genre ; mais le role dans lequel elle a le plus reussi,

c'est celui de Louise, dans le Deserteur : on convient assez ge-

n^ralement qu'elle I'a mieux jou6 qu'aucune de nos actrices les

plus applaudies, et qu'elle y a mis des nuances qui ont 6chappe

a M™" Laruette et a M™^ Trial. Elle a moins reussi dans les autres,

et Ton peut dire qu'elle a joue avec une inegalite vraiment sur-

prenante. Elle s'est fait beaucoup de partisans; les auteurs,

pontes et musiciens, sont dans ses interets : malgre cela, M. le

marechal de Richelieu, kislar-aga des plaisirs du public, c'est-

^-dire des spectacles de Paris, ne veut pas meme qu'elle soit

reQue a I'essai ; il salt mieux que nous ce qui doit nous faire

plaisir pour notre argent. La voix de M"'' M6nard est de mediocre

qualile ; elle a eu un mauvais maitre a chanter, et si elle per-

siste dans sa mauvaise methode, son organe deviendra aigre et

glapissant; mais avec de meilleurs principes, et apprenant k

gouverner sa voix, son chant pourra devenir assez bon pour ne

pas d^parer son jeu. Quant a celui-ci, elle a d'abord I'avantage
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d'un debit naturel et d'une prononciation aisee; elle ne parle

pas du crane et a la petite octave, comme M""® Laruette et

M"'^ Trial. Sa figure est celle d'une belle fiUe, mais non pas

d'une actrice agreable. Mettez a souper M'^^ M6nard, fraiche,

jeune, piquanle, a cote de M"" Arnould, et celle-ci vous paraitra

un squelette auprfes d'elle; mais au theatre ce squelette sera

plein de grace, de noblesse et de charme, tandis que la fraiche

et piquante Menard aura I'air gaupe. Elle m'a paru avoir la t^te

un peu grosse, et la carcasse sup^rieure de ses joues est un peu

trop elev6e, ce qui empeche que le visage ne joue. On a beau-

coup parle de la beaut6 de ses bras; ils sont tr^s-blancs, mais

ils sont trop courts et ont I'air de pattes de lion. En general, sa

figure est un peu trop grande et trop forte pour les roles tendres,

naifs et ingenus, comme sont la plupart des roles de nos operas-

comiques. S'il faut dire ce que je pense de son talent, je crois

qu'il sera plutot le fruit de son application que d'un naturel

heureux; mais une ^tude contlnuelle et opiniatre peut aussi lui

faire faire des progrfes prodigieux : M"'^ Laruette a ete au theatre

plusieurs annees sans se douter d'aucun de ses roles ; elle en

joue aujourd'hui plusieurs avec une grande finesse. Je suis done

de I'avis du public, qu'il faudrait recevoir M"^ Menard a I'essai.

Elle parait etre capable dune grande application. On pretend que

son premier metier a ete celui de bouqueti6re sur les boule-

vards, mais que voulant se tirer de cet etat, qui a un peu dege-

nere de la noblesse de son origine depuis que Glycfere vendait

des bouquets aux portes des temples, a Athenes, elle a achete

une grammaire de Restaut, et s'est mise a etudier la langue et

la prononciation fran^aises, apr^s quoi elle a essaye de jouer la

comedie. Ce qu'il y a de sur, c'est que, pendant son debut, elle

s'est adressee a tons les auteurs, musiciens et poetes pour leur

demander conseil et profiler de leurs lumi^res avec un zfele vrai-

ment infatigable et une docility qui a eu pour recompense les

applaudissements qu'elle a obtenus dans les differents roles

qu'elle a jou^s. M. de P^quigny, aujourd'hui due de Ghaulnes,

protecteur de ses charmes, ou, en style vulgaire, son entre-

teneur, la fait peindre par Greuze : ainsi, si nous ne la con-

servons pas au theatre, nous la verrons du moins au Salon

prochain.

— M, Boucher, premier peintre du roi et Tun des plus c6-
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1 ebres artistes de notre Academic de peinture, est mort dans les

derniers jours du mois de mai, a I'age de soixante-six ans. II

avait depuis longtemps I'air d'un spectre, et toutes les infirmites

inevitables d'une vie consum^e dans le travail et dans le der6-

glement des plaisirs. II avait une fecondit6 prodigieuse : aussi

ses productions sont innombrables ; les cabinets de nos ama-

teurs sont converts de ses tableaux, leurs portefeuilles sont

remplis de ses dessins. On Tappelait le peintre des graces, mais

ses graces etaient manierees; c'^tait un maitre bien dangereux

pour les jeunes gens : le piquant et la volupte de ses tableaux

les seduisaient, et, en voulantl'imiter, ils devenaient detestables

et faux. Plus d'un elfeve de I'Acad^mie s'est perdu pour s'^tre

livr6 k cette seduction. On pouvait appeler Boucher le Fonte-

nelle de la peinture : il avait son luxe, sa recherche, son pr6-

cieux, ses graces factices; mais il avait plus de chaleur que Fon-

tenelle, qui, etantplus froid, etait aussi plus sageet plus r^flechi

que Boucher. On pourrait faire un parallfele assez interessant

entre ces deux hommes c6l6bres : I'un et I'autre, dangereux

modules, ont 6gare tons ceux qui ont voulu les imiter. L'un au-

rait perdu le gout en France s'il ne s'etait pas montre immedia-

tement apr^s lui un homme qui, joignant le plus grand agrement

a la simplicite et a la force du style, nous adegoutes pour jamais

du faux bel esprit; I'autre a peut-etre perdu I'ecole fran(^aise

sans ressource, parce qu'il ne s'est pas trouve a I'Academie de

peinture un Voltaire pour preserver les el^ves de la contagion.

Malgre tons les griefs que les hommes d'un gout noble et

severe allegueront avec raison contre Boucher, dans I'etat ou est

notre ecole, sa mort est une perte tr^s-grande. 11 a et6 precede

chez les morts par ses deux gendres. Deshays, peintre d'histoire,

mourut, il y a quatre ou cinq ans, dans la force de I'age; c'etait

le seul qui auraitpu nous consoler de la perte de Carle Van Loo.

Baudouin, son second gendre, est mort I'hiver dernier, jeune

aussi, epuise par le travail et par les plaisirs. 11 peignait b.

gouache ou en miniature, et il s'etait fait un petit genre lascif

et malhonnete qui plaisait beaucoup k notre jeunesse libertine.

Boucher fut nomm6 premier peintre du roi apr^s la mort de

Carle Van Loo. Les fonctions de cette place sont tr^s-etendues et

tr^s-belles : le premier peintre est I'ordonnateur de tons les

ouvrages de peinture et de sculpture que Sa Majeste fait faire;
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et en cette qualite il peut devenir le protecteur de tous les ar-

tistes ses confreres. Carle Van Loo ne savait faire que de beaux

to.bleaux ; il ne savait ni lire ni ecrire; ainsi il ne se m^lait d'au-

cun detail de sa place : il en avait les honneurs et le titre, et

Cochin, secretaire perpetuel de I'Academie de peinture, en exer-

^ait les fonctions. Boucher, successeur de Van Loo, infirme et

caduc, laissa les choses sur le meme pied; mais le roi vient de

nommer pour son premier peintre M. Pierre, premier peintre de

M. le due d'Orleans, et celui-ci se trouve fort en etat d'exercer,

sans le secours de M. Cochin, toutes les fonctions attachees a sa

place; il a conserve en m^me temps sa place au Palais-Royal.

— M. Pigalle est parti au commencement de ce mois pour se

rendre a Ferney et pour y modeler la t^te du patriarche, qui

doit servir pour la statue qu'il commencera imm^diatement

apr^s son retour. II a voulu avoir un passe-port de M. d'Alem-

bert, qui lui a donne une lettre pour le patriarche*.

L'imb6cillit6 dont M. d'Alembert se plaint est la suite du

deperissement de sa sante, qui n'a jamais ete forte, et qui se

derange de plus en plus. II a perdu le sommeil, et il maigrit de

jour en jour. II a ete oblige, depuis plus de six mois, de renon-

cer k tout travail et a toute application, et cette privation du

seul amusement d'une tete accoutumee k reflechir influe sensi-

blement sur son humeur. II a eu, peu de temps apres son voyage

de Potsdam, une maladie s6rieuse et longue, dont il ne s'est ja-

mais bien retabli, et la faiblesse naturelle de son temperament

rend son etat plus inquietant.

Parmi les personnes remarquables qui ont souscrit pour la

statue de M. de Voltaire, il ne faut pas oublier J.-J. Rousseau.

Cet homme c^lebre, se trouvant a Lyon, s'est adresse a M. de La

Tourette, secretaire de I'Academie des sciences et belles-lettres

de cette ville, pour faire passer son contingent ici. II lui a 6crit

a cette occasion la lettre suivante :

17|70.

Pauvres aveugles que nous sommes

!

Ciel, d^masque les imposteurs,

1. Elle se trouve dans la Correspondance de Voltaire et d'Alembert, sous la

date du 30 mai 1770.
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Et force leurs barbares coeurs

A s'ouvrir aux regards des hommesi

« J'apprends, monsieur, qu'on a form^ le projet d'elever une

statue k M, de Voltaire, et qu'on permet a tous ceux qui sont

connus par quelque ouvrage imprime de concourir a cette en-

treprise. J'ai paye assez cher le droit d'etre admis a cet honneur

pour oser y pretendre, et je vous supplie de vouloir bien inter-

poser vos bons offices pour me faire inscrire au nombre des

souscrivants. J'esp^re, monsieur, que les bontes dont vous

m'honorez et Toccasion pour laquelle je ni'en prevaux ici vous

feront aisement pardonner la liberty que je prends. Je vous

salue, monsieur, tr^s-humblement et de tout mon coeur.

« Sign(^: RoussEAv, »

On a beaucoup raisonne sur les quatre vers qui se trouvent

au commencement de cette lettre; on y a voulu trouver la sa-

tire du projet de la statue. Depense d' esprit perdue. Le fait est

que J. -J. Rousseau a rime cette formule dans sa detresse, pen-

dant le fameux et terrible reve ou David Hume s'6cria : Je te

tienSy Jean-Jacques! Depuis I'accomplissement du reve, Jean-

Jacques met cette formule au haut de toutes les lettres qu'il

ecrit, comme un preservatif, et comme les religieuses mettent

Vive Jesus! II a aussi pris au docteur Tronchin sa maniere de

chiffrer la date de ses lettres, en partageant I'annee par deux

chiffres, dont I'inferieur indique le nombre du mois de I'an-

nee, et le sup6rieur le jour de ce mois. On dit qu'il va arriver

incessamment a Paris, et qu'il aura la permission d'y rester, a

condition de se tenir tranquille et de ne rien imprimer. Cette

derni^re clause ne s'accorde gu^re avec nos interets.

Jean-Jacques a agi en homme d'esprit en souscrivant pour

la statue de M. de Voltaire; et sa lettre serait meme un petit

chef-d'oeuvre, s'il avait pu prendre sur lui de supprimer pour

cette fois, sans consequence, son petit quatrain plat : car il ne

dit point du tout qu'il approuve cette entreprise, ni que celui

qui est I'objet de I'hommage en soit digne; il dit qu'il y prend

part, et qu'il croit en avoir le droit. J'aime cette maniere de se

venger; mais je n'aime pas les singes. La Beaumelle, qui est

venu k Paris apr^s quinze ans de sejour en Languedoc pour
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faire imprimer, dit-on, une traduction de Tacite, a voulii imiter

M. Rousseau ; il a envoys sa souscription a M"'^ Necker, et il a

choisi pour cet envoi un vendredi, jour ordinaire du bureau phi-

losophique dans cette maison. M"'^ Necker, en lui renvoyant

son argent, lui a fait dire simplement qu'elle ne recevait point

de souscriptions, ce qui est vrai. Palissot et Freron ont ete exclus

dans les formes par arret de la cour des pairs, seante le 17 avril

chez M"'^ Necker; mais si ce pauvre Le Franc de Pompignaa

n'etait pas si sot, il se serait veng6 comme Jean-Jacques : ac-

tuellement il est trop tard, et I'honneur de I'invention restera

tout entier a I'orateur genevois.

— II nous est venu de la manufacture de Ferney une tres-

petite feuille, assez bonne a conserver. Ce sont des Anecdotes

sur Freron^ Sorites par un homme de lettres d, un magistrat qui

voulait etre instruit des mceurs de cet homme j feuille de quinze

pages, qui a deja et6 fourree dans le recueil des Choses utiles

et agr^ahles^ et qui reparait ici avec des augmentations. L'au-

teur a voulu imiter la maniere de Plutarque, en rapportant un

grand nombre de details domestiques concernant son heros. On

y calcule avec le plus grand soin combien de fois Freron a et6

mis a la Bastille, combien de fois au For-l'Ev^que, combien de

fois a Bicetre. On y rapporte que son ^hve 6tait orf^vre, et qu'il

passe pour avoir 6te oblige de quitter sa profession parce qu'il

mettait de I'alliage plus que de raison dans I'or et I'argent; qu'il

a epous6 sa ni^ce, qui balayait la rue devant la boutique de sa

soeur; que cette soeur, fripiere de son metier, bait son frfere le

folliculaire
;
que ce frere a vole un couteau au chirurgien Louis

;

qu'il a obtenu, par le moyen d'une catin, depositaire de lettres

de cachet et sa protectrice, un ordre pour enlever son beau-fr^re,

avocat au parlement de Bretagne Squ'ill'agarrott^ lui-meme et

conduit au cachot en tenant ses chaines, etc. Tous ces details

sont infmiment nobles et int6ressants, comme vous voyez. Qui

croirait que la meme plume put ecrire la Traduction de M. Plo-

kof* et les Anecdotes sur Freron? Serieusement je n'ai garde

1. Ce beau-fr^re de Freron ^tait Corentin Royou, mort en 1828, autcur de

plusieurs ouvrages historiques et de tragedies ^galement m^diocres. Voir un Memoire

sur cette affaire i la suite de la lettre de Voltaire h. d'Alembert du 19 mars 1770.

2. Traduction du poSme de Jean Plokof, conseiller de Holstein, sur les affaires

pr4senteSy 1770; dans les OEuvres de Voltaire.
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d'accuser le patriarche de ce las d'ordures d^testables; c'est

quelque Theriot ou quelque abbe de La Porte, tout aussi grand

gueux que Fr^ron, qui lui fournit ces infamies, dont il a ensuite

la faiblesse de souiller sa plume dans un moment de desoeuvre-

ment. Ce tas de bassesses contient aussi beaucoup de mensonges. -

On comprend, par exemple, Sedaine au nombre des croupiers

de Freron, c'est-^-dire de ceux qui travaillaient k ses feuilles

;

c*est un fait que Sedaine, tr6s-estim6 par ses moeurs et ses

talents, n'a jamais connu ni Freron ni aucun de ses dignes

associ^s.

— Quand il arrive quelque accident dans une fourmili^re

par la faute et la sottise de trois ou quatre gros bonnets de four-

mis, les poetes et les pretres de cette canaille, menteurs de leur

metier, ne manquent jamais d'attribuer ces malheurs k des

causes surnaturelles, et de montrer le ciel en courroux : il suffit

cependant de quelque sottise faite a propos et de quelques 6tour-

deries secondant cette sottise, pour causer de grands desastres

dans une fourmili^re sans que les Elements s'en mfelent. Un

poete anonyme vient de faire une Ode sur le malheur inoui et

incroyable de la soiree du 30 mai dernier \ Si M. Bignon, pre-

vot des marchands, aspire k la couronne civique, ob cives ser-

vatos, il aura de la peine a I'obtenir. Ce grand magistral n'a

pas manque de se coucher cette nuit fatale a onze heures, comme
a son ordinaire, en revenant de son beau feu, et de se montrer

le surlendemain dans la loge de la ville k I'Opera, sans doute

dans le dessein de faire le plus grand 61oge possible de la dou-

ceur des moeurs parisiennes.

— J'ai eu I'bonneur de vous parler d'une Lettre des hides,

didressee (\ Tauteur du SUcle de Louis XIV, c'est-k-dire k M. de

"Voltaire, par un M. de La Flotte '. Ce M. de La Flotte, embar-

qu^ sur I'escadre qui transportait le general Lally, a et6 t^moin

de la perte de I'lnde, sous la conduite de ce chef malheureux. II

ne dit pas quel emploi il avait dans I'armee, mais je crois que

c'^tait quelque emploi de plume. II fut fait prisonnier par les

Anglais, ainsi que tous les Francais qui se trouvaient dans

cette partie du monde. II s'embarqua sur un vaisseau de la com-

1. Voyez au l*"" du mois suivant des details sur les accidents qui attrist^rent

lesf6tes du mariage du dauphin et de Marie-Antoinette.

2. Voir tome VIII, page 506.
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pagnie anglaise qui allait h la Chine, pour revenir de \k en Eu-

rope. II vient de publier des Essais historiques sur I'lnde, pre-

cedh d'un Journal de voyages et d'une description geographique

de la cote de Coromandel, volume in-12, de trois cent soixante

pages. Gela n'est pas merveilleux. M. de La Flotte n'a pas le

coup d'ceil de M. Poivre ; mais il est de ces voyageurs en qui

j'ai confiance. Ceux qui ont beaucoup d'esprit me font toujours

apprehender qu'ils ne tirent les faits plutot de leur imagination

que de la r^alite; et s'ils ont I'esprit porte aux syst^mes, ils.

perdeiit tout credit dans le mien. Un esprit ordinaire rapporte

les choses bonnement et pauvrement, comme il les voit : il se

concilie ma confiance precisement parce qu'il ne songe pas a la

captiver. On parcourt avec plaisir ces Essais sur Ulnde, quoique

d^pourvus de toute espece d'agrement de style, et quoiqu'ils ne

rapportent souvent que des choses communes et connues.

M. de La Flotte est partisan secret, mais de bonne foi, de

M. de Bussy, qui s'est fait proner par ses avocats comme un

autre Scipion, meme quant a Tarticle de la continence. Je doute

que la continence de Scipion de Bussy dans I'lnde devienne ja-

mais un sujet de tableau pour nos peintres. Le hasard m'a pro-

cure des notions tr^s-particuheres qui ne me permettent pas de

me joindre aux pioneurs de Scipion de Bussy \ Quant au mal-

heureux Lally, je me tiens au mot de M. d'Alembert, qui disait

que c'^tait un fr^netique qui meritait de mourir de la main de

tout le monde, excepte de celle du bourreau.

— On a public une Relation de Vile de Corse, ou Journal

d'un voyage dans cette He, el Mimoires de Pascal Paoli, par

Jacques Boswell, 6cuyer, traduit de I'anglais par J.-P.-J. Du-

bois^. Get ouvrage, imprime en Angleterre pour la premiere fois

en 17C7, jouissait d'une telle reputation, que le gouvernemeot

de France crut devoir prendre des mesures pour empecher la

1. Grimm a deja parle du marquis de Bussy-Castelnau, tome VIII, page 506.

2. J.-P.-J. Dubois, traducteur de la Relation de Vile de Corse par Jacques Bos-

well, n'a point d'article dans nos Dictionnaires historiques; il 6tait secretaire priv6

de I'ambassade du roi de Pologne en Hollande. On a encore de lui les Vies des

gouverneurs generaux des Indes orientales, avec I'Abrege de I'Histoire des Etablis-

sements hollandais, La Haye, De Hondt, 1763, in-4''. II a coop6re a neuf volumes

de r^dition de VHistoire generale des voyages, imprlm^e en Hollande avec des

additions considerables, La Haye, De Hondt, 1747 et ann^es suivantes, 25 vol.

in-4°. (B.)
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traduction de paraltre; mais ces mesures, comme il arrive, n'ont

fait qu'augmenter la curiosity du public. Elle a enfin paru en

Hollande I'annee derni^re, et il vient d'en percer quelques

exemplaires k Paris, parce que le proems de la Corse est plaids

et jug6, et que personne ne s'en occupe plus aujourd'hui. Mais

depuis que les Francais sont maitres de cette lie, il me semble

qu'ils attaquent la v6racite de M. Boswell, et qu'ils pr^tendent

que sa relation n'est qu*un roman. II m'est impossible d'avoir un

avis sur ce proems.

— M. Le Franc de Pompignan, moins c616bre par ses tra-

vaux litteraires et sa petite vanite que par les chatiments exem-

plaires dont elle a ^te suivie, a public depuis peu une traduction

francaise des Tragedies d'Eschyle , volume in-8° d'environ cinq

cent cinquante pages. Ce pauvre M. de Pompignan inventerait

aujourd'hui I'fivangile et I'Alcoran qu'il ne se rel^verait pas de

r^tat d'humiliation dans lequel il s'abreuve de larmes depuis dix

ans, c'est-a-dire depuis I'^poquedesabominables plaisanteries de

Ferney. On n'a parle de sa traduction que pour faire remarquer

dans ses notes de petits traits lances a la sourdine et avec une

grande timidite centre M. de Voltaire, qui ne daignera pas s'en

apercevoir : on ne se venge pas de la petite fureur innocente

d'un ennemi terrasse depuis dix ans. II nous manquait une tra-

duction complete des Tragedies d'Eschyle, nous n'en avions que

les extraits informes du P. Brumoy : nous allons avoir encore

une autre traduction de ce poete; M. du Theil, ofiicier aux gardes-

francaises, grand amateur du grec, a precisement entrepris le

meme travail que M. de Pompignan ; et Ton dit que, quoique

celui-ci I'ait pr6venu, il n'en publiera pas moins sa traduction

d'Eschyle, qui doit lui assurer la premiere place vacante a I'Aca-

demie des inscriptions et belles-lettres ^

— Nous avons un certain M. Mercier, infatigable barbouil-

leur, qui a de la chaleur et qui I'emploie a composer des pieces

qui n'ont pas le sens commun. II parait avoir pris k tache

d'emprunter non les sujets, mais les titres de pieces connues, et

1. La Porte du Theil donna en effet, en 1770, Oreste, ou les Coephores, tragedie

d'Eschyle, traduction nouvclle avec des notes, in-8", et fut regu la mftme annce k

TAcaddmie des inscriptions. II donna plus tard avec Rochefort une nouvelle Edition

du Theatre des Grecs, du P. Brumoy, dans laquelle il ins^ra sa traduction d'Es-

chyle. (T.)

IX. 5
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de les remplir a sa maniere. II a traite ainsi, il y a quelque

temps, le Marchand de Londres; il vient de publier /^ Deser-

leur, drame en cinq actes et en prose S qui n'a rien de commun
avec celui de Sedaine. Je n*ai pas le courage de vous ennuyer

de Texposition du sujet et de la conduite decette piece : elle ne

laissera pas d'etre remarquable par I'absurdite rare de sa fable,

et de son plan, et de ses moyens.

COMPILATIONS EN TOUT GENRE ET DE TOUTE ESPECE.

Dictionnaire historique des cultes religieux etablis dans Ic

monde^ depuis son oinginejusquci present j trois volumes in-S"

avec figures. Compilation de la boutique de Vincent, dont Tabbe

de La Porte est, je crois, le premier compagnon.

Histoire universelle, imitee de I'anglais, par M. Turpin.

Tome I"', contenant I'histoire du monde depuis la creation

jusqu'a la naissance des empires; volume in-12 de pres de

cinq cents pages, qui sera suivi d'un nombre infini d'autres, si

vous avez la bonte de les acheter ^ Vous connaissez I'immense

compilation anglaise , intitulee Histoire universeUe, et traduite

en francais depuis longtemps. Voici maintenant M. Turpin qui

a fait avec un libraire un traite a tant la feuille pour reduire

cette immense compilation en une petite. Ce M. Turpin meurt

de faim, et c'est tout ce qu'il a de commun avec M. le comte de

Turpin, marechal de camp et ecrivain militaire, qui a epouse la

fille du marechal de Lowendal, et qui n'en est pas plus a son aise.

UEsprit de Henri IV, contenant des traits et anecdotes re-

marquables, et quelques lettres de ce prince^; volume in-8<>.

Reste a savoir si la faim a droit de rendre sacrilege , c'est-a-

dire si un pauvre diable , en raison de son appetit , peut etre

excusable d'avoir compile les paroles sacrees de Henri IV. II

dira sans doute pour ses raisons qu'on ne saurait les reimpri-

mer trop souvent, ni en perpetuer la m^moire avec trop de

8oin, et il a raison ;
quoiqu'il n'y ait aucun merite a avoir fait

cette rapsodie, on la parcourt cependant avec beaucoup de

1. Paris, Lojay, 1770, in-8".

2. Le peu de succ6s a force I'auteur de ne pas pousser son entrcprise plus loin

que le quatri^me volume. (B.)

3. Par Praultfils.
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plaisir, parce que le fumier de I'editeur n*a pu rien oter duprix

des diamants qui parent un prince dont la memoire sera tou-

jours ch^re et sacr6e. Je vous conseille done de donner la pre-

ference au compilateur sur le panegyriste, et je vous promets

que vous lirez avec infiniment plus de plaisir cet Esprit de

Henri /Tque VEloge de ce grand roi par le marquis de Villette.

Dictioniiaire portatif du commerce, contenant la connnais-

sance des marchandises de tons les pays, et oii se trouvent les

principaux et nouveaux articles, concernant le commerce, Vico-

nomie, etc. ; volume in-A". Je crois qu il se vend aussi en quatre

volumes in-12. Yoila done du portatif, en attendant I'immense

Dictionnaire du commerce promis par I'abbe Morellet, et qui

ne se fera vraisemblablement jamais *. II est vrai que beaucoup

de gens s'en consolent depuis les preuves, que cet ecrivain a

administrees, qu'un bon raisonneur et un bon esprit sont deux

choses fort diverses.

JUILLET.

!"• juillet 1770.

La fete par laquelle la ville de Paris a voulu celebrer le ma-
nage de monseigneur le dauphin a ete, avant son execution,

un objet de raillerie publique, et est devenue ensuite un sujet

de deuil pour les citoyens. Le prevot des marchands, M. Bignon,

assiste de ses echevins et conseillers de ville, a pris, a cette

occasion, des mesures si bien combinees que la place destin^e

aux rejouissances a 6te transformee en champ de bataille jonch6

de morts, ou, de fait, pres de mille citoyens ont perdu la vie.

Cet evenement sans exemple, et que la posterite aura de la

peine a croire, se trouve pour les temoins oculaires I'ev^nement

du monde le plus simple : I'incurie la plus reprehensible , bien

loin de remedier aux inconv6nients du premier choix de 1'em-
placement, les a rendus funestes. Tout ce que les puissants ge-

1. La conjecture de Grimm s'est verifi«5e. II n'a paru du Dictionnaire du corti'

vierce, promis par Morellet, que le prospectus, qui forme un vol. in-S". (T.)
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nies des prevots des marchands et ^chevins r^unis ont pu inven-

ter de plus recreatif pour celebrer un evenement aussi auguste

que rhymenee de I'heritier presomptif du royaume , c'etait de

placer des boutiques entre les arbres du boulevard du nord

de cette capitale, et d'y faire tenir la foire la plus triste, la

plus insipide du monde, et qu'ils eurent grand soin de declarer

non franche dans leurs placards, de peur qu'on ne les soup^on-

nat de vouloir accorder aux marchands forains quelque exemp-

tion d'impotspassag^re en faveurd'une solennite si importante.

A cette occasion, ils firent eclairer le boulevard par de petites

lanternes placees de distance en distance sous les arbres, et qui

donn^rent a cette foire I'air le plus miserable et le plus pauvre.

Ensuite ils resolurent d'anticiper sur le feu que la ville est en

usage de faire tirer tons les ans la veille de la Saint-Jean sur la

Gr^ve, de lerenforcer, et de le faire tirer le 30 maisurla nou-

velle place de Louis XY, dont la colonnade serait illuminee

apres le feu, ainsi que toutes les facades des maisons de la

capitale : en consequence, ils firent construire une esp^ce de

decoration, la plus etroite et la plus mesquine qu'il fut possible

de voir. Au lieu de placer cette decoration et le feu , ou vis-a-

vis le Pont-Tournant des Tuileries, ou en face de la rivi^.re, ou

le plus grand nombre de citoyens possible aurait pu jouir de ce

spectacle, on erigea, mais de guingois, la charpente et sa deco-

ration en face de cette rue appelee Royale, qui conduit de la

porte Saint-Honor6 , ou fmit le boulevard, dans la place de

Louis XV, et c'est pour les spectateurs places dans cette enfi-

lade 6troite que le feu devait etre tire : ceux qui etaient sur la

place meme ne pouvaient le voir que par derri^re ; les per-

sonnes de rang etaient placees dans les deux colonnades de la

place, qui sont separees dans leur milieu par cette rue Royale

dont j'ai parle. Remarquez que cette rue, nouvellement alignee,

n'est pas encore achevee , qu'elle est beaucoup plus large du

cote de la place qu'a I'autre bout, du cote de la porte Saint-

Honore, ou il y a encore de vieilles maisons k abattre ; remar-

quez aussi qu'elle n'est pas encore pavee, et qu'il y avait des

deux cotes plusieurs larges fosses, creuses apparemment pour

I'ecoulement des eaux, ou peut-etre pour emp^cher les voitures

de passer ailleurs que sur le milieu de la rue, qui est pavee; re-

marquez qu'il'ne vint dans la t^te d'aucun des grands ordonna-
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teurs de cette f^te de faire remplir ces fosses, mais que le len-

demain du desastre on eut grand soin de les combler ; et vous

ne serez plus 6tonn6 de ce qui est arrive. Cependant, de tous ces

arrangements si peu r6fl6chis, il ne serait vraisemblablement

r^sulte aucun accident si Ton avait voulu s'occuper de la police

des carrosses, etpublier laveille, ou le jour meme, la route par

laquelle il serait permis aux carrosses d'arriver sur la place, et

celle par laquelle ils seraient obliges de s'en retourner. Cette

precaution fut absolument n6glig6e. Le prevot des marchands

ne songea qu'^ se maintenir dans son droit d'exercer la police

dans toute Tenceinte de la place, et a empecher le lieutenant-

g6n6ral d'y faire aucune fonction ; il ne pensa seulement pas k

faire prier le gouverneur des Tuileries de laisser le Pont-Tour-

nant ouvert, afin qu'une bonne partie du peuple put defiler, k

pied, apres le feu, par le jardin des Tuileries. Ce pont fut ferm6

a I'heure ordinaire, desorteque cedebouche n^cessaire manqua

absolument. Moyennant ces denudes, le desastre devint inevi-

table.

Malgre le plus beau temps du monde le feu ne reussit point,

parce qu'au lieu de prendre aux pieces d'artifice, il prita lachar-

pente et causa un incendie ; on fut oblige de faire venir les

pompes pour I'eteindre, et ces pompes ne purent arriver que

par la rue Royale : surcrott d'embarras. II etait aise de prevoir

qu'apr^s le feu tire, le peuple qui etait sur le boulevard vou-

drait arriver par la rue Royale sur la place pour voir I'illumina-

tion des colonnades , et qu'au contraire le peuple de la place se

mettrait a defiler par la meme rue Royale pour se rendre au

boulevard, et y jouir de cette belle foire dont j'ai parle. Ces deux

colonnes devaient necessairement se rencontrer nez a nez , et le

choc devenir aussi dangereux qu'inevitable. Comme la rue

Royale a la forme d'un entonnoir, ceux qui se trouv^rent enga-

ges dans le fond de cet entonnoir ne purent deboucher a cause

de la colonne opposee qu'ils rencontr^rent, et furent de plus en

plus presses par la foule dont ils etaient suivis, et qui, par le

cote large, s*engageait dans cette route fatale pour percer de la

place au boulevard. Dans ce moment critique, les carrosses s'e-

branlerent et voulurent prendre le m^me chemin : il est facheux

que dans ces occasions les personnes considerables croient de

leur dignity d'aller a six ou huit chevaux, et surtoutd'avoir Vair
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et le jeu de gem presses. D^s que Ton vit ces carrosses engages

dans la rue Royale, le peuple, de peur de se trouver sous les

chevaux, se jeta du milieu sur la droite et sur la gauche: ceux

qui y etaient d6ja furent pouss^s par ce choc dans les fosses

qu'ils ne soupQonnaient pas sous leurs pieds : alors culbutes

les uns sur les autres, etouffes, ecrases, I'air ne retentit plus

que des cris et des hurlements affreux des mourants. Un grand

nombre de personnes de la premiere distinction qui avaient

donne rendez-vous a leur carrosse a quelque distance de la

place, et qui croyaient pouvoir le regagner k pied, se trouv^-

rent dans cette foule, et coururent le plus grand risque de

perdre la vie, M. le marechal de Biron, colonel des gardes-fran-

caises, fut de ce nombre, et dut la vie a un sergent de son regi-

ment. Quelques soldats et sergents de ce regiment rendirent les

plus grands services dans cette funeste bagarre, et sauverent la

vie a une infinite de personnes connues : malheureusement ils

ne purent donner ces secoursqu'en ecrasant et etouffant cequi

se trouvait autour d'eux; il n'y avait pas d'autre moyen de

degager ceux dont ils avaient entrepris le salut; deux de ces

infortunes, apr^s avoir sauve la vie a plusieurs personnes,

perirenteux-memes miserablement dans la presse.Il est aise de

s'imaginer Tafniction et le deuil qui suivirent cette sc^ne tra-

gique : toute la nuit fut employee a debarrasser le champ de

mort des eadavres dont il etait jonche, a les faire porter dans un

cimeti^re proche de la place, et a les faire reconnaitre dans ce

lieu de d(^solation par leurs parents et leurs amis.

Madame la dauphine, qui arrivait avec Mesdames de France

par le chemin de Versailles pour voir I'illumination de la place,

ayant appris le malheur qui venait d'arriver, rebroussa chemin

;

et, deux jours aprfes, elle envoya, ainsi que M.le dauphin, I'ar-

gentde son mois k M. de Sartine, pourle soulagement des mal-

heureux qui avaient fait des pertes dans cette fatale nuit.

Le lendemain, on apprit que M. Bignon, apr^s avoir vu le

succes de sa belle fete, etait revenu chez lui, en carrosse et en

bonne sant(^, entre dix et onze heures du soir ; qu'a onze heures

il avait et6 dans son lit suivant son usage, et qu'il avait repose

tranquillement et pass6 une fort bonne nuit. Le surlendemain,

il eut I'attention de se trouver a I'Opera, dans la loge de la ville,

pour bien prouver au public qu'il n'etait ni malade, ni afilige

;
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et il ne se trouva pas un patriote pour lui jeter unc couronne

civique a la t^te , ob civcs scrvntos .* il y a m^me toute appa-

rence que, pour reconnaitre ses soins, il sera continue dans sa

place pendant trois autres annte. Le Parlement a pris connais-

sance de ce desastre ; mais lout ce qui resultera de cette enqu^te,

c'est que les morts ont tort. On doit la justice k M. de Sartine

qu'il a etc infiniment touche de cette catastrophe, quoiqu'il n'eut

pas dependu de lui de la pr^venir, les magistrats de la ville se

trouvant seuls charges des details de la police relative k ces

sortes de fetes, et les magistrats superieurs n'y concourant que

lorsqu'ils sont requis.

Je suis entre dans quelques details sur cette aventure inou'ie

en faveur de ceux qui pourraient avoir des fetes publiques k

ordonner : si leur projet est de rendre ces fetes a jamais menio-

rables par la perte de quelques milliers de citoyens, ils savent a

present qu'ils ne peuvent mieux s'adresser qu'a Jerome Bignon,

k la Biblioth^que du roi, rue Richelieu, qui leur en donnera le

secret.

Tout ce que les belles-lettres ont gagn^ dans cette triste

occasion, c'est une imitation du Petit PropMte de Boehmisch-

hroda * et une chanson qui sont I'une et I'autre trop longues,

mais qui renferment plusieurs details tons conformes a la verity.

On y appelle M. Bignon le serviteur Jerome, parce que c'est le

nom de bapt^me adopte dans sa famille depuis le celebre Jerome

Bignon, comme celui de Mathieu s'est perpetue dans la famille

Mole.

PROPHETIE.

Et j'^tais dans mon grenier, que j'appelle ma chambre, et

une voix me disait : Fais un poeme sans paroles, car ou il y a

beaucoup de paroles, il y aura beaucoup de defauts.

Et je fis un poeme sans paroles, et je vis qu'il etait bon ; et

les sages se sont revokes centre les paroles de mon poeme.

Et je dis : Quand la voix me I'ordonnerait, je ne ferais plus

de poeme sans paroles, puisque les poemes sans paroles offensent

les sages; car je ne veux point offenser les sages.

1, Les Memoires secrets (25 juillet 1770) attribuent cette facctieassez mediocre

.\ Coqueley de Ghausscpierre.



72 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

Et j'entendis la voix qui me disait : R6jouis-toi, car mon ser-

viteur Jerome aime la joie, et j'ai mis la gaiety au dedans de

lui et le silence siir ses 16vres, et il fera de grandes choses.

Et tu iras les voir, et tu ecriras ce que tu auras vu, et les

hommes te liront, et ils b^niront mon serviteur Jerdme et la

gaiete qui est au dedans de lui.

Et je pris mes v^tements, et je couvris mon chef, et je che-

minais au milieu du peuple qui etait en grand nombre, et je vis

qu'il avait sa joie au dedans pour se conformer au temps, et

parce qu'il honorait le serviteur Jerome.

Et je marchais au milieu d'une grande foule, et j'arrivai

avec peine sur une grande place, et je vis qu'elle etait petite;

et on I'avait retrecie avec des planches, et c' etait pour qu'elle

contint la multitude.

Et j'^tais dans la multitude, et je me presentais pour 6tre

contenu ; et les soldats me pousserent et me dirent : Rejouis-toi

au dehors, car il n'y a que le serviteur J6r6me et les amis du

serviteur Jerome qui aient le droit de se rejouir en dedans.

Et je restai sur le pave, et j*essayai d'etre bien aise; et je

vis venir une grande quantite de chevaux et de chariots, et ils

jetaient la terreur dans le peuple, et c'6tait une fete qu'on lui

donnait aim qu'il fut content.

Et j'elevai les yeux, et je vis un batiment carr6, et il etait

pose de cote dans la grande place, qui etait petite.

Etil etait de I'ordre corinthien, et cela est vrai, car le servi-

teur Suard I'a dit dans la gazette ; et il n'y avait d'ordre dans

la fete que I'ordre corinthien.

Et le batiment avait quatre faces, elles regardaient les

quatre parties du monde ; et sur une face on avait peint un

fleuve et une riviere, et sur une autre face on avait peint une

rivifere et un fleuve, et les quatre faces etaient semblables.

Et je remarquai que, quoiqu' elles fussent semblables, elles

etaient differentes ; car la face du serviteur Jerome etait res-

plendissante de lumi^re.

Et Ton tira du canon, et les oreilles du peuple furent frap-

pees du bruit du canon que Ton tira.

Et le serviteur Jerome dit : Que la lumi^re se fasse, et la

lumiere se fit; et le serviteur Jerdme vit la lumi^re, et la fum6e

fut distribu6e au peuple.
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Et la lumi^re s'eteignit, et la fumee se dissipa, et le servi-

teur Jerome, qui avait fait ces grandes choses, alia se coucher.

Et j'entendis la voix qui me parla, et elie me dit : J'ai en-

voy6 coucher mon serviteur Jerdme; mais son esprit veille au

milieu de vous, et j'ai joint a son esprit quatre autres esprits

aussi deli^s que son esprit.

Et ils ont environne la ville de lumi^re, et leurs lumieres

conduiront la multitude dans les tenfebres de la mort.

Et il y en aura plusieurs dans la multitude qui ne verront

point la lumiere, et ils auront des yeux et ne verront point, et

ils auront des pieds et ils ne marcheront point.

Et je voulus aller a la lumiere avec la multitude, et j'enten-

dis des plaintes et des gemissements, et je vis un grand nombre

par terre, et un plus grand nombre qui le foulait aux pieds, et

une infinite s'endormirent dans le Seigneur en poussant des

hurlements epouvantables.

Et je fus saisi d'horreur, et je dis en mon coeur : Ge n'est pas

une r^jouissance, c'est un deuil public; et quand la voix me
I'ordonnerait encore, je ne pourrais ni voir ni ecrire ces choses.

Et j'entendis qu'on s'en prenait au serviteur Jerome, et je

ne pouvais concevoir qu'on s'en prit a lui : car la voix m'avait

dit que le serviteur Jerome etait all6 se coucher.

Et je retournai dans la place oii j' avals essaye d'etre bien

aise, et je vis des ordres du serviteur Jerome de se rejouir, et

les larmes coulaient le long de mes joues.

Et je dis en moi-meme : Je plains le serviteur Jerome; car

11 veut qu'on se rejouisse, et il me semble qu'ils viennent de

faire tout le contraire.

Et je demeurai quelque temps immobile, et j'etais dans un
grand etonnement; et je voulus obeir a la voix, et j'allai une

seconde fois chercher la lumiere.

Et je cheminais k pas lents dans une longue allee d'arbres,

et chaque arbre portait un petit pot de terre, et une lumiere

brulait dans ce petit pot de terre.

Et je me disais : Qu'est-ce done qui empeche cette pompe
funebre d'avancer?

Et la voix me dit : Ge n'est point une pompe funebre ; c'est

mon serviteur Jerdme qui a tout arrange pour ton plaisir et

pour le plaisir du peuple.
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Etil a donne, a tous ceux qui Tont voulu, la permission pour

de Targent d'apporter ici leurs marchandises.

Et tous les citoyens en peuvent prendre en payant, et tu

peux aussi en prendre ce qu'il te plaira en payant ; car mon ser-

viteur Jerome est grand, etil aime la magnificence.

Et je regardai a gauche, et je vis une grande quantite

d'hommes et de femmes, et ils etaient enfermes chacun dans

une boite, et ils baillaient separ^ment, et ils ri'eurent d'autre

affaire; et il me parut qu'ils avaient sommeil.

Et il etait la troisieme heure de la nuit, et le jour n'etait pas

loin, et je m'allai coucher, et je me disais en m'allant coucher :

Oh! combien le serviteur Jerome est etonnant! car il a donne

une fete, et je ne I'aurais pas donnee comme ce]a^

CHANSON

Sur I'air de Monsieur le Prevdt des marchands.

On pretend que monsieur Bignon,

Magistrat plein d'attention,

Ne veut point qu'on tire a la Grfeve

Le feu de la Saint-Jean prochain

;

II a trop peur qu'on ne s'y creve,

Vu les entraves du terrain.

Sa prudence a choisi, je crois.

La place de notre bon roi.

Chacun pent y voir sans obstacle,

Et d^filer commodement;
La car ce serait un vrai miracle

SMI arrivait quelque accident.

Sartine en vain s'alarmera;

Dieu sait comme on I'ecoutera.

Quelle erreur de craindre la foule

Dans un si vaste emplacement

!

L'honnetet6 veut qu'on y roule

Carosse et fiacre librement.

1. Et moi,qui n'ai pas vu la fete et qui n'ai pasetd charge d'en ecrire la lamen-

tation, je me suis dit : 11 aurait micux valu pour ce prophfete anonyme de fairc sa

lamentation sans paroles, comme 11 a fait un poeme sans paroles; car combien il

faut avoir pcu d'Ame pour faire d'un malheur public un objet de plaisanterie

!

Grimm.)
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Si quelques fosses font du tort,

Ce qu'on n'ose prc^voir d'abord,

Frangais, je vous r6ponds d'avaiice

Que par un effort plus qu'humain

Tous les trous i fatale chance

Seront bouch6s le lendemain.

Lc successeur de Roquemont*
Sur son major doit faire fond;

Mais ce beau major de parade.

Loin de veiller au bien commun,
Dans un coin de la colonnade

Ira jouer au vingt-et-un.

Gardez-vous bien, gens de Paris,

D'etre 6touffes, brisks, meurtris.

Sut-on jamais punir en France?

Malheur aux pauvres trepass^s!

Us auront beau crier vengeance,

Eux seuls payeront les pots cass6s.

Les spectacles donnes a la cour a I'occasion de ce mariage

n'ont pas eu de suites aussi funestes que les fetes de Paris; niais

ils ont en general peu reussi, et ont fait peu d'honneur aux

ordonnateurs. Le feu d' artifice et rillumination du pare de Ver-

sailles ont eu seuls beaucoup de succ^s. La nouvelle salle

d'opera, construite k Versailles sur les dessiiis de M. Gabriel,

premier architecte du roi, a servi, pour la premiere fois, a ces

fetes. Cette salle est sans doute tr^s-magnifique; mais cette

grande profusion d'ornements et de dorures est en elle-meme un

grand defaut; on dira ^ I'architecte : Ne pouvant la faire belle,

tu I'as faite riche. La beaute d'une salle de spectacle consiste

dans la plus grande simplicite, dans la commodite et I'egalit^

des places, dans la facilite des communications, etc. Si vous

61evez une colonnade circulaire au-dessus des premieres loges,

11 est certain que vous bridez par ces colonnes les yeux d'une infi-

nite de spectateurs qui ne pourront plus voir le theatre ; si vous

suspendez des lustres superbes entre chaque colonne, vous eclai-

rerez bien la salle, mais I'illumination du theatre s'en ressentira

necessairement et ne fera plus d'effet; si vous prodiguez Tor et

1. Commandant du guet a cheval, mort depuis peu. (Grimm.)
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les dorures, ce sera encore aux depens de la decoration th6atrale,

que vous ^craserez par les couleurs trop brillantes de la salle.

Voila les premieres notions siir la decoration et I'illumination

des theatres. A cela on repond que la salle de Versailles ne doit

pas seulement servir aux spectacles de la cour, mais aussi au

festin ou souper royal, au bal pare, etc., dans ces occasions

augustes et solennelles. Je dis que c'est une fausse vue que de

vouloir adapter le meme batiment a des usages si diflerents;

qu'un roi de France est assez riche pour avoir une salle de bal

a part ; qu'en employant la salle d'opera a cet usage, I'expe-

rience a prouv6 que ces ornements ^taient beaucoup trop bril-

lants, puisque la cour dans toute sa magnificence, les femmes

malgre leur plus grande parure et tons les diamants du Bresil,

avaient ete effacees par I'^clat de la decoration.

Une autre bevue incomprehensible, c'est que dans cette

salle magnifique il n'y a de la place que pour environ quatorze

ou quinze cents personnes, et qua 1' exception del'amphitheatre

reserve a la famille royale et des premieres loges, le reste des

spectateurs parait plutot relegue dans des coins et dans des

niches qu'admis au spectacle de son souverain. On a pratique

aussi des niches grillees sous I'amphitheatre et les premieres

logos ; et, pour leur menager la vue du theatre, on a enterre le

parquet de facon que, lorsqu'ony est assis, on ne voit guere que

la t^te des acteurs. On dit, quant au nombre des places, que

quatorze cents suffisent dans les jours ordinaires de comedie, et

qu'il n'y a rien de si triste qu'une salle trop vaste et peu garnie

de spectateurs. Je reponds qu'on ne doit pas jouer la tragedie

et la comedie sur le theatre de I'Opera, parce qu'elle ne fait

pas d'effet sur un si grand theatre, comme I'experience vient de

le d^montrer; qu'il doit y avoir pour ces representations un

petit theatre a part; mais que ce petit theatre ne doit pas 6tre

un trou de garde-robe, comme celui sur lequel on a joue la

comedie a Versailles jusqu'^ ce jour
;
qu'il n'y a point de prince

en Europe qui a ses Operas ne place deux, troisetjusqu'aquatre

mille spectateurs, et que I'architecte est inexcusable de n'avoir

pas menage cette facilite au souverain d'un grand royaume lors-

qu'il marie son petit-fils.

Quoi qu'il en soit de cette magnifique salle, M. le due d'Au-

mont, premier gentilhomme de la chambre en exercice, y a fait
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repr^senter pendant les f6tes du mariage I'opera de Persie, de

Quinault et Lulli, a cause de sa nouveaute sansdoute, et I'op^ra

de Castor et Pollux^ de Bernard et Rameau. M™" la duchesse

de Villeroy, fillede M. le due d'Aumont, a preside comme or-

donnatrice ^ toutes les repetitions. L'opera de Pers^e a magni-

fiquement ennuye : toutes les machines ont manque, comme il

devait arriver sur un theatre tout neuf; le seul moment piquant

du spectacle a ete I'ouvrage du gros Persee; Persee Le Gros

s'est laisse choir aux pieds d'Androm^de dans le moment decisif

:

cette chute a beaucoup fait rire madame la dauphine.

Independamment de ces operas, on a repr^sente sur ce

theatre la trag^die d'Athalie, par Racine, et celle de TancrMe^

par M. de Voltaire, et M"® Glairon a joue dans les deux pieces,

^'illustre Glairon aurait desire que le roi lui fit dire qu'il ver-

rait avec plaisir qu'elle remontatsur le theatre, et ce mot aurait

suffi pour la faire rentrer k la Gomedie-Fran^aise ; mais Sa Ma-

jeste ne s'est pas pr^tee a cette insinuation. Gependant il a et6

decide par JVP*^ la duchesse de Villeroy que le mariage d'un dau-

phin ne pouvait 6tre celebre sans M"® Glairon, qui a toujours

conserve la passion de son metier, quoique un moment de depit

I'ait fait renoncer au theatre de sa gloire. La passion ne donne

pas toujours de bons conseils. II fallait que I'illustre Glairon

considerat qu'elle etait dans I'age ou Ton n'acquiert plus
; que

prfes de cinq ans de retraite pouvaient avoir influe sur sa figure

et m^me sur son talent ; mais elle n'a fait aucune de ces re-

flexions, et a fait m^me une faute plus grave. Le role d'Athalie

appartient de tout temps a M''^ Dumesnil ; ce n'est que dans

I'absence de cette actrice que M"^ Glairon Ta quelquefois joue,

mais rarement et toujours sans succ6s, parce que c'est un role

passionne, et trouble et emporte, ou I'art etle jeu raisonnc? sont

mortels. Enlever ce r61e a une ancienne actrice dans une occa-

sion solennelle, c'^tait un tr^s mauvais precede. Du moment
qu on sut cet arrangement a Paris, il ne fut plus possible a

M"® Dumesnil de se montrer sur le theatre sans des transports

d'applaudissements. Grace a la protection de M"*® la comtesse

du Barry, les f^tes de la cour furent augmentees d'une repre-

sentation de la tragedie de Merope; M"« Dumesnil y parut dans

un habit donne par sa protectrice; elle y eut le plus grand suc-

ces, et le roi lui fit dire apr^s la pi^ce qu'il n'avait jamais ete
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plus content d'elle. Avec ces dispositions, Mi'e Clairon aurait

joue le role d'Athalie comme une divinity qu'elle n'y aurait pas

reussi, et Ton s'accorde k dire qu'elle y joua mal : aussi sa

chute fut complete. Ellene reussit pas mieux dans le role d'Ame-

naide de la tragedie de TancrMe. Je me trouvai k ce spectacle,

et je fus singulierement surpris de la lenteur et de la monotonie

qu'elle mit dans ce role, qui lui avait fait autrefois une reputa-

tion si brillante, et dont les actrices ies plus mediocres se sont

toujours tirees avec succes. C'est qu'a un certain age on ne pent

pas interrompre son metier cinq ans de suite sans porter a son

talent un coup funeste. Un autre sujet d'etonnementpour moi,

c'etait de la voir infmiment mal habillee, elle que j'avais vuesi

profonde dans la recherche et dans Tart de se bien mettre au

theatre : sa robe etait d'une couleur fausse, entre le brun et le

jaune, et lui donnait Tair d'une petite vieille ratatinee ; on re-

marqua aussi qu'elle avait la bouche de travers, comme si elle

venait d'avoir une attaque d'apoplexie. Ce mauvais succes et les

d6gouts qui en sont inseparables nous auront prives pour tou-

jours de I'occasion de revoir cette celdbre actrice sur la sc^ne.

II a couru a ce sujet des vers detestables faits par quelque valet

de coulisse ou quelque crocheteur. Je ne les transcris ici que

pour vous prouver que cette pauvre Clairon a regu le coup de

pied de I'ane.

Athalie n'etant plus, la reine minaudi^re

Vient d'usurper les droits qu'elle avait tout entifere :

Elle doit ses succes dans cet indigiie emploi

Au merveilleux credit d'un favori du roi.

Jacob sut autrefois avec un peu d'adresse

A son frere ifisaii subtiliser I'ainesse
;

Ce fut un tour de juif qu'on pent justifier,

Car ces messieurs sont tons fripons de leur metier;

Mais au talent modesle une femme superbe,

Par de petits moyens, sous le pied couper I'herbe,

Supplanter Dumesnil, lui d6rober son rang,

Jouer sans naturel et d'un ton impudent,

Pr6tendre faire grdce en montant sur la scene,

Connait-on k ces traits une vertu romaine ?

Non, sous le coloris qui sert k la platrer,

On voit la jalousie ardente a murmurer.
L'actrice a beau jouer Agrippine, Athalie,

De nos plus beaux esprits eraprunter le g^nie.
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Au maintien compass6 joindre le ton discret,

La reine est ^clipsee et la Clairon paratt.

AUTRES VERS

A LA CLAIRON PUBLIQUE.

Ind^cemment tu quittas Melpomfene,

Et tu veux, Fr^tillon, remonter sur la sc^ne

;

Par la brigue ^carter les talents de la cour,

Et seule avoir I'honneur de paraitre au grand jour?

C'6tait assez degloire, impudente heroine,

Que d'avoir en d6bauche 6gal6 Messaline.

Dans le temps qu'il y avait des moucheurs de chandelles au

theatre, ils faisaient des vers moins execrables.

Mais ce qu'il y aeudeplusremarquabledansles spectacles de

la cour, c'est la Tour enchnntee^ ballet figure, mel6 de chant et

de danse, repr^sente devant le roi le 20 juin dernier; c'est la

seule nouveaute qu'il y ait eu parmi ces spectacles. M™* la du-

chesse de Villeroy a entendu parler de ces magnifiques ballets

donnes a la cour de Stuttgard par Noverre ; elle a voulii les imiter,

et, pour en perfectionner le genre, elle a cru qu'il n'y avait rien de

plus beau que d'yfairebraillerde temps en temps quelque litanie

de chant francais. Elle a done fait un centon d'airs de danse,

coupes par des psalmodies, le tout arrange par Dauvergne, le

plus plat etle plus fmid des compositeurs de France, ce qui veut

beaucoup dire. M. Joliveau, qui se dit secretaire perpetuel de

I'Academieroyale de musique, parce qu'il tient registre des logos

louees a I'Opera, a fait les paroles ; madame la duchesse y a ete

pour la partie du g6nie, c'est-a-dire de I'invention. Une prin-

cesse malheureuse se trouve enferm^e dans une tour enchantee

par des Genies malfaisants; son amant detruit le charme et la

delivre: voilatouteladepense de madame la duchesse en genie.

Apr^s quoi on c616bre la delivrance de la princesse par des jeux

et par un carrousel; et comme madame le duchesse a oui dire

que, sur les theatres Strangers, on voyait souvent des chevaux

reels dans les pompes de triomphe ou autres spectacles, elle a

aussi fait promener des chevaux atteles a des cabriolets sur le

theatre de Versailles. Cette Tour enchantee, parfaitement ridi-

cule, a ete sifTlee d'un commun accord. C'etait une petite ma-
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chine en vert et blanc, de papier huil6, la plus mesquine pos-

sible ; on y voyait la princesse Sophie Arnould a travers une

petite porte de gaze blanche; elle se desolait,un mouchoir blanc

a la main, et faisant des bras dans une espece de char qui la

balangait.

Elle avait Tair d'un avorton conserve dans un bocal d'esprit-

de-vin, comme on les place dans les cabinets d'histoire natu-

relle. On fit cette remarque a Sophie Arnould apres la piece, et

elle repondit que cHait tout simple^ puisquelle Hail le fruit

d'une fausse couche de M^^ la duchesse de Villeroy. Au moment

du desenchantement, on eut beau siffler, la tour de papier huil6

ne voulut jamais s'ecrouler ; les deux geants qui la gardaient

tomb^rent dans la trappe ; c'etaient deux soldats aux gardes,

dont I'un fut gri^vement blesse a cette occasion ; mais la tour

ne voulut jamais disparaitre, malgre les beaux bras de la prin-

cesse qui se balan^ait dans son char, derri^re la porte de gaze,

de la maniere du monde la plus tragique ; pour achever de la

delivrer, on fut oblige d'emporter le papier huile par morceaux.

II serait difficile, comme je I'ai dit, d'imaginer un spectacleplus

mesquin, plus absurde, plus ennuyeux et plus completement

ridicule que celui de la Tour enchantee, 11 faut garder le petit

livret qu'on a distribue sous ce titre comme un monument du

gout de ceux qui president aux spectacles de la cour. L'avertis-

sement de M. Joliveau ou de madame la duchesse qu'on lit a la

tete est pour les idees et pour le style une des pieces les plus

curieuses de I'ann^e. Ma foi, si Louis XIV revenait pour un mo-

ment, il se trouverait un peu deroute de voir que la cour de

France, quand elle a un dauphin a marier, ne peut pas reussir

a faire avec succes une singerie des spectacles du due de Wur-

temberg, et que les Quinault de notre si^cle s'appellent Joli-

veau. Lorsque Colbert faisait accourir les Strangers de toutes les

parties de I'Europe pour prendre part aux fetes de la cour de

Louis XIV, les spectacles qu'on donnait ne ressemblaient pas a

une fausse couche, et les auteurs qu'on employait ne s'appe-

laient ni Dauvergne ni Joliveau.

— 11 vient de paraitre un nouvel ouvrage sur I'art important

de la coiffure; il a pour titre: leCoifJeur d'homme etdefemme;
on peut I'avoir complet pour six francs, ou bien, suivant qu'on

a la vocation et le gout de ne coifTer qu'un des deux sexes ex-
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clusivement, on peut se procurer, pour trois livres, la science

de coiffer le sexe qu'on a choisi de preference. Nous devons ce

nouveau bienfait a M. de La Garde, jeune coiffeur, qui nous ap-

prend en passant que mademoiselle sa soeur compose et vend

une excellente pommade. Si M"*' de La Garde est jolie, je ne

doute pas du succes et du d6bit de sa pommade. Je ne doute

pas davantage du m6rite de monsieur son frfere; mais il doit

cependant une chandelle a la Providence de I'avoir delivre d'un

dangereux rival : I'illustre M. Le Gros, si connu aux Quinze-

Vingts et dans toute I'Europe par son Art de coiffer les dames,

a perdu la vie dans la nuit fatale du 30 mai; il a ete trouve

6touff6, ainsi qu'un Martin, celebre vernisseur et descendant de

ce grand Martin qui a rendu son nom immortel par ses vernis.

Cette nuit a done 6te assez funeste aux arts, comme vous voyez.

Andromaque Le Gros revint sur le champ de mort, vers les

trois heures du matin, n'ayant pu rentrer chez elle ; on lui ap-

prit le sort de son epoux avec tons les managements possibles

;

elle repondit, avec une presence d'esprit merveilleuse : « Voil^

qui est fort bien, mais encore faut-il que je prenne mes clefs

dans sa poche pour pouvoir rentrer chez moi. » A ces mots, on

entendit I'ombre d'Hector Le Gros pousser un cri plaintif, et sa

veuve eplor^e alia se coucher, k I'exemple de M. Bignon.

— L'ouvrage lumineux et profond de M. I'abbe Galiani sur

le commerce des bles a jete I'alarme dans le camp des 6cono-

mistes; leurs champions se sont arm6s de toutes pitos pour

combattre le champion napolitain, et, comme ils n'ont pas cru

pouvoir opposer a ses forces une digue de raisonnements assez

puissante, ils se sont homes k lacher sur lui le torrent des in-

jures. L'abbe Baudeau a engage le combat par des Lettres d'un

amateur ci M. l'abbe G*** sur ses dialogues anti-iconomistes -,

il se proposait d'en publier une tons les huit jours, et de faire

mourir ainsi I'athl^te napolitain a petit feu; mais le public a jug6

ces Lettres si mauvaises que I'auteur n'a jamais ose publier la

troisi^me.Le grand r^veur de bien public, M. Mercier de La Ri-

viere, a paru ensuite dans I'arene avec un volume in-12 de

quatre cent dix-huit pages, intitule V Int^ret gbidral de VEtat,

ou la Libert^ du commerce desbUs ddmontree conforme au droit

natureU au droit public de la France^ aux lois fondamentales

du royaume^ k Vintiret commun du souveruin et de ses sujets

IX,
J 6
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dans tous les temps ^ avec la refutation d'un nouveau systdme

puhlil' en forme de Dialogues sur le commerce des bUs. II ne

manque a ce pauvre M. de La Riviere, devore du zele du bien

public, que rentendement des choses qu'il pretend enseigner;

c'est un bonhomme qui accouche, en revant, d'un systeme de

mots auxquels il trouve apocalyptiquement un sens suivi ; c'est

un auteur a idees li6es comme I'abbe Morellet, mais celui-ci

n'a pas le merite apocalyptique des economistes ; il fait des rai-

sonnements, et dit des pauvretes en termes clairs ; aussi n'est-

11 pas dans le giron de I'^glise economistique, mais k la porte,

ni dehors ni dedans, et ne jouissant pas de la consideration que

donne aux docteurs de lasecte I'obscurite du style etdes idees.

II a aussi fait un gros ouvrage contre le livre de I'abbe Galiani;

il I'a 6crit avec une telle rapidite et une telle assiduite que la

peau de son petit doigt, a force de se frotter contre son bureau,

s*est entierement usee ; il portait ainsi les stigmates de sa foi ro-

bustedans lesprincipes des Economistes, sans avoir les honneurs

de saint. Bien plus, il fit imprimer sa Refutation a ses depens
;

il voulait la vendre a son profit, et lorsqu'il touchait au terme

de ses esp6rances, d'en tirer autant d'argent que de gloire, M.le

controleur g6n6ral lui fit defendre de publier son livre, et lui fit

dire qu'il le rendait responsable de tous les exemplaires qui pa-

rattraient. Voila done M. I'abbe Morellet riche d'une edition

enti^re et de quinze cents hvres de frais^ On a accuse le pre-

cede du ministre de durete; mais il faut cependant etre equi-

table, et dire qu'il est de la derni^re impertinence d'ecrire en

enthousiaste sur la liberte illimitee de I'exportation au moment

oix presque toutes les provinces du royaume sont desolees par

la disette. Geux qui sont delicats en fait de precedes honnetes

ne trouvent pas I'abbe Morellet trop mulcts de quinze cents livres

pour avoir ecrit contre I'abbe Galiani ; il a vecu avec ce char-

mant abbe dix ans ; il I'a nomme son ami ; il en a re^u des ser-

vices d'amiti6. Des personnes un peu difficiles pretendent que,

s'il croyait devoir combattre publiquement les id6es de son ami,

il fall ait commencer par lui communiquer sa Refutation, et ne

la pas publier sans son aveu ; cela supposait une Refutation en

\. Voir dans les Memoires de Morellet (Ladvocat, 1821), tome J, p. 3C9, une

refutation de ce passage.



JUILLET 1770. 85

tout sens, honn^te et polie, telle que doit 6tre la discussion

entre honn^tes gens, et surtout entre amis. II y a des gens qui

pretendent que sa critique est plus am^re que solide; et moi je

me garderaibien dejuger ce proc6s, parce que je n'ai nulle en-

vie de lire le bavardage delay6 de I'abbe mulcte ; il a fait pour

moi ses preuves de bon esprit et d'6crivain judicieux dans 1' af-

faire de la Gompagnie des Indes ; il m'a d^montre qu'on pouvait

6tre a la fois un grand raisonneur, un esprit bien absurde et ui>

brouillon bien etourdi
; je letiensquittede toute nouvellepreuve.

Quant a Saint-Jean de La Riviere in aquis, remarquez, sur

le titre de son Apocalypse, les mots dans tons les temps, etvous

serez en etat de vous former une idee de la sagesse de ces r^-

veurs-la; ils ne se doutent pas seulement qu'une loi politique,

bonne dans tous les temps, n'est precisement d'usage dans au-

cun temps, ni dans aucun lieu. Un troisieme abbe, dit Roubaud,,

docteur de I'ecole absurde, ayant remarqu6 le grand succ^s de

I'ouvrage de I'abbe Galiani, et I'ayant attribue a la gaiete qui y
regne, a voulu faire le plaisant en le refutant, et a cru que rien

n'^tait si plaisant que de dire des injures a son adversaire. II a

intitule sa refutation : Recreations economiqiies, ou Lettres de
Vauteur des Representations aux magistrats, ll M. le chevalier

Zanobiy principal interlocuteur des Dialogues sur le commerce

des bUs. Ces Recreations forment une brochure in- 8° de. deux

cent trente-sept pages, qui est restee aussi obscure que les au~
tres faits d'armes des economistes.

Outre ces combats des moulins k vent contre le chevalier

Zanobi, nous avons eu, en fait de fatras economique, plusieurs

autres ouvrages, dont la lecture n'a pas encore gueri les plaies

que I'agriculture regoit journellement de la taille arbitraire et

d'autres petits inconvenients encore subsistants; jeme bornerai

a en indiquer deux. Le premier a pour titre : Traiti politique-

et economique des communes, ou Observations sur Vagriculture r-

sur rorigine, la destination et Vetat actuel des biens communs^
et sur les moyens d*en tirer les secours les plus piquants et les-

plus durables pour les communautes qui les possident et pour
VEtat *

: ces secours piquants forment un vol. in-8*. L'autre bro-

chure de deux cents pages, pareillement in-8%estintitulee I'Ami

1. Par lecomte d'Essuile.
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du Prince et de la Patrie, ou le Bon Citoyen * ; c'est un recueil

de dialogues entre un sage et un laboureur. L'histoire du sage

est developpee dans Tintroduction, sous ce titre : le Bon Sei-

gneur; et dans I'avertissement, vous trouverez encore une autre

anecdote intitulee le Paysan saxon, J'observerai ici, en pas-

sant, au bon citoyen et k Thomme aux secours piquants, et a

tous les reveurs de bien public, que le paysan du duch6 d'Al-

tenbourg est laborieux, industrieux, entendu, ^conome, riche

au point qu'il donne huit ou dix mille ecus a sa fille, en la ma-

riant au fils du laboureur, son voisin, sans que lui ni son voi-

sin aient jamais entendu parler ni de M. le chevalier Zanobi, ni

de M. le marquis de Mirabeau, ni des ^ph^mirides du citoyen^

ni de VOrdre essentiel de M. de La Riviere; ce qui me fait croire

que le bon gouvernement a plus d'influence sur I'agriculture

que les bons bavards. J'ajoute que, pour m'instruire dans la

science economique, j'aimerais mieux assister aux recreations

des paysans du pays d'Altenbourg, lorsqu'ils jouent les di-

manches aux quilles, que de lire les Bicriations dconomiques de

I'abbe Roubaud, et les decouvertes de I'abbe Morellet. Gepen-

dant, comme je ne veux pas mourir dans I'imp^nitence finale,

je m*engage d'abjurer et de croire a I'influence immediate de nos

reveurs economiques sur le bonheur de la France le jour ou

j'aurai remarque a nos paysans fran^ais I'assurance, le maintien

des paysans d'Altenbourg, avec des habits aussi bien ^tolTes et

des culottes aussi amples, et des filles aussi bien dotees que

j'en ai vu dans ce pays-la.

15 jiiillet 1770.

M. de Saint-Lambert, ayant et6 elu par I'Academie francaise

k la place du feu archidiacre abb6 Trublet, a prononce son dis-

cours de remerciement, le 23 du mois dernier, dans une seance

publique de MM. les Quarante. Ce discours trace rapidement et

16g^rement l'histoire de la litterature francaise, depuis sa nais-

sance jusqu'^ nos jours. II a 6te assez bien recu du public a la

stance de I'Academie ; depuis qu'il est imprim6, il est absolu-

1. Par M. de Sapt, Paris, Costar, in-S". Quelques exemplaires portent le nom
de I'auteur.
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ment tombe, et Ton en dit beaucoup de mal. J'avoue que cette

rigueur me parait injuste : si vous voulez un discours sublime,

11 ne Test pas, mais il y en a eu de plus mauvais prononc6s dans

ces augustes assemblees; d'ailleurs, on est convenu, de tout

temps que quelques phrases ingenieuses en feraient I'afTaire.

On reproche k M. de Saint-Lambert d'avoir tout lou6 et d'a-

voir trop loue ; mais c'est I'esprit de I'institut, il ne faut done pas

chicaner I'orateur. On lui a donn6 k la porte de TAcademie un

encensoir, a condition qu'il en dirigerait les coups, non-seule-

ment en arri^re sur les fondateurs, mais encore en avant vers

les principaux nez academiques. Le nouvel academicien a fait

son service d'encensoir k merveille, et il n'y a point d'habitu6

de paroisse qui sache mieux lancer le sien vers le porteur du

saint sacrement. Independamment de Tillustre president de

Montesquieu et du grand patriarche de Ferney, qui ont des

droits assur^ment incontestables k notre hommage et a la re-

connaissance de tous les si^cles, I'abbe de Condillac, M. Tho-

mas, M. d'Alembert, ont eu leur portion d'61oges k part. Je ne

sais par quelle fatalite M. de Saint-Lambert a oubli6M. deBuffon,

qui ne laisse pas d'etre aussi un des Quarante; et je suis tent6

de faire comme cet officier gascon qui, en revenant du palais

ou il avait monte la garde pour une seance de Louis XIV au

Parlement, s'arr^ta sur le Pont-Neuf, devant la statue de

Henii IV, et dit a sa troupe : Mes amis^ saluons celui-ci^ il en

vaut Men un autre ^. Si Ton reproche a M. de BufTon des sys-

t^mes insoutenables, on ne peut nier que, passion de systeme

a part, il n'ait en g^n^ral le coup d'oeil tr^s philosophique ; et

I'elevation de ses idees, la noblesse et le coloris de son style, lui

assurent sa place parmi les premiers ecrivains de ce temps, qui

commence k etre sterile en grands hommes. Commeixt peut-on

passer sous silence M. de Buffon, quand on a le courage de

louer son pesant adversaire, I'abb^ de Condillac? II est vrai que

M. de Saint-Lambert nous promet de sa part un ouvrage sur

I'education ; mais, pour savoir si cet ouvrage merite notre admira-

tion et notre reconnaissance, j'attendrai qu'il aitparu, et je lirai.

Si I'abbe Trublet pouvait lire tout le bien que M. de Saint-

4. Cet ofTicier dtait le bisaieul du fameux Mirabeau. Voir, pour cette anecdotej

tome III, p. 387.
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Lambert dit de lui comme litterateur, il arriverait expres de

Saint-Malo, par les coquetiers, pour remercier son geriereux

successeur. Je soupconne M. de Saint-Lambert d'avoir le projet

de voyager en Allemagne, et d'avoir su, par Maupertuis, avec

quelle affection les maltres de poste de ce pays-la servent ceux

qui ont de la consideration pour I'archidiacre Trublet. Lorsque

Marmontel fut recu a TAcad^mie, il alia voir le directeur pour

lui lire son discours, et pour avoir communication desa reponse,

suivant I'usage. Ce directeur etait M. Bignon, le meme qui, en

sa qualite de pr6v6t des marchands, a donne de si belles et de

si heureuses fetes au peuple de Paris, k I'occasion du manage

-de M. le dauphin. II dit a Marmontel : « Je sais bien que j'au-

rais du parler de vous et de vos ouvrages avec eloge ; mais je

n'en ai rien fait de peur de me faire des ennemis. » On pent se

rappeler que Marmontel avait eprouve les plus grandes diffi-

cultes pour entrer a I'Academie, a cause de cette fatale parodie

de la sc^ne de Cinna, adaptee a un conseil tenu sur le gouver-

nement de la Comedie-Fran^aise, entre M. le due d'Aumont,

IVI. d'Argental et Le Rain, parodie qui amusa le public pendant

un mois, que Marmontel n*avait pas faite, et qui cependant lui

resta*. Ce fut M. le prince Louis de Rohan, coadjuteurde Stras-

bourg, qui aplanit ces difficultes en forcantM. le due d'Aumont

de declarer hautementqu'il desirait que Marmontel eut la place;

mais le prevoyant M. Bignon sentit, malgr6 cette declaration,

que I'eloge de Marmontel ne ferait pas un plaisir infmi a ses

ennemis, et eut la faiblesse de le supprimer, et I'impudence

d*en dire la raison a Marmontel, qui la trouva tres-bonne. C'est

ce meme M. Bignon, commandeur des ordres du roi, a qui le

comte d'Argenson, alors ministre, dit, lorsqu'il obtint la place

de bibliothecaire du roi, qui est presque devenue h^reditaire

dans safamille; Jfon cousin, voilii une belle occasion d'apprendre

h lire, Au reste, il n'a pas donne le seul exemple d'une sup-

pression totale d'^loges, et M. de Saint-Lambert aurait trouve,

dans les fastes de I'Academie, plus d'autorites qu'il ne lui en

fallait, sinon pour supprimer, du moins pour raccourcir le pa-

'ii^gyrique de I'archidiacre.

II a fmi son discours par une apologie faible, mais franche,

1. Voir tome IV, p. 182.
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des lettres et de la philosophic contre les reproches d'irroligion

et autres imputations k la mode. On a appele point d'orgue ou

cadenza la sortie formelle et reguli^re que les ^v^ques et tous

les predicateurs font depuis quelque temps contre les philo-

sophes, et qui est devenue I'essence de tous les sermons qui

se pr^chent en France. Je vois que les philosophes commencent

aussi a avoir leur point d'orgue, et qu'il n'y aura plus de

discours de prononc(^ a I'Academie sans reclamation contre le

point d'orgue des pretres, et sans apologie de la liberte de pen-

ser. II faudra voir lesquels de ces chanteurs a ramage si different

sauront tenir leur haleine le plus longtemps, et varier assez

leur ton pour ne pas ennuyer leurs auditeurs. Je crains pour le

point d'orgue des pretres ; il me semble que leur gout de chant

vieillit de jour en jour; et ce qu'il y a depis, c'est que la plu-

part d'entre eux, tout en s'egosillant, ont eux-memes Fair pre-

venu contre la bonte de leur methode.

M. I'ancien ev^que de Limoges, precepteur des Enfants de

France, a r^pondu au discours de M. de Saint-Lambert, en sa

qualite de directeur de I'Academie. Ce prelat passe pour un

homme respectable par ses moeursetsacandeur; mais ce n'est pas

par la plume qu'il ressemble au cygne de Cambrai, a cet illustre

Fenelon, dont la place aupr^s de I'heritier presomptif du trone

a plus illustr^ I'el^ve que le precepteur. Le cygne de Limoges,

place aupr^s de I'heritier actuel en la meme qualite, n'a pu se

dispenser de parler du mariage de son el^ve et de 1'union des

augustes maisons de France et d'Autriche; mais tout ce qu'il a

dit est d'une extreme platitude. Comment ne parle-t-on pas

avec Elevation d'un evenement sur lequel repose le bonheur de

la generation future d'un grand royaume? Comment n'est-on

pas Eloquent, quand on a le coeur p6n6tr6? Comment n'est-on

pas pen^tre, quand on a ^ parler de I'heritier du trone, et que

cet heritier est votre eleve ? Quand M. I'eveque de Limoges

quitte la cour et revient a I'Academie, il est plus passable. II

loue I'abbe Trublet, comme un 6veque doit louer un archidiacre.

Le meilleur trait de son discours a ete releve ; il dit, en parlant

de Fontenelle : Cet homme c^Ubre qui, ayant vicu prh d'un

sUcle, en a illustH deux.

Apr^s les deux discours, M. le due de Nivernois a lu quel-

ques fables de sa composition, qui ont rcQU, comme de coutume.
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de grands applaudissements. La plupart de ces fables sont in-

genieuses.

M. de Saint-Lambert a lu ensuite le second chant d'un

poeme sur le G^nie qu'il a depuis vingt ans dans son porte-

feuille, et qui n'est pas acheve ; je le croyais m^me enti^rement

abandonne. Si cela est, cette lecture ne lui donnera pas le

courage de le reprendre ; le public Fa accueillie trfes froidement.

Quelques jours apr^s sa reception, M. de Saint-Lambert a

fait paraitre une brochure intitulee les Deux Amis, conte

iroquois.

Vous aimerez certainement la chanson d'^rime: lis partent,

les deux amis-y mais il n'en fallait faire qu'une dans tout le

conte, ou ne pas faire les autres sur le m^me moule. On ne

saurait 6tre trop court quand on conte, et Ton doit se souvenir

de la lecon de M'°^ Geoffrin. M. le comte de Coigny, etant un

jour h. diner chez elle^ faisait des contes qui ne fmissaient point

;

on apporta un aloyau, et il tira, pour en servir, un petit cou-

teau de sa poche, tout en continuant ses contes. M'"* Geoffrin,

impatientee,luidit: « Monsieur le comte, il faut avoir de grands

couteaux et de petits contes. »

S'il faut a M. de Saint-Lambert une lecon plus energique,

qu'il se rappelle celle du chevalier de Gourten qui, excede par

un eternel conteur de ses bonnes fortunes, I'interrompit et lui

dit en colore : « Monsieur, avez-vous connu feu I'abb^ de la

Trappe? Qui? Eh bien, je I'ai f... Yoila, monsieur, comme il

faut conter. »

LETTRE DE M. DE VOLTAIRE A MADAME NECKER.

Vous qui chez la belle Hypathie,

Tous les vendredis raisonnez

De vertu, de philosophie,

Et tant d'exemples en donnez,

Vous saurez que dans ma retraite

Est venu Phidias Pigal

Pour dessiner I'original

De mon vieux et mince squelette.

Chacun rit vers le mont Jura

En voyant ces honneurs insignes

;

Mais la France enti^re dira

Combien vous seuls en 6tiez dignes.
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« Quand les gens de mon village ont vu Pigalle deployer

quelques instruments de son art ; Tiens, tiens, disaient-ils, on

va le diss^querj cela sera drole. C'est ainsi, madame, vous le

savez, que tout spectacle amuse les hommes; on va 6galement

aux Marionnettes, au feu de la Saint-Jean, k TOpera-Comique,

a la grand'messe, k un enterrement. Ma statue fera sourire quel-

ques philosophes, et renfrognera les sourcils r6prouves de quel-

que coquin d'hypocrite ou de quelque polisson de folliculaire :

vanite des vanites !

« Mais tout n'est pas vanite ; ma tendre reconnaissance pour

vos services, et surtout pour vous, madame, n'est pas vanit6.

« Mille tendres obeissances a M. Necker. »

Phidias Pigalle a fait son voyage a Ferney, et en est revenu

apr^s y avoir passe huit jours. La veille de son depart, il ne tenait

encore rien, et son parti 6tait pris de renoncer k I'entreprise, et

de revenir declarer qu'il n'en pouvait venir k bout. Le patriarche

lui accordait bien tous les jours une stance ; mais il 6tait pen-

dant ce temps-la comme un enfant, ne pouvant se tenir tran-

quille un instant. La plupart du temps il avait son secretaire k

cote de lui pour dieter des lettres pendant qu'on le modelait,

et, suivant un tic qui lui est familier en dictant des lettres, il

soufflait des pois ou faisait d'autres grimaces mortelles pour le

statuaire. Celui-ci s'en desespera, et ne vit plus pour lui d'autre

ressource que de s'en reiourner ou de tomber malade a Ferney

d'une fi^vre chaude. Enfin, le dernier jour, la conversation se

mit, pour le bonheur de I'entreprise, sur le veau d'or d'Aaron

;

le patriarche fut si content que Pigalle lui demandat au moins

six mois pour mettre une pareille machine en fonte que I'artiste

fit de lui, le reste de la seance, tout ce qu'il voulut, et parvint

heureusement a faire son module comme il avait desir6. II eut

une si grande penr de gater ce qu'il tenait dans une seconde

seance qu'il en fit faire le moule aussitot par son mouleur, et

qu'il partit le lendemain de grand matin et clandestinement de

Ferney sans voir personne. J'ai vu le platre de Pigalle ; il est

fort beau et tr^s-ressemblant ; et cependant il ne ressemble point

du tout aux petites figures de Touvrier de Saint-Claude, qui res-

semblent si bien k I'original. C'est que I'ouvrier de Saint-Claude

lui a laisse le caract^re malin et satirique qu'il a assez souvent.
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Dans ces petits portraits, le patriarche a aussi la t^te penchee de

haut en bas sur la poitrine, et par consequent le regard un pen

en dessous. Pigalle lui a fait la tele droite ; dans la statue elle sera

meme relevee, et le regard dirige en haut. D'ailleurs, le platre

de Pigalle est simple, calme^ d'un beau caractere ; seulement je

trouve qu'il a le regard un peu m^lancolique, et comme s'il etait

travaille par le spleen, et ce n'est pas assurement la maladie

qui mettra le grand patriarche au tombeau. Au reste, Phidias

Pigalle nous a apporte les nouvelles les plus satisfaisantes sur

sa sante. II m'a assure qu'il montait les escaliers plus vite que

tons les souscripteurs ensemble, et qu'il etait plus alerte a fer-

mer une porte, k ouvrir une fen^tre, a faire la pirouette, que

tout ce qui ^tait autour de lui. J'ai garde a Phidias Pigalle le

secret de toutes ses nouvelles ; je savais bien qu'elles seraient

prises en mauvaise part a Ferney; mais il faut que quelque

maladroit ait fait compliment au patriarche sur son embonpoint,

car voici la lettre que je viens d'en recevoir :

« De Ferney, le 10 juillet 1770.

(( Mon cher proph^te, M. Pigalle, quoique le meilleur homme
du monde, me calomnie etrangement; il va disant que je me
porte bien, et que je suis gras comme un moine. Je m'efforcais

d'etre gai devant lui, et d'enfler les muscles buccinateurs pour

lui faire ma cour.

« Jean-Jacques est plus enfle que moi, mais c'est d'amour-

propre. II a eu soin qu'on mit dans plusieurs gazettes qu'il a

souscrit pour cette statue deux louis d'or. Mes parents et mes

amis pretendent qu'on ne doit point accepter son ofTrande.

« Je vous prie de me dire si vous avez lu le SysUme de la

nature^ et si on le trouve a Paris. II y a des chapitres qui me
paraissent bien faits, d'autres qui me semblent bien longs, et

quelques-uns que je ne crois pas assez methodiques. Si I'ou-

vrage eut 6te plus serr6, il aurait fait un effet terrible ; mais, tel

qu'il est, il en a fait beaucoup. 11 est bien plus eloquent que

Spinosa; mais Spinosa a un grand avantage sur lui, c'est qu'il

admet une intelligence dans la nature, a I'exemple de toute I'an-

tiquite, et que notre homme suppose que I'intelligence est un

effet du mouvement et des combinaisons de la mati^re, ce qui

n'est pas trop comprehensible. J'ai une grande curiosite de
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savoir ce qu'on en pense a Paris ; vous qui etes prophete, vous

en pourrez dire des nouvelles mieux que personne.

« Ne m'oubliez pas aupr^s de ma philosopher et de vos

amis. »

— J.-J. Rousseau, dont la souscription n'a pas fait au pa-

triarche tout le plaisir imaginable, est a Paris depuis environ

un mois avec sa gouvernante, M"^ Le Vasseur, dont il a enfm

fait sa femme. II a quitte la casaque arm^nienne et reprisThabit

francais. On a fait a cette occasion un conte impertinent qui

calomnie la vertu de M'"*' Jean-Jacques, et encore plus le gout

de celui qui aurait peche avec elle. On pretend que son mari,

I'ayant surprise in flagrante avec un moine, quitta I'habit arm^-

nien sur-le-champ, disant qu'il avait voulu se distinguer jus-

qu'a present a I'exterieur des autres, ne se croyant pas un

homrae ordinaire ; mais qu'il voyait bien qu'il s'etait trompe,

et qu'il ctait dans la classe commune. Je crois que I'esperance

de revenir a Paris a eu plus de part a ce changement d'habit

que les fredaines de M'"« Rousseau. On n'aurait jamais obtenula

permission de reparaitre ici pour I'Armenien, mais on a deter-

mine M. le procureur g^n^ral a laisser Jean-Jacques en habit

francais a Paris. La seule condition que ce m.aglstrat ait exigee,

c'est de ne plus ecrire, ou du moins de ne rien faire imprimer.

Le retour de cet homme singulier dans une ville ou il a passe

la plus grande partie de sa vie, et qui seule lui convient dans

I'univers, a fourni pendant quelques jours un sujet de conversa-

tion a Paris. II s*est montre plusieurs fois au cafe de la Regence,

sur la place du Palais-Royal ; sa presence y a attire une foule

prodigieuse, et la populace s'est m^me attroupee sur la place

pour le voir passer. On demandait a la moiti6 de cette populace

ce quelle faisait la ; elle r6pondait que c'^tait pour voir Jean-

Jacques. On lui demandait ce que c'etait que Jean-Jacques ; elle

r6pondait qu'ellen'en savait rien, mais qu'il allait passer. On fit

cesser cette representation en exhortant M. Rousseau k ne plus

paraitre ni a ce cafe, ni dans aucun autre lieu public; et, depuis

ce temps-la, il s'est tenu plus retire. En elTet, il suffirait d'une

mauvaise t^te parmi nos seigneurs les conseillers des enqudtes

1. M"'« d'Epinay.
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et requetes pour le denoncer, et obliger le procureur general de

poursuivre le decret de prise de corps qui subsiste toujours, ce

qui forcerait le pauvre Jean-Jacques a s' eloigner de nouveau;

mais, en 6vitant la trop grande publicite, il ne sera pas dans ce

cas-la. 11 va d'ailleurs beaucoup dans le monde, chez les belles

dames : il a depose sa peau d'ours avec I'habit arnienien, et il

est redevenu galant et doucereux. II va souper aussi chez Sophie

Arnould, avec I'elitedes petits-maitres et des talons-rouges, etil

parait que c'est Rulhiere qu'il a choisi pour conducteur. Quant au

metier, ayant renonc6 a celui des lettres jusqu'4 nouvel ordre,

il a repris la profession de copiste de musique; il convient

qu*il a 6te mauvais copiste autrefois, parce que, dit-il, il avait

alors la manie de composer des livres ; mais actuellement qu'il

est revenu dans son bon sens, il pretend n'avoir pas son pareil

;

il lui faut, dit-il encore^ gagner quinze cents livres par an avec

ses copies pour etre a son aise. 11 a regu chez lui la visite de

plusieurs curieux. De ce nombre est M. le prince de Ligne, des

Pays-Bas, qui passe pour avoir de I'esprit et pour etre aimable^

Quelques jours apres sa visite, il ^crivit a M. Rousseau la lettre

que vous allez lire, mais qui n'a pas eu de succ^s k Paris, parce

qu'on n'y a pas trouve assez de naturel, et que la pretention a

I'esprit est une maladie dont on ne relive pas en ce pays.

« Je suis, monsieur, celui qui a ete vous voir Tautre jour,

Je n'y retourne pas, quoique je m'en meure d'envie; mais vous

n'aimez ni les empresses ni les empressements.

« Pensez a ce que je vous ai propose. On ne sait pas lire

dans mon pays ; vous ne serez ni admir6 ni persecute.

« Vous aurez la clef de mes livres et de mes jardins. Vous

m'y verrez ou vous ne m'y verrez pas. Vous y aurez une tr^s-

petite maison de campagne a vous seul, a un quart de lieue de

la mienne. Vous y planterez, vous y sfemerez, vous en ferez tout

ce que vous voudrez.

« Jean-Baptiste 2 et son esprit sont venus mourir en Flandre;

mais il ne faisait que des vers ; que Jean-Jacques et son genie

viennent y vivre. Que ce soit chez moi, ou plutot chez lui, que

1. On trouve h. la fin du tome X des OEuvres du prince de Ligne Mes Converstt'

tions avec Jean-Jacques.

2. Jean-Baptiste Rousseau.
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vous continuiez vilam impendere veroK Si vous voulez encore

plus de liberie, j'ai un tr^s-petit coin de terre qui ne depend de

personne; mais le ciel y est beau, I'air y est pur, et ce n'est qu*^

quatre-vingts lieues d'ici. Je n'y ai point d'archev^que ni de

parlement, mais j'y ai les meilleurs moutons du monde.

« J'ai des mouches a miel a I'autre habitation que je vous

offre. Si vous les aimez, je les y laisserai ; si vous ne les aimez

pas, je les transporterai ailleurs : leur r^publique vous traitera

mieux que celle de Geneve a qui vous avez fait tant d'honneur,

et k qui vous auriez fait du bien.

« Comme vous, je n'aime ni les trones ni les dominations :

vous ne regnerez sur personne, mais personne ne regnera sur

vous. Si vous acceptez mes ofTres, monsieur, j'irai vous chercher

et vous conduire moi-m^me au Temple de la Vertu : ce sera le

nom de votre demeure, mais nous ne I'appellerons pas comme
cela : j'^pargnerai k votre modestie tons les triomphes que vous

m^ritez.

« Si tout cela ne vous convient pas, prenez, monsieur, que

je n'ai rien dit. Je ne vous verrai pas, mais je continuerai a

vous lire et a vous admirer sans vous le dire. »

— M. d'Arnaud vient de nous gratifier d'une Anne Bell, his-

toire anglaise, ornee d'une estampe et de deux vignettes. J'ai

fait voeu, pour bonnes raisons, de ne plus lire aucun des petits

romans de M. Baculard d'Arnaud; je ne saurais renoncer k mon
voeu pour les beaux yeux de miss Bell, dont ceux qui ont fait

connaissance avec elle se sont permis de dire beaucoup de mal.

— UEcole du mondCj a Vusage des jeunes gens de Vun et

rautre sexe, deux parties faisant trois cent cinquante-huit pages^

Je ne sais quel est ce maitre d'ecole qui tient classe pour le

monde entier des deux sexes. II apprend k I'un d'obeir a Dieu et

au roi; a I'autre d'etre riche, non en ecus, mais en verlus, et

il vous donne toute sa science pour les deux tiers d'un petit

6cu.

— LesDeux FrereSy hisloire morale^; brochure decenttrente

1. Devise adoptee par Jean-Jacques.

2. Ia-12; par Boismiaon.

3. Barbier {Dictionnaire des anonymes) pense quo ce livre est de J.-M-,J, de

Gursay, et qu'il avait paru en 1761 sous le titre des Deux Freres angevins.
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et quelques pages. G'est de la chevalerie avec une preface en

vers, oil le sombre Baculard et les anglomanes sont fort mal-

traites. Nos petits auteurs se partagent aujourd'hui en deux bri-

gades; Tune tient pour I'horreur, Tautre pour la gaiet6; elles

r^ussissent k peu pr^s egalement dans leurs entreprises : la bri-

gade sombre fait souvent rire, et la brigade gaie fait souvent

bailler.

— Lettres varUes de mademoiselle de Saint-Filts a madame
de Rochel, par madame de ]^p**, deux parties in-12. Je ne con-

nais pas ce nouvel auteur femelle, qui s'est mis en t^te d'imiter

M'"^ Riccoboni. Ah! oui, je t'imite!

— Le succ^s etonnant de la Lettre a madame la comtesse

Tation^ n'a pas manqu6 d'exciter une noble Emulation entre

les faiseurs de pointes, et I'un de ces hommes de g^nie a public

une Rdponse de madame la Co7ntesse Tation a la Lettre du

sieur de Bois-Flott^, Hudiant en droit-fiL Laissons la ces pla-

titudes detestables, en rougissant de I'attention que le public a

daign6 y faire pendant quelque temps. Mais il est ecrit que je

ne me tirerai jamais des charades. Ne voil^-t-il pas M. le che-

valier de Boufflers qui s'aviso d'en faire une en prose? On ne

pent supprimer ce que fait M. le chevalier de Boufflers, parce

que ses folies aimables ont un caract^re original et distingue.

Transcrivons done la charade de M. le chevalier de Boufflers.

LOGOGRIPHE EN FORME DE CHARADE

ADRESSE A UNE JOLIE FEMME.

« Vous avez, madame, la premiere partie; j'ai la seconde.

« Si vous n'aviez pas la premiere, je n'aurais pas la seconde.

(( Si vous saviez a quel point j'ai la seconde, vous m'accor-

deriez le tout.

(( Si vous m'accordiez le tout, vous ne pourriez me refuser

la premiere partie.

(( Si j'avais la premiere je ne cesserais d'avoir la seconde,

et je n'aurais plus rien a d^sirer.

« Je dois vous dire, pour que vous entendiez mon logogriphe,

1. Voir t. Vm, p. 503.
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que la seconde partie est surement plus grande en moi que la

premiere ne Test en vous, et que parmi les personnes plus in-

timement liees entre elles que je n'ai le bonheur de I'etre avec

vous, la seconde partie diminue a mesure que la premiere aug-

mente. 11 faut aussi que vous sachiez qu'on ne sent pas commu-
nement la seconde partie quand la premiere n'a pas lieu. II faut

cependant excepter un petit nombre de personnes dont I'atta-

chement est si fort au--dessus du prejug6 que, quoique enne-

mis jures de cette premiere partie, vous pourriez faire naitre

en eux la seconde, pour peu que vous voulussiez vous y prater,

quand m^me vous n'auriez pas la premiere. C'est un merite

bien rare parmi les personnes qui possedent cette premiere

partie.

(( Vous serez peut-^tre fachee contre moi, madame, si vous

devinez le mot de mon logogriphe : cette premiere partie, qui

fait toule mon ambition, le rend bien facile; mais j'esp^re que

votre colere n'aura plus lieu lorsque vous voudrez bien vous

rappeler que mon respect et mon tendre attachement meritent

quelque compassion. »

Et moi, apres avoir transcrit cette charade monstrueuse et

m'etre rendu complice ducrime de I'auteur, qu'ai-je aesperer?

et que deviendrais-je si ces feuilles tombaient entre les mains

de quelques dames, et qu'elles entrevissent seulement le mot

de la charade? Aurais-je bonne grace a rejeter ma faute irre-

parable sur mon etourderie, et serais-je sur du pardon dont

mon complice d'auteur se passe ? Je regarde ma faute comme
irreparable, parce qu'enfin quod scnpsi, scripsi, ce que j'ai

ecrit est 6crit, comme disait cet autre, et je suis oblige de con-

venir avec lui que ce que j'ai transcrit est transcrit. A quoi sert

un repentir qui ne remedie a rien ? il ne saurait aflaiblir I'effet

de mon imprudence. Le meilleur parti que je puisse prendre

dans cette extr^mite, c'est de m'en remettre a la cl6mence des

dames, suppose que cette charade tombe entre leurs mains par

ma faute, et de les supplier de vouloir bien ne pas deviner le

mot de cette monstruosite : or, pour m'accorder ma pri^re, il est

essentiel de ne pas faire attention au dernier motde la charade,

car ce dernier mot pourrait bien etre le mot de la charade,

malgre les difficultes de quelques grammairiens rigides sur je
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ne sais quel changement de lettre, de sorte que mon salut de-

pend apr^s tout d'une legere inattention a laquelle j'ose m'at-

tendre de la part de toute dame genereuse.

Au reste, comme il n'est permis en aucun cas de n^gliger la

juste defense de soi-meme, je dirai pour ma justification que

c'est une loi generalement reconnue a Paris qu'on peut tout dire

et tout lire en presence des dames, pourvu qu'on avertisse d*a-

vance, afin que chacun puisse prendre ses precautions et avoir

du moins le merite du consentemenl. II est meme recu dans la

bonne compagnie que Fexpedient de gazer les choses libres est

presque toujours de mauvais gout et denote souvent dans I'ora-

teur et dans I'auditeur une plus grande corruption que I'em-

ploi du terme propre, et il me parait hors de doute que le che-

valier de Boufflers a moins besoin d'indulgence pour le mot de

sa charade que pour la maniere dont il I'a paraphrasee. S'il faut

citer des exemples a I'appui de ces principes, je me souviens

qu'un abbe gascon, fort a la mode, voulant faire un conte dans

un cercle ou il y avait beaucoup de grandes dames et ayant pre-

venu qu'il ne lui etait pas possible de faire son conte sans y
employer des termes excessivement libres, mais indispensables,

il fut decide par les dames a la pluralite des voix que I'abb^

tournerait le dos a la compagnie, et s'adresserait a la tapisserie a

laquelle il ferait son conte a haute et intelligible voix sans rien

retrancher ni retenir. II est vrai qu'il se sauva immediatement

apres son conte, de peur d'etre jete par lesfenetres, et qu'il laissa

Tassemblee dans un grand etonnement; mais j'ai vu d'autres

pieuxprelats faire avecsucces des contes assez croustilleuxenpre-

sence de dames tr^s-respectables. Sur lafinde la derni^re guerre,

lorsque la mode de donner des vaisseaux au roi avait gagn6 bon

gre mal gre tons les ordres de I'^tat, M. Paris de Montmartel en

offrit un, ou plutot les fonds n6cessaires b. la construction, car il

n'etait question que d'argent dans cette marine cr^ee sur le pave

de Paris, et Ton disait que le gouvernement, pour faire hon-

neur a M. de Montmartel, avait ordonn6 de nommer son vaisseau

le Citoyen, Le lendemain un mauvais plaisant, pretre aussi,

conte que le corps des demoiselles de I'Op^ra s'etait aussi as-

semble et avait unanimement resolu de donner un vaisseau au

roi et que ce vaisseau serait appele le Concitoyen, Ge conte eut

un succ^s 6tonnant et fut r^pete devant ce qu'il y avait de plus
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respectable en hommes et en femmes a la cour et k la ville.

Mais je conviens que le succ^s des pr^tres ne prouve rien en

faveur des laiques, qui ne doivent en aucun cas usurper les pri-

vileges de I'Eglise ni porter la main a I'encensoir. Si le cheva-

lier de Boufflers etait encore abbe, et qu'il eut compost sa cha-

rade au seminaire, il n'y aurait rien a lui dire.

Lorsqu'il fut au seminaire de Saint-Sulpice pour se preparer

a r^piscopat, auquel il renonga ensuite pour la croix de Malte,

il fit, outre le conte charmant que tout le monde connait, le

rebus suivant, qui est bon k conserver

:

L. n. n. e. 0. p. y. 1. i. a. t. t. 1. i.a. m. e. 1. i. a. e. t. m. e.

1. i. a. r. i. t. 1. i. a. v. q. 1. i. e. d. c. d. a. c. a. g. a. c. k. c.

11 pr^tendait qu'en pronon^ant ces lettres de suite, comme il

les avait ^crites, ellesdonnaient distinctement ces mots:

« Helene est nee au pays grec; elle y a t6te ; elle y a aime

;

elle y a et6 aimee; elle y a h^rite ; elle y a vecu; elle y est de-

c6dee, assez agee, assez cass6e.

»

Je dis que cette facetie est bonne a conserver, parce qu'elle

pent prouver une chose dont I'auteur ne se doutait point, la

surditi^ et la cacophonie inherentes a la langue fran^aise. Je

defie qu'on fasse une pareille plaisanterie en italien; aussi est-il

bien plus difficile d'etre harmonieux, elegant, gracieux, en un

mot 6crivain seduisant, en francais que dans aucune autre lan-

gue, et I'H^l^ne de M. le chevalier de Boufflers pent nous ap-

prendre le cas qu'il faut faire d'un Voltaire.

II faut epuiser le portefeuille du chevalier, puisque nous y
sommes. Ayant trouve, il y a quelque temps, a sa toilette, une

vieillefille (M"' de Bagarotii, Italienne) occupee k se rafraichir le

teint avec des blancs d'oeufs frais, il fit les couplets suivants :

CHANSON IMPROxMPTU.

Air : ma tendre musette.

Gens de Paris, vous etes

Sans esprit, sans attraits :

Jamais sur vos toilettes

Vous n'avez mis d'ceufs frais.

Voyez mademoiselle,

Qui ne manqua jamais

IX. 7
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D'dter, pour etre belle,

La vie k six poulets.

Tons les jours ses gros charmes

Sont armes d'un couteau;

Le poulailler en larmes

La prend pour son bourreau;

La fille d'un air ferme

Met les oeufs en Eclats :

Elle y trouve le germe

De cent nouveaux appas.

D'une action si dure

La poule en vain se plaint;

En vain le coq murmure
Du besoin de son teint.

Plus fraiche que I'aurore,

La vierge s'embellit;

La poule gronde encore,

Mais le coq applaudit.

— M. Despr6s, architecte et professeur de dessin a I'Ecole

militaire, ayant dedie au patriarche le Projet d'un temple fii-

n^raire destinS a honorer les cendres des rois et des grands

hommes, ouvrage couronnd en i766 par VAcadimie royale

d'architecture, le patriarche a repondu a I'hommage de M. Des-

pres par la lettre que vous allez lire.

« De Ferney, le 6 juillet 1770.

« Si je n'avais point essuye, monsieur, un violent acces

d'une maladie a laquelle ma vieillesse est sujette, je vous au-

rais assur^ment remercie plus tot de I'honneur que vous me
faites. M. Pigalle 6tait pret a partir dema petite retraite lorsque

votre beau present arriva. Ge grand artiste lui donna I'appror

bation la plus complete. M. Hennin, resident de France a Geneve,

un des meilleurs connaisseurs que nous ayons, en fut enchante;

et moi, j'eus la vanite de vouloir etre enterre au plus vite dans

ce beau monument. Je me ilatte pourtant que vous vous occu-

perez plus a loger les vivants que les morts. Je suis un pen

architecte aussi ; j'ai bati la maison dans laquelle je finis mes

jours. Je voudrais vous voirconstruire une salle de spectacle ou

un hotel de ville : alors j'aurais autant d'envie de vous aller fe-
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liciter k Paris que j'en ai d'etre 61oigne d'une ville ou tout un

peuple s'toase et se tue pour aller voir desbouts de chandelles

sur un rempart*.

» J'ai I'honneur d'etre, avec toute Testime et la reconnais-

sance que je vous dois, etc. »

— M. Patte a parfaitement atteint le but qu'il s'etait pro-

pose en attaquant M. Soufilot sur la solidite de sa coupole de

Sainte-Genevi^ve * ; il a fait quelque bruit; il a inquiete I'archi-

tecte a qui il en veut, parce qu'il en a ete d6soblig6 dans je ne

sais plus quelle circonstance ; il s'est attire une foule de r6-

ponses dans lesquelles les injures ne lui ont pas et6 epargn^es :

tout va le mieux du nionde pour M. Patte. II a paru une Lettre

du R, P. Radicaly remplie de mauvaises pointes. II a paru une

Lettre d'un graveur en architecture ci son confrere Patte, pour

faire sentir a celui-ci que, pour dessiner et graver des mor-

ceaux d' architecture, on n'est pas architecte. Ce qui a ete dit

de mieux sur cette querelle, c'est qu'il fallait laisser dire Patte

et laisser faire Soufflot. Mais il fallait done que Soufflot ne se

mit pas a dire aussi ni a remplir les Mercures de d6fis, de ga-

genres, de reponses de toute esp^ce, Patte ne voulait que cela,

et c'est tout ce qu'il se proposait de gagner dans ce proces.

N'ayez pas peur qu'il soit assez sot d'accepter le defi de Soufflot.

II se soucie bien que la coupole de Sainte-Genevifeve se fasse ou

non
;
quelle soit solide ou non : il voulait importuner, chagri-

ner, tourmenter Soufflot. II y a une douzaine d'annees que

M. Patte, congedie par les libraires de VEncyclopMie, voulut

aussi se venger d'eux, et imprima dans les feuilles de Freron que

les auteurs de VEncyclopMie n'avaient d'autres planches que

celles qu'ils avaient volees a M. de Reaumur. Get academicien

etait mort, et avait legue toutes ses planches a I'Academie des

sciences. Les libraires de VEncyclopedie s'adi-essferent a I'Aca^

demie, et I'oblig^rent de nommer des commissaires pour com-

parer les dessins non encore publics de VEncyclopedie avec les

planches de Reaumur. Les commissaires declar^rent, examen

fait, que tons les dessins destines a VEncyclopMie etaient ori-

ginaux, et qu'il n'y avait pas une seule planche de copiee d'a-

1. Allusion aux accidents arrives au manage du dauphin.

2. Voir pr^cedemmentj p. 31.
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pr6s Reaumur. Patte fut oblige d'inserer dans les feuilles de

Fr^ron una lettre par laquelle il declarait qu'il avait menti au

public. Personne ne se souvient aujourd'hui de ce procfes ni de

Tamende honorable de M. Patte; dans quelque temps, il en sera

de meme du proems de la coupole. L'6glise de Sainte-Genevi^ve

immortalisera M. Soufflot, soit qu'il en fasse un chef-d'oeuvre

de Tart, soit qu'il y echoue enti^rement; mais personne ne

saura quel a ete I'avis de M. Patte sur cet 6difice, comme per-

sonne ne sait s'il est avoue menteur ou non sur les planches de

VEncyclopMie.

AOUTi.

15 aoilt 1770.

La Satire ou VHomme pen dangereux, de Palissot, n'ayant

pas obtenu I'agrement de la police pour etre jou6e, les Gome-

diens francais ont demand^ bien vite a M. Lemierre une trage-

die qu'il leur avait lue quelque temps auparavant; et, esperant

tout deson succ6s,ils se sontdepechesde lamettresur la scene.

Cette tragedie, intitulee la Veuve du Malabar, a eu sa premiere

representation le 30 du mois. dernier; et, apr^s avoir paru six

fois devant un auditoirepeunombreux, elle est deji aujourd'hui

au nombre des pieces oubliees.

Le poete a voulu attaquer par sa tragedie I'usage strange et

barbare qui ordonne aux veuves du Malabar et des autres con-

tr6es de I'Asie ou la religion de Brama est en vigueur de se

Jeter dans le bucher consacr6 aux fun^railles de leurs epoux.

M. Lemierre a remarque que chaque tragedie de M. de Voltaire

avait quelque but philosophique : il a voulu I'imiter en cela; le

but qu'il s'est propose est grand, il ne lui a manque que la force

d'y atteindre. La piece n'a d' autre fondement historique que la

coutume qui fait aux veuves un devoir de ne pas survivre a leurs

epoux, et de se bruler sur leurs cendres; toute la fable est d'ail-

leurs de imagination du poete, suivant I'usage qui s'est intro-

1. La premiere quinzaine d'aout] manque dans les prec6dentes Editions et

dans le manuscrit de Gotha, Le voyage de Grimm a Bourbonne en compagnie de

Diderot, a la fin de juillet 1770, est sans doute la cause de ce desideratum.
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duit de nos jours sur la scfene franQaise, et qui n'a pas peu

contribu6 k la changer en un jeu de marionnettes.

L'auteur de la Veuve du Malabar a pris a M. Fontanelle,

auteur d'une certaine ^ricie, vestale, son souterrain, qu'il etait

bon de lui laisser; et Top^ra de la Reine de GolcondeXm a aussi

fourni quelques id6es. M. Lemierre a de la chaleur. S'il avait

assez de g^nie pour inventer une fable, il aurait bien le talent

de la disposer naturellement et de la conduire. Sa marche, en

g6n6ral, est simple, precise et sans effort; mais ce qu'il fait

marcher et cheminer vers le denouement est d'une faiblesse et

d'une absurdity insignes. L'ignorance ajoute encore k ces vices.

II se propose de mettre sur la sc^ne cet usage si c616bre des

veuves asiatiques de se briiler sur le corps.de leurs 6poux,

usage qui devient tous les jours plus rare en Asie, comme celui

des sacrements en France, et il ne lui vient point en tete d'e-

tudier les moeurs de ces peuples, de consulter les voyageurs,

de rechercher ceux de nos ofliciers qui ont eu occasion de voir

cette horrible ceremonie. lis lui auraient appris les precautions

que les Indiens prennentpour qu'aucun Europeen n'approche de

la victime, que le simple attouchement d'un blanc ferait regarder

comme souillee et indigne de se jeter dans le bucher de son

6poux. L'ignorance de ce seul fait renvoie sa pi^ce au jeu des

marionnettes.

M. Lemierre est un honn^te gar^on ; c'est aussi un despoetes

les plus heureux : il est toujours content du public, etse voit

toujours en succfes. Sa pi^ce tombe dans les regies; a la qua-

tri^me representation il n'y a personne dans la salle; M. Le-

mierre arrive k rorchestre,porte lavue de tous c6t6s dans cette

vaste solitude, ets'ecrie : Belle chambr^e d'dti 1 II vachez Mole

peu de jours avant la premiere representation, il veut faire

quelques corrections k son role, et lui demande une plume.

« Votre plume n'ecrit point, dit-il a Mole. — Que ne prenez-

vous celle de Racine? lui repondit Mole. — Elle ne m'irait

point, dit Lemierre; Racine est plus harmonieux que moi, j*en

conviens ; mais j'ai I'expression plus energique et plus propre.

— Oui, replique Mole, vous m'avez fait la un role bien propre. »

Lemierre disait il y a quelque temps , de la meilleure foi du

monde : « On parle toujours de Diderot et de d'Alembert
;
qu*ont-

ils done fait? Moi, j'ai du bien au soleil : j'ai mon poeme sur la
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Peintiire/]'dX mon Hypermnestre, j'aimon Guillaume Tell....))

Et toute la kyrielle des tragedies tombees a qui il a trouve de

bonne foi de bons succes d'et6. II ne sait pas qu'on peut avoir

beaucoup de ces biens au soleil dans Paris, et coucher aupres.

— Sa Majeste le roi de Prusse ayant laisse a M. d'Alem-

bert le soin de fixer sa souscription pour la statue a elever a

Voltaire, M. d'Alembert lui a repondu : Un ^cUy Sire, et votre

nom K On en pourrait dire autant k tous les souverains dont le

nom auguste honorerait et consacrerait cette entreprise a I'im-

mortalite. On sait bien qu'ils peuvent ordonner et payer une

statue sans se ruiner; mais s'associer pour ce tribut avec ceu^

qui I'ont imagine, permettre que leur nom soit confondu avec

celui de simples ci.toyens dans un hommage rendu a I'homme du

si^cle qui a le mieux m^rite de I'humanit^ , c'est accorder aux

lettres, a la philosophie, a la vertu, le plus noble encourage-

ment qu'elles aient jamais recu.

A Paris, M. le mar^chal de Richelieu a ete le premier a de-

mander d'etre admis a la cour des pairs, pour concourir a cette

entreprise. II envoya cinquante louis k I'abb^ Raynal , comte et

pair en la cour, pour plusieurs ouvrages. Ce pair ecclesiastique

fit prier M. le marechal de vouloir bien se rapprocher des

souscriptions de ses coassocies par une somme moins forte.

En consequence, le marechal la reduisit k vingt louis. Quoique

le secret des deliberations de la cour doive etre invaria-

blement garde, je veux bien convenir que, lorsque cette

affaire fut proposee, un de messieurs (c'etait peut-etre moi)

fut de I'avis d'un arrete portant en substance que la cour,

sulTisamment garnie de pairs , avant de faire droit sur la re-

quete de mondit seigneur le marechal de Richelieu, avait

prealablement ordonne que I'intendant ou homme d'affaires

dudit seigneur eut k comparaitre devant elle pour etre oui, k

I'effet de savoir si la rente viag^re due par mondit seigneur

marechal a messire de Voltaire, seigneur de Ferney et autres

lieux, patriarche in petto de Constantinople, sous la dynastie de

Catherine II, glorieusement regnante , et chef des fideles de la

nouvelle loi (laquelle rente aucuns disaient 6tre due et en retard

depuis nombre d'annees), etait fidelement et exactement acquit-

1. Lettre de d'Alembert au roi do Prusse, du 12 aout 1770.
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t6e; et serait ledit intendant somme de justifier son dire, en

rapportant des quittances en due et bonne forme de mondit

seigneur de Voltaire, Ferney et autres lieux. Get arrete n'a pas

ete mis en deliberation.

La cour a aussi sursis k delib^rer sur i'endroit oii la statue

de mondit seigneur patriarche doit 6tre placee. J'ai dit que le

theatre de la Com^die-Fran^aise etant un des temples d*ou les

lemons et les oracles dudit seigneur patriarche avaient retenti

dans toute I'Europe, sa statue pouvait 6tre offerte a MM. les Co-

mediens ordinaires du roi, pour ^tre placee et expos6e k la

veneration des fiddles dans la nouvelle salle qu'ils projettent de

batir. J'ai ajoute qu*on pouvait faire beaucoup mieux, en fai-

sant executer la statue en bronze, et la placant sous la statue

equestre de Henri IV, 6rigee sur le Pont-Neuf. Cette idee me
paraissait d'autant moins k d^daigner qu'en donnant k la t^te

et aux yeux du module fait par M. Pigalle la direction vers ce

meilleur roi de la France , le chantre fixerait son heros avec un

regard plein de feu et d'enthousiasme , et qu'au surplus saint

Jean se trouvait de droit sous la croix de son divin mattre. La

cour s'est contentee de hausser les epaules, et a declare avoir

ses raisons pour persister, quant a [present, dans son refus de

d6Jib6rer sur le fond de cette question. En attendant, I'Acade-

mie fran^aise a cru devoir s'attribuer 1'approbation que le roi de

Prusse donne ici manifestement a la cour des pairs, a qui seule

appartient I'honneur du projet, et dont la moiti6 au moins ne

sont pas membres de ce corps. M. d'Alembert ayant commu-
nique la lettre du roi a quelques-uns des Quarante , ses con-

freres, ils ontfait demander par lui I'agrement de Sa Majestede

faire inscrire cette lettre dans les registres de I'Academie,

comme un monument glorieux pour le corps des gens de

lettres. II est vrai que la cour des pairs s'etant erigee elle-

meme de sa pleine puissance, autorite et science certaine , elle

ne s'est point encore cree des registres, mais si Sa Majeste con-

sent a la publication de sa lettre, elle sera certainement conser-

vee dans les fastes de I'immortalite.

Tandis que tout conspire a payer au patriarche, de son

vivant, le tribu d'admiration que les grands hommes n'obtien-

nent ordinairement qu'apr^s leur mort, il est dans la r^gle que

Venvie fremisse, et que la jalousie se dechaine. On a repandu
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cesjoursderniers repigramme suivante; mais on n'a pu savoir

le nom de I'enrage qui I'a compos^e

:

Un jeune homme bouillant invectivait Voltaire.

« Quoi, disait-il, emport^ par son feu,

Quoi, cet esprit immonde a Tencens de la terre I

Get inf^me Archiloque est I'ouvrage d'un dieu!

De vice et de talent quel monstrueux melange

!

Son ame est un rayon qui s'6teint dans la fange,

II est tout k la fois et tyran et bourreau,

Sa dent d'un meme coup empoisonne et d^chire;

II inonde de fiel les bords de son tombeau,

Et sa chaleur n'est plus qu'un feroce delire. »

Un vieillard I'^coutait sans paraitre 6tonn6.

« Tout est bien, lui dit-il ; ce mortel qui te blesse,

Jeune homme, du ciel m6me atteste la sagesse :

S11 n'avait pas6crit, il eiit assassin6^»

Cette epigramme a eu le sort de toutes les atrocites; I'hor-

reur en est retombee sur I'auteur, qui n'a pas ose se faire con-

naltre. Son esprit est aussi faux que son ame est feroce ; car,

pour attester la sagesse du ciel, il serait bien plus convenable

qu'un empoisonneur public ne fut qu'un assassin. Ce dernier

n'est funeste qu'a quelques individus, et la terre en est bientot

purgee, au lieu que I'autre corrompt et d6truit la race entiere,

et que les effets de son poison subsisterit mdme aprfes lui. II y
a des pays polices ou, pour attester la sagesse des lois, de

telles epigrammes m^nent aux honneurs du carcan.

— M. de La Harpe, dont le caracl^re moral n'est pas encore

a I'abri des aitaques, et qui a trop d'ennemis pour ne s'en etre

pas attire quelques-uns par sa faute, doit a la Veuve du Mala-

bar repigramme suivante :

« Je suis assez content, disait un petit-maitre

En entrant au foyer : sait-on quel est Tauteur? »

Le froid La Harpe alors dit d'un ton de docteur

:

« A ses vers durs et sees peut-on le m6connaitre?

G'est Lemierre. — Passons, r6pond un amateur

A. Les Memoires secrets de Bachaumont, k la date du 27 juillet 1770, attri-

jbuent cette Epigramme k Dorat; nous ignorons quel en est I'auteur. Mais k coup

fiAr, elle n'est pas de celui qui repondait avec tant d'amenitd aux epigrammes qu'il

croyait lancees contre lui par Voltaire. Voir tome Vn,p. 471 et 500 ;t. VIII, p. 48.
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Qui n'avait jamais vu Tun ni Pautre visage;

Mais convenez aussi qu'au plan, i la chaleur,

Aux traits d'humanit6 r6pandus dans I'ouvrage,

On n'a pas reconnu La Harpe ni son coeur. »

— On a fait pour M. Paris-Duverney, qui vient de mourir,

Tepitaphe suivante :

Ci-git ce citoyen utile et respectable

Dont Ic souverain bien 6tait de dominer

;

Que Dieu lui donne enfin le repos desirable,

Qu'il ne voulut jamais ni prendre, ni donner.

M. Duverney est le dernier des trois frferes Paris, qui, de

r^tat le plus obscur, se son! elev6s k une fortune eclatante.

L'ain^est mortdepuis longtemps. M. deMontmartel, le cadet, I'a

suivi il y aquelques annees; Duverney etait, jecrois, le second

des trois fr^res*. II fut mis k la Bastille sous le ministfere de

M. le Due, si je ne me trompe. II eut par la suite la direction

gen6rale des vivres des troupes du roi qu'il garda pendant toute

la guerre de 1741, et qui lui valut une fortune immense. II est

aussi I'auteur de la grande fortune de M. de Voltaire, a qui il

donna un interet dans les vivres pendant cette guerre; il en r6-

sulta des sommes considerables, et le bienfaiteur fut souvent

cite comme un homme d'etat dans les ouvrages de son oblige.

C'est assez notre usage de regarder nos directeurs de vivres

comme les hommes les plus essentiels aux operations d'une

campagne, et comme les citoyens les plus respectables. Tout ce

qu'il y a de plus sur, c'est que ces citoyens desinteresses

acquiferent des richesses immenses au service de I'fitat, a qui

lis coutent bien cher. M. de Montmartel faisait la banque pour

le roi, tandis que son frfere pr6sidait a la direction des vivres,

et jouissait dans le commerce d'un credit sans bornes et d'une

trfes-haute consideration. C'est quesesfr^res avaient le bon esprit

d'enrichir presque tous ceux qui les servaient avec quelque

zfele ; il y a une infinite de maisons de banque en Europe qui

doivent leur fortune k Montmartel ; cela fait des partisans. Son

1. Voir VHistoire de MM. Pdris^ ouvrage dans lequel on montre comment un

royaume peut 'passer, dans I'espace de cinq anndes, de I'dtat le plus deplorable a

r^tat le plus florissant; par M. de L*** (de Luchet), ancien officier do cavalerie,

1776, in-S".
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successeur, La Borde, n'a pas suivi le meme systeme, il a garde

pour lui tous les profits ; il est vrai qu il a fait une fortune infi-

niment plus rapide, mais son nom n'aura jamais dans le com-

merce le poids et la veneration de celui de Montmartel. Aprfes

la paix de 17/j8, Duverney donna a M'"^ de Pompadour le projet

de rfcole royale militaire, qui fut adopts. II a conserve jusqu'a

sa mort I'inspection et I'intendance generale de cet etablisse-

ment; son gouvernement etait orageux et sujet a des revo-

lutions. Homme de tete, sans beaucoup d'^tendue, il avait un

de ces caract^res dont on pent dire, avec une egale verity,

beaucoup de bien et beaucoup de mal. Au commencement de la

guerre de 1756 il s'6tait entet6 d'un fusil tirant je ne sais com-

bien de coups par minute : il voyait le salut de la France au

bout de son fusil, et ma foi, il y est reste. Duverney est mort

dans un age tr^s-avanc^.

— Nous venons de perdre le createur de la chimie en

France ; Guillaume-Francois Rouelle, apothicaire, d^monstrateur

en chimie au Jardin du roi, des Academies royales des sciences

de Paris et de Stockholm, est mort au commencement de ce mois

apr^s une maladie longue et douloureuse. Rouelle 6tait un

homme de g^nie sans culture; avant lui on ne connaissait en

France que les principes de Lemery : c'est lui qui introduisit la

chimie de Stahl, et fit connaitre ici cette science dont on ne se

doutait point, et qu'une foule de grands hommes ont portee en

Allemagne a un haut degre de perfection. Rouelle ne les savait

pas tous lire ; mais son instinct etait ordinairement aussi fort

que leur science. II doit done etre regarde comme le fondateur

de la chimie en France ; et cependant son nom passera, parce

qu'il n'a jamais rien ecrit, et que ceux qui ont ecrit de notre

temps des ouvrages estimables sur cette science, et qui sont

tous sortis de son ecole, n'ont jamais rendu a leur maitre I'hom-

mage qu'ils lui devaient ; ils ont trouve plus court de prendre,

sur le compte de leur propre sagacite, les principes et les de-

couvertes qu'ils tenaient de leur maitre : aussi Rouelle 6tait-il

brouille avec tous ceux de ses disciples qui ont 6crit sur la chi-

mie. II se vengeait de leur ingratitude par les injures dont il les

accablait dans ses cours publics et particuliers ; et Ton savait

d'avance qu'a telle leQon il y aurait le portrait de Malouin, k

telle autre , le portrait de Macquer, habilles de toutes pieces.
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C'etaient, selon lui, des ignorantins, des barbiers, des fraters,

des plagiaires. Ce dernier terme avait pris dans son esprit une

signification si odieuse qu'il I'appliquait aux plus grands crimi-

nels; et pour exprimer, par exemple, I'horreur que lui faisait

Damiens, il disait que c'etait un plagiaire. L'indignation des pla-

giats qu'il avait soulTerts d6g6n6ra enfin en manie , il se voyait

toujours pill6; et lorsqu'on traduisait des ouvrages de Pott ou

de Lehmann ou de quelque autre grand chimiste d'Allemagne,

et qu'il y trouvait des id6es analogues aux siennes , il preten-

dait avoir et6 vol6 par ces gens-la. Rouelle etait d'une petu

lance extreme; ses id6es etaient embrouillees et sans nettet^, et

il fallait un bon esprit pour le suivre et pour mettre dans ses

lecons de I'ordre et de la precision. II ne savait pas ecrire ; il

parlait avec la plus grande vehemence , mais sans correction ni

clarte, et il avait coutume de dire qu'il n'etait pasde I'academie

du beau parlage. Avec tous ces defauts, ses vues etaient tou-

jours profondes et d'un homme de genie ; mais il cherchait k

les derober k la connaissance de ses auditeurs autant que son

naturel petulant pouvait le comporter. Ordinairement il expli-

quait ses id6es fort au long; et quand il avait tout dit, il ajou-

tait : Mais ceci est un de mes arcanes que je ne dis ci personne,

Souvent un de ses eleves se levait et lui r^petait a I'oreille ce

qu'il venait de dire tout haut : alors Rouelle croyaitque I'el^ve

avait decouvert [son arcane par sa propre sagacity, et le priait

de ne pas divulguer ce qu'il venait de dire a deux cents per-

sonnes. II avait une si grande habitude a s'aliener la tete que

les objets exterieurs n'existaient pas pour lui. II se demenait

comme un energumene en parlant sur sa chaise, se renversait,

se cognait, donnait des coups de pied a son voisin , lui dechi-

rait ses manchettes sans en rien savoir. Un jour, se trouvant

dans un cercle oil il y avait plusieurs dames, et parlant avec sa

vivacite ordinaire, il defait sa jarreti^re, tire son bas sur son

Soulier, se gratte la jambe pendant quelque temps de ses deux

mains, remet ensuite son bas et sa jarretifere, et continue sa

conversation sans avoir le moindre soupgon de ce qu'il venait

de faire. Dans ses cours , il avait ordinairement pour aides son

frere et son neveu pour faire les experiences sous les yeux de

ses auditeurs : ces aides ne s'y trouvaient pas toujours ; Rouelle

criait : Neveu! itcrnel neveu! Et I'eternel neveu ne venant
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point, il s'en allait lui-meme dans les arri^re-pi^ces de son

laboratoire chercher les vases dont il avait besoin. Pendant

cette operation, il continuait toujours la le^on comme s'il 6tait

en presence de ses auditeurs, et k son retouril avait ordinaire-

ment achev6 la demonstration commencee, et rentrait en

disant : Oui, messieurs j alors on le priait de recommencer. Un

jour, etant abandonne de son fr^re et de son neveu , et faisant

seul I'experience dont il avait besoin pour sa lecon, il dit a ses

auditeurs : « Vous voyez bien , messieurs, ce chaudron sur ce

brasier? Eh bien, si je cessais de remuer un seul instant , il s'en-

suivrait une explosion qui nous ferait tous sauter en Tair ! » En

disant ces paroles il ne manqua pas d'oublier de remuer, et sa

prediction fut accomplie : I'explosion se fit avec un fracas ^pou-

vantable, cassa toutes les vitres du laboratoire, et, en un instant,

deux cents auditeurs setrouvferenteparpillesdans lejardin : heu-

reusement personne ne fut blesse, parce que le plus grand effort

de I'explosion avait port^par I'ouverture de la chemin6e; mon-

sieur le demonstrateur en fut quitte pour cette cheminee et une

perruque. G'est un vrai miracle que Rouelle, faisant ses essais

presque toujours seul, parce qu'il voulait derober ses arcanes,

meme a son fr^re, qui est tr^s-habile, ne se soit pas fait sauter

en I'air par ses inadvertances continuelles ; mais k force de re-

cevoir sans precaution les exhalaisons les plus pernicieuses, il se

rendit perclus de tous ses membres, et passa les dernieres

annees de sa vie dans des souffrances terribles. Rouelle etait

honnete homme ; mais avec un caract^re si brut il ne pouvait

connaitre ni observer les egards etablis dans la society ; et

comme il etait ais6 de le prevenir centre quelqu'un, et impos-

sible de le faire revenir d'une prevention, il dechirait souvent

dans ses cours, a tort et a travers : ainsi il ne faut pas s'eton-

ner qu'il se soit fait beaucoup d'ennemis. II ne pouvait pas esti-

mer la physique, ni les syst^mes de M. de Buffon ; il etait peu

touche de son beau parlage, et quelques lemons de son cours

etaient regulierement employees a injurier cet illustre academi-

cien. II avait pris en grippe le docteur Bordeu , medecin de

beaucoup d'esprit. « Oui, messieurs, disait-il tous les ans, k

un certain endroit de son cours, c'est un de nos gens, un pla-

giaire, un frater, qui a tue mon frere que voil^. » II voulait dire

que Bordeu avait mal traite son frere dans une maladie. Rouelle
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etait demonstrateur aux lecons publiques au Jardin du roi, le

docteur Bourdelin etait professeur, et finissait ordinairement sa

leQon par ces mots : « Gomme monsieur le demonstrateur va

vous le prouver par ses experiences. » Rouelle prenant alors la

parole, au lieu de faire ses experiences, disait : ((Messieurs,

tout ce que monsieur le professeur vient de vous dire est

absurde et faux, comme je vais vous le prouver. » Malheureu-

sement pour M. le professeur, il tenait souvent parole.

II etait d'ailleurs bon Francais, plein de zfele et de patrio-

tisme, mais frondeur, aimant les nouvelles quand il n'avait pas

ses regards fixes sur un creuset. Au commencement de la der-

niere guerre, il voulait commander les bateaux plats et aller

bruler Londres. II ne desesperait pas de trouver le moyen de

mettrelefeu aux escadres anglaises sous I'eau; c' etait un de

ses arcanes. Je le rencontrai le lendemain de la bataille de Ros-

bach ; il etait tout ecloppe et marchait avec peine. « Eh mon Dieu,

que vous est-il done arrive, monsieur Rouelle? lui dis-je. — Je

suis moulu, me repondit-il, je n'en puis plus; toute lacavalerie

prussienne m'a marche cette nuit sur le corps. » II traita en-

suite nos generaux de plagiaires, et je sentis que ce n'etait pas

le moment de le faire changer d'avis. Les grands evenements

politiques et militaires I'affectaient quelquefois assez pour les

discuter au milieu de son cours de chimie. 11 a compte parmi

ses disciples non-seulenient tout ce que la France a aujourd'hui

d'habiles chimistes, mais encore un grand nombre d'hommes

ceiebres et de merite de toutes les classes; il avait, indepen-

damment de ses excellents principes en chimie , le secret de

tous les hommes de genie : celui de vous faire penser. Le doc-

teur Roux, qui a longtemps etudie sous lui, s'est toujours pro-

pose de recueillir apres sa mort ses cahiers, d'y mettre I'ordre

et la clarte necessaires, et de les donner au public comme un

bien appartenant a son maiire : il salt une bonne partie de ses

arcanes, qui seront oublies avec le nom de leur auteur, si ce

projet n'a pas lieu.

— Pierre-Nicolas Bonamy, de I'Academie royale des inscrip-

tions et belles-lettres, historiographe et bibliothecaire de la ville

de Paris, censeur royal , est mort dans les premiers jours de

juillet, age de soixante-treize ans. Tout ce que je sais de lui,

c'est qu'il etait janseniste, et qu'il faisait uo ouvrage perio-
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clique, appele commun^ment le Journal de Verdun , mais aussi

peu connu a Paris, ou il est compose, que Tauteur qui le com-

pose.

— Je me souviens d'avoir ete singuli^rement emerveille clans

mon enfancepar le noble jeu appele schattenspiel en allemand,

represente par des comediens ambulants avec beaucoup de suc-

c^s. On met a la place de la toile du theatre des papiers huiles

bien tendus, ou bien une toile blanche bien tendue. A sept ou

huit pieds en arri^re de cette tenture on pose sur le theatre une

chandelle ; en placant les acteurs entre cette chandelle et la toile

tendue, la lumiere qu'ils ont derri^re eux projette leurs ombres

sur cette toile tendue ou sur le transparent de papier, et les

montre aux spectateurs avec tons leurs mouvements et gestes.

Apres rOpera francais, je ne connais point de spectacle plus in-

teressant pour les enfants; ilseprete meme aux enchantements,

au merveilleux et aux catastrophes les plus terribles. Si vous

voulez, par exemple, que le diable emporte quelqu'un, I'acteur

qui fait le diable n'a qu'a sauter avec sa proie par-dessus la

chandelle en arri^re, et, sur la toile, il aura I'air de s'envoler

avec lui par les airs. Ce beau genre vient d'etre invents en

France, ou Ton en a fait un amusement de societe aussi spiri-

tuel que noble; mais je crains qu'il ne soit etoufI6 dans sanais-

sance par la fureur de jouer des proverbes. On vient d'imprimer

VHeureuse Peche, comedie pour les otnhres^ a scenes chan-

geantes: le titre nous apprend que cette pi^ce a6te representee

en societe vers la fm de I'annee 1767, c'est I'^poque de I'in-

vention du genre en France. 11 faut esperer que nous aurons

bientot un theatre complet de pareilles pieces.

— Voyage d Ceylan, ou les Philosophes voyageurs, ouvrage

publie par Henriqu^s Pangrapho, maitre es arts en I'Universite

de Salamanque*; deux parties in-12. On y trouve entre autres

r^loge de M. Helvetius, sous le nom d'Helvidius, et la satire de

M. Pelletier, aussi ancien fermier general, sous le nom de Fer-

coeur. Ce M. Pelletier voyait les beaux esprits : cela ne I'a pas

emp6ch6 de devenir imbecile; et le bel esprit, auteur de ce

mauvais roman, a oublie que les fous sont sacres, et qu'il n'est

pas permis de les insulter. Le fermier general Pelletier passait,

1. Par de Turpi n.
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k Iav6rit6, pour tr6s-dur dans Texercice de sa place, et il con-

servait dansle monde un air assez rustre. 11 rassemblait chez

lui, certains jours de la semaine, Grebillon le fils, Colle, Saurin,

Duclos, Bernard, Marmontel, Suard, etc. On 6tait convenu de

se dire reciproquement toutes ses v^rites ; k chaque seance on

choisissait ordinairement un d'entre les convives qui etait de-

clare le malade, c'est-k-dire celui contre lequel tous les autres

se reunissaient, et qui 6tait oblige defaire face a tout le monde.

Vous jugezaisementcombien ce commerce devait etre agreable?

poll et honn^te, et avec quels sentiments on se quittait apr^s

avoir lache ou regu ces bord^es au milieu d'une troupe echauflee

par le vin et le bruit de la table; on appelait cela del'esprit dans

ce temps-la, et c'est ce qu'on voudrait nous faire regretter, en

disant qu'il n'y a plus de gaiety aujourd'hui, et que la triste

raison a tout envahi. Si la gaiete ne pouvait se trouver dans un

cercle sans y admettre la crapule, la plaisanterie mordante et

amfere, la durete de moeurs et de manieres, je renoncerais k la

gaiete; heureusement elle nous est restee, quoique le ton et la

tournure de ces messieurs aient perdu leur vogue. Les uns en

sont devenus chagrins et se sont retires du monde, les autres

ont cherche a se plier k des manieres plus aimables; tous, a

I'exception de Bernard et de Suard peut-^tre, ont conserve une

certaine durete quirappelle I'ecole ou ils se sont formes.

SEPTEMBRE.

1" septembrc 1770.

Le bras spirituel et le bras s6culier, c'est-a-dire I'assemblee

du clerge et du Parlement, qui ne sont pas toujours d'accord

ensemble, se sontr^unis, dans leurs efforts, pour arreter le tor-

rent des livres qui paraissent de jour en jour contre la religion

chretienne, et dont le nombre et la hardiesse s'accroissent d'une

manifereaeffrayer ses ayants cause. Avantl'ouverturede I'assem-

blee du clerge, le pape, qui n'apas encore pu arranger ses petites

tracasseries avec les princes dela maison de Bourbon, aecritau

chef decette maison, au fils aine de I'l^glise, au roi tr^s-chretien,
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unelettre excitatoire pour le conjurer, paries entrailles de J6sus-

Ghrist, de preserver son royaume de la pernicieuse indondation

de ces livres. L'assemblee du clerge, a son ouverture au mois

de mars dernier, est venue k I'appui de la demarche pontificale

qu'elle avait sansdoute sollicitee k Rome, et a porte au pied du

trone un M^moire sur les suites funestes de la liberU de penser

et dimprimer, Elle n'a pas born6 son z^le a ces precautions:

etant sur le point de se separer, elle vient de publier un Aver-

tissement au clerge de France assemble ci Paris par permission

du roiy aux fidHes du royaume^ sur les dangers de VincrMu-

litL Elle a envoys cet Avertissement dans tous les dioceses

avec une lettre circulaire adressee aux archeveques et ^veques

du clerge de France. Le gouvernement, en reconnaissance des

seize millions de don gratuit accorde par l'assemblee du clerge^

a recommande au z^le du Parlement de s6vir centre les livres

impies, en la manifere et en la forme accoutumees. Le Parle-

ment en consequence du voeu du gouvernement et du clerge et

sur le requisitoire de I'avocat general, a fait, le 18 du mois der-

nier, les frais d'un fagot, au bas de I'escalier du Mai, poury

faire bruler par le bourreau quelques roles de procureurs re-

presentant sept ouvrages des plus deplaisants au clerge : car ne

croyez pas que M. I'executeur des hautes oeuvres ait la permis-

sion de Jeter au feu les livres dontles titres figurent dans I'arret

de la cour; Messieurs seraient tr^s faches depriverleur biblio-

thfeque d'un exemplaire de chacun de ces ouvrages qui leur

revient de droit, et le grefifier y supplee par quelques malheu-

reux roles de chicane dont la provision ne lui manque pas.

Dans le fait, le roi pouvait faire repondre, et a la lettre du

pape, et aux representations de son clerge, que la publication

de ces livres est chose etrang^re a son royaume; qu'il ne peut

empecher qu'on n'imprime en Hollande, et ailleurs, des livres

Merits en langue francaise
; que si Ton peut reconnaitre la gran-

deur d'une passion a I'enormite des sacrifices qu'on lui fait, au-

cun monarque en Europe ne peut comparer sa passion pour la

religion a celle de Sa Majeste tres-chretienne
; que non-seule-

ment elle permet que le tiers des biens de son royaume soit

possede par le clergy, et, k ce titre, soustrait k son autorit^ et

aux impositions royales, mais qu'elle se contente, dans les be-

soins les plus urgents de r:fitat, d'un don gratuit qu'elle daigne
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negocier avec I'assemblee du clerg6, et que celui-ci ne Ifeve

pas sur ses biens, mais sur les sujets du roi, par forme d'em-

prunt; qu'ind^pendamment de cette 6tonnante constitution, la

police depense annuellement, par ordre exprfes et immediat de

Sa Majeste, plusieurs millions, de ceux qu'on 16ve avec tant de

peine sur des peuples epuis6s par le travail et par les impdts,

pour emp^cher le debit des livres qui donnent du souci aux

pr^tres : de sorte que les amateurs de ce poison, si commun en

pays Stranger, ne peuvent se le procurer en France qu'au poids

de Tor et avec les plus grandes dilTicultes. Dans un si^cle aussi

familier que le notre avec les calculs politiques, on pourrait eva-

luer, k un denier pr6s, le deficit que tant de millions, d^penses

pour la splendeur et le maintien de la religion, occasionnent

dans les depenses necessaires a la splendeur et k la prosperite

de ja monarchie.

II fautdire ici un mot des deux foudres que le bras spirituel

et le bras seculier viennent de lancer. Comme ils n'emploient

jusqu'^ present que la plume, personne n'est en droit de se

plaindre ; I'ecrivain s'oppose a I'ecrivain ; de grands arguments

sont detruits par de grands mots, tout se fait de bonne guerre.

Les ecrits 6manes d'une autorite publique sont quelquefois en-

nuyeux a lire, mais precieux a conserver, parce qu'ils marquent

I'esprit du temps et qu'ils font 6poque. On ne defend point la

religion en France comme en Baviere, a Lisbonne comme k

Rome, en 1770 comme en 1570 ou en 1670 ; un observateur

judicieux tirera une infinite de lumi^res importantes de la ma-

ni^re diverse dont ces ecrits sont congus. Gommengons par la

procedure du bras seculier, et faisons marcher la puissance spi-

rituelle a la queue de la procession, suivant son droit et sa

coutume.

A la publication de I'arr^t du Parlement qui condamne au

feu sept ouvrages y designes, on fut surpris de n'y pas lire le

requisitoire de I'avocat general sur lequel I'arret a ete rendu.

C'est un usage constamment observe d'inserer dans I'arr^t le

requisitoire mot pour mot, et c'est la charge du premier avocat

general du roi de prononcer ce requisitoire en la cour, toutes

leschambres assemblees. Depuis quelecelebre maltreOmerJoly

deFleury a change son bonnet d' avocat general en mortierde pre-

sident, et renonce k la gloire de donner des fr^res a ces fameux

IX. 8
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requisitoires qui I'oiit immortalise, maitre Siguier a monte a la

place d'avocat general et succedeaux fonctions de maitre Omer.

Le nom de Seguier est illustre dans la magistrature, et la forme

que le chancelier Seguier donna dansle si^cle precedent a I'Aca-

d^mie francaise et qu'elle conserve encore aujourd'hui ne con-

tribua pas peu a I'illustration de ce nom; il est un de ceux qui

sont loues d' obligation dans un discours de reception, et M. Se-

guier lui doit principalement la place qu'il obtint parmi les

Quarante il y a dix ou douze ans. Ge n'est pas que M. Seguier

ne jouisse personnellement de quelque reputation. Dans un

homme en place, la moindre apparence de talent est exageree et

portee aux nues ; on a honore du nom d'eloquence une certaine

facilite de parler que ce magistrat possede et qui ne donnerait

pas la moindre celebrite a un pauvre diable rel^gue dans un

quatrieme 6tage, sans nom et sans fortune, surtout s'il joignait

a ce petit talent une physionomie basse et ignoble. Gependant,

sans vouloir apprecier le m^rite de M. Siguier, il seraitadesirer

pour lui que la reputation de sa conduite et de ses moeurs re-

pondit a celle de ses talents. Tout le monde sait qu'il a eu la

jeunesse la plus dissolue et qu'il a pousse cette jeunesse fort

loin; ce n'est que depuis deux ou trois ans qu'il s'est enfin ma-

ri6 a la fille d'un homme d'affaires tr^s-riche; et que 1'ambition

a paru succeder en lui au gout effr^ne du plaisir et au der^-

glement. Je ne crois pas pousser la severite et les moeurs trop

loin quand il s'agit de juger les autres ; mais je pense que nous

n'avons pas d'Aspasies ni m6me de Ninon de Lenclos, que les

demeures de nos fillesdejoie ne sont pasdesecoles d'eloquence;

qu'on ne pent passer impunement quarante ann^es de sa vie

dans leur commerce; que les dispositions les plus heureuses

veulent etre cultivees avec soin, sous peine de d^gen^rer en

ineptie si elles sont negligees ; qu'il sied mal a un magistrat de

paraitre au Palais le matin mal peign^ et fait comme un bruleur

de maisons, apr^s avoir passe la nuit dans la crapule et la de-

bauche ; que ces sortes de prouesses peuvent faire honneur k

son temperament, mais avilissent plus surement encore la di-

gnity de son caractere, la gravite des moeurs qu'on est en droit

d'exiger de lui, et lui otent la consideration qui en depend et

dont personne ne pent moins se passer que le magistrat. L'aus-

terite de ces principes n'empechera pas peut-etre M. Siguier
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de se frayer le chemin du ministfere auquel il paralt aspirer de-

puis la reforme de sa vie, et \oi\k pourquoi je les hasarde avec

tant de confiance.

Le Parlement, apr^s avoir entendu le d^bit du requisitoire

de M. Seguier aux chambresassemblees, n'a pas voulu permettre

qu'il flit insere dans son arr^t. L'avocat general, pique de cette

suppression peut-6tre sans exemple dans les registres du Par-

lement, et ne voulant pas perdre les frais de sa faconde sans

etre admire du public, s'est adresse k M. le chancelier et a ob-

tenu la permission de faire imprimer son requisitoire k I'lmpri-

merie royale, et de mettre ilatete les mots: Imprimd par ordre

exprh du roi, Le Parlement, pique a son tour de voir ce requi-

sitoire imprim6 hors de sa place et contre son avis, a pense le

faire supprimer par arr^t et ordonner I'apport des exemplaires

au greffe ; mais enfm des affaires plus serieuses ont fait oublier

et n^gliger celle-1^, et le requisitoire s'est vendu librement

moyennant quelques sous.

Quand on a lu ce requisitoire, on ne peut qu'applaudir k la

sagesse du Parlement qui I'avait condamne k rester secret.

M. Seguier s*y est principalement attache au SysUme de la

nature^ il en fait un extrait tr^s-detaille rapportant les assertions

les plus hardies de cet ouvrage, sans leur opposer aucune sorte

d*arguments; on dirait que son projet 6tait de faire lire une

analyse tr^s-etendue et tr^s-exacte de ce livre a ceux qui n'^taient

pas a portee de I'avoir ou qui ne pouvaient pas atteindre au

prix auquel il se vend. Freron serait en droit de revendiquer

cet extrait comme appartenant k ses feuilles ; le zele de maitre

Aliboron dit Freron et celui de maitre Seguier pour la religion

paraissent absolument de la m^me trempe. C'est cette conside-

ration qui a frapp6 le Parlement; il n'a pas juge de faire con-

naitre pour le prix et somme de douze sous Tesprit et la quin-

tessence d'un livre que ses maximes I'obligent de regarder

comme dangereux et dont la police a empeche le debit jusqu'a

present avec beaucoup de succ6s. Messieurs ont jug6 la plati-

tude jans6nitique du ci-devant avocat g^n^ral Omer preferable

a la pretention orgueilleuse de son successeur d'atteindre jus-

qu'i la gloire litt^raire de M. Freron et de partager ses lau-

riers.

Si, sans s'arreter k cette consideration, on veut juger sans-
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partialite la production de M. Seguier, on ne pourra s'empecher

de remarquer partout la leg^rete et le ton pueril d'un ecolier

a la place de la dignity et du ton grave qui conviennent k un

magistrat. L'auteur commence comme Ciceron contre Catilina;

Quousque tandem; il n'y a point d' ecolier en rhetorique qui ne

se fut applaudi de ce debut. Ensuite il parle de la ligue offensive

qui existe aujourd'hui entre les auteurs en tout genre contre

la religion et le gouvernement. II en parle comme de la confe-

deration la plus redoutable; a I'entendre parler, on dirait que

nous touchons au renversement du royaume et au commence-

ment de la guerre civile; et, Dieu merci, jamais la tranquillite

publique ne fut mieux assuree que dans ce si6cle : s'il y avait

le moindre danger, il ne serait pas permis a un homme public

d'en parler avec cette etourderie et cette legeret6. II dit que

les hommes les plus fails pour eclairer leurs contemporains se

sont mis a la t^te des incredules, et il fait entendre que tous

ceux qui ont le sens commun et I'ombre de talent sont de ce

parti. Strange moyen de le decr^diter! II pretend qu'ii n'y a

plus aucun genre de litterature exempt de cette contagion, que

tout, jusqu'aux theatres, en a ete infecte, et que 1' affluence des

spectateurs et I'energie de I'imitation ont donne au poison un

nouveaudegre d'activit6 sur I'esprit national. II netiendra qu'a

M. Lemierre de prendre ce compliment pour lui : sa Veuve du

Malabar est le plus beau sermon contre I'autorite episcopale,

contre la hierarchie de I'Eglise, contre les prejuges religieux,

qui ait et6 preche cette ann6e; c'est dommage que I'affluence

ties auditeurs n'ait pas repondu a I'activite du poison. Enfin

M. Seguier s'enivre si fort de son eau et se fait des peintures si

effrayantes qu'il fmit par avoir peur pour lui-meme : mais un

noble heroisme vient a son secours et lui fait affronter tous les

dangers ; il declare courageusement que quelque risque qu'il

puisse y avoir pour lui a s'elever contre les apotres de la tole-

rance, les plus inlol6rants des hommes d^s qu'on se refuse k

leurs opinions, il remplira son ministfere avec rintr6pidil6 que

donnent la defense de la v6rite et I'amour du bien public. On

croit voir Arlequin affubl6 d'une robe de magistrature et se bat-

tant contre son ombre. Je puis assurer M. le requ6rant que le

seul risque qu'il y ait a remplir un ministere public avec ce ton-

1^, c'est de se donner I'air d'un polisson en depit de I'impor-



SEPTEMBRE 1770. 117

tance et de la dignity de ses fonctions. Je lui souhaite autant

de sagesse de moeurs et meme de probity ( car un magistrat n'en

saurait jamais trop avoir
)
qu'en poss^dent la plupart de ceux

qu'il parait avoir en vue dans son chef-d'oeuvre d'ecolier, et

puisqu'il a compte sur le soleil d'automne pour se murir I'es-

prit, je prie le ciel de lui accorder du moins des jours sereins,

afin que les rayons affaiblis de I'astre bienfaisant lui procurent

cette maturite desirable avant le commencement de son hiver.

— Le SysUme de la nature ' n'a pas seulement excit6 le

z61e du clerg6 et du Parlement : deux athletes plus redoutables

ont cru devoir s'elever contre ce livre ; le patriarche de Ferney

a ecrit une feuille de vingt-six pages a cette occasion, et Ton

dit que le roi de Prusse a aussi daign6 s'occuper de cet ouvrage.

La feuille du patriarche est intitul^e Dieu j Hponse au Systeme

de la nature, section 2 *. Cette feuille sera inseree, comme ar-

ticle, dans les Questions sur VEncyclopMie, auxquelles le pa-

triarche travaille depuis environ un an, et qui formeront plu-

sieurs volumes in -8% dont il se propose de publier les trois

premiers avant le commencement de I'hiver. Le patriarche ne

veut pas se departir de son rdmunirateur vengeur; il le croit

necessaire au bon ordre. II veut bien qu'on detruise le dieu des

fripons et des superstitieux, mais il veut qu'on epargne celui

des honnetes gens et des sages. II raisonne la-dessus comme

1. Le Systeme de la nature, ou des Lois d'l monde physique et du monde

moral, par M. de Mirabaud, secretaire perpctuel, I'un des Quarante de TAcademie

franQaise, Londres (Amsterdam, Rey), 1770, 2 vol. in-S".

II est avere aujourd'hui que le baron d'Holbach est le principal auteur du Sys-

teme de la nature, et qu'il n'a mis au frontispice le nom de Mirabaud que pour

eloigner de lui et de ses amis les soupgons qu'on aurait pu former. Naigcon soute-

nait que le baron d'Holbach ^tait le seul auteur de cette fameuse production, et

que Diderot n'y avait eu aucuno part. II est difficile de concilier cette assertion

avec la notice des principaux traits de la vie do Diderot, contenue dans le 26^ vo-

lume des Memoires secrets, dits de Bachauniont : « Le Systeme de la nature,

qui lui est assez g^ncralement attribuc, est-il dit dans ces Memoires, lui donna

beaucoup d'inquiiitudes. Lors de son explosion, il se tint k Langres, et avait des

dmissaires k Paris qui I'instruisaient de ce qui sc passait. Au moindre mouve-

ment contre lui, il dtait dispos6 a glisser en pays etranger. » (B.) — Diderot avait

probablement rovu le manuscrit de d'Holbach ; mais sa part de collaboration n'a

jamais 6te d6tcrmin6e. Quant a la frayeur du philosophe et a sa fuite lors de la

publication du livre. uous avons dit ce que nous en pensons dans la notice preli-

minaire du Voyage de Bourbonne, tome XVII, p. 329 des OEuvres completes.

2. Formant aujourd'hui une des sections do I'article Dieu du Dictionnaire philo-

sophique.
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un enfant, mais comme un joli enfant qu'il est. II serait bien

etonn6 si on lui demandait de quelle couleur est son dieu; il

serait encore plus^tonne de I'idee qu'il en donnerait lui-meme,

en voulant repondre a ceite question : car si la n6cessit6 de

toutes choses est demontree, comme il le pretend, que fera-t-il

de son dieu, de quelque maniere qu'il le congoive, si ce n'est

un 6tre enchaine, comme tout ce qui existe, par les lois inva-

riables du mouvement, et a quoi lui servira I'existence d'un tel

etre? II ne conceit pas comment le mouvement seul, sans au-

cune intelligence, a pu produire ce qui existe. Personne ne le

concoit, mais c'est un fait; et c'est un fait aussi qu'en placant

une intelligence 6ternelle a la tete de ce mouvement, vous n'ex-

pliquez rien, et vous ajoutez a une chose inexplicable millediffi-

cult^s qui la rendent absurde par-dessus le march6. Mais des

etres doues d'intelligence, tel que I'homme, n'ont pu etre que

le resultat de lacombinaison d'une intelligence supreme ; I'exis-

tence de la montre prouve I'existence de I'horloger^ ; un tableau

indique un peintre ; une maison annonce un architecte : voila

des arguments d'une force terrible pour les enfants. Le philo-

sophe s'en payerait comme eux, si, en les admettant, il ne se

trouvait pas replonge dans une mer de difficultes interminables;

il aime encore mieux croire que I'intelligence peut 6tre I'efTet

du mouvement de la matiere que de I'attribuer a un ouvrier

tout-puissant qui ne peut rien^ et dont la volonte ne peut em-
pdcher que ce qui est ne soit, ni rien changer a sa maniere

d'etre; a un etre souverainement intelligent, et qui, des que

vous lui supposez une quality morale, peut^tre justement accuse

dans toutes ses productions, ou la somme des inconvenients

I'emporte infmiment sur les avantages.

Un jour, La Gondamine, qui a la tournure a la fois inge-

nieuse et naTve, nous rassembla en cercle autour de lui, pour

nous lire une irfes-jolie enigme qu'il avait composee, et dont

nous devious deviner le mot. Apr^s la lecture nous le primes a

ipart I'un apr^s 1'autre, et chacun lui cria le mot de I'enigme

dans son cornet. La Gondamine resta stupefait, et ne put con-

cevoir comment son enigme etait devinee par tout le monde

1. L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer

Que cette montre existe et n'ait point d'horloger.

( VoLTAiHfi. Les Cabales, satire
)
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sans aucune variation. II avait ecritle mot de cette 6nigme, en

gros caract^res, sur le dos de son papier, et en nous la lisant

il montrait ce mot, sans le savoir, a tons ceux qui I'^coutaient.

Ma foi, \oi\k comme il en faut user quand on a des enigmes

difficiles a proposer. Si Dieu nous eut trait6s comme I'etourdi et

bon La Condamine, nous ne nous serious pas cass6 la t^te

depuis cinq a six mille ans; mais c'est se moquer des gens

que de les renvoyer au Mercure de I'autre monde pour en savoir

le mot.

Le patriarche regarde Tid^e d'un £tre supreme comme un

frein utile et necessaire aux hommes, et surtout aux princes :

c'est la le vrai fondement de sa piet6; 11 craint que I'idee de la

Divinite une fois detruite, le puissant n'opprime le faible sans

aucun menagement. Marc-Aurfele fut le modele des princes; il

gouverna Tempire avec la fermet^ d'un heros, la sagesse d'un

philosophe et la bonte d'un p6re, et cependant son attachement

aux principes des stoiciens ne lui faisait concevoir qu'un Dieu

enchaine par la necessity, et par consequent sanspouvoir comme
sans influence. Louis XI fut d6vot et craintif ; il voyait le glaive

des vengeances celestes toujours suspendu sur sa tete, et

cependant sa vie fut un tissu d'horreurs et de crimes. Les

hommes naissent bons ou m^chants ; le probl^me consiste a

trouver un systeme, des principes, un frein, si vous voulez,

qui emp^che les mechants d'etre ce qu'ils sont : quand ce frein

sera trouve, il y aura un grand pas de fait vers le bonheur du

genre humain. Mais quel est le systeme qui puisse contenir la

mechancete unie a la puissance? Le comble du malheur pour

les peuples, c'est lorsque dans leur prince la mechancete est

combinee avec I'absurdit^ de la t^te, parce que cette combi-

naison engendre une foule de crimes inutiles et absurdes, au

lieu que le prince eclair^ et mechant concevra du moins que la

violence et I'injustice ne sont pas d'un bon user journalier, et

n'y aura recours que dans les cas les plus extremes, c*est-k-dire

les plus rares. Au reste, ces malheurs me paraissent sans

ressource aussi longtemps que Dieu sera pr^che par des pretres

et par des philosophes, et qu'il ne prendra pas le parti de se

precher lui-m6me. Le patriarche n'a pas manque de mettre son

cachet k son nouvel ecrit, mais ce n'est pas le bon cachet. II

rappelle les anguilles de Needham, le lapin de Bruxclles qui
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fait des lapereaux a une poule; les rats d'figypte, qui se for-

maient de la fange du Nil ; le ble qui pourrit pour germer, afin

de prouver qu'il faut mourir pour naitre. Le mal n'est pas de

relever, pour la millifeme fois, cette kyrielle de pauvretes, mais

de les combattre avec une petite physique ecourt^e, aussi mes-

quine dans ses principes que pitoyable dans ses consequences :

il faut que chaque Achille ait son talon vulnerable; celui de

Ferney Test par sa physique.

Get ecrit est suivi de I'article Fonte tir6 egalement des

Questions sur VEncyclopedie. Le patriarche ne rapporte ici le

procede qu'on emploie pour fondre une statue de bronze que

pour repousser I'attaque de je ne sais quel pedant qui a publie

contre lui des Lettres de quelques jiiifs portugais et allemands.

11 s'agissait de savoir, au sujet du veau d'or d'Aaron, si Ton peut

fondre une figure d'or en une seule nuit, et reduire cette figure

en poudre le lendemain en la jetant dans le feu; ces deux faits

rapportes dans les livres de Moise ont toujours infiniment exerc6

la foi du patriarche. Le pedant secretaire des juifs ne trouve

rien de si aise, et pretend que tons les artistes sont de son avis

sur le premier point, et tous les chimistes sur le second. Le

patriarche lui observe que la violence du feu peut liquefier

Tor, mais ne le calcine point, et par consequent ne le reduit

point en poudre ; et quant au premier point, il a eu soin de se

faire donner une declaration de M. Pigalle pendant son sejour

k Ferney, par laquelle cet artiste demande six mois au moins

pour fondre une figure de trois pieds de haut. Le patriarche a

bien de la bonte et bien du temps de reste pour r^pondre a un

polisson obscur. dont le barbouillage n'a et^ lu de personne.

Coinme il ne perd jamais la tete, il pretend qu'il n'a consulte

M. Pigalle que parce qu'il a le dessein de faire Clever une petite

statue equestre du roi en bronze dans la ville de Versoix ; cette

statue sera sans doute fondue quand les maisons de cette nou-

velle Alexandrie seront construites : jusqu'a present, suivant

I'observation du patriarche meme, il n'y a que des rues; mais

enfin le projet de la statue 6questre pour Versoix ne saurait

d^plaire k Versailles. Au reste, si Pigalle avait ete aussi habile

qu'Aaron et qu'il ne lui eut fallu qu'une nuit pour fondre une

statue en bronze, nous n'aurions pas eu la statue en marbre du

patriarche : il n'a pu ^tre determine a se tenir pour etre modele
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que par Textrfime joie que lui a causae la declaration d'un des

premiers artistes de France centre le veau du juif Aaron fabri-

que dans le desert.

— M. de Cardonne, secretaire-interpr^te pour les langues

orientales, attache k la Biblioth^que du roi, et professeur de

langue arabe au College royal, a public depuis plusieurs mois

des MHanges de litUrature orientals^ traduits de difjf^rents ma-
nuscrits hires, arahes et persons de la BihliothPque du roi;

2 vol. in-12. Ce recueil est interessant et curieux : le gout arabe

y domine et nous rappelle les plus anciens de nos livres sacr^s

qui sont toits dans le m6me gout. Ce recueil est bon aussi a

mettre entre les mains des enfants; les contes qu'il renferme

sont k la fois ingenieux et moraux, et souvent d'un sens pro-

fond; ils attachent la jeunesse en I'instruisant. Le genie de

I'homme est k peu pr^s partout le m^me, mais les diflerentes

formes de gouvernement le modifient diversement. C'est dans

les republiques qu'il faut chercher les modMes d'une Eloquence

franche, nerveuse male, pleine de sens et de raisonnements;

c'est dans les monarchies qu'on trouvera les modeles de cette

satire fine et d^li^e qui blesse avec autant d'adresse que de

leg^rete; dans les gouvernements despotiques on trouvera le

modele des fables, parce que la verite ne pent gu^re s'y mon-

trer que sous I'habit de I'apologue. Cette tournure, captivant

d'abord I'imagination, et masquant pour ainsi dire I'amertume

de la drogue, permet souvent les applications les plus fortes,

et Ton est plus d'une fois egalement etonne et de la

hardiesse de I'esclave et de la douceur du maitre : mais I'ele-

vation d'un Arabe ou d'un Persan et celle d'un Anglais ne sont

pas de la m^me trempe. Beaucoup de morceaux de ces Melanges

sont tires du Persan Sadi, qui est, de tous les poetes de I'Orient,

celui qui nous est le plus connu; M. de Saint-Lambert en a

emprunte plusieurs apologues, et c'est de tout ce qu'il a fait ce

que j'aime le plus. Vous trouverez dans les premieres pages de

ces Melanges un conte intitule le Philosophe amoureux : c'est

le sujet de la petite comedie de la Gageure que M. Sedaine a

emprunte a Scarron, lequel I'a pris dans un auteur espagnol

qui peut I'avoir tire d'un auteur arabe. II est traite d'une ma-

niere plus piquante par I'auteur arabe que par Scarron ou son

preteur espagnol. Ceux-ci ont fait de la femme tout simplement
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une epouse infidele qui se joue de la jalousie et de la credulite

de son mari avec autant d'intr^pidite que d'impudence :

M. Sedaine s'est bien gard6 de faire ressembler M'"^ de Glin-

ville h ce module ; la surety de son gout Ta rapproche du pofete

arabe sans le savoir, et sans le connaitre. Nos faiseurs d'operas-

comiques devraient lire ces Melanges, lis y trouveraient une

infinite de petits sujets qui pourraient etre trait6s avec succ^s

sur le theatre de leur gloire.

OGTOBRE.

1" octobre 1770.

L'Acad^mie francaise tint, le 6 du mois dernier, une seance

publique dans laquelleM. de Brienne, archeveque de Toulouse,

prononca son discours de reception. Le prince Charles, second

fils de Leurs Majestes suedoises, grand-amiral de Sufede, honora

cette assemblee de sa presence.

Ce prince nous a quittes peu de jours aprfes. II a pass6

environ trois semaines dans cette capitale : et comme on soupe

et danse a peu pres de meme dans tons les pays polices, il n'a

pas voulu se preter aux bals et aux soupers ; mais il a employe

ce court espace a voir les choses les plus remarquables, et k

faire connaissance avec quelques gens de lettres et quelques

artistes. Deux Suedois, membres de notre Academie royale de

peinture, ont eu I'honneur de faire le portrait de ce prince :

Roslin, en grand et a I'huile ; Hall, en miniature. Ce dernier

portrait m'a paru un chef-d'oeuvre.

II faut se rappeler que deux jours apres la reception de

M. de Saint-Lambert, M. 1' archeveque de Toulouse avait et6 61u

k la place vacante par la mort de M. le due de Villars. L'eloge

de cet academicien, decede dans son gouvernement de Pro-

vence, n'etait pas aise a faire. II portait im nom que son p6re

avait rendu illustre. Le marechal de Villars n'etait pas un grand

homme, car jamais la petite jactance dont il etait poss^de n'entra

dans I'ame d'un heros; mais enfm, apres que la devote Main-

tenon eut eloign^ du commandement des armies le marechal



OCTOBRE 1770. 123

deCatinat, aussi grand capitaine que grand philosophe; aprfes,

dis-je, que cetle begueule eut rendu le g6nie de ce grand homme

inutile pour la France, parce qu'il passait pour ne pas faire

grand cas de la messe, Villars fut le seul qui montra de la

capacite pendant la malheureuse vieillesse de Louis XIV, et il

eut la gloire d'arreter un instant la fortune et le genie du prince

Eugfene et de Marlborough. Son fils, qui vient de mourir, et

avec qui la pairie, crigee en favour du p^re, se trouve eteinte,

eut ete trop heureux d'avoir les miettes de gloire que le ma-

rechal dedaignait dans ses jours brillants. Ce fils eut le

malheur d'avoir, d^.s son enfance, une aversion marquee pour

les dangers de la guerre; il ne put jamais pousser ses services

militaires au de\h du grade de brigadier des armees du roi,

qu'il n'avait pas gagn6 de bonne prise, pas plus que le gouver-

nement de Provence, qu'il obtint dans sa premiere jeunesse, en

consideration des services de son pere.

II eut une aversion non moins decid^e pour les femmes, et

la seule celebrite qu'il ait su meriter, c'est celle que son gout

pour les hommes lui a procur6e. Cette passion, connue de toute

la France, vient d'avoir sa recompense par I'epitaphe aussi

vraie que concise qu'on lui a faite k la nouvelle de sa mort :

Ci-git Vami des hommes. Je ne connais que M. de Mirabeau en

droit de protester centre la profanation d'un titre qu'il s'est

reserve exclusivement.

Le due de Villars etait d'ailleurs trfes-galant envers les

dames; on dit qu*il ne manquait pas d' esprit. II etait recherche

dans sa parure, et ses gouts eflemines en tout genre se faisaient

aisement remarquer. II aimait a jouer la comedie, m^me dans

un age avance et accable d'infirmites; mais j'ai dans la t^te

qu'il devait la jouer avec peu de naturel^ quoique d'une figure

et d'une taille avantageuses. 11 a passe la plus grande partie

de son temps dans son gouvernement, ou il partageait sa resi-

dence entre Aix et Marseille. On dit qu'il etait fort aime. Ce

que je sais, c'est qu'on jouait chez lui un jeu 6norme, et il

faudrait bien des qualit^s pour contrebalancer dans mon esprit

ce tort, surtout de la part d'un homme public, dont la maison

doit servir d'exemple k toute une province.

M. I'archev^que de Toulouse n'oublia dans son discours

aucun de ceux que I'institut I'obligeait de louer ; ce discours
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fut d'ailleurs excessivement court. 11 y a non-seulement de

r esprit a cela, mais encore une sorte d'orgueil. Les gens du

monde et de la cour que I'Academie recoit ne regardent pas cet

honneur du meme oeil que les gens de lettres. G'est pour les

premiers une branche de laurier qu'ils attachent k leur chapeau

avec indifference, et qui est a peine apercue parmi les cordons,

les batons de marechal, les houpes d'ev^ques ou d'archeveques

ou d'autres dignites: I'homme de lettres, au contraire, tire sa

principale consideration du bonheur d'etre de I'Academie; le

jour de sa reception est pour lui un jour de triomphe, et 11

pretend en prolonger la pompe le plus qu'il lui est possible :

voila I'origine des discours qui ne finissent point.

Mais une fois recu, ne serait-il pas de I'interet de Thomme
de lettres d'imiter cette bri^vete que les gens de la cour et du

monde n'observent peut-etre que parce qu'ils ne savent ni parler

ni ecrire? Onne sauraitjamais etre trop court, et ceux qui veulent

tout dire, m^me en disant les meilleures choses, sont surs d'en-

nuyer. Si M. Thomas avait 6t6 persuade de cette verite, son

discours n'aurait guere et6 plus long que celui de M. Tarche-

veque de Toulouse, et il ne se serait peut-^tre pas fait des

affaires. M. Thomas etait, en sa qualite de directeur de rAca^

demie, charge de repondre au discours du recipiendaire, et il

crut cette occasion favorable pour exposer et preconiser les

avantages et les prerogatives de la profession d'homme de

lettres sur tous les etats de ce bas monde. Ce discours etait

trfes-long et fatigua un peu I'auditoire. M. Thomas me dira qu'il

en asacrifie pr^s de la moitie au desir d'etre court, et je lesais;

mais c'est qu'il a au supreme degre le defaut de ne savoir se

borner ni finir, et ce defaut I'empechera peut-etre d'obtenir une

place parmi les ecrivains du premier ordre. II est arrive dans

cette occasion un autre inconvenient que personne n'a pu pre-

voir. M. Seguier, avocat general du roi au Parlement de Paris,

et I'un des Quarante de rAcademie, avait public, environ

quinze jours avant cette seance, son requisitoire contre leslivres

dits impies que le Parlement avait fait bruler, tandis que

M. Thomas s'abandonnait a son enthousiasme pour les gens de

lettres, et a son indignation contre leurs detracteurs et leurs

calomniateurs. M. Seguier se mit dans la tete que la partie de

cette harangue, qu'on pouvait appeler philippique, etait prin-
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cipalement dirigee centre lui; il rougit et palit allernativement,

et se cacha mdme le visage avec ses deux mains. On pretend

que la partie des audileurs qui 6tait placee en face du requ^rant

s'apercut de I'etrange confusion ou il 6tait, et redoubla les

applaudissemenls et les battements de mains a tous les endroits

qui pouvaient lui etre appliques, ce qui acheva de le decon-

certer et prolongea son supplice d'une mani^re bien cruelle. Ce

qu'il y a de certain, c'est que la harangue de M. Thomas avait

6tecompos6e avant la publication du r6quisitoire de M. Seguier;

qu'elle avait M communiquee a M. I'archev^que de Toulouse,

k plusieurs academiciens, ainsi qu'i d'autres personnes, et que

tous conviennent unanimement que I'auteur en a retranche

beaucoup de choses, mais qu'il n'y a pas fait une seule addition

depuis que le requisitoire aparu. J'aiconsulte s6par6ment deux

hommes sages qui ne se connaissent pas, qui ont tous les deux

assiste a la seance academique, qui n'ont pas ete infiniment

contents, ni Tun ni I'autre, du discours de M. Thomas, mais

qui sont sortis tous les deux de I'Academie sans se douter de la

plus petite allusion ni au requisitoire de M. Seguier ni a aucune

autre affaire du temps. Je suis d'autant plus convaincu de

rinnocence de M. Thomas k cet egard que c'est Thomme du

monde leplus eloigne du penchant de la satire; qu'il ne lui est

peut-etre de sa vie echappe ni un sarcasme ni un trait tendant k

rendre ridicule, et qu'il serait a desirer que ses ennemis pensas-

sentavec autant d'honnetete, de noblesse et d'elevation que lui.

Cependant il passe pour constant qu'imm^diatement apres

cette seance si terrible pour la conscience du requerant, il alia

se plaindre a M. le chancelier de I'insulte qu'il venait de rece-

voir enpleine Academie,en presence d'un prince d'unsang royal.

Tout Paris s'entretint de cette pretendue insulte, et chacun en

parla suivant les interets de son parti. Bientot la calomnie s'en

m^la; on dit que le discours de M. Thomas n'etait qu'une satire

violente du gouvernement
; qu'on y avait exag^re les malheurs

des peuples; qu'on s'y etait permis des allusions les plus har-

dies ; qu'on n'avait loue le due de Villars comme gouverneur de

province que pour faire une satire sanglante centre M. le due

d'Aiguillon
;
que celui-ci avait demands au roi justice de I'au-

dace de I'orateur de I'Academie.

Quoi qu'il en soit, et de ces discours calomnieux et des dela-
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tions secretes, il est certain que I'impression de la harangue de

M. Thomas fut arretee par ordre de M. le chancelier; qu'il fut

question de mesures tr^s-graves contre I'auteur, comme d'etre

mis a la Bastille, raye du tableau des Quarante, peut-6tre pendu

en place de Gr^ve, pour le bon ordre. M. le chancelier retint

m^me le manuscrit, le seul que I'auteur eut de son discours,

et ne lui laissa pas ignorer que s'il en paraissait jamais un

fragment en totalite, soit imprime, soit en manuscrit, il en res-

terait responsable et courrait le risque d'une punition rigou-

reuse. G'est ce qui nous privera de Tavantage de lire et le

discours de M. I'archeveque de Toulouse et la reponse de

M. Thomas.

II n'y a pas jusqu'a la suppression des discours qui n'ait

ses exemples dans les fastes de I'Academie. Le discours du grand

Racine ne fut pas imprime, on ne I'avait pas jug6 digne de lui;

et la reponse que M. de Caumont, si je ne me trompe, fit au

discours de M. de Clermont-Tonnerre, eveque de Noyon, ne fut

pas imprimee non plus, parce que c'etait effectivement une

satire aussi fine que sanglante de la vanite que ce prelat tirait

de sa naissance, et qui I'a rendu cel^bre. D^s que M. I'arche-

veque de Toulouse sut la defense qui avait ete faite k M. Tho-

mas, il declara qu'il ne ferait pas paraitre son discours.

On s'imagine ais6ment que I'Academie n'a pas vu d'un oeil

indifferent ce qui vient de se passer. Si elle n'a pas pris de parti,

ce n'est pas faute d'avoir un avis, mais c'est qu'elle a craint de

compromettre et d'exposer jusqu'^ sa constitution. Cette consti-

tution la met sous la protection immediate du roi; elle n'est

done pas, comme les parlements, dans le departement de M. le

chancelier, et elle jouit du privilege de faire imprimer tons les

ouvrages de ses membres qui sont munis de son approbation.

II y a apparence que I'Academie se menage des circonstances

plus favorables pour faire sa reclamation, et elle n'oubliera

surement pas les obligations qu'elle a a M. Seguier dans cette

occasion. On dit qu'il a paru une foule d'epigrammes sur cette

aventure, et c'est le droit du jeu, mais je ne connais que ce

quatrain, qui a ete repete de bouche en bouche :

^

Entre Siguier et Freron,

J(§sus disait ^ sa mere :
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Me voici sur le calvaire;

Mais quel est le bon larron?

ou

Entre Siguier et Fr6ron,

J6sus disait i sa m6re :

Je me croirais au calvaire,

Si je voyais le bon larron.

11 n'est done pas inutile de joindre a un nom illustre par

ceux qui I'ont porte avant nous et k une charge considerable

dans la magistrature des moeurs et la consideration personnelle

qui en est la suite, ne fut-ce que pour se preserver de I'igno-

minie d'etre accouple avec Freron.

Au reste, si je m'en rapporte aux deux temoins sages que j'ai

dej^ cites en faveur de I'innocence de M. Thomas, je suis

oblige de croire aussi que M. le chancelier lui a rendu un ser-

vice veritable en emp^chant son discours de paraitre. lis d6po-

sent tous les deux qu'ils ne croient pas que ce discours eut

reussi a I'impression, et ils m'en ont donne d'assez bonnes rai-

sons pour me ranger de leur avis. Ceux qui en veulent aux

philosophes, et qui cherchent k les rendre odieux, leur sup-

posent un plan concerte et suivi, les accusent d'une association

qui execute ses vues, ses plans, ses projets; et comme ces accu-

sations se multiplient de jour en jour, les gens de lettres finiront

par en etre eux-memes les dupes; ils se croiront obliges de se

liguer entre eux, ils se donneront un air de secte et de clique

qui ne servira qu'a retrecir les tetes, qu'^ remplir I'ordre de

petits energum^nes qui ne seraient rien s'ils ne faisaient beau-

coup de bruit, et qui en ecarteront insensiblement les hommes
d'un vrai merite. J'avoue que les pretentions que j'entends eta-

blir depuis quelque temps, et dont on m'assure que le discours

de M. Thomas 6tait plein, me paraissent aussi peu philoso-

phiques que mal fondles. Je crois k la communion des fiddles,

c'est-a-dire k la reunion de cette elite d'excellents esprlts,

d'ames elevees, delicates et sensibles, dispersees ca et la sur la

surface du globe, se reconnaissant neanmoins et s'entendant,

d'un bout de I'univers a I'autre, a I'unite d'idees, d'impressions

et de sentiments; mais je ne crois pas au corps des gens de

lettres ni au respect qu'il exige, ni k la suprematie qu'il veut
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usurper, ni a aucune de ses pretentions. Dans ce corps, gloire,

merite, succes, service, tout est personnel et exclusif, et je ne

vois pas, parce que les lettres et les talents ont procure a Vol-

taire une gloire immortelle, qu'aucun homme de lettres doive

ou puisse s'en prevaloir. Ge corps n*en est done pas un, parce

que tout corps suppose ou des fonctions publiques ou des qua-

lites preliminaires et communes a tons les membres. Dans un

corps d'officiers, par exemple, tous sont obliges d'avoir de la

bravoure, des sentiments d'honneur, et une conduite conforme

a ces sentiments : mais le corps des gens de lettres renferme a

la fois et ce qu'il y a de plus respectable et ce qu'il y a de plus

vil. Quand I'homme de lettres s'appelle Montesquieu ou Voltaire,

il excite I'admiration, il inspire le respect; quand il s'appelle

Palissot ou Freron, il excite le mepris; mais on ne pent pas

plus contester a ces derniers leur qualite d'hommes de lettres

qu'a ceux qui se sont le plus illustres dans cette carri^re.

G'est bien dommage que nous soyons si bavards; ce malheur

est inevitable dans une capitale de tant de milliers d'oisifs, et

ou ceux qui naissent avec le plus de talents et de vertus n'ont

jamais occasion d'acquerir la connaissance difficile des hommes

et des affaires par leur propre experience. G'est une connais-

sance dont M. Thomas et ses pareils ne se doutent pas, et dont

le defaut reduit I'eloquence a tomber a chaque instant dans les

declamations vides de sens. G'est cette connaissance qui est le

porro iinum necessarium, qui murit I'esprit, qui lui donne cette

gravite des anciens inconnue parmi nous, qui le d6goute de

Tabondance fastidieuse de mots qui ne signifient rien en derniere

analyse, quelques ronflants etharmonieux qu'ils soient a I'oreille,

et qui ote a I'orateur je ne sais quel enfantillage dont les enfants

qui I'ecoutent sont epris, mais qui deplait aux hommes de sens et

d'un gout veritable. N'est-ce pas une calamite deplorable que de

voir nos meilleurs esprits, nos plus honnetes gens, et M. Thomas

tout le premier, traiter un sujet dans toute son etendue, et de

s'apercevoir a chaque pas que I'auteur n'ayant nulle connaissance

des hommes, ne les voyant jamais tels qu'ils sont, mais tels qu'il

a plu a son imagination de les creer, n'a pas seulement compris

I'etatde la question sur laquelle il se permet de discuter?

A la seance publique de 1'Academic francaise, le 25 auguste

dernier, M. Thomas avait lu un Bloge de Vempercur Marc-
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AurHe qu'il comptait faire imprimer I'hiver prochain, ainsi

qu'un Essai siir les doges historiqueSj et un autre surles femmes.

J*ai peu de regret k ce dernier, car M. Thomas connait les

femmes k peu pr^s aussi bien que les hommes. Quoi qu'il en soit,

nous neverrons rien detout cela, du moins de longtemps : apres

I'eclat qui vient d'arriver, le silence le plus absolu peut seul

mettre I'auteur k I'abri des delations, des imputations, des

applications, des interpretations et des malheurs qui en pour-

raient etre la suite.

M. Marmontel a lu dans cette seance memorable un episode

d'un poeme en prose intitule les Incas, ou la Conquete du P^rou,

qu'il se propose de donner incessamment au public. Ge fragment

a fort ennuye I'assemblee, et c'est un sinistre presage pour le

succfes de la totalite de I'ouvrage. L'auteur a lu d'ailleurs d'un

ton si affectueux, si pathetique, si lamentable, que son episode

n'en a pas paru plus touchant, mais plus ridicule.

M. le due de Nivernois a terming la seance par la lecture de

quelques fables qui sont en possession des plus grands applau-

dissements du public et qui n'ont paru de trop cette fois qu'a

M. le requerant Seguier.

— M. Dorat, qui est en possession d'adresser ses hommages

k toutes les beautes celfebres, sans les connaitre, vient de chan-

ter les charmes d'une nouvelle Hebe. Cette Hebe-Dervieux est

une petite danseuse de I'Opera, affligee de quinze ou seize ans;

c'est un de ces enfants qui dansaient k I'age de neuf a dix ans dans

les champs Elysees de I'opera de Castor, et qui sont devenus la

plupart de trfes-jolis sujets pour la danse. Si je ne craignais de

me brouiller avecM. Dorat, je dirais que je trouve a Hebe-Der-

vieux I'air un peu commun, avec I'eclat et la fraicheur de la

premiere jeunesse, ce qui ne I'a pas emp^ch6e de gagner deji

des diamants. Elle vient d'acheter une maison rue Sainte-Anne,

qu'elle a payee soixante mille livres; elle en depensera autant

en embellissements, et j'aurai I'avantage inestimable d'etre son

voisin quand elle donnera a souper a M. Dorat. Elle joua et

chanta, il y a quelques ann^es, le role de Colette, dans le Devin

du village^ avec beaucoup de gentillesse, et personne ne dansa

mieux a sa noce qu'elle-m^me ; c'est la I'epoque de sa celebrite.

— On donna le 20 du mois dernier, sur le theatre de la

Comedie-Italienne, la premiere representation du Nouveau

IX. 9
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Mari^, ou les Importuns^ comedie en prose et en un acta, melee

d'ariettes. II ne manque k cette piece que la verve et la folie

necessaires pour etre non-seulement excusee, mais encore

applaudie. Elle est de M. Gailhava d'Estandoux, qui aurait

bonne envie de remettre la farce en honneur sur notre theatre,

et qui y aurait d6ja reussi s'il avait autant de talent que de

z^Ie. Bien lui en a pris de faire jouer I'oncle et le neveu par

Caillot et par Clairval : la complaisance de ces acteurs, dans

un temps ou ils sont surcharges de nouveaux roles pour le

voyage de Fontainebleau, a procure au Nouveau Marie un succes

complet, qui a et6 interrompu depuis par un enrouement sur-

venu au charmant Caillot. Lamusique est de M. Baccelli, Italien,

mari de cette grosse actrice qui joue les roles de mfere dans les

pieces italiennes, et par consequent pere ou beau-pere de
^iie ^.rgentine, qui a succede a Gamille dans les roles de Golom-

bine. M. Baccelli, qui a fait ici son coup d'essai, connait, comme

les Italiens les moins habiles, les eifets de I'art d'arranger une

partition, c'est-a-dire qu'il sait un peu le metier, mais il n'a

point d'idees; sa composition est prise de droite et de gauche,

et ne donne point de resultat. Dans le temps que les Sosie et

les Blaise tournaient la tete au public avec leurs pauvretes,

M. Baccelli aurait passe pour un aigle ; cela ne se peut plus

quand il y a un Philidor et un Gretry. Si ce dernier avait fait la

musique du Nouveau Marie ^ tout mauvais qu'il est, par la

grace de M. d'Estandoux, il aurait pu devenir, par la grace de

M. Gr6try, le pendant du Tableau parlant.

— Le general Mole s'etant trouveexcessivement fatigue a son

retour du Malabar S il a fallu lui accorder un quartier de rafrai-

chissement jusqu'au voyage de Fontainebleau, et la Gomedie a

vecu depuis six semaines sur le debut d'un acteur de province,

nomme Dorseville. Quoique applaudi du parterre, il n'a attir6

personne. II a joue les roles de Titus dans la tragedie ^q Brutus,

d'figiste dans celle de M^rope, de don Pedre dans Ines de Castro^

et plusieurs roles d'amoureux dans le hautcomique. Get acteur n'a

pas I'ombre de talent; il possMe cette mediocrite qui me deses-

pfere, et qui m'est mille fois plus insupportable dans les arts

que ce qui est franchement et d^cidement mauvais. II est de la

1, Mole remplissait le role du general fran(:ais dans la Veuve du Malabar.
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famille des bassets et de la communaute des courtauds de bou-

tique. Tout est ignoble dans ce Dorseville ; et sa figure courte

etepaisse, et ses traits, et son air de visage, et sa d-marche, et

ses gestes, et le son de sa voix glapissante, et faible, et sa

mani^re de prononcer. Comment diable se fait-on comedien avec

toutes ces disgraces, dont une seule suffit pour eloigner un

homme sens6 d'un metier si difficile?

— M. Robinet, auteur du livre intitule De la Nature^ qui,

malgr6 I'incongruite de ses idees systematiques, n'est pas un

ouvrage sans merite, vient de publier, en plusieurs volumes

in-12, une Analyse raisomiie de Bayle, ou Abreg^ methodique

de ses ouvrageSy particuli^rement de son dutiomiaire Idstorique

it critique^ dont les remarques ont Hd fondues dans le texte,

pQiir former un corps instruclif et agrdahle de lectures suivies,

Ce titre, qui porte Tannee 1755, quoique le livre n'ait paru que

cette annee, vous met au fait de la methode suivie par le nouvel

abreviateur de Bayle. II y a bien quinze ans que I'abbe de Marsy

publia une Analyse de Bayle, qu'il se proposait de continuer :

elle fut supprimee. Les j^suites, qui etaient encore puissants,

firent des d-marches aupr^s du procureur general ; I'abbe de

Marsy fut menace s'il osait continuer son travail. II avait des

menagements a garder ; il avait 6te jesuite, et jesuite impru-

dent, travaillant de toutes ses forces a meriter I'epitaphe de

M. le due de Villars * ; il arriva un eclat qui le fit chasser par les

reverends P^res. Au lieu de continuer VAnalyse de Bayle ^ il se

fit continuateur de YHistoire ancienne de Rollin, en compilant

sur le m6me plan YHistoire des Chinois, Japonais, et des

pcuples modernes : il mourut au milieu de cette entreprise dont

on etait assez content. Je crois que nous n'avons rien perdu a

rinterruption de son Analyse de Bayle, puisque M. Robinet s'en

est charge *.Je nesais combien de volumes le nouvel abreviateur

nous donnera; mais je sais que s'il y veut mettre le soin n^ces-

saire, il a toute la capacite qu'il faut pour nous donner un

1. Voir plus haut, p. 123. Quant h. I'abW de Marsy, il avait, pour nous servir de

I'cxpression de Voltaire, « estropid parses enormes talents un enfant charmant de

la premiere noblesse du royaume, » le prince de Guemenec. (T.)

2. Grimm n'avait pas rcmarqud que des huit volumes in-12 publics alors, les

quatrc premiers etaient la roimpression du travail de I'abbiJ de Marsy, d(5jk raen-

tioiin6 tome II, p. 50i, et que les quatre derniers sculement cHaient de Robinet. 11

rel6ve cette crreur dans le mois suivaut. (T.)
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ouvrage utile et agr6able. M. Robinet est un des principaux

auteurs des Recueils de Bouillon.

— Nous devons a M. Bourgelat, directeur et inspecteur

general des ^coles royales veterinaires, un ecrit intitule EU-
ments de I'art v^Urinaire. Essai sur les appareils et les ban-

dages propres aux quadrupedeSj h Vusage des M^ves deslicoles

royales vetirinaires , avec figures^ L'etablissement de ces

£coles a acquis en peu d'annees une grande celebrite dans

toute I'Europe. J'avoue que je ne peux me garantir d'un peu de

prevention contre cet etablissement, quandje vois avec quelle

affectation la Gazette de France et tons nos papiers publics rap-

portent a tout instant les cures merveilleuses des el^ves de ces

ficoles, operees dans les maladies epizootiques, et attestees par

les cures ou subdelegu^s du village ou le miracle s'est fait;

quand je vois encore I'^talage qu'on fait, dans chaque gazette,

des prix remportes et merites par tons les eleves egalement, ge-

n^reusement refuses par le nomme Weber, lequel est entretenu

par I'electeur de Saxe, et assignes enfin, par la voie du sort, au

nomme Flam and, le tout en presence de M. Bertin, ministre et

secretaire d'£tat. J'avoue que cette charlatanerie me deplait et

m'indispose. Ce n'est pas que les meilleures institutions et les plus

utiles n'aient besoin d'etre pronees, mais c'est que les gens

d'un vrai merite d^daignent tons ces moyens ; et si M. Bourgelat

n'est pas un charlatan, il est le premier homme habile qui ait

mis ce soin et cette suite a se faire proner. Je crains que la

raedecine des animaux ne soit gu^re plus avancee que celle des

hommes. La premiere a cependant le grand avantage de la har-

diesse des operations et des experiences qu'elle pent tenter, et

qui pourraient la mener a des observations et m^me a des de-

couvertes tr^s-interessantes. J'aurais une opinion infmiment

meilleure de M. Bourgelat, si, au lieu de tout le bavardage de

ses ^coliers sur les muscles du cheval, et des magnifiques cer-

tificats des cur6s de village, je lui voyais publier modestement,

de temps k autre, le resultat de ses experiences et de ses ob-

servations ; et si ce resultat prouvait qu'il s'est souvent trompe

dans ses conjectures, je ne tarderais pas k I'estimer v^ritable-

ment. En telle maladie on a essaye tels rem^des avec tel succ^s :

1. In.8% 1769 et 1776.
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i'ouverture de Tanimal, apr^s sa mort, a prouve Tabsurdiie du

traitement employ^ et du raisonnement sur lequel il etait fond6 :

voila la route qui conduirait k I'avancement et a la perfection

de la raedecine ; mais il n'y a qu'un grand homme qui puisse la

prendre.

— La Pratique du jardinage, par Vahbd Roger Schabol,

ridigde aprds sa mort, sur ses Mhnoires *, est un ouvrage assez

inutile. L'abb6 Roger, mort depuis quelques annees, etait fa-

meux a Paris pour la taille des arbres fruitiers. C'est de la taille

que dependent la fecondite de I'arbre et la beaute du fruit. Les

jardiniers de Montreuil ont une taille particulifere du p^cher :

aussi les p6ches de Montreuil ont-elles la vogue k la halle de

Paris. L'abbe Roger s'6tait forme par une longue experience,

qui est la veritable maitresse dans tous les metiers; ceux qui

voudront devenir habiles comme lui feront bien de laisser la

les livres et de suivre son exemple. On nous promet sa theorie,

encore plus inutile que sa pratique. Les livres ne sont bons

qua apprendre aux ignorants a jaser sur des metiers qu'ils ne

savent pas. Quand vous aurez lu et relu la Pratique de l'abbe

Roger, vous travaillerez vos p^chers tout de travers ; mais lors-

que vous aurez vu faire votre jardinier, que vous aurez reflechi

sur ses proc6d^s, que vous aurez essays, que vous aurez mutile

quelques arbres, que vous aurez recommence, que vous y
aurez mis beaucoup de soins et beaucoup de temps, vous fmi-

rez par etre habile. II n'y a pas d'autre methode, je vous le

jure, ni dans le metier de jardinier, ni dans celui de ministre

d'£tat ; et c' etait la tout le secret de l'abbe Roger.

15 octobre 1770.

II a paru, I'annee derni^re, une mauvaise brochure qui a fait

si peu de sensation que je n'en ai pas pu savoir I'auteur : ce-

pendant elle vient d'etre reimprimee, et il faut qu'elle ait eu du

debit en province ou chez I'etranger. Elle est tombee entre les

mains de M. Diderot; et comme les plus mauvaises drogues

peuvent donner lieu k d'excellentes reflexions, je ne veux pas

supprimer ce qu'il a jete sur le papier k cette occasion
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OBSERVATIONS DE M. DIDEROT

Siir une brochure intitulee Garrick, ou les Acteurs anglais
^

ouvrage contenant des reflexions sur Vart dramatique, sur

Van de la representation et le jeu des acteurs-^ avec des notes

historiques et critiques sur les differents theatres de Londres

et de Pains y traduit de Uanglais K

Ouvrage 6crit d'un style obscur, entortille, boursoufle et

plein d'idees communes. Je reponds qu'au sortir de cette lec-

ture un grand acteur n'en sera pas meilleur, et qu'un mediocre

acteur n'en sera pas moins pauvre.

C'est a la nature a donner lesqualites exterieures, la figure,

la voix, la sensibilite, le jugement, la finesse ; c'est a I'etude

des grands maitres, a la pratique du theatre, au travail, a la

reflexion a perfectionner les dons de la nature. Le comedien

d'imitation fait tout passablement, il n'y a rien ni a louer ni a

reprendre dans son jeu; le comedien de nature, I'acteur de

genie est quelquefois detestable, quelquefois excellent. Avec

quelque severite qu'un debutant soit juge, il a tot ou tard au

theatre les succes qu'il merite; les sifflets n'^touffent que les

ineptes.

Et comment la nature, sans I'art, formerait-elle un grand

comedien, puisque rien ne se passe rigoureusement sur la scene

comme en nature, et que les drames sont tous composes d'apres

un certain syst^me de convention et de principes? Et comment

un role serait-il joue de la meme maniere par deux acteurs

differents, puisque, dans I'^crivain le plus energique, le plus

clair et le plus precis, les mots ne peuvent jamais etre les signes

absolus d'une idee, d'un sentiment, d'une pens6e?

Ecoutez I'observalion qui suit, et concevez combien, en se

servant des m^mes expressions, il est facile aux hommes de

dire des choses tout a fait diverses : I'exemple que je vais vous

en donner est une espece de prodige, c'est I'ouvrage meme en

entier dont il est question. Faites-le lire a un comedien fran^ais,

et il conviendra que tout en est vrai; faites-le lire a un come-

\. On salt aujourd'hui que I'acteur Sticotti est auteur de Garrick, ou les

Acleurs anglais. (B.)
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dien anglais, il vous jurera by god(i\x*\\ n'y a pas un mot k en

rabattre, que c'est I'evangile du th(^atre. Gependant, mon ami,

puisqu'il n'y a presque rien de commun entre la maniere

d'^crire la comedie et la tragedie en Anglelerre, et la maniere

dont nous ecrivons ces poemes en France; puisqu'au jugement

m^me de Garrick, celui qui sait rendre parfaitement une scene de

Shakespeare ne sait pas le premier mot de la declamation d'une

sc^ne de Racine, et reciproquement, il est evident que I'acteur

francais et I'acteur anglais, qui conviennent I'un et I'autre de la

verit(^ des principes de I'auteur dont je vous rends compte, ne

s'entendent pas, et qu'il y a dans la langue technique de leur

metier un vague, une latitude assez considerables pour que

deux hommes d'un sentiment diametralement oppos6 ne puis-

sent y reconnaitre la verite. Et demeurez plus que jamais atta-

che a votre maxime : Nil explicare, Ne vous expliquez pointj

si vous voulez vous €ntendrc\

Get ouvrage, intitule Garrick^ a done deux sens tres-dis-

tincts, tous les deux renferm^s sous les m^mes signes, Tun a

Londres, I'autre a Paris; et ces signes presentent si nettement

ces deux sens, que le traducteur s'y est trompe, puisqu'en four-

rant tout en travers de sa traduction les noms de nos acteurs

francais a cote des noms des acteurs anglais, il a cru sans

doute que les choses que son original disait des uns etaient

egalement applicables aux autres. Je ne connais pas d'ouvrage

ou il y ait autant de vrais contre-sens que dans celui-ci ; les

mots y enoncent assurement une chose a Paiis, et toute une

autre chose a Londres.

Au reste, je puis avoir tort ; mais j'ai d'autres id6es que I'au-

teur sur les qualites premieres d'un grand acteur. Je lui veux

beaucoup de jugement; je le veux spectateur froid et tranquiile

de la nature humaine; qu'il ait par consequent beaucoup de

1. C'est dcpais longtemps le premier de mcs aphorismes, et chaque jour m'en

confirme I'utilite et la sagcsse. Mais I'emploi des mfimes mots, par deux hommes
qui cxprlmcnt des id(5cs si diverses sur la meme cliose, ne vient-il pas plut6t de ce

que les principes g6n(^raux sont une esp^ce de patron qui va k tout habit? Dcman-
dez h un vieux partisan de la musique de Lulli et 6 un homme de gout, passionn^

pour la musique de Gretry, quels sont les caract^res d'une bonne musique, ils se

serviront tous deux des mfimcs tcrmes ; mais, dans I'application^ I'un niera que la

musique sur laquelle I'autre s'extasie ait aucun des caract^res qu'il lui attribuc.

(Grimm.)
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finesse, mais nulle sensibilite, ou, ce qui est la m^me chose,

Tart de tout imiter, et une egale aptitude k toutes sortes de ca-

racteres et de roles : s*il etait sensible, il lui serait impossible

de jouer dix fois de suite le meme role avec la m6me chaleur

et le meme succfes : tres-chaud a la premiere representation, il

serait ^puise et froid comme le marbre a la troisi^me; au lieu

qu'imitateur refl^chi de la nature, en entrant la premiere fois

sur la sc6ne, il sera imitateur de lui-meme ; a la dixi^me fois,

son jeu, loin de s'affaiblir, se fortifiera de toutes les reflexions

nouvelles qu'il aura faites ; et vous en serez de plus en plus

satisfait.

Ce qui me confirme dans mon opinion, c'est I'inegalite des

acteurs qui jouent d'ame. Ne vous attendez point de leur part

h aucune unite ; alternativement leur jeu est fort et faible, chaud

et froid, plat et sublime ; ils manqueront demain I'endroit ou

ils ont excelle aujourd'hui; en revanche, ils excelleront dans

celui quails avaient manque la veille, au lieu que ceux qui jouent

de reflexion, d'etude de la nature humaine, d'imitation, d'ima-

ginalion, de memoire, sont uns, les m^mes a toutes les repre-

sentations, toujours egalement parfaits; tout est mesure, tout

est appris; la chaleur a son commencement, son milieu, sa fm.

Ce sont les memes accents, les memes positions, les memes
mouvements; s'il y a quelque difference d'une representation

k une autre, c'est toujours a I'avantage de la derni^re. lis ne

sont presque point journaliers : ce sont des glaces parfaites,

toujours pretes a montrer les objets, et a les montrer avec la

m^me precision et la meme verite. Ainsi que le poete, ils vont

sans cesse puiser dans le fonds inepuisable de la nature, au

lieu qu'on aurait bientot vu le terme de leur propre richesse*.

4. M. Etienne, dans sa Notice sur M0I6 plac^e en t6te des Memoires de cet

acteur dans la Collection des Memoires sur I'art dramatique, apr6s avoir rendu

compte de I'effet prodigieux que produisait Mole dans une sc6ne du Jaloux de

Rochon de Chabannes, ajoute : « M. N^pomuc6ne Lemercier, mon confrere h I'ln-

stitut, m'a racont6 a ce sujet une anecdote int^ressante que je crois devoir consigner

dans cette Notice. La premiere fois qu'il assista k la piSce de Rochon de Chabannes,

il eprouva, au passage dont je viens de parler, la m6me sensation que le public,

et il fut transports d'un tel enthousiasme qu'apr^s la representation il ne put resis-

ter au plaisir d'aller feliciter I'acteur de cet effet prodigieux de son talent : «t Eh
« bien! lui dit M0I6, je ne suis pas content de moi aujourd'hui; aussi je n'ai pas

« produit cette fois sur le public la m6me impression que de coutume. Je me suis

« trop livr6, je n'Stais plus maltre de moi
;
j'etais entre si vivement dans la situa-
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Quel jeu plus parfait que celui de M''* Clairon? Cependant

suivez-la, 6tudiez-la, et vous vous convaincrez bientot quelle

sait par coeur tous les details de son jeu comme toutes les pa-

roles de son rdle. Elle a eu sans doute dans sa t^te un module

auquel elle s'est 6tudi6e d'abord k se conformer; sans doute

elle a concu ce modMe, le plus haut, le plus grand, le plus

parfait qu'elle a pu ; mais ce module, ce n'est pas elle : si ce

module etait elle-m^me, que son imitation serait faible et

petite! Quand, a force de travail, elle a approche de ce modele

id^al le plus prfes qu'il lui a 6t6 possible, tout est fait. Je ne

doute point qu'elle n'eprouve en elle un grand tourment dans

les premiers moments de ses etudes ; mais ces premiers mo-

ments passes, son ame est calme ; elle se possfede, elle se repute

sans presque aucune emotion int^rieure, ses essais ont tout

fixe, tout arr^t^ dans sa tete : nonchalamment etendue dans sa

chaise longue, les yeux fermes, elle peut, en suivant en silence

son role de memoire, s'entendre, se voir sur la sc^ne, se juger

et juger les impressions qu'elle excitera. II n'en est pas ainsi de

sa rivale, la Dumesnil : elle monte sur les treteaux sans savoir

ce qu'elle dira; les trois quarts du temps elle ne sait ce qu'elle

dit, mais le reste est sublime.

Et pourquoi I'acteur differerait-il en cela du statuaire, du

peintre, de I'orateur, du musicien? Ce n'est pas dans la fureur

du premier jet que les traits caracteristiques se presentent a

eux; ils leur viennent dans des moments tranquilles et froids,

dans des moments tout a fait inaltendus : alors, comme immo-
biles entre la nature humaine et I'image qu'ils en ont ebauchee,

ils portent alternativement un coup d'oeil attentif sur I'une et

sur I'autre, et les beautes qu'ils r^pandent ainsi dans leurs

ouvrages sont d'un succ^s bien autrement assure que celles

« tion que j'ctais le personnage m6ine, et que je n'dtais plus I'acteur qui le joue;

« j'ai 6t6 vrai comme je le serais chez moi, mais pour I'optique du theatre il faut

« retre autrement. La pi6ce, ajouta M0I6, se rejoue dans quelques jours; venez la

« voir encore et placez-vous dans les premieres coulisses. » M. Lemercier s'y trouva

avec exactitude ; au moment oCi arrive la fameuse scene, M0I6 tourne la t6te do

son c6t6 et lui dit h voix basse : « Je suis bien maitre de moi, vous allez voir. »

Et,en eflfet, M. Lemercier m'a assure que I'acteur avait produit une sensation beau-
coup plus forte que le premier jour, et qu'il n'avait jamais vu plus d'art et plus de

calcul pour remucr profond^ment les spectateurs. Cette anecdote vient compl6te-

ment h I'appui de I'opinion de Diderot. (T.)
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qu'ils y ont jetees dans la premiere boutade. Ce n'est pas

rhomme violent, Thomme hors de lui-meme qui nous captive,

c'est I'avantage de I'tiomme qui se poss^de. Les grands poetes

dramatiques surtout sont spectateurs assidus de ce qui se passe

autour d'eux ; ils saisissent tout ce qui les frappe, ils en font

registre; c'est de ces registres que tant de traits sublimes pas-

sent dans leurs ouvrages. Les hommes chauds, violents, sen-

sibles se mettent en scfene, ils donnent ce spectacle, mais ils

n'en jouissent point; c'est d'apr^s eux que I'homme de genie

fait sa copie. Les grands poetes, les grands acteurs, et peut-

etre en general tous les grands imitateurs de la nature

en tout genre, doues d'une belle imagination, d'un grand juge-

ment, d'un tact fin, d'un gout tr6s-sur, seront, a mon sens, les

etres les moins sensibles ; ils sont 6galement propres a trop de

choses, ils sont trop occupes a regarder et a imiterpour etre

vivement affectes au dedans d'eux-memes. Voyez les femmes :

elles nous surpassent certainement, et de fort loin, en sensi-

bilite; quelle comparaison d' elles et de nous dans I'instant de

la passion! Mais autant nous leur cedons quand elles agissent,

autant elles restent au-dessous de nous quand elles imitent.

Dans la grande comedie, la com^die a laquelle je reviens tou-

jours, celle du monde, toutes les ames chaudes occupent le

theatre, tous les hommes de genie sont au parterre. Les pre-

miers s'appel lent des fous; les seconds, qui s'amusent k copier

leurs folies, s'appellent des sages; c'est I'oeil fixe du sage qui

saisit le ridicule de tant de personnages divers, qui le peint, et

qui vous fait rire ensuite du tableau de ces facheux originaux

dont vous avez ete quelquefois la victime.

Ces v6rites seraient demontrees, que jamais les com6diens

n'en conviendraient : c'est leur secret. La sensibilite est une

.qualite si estimable qu'ils n'avoueront pas qu'on puisse, qu'on

doive s'en passer pour exceller dans leur metier. Mais, quoi!

me dira-t-on, ces accents si plaintifs et si douloureux, que cette

mfere arrache du fond de ses entrailles, et qui secouent si

violemment les miennes, n'est-ce pas le sentiment actuel qui

les inspire? n'est-ce pas la douleur meme qui les produit?

ISullement; et la preuve, c'est qu'ils sont mesures, c'est qu'ils

font partie d'un syst^me de declamation, c'est qu'ils sont soumis

a une loi d'unite, c'est qu'ils concourent k la solution d'un
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piobl^me donne; c'est qu'ils ne remplissent toutes les condi-

tions proposees qu'apres de longues etudes; c'est que pour 6tre

pousses justes ils ont ete repetes cent fois; c'est qu'alors I'ac-

teur s'ecoutait lui-m^me; c'est qu'il s'^coute encore au moment

oil il vous trouble, et que tout son talent consiste, non pas a se

laisser aller a sa sensibility comme vous le supposez, mais a

imiter si parfaitement tous les signes exterieurs du sentiment

qui3 vous vous y trompiez. Les cris de sa douleur sont notes

-dans sa memoire, les gestes de son desespoir ont ete prepares;

il salt le moment precis ou leslarmes couleront. Ce tremblement

de la voix, ces mots suspendus, etouffe-;, ce fremissement des

membres, ce vacillement des genoux... Pure imitation, lecon

apprise d'avance, singerie sublime dont I'acteur a la conscience

presente au moment ou il I'ex^cute, dont il a la memoire long-

temps apres I'avoir executee, mais qui n'effleure pas son ame,

et qui ne lui ote, ainsi que les autres exercices, que la force du

corps. Le socque ou le cothurne depose, sa voix est eteinte, il

sent une extreme fatigue, il va changer de chemise et se cou-

cher ; mais il ne lui reste ni douleur, ni trouble, ni affaissement

d'ame : c'est vous, auditeurs, qui remportez toutes ces impres-

sions. L'acteur est las, et vous etes tristes; c'est qu'il s'est

demene sans rien sentir, et que vous avez senti sans vous de-

mener : s'il en etait autrement, la condition d'un comedien

serait la plus malheureuse des conditions. Heureusement pour

nous et pour lui, il n'est pas le personnage, il le joue : sans

cela, qu'il serait plat et maussade! Des sensibilites diverses

qui se concertent entre elles pour produire le plus grand effet

possible ! cela me fait rire. J'insiste done, et je dis : C'est la

sensibility qui fait la multitude des acteurs mediocres ; c'est la

sensibilite extreme qui fait les acteurs borne s; c'est le manque

de sensibilite qui fait les acteurs sublimes. Les larmes du come-

dien descendent, celles de I'homme sensible montent; ce sont

les entrailles qui troublent sans mesure la tete de I'homme

sensible ; c'est la tete du comedien qui porte quelque trouble

passager dans ses entrailles.

Avez-vous jamais r6flechi a la difference des larmes excitees

par un evenement tragique, et des larmes excitees par un

discours pathetique? On entend une belle chose: peu a peu la

tete s'embarrasse, les entrailles s'emeuvent, les larmes coulent \
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au contraire, a I'aspect d'un evenement tragique, les entrailles

s'6meuvent subitement, la t^te se perd et les larmes coulent

;

celles-ci viennent subitement, les premieres sont amenees.

Voila I'avantage d'un coup de theatre naturel et vrai sur

une sc^ne eloquente : il produit rapidement I'effet que la scene

fait attendre; mais I'illusion en est beaucoup plus difficile; un
incident faux, mal rendu, la detruit. Les accents s'imitent

mieux qne les mouvements; mais les mouvements frappent

avec une bien autre violence.

Reflechissez, je vous prie, sur ce qu'on appelle au theatre

dtre vrai. Est-ce y montrer les choses comme en nature? Nulle-

ment : un malheureux de la rue y serait pauvre, petit, mesquin;

le vrai en ce sens ne serait autre chose que le commun. Qu'est-

ce done que le vrai? G'est la conformite des signes exterieurs,

de la voix, de la figure, dumouvement, de Taction, du discours,

en un mot de toutes les parties du jeu, avec un module ideal

ou donn6 par le po^te ou imagine de tete par I'acteur. Voila le

merveilleux.

Une femme malheureuse, mais vraiment malheureuse,

pleure, et il arrive qu'elle ne vous touche point ; il arrive pis :

c'est qu'un trait leger qui la defigure vous fait rire; c'est qu'un

accent qui lui est propre dissonne a votre oreille; c'est qu'un

mouvement qui lui est habituel dans sa douleur vous la montre

sous un aspect maussade; c'est que les passions vraies ont

presque toutes des grimaces qae I'artiste sans gout copie servile-

ment, mais que le grand artiste evite. Nous voulons qu'au plus

fort des tourments I'homme conserve la dignite de son carac-

t^re; nous voulons que cette femme tombe avec decence et

mollesse, et que ce heros meure comme le gladiateur ancien

mourait dans I'ar^ne, aux applaudissements d'un amphitheatre,

avec grace, avee noblesse, dans une attitude elegante et pitto-

resque. Qui est-ce qui remplira votre attente? Est-ce I'athlto

que sa sensibility decompose et que la douleur subjugue, ou
I'athlete acad^misd qui pratique les lecons s^veres de la gym-
nastique jusqu'au dernier soupir? Le gladiateur ancien comme
un grand comedien, un grand comedien ainsi que le gladiateur

ancien, ne meurent pas comme on meurt sur un lit; ils sont

forces de jouer une autre mort pour nous plaire; et le specta-

teur delicat sentirait que la verity d'action d^nuee de tout ap-
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pret est petite et ne s'accorde pas avec la poesie. Du reste, ce

n'est pas que la pure nature n'ait ses moments sublimes; mais

je concois que si quelqu'un est sur de leur conserver leur subli-

mits, c'est celui qui les aura pressentis et qui les rendra de

sang-froid. Cependant je ne repondrais pas qu il n'y eut une

espSce de mobilite d'entrailles acquise et factice ; mais si vous

m'en demandez mon avis, je la crois presque aussi dangereuse

que la sensibilite naturelle. Elle doit a la longue jeter I'acteur

dans la maniSre et la monotonie ; c'est ce qui ne pent etre evite

que par une t6te de glace.

Mais, me direz-vous, une foule d'hommes qui decfelent subi-

tement, k leur maniSre, la sensibility qu'ils Sprouvent, font un

spectacle merveilleux sans s'dtre concertes. D'accord ; mais il le

serait bien davantage, je crois, s'il y avait eu entre eux un

concert bien entendu. D'ailleurs vous me parlez d'un instant

fugitif, et moi je vous parle d'un ouvrage de I'art qui a sa

conduite et sadurSe. Prenez chacun de ces personnages, montrez-

les-moi successivement Isolds, deux a deux, trois a trois; aban-

donnez-les a leurs propres mouvements, et vous verrez la caco-

phonie qui en resultera; et si, pour obvier a ce defaut, vous

les faites rSpeter ensemble, adieu leur propre caractere, adieu

leur sensibilite naturelle, et tant mieux. C'est comme dans une

societe bien ordonnee, ou chacun sacrifie de ses droits primitifs

pour le bien et 1' ensemble du tout. Or, qui est-ce qui connaitra

le plus parfaitement la mesure de ce sacrifice? L'homme juste

dans la societe, l'homme a tete froide au theatre*.

LETTRE DE M. DE VOLTAIRE

A M. LE COMTE DE SCHOMBERG.

« Du ch^eau de Ferney, le 5 octobre 1770.

<( Mon miserable etat, monsieur, ne me permet pas d'Scrire

aussitot et aussi souvent que je le voudrais a l'homme du

monde qui m'a leplus attache a lui; M. d'Alembert me console

en me parlant souvent de vous. M™* Denis, ma garde-malade,

passe ses jours a vous regretter.

1. Voir la fin de cet article au commencement du mois sulvant.
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« Puisque vous avez ete touch6, monsieur, de la requete de

nos pauvres esclaves francs-comtois, permettez que je vous

envoie deux exemplaires. Je suis persuade que monseigneur le

due d'Orl^ans ne souffrirait pas cette oppression dans ses do-

maines.

(( Vous savez les succes inouis des Russes contre les Turcs;

ils perdaient une bataille au pied du mont Gaucase dans le

temps q ue le grand vizir etait battu au bord du Danube, et

que la flotte du capitan - bacha etait detruite dans la mer

tg^e. On croirait lire la guerre des Remains contre Mithridate.

D'ailleurs I'Araxe, le Girus, le Phase, le Gaucase, la mer Egee,

le Pont-Euxin, sont de bien beaux mots a prononcer en compa-

raison de tons vos villages d'Allemagne aupres desquels on a

livre tant de combats ou malheureux ou inutiles.

(( Vous venez du moins de reduire les habitants de Tunis, suc-

cesseurs des Garthaginois, a demanderla paix : que Dieu puisse

vous conserver tant a la cour que sur les frontieres

!

« II y a deux choses encore pour lesquelles je m'interesse

fort : ce sont les finances et les beaux-arts ; je voudraisces deux

articles un pen plus florissants.

« Pour le Systdme de la nature^ qui tourne tant de t^tes a

Paris, et qui partage tous les esprits autant que le Menuet de

Versailles S je vous avoue que je ne le regarde que comme une

declamation diffuse, fondle sur une tres-mauvaise physique;

d'ailleurs, parmi nos tetes legeres de Fj-ancais , il y en a bien

peu qui soient dignes d'etre philosophes. Vous I'^tes, monsieur,

comme il fautl'etre, et c'est un des merites qui m'attachent a

vous.

(( Des qu'il gelera, nos gelinotes iront vous trouver.

»

On voit, par cette lettre, que le zele du patriarche en faveur

des pretendus esclaves du chapitre de Saint-Glaude ne se ra-

lentit point. J'ai eu I'honneur de vous parler de la premiere re-

quite -; vous ne serez pas fach6 de lire aussi la seconde.

1. Voir precddemment p. 33.

2. Voir prcc^demment p. 'i\.
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NOUVELLE REQUETE AU ROI EN SON CONSEIL

PAn LES HABITANTS DE L ON GC H AUMOIS, MOIIEZ, MOnBIER, BE LLE FONTA I NE
,

LES ROUSSES ET B0I8-D'A VONT, ETC, EN FR ANCHE-COMTE.

(( Sire, douze mille de vos sujets mouillent encore de leurs

larmes le pied de votre trdne. Les habitants de Longchau-

mois, etc., sent pr^ts a servir Votre Majeste, en faisant de leurs

mains, a travers les montagnes, le chemin que Votre Majeste

projette de Versoix et de la route de Lyon en Franche-Comte

;

ils ne demandent qu'a vous servir. Le chapitre de Saint-Claude,

ci-devant couvent de benMictins, persiste avouloir qu'ils soient

ses esclaves.

«Ce chapitre n'a point de titre pour les r6duire en servi-

tude, et les suppliants en ont pour ^tre libres. Le chapitre a

pour lui une prescription d'environ cent annees; les suppliants

ont en leur faveur le droit naturel et des pieces authentiques

deja produites devant Votre Majeste.

« II s'agit de savoir si ces actes authentiques doivent rele-

ver les suppliants de la faiblesse et de I'ignorance qui ne leur

ont pas permis de les faire valoir, et si la jouissance d'une usur-

pation, pendant cent annees, communique un droit au chapitre

contre les suppliants. La loi etant incertaine et equivoque sur

ce point, les habitants susdits ne peuvent recourir qu'a Votre

Majeste, comme au seul legislateur de son royaume; c'est k lui

seul de fixer, par un arret solennel, I'etat de douze mille per-

sonnes qui n'en ont point.

« Votre Majest6 est seulement suppli^e de considerer a quel

6tat pitoyable une portion considerable de ses sujets estreduite.

(f 1° Lorsqu'un serf du chapitre passe pour dtre malade al'ex-

tremite, I'agent ou le fermier du chapitre commence par mettre

a laporte de la cabane la veuve et les enfants, et par s'emparer

de tons les meubles. Cette inhumanite seule depeuplela contree.

« 2° L'interfit du chapitre a la mort de ces malheureux est

si visible que voici ce qui arriva le mois d'avril dernier, qui

merite d'etre mis sous les yeux de Votre Majeste.

« Le chapitre, en qualite d'heritier, est tenu de payer le chi-

rurgien et I'apothicaire. Un chirurgien de Morez, nomme Nicod,

demanda, au mois d'avril, son paiement a I'agent du chapitre

;
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ragent repondit ces propres mots : « Loin de vous payer, le

({ chapitre devrait vous punir ; vous avez gueri Tannic dernifere

« deux serfs dont la mort aurait valu mille ecus a mes maitres.))

((Nous avons des temoins de cet horrible propos; nous de-

mandons a en faire la preuve.

(( Nous ne voulons point fatiguer Votre Majesty par le recit

avere de cent desastres qui font fremir la nature ; d'enfants a la

mamelle abandonnes et trouves morts sous le scelle de leur

p6re; de filles chass6es de la maison paternelle ouelles avaient

ete marines, et mortes dans les environs au milieu des neiges

;

d'enfants estropies de coups par les agents du chapitre, de peur

qu'ils n'aillent demander justice. Ges recits, trop vrais, dechi-

reraient votre coeur paternel.

(( Nous sommes enfermes entre deux chaines de montagnes,

sans aucune communication avec le reste de la terre. Le cha-

pitre ne nous permet pas meme des armes pour nous defendre

contre les loups dont nous sommes entourt^s. Nous avons vu

rhiver dernier nos enfants d^vores, sans pouvoir les secourir.

Nous restons en proie au chapitre de Saint-Glaude et aux betes

feroces; nous n'avons que Votre Majeste pour nous proteger. »

Le Conseil des Depeches;

M, le due DE Ghoiseul , ministre et secretaire d'fitat

;

M« Ghery, avocat

;

Paget et Ghapuis, syndics,

— On vient de publier, en quatre volumes petit in-8° peu

considerables, un Voyage de Franee^ d'Espagne, de Portugal

et d'ltalie, pendant les ann6es 1729 et 1730 ; ouvrage pos-

thume de feu M. de Silhouette, ancien ministre d'Etat et contro-

leur general des finances. G'est parcourir bien des pays dans

un petit nombre de pages, eu egard a leur 6tendue et a leur

importance. Yous ne trouverez dans ce Voyage ni instruction ni

amusement; c'est partout le coup d'oeil le plus trivial sur les

beaux-arts, sur les arts utiles, sur les mceurs, sur I'histoire des

differents pays mentionnes au frontispice ; c'est sur I'Espagne

une dissertation politique k perte de vue, mais qui n'en est pas

moins insipide, surtout aujourd'hui qu'il y a longtemps que les

r6ves du cardinal Alberoni se sont 6vanouis avec ce reveur, qui

n'etait pas un homme commun. Ceux qui ont cru devoir rendre
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publics les papiers informes qui composent ce Voyage n'ont

certainement pas eu a coeur la reputation de I'auteur; son

Voyage n'a fait nulle sensation, et c'est ce qui pouvait lui arri-

ver de plus heureux. Et puis, comptez sur les reputations!

M. de Silhouette a passe quarante ans de suite pour une excel-

lente t^te, pour une grande t6te, pour un homme d'l^tat ; et il

parcourt quatre des plus grandes con trees de I'Europe sans

qu'il lui 6chappe une remarque que vous voulussiez recueillir

;

vous croiriez souvent voyager avec un capucin, tant il est plat

et bigot.

C'est que M. de Silhouette etait un homme mediocre, mais

dou6 de la plus forte dose d'ambition possible. L'art de ces

sortes de caractferes consiste a entretenir le public dans une

haute idee de leur capacity, sans jamais se commettre par des

epreuves precises. Moyennant cet art et beaucoup de souplesse

dans le caract^re, M. de Silhouette s'eleva insensiblement de

I'etat le plus obscur aux premieres places du minist^re. II s'at-

tacha d'abord a M. le marechal de Noailles, qui le placa aupr^s

de feu M. le due d'Orleans en qualite de secretaire de ses com-

mandements; de cette place il s'6leva a celle de chancelier

garde des sceaux de ce prince ; et quoique M. le due d'Orleans

d'aujourd'hui, en partant pour I'armee, en 1757, le congediat

et donnat sa place a M. I'abbe de Breteuil, quoique M™' de

Pompadour regardat dans ce temps-la M. de Silhouette comme
un homme a syst^mes, et par consequent dangereux , il sut si

bien la faire revenir de ces impressions defavorables qu'en

1759 il fut nomme controleur general des finances et ministre

d'fitat.

II est vrai que son ministere ne dura guere au del^ de six

mois, et qu'il n'eut pas seulement la satisfaction de se voir

dans YAlmanack royal sous ces qualifications. G'etait alors la

mode de changer souvent de ministres et d'en essayer de dif-

ferentes espfeces, sans doute dans I'esp^rance de rencontrer k la

fin le veritable. Feu M""« la duchesse d'Orleans envoya un jour

un de ses gentilshommes faire compliment a je ne sais plus

quel ministre sur sa nomination •; et, apr^s avoir donn6 sa com-
mission et laisse faire au commissionnaire quelques pas, elle le

rappela et lui dit : « Informez-vous cependant auparavant s'il

est encore en place. » M. de Silhouette n'y fut que pour prou-

IX. 10
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yer qu'il n'avait point de tete ; car tout ministre qui ne pr6voit

pas les suites des mesures qu'il prend, et qui ne tient pas ses

moyens tout prets pour y remedier; tout ministre qui ne sait

pas calculer et le caract^re de ceux dont il depend, et la tour-

nure des esprits auxquels il a affaire, n'est certainement qu'un

homme ordinaire. M. de Silhouette ne savait que le jeu des

ambitieux, celui d'exciter, moyennant une forte cabale, un grand

mouvement passager dans le public : en faveur de sa premito

operation , il fut traite comme le sauveur de la France ; on fit

des vers, de la prose, des estampes; mais tout ce beau feu

etait un feu de paille, et le d^chainement public succeda bien-

tot et renversa le sauveur de son piedestal. II savait beaucoup,

il parlait avec precision et nettete, mais il manquait de genie

;

il croyait que ce qui se faisait en Angleterre etait praticable en

France, que Louis XV se conduirait comme George II , et son

court ministfere ne fut qu'un enchainement de paralogismes.

II fut aussi un spectacle bien moral , quoique bien commun

pour un philosopher on vit cet homme, qui avait employe toute

la sagacite et toutes les facult^s de son esprit pour parvenir au

faite, s'y soutenir un instant, et ensuite mourir de chagrin d'en

^tre tombe. Lorsque M. le due de Ghoiseul lui fit concevoir

qu'il fallait se demettre de sa place , il se mit a pleurer comme

un enfant; de la il alia au conseil, ou il parla comme un ange

sur I'etat des finances du royaume, apres quoi il demanda a se

retirer. C'etait le chant du cygne, qui est toujours si melodieux

au moment de la mort ; mais la place qu*il occupait demandait

un aigle etnon pas un cygne. Retire, il tomba bientot dans la

melancolie et le marasme, et mourut dans la plus haute devo-

tion sans avoir vecu soixante ans. II avait ete toute sa vie zele

catholique et fort attach^ au parti des j^suites ; c'6tait un des

moyens les plus usites parmi les ambitieux pour avancer.

Beaucoup de gens le regardaient comme un insigne hypocrite;

mais il se pent qua force de s'etre menti k lui-meme sans dis-

continuer, il se soita la fin persuade lui-meme. Ce qu'il y a de

certain, c'est qu'il n'avait point de vertus ni publiques ni privees,

et qu'il etait de ces gens qui n'ont jamais os6 regarder personne

en face.

Son desinteressement se manifesta dans les premiers mois

de son minist^re. II acheta des heritiers d'un traitant une an-

I
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cienne pretention de six cent mille livres qui avait et6 en-

gloutie dans la banqueroute generale du temps du syst^me de

Law; il en fit I'acquisition pour six mille livres. Nanti de ces

papiers en qualite d'acquereur, il trouva, en quality de ministre,

de la justice du roi et de la plus urgente necessity de I'^tat, de

les acquitter a leur valeur primitive ; et^ apres les avoir fait

payer au tresor royal en quality d'homme qui sait calculer, il

les pr^ta au roi a fonds perdu sur sa t^te et sur celle de sa

femme, et se fit, moyennant six mille livres une fois payees, une

rente viagere de soixante mille livres par an. Cette operation

est une des plus memorables de son minist^re; elle prouve

qu'on pent etre un grand saint et grand fripon tout ensemble,

et que M. de Villeroy avait tort de douter de la validite de la

canonisation de saint Vincent de Paul, parce qu'il I'avait sou-

vent vu tricher au piquet.

— 11 parait un volume in-A" de pr^s de trois cents pages

intitule Manifcste de la rSpublique confMerde de Pologne, du

i5 novembre d769^ traduit du polonais. Pour que ce dernier

point devienne une v^rite, il faudra se dep^cher de traduire

cet ecrit en polonais, ou je crois qu'il n'existe point encore. Si

mes Memoires sont fiddles, il a ete fabrique ici , sous les aus-

pices de M. le comte Wielhorski , et je ne sais si notre savant

abbe de Mably n'y a pas mis la main. Ge bon abb6 se croit tres-

sincerement une tete bien autrement judicieuse et bien autre-

ment solide que celle du patriarche ou du president de Mon-

tesquieu; et quand on I'entend raisonner quelquefois sur les

gouvernements Strangers, et prononcer dans la societe ses

oracles sur la science de la politique, on croit se trouver vis-k-

vis d'un enfant qui fait I'important en debitant des sottises. Je

me rejouis parfois du ton de bonte doctoral avec lequel il m'ap-

prend quelque principe ou quelque lieu commun que mon pro-

fesseur de droit public de I'universit^ de Leipzig me dictait,

en mon jeune temps, dans ses cahiers, en mauvais latin, a la

verity, mais avec beaucoup plus de methode, et qu'il appliquait

surtout avec beaucoup plus de bon sens que le docteur Mably

;

il se persuade alors de la meilleure foi du monde qu'il me de-

couvre les tr^sors de la science dont je n'ai jamais eu connais-

sance, et mon respectueux silence le confirme dans cette id6e.

Lorsque M. Jennings, qu'on appelle quelquefois en son pays le
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Pitt de la SuMe, passa ici, I'abbe de Mably lui manifesta sa

profonde admiration pour le gouvernement de ce royaume,

qu'il regardait comme le modele le plus parfait d'un bon gou-

vernement; le Pitt suedois lui conseilla de garder cette idee

pour lui, s'il ne voulait pas se deshonorer. II me fit de m^me,

il n'y a pas longtemps, un beau discours sur le respect qu'on

avait en Pologne pour la loi, marque infaillible d'une excellente

constitution ; et son admiration a cet egard etait fondee sur ce

qu'il avait appris par des Polonais que, lorsqu'un gentilhomme

de ce pays se trouve condamne a la prison par les tribunaux du

royaume, il s'y rend librement, sans etre arr^t6 ni traine, et y
reste sans etre garde. Je souhaite a M. I'abbe de Mably que le

genie du droit public et de la politique se loge dans sa tete, et

se fasse un point d'honneur d'y rester a la mani^re des gentils-

hommes de Pologne; et k M. le comte Wielhorski, qu'il se tire

de ses negociations avec autant de succ^s que d'une symphonic

a grand orchestre ou d'un concerto, lorsqu'il tient son violon ou

son archi-luth, le tout pour la felicite de ses compatriotes, dont

la conduite, depuis quelques ann^es, est une nouvelle preuve

combien la sagesse est famili^re au genre humain.

— Yoici un titre excellent : le Mauvais Diner, ou Lettres

sur le Diner du comte de Boulainvi liters, par le P. Louis Viret,

cordelier conventuel; brochure in-8^ Vous trouverez peut-etre

le cordelier un peu degoute; il parle de ce Diner comme s'il lui

avait donn6 une indigestion ; il doit ^tre de bien plus dure di-

gestion pour les gros b^neficiers de I'figlise ; car de quel dan-

ger peut-il ^tre pour un pauvre diable de cordelier que Ton

renverse la nappe de la noce de Cana ? II n*y perdrait que sa

provision de th^ologie abstruse et de paillardise, et n'aurait

pas peut-etre moins de sante en retournant a la charrue ou en

faisant un valet bien decouple de quelque grand seigneur. Le

bfele du r6v6rend pere cordelier est done , comme vous voyez,

lien desinteresse, et son Mauvais Diner devrait lui procurer les

moyens d'en faire de bons ; il vaut eel a ou rien.

\
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SUITE ET FIN DES OBSERVATIONS DE M. DIDEROT

SUR LA BROCHURE INTITULE E GflmC^^ e/C.

C'est ici le lieu de vous parler de Tinfluence perfide d'un

mauvais partner sur un grand com6dien. Celui-ci a conQu

grandement ; mais il est forc6 d'abandonner son modde ideal

pour se mettre au niveau du pauvre diable avec lequel il est

en scfene.

Qu'est-ce done que deux comediens qui se soutiennent

mutuellement? Ce sont deux hommes dont les modules ont,

proportion gardee, ou I'egalite ou la subordination qui convient

aux circonstances dans lesquelles le po^te les a places, sans

quoi I'un sera trop fort ou I'autre trop faible; et pour sauver

la dissonance, le fort n'enlevera pas le faible h sa hauteur,

mais d'instinct ou de reflexion il descendra a sa petitesse.

En un mot, k quel age est-on grand comedien ? Est-ce a

I'age ou Ton est plein de feu, ou le sang bout dans les veines,

ou I'esprit s'enflamme de la plus leg^re 6tincelle, ou le moindre

choc porte un trouble terrible au fond des entrailles? Nulle-

ment. C'est lorsque la longue experience est acquise, lorsque

les passions sont tombees, que Tame est froide et que la tete

se poss^de. Baron jouait a soixante ans passes le Gomte d'Essex,

Xiphares, Britannicus, et les jouait bien ; M"^ Gaussin excellait

dans la Pupille a I'age de cinquante ans; un vieux comedien

n'est ridicule que quand les forces I'ont tout a. fait abandonne,

ou quand la superiority de son talent ne suffit pas pour sauver

le contraste de sa vieillesse avec la jeunesse de son role.

De nos jours, M"^ Clairon et Mole ont joue en debutant

comme des automates ; ensuite ils sont devenus grands come-

diens. Comment cela s'est-il fait? Est-ce que I'ame, est-ce que

la sensibilite, est-ce que les entrailles leur sont venues? Si cet

acteur, si cette actrice etaient profond^ment p6netres, comme
on le suppose, I'un aurait-il le temps de jeter un coup d'oeil

sur les loges, I'autre de diriger un sourire vers la coulisse?
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Cen'estpas, encore un coup, celui qui est hors de lui-meme,

c*est celui qui est froid, qui se poss^de, qui est maitre de son

visage, de sa voix, de ses actions, de ses mouvements, de son

jeu, qui disposera de moi.

Garrick montre sa t6te entre les deux battants d'une porte,

et je vois en deux secondes son visage passer rapidement de la

joie extreme a I'etonnement, de I'etonnement a la tristesse, de

la tristesse a Tabattement, de I'abattement au desespoir, et des-

cendre avec la meme rapidite du point ou il est k celui d'ou il

est parti. Est-ce que son ame a pu eprouver successivement

toutes ces passions et executer, de concert avec son visage,

cette espece de gamme? Je n'en crois rien.

Sedaine donne son Philosophe sans le savoir : la piece chan-

celle a la premiere representation, et j'en suis afllige; a la

seconde, son succfes va aux nues, et j'en suis transporte de joie.

Le lendemain, je cours aprfes Sedaine, il faisait le froid le plus

rigoureux; je vais dans tons les endroits ou j'espere le trouver.

J'apprends qu'il est a I'extr^mite du faubourg Saint-Antoine;

je m'y fais conduire : je I'aborde, je lui jette les bras autour du

cou; la voix me manque et les larmes me coulent le long des

joues : voila I'homme sensible et mediocre. Sedaine, froid,

immobile, me regarde et me dit : Ah! monsieur Diderot, que

vous etes beau! voila I'observateur et I'homme de genie.

L'homme sensible obeit a I'impulsion de la nature, et ne

rend pr6cisement que ce que son propre coeur lui fournit; le

comedien observe, se saisit des ph6nomenes que le premier lui

presente, et decouvre encore d'^tude et de reflexion tout ce

qu'il peut y ajouter pour le plus grand effet.

A la premiere representation d'Inds de Castro^ on am^ne les

enfants, et le parterre se met a rire. La Duclos, qui faisait In^s,

indignee s'6crie : Ris done, sot parterre, au plus hel endroit de

lapidce! Le parterre I'entendit, se contint; I'actrice reprit son

role et ses larmes, et celles du spectateur coulerent. Quoi done

!

est-ce qu'on passe ainsi rapidement d'un sentiment profond

a un autre sentiment profond, de I'indignation a la douleur?

Je ne le concois pas, son indignation etait r^elle et sa douleur

simulee.

Quinault-Dufresne joue le role de Severe dans Polyeucte, II

etait envoye par I'empereur Decius pour persecuter les chre-
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tiens; il confie k son ami ses sentiments secrets sur cette secte

calomni^e. Cette confidence, qui pouvait lui couter la vie, ne

pouvait se faire k voix trop basse : le parterre lui crie : Plus

haul ! II r^pond subitement au parterre : Et voiis, messieurs,

plus has! Est-ce que s'il eut ete vraiment Severe, il eut ete si

prestement Dufresne? Non, vous dis-je, il n'y a que rhomme
quise possede, comme sans doute il se possedait, I'acteur rare,

le comedien par excellence, qui puisse ainsi d^poser et reprendre

son masque.

Lin acteur s'est pris de passion pour une actrice; une repre-

sentation les met en scene dans un moment de jalousie. La

scene y gagnera, si I'acteur est un homme mediocre: elle y
perdra, s'il est un grand homme; il sera lui, et il ne sera plus

le module id6al et sublime qu'il s'6tait fait d'un jaloux. La

preuve qu'ils se rabaissent I'un et fautre a la vie commune,

c'est que s'ils gardaient leurs echasses, ils se riraient au nez

tons les deux.

Je dis plus, un excellent moyen pour jouer petitement, mes-

quinement, c'est d'avoir a jouer son propre caractere. Vous

etes un tartuflfe, vous etes un misanthrope, vous jouerez un

tartuffe, vous jouerez im misanthrope, et vous le jouerez bien

;

mais vous ne ferez rien de ce que le poete a fait : car il a fait,

lui le Tartuffe, le Misanthrope; et vous, vous n'etes qu'un

individu, et communement fort au-dessous du modele de la

poesie.

Mais Quinault-Dufresne, orgueilleux par caractere, jouait

merveilleusement I'orgueilleux. — Et qui est-ce qui vous a dit

qu'il se jouait lui-m^me? et, dans cette supposition meme, qui

est-ce qui vous a dit que la nature ne I'avalt pas fait tout proche

du modele ideal? Mais Quinault-Dufresne n'etait pas Orosmane,

et qui est-ce qui le remplace ou le remplacera jamais dans ce

role ' ? II n'etait pas I'homme du Prejuge ci la mode^ et avec

1. LeKain qui, sans avoir aucun des avantages cxtcricurs dc Dufresne, ou plu-

t6t ayant figure, voix, tout contre lui, a ccpendant surpassc Dufresne dans le role

d'Orosmane. Co grand acteur se trouva au debut do Le Kain, et avoua qu'il lui

avait fait voir dans ce r61e des nuances et des details dont il no s'etait pas doute.

Mais c'est, je crois, que notre philosophe n'a jamais vu jouer LeKain, pas plus que

M'^« Clairon, au moins depuis sa grande c61cbrite; il no parle de celle-ci que d'apres

la voix publique, et d'apres son instinct qui lui fait presquc toujours deviner juste.

Quant ^ Dufresne et Montmenil, c'est autre chose. Lorsque ces acteurs etaient au
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quelle perfection ne le jouait-il pas ! Un des hommes les plus

droits, les plus francs, les plus honnetes qui aient exerce la

profession difficile de comedien, Montm6nil, jouait, avec le meme
succ^s, Ariste dans la Pupille, Tartuffe^ I'Avocat Patelin, Mas-

carille dans les Fourheries de Scapin; je I'ai vu, et a mon
grand etonnement, il avait le masque de ces roles. Ce n'etait

pas naturellement, car la nature ne lui en avait donne qu'un, le

sien : il tenait done les autres de I'art? Est-ce qu'il y a une

sensibility artificielle ?

Pour un endroit ou le poete a senti plus fortement que I'ac-

teur, il y en a cent ou I'acteur sent plus fortement que le poete;

et rien n'est plus dans la verite que cette exclamation de

Voltaire, entendant jouer la Clairon dans une de ses pieces :

Est-ce hien moi qui ai fait cela? D'ou cela venait-il? Est-ce

que M^^^ Clairon en sait plus que M. de Voltaire? Sans doute;

son modde id^al, en d^clamant, 6tait bien au dela du module

ideal que le poete s'6tait fait en 6crivant ; mais ce module ideal

n'etait pas elle. Que faisait-elle done? EUe copiait de genie;

elle imitait le mouvement, les actions, les gestes, toute la

nature d'un etre fort au-dessus d'elle; elle jouait, et jouait

sublimement.

AUez chez M"^ Clairon, et voyez-la dans les transports

r6els de sa colore; si elle y conserve son maintien, ses accents,

son action theatrale, elle vous fera rire, et vous I'auriez

admiree au theatre. Que faites-vous done dans ce cas, et que

signifie votre rire, si ce n'est que la sensibility reelle et la sen-

sibilite simulee sont deux clioses fort diverses; que la colfere

reelle de M"' Clairon ressemble a de la colore jou6e, et que,

par consequent, il y a deux coleres que vous savez fort bien

discerner? Les images des passions au theatre n'en sont done

pas les vraies images ; ce sont done des portraits outres, assu-

jettis a des regies de convention. Or, je demande quel est

Tacteur qui se renfermera le plus strictement dans ces regies

donnte? Quel est celui qui saisira le mieux cette emphase

prescrite, ou de I'homme qui est domine par son propre carac-

t^re, ou de celui qui s'en depouille pour en prendre un autre

thcitrc, il (5tait assidu au spectacle; mais, depuis environ vingt ans, il n'y a ^tc

qu'en passant, pour voir de temps en temps quelquc nouvelle pi6ce, par courtoisio

pour I'auteur. (Grimm.)
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plus grand, plus noble, plus violent, plus elev6? On est soi de

nature,' on est un autre d'imitation ; le coeur qu*on se sup-

pose n'est pas celui qu'on a. Quelle est done la ressource en

pareil cas? C'est de bien connaitre les symptomes exterieurs de

I'dme qu'on emprunte, de s'adresser a Texperience de ceux qui

nous voient, et de les tromper par I'imitation de ces symptomes

d'emprunt, qui deviennent n6cessairement la rfegle de leurs

jugements; car il leur est impossible d'apprecier autrement ce

qui se passe au dedans de nous. Celui qui connalt le mieux et

qui rend le plus parfaitement ces signes, d'apr^s le module

id6al le mieux concu, est le plus grand com^dien ; celui qui

laisse le moins k imaginer au grand comedien est le plus grand

des poetes.

Quand, par une longue habitude du theatre, on garde dans

la society I'emphase theatrale, et que Ton continue a y etre

Brutus, Cinna, Burrhus, Mithridate, Cornelie, Merope, Pomp6e,

savez-vous ce qu'on fait? On reunit a une ame petite ou grande,

de la mesure precise que la nature I'a donnee, les signes exte-

rieurs d'une ame exageree et gigantesque qu'on n'a pas, et de

la nait le ridicule.

la cruelle satire que je viens de faire, sans y penser, des

auteurs et des acteurs ! II est, je crois, permis a tout homme
d'avoir une ame forte et grande; ilest, je crois, permis d'avoir

le maintien, le propos, Taction de son ame, et je crois que

I'image de la veritable grandeur ne pent jamais ^tre ridicule.

Que s'ensuit-il de la? Vous le devinez de reste : c'est que la

vraie tragedie est encore a trouver, et qu'avec tous leurs defauts

les anciens en 6taient peut-etre plus voisins que nous. Plus les

actions sont fortes et les propos simples, plusj'admire; je crains

bien que nous n'ayons pris, cent ans de suite, I'heroisme de

Madrid pour celui de Rome. En effet, quel rapport entre la sim-

plicite et la force du discours de Regulus dissuadant le s^nat et

le peuple romain de I'echange des captifs, et le ton declamatoire

et ampoule que nos tragiques lui auraient donne? II dit

:

« J'ai vu nos enseignes suspendues dans les temples de

Carthage; j'ai vu le soldat priv6 de ses armes, qui n'avaient pas

ete teintes d'une goutte de sang ennemi ; j'ai vu I'oubli de la

liberte, et des citoyens les bras attaches sur le dos; j'ai vu les

portes des villes ouvertes et les moissons couvrir les champs
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que nous avions ravages : et vous croyez que, rachetes a prix

d'or, ils reviendront plus courageux? Yous ajoutez une perte a

rignominie; la vertu, une fois sortie d'une ame qui s'est avilie,

n'y rentre plus. N'attendez rien de celui qui a pu mourir, et qui

s'est laiss6 lachement garrotter. Carthage ! que tu es grande

et fi^re de notre honte ! »

Tel fut son discours, telle sa conduite. II se refuse aux

embrassements de sa femme et de ses enfants ; il s'en declare

indigne comme un vil esclave ; il tient ses yeux farouches fixes

en terre, et dedaigne les pleurs de ses amis, jusqu'a ce qu'il

ait amene le senat au conseil que lui seul etait capable de

donner, et qu'il lui soit permisde retourner dans son exil.

Mais le moment du heros, le voici. II n'ignorait pas le

supplice qu'un ennemi feroce lui preparait : cependant il

reprend sa serenite ; il se degage de ses proches, qui cherchaient

a diff6rer son depart, avec la meme liberie dont il se degageait

autrefois de la foule de ses clients pour aller se delasser de la

fatigue des affaires dans ses champs de Venafro et a sa maison de

Tarente.

Mettez la main sur la conscience et dites-moi s'il y a dans

nos tragedies un mot du ton qui convient a une vertu aussi

haute et aussi familiere, et quel air pourraient avoir dans cette

bouche ces sentences ambitieuses et la plupart de nos fanfa-

ronnades a la Corneille ?

combien dechosesqueje n'ose confier qu'avous! Je serais

lapide dans les rues si Ton me savait coupable de ce blaspheme,

et je ne me soucie point du tout de la couronne du martyre.

Si jamais un homme de genie ose donner a ses personnages

le ton simple de I'heroisme antique, I'art de I'acteur sera bien

autrement difficile.

Au reste, lorsque je prononce que la sensibilite est le

caract^re de la bonte de Tame et de la mediocrite du genie, je

fais un effort dont peu d'hommes sont capables ; car, si la

nature a fait une ame sensible, vousle savez, c'est la mienne.

Je devais m'arr^ter ici, mais j'aime mieux une preuve

deplacee qu'une preuve omise. Voici une experience que vous

aurez faite quelquefois : appel6 par un acteur ou par une

actrice, chez elle, en petit comite, pour juger de son talent,

vous lui aurez trouve de I'ame, de la sensibilite; vous I'aurez



NOVEMBRE 1770. 155

accablee d'^loges ; vous vous en serez s^pare et vous I'aurez

laissee avec la conviction duplus ^clatant succfes. Lelendemain,

elle parait, elle est sifilee; et vous prononcez en vous-m6nie,

malgre vous, que les sifllets ont raison. D'ou cela vient-il?

Est-ce qu'elle a perdu son talent d'un jour a I'autre ? Aucu-

nement; mais chez elle vous 6tiez terre a terre avec elle, vous

I'ecoutiez, abstraction faite des conventions ; elle etait telle vis-

^-vis de vous ; il n'y avait aucun autre terme de comparaison.

Vous 6tiez content de son ame, de ses entrailles, de sa voix, de

ses gestes, de son maintien ; tout etait en proportion avec le

petit auditoire, le petit espace; rien n'exigeait de'*rexageration

;

sur la scene tout a disparu ; la il fallait un autre module qu'elle-

m^me, puisque tout ce qui I'environnait achang6 : sur un petit

theatre particulier, dans un appartement, vous spectateur de

niveau avec I'acteur, le vrai module dramatique vous aurait

paru outr6, et en vous en retournant vous n'auriez pas manqu6

d'en faire la confidence h, votre ami, et le lendemain le succ^s

au theatre vous aurait etonne.

Ces derni^res lignes sont laches et froides, mais elles sont

vraies. Je vous demande encore si un acteur fait ou dit rien

dans la soci^te precisement comme sur la sc^ne ; et je finis.

Non, je ne finis pas; ilfaut que je vous raconte un fait que je

crois d^cisif. II y a a Naples un poete dramatique dont j'ai su le

nom. Lorsque sa pi^ce est faite, 11 cherche dans la ville les

personnes les plus propres de figure, de voix et de caract^re a

remplirses roles: comme il s'agit de Tamusementdu souverain,

personne ne s'y refuse. La troupe pour la piece formee, le poete

exerce ses acteurs pendant six mois ensemble et separement;

et quand croyez-vous qu'ils commencent a s'entendre, a bien

jouer, a s'avancer vers la perfection que I'auteur exige ? G'est

lorsqu'ils sont 6puises par ces repetitions sans nombre, lorsqu'ils

sont ce que nous appelons absolument blasts : d^s ce moment

les effets sont prodigieux, c'est a la suite de cet exercice

penible que les representations se font ; et ceux qui en ont vu

conviennent qu'on ne salt pas ce que c'est que de jouer la

comedie quand on n'a pas vu jouer celle-la. Ces representations

se continuent six autres mois de suite, et le roi et la cour

jouissent du plus grand plaisir que I'illusion th^atrale puisse

donner: et cette illusion, a votre avis, aussi grande et m^me
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plus parfaitea la derni^re representation qu'a la premiere, peut-

elle etre I'effet de la sensibility?

Au reste, la question dont il s'agit a ete autrefois entam^e

entre un mediocre litterateur, Remond deSainte-Albine*, et un

grand com6dien, Riccoboni ^
; le litterateur etait pour la sen-

sibilite, et le comedien etait contre^; c'est une anecdote que

1. Auteur du Comedien, 1747, in-S".

2. Auteur de la Reformation du thedtre, 1743, in-12.

3. Je ne sais si Riccoboni etait aussi grand acteur que son adversaire Remond
de Sainte-AIbine (5tait mediocre litterateur; mais je me rappelle qu'ils ont ecrit

tous deux des choses fort communes sur cette question. Quant au philosophe, il

n'aurait pas encore fini s'il avait su le fait que je vais rapporter ici. C'est que

M"^ Arnould, cette Sophie si touchante au theatre, si foUe b. souper, si redoutable

dans la coulisse par ses epigrammes, emploie ordinaireraent les moments les plus

path^tiques, les moments oii elle fait pleurer ou fremir toute la salle, h dire tout

has des folies aux acteurs qui se trouvent avec elle en sc6ne; et lorsqu'il lui arrive

do tomber gemissante, dvanouie, entre les bras d'un amant au desespoir, et tandis

que le parterre crie et s'extasie, elle ne manque guere de dire au hdros ^perdu qui

la tient : Ah! mon cher Pillot, que tu es laid! Quel parti notrc philosophe aurait

tir6 de cette anecdote! J'auraispu remarquer que les acteurs de I'Opera-Italien sont

en usage de se dire de pareilles folies pendant leur jeu muet, mais on m'aurait

r6pondu peut-6tre qu'ils jouent avec asscz peu de chaleur et de v6ritc pour pouvoir

se livrer h ces sortes d'extravagances ; ce qu'on ne pourra pas dire des fac(5ties de

Melpomene Arnould : noti-seulement son jeu n'en souffre point, mais il est impos-

sible qu'un spectateur qui la voit dans ces moments decisifs suppose qu'elle soit

assez peu affectee pour dire des billevesees. Au rcste, ces id6es meriteraient d'6tre

plus approfondies ; dies tiennent k une theoriedes arts d'imitatiou qui n'est pas

encore bien 6claircie. Ces arts sont toujours fondes sur une hypothese ; ce n'est pas

le vrai qui nous charme dans les ouvrages de I'art, c'est le mensonge approchant

de la v^rite le plus pres possible : mais le mensonge surfait toujours, le fantome de

I'imagination est toujours plus grand que I'image de la nature. Qu'est-ce qui fait

done I'essence du grand acteur, du comedien de genie? Ce n'est pas la sensibility;

h cet 6gard, je suis parfaitement d'accord avec notre philosophe; mais ce n'est pas

non plus la volenti conlraire : j'ai connu des hommes de pierre, ayant d'ailleurs

une extreme finesse dans I'esprit, hors d'etat de jouer mediocrement une scene

de comedie. Le grand comedien est celui qui est ne avec le talent do jouer sup6-

rieurement la comddie, et qui a perfectionne ce talent par I'etude. Je sais bien que

cette definition n'apprend ricn, mais c'est le cas de toutes les definitions exactes;

contentez-vous-en ; ou si vous les gcn^ralisez, vous n'aurez plus que des mots

vagucs, et les esprits peu justes croiront que vous leur avez appris des v^rit^s

importantes, quand vous n'aurez fait que bavarder. Ce qui fait qu'un homrae est

grand acteur, grand poete, grand artiste, ne tient pas h des qualit^s generates,

mais a des modifications si fines que nous avons k peine assez d'yeux pour les

apercevoir, et encore moins des terraes pour les exprimer, mais qu'il suffit d'une

ligne de plus ou do moins pour 6ter le talent, ou pour le porter k son comble. La

sensibility est done une qualite neutre et ctrangfere au talent d'un grand comedien,

elle peut se trouver ou ne pas so trouver dans le sujet qui poss6de cc talent Emi-

nent; cola ne faitrien 5, la chose : le caractere moral, ct le genie ou le talent, sont

deux composes de quality's tr6s-independantes les unes des autres, de sorte que
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j'ignorais, et que je viens d'apprendre : vous pouvez comparer

leurs id6es avec les miennes. Pour le coup, vous en voila

quitteet moi aussi.

— Ce que nous avons de plus honn^te et de plus res-

pectable dans la litterature, apr^s le vertueux Palissot, c'est le

sage de LaBeaumelle. Ge n'est pas que ce sage ecrivain, cet

excellent homme n'eut couru risque d'etre enti^rement oublie,

si M. de Voltaire ne s'etaitcru oblige ^ des soins sans relache

pour lui procurer une reputation immortelle'. Beaucoup de per-

sonnes de sens ont reproche a M. de Voltaire ces efforts infatigables

et auraient desire qu'il n'eut pas ecrit des Anecdotes sur Frl'ron^

et qu'il ne se fut pas plus occupe que le public de la reputation

immortelle de La Beaumelle ; mais je ne m'arroge pas le droit

de prononcer sur une question aussi importante k la fois et si

delicate ; il me suffit de remarquer que le sage La Beaumelle,

apr^s un silence de douze ou quinze ans, n'a pas cru devoir

laisser plus longtemps tout le soin de sa reputation litteraire a

la merci genereuse de son protecteur de Ferney, et qu'il vient

de le seconder par un petit manifeste qui nous prepare a des

exploits eclatants. La Beaumelle avait epouse, en Languedoc,

une soeur de ce jeune Lavaysse qui a joue un role si memorable

dans le proces de I'infortune Galas ; la famille de ce jeune homme
ne s'honorepas infmimentdecette alliance; maisil n'appartient

pas a tout lemonde desentir le prix d'une reputation pareille

a celle de M. de La Beaumelle. Ge sage ecrivain est revenu a

Paris depuis plusieurs mois, et apr^s s'^tre fait gu^rir par les

soins deM. Tronchin, et s'etre assure d'une puissante protection

aupr^s de M""^ la comtesse du Barry, il vient de recommencer

les hostilit6s centre le nabab de Ferney, par un manifeste

intitule Leitre de M. de La Beaumelle a MM. Philihert et

ChiroU libraires ll Gendve, Dans cette Lettre, qui n'a que seize

pages, il assure que ses amis de Geneve ont ete induits enerreur

par son silence ; voyant qu'il etait devenu si patient, apr^s

s'etre montr^ si sensible, ils ont suppose qu'il avait vendu son

silence a M. de Voltaire, et quecelui-ci lui fait une forte pension

qu'il lui fait compter avec exactitude, pour avoir le droit de

le genie peut se rencontrer indistinctement avec I'ame la plus sensible ou la plus

insensible. On trouve de tout dans ce monde, et la vari6te des combinaisons est

inepuisable. (Grimm.)
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dechirer son pensionnaire tant et aiissi longtemps qu'il lui

plaira, et sous la promesse faite par le pensionnaire de ne pas

se defendre. On voit que les amis de M. de La Beaumelle ont

une idee convenable de 1' elevation de ses sentiments; aussi il ne

leur fait point de reproche a cet egard ; il est seulement 6tonn6

qu'une idee aussi folk ait pu entrer dans les t^tes bien orga-

nisees de ses amis. Pour la d^truire, il declare qu'il va faire

une edition des OEuvres de M. de Voltaire, et I'enrichir de ses

notes et de ses observations; il imagine cet expedient comme

un moyen siir de faire passer a la posterite I'antidote de son

apologie, avec le poison des accusations de son ennemi ; il ne

s'agit plus que desavoir si le public voudra achetercette edition,

et si un homme de gout se souciera d'avoir dans sa bibliothfeque

les productions immortelles de M. de Voltaire, contaminees par

les ordures p^rissables de La Beaumelle. II commencera par la

Henriade. II convient qu'il serait plus court d'en faire une

meilleure; « c'est m^me, dit-il, une idee qui me tourmente

depuis longtemps; mais il faudrait plus de talent, et surtout

plus de sante que je n'en ai. » Je defie tons les ennemis de La

Beaumelle de faire contre lui une meilleure plaisanterie et un

6crit plus sanglant que le sien,

15 novembre 1770.

Le 10 de ce mois on donna sur le theatre de la Com^die-

Francaise la premiere representation de Florinde, tragedie

nouvelle, par M. Le Fevre. Gejeune poete donna, en 1767, une

tragedie de Cosrois ; c'etait sa premiere production ; le public,

indulgent pour les coups d'essai, la supporta pendant quelques

representations, et I'auteur se crut autorise a s'essayer de

nouveau; mais Je public n'est indulgent qu'une fois. Florinde

obtint les honneurs du sifllet et la couronne du martyre si una-

nimement qu'elle n'a pu se relever pour une seconde repre-

sentation ; et M. Le F^vre, qui a un peu dessine avant d'etre

possede de la fureur des vers, ne pent plus etre incertain

aujourd'hui surle metier qu'il faut abandonner; il vaut encore

mieux etre peintre mediocre que mauvais po^te.

Si Ton en juge par le litre desa piece, on croira que I'auteur,

a I'exemple de ses confreres modernes, a fait une pifece de
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pure imagination sans aucun fondement historique ; le nom de

Florinde est romanesque ou pastoral, ou meme tir6 du Mar-

tyrologe; eh bien, ce n'estrien de tout cela, et depuis longtemps

nous n'avons vu sur notre theatre un sujet plus historique.

M. Le Fevre a place le lieu de la scene en Espagne, au

commencement du vm® si^cle, ou fmit, dans cette partie de

I'Europe, le r^gne des Visigoths, sur les mines duquel s'eleva

le regne des Sarrasins et des Maures. Vous vous rappelez la

conspiration du comte Julien contre Rodrigue, dernier roi

visigoth. L'histoire de ces temps malheureux est assez incertaine

et assez embrouillee. Rodrigue n'etait pas ne sur le trone : on

avait m^me fait a son p^re un assez mauvais parti ; mais apres

la mort du persecuteur de sa famille, Rodrigue trouvale moyen

de se venger sur les enfants; lis furent chassis, et Rodrigue fut

proclame roi. On en avait esp^re beaucoup ; mais, k I'exemple

de plusieurs avortons royaux qu'on remarque dans l'histoire, il

promettait et ne tint pas ; il tomba bientot dans la debauche et

lacrapule les plus honteuses, et dans Tavilissement qui en est

la suite inevitable. Le comte Julien, gouverneur des plus belles

provinces d'Espagne du c6t6 de I'Afrique, homme puissant et

hardi, avait une fille celebre par sa beaute, appelee Cava; c'est

elle que I'infortune M.Le Fevre adebaptisee et appelee Florinde,

Elle etait elev^e, selon I'usage de ce temps, dans le palais et

sous les yeux de la reine. Le roi la vit un jour, de sa fenetre,

se promener dans les jardins de sa royale epouse ; il en devint

^perdument amoureux. II se rappelasansdoutela petite intrigue

de rhomme selon le ccEur de Dieu S avec la femme d'Urie;

mais ne trouvant pas dans la belle Cava les monies facilites

que I'autre avait trouvees dans la belle Bethsabee, il fut oblige

d'en venir a un parti un peu vigoureux, c'est-a-dire de la violer

suivant I'usage de ces temps honnetes. La belle Cava ne manqua

pas d'instruire son pere de son malheur et de sa honte. Le

comte Julien, outrage danssafille, pleinde projetsde vengeance,

et d'autant plus dissimul^, revient a la cour. II cherche a

gagner la confiance du roi, et il y reussit. Sous pretexte que

tout est tranquille dans I'interieur de I'Espagne, et que les

Sarrasins seuls sont a craindre, il persuade a Rodrigue de

1. David.
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porter tout ce qu'il pouvait avoir de forces sur les fronti^res,

c*est-a-dire dans les provinces de son gouvernement. II s'assure

en m^me temps de tous les grands de I'^tat, ou du moins

des principaux, fatigues depuis longtemps de I'autorit^ d'un

roi meprise. Lorsque sa partie est bien liee, 11 se fait ecrire,

deson gouvernement, que sa femme est mourante; 11 obtient

la permission d'y aller, et d'emmener sa fiUe avec lui pour

recevoir les derniers adieux de sa m^re. L'imprudent Rodrigue

ne se doutait point de I'orage qui se formait sur sa tete; il

eclata d^s que le comte Julien fut de retour dans son gouver-

nement. Non content d'avoir d^pouille le roi de ses moyens de

defense, il fit son traite avec les Sarrasins, leur donna 1'entree

du royaume, et leur aplanit le chemin a des conquetes qui les

mirent en possession des plus belles provinces de I'Espagne.

Rodrigue fut vaincu, et perit dans le combat ou dans la fuite.

L'histoire lui fait du moins I'honneur de remarquer qu'il ne

perdit pas sa couronne sans avoir montre de la valeur dans

cette dernifere scfene de son role.

Voili par quelles voies incomprehensibles la Providence

permit I'etablissement des infid^les dans un des plus beaux

royaumes de I'Europe, dont ils poss^d^rent les plus belles pro-

vinces pendant plusieurs siecles. Vous savez de quelles voies se

servit ensuite cette meme Providence pour exterminer les

Maures, lorsque leur temps fut venu, et pour rendre ces pro-

vinces a ses enfants cheris, les chr^tiens catholiques, aposto-

liques et remains; et vous savez aussi comme quoi de ces voies

sages et douces est result^e une depopulation dont I'Espagne

n'a jamais pu se relever, et qui lui a procure encore plus de

biens spirituels que la France n'en a recueilli de la revocation

de I'edit de Nantes. L'histoire du comte Julien et de la belle

Cava, et de leur fin respective, n'est pas aussi connue que ces

faits : on presume en g^n^ral que le comte n'a pas ete maitre

de borner sa vengeance ni de fixer le terme des conquetes de

ses allies. Quant a la belle Cava, on ignore si elle s'est consolee

de I'aventure du jardin de la reine; mais si ma memoire ne me
trompe, il me semble que cette reine devint aussi la proie du
vainqueur, et qu'elle ne fut pas trop mecontente de voir succe-

der, dans son lit, un prince sarrasin a ce vilain Rodrigue qui se

donnait les airs de faire le petit David en Espagne. Comme nous
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ne connaissons Thistoire de ces beaux si^cles que par les aiinales

ou les chroniques des moines, il y rfegne un esprit digne d'eux.

lis ne manquent pas de rapporter, par exemple, qu'il existait

alors une maison enchantee et par consequent inhabit6e;

personne n'osait en approcher, et les souverains, depuis qu'elle

etait dans cet etat, I'avaient regardee comme sacr6e. Rodrigue

eut la fantaisie d*y entrer, et la fit ouvrir de ;force, il ne lui

en arriva aucun mal ; mais les historiens observent tr6s-judi-

cieusement que cet acte de temerite fut suivi de la perte de sa

couronne et de sa vie ; heureusement il n'y a plus de maisons

enchantees, et nos rois d'aujourd'hui, quand m^me ils auraient

du courage, ne peuvent plus jouer si gros jeu. II est ^ remar-

quer que Rodrigue perdit la bataillele jour de la Saint-Martin,

c'est-^-dire le 11 novembre 711; et que notre po^te tragique,

qui n'a surement jamais force de maison enchantee, I'a perdue

vingt-quatre heures plus tot, savoir le 10 novembre 1770, mille

cinquante-neuf ans moins un jour aprfes la catastrophe du

malheureux Rodrigue.

M. Le F^vre a trop bien connu sa nation pour solliciter ses

larmes en faveur d'une dame d'honneur violee, en passant, par

un prince un peu trop vif. II s'est doute que les coeurs francais

resteraient durs comme pierre au spectacle d'un malheur de

cette esp^ce, et que Ton pourrait bien eclater de rire; ainsi il a

preserve la belle Cava, travestie en Florinde, de cette redou-

table aventure. Seulement Rodrigue en estamoureux fou; Cava-

Florinde est fort touchee de cet amour; mais elle a trop d' eleva-

tion pour vouloir etre sa concubine, et elle s'interesse trop a la

gloire de son amant pour consentir qu'il I'epouse : deiicatesse

qui tient de I'heroisme dans un sifecle ou les rois ^pousaient

souvent des freules qui ne valaientpas M"*^ Julien. La belle Flo-

rinde pousse rheroisme de M. Le F^vre si loin que, malgre

I'exces de sa passion, et craignant sans doute sapropre faiblesse

pour un roi trop aimable, elle prend le parti de s'eloigner en

secret de la cour, et de rejoindre son p^re dans son gouverne-

ment. Mais on ne trompe pas I'oeil de son amant, et sa fuite ne

pouvait rester ignoree de Rodrigue; il fait courir apr^s elle, on

la rattrape sur le grand chemin, on Tenl^ve, et on la ram^ne a

la cour de son amant qui ne la perd plus de vue.

Voila le fondement de la colore et de la fureur du comte Ju-

IX. 11
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lien, suivant M. Le Ffevre. Des qu'il apprend cet enlevement, il

en perd I'esprit, il jure qu'il ne permettra jamais a sa fille d'e-

pouser le roi ; il va mendier le secours des Africains; il les in-

troduit en Espagne, et met tout k feu et a sang pour tirer sa

fiUe des mains de Rodrigue ; et comme Florinde ne lui a pas

confie sa passion pour son royal ravisseur, son p^re la promet

par serment au prince maure, pour recompense du secours qu'il

en attend. Le poete ne nous laisse pas ignorer que les Africains

font le plus grand cas des belles Espagnoles; I'esperance de

posseder la belle Florinde determine le roi maure a seconder

les projets de Julien. Rodrigue ramasse ce qui lui reste de forces

et de sujets fideles pour defendre sa couronne. 11 n'oublie pas

de se faire suivre par Florinde, afm de 1' avoir toujours sous les

yeux. Les deux armees sont en presence ; les escarmouches sont

frequentes. Dans une de ces rencontres, un parti de I'armee afri-

caine enl^ve la belle Florinde, sans se douter de quelle impor-

tance est la capture qu'il vient de faire. On I'am^ne au camp de

son pere, qui ne la connait pas, parce qu'il ne I'a vue que dans

sa plus tendre enfance : et c'est ici que la pifece commence.

On a blam6 les Gomediens d'avoir ose recevoiret representer

une piece aussi informe; mais tant qu'ils ne rejetteront pas une

bonne piece, je ne croirai pas que le public ait a s'en plaindre.

Dans les temps de disette il faut tout essay er, et si les acteurs

meritaient quelquereproche,jeles trouverais suffisammentpunis

par la peine d'apprendre une mauvaise piece pour se faire huer

pendant cinq actes de suite.

II serait injuste de juger du talent des acteurs d'apr^s des

roles qui n'ont pas le sens commun. Rrizard dans le comte Ju-

lien, et M'"^ Yestris dans Florinde, n'ont pu ni plaire ni toucher;

mais Mole a joue le role de Rodrigue, deja si absurde en lui-

meme, avec un tel emportement qu'il en est devenu vingt fois

plus ridicule. Je crois deja avoir eu I'honneur de representor a

M. Mole que, s'il n'y prend garde, il se perdra absolument. II

n'a qu'k jouer encore six mois la tragedie dans ce gout-la et des

roles de cette force, et quand il voudra revenir au naturel et a

laverite, il sera tout etonne de n'y plus rien entendre; I'em-

portement et la chaleur immoderes sont aussi nuisibles aux pro-

gres et k la perfection du talent que le froid et le defaut de

sentiment.
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— On remarque que, depuis quelque temps, le patriarche

parle avec humeur de son si^cle. II a tort; et je m'en tiens k un

de nos anciens arrets : c'est qu'^ tout prendre, ce si^cle en vaut

bien un autre. Si nous n'avons pas tout le gout imaginable, il

est certain du moins que jamais le bon gout n'a ete plus gene-

ral qu'aujourd'hui. Si les hommes de genie sont rares parmi

nous, la consideration dont ils jouissent dans le public prouve

le cas qu'on en fait; et si un poete n'etait pas en droit de dire

et d'avoir de I'humeur quand il lui plait, on pourrait accuser

celui de Ferne'y d'ingratitude envers sa nation, lui qui ne pent

pas envoyer ici une ligne sans qu'on se I'arrache, et dont

VEpitre de Vcmpereur de la Chine a deja et6 copiee "mille fois

peut-6tre depuis qu'elle est arriv6e k Paris. Nous aimons les

vers plus que jamais ; mais nous aimons moins que jamais les

vers mediocres. Nous honorons les hommes de g^nie du si^cle

passe, mais plus le gout s'etend et se perfectionne, moins nous

sommes convaincus que tout est 6puise : au contraire nous

voyons devant nous des richesses immenses, dont nous n'avons

pas encore joui, et nous desirons qu'il naisse parmi nous des

genies assez heureux pour nous les procurer. II n'est pas vrai

que Moli^re soit oublie, ni que Boileau soit meprise
; jamais ils

n'ont joui d'une plus haute consideration ; mais il est vrai que

M. Sedaine a fait une tragedie en prose, qu'elle est recue a la

Comedie-Francaise, qu'elle sera peut-etre jou^e avant Paques,

et que M. de Voltaire a peur que ce nouveau genre, s'il reussit,

ne fasse tort a la trag6die en vers*. Quant a nous, si ce nouveau

1. Cctte tragedie etait Maillard, ou Paris sauve. Voltaire ^crivait k ce sujet a
M. d'Argental, le 26 septembre 1770 : « On m'a parle d'une tragedie en prose qui,

dit-on, aura du succes. Voil^le coup de grace donnS aux beaux-arts.

Traitre, tu me gardais ce |trait pour le dernier

!

« J'ai vu une comedie oil il n'etait question que de la mani^re de faire des

portes et des serrures. Je doute encore si je dors ou si je veille. » Ce d(5pit de Vol-

taire, qui le rendait injuste m6me envers la Gageure iinprevue, influa sur I'esprit

de Le Kain, et porta cet acteur k declarer qu'il ne prostituerait pas son talent a
faire valoir de la prose. La defense, faite par I'autorite, de representer et m6me
d'imprimer cette pi6ce mit fin h tous les debats. « Elle n'aurait dil 6tre defendue,
dit La Harpe, que par la police du Parnasse. » Cependant elle fut jouee h. Stock-

holm et h Petersbourg par I'ordre m6me des souverains de Su^de et de Russie, et

fut publiee en 1788. Sedaine fit reprt^senter, en septembre 1789, Uaymond V, ou
le Troubadour, comedie remplie de traits centre le due de Duras pour se venger
de ce que ce seigneur avait mis empecheraent i la representation de Maillard. (T.)
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genre est bon, nous Tadopterons sans prejudice d'aucun autre

genre egalement bon. II n'y a pas jusqu'a Top^ra-comique qui

n'ait k se plaindre de VJ^pitre ci Vempereur de la Chine^ dans

laquelle on affecte de le confondre avec cet opera-comique en

couplets et en vaudevilles chante sans instruments et ancienne-

ment en vogue. Get ancien opera-comique, aussi contraire aux

bonnes moeurs par ses allusions indecentes qui en faisaient tout

le sel qu'au bon gout par I'ineptie et les contre-sens perpetuels

des paroles arrangees surde vieilles chansons, cet ancien opera-

comique n'existe plus, et M. de Voltaire lesaitbien. Quoi qu'il

en soit, il est beau d'ecrire a Tage de soixante-dix-sept ans a la

Chine avec cette facilite et cet agrement.

II ne faut pas ^tre rancunier, et moins avec le patriarche

qu'avec qui que ce soit; mais, pour le confondre, il faut luifaire

lire la lettre suivante, et I'obliger d'avouer a haute et intelligible

voix qu'il n'existe dans I'histoire aucune periode connue ou les

tetes couronnees aient ecrit dans ce gout et de ce style. Quoi-

que les lettres qu'il leur plait d'ecrire a desparticuliersne soient

pas des gazettes, et doivent etre pour le moins aussi sacr6es

que toute lettre en general, celle dont le roi de Prusse vient de

m'honorer ne me parait pas un monument moins glorieux pour

la litterature que celle que Sa Majeste a 6crite quelque temps

auparavant a M. d'Alembert. En consequence je me permettrai

de I'inserer dans ces fastes ignores, to.ut comme 1'autre I'a ete

dans les fastes de I'immortalite ou de I'Academie francaise.

Alexandre lisait peut-etre Vlliade avec autant de plaisir que

Frederic la Henriadej mais nous n'avons aucune preuve que le

Macedonien possedat I'art d'ecrire et encore moins I'art de

chanter comme le Prussien.

« Potsdam, le 26 septembre 1770.

« 11 faut convenir que nous autres, citoyens du nord de I'Al-

lemagne, nous n'avons point d'imagi nation; le P. Bouhoursl'as-

sure, il faut Ten croire sur sa parole. A vous autres voyants de

Paris, votre imagination vous fait trouver des rapports ou nous

n'aurions pas suppose les moindres liaisons. En verite, le pro-

phete, quoi qu'il soit, qui me fait I'honneur de s'amusersur mon
compte, me traite avec distinction ; ce n'est pas pour tous les

6tres que les gens de cette esp^ce exaltent leur ame : je me
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croirai iin homme important, et il ne faudra qu'une comfete ou

quelque eclipse qui m'honore de son attention pour achever de

me tourner la tete.

« Mais tout cela n*etait pas n(^cessaire pour rendre justice a

Voltaire; une ame sensible et un coeur reconnaissantsuffisaient

;

il est bien juste que le public lui paie le plaisir qu'il en a recu.

Aucun auteur n'a jamais eu un gout aussi perfectionne que ce

grand homme. La profane Gr^ce en aurait fait un dieu : on lui

aurait elev6 un temple. Nous nelui erigeons qu'une statue, faible

d6dommagement de toutes les persecutions que Tenvie lui a

suscit^es, mais recompense capable d'echauffer la jeunesse et

de I'encourager k s'elever dans la carri^re que ce grand g6nie

a parcourue, et ou d'autres g^nies peuvent trouver encore a gla-

ner.J'ai aimed^smon enfance les arts, leslettres et les sciences ;

et lorsque je puis contribuer a leurs progr^s, je m'y porte avec

toute I'ardeur dont je suis capable, parce que, dans ce monde,

il n'y a point de vrai bonheur sans elles. Vous autres qui vous

trouvez k Paris dans le vestibule de leur temple, vous qui en

6tes les desservants, vous pouvez jouir de ce bonheur inalte-

rable, pourvu que vous empechiez I'envie et la cabale d'en

approcher.

« Je vous remercie de la part que vous prenez k cet enfant

qui nous est ne. Je souhaite qu'il ait les qualites qu'il doit

avoir, et que, loin d'etre le fleau de I'humanite, il en devienne

le bienfaiteur*. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte

et digne garde.

« Signi : Frederic. )>

— Sur la reponse de M. d'Alembert au roi de Prusse : Un
icu, sire, et voire nom ^', Sa Majeste a fait payer deux cents

ecus d'AUemagne pour sa souscription. Le roi de la zone cim-

brique, vulgairement dit le roi de Danemark, a depuis aussi

fait payer deux cents louis pour la statue du grand patriarche;

ainsi cette entreprise devient royale et litteraire a la fois. Sa

Majeste danoisen'apas eu egard k cette derni^re denomination

;

1. Get enfant, no dans la famille de Prusse, et pour I'avcnir duquel Fr6d6ric 11

forme ici cos vccux, est le roi Frcdc'ric-Guillaume III, n6 le 3 aoAt 1770, petit-

neveu du grand Frederic, mort en 1840.

2. Lettre de d'Alembert h Fr6deric, du 12 aoAt 1770.



166 CORRESPONDANCE LITTfiRAIRE.

sans quoi elle aurait reduit sa souscription de cinq sixifemes

;

car il s'agissait surtout de se rapprocher, par la modicite de la

somme, de la condition de ceux avec qui on ne dedaigne pas de

concourir a cette entreprise deja devenue illustre. Actuellement

il y a bien plus de fonds qu'elle n'en demande. On pourra em-

ployer le surplus a faire faire en platre, pour chaque souscrip-

teur, un modele reduit de la grande figure en marbre ; mais la

cour des pairs ecoute toutes ces propositions sans s'expliquer

aucunement, ni sur la place de la statue, ni sar 1' usage qu'elle

fera du surplus des fonds de cette entreprise, et dont elle se

reserve de rendre compte en temps et lieu aux interesses ; elle

n'a pas encore defendu au notaire de recevoir les souscriptions

de ceux qui se presentent.

En attendant, le patriarche aregu, en son chateau de Ferney,

trois visites d'un caract^re fort divers. M. Seguier, avocat gene-

ral, apres avoir public son beau r^quisitoire, et avoir cache

autant qu'il a pu son bel exploit contre M. Thomas, a fait un

voyage en Languedoc, et n'a pas voulu passer la distance de

trente lieues du siege patriarcal sans y faire une station ; elle

ne I'a pas preserve de I'attention d'etre fourre dans XEpitre li

Vempereur de la Chine. Le jour m6me de son depart de Ferney,

M. d'Alembert y est arrive le soir avec le marquis de Condorcet,

geomfetre, de I'Academie des sciences; s'il^tait arrive quelques

heures plus tot, il aurait pu embrasser son confrere Seguier. Et

le jour du depart de M. d'Alembert, M'"^ Galas a couche au cha-

teau de Ferney, dans I'asile de son genereux et infatigable de-

fenseur, avec sesdeuxfilles et son gendre, chapelain de la cha-

pelle de HoUande a Paris.

Le patriarche m'a ecrit au sujet de cette visite la lettre

suivante

:

« Ferney, le 10 octobre 1770.

« Mon cher proph^te, je suis le bonhomme Job; mais j'aieu

des amis qui sont venus me consoler sur mon fumier, et qui

valent mieux que les amis de cet Arabe. 11 est trfes-peu de gens

de ces temps-la, et meme de ces temps-ci, qu'on puisse com-

parer k M. d'Alembert et a M. de Condorcet; ils m'ont faitou-

blier tons mes maux. Je n'ai pu malheureusement les retenir

plus longtemps. Les voila partis, et je cherche ma consolation
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en vous ecrivant autant que mon accablement peut me le per-

mettre.

« lis m'ont dit, et je savais sans eux, k quel point les Welches

sont dechaines contre la philosophie. Yoici le temps de dire aux

philosophes ce qu'on disait aux sergents, et ce que saint Jean

disait aux Chretiens : Mes enfants, aimez-vous les uns les autres,

car qui diable vous aimerait ?

« Ce m&udit Syskbne de la nature a fait un mal irreparable.

On ne veut plus souffrir de cornes dans le pays, et les li^vres

sont obliges de s'enfuir, de peur qu'on ne prenne leurs oreilles

pour des cornes.

« On a beau dire avec discretion qu'on ne fait point d'an-

guilles avec du ble ergote, qu'il y a une intelligence dans la

nature, et que Spinosa en etait convaincu, on a beau ^tre de

I'avis de Virgile, le monde est rempli de Bavius et de Moevius.

« Embrassez pour moi, je vous prie, frere Platon% quand

meme il n'admettrait pas I'intelligence ainsi que Spinosa. Ne

m'oubliez pas aupres de ma philosophe ^ Le vieux malade ne

I'oublierajamais, et vous sera devout jusqu'au dernier moment.

»

— Le patriarche a des griefs plus s6rieux contre le Systdme

de la nature ; 11 craint que ce systeme ne renverse le rituel de

Ferney, et que le patriarcat ne s'en aille au diable avec lui.

C'est la, je pense, le motif secret, mais veritable, de son humeur

contre maudit ceSystime. II s'en est^xplique pluslibrement dans

une lettre a M'"® Necker, que jevais transcrire. Hypathie Necker

passe sa vie avec des syst^matiques, mais elle est devote a sa

mani^re. Ellevoudrait etre sinc^rement huguenoteou socinienne,

ou deistique, ou plutot, pour etre quelque chose, elle prend le

parti de nese rendre compte sur rien. Le patriarche connait se&

dispositions, et les met a profit.

« Ferney, le 26 septembre 1770^..

« Je VOUS crois actuellement a Paris, madame
;
je me flatte-

que vous avezramene M. Necker en parfaite sante^ Je luipr6~

sente mes tr^s humbles ob^issances, aussi bien qu'a monsieur

1. Diderot.

2. M'»« d'Epinay.

3. De Spa.
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son frere, et je les remercie tous deux de la petite correspon-

dance qu'ils ont bien voulu avoir avec mon gendre, le mari de

M"^ Corneille.

« J'ai actuellement chez moi M. d'Alembert, dont la sante

s'est affermie, et dont I'esprit juste et Timagination intaris-

sable adoucissent tous les maux dont il m'a trouve accable.

J'ach^ve ma vie dans les souffrances et dans la langueur, sans

autre perspective que de voir mes maux augmentes si ma vie se

prolonge. Le seul remade est de se soumettre a la destinee.

« M. Thomas fait trop d'honneur a mes deux bras. Ce ne sont

que deux fuseaux fort sees, ils ne touchent qu'a un temps fort

court; mais ils voudraient bien embrasser ce poete philosophe

qui sait penser et s'exprimer. Gomme dans mon triste etat ma
sensibility me reste encore, j'ai et6 vivement touchy de I'hon-

neur qu'il a fait aux lettres par son discours academique, et de

I'extreme injustice qu'on a faite a ce discours en y entendant ce

qu'il n'avait pas certainement voulu dire : on I'a interprete

comme les commentateurs font Hom^re. lis supposent tous qu'il

a, pense autre chose que ce qu'il a dit ; il y a longtemps que ces

suppositions sont k la mode.

« J'ai oui conter qu'on avait faitle procfes, dans un temps de

famine, a un homme qui avait recite tout haut son Pater iioster^

on le traita de seditieux, parce qu'il prononga un peu haut

:

Donnez-nous aujourdhui notre pain quotidien,

(( Yous me parliez, madame, du SysUme de la nature^ livre

qui fait grand bruit parmi les ignorants, et qui indigne tous les

gens senses. 11 est un peu honteux a notre nation que tant de

gens aient embrasse si vite une opinion si ridicule. II faut etre

bien fou pour ne pas admettre une grande intelligence quarid"

on jea-a-une-si petite; mais le comble de rimpertihence est

d'avoir fonde un syst^me tout entier sur une fausse experience

faite par un jesuite irlandais qu'on a pris pour un philo-

sophe. Depuis I'aventure de ce Malcrais de La Yigne, qui se

donna pour une jolie fille faisant des vers, on n'avait point vu

d'arlequinade pareille*. II etait reserve a notre si^cle d'etablir

un ennuyeux systfeme d'atheisme sur une m^prise. Les Francais

1. Voltaire laisse percer Ik un peu d'humeur. On se rappelle qu'il parut dans

le Mercure des pieces fugitives sous le nom de Mile Malcrais de La Vigne, et que

plusieurs lecteurs do ce journal, seduits par le talent de la jeune muse, lui adres-
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ont eu grand tort d'abandonner les belles-lettres pour ces pro-

fondes fadaises, et on a tort de les prendre serieusement.

A tout prendre, le siecle de Phidre et du Misanthrope valait

mieux.

« Je vous renouvelle, madame, mon respect, ma reconnais-

sance et mon attachement. »

— Francois-Augustin Paradis de Moncrif, lecteur de feu

la reine et de madame la dauphine, Tun des quarante de

I'Academie francaise, s'est endormi du dernier sommeil le

12 novembre, age de quatre-vingt-trois ans. Nous avons de

lui plusieurs chansons et romances dans le vieux langage naif

et tendre, d'un gout si d^licat, si exquis, qu'on pent les re-

garder comme autant de chefs-d'oeuvre. II faut sans doute plus

de genie pour faire Vlliade que pour faire une chanson excel-

lente; mais la perfection, en quelque genre que ce soit, est

sans prix, et je ne suis pas plus surpris de voir a un homme de

gout la t^te tourn^e d'un couplet plein de sentiment, de deli-

catesse et de naivete, que de le voir dans I'enthousiasme de la

pri^re de Priam k Achille. Si Moncrif n'avait jamais fait que ses

chansons et ses romances, il eat et6 le premier dans son genre,

et c'est toujours quelque chose que d'etre le premier quelque

part. Mais il a fait plusieurs autres ouvrages qui ont nui b. sa

reputation. Nous avons de lui beaucoup d'actes d'op6ra frangais

dans ce genre galant et fade qui n'est gu^re moins insipide a

lire qu'en musique psalmodiante et melee d'airs a petites ca-

brioles. 11 a fait un Essai sur les moyens de plaire qui est un

mauvais essai, et dont les faiseurs de pointes disaient qu'il

n'avait pas les moyens. II a fait dans sa jeunesse une Hisloire

des chats que je n'ai pas vue, plaisanterie apparemment de

societe fort insipide, qui lui attira mille brocards et beaucoup

d'epigrammes. Le poete Roy en ayant fait une tres-sanglante,

Moncrif I'attendit au sortir du Palais-Royal, et lui donna des

s^rent des declarations et des hommages. Voltaire fut de ce nombre, et son epitrc

qui commence par

Toi dont la voix brillanto a vol6 sur uos rives, etc.

^tait k I'adressc de la beaut(5-poeie, qui n'etait autre que Desforges-Maillard. Cette

aventure a fourni h Piron le sujet do la Metromanie. (T.)
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coups de baton. Roy, qui etait accoutume a ces traitements, et

qui n'avait gubre moins de souplesse que de malignite, retourna

la tete, et dit a Mdncrif en tendant le dos au baton : Patte de

velours^ Minon, patle de velours, Moncrif, abstraction faite de

son talent de chansonnier tendre et galant, etait un homme
assez commun ; mais il etait souple et courtisan, et il 6tait par-

venu k se donner une sorte de credit a la cour ou plut6t dans le

cercle de la feue reine. 11 y faisait le devot ; mais a Paris il

etait homme de plaisir, et il a pousse la passion pour la table

et pour la creature, ou plutot pour les creatures, jusqu'a 1'ex-

treme vieillesse. II n'y a pas bien longtemps qu'il traversait

encore, apres I'opera, I'areopage des demoiselles de ce th(^atre,

en disant : « Si quelqu'une de ces demoiselles 6tait tent6e de

souper avec un vieillard bien propre, il y aurait qiiatre-vingt-

cinq marches a monter, un petit souper assez bon, et dix iouis

a gagner. »

L'appartement qu'il occupait au chateau des Tuileries etait

effectivement un pea 6leve ; du reste, il s'acquittait toujours

parfaitement bien, dans ces parties, du role qu'il s'etait impose.

Moncrif jouissait d'une fortune assez considerable par la reunion

de plusieurs places que lui avait obtenues la souplesse de son

caractere. On dit qu'il etait noble et gen^reux dans sa depense.

Dans ses mani^res il 6tait recherche et minutieux, et, comme
auteur, fort susceptible. Je me souviens que Marmontel, desi-

rant une place a I'Academie, prit le parti de louer, dans sa

Po^tique francaise^ presque tons les academiciens vivants dont il

comptait se concilier la bienveillance et obtenir la voix pour la

premiere place vacante. II se fit presque autant de tracasseries

qu'il avait fait d'61oges; personne ne se trouva assez loue, ni

loue a son gre. II avait cit6 de Moncrif un couplet avec les plus

grands eloges; Moncrif pretendit qu'il fallait citer et transcrire

la chanson tout entiere, ou ne s'en point meler. J'avoue que je

ne puis m'affliger de voir toute cette depense d'eloges si peu
sincferes et prodigues dans une vue d'interet personnel, non-

seulement perdue, mais presque produire un effet contraire.

Moncrif passa done sa vie a etre saint homme et fort devot dans

I'antichambre et dans le cabinet de la reine, et libertin a Paris.

Une de ses plus jolies pieces de poesie est le Rajeunissement

inutile, ou VHistoire do Titon et de VAurore; il la fit retrancher
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de tous les exemplaires de son Choix de chansons qu'il donnait

k la conr. Sa vieillesse 6tait devenue un sujet de plaisanterie a

lacoiir. On le disait beaucoup plus vieux qu'il n'etait, parce que

M. le comte de Maurepas, ancien ministre d'etat, aimait a dire

que Moncrif avait ^te pr^vot de salle lorsque son p6re y faisait

des armes, ce qui, par une supputation fort aisee, donnait a

Moncrif prfes de cent ans; mais c'etait une plaisanterie. Moncrif

etait ne d'une honnete famille de Paris, et meme avec quelque

bien. II avait eu dans sa jeunesse la passion des armes; il fre-

quentait beaucoup les salles, ou Ton est en usage d'appeler les

plus habiles les pr6v6ts de salle; mais il n'en a jamais fait les

fonctions par etat. Il avait et6 I'ami et le courtisan du comte

d'Argenson, ministre de la guerre. Le roi, qui aime k s'entre-

tenir d'age, dit un jour k Moncrif qu*on lu i donnait plus de

quatre-vingt-dix ans. Je ne les prends paSj sire, r^pondit Mon-

crif; et, si Ton peut s'en rapporter au temoignage de ces de-

moiselles, il n'en eut jamais les symptomes.
— En vous parlant de YAnalyse de Bayle, publiee par

M. RobinetS je ne m'etais pas apergu que les quatre premiers

volumes ne contenaient que 1'Analyse imprimee il y a une quin-

zaine d'ann^es par I'abbe de Marsy, et qu'il eut defense de

continuer. II n'y a ici que les quatre derniers volumes qui soient

I'ouvrage de M. Robinet; mais je crois le travail de M. Robinet

superieur au travail de I'abbe de Marsy.

— Si vous voulez vous amuser de I'imbecillite et de la

fatuite d'un barbouilleur de papier, il faut lire les Observations

sur Boileau^ sur Racine^ sur Crebillon, sur M. de Voltaire et

sur la langue francaise en general, par M. d'Acarq, des Acade-

mies d'Arras et de La Rochelle ^ Cela est vraiment precieux par

I'extreme impertinence du style et des pretentions de I'auteur.

Ce d'Acarq est un ancien maitre de pension, assez mauvais

sujet, moitie b^te et moitie fou. II se pretend surtout profond

grammairien et elfeve de Dumarsais. II dit que le rapport mu-
tuel et precis des mots fait les ressorts divins d'une langue;

que M. de Voltaire sacrifie aux agrements mat^riels I'active pre-

cision qui est d'un ordre sup6rieur : que le style grammatical

1. Voir pr^c6demment page 131, notes 1 et 2.

2. 1770, in-8o.



172 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

du quatri^me acte de M^rope est assez pur, et qu'il y a des

beautes dans le style personnel; que la verve spiritueuse de

M. de Voltaire est in^puisable en eclats sulfureux et reten-

tissants ; que Racine a Failure tendre, Grebillon I'allure terrible,

et que M. de Voltaire va en tous sens, va toujours, et n'a point

d'allure certaine; et moi je dis que M. d'Acarq a I'allure cer-

taine des petites-maisons.

DEGEMBRE.

l*' dccembre 1770.

L'appel des jugements de la cour au public de Paris dans

les affaires de gout, de philosophie et de litt^rature a jusqu'k

present ete generalement reconnu, de sorte qu'on a vu ces juge-

ments souvent infirmes par des arrets definitifs rendus en la

capitale, soit qu'ils aient ete favorables ou defavorables aux

ouvrages qui en etaient I'objet. Je ne sais si MM. les gentils-

hommes de la chambre du roi, MM. les intendants des menus

et autres arbitres supremes du gout de la cour, meditent un

edit portant reglement pour enlever au public de Paris cette

prerogative et le droit des jugements en dernier ressort, mais

jedoute que celui-ci, accoutume depuis longtemps a I'indepen-

dance de ses arrets, se laisse aisement depouiller de sa prero-

gative, et quoique MM. les premiers gentilshommes en aient

souvent trouble I'exercice en s'immisgant depuis nombre d'an-

nees dans I'administration des spectacles de Paris, cette esp^ce

d'usurpation n'est pas encore devenue un droit bien assure.

Nous aliens done faire successivement la revision de tous les

proces qui ont ete juges a la cour pendant son sejour a Fon-

tainebleau. Les spectacles y ont et6 tr^s-nombreux ; mais a

I'exception de quelques actes ennuyeux d'operas francais, il n'y

a eu d' autres nouveautes que des operas-comiques. La Comedie-

Italienne, qui moyennant trente m.ille francs qu'elle paye tous

les ans a I'Academie i^oyale de musique a le privilege exclusif

de les representer a la cour k ses frais, et k Paris, aux notres,

soumettra a notre jugement les pieces nouvelle tout juste dans
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le m^me ordre dans lequel elles ont 6te jouees a Fontainebleau.

En consequence, on donna sur ce theatre le 26 du mois dernier la

premiere representation de TlUmire^ pastorale en an acte, dont

les paroles sont de M. Sedaine et la musique de M. Duni. Cette

piece avait ete faite pour la societe de M'"® Bertin, femme du

tresorier des parties casuelles, lequel, avant son manage, etait

appeie, par les demoiselles de I'Opera, Berta?ius; on ne sait si

c'est simplement pour le distinguer de M. Bertin, ministre et

secretaire d'l5tat, ou par des raisons plus approfondies de la part de

cet illustre areopage. M™*' Bertin, qui est Jumilhac de son nom,

si je ne me trompe, avait joue le role de Themire elle-meme,

au mois d'aout dernier, sur un petit theatre de sa maison de

campagne a Passy. La societe qui la vit jouer etait brillante et

choisie, et le succes qu'elle eut determina M. le due d'Aumont,

premier gentilhomme de la chambre en exercice, k demander

la piece aux auteurs pour la cour, ou elle ne reussit point.

L'idee de cette petite piece est tiree d'une eglogue de Fon-

tenelle, la neuvieme dans le recueil de ses poesies pastorales,

intituiee Ismcne. C'est une bergere qui a tons les symptomes de

la maladie qu'on appelle amour, qui en convient meme avec

son berger, mais qui n'en veut pas souffrir le nom ; son refrain

est

:

Mais n'ayons point d'amour, 11 est trop dangereux.

M. Sedaine a conserve a sa Themire le caractere, la con-

duite, et presque les paroles de I'lsmene de Fontenelle.

II n'y a dans cette petite piece que ces trois acteurs : le

pere, la fille et I'amant. En la jugeant, il ne faut pas oublier

que c'est une simple pastorale sans incidents, sans intrigue, et

par consequent sans catastrophe.

Le role du pere est charmant d'un bout a I'autre. Malgre

cela la piece n'a pas eu de succes, quoiqu'elle ait ete jouee a

ravir par Caillot, Clairval et M'"° Laruette ; il en faut dire ici les

raisons.

Premierement, la musique du bon vieux papa Duni est mise-

rable. Pas un air qui ne soit faible, commun, trivial, sans idee

et sans couleur. II y a longtemps que Duni devrait se reposer

pour I'interet de sa gloire et de notre plaisir. Lorsqu'il vint en

France, son gout et son style etaient deja vieux; mais avec son
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petit gout et son style un peu trivial, il fut le premier qui ecrivit

vrai dans ce pays-ci, et ce lui fut un grand merite aupr^s des

gens de gout. En Italie, ce merite n'en est pas un, parce que le

compositeur le plus mediocre ne pent pas ecrire faux, ni se

meprendre sur la verite d'une declamation, a cause des modules

subsistants, et parce que I'art est cultive et perfectionne depuis

longtemps, et que ces principes sont connus; mais ici, sur

vingt amateurs et sur trente connaisseurs, vous n'en trouverez

pas un qui entende seulement ce que cela veut dire. Quand on

leur chante vrai, ils applaudissent ; mais cela ne les empeche

pas d'applaudir le lendemain ce qui est compose faux, ou du

moins sans aucune idee de verite, c'est-a-dire toute la musique

du magasin de 1'Opera francais, et les trois quarts de celui de

rOpera-Comique. Supposez done que Duni soit un homme fort

mediocre dans sa patrie, nous n'en sommes pas moins obliges

de lui accorder les honneurs de cr^ateur en France : celaprouve

seulement qu'il est aise a un borgne de se faire roi dans le

royaume des aveugles. Mais il a survecu a sa gloire, dont

Philidor et Gretry se sont entierement empares. Je crois Themire

la plus faible de toutes ses pieces; ellen'a ni couleur ni carac-

tfere, et cependant il n'y a point de genre qui demande a etre

ecrit avec plus de soin que la pastorale, et tons les grands

maitres ont toujours plus soign6 les ouvrages de ce genre que

les tragedies et comedies ou les mouvements pathetiques et

rapides et la force comique peuvent faire pardonner des

negligences de style, et ou I'esquisse fait souvent autant

d'effet que le tableau acheve. Si Gretry eut fait la musique de

Thlmire, je suis persuade que la pi^ce aurait fait le plus grand

plaisir au theatre; mais c est un singulier homme que ce

Sedaine. U a quitt6 Philidor avant qu'il fut ce qu'il est devenu; il

a fait r^ussir Monsigny, malgre toute la pauvrete de son style;

il prend Duni quand il est vieux ;
quand Gretry sera mort, il

voudra travailler avec lui, et je crains que ce ne soit bientoti.

Le z61e des acteurs de ce theatre est vraiment infatigable.

Ils avaient quatre pieces nouvelles k apprendre et a representer

pendant le voyage de Fontainebleau ; cela ne les a pas empeches

1. Gretry a eu le bon esprit de faire mentir toutes les predictions de Grimm, ct

m6me la malice d'enterrer le proph^te. {Premiers editeurs.)
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d'en mettre deux nouvelles sur la sc^ne, k Paris, durant ce

voyage. J'ai eu I'honneur de vous parler des Importum, ou le

Nouveau MarUj le 31 octobre dernier, ils ont donne la pre-

miere representation de rindienne, comedie en un acte melee

d'ariettes, par M. Framery; la musique est de Gifolelli, qui

prend la qualite de maitre de chant et de mandoline, mais qui

est proprement, et de son m6tier, bouffon italien ou acteur

chantant la basse dans I'op^ra buffa.

Le sujet de Vlndienne, qu'il fallait appeler tout simplement

la Petite Veuve du Malabar^ pouvait fournir I'idee d'une pifece

tr^s-gaie et trfes-plaisante, si I'auteur avait eu quelque ressource

dans I'esprit; cette Indienne n'est autre chose qu'une petite

veuve aussi qui vient de perdre son mari, et qui n'a nulle envie

de se bruler avec lui. L'auteur suppose que les hommes se

brulent dans I'lnde sur les cendres de leurs femmes, comme
les femmes sur les cendres de leurs maris : premiere absur-

dite. II suppose que les pretres surtout s'assujettissent plus que

d'autres k cet usage cruel, parce qu'ils ont interet de le

soutenir : seconde absurdite. Qui croira que dans aucun pays

du monde les pretres se soucient de precher d'exemple, surtout

quand la facon en est si chere? 11 suppose encore que si c'est le

grand pr^tre lui-m^me qui se devoue au bucher apr^s la mort

de sa femme, et qu'il se trouve en meme temps une veuve dans

le cas de se bruler sur les cendres de son epoux, ce grand

pr6tre est le maitre de renoncer a la gloire du bucher et de

sauver la vie a la veuve en s'unissant a elle par un nouveau

mariage. On pardonnerait aisement toutes ces suppositions

absurdes si elles produisaient une piece bien gaie, bien folle,

bien franchement extravagante, et tout cela n'etait pas bien

difficile avec un peu de verve et de folie" dans la tete ; mais le

grand pretre et la jeune veuve de M. Framery, ensemble leurs

esclaves gu^bres, sont de la plus belle insipidite et de la plus

insigne platitude, lis ont ete completement sidles a la premiere

representation; cependant, a la faveur de quelques airs de

M. Gifolelli, la pi^ce a et6 jouee trois ou quatre fois. Je crois

que ce Framery fait le Journal de musique^ qui est une tr^s-

mauvaise rapsodie, et^qui pourrait 6tre int6ressant pour ce

pays-ci s'il etait bien fait.

— II faut que le cours des postes entre Pekin et Ferney soit
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trfes-bien regie, car la reponse de rempereur de la Chine a

I'j^pitre du patriarche d'Occident ^ est d6ja arrives. Je crois que

c'est M. de La Harpe qui a servi en cette occasion a Sa Majeste

chinoise de secretaire des commandements et du cabinet.

Le grand roi de la Chine au grand Tien du Parnasse ^.

Ton epitre me plait, mais un mot de preface,

Quelques notes, au moins, m'auraient fort secouru

!

J'ai compris pen de chose a tout ce que j'ai lu :

Sensible cependant k ta douce harmonie,

Dans tes vers bien qu'obscurs, j'ai trouv6 du g^nie.

Mon premier mandarin en fait aussi grand cas:

Mais, malgre son savoir, il ne devine pas

Ce que c'est qu'un David, et surtout un Horace,

Dont tu veux en mes vers que je suive la trace;

Leur nom n'est pas encore k Pekin parvenu :

Quant k ton Frederic, il m'etait mieux connu.

C'est lui, si nous croyons tout ce qu'on en renomme.

Qui combat, rfegne, parle et compose en grand homme;
Je Ten estime fort; mais pourquoi des combats?

On est toujours en paix dans mes vastes fitats,

Tandis qu'avec fureur, sur votre coin de terre,

Rois, theologiens, beaux esprits font la guerre.

Je vois qu'en ton pays il est beaucoup de gens

Chez qui le mauvais coeur est joint au mauvais sens;

Que le Parisien aime surtout k rire

De ceux que, malgre lui, quelquefois il admire.

Mais, qu'est-ce qu'un Freron? Qu'entend-on par ce mot?

Serait-ce un compost de fripon et de sot ?

Je le croirais assez. le pays Strange,

Ou faisant untrafic de blame et de louange,

Le plus vil des faquins, pour quelque argent comptant,

A son gr6, pent 6ter ou donner le talent,

Du haut de sa sottise insulter au merite!

AFerney volontiers jet'aurais fait visite;

Mais n'apprehende pas que j'aille dans Paris

Essuyer des oisifs les brocards et les ris.

Non, je vois que ces bords, ainsi que nos rivages,

Sont peupl6s de fripons, mais ont bien moins de sages.

Le grand Tien ou patriarche de Ferney continue toujours a

avoir un peu d'humeur contre son siecle. Deux sujets de crainte

1. Voir, dans les OEuvres de Voltaire, VEpitre au roi de Chine sur son Recueil

de vers qu'il a fait imprimer.

2. Cette pi6ce n'a 6te comprise dans aucune Edition des OEuvres de La Harpe.
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Tont indispose contre nous ; il craint que les portes du Systhne

de la nature ne prevalent contre le roc sur lequel il a fonde

r^glise de Ferney; il craint que la tragedie en prose de

M. Sedaine, si elle est jouee, ne fasse tort aux tragedies en vers.

Sur quelques consolations que je me suis permises, en y m^lant

un peu I'apologie de notre pauvre si^cle, qui en vaudra peut-

6tre bien un autre avec le temps, il m'a fait la reponse que vous

allez lire :

« Ferney, du 1" novcmbre 1770.

(t Mon cher proph^te, je suis toujours Job, quoi que vous en

disiez : car qui soufTre est Job, et tout lit est fumier. J'avoue

que vous ne ressemblez point aux amis de Job, et bien m'en

prend. C'est vous que je dois remercier des lettres des rois de

Prusse et de Pologne ; c'est k la mani^re dont vous leur parlez

de moi que je dois celles dont ils en parlent.

« Mon cher proph^te, vous avez beau rire, les oraisons

fun^bres de I'eveque du Puy ne vaudront jamais celles de Bos-

suet: les pieces de Racine seront toujours mieux ecrites que

celles de Crebillon ; Boileau I'emportera sur les pieces de vers

qu'on nous donne ; le style de Pascal sera meilleur que celui de

Jean-Jacques ; les tableaux du Poussin, de Le Sueur et de

Lebrun I'emporteront encore sur les tableaux du Salon, et sans

les deux fr^res D. *, je ne sais pas trop ce que deviendrait notre

si^cle. II y a une distance immense entre les talents et I'esprit

philosophique qui s'est repandu chez toutes les nations. Get

esprit philosophique aurait du retenir I'auteur du SysUme de la

nature-^ il aurait du sentir qu'il perdait ses amis, et qu'il les

rendait execrables aux yeux du roi et de toute la cour. II a fallu

faire ce que j'ai fait; et si Ton pesait bien mes paroles, on ver-

rait qu'elles ne doivent deplaire a person ne.

« J'envoie h. mon cher prophfete des rogatons depareilles qui

me sont tombes sous la main.'

« Je rcQois dans ce moment une lettre charmante de ma
philosophe*. J'aurai I'honneur de lui ecrire sitot que mes maux
me donneront un moment de relache. »

— Les libraires de Geneve ont donn6 un troisi^me volume

4. Sans doute Diderot et d'Alembert.

'2. M"" d'Epiujty.

IX. \1
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aux Choses utiles et agrdahles, dans lequel on ne troiive rien,

ni de fort utile ni de fort agreable. Sophonishe, trag^die de

Mairet, reparee h neuf par le patriarche, est a la tete de ce

volume. Elle est suivie de la veritable Sophonishe de Mairet,

telle qu'elle a 6t6 fabriquee, et dans laquelle on trouve un grand

nombre de vers d'un ridicule rare. On voit ensuite une ancienne

traduction frangaise du Cymhalwn mundi. Ge livre parut pour

la premiere fois en 1537, et fit grand bruit. II fut defere par

le roi et son chancelier au Parlement^ qui informa contre I'auteur

et rimprimeur. 11 fut qualifie par le roi comme contenant de

grands abus et heresies. L'auteur, Bonaventure des Periers, etait

valet de chambre de Marguerite de Valois, reine de Navarre et

soeur de Francois P"". On ne salt pas grand'chose de sa vie ; sa

mort est plus connue : il se tua lui-meme quelques annees apr^s

la publication de son livre. Le patriarche est etonne du bruit

que fit ce livre et de sa reputation, il le trouve assez plat, mais

il faut considerer que la clef en est perdue, et que nous ne pou-

vons pas aujourd'hui sentir les allusions qui en firent la fortune

dans le temps; malgre cette difiiculte, on sent qu'il ne devait

pas manquer de sel. Apr6s cet ouvrage, on a reimprime le proems

de Jean-Jacques Rousseau avec David Hume, recueil de pau-

vretes et de sottises qui n'aurait jamais du paraitre, et qu'il est

bien plus inutile encore de remettre sous les yeux du public

qui I'avait oublie. Les notes doiit le patriarche I'a enrichi ne font

pas honneur b. sa moderation. 11 fallait bien moins reimprimer

une lettre detestable de M. le marquis de Ximenes, que nous pro-

noncons Ghimene, sur la Nouvelle Ileloise de Jean-Jacques ; ces

ordures etaient bonnes a laisser dans ie fumier ou elles pour-

rissent. Ge volume est termine par les Deux Sidcles et le dia-

logue entre le P. Nicodeme et Jeannot que vous avez vus a la

suite de ces feuilles, et par un plaidoyer en prose de quatre

pages pour Marie Gulatin. On peut observer au patriarche que

quand on ecrit des plaidoiries dans ce gout-la, on perd le droit

de dire du mal du Cymbalum mundi. Marie Gulatin est I'figlise

romaine ; les denicheurs, sa partie adverse, dont elle se plaint,

sont les philosophes : voila ce qu'il faut savoir pour comprendre

quelque chose a ce vilain plaidoyer. Vous voyez que tout ce

volume se reduit a bien peu de chose; mais les deux derni^res

pages, je les trouve excellentes.



DfiCEMBRE 1770. 179

— II a paru en 1764, avec approbation et privilege du roi

,

un livre intitule Ariste, ou les Charmes de Vhonnetet^^ par

M. Siguier de Saint-Brisson \ Le censeur, Remond de Sainte-

Albine, dit dans son approbation qu'il croit cet ouvrage d'autant

plus digne de I'impression que I'auteur y presente la vertu sous

les couleurs les plus propres a la rendre aimable. Entre ce titre

et cette approbation du censeur, qui respirent tant les charmes

et la douceur de la vertu, il serait curieux de placer un passage

de I'ouvrage ou I'auteur dit que s'il avait une femme, et qu'il

la laissat courir les bals et les soupers de nuit et s'exposer a

tons les charmes de la seduction, et que cette femme lui fit

infidelity, il ne s'en plaindrait pas. Mais si, apr^s avoir pris

toutes les precautions convenables pour assurer ses bonnes

moeurs, il prenait fantaisie a sa femme de I'outrager, il dit qu'il

sait bien ce qu'il ferait. Et puis, pour ne pas vous laisser en

doute, il vous conte qu'une Anglaise, se trouvant au lit de mort,

conjura son mari de lui pardonner une faute dont elle 6tait cou-

pable, et lui avoua qu'elle lui avait fait infid^lite. Le mari lui

repond qu'il lui pardonne, mais qu'a son tour il a besoin de par-

don : « G'est que m'etant, dit-il, apercu de ce que vous venez de

m'avouer, je vous ai empoisonn^e, ce qui est la cause de votre

mort. » ]S'est-il pas excellent de trouver cet exemple de douceur

dans les Charmes de VhonneteU, dont le censeur accorde sur-

tout a I'auteur le talent de rendre la vertu aimable? On croirait

peut-etre que M. Siguier de Saint-Brisson est un homme redou-

table
;
point du tout. La comtesse d'Estrades, si connue dans

les anecdotes de notre temps, d'abord amie et complaisante de

M'"" de Pompadour, ensuite maitresse du comte d'Argenson,

bientot exilee de la cour pour s'etre brouillee avec la premiere,

s'esL trouv^e au moins aussi persuadee que moi de la douceur

reelle de M. Siguier de Saint-Brisson; car, pour finir son

roman, elle I'a epouse, et s'est par consequent exposee de gaiete

de coeur au risque du poison. 11 est vrai qu'elle n'a pris ce parti

qua cinquante ans passes, et qu'elle desesp^re sans doute d'etre

dans le cas de lui faire infidelite.

— Charles-Jean-Francois Henault, preirident honoraire au

1. Grimm en a rendu compte pr^cedcmment, tome VI, p. 200; et J.-J. Rous-

eau a 'adresst? une lettre au sujtt ^'Ariste h son auteur, k la datede Janvier 1765.
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Parlement, intendant de la maison de madame la dauphine, Tun

des quarante de rAcademie frangaise et de celle des inscriptions

et belles-lettres, est mort le 24 novembre dernier, dans la

quatre-vingt-sixifeme annee de son age. II ne faisait que v^g^ter

depuis longtemps. Sa ni^ce, la comtesse de Jonsac, tenait sa

maison, donnait a souper, recevait le grand monde; le presi-

dent radotait ou dormait dans son fauteuil, et etait content. A

tout prendre, le president Henault doit etre compte parmi les

homnies les plus heureux de son temps. Son p^re, ancien fer-

mier general, si je ne me trompe, lui avait laiss^ une grande

fortune. Ne avec des qualit^s estimables, mais pas assez remar-

quables pour exciter I'envie et la jalousie de personne, il jouis-

sait du privilege et du bonheur des gens mediocres, d'etre aime

de tout le monde sans avoir un seul ennemi. II etait trfes-frivole

;

il n'y avait en lui que la superficie, mais cette superficie etait

agr^able. II faisait de jolis vers de soci6te ; il donnait d'excellents

soupers; il avait ete a la mode dans sa jeunesse, et avait con-

serve I'usage du grand monde dansun age plus mur. Pour satis-

faire sa petite ambition, car tout etait petit et joli en lui, il quitta

de bonne heure le palais, et acheta la charge de surintendant de

la maison de la feue reine, et ne laissa pas d'avoir aussi sa petite

existence dans ce petit cercle. II composa ensuite son Ahr^ge

chronologique de IHistoire de France^ qui lui procura les hon-

neurs litteraires et le titre de double academicien. Get abreg6

n'est pas, a beaucoup pr^s, un ouvrage sans merite ; mais on ne

peut se cacher que ce merite a et6 infiniment exagere, et que si

un pauvre diable, relegue dans un quatrieme etage, avait public

ce livre, il n'aurait pas rcQu la moitie des eloges qui ont ete pro-

digues au president Henault. Personne n'a plus efficacement tra-

vaille a la reputation de cet ouvrage que M. de Voltaire. L'auteur

y mit bientot toute sa gloire, toute son existence. II ne s'occupa

qu'a en soigner et a multiplier les editions ; et quand il y en

avait une de fmie, il en commencait une autre; il en entendait

ainsi parler tous les jours de sa vie, et ce n'est pas ce qui con-

tribua le moins a son bonheur. L'abbe Boudot, employe a la

Biblioth^que du roi, aujourd'hui paralytique a force d'avoir

gagne des indigestions cbez le president, etait specialement

charge du departement litteraire et historique. Je me souviens

de Yous avoir rendu compte, il n'y a pas longtemps, des autres
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ouvrages du president Renault*; ainsije n*en parlerai pas ici.

II fit un grand heritage a la mort du president de Montes-

quieu, en ce qu'il etait d'usage dans le grand monde d'appeler

cet homme illustre le president tout court, et cela inortifiait un

peu le president k VAbr^g^j mais lorsque le veritable president

ne fut plus, on s'accoutuma insensiblement a transporter le titre

de president tout court k celui qui lui avait survecu. Le presi-

dent, devenu president tout court par forme d'h6ritage, 6tant

d6ji fort mal a I'aise lors de la derni^re maladie de la feue reine,

mourait de peur de mourir avant sa maitresse, parce qu'il lui

avait promis de ne se pas faire enterrerchez les p^res de la Doc-

trine chretienne, qu'il aimait, et qui sont un peu notes pour jan-

s6nisme dans le parti d6vot de la cour, dont Tarchev^que de

Paris est I'oracle. Le bon president avait ete dans sa jeunesse

I'amant de la marquise du DelTand, femme celebre a Paris par son

esprit et par sa mechancete. Elle a aujourd'hui plus de soixante-

dix ans, et il y en a presque vingt qu'elle est aveugle ; mais

son esprit a conserve toute sa fleur, et sa mechancete, a force

de s'exercer, est devenue, dit-on, beaiicoup plus habile. Elle se

pique de hair mortellement tout ce qui s'appelle philosophe, et

cela lui a conserve un grand credit parmi les gens de la cour et

du monde, aux yeux desquels les philosophes sont la cause im-

mediate de tout le mal qui arrive en France. M'"*^ du DefTand a

cependant excepte de sa haine le patriarche de Ferney, dont elle

a trouve sans doute la griffe trop redoutable. Elle avait ete I'amie

intime de la marquise du Ghatelet, et le lendemain de la mort

de cette femme celebre elle fit courir une satire sanglante sous

le titre et sous la forme de son portraits Elle est rest^e li^e avec

le president Henault jusqu'^ sa fin. Les deux ou trois derniers

jours de sa vie, M'"« du Deffand etait dans I'appartement du pre-

sident avec plusieurs de ses amis. Pour le tirer de son assou-

pissement, elle lui cria k I'oreille s'il se rappelait M™^ de Gastel-

moron? Ce nom reveilla le president, qui r^pondit qu'il se la

rappelait fort bien. Elle lui demanda ensuite s'il I'avait plus

aimee que M'"« du DefTand? Quelle difference! s'ecria le pauvre

1. Tome VIII, p. 124 et 457, oCi Grimm avait Mjk donn6 quelques-uns des

details qu'il reproduit ici. (T.)

2. Meister, nous I'avons dit d^ji, rap porte ce curieux portrait dans sa lettre de

mars 1777.
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moribond. Et 'puis il se mit a faire le pan^gyrique de M'"" de

Castelmoron, et toujours en comparant ses excellentes qualites

aux \Ices de M'"^ du Deffand. Ce radotage dura une demi-heure

en presence de tout le monde, sans qu'il fut possible k M'"' du
Deffand de faire taire son panegyriste ou de le faire changer de

conversation. Ce fut le chant du cygne ; il mourut sans savoir k

qui il avait adresse un parall^le si v6ridique. Sa mort laisse une

seconde place vacante a I'Acad^mie francaise. M. de La Tlace,

qui etait, je crois, de ses parents, vient de lui faire I'^pitaphe

suivante :

Ainsi que les vertus, les talents n'ont point d'ftge

:

Dans ses Merits jamais on n'entrevit le sien;

II lut I'histoire en philosophe, en sage;

II r^crivit en citoyen.

M. de La Place a aussi ^crit sur la tombe de M. de Moncrif

les quatre vers suivants :

Digne des moeurs de I'Sge d'or,

Ami stir, auteur agr^able,

Ci-git qui, vieux comme Nestor,

Fut moins bavard et plus aimable.

— M. L. Castilhon, qui reside; je crois, k Bouillon, et qui a

un frere r^sidant obscur^ment a Paris, a public, il y a deja du

temps, des Considerations sur les causes physiques et morales

du genie, des mosurs et du goiivernement des nations^, Vous

voyez que ces Considerations roulent sur de petites questions

de rien. Quand on veut traitor de tels sujets, il faut etre un

Montesquieu, un Galiani, un Diderot, un Buffon pour le moins;

et quand on n'est rien de tout cela, on est un Castilhon, c'est-a-

dire qu'on traite un sujet sans que personne en sache rien*

Cependant il y a un auteur tout aussi obscur que Castilhon qui

a fait un Esprit des nations^-, et qui a accuse I'autre de pla-

giat. Je ne sais si ce grand proems sera jug6 au greffe civil du

Mercure de France, ou au greffe criminel de YAnnie littdraire-,

mais si apr^s la compensation des depens, ensemble les presents

1. 1770, 3 vol. in-12.

2. Par I'abbd d'Espiard, La Haye, 1752, 2 vol. in-12.
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necessaires a la corruption des juges, il inlervient arrfet qui

donne aux parties le gateau de la gloire litteraire k partager

^galement, je leur promets a Tune et k I'autre que le tout se

passera sans indigestion.

— Lebon vieux La Condamine avait, dans le Mcrcure^y invite

les curieux a porter le flambeau de la critique dans I'histoire

du jeu de dames polonaises, et d'^claircir son origine et sa

patrie. M. Manoury, limonadier, qui tient le cel^bre cafe du

quai de I'ficole, vient de publier un Essai sur le jeu de dames

h la polonaise^ brochure in-12. En attendant que leur histoire

soit eclaircie conformement aux voeux de M. de La Condamine,

M. le limonadier nous developpe leurs principes, et nous donne

une suite de coups brillants et de fines parties. Philidor, le

plus grand joueur d'echecs qu'il y ait peut-etre en Europe, est

encore plus fort, s'il est possible, dans le jeu de dames polo-

naises. G'est lui qui disait pendant la derniere guerre, quand

le prince Ferdinand de Brunswick gagnait une bataille : « Je

lui donne la tour. » Si nous avons le malheur d'avoir la guerre,

je ne sais quel avantage M. Manoury pourra se vanter de faire

a nos marechaux lorsqu'ils gagneront des batailles. Mais nous

attendons ici un prodige plus fort que Philidor et le sieur Ma-

noury, c'est I'homme de bois de M. de Kempell, de Vienne,

qui joue aux tehees contre tout venant. Lorsque je fus a Yienne,

Tannic derniere, cette machine jouait dans les appartements

de I'imperatrice, a Schoenbrunn ; et tout ce que M. Dutens en dit

dans sa lettre, inseree depuis peu dans le Merciire-^ je I'ai en-

tendu affirmer dans ce temps-la par des temoins respectables.

— Mimoires historiques, par M. de Belloy, citoyen de

Calais'. Cepauvre M. de Belloy est plus qu'aucun heros denotre

temps dans le cas de reconnaitre combien la gloire est p^ris-

sable. Nous I'avons vu combl6, rassasi6 d' honneurs et de dis-

tinctions pendant le succ^s etonnant de sa tragedie du Sidge

de Calais. Un enthousiasme patriotique avait saisi tous les

coeurs frangais en faveur d'un ouvrage qui peut ^tre francais par

1. Juillet 1770, l*' volume, p. 219. Manoury y r^pondit dansle Mercure d'aout

suivant, p. 193. (T.)

2. Tome II d'octobre 1770, p. 186. On lit sur le m6me sujet une autre lettre de
Rigoley de Juvlgny au ifercwre de d^cembre suivant, p. 181. (T.)

3. In-80 1770.
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les sentiments, mais qui ne Test pas par le style. Quelques

esprits sages trouv^rent que cet enthousiasme des coeurs fran-

^ais n'etait pas I'^poque la plus glorieuse de la nation ; mais sa

chute et sa fm me paraissent encore plus surprenantes. Apr6s

avoir porte ce pauvre citoyen de Calais avec fureur, aprfes lui

avoir rendu plus d'hommages en quinze jours que M. de Yol-

taire n'en a recu toute sa vie, on I'a neglige, oubli6 et laisse mourir

de faim; c*est aujourd'hui peut-etre le seul hommede lettres qui

soit dans le besoin, et cela ne fait pas honneur aux coeurs fran-

cais. La necessite de vivre le forga, I'annee derni^re, de faire

imprimer ses tragedies de Bayard et de Gabrielle de Vergy,

sans en attendre la representation, etcette publication fut mor-

telle aux deux pieces qui, sans elle, auraient peut-etre eu

quelque succfes au theatre. Cette ann^e il s'est fait historien de

ses heros dramatiques. Ses Memoires renferment trois mor-

ceaux : le premier, sur la maison de Goucy, encore existante

;

ces Coucy d' aujourd'hui ont eprouv6 le sort de leur historien,

lis sont dechus de la gloire de leurs ancetres, et de m^me que

le de Belloy de 1770 ne ressemble pas au de Belloy de 1765, de

m^me MM. de Goucy d'aujourd'hui, devenus obscurs et pauvres,

ne rappellent en rien ces anciens sires de Goucy, dont un des-

cendant prit pour devise :

Je ne suis roi, ne due, prince, ne comte aussi,

Je suis le sire de Goucy.

Le second Memoire regarde la dame de Fayel et ses amours

infortunees avec le Goucy h^ros de la tragedie de M. de Belloy,

ainsi que leur fm tragique. Le troisi^me Memoire roule sur

Eustache de Saint-Pierre, ce bourgeois de Galais que M. de

Belloy, apres I'avoir immortalise dans son Si^ge de Calais, jus-

tifie des soupcons que quelques fragments historiques, trouves a

la Tour de Londres, ont r^pandus sur sa fidelite. En conse-

quence, tout cela n'est pas lisible, et j*en suis tres-fach6 pour ce

pauvre M. de Belloy, k qui ces Memoires historiques ne pro-

cureront ni honneur ni profit.

— Sidney et Volsan^ anecdote anglaise, par M. d'Arnaud*.

1. 1770, in.8«.
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D'Arnaud est devenu un des plus grands predicateurs de vertu

par la voie des romans k grands sentiments et a estampes; il

a beaucoup de vogue parmi les couturiferes et les marchandes

de modes, et s'il peut mettre les femmes de chambre dans son

parti, je ne d^sesp^re pas de sa fortune.

15 d^cembre 1770.

L'annee qui va fmir a 6t6 fatale aux Deux Amis-j ils se

sont montr^s sur la sc6ne comme deux financiers et deux com-

mer^ants de Lyon s en contes comme deux Iroquois ', en romans

comme deux je ne sais quoi^; et Dieu merci, ils ont et6 sillies

partout. Deux amis, afllig^s de voir de quelle mani^re on trai-

tait en France leurs semblables par la faute de nos faiseurs de

drames, de nos faiseurs de contes et de nos faiseurs de romans,

s'en all^rent au mois d'aout dernier passer quinze jours aux bains

de Bourbonne, pr^s de Langres, pour y voir deux amies, dont

Tune, m^re de I'autre, avait mene a ces bains sa fille, jeune,

fraiche, jolie etcependant malade, dansl'esp^rance de luirendre

la sante alt^ree par les suites d'une premiere couche. Les deux

amis, c'etait Denis Diderot le philosophe et moi, trouv^rent les

deux amies faisant des contes a leurs correspondants de Paris,

pour se desennuyer. Parmi ces correspondants il y en avait un

d'une credulite rare; il ajoutait foi a tous les fagots que ces

dames Jul contaient, et la simplicity de ses r^ponses amusai t

autant les deux amies que la folie des contes qu'elles lui fai-

saient. Le philosophe voulut prendre part a cet amusement; il

fit quelques contes que la jeune amie malade ins6ra dans ses

lettres k son ami credule, qui les prit pour des faits averes,

et assura sa jeune amie qu'elle ecrivait comme un ange : ce

qui etait d'autant plus plaisant qu'une de ses pretentions favo-

rites est de reconnaitre, entre mille, une ligne echapp6e k la

plume de notre philosophe. Denis Diderot essaya entre autres

de rehabiliter les Deux AmiSy et il croira les avoir veng6s de

toutes les injures que leurs historiens leur ont attirees cette an-

1. Le dratne des Deux Amis do Beaumarchais ; voir tome VIII, p. 441.

2. Les Deux Amis, conte iroquois (par Saint-Lambert) 1770, in-B".

3. Les Deux Amis, ou le Comte de Meralbi (par Sellier de Moranville), 1770,

4 vol. iD-12.
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n6e, si le conte que vous allez lire peut meriter votre suffrage ^
Le petit frere avait envoye a la petite soeur ^ a Bourbonne le

petit conte iroquois des Deux Amis^ par M. de Saint-Lambert.

Ce conte venait d'etre imprime, et la petite soeur, en ripostant

par le petit conte des Deux Amis de Bourbonne, echapp^ sans

effort a la plume du philosophe, voulut faire sentir au petit

frere qu'il y avait plus de pretention et de fatigue que d'effet

dans le conte iroquois. Le petit fr^re, au lieu de sentir cette

critique indirecte, crut I'histoire des Deux Amis de Bourbonne

veritable, et voulut en savoir la suite ; la petite soeur fut done

obligee d' avoir de nouveau recours a 1' imagination du philo-

sophe, qui compl6ta I'histoire ^q?, Deux Amis de Bourbonne.

Apr^s ce conte fait a plaisir par notre philosophe aux eaux

de Bourbonne pour I'amusement de deux amies, en voici un
autre qui n'en est pas un, et queje vais rapporter tel qu'on me
I'a conte.

Un poete russe, auteur de plusieurs tragedies, appele

M. Sumarokoff, se trouvant a Moscou, s'etait brouille avec la

premiere actrice du theatre de cette capitale; ces accidents

arrivent a Moscou comme a Paris. Un jour le gouverneur

de Moscou ayant ordonn^ la representation d'une des pieces de

M. Sumarokoff, le poete s'y opposa, parce que cette actrice

devait y jouer le principal role. Cette raison n'ayant pas paru

suffisante au gouverneur pour changer d'avis, le poete en perdit

la tete au point que lorsqu'on leva la toile pour commencer sa

pi^ce, il sauta sur le theatre, saisit la premiere actrice qui avait

paru avec tout I'appareil tragique, et la jeta dans les coulisses.

Apres avoir ainsi trouble la tranquillite publique, il ne se crut

pas encore assez coupable, et, dans sa frenesie poetique, il ecrivit

avec autant d'indiscretion que de t^merite a I'imperatrice elle-

meme deux lettres consecutives remplies de griefs et d'invectives

centre une actrice. Je defie un poete francais de faire mieux.

Conteur Marmontel, que pensez-vous qu'il arriva de cette

1. Ce conte, intitule les Deux Amis de Bourbonne, se trouve dans les OEuvres
de Diderot, tome V, p. 263.

2. Ces denominations servent h designer la jeune malade et son correspondanf
qui n'etait pas Grimm lui-m6me, comme nous I'avons dit par erreur, tome XVII,

p. 329 des OEuvres de Diderot. Voir aussi la lettre de M™« de Prunevaux publi6e

dans la notice prcliminairc du Voyage a Bourbonne.
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incartade impardonnable? — Mais cela est ais6 k deviner. Les

lettres impertinentes du poete SumarokofI ne parvinrent pas a

rimperalrice ; le ministre cliarg6 du departement poetique les

lut, et donna ses ordres pour mettre monsieur le poete dans un

cul de basse-fosse jusqu'^ nouvel ordre, et vraisemblablement

il y est encore.

Au diable le conte et le conteur historiques ! c'est un men-

teur plat et froid. De tels denoiiments sont bons dans les pays

vantes pour la douceur et la politesse des mcEurs; il s'en faut

bien que la police soit aussi perfectionn^e en Russie. Sa Majeste

imperiale re^ut les deux lettres du poete, et apr^s avoir donn6

ses ordres dans I'Archipel, en Moldavie, en Crim^e, en G6orgie

et sur les bords de la mer Koire, elle eut encore le temps de

faire la r^ponse suivante :

« Monsieur Sumarokoff, j'ai ete fort etonnee de votre lettre

du 28 Janvier, et encore plus'de celle du l*""" fevrier. Toutes deux

contiennent, a ce qu'il me semble, des plaintes contre la Be^-

montia, qui pourtant n'a fait que suivrs les ordres du comte

SoltikofT. Le feld-marechal a desire de voir representor votre

tragedie; cela vous fait honneur. II 6tait convenable de vous

conformerjau desir de la premiere personne en autorite a Moscou;

mais si elle a juge k propos d'ordonner que cette piece fut repre-

sentee, il fallait executer sa volonte sans contestation. Je crois

que vous savez mieux que personne combien de respect meri-

tent des hommes qui ont servi avec gloire, et dont la tete est

couverte de cheveux blancs; c'est pourquoi je vous conseille

d'eviter de pareilles disputes a I'avenir. Par ce moyen vous

conserverez la tranquillity d'ame qui est necessaire pour vos

ouvrages, et il me sera toujours plus agr6able de voir les pas-

sions representees dans vos drames que de les lire dans vos

lettres. Au surplus, je suis votre affectionnee.

(( Signd : Catherine. »

Je conseille k tout ministre charge du d6partement des

lettres de cachet d'enregistrer ce formulaire a son greffe, et a

tout jamais de n'en jamais delivrer d'autres aux pontes et k tout

ce qui a droit d'etre du genre irritable, c*est-a-dire enfant et

fou par 6tat. Apres cette lettre, qui merite peut-etre autant
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I'immortalit^ que les monuments de la sagesse et de la gloire

du regne actuel de la Russie, je meurs de peur de m'affermir

dans la pens6e heretique que 1' esprit ne gate jamais rien, meme
sur le trone ; ce qui est bien fort.

— On a donne, le 6 de ce mois, sur le theatre de la Come-
die-Italienne, la premiere representation des Deux Avares, co-

medie en deux actes et en prose, melee d'ariettes. G'est la

seconde des pieces qui ont ete representees sur le theatre de la

cour a Fontainebleau ; elle est de M. Fenouillot de Falbaire,

et M. Gretry I'a mise en musique. La sc^ne est a Smyrne. Deux

avares, M. Gripon et M. Martin, Frangais de naissance, ayant

appris par le public que le mufti, enterr6 de la veille, I'avait

ete avec beaucoup de bijoux et de choses precieuses, forment

le projet d'entrer de nuit dans le tombeau et de le piller. Deux

obstacles s'opposent a ce dessein; la garde des janissaires qui

fait la patrouille, et, pour comble de malheur, on a apport6 de

Parish Smyrne ces nouvelles lanternes a reverb^re, de sorte

qu'on voit dans les rues la nuit tout comme en pleiu jour. Les

deux avares se concertent pour faire leur coup la nuit. lis ont,

Tun un neveu, I'autre une ni^ce qui s'aiment et qui m^ditent

un autre coup ; c'est de se soustraire a la tyrannic de ces vi-

lains, d'emporter avec eux leurs nippes et leuis bijoux, et de

s'embarquer pour la France. Les deux amoureux font leur com-

plot dans la meme place ou leurs vieux coquins d'oncles venaient

de faire le leur. II y a dans cette place un puits qui est presque

k sec. La suivante apporte dans une corbeille les choses pre-

cieuses appartenant a sa maitresse, et place cette corbeille sur

le bord du puits; I'amoureux, par un mouvement d'etourderie,

la pousse et la fait tomber dans le puits. Grande desolation.

Enfm, comme le puits est k sec, il se determine ay chercher et

k reprendre la corbeille de sa maitresse. Gelle-ci, aidee de sa

suivante, le descend dans le puits au moyen d'unecorde. Lors-

qu'il s'agit de le remonter, la garde des janissaires approche ;

les deux filles sont obhgees de se sauver dans la maison, et

I'amoureux reste au fond du puits. Quand la garde a passe, les

deux avares arrivent pour leur expedition. Apres avoir cogne

quelque temps, ils viennent a bout d'ouvrir le tombeau ; Tun

d'eux y descend, et n'y trouve pout tout bien qu'un bonnet du

mufti et son vieux manteau ; I'autre, furieux d'etre tromp6 dans
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son attente, jette le bonnet et le manteau dans le puits, et en-

ferme son compare dans le tombeau, au moyen d'une herse de

fer qu'il baisse, parce qu'il suppose qu'il a voulu garder les

choses precieuses pour lui-m^me, en jetant les guenilles a son

associ^. A peine a-t-il fait cette belle equipee, qu'il est oblige

de se sauver au plus vite, au moyen d'une 6chelle, sur I'appui

d'une fen^tre d'un premier etage, parce que la garde des janis-

saires repasse. Ainsi, au moment ouelle reparait, les troisprin-

cipaux acteurs sont, I'un dans un puits, 1' autre dans un tom-

beau, et le troisifeme perche sur une fenetre. Quant a messieurs

les janissaires, ils sont esprits forts et libertins : non-seulement

ils ont ete, au m6pris de leur loi, au cabaret, s'enivrer avec du

vin: mais, prepos6s k la police de la ville, ils viennent ici crier

en corps au milieu de la place publique

:

Ah! qu'il est bon, qu'il est divin!

Vive le vin!

Ma foi, que Mahomet en gronde,

De ses menaces je me ris,

A tons les proph^tes du monde
Je pr^fere ce vin exquis.

L'Alcoran n'est qu'un grimoire;

Je n'y crois plus, et je veux boire

Cela est a pen pr^s aussi sense que si le guet prepose a la garde

de Paris allait faire tapage dans les rues pendant la nuit, ou

casser les vitres, ou faire quelque autre acte contraire a la po-

lice, et que, pour assaisonner tout cela, il chantat a tue-tete,

dans les carrefours, des chansons contre Jesus-Christ. Les ja-

nissaires, pour avoir trop bu de vin, sont alteres, ils veulent

tirer de I'eau du puits pour se rafraichir ; au lieu d'eau, ils en

tirent notre amoureux, qui, s'^tant affubl6 du manteau et du

bonnet de mufti, leur fait une peur epouvantable et les fait tons

enfuir. Sa maltresse revient, lereconnait; ils decouvrent leurs

deux oncles, Tun enferme dans le tombeau, I'autre en haut

d'une fenetre; ils les obligent dans cet etat a consentir a leur

mariage et a leur promettre la restitution de leur bien ; k cette

condition ils les delivrent, et la pi^ce fmit.

A la premiere representation, c'^taient le consul de France

«t le cadi qui venaient faire le denoutnent. Le metier du cadi.
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c'etait de faire empaler les deux voleurs pris sur le fait, mais

c*est un Turc courtois ; par 6gard pour la nation francaise, par

respect pour le roi de France, il fait grace aux deux bandits,

ce qui est en effet une marque d'attention singuliere et bien

flatteuse pour la nation et pour le roi. Le consul, de son cote,

fait dresser le contrat de mariage des jeunes gens et oblige les

deux vieux coquins a le signer, en donnant chacun dix mille

ducats pour present de noces; c'est a ce prix qu'ils obtiennent

leur liberte et leur grace. Ce denoument avait deja 6te siffle a

la cour, il Ta 6te a Paris de meme et on lui a substitu^ I'autre.

A la cour on chanta aussi pour jouer sur le mot de Louis qui est

a la fois le nom du maitre et celui de sa mcnoaic ces deux bearx

couplets

:

LES DEUX AVARES.

Oui, compere, il faut etre avare,

Aimons toujoursnos chers louis;

Notre gout n'est point si bizarre :

Pour nous du bonheur c'est le puits.

A quoi le cadi et les janissaires repondaient

;

C'est ainsi qu'on peut etre avare;

Aimez toujours vos chers louis;

Votre gout n'est point si bizarre,

On les aime autant a Paris.

Vous voyez que le noble patriotisme de M. de Falbaireperce

de tOLites parts.

Cette pi^ce n'a reussi ni a la cour, ni a Paris. On a m^me
pris ici les choses au grave, et il y a eu un dechainement ef-

froyable contre le pauvre poete. H^las! ce pauvre Fenouillot n'a

qu'un malheur et qu'un tort, c'est d'etre un peu bete. Vous en

avez dejk eu des preuves dans ce petit precis; si vous daignez

Jeter les yeux sur la pi^ce, vous en trouverez a chaque phrase.

Quandun homme est atteint et convaincu de ce mal,il n'est pas

juste de lui chercher chicane, ni d'attaquer son coeur, qui est

innocent et sec comme le fond de son puits. II a fait les Deux

Voleurs^ et il a cru faire bonnement les Deux Avcu^es. II est loin

deconnaitre la nature. Un avare n'augmente son bien qu'a force
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de prudence et de privations; il se donnerait bien de garde de

s'aventurer dans une mauvaise entreprise, dont la decouverte

pourrait le miner de fond en comble : le g^nie du brigand qui

attente a toute propriele, parce qu'il ne pent rien conserver, et

celui de I'avare, sont fort differents. Notre pauvre poete a voulu

faire une farce ; c'est le genre qui exige le plus de verve et de

folie, et il n'y a pas dans toute sa pi^ce lemot pourrire, pas un

trait plaisant ; elle est d'une tristesse mortelle, on en sortie

coeur navre. 11 n'y a pas une sc^ne qui vous ravigoteau milieu

de la secheresse qui r^gne a Smyrne, et qui vous dess^che au-

tant I'esprit que les puits de ses rues. A la lecture, on croirait

que le mouvernent perpetuel de la pi^ce, les allees et venues

continuelles, soutenues par la musique, doivent produire de

I'efTet et de Tamusement, au moins pour les yeux; mais k la

representation tout est d'un vide et d'un triste mornes. Vous ne

manquerez pas de reniarquer, parmi les saillies heureuses de

M. de Falbaire, le duo des Deux Avares qui s'exhortent a frap-

per a grands coups, parce que tout le monde dort, et qu'ils ont

le plus grand interet a ne reveiller personne.

Frappons, frappons^ grands coups,

Tout sommeille autour de nous.

11 y a des choses charmantes dans la musique ; malgre cela,

M. Gretry a pense etre enlraine par la chute de M. de Falbaire;

ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'il a soutenu son poete en

I'air sur un immense precipice ; il doit en avoir le bras fatigue.

II a fallu tatonner beaucoup dans les premieres representations

pour retrancher ce qui avait le plus deplu, et faire les coutures

necessaires pour faire aller le reste. 11 en est results ce que

nous appelons en musique un hachis, c'est-a-dire que la veri-

table succession des airs ay ant ^te derang^e par des deplace-

ments ou des suppressions, I'influence mutuelle des uns sur les

autres est detruite, ce qui ne peut jamais arriver sans nuire con-

siderablement a I'efTet. Les airs chantes par le charmant Gaillot

sont les plus beaux de la pi^ce. Son duo avec le compare Gripon :

Prendre ainsi cet or, ces bijoux 1

De moiti6 nous serons ensemble,
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est delicieux. La marche des janissaires a aussi fait grande for-

tune; mais, au second acte, la musique faiblit. II y a d'ailleurs

trop de duo, trio, etc., et pas assez d'airs a voix seule; mais

c'est que ce pauvre diable de Falbaire n'en aurait pas trouve la

place pour tout Tor de Smyrne. II en avait place un au moment
ou les amoureux faisaient leurs paquets pour decamper; la pe-

tite fiUe, apercevant un bracelet avec le portrait de sa mfere, lui

adresse quelques vers pathetiques, sur lesquels le compositeur

avait fait un air superbe; il a fallu le supprimer comme entife-

rement deplac6, et Ton n'a pas seulement tente de le remettre

a Paris. II y a plus d'une lacune de ce gout-la dans cette pi6ce,

et Ton s'en apergoit. En Italie, on n'aurait pas et6 si difficile;

I'air etant beau, on se serait peu soucie de la mani^re dont il est

place, etl'on aurait ecoute avec transport; mais nous n'aimons

pas la musique a ce point.

— On peut faire relier avec les Deux Avares, a cause de

leur gaiete, Vercingctorix, tragedie, ocuvre posthume du sieur

de Bois-FlotUj etudiant en droit-fil, suivie de notes historiques

de Vauteur I hvocimv^ in-8°. C'est une tragedie en un acte, tout

entifere ecrite en calembours. Le heros fmit la pi^ce par ces

vers :

Je vais me retirer dans ma tante ou ma niece

^

Et j'attendrai la mort de la faim de la piece.

Ma foi, M. de Bi^vre, mousquetaire gris ou noir, auteur de

toutes ces bonnes plaisanteries, se moque un peu de nous, et

abuse de notre patience. Le succ^s etonnant de la Comtesse

Tation lui a tourne la t^te, et il croit bonnement qu'il peat

nous mettre a ces platitudes pour toute nourriture; il n'y a point

de genre qui demande plus de sobriete que le genre detestable

des pointes et des calembours. M. de Bi^vre en degouterait les

plus grands amateurs, c'est-a-dire tout ce qu'il y a de plus plat

et de plus frivole dans une nation.

— M. de Guignes, de I'Academie royale des inscriptions et

belles-lettres, vient de publier, en un volume in-4°, le Chou-

king, un des livres sacr^s des Chinois, qui renferme les fonde-

ments de leur ancienne histoire, les principes de leur gouverne-

ment et de leur morale-, ouvrage recueilli par Confucius, traduit

et enrichi de notes par feu le P, Gaubilj missionnaire ci la
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Chine, etc. Cette traduction etait annoncee depuis longtemps.

II faut du courage et de la patience pour la lire, et tout lecteur

qui ira jusqu'au bout sans ennui pourra se vanter d'une intre-

pidite a laquelle je ne pretends pas. II verra aussi qu'en gene-

ralisant un pen les idees, les hommes de tous les temps et de

tons les pays se ressemblent plus qu'on ne pense, et que le

cercle de la folie et de la sagesse humaine n'est pas aussi

etendu ni aussi diversifie qu'on le croirait d'abord. Je desirerais

a M. de Guignes une Erudition moins systematique et moins

embrouillee. 11 ne sera jamais mon guide dans les ten^breschi-

noises dont je me sens entoure, et d'ou il ne me tirerait que

pour m'enfoncer dans les ten^bres plus epaisses d'l5gypte. En

verite, je crains que nous ne nous en tirions de notre vie ni

I'un ni I'autre, quoiqu'il y ait consacre toutes ses veilles, et

queje n'y aie pense qu'en passant par maniere de delassement.

Mon parti est bien pris : a moins d'avoir passe une vingtaine

d'annees dans la bonne et dans la mauvaise compagnie de Pekin,

et d'avoir appris a jaser avec tous les mandarins de I'empire, je

ne me resoudrai jamais a avoir une idee arretee sur la Chine.

Aureste, la morale duChou king est austere et excellente comme
celle de tous les livres de morale. Gonfutz^e est I'apotre favori

du patriarche de Ferney. Vous trouverez en entrant dans le ca-

binet de Ferney son portrait avec ces vers :

De la simple vertu salutaire interprete,

Qui n'adoras qu'un Dieu, qui fis aimer sa loi,

Toi qui parlas en sage et jamais en prophete,

SMI est un sage encore, il pense comme toi '.

— La foule innombrable de compilations de toute espece et

de toutes couleurs, qui se succfedent avec une rapidite 6ton-

nante depuis quelques annees, m'avait determine depuis long-

temps a m'en tenir simplement a I'indication de leurs titres

;

1. Voltaire, dans la section premiere de son article De la Chine, dictionnaire

pmLOSoPHiQUE, rapporte cette inscription de la maniere suivantc :

De la seule raison salutaire interprete,

Sans eblouir le monde 6clairaut les esprits.

II ne parla qu'en sage et jamais en prophete

;

Cependant on le crut, et m6me en son pays.

IX. 13
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mais comme ces titres sont rapportes dans tous les jour-

naux, je prends le parti de les supprimer entiferement. II n'y

a pas une seule de ces compilations qui ne soit faite avec la

derni^re negligence, et cela est d'autant plus deplorable que

plusieurs d'entre elles pourraient etre veritablement utiles si

elles etaient faites avec un peu de soin ; mais I'impudence avec

laquelle de petits litterateurs obscurs et affames osent presenter

au public les rapsodies les plus informes est poussee a un

exc^s qu'on a peine a s'imaginer. Et pourquoi y mettraient-ils

des bornes, puisqu'ils sont k peu prfes surs de d^biter leur

mauvaise marchandise parmi cette foule de d6soeuvres dont

I'ignorance, I'oisivete et I'opulence combin^es, leur permettent

toujours de prendre sans choix et sans discernement tout ce

qu'on leur oflfrira ? L'abbe de La Porte trouve trfes-commode

de gagner tous les ans 8 a 10,000 francs a ce beau metier, et

se moque encore, par-dessus le march6, des dupes qui ach^tent

ses rapsodies; et il ne s'agit que de n' avoir ni honneur, ni

sentiment, ni aucune sorte de merite, pour envier son sort. Les

autres barbouilleurs cherchent a donner un air de philosophic

k leurs recueils de bevues et de sottises ; ainsi, dans le Manuel

des artistes et des amateurs S qui vient de paraitre, le compi-

lateur, au lieu d'expliquer les emblemes, allegories, devises,

attributs, symboles employes dans les beaux-arts, aime mieux

faire des declamations sur Tabus de I'apotheose chez les

Romains, et donner une suite d'enigmes en vers, enlevees au

Mercure BSiUS doute. L'objetde cette compilation etait interessant,

comme vous voyez; elle pouvait etre I'ouvrage d'un homme de

gout et instruit, et il faut qu'un aventurier, aussi ignorant

qu'ignore, s'en m61e.

Un autre fait un Bictionnaire historique des sUges et

hatailles m^morahles de Vhistoire ancienne et moderne *
( car

nous embrassons toujours un sujet dans saplus vaste etendue);

et tout cela, c'est pour reimprimer une foule de bons mots, de

traits, de contes, d'anecdotes enlev6s a d'autres compilations

1. Paris, Costard, 1770, 4 vol. in-12
;
par I'abb^ de Petity.

2. Ce Dictionnaire (1771, 3 vol. in-8°), dont I'auteur est Lacroix, de Compi^gne,

ne merite pas tout h fait d'etre compris dans Tanath^me lance par Grimm centre

les compilations. Celle-ci, car, malgr6 cela, e'en est une, a reparu en 1809 avec

beaucoup d'augmentations par M. Viton ; elle forme 6 vol. in-B". (B.)
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aussi mal faites. Lorsqu'on voit done dans nos journaux

I'annonce de quelque compilation sous le titre de dictionnaires,

d'abreges, de manuels, d' esprit d'un auteur, on pent compter

hardiment que c'est de la marchandise gat^e et exposee par des

corsaires de libraires ou par des 6cumeurs litteraires, dans la

vue d'attraper le public. Si, dans tout cet indigne fatras, il

parait jamais quelque compilation utile et faite avec soin, je

me reserve de lui rendre, dans ces feuilles, la justice qui lui

est due; mais j'en exclus pour toujours les rapsodistes, sous

quelque forme qu'ils entreprennent de se montrer.

— Les circonstances ou se trouvent le royaume et la repu-

blique de Pologne n'ont pas du echapper k la speculation des

compilateurs. On vient de publier un £tat de la Pologne^ avec

un ahrdg^ de son droit public, et les nouvelles constitutions

j

volume in-12 d'environ trois cents pages. La plus grande partie

de cet ouvrage a d^j^ paru en Allemagne il y a quelques

annees ^ On y trouve d'abord un precis g^ographique du

royaume, ensuite une esquisse de son droit public; enfm, les

pacta conventa du roi actuellement regnant, et le precis de ce

qui s'est passe dans la di^te extraordinaire de 1767.

II a paru encore un autre ouvrage sur la Pologne, intitule

Lettres sur la constitution actuelle de la Pologne, et la tenue de

ses diHes : volume in-12 assez considerable. Ces lettres con-

tiennent d'abord I'histoire et le panegyrique de 1' auteur, M. le

chevalier Pyrrhys de Varille, gentilhomme provengal, qui a

obtenu les honneurs de I'indigenat a la di^te de couronnement

du roi Stanislas-Auguste. M. I'indig^ne rend compte lui-m6me

de tout ce qu'il a eprouve a ce sujet, dans une lettre pompeu-
sement ecrite ^ son compatriote M. Marin, qui, apr^s avoir ete

corsaire dans les mers du Levant pendant sa jeunesse, s'est fait,

k Paris, dans un age plus mur, censeur de la police, ou

surintendant des corsaires de la litt^rature ; il n'a pas mal

conserve le ton, les mani^res et les moeurs d'un inspecteur de

chiourme. Quant a son illustre ami M. Pyrrhys, il aime un peu

1. Grimm a raison de faire observer que la plus graade partie de I'ouvrage sur

I'Etat de la Pologne, 1770, in-12, avait deja paru en Allemagne. En eflfet, ce volume
est compos6 principalement; des Memoires sur le gouvernement de la Pologne

,

public en 1759 par le celfebre publiciste Pfeflfel. La preface de la nouvelle edition

est de feu M. H^rissant. (B.)
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la pompe provencale dans son style. II se plaint du cardinal de

Fleury, qui lui refusa la moitie de la pension de son p^re, et

repondit aux sollicitations que les services militaires du p^re

n'etaient pas un titre pour que le roi payat les talents poetiques

du fils. Gettereponse parait d'abord un peu dure; cependant le

cardinal, parcimonieux des tr^sors de I'l^tat, ne voulait dire

autre chose, sinon qu'il aimait mieux faire ce refus qu'imposer

un vingtieme, second vingtifeme, troisi^mevingti6me,vingti^me

vingti^me sur le peuple. Le cardinal avait devant les yeux le con-

seil que Montesquieu n'avait pas encore donne aux rois, de songer

quelquefois que les courtisans jouissent de leurs graces, et les

peuples de leurs refus. En effet, supposons que le pere de

M. Pyrrhys ait sauve la France trois ou quatre fois, en sa qua-

lite de lieutenant d'infanterie, et qu'il se soit retire du service

avec le grade de capitaine et pension de retraite; la France a

trop de sauveurs de cette esp^ce, et ne serait pas assez riche

s'il fallait qu'elle recompensat ces services de generation en

generation; c'etait la, du moins, le systeme du cardinal de

Fleury. Mais qu'est-ce que tout cela fait a la Pologne ? Ce que

cela lui fait ? G'est qu'elle a eu I'avantage, grace au refus du

cardinal, d'enlever M. Pyrrhys a la France. II s'est fait gouverneur

d'un prince Sangusko, pour I'instruction duquel il a compose

les lettres qui formen t ce recueil. La premiere traite des di^tes

de convocation; la seconde, de I'election des rois de Pologne;

la troisieme, de I'election d'Auguste II, electewr de Saxe, a la

fm du sifecle dernier, et de celle de son fils Auguste III ; enfin

decelledu roid'aujourd'hui. Elle est terminee par des reflexions

politiques sur I'^tat de la Pologne, faites au commencement de

176/i, et par consequent de peu d' usage a la fin de 1770.

— M. Linguet, qui n'a pas peur, qui fait meme parade du

nombre; de la force et de la qualite de ses ennemis, a public

depuis deux ou trois mois des Lettres sur la tMorie des lois

civiles, oil Von examine entre autres choses sil est bien vrai

que les Anglais soient libres^ et que les Francais doivent ou

imiter leurs operations, [ou porter envie ii leur gouvernementj

brochure in-12 de deux cent soixante-douze pages. L'auteur y
defend ses paradoxes favoris, savoir, que le president de

Montesquieu n'avait pas le sens commun ;
qu'il n'y a d'heureux

que les peuples d'Asie qui vivent sous le despotisme si d6crie,
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si calomnie dansnotre Europe; quecequ'il y a de moins libre

sous le ciel, c'est un Anglais; et que les Francais seraient bien

a plaindre de jouir de cette liberty. C'est fort bien fait d'aimer

les paradoxes et de les soutenir avec chaleur ; cela amuse les

oisifs qui sont en grand nombre, a qui leur existence p^se, et

qui se soucient bien moins d'etre instruits que d'etre d6sennuy6s;

mais, quoique M. Linguet ne manque pas d' esprit, il a entrepris

de tout temps, et au barreau et en litterature, des causes tres-

difficiles et trop decriees pour s'en tirer avec succes. Dans ces

feuilles, nous n'avons le droit de le juger que comme litterateur,

et non comme avocat; mais, en general, ses entreprises sont

au-dessus de ses talents. Au demeurant, il faut qu'il soit

extremement laborieux, car il est exact a payer ses dettes, et il

ne semontre pas un agresseur a qui il refuse le combat. II s' est

engage dans la plus belle querelle du monde avec les econo-

mistes; c'est, entre autres, un module d'egards et de politesses

que cette guerre litteraire, c'est-a-dire que les injures les plus

grossi^res pleuvent entre M. Linguet et le reveur economiste

Dupont, auteurdes EpMmirides du citoyen. Ce Dupont a deja

r^pondu, dans son journal, aux lettres de M. Linguet dont il est

question ici, et Ton m'en a rapporte meme une plaisanterie

assez sanglante. Comme la jeunesse de Linguet a ete infiniment

equivoque, et qu'il est v^hementement soupconne d'avoir un

jour, par distraction sans doute, fouill6 dans le secretaire de son

ami Dorat, et d'en avoir emporte dans sa poche plusieurs billets

au porteur qui s'etaient trouv6s sous sa main, ce qui a pense

faire une affaire criminelle aun domestique innocent, M. Dupont,

en lui poussant ses arguments, lui dit tres-mechamment :

« Pesezceci, monsieur Linguet, cela ne se met pas en poche. »

M. de La Harpe, quiaime la petite guerre, et a qui ce gout

sera funeste, parce qu'il a dejk plus d'ennemis qu'il ne lui en

faudrait, s'est aussi collete avec M. Linguet dans le Mercure,

Les deux ou trois pages qu'il a faites contre lui sont fort solides,

et encore plus dedaigneuses : mais c'est bouillir du lait a Linguet

que de lui prater le collet ; et voila une campagne d'hiver qui

se prepare entre deux partisans qui ont fait preuve de leur

vocation ; Linguet a d^jalache ses enfants perdus sur M. de La

Harpe. Le yieux Piron ayant eu a se plaindre de I'abbe Desfon-

taines, le Freron de son temps, lui promit en reconnaissance
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de lui envoyerpendantcinquante jours de suite, tous les matins,

une epigramme pour son dejeuner. II lui tint parole. Au bout

de quinze jours et de quinze epigrammes, I'abbe Desfontaines

tomba malade ; alors Piron se contenta de faire tous les matins

son epigramme, mais ne I'envoyaplus. Le vingt-cinqui^me

jour, I'abbe Desfontaines mourut, et Piron s'arreta au nombre de

vingt-cinq. On se rappelle plusieurs de ces Epigrammes, qui

sont des chefs-d'oeuvre, et le recueil complet en serait trfes-

precieux. II faut que M. Linguet ait entendu parler de cette

gageure, car il a voulul'imiter ; il a promis, des le mois d'octobre,

k M. de LaHarpe, de lui envoyer tous les lundisune epigramme

de la campagne, ou il se reposait de ses fatigues de I'ete der-

nier. De ces Epigrammes, il en est venu cinq k ma connais-

sance, et elles vous prouveront que Henri-Simon-Nicolas Linguet

ne ressemble pas plus, de ce cote, a Alexis Piron ni a Jean-

Baptiste Rousseau, qu'^ Jean-Jacques Rousseau par I'art de

dEfendre des paradoxes.

EPIGRAMMES PERIODIQUES.

Premiere. Du lundi i5 octobre.

Monsieur La Harpe, en son Mercure^

Blame le feu de mes Merits

;

Monsieur La Harpe, je vous jure,

D'un d6faut de cette nature

Vous ne serez jamais repris :

Et s'il me vient un jour envie

D'abandonner ce vilain ton,

Pour bien refroidir mon gEnie,

J'6tudierai Timoleon,

Warwick, Gustave et Melanie.

DedxiIime. Du lundi 22 octobre.

Le public s'est moquE de tes pan6gyriques
;

Le parterre a siffl6 ton froid TimoUon;

Tes 6pitres mElancoliques,

Tes oraisons acadEmiques

Se sont mises en poudre au souffle de Fr6ron.

Hibou de la litt6rature,

Prosateur malfaisant, rimailleur fanfaron,

Te voil^ done, pour derniere aventure,
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De Lacorabe et de son Mercure

Devenu le premier garQon?

Troisieme. Du lundi 29 octohre.

Ce rimailleur glac6 qui fait des vers si roides,

Du fermier du Mercure est croupier aujourd'hui.

G'est tr^s-sagement fait k lui :

Le mercure est, dit-on, bon pour les humeurs froides.

Qlatrieme. Du lundi 5 novemhre.

La Harpe, dites-vous, m'a fait une morsure

;

Et le roquet s'en vante k d^couvei t.

Madame, en etes-vous bien siire?

Car, pardieu 1 j'irais a la mer.

CiNQuiEME. Du lundi 45 novembre.

a Qu'est-ce qu'un journaliste?

Disait une femme d'esprit.

En est-ce un que ce froid copiste

Qui, sur un ton pesant et triste,

Va denigrant tout bon 6crit,

Et se rend le pan6gyriste

Des auteurs dont le public rit?

— Oui, e'en est un, je vous assure;

Un desbons, des plus en credit...

— Ah! j'entends : en litterature,

II est ce que dans la nature

Est un ver odieux qui vit

En se roulant sur la verdure]

D'un bel oranger quMl fl^trit,

Et qui souille avec son ordure

La feuille dont il se nourrit. »

— Depuis que Palissot a obtenu le privilege d'annoncer les

deuils de la cour aux particuliers , moyennant une retribution

annuelle de trois livres, et qu'il a dispose de ce privilege en

faveur de sa respectable amie M"® Fauconnier S fiUe du monde,

1. Ce journal dont Palissot et sa maitresse avaicnt le privilege 6tait intitule

Journal des Deuils. lis y reunirent une autre publication dejk commenc6e : Necro-

loge des hommes ciUbres de France, depuis 17G4 jusqu'en 1782 (par Poinsinet de

Sivry, Palissot, Castilhon, Lalande, Francois de Neufchateau, Maret de Dijon et

autres), Paris 1767-82, 17 vol. in-12. (T.)
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retiree du service a cause de la multiplicite de ses services et de

son age, il a imagine d'augmenter cette ferme d'une souscrip-

tion de trois autres iivres pour un IShorologe des hommes cHe-

bres de France^ dans lequel il fait I'eloge et donne les particu-

larites de la vie de ceux qui sont morts dans I'annee. On a dit

de ce recueil qu'il renfermait plutot la satire des vivants que

I'eloge des morts; mais c'est du poison perdu, parce que per-

sonne ne lit cette rapsodie. Palissot n'a qu'une seule drogue

malfaisante qu'il cherche k nous revendre tons les ans; il y a

beau temps qu'on n'en veut plus : le public est aussi friand en

fait de mechancetes qu'en autres mets; il lui faut du nouveau,

sans quoi il laissel' empoisonneur dans la rue. Ajoutez que celui

du JSicrologe est si decrie que personne ne se soucie de lui

fournir des memoires sur les morts qu'il veut celebrer; ainsi,

la plupart du temps, on ne trouve dans ses filoges aucune

particularite de leur vie, si ce n'est de petites anecdotes

que personne n'ignore. II m'a, par exemple, rappele le mot

du marechal de Richelieu a Moncrif. Lorsque M. de Voltaire

alia s'attacher au roi de Prusse, en 1750, Moncrif sollicita la

place d'historiographe de France. II en parla au marechal, qui

lui dit : Tu veux dire historiogriffe', il rappelait k Moncrif,

par cette plaisanterie, son Histoire des chats.

Les deux meilleurs eloges du Necrologe de cette annee sonl

ceux de M^'® Camargo et de M'^^ de La Motte , ancienne actrice

de la Comedie-Francaise. Gelle-ci comptait au nombre de ses

amis le grand Maurice de Saxe, marechal de France. Elle etait

elle-meme d'une famille fort honnete; une faute de jeunesse

irreparable la jeta dans la profession du theatre; mais elle fit

oublier a sa famille, par des secours continus, ce premier ecart

et I'etat que la necessite I'avait obligee d'embrasser. Quant ci

M"* Camargo, son nom de famille etait Guppi , et le cardinal de

ce nom etait son proche parent. G'est un amateur de la danse

et un connaisseur qui a fourni les details de son Eloge. II m'en

a appris plusieurs que j'ignorais : par exemple, M"' Camargo ne

faisait jamais la gargouillade que M''« Allard fait aujourd'hui trois

fois de suite avec tant de dexterite et que M"^ Lyonnois a sans

doute etablie parmi les danseuses ; M"^ Camargo ne la trouvait pas

decente. Mais quand I'auteur pretend quelle dansait si parfai-

tement sous elle (expression de I'art, sans doute) qu'on ne
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voyait jamais que le bas de la jambe, et qu'elle n'avait pas

besoin de porter des calecons, je nie ce fait des calecons,

et soutiens qu'elle en portait. On avait parie sur cet objet im-

portant peu de temps avant sa mort; on s'adressa k elle pour

savoir la v6rit6 du fait
; je fus un des temoins du pari ; elle

attesta que non-seulement elle avait toujours porte des cale-

cons, mais que leur 6tablissement au theatre tient a I'epoque

de ses brillants succ^s. Elle rendit cet hommage sincere a la

v6rit6 dans un temps ou elle ne pouvait plus avoir aucun inte-

ret de la cacher, et nous devons la conserver dans toute sa

purete.

— M. Mathias Poncet de La Riviere, ancien 6v^que de Troyes,

a fait imprimer le Discours prononcd le iO septembre illO

dans Vcglise des Carmdites de Saint-Denis^ pour la prise

d'habit de madajne Louise-Marie de France. Ce morceau d'6lo-

quence n*a pas dementi la reputation d'insipidit^ que I'auteur

sacre s'est justement acquise par ses autres ouvrages. Comment

n'est-on pas eloquent a faire fondre en larmes, dans une occa-

sion si favorable a 1' emotion, et ou les temoins d'un spectacle

en lui-m6me egalement attendrissant et pour celui qui pense,

et pour celui qui ne pense pas, sont tout prets a prendre les

sentiments doux et path^tiques que I'orateur veut inspirer?

C'est que le sentiment est de toutes les qualit^s la plus rare

dans les orateurs et dans les ecrivains. lis ne sont pas penetres

eux-memes, comment penetreraient-ils les autres? M. I'ancien

eveque de Troyes, que la cour emploie pour les oraisons fun^-

bres et autres occasions solennelles, est penetre de plati-

tude jusqu'au fond des entrailles. M'"* la dauphine, qui a donne

I'habit h M'"" Louise dans cette attristante ceremonie, a et6

beaucoup plus ^loquente que le prelat paye pour I'etre ; elle a

beaucoup pleure en s'acquittant de son role, et ses larmes ont

attendritous les assistants. M™^ Louise, chang6e sous leurs yeux

en novice carmelite, apr^s avoir paru dans toute la parure et

tout I'appareil de son rang, n'a pas vers6 une larme; elle n'a

pas non plus eu I'air d'extase d'une ame qui est sure de trouver

dans le sacrifice qu'elle va faire le commencenient d'une f61i-

cite ineffable.

— Un M. de Camburat, dont je lis le nom pour la premiere

fois en lettres moulees, vient de publier un Abreg^ de la vie et
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dusysUme de Gassendi, volume in-12. Pierre Gassendi, mort en

1656, a I'age de soixante-quatre ans, doit etre compt6 parmi

les restaurateurs de la philosophie en France. M. de Gamburat

a compile tout ce qu'on sait de ce philosophe cel^bre, y com-
pris quelques anecdotes assez curieuses, et a fait un abr6ge rai-

sonne de son syst^me de philosophie qui a ete englouti depuis

par la philosophie newtonienne,laquelle a egalement detruit en

France la philosophie cart^sienne.

— Leitres d'une dame anglaise et de son amie h Paris :

contenant les mdmoires de M"^ Williams, deux parties in-12.

Texte assez insipide; impression de Hollande. On est assez sur-

pris de trouver dans ce roman une anecdote scandaleuse de la

jeunesse du marquis de Polignac, qu'on designe tout simplement

par sa lettre initiale, et comme un homme connu par son in-

trigue amoureuse avec une grande princesse. On rapporte en-

suite avec la plus grande naivete comment sa premiere bonne

fortune en sortant du college a 6te sa propre mere. Geux qui

connaissent la chronique scandaleuse de Paris peuvent affirmer

de pareilles erreurs sans qu'il soit n^cessaire de les imprimer

presque en toutes lettres. Mais personne ne s'en est apercu ici,

parce que personne ne lit ces rapsodies. La mfere de MM. de

Polignac n'est morte que depuis peu de temps, fort ag^e,

au village de Pantin, a une lieue de Paris, ou elle vivait reti-

ree. Sa vie avait ete tr^s-dissolue. Aucune de nos femmes les

plus galantes ne prendrait aujourd'hui sur elle la moindre

des aventures scandaleuses dont trois ou quatre Messalines de

ces temps-li renouvelaient le scandale a tout moment. Je

ne sais si nos moeurs sont meilleures, mais elles sont certai-

nement devenues plus decentes.

— Ge magasin est fait et pour conserver les nouveautes et

pour preserver de I'oubli des choses anciennes qui se perdent

tous les jours. Blot se fit une grande reputation dans le si^cle

pass6 par ses chansons. II 6tait gentilhomme de Monsieur, fr^re

de Louis XIV, auteur de la branche d'Orleans dans la maison

royale. On se rappelle le couplet sur sa disgrace :

Son Altesse me cong6die

;

G'est le prix de I'avoir servie

Pendant trente ans avec honneur.

Nous devons tous deux nous connaltre :
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S'il perd un fichu serviteur,

Ma foi, je perds un fichu maltre.

L'impromptu suivant est aussi de Blot

:

Sommes ici demi-douzaine

Qui ne nous mettons gu^re en peine

Du Vieux et Nouveau Testament,

Et ne crois pas qu'il soit possible

D'en trouver sous le firmament

Qui soient moins touches de la Bible.

— Jombert, libraire et ami de M. Cochin fils, un de nos plus

c616bres dessinateurs
,
graveur, secretaire et historiographe de

I'Academie royale de peinture et sculpture, vient de publier le

catalogue de I'oeuvre de cet artiste, oii vous trouverez prfes de

deux mille morceaux. Yous jugez bien que, dans une si grande

abondance, tout ne saurait etre du m^me prix, et qu'il y a

beaucoup de choix. Cochin est, sans doute, un artiste de beau-

coup de m6rite, mais je doute qu'il parvienne a une reputation

durable et que les connaisseurs s'enipressent beaucoup k faire

entrer ses dessins dans leurs portefeuilles.

1771*

JANVIER.

l*"" Janvier 1771.

Si Ton s'imagine que la persecution ne nuit jamais ou

rarement au progres des lettres et de la raison, on se trompe.

Elle pent irriter les coeurs genereux et leur inspirer un courage

qu'ils n'auraient pas connu sans elle ; mais cette energie pas-

1. Pendant V6t6 de 1771, Grimm s'absenta de nouveau pour accompagner h.

Londres le prince Louis de Hesse-Darmstadt ; mais Diderot et M"** d'Epinay le

8uppl66rent encore plus efifectivement qu'en 1769; tout au moins leur part de col-

laboration nous est-elle parvenue cette fois h peu pr§s intacte. Dans le manuscrit

de Gotha manquent les num^ros du 15 ft^vrier et du 15 juin ; mais ceux du 15 juil-

let et du I" aoiit, ne renfermaat que VIntroduction aux grands principes et ses
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sagfere succombe a la longue sous les efforts de la haine et de

I'envie secondes par les armes de Toppression et de la tyrannie.

Ce que j'ai vu se passer pendant vingt ans de suite sous mes

yeux, au sujet de VEncyclopMie^ en serait, en cas de besoin,

une preuve nouvelle. Gette entreprise, la plus considerable qui

ait jamais ete tentee et en litt6rature et en fait de commerce de

librairie, a et6 achevee a la verite, malgre toutes les per-

secutions qu'on lui a suscitees d6s sa naissance ; mais je sais

aussi que tons les genres d'oppressions quelle a essuyes lui

ont porte des coups tr^s-pr^judiciables et ont efficacement nui

a la perfection dont elle etait susceptible. Le parti seul qu'on

fut force de prendre apr^s la publication du septieme volume,

de ne plus publier cet ouvrage successivement volume par

volume, lui a fait un tort irreparable. Cette publication suc-

cessive encourageait les uns, eclairait les autres, donnait a

Touvrage, a mesure qu'il avancait, plus d'importance et de

poids, et aux editeurs les moyens de remedier dans les volumes

k publier aux imperfections des volumes publics : en ce sens,

les ennemis les plus acharn^s concouraient a la perfection de

YEncyclopMie; leurs clameurs ^clairaient sur beaucoup de

fautes et ne pouvaient nuire a ce qui etait bien. II fallut renoncer

k tous ces avantages et prendre le seul parti qui restait, celui

de ne plus publier qu'ensemble et a la fois tous les volumes

qui manquaient. Le Parlement avait englobe VEncyclopddie

dans un arret de condamnation contre le livre de VEsprity ou

plut6t on n' avait tant crie contre ce dernier ouvrage que pour

en venir a VEncyclopedie et pour I'envelopper dans la disgrace

suites par Diderot, et deux des epitres de Voltaire h. Catherine et au roi de Su6de,

nous les supprimons. Quelques-uns des articles du philosophe inserts dans les

« ordinaires » du l**" septembre au 1*^' novembre sont in^dits; d'autres sont cvi-

demment de lui, sans qu'ils soient distingu^s par aucun signe materiel, et nous

nous contentons de soumettre nosconjecturesau lecteur; nous ne reproduironspas

en revanche ceux que M. Assezat a insdr^s dans les OEuvres completes d'aprSs les

copies faites a Saint-P(5tersbourg ou d'apres les editions Naigeon, Belin et Briere.

M"'* d'Epinay est reprdsentee ici par un dialogue inedit : I'Amitie de deuxjoUes

femmes, agr^able echo des frivolitcs d'alors, et par quelques comptes rendus de

theatre qui r6v61ent un talent inconnu chez I'auteur des Conversations d'Emilie.

Dans les annees qui vont suivre, nous la retrouverons dcsormais et souvent, car

»a coopdration assidue k la Correspondance litteraire ne date que du moment oi

Grimm cessa d'etre « faiseur de feuilles chambreland » pour devenir le personnage

diplomatique affaird qu'il futjusqu'i la Revolution.



JANVIER 1771. 205

de I'auteur de VEsprit. C'6tait le plan arr6te et qui s'ex^cutait

par les efforts reunis des molinistes et des jansenistes, ou si

vous aimez mieux, des sots et des fripons. Abraham Ghaumeix

venait de publier ses Pri^jugds contre VEncyclopMie\ M. Omer

Joly de Fleury fit un requisitoire fort b6te; le livre de VEsprit

fut brule, les sept volumes de VEncyclopedie furent supprlmes,

et le Parlement nomraa une commission de conseillers et d'a-

vocats qui devait en examiner le poison et qui ne s'est jamais

assembl6e. De son cote, le chancelier, ne voulant pas accorder

au Parlement le droit de s'immiscer dans la censure des livres,

retira le privilege qu'il avait accorde a cette entreprise, et cepen-

dant le gouvernement, la regardant en meme temps comme un

objetde commerce et sachant qui] s'agissaitd'une circulation de

trois millions au moins, ne se souciait pas que I'ouvrage fut

acheve hors du royaume et que les profits en restassentaux etran-

gers. Ainsi, on voulait et on ne voulait pas a la fois, ou plutdt on

ne savait pas ce qu'on voulait. Pour comble d'inconsequence, on

laissa subsister le privilege pour les volumes de planches, les-

quelles n'6taient cependant gravees ou ne devaient I'etre que

pour expliquer un texte qu'on d^fendait d'imprimer.

Ce fut la seconde epoque de la persecution. La premiere

n'avait pas ete' moins spirituelle. L'abbe de Prades avait sou-

tenu, pour ses degres de theologie en Sorbonne, une these que

personne n'avait lue; dans cette th^se, le bachelier opposait a

la religion les diflicultes sur lesquelles on argumente tout le long

de I'ann^e sur les bancs en Sorbonne. Les jesuites imagin^rent

de renverser YEncyclopMie en def^rant la th^se de l'abbe de

Prades comme I'ouvrage des encyclopedistes. Cette afi'aire a fait

assez de bruit pour que je me dispense de la rapporter ici avec

tous ses impertinents details. II sufiit de rappeler qu'apres la

publication du second volume, VEncyclopMie fut arret6e,et qu'on

obligea M. Diderot de rendre tous les materiaux prepares pour

cet ouvrage immense. Les j6suites esperaient, moyennant cette

depouille, se mettre au lieu et place des 6diteurs ; ils furent un
pen deconcertes quand ils ne trouverent dans les cartons enleves

que des fragments, des reclames, des signes inintelligibles pour

tout autre que pour I'auteur. Au bout de trois mois, on rendit

a M. Diderot ses materiaux, et Ton permit la continuation de

I'ouvrage, qui devint d^s lors celebre et monta de volume en
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volume au plus haut degr6 de reputation. Ainsi, cette premiere

persecution lui tourna k gloire et a profit; mais la derni^re lui

devint funeste.

11 fallut continuer Touvrage, pour ainsi dire, dans les t6n6-

bres et achever la composition et I'impression de dix volumes

in-folio avant d'en publier un seul. II est vrai qu'un grand

nombre de gens de m6rite se charg^rent genereusement, sans

int6ret comma sans gloire, puisqu'ils n'etaient ni payes ni

nommes, d'une grande partie de I'ouvrage ; mais il est vrai

aussi que d'autres travailleurs de consequence deserterent, et

M. d'Alembert fut de ce nombre. M. Diderot lui-m^me, charge

comme par le passe du fardeau entier de la revision et de

I'edition, et forc6 de hater sa besogne depeur de quelque nouvel

orage, fut r^duit h faire plutot le metier d'editeur manoeuvre

que les fonctions d'auteur. Un grand nombre d' articles de toute

esp^ce et des plus essentiels fut abandonne a M. le chevalier de

Jaucourt, homme d'un grand zfele et d'un travail infatigable,

mais compilateur impitoyable qui n'a fait que mettre a contri-

bution les livres les plus connus et souvent les plus mediocres.

Le plan g^n^ral de I'ouvrage devait d'ailleurs infiniment souffrir

de cette clandestinite forc6e, et il en est arrive qu'on lit la plu-

part du temps le blanc et le noir sur la meme matiere dans la

meme page, par deux plumes differentes, sans compter la con-

fusion g^n^rale, les omissions devenues irreparables, les fautes

et les meprises inevitables. Eh bien, malgre toutes ces imper-

fections de toute espfece, I'ouvrage sera toujours precieux par

une infinite de cotes, et cette entreprise fera unedes plusgrandes

et des plus m^morables epoques de la litterature ; mais si elle

avait ete favorisee par la protection du souverain, elle serait

devenue une epoque illustre et glorieuse de son r^gne, et un

monument unique elev6 a I'honneur des lettres et de la philo-

sophic.

Mais le coup le plus penible et le plus funeste qui ait ete

porte a VEncyclopMie est reste absolument ignore du public,

et c'est une anecdote assez interessante et assez curieuse pour

6tre consignee dans ces fastes ignores des profanes. Je doute

qu'on trouve dans I'histoire enti^re de la litterature, pour la

hardiesse et la betise reunies, un trait pareil a celui que je vais

rapporter.
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M. Le Breton, premier imprimeur ordinaire du roi, etait

associe pour la moiti6 dans I'entreprise de VEncyclopMie ; il 6tait,

de plus, charge de I'impression de la totality de I'ouvrage. L'autre

moitie de I'int^r^t dans cette entreprise etait partagee entre trois

libraires, dont deux sont morts ; Le Breton et Briasson s'etant mis

en leur lieu et place sont restes seuls maitres de Tentreprise.

lis ont eu toute leur vie pour maxime invariable que les gens

de lettres travaillaient pour acquerir de la gloire, et les com-

mercants pour accumuler des richesses : en consequence, ils

ont partage tous les revenants-bons de VEncyclopMie en deux

parts, laissant a M. Diderot toute la gloire, tous les dangers,

toute la persecution, et gardant pour eux tout Targent prove-

nant des quatre mille trois cents souscriptions. L'honoraire de

M. Diderot, pour un travail immense qui a absorbe la moiti6 de

sa vie, a ete fixe a deux mille cinq cents livres pour chacun des

dix-sept volumes de discours, et a une somme de vingt mille

livres une fois payee; et tandis que son travail procurait aux

libraires des millions, le philosophe etait assez imbecile en

affaires pour etre la dupe de leur avarice, et ses amis n'eurent

pas assez de credit sur lui pour le determiner a exiger des con-

ditions plus ^quitables.

Le Breton, charge de I'impression des dix volumes qui de-

vaient terminer I'ouvrage , et qu'on se proposait de publier

ensemble pour prevenir denouvelles persecutions, se fit d'abord

donner le syndicat de la librairie, pour ^tre instruit de toutes

les saisies que la police pourrait ordonner, et a meme par con-

sequent de prevenir les coups que de nouvelles delations pour-
raient attirer a la continuation de I'entreprise : car le gouver-

nement ne s'etait expliqu6 sur aucune espece de tolerance; il

faisait semblant d'ignorer que VEncyclopedie s'achevait dans

la plus grande imprimerie de Paris, ou cinquante ouvriers

etaient employes k ce travail; voila toute la faveur. Tranquille,

au moyen de ces precautions, pour le temps de I'impression,

M. Le Breton voulut encore prevenir les oragesdontilsecroyait

menace au moment de la publication : en consequence il s'eri-

gea avec son prote, a I'insu de tout le monde, en souverain ar-

bitre et censeur de tous les articles de VEncyclopidie. On les

imprimait tels que les auteurs les avaient fournis ; mais quand
M. Diderot avait revu la derni^re 6preuve de chaque feuille, et
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qu'il avait mis au bas I'ordre de la tirer, M. Le Breton et son

prote s'en emparaient, retranchaient, coupaient, supprimaient

tout ce qui leur paraissait hardi ou propre a faire du bruit et a

exciter les clameurs des devots et des ennemis, et reduisaient

ainsi, de leur chef et autorit^, le plus grand nombre des meil-

leurs articles a I'etat de fragments mutiles et depouilles de tout

ce qu'ils avaient de precieux, sans s'embarrasser de la liaison

des morceaux de ces squelettes dechiquetes, ou bien en lesreu-

nissant par les coutures les plus impertinentes. On ne pent sa-

voir au juste jusqu'^ quel point cette infame et incroyable ope-

ration a ete meurtri^re, car les auteurs du forfait brul^rent le

manuscrit a mesure que Timpression avancait, et rendirent le

mal irremediable. Ce qu'il y a de vrai, c'est que M. Le Breton,

si clairvoyant dans les affaires d'interet, est un des hommes les

plus bornes qu'il y ait en France ; qu'il n'est pas bien sur qu'il

entende VAlmanack royal, qui lui rapporte trente mille livres

de rente par an
;
qu'il n'a jamais eu aucune idee de litt^rature,

encore moins de philosophic; qu'il est aussi lache etpoltron qu'il

est borne. D'apres ces qualites, jugez du mal qu'il a du faire!

Et voila la veritable clef, quoiqueinconnue de tout le monde, de

toutes les impertinences et contradictions qu'on trouve dans les

dix derniers volumes, et d'une infmite de retranchements qui ne

seront jamais r^pares.

L'impression de I'ouvrage tirait a sa fin, lorsque M. Diderot,

ayant besoin de consulter un de ses grands articles de philoso-

phic de la lettre S, le trouva entierement mutile. II resta con-

fondu; cet instant lui decouvrit toute I'atrocit^ de I'imprimeur :

11 se mit a revoir les meilleurs articles tant de sa main que de

sesmeilleurs aides, et trouva presque partout le meme desordre,

les memes vestiges du meurtrier absurde qui avait tout ravage.

Cette decouverte le mit dans un etat de frenesie et de d^sespoir

que je n'oublierai jamais.

J'etais a la campagne ; il me depecha un expr^s pour me
confier cet incroyable forfait, et me rappeler a Paris afin de

consulter sur le parti qu'il y avait a prendre. Les libraires coas-

socies a I'entreprise, instruits de la betise et de la hardiesse de

leur collogue, conjur^rent le philosophe de ne leur pas faire

partager la juste vengeance qu'il etait en droit de tirer de celui

qui I'avait si lachement jou6 ; ils sentirent qu'un seul mot sur
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cette trahison insert par M. Diderot dans les papiers publics

les ruinerait de fond en comble, parce qu'aucun souscripteur,

apr^s cet avis, n'aurait voulu retirer les dix volumes qu'on allait

publier. lis representferent que le mal etait sans aucune sorts de

remMe, puisque le manuscrit etait aneanti, et qu'on 6tait a 1' im-

pression du dernier volume. J'avoue que je fus infmiment peu

touche de ces representations: c'etait a Le Breton k aviser aux

moyens de dedommager ses coassocies du mal qu'il leur avait

fait, ainsi qu'k lui-m6me, pendant dix-huit mois ou deux ans de

suite, avec un sang-froid sans exemple. Mais une consideration

plus puissante me fit conseiller le silence: c'etait la surete de

mon ami. M. Diderot ne pouvait avertir le public de la trahison

qu'on lui avait faite sans mettre entre les mains de ses ennemis

une preuve juridique comme quoi il continuait VEncyclop^die^

malgre la suppression qui en avait ete ordonnee; c'etait se con-

damner k quitter la France que d'imprimer publiquement cet

aveu. J'etais d'ailleurs persuade que le public serait averti de

reste par le cri de la plupart des auteurs, lorsqu'a la publication

des dix volumes ils trouveraient leurs articles si indignement

mutiles par une b^te d'imprimeur. Chose inouie! je n'ai jamais

entendu aucun des auteurs maltraites se plaindre; I'intervalle

des ann^es qui s'est ecoule entre la composition et I'impression

de leurs articles leur avait sans doute rendu leur ouvrage moins

present, et Ton mit tant d'entraves a la publication des dix vo-

lumes que I'edition se trouva vendue aux souscripteurs de pro-

vince et des pays etrangers avant que les auteurs en eussent pu
lire une ligne. Ainsi la plus grande entreprise litteraire qu'il y
eut eu depuis 1' invention de I'imprimerie fut livr^e par la perse-

cution k rimbecillite eta la timidite d'un imprimeur qui s'en

rendit I'arbitre en dernier ressort, avec une hardiesse dont je ne

crois pas qu'il y ait d'exemple ^
II faut conserver ici la lettre que le philosophe outrage 6cri-

vit a Timprimeur sacrilege, lorsqueles libraires associes I'eurent

determine a reprendre la revision du reste de I'ouvrage.

1. Naigeon, dans la preface g^ndrale de son Edition des OEuvres de Diderot

publi6e en 1798, a instruit le public des mutilations faites h VEncyclopedie par

i'impriuieur Le Breton, que la hardiesse des articles de Diderot effrayait. « Diderot,

dit-il, ne se rappelait jamais cctte circonstance, une des plus critiques de sa vie,

sans fremir des exc6s auxquels un rossentiment, d'ailleurs tr6s-juste, peut quel-

quefois porter I'homme le plus honnfite et du caract^re le plus doux. » (B.)

IX. 14
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« Paris, 12 novembre 1764.

« Ne m'en sachez nul gre, monsieur; ce n'est pas pour vous

que je reviens ; vous m'avez mis dans le coeur un poignard que

votre vue ne pent qu'enfoncer davantage. Ce n'est pas non plus

par attachement a I'ouvrageque jene saurai que dedaigner dans

I'etat ou il est. Vousne me soupQonnez pas, je crois, de ceder a

I'interet; quand vous ne m'auriez pas mis de tout temps au-

dessus de ce soupcon, ce qui me revient a present est si peu de

chose qu'il m'est aise de faire un emploi de mon temps moins

penible et plus avantageux. Je ne cours pas enfm aprfes la gloire

de finir une entreprise importante qui m'occupe et fait mon sup-

plice depuis vingt ans ; dans un moment vous concevrez combien

cette gloire est peu sure. Je me rends a la sollicitation de

M. Briasson. Je ne puis me defendre d'une esp^ce de commise-

ration pour vos associes, qui n'entrent pourrien dans la trahison

que vous m'avez faite, et qui en seront peut-etre avec vous les

victimes. Vous m'avez lachement trompe deux ans de suite;

vous avez massacre ou fait massacrer par une bete brute le tra-

vail de vingt honnetes gens qui vous ont consacre leur temps,

leurs talents et leurs veilles gratuitement, par amour du bien et

de la v6rite, et sur le seul espoir de voir paraitre leurs idees et

d'en recueillir quelque consideration qu'ils ont bien m6rit6e, et

dont votre injustice et votre ingratitude les aura prives. Mais

songez bien a ce que je vous predis : a peine votre livre parai-

tra-t-il qu'ils iront aux articles de leur composition, et que

voyant de leurs propres yeux I'injure que vous leur avez faite,

lis ne se contiendront pas, ils jetteront les hauts cris. Les cris

de MM. Diderot, de Saint-Lambert, Turgot, d'Holbach, de Jau-

court, et autres, tons si respectables pour vous et si peu respec-

t^s, seront reputes par la multitude. Vos souscripteurs diront

qu'ils ont souscrit pour mon ouvrage, et que c'est presque le

votre que vous leur donnez. Amis, ennemis, associes, 61^veront

leur voix contre vous. On fera passer le livre pour une plate et

mis erable rapsodie. Voltaire, qui nous cherchera et ne nous

trouvera point, ces journalistes et tousles ecrivains p6riodiques,

qui ne demandent pas mieux que de nous decrier, repandront

dans laville, dans la province, en pays etrangers, que cette vo-

lumineuse compilation, qui doitcouter encore tant d'argent au
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public, n'est qu'un ramas d'insipides rognures. Une petite par-

tie de votre edition se distribuera lentement, et le reste pourra

vous demeurer en maculatures. Ne vous y trompez pas, le dom-

mage ne sera pas en exacte proportion avec les suppressions

que vous vous y 6tes permises ; quelque importantes et conside-

rables qu'elles soient, il sera infiniment plus grand qu'elles.

Peut-6tre alors serai-je forc6 moi-m^me d'ecarter le soupcon

d' avoir connive k cet indigne proced6, et je n'y manquerai pas.

Alors on apprendra une atrocite dont il n'y a pas d'exemple de-

puis I'origine de la librairie. En elfet, a-t-on jamais oui parler

de dix volumes in-folio clandeslinement mutiles, tronques,

hach6s, deshonor^s par un imprimeur? Votre syndicat sera

marqu6 par un trait qui, s'il n'est pas beau, est du moins

unique. On n'ignorera pas que vous avez manque avec moi k

tout 6gard, k toute honn^tet6 et a toute promesse. A votre ruine

et k celle de vos associes qu'on plaindra, se joindra, mais pour

vous seul, une infamie dont vous ne vous laverez jamais. Vous

serez traine dans la boue avec votre livre, et Ton vous citera

dans I'avenir comme un homme coupable d'une infidelite et

d'une hardiesse auxquelles on n'en trouvera point a comparer.

C'est alors que vous jugerez sainement de vos terreurs paniques

et des laches conseils des barbares Ostrogoths et des stupides

Vandales qui vous ont second^ dans le ravage que vous avez

fait. Pour moi, quoi qu'il en arrive, je serai a convert. On n'i-

gnorera pas qu'il n'a ete en mon pouvoir ni de pressentir, ni

d'empecher le mal quand je I'aurais soupQonne; on n'ignorera

pas que j'ai menac6, crie, reclame. Si, en depit de vos efforts

pour perdre I'ouvrage, il se soutient, comme je le souhaite bien

plus que je ne I'espfere, vous n'en retirerez pas plus d'honneur,

et vous n'en aurez pas fait une action moins perfide et moins

basse; s'il tombe, au contraire, vous serez I'objet des reproches

de vos associes et de I'indignation du public, auquel vous avez

manque bien plus qu'a moi. Au demeurant, disposez dupeu qui

vous reste k executer comme il vous plaira ; cela m'est de la

derni^re indifference. Lorsque vous me remettrez mon volume
de feuilles blanches, je vous donne ma parole d'honneur de ne

le pas ouvrir queje n'y sois contraint pour 1'explication de vos

planches. Jem'en suis trop mal trouve la premiere fois: j'en ai

perdu le boire, le manger et le sommeil. J'en ai pleure de rage
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en votre presence : j'en ai pleur6 de douleur chez moi, devant

votre associe, M. Briasson, et devant ma femme, mon enfant et

mon domestique. J'ai trop souffert, et je souffre trop encore

pour m'exposer a recevoir la m6me peine. Et puis, il n'y a plus

de remade. II faut a present courir tous les affreux hasards

auxquels vous nous avez exposes. Vous m'aurez pu traiter avec

une indignity qui ne se conceit pas; mais en revanche vous ris-

quez d'en etre sev^rement puni. Vous avez oubli6 que ce n'est

pas aux choses courantes, sens^es et communes que vous deviez

vos premiers succ^s, qu'il n'y a peut-etre pas deux hommes
dans le monde qui se soient donne la peine de lire une ligne

d'histoire, de geographie, de mathematiques et m^me d'arts, et

que ce qu'on y a recherche et ce qu'on y recherchera, c'est la

philosophie ferme et hardie de quelques-uns de vos travailleurs.

Vous I'avez chatree, depecee, mutilee, mise en lambeaux, sans

jugement, sans management et sans gout. Vous nous avez ren-

dus insipides et plats. Vous avez banni de votre livre ce qui en

a fait, ce qui en aurait fait encore I'attrait, le piquant, I'interes-

sant et lanouveaut6. Vous en serez chatie par la perte p6cuniaire

etpar le deshonneur; c'est votre affaire : vous^etiez d'age a savoir

combien ilest rare de commettre impunement une vilaine action

;

vous I'apprendrez par le fracas et le desastre que je prevois. Je

me connais ; dans cet instant, mais pas plus tot, le ressentiment

de I'injure et de la trahison que vous m'avez faites sortira de mon

coeur, et j'aurai la betise de m'affliger d'une disgrace que vous

aurez vous-meme attiree sur vous. Puiss6-j€ etre un mauvais

prophete ! Mais je ne le crois pas : il n'y aura que du plus ou

du moins, et avec la nuee de malveillants dont nous sommes

entoures et qui nous observe, le plus est tout autrement vrai-

semblable que le moins. ISe vous donnez pas la peine de me
repondre. Je ne vous regarderai jamais sans sentir mes sens se

retirer, et je ne vous lirai pas sans horreur.

« Voilk done ce qui resulte de vingt-cinq ans de travaux,

de peines, de depenses, de dangers, de mortifications de toute

espfece! Un inepte, un Ostrogoth d^truit tout en un moment:

je parle de votre boucher, de celui k qui vous avez remis le

soin de nous demembrer. II se trouve, a la fin, que le plus

grand dommage que nous ayons souffert, que le mepris, la

honte, le discredit, la ruine, la risee, nous viennent du principal
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proprietaire de la chose ! Quand on est sans energie, sans

vertu, sans courage, il faut se rendre justice, et laisser k

d'autres les entreprises p^rilleuses. Votre femme entend mieux

vos int^r^ts que vous; elle sail mieux ce que nous devons a la

persecution et aux arrets qu'on a cries dans les rues contre nous;

elle n'eut jamais fait comme vous.

« Adieu, monsieur Le Breton ; c'est k un an d'ici que je

vous attends, lorsque vos travailleurs connaitront par eux-

m^mes la digne reconnaissance qu'ils ont obtenue de vous. On

serait persuade que votre cognee ne serait tomb^e que sur moi,

que cela suffirait pour vousnuire infiniment; mais, Dieu merci!

elle n'a 6pargne personne. Comme le baron d'Holbachvous en-

verraitpaitre, vous et vos planches, si je lui disais un mot! Je

finis tout a I'heure, car en voili beaucoup ; mais c'est pour n'y

revenir de ma vie. II faut que je prenne date avec vous ; il faut

qu*on voie, quand il en sera temps, quej'ai senii, comme je

devais, votre odieux proc^de, et que j'en ai pr6vu toutes les

suites. Jusqu'a ce moment vous n'entendrez plus parler de moi

;

j'irai chez vous sans vous apercevoir ; vous m'obligerez de ne me
pas apercevoir davantage. Je desire que tout ait Tissue heureuse

etpaisible dont vous vous bercez
; je ne m'y opposerai d'aucune

mani^re : mais si, par malheur pour vous, je suis dans le cas de

publier mon apologie, elle sera bientot faite. Je n'aurai qu'^

raconter nument et simplement les faits comme ils se sont pas-

ses, a prendre du moment ou, de votre autorit6 privee et dans le

secret de votre petit comite gothique, vous fites main basse sur

I'article Intendant, et sur quelques autres dont j'ai les ^preuves.

« Au reste, ne manquez pas d'aller remercier M. Briasson

de la visite qu'il me rendit hier. II arriva comme je me dispo-

sals a aller diner chez M. le baron d'Holbach, avec la soci6te de

tons ses amis et les miens, lis auraient vu mon d^sespoir (le

terme n'est pas trop fort); ils m'en auraient demand^ la raison,

que je n'aurais pas eu la force de leur celer, et votre ouvrage

serait decrie et perdu. Je promis i M. B iasson de me taire, et

je lui ai tenu parole. J'ai fait plus : j'ai bien dit k M. Briasson

tout le desordre que vous aviez fait; mais il ignore comment
j*ai pu m'en assurer, il ne salt pas que j'ai les volumes : c'est

un secret que vous 6tes le maltre de lui garder encore. Je fais

si peu de cas de mon exemplaire, que, sans une infinite de notes
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marginales dont il est charge, je ne balancerais pas a vous le faire

Jeter au milieu de votre boutique. Encore s'il etait possible d'ob-

tenir de vousles^preuves, afin de transcrire a la main les mor-
ceaux que vous avez supprimes! La demande est juste, mais je

ne la fais pas : quand on a et6 capable d'abuser de la confiance

au point ou vous avez abuse de la mienne, on est capable de

tout. C'est mon bien pourtant, c'est le bien de vos auteurs que

vous retenez. Je ne vous le donne pas; mais vous, vous le re-

tiendrez, quelque serment que je vous fasse de ne I'employer

k aucun usage qui vous soit le plus legerement prejudiciable.

Je n'insiste pas sur cette restitution qui est de droit; je n'attends

rien de juste ni d'honnete de vous.

« P. S. — Vous exigez que j'aille chez vous, comme aupa-

ravant, revoir les epreuves; M. Brlasson le demande aussi : vous

ne savez ce que vous voulez ni Fun ni I'autre; vous ne savez

pas combien de mepris vous aurez a dig^rer de ma part: je suis

blesse pour jusqu'au tombeau. J'oubliais de vous avertir que

je vais rendre la parole a ceux a qui j'avais demands et qui

m'avaient promis des secours, et restituer a d'autres les articles

qu'ils m'avaient dejk fournis, et que je ne veux pas livrer a

votre despotisme. G'estassez des tracasseries auxquelles je serai

bientot expose, sans encore les multiplier de propos delibere.

Allez demander a votre associe ce qu'il pense de votre position

et de la mienne, et vous verrez ce qu'il vous en dira. »

Tel a ete le sort de cette grande et c^l^bre entreprise de

VEncydopMie. II n'a jamais ete connu que de quatre ou cinq

personnes; mais c'est un sujet bien fecond en reflexions mo-

rales, qu'un imprimeur lache et imbecile se soit fait impun6-

ment I'arbitre du travail de tant d'hommes recommandables,

auquel Tlmp^ratrice de Russie, a son avenement au trone, avait

inutilement offert la protection la plus illimitee, et des secours

aussi dignes de la generosite d'une grande princesse que de

I'importance de I'entreprise.

La publication de VEncyclopHie achevee emoussa, comme

on I'avait prevu, les armes de ses ennemis; il n'y avait plus rien

k emp^cher, ainsi il n'y avait plus de plaisir k persecutor. En

revanche, les libraires, ayant su qu'elle avait valu des millions

k ceux qui I'avaient entreprise avec 1 argent du public, et le
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travail ou gratuit ou mal paye de trente philosophes ou litte-

rateurs, se mirent k speculer de tous cotes, et regard^rent VEn-

cyclopMie publiee comme un os plein de moelle, et dont tous

les chiens affam^s pouvaient encore tirer bon parti. Quoique

cet ouvrage, m^me k I'heure qu'il est, ne soit pas acheve, puis-

qu'il y manque encore quelques volumes de planches, il se

forma a Paris, il y a environ trois ans, une nouvelle compagnie

de libraires, k la t^te de laquelle se trouva Panckoucke, et qui

proposa au public, au moyen d'une nouvelle souscription, une

nouvelle edition entierement refondue. Cette proposition etait

aussi irr6flechie qu'indiscr^te. EUe revoltale public avec'raison :

il fut choque qu'avant qu'il ait joui d'un ouvrage qu'il avait

paye si cher, et qui n'6tait pas encore achev6, on exigeat de lui

de concourir par de nouvelles avances k rendre cette premiere

edition inutile. Je dis que cette proposition etait irreflechie,

parce que la liberty de la presse etait plus que jamais gen6e en

France, et que les nouveaux entrepreneurs n'avaient que le

choix, ou de faire encore plus platement que I'Ostrogoth Le

Breton et compagnie, ou de s'exposer a de nouvelles persecu-

tions qui auraient arrets I'edition a tout instant. Heureusement

M. Diderot ne se laissa pas rengager dans cette nouvelle entre-

prise, pour laquelle le public ne souscrivit point. Mais

M. Panckoucke et ses associes avaient deja achete les planches

de la premiere edition de YEncyclopedie pour deux cent cin-

quante mille livres. Voyant leur projet manque, ils en form^rent

un plus sage : ils propos^rent au public de reimprimer la pre-

miere edition telle qu'elle avait ete publiee, et d'ajouter, par

forme de supplement, autant de volumes qu'il en faudiait pour

corriger les fautes, reparer les omissions, et refaire ou controler

les articles mal faits ou fautifs; et ces volumes de supplement

devaient se vendre aussi s^parement aux proprietaires de la

premiere edition. Mais enfin, ce que j'avais pr6dit, ce que tout

homme sens6 pouvait pr6voir, est arrive. L'annee derniere, I'as-

semblee du clerg6, ayant recu I'inspiration du Saint-Esprit aux

Grands-Augustins, se plaignit au roi de cette nouvelle reim-

pression ; on saisit chez Panckoucke les trois premiers volumes

r^imprimes, et ils sont encore aujourd'hui a la Bastille, sans

aucune esperance d'etre delivres.

Je ne parle ici ni de I'edition qu'on a faite de YEncyclO"
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pidie, a Lucques, a mesure que les volumes ont paru a Paris

;

ni de celle qu'un moine defroqu6, etabli k Yverdon en Suisse,

nomme M. le professeur de Felice, debite actuellement avec au-

tant d'eflronterie et d'incapacit6 que de succ^s; car il me semble

que la liste de travailleurs, auxquels il pr6tendait s'^tre associe

pour la correction et la revision de cet ouvrage immense, a recu

un dementi public de la plupart d'entre eux, sans que cela ait

empeche son Encycloj^^die, rapiecee de toutes sortes de gue-

nilles, de se debiteraux frais etdommages de ses souscripteurs.

Dans le projet form6 par Panckoucke, M. de Voltaire devait

jouer un grand role, et 6tre, apres les premiers editeurs, I'ac-

teur principal. Le patriarche, qui a plus de z^le et de ferveur a

I'age de soixante-dix-sept ans que tons les autres philosophes

ensemble, se mit tout de suite a I'ouvrage, et, le projet de

Panckoucke n'ayant pu avoir lieu, il resolut de faire a lui tout

seul une EncyclopMie, II vient d'en publier les trois premiers

volumes sous le titre de Questions sur VEncylopMie^ par des

amateurs. Vous croirez peut-etre qu'il examine le grand ouvrage

article par article, qu'il le reforme et supplee quand il en a

besoin : rien de tout cela. II s'est servi de cette forme pour dire

son mot sur toutes sortes de sujets, a mesure que I'ordre alpha-

betique lui en presente I'occasion, et dans ces Questions sur

VEncyclopMie, il est on ne pent plus rarement question de

YEncyclopedie. Au reste, un grand nombre de ces articles a

deja 6te imprime dans le Dictionnaire philosophique ^ les autres

ne sont gu^re que du rabachage, mais c'est le rabachage d'un

grand homme et de I'ecrivain le plus seduisant qui ait jamais

6crit; malgr6 ses repetitions, on le lit toujours avec plaisir.

J'aurais seulement voulu qu'il y eut moins de persiflage : cette

tournure m'est antipathique dans les mati^res serieuses; il fait

ici le bon apotre et le bon chretien, lors meme qu'il porte les

coups les plus sensibles a la vieille sacristie. II a espere, moyen-

nant ces menagements hypocrites, obtenir la permission de

faire entrer en France ses Questions sur VEncydopMie-, il s'est

trompe : les defenses ont et6 tr^s-severes a ce sujet, et nous

n'en avons ici qu'un tres-petit nombre d'exemplaires qui ont

6chapp6 a la vigilance de la police. Au reste, voila de quoi

amuser I'auteur, et ses lecteurs aussi, le reste de sa vie; il

pourra faire durer ce plaisir tant qu'il lui plaira, et nous four-
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nir trente volumes de Questions : car un enfant qui a autanl

d'esprit que celui-li se permet des questions sur tout.

— Le P. Griffet, jesuite fran^ais retire k Bruxelles ou k Lidge,

publia, 11 y a environ un an, un Traill sur diffdrentes sortes de

preuves qui serventii ^tablir la v^riU de Vhistoire-, volume in-i2

de plus de quatre cent cinquante pages. Son Traite est un

ouvrage solide qu'on lit avec plaisir en beaucoup d'endroits,

quoique I'auteur soit naturellement diffus, et que la bonne

critique I'abandonne de temps en temps. Mais, par exemple, il a

battu bien completement M. de Voltaire sur son obstination a nier

I'authenticite du Testament politique du cardimd de Richelieu-,

ce morceau est traits avec beaucoup de solidity. M. de Voltaire

cherche k le r6futer dans ses Questions sur VEncyclopMie, mais

il n'y reussit point; tout lecteur judicieux trouvera les observa-

tions du P. Griffet sans replique. Ce jesuite parle aussi, dans son

Traite, de I'Homme au masque de fer, et, k cette occasion, M. de

Voltaire revient aussi dans ses Questions sur cet objet. Ici le

philosophe de Ferney a tout I'avantage, non-seulement sur le

jesuite, mais sur tous les autres bavards qui se sont crus

obliges de dire leur avis aur ce point. La manifere dont M. de

Voltaire a parle de cette singuliere aventure est un modele de

sagesse, de penetration, de retenue et de bonne critique. II lui

echappe ici de dire qu'il en sait peut-6tre la-dessus plus qu'il

n'en dit, et il y a longtemps qu'il a mis ceux qui ont un peu

de nez sur la voie de son secret.

— Le succ^s du petit Almanack des muses a fait imaginer a

un compilateur de nous donner les pieces fugitives de Tannee,

sous le titre d'^trennes du Parnasse; et, pour se distinguer de

son rival, il a fait preceder le choix des pieces fugitives de deux

petits volumes de Notices sur les poetes grecs, de sorte que ces

Etrennes du Parnasse forment trois petits volumes*. La Notice

des poetes grecs sera suivie, d'ann^e en annee, de celles des

poetes latins et modernes de diverses nations, ce qui formera

vraisemblablement tous les ans trois petits volumes.

\. Le compilateur des Etrennes du Parnasse fut un employ^ k la BibliotliSque

du roi, nommd Jean-Baptiste Milliet. II mourut en 1774, apr^s avoir publid, en

1773, la Notice des pontes latins, composde de quatre parties. Les Etrennes du
Parnasse sont oubliees; mais on recherche encore les Notices sur les poStes grecs

et latins. (B.)
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Je ne sais pas le nom de I'insigne barbouilleur qui s'est aussi

avis6 de ramasser des pieces fugitives, et qui se propose d'en

donner tous les mois un cahier, sous titre de Secretaire du

Parnasse, ou Recueil de nouvelles pieces fugitives, en vers et

en prose, accompagn^es de notes critiques et impartiales. C'est

une rapsodie informe et detestable, composee de toutes sortes

de morceaux tronques, et dont la plupart sont imprimes

depuis trfes-longtemps. On rencontre d'ailleurs a chaque page

les vestiges de la plus crasse ignorance et de la negligence la

plus enti^re; un colporteur a plus de litt^rature que ce mise-

rable compilateur. On a public, jusqu'a present, deux cahiers

de cette mauvaise rapsodie, mais elle ne se continuera sure-

ment pas, parce qu'elle ne trouvera point de debit. Le rapso-

diste a dedi6 son detestable Secretaire a M. Arouet de Voltaire,

comte de Ferney, et je suis bien fach6 que M. le comte de Fer-

ney ait agr6e cet hommage, et qu'il ait assur6 de sa plus res-

pectueuse reconnaissance un miserable scribe qui n'est pas

digne de laver la vaisselle dans la cuisine de M. le comte. Le

barbouilleur n'a eu rien de plus presse que de mettre a la tete

de son Secretaire I'hommage de la plus respectueuse reconnais-

sance de M. le comte de Ferney; et, pour lui prouver combien

il en est digne par ses lumi^res, son bon gout et son discerne-

ment, il a fait imprimer, sous le nom de M. de Voltaire, une

Ejnlre icrite de la campagne d, iJ/"^ Ch**^, actrice de la Come-

die de Marseille. Cette epitre est un chef-d'oeuvre d'insipidite et

de platitude^* Je ne suis pas trop fach6 de cette petite mortifi-

cation pour M. le comte de Ferney, qui s'en est tire en homme
d'esprit, en ecrivant, aprfes la publication du premier cahier*

au plat compilateur une seconde lettre qu'il faut conserver ici

.

1. Le Secretaire du Parnasse, que Grimm traite si s^v6rement, est Laus de

Boissy, qui est enti6rement oubli6 aujourd'liui, parce qu'il n'a public que des bro-

chures ephcm^res ou de tr6s-m6diocres pieces de theatre. Quant k VEpltre d ma'
demoiselle Ch*** (Gh6re), actrice a la Gom6die do Marseille, que ce secretaire a eu

le malheur d'attribuer k Voltaire, et qui a valu au veritable auteur, Piron, une

petite leQon de versification, elle se trouve dans diflferents recueils, et commence

par ces vers :

O bel objet d6sir4

Du plus amoureux des hommes 1

Ch6r6 6tait le nom du bel objet. (B.)
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LETTRE DE M. DE VOLTAIRE AU REDACTEUR

DU Secretaire du Parnasse.

« Au chftteau de Ferney, le 7 ddcembre 1770.

« J'ai recu, monsieur, votre Secretaire du Parnasse, S'il y

a beaucoup de pieces de vous dans ce recueil, il y a bien de

I'apparence qu'il reussira longtemps; mais je voiarque votre

Secretaire n'estpas le mien. II m'impute une 6pitre k M"^ Ch***,

actrice de la Comedie de Marseille. Je n'ai jamais connu
j^iie

Ch***, et je n'ai jamais eu le bonheur de courtiser aucune

Marseillaise. Le Journal encyclopMique m'avait dej^ attribu^

ces vers, dans lesquels je promets a M"® Gh"

Que malgr6 les Tisiphones

L'amour unira nos personnes.

« Je ne sais pas quelles sont ces Tisiphones, mais je vous

jure que jamais la personne de M"^ Ch*** n'a 6te unie k la

mienne, ni ne le sera.

« Soyez bien sur encore que je n'ai jamais fait rimer Tisi-

phonesj qui est long, a personnes, qui est bref. Autrefois,

quand je faisais des vers, je ne rimais pas trop pour les yeux,

mais j'avais grand soin de I'oreille.

« Soyez persuade, monsieur, que mon barbare sort ne m'a

jamais ote la lumiire des yeux de M"® Ch***, et que je nerre

point dans ma triste carri^re, Je suis si loin d'errer dans ma
carriere, que depuis deux ans je sors trfes-rarement de mon lit;

et si j'etais entre dans celui de M"° Ch***, je n'en serais jamais

sorti.

« Je prends cette occasion pour vous dire qu'en general

c'est une chose fort ennuyeuse que cet amas de rimes redou-

blees, qui ne disent rien ou qui r^pfetent ce qu'on a dit mille

fois. Je ne connais point I'amant de votre gentille Marseillaise;

mais je lui conseille d'etre un peu moins prolixe.

({ D'ailleurs, toutes ces epitres a Aglaure, a Flore, a Philis,

ne sont guere faites pour le public : ce sont des amusements de

society. II estquelquefois aussi ridicule de les livrer k un libraire

qu'il le serait d'imprimer ce qu'on a dit dans la conversation.

« MM. Cramer m'ont rendu un trfes-mauvais service en
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publiant les fadaises dans ce gout, qui me sont souvent echap-

pees; je leur ai ecrit cent fois de n'en rien faire. Les vers

mediocres sont ce qu'il y a de plus insipide au monde. J'en ai

fait beaucoup, comme un autre; mais je n'y ai jamais mis mon
nom, et je ne le mettais a aucun de mes ouvrages.

(( Je suis tr^s-fache qu'on me rende responsable, depuis si

longtemps, de ce que j'ai fait et de ce que je n'ai point fait.

Cela m'est arriv6 dans les choses les plus sinenses. Je ne suis

qu'un vieux laboureur reform^, a la suite des ^phdmMdes du

citoyen, defrichant des campagnes arides, et semant avec le

semoir; n'ayant nul commerce avec M'^® Gh***, ni avec aucune

Tisiphone, ni avec aucune personne de son esp^ce agreable.

« P. S. J'ajoute encore que je ne suis point ne en 1695,

comme le dit votre graveur, mais en i69A, dont je suis plus

fache que du peu de ressemblance. »

— II faut distinguer, du fatras economique dont nous

sommes excedes, une brochure intitulee VArt de conserver les

grains
y
par Barlhelemy Intieri, ouvrage traduit de Vitalien^

in-S", avec figures. Bartolomeo Intieri etait un de ces hommes
de genie dont je crois I'ltalie plus f^conde qu'aucune autre

contr6e de TEurope, mais qui y passent leur vie sans laisser de

monuments durables de leur superiority, sans s'assurer, par aucun

bienfait, de la reconnaissance du genre humain, soitque la religion

et le gouvernement y mettent obstacle, soit que le climat y porte

plus a la paresse que dans nos con trees septentrionales, soit

enfm qu'il resulte de la combinaison de ces diverses causes

une certaine nonchalance 6picurienne et philosophique qui juge

que les hommes ne valent pas la peine d'etre eclaires, et qui

taxe de folie les efforts de ces ames gen^reuses qui ont affronts

les plus grands dangers, dans Tesperance de rendre le genre

humain, avec le temps, un peu moins absurde et moins atroce.

Le traducteur de cet ouvrage ne sait pas seulement que,

si c'est Bartolomeo Intieri qui inventa cette machine ingenieuse,

c'est notre abbe Galiani qui en fit la description
;
qu'il est I'au-

teur de la brochure italienne; que son frere,le marquis Galiani,

en dessina les planches, et que notre acad^micien, M. Duhamel,

a public depuis longtemps la machine d' Intieri, mais sans en

faire honneur h. son auteur. Voila une difference de conduite
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assez frappante entre notre charmant abbe Galiani et notre im-

portant academicien Duhamel : Je premier derobe son nom k la

connaissance du public , et fait croire, par le titre de sa bro-

chure, qu'elle est de Tinventeur de la machine lui-m^me; le

second oublie jusqu'au nom de Tinventeur, et publie la ma-

chine en France comme deson invention, et avec quelqiies addi-

tions qui n'ont pas le sens commun.
— Vous vous rappelez, sans doute, une correspondance du

patriarche de Ferney avec un des fiddles de I'^glise de Parish

qui se trouvait autrefois a la suite de ces feuilles , et que la

mort du fiddle, arrivee en 1768, a fait cesser. Gette correspon-

dance 6tait une recapitulation tr^s-interessante de notre litte-

rature. Je vais la remplacer par des ^pitres qui ne ressemblent,

en aucune mani^re, a celles du prince des apotres, mais qui

n'en sont pas moins originales, et qui ont a peu pr^s le meme
objet. Depuis que I'abbe Galiani a quitte la France, il a entre-

tenu une correspondance fort exacte avec une des soeurs de la

communion philosophique ^ Son style, sa tournure, sa mani^re

de voir, ses idees, rien, excepts I'unite de la foi et du dogme, et la

memepurete de doctrine, ne rappelle la manufacture de Ferney.

Le ton du Napolitain est surtout infmiment plus libre , moins

chatie que celui du grand patriarche, et il ne se souvient pas

toujours bien exactement de la retenue que la bienseance exige,

particuli^rement dans le commerce avec les femmes ; c'est une

science de gout local, que notre abbe n'a pu acquerir k Naples,

et que son genie lui a permis de negliger en France; mais son

coup d'oBil n'en est pas moins lumineux et piquant. Saint Pierre

n'ecrivait pas comme saint Paul ; saint Luc et saint Matthieu

n'ont pu s'accorder ensemble, quoiqu'ils eussent les memes
faits a rapporter. Qu'importe de quelle mani^re la parole de la

raison soit pr^chee, pourvu que son r^gne advienne? ificoutons-

la done de la bouche de notre charmant grand vicaire de

Naples, et que nos coeurs se sanctifient par la predication d'une

des plus grandes lumi^res qui aient 6t6 accordees k I'eglise en

ces derniers temps.

1. Damilaville.

2. M™® d'Epinay.
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LETTRE DE GALIANI A MADAME d'ePINAY.

« G6nes, le 17 juillet 1769.

((Madame, je suis toujours inconsolable d'avoir quitte Paris,

et encore plus inconsolable de n' avoir recu aucune nouvelle

ni de vous, ni du paresseux philosopher Est-il possible que

ce monstre, dans son impassibility, ne sente pas k quel

point son honneur, ma gloire, dont je me fiche, mon plaisir et

celui de mes amis, dont je me soucie beaucoup, sont interess6s

dans I'affaire que je lui ai confiee, et combien je suis impa-

tient d'apprendre qu'enfm la pacotille a double le cap et passe

le terrible defil6 de la revision : car, apres cela, je serai tran-

quille sur le reste.

«Mon voyage a et6 tr^s-heureux sur la terre et sur I'onde;

il a meme et6 d'un bonheur inconcevable. Je n'ai jamais eu

chaud, et toujours le vent en poupe sur le Rhone et sur la mer

:

il parait que tout me pousse a m'eloigner de tout ce quej'aime

au monde. L'heroisme sera done bien plus grand et bien plus

memorable, de vaincre les elements, la nature, les dieux cons-

pires, et de retourner ^ Paris en depit d'eux. Oui, Paris est ma
patrie; on aura beau m'en exiler, j'y retomberai. Attendez-vous

done a me voir etabli dans la rue Fromenteau , au quatrieme,

sur le derriere, chez la nommee..., fille majeure. L^ demeurera

le plus grand genie de notre age, en pension a trente sous par

jour, etil sera heureux. Quel plaisir de delirer! Adieu. Je vous

prie d'envoyer vos lettres toujours a I'hotel de I'ambassadeur.

(( Grimm est-il de retour de son voyage? »

— Les papiers publics ont tue notre vieux Piron il y a long-

temps, je ne sais pourquoi, car il se porte fort bien malgre ses

quatre-vingts ans passes. M""* Geoffrin est en usage de lui en-

voyer tous les ans du sucre et du cafe pour etrennes, et le

vieux poete lui a riposte cette annee par la chanson que vous

allez lire. S'il ne compte pas tout a fait sur I'amitie de M""« Geof-

frin, c'est qu'il se souvient qu'il s'est permis qiielquesplaisan-

teries a brule-pourpoint sur le pauvre BHisaire de Marmontel,

et qu'il en a ete gronde d'importance. Gomme ilne s'est pas con-

1. Diderot. II s'6tait charg6 avoc Grimm de revoir et de publier le Dialogue sur

les hies.
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verti, il suppose que la rancune dure encore. Piron s'est fait

devot depuis plusieurs annees; mais cela n'a pas valu une epi-

gramme de moins i son prochain. l^tant alle voir un jour

M. I'archev^que de Paris, en quality de nouveau pros6Iyte, le

prelat lui dit : Monsieur Piron^ avez-vous lu mon dernier man-
dement ? et Piron repond : Et vousj Momeigneur ?

CHANSON.

Air : H61as, vous ne m'aimez gu6re,

Car tout ga ne voiis plait pas,

H^las

!

Vous n'm'aimez pas.

Vous 6tes de beau maintien,

Grande en toutes vos mani^res.

La reine des gens de bien.

Tenant toujours coiir pl^niere.

£loign6 de vos Etats,

A moi vous ne songez gufere

;

L'absent n'int^resse pas

:

H61as

!

Vous n'm'aimez pas.

Autant j'en dis et dirai

A votre aimable heritifere *,

Plus philosophe k mon gr6

Que Montaigne et La Bruyfere.

Ghu tout k coup, patatra,

Du buffet dans la riviere,

Je suis monsieur tout h. bas :

H61asl

Vous n'm'aimez pas.

En 6trenne, Sonica,

Votre bonte coutumifere,

Me fait present de moka
Pour toute I'ann^e enti^re.

La bienfaisance, en tel cas,

Seule quelquefois opere,

Et ramiti6 n'en est pas :

H^las I

Vous n'm'aimez pas.

Madame la marquise de La Fert^-Imbault. (Grimm.)
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Dieu me garde des ingrats

De grossir la fourmili^re,

Et, d'ailleurs, cet hippocras

N'est rien moins que somnif^re :

A rimer entre deux draps,

J'ai pass6 la nuit derniere;

Mais tout ca ne vous plait pas :

H61as

!

Vous n'm'aimez pas.

Et pourtant rien n'est si vrai :

Quoique aveugle comme Hom^re,

Je suis encore aussi gai

Que Rabelais et Moli^re; '

J'ai comme eux de jolis rats

:

Mais sage et meme un peu fi^re,

Tout Qa ne vous plaira pas :

Helas!

Vous n'm'aimez pas.

Gens d'esprit, gens d^licats,

Gens aimant la bonne ch^re.

Seigneurs, princes, potentats.

Tout vous aime et vous revfere.

Tapi dans mon galetas,

Enterre dans la poussi^re,

De moi peut-on faire cas?

Helas!

Vous n'm'aimez pas.

Quand j'aurais les dons k tas

De I'Academie entiere,

Comme je ne les ai pas,

Ga ne m'avancerait guere ;

Ma muse y perdrait ses pas
;

Vidons notre cafetiere.

Du moins si vous n'm'aimez pas,

Helas!

N'm'haissez pas.

— Puisque nous avons'commence I'annee par des chansons,

il faut placer ici celle que le patriarche vient de faire pour une

dame qui s'appelait Marie, et qui , etant a Ferney, se plaignait

de ne pouvoir pas faire d'enfants ^

1. Gette chinson est de Boufflers, et non do Voltaire.
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CHANSON

Air de la Baronne.

Votre patronne

Fit un enfant sans son mari.

Bel exemple qu'elle vous donnel

N'imitez done pas k demi

Votre patronne.

Pour cette affaire,

Savez-vous comme elle s'y prit?

Comme vous n'en pouvant point faire

Elle eut recours au Saint-Esprit

Pour cette affaire.

La renomm^e
Chante partout ce trait galant.

Elle n'en est que mieux fam^e

:

Pourriez-vous craindre, en I'imitant,

La renomm^e?

Beau comme un ange,

Sans doute Gabriel 6tait.

Vous ne pourriez pas perdre au change

,

L'objet qui plait est en effet

Beau comme un ange.

Sainte Marie I

Si j'^tais I'archange amoureux

Destin6 pour cette oeuvre pie,

Que je vous offrirais de vceux,

Sainte Marie

!

Celte hymne pleine d'onction rappelle d'autres vers que le

meme psalmiste sacre adressa autrefois k M™^ la duchesse de La

Valli^re, si je ne me trompe, lejour de Sainte-Madeleine, sa

fete ; mais le cantique k I'honneur de sainte Marie a moins Fair

d'appartenir au patriarche qu'au chevalier de Boufllers.

Votre patronne en son temps savait plaire,

Mais plus de coeurs vous sont assujettis.

Elle oblint grace, et c'est k vous d'en faire;

Vous inspirez des feux qu'elle a sentis.

IX. 15
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Votre patronne, au milieu des ap6tres,

Baisait les pieds de son divin 6poux

;

Belle duchesse, il eut bais6 les v6tres,

Et saint Jean meme en eut et6 jaloux.

Comme M""^ la duchesse de La Valliere a conserve, a I'age

de cinquante ans, une fort belle tete, M""' la comtesse d'Houde-

tot fit I'autre jour I'impromptu suivant

:

La nature prudente et sage

Force le temps k respecter

Les charmes de ce beau visage,

Qu'elle n'aurait pu r6peter.

— M. Saurin vient de donner une nouvelle edition revue et

corrigee de son Joueur anglais, qu'il a intitule Beverley ^ trage-

die bourgeoise. Gette pifece est de celles qu'on joue rarement,

mais qui attirent du monde parle peude ressemblance qu'elles

ont avec les pieces qu'on joue tous les jours, et dont on dit

constamment du mal en sortant de la representation. Comme
beaucoup de petites mattresses d^licates a I'excfes ont surtout

attaque la catastrophe, et ont trouve cet empoisonnement hor-

rible, M. Saurin a fait imprimer dans cette edition deux cin-

qui^mes actes : I'un fond noir, tel qu'on le joue ; I'autre couleur

de rose, parce qu'on ne laisse pas a Beverley le temps de s'em-

poisonner, et que sa femme , son ami et le vieux bon domes-

tique, reviennent a temps pour lui apprendre que son sort est

change, et qu'il n'est plus a la besace, malgre toutes les sot-

tises qu'il a faites pour s'y reduire lui et les siens. Jugez

de la botite d'un plan qu'on peut changer a la fm du blanc

au noir ou du noir au blanc sans qu'il y paraisse ; ou plutot

soyez persuade qu'il y parait, et qu'il n'y a pas I'ombre de

jugement dans cette operation. Nos academiciens et nos beaux

esprits en savent plus long que les Sophocle et les Euripide,

k qui il ne serait jamais venu dans I'esprit que le m^me
sujet put etre denoue ad libitum, heureusement ou malheureu-

sement. AI. Saurin, avec son denoument a deux couleurs, me
rappelle ce cure de Mont-Chauvet en Basse-Norman die ,

qui vint

k Paris il y a dix-huit ans, et qui nous apporta une tragedie de

David et Bethsabee, imprimee, et bien precieuse pour ceux qui
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aiment k se divertir d'ouvrages ridicules. U dit alors qu'il

meditait de traiter le sujet du roi Balthazard en trag6die
, qu'il

fit effectivement imprimer quelques mois apr^s ; et il nous dit,

ice sujet, qu'il s'etonnait toujours d'entendre nos faiseurs de

poeiique s'ecrier sur la dilTicult^ d'un plan de tragedie; que,

quant a lui, il avait pour cela un secret immanquable. « Le noeud,

ajouta-t-il, est toujours au cinqui^me acte; et quant k mon
Balthazard, par exemple, tout consiste k savoir s'il soupera ou

non au cinquieme acte, car s'il ne soupe pas, la main ne pent

pas ecrire sur la muraille, et adieu la piece. Or, puisque je veux

qu'il soupe, je dirai au premier acte, il soupera ; au second, il

ne soupera pas; au troisieme, il soupera; au quatri^me, il

ne soupera pas; vous voyez bien qu'il faut qu'il soupe au cin-

quieme, et que cela va sans dire. Et si je ne voulais pas qu'il

soupat, je commencerais mon premier acte par dire, il ne sou-

pera pas. » Ma foi, notre cure de Mont-Chauvet 6tait un grand

homme ; il savait le secret de nos meilleurs faiseurs.

— Un jeune Elephant de cinq ans, qu'on montre ici depuis

quelques jours pour de I'argent, a donne lieu au quatrain sui-

vant :

Get elephant, sorti d'Asie,

Vient-il amuser nos badauds ?

Non : il vient avec ses rivaux

Concourir h. TAcad^mie.

Ma foi, la plupartde ceux qui se pr^sentent en ce moment-ci

pour I'Academie seraient fort heureux d'avoir autant d'intel-

ligence que cet animal en a danssa trompe. Vous aimerez mieux

que ce mauvais quatrain le propos de Duclos, qui disait ces

jours passes : « Messieurs, parlous de I'elephant : c'est la seule

b^te un pen considerable dont on puisse parler en ce temps-ci

sans danger. »

— Outre les deux places vacantes a I'Academie francaise par

lamort de M. de Moncrif et du president Renault, il en vaque une

troisifeme par la mort de M. I'abb^ Alary, prieur commendataire

de Notre-Dame de Gournay-sur-Marne, d^cede le 15 decembre

de I'ann^e derni^re, k Page de quatre-vingt-un ans. II avait 6te

attache a I'^ducation du roi, et ensuite de feu M. le dauphin

et des Enfants de France. II etait creature du feu cardinal de
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Fleury, qui fit sa fortune. Je ne crois pas que fabb^ Alary ait

jamais rien ecrit. Ceux qui font connu assurent qu'il avait de

la finesse dans I'esprit, et qu'il etait de bon commerce. II avait

quitte la cour depuis fort longtemps, et vivait obscurement a

Paris, avec la reputation de sagesse dans le caractfere, ce qui

veut souvent dire nullite : car il n'y a qu'a ne s'affecter de rien,

6tre de la plus belle indifference pour le bien et le mal, public

ou particulier, louer volontiers tout ce qu'on fait, et ne jamais

rien blamer, s'appliquer a ses interets, mais sans afTiche, et

Ton a bientot la reputation d'un homme sage.

— Jean Senac, premier medecin du roi, surintendant des

eaux et fontaines minerales et medicinales du royaume, de

I'Acad^mie royale des sciences, mourut le 20 du mois dernier,

k Versailles, a I'age de quatre-vingts ans *. II avait, a titre de

sa place, un brevet de conseiller ordinaire du roi en ses conseils

d'fitat et prive. II a laisse plusieurs ouvrages de medecine et de

physiologic fort estimes, dont celui qui traite du coeur ^ est, je

crois, le plus recent. Senac etait savant et ne croyait pas a la

medecine, ce qui ne Temp^cha pas de choisir cette profession

de preference, et de I'exercer toute sa vie. Je dis de preference,

parce qu'il avait tate de plusieurs metiers avant de se fixer. II

avait ete dans sa jeunesse protestant, proposant ou apprenti

ministre de I'fivangile, ensuite catholique, j^suite et enfm me-

decin. II avait reconnu sans doute que de tons les marchands

d'esperance, les medecins resteraient les plus achalandes a la

longue. Senac avait infinimentd'esprit; mais son caractfere moral

etait fort equivoque, ou plutot, pour trancher le mot, il avait la

reputation d'un grand fripon. II avait I'air faux, et de sa vie il

ne lui est arrive d'oser regarder celui a qui il parlait; i1 parlait

toujours les yeux baisses, ou en regardant de cote. Ce signe,

que j'ai remarque aussi a feu M. de Silhouette, est un des plus

facheux symptomes : on n'en releve jamais dans mon esprit;

mais il faut qu'il ne soit pas si mortel aileurs, puisqu'il n'a pas

emp^che M. Senac de parvenir a la premiere dignite de son etat.

On s'apercevait aussi trop aisement qu'il ne croyait pas a la

medecine, quand il 6tait aupr^s de ses malades ou en consul-

1. De soixante*dix-huit ans, car il 6tait u6 en 1693. (T.)

2. Traite de la structure du coeur, 1748, 2 vol. in-4o; rdmprime en 1777 et 1783

avec des additions et des corrections de Portal.
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tation; et a cet 6gard il valait mieux suivre ses conseils que

son exemple. Je me souviens que lorsqu'il fut nomme premier

m^decin du roi, il proposa k M. le due d'Orl^ans, pour remplir

la place de premier medecin de ce prince qu'il quittait, d'ap-

peler le docteur Fizes, de Montpellier. Ce choix ne r6ussit

point, quoique Fizes eut une grande reputation ; il ne fut k

Paris que ridicule et avare, et s'en retourna a Montpellier au

bout de quelques mois. « Je lui avals present, disait S6nac,

d'approcher gravement du malade, de ne point parler, de tater

le pouls, de rentrer ensuite dans sa perruque, d'y rester un

moment, de prononcer son arr^t, prendre I'argent et s'en aller.

Le vieux fou n'a rien fait de tout cela, ce n'est pas ma faute. »

S6nac etait brouill6 avec la Faculte de m^decine de Paris. Lors-

qu'il arriva en ce pays-ci, il voulut 6tre recu docteur sans

soutenir th^se, parce qu'il etait docteur de Montpellier, et qu'il

croyait avoir fait ses preuves de merite. La Faculte le refusa,

et il devint son ennemi irreconciliable ; tons les degouts qu'il

pouvait lui donner, elle 6tait sure de les avoir. Comme il influait

sur le choix de M. le due d'Orleans, jamais la place de premier

m6decin au Palais-Royal n'a ete oceupee par un docteur de la

Faculty. Nous devons aussi a cette haine I'etablissenient de

I'inoculation en France : e'est uniquement pour faire de la peine

a la Faculte que Senac determina M. le due d'Orleans k faire

inoculer M. le due de Chartres et Mademoiselle, aujourd'hui

M'"" la duehesse de Rourbon, et k appeler M. Tronchin. II est

vrai que celui-ci ayant fait trop de sensation k Paris, Senac de-

vint son ennemi capital. II dit un jour au roi qu'aprfes avoir

plus murement r6fl6chi, il etait oblige de regarder I'inoculation

comme dangereuse. M. le due d'Orleans lui devait un com-

pliment de n'avoir r^flechi qu'^ demi lorsqu'il s'agissait d'y

exposer ses enfants; mais la pratique estrest^e salutaire, malgre

les reflexions plus mures de M. le premier medecin. M'"" Senac

a ete moins salutaire k la France. Elle avait le departement des

charlatans, et y jouissait des profits attaches, que son extreme

avarice voulait pousser aussi loin qu'ils pouvaient aller. Tout

coquin qui payait grassement etait sur d' avoir une permission

du premier medecin, delivr^e par sa femme, pour vendre et

d6biter par tout le royaume des drogues souvent funestes k la

sante du peuple : son regne fut celui des charlatans. Sa mort
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fait vaquer une place importante qui approche de la personne

du souverain, et que les circonstances peuvent rendre infmiment

int6ressante. Elle est d'ailleurs tres-lucrative, et il passe pour

assez constant qu'elle a valu tous les ans plus de cent mille

livres de rente a M'"^ Senac.

— Le baron de Thiers, brigadier des armees du roi, mourut

aussi le 15 du mois dernier. C'etait le dernier des Crozat, qui

ont tous laisse des fortunes immenses. II etait p^re de M""^ la

marechale de Broglie, et oncle de M'"'* la duchesse de Choiseul.

II possedait un cabinet de tableaux c61^bre par le choix et la

richesse des morceaux qui le composent; apres la collection du

Palais-Royal, c'est la plus considerable qu'il y ait en France.

J'evalue la totalite de ces richesses a pres de quatre cents

tableaux, dont il y en a au moins une centaine de superieure-

ment beaux. M. de Thiers possedait aussi des portefeuilles

precieux de dessins originaux des plus grands maitres d'ltalie.

— Je ne repondrais pas de Tefficacit^ du remede que vous

trouverez indique dans le recit que vous allez lire : mais un

pharmacopole litt6raire, ou, s'il faut parler plus simplement, un

epicier-droguiste comme moi, doit avoir de tout dans sa bou-

tique, et si mon remade souverain pour les maux de poitrine ne

guerit personne, il ne pourra du moins faire aucun mal. Lisez

et prenez, si vous en avez besoin, si vous avez de la foi ou des

bouteilles a boucher.

Un officier en garnison a Rochefort, ennuye d'avoir fait inuti-

lement tous les remedes usites pour se guerir d*un rhume opi-

niatre, cessa d'en faire et reprit sa vie ordinaire. Le crachement

de sang arriva bientot, et sa poitrine parut s'afTecter : malgre

cela il s'obstina k nerien faire. Unjour, ayant tire une pi^ce de

vin dans sa cave, il se fit apporter dans sa chambre une demi-

livre de resine et une demi-livre de cire jaune, qu'il mitfondre

sur un rechaud dans un vase de terre, et dont il cacheta les

bouteilles. Gette operation I'ayant occupe environ une heure et

demie, il crut s'apercevoir qu'il crachait plus facilement, et que

sa toux etait moins seche et moins fr^quente. II pensa que la

fumigation que le hasard lui avait fait faire pouvait y avoir con-

tribue ; en consequence il la recommenca en tenant ses portes

et fenetres fermees, et en se promenant k travers la nuee for-

m6e par la fumee. Au bout de quatre ou cinq jours il se trouva
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parfaitement gueri. II lit part de sa decouverte au chirurgien-

major de son regiment, qui, sans croire k son elTicacile, voiilut

en faire I'essai sur un soldat qui se mourait a I'lidpital de la

pulmonie la plus decidee. Apr^s I'avoir fait transporter chez

lui, il lui fit subir de quatre heures en qualre heures la fumi-

gation proportionnee pour la force de la fumee aux forces du ma-
lade, qui, etant tr^s-faible, aurait pu etre sulToque par une fum^e

trop forte. D^s le second jour la toux du malade prit un autre

caract^re, et en six semaines il se trouva parfaitement retabli.

Et sur ce, dit Rabelais, tenez-vous en joie et buvez frais.

— II vient de paraitre une trfes-belle carte du royaume de

Naples en quatre feuilles. Cette carte a ete executee avec le

plus grand soin par ordre du minist^re de Naples, sous la

direction de M. Tabbe Galiani, et quoiqu'il ait 6te rappele dans

sa patrie avant qu'elle ait pu 6tre achevee, il a pris en partant

des mesures pour assurer le succ^s de cette entreprise dont il

s'etait fait un point d'honneur qui ne pouvait que tourner au

profit de I'ouvrage. Cette carte se distinguera done tr^s-avan-

tageusement de cette foule de mauvaises cartes dont les

geographes de Paris inondent I'Europe. lis sont tous, depuis

M. de Gassini de Thury jusqu'k M. Le Rouge, du quai des Mor-

fondus inclusivement, des charlatans sans honneur et sans

probite, indignes de delier les souliers a M. d'Anville, I'unique

g^ographe qui nous reste.

15 Janvier 1771.

On pent se rappeler une aventure rapportee il y a quelques

annees dans les papiers anglais. Deux hommes, ennuyes de

viyre, prirent la resolution de se noyer. Le hasard voulut

que, sans se connaitre, ils choisirent le meme lieu et le meme
moment pour executer leur dessein; ils se rencontrerent nez k

nez sur le pont de Westminster, d'ou ils devaient se precipiter

dans la Tamise. Des motifs bien differents les avaient conduits

k ce parti extreme. L'un, ne avec une graude fortune, avait

joui de tous les plaisirs avec satiete; il etait blase, et, ne trou-

vant plus de ressort dans son ame, il s'etait determine a mettre

fin k une existence p^nible et incommode. L'autre, sans bien,

s*etait appliqu6 au commerce avec une ardeur infatigable, et
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apr^splusieurs annees d'un travail sans relache, il s'6tait vu ruine

tout d'un coup et de fond en comble par un enchainement de

malheurset depertes. Ledesespoirconduisaitl'un; et le degout,

Tennui de la vie, entrainaient I'autre. Tous deux, jeunes encore,

furent frapp^s d'etre arrives sur la meme place, pour le meme
dessein, par deux routes si diverses. L'homme degoute dit a

I'autre : « II n'y a point de remede a mon mal, il y en a au

votre. Je suis riche, je puis finir tous vos malheurs en vous

donnant une partie de mon bien : j'aurai du moins fait une

bonne action avant de me noyer, et vous n'aurez plus de motif

pour vous donner la mort. » Le desespere gouta le projet de

I'ennuy^ ; mais I'ennuye n'eut pas sitot sauve la vie au d6ses-

p6re qu'il n'eut plus envie de finir la sienne; sa bonne action

lui donna le gout de vivre. 11 s'ensuivit de cette rencontre une

liaison tres-tendre entre les deux candidats de la Tamise : I'un

donna sa fille a I'autre en mariage, et tous les deux sont aujour-

d'hui aussi attaches a la vie qu'ils etaient presses, au moment
de leur rencontre, de la quitter.

Quand on a insure ce conte dans une gazette, on en a tire tout

le parti possible. Cela n'est interessant que parce que c'est un

fait, et qu'on doit ^tre bien aise qu'un fou ait sauv6 la vie a un

malheureux, et en ait appris le secret d'endurer la vie. Mais il

n'y aurait aucun merite k imaginer de pareilles aventures ; elles

cessent d'interesser d^s que Ton pent douter de leur realite.

Cependant il y a des sujets ingrats et des sujets heureux,

et je ne balancerai jamais de mettre I'histoire des deux hommes
qui se rencontrent sur le pont de Westminster a la tete des

sujets de la premiere classe. Vraisemblablement M. Fenouillot

de Falbaire s'est trouve des ressources suffisantes dans le genie

pour traitor ce sujet sur le theatre ; mais le public en sifflant, le

12 de ce mois, son Fabricant de Londres, drame en cinq actes

et en prose, sur le theatre de la Gomedie-Francaise, lui a appris'

qu'il s'est tromp6. Ce Fabricant de Londres a done fait une fin

plus malheureuse a Paris que sur le pont de Westminster.

On pent appeler cette pi^ce le crime de MM. Diderot et

Sedaine. Le pauvre Fenouillot a vu le succes du P^re de

famille et du Philosophe sans le savoir, et il a dit : Faisons le

Fabricant de Londres, et cela fera une trinity ; mais le parterre

n'a pas voulu reconnaitre la profession du Fabricant. L'auteur
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a vu que M. Saurin a fourr6 un enfant dans son Beverley avec

quelque succ6s, et vite il en a donn6 deux k son Fahricant qui

ne tiennent nullement au sujet, et qui ne font qu'aller et venir

pendant toute la piece, et embarrasser la scene, et distraire le

spectateur de I'attention qu'il doit aux ev6nements. II a lu

quelque chose dans la po6tique de M, Diderot sur les scenes

simultanees, il en a vu I'essai dans le Pcre de famille, et il a

cru qu'il n*y avait qu'a en faire depuis le commencement

jusqu'a la fm. En revanche, il s'est dispense de faire les scenes,

il n'y en a pas une de faite; tout se passe en allees et venues

perpetuelles. Sa pi6ce ressemble a un de ces canevas que les

com6diens italiens ont coutume de plaquer contre le mur der-

ri^re la coulisse, et sur lequel ils viennent improviser sur le

theatre en suivant la succession des scenes et la marche de I'in-

trigue. M. de Falbaire n'a ni genie, ni imagination, ni chaleur,

ni sentiment, ni jugement, ni eloquence, ni style; je le savais

apr^s avoir vu son Honnete Criminel, et j'etais bien sur qu'il

ne ferait jamais rien. II nous revient encore aux Italiens une

de ses pieces que Philidor a mise en musique. G'est le Pre-

mier Navigaleur de Gessner. Pauvre Philidor, que je vous

plains

!

Remarquons en finissant que nos poetes ont pris a tache

depuis quelque temps de nous degouter du suicide, en le trai-

tant si ennuyeusement et si platement sur la sc^ne : et qu'on

dise apr^s cela qu'ils ne sont pas bons citoyens, et qu'ils ne

secondent pas merveilleusement les vues du gouvernement dans

un temps ou la manie de se tuer est devenue si publique et si

frequente ! Mais le public est excede des suicides, au moins sur

le theatre, et il n'a fait que bailler a la representation du Sidney

m^lancolique de Gresset que les Gomediens avaient tent6 de

remettre il y a quelque temps. Pour M. de Falbaire, il a jure de

ne jamais s'^loigner du greffe criminel, soit qu'il veuille toucher,

soit qu'il cherche a nous faire rire. Son galerien ^ ses Deux
Avares ^ qui ne sont que deux voleurs, ses deux Noy^s sont

autant de sujets k proc^s-verbal en presence de M. le lieutenant

criminel et de son greffier; et quoique leurs cas soient fort

1. L'HonnSte Criminel.

2. Voir pr6c6demment p. 188.
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divers, je crains qu'ils ne soienl, ensemble avec leur auteur,

condamnes aux memes peines.

— Le theatre de la Comedie-FraiiQaise se plait apparemment

aux chutes, car depuis longtemps tous ses essais ont ete mar-

ques auxsifflets du parterre, et si cela continue, toutes les pieces

nouvelles seront plombees du sifllet a la douane du bel esprit.

Le 29 decembre dernier, les Gomediens ont essaye de jouer

la Veuve, comedie en un acte et en prose, par M. Colle, auteur

de Dupuis et Besronais et de la Partie de chasse de Henri IV,

Gette piece est imprimee depuis plusieurs ann^es. Les Gome-

diens I'ont affichee sous le nom de Veuve anglaise, parce que

I'auteur suppose qu'elle a 6te elevee en Angleterre. Anglaise ou

Francaise, elle a etesifilee a la premiere representation, et I'au-

teur I'a retiree. Yous pouvez la lire dans son TMcitre de societe

public depuis plusieurs ann^es; vous la trouverez froide. Si

I'on vous dit qu'elle est bien 6crite, vous n'en croirez rien, et

vous resterez persuade au contraire que non-seuiement le style

en est infmiment neglige et incorrect, mais que le ton en est

faux et essentiellement mauvais. Quand M. Golle ne fait parler

des freluquets a faux airs et des femmes perdues, ' il n'y est

plus, son naturel disparait, il devient faux, guinde ou plat. Je

ne sais ce qui pent avoir determine les Gomediens a essayer

cette piece sur leur theatre, si ce n'est I'^pargne qu'ils font de

la part d'auteur a leur profit quand' une pi^ce est imprimee

avant la representation.

Le succes que la Veuve a eu sur un theatre de societe fort

cel^bre pent aussi leur avoir donne I'envie de faire cet essai.

La Veuve reussit beaucoup I'ete dernier sur le theatre du cha-

teau de la Ghevrette, ou la societe de M. de Magnanville, garde

du tresor royal, joue la comedie avec les plus grands applau-

dissements. II y a de tres grands talents, surtout en femmes,

dans cette troupe de societe. M'"^ de Pernon, fille de M. de

Magnanville, a, sans etre belle, une figure interessante et la

voix du monde la plus touchante ; elle est a merveille dans les

roles de sentiment. M'"" la marquise de Gleon, sa cousine,

grande et belle femme, a joue le role de la veuve avec un ton,

une grace, un agrement que les actrices de profession n'auront

jamais, parce que le defaut de premiere education qu'on leur

remarque choquera toujours ceux qui ont un peu de delicatesse
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dans le tact, a moins que la nature n'ait remedi6 a ce defaut,

comme dans feu M"* Gaussin, par tant de graces, tant d'agre-

ments seduisants et divers, que I'^ducalion se trouve remplacee

et pr6venue en tout. La soeur de M'"" de Gleon, M"" de Savalette,

joueles rdlesdesoubrette d'une mani^re si spirituelle, son petit

accent gascon lui donne tant de piquant qu'on ne se souvient

pas d' avoir vu jouer la comedie avec cette superiorite depuis la

retraite de M"® Dangeville. Aussi longtemps que la profession de

comedien ne pourra 6tre exercee que par des gens sans moeurs

et sans education, et qu'une creature, qui ne sait faire chez elle

que la fille de mauvaise vie, sera chargee de representer en

public le r61e ou d'une femme honnete ou d'une femme du

monde, avec le maintien, le ton, la facilite et la noblesse de

mani^res que donnent Teducation et I'usage et I'habitude de la

bonne compagnie, vous pouvez etre sur que la vraie comedie,

celle qui nest pas farce ou charge, en un mot le miroir fiddle

de nos moeurs, ne sera pas bien jouee sur nos theatres publics.

— LesGom6diens fran^ais, n'ayant pas ete heureux en pieces

nouvelles ont cherche a y suppleer par le debut d'un acteur

nouveau qui a paru sur leur theatre pour la premiere fois le

3 decembre dernier dans les grands roles tragiques, et qui a

jou6 jusqu'a present sans discontinuer. Nous I'avons vu dans

Alzire, CEdipCj le Comte cTEssex, les deux Iphiginies, remplir

les principaux roles, et il doit essayer cette semaine celui d'Oros-

mane dans la tragedie de ZaireAL LariveS c'est son nom, n'a,

k ce qu'on pr6tend, que vingt-deux ans; il a I'air plus age au

theatre. C'est un eleve de M"« Glairon, qui lui disait avec un

ton de Melpomene, en le faisant rep6ter en presence d'une

grande dame, et le voyant fort decontenanc^ : « Allons, monsieur

Larive, votre exterieur est fort beau; montrez a madame la

duchesse que votre interieur ne cede en rien a votre exterieur. »

Mais il ne fallait parler au public ni de I'ext^rieur nide I'interieur

de M. Larive : il fallait qu'il tombat un jour des nues habille

en Zamore tout au beau milieu du theatre des Tuileries, et son

succ6s eut ete plus brillant. Je n'ai jamais vu les ouvrages et les

personnages annonces reussir; malgre cela on a toujours la

1. Jean Mauduit, dit de Larive, etait no k la Rochelle le 6 aoAt 1747. II est

mort k Montlignon (valine de Montmorency), le 30 avril 1827.
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rage d'annoncer. Les amis de M"« Glairon nous avaient dit, trois

mois d'avance, que nous alliens voir la perle des acteurs, et

lorsque cette perle a paru, nous avons ele tenths de Jui dis-

puter jusqu'a sa quality de perle. M"- Glairon s'etait plac6e dans

le trou du souffleur le premier jour de son d6but; c'est de la

qu'elle dirigeait son eleve a chaque vers et a chaque pas, des

yeux, de la voix, des gestes. A la place de M. Larive, si j'avais

eu quelque talent, cette sollicitude maternelle eut ete un moyen
infaillible de me le faire perdre. L'el^ve annonce fut d'abord

recu avec les plus grands applaudissements; mais ces applau-

dissements all^rent toujours en declinant, et il n'en resta plus

pour les quatrieme et cinquieme actes ; la marche inverse eut

mieux valu. En revanche, M"'' Glairon eut la mortification dans

son trou d'entendre applaudir avec transport M™® Vestris, qui

I'a remplac^e au theatre, et fait oublier du public; elle s'etait

placee tout juste aux pieds et en face de sa rivale, pour etre

temoin de son triomphe. En effet, cette actrice joua plusieurs

morceaux d'Alzire avecune grande superiorite, et ecrasa enti^re-

ment son cher Zamore le debutant. Je crains qu'elle ne s'accou-

tume insensiblement a chanter avec monotonie dans les vers de

tendresse et de sentiment; si elle pent echapper a ce defaut, je

ne doute pas que, tout en grasseyant, elle ne parvienne a une

grande reputation. Les applaudissements qu'elle recut dans le

role d'Alzire, quoique excessifs, etaient bien merites.

Quant k M. Larive, le public, apres I'avoir vu jouer dans

plusieurs roles, lui a decerne les honneurs de la m^diocrite; je

doute qu'il merite jamais au dela. Ses partisans disent qu'il a

une tres belle figure, une voix superbe, un maintien et des

gestes nobles. Je n'aime ni son maintien, ni sa voix, ni sa figure.

J'ai vu des figures beaucoup moins belles et infiniment plus

th6atrales. 11 n'a point de jeu dans sa physionomie, rien ne se

peint sur son visage ni dans ses beaux yeux.

Ses grands yeux noirs ne me disent rien du tout.

II a I'air d'un oiseau de prole superbe, mais sans esprit. Je

parierais que M. Larive est fort bete, et je gagnerais. 11 n'a ni

veritable chaleur ni sentiment. Si tout cela lui vient avec le

temps, 11 sera grand acteur. Marmontel le pretend; il nous
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assure que M. Larive ecrasera Le Kain incessamment. II lui rests

encore agrimper pour arrivera la cheville de cetacteur cel6bre,

qui doit reparaitre sur le theatre le mois prochain, apr^s une

absence de dix-huit mois, et qu'on dit r^tabli d'une longue et

dangereuse maladie par les soins de M. Tronchin.

— On donna le 11 decembre dernier, sur le theatre de

rOpera, la premiere representation d'Ismine et Ism^nias, tra-

g(§die lyrique en trois actes, tiree en partie du roman grec de ce

nom, par M. de Laujon, secretaire des commandements de mon-

seigneur le comte de Clermont, prince du sang. Je conviens que

je n'ai rien compris au poeme de M. de Laujon, et que je n'ai

eu nulle envie d'y rien comprendre. II a 6te musique par M. de

La Borde, premier valet de chambre du roi, amateur et garde-

magasin de doubles-croches suivant la cour. Get opera a fait

fortune par le ballet de Jason et Mcdee qu'on y a cousu, non

tel qu'il a et6 donne a Vienne par les soins de Noverre, mais tel

qu'il a pu etre imite par Yestris, qui a danse a Vienna dans ce

ballet de Noverre. II fallait en conserver au moins la musique,

qu'on dit superbe: mais M. de La Borde a mieux aime y substi-

tuer la sienne sans genie et sans gout. Vestris n'a pas observe

une autre chose aussi essentielle que la musique : c'est que

dans les ballets de Noverre la danse et la marche cadencee

sont tres distinctes; on ne danse que dans les grands mouve-

ments de passion, dans les moments decisifs; dans les scenes,

on marche en mesure a la verite, mais sans danser. Ce passage

de la marche mesuree k la danse et de la danse a la marche

mesuree est aussi n^cessaire dans ce spectacle que, dans celui

de rOpera, le passage du recitatif a I'air et de I'air au recitatif;

mais danser pour danser ne pent avoir lieu que lorsque la

pi^ce en danse est finie. Voila les elements de ce spectacle qui

fit de si grands prodiges chez les anciens, et dont M. Noverre a

ressuscite I'idee dans les cours d'AUemagne. Son imitateur Ves-

tris, n'ayant pas pris garde k ces elements, m'a paru avoir fait

un ballet sans aucun effet. Malgre cela, la nouveaut6 du spec-

tacle I'a fait reussir et a attire beaucoup de monde a I'Opera.

Les uns ont dit que c'etait beau, les autres que les contorsions

de Vestris-Jason 6taient ridicules, et celles de Medee-Allard

effroyables. Creuse-Guimard, apr^s avoir et6 empoisonnee dans

ce ballet par sa rivale, a danse dans le troisi^me acte comme
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simple berg^re, en robe si elegante que nos dames ont quitt6 le

domino de carnaval pour danser en robes a la Guimard. Ce n'est

pourtant autre chose qu'une robe retrouss^e avec elegance sur

un jupon d'une autre couleur. La premiere invention en est due

aux actrices de la Gomedie-Italienne qui ont joue les roles de

I'opera-comique avec ces habits ; M'^* Guimard, ou son d^cora-

teur, n'a fait qu'y ajouter beaucoup de pompons, d'agrements

et de guirlandes.

Un faiseurde cajemboursa fait une petite estampe oul'onvoit

M. de La Borde, avec son opera (Vlsmenias, degringoler d'une

echelle et tomber sur un manche a balai qui le recoit et le sou-

tient debout. Gela veut dire que, sans le ballet de Med^e, I'opera

de M. de La Borde serait tombe. Gette estampe est digne de d^corer

VAlmanack cles calembours qu'on a publie cette ann^e ^ en me-

moire du succes de la Comtesse Tation et d'autres pauvretes,

— Depuis environ six mois que J. -J. Rousseau a la

permission de venir vivre paisiblement a Paris, on a parM

quelquefois de son petit op^ra de Pygmalion joue sur le

theatre de Lyon a son passage par cette ville, et essaye ici sur

quelques theatres de societe. Je n'ai pas entendu parler de

Teffet qu'il produit au theatre ; mais comme les moindres

ouvragesd'un homme celebre excitentlacuriosite,vous ne serez

pas fache de trouver celui-ci copie dans le corps de ces feuilles.

Yous etes deja prevenu que PygmaUon ne chante point, mais

qu'il parle et recite, et que la musique n'est employee que pour

couper, par differentes ritournelles, le discours de I'acteur, et

pour exprimer son action ainsi que les divers mouvements

dont il est agit^.

— Pierre-Philippe Mignot, sculpteur du roi, de I'Academie

royale de peinture et de sculpture, mourut le 25 decembre

dernier. Get artiste etait, je crois, encore jeune. II debuta, il

n'y a pas dix ans, dans le Salon, par I'exposition d'une femme
nue couchee sur le cote droit, de grandeur naturelle : elle fut

jugee superbe; mais il ne soutint pas sa reputation, et Ton n'a

depuis rien vu de lui qui repondit a ce debut brillant ^

1. 1771, in-18; par le marquis de Bievre.

2. Mignot ^tait el6ve de Vass6 p6re et de Lemoyne, et fut regu academicien

en 1757 pour cette statue, moul^e, disait-on, sur nature. II mourut a cinquante-

cinq ans environ.
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— L'avocat Moreau qui, d'ancien avocat des finances qu'il

6lait sous la puissante administration de M. de L'Averdy, est

devenu d^puis quelques mois bibliothecaire de madame la

dauphine, ne veut pas ^tre bibliothecaire en herbe; il veut

verbiage!* si Dieu lui pr6te vie. II vient de publier une brochure

d'environ cent quatre-vingts pages in-S" intitul6e Bibliothdque

de madame la Dauphine, N° I, IlisloireK Cela promet une suite

ou les autres sciences et les belles-lettres auront leur tour sans

doute. Moreau ne veut pas seulement ^tre le bibliothecaire de

madame la dauphine, il veut encore etre son docteur et son

instituteur. En consequence il traite dans sa brochure, pour

I'instruction de cette princesse, trois points, savoir : I'Objet

moral de I'etude de I'histoire; la Carte generale des empires

dont I'histoire ofTre la succession; Plan de lectures, et suite

des livres frangais qui peuvent nous instruire de I'histoire. Le

premier de ces points demande un philosophe eloquent etpenetre

de I'importance de son sujet, surtout pour une jeune princesse,

I'espoir d'un grand royaume. Le second demande la plume

rapide d'un ecrivain plein de feu et de sens, pour tracer

Tesquisse de tant de tableaux divers, d'une maniere egalement

heureuse et frappante. Le dernier exige une critique eclairee et

sage, qui indique moins les livres mediocres ou mauvais que

nous avons, que les bons qui nous manquent et qui restent k

faire. M. Moreau n'est rien de tout cela; il n'est sur les trois

points qu*un bavard, qu'un phrasier d'autant moins estimable

qu'on voit a chaque page qu'il ecrit contre sa pensee. II n'y a

pas dans toute sa brochure un mot qui s'adresse a I'ame d'une

jeune princesse ; et ou le prendrait-il ? Dans la sienne ? Est-ce

qu'un courtisan en pent avoir une ? II parle a madame la

dauphine de I'origine de la liberte des Suisses, et il evite avec

soin de nommerla maison d'Autriche a cette occasion, de peur

apparemment d'offenser madame la dauphine en lui apprenant

que ses anc^tres ont perdu ces provinces il y a quatre siecles.

Si tu voulais absolument faire le courtisan, ne pouvais-tu pas

tracer le parall^le entre cet Albert qui, se fiant a ses mauvais

conseillers, perdit la Suisse, et cette mere auguste de notre

jeune dauphine, qui, attaqueede toutes parts au commencement

1. Un fres-beau frontispice dessine et grave par Eisen.
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de son r^gne, paraissait devoir succomber, et trouva dans son

courage, et surtout dans I'amour de ses peuples, les moyens de
resister a tons les efforts de ses ennemis, et de conserver la

succession entiere de son p6re, dont tout semblait menacer le

demembrement ? Tu aurais ete ainsi a la fois courtisan et vrai

;

mais quand les ames viles ne mentent point, elles ne sont qu*^

moitie satisfaites...

Jene sais pourquoi je me fache, et encore contre M. Moreau

que je n'ai jamais vu, que je n'estime pas, et qui devrait par

consequent m'etre bien indifferent ; ou plutot je sais fort bien

pourquoi je suis en colere. C'est que je ne puis pas souffrir que

des matieres d'une telle utilite, d'une si grande importance,

soient traitees par des empoisonneurs qui affectent encore un

air de sagesse et meme de franchise courageuse, tandis qu'en

faux braves ils n'attaquent que ce qu'il n'est pas dangereux

d'attaquer. Ce qui me fache encore, c'est de voir gater un

sujet qui entre les mains d'un honnete homme et d'un homme
eloquent etait beau, interessant et touchant a traiter. Les princes

sont bien a plaindre si I'acces de leur coeur est toujours ferme a

la verit6 depuis leur enfance, et si leur ame ne peut etre remu^e

et exercee ni par la force propre aux evenements, ni par les dis-

cours d'un honnete homme. Du moins, si leur jeunesse etait con-

fiee a des citoyens vertueux,pourraient-ils contracter I'heureuse

habitude de reconnaitre la v^rite a I'auguste simplicite de son

caractere et de la distinguer dans le cours de leur vie du men-

songe et de la flatterie. M. Moreau a fmi sa brochure parune notice

qu'il appelle un triage des meilleurs livres francais dont onpuisse

composer une bibliotheque historique. 11 a ramasse dans son

noble triage ce que nous avons de plat et de mauvais a c6t6 de

ce que nous avons de bon ou de passable. 11 place M. de Voltaire

entre I'abbe Coyer et I'abbe Aubert, et il n'ose citer du premier

homme de la nation que VHistoire de Charles XII, et il faitun

verbiage a ce sujet qui signifie en derniere analyse que si M. de

Voltaire avait pu se resoudre a etre plat, hypocrite et nul, il

aurait pu devenir le premier historien de son siecle. Je vous

demande pardon; il n'auraitete qu'un Moreau, et un Moreau de

plus ne marque pas dans un royaume abondant et immense

comme la France.

— L'avocat Marchand, vieux et mauvais plaisant hargneux.
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qu'on peut fort bien atteler avec rancien avocat Moreau, malgre

sa platitude bourgeoise, est en usage de gratifier le public, tous

les ans, vers le nouvel an, de quelque production ingenieuse et

satirique. II a la bravoure de M. Moreau et la sagesse des

serpents, c'est-k-dire que ses traits ne tombent que sur des

personnes qu'on peut attaquer sans autre danger que celui du

mepris qui retombe sur Tassaillant; mais comme le mepris est

la nourriture ordinaire d'un Marchand, son estomac s'en trouve

k merveille. II y a cependant telle maison dans le Marais ou

Marchand passe pour le plus ing^nieux ecrivain du si^cle, et

ou ses plaisanteries ont un sel qui n'a jamais pu se transporter

au dela des bornes de la rue Saint-Martin. Ainsi une plaisan-

teriequi a le plus grand succ^s dans les rues Portefoin et Trans-

nonain reste absolument ignoree dans le quartier du Palais-

Royal et dans le faubourg Saint-Germain. G'est ce qui est arrive

cet hiver au Testament politique de M. de Voltaire^ fabrique

par Marchand, pour I'amusement des soupers du Marais. Je

crois que la premiere esquisse de ce Testament a deja paru 11

y a quelques annees S et que le malin Marchand en donne

seulement ici une edition plus complete, dans laquelle il y a

une foule de lettres initiales dont tout le monde saurait remplir

les noms sans difficulte, si Ton pouvait lire cette rapsodie sans

dugout.

— II a paru sur la fm de I'ann^e derniere un gros volume

^'Observations critiques sur la nouvelle traduction en vers

francais des Giorgiques de Virgile et sur les poemes des Saisons,

de la Declamation et de la Peinture, par M. Clement, suivies

de quelques reflexions sur le poeme de Psyche ^ Ce M. Clement

est un jeune homme de Dijon, ou il a d^k fait le metier de

professeur ; car en France rien n'est si commun que des profes-

seurs de vingt ans. D6goute de cet 6tat, M. Clement est venu a

Paris faire le metier de chamailleur, et, pour debuter avec eclat,

il se prend corps a corps avec quatre ou cinq poetes a la fois.

M. I'abb^ Delille, M. de Saint-Lambert, M. Dorat, M. Watelet,

M. Lemierre sont ^galement maltraites par M. Clement. Si son

1. La premiere Edition du Testament politique de Voltaire, par I'avocat Mar-

chand, parut en effet en 1762. (B.) — Voir tome V, p. 51 et note.

2. Les Reflexions sur le poSme de Pysche sont de Meusaier de Querlon. C'est

Clement lui-meme qui me I'a dit. (B.)

IX. 16
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but etait de faire du bruit, il a parfaitement r^ussi. On a parl6

de sa critique trois mois avant sa publication, et il est fort

problematique qu'on en parle trois semaines apres. II doit sa

celebrite a la sensibilite des pontes qu'il attaque. Instruits a

temps du present que M. Clement leur preparait, ils ont fait

des demarches a la police pour empecher son ouvrage de

paraitre, et ils I'ont en effet retarde pendant trois mois. M. de

Saint-Lambert, plus a portee qu'un autre de faire agir I'autorite

avecsucc^s, est celui qui a fait les demarches pour arreter la

publication de I'ouvrage; il en est results que le public en est

devenu plus curieux, et qu'une critique qui aurait peut-etre

paru incognito a eu de la vogue pendant quelques jours. On

a conte diversement ce qui s'est passe entre M. de Saint-

Lambert et M. Clement. Tout ce qu'il y a de certain, c'est

que M. Clement, inform^ des demarches de M. de Saint-Lam-

bert, pour arreter la publication de son ouvrage, lui a ecrit une

lettre que celui-ci a trouvee tres-impertinente et que M. Cle-

ment a ete mis en consequence au For-l'Eveque; mais que sa

prison n'a dure que vingt-quatre heures, ou trois jours au plus,

selon d'autres versions.' 11 a couru a cette occasion I'epigramme

que voici :

Pour avoir dit que tes vers sans g^nie

M'assoupissaient par leur monotonie,

Froid Sainl-Lambert, je me vois s6questr6.

Si tu voulais me punir k ton gre,

Point ne fallait me laisser ton poeme;

Lui seul me rend mes ennuis moins amers :

Car, de nos maux, le remede supreme

C'est le sommeil... Je le dois a tes vers.

Je n'ai pu savoir avec certitude si M. de Saint-Lambert est

reellement coupable d'avoir attente k la liberte d'un citoyen,

meme mauvais sujet, pour venger son amour-propre d'auteur :

rien n'est si difficile a Paris que de savoir la verite sur quelque

fait que cesoit. Si M. de Saint-Lambert n'a point d'injustice ni

d'abus d'autorite a se reprocher, il a toujours manque de pru-

dence de faire tant de bruit pour une critique bonne ou mau-

vaise. 11 pretend qu'elle etait remplie de personnalites, et que

dans ce que M. Clement se permettait de dire sur Doris, le
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public aurait pu reconnaitre M"* la comtesse d'Hoiidetot, son

amie depuis vingt ans. On a en effet mis des cartons dans

ces endroits a la publication de Touvrage; mais sans tout ce

bruit personne n'aurait su ni ce que M. Clement pense deM. de

Saint-Lambert, ni ce qu'il dit de sa Doris. Ce C16ment est, je

crois, un sujet assez mediocre, quant k la morality de son

caract^re ; mais en sa quality de roquet, il est tr^s-sup6rieur a

maltre Aliboron dit Freron, de TAcademie d'Angers; il a tout

aussi peu de justice, mais plus d'esprit, plus de chaleur, plus

de gout et plus de sel que le folliculaire.

F^VRIER,

1" f^vrier 1771.

En examinant avec attention I'etat actuel de la litterature en

France, on ne tardera pas a remarquer deux phenom^nes en ap-

parence contradictoires : la negligence de 1'etude des anciens et

I'ignorance qui en est deja resultee devieanent de plus en plus

sensibles, et cependant on n'a jamais ete plus occupe qu'en ces

derniers temps k enrichir le public de traductions des meilleurs

ecrivains del'antiquite. La contradiction de ces deuxphenomfenes

n'est pas aussi forte qu'elle le parait, etpeut-etre la multiplicity

des traductions meme est-elle un symptome certain et infail-

lible de la decadence des etudes. Les Douze Cesars de Suetone

n'avaient pas encore trouve de traducteur parmi nos litterateurs

du jour; je ne sais par quel hasard M. le due de Choiseul s'in-

forma, il y a quelque temps, s'il y avait une bonne traduction de

cet auteur. Aussitot M. de La Harpe, empresse de faire sa cour

a ce ministre, entreprit cette besogne, et ne cessa de nous pre-

parer de mois en mois, par des annonces inserees dans le Mer-

cure, k recevoir ce bienfait de sa main. II nous en a gratifies sur

la fin de I'annee derniere ; il a place k la t^te un hommage rendu

a M. le due de Choiseul ; il a voulu que cette traduction fit grand

bruit et grande fortune, et qu elle lui ouvrit la porte de I'Aca-

demie francaise pour y occuper une des places vacantes ; et pour

avoir fait trop de frais d'avance, au lieu de retirer sa mise avec
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profit, il s'est trouve en perte k la fin de la partie: ce n'est

pas la premiere fois que, pour vouloir trop se servir, on s'est

nui.

M. de La Harpe est ne avec du talent ; il a da style, il a de

la douceur et de I'harmonie dans sa versification : en un mot, il

a annonc6 d'heureuses dispositions ; mais ces dispositions veu-

lent 6tre perfectionnees, et il n'est pas permis de les montrer

dix ans de suite sans aucun progrfes sensible. Le malheur de nos

jeunes gens est de vouloir etre places i vingt-cinq ans parmi les

oracles de la nalion ; ils croient qu'on n'a qu'a se fabriquer un

tripled comme on peut, le porter de spectacles en spectacles, de

soupers en soupers, et qu'on ne peut manquer d'etre bientot un

grand homme. Si la confiance et la pr^somption fortifiaient les

talents, ils ne tarderaient pas k ^tre au pinacle; mais il faut

d'autres moyens pour y arriver; il faut des etudes longues et

opiniatres, il faut une application constante; il faut I'amour de

la solitude et des lettres, etncn I'amour exclusif de la conside-

ration qu'elles procurent, pour devenir digne d'etre compt6

parmi ceux que les lettres ont v6ritablement illustres. Je crains

que M. de La Harpe ne ressemble a ces jeunes etourdis qui, n6s

dans une aisance honnete, auraient pu vivre dans I'opulence

s'ils avaient eu I'esprit de conduite, et qui finissent par etre

ruines pour avoir voulu depenser trop tot. Son ton arrogant et

tranchant est d'ailleurs un symptome de m^diocrite qui trompe

rarement; il lui a deja attire une nuee d'ennemis; et comme il

parait aimer la petite guerre, les epigrammes, les petites me-

chancetes, il trouvera a chaque'pas a qui parler, et il peut s'ar-

ranger pour guerroyer en partisan toute sa vie : metier triste et

p^nible dont les fatigues ne sont pas compensees par la gloire

qu'il procure.

Plus on examine la traduction de Suetone publi^e par M. de

La Harpe, moins ]on le trouve excusable de I'avoir hasardee. Je

laisse au regrattier Freronet consorts lesoin d'exposer en public

quelques minotsde b6vues ramassees au hasard chez ce traduc-

teur infidfele ; on les trouve par cenlaines, et Ton n'a malheu-

reusement que I'embarras du choix. L'extreme negligence s'est

trouvee reunie, dans M. de La Harpe, a l'extreme ignorance du

latin en general, et de son texte en particulier. On devait s'at-

tendre du moins k lire un Suetone rempli de fautes, mais 6crit
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en francais, puisque son traducteur a du style ; at Ton est sur-

pris de ne trouver, dans un ouvrage si pompeusement annonc6,

qu'une version d'ecolier ou une phrase est cousue k I'autre, la

plupart du temps sans soin pour I'harmonie, pour la puret6 et

la correction du style. Non-seulement on s'aper^oit que M. de

La Harpe n'6tait pas en etat de traduire Suetone, on volt encore

qu'il a fait ce travail avec un dugout dont il n'a pu se rendre

maitre, et qui I'a entrain^ dans des negligences et dans des 16-

g^retes impardonnables. Les notes et les reflexions dont il a cru

devoir enrichir son texte ne sont pas ce qu'il y a de moins im-

pertinent dans cet ouvrage ; la confiance et la leg^rete d'un fat

et d'un ignorant, qui veut se donner un air capable, s'y remar-

quent partout. Le faux air de philosophie et de bel esprit, qui,

sans se donner le temps de penser et de r^flechir, veut trancher

du maitre, n'y est pas moins sensible. Quand on lit k la suite de

la vie de Jules Cesar un parall^le a la mani^re de Plutarque

entre Cesar et notre roi Henri IV, c'est-a-dire entre les deux

hommes sur la terre qui se sont le moins ressembles, on hausse

les 6paules, et Ton sent qu'il ne faut pas s'occuper plus long-

temps du Suetone-La Harpe, ou de Plutarque travesti en bel

esprit du pave de Paris.

La traduction de M. de La Harpe forme avec le texte latin

deux volumes in-8'' assez forts ; mais I'ardeur de traduire Sue-

tone s'est tellement emparee de nos petits litterateurs, que nous

avons ete dans I'embarras du choix a cet egard. Un certain Henri

Ophelot de La Pause a public, en m^me temps que M. de La

Harpe, une traduction des Douze Chars, egalement enrichie de

melanges philosophiques et de notes, en quatre volumes grand

in-8®. Les philosophes s'6tant declares protecteurs de M, de La

Harpe lui ont procure de la vogue pendant quelques jours ; et

son rival, sans protection apparemment, et sans manage, a ete

oblige deceder le terrain ; mais lorsquedesjuges 6quitables ont

ose dire leur sentiment sur les ignorances et les negligences

condamnables de M. de La Harpe, il a perdu son petit piedestal

de terre glaise, sans que I'autre ait ose s'y placer. On pretend

que le nom de Henri Ophelot de La Pause est suppose, et que

cette seconde ou premiere traduction, comme vous voulez, est

d'un M. Delisle, non le traducteur des G^orgiques, maisTauteur

d'une Philosophie de la nature, ouvrage oublie depuis environ
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un an qu'il a paru* ; ce M. Delisle est un ex-oratorien. Yous re-

trouverez en eflet, dans les melanges ajoules a la fin de chaque

volume de sa traduction, ce ton de pretention et de predication

philosophique qui gagne tons nos brodeurs de litterature,

et que vous avez pu remarquer dans sa Philosophie de la

nature,

Ceux qui ponent M. de La Harpe, et on pent nommer parmi

eux M"^ de Lespinasse, MM. d'Alembert, Saurin, de Saint-

Lambert et Suard, ont cru le moment favorable pour essayer de

le faire nommer a une des places vacantes de I'Academie fran-

caise; mais sa traduction de SuHone, au lieu de devenir un titre

d'admission, est devenue plutot un titre d'exclusion. D'ailleurs

si M. de La Harpe a eu quelques fauteurs distingues, la foule de

ses ennemis s'est montree infiniment plus nombreuse et plus

active, et les premiers ont 6te obliges de retirer leurs troupes

de peur d'etre battus a plate couture^ et d'attirer aleur protege

une exclusion dans les formes. On a reveille une ancienne aven-

ture de la jeunesse de M. de La Harpe : etant ecolier au college

de Harcourt, il fit, dit-on, des couplets sanglants contre leprin-

4. Voir tome VIII, p. 510. On attribue cette traduction h Delisle de Sales parce

que les noms de Henri Opbelot de la Pause renferment Tanagramme de Philosophe

de la nature.

2. Les ^pigrammes ne manquferent pas; on remarqua dans le nombre celle de

Piron :

Dans I'absence de mon valet

Un colporteur borgne et bancroche

Entra jusqu'en mon cabinet,

Avec force ennui dans sa poche :

« Les Douze Cesars pour six francs.

Me dit-il, exquis, je vous jure.

L'auteur, qui connait ses talents,

L'a dit mfime dans son Mercure.

C'est Suetone tout crach6,

Et traduit, .. traduit! Dieu sait comme!

Ce sont tons les monstres de Rome,

Qu'on se procure a bon march^.

De ce recueil pesez chaque homme :

Des empereurs se vendent bien j

Caligula seul vaut la somme,

Et vous aurez N6ron pour rien.

— Que cent'fois Belz6buth t'emportel

Lui dis-je, bouillant de fureur;

Puis avec ton auguste escorte. »

Et puis de mettre avec humeur,

Ainsi que leur introducteur,

Les Douze Cesars a la porte.
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cipal et tous les professeurs de ce college, et ayant et6 d6cou-

vert il fut mis en prison, les uns disent au For-l'l^veque, les

autres a Bic^tre. Je pense que ceux qui ont statue sur la punition

auraient de grands reproches a se faire, d'avoir mis dans une

prison infamante un jeune homme a Tentree de sa carri^re,

quand m6me il serait coupable de la faute la plus grave. Passe

pour le For-l'lSv^que ; et je trouverais d'une injustice bien

criante de vouloir exclure un poete pour une fredaine de jeu-

nesse.

— M. Tabbe Le Monnier, dont vous connaissez plusieurs

fables, vient de traduire un peu differemment les Comedies de

Tirence. II en a publie une tr^s-belle edition en trois volumes

in-8", ornee d'autant d'estampes qu'il y a de pieces, et gravies

d'apres les dessins originaux de Cochin. Le texte latin est a cote,

ei les notes sont rejet^es a la fm de chaque pi^ce ; cette traduc-

tion se lit avec plaisir. Vous n'y trouverez pas peut-etre la pu-

rete, la grace et le charme de la diction de Terence ; mais vous

y trouverez sa vivacite, et la diction de M. I'abbe Le Monnier ne

manque pas d'une grace qui lui est propre. S'il n'est pas d'ail-

leurs aussi profond latiniste qu'un Ernesti, on trouve partout

un homme quia fait de bonnes etudes, et un homme qui, ayant

promis au public une traduction de Terence, a cru qu'il etait

de son devoir de s'en faire une occupation serieuse; aussi le

Terence de I'abbe Le Monnier restera, et les' Su^tones de MM. de

La Harpe et de La Pause sont deja oublies. L'abbe Le Monnier

attaque dans sa preface la tr aduction de M™^ Dacier, a laquelle

il reproche avec raison d'etre froide et pesante; on ne fera pas

ce reproche a la sienne, ce qui n'empechepas que le latin a cote

ne soit souvent un dangereux voisin. II est, depuis longtemps,

le seul parmi les auteurs et leurs libraires, qui ait propose au

public une souscription honnete, etquien ait strictement rempli

les conditions; il n'a pas pris d'argent d'avance; il a publie son

livre au terme fixe, il a tenu sa parole de ne laisser jouir que les

souscripteurs seuls du b^n^fice de la souscription. II va nous

donner dans peu une traduction de Perse, auteur cel^bre par

son obscurite, et qu'il se flatte d'avoir rendu intelligible sans se

donner la torture et sans faire violence aux expressions de ce

poete. L'abbe Le Monnier est lui-meme un auteur origina), ayant

dans son caractfere un assemblage rare de naivete, de rusticite,
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de causticite, de bonhomie, de finesse etde simplicity. II est Nor-

mand, et il a une place dans le chapitre de la Sainte-Ghapelle,

II ne se pique ni de bon ton, ni de belles maniferes, ni d'un

grand usage du monde ; mais il est gai et bon vivant, ayant

bien conserve son accent normand, et aimant mieux passer sa

vie dans les coteries des artistes que dans le grand monde : il

chante de cette voix nasillarde qu'on nomme haute-contre en

France. M. Le Gros, premier criailleur en haute-contre de I'A-

cademie royale de musique, qui ne creve pas d'ailleurs d'esprit,.

s'^tant trouv6 un jour a souper avec I'abb^ Le Monnier, et ayant

chante avec lui, celui-ci lui dit d'un grand serieux: « Dans trois

mois je chanterai bien mieux, parce que je me donnerai trois

tonsde plus. » Le Gros, fort curieux de savoir comment on pou-

vait augmenter sa voix a son gre, se laissa persuader qu'en se

limant la luette on parvenait k rendre sa voix plus aigue, plus

douce et plus harmonieuse.

— Les amateurs de la litterature ancienne seront un peu

consoles des outrages que les auteurs anciens regoivent de temps

en temps de nos traducteurs freluquets, en voyant la superbe

et magnifique Edition de Tacite qui vient d'etre publiee en

quatre volumes in-/i% et qui nefait que paraitre. EUe a ete soi-

gnee par Gabriel Brotier, ex-jesuite, du trfes petit nombre de

ceux qui entendent et cultivent encore le latin en France. Ce

savant a non-seulement eclairci le texte latin par des notes, mais

il a tente de remplir les lacunes de Tacite par des supplements

Merits dans la mani^re de ce grand ecrivain. Vouloir egaler Ta-

cite dans sa langue qui n'est plus au nombre des langues vi-

vantes,c'est une entreprise impossible sans doute ; mais dans la

decadence totale de la litterature ancienne dont nous sommes

menaces, il faut s'applaudir qu'il y ait encore un homme en

France capable de tenter une telle entreprise. Je n'aipas encore

eu le temps de jeter lesyeuxsur ces supplements ; maisM. Gap-

peronnier, garde de la Biblioth^que du roi, m'a assure qu'il en

6tait infmiment content. Cette Edition de Tacite, sortie de la li-

brairie de Latour, est un monument qui fait honneur a la typo-

graphic frangaise ; elle peut lutter contre ce que les Anglais ont

fait deplus beau en ce genre, et Ton n'apas eu besoin d'images

ni de mauvaises estampes pour Tembellir. Gette manie des

images dont tous nos livres frangais sont infectes aujourd'hui a
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' fait sensiblement n6gliger les soins typographiques, le choix du

papier et des caractferes, et ces embellissements simples et de

bon gout qui out pour objet plutotla nettet6 et la correction du

texte que des ornements deplaces. On n'a tir6 que mille exem-

plaires de I'edition de Tacite: on vend les quatre volumes relies

et dores sur tranche quatre louis, et Ton a tire une vingtaine

d'exemplaires sur de grand papier de Hollande qu'on vend huit

louis I'exemplaire. Voila sans doute un grand luxe; mais un

homme de gout aimera mieux donner huit louis pour avoir une

superbe et precieuse Edition de Tacite que de d^penser un louis

pour les Baisers fanfreluches de M. Dorat.

— Puisque la Providence, par des voies incomprehensibles,

nous a conduit des Annales du severe Tacite aux Baisers du

voluptueux Dorat, il faut dire que de petits malins viennent de

publier les Baisers de Jean Second en latin avec la traduction

a cote, ainsi que quelques morceaux de Catulle, de Guarini et

d'autres poetes italiens^ En s'extasiant beaucoup ^mvXq^ Baisers

de M. Dorat, et en le persiflant passablement fort dans leur

preface et dans leurs notes, ilsontpris la peine d'indiquer et de

decouvrir toutes les sources ou le baiseur parisien a puis6 le

nectar dont il arrose ses lecteurs, et ils ont voulu prouver indi-

rectement, par une simple traduction en prose, combien le vo-

luptueux Dorat est rest^ au-dessous de ses modules. II ne nous

reste done plus que les vignettes de M. Eisen a payer dans I'edi-

tion des Baisers de Jean Second-Dorat.

— M"" de Gomez, veuve d'un gentilhomme espagnol, mourut

le 28 decembre dernier, h Saint-Germain-en-Laye, a quatre

lieues de cette capitale, agee de quatre-vingt-cinq ans. Sonnom
de famille 6tait Poisson, et je crois qu'elle tenait a cette famille

Poisson qui a fourni plusieurs acteurs comiques au Theatre-

Francais; mais je n'en suis pas sur. Nous avons vu le dernier

Poisson, petit et baroque de figure, ivrogne, bredouilleur, ne

sachant jamais son role, faire les delices du parterre par un

jeu infiniment plaisant et original. II mourut il y a une quin-

zaine d'annees, et eut Preville pour successeur. M'"' de Gomez

publia successivement les Journies amusantes^ les Cent Nouvelles

1. Les Baisers de Jean Second^ traductioa franQaise accompagn^e du text6

latin, par M. C. (Moutonnet de Clairfons), Paris, Pillot, 1771, in-8<».
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Nouvelles, et un grand riombre d'autres ouvrages frivoles qui

eurent de la vogue dans leur temps, mais dont il ne reste plus

aujourd'hui aucun souvenir.

— II a couru plusieurs vers a la louange du due de Ghoiseul

apres sa relraite des affaires. Mais les meilleurs sontle quatrain

suivant

;

Comme tout autre, dans sa place,

II put avoir des ennemis :

Comme nul autre, en sa disgrace,

II acquit de nouveaux amis.

— Je n'ai garde de vous entretenir de tous ces ouvrages qui

paraissent en faveur de la religion et en refutation des ouvrages

philosophiques. Depuis que I'abbe Bergier a fait fortune a ce

metier-la, tous ses confreres s'en melent. Je ne puis cependant

me dispenser de vous faire remarquer le contingent de I'abbe

Dinouart, k cause de son titre : I'Ai^t de se taire, principalement

enmatUre de religion^. Ge titre m'a charme. L'auteur ne s'est

pas cru oblige d'exercer I'art qu'il enseigne.

— Observations historiques et critiques sur les erreurs des

peintres, sculptears et dessinateurs dam la reprhentation des

sujets tires de Vllistoire sainte^. Deux volumes in-12. Voila

encore un ouvrage qui eut merite d'etre fait par un homme de

gout et un critique eclaire et savant, surtout s'il avait etendu

ses observations sur tous les sujets historiques traites par les

artistes; mais le livre dont il est question ici n'a pas fait la

moindre sensation.

— Les Ruses du hraconnage mises a decouvert, ouM^moires

et Instructions sur la chasse et le braconnage, avec figures , par

M. de La Bruyere, garde-chasse de M. le comte de Glermont,

prince du sang^; volume in-12. Vous voyez que chaque si^cle

a son La Bruyere. Gelui du siecle precedent savait demasquer

et peindre d'une mani^re spirituelle et ingenieuse I'homme civi-

lise, I'homme police, I'homme de la ville et de la cour. Le La

1. 1771, in-12.

2. Par G.-F.-R. Mole, avocat.

3. M. le baron J6r6me Pichon'^a publie Histoire d'un braconnier, ou Mdmoires
de la vie de La Bruyere (Techener, 1844, in-S"), et M. Ad. d'Houdetot a donn6
une nouvelle Edition des Ruses du braconnage (V« Bouchard-Huzard), 1857, in-12.
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Bruy^re de notre si^cle cherche a nous faire connaitre riiomme

des champs, I'homme plus pr^s de nature, I'homme ne recon-

naissant pas les verites revelees du code de la chasse ni la loi

fondamentale qui reserve aux b^tes fauves le privilege d'6tre

mises ^mortpar des chiens et des chasseurs d'extraction noble.

Si j'etais le La Bruy^re du xviii^ si^cle, je surveillerais mes bra-

conniers et me garderais bien de divulguer les secrets de leur

metier, de peur d'en multiplier I'espfece. Mais c'est peut-6tre

le but de son ouvrage : en efTet, plus il y aura de braconniers,

plus il faudra de gardes-chasses, et ces deux metiers se tou-

chent plus qu'on ne pense.

— Les Militaires au deld du Gunge, i^slv M. de Lo-Looz,

chevalier del'ordre royal etmilitaire de Saint-Louis; 2 vol. in-S".

Vous ne vous douteriez gu6re que sous ce titre on vous offre un

ouvrage de tactique et un roman a la fois; vous ne comptiez

pas qu'un ouvrage destine a vous enseigner les principes de

Tart meurtrier de la guerre vous ferait verser des larmes de

tendresse. Que deviendrez-vous done lorsque vous aurez fait

connaissance avec la tendre et genereuse Mirza, qui suit son

cher Astof dans les batailles, qui y est blessee , mais qui heureu-

sement n'en meurt pas? Vous pleurerez sur Mirza, sur Astof, sur

M. de Lo-Looz, sur vous, sur votre temps.

— Les £tre?ines de la noblesse^ ou £tat actuel des families

nobles de France^ des maisons et princes souverains de VEu"

rope pour Vannie i77i, seraient un livret fort commode s'il

n'etait pas defigure par un grand nombre de fautes et de negli-

gences ^

AUTRE EPITRE DU CHARMANT ABBE NAPOLITAIN.

c( De G6nes, le 2 octobre 1769.

(cVoilk qui est bien, madame; il faut toujours ecrire, meme
lorsqu'il n'y ariena dire; je vous repondrai de meme lorsque

je n'aurai rien a vous mander, et cela fera une correspondance

tres-interessante ^ la fm. Je compte partir d'ici dans sept ou

huit jours, si rien n'arrive, comme il n'y a pas d'apparence, et

je serai a Naples k la Toussaint. Le ciel I'ordonne ainsi, et tons

1. Les £trennes.de la noblesse, qui parurent jusqu'en 1781, 6taient r6dig6es par

La Ghesnaye des Bois. Elles forrnaient le complement du Calendrier des princes

du mfime auteur.
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les moyens humains ont ete jusqu'a cette heure inutiles; mais

je ne suis pas mort encore, et si la justice est distributive, mon
tour viendra, et je ferai faire au ciel a ma guise.

« J'ai lu le memoire ^ de notre abbe aux idees liees, mais

celui de Necker aux faits lies , ni celui du fou k lier, ne sont

parvenus jusqu'ici ; jeles rencontrerai peut-etreaRome. Aufond,

je vois que je dois retourner a Paris faire une brochure pour

mettre les hola, car ces gens en v6rit6 ne savent point calculer.

J'attends avec impatience les nouvelles de I'accouchement et du

delivre demon enfant posthume ^ J'avais ecrit il y a deux mois

a I'abbe Morellet, et il n'a point repondu ; je crains que la lettre

ne se soit egaree. II est de toute necessite de faire savoir a mon
ambassadeur que les cent louis existent, qu'ils sont a sa dispo-

sition, et que je ne lui en ai point menti : I'impatience des vieil-

lards est quelque chose que les jeunes gens ne comprennent

point. Adieu. Je serai plus long une autre fois. Mille embrasse-

ments au grand et au petit philosophe. »

L'abbe Morellet disputa un jour a table avec beaucoup de

vehemence pour soutenir quelques-unes de ces reveries poli-

tico-economico-ennuyeuses qui ont cours depuis un certain

temps au grand deplaisir des bons esprits. Marmontel lui opposa

un gros bon sens de gourdin ; il n'a pas le ton doucereux ni

tendre quand il dispute ; et Ton n'eut pas encore servi le des-

sert que l'abbe, ayant trop exerce les facultes de ses poumons,

se trouva atteint d'une extinction de voix. A mesure que ses

forces diminuaient, sa tete s'echaufTa, son esprit s'exalla et s'il

sortit de table accabl6 par Marmontel, il ne se fortifia que plus

dans ses opinions, a Comment, dit-il, les larmes aux yeux et

avec une voix eteinte, en se tournant vers M. Necker et moi,

comment me serait-il possible de me tromper ? Je me l^ve a

cinqheures, je prends ma plume, etj'ecris pendant six heures

de suite sans interruption toutes idees liees. — L'abbe, lui dit

Marmontel, vous traitez vos idees comme les cas en medecine,

oil toute matito liee est regardee comme louable. » G'est de-

puis cette dispute que les idees li^es sont devenues une plai-

1. II parle des M^moires sur la Compagnie des Indes par I'abbfi Morellet, par

M. Necker et par M. le comte de Lauraguais. (Grimm.)

2. Les Dialogues sur le commerce des bles.
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santerie de soci6t6. C'est de I'abb^ Morellet que la baronne

d'Holbach disait un jour, comme on lui faisait remarquer qu'il

se serrait beaucoup les epaules, que c*Hait pour Ure plus prh
de lui\

MARS.

1" mars 1771.

M. Diderot, mattre coutelier a Langres, mourut en 1759,

g^n^ralement regrette dans sa ville, laissant a ses enfants une

fortune bonnete pour son etat, et une reputation de vertu et de

probite desirable en tout etat. Je le vistrois moisavant samort

:

en allant a Geneve, an mois de mars 1759, je passai expr^spar

Langres, et je m'applaudirai toute ma vie d'avoir connu ce

vieillard respectable. II laissa trois enfants : un fils aine, Denis

Diderot, ne en J 713, c'est notre philosophe; une fille d'un

coeur excellent, et d'une fermete de caract^re pen commune,

qui, d^s I'instant de la mort de sa m^re, se consacra entiere-

ment au service de son pere et de sa maison, et refusapar cette

raison de se marier ; un fils cadet, qui apris le parti de I'eglise :

il est chanoine de I'eglise cathedrale de Langres, et un des

grands saints du diocese. C'est un homme d'un esprit bizarre,

d'une devotion outree, et a qui je crois pen d'idees et de senti-

ments justes. Le pere aimait son fils aine d'inclination et de

passion ; sa fille, de reconnaissance et de tendresse ; et son fils

cadet, de reflexion, par respect pour I'etat qu'il avait embrass^.

Voil^ des 6claircissements qui m'ont paru devoir preceder le

morceau que vous allez lire ^
— Jean-Jacques Dortous de Mairan, gentilhomme de Beziers

en Languedoc, un des Quarante de TAcademie francaise, ancien,

secretaire perpetuel de I'Acad^mie royale des sciences, et mem-
bre de toutes les compagnies savantes de I'Europe les plus il-

lustres, physicien distingue, homme dem^rite, bonnete homme,

homme aimable, mourut le 20 fevrier au Louvre, a I'age de

1. Ce morceau, supprim(i ici, est VEntretien d'un pdre avec ses enfants, sur le

danger de^se mettre au-dessus des lois. Voir tome V, page 279, de I'^dition Gamier
fr6res.
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quatre-vingt-treize ans. II etait parvenu a cette extreme vieil-

lesse sans aucune infirmite, et il conserva la presence, la net-

tete, la precision d'esprit ainsi que I'usage intact de tous les

sens, jusqu'au dernier moment de sa vie. II y a apparence qu'il

aurait pousse plus loin sa carri^re, si, dans les froids rigoureux

du mois de Janvier, il n'avait gagne une fluxion de poitrine en

allant diner chez M. le prince de Gonti. Apr^s cette fluxion de

poitrine il lui survint un erysipele a la cuisse d'ou il s'ensuivit

la dissolution du sang et la gangrene. On ne pouvait cependant

lui reprocher de ne savoir pas se pr^cautionner contre le froid :

son vieux valet de chambre, Rendu, avait etabli une sorte de

concordance entre son thermomfetre et les differentes etoffes de

la saison ; son maitre lui demandait le matin a quoi est le ther-

momfetre? et Rendu repondait, k la ratine, ou au velours, ou d,

lafourrure, suivant le degre de froid. Mais le jour fatal ou M. de

Mairan devait diner au Temple chez M. le prince de Conti, il eut

pitie de ses porteurs; il ne voulut pas qu'ils fissent, par un

temps aussi rigoureux, une course aussi considerable que celle

du Louvre au Temple ; il se mit dans un fiacre qui ne put le me-

ner qu'a la porte du Temple ; il fallut traverser les cours a pied : il

prit du froid, et rentra chez lui pour n'en plus sortir. Jusqu'a

ce moment il etait sorti tous les jours de sa vie, et tous lesjours

il remontait les quatre-vingt-seize ou cent marches du grand

escalier du Louvre pour rentrer chez lui. II vivait dans la bonne

compagnie de Paris, generalement esiime, honore, considere

;

il dinait presque tous les jours en ville, passait I'apres-midi a

faire des visites, et rentrait le soir dans son asile litteraire.

M. de Mairan avait tout ce qu'il fallait pour vivre longtemps.

L'esprit sage, la tete bien faite, une grande egalite d'humeur,

beaucoup de moderation dans les passions, ou plutot point de

passions, assez de sentiment pour meriter I'estime de ceux qui

vivaient avec lui dans les memes societes et pour contracter de

ces liaisons d'egards et de politesse qui lui suflisaient, quin'ont

pas a la verite les charmes de I'amitie, mais qui n'en entrainent

pas non plus les obligations; pas assez de chaleur dans I'ame

pour se sentir le besoin d'un attachement qui maitrise, d'un

ami qui dispose a son gre du calme, de la serenity, du bonheur

ou du malheur de nos jours; d'ailleurs beaucoup de prudence

et de prevoyance, beaucoup d' attention pour lui-meme, beaucoup
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de m^thode danstoute sa vie: voila a peu prfes les elements qui

constituaient le caractere de M.deMairan. Methodique en tout, il

avait dans Tesprit une sorte de p^danterie qui n'etait pas fasti-

dieuse, etune esp^ce d'egoisme qui n'avait rien de choquant, parce

qu'il etait masque par beaucoup d'egards, de politesse et d'usage

du monde. Quoique, depuis le commencement de ce si^cle, il n'eut

bouge de Paris, il avait conseiTe son accent gascon, comme s'il

ne faisait que debarquer du coche de Beziers, et ce petit accent

ne nuisait point a la grace de ses expressions. L'Academie des

sciences perd en lui le dernier sectateur de Descartes, dont la

physique chim^rique a 6t6 enti^rement detruite par la physique

lumineuse et sage de Newton. Le parti cart^sien etait trop affai-

bli dans I'Academie, et M. de Mairan etait trop sage pour vouloir

d^fendre les r6ves de ce philosophe cel^bre en physique; il se

bornait a soutenir que Descartes etait une des plus grandes et

des plus fortes tetes de son siecle, et sur ce point il ne trouvait

pas de contradicteurs. II y a trente et quelques annees que Mau-

pertuis, soutenu de toute la cohorte des jeunes academiciens

d'alors, 6tablit la philosophic newtonienne a I'Academie des

sciences, et culbuta celle de Descartes, qui avait regne jusqu'a

ce moment. M. de Voltaire contribua aussi a la revolution par

ses Leltres Anglaises et par ses principes de la philosophie new-

tonienne ; M. de Mairan se trouva alors embarque dans une dis-

cussion philosophique avec W^^^ la marquise du Ghatelet sur les

forces vives etmortes, et peu s'en fallut que le sageacademicien

ne se laissat engager tout de bon dans un combat en forme,

lorsque M'"'' GeofTrin lui dit : « Ne voyez-vous pas qu'on se mo-
quera de vous si vons tirez votre epee contre un eventail?))

Cette reflexion arr^ta tout court notre chevalier de Beziers, et la

dispute se passa en politesses et en galanteries.

M. de Mairan est mort comme il a vecu, avec tranquillite et

sagesse. M™® Geofl^rin, a sa priere, I'assista dans ses derniers

moments, lui fit recevoir les sacrements, et presida a tout. Lors-

qu'il se vit debarrass6 des pretres, il la remercia beaucoup de

lui avoir fait remplir ces devoirs auxquels il croyait que la de-

cence et la necessite obligeaientuncitoyen a I'instant du depart,

mais auxquels il convenait qu'il aurait ete fort embarrasse de

satisfaire seul, ne s'^tant de sa vie pique de confession ni de com-

munion. II ainstitu6M™*GeoIfrin sa legataire universelle. Lors-
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qu'il sortit de son pays a la fin du dernier si^cle, il abandonnason

bien a sa famille sous la reserve d'une petite rente viag^re qui

ne lui fut jamais pay^e. Malgr6 cela il a toujours vecu dans une

aisance honn^te, et Ton dit qu'il alaiss6 plus de cinquante mille

livres argent comptant.

M. le due d'Orleans, regent du royaume, I'aimait beaucoup,

parce qu'il aimait les gens d' esprit et de lettres. M. de Mairan

resta attach^ a la maison d'Orleans en qualite de secretaire or-

dinaire. Ces charges n'ont que quatre cents livres d'appointe-

ments, mais elles donnent tons les privileges de commensaux du

roi, et ce sont d'ailleursdes benefices simples, les secretaires des

commandements ne laissant point de fonctions aux secretaires

ordinaires. Geux-ci, communement appeles les petits secretaires,

sont au nombre de huit, et depuis la creation de la maison d'Or-

leans leur corps a toujours ete superieurement bien compose

;

les Fontenelle, les Mirabeau, les Mairan, et beaucoup d'autres

academiciens d'un m6rite distingue, en ont successivement oc-

cupe les places. J'ai vu M. de Mairan, encore au commencement

de cette annee, faire sa cour a M. le due d'Orleans, et je comptais

bien qu'il continuerait encore une dizaine d'annees au moins.

11 n'a pas regrette la vie, il n'a pas craint la mort. On lui apprit

dans ses derniers moments la mort de I'abbe d'Arty qu'il avait

connu et que le libertinage venait de conduire au tombeau

:

<( II meurt a quarante ans, dit le philosophe moribond avec son

petit accent gascon ; et moi j'ai vecu avec honneur, sans dou-

leur, estim^ et heureux, jusqu'a I'age de quatre-vingt-treize ans,

et je tortillerais du cul pour mourir! Gela ne serait pas juste.

J'ai eu un bon lot, il faut savoir reconnaitre ses avantages. »

— Le marquis d'Argens, chambellan du roi de Prusse, est

mort au commencement de cette annee en Provence, ou il elait

ne, et ou il s'etait retire depuis deux ou trois ans. 11 est I'au-

teur d'un nombre considerable de productions litt^raires et

philosophiques dont aucune peut-^tre n'ira a la post^rite, mais

qui n'ont pas laisse que de trouver des lecteursdans leur temps,

et d'avoir la vogue. Son sejour aupres d'un roi guerrier et phi-

losophe le rendit un savant philologue, et son manage avec une

danseuse, si je ne me trompe, lui donna la passion du grec;

il traduisit, dans les derni^res annees de sa vie, plusieurs mor-

ceaux de philosophie grecque. Je le vis a Paris il y a environ
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dix-huit ans. II 6tait gai en society, avec le ton un peu gri-

vois; il aimait a conter, et contait un peu longuement, mais

gaiement.

— On peut rayer du tableau des vivants, quoiqu'il soit encore

en vie, Bernard, qui doit a M. de Voltaire le surnom de Gentil-

Bernard. A force d'avoir us6 de la vie de toute mani^re, Gentil

Bernard, ne robuste, grand mangeur, infatigable serviteur des

dames, est tomb6 dans I'enfance a I'age de soixante ans passes,

car il se glorifiait d'etre de I'age du roi. II pr^tendait vivre a

soixante ans comme a trente. Ge calcul n'etant pas celui de la

nature, il eut une attaque au mois de juillet dernier, qui vient

d'etre suivie d'un aflaissement total du cerveau. II a perdu la

tete, il deraisonne, mais il n'est pas malade; il dort, il mange;

et comme il n'a pas la connaissance de son etat, il n'est pas

m^me malheureux. Bernard ^tait taille expr^s pour faire for-

tune, et il ne manqua pas k sa vocation. G'^tait un homme fri-

vole, essentiellement indifferent sur tout ce qui n'^tait pas son

plaisir, mais superieurement done de I'esprit de conduite, n'af-

fichant jamais rien que d'etre galant, aimable, plein d'egards

pour tout le monde, sans attachement pour personne, joignant a

un temperament infatigable pour le service des dames de la

grace et la gentillesse de I'esprit, et, chose inouiedans un Fran-

cais! une discretion a toute epreuve. S'il en faut croire lachro-

nique de Paris, cette derniere qualite lui a valu une infinite de

bonnes fortunes. Notre Seigneur pretend qu'on ne peut servir

deux maitres a la fois. Bernard pretendait, au contraire, qu'on

peut tres-bien servir deux et meme plusieurs maitresses a la fois;

en consequence, il ne quittait jamais, a moins qu'on ne le

voulut bien, et quand il etait quitte, il se r^signait a son sort

sans faire de bruit. De tels procedes, et la reunion de tant de

qualit^s si rares, surtout en France^ ne pouvaient manquer de

le rendre recommandable au beau sexe. Mais il ne bornait pas

sesjouissances aux plaisirs de I'amour, il aimait avec tout autant

de passion les plaisirs de la table ; il dinait et soupait a fond

tons les jours de sa vie, et c'est le seul homme que j'aie vu

pouvoir soutenir cette epreuve k Paris longtemps de suite. Le

chevalier de Ghastellux pretend avoir remarqu^, depuis I'acci-

dent de Bernard, que tous les hommes sans exception I'attri-

buent h. son gout effrene pour les femmes, et que les femmes

IX. 17
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au contraire en accusent uniquement ses excfes de table : cette

remarque n'est pas k mepriser.

Bernard etait n6 h Grenoble; son pere 6tait, je crois, sculp-

teur^ II siiivit dans la guerre de 1733 en Italie, en quality de

secretaire, je ne sais quel officier gen^.ral qui y mourut. Le

mar^chal de Coigny connut Bernard, et fit sa fortune. II lui

donna la place de secretaire general des dragons, qui lui valut

plus de dix mille livres de rente, et qu'il a toujours exerc^e. 11

resta a I'hotel de Coigny jusqu'a la mort du mar^chal, et con-

serva 6galement les bont^s et I'amiti^ de ses petits-fils, mettant

toujours assez de souplesse dans sa conduite pour esquiver le

role d'un complaisant subalterne, et pour allier sa liberty et ses

plaisirs avec les egards qu'il devait a tout ce qui 6tait Coigny.

Bernard vecut toujours dans la meilleure compagnie, sans pre-

judice de la mauvaise qu'il fr6quentait sans affiche pour son

plaisir: c'6tait en general le premier homme pour jouir de tout

sans rien afficher. II avait connu M"'" de Pompadour avant

qu'elle fiit a la cour; Bernard et I'abb^ de Bernis etaient les

beaux esprits de la societe obscure de M'"'' d'fitioles, sous-

fermiere ; elle s'en souvint dans sa fortune : I'abb^ devint mi-

nistre et cardinal, Bernard resta Gentil-Bernard sur le pave de

Paris, trop sage pour vouloir d'une fortune plus brillante, et

pour sacrifier son independance a I'ambition. M'"*^ de Pompadour

le fit cependant bibliothecaire du roi a Choisy, poste qui, sans

le fatiguer, lui procura une tr^s-jolie habitation dans cette

maison royale.

Le meme esprit de sagesse empechait Bernard de publier

aucun de ses ouvrages; I'opera de Castor et Pollux, mis en

musique par Rameau, est le seul qui 'ait ete imprime de son

aveu, parce qu'il fallait se conformer a I'usage. Cet opera tomba

d'abord, comme tous les ouvrages de Rameau; mais c'est

aujourd'hui le seul pivot sur lequel repose la gloire de la mu-
sique francaise. Quand cette gloire est aux abois, et cela lui

arrive a tout moment, on descend a 1'Opera la chasse des fr^res

d'Helfene cgmme a Sainte-Genevieve celle de la paysanne de

Nanterre. Castor et Pollux est un ouvrage mediocre, rempli de

1. Pierre-JDseph Bernard etait ne k Grenoble, lo 26 octobre 1708, de Joseph

Bernard, sculpteur, et de Marie Berrtiet.
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jolis madrigaux qu'il est impossible de mettre en musique.

Bernard a fait quantite de poesies de societe et de pieces fugi-

tives, mais il n'en a jamais livre k Timpression. Toutes ses

poesies respirent la galanterie ; sa touche est gracieuse, leg^re

et frivole. Si vous voulez vous contenter de fleurs, vous aurez

satisfaction; mais ne demandez rien au dela; apr^s des fleurs

vous aurez encore des fleurs. Le poeme de Bernard intitule

H.Art d'ahne?' iouii d'une reputation de pr^s de trente ans, sans

avoir jamais vu le jour. II le lisait dans les societ^s oii il vivait,

et ces lectures etaient toujours accompagn^es du plus grand

succ^s. Je n'en ai entendu qu'une seule ; mais j'ose predire que

si ce poeme est jamais imprim^, il fera la plus belle chute du

monde, et que tout le monde s'6tonnera de la reputation dont il

a joui. Bernard avait compost un autre poeme, intitule Ph^o-

S171C, qu'il lisait egalement en societe, et que je trouve encore

bien plus mauvais que VArt d'ahner. Son meilleur ouvrage est

celui que je ne connais point; il I'appelait Uecucil de j^oesies

orientales: c'elait le Cantique des cantiques^ mis en vers, et

rappele au premier but de son auteur, celui d'echauffer nos

coeurs par des details lubriques de la volupt6 profane. On dit

cet essai tr^s-superieur aux autres ouvrages de Gentil-Bernard

;

mais je ne I'ai point vu^ Gentil-Bernard etait done I'Anacreon

de la France : c'etait un Anacreon frise, poudre, fanfreluch6,

que Baudouin- aurait pu peindre 6tale sur un sopha, dans un

boudoir, en robe de chambre et calecon de taffetas, et en pan-

toufles de maroquin jaune. Le meme bon esprit qui lui fit

constamment d^rober ses productions au jour I'emp^cha aussi

d'aspirer a aucune sorte d'honneurs litteraires. II n'y a pas

trois mois que I'Academie francaise, menacee d'une grande

disette de sujets academiques, lui fit entendre qu'il pourrait

obtenir une des places vacantes, s'il voulait se mettre sur les

ran^s; mais il refusa, disant qu'il n' avait point de titre pour
soUiciter cette distinction. Avec cet esprit^ de moderation, il

echappa a la censure et a I'envie, et vecut Iieureux; et il fau-

drait compter Bernard au nombre des hommes les plus heureux
de son temps, s'il n' avait, pour ainsi dire, survecu k lui-m6me

1. Cette imitation du Cantique des cantiques a et^ imprimce pour la premiere
fois dans les OEuvres de Bernard, Edition de 1803, 2 vol. in-8°, sous le titrede*

Dialogms orientaux. On y trouve aussi Aminie et Medor, tableau nuptial, etc. (T,)
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et si le meme instant qui I'a rendu imbecile I'avait aussi prive

de la vie. Son esprit seul se trouve affects, et il est k craindre

qu'il ne vive encore plusieurs annees dans I'etat humiliant et

miserable ou il est tombe.

— Le pauvre M. Fenouillot de Falbaire n'a pu se dispenser

de confier a la presse son Fahricant de Londres^ si cruellement

maltraite a la representation ^ Se fiant trop a la sensibilite de

quelques personnes a qui il avait lu ce drame infortun6, il avait

compte qu'il ferait le plus grand effet et la plus grande fortune

au theatre ; en consequence, il avait fait faire par Gravelot cinq

dessins representant les principales situations de la pi^ce, et

qui devaient fournir une estampe a la tete de chaque acte. Ces

cinq estampes etaient gravees et toutes pretes pour le succ^s,

lorsque la pi6ce tomba. Comment se tirer de tous ses frais?

C'est en faisant imprimer la pi^ce et en I'ornant des cinq

estampes tout comme si elle avait reussi. C'est le parti qua
pris I'auteur. II a dedie son drame a M'"* de Trudaine, femme de

I'intendant des finances, a qui la lecture faite chez elle en

grand cercle avait fait verser beaucoup de larmes. « C'est un

avantage, dit I'auteur, qui me rendra mon Fahricant toujours

cher. » Ce pauvre M. de Falbaire 6crira et parlera toujours

aussi platement que son Fabricant. II croit bonnement que sa

piece n'a pas reussi parce que les Comediens, en prenant,

I'annee derni^re, possession de la salle des Tuileries, ont recule

le theatre de quelques pieds pour pratiquer de petites loges, ei

parce que I'orchestre des musiciens etait moins large et plus

long dans I'ancienne salle, ce qui fait qu'il y a au parquet de la

salle des Tuileries un grand nombre de places oii Ton a froid

aux jambes, et oil Ton est incommode des lumi^res de la

rampe; et voila pourquoi votre fille est muette, et pourquoi mon
Fahricant est tombe. II y a des graces d'etat : celle d'un au-

teur qui tombe, c'est de s'en prendre de bonne foi k la rampe
ou au froid des jambes ; le Fahricant a cependant manque par

la tete, au dire des rneilleurs juges.

Un mauvais plaisant a remarque que les pieces de M. de

Falbaire etaient toutes pleines d'eau. En effet, son Honncte

1. Paris, Delalain, 1771, in-8°. Cinq figures de Gravelot, gravies par Levas-

de Longucil et Simonet.
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Criminel est sur les galores, et par consequent en pleine eau :

dans les Deux Avares, Tamoureux est dans le puits pendant une

grande partie de la piece; mais heureusement ce puits est

presque k sec. Dans le Premier Navigateur, opera-comique

dont Philidor a fait la musique, vous croyez bien que nous ne

manquerons pas d'eau; et, dans le Fabricant de Londres, nous

avons, au cinqui^me acte, toute la Tamise avec le pont de West-

minster a notre disposition. La curiosite de voir cette decoration

du cinqui^me acte estpeut-^tre cause que lapifece a^tejusqu'au

bout; sans quoi elle aurait vraisemblablement fini au troisieme

acte, avec la paye des ouvriers. Nous sommes si las des banque-

routes publiques, particuli^res et theatrales, que je ne conseille

pas a M. de Falbaire d'y avoir recours davantage dans ses pieces

futures; c'est un art qu'on a trop perfectionne en ces derniers

temps, comme Tart de chasser les jesuites, au .dire de M. le

baron de Gleichen. Lorsque la banqueroute de M. Sudmer

eclata dans la piece de M. de Falbaire, un bel esprit du par-

terre vit tout de suite qu'elle entrainerait celle de la piece, et

s'ecria : « Ah! mon Dieu! j'y suis pour mes vingt sous! » Si

vous ne voulez pas etre pour votre ecu dans la banqueroute du

Fabricant^ vous ne I'acheterez pas imprime; cependant, comme
ce n'est pas un banqueroutier frauduleux, et que M. de Falbaire

a fait la d^pense de cinq estampes, vous ferez une oeuvre chari-

table d'entrer pour quelque chose dans cette depense. On pent

remarquer que M. de Falbaire aime autant les lanternes que

Teau; il en met dans touies ses pieces. II est fort ridicule a

M. Gravelot de les avoir chang^es en flambeaux dans son

estampe du cinqui^me acte. Comment la femme et les ouvriers

d'un fabricant ruine auraient-ils fait pour courir par la ville

avec une demi-douzaine de flambeaux? A la representation, ils

avaient, suivant la coutume, depetites lanternes sourdes qui ne

laisserent pas de faire rire le parterre.

La disgrace du Fabricant de Londres a eu quelques contre-

eoups ; les Com6diens Italiens n'ont plus voulu jouer le Premier

Navigateur, malgre la musique de Philidor, qu'on ditcharmante.

11 en est result^ une tracasserie entre lesauteurset lesacteurs,

«t enfm la pi^ce a 6te retiree du Theatre-Italien, et va dtre

arrangee pour celui de I'Op^ra. Je pense qu'en ceci on a rendu

un veritable service aux auteurs, parce que sur ce theatre on
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ne regardepas de si pr^s aux paroles, surtout d'un petit poeme

en un acte; etpeut-etre les platitudes de M. deFalbaire qu'on

eut sifllees a la Comedie-Italienne, braillees par M. Le Gros et

M"® Rosalie, passeront pourjde tres-jolis madrigaux al'Op^ra.

— Depuis que la fureur de jouer des proverbes s'est

r^pandue dans les societes de Paris, nous avons vu des face-

tieux aller, de cercle en cercle, contrefaire des gens ridicules et

bien connus, et representer de ces petits drames dont ils

donnaient ensuite le proverbe a deviner aux spectateurs. Gette

mani^re de contribuer a Tamusement de la societe n'est pas

precisement le chemin qui m^ne a la consideration, mais elle

donne une sorte d'existence k Paris, et I'acc^s aupres de la

bonne compagnie, ou cette classe de personnes n'aurait jamais

figure sans ramusement qu'elle procure. Nous avons vu briller

pendant un certain temps une M'*^ Delon, de Genfeve, qui avait

6pous6 ici un gentilhomme, et se faisait appeler la marquise

de Luchet. M. le comte d'Albaret 6tait un autre acteur principal

de ce genre. Uncommis dans les fourrages, homme original et

plaisant, qui centrefait les Anglais dans la perfection, et qui est

g^neralement connu a Paris sous le nom de milord Gor, ^tait

aussi de cette troupe, qui se melait quelquefois avec Preville et

Bellecour de la Gomedie-Fran(;.aise, excellents en ce genre,

lesquels amenaient encore avec eux I'avocat Goqueley de

Chaussepierre, qu'on dit sublime. Milord Gor se fit des affaires

11 y a quelque temps, et perdit M'"® de Luchet. Une femme de

qualite, fort decriee a la verite pour ses moeurs, se trouvant

chez M'°^ de Luchet, milord Gor contrefit le medecin anglais

avec une telle verite qu'il inspira h la dame la plus grande

confiance. Elle passa avec lui dans un cabinet, ou Ton pretend

que la confession de la malade et les essais du medecin furent

»^pousses fort loin. Cette histoire fit beaucoup de bruit : milord

Gor et M'"* de Luchet avaient ete assez imprudents pour la

center. La dame, furieuse d'avoir ete jouee d'une manifere si

impertinente, et d'etre la fable de Paris, se plaignit ; on mit le

medecin anglais en prison, et M™^ de Luchet fut reprimandee

kla police. Or, une femme reprise par la police n'est plus rcQue

nuUe part, et la pauvre diablesse de Luchet est tombee dans la

derni^re misfere : je crois meme qu'elle n'est plus a Paris.

Un jeune homme qui se destine k la peinture, appele Touzet,
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a mis un autre genre de faceties h. la mode : c'est de contrefaire

a lui tout seul une infinite de ph^nom^nes collectifs. Ainsi, il

execute un motet k grand choeur et k plein orchestre , il se met

derri^re un paravent, et contrefait le choeur de tout un convent

de religieuses avec un art et une finesse tels que vous jureriez

qu'il y en a une douzaine, et que vous devinez jusqu'^ I'age,

au caract^re et k la physionomie de ces b^guines. Une remarque

assez generale et assez singuli^re, c'est que presque tous ces

gens qui imitent avec tant d' esprit en ont eux-memes tr^s-peu,

et quand ils cessent d'etre lepersonnage qu'ilsont choisi, et qui

vous amuse tant, ils deviennent insipides et tristes, parce qu'ils

ne sont plus qu'eux.

M. de Garmontelle, lecteur de M. le due de Chartres, a voulu

r6duire les amusements de societe et les faceties en systifemes.

C'est lui qui, le premier, a public des Proverbes drainatiques ^

,

et, depuis ce temps-la, plusieurs rivaux de sa gloire en embel-

lissent le Mercure tous les mois. Gependant ce qui rend les pro-

verbes supportables en society, c'est la verve et la chaleur avec

lesquelles les acteurs improvisent, et qui disparaissent quand

ils recitent des choses apprises par coeur; et puis le denoument

est presque toujours froid et plat, parce que les auteurs pro-

verbiaux ne se donnent pas la peine d'amener leur proverbe

d'une mani^re ingenieuse et piquante. Garmontelle n'est pas

seulement en ce genre d'une fecondit^ prodigieuse, mais il a

encore compose un bon nombre de comedies qu'il regarde comme
des pieces de societe. II est lui-meme auteur passable ; il des-

sine fort bien pour un homrae dont ce n'est pas le metier : il a

du gout, et c'est un des ordonnateurs de f^tes de society le plus

employe a Paris. Ses proverbes et ses comedies n'ont qu*un de-

faut, c'est d'etre plats: car, d'aiileurs, il a de la verite dans ses

caract^res et du naturel dans son dialogue. II saisit bien les

ridicules, et il a assez de causticite dans 1' esprit pour les bien

rendre; mais il croit qu'on n'a qu'a les transporter sur la scene

comme on les a remarques dans le monde, et ce n'est pas cela ;

il faut encore cette petite pointe de poesie et de verve qui fait

que ce qui est insipide en nature devient exquis et piquant dans

I'imitation. Vous copieriez tout le dictionnaire de nos elegants a

1. 1769, 6 vol. ia-8°.
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faux airs, et toutes les minauderies de nos femmes les plus a la

mode avec la derni^re exactitude, que vous ne produiriez point

d'effet ; I'air, le ridicule qui vous a ou choque ou amuse dans le

monde ne vous paraitra que fastidieux sur la scene quand il

n'est pas renforce par le g^nie du poete. Ges reflexions auraient

pu empecher M. de Garmontelle de hasarder ses pieces apr^s

avoir expose au grand jour tant de Proverbes dramatiques; mais

il ne les a pas faites. II vient de publier son Theatre en deux

volumes qui renferment huit comedies, parmi lesquelles il y en

a une en cinq actes. Encore une fois, ces pieces n'ont d'autre

defaut que d'etre plates ; si vous leur pouvez passer la platitude,

vous en serez content d'ailleurs. Comme il faut toujours que Gar-

montelle soit facetieux, il les a publiees sous le titre de ThMtre

du prince Cl&nerzoiv, Russe, traduit en francais par le baron

de Blening^ Saxon, deux volumes in-S". 11 suppose que son

Glenerzow est venu en France, et qu'il a tres-bien saisi nos

ridicules, et son traducteur saxon nous rend compte, dans une

preface en forme de lettre, de toutes les observations critiques

que le prince russe a faites durant son sejour k Paris sur nos

moeurs, nos usages, et surtout nos spectacles. On trouve de

bonnes observations dans cette preface, mais il y a a choisir.

Garmontelle n'a pas la presomption de croire que les pieces

clenerzowiennespuissent etre jouees sur le theatre, mais il pense

que les troupes de society qui se sont fort multipliees depuis

quelques annees, et dans lesquelles les gens du monde exercent

leurs talents d'acteurs, seront bien aises d'avoir un certain

nombre de pieces qu'elles puissent essayer d'apr^s leur propre

talent, au lieu que dans les pieces empruntees au Theatre-Fran-

^ais, un acteur ou une actrice de societe n'oserait s'ecarter de

I'imitation du jeu des acteurs qui sont en possession de plaire

au public, et la comparaison lui devient necessairement preju-

diciable.

15 mars 1771.

LES CASTRATS.

Nous vantons la philosophie

;

Mais que sert son triste flambeau

!

Ses traits percent-ils le bandeau

De notre antique barbarie ?
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Insensds et faibles mortels 1

N'avons-nous pas, grace au sophisme,

Des esclaves du fanatisme

Et des guerres et des duels ?

Get age d'or que Ton regrette

Reviendra-t-il? Je n'en sals rien;

Mais rame est un peu satlsfaite

Quand on voit naitre quelque bien.

Gloire et f^licit^ parfaite

Au supreme et sage pr^lat

Qui ne veut pas qu'une ariette

CoUte un citoyen k r£tat;

Se souvenant qu'^ leur image

Les dieux ont forme les huraains,

Et conservant ce bel ouvrage

Tel qu'il est sorti de leurs mains I

Get acte seul I'immortalise,

Le monde entier le canonise;

Et des dames le noble coeur

Verra condamner avec joie

Un genre de fausse monnoie

Qui blessait leur douce candour.

La modestie, au teint de rose,

Craint I'aspect d'un disgracie

Et d^teste sur toute chose

L'ind6cence qui fait piti6.

Mais par quelle 6trange manie

Gette sanglante tyrannie

A-t-elle r6gne si longtemps?

Qu'un despote orgueilleux pretende

Etre p6re de ses enfants

;

Pour bannir toute contrebande,

Qu'il fasse mutiler ses gens;

Quelque affreux que soit cet usage,

J'excuse un sultan, un sophi

De s' assurer un avantage

Devenu si rare aujourd'hui.

Sa loi lu.i permet cinq cents femmes

:

Gombien d'intrigues et de trames

Se formeraient dans le s^rail

Et pour la blonde et pour la brune!

Comment garder tout ce bercail

Si Ton ne pent en garder une?

Mais, par un crime r6voltant

Violer les sources des etres,
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Degrader I'liomme uniquement

Pour d6sennuyer de vieux pretres,

Et, ce qui me semble aggravant,

Priver de fait un catholique

D'un fort aimable sacrament,

Gette invention frenetique

Dut naitre au fin fond de I'enfer.

Convenons que c'est payer cher

Un petit luxe de musique.

Et ce sont des peuples puissants,

Des cliretiens polis et charmants

Qui dans le temple et sur la scene

Se donnaient ces doux passe-temps

Aux depens de I'esp^ce humaine!

La nature 6touffait ses cris.

Dignes 6mules de Tantale,

Les p^res immolaient leurs fils

A cette fureur musicale;

Les descendants des Scipions,

Des Fabius et des Gatons,

Subissaient I'attentat impie;

Malheureux dans leur infamie,

Ghaque jour souffraient mille morts;

Et pour mieux combler leur mis^re.

Forces de peindre des transports

Qu'ils ne pouvaient plus satisfaire,

lis formaient les plus doux accords

;

lis triomphaient dans la cadence,

Les roulements et cmtera;

Mais, comme on I'a dit, ces gens-1^

Ne brillaient pas pour la d^pense.

Cependant, seule et sans rivaux,

L'ltalie orgueilleuse, oisive,

Goutait cette gloire exclusive

De faire des monstres nouveaux;

Et comme autrefois pour la guerre,

Par la valeur de ses soldats,

Grut r^gner encore sur la terre

Par le succes de ses castrats

:

Au commerce, k I'agriculture

Du vulgaire des nations

Opposait sa manufacture

De laches et vils Amphions;

Et Ton n'admirait plus dans Rome
Que cet art d'^laguer un homme
Pour lui faire pousser des sons.

En vain les fastes de I'histoire
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En garderont le souvenir,

On verra douter Tavenir,

Trop prudent pour oser le croire.

Grace i la plus sage des lois,

La nature obtient la victoire,

Et Clement lui rend tons ses droits.

Remercions ce digne apCtre

;

Chez les cordeliers 11 vivait

:

Du bien qu'^ riiomme on enlevait

II en sut le prix mieux qu'un autre.

Et pour payer tant de bont6s,

Puissent des songes favorables,

En d^pit de sa saintel^,

Lui retracer la volupt6

Qu'il conserve k tous ses semblables!

Et vous, des bords ultramontains,

Rois et princes que je r6v6re,

M6ritez vos nobles destins.

Et si la gloire vous est chere,

Hatez-vous, ne permettez plus

Ces cruelles m(§tamorphoses.

Faites admirer vos vertus,

Et n'ayez plus ces virtuoses

Qui font fr^mir I'honnetet^.

Abjurez un gout fanatique,

Aimez un peu moins la musique

Et beaucoup plus Thumanit^.

On a fait courir ces vers sous le nom de M. de Voltaire,

mais ces sortes de ruses ne reussissent pas aisement; nous

avons le nez trop fin et le tact trop exerce pour donner dans

ces panneaux-la. Gelui qui a lu une douzaine de ces vers et qui

ne sent pas qu'il est physiquement impossible que cela vienne

de la fabrique de Ferney ne se connaltra jamais en mani^re

ni en fabrique. D'ailleurs le patriarche, quoique vieux et raba-

cheur, n'est ni bavard ni ennuyeux ; il n'aurait pas eu I'esprit

de faire des Farinelli, des Gaflarelli, des Guadagni, les descen-

dants des Scipions, des Gatons, des Fabius. II aurait dit quelques

polissonneries sur ces messieurs qui ne brillent pas toujours

pour la depense qu'ils ont faite, et \o\\k tout. Ce mot, que le

poete rapporte et qui est connu, est ce qu'il y a de mieux parce

qu'il n'est pas de lui. Je ne puis souflrir ce faux air de philo-

sophic et d'humanite qu'on trouve aujourd'hui dans tous nos
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petits Merits, sans que nous soyons pour cela ni plus sages ni

meilleurs. Ne voila-t-il pas un grand malheur d'avoir chatr6

quelques hommes qui auraient peut-^tre passe leur vie a monter

derriere un carrosse, et de les avoir mis en etat, par cette petite

operation, de nous ravir aux cieux par leurs accents enchan-

teurs, en second lieu, de gagner par leurs talents des sommes
irnmenses, en troisi^me lieu, d'etre avec tous leurs defauts

tr^s-bien venus des dames, et meme d'en etre fort recher-

ches : car, Dieu me pardonne ! ces freluquets philosophiques me
feront dire enfm des sottises. On croirait, k entendre les rimes

de ces polissons-la, que nous savons faire dans nos gouver-

nements modernes un emploi si merveilleux des hommes
; que

les moderateurs de 1' Europe sont tous si possedes de la soif de

rendre les nations heureuses, de leur inspirer la passion de la

gloire, de leur dignity et des vertus sublimes, qu'il serait dom-

mage d'eteindre les sources d'une seule generation et de

soustraire un seul 6tre a une bienfaisance si auguste. Eh

!

bavard, quand vous aurez aboli les convents et tous les brail-

leurs au lutrin et dans les stalles, quand vous ne redouterez

plus le mariage et la vertu prolifique de la classe la plus

robuste, de nos Gesars a cinq sous par jour, nous verrons si

nous ne pourrons plus nous menager de loin le plaisir divin

d'entendre chanter un GafTarelli ou un Manzuoli sans ^tre homi-

cides. En un mot, ces vers sont d'un M. Borde, de Lyon, qui

nous gratifie de temps en temps de ses mediocres productions,

et qui a toujours soin de les mettre sur le compte de quelque

ecrivain illustre, supercherie perdue et dont personne n'est la

dupe.

— Les Lettres d'une religieuse portugaise ci son amant sont

regardees comme un module de style passionne. Je me rappelle,

lorsque je les ai lues, avoir 6te fort etonne de leur reputation;

c'est a peu pres tout ce qui m'en est reste. Faire parler long-

temps de suite la meme passion, c'est de toutes les entreprises

la plus difficile : son eloquence n'est pas verbeuse ; mais ses mots

sont autant de traits qui penetrent jusqu'au fond du coeur; et,

pour ne parler que de I'amour, je pense que nous n'avons point

de module de lettres en ce genre, et que nos lieux communs de

galanterie ne nous en fourniront jamais, parce que rien n'est

plus oppos6 au caract^re veritable de la passion. On suppose
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communement que les Lettres portugnises ont ele r^ellement

ecrites. M. Dorat, pour le malheur de sa reputation, trop fecond

en essais et en productions de toute espfece, a d6lay6 ces

lettres en rimes alexandrines, et les a publiees dans cet etat de

langueur sous le titre de Lettres d'une chanoinesse de Lishonne

II Melcour, officier francais, pr^'Mces dd quelques reflexions.

Brochure grand in-S** de cent et quelques pages. Les lettres

rim^es sont au nombre de seize, et les reflexions preliminaires

ont trente-deux pages de la prose la plus extraordinaire qui ait

encore coule de la plume de M. Dorat; cependant M. de

La Harpe a pr^conise depuis longtemps par une epigramme

connue la prose etonnante des prefaces de ce poete.

— On vient de publier un premier volume des Vies des

hommes cdUbres d'Angleterre depuis le r^gne de Henri VIII

jusquii nos jours. Ge tome premier forme une brochure in-12

de quatre cent soixante pages et sera suivi de plusieurs autres.

C'est une traduction du biographe qui s'est intitule le Plutarque

anglais, mais traduction libre et debarrass^e des longueurs

insLipportables et des anecdotes pueriles dont un Anglais ou un

Allemand peut bien s'accommoder, mais qui ne plairont jamais

a un Francais, qui veut qu'on I'instruise sans I'ennuyer; en

consequence, il s'est eloigne de tons les defauts de son original

et n'en a conserve que les beautes, et s'il en est aussi sur arbitre

qu'il est appreciateur poli et instruit du gout des autres nations,

vous savez d'avance a quoi on peut s'attendre de sapart. Pour

un homme qui se borne a instruire les Francais en les amusant,

ou qui, pour parler plus naturellement, se met aux gages d'un

libraire a tant par feuilie, il serait expedient peut-6tre de savoir

ecrire le francais avec un peu de correction. Vous trouverez

dans ce volume la vie de Wolsey, filsd'un boucher, qui parvint

h la pourpre de I'Eglise romaine, et n'en fut pas plus heureux;

celle du chancelier Bacon, celle du comte d'Essex, et de plu-

sieurs autres personnages c^lebres; les Vies de ce premier

tome sont au nombre de douze.

— Le Portefeuille du chevalier D. D. M***, ou la Mytho-

logic. Brochure petit in-12 d*environ cent pages*. Ne fouillez pas

dans ce portefeuille ou un polisson vous regale d'un traite de

1. Par Duduit de M^zi^res.
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po6sie pour faire passer a sa suite une demi-douzaine de madri-

gaux insipides, qui sont heureusement toute la richesse de ce

chevalier d'industrie.

— On vient de nous donner encore un autre traite de poesie

intitule Essai sur la poesie lyri-comique; par Jerome Garret

Brochure grand in-8° de cent quatre-vingts pages. L'auteur

anonyme, en empruntant un des noms facetieux employes par

M. de Voltaire, vous avertit d'abord qu'il voudrait ^tre aussi

gal et aussi plaisant que le patriarche ; mais le caract^re des

emprunteurs, c'est de n'avoir rien en propre. II attaque nos

faiseurs d'operas-comiques particulierement sur le style, et il

faut convenir qu'il a beau jeu de ce c6te-la. II serait a desirer

sans doute queM. Sedaine surtout ^crivit avec autant de purete,

d' elegance et de correction, qu'il invente et dispose avec genie

:

ses pieces, auxquelles il ne manque que cette qualite precieuse,

seraient alors autant de chefs-d'oeuvre sans tache; mais ce mal

est sans remede dans un aut6ur dont la premiere jeunesse s'est

passee a manier non la plume, mais la truelle. Ce qui contribue

le plus a rendre les paroles de nos operas-comiques si mons-

ti'ueusement barbares, c'est la necessite ou sont nos poetes de

parodier les airs que leurs musiciens leur donnent tout faits, et

sur lesquels ils sont obliges d'arranger une suite de mots rimes

comme ils peuvent. Ge precede gothique de faire les paroles

sur la musique, au lieu de mettre en musique les paroles don-

nees, est merveilleux pour tuer le poete et le musicien a la fois.

II faut convenir qu'il faut une terrible abnegation d'oreille et

de gout pour se faire a ce ramage discordant, surtout lorsqu'on

est accoutume a I'harmonie enchanteresse de Metastasio.

— Le sculpteur de Saint-Glaude en Franche-Gomte, appele

Rosset, imitateur fidele et agreste de la nature, qui nous a

donne des bustes si ressemblants de M. de Voltaire, est a Paris

depuis quelque temps. II fait des bustes du patriarche de

Ferney, de M. de Montesquieu, de Jean- Jacques Rousseau, de

M. d'Alembert, et les fait payer depuis deux jusqu'a six et huit

louis, suivant qu'on les demande en biscuit de Nancy, en

albatre ou en ivoire. 11 a un bas-relief du patriarche conversant

avec des laboureurs, qui est tr^s-touchant. Son Montesquieu,

\, Damiene de Gomicourt.
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fait en ronde bosse d'aprfes la medaille de Dassier, est fort res-

semblant, excepte qu'il n'a pas I'air assez noble. II faut par-

donner a un homme qui n'est jamais sorti des gorges de Saint-

Claude de donner a ses figures I'air un peu paysan. Cela ne

remp^chera pas d'en vendre beaucoup k Paris, a cause de leur

extreme verite.

— Le patriarche vient d'envoyer une addition a I'epitre au

roi de Danemark, sur la Liberte de la presse, qu'il faut placer

apr^s les vers

:

Enfants de rimpudence, 61ev6s chez Marteau,

Y trouvent en naissant un 6ternel tombeau.

Voici cette addition, qui prouve que le grand patriarche

n'est pas encore de sang-froid sur le Systhne de la nature, et

qu'il est toujours dispose a donner quelques coups de patte a

M. de Buflbn ; mais si celui-ci a avanc6 des syst^mes insoute-

nables, il n'en a pas moins ce coup d'oeil profond et lumineux

que nous souhaitons au patriarche quand il parle de physique :

La voix des gens de bien nous suffit pour confondre

Du fantasque Maillet le syst^me hypocondre.

Celui de la nature a peine s'est montre

Qu'au sein de la poussiere il est soudain rentr6.

Non, grand Dieu! dans ce monde oil ta sagesse brille,

Jamais du bl6 pourri ne fit naitre une anguille.

Th6mis dut mepriser ce systeme nouveau :

C'est au savant d'instruire, et non pas au bourreau.

— On donna le 7 de ce mois, sur le theatre de la Gomedie-
Frangaise, la premiere representation de V Heureuse Rencontre,

comedie nouvelle en un acte et en prose.

Sans le respect qu'on doit aux dames, je dirais que cette

pifece est un chef-d'oeuvre de platitude et d'insipidite ; mais

c'est I'ouvrage de deux dames de I'ordre de la librairie, et, avant

d'etre juste, il faut savoir etre courtois et galant. M"'^ Ghaumont
passe pour principal auteur ; M'"" Rozet pour I'avoir aid6e. Gette

derni^re n'a pu jouir de sa part de gloire, son mari ayant fait,

en sa qualite de commer^ant libraire, une espto de banque-
route; elle s'est d6rob6e k la mis^re, et est all6e chercher for-

tune en Russie. LHeureuse Rencontre n'est pas une comedie.
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c'est un proverbe, ou plutot un op^ra-comique sans ariettes.

Les deux femelles beaux-espriis ont voulu imiter la touche de

Sedaine, et se sont persuade que pour reussir il n'y avait qu'a

charger les traits de ses personnages, et les changer en gri-

maces; c'est le comble de la maladresse. Cette pifece aeu quel-

ques representations. Les deux dames ont de grandes obligations

a M0I6 et surtout a Preville ; sans la verve de Preville elle n'au-

rait pas ete achevee.

— M. de Moissy, n'ayant pas infiniment reussi dans ses

essais sur les theatres publics, a cru devoir s'attacher a tra-

vailler pour les troupes de soci6t6, qui se sont beaucoup multi-

pliees depuis quelques annees. Si cette carri^re est moins

brillante, elle est aussi moins orageuse ; les gens du monde qui

jouent la comedie dans, leurs chateaux ou dans leurs maisons

pour leur amusement et pour un petit nombre de spectateurs

choisis sont surs de faire applaudir les productions les plus

faibles, et de sauver du naufrage les auteurs qui savent le moins

nager. M. de Moissy, qui ne s'en est jamais piqu^, a voulu

partager les succ^s de societe de M. de Garmontelle. Gelui-ci

est peintre de ridicules a gouache, I'autre s'est fait peintre

moraliste en detrempe ; et pour que I'homme, ce grand objet

de la morale, ne lui echappe dans aucune situation de la vie, il

I'a saisi au sortir du berceau, et le conduisant d'age en age, et

de proverbe en proverbe, pendant trois volumes consecutifs, il

nel'abandonne que lorsqu'il lui a vu rendrel'ame; sa premifere

pifece c'est la Poupee, et sa derniere c'est le Vcrtueux mourant

entre les mains de son cure. Tout le recueil a paru successive-

ment en trois volumes in-8°, sous le titre d'^cole dramatique

de Vhomme. Le premier volume, qui s'appelle aussi les Jeux de

la petite Thalie, ou Nouveaux Petits Drames dialoguh sur des

proverbes, est destine a former les moeurs des enfants et des

jeunes personnes, depuis I'age de cinq ans jusqu'a vingt ; dans

le second volume, M. de Moissy se propose d'instruire, a force

de proverbes dramatiques, I'age viril depuis vingt ans jusqu'i

cinquante; dans le troisieme enfm, il endoctrlne par ses pro-

verbes le dernier age depuis cinquante ans jusqu'au moment du

depart. Si le peintre a gouache est plat, le peintre en detrempe

est d'un ennui et d'une insipidite qui lui rendent son rival k

gouache tres-sup6rieur. Je conseille k M. de Moissy de s'asso-
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cier avec M. Fenouillot de Falbaire, et si M""^' Rozet et Chau-

mont etaient veuves, en convolant en secondes noces avec

MM. de Falbaire et de Moissy, elles pourraient fonder la plus

riche fabrique de mauvalses pieces qu'il y eut au monde ; I'or-

donnateurCarmon telle s'y interesserait pourun cinquifeme. Cette

pousse prodigieuse et aflligeante de petits tailiis lorsque les

arbres de haute futaie ont absolument disparu annonce la de-

cadence prochaine et totale de la for^t, qui bientot ne sera plus

qu'une vaste et aride bruy^re ; et si pour former des hommes et

des citoyens, vous n'avez que des proverbes a faire jouer et des

ecoles dramatiques h ouvrir, vos maitres d'6cole fussent-ils des

Moli^re, je vous predis que vous n'aurez bientdt pas plus

d'hommes dignes de ce nom que vous n'avez d'auteurs.

— M. Mercier, autre faiseur de drames qui ne sont joues

ni sur les theatres publics ni sur les theatres particuliers, et

qui, en revanche, ne sont lus de personne, vientd'en publierun

nouveau, intitule Olinde et Sophronie, drame heroique en cinq

actes et en prose, par M. Mercier, brochure in-8°. Le sujet de

cette pi^ce est tir6 de I'episode du second chant de la Jerusalem

ddivrde. Le ILbraire de M. Mercier a du etre bien 6tonn6 du

debit prodigleux de sa marchandise qui lui fut enlevee en moins

de huit jours. II est redevable de cette fortune inattendue a

Aladin, roi de Jerusalem, et a Ismen, grand pretre et premier

ministre de ce prince, principaux acteurs de la pi^ce^ On a fait

les applications les plus impertinentes de toutes les scenes d'A-

ladin et d'Ismen, principalement de la scene du troisi^me acte,

et M. Mercier s'est trouve I'homme du jour pendant pr6s d'une

semaine. Helas ! il a compose son drame a 1' ordinaire, dans la

pauvrete de son esprit et dans I'innocence de son coeur; et

lorsque son censeur Grebillon y mit son approbation au mois

d'octobre dernier, il ne prevoyait pas le bruit que ce drame

ferait au moment de son apparition.

— Memoires d'un Am^ricain^ avec une description de la

Prusse et de Vile de Saint-Domingue, apparemment a cause de

leur voisinage, par Vauteur des Lettres d'Affi a Zurac et de

celles d'un philosophe sensible-. Deux parties in-12. Get auteur

1. On crut reconnaitrc en eux Louis XV et le due d'Aiguillon. (T.)

2. J.-V. de La Croix.

IX. 48
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americain n'ayant pas fait fortune dans la regie francaise des

revenus du roi de Prusse, 6tablie k Berlin, s'est replie sur Paris

pour y lever une contribution par le recit de ses aventures dont

une est d'avoir vu manger le marquis d'Argens et M. d'Alembert

avec le roi de Prusse. Le pauvre diable nous mfene intrepide-

ment de Berlin k Saint-Domingue, et quand il va de Francfort

sur-le-Mein a Gotha par le pays de Fulda, il croit avoir traverse

laWestphalie; mais quelquepartqu'ilvousprom^ne, vousvoyez

toujours la faim et la misere a ses trousses.

— Le marquis de T...ou VEcole de lajeunesse, tiree des me-

moires recueillis par M, E,-A, Besforets^ liomme d'affaires de

la maison de T,.,^. Quatre parties in-12. Dans un avis aux

jeunes gens que I'auteur a mis a la t^te, il s'adresse tour a tour

aux jeunes hommes, aux jeunes personnes ou aimables filles,

aux jeunes citoyens et citoyennes pour leur precher la neces-

sity et les avantages du mariage. C'est le but de son roman,

car nous sommes aujourd'hui moralistes jusqu'au bout des on-

gles, et jusque dans nos ouvrages de maculature.

— Folie de la prudence humaine, par M™* Benoit, roman

in-12 de deux cent soixante pages. Ma prudence se borne k

eviter la lecture des productions de M""® Benoit.

AYBIL

l^r avril 1771.

Le sejour que differents princes souverains ont fait en cette

capitale depuis quelques annees est devenu remarquable, parti-

culi^rement pour un redacteur de fastes litteraires, par la ma-

ni^re dont ils ont accueilli les arts et les lettres, ainsi que ceux

qui les cultivent. Le prince her6ditaire de Brunswick, au milieu

des hommages d'une nation jalouse d'honorer les qualites du

heros dans un ennemi quelle avait eu longtemps a combattre,

n'a pas manque une occasion de temoigner sa passion pour

toutes les espfeces de gloire, et son extreme sen sibilite pour tout

1. R^tif de La Bretonne. Voir le livre de M. Ch. Monselct, p. 115.
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ce qui porte Tempreinte du m^rite. Les gens de lettres et les ar-

tistes se rappellent avec reconnaissance la simplicity avec la-

quelle le prince her6ditaire de Saxe-Gotha s'est trouv6 au

milieu d'eux, et ils n'ont pas plus oublie sa douceur et sa mo-

destie que ses lumiferes et ses connaissances. Quoique k force

d'operas-comiques et de bals on n'ait gufere laiss6 le temps au

roi de Danemark de respirer ni ,de se reconnaitre, 1' usage d'ac-

cueillir les gens de lettres avait deja recu force de loi ou du

moins d'etiquette ; et Sa Majeste a non-seulement honore de sa

presence, k I'exemple du prince her^dilaire de Brunswick, les

seances particulieres des trois Academies, mais elle a encore

consacr6 une demi-heure a une audience a laquelle elle a fait

appeler les philosophes les plus celebres ; et si ce court espace

n'a pas suffi pour en connaitre aucun, illeur a du moins appris

qu'ils sont compt^s au rang de ces objets de curiosite qu'il faut

avoir vus.

Le sejour du prince royal et du prince Frederic-Adolphe de

Su^de n'a pas 6te cel^bre par des bals et des operas-comiques :

jamais le barom^tre de Paris ne fut moins a la danse que cet

hiver; mais la nation s'est empressee a payer par des hom-

mages plus flatteurs le tribut qu'elle devait k leur rang, a la

reputation de leur auguste mere et a leur propre m^rite. Leurs

Altesses Royales, de leur cote, ont fait I'accueil le plus flatteur

k tons ceux qui ont ete a port6e de leur faire leur cour, et ont

admis a leur table, indistinctement, tout ce qu'il y a de plus

illustre en France par la naissance et par le rang, et les artistes

et les gens de lettres les plus estimes. Mais la nouvelle imprevue

de la mort subite du roi leur p^re les a derobes au bout de quel-

ques semaines a I'empressement du public, et a fait prendre a

leur sejour un autre caract^re. Quoique le nouveau roi ^ se soit

arr^te plus de trois semaines en cette capitale, apr^s I'arrivee

du premier courrier, il n'a plus reparu en public, et je crois

que des objets politiques ont eu sa principale attention ; cepen-

dant Sa Majeste n'a pas voulu quitter Paris sans honorer de

sa presence 1' Academic francaise et 1'Academic royale des

sciences.

Elle se rendit le 6 mars, sans appareil et sans cortege, a la

1. Gustavelll.
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Stance particuliere de TAcademie royale des sciences ; le prince

Frederic-Adolphe, encore indispose, ne put accompagner le roison

frfere. M. d'Alember t ouvrit la seance par un discours. Trois aca-

demiciens, M. Macquer, M. Sage et M. Lavoisier, lurent chacun

un Memoire, le premier sur le flintglass, le second sur la blende,

le troisieme sm^ la nature de I'eau. M^'^ Biheron termina la

seance par plusieurs demonstrations anatomiques, et c'est sans

difficulte ce qu'il y a eu de plus digne de I'attention de Sa Ma-

jest6. Gette fille, agee de plus de cinquante ans, pauvre, subsis-

tant d'une petite rente de douze ou quinze ceilts livres, infmi-

ment devote d'ailleurs, a eu toute sa viela passion de I'anatomie.

Apr^s avoir longtemps suivi la dissection des cadavres, dans les

differents amphitheatres, elle imagina de faire des anatomies

artificielles, c'est-a-dire*de composer non-seulement un corps

entier avec toutes ses parties internes et externes, mais de faire

aussi toutes les parties separement dans leur plus grande per-

fection. Si vous me demandez de quoi sont composees ces par-

ties artificielles, jene pourrai rien repondre; ce que je sais, c'est

qu'elles ne sont pas de cire, puisque le feu n'a point d'action

sur elles ; ce que je sais encore, c'est qu'elles n'ont aucune

odeur, qu'elles sont incorruptibles et d'une verite surprenante.

Que vous examiniez I'interieur de la tete, ou les poumons, ou le

coeur, ou quelque autre partie noble, vous les trouverez imites

avec tant d' exactitude jusque dans les plus petits details, jusque

dans les nuances les plus delicates, que vous aurez de la peine

a distinguer les limites de I'art et de la nature. Le celebre che-

valier Pringle eutla curiosity de voir ces ouvrages, lorsqu'il vint

a Paris il y a quelques 'annees ; il en fut si saisi d'etonnement

qu'il s'^cria en baragouinant et en vrai amateur passionn6 :

Mademoiselle, il n'y manque que la puanteur. Je crois en effet

que ce merveilleux ouvrage de M"^ Biheron est une chose unique

en Europe, et que le gouvernement aurait du depuis longtemps

en faire I'acquisition pour le cabinet d'histoire naturelle au Jar-

din du roi, et surtout recompenser I'auteur d'une raani^re qui

honore et encourage les talents ; mais cette pauvre M"^ Biheron,

n'ayant jamais ete jolie, n'ayant eu ni protection ni manege, est

rest^e negligee et oubli^e dans un coin de I'Estrapade, ou elle

occupe une maison habitee jadis par Denis Diderot le philosophe.

Elle procure du moins a ceux qui aiment a s'instruire le moyen
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de se former une id6e de la structure et de reconomie du corps

humain, et d'acqu6rir des notions anatomiques sans s'exposer

au degout souvent invincible de voir op^rer et demontrer sur

des cadavres. M"" Biheron a dans ses id^es beaucoup de nettete,

et fait des demonstrations avec autant de clart6 que de preci-

sion. Je sais bon gre k 1' Academic des sciences d' avoir song6 a

procurer au roi de Su^de un spectacle si int^ressant, quoiqu'elle

n'ait d'ailleurs aucun droit sur les cadavres artificiels de notre

anatomiste femelle.

— Apr^s avoir entendu, dans un cercle assez nombreux, la

lecture du discours prononce par M. d'Alembert devant le roi de

SuMe \ je sortis sans vouloir attendre le jugement qu'en porte-

rait I'assemblee. Un ancien avocat qui avait de la reputation au

Palais et meme dans le monde me suivit : « Qu'est-ce que tout

cela signifie, me dit-il
;
qu'est-ce que c'est que le sage? qu'est-

ce que c'est que la philosophie? » J'allais lui entamer un grand

discours, lorsque me rappelant que Jesus-Christ, a une ques-

tion k peu pr^s pareille, n'opposa que son silence, et que ce

silence a et6 depuis impute k sagesse
;
je me tus et souhaitai le

bonsoir k mon avocat qui, pour savoir afTaiblir un mot a force

d'epith^tes qui composent le corps de reserve des rheteurs, ne

laisse pas de se regarder comme un petit Demosth^ne. Je m'en

revins chez moi, et je me couchai fort content de m'etre com-

ports comme un petit Jesus-Christ.

A peine endormi, je me trouvai transports en reve dans la

place des Trois-Maries, rendez-vous general des charlatans qui

abondent k Paris de tous les pays du monde, ecole amusante a

la fois et instructive, puisqu'elle vous permet d'embrasser du

meme coup d'oeil la friponnerie des uns, la sottise et la

duperie des autres. Je m'approchai d'un treteau sur lequel il y
avait un homme parlant avec beaucoup de confiance, et ayant

dans sa main un violon qu'il tenait en I'air et qu'il montrait k

ses auditeurs par tous les cotes. II s'etendit avec un grand flux

de paroles sur I'excellence de cet instrument, le roi des instru-

ments; il nous vanta beaucoup tous ceux qui en avaient joue

dans les temps passes et de nos jours; il dit qu'aprSs les rois,

1. Ce discours n'a pas (5te rccueilli dans les OEuvres de d'Alembert. Paris,

Belin et Bossange, 1821, 5 vol. iii-S".
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ce qu'ily avait de plus necessaire dans un l5tat c'etaientde boiis

joueurs de violon, que ni les princes ni les peuples ne pou-

vaient s'en passer, qu'aussi longtemps qu'on jouait bien du

violon dans un Etat, tout y allait le mieux du monde, mais qu'un

royaume penchait vers sa ruine des qu'on commencait k y ne-

gliger le violon ; qu'au demeurant, celui qu'il tenait entre ses

mains reunissait en lui toutes les qualites des bons violons

passes et futurs, Tharmonieux d'un Steiner, la douceur d'un

Cremone, le brillant d'un Stradivarius ; qu'il en avait joue, lui

exposant, avec le plus grand succes du monde, devant le

prince her^ditaire de Brunswick, qui en jouait lui-meme en

grand maitre; qu'il en avait joue avec le meme succes devant le

roi de Prusse, qui etait non-seulement un des plus grands

hommes de ce si^cle, mais aussi un des premiers joueurs de

flute; qu'il s'6tait fait entendre encore en presence du roi de

Danemark, qui en avait paru rejoui, quoiqu'il eut la vue basse;

qu'jl n'avait tenu qua lui d'aller en jouer devant I'imp^ratrice

de Russie, qui remplit aujourd'hui notre hemisphere de la

gloire de son nom
; qu'enfm, en dernier lieu, il avait eu I'hon-

neur d'en jouer en presence du roi de Su^de et de son fr^re, le

prince Frederic-Adolphe, et qu'on pretend meme que notre

auguste monarque, dans le temps qu'il etait eleve au chateau

des Tuileries, entendait quelquefois jouer du violon.

Apr^s ce discours, qui fut long et qui excita une admira-

tion universelle dans I'assemblee, il tourna son violon centre

sa poitrine et se mit a Taccorder. L'auditoire se preparait a

I'ecouter bouche beante, oreilles allongees, lorsqu'il retourna

son violon et le remit dans son etui en congediant I'assemblee.

et lui souhaitant un bon appetit. Tout le monde se dispersa en

convenant que cet homme etait le premier violon de I'Europe,

et que les Nardini, les Lolli, les Grauser, n'etaient que des

enfants aupr^s delui. Je m'informai si quelqu'un I'avait entendu

jouer de son instrument : personne ne se le rappela; mais tout

le monde s'accorda k dire qu'il en parlait comme un ange.

« Mais, dit mon avocat, que je reconnus dans la foule de ceux

qui s'en retournaient, ne serait-il pas plus court d'en jouer une

fois que d'en parler sans cesse? » Ce propos fut entendu par

M. de La Harpe, qui promit de le relever dans le prochain

Mercure, et je me reveillai en sursaut, afm de n'^tre respon-
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sable d'aucun propos qui aurait pu m'echapper dans la securite

d'un premier sommeil.

Apr6s ces propos de mon avocat et de mon joueur de violon,

vous ne serez pas fache peut-etre d'entendre ceux de Doyen,

peintre du roi et de I'Academie, qui a ete charge, apr6s la mort

de Carle Van Loo, de finir les travaux ordonnes dans la chapelle

des Invalides. Le roi de Su^de ayant voulu les examiner avec

soin, Sa Majeste a grimp6 sur tous les ^chafauds jusqu'a la

coupole, n'ayant avec elle que I'artiste, sa suite s'etant arretee

en has de la chapelle. « Sire, lui dit Doyen, si vous continuez

ainsi a vouloir tout voir par vous-m6me, vous serez moins

trompe que les autres. » Je ne sais si Doyen fera aux Invalides

des tableaux qui nous d^dommageront de la perte de Carle

Van Loo ; mais il a de I'esprit, et sa conversation est pleine de

saillies. Lorsque le roi de Danemark , pendant son sejour en

France, vint voir les tableaux du Palais-Royal, la plus grande

partie de la maison de M. le due d'Orleans s'y trouva; Doyen

y vint par curiosite, et se mit a la suite de ce prince et de

M. le due de Chartres. II aime volontiers k causer avec moi

quand il me rencontre ; il se placa de mon c6t6. Comme nous

etions dans le cas de nous ranger de temp^ en temps pour

laisser passer et repasser le roi d'une pi^ce k I'autre, Doyen me
dit a un de ces passages : « Remarquez que les rois, quelque

petits qu'ils soient de stature, regardent toujours de haut en

bas et jamais de bas en haut. Voilk, ajouta-t-il, pourquoi ils

apercoivent si difficilement les gens de merite, parce que ceux-

ci se tiennent volontiers un peu haut. »

Le 9 mars, Sa Majeste su^doise, apres avoir et6 a Marly et

k Saint-Germain et visite en passant la machine de Marly,

s'arreta en revenant a Rueil, village situe entre Saint-Germain

et Paris, ely soupa chez M'"^ la duchesse d'Aiguillon, douairi^re,

avec M. le due d'Aiguillon son fils, M. le due de Nivernais et

M. le comte de Maurepas, ancien ministre d'l^tat. On donna a

ce souper I'air d'un souper arrange par le hasard ; M. le due de

Nivernois y lut plusieurs fables de sa composition. On ne sait

pas ce qu'y dit M. le due d'Aiguillon ; mais madame sa m^.re

ayant montre au roi de Su^de le portrait du cardinal de Riche-

lieu fit apostropher Sa Majeste par ce ministre celebre, comme
vous allez voir dans les vers que je transcris ici :
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Des champs (51ysiens quel charrae me rappelle,

Et me force k revoir le s6jour des humains ?

Quel mortel fait briller d'une beaute nouvelle

Ces bosquets fortunes que plant^rent mes mains?
Si j'en crois ses discours et ses graces touchantes,

G'est un prince 61ev6 dans la cour de Louis;

Mais du bandeau des rois les traces imposantes

Attachent sur son front mes regards 6blouis;

G'est Gustave... A ce nom soudain mon coeur s'enflamrae.

H6ros victorieux qu'a la fleur de tes ans

Lutzen vit expirer sous tes lauriers sanglants,

fiveille-toi! ce jour doit plaire k ta grande ame.

De puissants interfits nous unirent tons deux :

Viens contempler, assis auprfes de mes neveux,

Le digne possesseur de ton vaste heritage,

Et vols la majesty sourire h leur hommage.
Fiddles k leur maitre, ardents k le servir,

Leur bras salt le defendre, et leur coeur le ch6rir;

A son autorit6 soumis d6s leur naissance,

lis ont appris de moi que de la soutenir

Dependent le bonheur, la gloire de la France.

prince que bientot nos murs ne verront plus,

Un trOne vous attend, jouissez-en d'avance;

Vous ne regnerez point sur des peuples vaincus :

Fidelity, respect, amour, ob6issance,

Vous avez tout acquis a force de vertus

!

Mais avant de combler leur plus chere esp6rance,

Daignez les 6couter; ils empruntentma voix;

Ma bouche, accoutumee k parler k des rois,

Ne fit jamais entendre un langage timide:

Avec Louis uni par un lien solide,

A de jaloux rivaux vous dicterez des lois;

La France avec transport aujourd'hui renouvelle

Get utile traite que m'inspira le z^le.

Mon ame sans regret retourne aux sombres bords

:

La, parmi vos aieux et leurs ombres tranquilles,

Pour charmer les loisirs de tant d'illustres morts,

Je leur peindrai Gustave ador6 dans nos villes,

Honorant les beaux-arts, ces enfants de la paix,

Et les peuples du Nord celebrant ses bienfaits.

— J'ai eu I'honneur de vous parler des faits et gestes de

M. Sumarokoff, poete russe ; mais je ne suis pas en 6tat de vous

parler de la bonte de ses tragedies, que je ne connais point. La

lettre que vous allez lire vous mettra au fait de son gout et de

ses idees sur la litt^rature francaise.
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REPONSE DE M. DE VOLTAIRE

A UNE LETTRE DE M. SUMAROKOFF,

LE CORNBILLE DES RUSSES.

« Au chateau de Ferney, le 26 fevrier 1769,

« Votre lettre et vos ouvrages, monsieur, sont une grande

preuve que le g6nie et le gout sont de tout pays. Ceux qui ont

dit que la po6sie et la musique etaient born6es aux climats tem-

p^res se sont bien tromp^s. Si le climat avait tant de puissance,

la Gr^ce porterait encore des Platons et des Anacreons, comme
elle porte les memes fruits et les memes fleurs; I'ltalie aurait

des Horaces, des Virgiles,des Ariostes et des Tasses; mais il n'y

a plus a Rome que des processions, et dans la Gr^ce que des

coups de baton. II faut done absolument des souverains qui

aiment les arts, qui s'y connaissent, et qui les encouragent; ils

changent le climat, ils font naitre les roses au milieu des

neiges.

(( G'est ce que fait votre incomparable souveraine. Je croirai

que les lettres dont elle m'honore me viennent de Yersailles, et

que la votre est d'un de mes confreres de I'Academie fran^aise.

M. le prince de Koslouski, qui m'a rendu ses lettres et la voire,

s'exprime comme vous, et c'est ce que j'ai admir6 dans tous

les seigneurs russes qui me sont venus voir dans ma retraite.

Vous avez sur moi un prodigieux avantage; je ne sais pas un

mot de votre langue, et vous possedez parfaitement la mienne.

Je vais repondre k toutes vos questions dans lesquelles on voit

assez votre sentiment sous I'apparence du doute. Je me vante

a vous, monsieur, d'etre de votre opinion en tout.

« Oui, monsieur, je regarde Racine comme le meilleur de

nos poetes tragiques sans contredit, comme celui qui seul a

parle au, coeur et a la raison, qui seul a ete veritablement

sublime sans aucune enflure, et qui a mis dans la diction un

charme inconnu jusqu'a lui. II est le seul encore qui ait traite

Tamour tragiquement , car avant lui Corneille n avait bien fait

parler cette passion que dans le Cid, et le Cicl n'est pas de lui

;

I'amour est ridicule ou insipide dans presque toutes ses autres

pieces.

« Je pense encore comme vous sur Quinault; c'est un grand
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homme en son genre ; il n'aurait pas fait VArt poHique, mais

Boileau n'aurait pas fait Armide

,

« Je souscris enti^rement a tout ce que vous dites de Moliere

et de ]a comedie larmoyafnte qui, a la honte de la nation, a suc-

cede au seul vrai genre comique, porte a sa perfection par I'ini-

mitable Moliere. Depuis Regnard, qui etait ne avec un genie vrai-

ment comique, et qui a seul approche Moliere de pr^s, nous

n'avons eu que des esp^ces de monstres. Des aiiteurs qui etaient

incapables de faire seulement une bonne plaisanterie ont voulu

faire des comedies uniquement pour gagner de I'argent. lis

n'avaient pas assez de force dans 1' esprit pour faire des trage-

dies; ils n'avaient pas assez degaiete pour 6crire des comedies;

lis ne savaient pas seulement faire parler un valet. Ils ont mis

des aventures tragiques sous des noms bourgeois. On dit qu'il

y a quelque inter^t dans ces pieces, et qu'elles attachent assez

quand elles sont bien jouees; cela pent etre ; je n'ai jamais pu

les lire ; mais on pretend que les com6diens font quelque illu-

sion. Ces pieces batardes ne sont ni tragedies ni comedies

;

quand on n'a point de chevaux, on est trop heureux de se faire

trainer par des mulets.

« II y a vingt ans que je n'ai vu Paris. On m'a mande qu'on

n'y jouait plus les pieces de Moliere. La raison, a mon avis,

c'est que tout le monde les sait par coeur; presque tons les

traits en sont devenus proverbes. D'ailleurs, il y a des lon-

gueurs; les intrigues quelquefois sont faibles, et les denou-

ments sont rarement ingenieux ; il ne voulait que peindre la

nature, et il en a ete sans doute le plus grand peintre.

« Voil^, monsieur, ma profession de foi que vous me de-

mandez. Je suis fache que vous me ressembliez par votre mau-

vaise sante. Heureusement vous 6tes plus jeune, et vous ferez

plus longtemps honneur a votre nation; pour moi, je suis deji

mort pour la mienne,

« J'ai I'honneur d'etre avec Testime infinie que je vous dois,

monsieur, etc. »

Cette profession de foi est un peu ecourt^e; mais le but

secret de decrier plusieurs ouvrages dramatiques qui ont reussi

n'en est pas moins sensible. Ces declamations rep6t6es contre

la comedie larmoyante ne sont pas dignes de I'auteur de
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VEnfant prodigue et de Nanine, qui ne sont autre chose que

des comedies larmoyantes, et qui ne brillent pas par le comique

que I'auteur a tente d'y jeter. En general, une pifece n'est

• jamais mauvaise k cause de son genre ; elle Test en proportion

de la faiblesse ou du d6faut de talent de Tauteur, de la puis-

sance ou de I'impuissance de celui qui cr6e. Les comedies de

Moliere ne sont pas excellentes ^ cause de leur genre ; au con-

traire, elles sont en defaut de ce c6t6, parce que la fausse deli-

catesse de nos moeurs ne lui a pas permis de nommer les choses

par leur nom, de peindre les caract^res avec la precision et la

v^rite qu'ils exigent; il y a jusque dans ses allusions satiriques

un vague qui sait moins designer que faire deviner ; mais ses

pieces sont superieures k tous ces petits inconvenients, parce

que Moliere etait un homme superieur; ce qui n*emp6chera pas

le Philosophe sans le savoir, et quelques autres pieces de cette

trempe, de plaire aussi longtemps qu'il y aura du gout en

France.

M. Sumarokoff a beau se faire ecrire des lettres par le pre-

mier homme du si^cle, il n'en recevra jamais qui puisse sou-

tenir la comparaison avec celle dont il a 6te honore par son

auguste souveraine^ Cette lettre marque une si grande ame,

une ame si simple et si superieure au premier rang de la terre,

que je la conserverai pr^cieusement entre les plus beaux monu-

ments du regne de Catherine II. C'est pour la premiere fois,

depuis qu'il existe des gouvernements, que la puissance souve-

raine a trouv6 les cheveux blancs et les services rendus a I'^tat

plus respectables dans un sujet que le caractfere representatif

qu'elle lui a communique ; c'est pour la premiere fois [que la

souveraine du plus vasle empire de I'Europe n'a pas juge in-

digne d'elle de remettre, avec une bonte vraiment maternelle,

dans son bon sens, la tete d'un poete qui jouit par etat du pri-

vilege de s*en ^carter, mais a qui ce privilege eut et6 conteste

partout ailleurs, moyennant une petite lettre de cachet en bonne

ou mauvaise forme.

Ce que vous aimerez mieux que cette profession de foi

6courtee, c'est un Sermon fraichement sorti de la fabrique de

Ferney, du papas Nicolas Charisteski, prononcd dans V^glise de

1. Voir pr6c6demment page 187.
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Sainte-Toleranski, village de Lithuame, le Jour de Sainte^

£piphame. Ge sermon, qui n'a que huit pages, tend a prouver

aux conf6d6r6s polonais combien leur conduite est antichre-

tienne, absurde et atroce; il est 6crit avec la gaiete ordinaire,

et d'ailleurs tres-digne de I'^glise ou il a 6te preche et de son

charitable auteur Gharisteski. Qn dit que I'apotre gaulois Rulhi^re,

qui a compose avec tant de hardiesse un roman sur la derni^re

revolution de Russie, s'occupe actuellement d'une espece de

manifeste historique qu'il compte publier sur I'election du roi

de Pologne et sur les manages de la cour de Petersbourg dans

les affaires de ce royaume. Get ouvrage, entrepris par ordre et

avec les secours de M. le due de Ghoiseul, dans le temps qu'il

etait encore ministre, combattra tout juste les principes avances

par le bon papas Nicolas Gharisteski; mais je crois que ni le

papas Gharisteski ni le papas Rulhiere n'auront voix au chapitre

dans le concile qui decidera des affaires de Pologne; que le

papas Salderne, le papas Orlow, le papas Romanzow, y seront

consultes de preference, et que tout s'arrangera au gre des

prelats prussiens, autrichiens et russes, inspires par le Saint-

Esprit, qui procedera ou ne procedera pas, comme il plaira a

leurs dites Eminences, et qui se moquera surement des raison-

nements du R. P. Rulhiere et de tons les prestolets de I'l^glise

latine occidentale.

II est vraisemblable que ce sont ces essais historiques ou

romanesques sur les affaires de Pologne, et sur la revolution

qui a place Catherine II sur le trone de Russie, dont la lecture

a determine Sa Majeste suedoise, pendant son sejour a Paris,

k nommer M. Rulhiere historiographe de Su^de avec pension.

On pretend que cepoete ira dansquelque temps d'icien Suede,

fouiller les archives et ramasser les mat^riaux pour ecrire un

des morceaux les plus interessants et les plus brillants quel'his-

toire modern e puisse offrir a un grand ecrivain.

— Avant la nouvelle de la mort du roi son p6re, Gustave

se proposait de faire un pelerinage a Ferney, pour y venerer

face k face le saint que I'Europe revere. Gustave eut la gen^ro-

site un jour k table de d^fendre vivement ce saint contre M. le

marechal de Rroglie, qui s'en prenait a lui de tout le mal ar-

rive depuis quelques ann^es. M. d'Argental, ministre de Parme,

et un des grands-vicaires du diocese de Ferney k Paris, manda
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au patriarche les bontes de Son Altesse Royale, auxquelles il

r^pondit par les vers suivants, qui ne sont pas ce qui lui est

echapp6 de mieux depuis quelque temps :

On dit que je tombe en jeunessei

:

T^chez de me bien Clever.

Ne pourriez-vous pas me trouver

Quelque acc6s pr^s de son altesse?

De vieux h6ros, de vieux savants,

Prendront de ses legons peut-etre.

Je veux m'lnstruire : il en est temps;

C'est k moi de chercher mon maitre.

Le pMerinage de Ferney n'ayant pu avoir lieu, le nouveau

roi de Su^de n'apas voulu quitter Paris sans voir dansl'atelier

de M. Pigalle le module de la statue qu'on se propose d'eriger

au grand saint de Ferney. Ce module, sans etre acheve, est

assez avance pour donner une id6e de ce que sera le marbre ;

mais on pretend qu'il n'a pas fait la conquete du roi de Su^de,

et que Sa Majeste a dit que si elle avait a souscrire, ce serait

pour lui acheter un habit et pour couvrir sa nudite. II est cer-

tain que cette nudite eprouve de grandes contradictions, et

qu'ellene parait pas s' arranger avec les convenances. Un poete,

un historien, un philosophe ne doit etre nu que lorsqu'il entre

dans le bain, et ce n'est pas le moment de le peindre, a moins

que ce philosophe ne s'appelle Seneque, et que ce bain ne soit

son dernier. Mais que voulez-vous? Pigalle ne saitpas draper,

et il ne se soucie pas de faire ce qu'il ne sait pas superieure-

ment. Apr^s avoir cherche la tete du patriarche a Ferney, il a

pris ici un vieux soldat sur lequel il a modele sa statue avec

une v^rite surprenante, mais qui parait hideuse a la plupart de

nos juges : leur delicatesse, qui est vraiment nationale, estbles-

see deloutce qui est trop prononce, en quelque genre que ce

soit. Je trouve beaucoup de chaleur et d'enthousiasme dans le

modele deM. Pigalle. Donnez k cette figure la forme colossale;

a la place d'une plume, mettez-lui le foudre de Jupiter ou le

1. Mot de M™c d'l&pinay, qui dcrivit k M. de Voltaire vous tombez en jeunesse,

comme on dit vous tombez en enfance. (Gkimm.) Ces vers ;ne s:; trouvent pas

dans les OEuvres de Voltaire. Nous somm'^s pcu j ortd a croire qu'ils soient effec-

tivement de lui. (T.)
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flambeau de Prom6thee entre les mains, et vous ne serez plus

choqu6 de sa nudite, surtout si vous la placez dans un jardin.

Mais sa place devant 6tre un jour, selon les apparences, un lieu

ferme, ses traits devant nous retracer I'ecrivain de ce sifecle a

qui I'humanit^ doit le plus, la bienseance, dont I'homme de ge-

nie ne s'ecarte jamais, exigeait que la figure fut drapee avec sim-

plicite et elegance. G'est qu'il fallait charger de ce monument
Vasse, qui n'a pas le gout aussi sauvage qui Pigalle, et qui s'en

serait tire avec plus de succ^s. Pigalle a demande encore six se-

maines avant d'exposer son modele aux regards des souscrip-

teurs : en attendant^ les satires ne manquent pas. J 'observe k

I'auteur de I'inscription que je vais transcrire qu'il ne suffit pas

pour des satires de ce genre de savoir en bon cuistre de col-

lege la declinaison du pronom qui, mais qu'il faut surtout sa-

voir ecrire en style lapidaire comme un ange ou comme un

diable.

En tibi

Dignum lapide Voltarium,

Qui

In poesi magnus,

In historia parvus,

In philosophia minimus.

In religione nihil,

Gujus

Ingenium acre

Judicium praeceps,

Improbitas summa,

Cui

Arrisere mulierculae,

Plausere scioli,

Favere profani.

Quem
Irrisorem hominumque Deilmque

Senatus populusque physico-atheus

Mre collecto

Statua donavit.

M DCG LXXI.

I
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HONNETETE FRANCAISE SUR LE MEME SUJET.

J'ai vu Chez Pigalle aujourd'hui

Ce modele vant6 de certaine statue;

A cet ceil qui foudroie, b. ce souris qui tue,

A cet air si jaloux de la gloire d'autrui,

Je me suis 6cri6 : « Ce n'est pas li Voltaire,

C'est un monstre. — Oh! m'a dit certain folliculaire,

Si c'est un monstre, c'est bien lui. »

— Louis-Michel Van Loo, chevalier de I'ordre du roi, pre-

mier peintre du roi d'Espagne, ancien recteur de I'Academie

royale de peinture et sculpture, directeur des el6ves prot6g6s

par Sa Majeste, mourut le 20 mars dernier d'une fluxion de

poitrine, age de soixante-quatre ans. Michel, sans valoir son

oncle, Carle Van Loo, n'6tait pas un artiste meprisable ; il ex-

cellait principalement dans le portrait; il etait d'ailleurs recom-

mandable par Thonnetete et la probity les plus rares : lorsque

les qualites les plus essentielles sont pouss6esau plus haut de-

gre, il me semble qu'elles meritent bien autant notre admiration

que des talents sublimes. En s'approchant de Michel, on se

trouvait comme dans une atmosphere d'honnetete; il la trans-

pirait,pour ainsidire, par tous les pores; etavec elle, un calme.

une serenite qui vous rafraichissaient le sang, comme disait

M. de Mairan. Sans le connaitre, on aimait a etre assis a cote

de lui, sans autre raison que parce que I'honnete homme se

repose delicieusement k cote de I'honnete homme. Je n'ai ja-

mais vu une physionomie plus honnete que celle de Michel

;

c'etait celle de son ame. II vivait avec sa tante, la veuve de

Carle, avec sa soeur, sa ni^ce ; il etait I'ami, le chef, le pere de

toute sa famille ; leur profonde douleur fait plus eloge funebre

que tout ce que je pourrais dire. II a passe une partie de sa vie

en Espagne. II est mort pauvre, parce qu'il a toujours v6cu

honorablement. II confia un jour toute sa fortune, acquise par

son travail, a un ami qui fit naufrage ; il ne regretta que son

ami. Michel laisse un fr^re, Amedee Van Loo, premier peintre

du roi de Prusse, qui est de retour en France depuis deux ans

;

c'est le dernier, mais aussi le plus faible des Van Loo. On ignore k

qui sera donnee la place de directeur deseleves pensionnairesdu

roi. On parle de la supprimer, ou d'en diminuer le nombre ; cela



288 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

fait couler les larmes de la douleur et de la confusion. Get eta-

blissement coute a l'l5tat 15,000 livres tous les ans; et Ton ose

dire que le roi ne peut le soutenir, vu le delabrement actuel de

ses finances I Michel Van Loo tenait cette pension depuis lamort

de Carle ; et, depuis quatre ans, il n'avait rien touche de la

cour, et s'etait vu dans la n^cessite de faire toutes les avances

pour la nourritureet I'entretien de ces eleves; il est du a sa suc-

cession, pour ce seul objet, environ 60,000 francs. On lui de-

vait, depuis plus de dix ans, 30,000 livres d'ouvrages ordonn6s

pour le compte de Sa Majeste : en 1769 on lui paya cette somme
en billets deNouette, quiperdaient 70 pour cent sur la place;

en 1770 les interets de ce papier furent reduits de 5 a 2 et demi

:

c'etait, tout juste, lui enlever la moitie de la somme qui lui

6tait legitimement due depuis nombre d'ann^es. Michel parlait

de toutes ces pertes comme de choses absolument etrangeres k

son bonheur, a son repos, a son existence ; et Ton voyait bien

que ce qui n'interessait ni I'honneur, ni le sentiment, ni I'ami-

tie, n'avait jamais effleure son ame.

— Le 16 mars dernier sera remarque par les historiographes

du Theatre-Francais. C'etait la fin de I'annee theatrale, le jour

de la cloture des spectacles. Le Kain, qu'on croyait perdu pour

le theatre, et qui se trouvait retabli par les soins de M. Tron-

chin, avait reparu depuis le commencement du mois de fevrier,

avec des applaudissements universels, et certainement bien m6-

rit^s. II avait joue le role de N6ron dans Britannicus ; celui de

Mahomet, et quelques autres: il devait jouer, le jour de la clo-

ture, le role de Tancr^de ; mais il s'agissait de lui trouver une

Amenai'de. M'"® Yestris etait indisposee ; elle s'etait trouvee ma)

quelques jours auparavant en jouant, et avait pense faire inter-

rompre le spectacle ; M"'^ Dubois, la belle Dubois, a I'extremit^

d'une fluxion de poitrine, avait fait ses paquets pour I'autre

monde; M"* Sainval, troisi^me actrice tragique, n'etait guere

dans un etat moins facheux; et Ton craignait pour sa tete. Dans

cette perplexite, nous etions menaces de ne pas voir Le Kain,

et de faire la cloture de I'annee th6atrale par quelque comedie

bien usee, et encore plus mal jouee, lorsque Dieu excita le z^le

de sa servante Luzy, et lui inspira le hardi et courageux dessein

de se charger du role de la tendre, belle et malheureuse Ame-

nai'de. Quand ce dessein fut connu du public, tout le monde
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s'appr6ta a rire, et Ton 6tait persuade que la pi^ce ne serait pas

achev6e. M"« Luzy, jeune et belle, remplit k la Com6die-Fran-

Qaise I'emploi de soubrette. Elle n'est pas, je crois, aussi spiri-

tuelle qu'elle est jolie; son jeu, du moins, ne me donne pas

grande idee de son esprit ni de son talent; mais le parterre la

traite bien, parce qu'elle est jeune et belle, et que cela a aussi

son merite. Quelle apparence qu'une actrice, accoutumee aux

inflexions familiferes d'une soubrette, et a jouer ses mains en

poche, put rendre avec la dignity et la noblesse necessaires le

role toucbant d'Amenaide! L' actrice elle-m^me en etait si peu

persuadee qu*elle d^puta, avant de se montrer en scfene, le sei-

gneur Bellecour vers le parterre, pourimplorer son indulgence,

et pour I'assurer, par une harangue prononc6e avant la pi^ce,

que ce n'etait pas un debut, mais un simple essai risque dans

la vue unique de ne pas priver le public d'une occasion de voir

M. Le Kain. Apr^s ce compliment preliminaire, elle parut belle

comme I'astre du jour, habillee a ravir, et recut des applaudis-

sementsqui I'empech^rent, pendant quelques minutes, de com-

mencer son r61e. Pour juger de cette entreprise, en deux mots,

il est certain que personne ne se serait attendu que M"'" Luzy

s'en tirat avec tant de succ^s. Son maintien fut plein de grace,

de noblesse et de dignite; elle joua plusieurs morceaux avec

beaucoup de chaleur, et d'une maniere touchante; elle eut sou-

vent des inflexions tragiques et heureuses, et les vrais accents

de la douleur; il est vrai que, de temps en temps, on s'aperce-

vait de quelques tons de soubrette, mais jamais assez forts pour

avoir le droit de rire, quelque bonne envie qu'on en eut appor-

tee. En general, je ne serais pas surpris que M^^^ Luzy, en cul-

tivant ce talent, devint bonne actrice tragique; mais elle ne veut

pas quitter le tablier de soubrette pour le cothurne, et j'en

suis fache. Elle joua la suivante dans la petite pifece, et chanta

dans le divertissement; il ne lui manqua que d'y danser une

allemande, pour nous montrer, dans le meme jour, un qua-

druple talent, et pour remporter, a la fin de I'annee theatrale,

une quadruple couronne.

Mais que vous dirai-je de Le Kain, que je n'avais pas vu de-

puis qu'il avait reparu au theatre? II semble qu'il n'ait employe
le temps de sa maladie et de sa retraite que pour porter son ta-

lent k un degre de sublimite dont il est impossible de se former

IX. 19
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une id^e quand on ne I'a pas vu. J'entreprendrais en vain de

vous depeindre cet acteur dans le role de Tancr^de. II est de la

figure la plus laide et la plus ignoble, et il devient au theatre

beau, noble, touchant, pathetique, et dispose de votre ame a

son gre. Dans toute la tragedie de TancrHe^ il ne dit pas un mot
qui ne vous ravisse d'admiration ou ne vous arrache des lar-

mes. II faut compter cet acteur parmi ces ph^nom^nes rares que

la nature se plait a former de temps en temps, mais qu'elle

n'est jamais sure de produire deux fois, parce qu'il faut un con-

cours de circonstances qu'elle ne pent se promettre de rassem-

bler plusieurs fois de suite. Je ne crains pas de dire que ce que

nous avons vu danslasalle de la Gomedie-Francaise,le 16 mars

dernier, est non-seulement un spectacle unique en Europe, mais

que c'est une merveille de notre siecle, qu'aucun autre si^cle

ne pourra se flatter de voir renaitre. Je n'aurai pas k me repro-

cher de n'en avoir pas joui d^licieusement
;
j'ai senti I'empire

de I'art lorsqu'il a atteint la perfection, et mon ame en a ete

tellement ebranlee, qu'il m'a fallu plusieurs jours pour la cal-

mer et la remettre dans son assiette ; enfm elle s'est retrouv6e

dans la sphere des malheurs et du deuil publics, d'ou la puis-

sance du genie d'un acteur I'avait enlevee pour quelque temps.

II faut regarder Le Kain comme arrive au plus haut degre de

perfection depuis sa rentree. II n'a plus cette lenteur qu'on lui

reprochait quelquefois avec raison ; il est d'unesimplicite, d'une

justesse !... il est sublime.

L'epoque de son r^tablissement et de sa rentree a et6 mar-

quee par la perte de toute sa fortune. II s'^tait fait, par ses

epargnes, une rente de 1,500 livres, qui fut reduite, I'annee

derniere, a 600 livres, par les operations du controleur general

des finances. II lui restait une somme de 30,000 francs: c'etait

toute sa fortune, c'etait le fruit de vingt annees de travail et de

succes, et surtout d'une vie tr^s-frugale. Quand on compare la

fortune de Henri Le Kain k celle de David Garrick, le parall^le

qui en resulte n'est pas k I'honneur de la France; mais enfin

cette somme modique sur laquelle le Roscius francais fondait les

ressources de sa vieillesse vient de lui etre volee par un d6po-

sitaire infidMe, au moment meme ou il devait la placer d'une

manifere avantageuse et sure. En Angleterre, ce malheur aurait

6te r6par6 en vingt-quatre heures par une souscription volon-
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taire ; mais elles ne sont pas en usage en France : on dit qu'on

accordera a Le Kain une representation k son profit, et qu'elle

se donnera sur le theatre de 1 'Opera. Ce qu'il y a de sur, c'est

que sa sant6 n'est plus assez forte pour qu'il puisse se promettre

de pousser ses nouvelles ^pargnes bien loin ; et quoique I'ar-

gent ne soit pas la monnaie avec laquelle on achate le g^nie,

11 n'en est pas moins vrai que les arts etles talents disparaissent

lorsquelegouvernement et la nation cessent de les recompenser

avec magnificence.

— Un des meilleurs ouvrages qu'on nous ait donnes depuis

longtemps, c'est la traduction de VHistoire du rtgne de Vempe-

reiir Charles-Quint^ prdcMee d'un tableau des progres de la so-

cieti en Europe^ depuis la destruction de Vempire romain jus-

qu*au commencement du seizilme si^cle, par M. Robertson,

docteur en theologie, principal de I'universite d'Edimbourg, et

historiographe deSaMajeste britannique,pour I'ficosse; ouvrage

traduit de Tanglais, formant deux volumes in'/i% ou six volumes

in-12. Cette histoire jouit, ainsi que son auteur, d'une grande

reputation en Angleterre, et la merite. M. Robertson passe pour

un des meilleurs ecrivains de ce siecle ; et les Anglais ne nous

pardonnent pas la grande celebrite dont jouit en France M. Da-

vid Hume, qu'ils mettent bien au-dessous de M. Robertson.

Quoi qu'il en soit, il y auraitun parallele plus interessanta faire

en comparant M. Robertson a M. de Voltaire et ^ M. de Mon-
tesquieu. S'il etait oblige de leur ceder la palme, quant a la

rapiditeet au brillant de la mani^re, il aurait bien, je crois, sa

revanche du cote de la solidite, de la justesse et de la profon-

deur du coup d'oeil. Ses developpements sont le fruit d'une ex-

treme sagacite, dirigee par un esprit plein de sagesse et de

lumiere, et par un bon sens exquis. Get ouvrage est important,

et il serait a d^sirer que I'auteur voulut le continuer jusqu'a nos

jours. Nous en devons la traduction a M. Suard, qui a dej^ tra-

duit, je crois, ce que M. Robertson a ecrit sur YHistoire d'li-

cosse sa patrie *. II a traduit VHistoire de Charles-Quint de

I'aveu, et pour ainsi dire de concert avec I'auteur, qui lui en-

voyait les feuilles de Londres, a mesure qu'elles sortaient de

1. Grimm est ici dans I'erreur. La traduction anonymc de VHistoire d'^cosse

sous les regnes de Marie Stuart et de Jacques VI n'ctait point de Suard, mais de ^
Besset de La Chapelle, revue par Morellet, Londres, 1764, 3 vol. in-12.
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presse. Cela ne nous a pas avances de grand'chose, et il y a bien

deux ou trois ans que nous attendions. Le traducteur est ai-

mable, il est paresseux, il a la Gazette de France arediger avec

I'abbe Arnaud, il joue un role dans le parti philosophique, il

aime le monde et les soupers en ville ; voila bien plus de raisons

qu'il n'en faut pour retarder I'accomplissement d'une promesse.

En comparant sa traduction a I'original, vous latrouverezpeut-

etre plus verbeuse et moins elegante; vous remarquerez aussi

un peu de langueur et de nonchalance dans le style. Le grand

talent du traducteur consiste k se p6netrer de la mani^re de son

original, et a tacher de le rappeler par sa traduction ; maisnous

n'avons pas le droit d'etre si difficiles, et plut a Dieu que tous

ceux qui se melent de nous enrichir de traductions eussent la

facilite et la correction du style de M. Suard ! Get ouvrage a eu

beaucoup de succ6s.

— M. I'abbe Mignot, abbe de Scellieres, conseiller hono-

raire du grand-conseil , frere de M'"^ Denis , et par consequent

neveu de M. de Voltaire, vient de publier une Histoire de

Vempire ottoman^ depuis son origine jusquh la paix de Bel-

grade, en 17/10, quatre volumes in-i2 assez considerables. Ge

neveu n'est pas le premier homme du si^cle apres son oncle; il

est un peu epais ; I'oncle s'6tant empare de toute la matiere sub-

tile ne lui a laisse que le caput mortuum. Cependant les oisifs

qui ont fait de la lecture une ressource contre I'ennui liront le

neveu, et n'en seront pas mecontents. II pretend qu'il a pris

beaucoup de peine pour nous donner une histoire veridique de

cet empire; il aetudie les traductions des manuscrits orientaux

de la Bibliotheque du roi ; il a consulte M. de Gardonne, inter-

pr^te du roi pour les langues orientales, qui a longtemps vecu

en Turquie; M. le due de Ghoiseul lui avait permis de lire toutes

les correspondances des ambassadeurs, au depot des affaires

etrang^res ; et de tout cela il est resulte un ouvrage tel quel.

ISavril 1771.

Apres vous avoir parle de la seance particuli^re que I'Aca-

demie royale des sciences tint le 6 mars dernier en presence du

roi de Suede, il me reste k vous rendre compte de celle de 1 'Aca-

demic francaise, qui eut lieu le lendemain. Sa Majesty suedoise
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s'y rendit accompagnee du prince Frederic-Adolphe, son frfere,

quoique ce prince ne fut pas encore enti^rement retabli de Tin-

disposition que lui avait causee la nouvelle inattendue de la

mort du roi son pfere. Son Altesse Royale tomba m6me plus

serieusement malade aprfes cette date, et Ton fit appeler

M. Tronchin, qui la traita conjointement avec le m^decin sue-

dois qui avait suivi ces princes dans leur voyage. L'abbe de

Radonvilliers, ancien sous-precepteur de M. le dauphin et des

Enfants de France, complimenta le roi de Su^de en qualite de

chancelier de I'Academie. Ge compliment fut court. L'auteur le

composa sur le grand chemin en se rendant de Versailles a

Paris pour assister a la seance de I'Academie. II n'a pas voulu

en donner copie, et 11 pretend avoir refuse m^me Sa Majeste

suedoise, qui eut la bonte de lui en demander une. Apr^s ce

compliment, M. d'Alembert lut un Dialogue aux champs l5lys6es

entre la reine Christine de Su^de et le philosophe Descartes^

;

M. Marmontel lut ensuite une comedie en deux actes et en vers,

intitulee VAmi de la maison^ et le due de Nivernois termina

la stance par la lecture de plusieurs fables de sa composition,

que le public est accoutum6 depuis longtemps a applaudir aux

seances publiques de I'Academie. On presenta apres la stance

au roi de Suede un jeton academique en or : 11 n'y en eut qu*un,

et le prince Frederic-Adolphe fut oblige d'en accepter un ordi-

naire en argent; je crois meme qu'au lieu de prier Son Altesse

Royale de permettre qu'on lui en portat un le lendemain,

puisqu'on ne s'etait pourvu que d'un seul, on eut la sottise de

lui dire que I'Academie ne donnait des jetons en or qu'aux

tetes couronnees, comme si elle etait ^rigee pour faire des dis-

tributions de jetons aux rois et aux princes souverains. Lorsque

le roi, en examinant les portraits qui sont dans la salle d'as-

semblee particuliere, eut remarque celui de la reine Christine,

on saisit cette occasion pour demander k Sa Majeste le sien, et

elle eut la bont6 de le promettre.

Je ne vous dirai rien de VAmi de la maison. C'est une

piece a ariettes, comme disent nos barbares en musique, mais

du reste ecrite dans le veritable genre de la com6die ; M. Gre-

1 . Ce Dialogue se trouve tome IV, page 468 de I'tSdition des OEuvres de d'Alem-

bert, Paris, Belin, 1822.
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try la met actuellement en musique. Elle doit ^tre jou6e a la

cour pendant le futur voyage de Fontainebleau, et k I'entree de

I'hiver nous I'aurons sur le theatre de la Com^die-Italienne.

— Le roi de Suede avait remarque chez M"'*= la comtesse de

La Marck une petite statue de I'Amitie, executee en biscuit de

porcelaine de Sevres, d'apr^s un module de Falconet, si je ne

me trompe. Sa Majesty parut aimer ce morceau, et meme
desirer d'en avoir un pareil. M'"* la comtesse de La Marck

demanda et obtint la permission de lui faire liommage de cette

petite statue. Elle I'envoya au roi le lendemain avec les vers

que je vais transcrire ici : les vers sontde M. Loyseau de Mau-

leon, ancien avocatau Parlement, aujourd'huiprocureur general

du conseil de M. le comte de Provence.

Gustave, je vous aime : et dix lustres entiers

M'ont bien donn6 le droit de vous le dire.

Les rois ont cent mille guerriers

Pour assurer le sort de leur empire,

Des g^neraux pour livrer les combats

,

Des courtisans pour chanter la victoire,

Des belles pour joindre k leur gloire

Le doux attrait des plaisirs delicats.

Mais un ami qui librement leur donne
Les sentiments qu'on vend k leur couronne,

Un tendre ami qui vole dans leurs bras

Pour les payer des fatigues du trCne,

Les infortunes ne I'ont pas.

Vous I'aurez, prince, et I'amitie fidfele

Que je vous offre en est le siir garant.

Puissiez-vous dire en voyant ce modele :

Un roi sans I'amitie peut sans doute etre grand,

Mais il ne peut etre heureux que par elle.

M'"^ la comtesse de La Marck, au nom de qui ces vers

ont ete presentes au roi de Suede, est fille du feu marechal de

Noailles, ministre d'fitat, et par consequent soeur du due de

Noailles d'aujourd'hui. Ges vers disent quelle a cinquante ans.

Depuis cinq ou six ans elle est devenue devote, mais sans

renoncer enti^rement au monde. M. le comte de Scheffer avait

beaucoup vecu dans sa society lorsqu'il occupait le poste de

ministre de Sufede k la cour de France, et a ce titre elle a ete

une des premieres dames de Paris qui aient eu I'honneur de
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donner k souper au roi et au prince de Su^de. Comme le Petit

Car^me du P. Massillon, le meilleur choix de sermons qui aient

jamais ete prdches en France, a eu une vogue etonnante cet

hiver, par 1'application qu'on afaite de plusieurs p6roraisons de

ces sermons aux affaires pr^sentes, le roi de Suede a sans doute

voulu relire des sermons qui sont surtout precieux par I'harmo-

nie et le charme du style et la grace de la diction. M'"'= la com-

tesse de La Marck en envoyant a Sa Majeste le Petit Careme de

M. Massillon, eveque de Clermont, y joignit les vers suivants

qui sont encore de la fabrique de M. Loyseau de Mauleon.

Prince, quelque succfes qu'ait eu

Cet orateur a pr^cher la vertu,

Vous allez Tenseigner mieux cent fois que lui-m6me :

Qui jamais Tinspira comme un roi que Ton aime?

L'exemple qu'il donne k sa cour

Fait plus de bien aux hommes en un jour

Que tous les sermons d'un careme.

Parmi les lectures particuli^res qui ont 6te faites au roi de

Su^de, il faut compter le poeme en prose des Incas, ou la Des-

truction de Vempire du Perou et Paris sauve, tragedie en prose

par M. Sedaine. On ne sait pas encore quand cette piece sera

jou6e ni quand le poeme de M. Marmontel sera imprim^.

— M. de Saint-Lambert vient de donner une nouvelle Mi-

tion de son poeme des Saisons. Cette edition est plus soignee et

plus correcte que la premiere. On en a retouche les planches, et

par consequent les estampes en sont moins belles; mais qui est-

ce qui a jamais achet^ un livre pour les images, que les libraires

n'ont inventees que pour ranconner le public? L'auteur a fait

plusieurs corrections importantes dans cette nouvelle edition ; il

s'est surtout occupe du Printemps, premier chant de son poeme,

qui avait et^jugele plus faible: il a cherche a en rendre les

transitions plus heureuses. Dans le chant de I'^te il a ajout6

une description de la zone torride, qui a cent vers au moins; ce

n'est pas le morceau le moins beau de I'ouvrage. Dans le chant

de I'Hiver on lit un 6pisode sur les glacieres de la Suisse, qui

n'etait pas dans la premiere edition. Cet episode est long et tra-

gique, mais il ne m'a pas paru produire I'effet path^tique

auquell'auteur pretend; M. de Saint-Lambert n'estpasheureux
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en invention : quand ses fables ne sont pas communes et plates,

elles sont ordinairement inventees avec tant d'effort et de tra-

vail que le lecteur partage involontairement la fatigue du poete.

Je persiste dans mon premier sentiment sur cet ouvrage : s'il

n'echappe a I'injure du temps que par fragments, la posterite

le comptera au nombre des meilleures productions de notre

sifecle, parce qu'il y a plusieurs morceaux de la plus grande

beaute; mais il me semble qu'on peut dire: Infelix operis

summa \ parce qu'il y a trop de langueur et de monotonie. 11

ne faut done pas trop crier a I'injustice du peu d'accueil que ce

poeme a recu. Sans doute qu'il aurait procure a son auteur la

plus haute reputation il y a soixante ans; mais il est injuste de

vouloir que nous soyions aussi friands aujourd'hui qu'avant que

nous eussionsun Voltaire : je suis persuade que Yirgile gata un

grand nombre de reputations de poetes trfes-estimables qui vin-

rent aprfes lui. M. de Saint-Lambert a aussi ajoute quatre contes

nouveaux a son recueil de Fables orientales dans le gout de

Sadi, savoir; VEsprit des dijfirents Hats; les Lumi^resj le

Besoin d'aimer et la Visite. Ges Fables orientales sont, de toutes

les productions de M. de Saint-Lambert, celles que j'estime le

plus ; elles sont ecrites avec beaucoup de force et d' eloquence,

etquelquefois meme avec grace, quoique I'auteursoit naturelle-

ment severe et un peu sec ; le sens en est profond, la morale ele-

vee, grave et pure.

— G'est un etrange vertigo que celui de M. de Moissy de

nous accabler de drames moraux ecrits dans le genre ennuyeux

pour le progr^s des bonnes moeurs et pour le dessechement des

lecteurs. II a deja parcouru tons les ages de la vie humaine

dans son ^cole dramatique^ et apres avoir administre au public

I'extreme-onction dans la derni^re de ses pieces a proverbes, il

devrait au moins nous laisser tranquilles ; mais ne voila-t-il pas

qu'il attaque de nouveau le beau sexe et qu'il va lui prouver

par une comedie qu'il faut qu'une bonne mere nourrisse ses

enfants elle-meme? Ge traite moral est intitule la Vraie M^re;

drame didacti-comique en trois actes et en prose. Les acteurs

sont : la femme d'un n^gociant, accouchee depuis sept mois et

nourrissant son enfant; la femme d'un employe dans les Fermes,

1. Horace, Art poetique, vers 34.
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enceinte et presque k terme; la femme d'un marchand de drap,

relevee de couches depuis neuf mois et demi : et puis les maris

de tout cela, et puis les enfants de sept et de neuf mois, et puis

la nourrice, et puis la sage-femme, et puis la garde de femmes

en couches; et puis c'est M. de Moissy qui accouche de toutes

ces betises! Cela est en verite d'une platitude exquise et remar-

quable, et il faut I'avoir lu pour croire que de telles productions

se publient a Paris en 1771. II faut que M. de Moissy se fasse

recevoir a Saint-Gome en qualite d'accoucheur-moraliste, il fera

surement une revolution dans les rues Saint-Denis et Saint-

Jacques, a moins qu'il ne re^oive avant le temps la couronne du

martyre par les mains des nourrices de Paris, pour avoir voulu

miner leur etat de fond en comble.

— La society de M. de Magnanville, garde du tresor royal, qui,

depuis deux ou trois ans, passe la belle saison au chateau de la

Ghevrette, a tiois lieues de Paris, s'occupe a jouer la comedie

pour son amusement. Gette troupe de societe est superieurement

bien composee, et ses representations ont attire une foule de

spectateurs choisis de la cour et de la ville. Parmi les actrices

M'"^ la marquise de Gleon, M''*^ de Savalette sa soeur, et M"' de

Pernan, fille de M. de Magnanville, ont montre un talent decide.

M. le chevalier de Ghastellux a fait jouer successivement sur ce

theatre de la Ghevrette trois pieces de sa composition : une come-

die en un acte, intitul^e les Amants portugais^ une comedie en

trois actes, intitulee les Pretentions, et enfm une imitation

libre de Borneo et Juliette, tragedie de Shakespeare. Ges repre-

sentations ne soutiendraient peut-^tre pas le grand jour du thea-

tre public; mais elles ont attire a chaque fois beaucoup de

monde, et Ton a applaudi a plusieurs details qui ont paru heu-

reux et charmants. M. de Magnanville de son cote a ete auteur et

acteur a la fois; 11 a compose une pi^ce en trois actes, intitulee

les Orphelines, qui a eu le plus grand succes.Je ne sais si c'est

I'essai de M. le chevalier de Ghastellux qui a enhardi un detes-

table barbouilleur a faire imprimer un Romeo et Juliette en cinq

actes et en vers libres ; ce barbouilleur est le meme qui donna

il y a quelques annees un drame de Belisaira ^ Gela n'est pas

lisible. On imprime depuis quelque temps une si grande foule

1. Mouslier de Moissy, 1777. Voir tome VIII, p. 273.



298 GORRESPONDANCE LITTERAIRE.

de pieces dramatiques qui ne seront jamais jouees sur aucun
theatre que je prends le parti d'en retrancher la notice de ces

feuilles; ainsi je ne vous parlerai ni du Laboureur devenu gen-
tilhomme \ ni du Cri de la nature ^ ni d'une infinite d'autres

pauvretes : quand les mauvaises herbes dominent dansun champ,
il ne faut pas trier, il faut y mettre le feu.

— A la Comedie-Italienne, la cloture s'est faite par une
facetie de la composition de M. Anseaume, intitulee Arlequin

marchand de proverbes. Comme le gout de jouer des proverbes

en societe a gagne de plus en plus, Arlequin, en compagnie du
grand cousin Bertrand, qui a fait fortune dans le Deserteur,

entreprend ce commerce avec confiance ; mais sa marchandise

ne consiste pas en proverbes dramatiques : c'est un assortiment

de proverbes en compliments adress^s au parterre ; les princi-

pales actrices viennent les acheter chez M. Arlequin et son cou-

sin Bertrand, et les recitent au parterre. C'est peu de chose

que toute cette marchandise; mais elle a ete bien recue du
public, parce qu'elle lui a et6 debitee par des actrices qui lui

sont agreables et dont il se laisse volontiers enjoler.

— J'ai eu I'honneur de vous parler en passant du TraiU

des preuves qui servent a Mablir la verite de Vhistoire^ par le

P. Henri Griffet, jesuite francais refugie a Bruxelles. Les der-

niers chapitres de cet ouvrage sont employes a prouver la

preeminence et les prerogatives de la maison de Rohan ; le

P. Griffet etait infmiment attache a M"^ la comtesse de Marsan,

gouvernante des Enfants de France, soeur de M. le marechal-

prince de Rohan-Soubise; il a voulu par ces preuves faire un

dernier acte de courtisan. Plusieurs dues et pairs de France ont

cru n'avoir rien de plus important a faire dans les circonstances

actuelles que de faire publier une refutation en forme des idees

du P. Griffet et des faits qu'il a avanc6s. Leur 6crit est intitule

M^moire sur les rangs et les honneurs de la cour, pour servir

de reponse aux trois derniers chapitres de Vouvrage du

P. Griffet. Je crois cet ecrit, qui a environ cent quarante pages

in-8% redig6parM. Gibert, de 1'Academic royale des inscriptions

et belles-lettres, secretaire general de la pairie. Le P. Griffet

1. 1771, in-8°; par Boutillier.

2. 1771, in-8°; par Armand.



AVRIL 1771. 299

ne pourra pas lui r^ponclre, attendu qu'il est mort a Bruxelles

au mois de fevrier dernier, age de plus de soixante-dix ans.

C'^tait un des gros bonnets de I'ordre; il passait pour intrigant

et retors; mais j'ai vu cette reputation quelquefois usurp6e par

de pauvres diables qui mouraient de peur dans le temps qu'on

les croyait fort redoutables : les jesuites ont longtemps roule

sur leur ancienne reputation, et la mani^re dont leur des-

truction s'est operee prouve trop combien leur consistance 6tait

precaire. Gomme homme de lettres, le P. Griffet n'etait pas

sansmerite; c'etait un assez bon esprit, mais un ecrivain dilTus,

et d'ailleurs necessairement captive par les prejuges de son etat

qui ne pent manquer d'etouffer k la longue tout sentiment de

verite et d'elevation. II ne faut juger le proems entre maitre

Griflet et maitre Gibert que lorsque maitre Georgel aura parl6.

L'abbe Georgel, autre ex-jesuite, attach^ a M. le prince Louis

de Rohan, coadjuteur de Strasbourg, travaille en ce moment a

une reponse au memoire de MM. les dues et pairs opposes aux

pretentions de la maison de Rohan. Depuis le menuet de M"^ de

Lorraine qui a excite une si grande commotion I'annee derni^re

au bal pare pour le mariage de M. le dauphin, il n'y a pas eu

d'affaire plus importante dans le droit public fran^ais, a en juger

par le temps qu'on prend pour s'occuper de cette querelle;

maitre Gibert et maitre Georgel auront bien de la peine k trou-

ver des auditeurs qui soient d'humeur d' entendre leurs raisons

dans ce quart d'heure.

— Un pretre habitu6 de la paroisse de Saint-Roch, M. l'abbe

de Germanes, vicaire g^n^ral de Rennes, a public une Histoire

des revolutions de Corse, dermis ses premiers habitants jusqu'cL

nos jours. Deux volumes in-12. Cela sera encore bon pour les

lecteurs par 6tat et par ennui. II n'y a d'ailleurs ni talent, ni

m^rite a faire de semblables rapsodies; mais il vaut encore

mieux passer son temps a composer et a lire de tels ouvrages

que de mauvais romans. Le peuple corse m^riterait bien un

historien philosophe, observateur et impartial. J'ai entendu

parler fort diversement de son chef Pascal Paoli ; les uns en font

un heros, les autres en parlent comme d'un lache et d'un petit

fripon. Sa valeur a toujours paru equivoque; mais s'il n'est que

friponneau, il faut convenlr qu'il n'y aqu'heuret malheur en fait

de reputations comme en autre chose : car ce Pascal Paoli n'a pas
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moins6te, pendant dix mois, le h^ros de I'Europe enti^re. Laprin-

cesse DaschkofF, qui voulait voir, pendant son s6jour a Londres,

un homme si cel^bre, ne pouvait lui pardonner d'avoir accepts

une pension du roi d'Angleterre ; elle disait que la mis^re etait

un pi^destal qui convenait au chef d'une nation pauvre, lorsque

ses efforts pour lui conserver la liberte avaient 6te inutiles.

— M. d'Ussieux, qui se tient, je crois, a Bouillon dans le sein

de la societe typographique, nous a envoye uiie Histoire ahrd-

gSe de la d^couverte de la conquete des hides par les Portugais.

Volume in-12 de deux cents pages. L'auteur ne dit pas d'ou il a

tire son histoire, mais il I'a si bien abregee qu'il n'en resulte

qu'une insipide et aride gazette. Ce n'est pas la faute du sujet,

qui est plein de details instructifs et surprenants, et du plus

grand inter^t, si l'auteur avait eu le talent de le traiter et s'il

savait ecrire.

— Je ne sais a quel rimailleur nous devons une feuille inti-

tulee Du Theatre et des causes de sa decadence, ipitre aux
ComMiens francais et au parterre. Ordinairement la veritable

cause de la decadence du gout et le tort des Com^diens, c'est

d'avoir refuse une mauvaise pi^ce; l'auteur de la mauvaise

pi^ce se venge de la rigueur des Comediens par une mauvaise

satire, c'est la rfegle. Si la pi^ce de celui-ci 6tait aussi bien

ecrite que sa satire, je vous aurais defie d'en lire quatre vers de

suite. II a jug6 a propos de reciter sa satire plusieurs jours de

suite a haute voix dans le foyer de la comedie, jusqu'a ce que

la police I'ait fait prier de se dispenser de cette politesse.

— M. Clement le mordant n'a pas seulement attaque le

poeme des Saisons, par M. de Saint-Lambert, et la traduction

des Georgiques, par I'abb^ Delille; il a aussi depece le poeme

de la DMamatio?i, par M. Dorat. Celui-ci vient de lui repondre

par un petit 6crit intitule Ma Philosophie *
: car M. Dorat n'a

pas seulement ses fantaisies, il a aussi sa philosophie ; elle con-

siste dans un persiflage en vers de huit syllabes, orne d'une

estampe, suivi d'une R^ponse badine en prose ^ de graves obser-

vations. II fait une brochure de cinquante pages en vers et en

prose pour nous prouver que les Observations de Clement ne

1. LaHaye et Paris, 1771,in-8°. Figure, vignette et cul-de-lampe de Marillier,

graves par de Ghendt. Voir la note du Guide de MM. Cohen et Mehl sur les diffe-

rences du tirage de latroisi^me estampe.
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I'approchent pas; mais son silence I'aurait bien mieux prouv6.

All reste, M. Dorat ne dit pas comme ce Gascon : « Messieurs,

de gros bas de laine, un bon gilet, une bonne redingote, voila

ma faQon de penser en hiver » ; mais « de la gaiete, du myrte,

des sir^nes, des dryades, des naiades, d'aimables erreurs, de

charmants soupers, voila ma fa^on de penser sur M. Clement n.

MAI.

!«'• mai 1771.

On a donne, le 18 du mois dernier, sur le theatre de la

Gomedie-Italienne, la premiere representation de VAmoureux

de quinze ans, ou la Double Fete, comedie en trois actes et en

prose, melee d'ariettes. Cette pi^ce a eu beaucoup de succes.

Le parterre a demande les deux auteurs, et lis ont comparu

successivement. Elle avait ete composee il y a un an pour cele-

brer le mariage de M. le due de Bourbon ayec Mademoiselle,

fille de M. le due d'0rl6ans, et elle devait 6tre jou6e a Ghan-

tilly; i'ignore les raisons qui ont d6rang6 la representation.

Gomme M'"'' la duchesse de Bourbon d'aujourd'hui a effective-

ment pres de six ans de plus que le prince son epoux, vous voyez

d'ou est venue I'idee au poete de VAmoureux de quinze ans

pour une fete theatrale relative a ce mariage. Gomme ouvrage

destine a etre joue en society, cette piece est charmante; trans-

portee sur le theatre public, elle n'a ni assez de force comique,

ni une touche assez sure et assez ferme pour soutenir le regard

severe de la critique : malgre cela elle a trouve grace, parce

qu'elle est faite sans pretention, qu'elle est agreable, quoique

froide et faible; qu'elle est superieurement jouee, et qu'elle est

remplie de vaudevilles qui tournent toujours la tete au parterre.

Le poeme est de M. de Laujon, auteur de plusieurs operas,

attache a M. le comte de Glermont, prince du sang, et un de

nos faiseurs de pieces et de couplets de societe des plus em-
ployes. II est aussi fort bon acteur, et je I'ai vu jouer sur

plusieurs theatres particuliers avec beaucoup de naturel. La

musique de VAmoureux de quinze ans est le coup d'essai d'un
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jeune homme appele Martini. Je le crois AUemand ^
: s'il est

Frangais, il sufTit d'un de ses airs pour se convaincre qu'il a

appris son metier en AUemagne ou en Italie. II a enseigne la

musique quelque temps a Nancy, et il s'appelait alors Martin.

En se transplantant a Paris, il a ajoute un i a son nom, et a bien

fait; Martini sonne beaucoup mieux en musique que Martin.

On dit qu'il a Spouse une fort jolie femme, et il a sans doute

encore bien fait. M. le marquis de Ghamborant, colonel d'un

regiment de hussards, et premier ecuyer de M. le prince de

Conde, ayant connu Martini qui faisait le maitre de musique sur

le pave de Paris, et qui n'y gagnait pas grand' chose, le prit

pour son secretaire, et lui fit avoir un brevet de sous-lieu-

tenant : ainsi voila mon petit Martini compositeur, secretaire,

officier de hussards et peut-etre cocu, car quel est I'^tat ou le

merite qui mette a I'abri de cet inconvenient? Ce qu'il y a de

sur, c'est qu'en sa premiere qualite, c'est un homme a encou-

rager. II a deja fait graver pour le clavecin des morceaux de

musique qui ont eu du succes. Dans sa musique de VAmoureux
de quinze ans on remarque une grande facilite de style, et les

traces d'une bonne ecole; son harmonie est pure, et il ne s'em-

barrasse pas dans sa marche. Ses airs manquent de resultat;

mais j'aime a croire que ce n'est pas sa faute ; c'est certainement

celle de son poete, qui ne lui a jamais donne de sujet, mais

qui lui a donne en revanche, pour chaque air, quatre fois plus

de paroles qu'il n'en fallait : la n6cessit6 de placer tout ce flux

de paroles oisives a considerablement nui a la verve du compo-

siteur, et I'a presque toujours bornee a Fetendue mecanique de

son air. Je me garderai bien de juger M. Martini a mort sur cet

essai : quand il aura affaire a un poete qui salt ce que c'est

qu'un air, nous verrons s'il ne s'en tirera pas a son honneur.

— Le 2/i du mois passe, on donna sur le theatre de la

Comedie-Francaise la premiere representation de Gaston et

Bayard^ tragedie, par M. de Belloy. La mis^re obligea le pauvre

citoyen de Galais de livrer cette piece k 1'impression au com-

mencement de I'annee dernifere ; la sante chancelante de M. Le

Kain ne lui promettait pas alors de pouvoir etre jouee si tot,

1. Martini, auqucl on a dii, depuis I'^poquc ou Grimm ^crivait cecl, la musique
de la Bataille d'lvnj, du Droit du Seigneur, d'Annette et Lubin et de Sapho, eiait

n6 en 1741 k Freystadt, dans le Haut-Palatinat; 11 est mort en 1810. (T.)



MAI 1771. 303

et sans Le Kain, point de salut pour Bayard ni pour aucun

heros ancien ou moderne. Get acteur sublime s'etant trouve en

etat de reparaitre sur la sc^ne, il s'est charge du role de Bayard,

et a fait r^ussir la pi^ce de M. de Belloy, qui 6tait cruellement

tomb^e a la lecture. M0I6 a fort bien joue le role de Gaston,
^jme Yegtris celui d'Euphemie aussi bien qu'on peut jouer un

role de sentiment et de passion dans lequel il n'y a ni sentiment

ni passion; le bon Brizard 6tait bien mauvais dans le role detes-

table du mechant Avogare. Tout considere, le succes a ete

complet et le parterre a demande avec la plus grande vivacite

I'auteur, qui n'a pas juge a propos de se rendre a ses desirs.

Je suis bien aiseque M. de Belloy jouisse de la gloire et surtout

des profits de ce succes, mais je suis humilie, pour notre gout,

du succes diQ Bayard : je ne saurais nier qu'une nation eclairee,

instruite, capable d'elevation, fait un tort reel a sa reputation,

en souffrant, sur ses theatres publics, la representation de ces

pompeuses fadaises. M. de Belloy est un porteur de lanterne

magique qui expose une suite de figures guindees et en attitudes

forcees k I'admiration d'une troupe d'enfants qui en sont tous

ebahis; on ne saurait estimer ni les enfants ebahis ni le porteur

de la lanterne. II n'y a pas le sens commun dans sa piece. Je

lui passe la discordance des vers, la faiblesse du style, qui fait

que ses heros parlent toujours un galimatias inintelligible, parce

que I'expression est toujours a cote de I'idee; mais il est impos-

sible aun homme de gout de se faire a I'absurdite des incidents,

des ev^nements et des moeurs. Si c'est la des chevaliers fran-

cais, celui qui a dit qu'un Francais decompose donnait en derni^re

analyse un perruquier avait raison. Le m6me chimiste trouvait

qu'un Allemand decompose rendait en derni^re analyse un

caporal ; mais jecrains qu'il n'ait pris son Francais dans I'alambic

de M. de Belloy. Gelui-ci donne pour resultat de la chevalerie

une jactancenationale, des flagorneries, des compliments a perte

d'haleine que ses heros se renvoient avec un courage que rien

n'egale ; en les quittant, vous ne direz pas « des chevaliers

francais », mais

Des perruquiers gascons tel est le caract^re.

Quand on se rappelle un instant les traits de ce Bayard naif.
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aussi simplement modeste que valeureux, de ce chevalier sans

peur et sans reproche que I'histoire nous peint avec des couleurs

si int^ressantes, et qu'on le compare a ce fanfaron deM.de
Belloy, qui s'amourache a son age d'une petite Italienne, et a

la sottise de se croire aime quandelle a la passion la plus decidee

pour un prince aussi brillant que jeune, on sent que I'auteur

n'a fait que copier en grotesque I'amour sage et reserve de

Goucy pour Adelaide du Guesclin dans la tragedie de ce nom

;

mais quand on voit le chevalier sans reproche faire une incar-

tade de mousquetaire a un prince du sang de son roi, a son

chef, au moment d'une bataille decisive et inevitable; quand on

voit qu'il faut que cette bataille attende que la fureur jalouse

de Bayard ait ete assouvie dans le sang de Gaston, ou plutot

que ce duel ait ete change en un combat de gasconnades; quand

on y ajoute tons ces crimes sans motifs, betement complot^s et

plus betement executes par Avogare et Altamore, on ne sait

lequel il faut le plus prendre en compassion ou de I'auteur qui

perd son temps au bousillage de ces pauvretes, ou d'un peuple

qui s'en accommode. Yous demanderez comment il se pent qu'une

nation qui applaudit avec transport aux vrais chefs-d'oeuvre de

I'art se contente en meme temps de ces debris ridicules d'une

lanterne magique ? G'est a la favour de la pompe du spectacle

qui charme et seduit des enfants, et surtout a la favour de ces

flagorneries intarissables pour la nation francaise dont toutes

les scenes oflrent les plus fastidieux details. On appelle cela du

patriotisme, et ceux qui n'applaudissent pas a ces pauvretes

nationaies sont regardes comme des coeurs froids ou comme

mauvais citoyens. G'est ce patriotisme d'antichambre, comme

I'appelle M. Turgot, aussi has que pueril, auquel nous sommes

r^duits depuis qu'on s'industrie h. affaiblir et k detruire les liens

qui attachent I'homme vertueux, le citoyen g6n6reux et libra a

la patrie. Les coquins italiens veulent-ils inspirer a Gaston des

soupcons contre Bayard, il leur repond :

Bayard, un traitre! lui ! vous I'osez soupQonner?

Vous n'etes point FranQais, on pent vous pardonner.

Ainsi ce n'est pas parce que le chevalier sans reproche est

au-dessus du soupcon de bassesse et d'infidelite que Gaston
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rejette les insinuations de ces coquins, c'est parce que Bayard

est Frangais, et qu'il est impossible qu'un Francais trahisse son

devoir. Voila de ces encouragements que le patriote de Belloy

sait donner k la nation sous I'apparence d'une louange delicate

et fine : en eflet, il n'y a jamais eu ni traitres, ni coquins, ni

fripons en France, et si Ton y entretient des bourreaux, c'est

une affaire de luxe et de pure decoration. J'avais espere, j'en

conviens, que ce vers absurde exciterait au moins les murmures

du parterre, et qu'on serait oblige de le supprimer aux repre-

sentations suivantes, maisil futapplaudi avec transport : preuve

incontestable qu'il n'y avait pas un seul malhonnete homme
dans la salle, que nous sommes tous des Bayards pour le moins,

et qu'il en pleut en France, excepte dans les annees de seche-

resse. J'avoue que le besoin de s'entendre louer sans cesse

et la facilite d'avaler et de digerer les louanges les plus crues

ne sont pas a mes yeux le symptome le moins facheux de cer-

taines epoques nationales, mais encore faudrait-il donner du

pain au louangeur, et se souvenir que les battements de mains

ne preservent ni du froid, ni de la faim, ni de la soif.

L'auteur a retranche a la representation quelques amphi-

gouris dont on s'etait moque a la lecture : I'enigme que voici

est de ce nombre. Lorsque la piece parut il y a un an, M. de La

Harpe, qui est malin, la fit inserer dans le Mercure de France

:

Viens r6gler les ressorts de notre art infaillible :

Mais concertons si. bien leur jeu sur et terrible

Que I'un, en se rompant par un effort secret,

De I'autre tout i coup pr6cipite I'effet;

Que ce dedale offrant des detours innombrables,

Partout entrecoup6s, partout impen^trables,

Soit plein de fils trompeurs dont le sombre embarras

figare sans retour ou conduise au trepas.

On ne comprit rien a ce galimatias : Freron dit dans ses

feuilles que le mot de I'enigme etait Ataignee, et comptait dire

une mechancet^; La Harpe repondit que ce n'etait pas mal

deviner pour une mouche : il jouait sur le mot de mouche^ qui

veut aussi dire delateur pay6 par la police; il nous apprit

ensuite dans le Mercure que le vrai mot de I'enigme 6tait Mine,

et que l'auteur de I'enigme faisait parler un mineur a son cama-

IX.
*

20
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rade pendant le siege d'une citadelle. Get auteur etait M. de

Belloy qui nous avait donne cette enigme mot pour mot pour

la description poetique d'une mine, a la fm du premier acte de

la tragedie de Bayard,

Les plus forts retranchements sont tombes sur le cinqui^me

acte et sur ce combat, d'heureuse invention, de Bayard au lit

avec le traitre italien qui veut I'assassiner; car il vous souvient

que ce heros, blesse par trahison au troisi^me acte, passe le

quatri^me et le cinquifeme au lit; mais le coquin n'en a pas

meilleur march6, et Bayard se tire de ce combat superieurement.

On a infmiment craint pour le succ^s de cette situation ridicule,

mais Le Kain a tout sauve avec un art admirable; il a ete

sublime a proportion du progres de I'absurdite du poete. II lui

est cependant arrive une chose fort plaisante : au quatrifeme

acte, le lit etait du c6t6 du roi; au cinqui^me, pour varier, on

I'avait place du cote de la reine. Ainsi, pour ne pas tourner le

dos au parterre, Bayard etait couche surle cote gauche au qua-

tri^me acte, et sur le cote droit au cinquieme. II s'ensuivit que

la blessure avait aussi change de cote dans I'entr'acte, et qu'apres

avoir ete du cote des boutonnieres, elle s'etait placee du c6t6

des boutons. Mais cechangement de place ne fut pas apercu du

parterre, a qui la fum^e de I'encens qu'on lui brulait avait sans

doule obscurci la vue. Je crois que sans le talent de Le Kain et

sans son art inimitable, tous les compliments adresses a la nation

fran^aise, sans excepter ceux du vieux deserteur du cinquieme

acte, etaient autant de frais avances en pure perte, et que le

public aurait souhaite le bonsoir a I'auteur avant la fin de la

pi^ce. J'en ai pen vu qui prtossent aussi bien a une excellente

parodie, et quoique j'aie ce genre naturellement en horreur, je

crois que celui qui ferait une parodie bien gaie, bien folle, de

Gaston et Bayard, me raccommoderait avec lui.

— Je croyais que mes yeux avaient vu mourir le dernier des

cartesiens, et qu'il n'en existait plus depuis que nous avons

perdu M. de Mairan
; je me suis trompe, et les Betes mieux cotr

nues, ou Entretiens de M. Vahb^ Joannet^ m'ont desabus6. G'est

le titre d'un ouvrage en deux volumes in-12, et c'est un etrange

litre. On ne manquera pas de dire que M. I'abbe, pour mieux

connailre les betes, s'en est approch6 le plus prfes possible, et

s'est, pour rinsi dire, perdu dans la foule et identifie avec elles;
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et c'est sans doute aprfes s'^tre longtemps examine qu'il a adopte

le sentiment de Descartes, qui osa le premier soutenir que les

betes n'^taient que des machines organisees. Voila sur quoi rou-

lent ces Entretiens. M. I'abb^ defend le syst^me de Descartes,

les autres interlocuteurs le dombattent. Je crois que vous ne

vous soucierez pas de savoir qui a tort ou raison, et que vous

ferez bien. Le sysl^me insoutenable de Descartes n'a jamais et6

serieusement adopts par aucun bon esprit, a moins qu'on ne

dise que ce philosophe ne voyait dans toute la nature animee

que des machines organisees, k commencer par I'homme et a fmir

par le ciron. En ce sens, sa philosophic et sa manifere de voir

ont fait de prodigieux progr^s en France
; je n'y connais pas un

seul philosophe qui ne soit materialiste dans I'ame, comme le

cocher de M. le marquis de Duras disait de son maitre qu'il

6tait cocher dans I'ame, et il n'y en a pas un qui ait besoin de

dissequer M. Tabbe Joannet pour s'affermir dans son opinion.

Puisque M. I'abbe cartesien m'a rappele M. de Mairan, il faut

que je vous dise un mot du legs universel fait a M°^* Geoffrin.

L'usage qu'elle vient d'en faire justifie bien Testime que le de-

funt academicien faisait d'elle : apr^s avoir eu les soins les plus

touchants pour lui pendant sa maladie, et pour sa memoire

apres sa mort, elle ne s'est mise en possession de I'heritage que

pour le distribuer tout entier aux parents et aux amis de M. de

Mairan. Gette succession 6tait un objet de plus de cent mille

francs, et les parents du defunt academicien devront a M°^^ Geof-

frin une fortune surlaquelle ils n'avaient nuUe esp^ce de droit,

etqu'ils n'avaient ni esperee,ni recherchee.Le philosophe mou-
rant disait : « Ce que j'ai toujours particuli^rement estime en

vous, c'est I'ordre; et I'ordre, c'est les diamants de I'esprit. » Si

c'est a cette quality que les parents de M. de Mairan sont rede-

vables de la g^n^rosit^ qu'ils viennent d'^prouver, ils doivent

en faire pour le moins autant de cas que lui.

15 mai 1771.

L'Academie fran^aise vient de reparer successivement toutes

les pertes qu'elle avait faites dans le courant de I'hiver der-

nier. M. de Roquelaure, 6veque de Senlis, a succ^de a M. de

Moncrif ; M. le prince de Beauvau a eu la place de M. le pre-
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sident Renault ; M. Gaillard cellede M. I'abbe Alary, et M. I'abb^

Arnaud vient d'etre recu a la place de M. de Mairan.

L'Academie, suivant 1' usage de tous les corps, est partag^e

en deux partis ou factions : le parti devot, qui reunit aux prelats

tous les academiciens mincement pourvus de m6rite, et d'autant

plus empresses par consequent a faire leur cour avec bassesse;

et le parti philosophique, que les devots appellent encyclope-

dique, qui est compose de tous les gens de lettres qui pensent

avec un peu d'elevation et de hardiesse, et qui preferent I'inde-

pandance et une fortune bornee aux faveurs qu'on n'obtient

qu'^ force de ramper et de mentir. Ge dernier parti se fait gloire

de compter parmi ses soutiens M. le prince Louis de Rohan,

coadjuteur de Strasbourg ; M. le due de Nivernois, M. I'arche-

v^que de Toulouse, et s'est renforce cet hiver par I'election de

M. le prince de Beauvau. II y a au reste dans ces deux partis,

comme entre deux armees opposees, un fonds de deserteurs qui

se rangent, suivant la fortune, de I'un ou de I'autre cote, et

dontl'un ou I'autre se fortifie en les ni6prisant egalement; il y
a ausside ces ames fibres et libres quid^daignent d'etre d'aucun

parti, comme M. de Buffon, par exemple, et que leur neutrality

expose a la calomnie des deux factions.

Le parti philosophique avait acquis depuis quelques annees

une grande superiorite sur I'autre, et s'etait rendu pour ainsi

dire maitre de toutes les elections ; et s'il avait pu se renforcer

de sujets d'un merite reconnu, il aurait fini sans doute par

ecraser le parti devot. Mais malheureusement la disette des

sujets est extreme et augmente tous les jours; et si la mortalite

se mettait parmi les vieux academiciens, I'Academie ne pourrait

manquer de se peupler d'une infinite de jeunes gens dont le

caract^re incertain et peu arrete amenerait peut-etre d'autres

revolutions, ou bien elle finirait, si le parti devot I'emportait,

par devenir une assemblee d'evdques et d'abbes. Le parti philo-

sophique a essuy6 cet hiver le premier echec dans I'election d'un

candidat a la place de M. de Moncrif. D'abord ceux d'entre les

philosophesqui portaient M. de La Harpe ont ete obliges de battre

en retraite, de peur d'attirer a leur protege une exclusion for-

melle ; ils se sont done reunis tous en faveur de M. Gaillard, de

I'Academie des inscriptions et belles-lettres, auteur d'une His-

toire de Francois /^'" et d'autres ouvrages ; non qu'ils s'en sou-
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ciassent beaucoup, mais parce qu ilsn'avaientpersonne kmettre

sur les rangs, et qu'ils esp6raient que la reconnaissance atta-

cherait le nouvel acad6micien a leur cause. Son election parais-

sait concertee et immanquable, lorsqu'il se forma, dans le

silence et dans I'obscurite, une cabale qui la fit 6chouer subite-

ment. C'est M. le marechal due de Richelieu, un des acad6mi-

ciens les plus opposes au parti philosophique, qui ourdit cette

trame ; M. I'^v^que de Senlis se mit sur les rangs deux fois

vingt-quatre heures avant le jour fix6 pour I'election, et I'em-

porta de trois ou quatre voix sur son concurrent. M. le marechal

de Richelieu sortit de I'Acad^mie d'un air triomphant, et pr^t k

demander les honneurs de I'ovation pour avoir ecras6 le parti

encyclopedique : il avaitdonne la surveille de I'dectionun grand

repas au parti contraire, et s'etait assure de la majority des voix.

Ce succ^s fut empoisonne par I'epigramme que vous allez

lire, et qui courut tout Paris quelques jours apr^s la d^confiture

des philosophes :

Vieux courtisan mis au rebut,

Vieux g6n6ral sous la remise,

A la cour tu n'es plus de mise

:

'

II t'a fallu changer de but.

Sans rintrigue, point de salut

:

Richelieu, c'est 1^ ta devise.

De ton squelette empoisonne

Le temps a purg6 les ruelles;

Du jargon d'un fat surann6

Le temps a delivre nos belles.

Confus de Tinutiliti^.

Ou languit ta futility,

Ton petit orgueil d6pit6

Dans un vain tracas se consume;

Jusqu'au baigneur qui te parfume

Se moque de ta vanity.

Tu n'as plus de grace k pretendre,

Tu n'as plus de r61e ^ jouer

;

Voltaire est las de te louer.

Tout le monde est las de t'entendre.

Que faire? A quel saint te vouer?

II te reste I'Academie,

Et tu viens de t'imaginer

Que ton importante moraie

L^ du moins pourrait dominer.
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Qu'il t'en soit venu la pens6e,

On n'en doit point 6tre surpris :

Mercure, avec son caduc^e,

Faisait, dit-on, peur aux esprits.

L'auteur de cette impertinence fut recherche pendant quelque

temps; on pensa m^me inqui^ter M. de La Harpe a ce sujet;

mais outre qu'il n'y avait nulle esp^ce de preuve contre lui, les

vers ne paraissaient pas aux connaisseurs assez bien tournes

pour etre attribu6s a un faiseur, et bientot le tourbillonde Paris

engloutit et I'epigramme et I'histoire qui en avait fourni le

sujet. M. Teveque de Senlis se fit recevoir le h mars : on ne

park de son discours que pour le trouver mauvais. La reponse

que M. I'abbe de Voisenon y fit, en qualite de directeur, se fit

remarquer davantage.

II faut convenir que c'est une drole de chose que I'abbe de

Voisenon, et que c'est une etrange chose que sa reponse; c'est

un persiflage continuel : aussi chaque phrase fut accompagnee,

de la part du public, d'un eclat de rire. II faut lire cette reponse

d'un bout a I'autre; il est impossible de n'en pas rire. II loue le

nouvel academicien comme eveque, parce qu'il Test; comme
courtisan

, parce qu'il est premier aumonier du roi ; comme
magistral, parce qu'il est conseiller d'fitat clerc, et qu'il a 6te

en cette qualite sieger au Parlement d'attente; comme orateur,

parce qu'il a fait une Oraison fun^bre de feu la reine d'Espagne;

comme ami de feu M. le dauphin, parce qu'il a porte son cceur

a Saint-Denis, apres sa mort; comme un sujet qui n'est pas au

bout de sa carriere, parce qu'il doit pr^cher le jour que ma-
dame Louise prononcera ses voeux aux carmelites de Saint-Denis,

etpar-dessus tout cela, comme sachant le latin, I'italien, I'an-

glais. ((Vous vous etes mis, dit-il au recipiendaire, k portee de

decouvrir tons les larcins, et vous etes aussi instruit que des

princes Strangers qui voyagent... » Savoir si ce ton burlesque

convient au lieu, aux personnes, k la circonstance, c'est une

autre question : ce qu'il y a de sur, c'est que jamais peut-etre

on n'avait tant ri a une assemblee academique. « Vous vous

^tes bien egaye sur mon compte, monsieur I'abbe, et vous avez

bien amuse le public, lui dit en sortant le nouvel academicien.

— Ah! monseigneur, luir6pondit I'abbe de Voisenon, je ne suis

que Crispin rival de son maitre. »
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Les philosophes ont pris leur revanche par le choix de M. le

prince de Beauvau et de M. Gaillard, pour les deux places qui

vaquaient encore. Le premier ne pouvait pas eprouver d* obstacle

en se mettant sur les rangs ; le second ayant 6te la victime

d'une bataille perdue par ses protecteurs, il etait de leur hon-

neur de lui procurer une des places qui restaient k remplir. Ges

deux nouveaux acad^miciens ont et6 rcQUS le m6me jour.

M. le prince de Beauvau prononca son discours avec beau-

coup de simplicite et de noblesse. II avait connu particuliere-'

ment le president Henault, k qui il succ6dait; il etait done plus

en etat qu'un autre de faire son 61oge. Celui du roi devait se

trouver dans le discours d'un homme de la cour, que sa place de

capitaine des gardes attache particulierement k Sa Majeste.

M. le prince de Beauvau trouva aussi le moyen de faire d'une

mani^re indirecte I'eloge de I'administration de son ami et de

son parent, M. le due de Choiseul : il venait de passer quinze

jours avec lui dans sa retraite de Chanteloup. 11 est un des

hommes de la cour qui a le plus de noblesse et de dignite sans

raideur, et le public a temoigne k I'Academie ,
par ses applau-

dissements, qu'un tel choix 6tait fait pour I'honorer.

Ma foi, il ne m'est pas possible de m'accommoder de la re-

ponse de M. I'abbe de Voisenon ;
j'aime bien Arlequin , mais je

ne me soucie pas de le trouver a I'Academie... a Votre naissance

est illustre, vous jouissez des honneurs qui vous sont dus » ;

voila de quoi flatter la vanite. (( Vous vous placez au rang des

gens de lettres»; voil^ de quoi flatter I'amour-propre.... Ce

n'est que I'elevation dans la fagon de penser qui fait sentir le

besoin de termes assez nobles pour I'exprimer.... « Votre ex-

treme exactitude ne vous rend imposant qu'en vous rendant

irr6prochable.... » Et notez que cette exactitude imposante roule

sur I'obligation de ne jamais manquer le roi d'un moment

;

c'est r^loge d'un bon valet.... a Le pretendu bonheur d'un

homme riche n'est jamais qu'en usufruit avec beaucoup de non-

valeurs.... » II 16ve ensuite, pour un moment, le rideau de la

post6rite : il y decouvre une galerie ornee d'une infinite de

cadres prepares pour les portraits des grands hommes. « H61as!

dit-il, qu'il y a de cadres qui, dans ce si6cle-ci, tomberont de

v6tuste a force d'attendre !....» Fiat lux! J'avoue que ce jargon

me parait insupportable ; je m'en amuserais peut-6tre en lisant
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Misapouf on Tant mieux pour elle ; mais dans un discours aca-

d^mique je cherche autre chose. L'abbe de Yoisenon, pour trou-

ver grace a mes yeux, a fmi son persiflage par I'eloge de

M™Ma dauphine. En parlant de cette charmante princesse, il

adresse i M. le prince de Beauvau ces vers de la tragedie de

Mariamne '•

Et vous, vieillard heureux, qui suivez son destin,

Des serviteurs des rois, sage et parfait module,

Votre sort est trop beau; vous vivez aupres d'elle.

Le public a confirme cet eloge par des battements de mains

redoubles.

Le discours de M. Gaillard est un peu long. Je n'aime pas

ce serment prononce avec beaucoup trop d'appr^t en face de

I'Acad^mie : les bons serments sont ceux que I'honn^te homme
se prete a lui-m6me, sans emphase et sans temoins; il n'en faut

point pour se vouer a la justice et a la bienfaisance, pour se

promettre de detester toujours les souplesses de I'intrigue, les

bassesses de la flatterie, les fureurs de la satire. Un honn^te

homme fait tout cela sans avoir pris aucun engagement avec lui-

meme. Je n'aime pas non plus qu'on annonce dans un discours

academique qu'on va traiter un sujet : il faut le traiter sans

Tannoncer; cet avertissement est bon dans un sermon, parce

qu'il previent I'auditoire qu'il est temps de s'endormir. Mais,

a cela pres, le public a applaudi avec transport a plusieurs

traits de ce discours pleins de cette noble franchise , de cette

louable hardiesse qui caracterisent le citoyen. M. Gaillard est le

premier d'entre les Quarante qui ait ose ne pas louer le cardinal

de Richelieu sans restriction. II distingue en lui le protecteur

des lettres du ministre s6v^re et meme sanguinaire. Son

eloge de l'abbe Alary, auquel il succ6dait, a infmiment plu,

parce qu'il est simple et vrai ; et son discours aeu, a I'Academie

et depuis qu'il est imprime, le succ^s le plus complet.

M. l'abbe de Yoisenon, dans sa reponse a M. Gaillard, etait

un peu moins Misapouf que dans les deux autres : ce n'est pas

qu'on n'y trouve encore honnetement d'antitheses, mais le ton

en est moins burlesque. Quoi qu'il en soit, M. l'abbe Misapouf

est une si drole de chose et quelque chose de si aimable qu'il

n'y a pas moyen de se facher serieusement contre lui.
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M. Duclos, secretaire perp^tuel de TAcademie, a lu i cette

seance une esquisse de THistoire de TAcademie frangaise depuis

le commencement de ce siecle jusqu'^ nos jours; il a repris

I'Histoire de TAcademie a I'epoque ou I'abb^ d'Olivet I'avait

laiss6e. Cette esquisse ressemblait moins a la lecture d'un ecrit

qu'a une causerie petulante et interrompue^ mais tres-piquante,

par une foule d'anecdotes, et plus encore par les allusions con-

tinuelles a dilTerents objets qui, quoique detournees et secretes,

n'^chapp^rent pas a une assemblee aussi ^clairee et aussi clair-

voyante que celle qui 6coutait messieurs les Quarante. On ap-

plaudit a I'eloge deM. le due de Nivernois, deM.le prince Louis

de Rohan, coadjuteur de Strasbourg; mais lorsque I'academi-

cien eut prononc6 le nom de Lamoignon, toutes les mains par-

tirent avec un tel transport qu'il ne fut plus possible de re-

prendre la parole de plus de dix minutes. M. de Lamoignon de

Malesherbes, fils de I'ancien chancelier et premier president de

la cour des aides qui vient d'etre supprimee, se trouvait dans

la foule des auditeurs, et le public voulut t^moigner par ses

acclamations, a cet illustre magistrat, le cas qu'il faisait de ses

talents et de ses vertus. Cette lecture dura assez longtemps ;

mais quoiqu'elle ne fut pas egalement saillante, elle n'ennuya

pas. Duclos n'est pas ennuyeux; il pent exceder quelquefois

par sa petulance, par son ton dur et par sa vanite qui ne pent

se cacher ; mais quand cela ne dure pas trop, cela amuse. Du-
clos brilla dans le temps ou 1' esprit etait devenu une affaire

d'escrime; on se prenait corps a corps en presence d'un cercle

dont lesapplaudissements 6taient pour le plus fort: ces esp^ces

de tournois ont passe de mode, ce qui prouvequ'on a plus d'es-

prit veritable aujourd'hui qu'il y a trente ou quarante ans.

L'hotel de Brancas^tait alors ce que I'hotel de Rambouillet etait

dans le siecle pass6; mais cette societe perdit avec le comte de

Forcalquier son principal soutien, et apr^s sa mort il n'en fut

plus question. M'"^ lacomtesse de Sandwick, que vous connais-

sez par les Merits de Saint-£vremond, et que nous avons vue

mourir k Paris de notre temps, dans un age fort avance, femme
qui avait infiniment d'esprit, et dont la conversation repondait

parfaitement a sa cel6brit6, appelait les esprits de l'hotel de

Brancas des esprits notis. En effet, pour peu que vous les eus-

siez entendus sillier, vous les saviezpar coeur. M"^Quinault, qui
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a longtemps jou6 les roles de soubrette k la Gomedie-Francaise,

et qui est aujourd'hui retiree a Saint-Germain, 6tait undes arcs-

boutants de I'hotel [de Brancas. Ces bureaux d'esprit n'etaient

pas des temples consacres a I'amitie; on y vivait des annees

entiferes a cote les uns des autres, on etait meme amis intimes

sans s'aimer et souvent sans s'estimer.

Enfin avant-hier, M. I'abb^ Arnaud, de 1' Academic des in-

scriptions et belles-lettres, I'un des redacteurs de la Gazette de

France, fit son entree a I'Academie francaise. Le choix de cet

academicien est Touvrage de M. Suard, son associ6 a la Gazette

de France. II ne s'est pas fait sans rencontrer beaucoup de dif-

ficult^s. Le public a trouve I'abbe Arnaud sans titres pour aspi-

rer a cette place ; on a demande : Qu'a-t-il fait ? le Journal

etranger, et une Gazette litteraire, qui n'ontpu se soutenir des

que les principaux d'entre les gens de lettres ont cesse d'y con-

tribuer, parce que les deux 6diteurs associes, I'abbe Arnaud et

Suard, 6taient trop paresseux, trop attaches au monde, et ^

souper en ville, pour prendre les soins qu'exige un ouvrage pe-

riodique. La Gazette de France? EUe jouit du moins de la repu-

tation qu'elle m^rite, d'etre la plus mauvaise gazette de I'Eu-

rope, et il ne depend pas des editeurs qu'il en soit autrement;

mais il dependrait d'eux de nous 6pargner ces errata continuels

qu'ils sont obliges de faire d'un ordinaire a I'autre; mais il de-

pendrait au moins d'eux de ne pas faire assister le roi de Sufede

a la messe de sa chapelle royale de Stockholm, comma ils ont

fait I'annee derni^re; ils seraient fort les maitres de ne pas

faire dire des prieres dans toute I'etendue de la Su^de pour le

repos de Tame du feu roi, comme il leur a plu de dire dans une

des gazettes du mois courant : a ces b^vues grossieres, on voit

du moins que les editeurs nerelisent pas seulement les ^preuves

des feuilles dont ils enrichissent le public deux fois par se-

maine. Faut-il compter parmijes titres de Tabb^ Arnaud quel-

ques m^moires qu'il a fournis au recueil des Memoires de

I'Academie royale des inscriptions et belles-lettres? Mais, en

cela, il asatisfait au devoir d'academicien, et Ton n'est agrege

a ce corps que pour faire ce travail, qui est d'ailleurs recom-

pense par les pensions dont on y jouit k titre d'anciennet6 : si

appartenir a ce corps etait un titre pour entrer dans I'autre,

tous les academiciens de belles-lettres y auraient a peu pr^s le
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m^me droit. Le veritable titre de I'abb^ Arnaud etait la disette

de sujets academiques. Le parti philosophique avait bien des

griefs centre lui : il fut un temps ou I'abb^ Arnaud voulut faire

fortune en calomniant les philosophes, et il n'est pas bien sur

aujourd'hui qu'il soit de leurs amis; il ne Test que jusqu'aux

services a recevoir inclusivement ; mais il ne sera jamais assez

maladroit pour prendre I'uniforme d'un corps qui n'est pas en

favour k la cour. Ces considerations rendaient beaucoup de phi-

losophes peu disposes a favoriser les desirs de I'abbe Arnaud

;

mais la dexterite de son ami Suard a vaincu tous les obstacles.

Aussi commence-t-il son discours par faire Teloge de Tamitie,

et par convenir que ses travaux litt^raires furent partages par

un homme de lettres qui, d^s longtemps, partage tout avec lui.

Ce discours, en general, n'a pas fait un grand effet k I'Acad^-

mie. L'auteur le lut avec trop de precipitation. L'eloge de M. de

Mairan n'est gu^re que croqu6, et cet acad^micien cel^bre m6-

ritait bien un panegyrique plussoign^; c'etait, ce me semble,

le cas d'entrer dans quelques details sur ses principaux ou-

vrages. L'abbe Arnaud a mieux aim6 nous tracer une esp^ce de

parall^le entre la langue grecque et la langue francaise, entre

1' elocution d'Ath^nes et celle de Paris. Ce discours m'aparusans

resultat; quand I'orateur a fmi, il n'en est rien reste, et Tonne

sait ce qu'on a entendu : cela vient du vague qui r^gne dans

ses idees et dans sa tete. L'abbe Arnaud a un faux air de Dide-

rot, mais c'est un bien faux air. II n'en a certainement pas I'a-

m6nite, mais il en a la chaleur et I'energie : on croirait qu'il en

a le genie lumineux, mais on ne tarde pas^ se desabuser. C'est

une fusee qui a un instant d'6clat : elle s'^lance en I'air, mais

c'est pour vous replonger incontinent dans les tenfebres; au lieu

que lorsque Diderot s'elance, vous voyez une trainee de lumifere

k perte de vue : elle perce dans les regions sup^rieures, et si

vous ne pouvez la suivre, ce n'est pas la faute de son jet, c*est

la faiblesse de vos yeux qui en est la cause. D'oii je conclus

que M. l'abbe Arnaud n'est pas un Diderot, ce qui n'empeche pas

qu'il n'ait pris seance a I'Acad^mie frangaise.

M. de Chateaubrun, ancien maitre d'hotel de M. le due d'Or-

leans, devait repondre, en qualite de directeur, au discours de

M. l'abbe Arnaud; mais le bonhomme, ag6 de plus de quatre-

vingts ans, s'etant trouve indispose le matin, envoya son discours
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a rAcademie, et pria le secretaire de le faire lire. M. d'Alembert

se chargea de la fonction de lecteur, et le lut a merveille. Ge

discours fut extremement applaudi: j'aurais voulu que le bon

vieillard eut pu assister du moins a la seance, et jouir des ap-

plaudissements du public. On trouva I'^loge de M. de Mairan

mieux dans ce discours que dans I'autre, en ce qu'il appartient

plus particuli^rement a Tacademicien a qui il est consacre, et

qu'il finit par un parallele en six lignes, tres bien senti, entre

Fontenelle et Mairan.

La c^remonie de la reception finie, M. d'Alembert lut une

epitre de M. Saurin sur les malheurs attaches a la vieillesse.

L'auteur, qui y touche, etait present. Ce morceau recut les plus

grands applaudissements ; il fut lu avec une singuli^re magie.

Cela ressemble, pour le sombre et le noir qui y rfegnent, a une

Nuit d'Young. II m'a paru qu'il y avait de beaux vers, et c'est

Tessentiel. On n'est pas en droit de chicaner un poete sur le

sujet; il lui a plu d'etre noir, sombre, melancolique , et s'il a

bien ete tout cela, vous n'avez rien a lui dire : son projet n'etait

pas de vous faire marcher sur des roses. Malgre cette apologie,

on a reproche a M. Saurin de n'avoir pas traite son sujet a

charge et a decharge ; et Ton a dit qu'en peignant les dedom-

magements et les consolations de la vieillesse, il aurait eu occa-

sion de varier ses tons et meme de rendre ceux du malheur

plus terribles par le contraste. II peint la vieillesse de M. de

Voltaire, mais comme exception de la regie. II a fmi parjeterdes

fleurs sur la tombe de feu M. de Trudaine, intendant des finan-

ces. Cette epitre sera imprim6e I'hiver prochain avec d*autres

morceaux de l'auteur.

11 vous souvientsans doute que, sur la plaintede M. Siguier,

M. le chancelier ferma la bouche de M. Thomas I'annee derni^re

aprfes la reception de M. I'archeveque de Toulouse* ; il vient de

la lui rouvrir, c'est-^-dire que la defense qui avait ete faite a

M. Thomas de lire desormais dans les seances publiques de I'A-

cademie a ete lev^e. L'Academic, pour ne plus s'exposer a ces

sortes de desagrements, fera dor^navant examiner par un comite

particulier les morceaux destines aux lectures publiques. En

consequence, M. Thomas lut un long fragment de son Essai sur

1. Voir pr^c^demment p. 124.
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le caractire, les mceurs et Vesprit des femrnes dans les diffbrents

sidcles, qui sera aussi imprime I'hiver prochain. Celaparutlong

et ennuyeux; on ne trouva rien de neuf ni de piquant dans le

fond et dans les idees, et la mani^re parut exc^dante et d'une

monotonie insupportable. Pour trailer de pareils sujets, il faut

employer tons les genres de style avec utie ilexibilite et une

grace que M. Thomas n'aura jamais; aussi cette lecture tant

n6goci6e, tant attendue depuis six mois, ne fit-elle pas TefTet

dont I'auteur s'^tait llatte.

— Nous venons de perdre un amateur des arts dans la per-

sonne de M. de Bachaumont, mort a I'age de plus de quatre-

vingts ans ^ On a de lui quelques brochures sur des ouvrages

de peinture, mais ces brochures sont oubliees depuis longtemps.

G'est lui qui acheta, il y a quinze ou dix-huit ans, cette colonne

de I'hotel de Soissons ou Ton a construit depuis la halle aux

bles, monument passablement mesquin de la regence de Cathe-

rine de Medicis. Elle I'avait fait eriger pour observer le cours

des astres; les creanciers du prince de Garignan la voulurent

d^molir, M. de Bachaumont I'acheta pour la conserver a la pos-

terite. Lorsque la ville acquit le terrain de I'hotel de Soissons

pour y construire la halle, il me semble quelle remboursa les

frais de la colonne a M. de Bachaumont, et qu'elle la lalssa

subsister dans le coin de ce terrain qu'elle occupait depuis prfes

dedeux cents ans. Bachaumont vivait depuis sa jeunesse dans la

society de M™^ Doublet, dont il avait ete I'amant, si je ne me
trompe. Cette soci6t6 avait ete longtemps celebre a Paris. On y
etait janseniste, ou du moinstrfes-parlementaire, mais on n'y etait

pas Chretien; jamais croyant ni devot n'y fut admis, si ce n'est

peut-etre M. de Foncemagne. Nous en avons vu mourir succes-

sivement les membres les plus illustres, les Falconet, les Mira-

baud, les Mairan; tons ont atteint le terme le plus recule de la

vie humaine,et sont morts avecla tranquillity des justes.M™^ Dou-

blet asurvecu a tousses amis; elle aaujourd'hui plus de quatre-

vingt-dix-sept ans, et ce n'est que depuis tr6s-peu de temps

que son esprit s'est ressenti du fardeau des annees^ Elle s' etait

1. Le 2 mai.

2. Maric-Aiine Legendre, marine Ic 14 mai 1098 b. Louis Doublet, otait n(5e a

Paris le 22aout 1678. Elle avait done quatre-vingt-treize ans quand elle mourut,

quelques jours apres Bachaumont, le 13 mai 1771.
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log6e dans un appartement exterieurdu couvent desFilles-Saint-

Thomas, et elle y a passe quarante ans de suite sans sortir de

sa chambre, ne se souciant pas de faire aucun acte de religion.

Aujourd'hui qu'elle est sourde, et que sa teten'y est plus, on

est parvenu a lui faire faire ses paques, peut-etre pour la pre-

miere fois depuis sa premiere communion. Au reste, on n'affi-

chait pas dans sa maison cette liberte de penser philosophique
;

on s'en servait sans en jamais parler : on donnait la principale

attention aux nouvelles. M'"* Doublet en tenait registre ; chacun

en arrivant lisait la feuille du jour et I'augmentait de ce qu'il sa-

vait de sur^ Les valets copiaient ensuite ces bulletins, et s'en

faisaientun revenu en les distribuant au public: et a cet egard

la societe de M™* Doublet s*6tait attire 1'attention de la police,

surtout dans les temps de brouilleries entre la cour et les par-

lements.

On dit que Bachaumont a ete fort aimable dans sa jeunesse,

mais je ne I'ai connu que vieux, radoteur et automate : il devait

avoir 6te d'une tres-jolie figure. II etait riche, et ayant toujours

vecu en 6picurien, dans la paresse, dans I'oisivete, n'ayant

d'autres affaires au monde que le soin de ses plaisirs, de la

bonne ch^re et de la sensualite, il n'est pas etonnant que les

facultes ^de son ame se soient sitot eclipsees. Quand on lui a

parle, dans ses derniers moments, des consolations de I'figlise,

il a r^pondu qu'il ne se sentait pas afflige; malgre cela, on fit

venir un pr6tre qui ne put jamais tirer autre chose du mourant

que Monsieur^ vous avez Men de la bonU, En recevant I'ex-

treme-onction, il dit : Fil Vhorreurl parce que I'huile sentait

mauvais. M. le due de Nevers avaitinvente une perruque alon-

gue chevelure ; mais il n'a eu d'imitateurs en France que M. de

Bachaumont et M. de Voltaire : des trois porteurs il ne reste au-

jourd'hui que ce dernier.

—Dieu vous preserve de la lecture dela Premitre Introduc-

tion II la philosophie economique, ou Analyse des Etats polices,

par un disciple de VAmi des hommes ^. Je ne sais si ce nouveau

present de la secte 6conomique nous vient de I'abb^ Baudeau ou

1. G'est le recueil dc ces nouvelles qui a et6 iraprime depuis sous Ic titre de

Memoires secrets pour servir a Vhistoire de la republique des lettres en France, et

qu'on dcsigne plus gcneralement par celui de Memoires de Bachaumont.

2. Le priviliige est accord^ au sieur de Lonvay, pseudonyme de I'abbe Baudeau.
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de I'abb^ Roubaud, mais je vois que c'est un volume elTrayant

par son enorme grosseur, et que ce n'est cependant qu'une pre-

miere introduction : Dominc, non sum dignus inlrare; j'ai re-

nonce aux vanites economiques, et je veux que le diable m'em-

porte si I'on m'y rattrape.

LE SOLEIL, l'aIGLE ET LES HIBOUX,

FABLE ADRESSEE A M. GRI&I3I

POUR fiXRE MISE A U BAS DU PORTRAIT DE M. DIDEROT

SOIT QUE LE PHILOSOPHE Y CONSENTE GO NON,

PAR M. l'aBBE LE MONNIER.

II eut de grands amis et de petits jaloux

:

Le soleil plait d I'aigle et blesse les hiboux.

J'ai fait graver depuis quelques annees un profil de M. Di-

derot, extremement ressemblant, et je disais I'autre jour que je

n'en voulais donner qu'apr^s avoir trouve 1* inscription : voila

I'occasion de la fable *

.

— On a pretendu cet hiver que le roi de Danemark avait

ete renverseet dangereusement blesse par un chien qu'il aimait

beaucoup . Ge conte a couru Paris et a donn6 lieu a je ne sais

quel rimeur de mettre I'aventure, vraie ou fausse, en vers, de

la maniere suivante :

LE CONSEILLER DANOIS.

Par passe-temps, un certain potentat

Orna son chien (Taventure est publique)

D'un jupon noir et d'un ample rabat,

Et le cr6a son conseiller aulique.

Qu'arriva-t-il? Admis dans le senat,

L'animal prit I'esprit de son etat.

D'oCi le lecteur va conclure peut-etre

Que notre dogue au baron, au pr^lat

Montra les dents ou mordit quelque pr^tre

:

II n'eilt 6t6 qu'^ demi magistrat

:

II fit bien plus, il renversa son maitre.

1. II s'agit du portrait de Garand, dont Grimm a deji parl6 tome VII, p. 202.

M. Ass^zat avait soupQonne avec raison I'abbe Le Monnier d'etre I'auteur de ces

deux versinscrits avec une leg^re variante sur I'epreuve appartenant h M. Wal-
ferdin (voir t. XI, p. 22, des OEuvres compUtes de Diderot).



320 CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

— Un autre mauvais plaisant vient de faire les vers que
voici

:

REQUETE

DES FEMMES DES GONSEILLERS DU PARLEMENT EXILES.

roi dont le grand coeur fut au plaisir sensible,

Daignez nous proteger dans ce moment terrible.

Un pouvoir etranger nous otant nos epoux,

Vous devez nous les rendre ou les remplacer tous;

Mais, si contre nos raaux il n'est point de remedes,

Pour nous faire oublier la rigueur de vos coups,

Sire, laissez-nous done au moins la cour des aides.

Ge jeu de mots est si plat ei si mauvais qu'il ne reste aucune

excuse k I'autem' d' avoir plaisante sur des 6venements qui font

le maliieur de tant de families. Gomme M. le marechal de Ri-

chelieu, qui a et6 charge par le gouvernement de la suppression

de la cour des aides de Paris, est devenu fort sourd depuis quel-

que temps, M. le due de Fronsac disait a I'abbe de Voisenon

:

« Mon p^re est reste sourd aux cris de la cour des aides, » et

I'abbe repondit: u II avait pris ses mesures d'avance. » Gela est

du moins gai et sans pretention, c'est d'ailleurs une saillie de

conversation ; mais prendre la plume, faire des vers, ecrire des

plaisanteries detestables sur un sujet si aflligeant et si triste,

ce n'est pas seulement etre mauvais poete, c'est etre le dernier

des hommes.
— Mes Reveries ; contenant l^rato et VAmour

^
poeme, siiivi

des Riens. Brochure grand in-8% de quatre-vingt-dix pages,

ornee d'estampes^ On imprime d'etranges titres depuis quel-

que temps; si la poster ite nous juge un jour sur un catalogue

de nos brochures du jour, elle se formera des idees singuli^res

sur notre compte. On pent relier Mes Reveries et Mes Riens

avec Mes Fantaisies et Ma Pliilosoplde de M. Dorat. U y a parmi

les apotres de I'Evangile un Jacques majeur et un Jacques mi-

neur; il faut aux apotres des colificliets un Dorat majeur et un

Dorat mineur; le Reveur ou I'auteurdes Riens est le Dorat mi-

iieur. Je ne sais pas son nom, mais je lis dans la preface de ses

1. Le Guide de MM. Cohen ct Melil attribue Mes R4veries k Dorat, et signale les

deux figures de Desiais, gravces par Ghatelain ct Sellier, dont il est ornc. Mais ni

Barbier ni Quiirard ne mentionnent ces poesies dans les CSiuvi es du f^cond rimeur.
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Hiens qu'il est dans I'extase de son majeur : ainsi M. Dorat peut

dire avec verite qu'il a au moins un admirateur. Dorat mineur

demande k sa Chloe de faire briller dans ses yeux un rayon pi-

quant de luxure ; ce choix de mots prouve bien que Dorat mi-

neur ne prend pas ses Ghloes, comme le veritable Dorat, dans

les ruelles, mais dans les rues et peut-6tre dans le ruisseau.

— Un autre r^veur, M. Feutry, vlent de recueillir en un

volume in-8° de plus de deux cent cinquante pages les Opus-

cules poHiques et philosophiques qu'il nous avalt donn6s en

detail depuis plusieurs annees. M. Feutry est un poete excessi-

vement triste et melancolique, il broie du noir tant qu'il peut;

c'est d'ailleurs un bel esprit d'antichambre que vous ferez bien

d'y laisser. Vous remarquerez dans ses epithalames, dans ses

bouquets, dans ses vers k mettre au bas de differents portraits

ou bustes, dans son epitre d^dicatoire enfm, le ton et I'allure

d'un subalterne que vous ne serez pas tente de tirer de sa

place.

— Ciansse, drame en cinq actes et en prose, par J. A. P.*.

Gette Clarisse n'est pas la cel^bre et infortun^e Clarisse Harlowe

de Richardson; c'est une Clarisse qui s'est mariee contre le gre

de son pere, qui a 6te chassee en consequence de la maison

paternelle et qui est tombee dans I'indigence. L'auteur accu-

raule sur sa tete les plus grands malheurs et ne reussit pas a

vous arracher une larme. C'est un parti pris, tous ces faiseurs

de drames seront bannis de mon cabinet comme Clarisse I'a ete

de la maison de son pere ; c'est une engeance qui multiplie trop

pour latol6rer plus longtemps. II y a dans ce drame un ministre

qui partage son pain et ses haillons avec I'indigente Clarisse

:

vous voyez que c'esi le contraire de ce ministre de M. de Fal-

baire qui a ete tant sifile dans le Fabricant de Londres.

— Les Graces^ imitation de Vallemand, par M. d'Ussieux.

Brochure in-8° de soixante-quatorze pages. L'original est de

M. Wieland, et il a eu beaucoup de succ^s en Allemagne ; I'imi-

tation de M. d'Ussieux n'en aura aucun en France. Ces sortes

d'ouvrages sont precieux par la fraicheur et la delicatesse du co-

loris, et pour les faire disparaitre, il n'y a rien de plus sur que
la main d'un imitateur. On vient denous donner aussi un Endy-

1. Auteur inconnu ^ Barbicr, Qudrard et Paul Lacroix (caUlogue Soleinne).

IX. 21
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mion, conte comique, que je crois egalement imite de Talle-

mand de M. Wieland: car, si je ne me trompe, ce poete a fait

des contes comiques de toutes les aventures et intrigues amou-
reuses de TOlympe. Gette tournure unefois trouvee, Texecution

en est plus aisee qu'on ne croirait; ce n'est qu'une espfece

d'amplification sur un nom donn6 : La Fontaine n'etait souvent

qu'amplificateur , mais amplificateur d'une naivete et d'une

grace inimitables.

— Vous trouverez dans le Debutpo^tique de M. Gilbert aussi

des amplifications, mais ce sont les amplifications d'un ecolier,

Sa brochure renferme, dans une soixantaine de pages, plusieurs

heroides et quelques autres froidures.

— Toilette de Flore, ou Essai sur les plantes et les fleurs qui

peuvent servir d'ornement aux dames: contenant les diff^rentes

maniires de preparer les essences, pommades, rouges, poudres,

fards et eaux de senteurs ; auquel on a ajoute differentes re^

cettes pour enlever toutes sortes de taches sur le linge et sur les

itoffes, etc. Ouvrage utile aux ^parfumeurs, baigneurs, et aux

personnes chargees de la direction des toilettes. Deux parties

in-12. Apresuntitre aussi d^taille, il serait inutile de remarquer

que cet ouvrage est un des plus importants qui soit sorti depuis

longtemps des presses de Paris. Toutes les nations policees ren-

dent a I'envi hommage a la nation francaise et reconnaissent sa

suprematie en fait de toilette, d'ajustement, de parure ; et

comme les idees nouvelles d'une philosophic dangereuse et al-

tiere n'ont pas encore pen6tre dans les essences et les pom-

mades, la liberte de la presse est restee intacte sur cet article

essentiel, ce qui, joint a quelques autres phenom^nes, nous fait

esperer de perdre avec le temps tous nos philosophes et de con-

server a jamais tous nos parfumeurs.

— UHomme tel qu'il est, ou Memoires du comte de P...,

Merits par lui-meme, traduits de Vallemand sur la quatriime

Hition, par M"* de Morville, deux parties in-12 1. Je ne connais

ni la premiere ni la quatrifeme Edition des'M^moires du comte

de P...; il ne m'est pas meme bien d^montre que ce roman

existe en allemand. J'ignore pareillement s'il existe une M"' de

Morville en France; si je savais ou elle demeure, j'iraistraduire

4. Traduit rc'ellcment de I'allemand de J.-G.-B. Pfcil, par M'^" de Morville.
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ses ouvrages en allemand pour lui marquer ma reconnaissance

de I'honneur qu'elle fait aux^crivains de ma patrie: car il faut

toujours etre poli, surtout avec le beau sexe et les beaux esprits,

quoiqu'il soit douteux que le comte deP..., devenu Fran^ais,

obtienne jamais les honneurs d'une qualri^me edition.

— Lettres athcbiiennes, extraites du portefeuille d'Aid-
blade, par M, de Crihillon. Quatre volumes in-S". II y a bien

quinze ans que M. de Grebillon ne vit que de chutes, et qu'il

exc^de le public en lui montrant toujours le meme habit re-

tourne de vingt manieres differentes. S'il a besoin de ces tours

de fripon pour vivre, je le plains. Ces Lettres atlUmiennes ont

eu le sort de ses ouvrages publies depuis quinze ans ; personne

n'a pu les lire. L'entreprise en est cependantcurieuse. L'auteur

de Tanzai et du Sopha vouloir faire parler Alcibiade, Aspasie,

Pericles, Socrate ! II a cru de bonne foi qu'en donnant h. Alci-

biade lafatuite etle ton fastidieux d'un agr^able, d'unpetit-maitre

de Paris, a x\spasie le jargon d'une caillette, a d'autres femmes

perdues un nom grec avec le jargon de nos ruelles, le tout en-

trem^le de quelques ^venements publics d'Athenes, il fmirait

par faire des Lettres athdniennes : car ces lettres de galanterie,

les plus fastidieuses qu'il soit possible de lire, sont quelquefols

couples par des lettres de politique et de philosophie que l'au-

teur fait adresser a Alcibiade par Pericles ou par Socrate al'oc-

casion de quelque evenement public. II faut voir comme cela

est fagote ! Cela serait tres-comique et tr^s-curieux si cela n'^tait

pas si ennuyeux; mais je defie le lecteur le plus intrepide d'y

resister. Grebillon ne prend pas le chemin de la consideration. II

approche de la vieillesse, et, a tout moment il nous jette a la

tete quelque ouvrage sans moeurs, sans gout, et, qui pis est,

d'un ennui insupportable ; il serait plus court de rester oisif et

de nous faire oublier ses anciennes sottises. II 6tait jadis de ces

coteries de beaux esprits lutteurs qui faisaient assaut
; personne

ne se permettait des traits plus cruels et plus impitoyables, et

personne n'entendait moins la plaisanterie que lui: quand il

n'abattait pas son ennemi k terre du premier coup, il en 6tait

terrasse tout de suite et sans esperance de se relever de toute la

journee. Un jour, n'ayant pas ete heureux dans une campagne

epigrammatique : « Je suis aujourd'hui bien tombe, dit-il d'un

air a moitie deconcerte. — D'od? » lui demanda un de ceux



2>2h CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

qu'il avait souventmaltraites, et cette question imprevue acheva

de I'aneantir ; il ne lui fut pas possible de proferer une parole

de toute la soiree. L'auteur du Sopha avait cependant d'ou

tomber, mais une fois chu, il ne fallait pas r6peter la meme
chute tous les six mois; car cela ne rend pas I'endroit d'ou Ton

tombe plus haut. 11 a voulu faire de son Alcibiade le Richelieu

ou le due de Duras d'Athfenes, mais il n'a pas seulement reussi

a lui donner I'air de fatuite d'un grand seigneur, malgre les

bonnes fortunes innombrables qu'il lui procure. Un jour Duclos,

qui a le ton dur et rustre, ayant fait le fat assez longtemps, M. le

chevalier d'Aigremont, aujourd'hui ministre du roi aupr^s de

rfilecteur de Treves, disait que c'etait le due de Duras en habit

de bure; vous trouverez que I'Alcibiade de M. de Crebillon est

un aigrefin qui fait le due de Duras en habit de camelot ou de

bouracan, et vous lui ferez a coup sur fermer votre porte.

JUIN.

1" juin 1771.

11 est mort au mois de fevrier dernier, dans le village de

Vitry, situe a une lieue de Paris, entre cette capitale et Choisy,

une femme agee de plus de quatre-vingts ans, qui occupait une

petite maison depuis plusieurs annees, et y vivait dans la plus

profonde retraite. Le roman qu'on a debite sur son compte est

des plus incroyables, et, bien loin d' avoir aucun caract^re d'au-

thenticite, il a au eontraire toutes les marques de reprobation

qu'un recit puisse renfermer ; cependant il s'est trouve ici de-

puis longtemps assez gen^ralement repandu, et il s'est renou-

vele a I'occasion de la mort de I'heroine. On a fait, au mois

d'avril dernier, la vente de ses effets, et beaucoup de curieux

et d'oisifs se sont rendus a Vitry pour assister a un inventaire

qui avait excite leur attention. Ce qu'il y a de sur, e'est que

rh^roine du roman vivait a Vitry, entierement isolee ; elle n'al-

lait chez personne et ne recevait personne chez elle, et le soin

constant qu'elle prit pour rester obscure favorisait infiniment

les bruils qui couraient sur son compte. Quoi qu'il en soit,
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voici une relation qu'on fabriqua k son sujet il y a environ dix

ans, et que sa mort a fait renouveler depuis quelques mois.

CONTE QUI n'eN EST PAS UN.

(( Personne n'ignore que le czar Pierre le Grand eut un fils

indigne de lui, a qui il fit epouser la princesse d'Allemagne la

plus accomplie, de la maison de Brunswick, soeur de I'imp^ra-

trice femme de Charles VI.

(( Le caract^re du czarowitz ne fut pas adouci par les graces,

la vertu et I'esprit de cette princesse. II la maltraitait souvent,

et, chose incroyable ! il I'empoisonna jusqua neuf fois ; mais

elle fut toujours secourue si k propos et si efficacement qu'eile

en revint. Ge monstre, voulant consommer son crime k quelque

prix que ce fut, lui donna un jour de si furieux coups de pied

dans le ventre qu'eile tomba evanouie et noyee dans son sang,

parce quelle etait grosse de huit mois.

« Les femmes accoururent, et le barbare czarowitz partit

pour se rendre a une maison de campagne, bien persuade qu'il

apprendrait sa mort le lendemain. Malheureusement pour cette

princesse, le czar etait alors dans une de ces tournees qu'il a

faites dans toute I'Europe : eloignee et du czar et de sa propre

famille, la princesse se voyait livree k un prince feroce, maitre

absolu dans une cour esclave, au moment de succomber sous

le fer et le poison, et ne pouvant fuir, parce qu'eile etait gar-

dee dans son palais comme dans une prison.

« Dans cette extremite, elle tira parti des cruels traitements

qu'eile avait soufferts, en se servant d'un moyen que lui sug-

gerala comtesse de Keenigsmark, mere du marechal de Saxe

:

ses femmes furent gagnees, et on la supposa morte. On la mit

promptement et secr^tement dans une biere, pour derober au

public, disait-on, la connaissance des mauvais traitements

qu'eile avait recus la veille du czarowitz. On manda sa mort a

son epoux, qui ordonna de I'enterrer bien vite et sans ceremo-
nie; les courriers furent depech^s, et toute I'Europe porta le

deuil d'une buche.

« Gependant la princesse se sauva avec un vieux domestique

de confiance que lui donna la comtesse de Koenigsmark, et vint

k Paris, ou elle se tint cachee quelque temps ; mais, craignant
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toujours d'etre reconnue, elle partit pour la Louisiana avec ce

domestique, qui passait pour son pere, et une femme pour la

servir.

« A son arrivee dans cette coionie, elle excite bientot la

curiosite et I'admiration de tous les habitants.

« Un officier, nomme d'Auban, la reconnait. II avait sollicit6

autrefois de I'emploi k Petersbourg, ety avait vu tous les jours

la princesse. Tout incroyable que lui parait cet evenement, il

ne peut en douter. II a la prudence de n'en rien temoigner, et

cherche a se rendre utile a ce p^re, qui se dit AUemand, et pre-

tend avoir une somme suffisante pour former un petit etablisse-

ment. D'Auban se charge de tout, r6unit ses fonds aux fonds de

cette etrangfere, achfete des esclaves, et monte une habitation en

societe. Enfm il n'y peut plus tenir; et un jour, plein de ten-

dresse et d'admiration, il avoue a la princesse qu'il la connait.

Le premier mouvement de cette infortunee fut celui du deses-

poir ; mais, se rassurant surl'epreuve qu'elle avait faite de la

prudence de d'Auban, elle lui en marque sa reconnaissance, et

lui fait jurer qu'il gardera inviolablement ce funeste secret.

Quelque temps a|)r^s, les gazettes d'Europe apprirent la cata-

strophe arrivee en Russie, et la mort du czarowitz. La princesse,

morte civilement en Europe, ne voulut plus y retourner. Son

vieux domestique venait de mourir: I'amour de M. d'Auban,

quoique couvert du voile de I'attachement et du respect le plus

profond, n'avait pas echappe k sa penetration ; elle n' avait que

lui pour consolateur et confident ; elle en fit son mari.

« La \oi\k done femme d'un capitaine d'infanterie dans les

troupes de la Louisiane, poss^dant pour tout Men une habita-

tion de dix-sept a vingt negres, entouree de gens de toute

esp^ce, et dontla plupart etaient I'ecume du genre humain,

comme c'est I'ordinaire des colonies nouvelles ; oubliant parfai-

tement qu'elle etait d'un rang auguste, qu'elle avait eu pour

mari I'heritier presomptif d'un empire limitrophe de la Suede et

de la Chine, que sa soeur etait imperatrice d'Occident, et ne

s'occupant que de son mari, avec qui elle partageait les travaux

qu'exigeait leur situation. Ce tableau est, je crois, le plus atten-

drissant qui ait jamais 6t6 pr6sente aux yeux de I'univers.

W^^ d'Auban devint grosse, et accouchad'une fille qu'elle nour-

rit elle-meme, et a qui elle apprit I'allemand avec le frangais,
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pour qu'elle put un jour se souvenir de son origine. Elle vecut

dix ans de cette mani^re; plus contente mille fois qu'elle ne

I'avait 6te dans le palais imperial de P6tersbourg, et plus heu-

reuse peut-^tre que sa soeur dans celui desc6sars. Aubout de ce

terme, M. d'Auban fut attaqu6 de la fistule ; et la princesse,

alarmee sur le succ^s d'une operation qui n'etait pas famili^re

aux gens du pays, vendit son habitation, et vint k Paris, ou elle

fit traiter son mari, le soigna, et se conduisit a son 6gard comme

I'epouse la plus tendre. Lorsque sa guerison fut assuree, ils

songferent a leur subsistance et a celle de leur petite fille : car

les fonds qu'ils avaientrapport^s d'Amerique n'etaientpassulTi-

sants pour les rassurer sur I'avenir. Le mari s'adressa a la com-

pagnie des Indes. Pendant qu'il sollicitait, M™° d'Auban allait se

promener de temps en temps avec sa fille aux Tuileries, ne

croyant pas desormais pouvoir etre reconnue. Un jour qu'elle y
causait avec sa fille en allemand, le marechal de Saxe se trouva

derri^re elle, et, entendant parler la langue de son pays, il s'ap-

procha de la petite fille; la m^re leva la tete, et le marechal

recula d'effroi et de surprise. La princesse ne fut pas capable de

cacher son trouble dans ce premier moment ; elle prit le parti

de se confier a lui et de lui conter ses aventures, ainsi que la

part que M'"^ de Koenigsmark y avait eue ; elle lui demanda en

meme temps de lui garder le plus profond secret.

« Le marechal le promit, mais se reserva de le confier au roi.

La princesse y consentit, sous la condition qu'il ne le dirait que

dans trois mois ; et le marechal s'y engagea. Elle lui permit de

venir la voir de temps en temps, sans suite et le soir seulement,

pour n'^tre pasremarqu6. Enfin, la veille du jour oii, en conse-

quence de sa premiere conversation, il devait aller a Versailles

rendre compte au roi, il fut chez la princesse pour la prevenir

;

mais il apprit par la maitresse de la maison que M°^® d'Auban

etait partie depuis plusieurs jours pour I'ile de Bourbon, dont

son mari avait obtenu la majorite ; le marechal alia sur-le-champ

faire part au roi de cette aventure inou'ie. Le roi envoya cher-

cher M. de Machault, et, sans lui en expliquer le motif, lui

ordonna d'ecrire au gouverneur de I'tle de Bourbon de traiter

31™*^ d'Auban avec les plus grands egards. Quoiqu'en guerre

avec I'imperatrice-reine de Hongrie, Sa Majeste lui ecrivit de

sa main pour I'informer du sortde sa tante. L'imperatrice-reine
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remercia le roi, et liii adressa une lettre pour laprincesse, dans

laquelle elle I'invitait de venir aupres d'elle, mais en lui impc-

sant la loi d'abandonner son mari et sa fiUe, dontle roiser^ser-

vait de prendre soin. Laprincesse serefusa a de pareilles con-

ditions. Elle resta a Bourbon jusqu'a la fin de 1757, que son

mari mourut. Elle avait perdu sa fillequelque temps auparavant;

et ne tenant plus a rien au monde, elle revint k Paris se loger a

r hotel du Perou, en attendant qii'elle put se renfermer dans une

communaute religieuse oil elle se proposait de vivre dans la

retraite, uniquement occupee de ses derniers malheurs, les seuls

dont elle conservat un souvenir douloureux. On pretend que

rimp^ratrice-reinelui a fait depuisune pension de 45,000 livres,

dont cette admirable princesse emploie les trois quarts au sou-

lagement des pauvres, dans la retraite qu'elle a choisie depuis

le commencement de Fannie 1760.

« Rienn'est plus vrai que le fond de cette histoire ; il serait

trfes-interessant d'en connaitre les circonstances et les details ;

Paris estplein de gens qui out connu M"® d'Auban. »

Voilk le roman tel qu'il s'est debite; plusieurs circonstances

en decMent la fausset^. Je n'ai pas ou'i dire que la comtesse de

Koenigsmark ait jamais 6t6 en Russie; j'ai bien lu que son amant,

le roi Auguste, I'envoya au-devantdesonvainqueur Charles XII,

et que ce jeune monarque rebroussa chemin pour ne point s'ex-

poser au danger de la voir, ni k la n6cessite d'un refus impoli.

Si j'ai la memoire fidfele, le comte de Saxe n'a ete en Russie,

pour la premiere fois de sa vie, qu'en 1727, c'est-a-dire environ

huit ou dix ans apr^s la catastrophe de I'infortune fils de Pierre

le Grand, indigne sans doute d'un tel p^re, et plus indigne

encore d'etre I'arbitre d'un grand empire. Le comte de Saxe

n'aurait done pu voir la princesse dont on expose ici la destin^e

que dans sa premiere jeunesse, a la cour de Brunswick, sup-

pose qu'il y ait ete : comment I'aurait-il reconnue a la premiere

vue, apres un laps de temps si considerable, et dans une ren-

contre ou rien ne devait le mettre sur la voie d'un aussi etrange

secret? 11 est inutile de s'etendre sur les autres details equivo-

ques de ce r^cit, et il est bien plus aise de s'imaginer que

quelque oisif ait voulu sejouer de la credulitepublique, en com-

posant ce roman comme il a pu, que de concilier toutes les con-
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tradictions qui s'y trouvent. Ces series de mensonges sont

d'autant plus surs de leurs succfes qu'il est impossible de rien

eclaircir ou de rien constater a Paris. Tout est vrai ici pendant

vingt-quatre heures; les choses les plus hasardees, les plus

fausses m6me, se debitent avec une assurance etune chaleur qui

ne souffrent pas le doute le plus leger; le lendemain elles sont

oubliees avec la m^me facility qui leur a donn6 vogue la veille,

et toute enqu^te serait inutile, parce qu'on la ferait aupres de

sourds qui n'ont des oreilles que pour la nouvelle du jour, et

qui n'ont conserve aucun souvenir de celle de la veille. Tout ce

que j'ai pu savoir k regard de M""= d'Auban, c'est que M. de

Sartine n'en avait jamais entendu parler, ce qui ne fortifie pas,

k beaucoup prfes, I'authenticit^ de ses aventures*. II est bien

vrai qu'elles sont anterieures au temps ou ce digne magistral

s'est trouv6 k la tete de la police; maisil n'est pas naturel qu'il

n'y soit reste aucune notice sur un personnage aussi interes-

sant et aussi singulier.

OBSERVATIONS DE M. DIDEROT

SUR LE DISCOURS DE RliCEPTION DE M. l'ABBJ5 ARNAUD.

J'ai lu le discours de I'abb^ Arnaud. Nulle grace dans I'ex-

pression ;
pas une miette d'elegance ; un ton dur et voisin de

I'ecole. Si vous parlez d'harmonie, soyez harmonieux ; c'est

sous peine de passer pour un aveugle qui parle de couleurs.

Quand on se rappelle ou le nombre de Flechier, ou le charme

de Massillon, oula hauteur et la simplicite de Bossuet, ou la

facility et la negligence de Voltaire, on est choque du ramage

sourd et rauque de I'abbe Arnaud. II tourne sans cesse dans le

m^me cercle d'idees sur les langues. Ce qu'il dit sur la compa-

raison de la notre avec le grec et le latin n'a pas meme le merite

d'etre repete avec avantage. Et puis de petits hearts strangers

au sujet, qui dec^leraient de lapauvrete et de larichesse depla-

cee. Par exemple, k quoi bon ce parallelede I'oeil et de I'oreille?

II ne manque la dedans que quelques termes surannes pour

1. Grimm revient sur le roman de cette aventuri^re au mois de novembre sui-

vant. D'Alembert, dans sa lettre du 8 novembre 1771, en entrotient Frederic, qui

lui r(5pondit ^'ce sujet le 30 du ni6me mois. D'Alembert la nomme Jfwe Maldack. (T.)

— Voir les OEuvres completes de Frederic, Edition Preuss, tome XXIV.
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nous donner un bon exemple de la rusticite d'un idiome qui

commence a se polir. Je croyais que I'abbe pensait davantage.

Autrefois il bouillait, aujourd'hui iime cahote ; c'etait du feuet

de la fumee 6paisse, a present le bruit d'une mauvaise voiture.

— Le descEuvrement et le gout de la nouveaute ont donne,

depuis trois ans, une vogue passag^re a ce qu'on a tres-ridicu-

lement nomme des vauxhalls en France. Un artificier nomm6
Torre ayant imagine de donner au public, pour son argent, deux

fois par semaine, des feux d'artifice sur le boulevard du Temple,

fut trouble dans son entreprise par les possesseurs des maisons

du voisinage, qui, independamment de Tincommodite du bruit,

se plaignaient du danger auquel cet etablissement les exposait.

La police defendit ces feux, et Torre, ecrase de dettes qu'il

avait contractees dans I'esperance des plus grands profits, ima-
glna d'elever sur son terrain des salles de bal, des cafes, des

boutiques de modes, et obtint la permission d'y assembler deux

fois par semaine le public, depuis cinq jusqu'a dixheures dusoir,

en faisant payer a I'entree trente sous par tete. La nouveaute

et la compassion pour un pauvre diable abim6 de dettes, sans

sa faute, firent prodigieusement reussir cette entreprise, qu'il

appela Vauxhalls quoiqu'elle n'eut rien de commun avec le

vauxhall de Londres. Bientot on vit s'elever de toutes parts des

vauxhalls qui tomb^rent aussi rapidement que le premier avait

reussi. On en batit un a la foire Saint-Germain pour servir

durant la foire depuis le mois de fevrier jusqu'a Paques de cha-

que annee. Gelui-ci, pour se preserver d'une mine trop prompte,

imagina de faire chaque fois une loterie d'un seul lot de cin-

quante ecus pris sur la recette. II faut dire k la honte du public

que ce moyen bas reussit pendant un hiver entier, et attira une

foule prodigieuse au Vauxhall de la foire. Bientot il se forma

une compagnie nombreuse et riche qui, s'assurant de Tappui

d'une protection puissante, ambitionna le privilege exclusif des

vauxhalls de Paris. EUe forma le projet le plus insense qu'on

cut encore vu : elle acheta, a des frais 6normes, un terrain con-

siderable k I'extremite du faubourg Saint-Honore au Roule sur

les Champs-l^lys^es,- elle y batit, a des frais plus enormes

encore, un edifice immense, et depensa ainsi pr^s de deux mil-

lions pour y recevoir deux fois par semaine les oisifs de Paris,

k trente sous par tete. On a fait le 23 du mois dernier I'ouver-
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ture de cette magnifique boutique, que Ton a consacr^e sous le

nom de Colis^e, parce qu'on a en effet copie la fameuse rotonde

de Rome qui porte ce nom.

On descend dans lesChamps-l5lys6es k une grille qui donne

entree dans une vaste cour circulaire, d^coree des deux c6t4s

par une colonnade en treillage d'ordre dorique, laquelle forme

une galerie couverte pourarriver au batimentsans incommodit6

en temps de pluie. Quand on a traverse cette cour, on se trouve

h. la facade formee de quatre colonnes d'ordre dorique et sur-

montee d'un attique decore en pilastres et couronn6 par un

fronton en treillage. On monte p^^r quatre ou cinq marches, et

Ton se trouve dans un premier vestibule orne de colonnes d'or-

dre toscan. Aux deux c6t6s de ce vestibule, il y a deux escaliers

qui conduisent jusqu'en haut sur la plate-forme qui r^gne tout

autour du batiment, et d'ou, par parenthese, la vue est fort

belle. De ce premier vestibule, en marchant droit devant soi,

on passe dans un second qui forme une double galerie, dans les

entre-colonnements de laquelle on a place des boutiques de

marchands. De ce vestibule, on passe dans le principal et

immense salon en rotonde forme par seize colonnes d'ordre

corinthien de quatre pieds de diam^tre : voila I'entree du cote

du midi. Supposez a peu pr^s les memes vestibules et les m^mes
entrees du cote du nord, de I'orient et de I'occident; supposez

tout aulour de ce salon une galerie de dix pieds de large, d'ou

Ton descend aux quatre cotes, par cinq ou six marches, dans le

salon qui regoit son jour d'une lanterne qui se trouve au haut

de la coupole orn6e en mosaique. Cette coupole est soutenue

par autant de cariatides qu'il y a de colonnes; ces cariatides,

qui sont d'or, sont droites, courtes, et ont I'air de poupees de

Nuremberg quand on les compare au fardeau qu'elles ont a sou-

tenir. Ind^pendamment de la galerie basse qui r^gne autour du
salon, il y a encore deux galeries circulaires sup6rieures d'ou

Ton pent voir ce qui se passe dans la rotonde: I'une est placee

dans la corniche des seize colonnes; 1' autre au-dessus, et plus

reculee, circule derri^re les cariatides. Ces galeries, auxquelles

Ton monte par les memes escaliers qui conduisent des quatre

cotes a la plate-forme, communiquent de plain-pied a une
infinite de salles attenantes dont on ne saurait deviner I'usage.

Cela est magnifiquement et tristement beau, parce qu'on n'a
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employe, pour la decoration in terieure, que Tor, le vert et le

rouge les plus ternes ; mais cela est surtout absurde par le de-

faut de jugement qui a preside atoute cette enlreprise. D'abord,

il le fera toujours paraitre desert, quand meme on s'y porterait

avec la plus grande affluence ; elle entrainera une d^pense et un

service journaliers qui absorberont la plus grande portion des

profits. Ni I'edifice en general, ni ses dlfferentes parties, n'ont

aucun but; on ne salt ni ce que I'architecte s'est propose, si ce

n'est de copier une rotonde, ni a quel usage il destine tous les

details de ce superbe et immense edifice. D'ailleurs, nul en-

semble, nuUe liaison; chaque pi^ce forme
,
pour ainsi dire, un

lieu isole : c'est le projetle plus mal combine, leplus follement

concu qui ait jamais et6 entrepris. II est remarquable qu'on ait

construit en meme temps, et a des frais immenses, une salle

d'opera pour la cour a Versailles, ou il n'y a que quatorze cents

places, et un Colisee pour Paris, qui n'aura jamais Fair plein,

a moins que, conform^ment a I'esprit evangelique, on ne force

les boiteux et les ecloppes d'entrer. On avait eleve au milieu de

la rotonde un massif sur lequel on avait place les trois Graces

adossees ensemble ; elles soutenaient une espece de lustre de

cristal en forme d'if qui devait servir la nuita eclairer le centre

de la rotonde; sous le groupe des Graces etait placee la musique,

que le grand 6clat du lustre, repandutout autour, confinait dans

la plus entiere obscurite. Gette presentation avait si parfaitement

I'air d'un catafalque qu'il a fallu la supprimer entierement ; on

a divise depuis la musique en deux orchestres dans I'entre-

colonnement de la rotonde.

Les bosquets nouvellement plantes du cote de I'occident ne

peuvent encore 6tre d'aucun agrement. Du cote du nord, on a

bati un cirque dans I'enceinte duquel il y a un bassin d'eau sur

lequel on se propose de donnerle spectacle de la joute : en con-

sequence, on a d^fendu celui que les bateliers donnaient les

annees precedentes a la Rapee sur la Seine. On a pareillement

d6fendu a Torre d'ouvrir son Vauxhall ; on a voulu forcer Gomus

et tous les spectacles du boulevard de se transporter au Golisee,

on a 6te jusqu'a former le projet de couper et d'abattre les

arbres du boulevard pour obliger le public de se promener aux

Champs-Elysees ; tant cette entreprise absurde et irreflechie est

protegee, et malgr6 tout cela, les entrepreneurs et les int^res-
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ses seront ruin^s, ainsi que tout le nionde I'a pr6vu; et comme
ils sont solidaires, plusieurs actionnaires ontdeja olFert de c6der

leur interet pour rien, et de payer encore une somme de six

mille francs a celui qui serait tente de se mettre en leur lieu

et place. 11 est impossible que cette entreprise se soutienne; la

situation du Golisee hors de la ville, a portee de personne, sur

un chemin qui ne m^ne a rien, et a une distance si eloignee des

abris, dans un pays ou les mauvais temps sont si frequents, suf-

firait seule pour faire echouer le spectacle le plus attrayant. La

curiosite y fera aller tout le monde une fois, mais personne n'y

retournera, d'autant que le lieu est si vaste et si eparpille qu'on

ne peut m^me s'y donner un rendez-vous, ni se promettre de s'y

rencontrer*.

— Les fetes qu'on a donnees a Versailles a I'occasion du
mariage de M. le comte de Provence ^ se sont bornees a un fort

petit, mais fort joli feu d'artifice dirige par Torre, suivi d'une

petite illumination dans le pare. Le festin royal et le bal par6

ont eu lieu suivant I'usage, excepte que les princes du sang

1. Destine d'abord a 6tre inaugur^ lorsdes f6tes donnees k I'occasion du mariage

du dauphin, le Colis(5e fut ouvert au public I'annee suivante, avant d'etre achev^.

II occupait une surface de seize arpents environ et s'etendait depuis le rond-point

actuel des Champs-filys^es jusqu'k la rue de Matignon et jusqu'a celle qui a con-

serve le nom du Colisee. Les plans en 6taient dus a Le Camus de Mczi6res. Les

entrepreneurs qui tentferent de I'exploiter et qui tous sy ruin^rent eurent recours

aux « attractions » les plus en vogue; des bals masques (1773) ; un concours de

feux d'artifice entre Ruggieri, Dotement et Lavarniere; des jeux de bague, des

ioteries, des courses de chevaux (1774)^ le jeu du dragon, aujourd'hui bien ignore;

une exposition de figures en relief; une nouvelle loterie dont le gros lot etait uno

sphfere touruante estimec 20,000 francs (1775) ; un salon depeinture (1776), defendu

I'ann^e suivante, sans parler des combats de coqs, alors dans toute leur nouveaut6,

des joutes sur I'eau croupie des bassins, des f6tes chinoises, de la rentr^e de

M''* Le Maure, la cantatrice, et des visites de la reine et de I'empereur d'Au-

triche, etc. Le Colisee qui, en 1775, ne comptait pas moins de deux cent soixante

cr^anciers, 6tait condaran^ des I'origine.Ferme en 1778, il fut dtimoli en 1780, etl'on

ouvrit sur son emplacement les rues d'Angoulfime ou de I'Union et do Ponthieu.

On peut consulter, sur la construction et les vicissitudes de cet edifice, la Des-

cription du Colisee eleveaux Champs-Elysees sur les dessins de M.Le Camus, par le

sieur Le Rouge, ingenicur-g^ographe du roi (Le Rouge et veuve Duchesne, 1771,

in-12, 24 p. avec plan), reimprimce, sans le plan, dans la Revue universelle des

Arts, t. XVIII, p. 87-96; les Memoires de Bachaumont de 176'J k 17'i7; enfln et

surtout I'excellcnte introduction dont M. Jules Guiffrey a fait prdc^der sa rcimpi-es-

sion du Livret de Vexposition du Colisee (J. Baur, 1875, in-18).

2. Depuis Louis XVIII ; il venait d'^pouser Marie-Jos(5phine-Louise de Savoie,

princesse de Sardalgne, qui mourut le 13 novembre 1810. (T.)
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protestants ne se sont pas trouv^s au premier, et que mademoi-

selle de Lorraine n'a pas paru au bal, ce qui a prevenu la dis-

pute du menuet * ; en revanche, la marquise de Marigny, femme

du fr^re de feu M'"*" de Pompadour, a ete une des premieres qui

aient danse le menuet parmi les femmes de qualite. En fait de

spectacles, on a donne deux representations de la Reine de Gol-

conde, opera de MM. Sedaine et Monsigny; M. Mondonville a

fait les paroles et la musique d'un opera intitule les Projets de

VAmour, qu'on a represente sur le theatre de la cour le 29 mai,

et qui doit etre joue une seconde fois sous peu de jours. On

doit aussi donner la tragedie de Gaston et Bayard, et a cette

occasion M. de Belloy a obtenu une pension de douze cents

livres, qui serait tr^s-bien recue si c'etait I'usage de les payer.

Dans tout cela il n'y a eu que I'op^ra de Mondonville de nou-

veau ; mais il est tombe si a plat qu'il est fort douteux qu'on

ose jamais le risquer sur le theatre de Paris. On est generale-

ment d'accord qu'en fait de dose d' ennui on n'en a jamais servi

a aucun roi tres-chretien , de glorieuse memoire, une aussi forte

que celle qui a ete administree a Sa Majeste mercredi dernier,

par Scaramouche -Mondonville , sous I'etiquette de Projets de

VAmour. L'abbe de Yoisenon, ancien ami du musicien, est v6-

hementement soupgonne d* avoir tremp6 dans le projet des pa-

roles; mais il ne m'est pas possible de le croire; Mondonville a

bien tout ce qu'il faut pour etre I'auteur unique de ce recueil de

pauvret6s et de platitudes ; il est d'ailleurs en usage de faire les

paroles de ses operas, et ce qu'il a fait en ce genre ne dement

pas ses nouveaux essais.

— On vient de publier un pretendu Tableau philosophique

de Vesprit de M. de Voltaire, pour servir de suite ci ses ou-

vrages et de Memoires cl Vhistoire de sa vie^. On dit que cette

detestable rapsodie est d'un nomme Sabatier, qui, pour gagner

quelque argent, a voulu ramasser les pieces de toutes les que-

relles, les factums de tous les proems que M. de Voltaire a eus

dans le cours de sa vie avec plusieurs ecrivains connus, et sur-

tout avec une foule de gredins litt^raires. II a continuellement

entrelarde son recit d'injures et de platitudes contre lepatriarche

1. Voir pricedemment p. 33 et suivantes.

2. Geneve, Cramer, 1771, ia-8° et in-12.
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de Ferney ; et quoique la malignity ne soit pas difficile quand il

s'agit de dechirer, surtout ceux qui brillent au premier rang,

Sabatier s'est si mal acquitl6 de son mechant metier qu'il est im-

possible de lire sa rapsodie. S'il avait eu un peu de gaiete , il a

un ouvrage a nous faire mourir de rire : car il y a dans toutes

les attaques et defenses de M. de Voltaire contre ses ennemis

tant de traits plaisants, tant de saillies, tant de verve, tant de

gaiete maligne, tant de folies, tant d'importance et d'enfance,

qu'un redacteurplaisantvous aurait dilate la rate outre mesure.

Au lieu de nous faire rire , Sabatier a fait le libelle le plus plat

et le plus triste de I'ann^e. On dit que La Beaumelle a fourni son

article et celui de Maupertuis. Ge La Beaumelle se trouve k Paris

depuis I'annee derniere, et il doit k la protection de M°^^ la

comtesse du Barry d'etre plac^ au nombre des gens de lettres

attaches k la Bibliotheque du roi , et de jouir de la pension va-

cante par la mort de M. I'abbe Alary. Je crois que cette faveur

obtenue fera plus de peine a M. de Voltaire que toutes les in-

jures du Tableau philosophique, Au reste, comme il n'y a pas

de si mechant livre ou Ton ne puisse apprendre quelque chose,

j'ai appris dans celui-ci pourquoi le patriarche a toujours nie si

obstinement que Saint-Hyacinthe soit I'auteur du Chef-dceuvre
d'un incoiviu, quoique cette plaisanterie soit certainement de

lui ; c'est que Saint-Hyacinthe y avait ajoute une anecdote sati-

rique contre M. de Voltaire* ; mais comme il n'y avait pas mis de

nom, il eut 6te plus sagede ne s'y pas reconnaitre, et cette Kis-

toire, vraie ou fausse, serait tombee d'elle-meme. II est vrai

que la passion ne s'allie gu^re plus avec la sagesse que le jour

avec la nuit; elle ne s'allie pas davantage avec la justice et

requite. On ne saurait nier que M. de Voltaire ne se soit permis

de tout temps les assertions les plus hasard^es, et, tranchons le

mot, les plus fausses contre ses adversaires. Tout ce qu'on peut

dire a cet egard pour sa justification, c'est qu'il n'a presque ja-

mais ete agresseur; maisle premier acte d'hostilite commis en-

vers lui, il n'a plus mis de bornes a sa vengeance.

— Le vertueux Palissot n'ayant pu obtenir I'annee derniere

la permission de la police pour faire jouer son Homme dange-

reux, comedie en vers et en trois actes, est alle le faire impri-

1. La Deification deVincomparabledocteur Aristarchus Masso.
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mer a Geneve, avec un petit commentaire it Vusage de ceux qui

les aiment. Dans ce petit commentaire, il rend compte des ob-

stacles qu'il a eprouves de la part de la police, etqui I'ont force

de renoncer aux honneurs du theatre ; il expose ensuite le but

de sa piece, son projet de se mettre lui-meme sur la scene, et

de s'y traduire comme un franc maraud qui joue un role m6pri-

sable, afin de donner a ses ennemis les philosophes le change

sur I'auteur; ils auraient sans doute fait reussir la pi^ce, parce

que I'antagoniste de la philosophic y joue un vilain role; et

quand la piece aurait ete aux nues, Palissot s'en serait declare

I'auteur, et ses ennemis seraient morts de confusion et de deses-

poir d' avoir contribue a son succes. Voila son plan politique tel

qu'il Texpose lui-meme dans une lettre a M. de Sartine, impri-

mee a la suite de la piece. On ne pent guere voir plus de me-

chancet6, plus d'envie de nuire, plus d'extravagance et plus de

folie que dans ce projet et dans la manito dont I'auteur le de-

veloppe; il ne manque qu'un grand talent a Palissot pour etre

un homme v^ritablement dangereux. Mais quoiqu'il ecrive avec

facilite, il n'a point d'idees, il est ignorant, il n'a point de

coloris, il n'a point de trait ; et doue du plus haut degre de mali-

gnite, il trouve le secret d'etre 6crivain ennuyeux. II r6pete tou-

jours la meme chose, savoir que le drame et la comedie lar-

moyante sont des monstres qu'il faudrait etouffer sur le theatre;

qu'il faudrait faire des pieces comme Moliere
;
que le genre de

la satire est utile, etmeme iadispensablement necessaire ; qu'en

ce si^cle il est luile digne et le seul successeur de Moliere et de

Despreaux; qu'il est un honnete homme, quoiqu'on ait ose im-

primer quelquefois le contraire; qu'il est le digne fils d'un

avocat, qu'il traite d'illustre, malgre ses aventures avec ses

confreres, eta qui il donne la qualification de chevalier, d'ou il

resulte que lui, Palissot, est un homme de qualite. II se plaint

aussi amerement de toutes les persecutions que ses ennemis lui

ont SLiscitees, des libelles sans nombre dont il a ete la victime

;

parce que dans le temps de la comedie des Philosophes, d'Alem-

bert et I'abbe Morellet lui ont donne les 6trivi6res dans une

i:ertaine Vision de Charles Palissot et dans les QuandK A ce

1. La Vision de Charles Palissot est bien de Morellet, riiais les Quand adres-

ses a M. Palissot^ et v^blies par lui-m6me, 1760, iu-12, sont, selou Baiiier, de

La Condamine."
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sujet, il repute tout ce qui s'est pass6 k I'occasion de la comedie

de3 Philosophes^ qui n'a jamais cause de confusion qu'i ceux qui

I'avaient protegee. Si M. le due de Choiseul etait encore en

place, il ferait punir I'auteur des eloges qu'il lui donne a cet

6gard; personne n'a autant k se plaindre de ses injures que ce

ministre de ses61oges. Quoique tout le monde soit dechire dans

cette belle brochure, cela est trop fastidieusement rebattu pour

que la malignite meme la plus d^cidee s'en amuse. La comedie

elle-m^me est ecrite avec facility ; on y rencontre par-ci par-li

des vers assez bien tourn^s; mais cela est si vide, sifaible d'in-

trigue, si d6pourvu de force comique et si plat, que \Homme
dangereux ne I'aurait ete a coup sur pour personne. Si la police

avait juge a propos de le laisser jouer, il serait mort de sa belle

mort, au milieu des baillements du parterre, ainsi que les autres

pieces de Palissot; car le Moli^rede notre si^cle n'a pas encore

trouv6 le secret de faire reussir un seul de ses chefs-d'a3uvre :

il assure, il est vrai, que c'est le credit de ses ennemis qui a

empech6 jusqu'a present que ses pieces ne fussent reprises.

Comme les belles ames se contentent difficilement quand il

s'agit de dechirer et de nuire, Palissot a profite de I'occasion de

son voyage a Geneve et de I'impression de son Homme dange-

reux pour faire reimprimer un autre de ses ouvrages, ou il se

propose, dit-il, de travailler pour I'immortalite etde peindre les

sots. Et quels sots? Diderot, Marmontel, Duclos, Saurin, Sedaine,

et beaucoup d'autres qu'il confond avec Fr6ron et toute la plus

vile canaille de la litt6rature. Get ouvrage, que personne n'a pu
lire a sa premiere apparition, parait ici en deux volumes, et

augmente de quatre chants ^ Gela est si plat et si ennuyeux
que je defie le plus grand amateur de mechancetes d'aller jus-

qu'au bout sans le plus grand dugout. MM. Diderot et Marmon-
tel sont les h6ros de ce poeme et les prototypes de la sottise

;

M. Sedaine y est accouple avec Poinsinet le noy6, et traite

€omme le dernier des hommes : si I'entendement pouvait jamais
venir k Palissot, il serait bien etonne de voir qu'il y a plus d'es-
prit et plus de genie dans la plus mauvaise sc^ne du Philosophe
sans le savoir que dans toutes les rapsodies qu'il fera de sa vie.

Gomme successeur de Moli^re, il n'a jamais manque les sifflets

1. La Dunciade,

IX.



338 GORRESPONDANGE LITTERAIRE.

du parterre : il peut se vanter d'etre encore cent fois plus mau-
vais comme successeur de Despreaux; ^tre satirique et ennuyeux,

c'est Vomne tulit punctum en sens contraire. On lit a la suite de

son beau poeme un catalogue raisonn^ des auteurs francais

morts et vivants. II r^sulte de cette liste que les grands hommes
de la nation, dans le moment present, sont M. de Voltaire, M. de

Buffon, M. d'AIembert, que Palissot insultait il y a dix ans,

M. Poinsinet de Sivry, M. Le Brun, qui a fait une ode, et M. Cle-

ment, qui a dechirele poeme de Saint-Lambert et les G^orgiques

de I'abbe Delille. II a insere de ce Clement une satire en vers qui

fait esperer qu'il pourra meriter le nom de CUment maraud^

que M. de Voltaire avait donne a feu Clement de Geneve, qui

est mort fou a Gharenton. Palissot, par un exc^s de modestie, ne

s'est pas compte parmi les grands hommes du si^cle; mais vous

voyez bien qu'il y manque un septieme. II a fait aussi son propre

article, oil il s'efforce d'imiter le ton de plaisanterie de M. de

Voltaire; mais vous savez comme les singeries reussissent; il y
assure que beaucoup de gens le regardent comme un maraud.

II y a onze ans que M. le due de Choiseul, en protegeant la co-

medie des Philosophes, donna de la cel^brite a ce Palissot, qu'oi^

disait un assez mauvais sujet, et dont le nom,depuis ses exploits

litteraires, est devenu en horreuratout cequi pense un pen phi-

losophiquement. Confine depuis ce moment a Argenteuil, a trois

lieues de Paris, il prefererait la honte et le mepris au malheur

d'etre oubli6; en consequence, il rechauffe tous les quatre ou

cinq ans les indignit^s dont il a eu le debit, il y a onze ans, par

privilege exclusif. Cela prouve qu'il y a des gens qui aiment

mieux s'attacher eux-memes au carcan que de se laisser oublier

:

11 ne faut pas disputer des gouts.

— M. Gaillard a signale son entree a I'Academie francaise

par la publication d'un ouvrage intitule Histoire de la rivaliU

de la France et de VAngleterre. Trois volumes in-12. Celui qui

veut faire Thistoire de la rivalit6 de ces deux puissances s'im-

pose la tache d'ecrire I'histoire enti^re des deux nations : car,

depuis qu'elles existent, ou du moins depuis que leur histoire

merite d'etre etudiee et developpee, elles n'ont cesse d'etre

rivales sur tous les objets. Peut-etre aussi, pour traiter ce

sujet avec I'impartialite n^cessaire, faudrait-il n'^tre ni Francais

ni Anglais, car il est bien difficile de se depouiller si parfaite-
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ment de tout prejuge national qu'il n*en reste aucun vestige;

souvent, de peur de manquer de justice, on exag^re les avan-

tages et les vertus de ses rivaux, et cette g6nerosite meme est

un vice dans un historien. M. Gaillard est k tous egards uu ci-

toyen estimable; mais la qualite d'honn^te homme ne sulTit

point pour 6crire I'histoire avec succ^s, il faut encore ^tre philo-

sophe et homme d'Etat. On n'est pas philosophe pour savoir

repeter les lieux communs de la philosophie a la mode; il faut

dtre penseur; il faut avoir etudie et p6netre la nature de

rhomme ; il faut avoir perfectionn6 cette etude par I'experience

dans les affaires, quand on veut 6crire I'histoire avec genie. Si

vous n'avez pas re^u ces avantages qui sont rares, bornez-vous

k dtre pr^dicateur ou moraliste ; vous bavarderez tout a votre

aise, vous ferez peu de bien aux hommes, mais vous aurez

passe votre temps, et vous trouverez encore la reputation d'un

homme de bien au bout. C'est le metier que M. Gaillard aurait

dufaire; mais pour celui d'historien, en sequestrant I'historien

de Charles XII et celui de la Nature, on pilerait le reste des

Quarante dans un mortier qu'on n'en tirerait pas un scrupule

de veritable talent pour I'histoire.

Si vous avez lu VHistoire de Francois V^, par M. Gaillard,

vous pouvez vous rappeler Tabus qu'il fait des reflexions; ma-
ni^re aussi fatigante que vicieuse d'ecrire I'histoire, dans

laquello M. d'Alembert est pareillement tombe, lorsqu'il avoulu

s'essayer sur la vie de la reine Christine de Su^de. Dans cette

mani^re, ce ne sont pas les faits qui appellent les reflexions;

c'est le contraire, et Ton arrange les faits pour les faire cadrer

aux reflexions ; cela ne s'appelle pas ecrire I'histoire, cela s'ap-

pelle faire des amplifications de rhetorique, et la plupart du
temps des amplifications triviales. L'historien sait enchalner les

faits de mani^re que les reflexions en naissent naturellement,

et, s'il a du genie, il les fera naitre dans la pens^e de son lec-

teur sans les ecrire lui-meme. Dans YHistoire de la rivaliti de

la France et de VAngleterre, le but de I'auteur est d'inspirer

I'amour de la paix aux deux puissances rivales. Cela est aussi

louable d'intention que chimerique de fait. Pour deiivrer les

hommes du fleau de la guerre, il faudrait changer leur essence :

quand ils ne seront plus susceptibles ni d'esperance ni de
crainte, quand I'orgueil, le sentiment de la force, le ressen-
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timent d'une injure ne pourront plus rien sur eux, quand vous

aurez detruit dans leur coeur le germe de toutes les grandes

actions et de tous les petits vices, vous les aurez infailliblement

gu6ris de la manie de se faire la guerre. Groyez-vous que ce

n'est que d'aujourd'hui qu'on salt combien les guerres sont

funestes aux nations, combien elles sont absurdes et ridicules

en ne r^pondant jamais au but qui les fait entreprendre? Si la

conviction de cette verite suffisait pour les empecher, il y a

longtemps qu'il n'y en aurait plus; mais a cet egard, comme

dans le reste, les sottises des peres sont perdues pour les en-

fants, comme disait Fontenelle, et il y a plus de veritable philo-

sophie dans ce mot que dans toutes les exhortations pacifiques

de M. Gaillard. 11 croit de bonne foi qu'a force de parler d'hu-

manite et de bienfaisance, comme c'est le ton du jour, nous

nous degouterons de la fureur de nous tuer. Mon bon monsieur

Gaillard, nos moeurs s'adoucissent de plus en plus parce qu'il y

a bientot mille ans que nous avons commence k nous policer

peu a peu en Europe, mais nous ne changerons pas d'essence.

Tant qu'une revolution physique du globe ne remettra pas le

genre humain a 1'^^ b, c, c'est-a-dire dans I'etat sauvage, nous

deviendrons plus doux, moins f^roces, moins absurdes en fait

de prejuges, grace a I'imprimerie, plus asservis, grace k la dou-

ceur de nos moeurs; mais tant qu'il y aura des hommes et des

societes, on cabalera, on plaidera, on s'egorgera, et les exhor-

tations pathetiques, quand elles sont eloquentes, feront plaisir a

lire et n'empecheront pas un coup de canon.

L'ouvrage de M. Gaillard a fait peu de sensation ; on aime

mieux louer ces sortes d'ouvrages que de les lire. Un philo-

sophe et un homme d'feat, au lieu de se borner a ces decla-

mations qui, en derni^re analyse, n'ont point de sens, auraient

remue d'autres questions. Le premier aurait examine si la

guerre, si funeste aux nations qu'elle affaiblit et endette, et

dont elle prepare sourdement la ruine, n'est pas un mal neces-

saire et m6me utile au genre humain? Si I'homme, sans les

qualites qu'elle d^veloppe et entretient en lui, ne perdrait pas

bientot ses vertus les plus precieuses? Si les maux inseparables

d'une paix perp6tuelle, comme la lachete et des moeurs ellemi-

nees, ne valent pas la peine d'etre rachetes de temps en temps

par reffusion de quelque sang? car vous pensez bien que I'aveu-
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.gle Belisaire, dans je ne sais quel chapitre de Marmontel, ne

sait ce qu'il dit quand il croit que I'esprit militaire et les vertus

guerri^res pourront se conserver chez une nation dans toute sa

vigueur, sans qu*elle fasse jamais la guerre; cela est a peu pr^s

aussi sense que de supposer que Teau stagnante et privee de

tout mouvement ne croupira jamais. L'homme d'Etat traitant la

rivalit^ du commerce qui est aujourd'hui la maladie k la mode

non-seulement des grandes nations, mais m^me des empires

partages en petites souverainet^s sous differentes dominations,

aurait examine si le projet de toujours vendre sans jamais

acheter est un projet bien reflechi ; s'il ne faut pas que nos voi-

sins gagnent avec vous, a moins que vous ne vouliez renoncer

de gagner sur eux; quelle id6e il convient de se former en ge-

neral de la sagesse et de refficacite des lois prohibitives; si le

syst^me le plus g^neralement suivi aujourd'hui, celui de traiter

comme contrebande tout ce qui ne vient pas du cru de voire sol

ou de I'industrie de vos sujets, n'est pas en lui-m^me ridicule,

surtout pour les l^tats d'une etendue mediocre; enfin, si sa

duree et son execution, suppos6 qu'elles soient possibles, ne

tendent pas a I'aneantissement universal de tout commerce. De

pareilles discussions auraient pu avoir leur utilite et s'attirer

une classe de lecteurs que M. Gaillard, avec tout son amour

pour le genre humain, avec toute son horreur pour I'effusion du

sang, ne cap tivera jamais.

JUILLET.

1" juillet 1771.

Onpeut compter parmi les plus impertinentes productions

de cette annee une brochure de pr^s de quatre cents pages

in-S'*, intitulee Confidence philosophique^ et publiee k Geneve

sous le titre de Londres. On assure qu'elle est I'ouvrage de

deux ministres du saint fivangile, dont I'un, appele Vernes, est

un bel esprit manque, aussi plat que rempli de petites preten-

tions. L'autre^ M. ClaparMe, m'a paru un homme d' esprit;

mais je suis fach6 pour lui que, par un exc^s d'amour-propre
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fort sauvage, il se soit attele avec un pareil roquet pour une

entreprise si ridicule. Le but de leurs efforts est de montrer

rinfluence funeste des principes de la nouvelle philosophie sur

la conduite des courtauds de boutique : en consequence de ce

beau plan, le heros de MM. Vernes et Claparede, commis chez

un negociant d'Amsterdam, et ensuite de Londres, attaque le

miracle du figuier maudit et celui de la noce de Gana avec les

armes de I'arsenal de Ferney, pour pouvoir aller en repos de

conscience faire sa cour a des filles ; il explique le systeme de

la necessity, de I'^ternit^ de la mati^re, etc., k la femme de son

bourgeois, afin de la d^barrasser de ses scrupules. Malheureu-

sement le commis cite tout ce qui a 6te ecrit de plus fort par

les philosophes modernes, et n'oppose a leurs arguments que sa

mauvaise conduite ; de sorte qu'il suffit d'enfermer le maraud

de commis dans une bonne maison de correction, et les argu-

ments restent dans toute leur force. Au lieu de prendre ce parti,

si convenable et si simple, son pere fait la sottise de mourir de

chagrin de la conduite de son garnement de fils. Son bourgeois

meurt aussi de d^sespoir d'avoir et6 fait cocu ; sa femme meurt en

couches d'un petit batard : ce qui prouve evidemment que la

Confession du vicaire Savoyard, VExamen imporlant de Bo-

linghroke, le Diner du comte de Boulahwilliers, et tant d'au-

tres ragouts, sont des oeuvres de Satan. Quant au commis, il

continue de rester esprit fort, et en est quitte pour quelques

coups de baton de la main d'un vieux et honn^te militaire, qui

n'entend pas raillerie sur le fait de la religion. Je ne connais

pas de livre plus impertinent ni de plus bete.

— La mort de M. le comte de Glermont, prince du sang,

laisse une place vacante a TAcademie francaise. La cabale de-

vote, voulant faire entrer a TAcademie feu M. de Bougainville,

qui etait lui-meme cagot et d'un caract^re assez decri^, la

cabale crpposee engagea M. le comte de Glermont a se mettre

sur les rangs; ce prince y consentit et eut, comme de raison,

la preference ; mais Bougainville n'entra pas moins dans I'Aca-

demie bientot apr^s, et devint le confrere de Son Altesse Ser6-

nissime. II n'y eut point de seance publique pour la reception

de M. le comte de Glermont ; ce prince alia un jour a une

assemblee particuli^re, y prit seance sans facon, et ne pronon^a

point de discours; il se contenta d'appeler quelques gens de
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lettres ses confreres. Ainsi le privilege de I'^galit^ fut enfreint

dans le fait, et il n'etait gufere possible que cela n'arrivat point.

Toute cette petite cabale manoeuvra platement; elle n'emp^cha

pas Bougainville d'etre de I'Acad^mie; et M. le comte de Cler-

mont, ne voulant, ne pouvant pas decemment jouer le role

d'acad^micien, eut tort de se prdter k ces petites manoeuvres;

ce prince ne vint plus k I'Academie, aprfes cette premiere et

courte visite*. II alia, quelques annees aprfes, relever le mare-

chal de Richelieu dans le commandement de Tarmee du Bas-

Rhin, il n'arriva a I'armee que pour voir ses quartiers replies,

depuis Zell et Hanover jusqu'^ Wesel, depuis I'Aller et le Weser

jusque derri^re le Rhin. L'armee alli^e, aux ordres des deux

princes de Brunswick, passa ce fleuve avec plus de gloire et

moinsdejactance quejadis Louis XIV. M. le comte de Clermont

fut battu a Crevelt ; il vint le soir de sa d^faite a Nuys, si je ne

me trompe; la il s'informe aupr^s du commandant s'il a vu

beaucoup de fuyards; celui-ci lui r^pond bonnement et d'un air

contrit : Non^ monseigneur , vous etes le premier
'^
apres quoi,

monseigneur fut rappel6, et le commandement de l'armee passa

a M. de Contades. Cette campagne ternit un peu la gloire de

M. le comte de Clermont, qui, en sa double qualite d'abbe de

Saint-Germain-des-Pr6s et d'academicien, n'eut pas k se louer

du Dieu des armees; ce Dieu s'etait range du parti du prince

Ferdinand de Brunswick, dignitaire de la cath6drale de Magde-

bourg. M. le comte de Clermont ne lui en garda pas rancune

;

au contraire, il tomba bientot, aprfes son retour, dans la plus

haute devotion ; il reforma chevaux, chiens, courtisanes ; il se

defit m^me, par scrupule de conscience, de ses benefices ; et le

roi, en les reprenant, lui donna I'equivalent en rentes viageres.

Depuis ce temps, il v6cut dans une assez grande retraite, au

faubourg Saint-Antoine, ou il vient de mourir universellement

regrett6, parce qu'il etait naturellement bon, et qu'il avait em-

ploy6 les dernieres annees de sa vie a faire d'immenses cha-

rit^s et a donner aux pauvres la plus grande partie de son

revenu.

— Le charmant et unique Gaillot ayant besoin de quelques

mois de repos, on donna sur le theatre de la Com^die-Italienne,

1. Voir tome II, p. 311, note.
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le 17 juin dernier, un essai de la Buona Figliola, opera-comique

de Goldoni, a qui la musique divine de Piccini a procure une
gloire immortelle. Ce qu'on vient de faire pour assurer son succ^s

en France est Taffront le plus sanglant qu'aux yeux d'un homme
de gout un ouvrage puisse recevoir; mais cet affront ayant deja

ete fait a la Serva padrona, pourquoi des barbares traiteraient-

ils mieux Piccini que Pergolese? Au lieu de chanter les paroles

sur lesquelles la musique a 6te faite, M. Cailhava d'Estandoux

les a parodiees sur la musique en paroles francaises, k peu pres

approchantes, et, partout ou cela lui est devenu trop difficile,

un certain Baccelli a coup6 la musique, et I'a forcee de cadrer

avec M. Cailhava. Rien ne prouve mieux que ces operations

combien nous sommes eloignes de nous entendre en musique,

et surtout de I'entendre; c'est aussi un excellent moyen d'em-

pecher les oreilles du public de se former et de reculer ses

progres ; car si vous croyez que :

So che il ciel non abbandona

L' innocenza e 1' onesta

puisse etre traduit sur la divine modulation de Piccini par

Le ciel est le protecteur

De Tinnocence et de I'honneur,

vous pouvez etre sur que la grace et le gout se sont retires de

vous, et que I'endurcissement de vos oreilles est d6ja devenu

un mal incurable. Quant a moi, j'ai ete au supplice pendant

tout le temps de la representation ; et cependant je me suis

rendu coupable du peche irremissible contre le Saint-Esprit, en

applaudissant contre ma conscience de toutes mes forces, afm

qu il ne fut pas dit, a notre honte eternelle, qu'un chef-d'oeuvre

admir6 sur tons les theatres de I'Europe ait ete siffle par les

sourds de Paris.

— foienne Falconet, sculpteur de notre Academie royale,

est depuis cinq ou six ans en Russie pour faire la statue

^questre de Pierre le Grand. C'est avoir une assez grande be-

sogne; et assurement, si Etienne s'appelait Michel -Ange, ce ne

serait que mieux. Cependant l^tienne, malgr6 cette entreprise,

trfes-capable d'absorber un homme entier, trouve encore le
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loisir d'ecrire de mauvaises brochures d'un ton si hargneux et

si arrogant qu'on ne pent s'emp^cher de prendre mauvaise

opinion non-seulement de son caractere, mais m^me de son

talent : car le genie ne marche gu6re avec ces petits defauts

d'une t^te et d'une ame retrecies. II vient de faire imprimer

encore des Observations sur la statue de Marc-AurHe et sur

d'autres ohjets relatifs aux beaux-arts. Voulez-vous savoir les

grandes decouvertes d'Etienne Falconet? 1° C'est que le cheval

de Marc-Aurfele, tant admire, est mauvais, parce que celui de

Pierre le Grand ne lui ressemblera pas; 2° qu'il n'est pas neces-

saire qu'un artiste fasse le voyage d'ltalie, parce que Falconet

n'y a pas et6 ; 3° qu'il vaut mieux voir les antiques de Rome et

-de Florence d'apr^s des platres que les originaux eux-memes,

parce que Falconet n'a pas vu ceux-ci ; k" que les gens du

monde et les gens de lettres n'entendent absolument rien aux

ouvrages d'art, parce qu'apr^s tout ce sont eux qui jugeront la

statue de Pierre le Grand. Que voulez-vous que je vous dise

d'un homme qui, en parlant a Michel-Ange de son Mo'ise, lui

dit : Vamiy vous avez Vart de rapetisser les grandes choses

!

Uami est bon, et puis c'etait la tout juste le defaut de Michel-

Ange ^
— Lorsque quelque question, grave ou frivole, occupe les

esprits et fait une forte sensation, on peut compter que M. le

comte de Lauraguais composera une brochure ; on peut compter

aussi que, dans cette brochure, il ne sera de I'avis de personne,

et qu'il aura trouve, lui tout seul, la pie au nid; mais, ce qu'il

y a de pis, c'est qu'on peut etre sur de ne lire dans ses com-
positions qu'un deraisonnement continuel et inintelligible. II

ressemble a un homme ivre endormi et revant tout haut ; a

tout moment on croit que le bon sens va lui revenir, on est

tent6 de I'^couter encore un instant, mais il n'a approch6 de la

raison que pour tromper I'esperance de celui qui I'ecoute, et

pour battre la campagne de plus belle ; le plus court est de ne

plus se laisser attraper, et, quand le hasard vous conduit a cote

de ce reveur laborieux et insipide, de passer votre chemin. II

s'est done cru oblige de dire son avis sur les questions que les

affaires du temps ont fait agiter; et comsne il n'etait pas sur

1. Bien que rien ne I'indique dans le manuscrit, cet article doit etre de Diderot.
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de pouvoir dire cet avis en France, il a pass6 en Angleterre,

et il y a public un ecrit intitule Extrait du droit public de la

France, par Lauraguais. II apaye quelque pauvre diable d'eco-

lier en droit pour lui tirer de ses cahiers des passages des an-
ciennes constitutions, des capitulaires et ordonnances de la

monarchie, n'importe sous quelle race; il a ensuite cousu ces

passages ensemble, et les a entrelardes de reflexions la plupart

du temps inintelligibles, et qui n'ont d' autre but que de faire

entendre qu'il est le premier et le seul qui ait une idee juste

du droit public de la France, et qu'il se propose de publier sur

cette mati^re un ouvrage lumineux et profond d'une grande

etendue. Je crois qu'il fera bien de ne pas repasser si tot en

France; il est bien triste de s'^tre reduit au metier d'un me-
chant auteur, quand on s'appelle Brancas de Lauraguais. 11 y
a dans sa rapsodie une dissertation sur le mot latin mos et le

mot frangais coutume^ digne d'un Mathanasius des petites-

maisons; malheureusement tout cela est d'un ennui a perir. II

parle de Machiavel qui^ dit-il, iietait cependant jmis sans ghiie^

comme un nain pourrait dire d'un geaiit : il n'est cependant pas

sans hauteur. Un jour, Baculard d'Arnaud entra chez cet ai-

mable comte de Frifese que nous avons vu mourir alafleurde son

age, et qui n'etait pas non plus sans genie; il le trouva a sa toi-

lette, et, voulant lui faire un eloge peu commun, il lui dit :

Vous avez des cheveux de gdnie. — Ah! d'Ajviaud, lui repondit

le comte de Fri^se, si Je le croyais^ je les ferais couper tout d,

Vheure pour vous en faire une perruque. Si M. le comte de Lau-

raguais se trouve jamais avec Nicolas Machiavel, et qu'il puisse

lui attraper un bout de son bonnet, je lui conseille de s'en faire

faire une calotte au plus vite.

— On donna, le 18 du mois dernier, sur I'ennuyeux theatre

de I'Academie royale de musique, la Fete de Flore
^
pastorale

en un acte, avec quelques autres rogatons ; cette FHe de Flore

avait deja ete representee sur le theatre de la cour au dernier

voyage de Fontainebleau. Les paroles sont de M. de Saint-

Marc, ancien officier aux gardes-francaises, qui ne laisse pas

que d'etre fort elegant dans le monde. II a eu le bon esprit de

faire imprimer son nom en toutes lettres a la tete de son petit

acte, trouvant I'incognito fort d6sagr6able dans de certaines

circonstances, parce que, disait-il, beaucoup de malins, sous
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pr^texte de ne pas connaltre Tauteur, vous d^chirent voire

ouvrage en votre presence d'un mani^re pitoyable, et vous ne

pouvez alors tenir que la contenance du monde la plus sotte,

au lieu qu'en mettant votre nom k votre ouvrage, vous garan-

tissez du moins votre oreille de tous les mauvais propos; M. de

Saint-Marc aurait du faire faire ces sages reflexions a son jeune

confrere Masson de Pezay. La Fete de Flore a et6 mise en

musique par M. Trial, I'un des directeurs de I'Academie royale

de musique et dii-ecteur de la musique de M. le prince de Conti.

Je ne vous parlerai ni des paroles ni de la musique, c'est peu

de chose, pour ne rien dire de pis; mais les ballets I'ont fait

reussir. Trial n'a survecu que de quelques jours a ce petit suc-

c6s ; il mourut subitement d'un coup de sang la nuit du 22 au

23 juin. II etait jeune et dans la force de I'age. II etait aim6;"

les acteurs apprirent sa mort le 23, au moment ou ils devaient

jouer son opera ; ils le jou^rent en sanglotant, et Ton fut oblige

de le retirer pendant huit ou dix jours pour laisser a leur sen-

sibilite le temps de s'accoutumer a I'id^e de cette perte. Ils se

pr^parent a lui faire c^lebrer un superbe service, qui fera sure-

men t plus d'honneur k leur bon coeur qu'a leur gout de chant.

Trial laisse un fr^re au theatre de la Comedie-Italienne ou plu-

tot de rOpera-Gomique, qui r^ussit depuis quelque temps dans

les roles de charge.

— 11 y a deux choses auxquelles les Francais seront obliges

de renoncer tot ou tard. : leur musique et leurs jardins. Leur

malheur est d'avoir perfectionn6 ces deux arts sur de faux prin-

cipes ; leurs premiers pas les ont eloignes de la nature, ils ont

ete fort loin dans cette fausse route ; et Ton ne se r^sout pas

aisement k avoir fait beaucoup de frais en pure perte, et k

renoncer a ce qu'on a admire cent ans de suite. Le nom des

artistes et la gloire qu'on leur a attribute sont aussi un puissant

obstacle k toute reforme salutaire. Quand je vins en France, le

nom de M. Lulli 6tait encore un si grand nom en musique
qu'on ne pouvait lui manquer de respect sans 6tre note a la

cour comme un caractte dangereux et mal intentionne ,• il est

vrai qu'aujourd'hui les adorateurs de M. Lulli sont devenus

presque aussi ridicules que leur saint. Mais dans I'art des jar-

dins, quoique nous commencions a nous douter de noire faux

gout, il s'en faut bien que nous en soyons aussi revenus que de
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celui de notre musique, et le nom de Le Notre est encore un

noni infiniment et g^n^ralement respecte. Tout ce que nous

commencons a accorder sur ce point, c'est que le jardin francais

et le jardin anglais sont formes sur deux principes diflerents,

et qu'ils ont chacun leurs beautes particulieres. Quand nous

nous serons defaits de Ja petite morgue nationaie qui ne sied

bien qu'aux enfants, nous conviendrons qu'il faut apprendre

des Italiens et des Allemands a /aire de la musique, et des

Anglais a former des jardins; nous sentirons qu'il n'est pas

donne a un seul peuple de rencontrer toujours le vrai, le bon et

le beau, comme par privilege exclusif, et que le moins sot est

celui qui renonce le plus vite a ses pretentions. Le Notre n'etait

pas un homme commun ; il etait n6 avec un grand talent ; mais

il se meprit de principe, il crut qu'il fallait imiter I'architecture

dans la formation des jardins ; des ce moment, il soumit tout a

la symetrie, parce qu'en effet tout doit etre mesure, calculi,

symetrise en architecture. En conformite a ce principe, vous

trouvez dans les jardins de Le Notre des portiques de verdure,

des parterres, des berceaux, des grottes, des treillages, des

bosquets, des labyrinthes, tous scrupuleusement alignes et

symetrises; et dans cette fausse vue vous rencontrez souvent

des details d'une grande beauts ; ils n'ont qu'un defaut, c'est

d'etre vus pour toujours au premier coup d'oeil, et d'ennuyer au

second. Les Anglais ont suivi un principe plus simple dans la

formation de leurs jardins, ils se sont propose I'imitation de

la nature champetre, avec les changements que I'homme culti^

vant, gouvernant et domptant la nature par ses travaux, son

industrie et meme par son orgueil et ses caprices, y a intro-

duits. II est impossible que le systeme anglais ne devienne a la

longue celui de toutes les nations qui ont du gout et de la

sensibilite; I'ennui sera toujours inseparable de la symetrie fran-

caise, vous trouverez un charme inepuisable dans le systeme

des jardins anglais.

Ceux qui voudront hater en France cette revolution desirable

feront bien, faute de mieux, de lire en attendant VArt de for-

mer les jardins modernes, ou Vart des jardins anglais. Traduit

de Vanglais. A quoi Vauteur a ajoute un discours prdiminaire

sur Vorigine de lart, des notes sur le texte et une description

dHaillee des jardins de Stowe, accompagn^e du plan. Volume



/

JUILLET 1771. 349

grand in-S** de plus de quatre cents pages. Les jardins de Stowe

sont les jardins c61^bres de milord Temple. Le traducleur est

un jeune homme de Bordeaux, appele i\I. de Latapie. II a fait

I'ann^e derniere un voyage en Angleterre; il fait a Paris le me-

tier de jardinier moraliste, c'est-i-dire de gouverneur d'enfants.

— Le marquis Beccaria de Milan, a qui son ouvrage sur

les Dalits et les Peines a fait une reputation si touchante, s'est

essaye depuis sur une autre matifere ; il a public des Recher-

ches sur le style qui viennent d'etre traduites de I'ilalien en

francais. Get ouvrage n'a reussi ici ni en original, ni dans la

traduction; on I'a trouve trop m^taphysique, trop abstrait et,

pour trancher le mot, tenebreux et obscur. Les exemples n'y

vont pas toujours a T^claircissement, ni m^me a I'appui des

preceptes. II est vrai que les termes manquent souvent dans les

sciences ^lementaires, mais un bon esprit trouve toujours moyen

de n'etre pas louche, et un esprit juste et lumineux salt mille

secrets de se faire entendre de ceux qui sont accoutumes a

penser. Quoiqu'il en soit, cet ouvrage n'ajouterarien a la repu-

tation de M. Beccaria.

— M. Sinson a traduit de I'anglais les SoUloques^ ou Entre-

tiens avec soi-meme, par le comte Shaftesbury. Cet illustre

philosophe pent etre regarde comme le Platon de I'Angleterre,

et, en cette qualite, ce n'est pas I'auteur le plus ais6 a entendre

et bien moins h. traduire. Je me souviens que trois ou quatre

de nos meilleurs esprits entreprirent, il y a plusieurs annees,

pour s'exercer dans la langue anglaise, de traduire les Charac-

eristics^ du comte de Shaftesbury. lis furent prevenus, et leur

traduction ne fut pas publiee
; je ne sais pas meme si nous y

avons perdu, tant il me parait une entreprise s6rieuse de tra-

duire le Platon anglais. Je ne connais pas M. Sinson, je n'en ai

jamais entendu parler ; mais je juge par la platitude de quel-

ques-unes de ses notes que ce n'etait pas a lui de nous tra-

duire le Platon de I'Angleterre.

— On vient de publier k Cyth^re, ou Temple du Plaisir, le

Tableau de la volupU, ou les Quatre Parties du jour. Poeme en

vers libres^ par M» D. B, ^, avec des estampes dont le dessin et le

1. Characteristics of men, manners, opinions and times, 1713, 3 vol. iii-S".

2. Du Buisson. Frontispice, vignettes, figures et culs-de-lampe d'Eisen, grav<5s

par Longueil.
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burin sont pour le moins aussi mauvais que la poesie du volup-

tueux rimeur. Un jour, un de ces mauvais poetes dont Paris

fourmille, mais qu'on connait aussi peu que les taupes, fourmis,

bourdons et autres insecies d'un vaste jardin, apporte a

M. Diderot un poeme de sa composition. Le philosophe, apres

I'avoir lu, lui dit : a Monsieur, votre poeme est mauvais, vous

ne me paraissez pas riche; si vous m'en croyez, passez aux

Indes, faites fortune, et puis vous reviendrez faire de mauvais

vers tout a votre aise. » Au bout de dix ans, le poete reparut

chez le philosophe et lui dit : « Vous ne me remettez pas, mais

je vous dois un bon conseil; j'ai ete aux Indes, j'en reviens avec

une somme de quatre-vingt mille francs, fruit de mes epargnes

et de mon Industrie, et je vais faire de mauvais vers tant que

je pourrai » ; il lut en meme temps au philosophe un nouveau

poeme. Celui-ci lui dit : a Je me rejouis avec vous de votre

fortune ; vos vers sont tout aussi mauvais qu'avant votre voyage,

ainsi tout est bien \ » J'ai quelque soupcon que I'auteur du

Tableau de la volupU est ce poete; il dit du moins dans sa pre-

face qu'il se vit transports tout a coup sans livres et sans mai-

tresse dans des climats ou Ton ignore jusqu'au nom des lettres.

A son retour, il trouva son gout au diable et sa maitresse dans

les bras d'un autre, ce qui nous a valu son poeme imprime au

Temple du Plaisir a Gythere.

— L'auteur du Code des amantSy poeme hiroique, n'a et6 ni

aux Indes ni a Cyth^re; son code en trois chants est la prose la

plus insipide et la plus platement rimee qui se soit jamais ven-

due par les colporteurs de Paphos.

SEPTEMBRE.

I" septembre 1771.

Le petit ouvrage qui suit est d'une femme du monde qui a

beaucoup de talent, qui vit avec quelques amis qui lui sont ten-

1. Diderot a cont6 cette anecdote dans une des innombrables digressions de

Jacques le fataliste. Voir ses OEuvres completes, edition Garnier fr6res, tome VI,

p. 43.
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drement attaches, et qui donne k la lecture, a Tetude et k la

composition de quelques ouvrages delicats, les moments qu'elle

derobe k des fonctions domestiques^ Je n'ai obtenu d'elle ce

dialogue qu'^ la condition que je ne la nommerais pas.

DIALOGUE COPIli d'aPRKS NATURE

ou

DE l'amitie de deux jolies femmes.

La marquise d'Inville avait fait connaissance avec lacomtesse

d'Erc6, a Toccasion d'un bal qui fut donne chez I'ambassadeur

d'Espagne. Toutes deux y arriv^rent separement, habillees de la

meme facon. Ge hasard fort naturel leur sembla reffet d'une

sympathie decidee. Elles etaient jolies, sans que Tune put avoir

quelque avantage sur I'autre; k peu pr^s du meme age; I'esprit

erne des m^mes riens. Elles dans^rent ensemble, parlerent pom-

pons, et se quitt^rent persuad6es qu' elles etaient faites pour

s'aimer a la folie. En consequence, on se fit des visites; on mit

une vivacite extreme dans les petits soins ; on ne pouvait jamais

^tre assez tot ensemble, ni se resoudre k se separer.

II y avait d6j^ six mois que cette tendre amitie subsistait

avec la plus grande violence, lorsque la comtesse d'Erce envoya

dire a son amie qu'elle etait malade, et qu'il serait honnete de

venir passer la journee avec elle. A I'instant, la marquise y court.

La comtesse, dont I'indisposition n'etait qu'une fantaisie,

la rcQut avec un air d'abattement qui fit jeter les hauts cris k

son amie, qui lui dit tendrement :

« Qu'avez-vous done? Vous ^tespale comme la mort.

La Comtesse. — Je n'ai pas ferme Toeil de la nuit. Imaginez,

ma ch^re amie, ce que c'est que d'avoir un vilain chien qui

vient aboyer sous vos fenetres : d'impatience je me suis lev6e,

et comme j'allumais ma bougie, j'ai apercu sur mon lit une

grosse araignee.

1. M™* d'fipinay. Ce dialogue est inddit. Carmontelle, dans son ThMtre du

prince Clenerzow, traduit par M. de Blening, 1771, 2 vol. in-8°, a pr6cis6ment

donn6 un proverbe intituld les Bonnes Amies, qui met en sc6ne de jeunes 6I(5gantes

et leurs soupirants ; mais 1^ s'arr6te la ressemblance de ces bluettes.
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La Marquise. — A.h, grands dieux ! Et vous ne vous ^les pas '

evanouie ?

La Gomtesse. — Non, Dieu merci! J'ai eu assez de courage

pour sonner mes femmes. Leurs recherches ont ete inutiles, la

vilaine bete ne s'est point trouv(^e; et, ne voulant pas courir les

risques de recoucher avec elle, j'ai acheve la nuit sur cette

chaise longue oii vous me voyez.

La Marquise. — Je ne suis point etonnee de votre change-

ment, ma chere amie; mais si vous etiez raisonnable, vous

prendriez quelque calmant... Je vous trouve un feu dans la

peau... Voyons votre tete. Ah ! elle est brulante !

La Gomtesse. — Rassurez-vo^s, ma chere amie, ce n'est

rien. Le plaisir de vous voir, de passer la journee avec vous,

fera disparaitre tous mes maux. Soupez-vous pas ici ?

La Marquise. — Assuremenb mais, dites-moi, n'aurez-vous

pas des femmes?

La Gomtesse. — Oh ! pour cela, non ;
quand on ne se porte

pas bien, elles sont encore plus genantes. L'abbe Minet viendra

nous lire quelques-uns de ses ouvrages pour nous provoquer au

sommeil ; et puis le comte arrivera pour nous faire la chouette

apres I'Opera; c'est tout ce qu'on pent en tirer, comme vous

savez. J'avais fait dire au chevalier de Jalais, mais il donne a

souper dans sa petite maison a des filles ; vous concevez qu'il n'y

a rien qu'on puisse mettre a la place de ce bonheur : c'est une

affaire importante.

La Marquise. — Mais, ma ch^re amie, ne trouvez-vous pas

que le gout de ces cr6atures-lk devient par trop a la mode ?

.

La Gomtesse. — Ah ! c'est un grand defaut dans la societe

!

Gela donne a tous ces petits messieurs un ton, vis-a-vis des

femmes, qui en v6rite fmirait par les brouiller avec elles, s'il

n'etait pas absolument impossible de s'en passer : car enfm, ma
chere amie, vous conviendrez qu'il serait dur d'etre livre aux

femmes pour toute nourriture.

La Marquise. — Aux femmes! Je necongois rien depire. Ma
m^re a ce gout, par exemple ; on ne pent arriver chez elle qu'on

n'y trouve un cercle 6tabli : r^ellement il y a de quoi perir.

Pour moi, cela me donne des vapeurs; aussi j'y vais le moins
que je puis; mais laissong la ma mere et ses caillettes, parlons

de l'abbe; malgre ses pretentions, je le crois assez bon homme.
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La Comtesse. — Lui ? c'est le meilleur enfant que je con-

naisse; il vient quand je le desire; il s'en va quand il me plait

:

en un mot, j'en fais ce que je veux.

La Makquise. — J'entends; c'est ce qu'on appelle un pis-

aller.

La Comtesse. — Oui, et tr^s-passable. Par exemple, dans ma
dernifere maladie, il ne me quitta pas; et lorsque je commencai

a pouvoir causer sans fatigue, il m'amusa d'une infinite de bo:is

contes sur mon mari : il est son confident, comme vous savez,

et vous ne pouvez vous imaginer toutes les betises qu'il lui dit.

La Marquise. — Eh bien ! vous savez ce qu'on pense sur

vous.

La Comtesse. — Assurement. Mon mari m'aimerait, dit-il, a

la folie, s'il pouvait esperer quelque retour; ma figure a I'hon-

neur de lui plaire, mon caractere I'amuse ; mais je suis trop

dissipee, et les affaires de ma maison ne m'occupent pas assez.

II est r6el que, dans les commencements de notre mariage, il

voulut me precher cette triste morale; mais je vous ferai grace,

s'il vous plait, de tous les plats discours qu'il me tint alors pour

m'engager tendrement a devenir une sotte.

La Marquise. — Si vous I'etiez, ma ch^re, peut-etre auriez-

vous de quoi lui plaire davantage. Avouez qu'il serait assez plai-

sant de voir une jeune et jolie femme comme vous compter ses

livres et payer ses marcbands?

La Comtesse. — Ah ! c'est un ridicule que je ne prendrai

pas.

La Marquise. — Je vous crois tr^s-exempte de celui-la;

mais en tout craignez de laisser etablir certaines regies chez

vous : il y a longtemps qu'il est prouve que I'economie d'une

femme ne replatre jamais les ravages qu'un homme s'occupe de

faire a sa fortune.

La Comtesse. — Mais en effet, ma reine, puisqu'il est recu

que ces messieurs peuvent et doivent meme dissiper leurs

biens, je voudrais savoir pourquoi ils trouvent mauvais qu'on

les aide.

La Marquise. — C'est que qui dit mari, dit tyran.

La Comtesse. — Ah ! marquise, cette regie n'est pas tout a

fait generate ; je suis meme forcee de convenir que le mien ne

Test pas : s'il n'avait pas la sotte pretention de me plaire, il

u. 23
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n'auraiten verity de ridicules que ceux qui sont aimables. Mais

dites-moi done comment se gouverne votre seigneur et maitre?

La Marquise. — A merveille ;c'estrhomme de Paris que je

vois le moins. Ordinairement je ne me couche que quand il se

16ve.

La Comtesse. — Bon, et pourquoi cela?

La Marquise. — 11 a la rage de diner, et vous savez que ce

repas me met a la mort. Heureusement il s'est fait un nombre

de parasites qui viennent lui tenir compagnie; mais comme ce

ne sont pas des gens qui me conviennent, il se passe de la

mienne; enfm, pour tout dire, il est devot.

La Comtesse. — Ah ! grands dieux! je vous plains.

La Marquise. — Franchement, cela est un peu dur, d'au-

tantplus qu'il croitpecher en me donnant une modique pension

de deux mille ecus, parce que, dit-il, je n'en emploie pas un

sol en oeuvres pies. J'avoue que la brievete de cette somme me
causerait un peu d'humeur si la fortune ne me favorisait pas;

mais vous savez que je joue heureusement, et que je ne manque

pas de moities.

La Comtesse. — C'est une ressource, j'en conviens; mais

quand elle vous manquera, pour tirer un bon parti de votre

mari,je vous conseille de vous faire janseniste.

La Marquise. — Je me ferais plutot le diable. Si vous voyiez

ce qui entoure M. d'Inville, les figures qui font sa tendre

societe, cela vous ferait horreur.

La Comtesse. — Eh bien, ma reine, voil^ comme nos parents

nous sacrifient au desir de se debarrasser de nous. Le bien de

M. d'Inville a tenle les votres; iis n'ont pas voulu voir autre

chose.

La Marquise. — Eh! que m'imporle ce bien, puisque je n'en

jouis pas ?

La Comtesse. — Vous avez raison, aussi je conclus que nous

sommes tres-mal assorties et par consequent fort aplaindre;

mais la tendre amitie qui nous unit doit alleger le poids de

notre infortune : c'est dans ces coups du sort que Ton sent toule

la douceur et lout le prix de ce sentiment ; que Ton depose avec

delice dans le sein de ce qu'on aime le secret de ses peines ou

de ses plaisirs. Par exemple, en ce moment, j'oublie mon mari,

sa betise et son ridicule amour ; car enfin il m'aime, et s'il ne
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me le dit pas plus souvent, c'est que je sais Ten emp^cher. Au

moins, marquise, vous avez ce tourment-la de moins.

La Marquise. — 11 est vrai, mon mari m'abhorre, je le vols

pen; mais son avarice n'est-elle rien? Groyez qu'elle m'est

aussi insupportable que la tendresse du votre me le parait;

mais comment obvier k cet inconvenient?

La Gomtesse. — Marquise, je n'y vois de rem6de qu'un peu

de philosophic et beaucoup de dissipation. A propos de cela, il

me semble que le plaisir de vous voir a fait disparaitre toutes

mes misferes. Tenez, je suis presque tentee de vous faire une

proposition.

La Marquise. — Quoi ?

La Gomtesse. — Ge serait d'aller promener aux boule-

vards.

La Marquise. — Ah ! mon Dieu ! j'ai renvoye mes che-

vaux.

La Gomtesse. — Qu'est-ce que cela fait? On va mettre les

miens a ma voiture neuve ; je serai enchantee que vous en ayez

I'etrenne, vous m'en direz votre avis. Ne me trouvez-vous pas

trop negligee pour me montrer aujourd'hui ?

La Marquise. — Ah ! vous n'etes pas sincere, ma cherc

amie ; regardez-vous dans cette glace, elle vous dira que vous

n'avez jamais ete plus jolie, m^ine le jour du bal oii je vous vis

la premiere fois.

La Gomtesse. — Marquise, ce souvenir me flatte, puisque

ce moment est I'epoque de notre connaissance; mais dites-moi

vrai, ai-je assez de rouge ?

La Marquise. — Oui, pour le jour; ce soir, en rentrant,

vous en remettrez.

La Gomtesse. — Je vais done sonner pour qu'on mette mes

chevaux. (a un vaiet de chambre.) Dupr6, dites qu'ou motte les

petites juments baies k la voiture neuve, et que mes femmes

descendent pour me passer une robe. Je,ne mettrai que ma
consideration, les boucles de chien, la petite respectueuse

;

j'oterai aussi ce bonnet de dentelle, il est d'un blanc qui me
sied k faire peur. ficoutez, dites qu'on m'apporte en meme temps

cette archiduchesse du Trait Galant ; leurs zephirs sont months

a faire horreur.

La Marquise. — Vous prenez dans cette boutique, j'en suis
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chai'mee ; on m'y sert a ravir, et cela k credit, tant que je veux.

Surement, elles m'aiment a la folie.

La Gomtesse. — Je le crois; peut-on faire autrement quand

on vous connait? Mais savez-vous bien que, sans y penser, je fais

ma toilette devant vous ?

La Marquise. — Bon ! quelle folie ! Les compliments sont

bien places vis-a-vis d'une amie? Ah! le joli deshabille! Com-
bien vous coute ce taffetas?

La Gomtesse. — Je I'ignore; j'ai trouve tout cet ajustement

etale sur moa lit hier au soir en rentrant.

La Marquise. — Et qui croyez-vous qui ait eu cette imagi-

nation galante?

La Go-Mtesse. — Mais vraiment je pense que c'est mon

mari; sans cela....

La Marquise. — l^coutez done, ma reine; cette surprise

agreable pourrait bien vous engager k quelques complaisances.

La Gomtesse. — Paix! je n'aime point les predictions, et

vous n'^tes point destin^e a devenir un oiseau de mauvais au-

gure. Ah ca, me voila pr^te ; nous partirons quand il vous

plaira. (a ses gens.) S'il vient quelqu'un, faitesentrer... Oh! vrai-

ment non; j'avais oublie que nous voulions etre seules. On fer-

mera done la porte a tout le monde, excepte a I'abbe et a M. le

comte; n'est-il pas vrai, marquise?

La Marquise. — Sans doute, il est bien juste que ce mari

galant jouisse au moins aujourd'hui du plaisir de vous ad-

mirer.

La Gomtesse. — Vous m'avouerez que c'est acheter un peu

cher ses petits soins; mais il est des usages dans le monde aux-

quels on est force de s'assujettir. Gomment trouvez-vous mon

equipage ?

La Marquise. — Dlgne de votre gout, c'est tout dire.

La Gomtesse. — AUons, montez. (a ses gens.) Aux boulevards!

Les dames restent quelque temps sans parler; la comtesse

s'en apercoit la premiere, et dit a son amie ce qu'on lira dans

I'ordinaire suivant. J'averiis d'avance que cela sera tout aussi

vrai, tout aussi frivole, et un peu plus ridicule.
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ANECDOTE PLAISANTE.

Les liltats de Bretagne se proposaient de fonder un liopita!

pour la guerison des maladies v6neriennes. M. I'ev^qiie de

Rennes s'y opposait fermement; un medecin de la province, au

contraire, elait un des ardents promoteurs de I'etablissement. Tin

jour, M. r^v^que de Rennes dit k ce medecin : « Eh ! monsieur,

pourquoi cet hopital? — Pourquoi, monsieur? lui r^pondit le

medecin; par ce passage du canon de la messe : Propter utili-

tatem quoque nostram totiusque ecdesice sum sancicp. »

— Les Ajnants sans le savoir, comedie en trois actes et en

prose.

Lesauteurs de cette piece n'ontpasla moindreidee du genre

dramatique. Elles se sont persuade, car ce sont deux femmes,

que des scenes 6taient autant de dialogues et qu'il suflirait

d'enchainer ces dialogues par une action qui eut son commence-

ment, son milieu et sa fm.

Le dialogue a ses interlocuteurs, et ces interlocuteurs ont

leur caractere comme dans la sc^ne, mais la scene veut etre

originale, chaude et rapide ; mais la scene, partie d'un poeme, a

son etendue d^terminee; mais la sc^ne est liee a des scenes qui

precedent et qui suivent, au lieu que le dialogue marche rapi-

dement et posement, qu'il est limite par son objet, qu'il souf-

fre des ecarts et que les ecarts meme y font bien
;

qu'il est

isole et qu'il n'est question que de savoir le filer naturellement:

la verve et la fureur ne lui sont pas essentielles.

Les dialogues repandus meme dans les romans de incom-
parable Richardson ne sont pas des scenes: tirez-les de la et

inserez-les dans une comedie, et vous verrez comme ils y figu-

reront.

La sc^ne ne suppose rien de trop, ni detroppeu. Le dernier

mot du dialogue serait presque toujours le premier mot de la

sc6ne.

La pi^ce que voici n'est qu*une enfilade de jolies petites

conversations bien polies, bien elegantes, bien faibles, bien

froides, et telles ^peu pr^s qu'elles se passent dans le monde.

On n'y voitpersonne a la g^ne; le bruit et les cris y sont aussi

rares que dans la bonne compagnie.
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M'"^ Riccoboni, de qui nous avons tant de romans agreables,

disait a ses amies qui la pressaient de travailler pour le theatre i

« Je le sens, je ne suis pas assez forte pour la comedie; il y faut

une chaleur et des poumons que je n'ai pas. » Les auteurs des
Amants sans le savoir, avec moins de talent qu'elle, ne se sont
pas aussi bien appreciees. Si elles voulaient etre sinc^res, elles

avoueraient elles-memes qu'elles ontete confondues du pauvre
effet de leur ouvrage au theatre. On peut sans impolitesse, je

crois, annoncer a ces dames qu'elles ne sont pas faites pour un
genre de litterature qui demandeune ame possedee d'un demon
et qu'elles peuvent demeurer en repos*.

OGTOBRE.

i*'-ociobrel771.

SUITE DU DIALOGUE COPIE D'APRi^.S NATURE,

00

DE l'amitie de deux jolies femmes.

La Comtesse. — A quoi r6vez-vous done ?

La Marquise. — Je pensais qu'il y a six mois que nous som-

mes presque toujours ensemble et que nous n'avons pas encore

eu la plus petite plainte a faire Tune de I'autre ; en v^rite, cela

fait notre eloge.

La Comtesse. — Sans doute, nous aliens donner a Paris

I'exemple de la Constance. Vous riez?

La Marquise. — Nous aurions fait la un tr^s-beau miracle

;

mais k vous parler franchement, je le crois au-dessus de nos

forces, ne desirous pas de renverser I'ordre etabli. Le ridicule

des autres est un amusement sur pour nous.

1. Cot article est de Diderot; il est incdil. Une note anonyme, 6videmment duo

k M""= d'l^:pinay, le complete ainsi : « Les Amants sans le savoir ont et6 joues pour

la premiere fois le 6 juillet k la Com^die-FranQaise, et cette pi^ce est tomb(5e. On
ne la croit pas do deux amies, mais de M"'« la marquise de Saint-Chamond seule,

laquelle etait autrefois fille entretenue, connue sous le nom de M"* Mazarelli, k

laquelle on associe bien mal a propos une M'"^ Rozet qui s'en est allce en Russie.
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La Comtesse. — On dit qu'ilfait plus qu'amuser; quelquel'ois

il corrige.

La Marquise. — Erreur : cela se peut dire, mais jamais

cela ne se pratique. Ah I qu'il fait beau ! si nous baissions les

panneaux, nous aurions plus frais et nous verrions mieux.

La Comtesse. — De mon cote ils resteront fermes si vous le

voulez bien ; je n'ai ni fleurs ni diamants dans mes cheveux.

La Marquise. — Laissons a part la modestie, comtesse;

nous Savons I'une et Tautre ce que nous valons. De faibles or-

nements n'ajoutent rien aux agrements de la figure. Qu'est-ce

que tout le monde dit en nous voyant?

La Comtesse. — Mais on dit que nous sommes charmantes.

La Marquise. — Vous voyez bien qu'il faut que cela soit.

Votre mari lui-meme....

La CoMTES^. — Ah, fi done! ne m'en parlez plus; toules

les fois que j'y pense, j'en ressens une honte....

La Marquise. — 11 est vrai que cela est assez fade.

La Comtesse. — Comment fade ! dites mieux, bourgeois.

La Marquise. — Jecrois qu'il s'est dout6 que nous parlions

de lui, car je I'apergois de loin dans sa desobligeante |bleue.

La Comtesse. — Mon Dieu! j'esp^re que la fantaisie ne lui

prendra pas de descendre de voiture pour venir dans la notre;

il y aurait un ridicule...

La Marquise. — Non, non, ma reine; il passe, et vous en

serez quitte pour une petite mine agreable.

La Comtesse.— Quelle sottise! Dites-moi, marquise, quel est

ce carrosse rempli de femmes dont les visages sont si verts? Cela

ressemble beaucoup k un detachement du cercle de votre m^re.

La Marquise. — Je vais vous I'apprendre. La comtesse de...

que vous voyez dans le fond est une intrigante maladroite qui

desire tout et qui n'obtient rien ; I'ambition lui a fait quitter le

rouge, afin de s'epauler de la clique des d6vots. En attendant,

la fille, que vous voyez de ce c6te-ci, est la victime des sottes

pretentions de sa mfere : plusieurs gens m'ont dit cependant que

cette pauvre enfant donnait franchement dans le panneau ; mais

vous verrez que ce sera I'ennui qui I'aura conduite insensiblement

dans le chemin de la perfection.

La Comtesse. — Ah, mon Dieu ! cette malheureuse creature

me fait pitie.
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La Marquise. — Oh, placez-la mieux, ma chere; car peut-

etre qu'au m^me instant ou vous vous int^ressez a elle, on vous

paye par le sentiment contraire.

La Comtesse. — Pourquoi done ?

La Marquise. — C'est que les d6vots sefont une loi debla-

mer tout ce qu'ils envient, et de mepriserce qu'ils ne connais-

sent pas.

La Comtesse. — Vous leur en voulez, ma cli^re amie.

La Marquise. — feoutez done, je suis payee pour cela; et

mon mari done?

La Comtesse. — II est vrai, je n'y pensais pas. Vous avez la

une jolie boite.

La Marquise. — Trouvez-vous? C'est Machard qui me I'a

vendue aux etrennes; mais je la troquerai avant qu'il soit peu,

car elle commence a me sortir par les yeux.

La Comtesse. — Oh ! s'il y a deja six grands mois que vous

la portez, cela est bien honnete. Mais quel estcet objet detris-

tesse qui vient a nous ?

La Marquise. — P^'allez-vous pas encore vous apitoyer mal

apropos? Eh bien! c'est une veuve. Je ne connais pas d'etat

plus amusant, et je parierais que celle-ci connait toute la dou-

ceur de sa situation.

La Comtesse. — Si le defunt etait maussade, comme il y a

cent contre un a parier, n'a-t-elle pas raison d'etre bien aise

qu'il nesoit plus?

La Marquise.— Je ne I'ai jamais connu; mais sa veuve porte

un maintien si librequ'on en doit augurer que c'est habitude de

longue main.

La Comtesse. — En eflet, elle a I'air d'avoir fait plus d'un

esclave et de ne 1' avoir guere 6t6.

La Marquise. — En ce cas, elle a beaucoup perdu ; cepen-

dantje trouve qu*on est toujours bien a plaindre de devoir la

liberte a la sotlise ou a la fantaisie d'autrui : cela chifTonne I'ima-

gination.

La Comtesse. — La sienne doit etre tres-couleur de rose a

present; il n'y a de facheux que I'obligation de prendre un

maintien si contraire aux sentiments de son coeur.

La Marquise. — Ma ch^re amie, le particulier dedommage

de la contrainte publique. Je vols ce soir notre veuve rentrer
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dans un petit boudoir aussi couleur de rose que ses idees,

attendre sur un sopha le plus elegant de la nombreuse cour que

la decence de son 6tat lui permet d' avoir.

La Comtesse. — Je me fais ce tableau comme vous. A quel

nombre la reduirons-nous, pour que le public n'en medise pas?

La Marquise.— Soyons modestes, je fixe son souper k trente

converts.

La Comtesse. — Ah ! cela est honn^te ; mais que ferons-nous

de ces gens-la? L'indiscr^tion est si grande dans ce monde que

je tremble qu'on ne lui tienne quelques propos qui lui rappel-

lent le souvenir de ce cher d^funt.

La Marquise. — D'abord nous les ferons bien souper, parce

qu'il n'est pas defendu de vivre quand un mari est mort; ensuite

nous les ferons jouer au cavagnole.

La Comtesse. — Jouer chez une veuve! Y pensez-vous?

La Marquise. — Si c'6tait aux cartes, je vous en passerais

le scrupule ; mais tirer des boules, c'est sans consequence.

La Comtesse.— En verite, ma reine, je serais presque ten-

tee de vous Croire mechante. (a un pauvre qui demande T'aumdne). NoUS

laisserez-vous en repos? /

Le Pauvre. — Mes bonnes dames, pauvre petite charite.

La Marquise. — On vous dit qu'il n'y a rien. Veritablement

ces gens-la sont insupportables. Eh bien, vous disiez done que

j'etais mechante ?

La Comtesse. — Ecoutez done; vous interpr^tez le prochain

trfes-plaisamment, mais...

La Marquise. — Ne voulez-vous pas que je me tuel'imagi-

nation a mentir ou bien a preter aux autres des vertus et des

qualites que surement ils ne m'acljugent pas?

Une Revendeuse. — Mes belles dames, voulez-vous des

bonnets a la chanceliere? J'ai des montauciels, des plumes, des

herons k vingt-quatre sols, de jolis eventails a la grecque, a

bon marche, et des savonnettes qui blanchissent la peau comme
unlis. Voyez, mes belles duchesses; toutes les dames de qualite

s'en servent.

La Marquise. — Laissez-nous, ma bonne; regardez-nous, et

voyez si votre secours nous est necessaire ?

La Revendeuse. — Je vols bien que ces dames ont la peau

blanche comme du satin; aussi n'est-ce que pour I'entretenir
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toujours dans ce bel etat que je leur propose de m'acheter

quelque chose.

La Marquise. — Dites done, ma bonne, avez-vous blanchi

bien du monde avec votre secret ?

La Revendeuse. — Assurement, madame. Voyez passer la

comtesse de... tous les jours ici en carrosse a six chevaux;

avant d'avoir fait usage de mes savonnettes, ce n'etait qu'un

petit pruneau relave.

La Marquise. — Elle a raison, comtesse; car c'est a pre-

sent une poupee du palais. Allez, ma bonne, nous ne voulons

rien.

La Reveindeuse. — Quoi, ces dames ne m'ach^teront rien ?

Ah ! quand ce ne serait que pour m'etrenner. (La comtesse i^ve la

glace au nez de la revendeuse). Mon DioU, VOUS OtOS blcn fierCS ! DieU

merci, tout le monde ne le porte pas si haut.

La Comtesse. — Eh bien, ces cr6atures-la sont-elles assez

insolentes ?

La Marquise. — Gela est tout simple ; il y a une infinite

de caillettes qui les gatent en prenant avec elles le ton de la

familiarite.

La Comtesse. — Veritablement, je crois qu'on leur achate

du Wane; jesuis fachee pour la curiosity de n'en avoir pas fait

emplette.

La Marquise. — Fi done ! vous auriez ose mettre de ces

horreurs sur votre teint ?

La Comtesse. — Oh que non
;
j'en aurais fait I'essai sur ma

femme dechambre... Mais qui saluez-vous done la, marquise?

La Marquise. — C'est la petite proeureuse; ellepreiid depuis

quelque temps un maintien empese qui la eonstitue bien la

femme d'un homme de robe. La pauvre enfant n'est entouree

que de cela. Si quelques gens du bon air ne la prennent pas en

piti6, je la vols ennuyee et ennuyante jusqu'au jour du juge-

ment. Ah ! voici cette vieille relique de duchesse.

La Comtesse. — Grand Dieu ! cet objet est plus que ridicule,

il est effrayant; cela devrait etre banni des endroits publics,

quand ce ne serait que par egard pour les femmes grosses.

La Marquise. — Je ne vous suppose pas dans ce cas, ma
chte amie ; ce serait, par exemple, une gentillesse que je ne

vous pardonnerais pas.
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La CoMTESSfi. — Pourquoi done? Nesuis-je pas assez jeune

encore pour avoir des enfants?

La Marquise. — Oui, et assez jolie pour donner le desir

d*en faire; mais ce devoir conjugal est une si sotte chose...

La Comtesse. — Ah ! pour cela, oui ! je ne connais rien de

si mal imagine.

La Marquise.— Savez-vous pourquoi ? C est, comme jevous

I'ai dit, qu'on nous assortit tout de travers; on choisit aux

femmes des hommes qu'il ne leur serait jamais venu en tete

de prendre; cela leur donne de I'humeur, et puis Ton est etonne

qu'elles aient des amants.

La Comtesse. — Eh, mais oui, c'est qu'on s'etonne de tout

en ce monde.

La Marquise. — A propos d'amants, comtesse, dites-moi

vrai ; en avez-vous ?

La Comtesse. — Voila une bonne question! INon; et vous?

La Marquise. — Moi? jamais, fi done ! J'ai^te attaquee cent

fois; mais j'ai le courage de r^sister.

La Comtesse. — Cela n'est pas bien difficile, a ce que je

crois, quand on n'aime pas; cependant vous parlerai-je vrai?

On disait que Saint-Brice avait soupire pour vous plus de quinze

jours, e'est I'homme de France le plus dangereux pour les

femmes; il n'en a jamais, dit-on, trouve de cruelles.

La Marquise. — Eh bien, vous en voyez une; que cela vous

donne un peu de respect pour moi.

La Comtesse. — Bon ! vous m'etonnez. Ce qu'on m'a dit des

dangers de la seduction est done une faussete? Je vous avoue

quelle m'a fait une telle peur qu'il m'est arrive plus d'une fois

d'eviter de me trouver dans les endroits ou je savais que je

pourrais le rencontrer; car j'ai pour maxime de fuir le danger,

c'est le plus sur.

La Marquise. — J'ai plus de courage dans 1' esprit, ces

sortes de triomphes llattent ma vanite, et j'ai venge mon sexe

en humiliant le plus superbe des humains. En v6rite, ma ch^re

amie, vos craintes me font piti6. Savez-vous bien que, s'il les

connaissait, vous courriez grand risque?

La Comtesse.— Point tant que volisl'imaginez, mareine; il

n'est pas decide qu'un fou, un volage, enfm un homme sans

principes put plaire, parce qu'absolument il le voudrait.
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La Marquise. — Bon
; je vols avec plaisir que vous n'etes

pas aussi craintive que vous vouliez d'abord le paraitre. En effet,

les hommes ont lant de d^fauts qu'ils se nuisent a eux-m^mes
dans notre esprit; on peut se sentir quelquefois des velleites de

les aimer, mais leur mauvaise conduite, et le peu de sentiment

dont ils payent les notres, nous rendent plus sages.

La Comtesse. — Cela est vrai. Le hasard peut-etre aussi,

encore plus que la reflexion, faitpresque teas les frais de cette

sagesse. Je serais tente de croire que ce sont les faiblesses des

hommes qui nous rendent fortes, ou leurs forces qui nous ren-

dent faibles. Qu'en pensez-vous?

La Marquise. — Moi, je trouve, ma ch^re amie, que vous

parlez comme un oracle, excepte que vous etes beaucoup plus

eclairee. Mais que vois-je passer de ce cote ?

Mais je crois que je ferais bien de m'arr^ter la; on doit en

avoir assez pour cette fois de toutes ces impertinences ; je pro-

teste cependant que c'est tout ce qui se dit de plus fort et de

plus sense entre deux jolies femmes dans une voiture pendant

toute une promenade aux boulevards, avec un peu plus ou un

un peu moins d'esprir, delegferete, de mechancet^, d'indecence.

A I'ordinaire prochain la fin de cet entretien, qui sera tout aussi

vraie, tout aussi frivole, et peut-etre un peu plus ridicule encore

que ce qui precede.

autre article de MADAME ***.

Les Gomediens italiens ont donne le 23 aoiit dernier une

farce italienne qui a eu du succ^s par le jeu d'Arlequin et la

grace qu'il conserve dans tons ses mouvements, malgre sa taille

epaisse et son age. II n'y a rien a dire du canevas de cette piece,

intitulee le Domino ^ elle est sans intrigue et sans interet,

quoiqu'elle soit imitee du Prejuge h la mode, pi^ce deM. de La

Chaussee : tout son merite consiste a amener assez naturelle-

ment les lazzis et les balourdises d'Arlequin.

Le lendemain, les memes com6diens ont donn6 la premiere

representation des Deux Milieiens, ou VOrpheline villageoise,

comedie en un acte et en prose, melee d'ariettes, par M. d'Aze-

mar, lieutenant au regiment de Touraine. La musique en a 6te
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fort applaudie etfort au deli de ce qu'elle m^rite ; c'est le pre-

mier ouvrage ence genre du sieurFredzeri, aveugle depuis I'age

de dix-huit mois; ce jeune homme a interesse tout Paris depuis

plusieurs annees, beaucoup plus par le malheur qu'il a d'etre

prive de la vue que par ses talents. On lui a entendu executer,

sur le violon et sur la mandoline dans diflerents concerts pu-

blics, plusieurs symphonies de sa composition ; il a fait beau-

coup d'autre musique instrumentale de diflerents genres qui n'a

du son succ^s momentane qua I'inter^t qu'inspirait son auteur.

La musique de son opera-comique n'augmentera pas sa repu-

tation ; le public a 6te ebloui par la prodigieuse execution des

deux ariettes di hravoura que chanie M"^ Trial , et par quel-

ques traits de chant assez agreables dont I'auteur n'amemepas

su tirer parti : il n'y en avait aucun a tirer des paroles, a la

verite, mais rien n'annonce qu'il reussit mieux par la suite dans

ce genre, s'il trouvaitpar hasard un poete supportable. La piece

de celui-ci est sans style, sans nuance et sans interet ; il ne se

passe rien entre la premiere et la derniere sc^ne, quoiqu'il y

en ait huit ou dix dans Tintervalle.

La scene est dans un village ou Ton va tirer la milice. Les

deux garcons k qui echeeront les billets noirs doivent partir le

lendemain. line jeune paysanne tremble qu'un des billets tombe

a Justin, son amoureux; Famoureux en a tout autant de peur

qu'elle, et redoute d'autant plus ce malheur que sa mfere infirme

resterait sans secours et sans appui. On tente de corrompre le

subdelegue et le syndic; le subdelegue est incorruptible; le

syndic mange tous les cochons de lait et les agneaux qu'on lui

pr^sente, et les billets noirs n'en tombent pas moins a Tamou-

reux Justin et a un charbonnier qui ne se console pas d'avoir

donne son cochon leplus gras. Jusqu'au moment du tirage de

la milice, chaque sc^ne a 6te remplie par une lamentation. La-

mentation de la jeune fiUe, lamentation de la mere et d'un ami

de Justin, lamentation du charbonnier; quelques airs grivois

d'un soldat qui vient de son cdte faire des recrues et qui est tout

aussi postiche dans la pi^ce que la plupart des autres pei:son-

nages; car, excepte la petite fille ct son amoureux, on pent re-

trancher tous les autres k volonte. Lorsque le sort de Justin est

decide, les lamentations recommencent ; le parterre se disposait

a les 6gayer, mais I'ami du jeune milicien se devoue et vient
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s'offrir pour marcher k sa place : combat de generosite, I'ami

Temporte et le subdelegue I'accepte d'autant plus volontiers , k

ce qu'a pr6tendu un plaisant du parterre, qu'il est grand et bien

fait, et que Justin n'a pas la taille requise. Gette remarque sur

I'acteur Julien qui joue le role de Justin a eu un succes general.

Par la maniere dont cette rapsodie est ecrite, elle a la pre-

tention du plus grand genre : ce sont des bourgeois, des

paysans, des manants, des soldats, qui oublient de temps en

temps leurs tons, leurs moeurs et leur langage, pour debitor des

maximes qui pourraient aller aux heros de Gorneille. Malgre le

ridicule et I'absurdite de cette pi^ce, le tirage de la milice di-

vertit le parterre, et le succes merite qu'y a M""^ Trial lui a fait

avoir neuf representations.

— L'auteur de ces feuilles ayant ete assez heureux pour don-

ner une marque d'attachement aune des plus respectables prin-

cesses d'Allemagne, en se deplacant subitement et se rendant

aupres du prince hereditaire, son fils, a Londres, M. Diderot lui

a donne une preuve d'amitie bien sensible en se chargeant de

cette correspondance pendant son absence; et depuis I'ordinaire

du 1^'' septembre de cette annee, elle est I'ouvrage de ce philo-

sophe celebre.

15 octobre 1771.

FIN DU DIALOGUE COPIE d'aPRES NATURE

ou

DE l'AMITIE de deux JOLIES FEMMES.

La Gomtesse. — Comment, vous ne reconnaissez pas le petit

Montfort, le singe de Saint-Brice , une petite chenille qui croit

qu'il est du bon air de vivre en mauvaise compagnie?

La Marquise. — Vous le connaissez done?

La Gomtesse. — Dieu m'en preserve

!

La Marquise. — Eh bien, je le connais, moi, et j'entends

dire partout qu'il fait une depense enragee; cela ne laisse pas

de lui donner une certaine consistance dans le monde.

La Gomtesse. — Oui, si de vivre avec des filles et meme de

lesescroquer en pent donner. Je vous dirais de lui cent choses

plus infames les unes que les autres si je voulais m'en donner

la peine.



OCTOBRE 1771. 367

La Marquise. — C'est grand dommage, carje n'aigu^revu

de plus jolie figure.

La Gomtesse. — Gela sulTit-il pour plaire?

La Marquise. — l5coutez done; une figure est de quelque

consideration.

La CoMi esse. — En ce cas, vous n*en accorderez pas k celle

qui passe de ce cote ; regardez-la.

La Marquise.— Fi ! c'est ce vilain chevalier d'Arles; sa lai-

deur est notee dans tout Paris. N'avouerez-vous pas avec moi

qu'il est triste d'etre le porteur d'un pareil visage?

La Gomtesse. — J'en conviens; mais on m'a dit qu'il 6tait

bon homme.

La Marquise. — S'il ne I'etait pas, que serait-il done?

La Gomtesse. — Peut-etre un Montfort, et ce serait encore

pis.

La Marquise. — Gomment done, eomtesse, vous lui en

voulez cruellement ! Savez-vous bien que votre momie embau-

mee dont vous vous faites si genereusement le chevalier a le

defaut d'etre d'un arrangement queje pourrais nommer avarice,

si je ne craignais de vous deplaire.

La GoxMtesse. — Oh! ne vous genez pas; c'est un plaisir de

n'etre pas toujours du meme avis. J'ai bien critique votre Mont-

fort ; il etait juste que votre colore retombat sur ce pauvre che-

valier d'Arles.

La Marquise. — Je vous proteste , ma chfere amie, que s'il

n'y avait que lui et moi pour repeupler le monde, il finirait.

La Gomtesse. — Jecrois au moins que si tous les hommes
lui ressemblaient, on verrait plus de Lucreces.

La Marquise. — G'est un beau role a jouer au moins, mais

il est triste. Je parie qu'a commencer par vous, ma chere amie,

vous en seriez lasse k lalongue, et qu'un beau jourun amant, tel

fut-il, ferait disparaitre rheroine. Ah ca ! de bonne foi, si, dans

cet etat de detresse, il ne se preseniait a vos yeux que les deux

personnages dont nous parlous , lequel determinerait votre

resignation ou votre choix ?

La Gomtesse. — Je voudrais que vous me donnassiez la

permission d'en prendre un troisieme.

La Marquise. — Non, je suis rigoureuse; je ne vous laisse

pas meme votre abbe pour pis-aller.
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La Comtesse. — Mais, en verite, marquise, vous etes folle,

a quoi bon cette supposition ?

La Marquise. — Men Dieu, tous les jours on en fait d'aussi

ridicules; c'est parler pourparler. Allons, optez.

La Comtesse. — Mais vous etes rigoureuse a i'exc^s
;
je vous

repete que ni I'un ni I'autre ne me plait.

La Marquise. — Qu'est-ce que cela fait? On prend souvent

des amants en realite qui ne plaisent pas davantage, et je vous

en tiens quitte a meilleurmarche, comme vous voyez. Comment,

vous revez? II faut done bien du temps pour vous determiner?

La Comtesse. — Vous le voulez? Eh bien, puisqu'il faut ab-

solument repondre a cette folie, je me decide enfaveur de cette

figure choquaute qui vous deplait.

La Marquise. — Je reste petrifiee. Comment une jolie femme

pourrait approcher son visage d'un grouin?

La Comtesse. — Je vois que vous.aimeriez mieux Montfort.

La Marquise. — Comment, si je I'aimerais mieux ! Mais je

vous le repete, c'est une des jolies creatures que nous ayons

dans Paris.

La Comtesse. — Je vous etonnerai done bien quand je vous

dirai que, selon ma facon de penser, cet article ne m'arreterait

pas? II me semble qu'on ne regarde pas trop si un homme a un

visage.

La Marquise. — Pour moi, je ne regarde a rien; mais en-

core ne faut-il pas faire un choix qui donne un ridicule.

La Comtesse. — Qu'appelez-vous un ridicule? S'il n'en a

pas k mes yeux, n'est-ce pas I'essentiel? Vous verrez qu'on

prend un amant pour faire sa cour au public.

La Marquise. — Eh mais, on doit le compter pour quelque

chose. Pour moi, si j'avais un amant qui fut laid, je serais fort

humiliee de Tentendre dire; et cette mortification a la longue

pourrait lui nuire.

La Comtesse. — Mais evitez done I'absurdite de cette

opinion. A-t-on jamais aim6 pour les autres?

La. Marquise. — J'admire votre delicatesse. Convenez au

moins qu'il faut avoir de la sensibilite a revendre pourse mettre

si ais^ment au-dessus du ridicule. N'entendez-vous pas ce

qu'on dit tous les jours sur le choix des femmes? La jolie figure

d'un amant porte avec elle I'excuse de la seduction; si un
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jour elle fait votre malheur, on vous plaint. Les conqu^tes qui se

presentent pour nous en consoler en sont plus brillantes. Si, au

contraire, le premier choix n'est pas applaudi, on ne voit en

nous qu'une grossi^rete de sentiments qui, en nous privant de

ce que I'amoura de plus doux, nous faitperdre ^jamais I'espoir

d'un plus heureux succes. Sachez, enfin, qu'en amour ce sont

les hommes qui font la reputation des femmes.

La Go.mtesse. — Mes idees sur ce sujet sont done bien

absurdes ; je croyais que le moyen le plus sur de se perdre dans

le monde 6talt de devenir I'objet de la jalousie de cette populace

de caillettes qui semblent chercher un nouvel eclat dans le

nombre de leurs conquetes. Si votre amant est aimable, toutes

veulent vous le ravir.

La Marquise. — Eh bien, s'il veut s'enfuir, on ne le retient

pas ; mais si, par hasard, il est constant, quel triomphe !

La Comtesse. — Constant?... Quoi, vous ne savez pas que

le sentiment de tous ces beaux messieurs reside dans leur

amour-propre?

La Marquise. — G'est-a-dire , belle reine, que vous vous

deciderez a croire qu'on n'est v6ritablement aimee que d'un

magot. S'il faut 6tre laid pour vous plaire, il vous sera aise de

faire des conquetes. la belle cour que je vous vols ! Ah ! ah ! ah

!

La Comtesse. — N'en riez pas tant. Ne conviendrez-vous

pas au moins que je serais aimee avec plus de delicatesse?

La Marouise. — S'il n'en avait pas jusqu'au point de mou-
rir; si son amour ne vous procurait pas a chaque instant les

plus tendres elegies
; qu'il ne vous donnat pas tous les soirs les

fetes les plus galantes; qu'il ne jouat pas le plus gros jeu, et

qu'il ne fut pas a vos ordres comme un chien barbet, il ne

serait bon qu'a jeter par une fenetre.

La Comtesse. — Ah ! marquise, je ne suis pas d'un natural

si dispendieux; il pourrait 6tre aime a moins de frais. Je cal-

cule deja...

La Marquise. — Bon ! vous allez faire d'une passion une

affaire de calcul.

La Comtesse. — £coutez, madame, je vous en crois plus

proche que moi. Sentez done que moins un amant est fait pour
plaire, plus il est satisfait d'avoir plu, la reconnaissance I'en-

gage a des soins plus vrais et plus tendres, a la soumission la
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plus respectueuse, et vous m'avouerez que ces qualites ne nui-

sent pas a la Constance.

La Marquise. — Mais vraiment, c'est ce que j'y trouve de

pis.

La Comtesse. — Oh! pour cette fois, marquise, vous pouvez

vous vanter d'etre seule de votre avis.

La Marquise. — J 'en suis fachee pour I'amour de vous, ma-

dame; j'admire seulement la peine que vous prenez a soutenir

une mauvaise th^se.

La Comtesse. — C'est que je la trouve bonne, et la veux

defendre sans me mettre en peine de combattre votre clioix.

La Marquise. — Pour le combattre, il faudrait attendre que

j'en eusse fait un.

La Comtesse.— Fait ou non fait, prenez garde au premier

;

car, avec la belle facon de penser que vous affichez, il pourra

vous humilier.

La Marquise. — M'humilier! et pourquoi s'il vous platt?

Sachez, madame, que personne n'a le droit de me faire rougir.

Je vis avec tout le monde, mais je n'aime personne.

La Comtesse. — Vous avez puise cette morale dans le Mi-

chant. Peut-etre quelqu'un aura-t-il un jour la gloire de vous

la faire oublier.

La Marquise. — En tout cas, vous pouvez etre sure que ce

ne sera pas ce vilain chevalier d'Aries qui vaincra mon indiffe-

rence ; je vous le laisse.

La Comtesse. — En ce cas, c'est un honneur reserve k

quelque Montfort ; vous brillerez sous ses lois jusqu'a ce que la

honte ou la rage d'un tel choix vous apprenne a porter des

hommes unjugement plus juste.

La Marquise. — feoutez, madame; une autre que moiserait

choquee de vos petites reflexions, mais les enfances de voire

g6nie ne sont pas faites pour blesser mon amour-propre : c'est

I'envie de paraitre encore jeune qui vous fait raisonner comme
une pensionnaire de couvent. Affichez la candeiir tant qu'il vous

plaira, ma ch^re petite; mais au moins choisissez mieux vos

dupes.

La Comtesse. — Si de 1' avoir ete de vous, madame, est un

ridicule a vos yeux, je le pr6f6re a ceux dont vous faites

parade.
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La Marquise. — Oserais-je vous demander, belle reine, quels

sont ceux que votre perspicacite m'adjuge?

La Gomtesse.— line depravation d'esprit qui, si vous n'y pre-

nez garde, doit vous conduire infailliblement a celle des moeurs.

La Marquise. — J'espere que vous me permettrez d'appeler

de ce jugement; mais pour pr^venir plus surement les cruels

eflets de voire prediction, faites-moi, je vous prie, la grace de

me procurer la lecture des ouvrages licencieux de votre abbe,

afm d'y puiser les lecons de sagesse dont vous croyez que j'ai

besoin.

La Comtesse. — Cette plaisanterie est digne de vous, ma-
dame, mais je puis vous assurer que ces pretendus ouvrages

n'auront jamais fait autant de tort a ma reputation que votre

dangereuse connaissance.

La Marquise. — Vous croyez, ma petite? Eh bien, il n'y a

rien de plus aise que de vous debarrasser de cet 6cueil; aussi

bien notre petit commerce commence-t-il a devenir trop fasti-

dieux. Allez, mon coeur, devenez une bonne menagere pour

plaire a votre ben^t de niari; s'il se degoiite un jour de vos

charmes surannes, prenez quelque gros magot de singe pour

consolateur; avec cela ornez-vous I'esprit de la bibliotheque

bleue, et vous serez la femme de France la plus respectable.

Dans cet instant, Montfort repassa, la marquise I'appela,

monta dans sa voiture, et quitta pour la vie une in time amiede
six mois. Ces deux femmes s'etaient liees ensemble sans savoir

pourquoi, et elles se brouillerent sans savoir comment.

article de MADAxME ***

Les Gomediens italiens ont donne le 19 septembre dernier

la premiere et derni^re representation d'un opera-comique en

deux actes, intitule la Coquette du village^ ou le Baiser pris

£t rendu, paroles de M. Anseaume, souffleur de la Comedie-

Italienne, et la musique d'un jeune homme nomme M. de Saint-

Arnaud, qui n'est pas a sa premiere chute. II y a quelques

annees qu'un petit acte de sa composition eprouva le m^me
sort. La musique de celui-ci n'a ni dessein ni projet ; elle es

plate ou barbare.
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Quant au drame, on aurait pu I'intituler la Coureuse de

village, et ce titre aurait beaucoup mieux convenu a la piece

.

Cette piece aurait ete tout au plus supportable avec de la verve

et de la folie dans le dialogue, mais elle manque de gaiete, et a

toute la pretention d'un drame serieux. Tous les personnages en

sont malhonnetes et tristes. Je n'ai jamais vu de pi^ce plus

completement et plus constamment huee du commencement k

la fin.

AUTRE ARTICLE DE MADAME ***

Le samedi 7 septembre, le sieur Ponteuil *, el^ve de M. Pre-

ville, a debute au Theatre-Francais dans la pi^ce de Rhada-

miste et Zinobie, de M. de Grebillon. II y a joue le role de Rha-

damiste avec autant de succfes que pouvait en attendre un jeune

homme qui n'avait jamais monte sur les planches, et qui aurait

annonc6 du talent.

Pour interesser le public en sa faveur, Preville, qui connait

si bien Tart de le captiver, fit un diseours avant la pi^ce; il

marqua au public sa reconnaissance de I'accueil journalier

qu'il voulait bien lui faire. G'est par un effet de ce sentiment

dont il est penetre, dit-il, qu'il a cherche a transmettre a un

sujet rempli de dispositions naturelles et d' emulation I'acquit

que tant d'annees de travail lui ont donne. Ensuite il fit I'^nu-

m6ration des avantages de son el^ve pour la carriere qu'il allait

courir : « line belle figure, de I'esprit, de la noblesse, une

belle prononciation, I'avantage d'etre bien ne, d' avoir recu une

excellente education, d'avoir des moeurs, etc. D'apres ce por-

trait, ajouta-t-il, messieurs, il semble que I'acteur n'a plus qu'a

paraitre, et vous qua I'applaudir. II est bien loin d'y pre-

tendre; il ne demande que de Tindulgence, de I'encouragement

et des avis qui puissent le former. Vous lui trouverez des gestes

peu mesures, la voix mal r^gl^e, trop de chaleur peut-etre;

c'est a vous,messieurs,k le dinger, etc. », et il finit son diseours

par prouver combien Tart du com^dien est difficile et demande

1. Ponteuil, qu'il ne faut pas confondre avec un homonyme, Nicolas-Etienne

Lefranc, sieur de Ponteuil, mort en 1718, 6tait fils d'un boulanger de Paris. Lemazu-

rier, qui lui a consacr6 une notice dans sa Galerie historique des acteurs du ThMtre-

Frangais, tome I, p. 474, dit qu'il mourut en Janvier 1806.
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d'indulgence. II fut applaudi avec transport. Ponteuil parut, et

Ton trouva le portrait qii'en avait fait Prdville assez exact. II a

en effet beaucoup de noblesse dans la taille et dans la de-

marche, mais il n'en a aucune dans I'ensemble de ses traits ; son

front, ses yeux, ses sourcils sont beaux ; son nez est 6pate, sa

machoire carree et epaisse, sa voix est sonore, sa prononciation

est exacte sans 6tre affectee; on I'entend du bout de la salle,

mais dans les moments de vivaciie et de fureur sa grosse ma-

choire I'embarrasse et alors sa prononciation est empalee. II a

trop de chaleur et pas assez de nuances ; c'est une copie gauche

de Le Kain, et je ne vois pas qu'il annonce aucun talent natu-

rel, ni que ce debut donne plus d'esperance que les prece-

dents.

Nombre de gens s'appretaient a rire de voir paraitre sur la

sc^ne tragique un el^ve de Preville, comme si un acteur comique

pouvait atteindre au degr6 de perfection ou nous voyons Preville

en bornant son etude et ses recherches au personnage et a I'em-

ploi que ses camarades lui destinent; comme si I'imitation vraie

des mouvements de Tame n'appartenait pas a toute ame flexible

et sensible, et comme si on pouvait exceller dans une portion

pour ainsi dire d'un art quelconque, sans avoir porte les yeux

sur tout ce qui pent tenir k cct art et sur tout ce qui peut y etre

relatif. Preville n'a pu que guider son eleve et I'eclairer des

lumieres que vingt annees de reflexions et de travail lui ont ac-

•quises, et heureusement pour Telfeve il n' avait rien k imiter,

6cueil presque inevitable pour tons les debutants formes par des

acteurs celebres dans I'emploi ou ces jeunes gens se proposent

de le remplacer. Ces copies sont toujours froides, postiches et

manier^es. Eh, messieurs, etudiez la nature et non pas les

copies de la nature. J'esperais que le sieur Ponteuil aurait a

lui ses defauts et le germe de quelque talent, il est tieja gat6

par I'imitation. S'il peut revenir sur ses pas, il faut que Preville

lui dise bien qu'on ne montre pas a jouer la comedie, c'est une
affaire de sentiment : il faut pour y reussir 6tre favorise de la

nature; reunir a la figure et k I'organe une ame mobile et

flexible, un esprit juste, observateur et cultive, des moeurs hon-

n^tes et assez d'agrement pour 6tre admis dans le grand monde
d'ou il doit principalement tirer ses remarques et ses reflexions.

II faut encore qu'il ait I'espfece d'orgueil qui rend I'applaudis-
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sement du public si precieux et la modestie si necessaire pour

se soumettre a ses rigueurs sans en ^tre rebute; et quand un

homme possMe tous ces avantages, 11 est bien tente d'en faire

un autre usage. G'est ce qui arrive a M. Gaillot qui est parvenu

a un degre de perfection dont le seul Garrick pouvait donner

I'idee, et nous le perdons a Paques. Gontent de quelques annees

de cette gloire, il vadestiner a Tagr^ment de quelques societes,

oti il est cheri par son merite personnel plus que pour ses

talents, tous les avantages qu'il a retires de ses etudes et de ses

recherches.

Le sieur Ponteuil a continue son debut dans Adelaide du

GuescUn et dans Semiramis, et son succ^s a et6 le meme dans ces

diff^rents roles.

REGRETS DE LEMOYNE

EN EXPOSANT AU SALON LE BUSTE DE M"'" LA DAUPHINE,

ADRESSES A CETTE PRINCESSE.

Combien ce buste m'a coute!

Je croyais avoir imite

De la nymphe la plus jolie

Sourire fin, douce gaiete,

Et d'une princesse accomplie

Graces, noblesse, majeste.

Fier de mon art et de votre beaut6,

Je crus dix fois ma besogne finie;

Je revenais, vous 6tiez embellie,

Et mon art 6tait d^route !

Vous avouerai-je mes alarmes,

Et ma honte et mon desespoir ?

Une semaine, un jour, ajoutaient a vos charmes,

Et toujours mon talent me paraissait d^choir
;

En vous quittant, je r^pandais des larmes,

Et je tremblais de vous revoir.

Du ciseau I'heureuse imposture

S'efforcerait en vain de suivre la nature

:

Son pouvoir est illimit(§

;

Mais il faut bien que Tart s'arrete.

Je crois avoir fini la plus charmante tete,

elivre ce marbre k la post6rit6;

.
- Nos neveux le croiront flatte ;
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Mais vous voyant encor plus belle,

L'tlge present rira de ma caducit6,

Et dira : Lemoyne est rest6

Trop au-dessous de son module.

— La Muse errante an Salon, Apologie critique en vers

libresy suivant Vordre des numiros, des peiniures^ sculptures et

gravures, exposies au Louvre en I'annl'e i77i^; k Ath^nes. A

Ath^nes ! Aux halles, au coin de la borne, par un chanteur de

la rue. II n'y a ni gout, ni espiii, ni francais, ni rime, ni rai-

son; c'est un tas de fades louanges. Je n'ai jamais tenu un pin-

ceau, et je ne desesp^rerais pas de peindre encore moins mal

que cet homme n'ecrit. Avec une tournure originale, a la GoUe,

par exemple , on aurait rendu cela tres piquant, en exage-

rant le ridicule et en le portant jusqu'au ton de la populace, k

qui Ton aurait fait dire toutes les betises et quelquefois toutes

les choses justes qu'on lui entend dire au Salon les jours de

f^tes et les dimanches. Mais ce poete-ci est insipide de la meil-

leure foi du monde.

— Lettre de M. Raphael le jeune, SUve des Proles gratia tes

de dessin, neveu de M, BaphaH, peintrede I'Academic de Saint-

Luc, it un de ses amis, sur les peintures, sculptures et gravures

exposies cette annieau Louvre ^, avec I'inscription bien trouvee

:

Atas parentum, pejor avis, tulit

Nos nequiores, mox daturos

Progeniem vitiosiorem ^.

Nos aieux ont eu des enfants qui ne les valaient pas; nous

degenerons de nos pferes, et nous laisserons apres nous une

race encore plus vicieuse que nous.

L'idee de cette brochure est originale et gaie. Le Suisse,

1. La critique de cette brochure et des trois suivantes est de Diderot. Le second

et le troisiferne do ces morceaux flgurent seuls dans les OEuvres completes (t. XVII

p. 500 et 503); ils nous avaient 6te communiques par M. Howyn de Tranch^re

d'apr^s les manuscrits conserves ^^i la Biblioth6que imp^riale de Saint-Petersbourg.

2. Par Daude de Jossan (1771, in-8", 62 p.), ainsi que la reponse k sa propre

lettre dont Diderot parle ensuite. Bachaumont dit (16 et 19 septembre 1771) que

lv3s peintres attaqu6s cherch6rent h faire supprimer la brochure, mais que I'in-

fluence de Cochin {h qui Daude de Jossan avait montre son manuscrit) emp6cha
les poursuites.

3. HonACE, Odes, 1. Ill, vi, 46.
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garde des tableaux, entend un grand bruit au Salon pendant la

nuit; il accouit : ce sont les tableaux parlant qui se disent leurs

Y^rites. 11 appelle son neveu, qui se met a ecrire la querelle des

tableaux, et c'est cette querelle que Ton publie. Gette critique

est sanglante et juste, personne n'y est epargn^
; je serais bien

etonne quelle ne fut pas d'un artiste. On y sent un homme a

qui la facllite de dire a manque. Gela passera avec les tableaux

critiques; au lieu que si le faire eut repondu a Tititention, il en

eut ete de cet ouvrage comme du Petit ProphHe % il fut reste.

On y pince a la fm les peintres paresseux qui n'ont rien ex-

pose, et Doyen tr^s-serre. Un numero qui fait I'appel nomme
Doyen, les autres numeros repondent : « II est en cour. — En

cour ? Et que diable y fait-il ?— Le roi lui a parle; est-ce qu'il

ne vous I'a pas dit? — Je ne le savais pas; j'en suis bien aise :

c'est un homme de merite, il fera honneur a la protection. » Le

numero qui fait I'appel nomme Dumont le Romain; les autres

numeros repondent : « II est a matines. — Je m'en rejouis pour

lui; tons ces petits culs I'auraient scandalise. » L'appelant dit :

« Madame Vien? » Les numeros repondent : « Elle est surement

pres de son mari. — Madame Therbouche? — Au loin, au loin.

— Gela est facheux, elles auraient bien figure dans nos embra-

sures. — Monsieur Fragonard! Monsieur Fragonard! — II ne

fait plus rien; il perd son temps et son talent, et gagne de

I'argent. — Monsieur Greuze ? — M. Greuze boude. On dit qu'il

y a de beaux tableaux dans son atelier. — D'histoire? — Oh

!

non; etpuis lis appartiennent a un financier^ qui ne veut pas

qu'onles voie. — J'en suis fache; nous aurions eu le plaisirde

r6p6ter les eloges qu'il se donne. » Les numeros, en riant : « Ah !

ah! ah! » Tout ce bout de dialogue est excellent et du meilleur

ton.

— VOmhre de Raphael^ ci-devant peintre de VAcadimie de

Saint-Luc, k son neveu Raphael^ Mdve des icoles gratuites de

dessin, en reponse ci sa lettre sur le Salon de cette ann^e. La

lettre de Raphael le neveu parvient k Raphael I'oncle aux

champs l^lysees. Tandis que celui-ci la lisait, Michel-Ange passe

et propose k Raphael de le conduire au Salon. Aussitot dit,

\. Allusion k la brochure de Grimm.
2. La Borde.
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aussitot fait; ils partent et les voil^ arrives, car un esprit est k

rinstant oil il veut 6tre.

Raphael et Michel-Ange parcourent les tableaux et en ach6-

vent la critique.

Raphael conserve assez bien son ton grivois; mais il etait

plus difficile de donner du caract^re a Michel-Ange et de le fairs

parler : aussi I'auteur s'en est-il mediocrement tire.

Du reste, les observations sont justes, etj'aime les derniers

mots de Raphael sur les artistes que la frayeur de la critique

doigne du Salon. « Quelle faiblesse! dit-il, quelle pu6rilite ! Le

sort du talent est d'irriter la satire, son triomphe de la reduire

au silence. Qui n'a pas essuy^ la censure? Que ne m'a-t-on pas

dit, k moi? Un bon mot suflit quelquefois pour faire ^clore un

habile homme. »

— Plaintes de M. Badigeon, marchand de couleurs, sur les

critiques du Salon de d774, Les artistes sont attaqu^s par des

gens de lettres qui les mettent en pieces, et defendus par d'au-

tres artistes qui les vengent si platement que cela fait pitie.

Celui-ci se propose de montrer une assemblee de littera-

teurs a table chez un homme riche. Le pauvre diable, qui n'est

jamais sorti de son grenier, a cherche leur ridicule; mais il fal-

lait, pour le trouver et le rendre, plus de finesse qu'il n'en a :

cela est grossier et maussade.

Le fils de M. Badigeon, qui etait apparemment dans I'ariti-

chambre, ramassa un papier qui tomba de la poche d'un des

convives.

Ce convive 6tait un Allemand, et ce papier une lettre sur le

Salon, adressee a un Anglais.

M. Badigeon fils porte vite cette lettre chez I'imprimeur, et

c'est la suite de cette brochure.

La lettre est une triste apologie des tableaux, et les plus

miserables choses y sont flagornees sans pudeur.
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INOVEMBRE.

1" novembre 1771.

Les Gomediens francais se trouvant tres-bien d'avoir obtenii

de M. Diderot la permission de donner le Pcre de famille a

leur spectacle, viennent de lui demander son consentement

pour representer le Fils naturel.

Tous les eloges qu'on pourrait faire aujourd'hui de ce drame

seraient au-dessous de ce que sa reputation, si bien merit^e,

lui en a attire constamment par tous les gens de gout, depuis

quinze ans qu'il a paru imprime. Comme on en a rendu compte

dans ce temps *, et qu'il n'y a personne qui ne le connaisse, on

se contentera de parler de I'impression qu'a faite sur le public

la representation d^wFils natureL II a ete donn6 le 26 septembre

pour la premiere fois, sans empressement, mais sans opposi-

tion de la part de M. Diderot. II a laisse les Gomediens abso-

lument les maitres de son ouvrage, et ne leur a pas cache que,

suivant son opinion, cette pi^ce ne devait pas reussir a la repre-

sentation.

• Sans avoir eu un succ^s tres-decide, elle en a eu beaucoup

pour une pi^ce denuee de toutes ces pompeuses absurdites qui

entrainent, sans savoir pourquoi, les applaudissements de la

multitude. Tous les endroits fortement marques, tout ce qui

fait tableau, tout ce qui est maxime a et6 tr^s-applaudi. Tous

les mots de nature, de passion, enfin tout ce qui est I'ouvrage

du genie, du sentiment, de la delicatesse, n'a 6t6 senti que

d'un trfes-petit nombre de spectateurs; mais ce qui s'appelle le

public, et meme les acteurs ne s'en sont pas doutes. La piece a

6te mal jouee, a deux ou trois endroits pres, et la plus grande

partie de la salle ne s'en est pas doutee. Ge qui n'a pas et6

applaudi attachait en silence le spectateur, et il ne s'en est pas

doute. Enfm, tout ce qui a ete applaudi n'est pas, a mon avis,

ce qui meritait le plus de I'etre, et rien ne m'a tant prouve que

1. Voir tome III, p. 351.
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le gout des arts est sur son d^clin en France, que Timpression

qu'a faite sur le public la representation du Fils natureL

Les gens de g5ut, le petit nombre des spectateurs a qui

j'aime a m'en rapporter, et h. qui M. Diderot ne d^daigne pas

de plaire, se sont trouves afifectes d'une mani^re did^rente de

celle du public. lis ont trouv6 une grande beaute dans les de-

tails, des mots sublimes, des tableaux pathetiques et touchants

;

quelques-uns cependant ne prodiiisent pas reffet qu'on en

attendait, et si la lecture de ce drame ne laisse rien a desirer,

on trouve quelques observations b. y faire, relativement a TelTet

th^atral.

Je suis plus que jamais convaincu que les conversations de

Constance et de Dorval ne paraitront pas trop longues lors-

qu'elles seront bien jou6es; elles ne I'ont point ete. Constance

a6t6 froide, et sans la plus petite nuance d'enthousiasme. Elle

doit avoir le maintien noble et meme un peu austere, mais sans

rien faire perdre aux graces de la persuasion, et son expression

doit ^tre celle d'une inspiree. M'"« Preville a ete tr^s-loin du but

de son role, et malgre cela les scenes ont produit lear ed'et.

La vertu de Dorval et son langage sont montes sur un si haut

ton, qu'il semble retomber dans la classe des hommes ordi-

naires lorsque, entraine par les circonstances, il laisse k la fois

dans I'erreur Clerville, Constance et Rosalie. Ce defaut ne

s'aper^oit pas a la lecture, qui est toujours plus rapide que la

representation; on n'y est frappe que de la profondeur du but

moral, du fatalisme; mais a la representation, lorsqu'on voit ces

trois personnages abuses, il y a un moment ou Ton sait mau-
vais gr6 a Dorval de ne pas confier a Constance sa veritable

position, au risque de tout ce qui en pourrait arriver. II ne le

fait pas, et Clerville, Constance et Rosalie cessent d'inspirer de

I'interet, parce qu'ils sont dupes des apparences ; on ne pent

ni les plaindre ni en rire, et il faut pouvoir plaindre au theatre

le personnage trompe, lorsqu'on ne pent pas en rire.

Voilk, je crois, la raison qui a empeche FelTet des scenes

ou ils se trouvent tons rassembles dans des situations si violentes.

L'auteur repond k cela que I'interet ne pent jamais naitre

d'une absurdite, et que le bon sens nepeut jamais refroidir un

ouvrage
; qu'il serait absurde a un homme silencieux et robuste

comme Dorval de reveler des sentiments honteux qu'il s'est pro-
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mis d'etouffer; qu'il mortifierait inutilement Constance qui ne

le merite pas, et qu'il s'avilirait lui et Rosalie aux yeux de

cette femme. Dorval est-il maitre du secret de Rosalie? Suppo-

sons qu'il eut fait ce qu'on exige, et voyons ce que Constance

aurait du lui dire. Le voici : « Vous avez trfes-mal fait de venir

ici, monsieur Dorval, et vous auriez beaucoup mieux fait de vous

eloigner sans parler. » Voyons ensuite ce que ces trois person-

nages seraient devenus apres le depart ou la confidence de

Dorval ; ils se seraient meprises et detestes.

Et moi, je reponds a I'auteur que sa reflexion n'excuse pas le

defaut de TefTet theatral : que, d'ailleurs, plus le caractere de

Dorval est robuste, plus il lui importe d'etre parfaitement hon-

nete et droit, sans s'embarrasser de la maniere dont le jugeront

les gens a qui il a affaire. Prenez garde que le spectateur est

dans le secret de la conscience du personnage; qu'il connait ses

intentions, les mouvements de son ame; nous savons tous

comme lui qu'il a cede une minute a un penchant que sa deli-

catesse desapprouve, et que des I'instant qu'on lui prodigue des

eloges, une confiance, une securite qui I'embarrasse, il aggrave

un tort a ses yeux, en laissant ses admirateurs dans I'erreur;

et Constance serait une begueule, et manqueraita son caractere,

si elle s'offensait d'une confidence qui annonce tant de dr^i-

ture, d'honnetete et de hauteur qui est forcee. Je sais bien qu'a-

lors il n'y aurait plus de pi6ce, cela est vrai ; mais de ce qu'il

n*y aurait plus de pi^ce en corrigeant un defaut, il n'en est pas

moins vrai qu'en ne le corrigeant pas, le defaut reste. Mais ce

defaut ne produit qu'une suspension d'interet tr^s momentanee,

et n'ote rien a toutes les beautes reconnues dans ce drame.

Le r^cit d'Andr^, qui 6tait si heureux et si bien place

lorsque I'ouvrage a paru, n'est pas aussi interessant au-

jourd'hui. Pour le theatre, il demanderait a etre raccourci
;
j'y

consentirai, s'il peut I'etre de maniere k ne rien oter des mots

que ce r^cit arrache a Dorval. Qu'ils sont profonds et dans la

verite de son caractere! Eh bien, a peine ont-ils ete sentis.

On ne desire aucuns changements a tout le reste de la

pi^ce. L'arrivee du p^re, ses discours, ont fait verser des lar-

mes. Si cette piece, aussi mal jouee que mal entendue du pu-

blic, a eu beaucoup plus de succ^s qu'on ne s'y attendait, je

crois qu'on peut 6tre assure qu'elle en aura autant que le P^re
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de famille, lorsqu'elle sera entendue des acteurs et des specta-

teurs.

L'annonce de la seconde representation avec des retranche-

ments a ete tres-applaudie. Cette seconde representation n'a

pas eu lieu, parce que les nouvelles religions ne s'etablissent

pas sans tumulte. La m6me division qui regnait entre les spec-

tateurs s'6tait 61evee entre les acteurs, les uns defenseurs, les

autres detracteurs du nouveau genre; Mol6 est a la t6te des pre-

miers, Pr^ville et sa femme sont a la tete des seconds. Ceux-ci

s'occupent fort peu du succ^s d'une sorte d'ouvrage qui leur

d6plait,et mettent beaucoup de negligence dans 1' etude de leurs

roles; c'est ce qui est arrive h M'^'® Preville. Mole lui en fit des

reproches peu m6nag6s peut-6tre; celle-ci, qu'une facheuse

aventure de galanterie avec Mol6 avait aigrie d'avance, r^pondit

durement a Mol6. Preville, le mari, se mela de la querelle, et

ecrivit a Mole que sa femme ne jouerait plus son role qu'une

fois, parce qu'elle y etait engag^e par l'annonce faite au public.

L'auteur intervint, et jugeant que M'"" Preville, qui avait assez

mal joue k la premiere representation, jouerait plus mal encore

k la seconde, retira sa piece, qui ne reparaitra sur la scene que

quand il pourra se procurer des acteurs k son choix.

jr— Rien n'est comparable a la facility de M. Goldoni pour

combiner le canevas d'une pi^ce de theatre ; il vient d'en donner

un au Th6atre-Italien, intitule les Cinq Ages d'Arlequin, en

quatre actes, qui a et6 joue pour la premiere fois le 27 sep-

tembre, et qui a eu tout le succes qu'il merite aupres des ama-

teurs de ce genre de spectacle.

L'idee de ce canevas est tiree de la fable de Titon et de I'Au-

rore; mais il y a dans tout cela un melange de folie et de

pathetique qui en rend la representation tres-interessante.

Tous les points et les mots de ralliement indiques par l'auteur

sont originaux et d'une morale profonde, et quelques bouts de

scfenes ecrites font regretter que M. Goldoni, sans renoncer a ce

genre, ne se soit pas livre de preference a travailler pour le

Theatre-Fran^ais. On nous fait cependant esperer d'y voir inces-

samment representer une pi6ce de lui, intitulee le Bourru bi'en-

faisant. Elle est attendue avec impatience.

— Les Comediens francais viennent de decider dans leur

comity de donner a I'avenir au sieur Preville I'emploi de ce
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qu'ils appellent roles a manteaux, tels que George Dandin,

I'Avare, Chrysale des Femmes savantes, etc. Les pieces de

Moli^re seront jouees les jeudis et les dimanches, el ne seront

jouees que par les bons acteurs. Les pieces nouvelles ou re-

mises au theatre, ainsi que les tragedies, seront r^servees pour

les lundis, mercredis et samedis, et les mardis et veiidredis

seront abandonnes aux doublures. Get arrangement plait beau-

coup au public. Les Gomediens demandent, en recompense de

cet assujettissemeat, la permission de fermer leur theatre a

I'avenir pendant trois mois d'et6. Les gentilshommes de la

chambre ont souscrit au premier arrangement, mais il n'y a

rien de decide sur leur derni^re proposition.

EPIGRAMME SUR M. DE LA BORDE,

VALET DE CHAMBRE DU ROI,

A13TEUR DE LA MusiQUE DO BALLET INTITULE la Cinquantaine.

Apres Rameau, vous paraissez, La Borde;

Quel successeur, misericorde!

Laissez mon oreille en repos,

De V03 talents faites-nous grace;

De la Guimard comptez les os^ :

G'est bien assez qu'on vous le passe ^.

A M. DIDEROT.

Je vous demande mille pardons, mon cher philosophe, d'al-

ler sur vos brisees en disant mon avis sur un morceau d'Elo-

quence ; mais je viens de lire Vliloge de Feiielon par M. de La

Harpe, et je suis siaise de trouver une occasion de louer que je

ne puis m'y refuser. Je ne suis point etonnee que ce discours

ait remporte a I'Academie le prix de la prose, son discours en

vers a bien remporte le prix de la poesie, et assurement 11 y a

une distance immense de celui-ci a YEloge de Fenelon. Je n'ai

1. M'''= Guimard, maitresse de M. do Jareiite, prclat chargt5 de la feuille des

benefices, avait peu d'embonpoint ; c'est ce qui faisait dire k M''*' Arnould : « Con-

coit-on que cette chenille soil si maigre? EUe est sur une si bonne feuille! » (T.)

2. Dans d'autres recueils, le dernier vers de cette epigramme est

Monsieur rauteur, on vous la passe.
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rien lu depuis longtemps de si eloquent, et d'une ,eloquence si

touchante, que cet filoge par M. de La Ilarpe; 11 a la simplicite

d'un homme qui raconte bien, le pathetique d'un coBur vraiment

penetre des vertus et des revers d'un grand homme dont il a

k faire I'histoire, et la chaleur d'une tete exaltee par la beauts

de son sujet; il in'aete impossible de le lire tranquillement : il

el^ve Tame et il attendrit jusqu'aux larmes. Ce serait un chef-

d'cBuvre s'il en retranchait une trentaine de lignes dans la tota-

lite del'ouvrage, les unes trop negligees, les autres trop caden-

cees, et quelques-unes trop clairement ecrites, dit-on, pour

s'ouvrir les portes de 1'Academic. Ce qu'il y a de singulier, c'est

que celui des paragraphes dont j'aimerais k changer quelques

lignes est le plus g(5neralement cite comme le plus bel endroit

du discours ; c'est celui contre I'atheisme. A Dieu ne plaise

qu'on voie jamais aucun de nos fr^res faire publiquement I'eloge

de cette doctrine ! mais il ne faut pas lui attribuer des torts

qu'elle n'a pas, ni lui supposer des inconvenients qui ne sont

pas les siens ; elle en a assez d'autres, comme chacun sait, et

ce n'est pas par une vaine declamation qu'il faut tenter d'abattre

un monstre si dangereux.

Voila, mon cher philosophe, mes reflexions sur le discours

de M. de La Harpe. II merite d'etre mieux traite que je ne suis

en etat de faire; si vous ^tes de mon avis apres 1' avoir lu,

employez ce que j'enai dit; changez, effacez, augmentez, corri-

gez, jetez au feu si vous voulez, mais venez me voir.

REPONSE DE M. DIDEROT.

Vous permettez done, madame, qu'on ajoute quelques mots

au jugement que vous venez de porter de YEloge de Fdnelon

par M. de La Harpe, et je vais user de la permission.

Relisez, et vous sentirez combien il y a peu de ressort au

fond de cette ame. La declamation d'un morceau, quel qu'il soit,

est I'image et I'expression du genie qui I'a compost; il com-

mande a ma voix, il dicte mes accents, il les affaiblit, il les

enfle, il les ralentit, il les suspend, il les accel^re. Jamais, dans

le cours de cet £loge, on n'est tent6 d'elever le ton, de I'abais-

ser, de se laisser emporter, de s'arreter pour reprendre haleine;

jamais on n'est hors de sol, parce que Torateur n'est jamais hors
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de lui. Oh! pour I'art de se posseder, il le possede, et me le

laisse au supreme degre. Aucune variete marquee dans le ton de

celui qui declame ce discours; done aucune variete dans les

sentiments, dans les pensees, dans les mouvements. II n'en est

pas ainsi de Demosth^ne, de Gic^roa, de Bossuet, de Massillon,

meme de Flechier, phrasier et p6riodiste comme M. de La

Harpe, mais qui a des moments de chaleur que fvl. de Harpe n'a

pas et n'aura jamais.

Je n'effacerai point votre 61oge, bonne amie, parce que

j'aime a louer; mais je me garderai bien d'etre de votre avis.

M. de La Harpe a du nombre dans le style, de la clarte, de la

purete dans I'expression, de la hardiesse dan^ les idees, de la

gravite, du jugement, de la force, de la sagesse ; mais il n'est

point eloquent et ne le sera jamais. G'est une tete froide; il a

de I'oreille, mais point d'entrailles, point d'ame. II coule, mais

il ne bouillonne point; il n'arrache point sa rive, et n'entraine

avec lui ni les arbres, ni les hommes, ni leurs habitations. II ne

trouble, n'abat, ne renverse, ne confond point. II me laisse aussi

tranquille que lui : je vais oii il me m^ne, comme dans un jour

serein, lorsque le lit de la riviere est calme, j'arrive a Saint-

Cloud en batelet ou par la galiote.

Qu'il s'instruise, qu'il serre son style, qu'il apprenne a le

varier, qu'il ecrive I'histoire; mais qu'il ne monte jamais dans

la tribune aux harangues. La femme de Marc-Antoine n'aurait

point coupe la langue et les mains a celui-ci.

Son ton est partout celui del'exorde; il va toujours aussi

compass^ dans sa marche, egalement symetrise dans ses idees,

jamais ni plus froid, ni plus chaud. II ne reveille aucune pas-

sion, ni le mepris, ni la haine, ni I'indignation, ni la piti6; et

s'il vous atouchee jusqu'aux larmes, c'est que vous avez I'ame

sensible et tendre.

Thomas et La Harpe sont les revers I'un de I'autre; le pre-

mier met tout en montagnes, celui-ci met tout en plaines. Get

homme sait penser et ecrire; mais je vous dis, madame, qu'il

ne sent rien, et qu'il n'eprouve pas le moindre touraient.

Je le vols a son bureau : il a devant lui la vie de son heros,

il la suit pas a pas. A chaque ligne de I'histoire il ecrit sa ligne

oratoire; il s'achemine de ligne en ligne jusqu'a ce qu'il soit k

la fm de son discours ; coulanl, faible, nombreux et doux comme
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Isocrate, mais bien moins plein, bien moins penseur, bien moins

d^licat que rAthenien. voas, Carneade! 6 vous, Giceron! que

diriez-vous de cet ]5loge? Je ne t'interroge pas, toi qui evoquais

les manes de Marathon.

Gela est fort beau, mais j'ai peine k aller jusqu'au bout;

cela me berce.

Revenez sur I'endroit ou il reveille dii sommeil de la mort

les generations passees pour en obtenir I'eloge du maitre et du

disciple. A ce debut, vous vous attendez a quelque chose de

grand, et c'est la montagne en travail.

Pour Dieu, mon amle, abandonnez-moi les poetes et les ora-

teurs : c'est mon affaire. J'ai pense envoyer votre analyse sans

correctif. Est-ce la de I'eloquence ! C'est a peine le ton d'une

lettre ; encore ne faudrait-il pas I'avoir ecrite dans un premier

moment d'emotion. Jamais Fenelon ne m'est present; j'en suis

toujours a cent ans; c'est le sublime du raynaldisme mitig6, et

puis c'est tout. Si I'abb^ Raynal avait eu un peu moins d'abon-

dance et un peu plus de gout, M. de La Harpe et lui seraient

sur la m^me ligne.

Eh oui, mon ami, tout ce que tu dis du TMemaqiie estvrai;

mais c'est ton gout et non ton coeur muet qui I'a dicte; si tu

avals senti I'episode de Philoctete, tu aurais bien autrement

parle. Et c'est ainsi que tu sais peindre le fanatisme, maudit

phrasierl le fanatisme, cette sombre fureur qui s'est allumee

dans i'ame de I'homme a la torche des enfers, et qui le prom^ne

I'oeil egar6, le poignard a la main, cherchant le sein de son

semblable pour en faire couler le sang et la vie aux yeux de leur

p^re commun. Jamais une exclamation ni sur les vertus, ni sur

les services, ni sur les disgraces de son heros. II raconte, et puis

quoi encore? II raconte. Raconte done, puisque c'est ta manie

de raconter; jette au moule tes phrases I'une apr^s I'autre,

comme le fondeur y a jet6, comme le compositeur a arrange

les lettres de ton discours.

Un homme qui avait quelquefois de I'eloquence et de la cha-

leur me disait : « Je ne crois pas en Dieu; mais les six lignes de

La Harpe contre I'atheisme sont les seules que je voudrais avoir

faites * »; et je pense comme cet homme, non que je croie ces

\. Voici le passage en question : « ... L'atheisme, doctrine funoste ot destruc-

IX. 25
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lignes vraies, mais parce qu'elles sont eloquentes ; encore I'ora-

teur n'a-t-il rencontre que la moitie de I'idee. Avant de dire que

I'atheisme ne rendait justice qu'au mechant qu'il aneantissait,

fallait-il lui reprocher d'aflliger rhomme de bien qu'il privait

de sa recompense?

Sans doute il faut etre vrai et dans I'filoge et dans I'Histoire;

mais, historien ou orateur, il ne faut etre ni monotone, ni

froid.

Je n'use point, dit M. de La Harpe, du droit des panegy-

ristes. Eh! de par tons les diables, je le sens bien, et c'est ce

dont je me plains.

Et vbus avez le front de me louer cela, vous I'abbe Arnaud,

vous qui m'effrayez toujours du fremissement sourd et profond

du volcan, ou des eclats de la tempete, vous qui me faites tou-

jours attendre avec efiroi ce qui sortira des flancs de cette nuee

obscure qui s'avance sur ma t^te. Abandonnez cette am^nite ele-

gante et paisible aux manes froides des gens de la cour, et a la

delicatesse mince et fluette de votre collegue.

Je vous atteste ici, lecteurs, tous tant que vous etes, soyez

vrais, et dites-moi si Ton n'est pas toujours le maitre de quitter

cetEloge, de recevoir une visite, de faire un wisk, de se mettre

a table et de le reprendre, et si cela fera passer une nuit sans

dormir.

Dieu soit loue ; voila done encore une demi-page qui aurait

ete vraiment du ton vehement de I'orateur, si Ton n'y avait pas

mis bon ordre par les antitheses, les 6pithfethes et le nombre

deplace : c'est la peinture de nos miseres sur la fm du regne de

Louis XIV.

Encore une fois cet homme a du nombre, de I'^legance, du

style, de la raison, de la sagesse; mais rien ne lui bat au-dessous

de la mamelle gauche *. 11 devrait se mettre pour quelques

annees a I'ecole de Jean-Jacques.

L'auteur dira qu'il a choisi ce genre d'6crire tranquille pour

tjve qui dess6che rime et I'eadurcit, qui tarit une des sources de la sensibilitc,

et brise le plus grand appui de la morale, arrache au malheur sa consolation, k

la vertu son immortality, glace le coeur du juste en lui otant un t^moin et un ami,

et ne rend justice qu'au m«5chant qu'elle aneantit. »

1

.

Loeva in parte mamillae

Nil salit.

(JuvBNAL. Sat., VII, y. 159.)
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conformer son eloquence au caract^re de son h6ros; mais M. de

La Harpe n'est jamais plus violent : et vous verrez que pour

louer convenablement Fenelon, il fallait s'interdire lout mouve-

ment oraloire.

— Dcs Talents dans leurs rapports avec la socUU et le bon-

heur, par HI. dc La Harpc^ pi6ce de vers qui a remporte le prix

a rAcaclemie fran^aise. Gela commence froidement, continue et

finit froidement; ce sont des vers enfiles les uns au bout des

aulres; encore s'ils renfermaient chacun une idee grande, douce

ou touchante, on pourrait pardonner ce cruel asthme qui decile

une poitrine etroite, une t^te sans essor, sans cette fecondit6 qui

entraine I'homme, qui le fasse couler a flot, et qui, m'emportant

avec lui, me force a le suivre jusqu'a la chute de sa grande

nappe. G'est une eau fade qui distille goutte k goutte.

Est-ce surce ton qu'on loue I'eloquence dont il n'est pas dit

un mot? la poesie dont il n'y a pas la moindre trace? la mu-
sique, le plus chaud, le plus violent des beaux-arts ? la pein-

ture, que I'auteur a apparemment oublie de compter parmi les

talents? G'est le morceau ou Ton a place Hortense au clavecin,

et son amant a cote d'elle, surtout, qu'il faut lire pour avoir un

exemple de maussaderie et de platitude. Quand on s'avise de

peindre un heros couvert de sang, et se baignant dans les eaux

de I'Hippocrene pour y deposer la poussiere cruelle ramassee

sur un champ de bataille, il faut concevoir d'autres images que

celles du fluteur Blavet. Quand on se propose de chanter I'in-

fluence des talents sur les moeurs de la societe et sur le bonheur

de I'homme, il faut se pourvoir d'un autre fonds de reilexions

et de philosophic. La fable usee d'Amphion suspendant autour

de lui les betes feroces; oui, la fable usee d'Amphion appelant

les arbres et leur ombrage, et les arbres dociles formant leur

ombrage sur sa t^te; attirant du sein de leurs carrieres le

marbre et la pierre, et le marbre et la pierre attires formant

I'enceinte d'une viile, m'aurait plu davantage que tous ces

lieux communs d'un ecolier de rhetorique qui se creuse la tete

et qui n'y trouve rien. N'avoir pas su faire vingt beaux vers

sur quatre sujels qui auraient pu fournir chacun un grand

poeme, cela ne se concoit pas, et moins encore la betise de

notre areopage francais, qui ne rougit pas de decerner sa cou-

ronne a une aussi miserable piece. II valait mieux en user avec
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M. de La Harpe comme racademie de peinture avec Greuze, et

liii dire : « Monsieur, votre poeme est mauvais ; mais vous avez

fait tant de belles choses, qu'il suffisait de nous envoyer un

feuillet blanc avec votre nom pour obtenir le prix. » Le poete

s'adresse a tout, a I'ancienne Rome, au r^gne de Frederic, au

sifecle de Louis XIV, aux travaux de I'Academie, a ses concur-

rents dans la meme carriere, frappe a toutes les portes, et per-

sonne ne lui repond. Arrachez quelques vers de I'eloge de

Voltaire, et jetez le reste au feu. Monsieur de La Harpe, si vous

n'eussiez jamais fait que ce morceau sur les Talents, nous au-

rions tons prononce d'une voix unanime que vous n'en aviez

point.

— Eloge de Fdnelon, par M. I'abbe Maury, qui a remport6

I'accessit du prix de I'Academie *. Si celui-ci avait su continuer

comme il avait commence, il n'aurait pas approche du prix, il

I'aurait re iport6. 11 a de la chaleur et de la vehemence, mais

c'est par boutade. Son coeur se refroidit et sa t^te toute seule

s'allume; alors il disserte, il se creuse, il est louche, il s'^gare.

II a donne un si grand espace h. I'eloge de TH^maque qu'on

perd de vue le heros pour ne s'occuper que du livre. Je trouve

dans M. I'abbe Maury et dans M. de La Harpe un air de fatigue

qui me deplait. M. de La Harpe fatigue comme un ba3uf fort et

vigoureux qui trace bien son sillon. M. I'abbe Maury fatigue

comme un coursier qui bondit de droite et de gauche, et qui,

apres s'etre bien tourmente, reste souvent hors d'haleine.

— Discours sur le mcme sujet^ par M. de Pezay^ II est

faible, faible, mais il est facile, et il y a d'assez belles id^es,

mais surtout de la variete dans les mouvements. La mani^re

vraiment eloquente dont il s'est tir6 de I'endroit de Bossuet et

de M'"*^ Guyon m'a plu, il n'a nomme ni I'un ni I'autre. II a dit

de Bossuet : Alors vivait un homme; de M'"** Guyon : Alors

parut line femme. Apres la peinture haute de Bossuet, il ajoute :

« Qui le croirait! cet homme fut envieux. » Apres le portrait

\. Get article est de Diderot, ainsi que le precedent et le suivant; mais le

dernier a seul et6 recueilli dans les OEuvres completes.

2. VEloge de Fenelon, par Pezay, est anonyme, et ne se trouve pas dans l't5di-

tion de ses OEuvres donnee h Li^ge vers 1791, en 2 vol. in-18, reproduits sous la

date de 1797. (B.). — Naigeon cite un passage remarquable de cot I'eloge comme
ayant^t^ fourni h. I'auteur par Diderot; voir OEuvres completes, tome III, p. 105.
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de M"* Guyon qui eut proph6tis6 k Delphes, et qui se serait

elle-meme crue pleine du dieu, il ajoule : « "Voila les deux

ecueils entre lesquels Fenelon se trouva; Thomme 6lev6 se

brisa contre I'un; rhomine revere 6choua centre I'autre : plai-

gnons Thomme. » S'il y a dans cet £loge des morceaux qu'un

bon litterateur voudrait avoir faits, il y en a d'autres qui sen-

tent I'age et la frivol ite
; pas assez de ceux-ci pour en faire une

plate composition, pas assez des premiers pour en faire une

belle pi^ce : cependant, si j'avais un enfant qui m'eut presente

cet Eloge, je I'aurais embrass6 tendrement. J'ai vu des juges

qui no manquaient pas de talent et de gout pr^ferer Touvrage

de M. de Pezay a celui de M. de La Harpe, mais ils ont tort :

I'Academie a bien juge, et M. de Pezay, qui a de la vanite, est

fort heureux d'avoir echappe a I'honneur de Taccessit.

ARTICLE DE MADAME

15 novembre 1771.

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

Francaise la premiere representation du Bourru hienfaisant^

commie en trois actes et en prose, par M. Goldoni. Cette piece,

annoncee depuis longtemps, etait attendue avec impatience :

elle a eu beaucoup de succ^s. G'est en effet un evenement assez

int^ressant, et peut-etre unique dans I'histoire des theatres, que

de voir un etranger donner sur un theatre etranger une pi^ce

bien ecrite dans une langue qui n'est pas la sienne, et qu'il

etait loin de parler correctement il n'y a pas encore cinq ans.

Ges circonstances seules meritaient un accueil favorable ; mais

il y a eu plus de justice que d'indulgence dans les applaudis-

sements que le public a donnas a la piece dti Bourru bienfai-

sant, Je ne suis cependant pas du nombre de ceux qui la trouvent

sans defauts. La pi^ce me parait fortement con^ue, mais faible-

ment executee. Peut-etre le role principal, celui du Bourru,

est-il susceptible du reproche contraire ; mais aussi il est trop

egalement fort et sans nuance. L'intrigue de la piece est simple,

naturelle, bien soutenue, bien denou6e, et elle est une suite ne-

cessaire des caract^res que I'auteur a mis en opposition. Le

tableau qui en resulte est neuf et piquant au theatre, quoique

tres-commun dans le monde. Toute une famille d'honnetes gens
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vit ensemble dans une meme maison ; ils se jugent tons injuste-

ment et a faux ; ils se jugent pourtant comme nous nous jugeons

tous dans la sociei(^, et conform^ment aux apparences; ils n'ont

pas tort: pas un d'euxn'est mediant, ni maldisant; maisa la fin

de la piece ils se sont tous tromp^s; de sorte que la pifece de

M. Goldoni est tout a la fois une piece de caractere, d'intrigue

et de moeurs. Peut-etre le spectateur devrait-il etre plus dans la

confidence des intentions des personnages; m.ais je ne voudrais

pas prononcer la-dessus, car peut-etre aussi une connaissance

plus prompte nuirait-elle a I'interet.

II y a quelques repetitions dans le cours de la pi^ce, mais

elles sont toujours accompagnees de circonstances diiT^rentes et

si naturelles ou si piquantes, qu'on aurait tort de chicaner. La

scene du valet bless6 fait peine, ne produit rien, et est trop

uniquement dans la vue de faire sortir le caractere de bienfai-

sance du Bourru Geronte. La lettre du procureur, apportee a

Dalancour en presence de sa femme, est un petit moyen pour

I'instruire de sa position ; il n'etait pas n^cessaire, et il gate la

scene. Elle aurait ete bien autrement forte, si I'aveu de Dalan-

cour avait suivi le repentir de son caprice et de ses brusque-

ries; il venait tout naturellement, la scene I'exigeait. La femme
aurait dit a son mari tout ce qu'elle se dit etant seule, et cette

scene aurait pu etre d'un grand effet. Marton serait venue

egalement leur crier a tous deux : Que faites-vous ici? on enleve

vos meubles. lis seraient sortis tous deux de la scene, et I'acte

aurait continue et fini de meme.
Beaucoup de gens blament M. Goldoni d'avoir laisse le spec-

tateur, k la fin de sa piece, admirateur forc6 du bonhomme
Geronte; on confond, disent-ils, le defaut et la vertu, et Ton

applaudit k I'un et a I'autre sans s'en apercevoir. Ah ! mes-

sieurs!... Mais repondre au public, j'aimerais autant entre-

prendre de prouver que le Misanthrope n'est pas une mauvaise

piece. II y aurait peut-etre ea une seule mani^.re de donner une

lecon au Bourru : c'eut 6te de faire serpenter dans toute la piece

un personnage, ancien ami de toute la famille, qu'ils auiaient

perdu de vue depuis longtemps, parce que le caractere de

Geronte est incompatible avec le sien. II rend pourtant justice

a ses vertus. Force par une situation critique et pressante, il

serait venu plusieurs fois pour le prier de lui rendre service; il

1
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se serait fait annoncer, mais au moment de parler a Geronte, la

crainte d'en etre mal regu, de recevoir quelque rebulFade, d'etre

force de se rebrouiller avec lui, le ferait toujours s'enfuir an

moment ou Geronte est pr6s de le recevoir. Mais enfin sa situa-

tion le commanderait , il arriverait au denoument; il serait

d'autant plus mal accueilli que Geronte est tout occupe du ma-

nage de sa niece, et se ressouvient d'ailleurs que cet homme,
qui s'est fait annoncer deux ou trois fois, a toujours disparu. II

le brusquerait, le traiterait indignement, lui dirait meme dBS

choses dures, et finirait, comme a son ordinaire, par lui pro-

mettre de le tirer de la presse. L'homme refuserait son bienfait

:

il avait bien prevu ce qui lui arrive, voila pourquoi il repugnait

depuis si longtemps k venir trouver Geronte. Jamais, lui di-

rait-il, il ne serait en votre pouvoir de me faire autant de bien

que vous venez de me faire de mal. Mors le Bourru serait au

desespoir, emploierait tout pour lui faire accepter son bienfait,

et sentirait qu'il oblige bien moins de monde qu'il n'en blesse,

et qu'il y a tout lieu de croire qu'il n'a fait que des ingrats de

tous ceux qu'il a obliges; et les gens qui aiment a se flatter et k

voir rimmanite en beau auraient eu I'esperance de le voir cor-

rige. Heureux sont ces gens-la !

Je me contenterai d'ajouter que le seul reproche que je ferais

a M. Goldoni est qu'on remarque dans son ouvrage 1'homme
plus habitue a faire des canevas qu'a detailler des pieces; et

voil^ la cause de ce que j'ai dit au commencement de cet ex-

trait; car enfm, c'est le detail des scenes qui donne la couleur

aux personnages, et c'est la partie faible du Bourru hienfai-

sant. Depuis la premiere representation, on a fait quelques cou-

pures et quelques legers changements dans le detail des

scenes. Gette piece a eu un 6gal succes a la cour et a la ville;

il est k desirer que M. Goldoni ne s'en tienne pas a cet essai, et

son sejour en France n'aura pas nui a son g6nie.

AUTRE ARTICLE DE MADAME ***.

Le 19 octobre dernier, nous avons eu un debut k la

Comedie-Francaise, qui n'a pas ^te heureux. M^^^ Pitrot de Ver-

teuil, actrice du theatre de Bordeaux, arrivant de Bruxelles et

retournant a Bordeaux, a joue dans les roles de Rodogune, Zaire
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et Amenaide. Elle a eu peu de succfes. Sa voix est d^.sagreable,

sa prononciation et son jeu sont mani6res, et son visage est

immuable. Elle a jou6 aussi quelques roles de haut comique; et

quoiqu'on y ait egalement remarque les memes defauts qui lui

sont naturels, elle a eu des moments d'un jeu plus -vrai, et

assez heureux pour lui attirer de grands applaudissements. Son

intention etait de se fixer a Paris si elle y avait reussi ; mais on

la laissera remplir paisiblement ses engagements tant k Bor-

deaux qu'a Bruxelles, ou elle retourne le printemps prochain.

— Vie du cardinal d'Ossat ^ Le cardinal d'Ossat etait

Gascon; il naquit le 23 aout 1536, a Larrogue en Magnoac, dio-

cese d'Auch, parlement de Toulouse. Son pere etait marechal-

ferrant. A mesure que les nations se civilisent, les grands talents

s'el^ventplus difficilement aux grandes places, surtout lorsqu'ils

sortent des basses conditions de la societe. II nous reste des

Lettres du cardinal d'Ossat ou cet homme se montre, ainsi

qu'on I'a vu dans sa vie, simple, franc, plein d'attachement h.

ses maitres, sachant allier les devoirs d'un ecclesiastique avec

la probite et I'habilete dans les negociations. Ces Lettres doivent

entrer dans la valise d'un envoye a la cour de Rome.

Les deux volumes qu'on vient de publier renferment un dis-

cours preliminaire de I'auteur de cet ouvrage sur la mani^re

dont il a ecrit la Vie du cardinal d'Ossat, et plus generalement

sur la maniere dont il croit que les Vies particuliferes doivent

etre ecrites ; un discours du cardinal meme sur les efTets de la

ligue en France; la Vie du cardinal avec des notes.

L'auteur pretend que I'historien d'un regne, d'un peuple,

doit s'en tenir aux sommites, marcher avec rapidite, esquisser

les fails et les personnages a grandes touches; qu'au contraire

le biographe fait un portrait ou il doit rendre jusqu'aux rides.

Je suis de son avis. Le ton de ce discours, sans etre saillant,

sans offrir une couleur forte, des vues profondes, le caractere

du genie, marque de la raison, de la sagesse, du bon sens, et

donnerait assez passable opinion du reste de Touvrage.

Le discours traduit de I'italien du cardinal d'Ossat, sur les

effets de la Ligue en France, est excellent. Le ton en est male ;

1. Paris, 1771, 2 vol. in-8°.— Cet article est de Diderot.

2. La premiere edition de ces Lettres est de Paris, 1G24, in-folio; la raeilleure

est celle donn^e par Amelot de La Houssaie, 1697, 2 vol. in-4». (T.)
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on reconnait partout un homme present aux attaires dont il vous

entretient. Le tableau des malheiirs qui d^chir6rent la France

au temps de la Ligue est elTrayant, sans qu'on se soit dearie de

la s6verit6 rigoureuse de I'histoire; nul essor de I'imagination,

rlen qui sente la verve, point de passion. Je conseille a tous les

souverains de mediter ce discours. S'ils ne comprennent pas,

en le lisant, que toute guerre de religion, soit qu'elle naisse

de I'antipathie reelle des sectaires, soit que Tambition fomente

cette antipathie, sera suiviedes niemes calamites, iis ne le com-

prendront jamais : et il est inutile de leur pr^cher I'esprit de

tolerance, le seul moyen d'oter tout credit aux opinions reli-

gieuses ; on ne les convertira pas. Le cardinal d'Ossat montre le

Guise, auteur et chef de la Ligue, comme un grand politique et

un des grands capitaines de son temps, le sujet le plus dange-

reux qu'un monarque put avoir, et peut-etre I'homme le plus

propre a faire un grand roi. On ne conceit pas comment il ne

fit pas raser son souverain, apres s'^tre vante qu'il lui tiendrait

la tete tandis que M"'"' de Montpensier ferait la ceremonie avec

les ciseaux qui pendaient a sa ceinture. II faut qu'a I'approche

de ces grands attentats les ames les plus fermes ne soient pas

exemptes de je ne sais quelle terreur panique qui les arrete et

qui leur inspire de la mefiance sur les precautions qu'elles ont

prises; ils ne les croient jamais assez sures, ils balancent, ils

temporisent, et I'occasion leur echappe : tout manque parce

qu'on a voulu tout prevenir. II y a un point de maturite qu'il

faut discerner, et jeter son bonnet par-dessus les moulins.

G^sar ne s'arreta qu'un instant sur la rive du Rubicon, et fit

fort bien; le lendemain il eut ete trop tard pour le franchir.

Gelui qui, dans ces circonstances si compliqu^es, si au-dessus

de toute prudence humaine, ne veut rien laisser au hasard,

ne s'y entend pas; il y a des occasions ou le coup et la me-

nace doivent partir en meme temps, la menace est meme de

trop.

J'ai commence la lecture du troisieme morceau, la Vie du

cardinal d'Ossat : point de genie, point de vues, nul art d'inte-

resser par des reflexions, lorsque le sujet ne prete pas. J'aime

mieux aller voir le cardinal chez lui, et le connaitre dans ses

Lettres. J'avertis pourtant, pour I'acquit de ma conscience, que

je n'ai pas lu la Vie en entier : mais le moyen qu'un auteur qui
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est un peu plat dans les cent premieres pages de son ouvrage,

n'en ait pas pris I'habitude?

J'apprends que cet ouvrage est de M'"" la pr^sidente d'Ar-

conville, dont M'"^ de Blot disait que le style avait de la barbe.

ARTICLE ENVOTE DE LONDRES PAR L AUTEUR DE CES FEUILLES.

II est bon quelquefois d'ecrire des sottises; el les peuvent

donner lieu a mettre dans le jour des faits que la verite et la

sagesse n'auraient pas ^claircis sans etre provoquees par la sot-

tise. On pent se rappeler le conte impertinent de M""" d'Auban,

consigne dans ces feuilles 11 y a quelque temps ^; une main au-

guste^ n'a pas d6daigne de faire les remarques suivantes sur ce

conte, a qui il arrive, par cette refutation, plus d'honneur qu'il

ne merite.

« 1^ L'epouse du czarowitz, fils de Pierre le Grand, n'^tait

point du tout belle, mais bonne et honnete; elle etalt extreme-

ment marquee de la petite v^role, grande et fort maigre. Quoi-

que son epoux fut d'un caract^re tres-bizarre, cependant il ne

poussa jamais ses emportements jusqu'i des brutalites et atro-

cit^s pareilles h celles dont le conte I'accuse.

« 2° De ce mariage naquit Pierre II, empereur de Russie,

qui regna aprfes I'imperatrice Catherine P% et une princesse

nomm^e Nathalie, morte a I'age de dix-sept ans, pendant le

rfegne de son frere.

« 3° L'epouse du czarowitz, aprfes ses secondes couches,

mourut d'une maladie de poitrine a Saint-Petersbourg, en pre-

sence de I'empereur Pierre le Grand, qui ne la quitta presque

pas pendant les derniers jours de sa maladie; il assista meme k

I'ouverture de son corps. Elle fut embaumee et enterree publi-

quement, et, par consequent, resta, le visage decouvert tr^s-long-

temps, exposee dans son palais a Saint-Petersbourg, d'oii elle

fut transportee k I'eglise de la forteresse de cette ville, tombeau

des souverains, et ou Pierre le Grand est inhume lui-meme.

Yoila done qui constate que M""° d'Auban, si elle s'est dit etre

1. Pr^c^demment pages 324 et suivantes.

2. Catherine II.
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celte princesse, n'etait en effet qu'une aventuri^re; ou bien son

historien ajoue d' imagination.

« A" Cette princesse avait men6 avec elle en Russie sa cousine

la princesse d'Ostfrise, qui s'en retourna, apres avoir recu ses

derniers soupirs, en Allemagne, et epousa un prince de Nassau.

« 5° La comlesse de Koenigsmark, m^re du mareclial de

Saxe, n'a jamais ^te en Russie, et le marechal n'y est venu que

longtemps apr^s la mort de I'epouse du czarowitz.

(( Q° La princesse etait n6e, elevee, et mourut dans la reli-

gion liith(^rienne; et M'"" d'Auban 6tait si bonne catholique,

selon son historien, qu'elle se mit ou voLilut se mettre dans un

convent : au moins aurait-il du ne point mettre le lieu de sa

conversion. »

II r^sulte de ces observations qui) y a par-ci par-la des

aventuriers et des aventuri^res dans le monde, qui, ayant

^prouv^ des coups du sort d'un grand eclat ou des revers sin-

guliers, se d^paysent et s'expaliient, et menent, dans des lieux

eloignes de leur premier theatre, une vie retiree et cachee. Les

soins qu'ils prennent de se derober a la connaissance du public

ne peuvent manquer d'exciter sa curiosite ; I'imagination s'en

mele, le merveilleux s'etablit; on forge des contes superbes,

que le heros ou 1' heroine ne trouve pas a propos de detruire; et

les voila metamorphoses en princes, sans avoir ni les avan-

tages, ni les importunites du rang souverain.

DECEMBRE.

1" d6cembrel771.

II parait un ouvrage in-S^de quatre cent seize pages imprim6

a Londres, intitule VAn deux mille quatre cent quarante^. II

est tr^s rigoureusement defendu, et par consequent tr^s vive-

1. Par L. S. Mercier.
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ment recberche, sans doute par cela meme qu'on ne peut pas

se le procurer facilement. L'auteur qui parle, fatigue d'une lon-

gue course, se couche et s'endort profondement; en se reveil-

lant, il ne se trouve pas si dispos que de coutume; il se l^ve

avec peine, se regarde au miroir, et se trouve un peu vieilli : on

le serait k moins; il avait dormi six cent soixante-neuf ans. II

s'habille etsort; de la il trouve tous les usages changes; il ne

reconnait ni Paris ni la cour, et la perfection complete de tout

ce qui a succede en tout genre fait la critique la plus amfere

de tout ce qui existe aujourd'hui; grands et petits, administra-

tion, gouvernement, moeurs, philosophic, usages, etc., rien n'est

epargne.

En fait de gouvernement, d'administration et de police, cet

ouvrage a tout le d^lire et toutes les speculations chimeriques

de M. de La Riviere; I'espfece de chaleur et de faux patriotisme

de I'abbe Coyer; la secheresse et le genre d'eloquence de l'au-

teur des Prejugcs\ C'est une reverie perpetuelle que cet ou-

vrage; reverie si reverie, qu'on n'a pas la consolation d'esperer

qu'aucune de ces belles institutions puisse jamais se realiser. II

n'en aurait pas coiite davantage a l'auteur, qui a change tant de

choses, de changer tant soit peu la nature humaine; alors sa

chim^re devenait possible, mais il y faut cette condition. C'est

nous faire revenir sur nos malhears d'une maniere cruelle et

barbare, que de nous prouver qu'ils tiennent si bien a notre

fetre, qu'il faudrait le changer pour nous rendre plus heureux.

C'est le seul profit qu'on puisse tirer de cet ouvrage, qui n'est,

malgr^ cela, ni interessant, ni attrayant, quoiqu'il soit assez bien

ecrit.

Le 15 novembre dernier, le sieur d'H6ricourt, arrivant

de Suede, debuta au Theatre-Francais dans le role d'Orgon,

dans le Tartuffe ; il a continue son debut dans d'autres pieces,

sans chute et sans succes. C'est un acteur fait, qui est me-
diocre, mais qui n'est nifaux ni ridicule; sa figure est favorable

au genre des roles a manteaux qu'on lui destine; il est bien a

1. Dumarsais, autcur dc VEssai sur les prejuges.
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la scfene, il a la voix sonore, une mauvaise prononcialion. II

parait fort ignorant et ne semble pas meme avoir I'oreille

exercee a la poesie francaise ; il ajoule ou retranche dessyllabes

sans se douter qu'il estropie les vers. Malgre tous ces defauts,

je le pref^re au cel^bre M. Pin, qui vient d'etre remercie, et

Ton presume que dans la disette d'acteurs ou sont les come-

diens francais, le sieur d'H6ricourt sera au moins recu ^Tessai.

— Thirhe Danet^ femme de Montbailli, il Euphemie son

amie. IliroideK C'est une mauvaise piece a laquelle le funeste

evenement de Montbailli a donn6 lieu. Un bon memoire, un

niauvais poeme, cela me convient. Le bon memoire r^habi-

litera la memoire de Montbailli, le mauvais poeme ne nous en-

nuiera pas parce que nous ne le lirons pas. Ces enfants-li ont

la rage de choisir des sujets terribles. 11 y a de I'harmonie, de

la facilite dans la versification; mais des mots et point d'idees,

des sons et point d'images.

— Sainval cl Rose. Epitre. Sainval a de la naissance et

de la richesse ; il aime Rose, qui n'a ni naissance ni richesse.

Quoique Sainval aime Rose depuis longtemps, il ignore s'il en

est aime. Un jour que ces deux amants lisaient ensemble la

lettre d'Heloi'se k Abailard, le secret de Rose lui echappa; Sain-

val sut qu'il etait aime. Rose, profondement touchee du poeme,

avoua a Sainval qu'il seralt bien difTicile de ne pas 6couter un

amant qui possederait le langage de I'auteur de la lettre d'He-

loTse ; et voilci Sainval ivre de I'espoir d'entretenir Rose de sa

passion tant qu'il lui plaira, qui se met a faire des vers, et ces

vers-la, les voici

:

Tu doutes de I'ardeur que ma bouche te jure,

Toi, Rose! et sans piti6 tu me fais cette injure.

Monsieur Sainval, parlez en prose. Je vous jure, moi, que

Rose, qui a senti le m^rite des vers d'Heloi'se a Abailard, trou-

vera que les votres sont plats. L'amour a de tous les temps fait

des poetes, et ce n'est pas un de ses moindres forfaits.

\. Get article et lo suivant sont de Diderot,
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Traits du mModrame ou Reflexions sur la musique dra-

matique, parM. Garsin ou Gersin de NeufchateP. L'auteur apris

pour epigraphe ces deux hemistiches de la seconde satire de

Juvenal :

Respice primum
Et scrutare viros.

11 serait a desirer qu'il se fut mieux rempli da sens de ces

vers avant d'ecrire une ligne de son livre. Get homme ne salt

ni louer ni critiquer; 11 ne m'est m^me pas d6montre qu'il sache

bien precis^ment ce qu'il veut dire. Ge livre n'a aucun succfes et

n'est pas fait pour en avoir.

Void queiques details sur I'imbroglio de ses idees :

(( Gardons-nous de croire, dit-il, qu'une langue denuee ab-

solument d'accent prosodique serait la langue la plus favorable

a la declamation... L'accent oratoire n'est pas propre de sa na-

ture a regner sur toutes les syllabes d'un mot; partout ou il

n'a pas lieu, il est necessaire que le declamateur lui substitue

un autre accent. G'est done ici la place de l'accent periodique...

L'acteur doit ajouter a I'art du poete dans le debit des vers dra-

matiques... etil en est de I'accentuation comme de la quantite...

Le mot cruauU ne devient-il pas crhiauU dans la bouche de

cette actrice (M"'' Glairon), et dans le mot descendue n'entend-on

pas clairement dccanedue? Ges differences d'ou procedent-elles^

sinon de la passion dans celui qui parle?... etc. »

Gette prononciation affectee etait en effet en usage lorsque les

confidents tragiques portaient leurs grands chapeaux de plumes

surle poing en maniere de faucon ; mais, aujourd'hui, cela ne

prouve autre chose, sinon qu'il ne faut pas parler de notre de-

clamation quand on est relegue dans les montagnes de Suisse.

M. Garsin ou Gersin ne se tire pas heureusement de I'examen

des ariettes italiennes ; il reproche aux Italiens de donner tout

au chant brillant et rien a I'expression. S'il n'avait pas genera-

lise cette opinion, il auraitdit tr^s-vrai ; car, en effet, depuis dix

1. Qucrard (5crit Garcin^ et cite plusieurs autres Merits du m6me auteur.
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ou douze ans Varia di hravoura est le gout predominant : mais

envelopper dans cette condamnation le Secerca se dire, le

Misero pargolctto, etc., qu'il a le front de citer pour preuve que

les Italiens n'entendent rien a I'expression, et la con fiance avec

laquelle il dit un moment apr^s que la seconde partie de leurs

aria ne tient jamais a I'air, n'est que du reniplissage et n'a pas

meme souvent apparence de chant, prouve que ledit M. Garsin

ou Gersin n'a jamais entendu les vers qu'il cite ou qu'il ignore

parfaitement ce que c'est qu'exprimer en musique, et ce que

c'est qu'un air d'expression.

II passe ensuite a I'exainen de nos operas-comiques francais,

il loue constamment tout ce qui pent y ^tre regards comme
mediocre et condamne sans misericorde tout ce qui merite d'etre

loue. En parlant d'expression, il donne la preference a ce mor-

ceau lourd et maussade du BCicheron :

Des le matin,

Je prends en main

,
Ma lourde_cogn6e, etc.

mis en musique par Philidor. II cite comme un morceau d'ex-

pression celui du Roi et du Fermier :

Ce que je dis est la v6rit6 meme,

qui n'est pas un morceau d'expression et qui n'exprime rien

;

etle chef-d'oeuvre du musicien en ce genre, le morceau qui lui

tourne la tete est celui du meme opera :

Je ne sais a quoi me resoudre.

Pour r^pondre a M. Garsin ou Gersin, je vais lul citer une

bouflfonnerie de parade qui d6montrera la faussete de ce juge-

ment.

Un jour de cet hiver, on discutait chez moi d'expression en

musique, et quelqu'un qui ne s'y connait pas mieux que I'au-

teur du Metodrame citait ce mSme morceau comme si b;en

exprime de la part du musicien qu'il etait, selon lui, impos-

sible en I'ecoutant de supposer une autre situation que celle ou

le personnage se trouvait. « Pardonnez-moi, r^pondit M. Caillot,
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qui etait present, si je ne craignais qu'on ne m'accusat de

fatuite, j'oserais vous dire que I'expression qu'on trouve a cet

air est plus peut-etre encore I'ouvrage de I'acteur que celui du

musicien. Supposez un moment que la scene est une parade de

la foire: le theatre represente une promenade publique remplie

de monde ; I'acteur se promene seal ; il est subitement attaque

d'une colique et d'un pressant besoin, et apres avoir vainement

cherche des yeux un endroit ecarte, il chante avec les contor-

sions d'un homme en pareil cas :

Je ne sais a quoi me resouclre. .

.

Je ne sais ou porter mes pas...

Ce malheur est un coup de foudre

Pour moi pire que le trepas.

Partout ou je porte la vue,

En proie au chagrin qui me tue,

Je sens que mon ^me ^perdue

Veutchoisir, et ne le peut pas.

Si j'allais. . . Non. . . Doute cruel

!

Je sens trop tout co qu'il m'en cotite. . . v

Oui, je vais. .. A Tinstant. .. ciel!

Quoi, douter?. . . Je n'ai plus de doute.

Et I'acteur s'en va avec la demarche moelleuse, demarche

expressive autant que la musique et les paroles ou il n'y a pas

un motde change; et mon disputeur apprit qu'un air dont les

paroles sont vagues et indeterminees ne peut pas s'appeler un

air d' expression ; que ne point chanter a contre-sens des paroles

n'est pas exprimer, et que tout air aussi bien fait qu'on veuille

le supposer, s'il n'est pas pris dans le moment d'une passion

violente, ets'il ne tientpas siimm^diatementa la situation qu'on

ne puisse Ten detacher, peut etre bien fait, peut 6tre pathe-

tique, comique, etc., mais n'est pas ce qu'on appelle en mu-
sique un air d'expression. Monsieur Garsin, apprenez le francais,

et surtout le latin, afin d' entendre votre epigraphe, et ne nous

parlez plus de melodrame. 11 ne lui manque que de traiter

Gretry comme un petit garcon : c'est ce qu'il a fait.
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Un soir, j'etais seule au coin de mon feu; je me mis a com-

poser une pi^ce de clavecin. Je I'ecrivis; je la crus superbe. Je

la jouai; elle me parut detestable. Je me dis : Voila deux heures

de temps perdu ; il faut le reparer. Je me remis dans mon fau-

teuil, et je m'endormis. Endormie, je r^vai. Je revai de la

beaute, de la profondeur, de la simplicite des arts ; et quoique

en r^vant, la difficult^ d'y exceller ne m'echappa pas. Mais peu

k peu le delire se m^la a la verite, il me sembla que j'etais

M"^ Clairon : malgr6 cette metamorphose j'etais pourtant aussi

un peu moi, et nous n'y perdions ni Tune ni I'autre. Je me pro-

menais dans ma chambre d'un pas majestueux, je me regardais

avec satisfaction dans toutes les glaces dont mon appartement

6tait d^core. Me trouvantune d-marche si imposante, je regret-

tais avec amertume d' avoir quitte le theatre, et puis je m'avouais

que je n'y avais reussi qu'a force d'art, et il me semblait que si

j'avais a recommencer cette carri^re, je prendrais une autre

route plus simple, plus sure, qui demanderait peut-6tre autant

d'^tude, mais plus de genie et moins d'efforts.

Tandis que j'etais livree a une foule de reflexions assez con-

tradictoires, on m'annon^a deux jeunes gens qui demandaient a

me parler, Tun de la part de M. de Voltaire, I'autre de la part

de Monet, ancien directeur de I'Opera-Comique. Je les admis

tous deux en ma presence. Le protege de M. de Voltaire me
remit une lettre de sa part, par laquelle il me suppliait, moi

Clairon, d'aider de mes conseils I'homme du monde qui avait le

plus de dispositions pour ^le theatre : car jamais, selon lui, on

n'avait debite des vers avec plus de grace, et peu d'ac-

teurs savaient faire autant valoir le merite d'un auteur. II joi-

1. Ce R4ve est, k n'en pas douter, de M"** d'fipinay. II n'a pas ^te reproduit

dans les diverses editions de ses CHuvres.

IX. 26
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gnait a un bel organe Tavantage d'une belle figure. Je le priai

de declamer quelque scfene; il en choisit une d'Alzire, et je

crus entendre Le Kain. Son jeu en etait une copie fidele; mais

son beau visage restait toujours le m6me, et toute son expres-

sion r6sidait dans ses gestes et dans son attitude. Je voulus lui

faire quelques observations; mais sa reponse fut toujours :

(( Mademoiselle, M. Le Kain fait ce geste... c' est son attitude a

cet endroit. — Gela est vrai, monsieur, lui dis-je, et vous avez

sur lui I'avantage de la jeunesse et de la figure; vous etes trop

parfait pour avoir besoin de lecons. Je vais vous donner une

lettre pour mes anciens camarades, et je ne doute pas que vous

ne soyez admis au d6but. »

Lorsque je me fus debarrassee de cette sublime merveille,

je m*occupai de I'autre jeune homme. II etait moins grand et

moins r^gulierement fait que le premier ; il n'6tait point beau,

mais il avait beaucoup de physionomie. « En quoi, lui dis-je,

monsieur, peut-on vous etre utile? — Madame, je me destine

au Theatre-Fran^ais. — Monsieur, appelez~moi mademoiselle;

on ne m'appelle plus madame. Avez-vous d6ja paru sur quel-

que theatre? — Non, mademoiselle. Je comptais aller jouer en

province; mais M. Monet, qui m'a reconnu des dispositions,

m'a conseill6 de chercher plutot aupres de vous quelque

recommandation assez puissante pour vous engager, mademoi-

selle, a me donner des avis : comme je n'en ai point trouve,

j'ai hasarde de me presenter seul, et je me suis fait annoncer de

la part de M. Monet. — Ce n'est done pas lui qui vous envoie?

—Non, mademoiselle. Je vousavoue que j'ai pris son nom sans sa

permission, le croyant plus recommandable que le mien, qui est

tout a fait inconnu.— Ah! le sien me Test presque autant, mais

n'importe, votre physionomie m'interesse. Asseyez-vous, mon-

sieur, etcausons... Ah! allez me chercher mon sac a ouvrage

que voila sur cette console, au bout de cet appartement; que je

vous voie marcher, s'il vous plait... L^, prfes de ce necessaire du

Japon... Monsieur, je vous rends grace. Gela est bien, vos mou-

vements sont ais6s; vous n'avez point d'appret, point de dis-

graces; mais vous n'avez point de noblesse. Avez-vous jamais eu

occasion devoir des gens de quality dans la societe? — Non,

mademoiselle. — Je le vois bien. — Je sens, mademoiselle, que

j'aimal pris mon moment ; le monsieur que je viensd'entendre...
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— On ne dit point le monsieur, mon ami, cela est de mauvais

ton... Eh bien! par exemple, que pensez-vous de ce jeune

homme? — Yous avez prononce sur son talent, mademoiselle;

je ne puis qu'applaudir k ce que vous lui avez dit. — Cela est

honnete; mais encore? — Mademoiselle, il m'avait seduit, je

I'avoue; mais les reflexions que vous lui avez fait faire m'ont

paru si justes que je ne comprends pas comment il ne les a pas

saisies avec transport. — Vous avez de I'esprit et du tact...

Dites-moi, qui vous a montre k declamer? — Personne, made-

moiselle : je suis ne avec la passion du spectacle, j'y ai beau-

coup 6te; mais depuis un an que je me destine au theatre,

M. Monet m'a empeche d'y aller; il m'a pr^te des livres, et a

voulu que je bornasse mon etude a lire et a declamer devant

une glace. — Et quels livres vous a-t-il pr6t6s, ce Monet? Est-ce

qu'il salt lire? — Mademoiselle, M. Monet est un homme d'es-

prit et de gout; il est obligeant et serviable; il a rendu k toute

ma famille des services que des gens plus opulents et plus en

credit que lui nous avaient refuses. — Je suis contente de vos

sentiments et de votre esprit, et cela n'est ni indifferent, ni

etranger a la pratique des arts. Mais encore, quels livres Monet

vous a-t-il prates? Des op6ras-comiques, sans doute? — M. Mo-

net m'a pr^te, mademoiselle, les th6atres de Gorneille, de Racine,

de Crebillon et de Voltaire. »

11 me semble que j'eus une longue conversation avec lui sur

ces diff^rents auteurs; mais elle est reside dans les ten^bres de

mon reve.

Ayant reconnu k mon ecolier un esprit naturel, mais sans

culture, de la chaleur, de la docilite, je lui dis : « Quels sont,

monsieur, les roles que vous croyez posseder le mieux, et que

vous vous proposez de me faire entendre? — Mademoiselle,

celui de Neron dans Britcmnicus. — Seulement! Mais, monsieur

avant de vous entendre, faites-moi la grace de me dire qui 6tait

N6ron. — Mademoiselle, c'etait un empereur qui vivait a Rome.
— Qui vivait a Rome est bon. Mais etait-il empereur romain,

ou demeurait-il a Rome pour son plaisir? Comment 6tait-il par-

venu a I'empire? Quels etaient ses droits, sa naissance, ses

parents, son education, son caract^re, ses penchants, ses ver-

tus, ses vices? — Mademoiselle, le role de Neron repond a une

partie de vos questions, mais pas a toutes. — Monsieur, il faut
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non-seulement repondre k ces questions, mais a toutes celles

que je vous ferai encore. Et comment pourrez-vous rendre le

role de Neron ou tel autre qu'il vous plaira, si vous ne con-

naissez pas la vie du personnage que vous voulez repr^senter,

comme la votre meme? — J'ai cru, mademoiselle, qu'il suffisait

de bien connaitre la pi^ce pour saisir le sens de son role. — Et

vous avez mal cru, monsieur, vous allez en convenir; 6coutez-

moi. Avez-vous quelque teinture de I'histoire? — Non, made-

moiselle, pas beaucoup. — Mais enfm, vous avez bien oui parler

de Henri IV, par exemple ? — Ah! j'en sais jusque-li. — Vous

savez done tout ce que la couronne de France lui a coute a

conqu^rir? — A peu pres; je ne suis cependant pas tres-fort

sur les details de sa vie; je ne la connais, je vous I'avoue, que

par la Henriade. — Cela me suffit. Vous savez peut-etre aussi

que le trone ne fut pas dispute a Louis XIV comme a lui? —
Mais... je le presume, parce que je n'ai jamais oui dire le con-

traire. — Eh bien ! si vous aviez k jouer le role de ces deux

princes, croyez-vous que vous n'auriez pas a changer totale-

ment votre maintien, votre contenance, votre demarche, votre

expression, vos accents, et jusqu'a la plus petite nuance de

votre role? Ge sont cependant deux monarques francais : a I'un

et a r autre on a d6cern6 le surnom de Grand, ils ont regne dans

le meme si^cle. D'ou vient done cette difference? Gette diffe-

rence, monsieur, ne vient pas seulement de celle de leur carac-

tfere, ne vous y trompez pas; c'est qu'il y en a une immense

dans I'esprit, dans le ton, dans les moeurs, dans les opinions

d'un homme qui a conquis son royaume a la pointe de son ep6e,

et dans I'esprit, le ton, les moeurs, les opinions d'un homme ne

sur un trone affermi. Ge n'est pas tout : independamment de

cette connaissance, qu'on ne peut acquerir que par une etude

r6flechie de I'histoire, il est encore necessaire de la lire pour

savoir ce qu'etaient au role principal les personnages acces-

soires que Tauteur a introduits dans sa piece ; comment il etait,

comment il vivait avec eux. Gette connaissance bien acquise

donne a I'acteur, qui salt voir et sentir, toute la clef de son role.

Son effort ensuite doit etre de s'identifier avec le heros qu'il a

k representor. S'il a bien vu, s'il a senti juste, le reste est une

affaire de m6moire et d'habitude qui va toute seule. — Ah

!

mademoiselle, vous me desesperez! — Et d'ou vient? — G'est
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que je suis frapp6 de la v6rit6 de tout ce que vous venez de

dire. J'ai vingt-deux ans; je suis d'une ignorance profonde; il

me faudrait dix ans pour acquerirlesconnaissancesqui me man-

quent, dix ans pour apprendre k les employer, et quand je

pourrais me montrer, je ne serais plus bon qu'a I'emploi des

tyrans, qui sonl communement les plus sottes gens du monde.

— Ah I pardonnez-moi. Je conviens bien que les tyrans sont

ordinairement les plus sottes gens du monde, mais je ne vous

condamnerai point a ce fastidieux emploi. Je conviens bien

encoie qu'une grande connaissance de I'histoire et des moeurs

des aiiciens vous abr6gerait beaucoup de temps et de peines,

mais on peut y suppleer. Ne desesperez de rien ; je me charge

de vous, et je vous dirai mon secret. Je commencerai par vous

prater quelques livres, ou vous trouverez tout ce qui concerne

la vie de IN^ron; puisque vous en savez le role, appliquez-vous

a bien saisir son caract^re. II fut cruel, cherchez-en les causes;

voyez si vous les trouverez dans la trempe de son ame, dans

la corruption de sa cour ou de son si^cle, dans I'enchainement

des circonstances, qui souvent nous forcent a etre tout autres

que la nature nous fit : un grand acteur sait faire sentir toutes

ces nuances. Ensuite, monsieur, vous aurez la bont6 de me

faire I'extrait de la piece de Racine, et d'y remarquer les diffe-

rences qui peuvent se trouver entre I'histoire et la tragedie. Je

vous accorderai un mois pour faire cet essai. Je ne vous demande

pas un discours academique : vous ne parlez pasmal, monsieur;

ecrivez comme vous parlez, et cela me suffit... A present, voyons

ce que vous savez faire. Dites-moi quelques scenes de la

vie de Neron... Par exemple, sa premiere sc^ne avec Narcisse,

et la sc^ne du troisieme acte avec Burrhus... Eh bien! tout

cela ne vaut rien. Yos traits m'annoncent un mouvement vio-

lent dans votre ame, et votre corps est immobile, cela n'est

pas possible; vous jouez I'amour, la fureur, mais vous n'etes ni

amoureux ni furieux. Yous avez cependant plus de talent que

le prot6g6 de M. de Yoltaire; mais lorsque vous aurez fait

Tetude que je vous prescris, vous sentirez que moi, ignorant

spectateur du parterre, apres vous avoir vu jouer comme vous

venez de faire, je m'en irai sans savoir ce que c'etait que

Neron, sans entrevoir la difierence qu'il mettait entre Narcisse

et Burrhus. Est-ce qu'il ne doit pas avoir avec Narcisse un ton
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de superiorite, ressentir cette aisance et ce soulagement que la

lachete salt procurer au vice? N'eprouvera-t-il pas, au con-

traire, avec Burrhus une sorte de contrainte et de malaise, suite

necessaire de ce respect involonlaire que la vertu arrache meme
aux coeurs corrompus, et de I'habitude que Neron a d'ob6ir a

celui qui a pris soin de sa jeimesse? II aura encore une autre

contenance avec sa m^re. Partout il doit etre empereur, mais

son ame ne pent etre un instant dans la meme assiette. Yous

vous ^tes, a la verite, occup6 du jeu de votre visage, mais il

faut que toute votre personne soit d'accord; il faut de I'expres-

sion, etnon pas des grimaces. Voila, monsieur, les lecons qu'on

pent donner a un acteur; celui que la nature n'a pas destine k

en profiter ne sera jamais qu'un acteur mediocre. — Mademoi-

selle, oserais-je vous faire une objection ? — Dites, monsieur.

— De cette maniere, il est impossible de former un acteur

comique ; car ou trouve-t-on 6crite la vie des personnages

comiques? — Elle est, monsieur, ecrite bien plus surement,

pour qui sait la lire, dans le grand livre du monde; mais le

malheur de notre profession est que les pages les plus int^res-

santes de ce livre nous sont souvent fermees. G'est a nous,

monsieur, a obtenir, par notre merite personnel, qu'on nous y
laisse lire, et a achever de detruire un prejuge aussi barbare

que nuislble aux progres de I'art; cette tache, au reste, vous

est plus ais^e qu'a nous. — Mais comme je me destine au tra-

gique, croyez-vous, mademoiselle, qu'au moyen de I'etude que

vous voulez bien diriger, je serai en etat de rendre un role?—
Non, assurement, monsieur; je vous ai deja dit qu'il faudra

ensuite apprendre a etre de la t^te aux pieds le personnage que

vous voudrez rendre : il faudra apprendre a etre vrai, mon-

sieur. Yous avez a Paris un modele unique que vous irez voir

rarement, s'il vous plait; car ce sont les grands modules qui

perdent les Aleves. — Et ce grand modele? — G'est M. Gaillot:

examinez-le bien, ne le copiez pas; mais tachez de deviner les

ressorts qui le font mouvoir; ils sont tous dans son ame. Voyez-

le dans Silvain^ dans le Dherteur^ dans Liicile^ dans VAmou-
reux de quinze ans^ voyez-le p^re, amant, mari, gai, triste, en-

joue, pensif, absorbe, il est toujours juste et vrai. Plus vous

r^tudierez, plus vous decouvrirez de nuances fines et sublimes

dans son jeu. Si vous vous surprenez a vouloir I'imiter, ne le
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voyez plus ; vous profiterez plus peut-etre k voir jouer les mau-

vais acteurs, pourvu que vous sentiez qu'ils sont mauvais, qu'i

suivre pas a pas les acteurs sublimes. Lorsque vous commence-

rez k 6tre un peu forme, je vous permeltrai d'aller admirer le

jeu de M. Le Kain, qui a aussi un merite rare; et il le serait

bien plus encore s'il n'^tait captive par les entraves qu'une poe-

sie epique et trop periodiquement cadencee donne aux acteurs

ainsi qu'aux auteurs. Mais, je vous I'ai dit, vous n'etes pas en-

core en etat de profiter de ce grand module, vous tomberiez

dans Tecueil de tous ses jeunes admirateurs, vous en devien-

driez froid copiste; il faut que vous vous soyez fait un jeu k

vous avant de le suivre. — Mademoiselle, permettez-moi encore

une question. De ce que vous venez de dire, ne m'est-il pas

permis de conclure que vous pr^ferez M. Caillot k M. Le Kain ?

— Je ne repondrai point a cela, monsieur; je vous dirai seule-

ment qu'il faut toujours etudier la nature de preference a I'art,

et que mes succ^s ont perdu un grand nombre de debutantes

qui n'etaient peut-etre pas sans talent. Mais ne croyez pas que

vos recherches soient bornees a ce que je viens de vous dire.

Un cours de tableaux et de statues vous sera, avec le temps,

fort utile. Peut-etre le ferai-je avec vous, pour vous apprendre

a bien voir et a faire un bon usage de ce que vous aurez vu. Je

n'aurai garde de dinger votre coup d'oeil sur telle ou telle atti-

tude. Si le statuaire ou le peintre a bien rempli sa tache, vous

apercevrez dans I'instant le sentiment, la passion qu'il a voulu

rendre. Nous examinerons cette passion et ses effets, nous ver-

rons si I'attitude et T expression que I'artiste leur a donn^es sont

vraies; et a force d'observations, votre ame, accoutumee peu k

peu a recevoir subitement toutes ces diverses impressions,

pliera insensiblement toute votre personne k suivre ses mouve-

ments, et vous fmirez par savoir jouer la comedie. Adieu, mon-
sieur. Laissez-moi votre nom et votre adresse ; demain je vous

enverrai des livres. — Mademoiselle, puisque vous voulez bien

me prater quelques livres d'histoire, aurez-vous la complai-

sance d'y joindre ceux qui pourront m'instruire sur I'histoire de

Ph^dre, de Bajazet et des autres h^ros de Racine?— Non, mon-
sieur, et par une bonne raison, c'est que je n'en connais pas.

— II n'en existe done pas? — Non. Nous etudierons la pi^ce

ensemble, et nous nous ferons un modele. — Et comment se
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fait-on un module? — Comment, monsieur? comma un peintre

se represente la physionomie de ses personnages ; avec du ge-

nie : le genie devine tout. — Et si je n'en ai pas? — Vous

renoncerez a jouer la comedie, monsieur, ou vous renoncerez

du moins a la reputation de grand acteur; vous gesticulerez,

vous crierez, vous prendrez des attitudes, vous vous mettrez en

scfene avec le parterre et les loges; et lorsque vous passerez dans

certains quartiers de Paris, vous aurez la consolation de vous

entendre preferer a Gaillot et a Le Kain, et vous vous persua-

derez a la fin que vous les surpassez, tant le public est connais-

seur et Tamour-propre credule. — Le mien n'est pas, je me
flatte, si aise a contenter; ce genre de succes ne me suffirait

pas. — En ce cas, monsieur, je vous en promets d'autres. »

Tout mon regret, a present que je suis bien ^veillee, est que

M"® Glairon ne se souviendra jamais d'avoir dit un mot de tout

cela^ et que ce sera autant de perdu pour le premier ^colier

qui viendra la trouver. Ce qui m'afflige encore, c'est de ne

point revoir mon eleve. Depuis ce temps, je ne manque pas

d'aller a tous les debuts annonces, dans I'esp^rance de le re-

trouver; mais je ne vois jusqu'a present que des proteges de

M. de Voltaire.

Le reve que vous venez de lire est d'une femme, et je n'ai

pas besoin d'ajouter d'une femme de beaucoup d' esprit. Ceux

qui connaissent M"^ Clairon y reconnaitront son ton, c'est k s'y

tromper ; quant a ses principes sur Tart dramatique, ce n'est

pas tout k fait la meme chose, et I'auteur a raison de craindre

qu'elle ne se souvienne jamais d'un seul mot de son entretien

avec le protege de M. Monet. Yraisemblablement elle se trouve-

rait ofiens6e de la justice qu'elle rend ici au charmant Caillot,

a qui je la crois fort eloignee d'accorder le rang qu'il merite,

et qu'il prendra bien tout seul. Quant a Le Kain, ce nom sinistre

n'a jamais souill6 sa bouche ; ou, pour parler un langage moins

partial, M. Le Kain et M"^ Clairon se sont illustres par une

inimiti6 si franch e, si sincere, si inv6teree, qu'il est impossible

qu'ils se rendent jamais justice. M"^ Clairon ayant vu jouer

Gaillot a Lyon avant qu'il vint a Paris voulut I'engager k de-

buter a la Comedie-Francaise dans les roles de troisi^me em-
ploi, c'est-^-dire dans les tyrans, les amoureux dedaignes, etc.
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Caillot lui dit : « Je vous avoue, mademoiselle, que si je me
destinais au Theatre-FrariQais, j'aurais Tambition d'essayer les

premiers roles. » M"® Clairon le regarde d'un air majestueux,

et lui dit : « Le projet en est beau ; mais, mon ami, vous avez

le nez trop court. » Caillot nous a prouve depuis qu il savait

s'allonger le nez et le proportionner a I'importance d'un role :

cependant la remarque de M"^ Clairon, quoiqu'elle fasse d'abord

rire, est d'une personne d'esprit et de gout. Une remarque

plus importante que vous tirerez de la lecture de ce Reve, c'est

que I'education la plus liberale et I'instruction la plus soign6e

sont de premiere necessite pour former un grand acteur, et

qu'aussi longtemps que cette profession restera avilie par nos

prejug^s gothiques, Tart theatral ne sera jamais porte au degi'6

de perfection dont il est susceptible.

— M. le marquis de Felino, ministre et secretaire d'Etat de

rinfant due de Parme, jouissait depuis longtemps non-seulement

d*une reputation intacte, mais d'une consideration constante

et generale et par consequent meritee, lorsque la revolution

arrivee I'ann^e derni^re a Parme donna lieu a sa retraite ; il

s'est rendu en Espagne, et il parait que les cours de France et

d'Espagne s'empresseront egalement k honerer par leurs recom-

penses une administration si longtemps honoree de leur suf-

frage. Mais ni les causes ni les suites de la retraite de ce mi-

nistre ne sont du ressort de ces feuilles; en revanche, la lettre

que vous allez lire leur appartient. Elle est ^crite a M. le che-

valier de K^ralio, qui, apr^s avoir servi avec distinction en

France, a preside a I'education du prince Charles de Deux-

Ponts et preside encore aujourd'hui a celle du prince Maxi-

milien, son fr^re. Le fr^re ain6 de M. le chevalier de K^ralio a

rempli les memes fonctions aupr^s de I'infant due de Parme

pendant son Education, et vit aujourd'hui a Paris. Vous trou-

verez dans cette lettre ce caractere tranquille, ferme et sage

que le grand homme, le vrai philosophe conserve meme au

milieu desorages; c'est un rocher immobile contre lequel les

vagues de la calomnie viennent se briser avec un vain et im-

puissant fracas. C'est ce caractere de tranquillite d'ou nait Telo-

quence du sage, qui m'a fait desirer de conserver cette lettre

dans ces archives ignorees du vulgaire. Une page de cette

esp6ce, a ne la considerer que comme un modele de gout, vaut
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mieux que tout le bavardage verbeux de nos 6crivains pre-

tendus eloquents.

« A Colorno, le l"' septembre 1771.

« Notre commerce, monsieur, a tout ^coup ete interrompu.

Je craignais bien le jugement que vous porteriez de moi, cepen-

dant je conjecturai que vous seriez instruit de tout ce qui me
regardait. Les affaires successivement prirent un accroissement

et un tour que toute la sagesse humaine ne pouvait ni ne de-

vait prevoir. Occupe extremement de tout ce qui devait consti-

tuer ma justification, environne de I'orage qui grondait de tous

cotes, je crus que la prudence et la decence de ma place et

d'une vie honnete, mais attaquee, exigeaient de moi le silence,

de la moderation, du courage et la retraite profonde de mon
cabinet. G'est dans cette retraite qu'au milieu du fracas epou-

vantable que la noirceur et la calomnie avaient excite avec des

circonstances inouies, singuli^res enfin, et sans exemple, j'ai re-

pondu tranquillement et avec courage de ma conduite,etque j'ai

expose les details les plus approfondis de vingt-trois ans de ma
vie publique et de mon administration : je me flatte qu'on

n'y refusera pas quelque suffrage. Tout ceci va 6tre bientot

decide. J'avais souvent fait depuis quelques annees les in-

stances les plus vives pour ma retraite ; on n'y avait pas con-

senti. Je les ai redoublees dans ce moment; on a eu la bont6

de sentir qu'on ne pouvait plus exiger de moi un plus long

sacrifice. Les rois de France et d'Espagne, touches, permettent

mon eloignement; la cour de Madrid vient de nommer pour me
remplacer don Joseph-Augustin de Llono La Quadra, sujet consi-

der6, plein de m^rite, consomme dans les affaires, tel enfin que

j'aurais ete heureux d'avoir un maitre pour me former dans la

carri^re que j'ai parcourue. Enfin, j'ai joue mon role, et la toile

va heureusement se baisser pour moi. Je goute d'avance avec

charme les douceurs de la vie tranquille que je mineral si je le

puis quand je serai rendu a moi-meme et a la liberte apr^s

laquelle je soupire depuis si longtemps. Peu aise par moi-m6me
apr^s uneviedepouillee de toute vue de fortune et d'interet, je

ne sais si les cours, en me regardant avec bonte, voudront me
donner quelque aisance et me procurer Votium cum dignitate,

Voila, monsieur, le tableau de ma situation, a laquelle vous

vous interessez avec tant d'amiti^. Je compte dans six ou sept



JANVIER 1772. /,!!

semaines, m'etant depouille de la robe consulaire et couvert de

la tunique simple et aisee d'un homme prive, 6tre errant sans

savoir encore pr6cis6ment ou me conduiront mes premiers pas,

car je ne me suis jamais occupe de cet objet dans la vie; tout

lieu, tout destin, tout syst^me a et6 ogal pour moi.

« Si je m'etais, monsieur, cru malheureux dans tout ce qui

vient de m'arriver, glorieux des bontes dont m'honore Son

Altesse s^renissime monseigneur le due de Deux-Ponts, je serais

redevenu dans I'instant fier, content et heureux; dans la paix

que j'ai conserv^e elles redoublent mon bonheur, et je vous prie

de mettre a ses pieds cet hommage de ma reconnaissance et de

mon respect.

« Quant k cette personne celeste * qui m'honore de son sou-

venir dans la situation ou je me trouve, sans avoir le bien ines-

timable de la connaitre, j'adore et je reconnais toutes ses graces

et celles de son ame si belle et si sensible. Je me mets a ses

pieds, monsieur, et I'admiration et la reconnaissance m'y tien-

dront toute ma vie.

« M. ManlichS qui vint me voir et diner avec moi il y a

quelques jours, sujet aimable et habile, nous quitte; il me remit

votre lettre, k laquelle j'ai I'honneur de repondre.

« Partout ou j'irai, j'emporterai, monsieur, le souvenir de

I'amitie dont vous m'honorez, et j'en connaitrai le prix en vous

priant de me permettre de la cultiver. »

— Le vieux malade de Ferney vient de donner un facheux

symptome de caducite. De tous les sujets traites par Crebillon,

Rhadamiste et Zdnobie a part, il ne restait que la tragedie di'Atrie

el Thyeste que le vieux malade n'eut pas tente de refaire ; il

vient de s'acquitter de ce soin. Sa tragedie des P/'lopides^ qu'i]

a ins^ree dans une nouvelle Edition de ses OEuvres qui se pu-

blie a Lausanne, traite ce sujet, et doit remplacer la tragedie

d'AtrSe et Thyeste de Crebillon, qu'on nejoue au reste jamais.

Malheureusement, celle du vieux malade ne sera pas jou^e non

plus; ou si elle I'etait, ce serait bien tant pis pour elle. Un li-

braire de Paris I'a tiree de I'^dition de Lausanne, et I'a impri-

1. M"'« la comtesse de Forbach. (Grimm.)

2. Jeunc peintre de beaucoup de talent que le due de Dcux-Ponts a fait elever

et voyager en Italie et en France. (Id.)
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m6e k part; elle a 6te jugee avec rigueur et condamnee avec

justice. On n'y remarque plus la griffe du lion : cela sent la ca-

ducite, la decadence totale. Triste decouverte, qui nous prouve

que rien n'est eternel ; c'est de toutes les verites celle qui a le

moins besoin de preuves. Les Pelopides sont aussi inferieurs

aux Scythes et aux Guebres, que ceux-ci le sont a Zaire et k

Mahomet. Le vieux malade relive tres bien, dans une preface

de deux pages et demie, tons les defauts de la pi^ce de Gr6bil-

lon ; mais malheureusement la sienne ne merite pas meme un

examen reflechi; elle n'est bonne qu'a supprimer. Gependant

ceux qui ont du gout reconnaitront encore dans sa versification,

malgre le symptome de lafaiblesse, le ramage du premier poete

du siecle. On a remarque que la piece imprimee a Paris * a eu

pour censeur Grebillon, fils du premier p^re d'Atr^e, etque ce

censeur atteste n'avoir rien trouve dans la tragedie de M. de

Voltaire quine lui ait paru devoir en favoriser I'impression. Gette

formule, dont plusieurs censeurs se servent, n'a pas paru

exempte de malignite dans cette occasion. Toutes les fois que

M. de Voltaire a traite un sujet traite par-Gr6billon, on a crie a

I'envie, et il y a eu un dechainement effroyable contre lui. Le

public etait bien bete, s'il m'est permis de le dire, de se gen-

darmer contre une emulation qui tournait tout enti^re au profit

des arts. Plut a Dieu que cette envie put gag«er tons les hommes,

et que leurs jalousies ne produisissent jamais d'autres effets que

de les engager a faire des efforts pour se surpasser en g6nie, en

gloire et en vertus ! Le genre humain serait trop heureux. Je

voudrais, pour ma propre satisfaction, n'avoir eu d'autres re-

proches a iaire, en 1771, a notre patriarche, que d'avoir com-

pose une tragedie faible et languissante ; ses amis en seraient

tres contents; la tragedie des Pelopides n'emp^chera pas que

Pauteur n'ait fait cette foule de beaux ouvrages qui dureront.au-

tant que la langue francaise.

— M. Anquetil-Duperron, de I'Academie royale des inscrip-

tions et belles-lettres, publia, il y a environ six mois, son Voyage

dans rinde, avec la traduction du Zend-Avesta et des livressa-

cres des Gufebres attribues a Zoroastre. Ge fatras formaittrois

6normes volumes in-Zi" qui ne se sont pas vendus, et que per-

1. Les Pelopides, ou Atree et Thyeste, Paris, Valade, 177], iii-8".
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Sonne n*a pu lire. On avait trfes-bonne opinion de ce travail,

annonc6 et attendu depiiis fort longtemps. On savait que Tau-

teur avait passe plasieurs annees dans I'lnde sans autre vue

que celle d'apprendre I'ancien persan parmi les Gufebres, afin

de pouvoir nous traduire leurs livres sacr6s, et nous apporter

des notions exactes sur les principes religieux, les dogmes et le

culte des adorateurs du feu. On sait que les Gufebres ont le pri-

vilege exclusif d'etre persecutes par les mahometans, qui tole-

rent d'ailleurs assez facilement toutes sortes de religions. Ex-

termines en Perse, ils se sont refugi^s dans I'lndostan, ou la

religion dominante ne les oblige pas moins a la plus grande cir-

conspection. Ils sont done naturellement mysterieux, caches et

defiants k I'egard des etrangers. M. Anquetil n'etait pas fache, k

son retour en France, de nous assurer qu'il avait surmonte tous

ces obstacles qui s'opposaient au butde son voyage, ainsi qu'une

infinite de dangers physiques; et quand on lui disait qu'appa-

remment il s'etaitfait Guebre pour r^ussir dans son dessein, il

souriait, et vous montrait un certain air de satisfaction d'etre

soupconne de cette apostasie. Enfin, apr^s plusieurs annees d'at-

tente, le public s'est vu en etat de prononcer sur I'etendue de

ses obligations envers M. Anquetil. On a juge que si c'etaient 1^

les livres ori ginaux deZoroastre,celegislateur des anciens Perses

etait un insigne radoteur qui, al'exemple de ses confreres, m^lait

un tas d'opinions absurdes et superstitieuses k un peu de cette

morale commune qu'on trouve dans toutes les lois de la terre.

II est evident que c'est perdre sa vie bieninutilement et bien

laborieusement que d'aller a I'extremite du globe chercher un

recueil de sottises. Ce n'est pas la peine d'aller si loin ; car, Dieu

merci, en fait de sottises, toutes les nations sont a peu pr^s ega-

lement en fonds. Mais ce n'est pas \k le seul tort de M. Anquetil.

Si vous avez la patience d'examiner son livre, vous y trouverez

partout ce caract^re de frivolite qui vous montre un voyageur

rempli de petites preventions, de presomption et de vent, a qui

il ne vous est pas possible d'accorder ni estime ni confiance

;

c*est un second abbe Chappe. L'un nous entretient de ses four-

rures, de son accoutrement pittoresque, de ses haltes au milieu

des montagnes, de ses bals et fetes donnes aux dames de Sibe-

rie ; I'autre vous fait des contes tout aussi interessants pour vous

apprendre qu'il est parti avec un teint couleur de lis etde roses,
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et qu'il a ete pris partout pour I'Adonis de la France. Si nos

voyageurs et nos ecrivains continuent sur ce noble ton, on ne

dira pas que nous ne sommes jamais sortis d'enfance, mais que

nous y sommes retombes.

Un Anglais, M. Jones, a bien voulu adresser en francais une

Lettre de correction fraternelle h M. Anqiietil-Duperro?i, dans

laqnelle est compris VExamen de sa traduction des livres attri-

buh CL Zoroastre. Cette brochure imprimee a Londres a cin-

quante-deux pages in-8° avec I'epigraphe tiree d'Horace :

Beatus Fannius ultro

Delatis capsis et imagine.

Ce Fannius, c'est M. Anquetil. Beatus, parce qu'il est au moins

aussi content de sa personne que M. Le Franc de Pompignan

Test de la sienne. Delatis capsis^ parce qu'il a d6pos6 ses ma-

nuscrits et tous ses tresors a la Biblioth^ue du roi. Ultro, de

son propre mouvement, sans que personne le lui ait demands.

Et imagine, parce qu'on esp^re qu'il voudra bien y ajouter son

portrait au teint de lis et de roses. La lettre admonitoire de

M. Jones n'est pas tendre, mais celui a qui il a bien voulu don-

ner les 6trivi6res ne merite pas d'etre mieux traite. Apr^s avoir

releve convenablement quelques-unes des impertinences que

M. Anquetil a debitees sur I'Angleterre, M. Jones insiste sur la

sottise d'un homme qui perd sa vie, et qui expose son teint

fleuri a apprendre ce que personne ne sait, et ce qu'il n'est ni

utile ni agreable de savoir. II prouve ensuite assez clairement

que M. Anquetil, avec toute sa morgue fondle sur ce qu'il se

croit le seul homme en Europe qui sache I'ancienne langue des

Perses, peut 6tre veht^mentement soupgonne de n'en avoir que

des notions tr6s superficieiles et tr^s confuses. Cette brochure

est en g6n6ral d'un homme eclaire et instruit, et d'un excellent

esprit. Avec quelques corrections legeres, et en effacant plutot

qu'en ajoutant, on ferait de cette brochure un pamphlet que

M. de Voltaire pourrait avouer. On sent que M. Jones a beau-

coup lu cet ecdvain illustre: on voit aussi qu'il n'est pas celui

des etrangers qui soit le plus engou6 de la musique fran^aise.

On a fait a I'abb^ Chappe I'honneur de le refuter en Russie par

une brochure intitulee Antidote. Les uns attribuent cet ouvrage k
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la celebre princesse Daschkof, d'autres k M. Falconet, sculpteur

frangais, qui fait k Petersbourg la statue de Pierre le Grand *.

II y a dans cet Antidote trop d'injures; et la lettre de M. Jones

est un modele de la mani^re dont il faut traiter des etourdis qui

font le tour du monde pour acqu6rir le droit de d^biter des sot-

tises.

15 Janvier 1772.

Le 23 decembre de Tannee derni^re, on a donne, sur le

theatre de la Comedie-Francaise, la premiere representation de

la M^re jalouse, comedie en trois actes et en vers, par M. Barthe.

Ce poete, ne k Marseille, est auteur de quelques autres petites

pieces, dont la derni^re, sous le titre des Fausscs InfidHith, a

eu beaucoup de succ^s. La M^re jalouse en a eu un tr^s me-
diocre a la premiere representation, quoique 1' auteur fut en

droit d'en esp6rer un tres grand, d'aprfes les applaudisssements

que sa piece avait regus aux lectures reiterees dans plusieurs

cercles trfes nombreux et tr^s brillants. Mais ce n'est pas la pre-

miere fois que le public a pris la liberty d'infirmer les sentences

de ces tribunaux subalternes, et que la reputation acquise dans

des societes s'en est allee en fumee lorsqu'elle s'est exposee au

grand air. La Mdre jalouse n'a eu que sept representations tr^s

faibles. On dit que M. Thomas, ami intime de I'auteur, se pro-

pose de prouver au public, dans le Mercure, qu'il a eu tort de

ne pas juger cette pi^ce plus favorablement ^

Pour moi, je croyais M. Barthe plus fort, et ses Fausscs In-

fidMit^s m'en avaient fait concevoir de meilleures esperances.

Mais tel eleve r^ussit a rendre un petit croquis spirituellement

touchy, et se casse le nez quand il veut entreprendre un tableau.

Celui de la M^re jalouse exigeait la plus grande vigueur depin-

ceau, et M. Barthe n'en a fait qu'une grisaille. Le vice dominant

de sa pi^ce est lafaiblesse: ce vice s'etend sur tout, sur I'in-

trigue, sur les caract^res, sur le dialogue, sur le style ; nulle

verve, nulle invention, nulle ressource dans I'imagination du

poete, nulle force comique, nul coloris; un style brise, des

\. Voir tome VIII, p. 301.

2. Le morceau do Thomas annonco ici se trouve t. IV, p. 548 de ses OEuvres

Paris, Verdi6re, 1825.
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scenes vides, des discours faux et des actions contraires a la

vraisemblance et au sens commun. M. Barthe a bien eu assez

d'esprit pour voir ce qu*il fallait faire, mais il n'a pas eu le genie

de I'executer.

Le principal role, celui de la M6re jalouse, est absolument

manque. C'est une folle que cette M™« de Melcour, et une tres

vilaine folle; elle se meprend sur les sentiments de Ferville de

la mani^re du monde la plus grossi^re. Je sais que ces meprises,

qui sont toujours denuees de toute ombre de verite, sont cepen-

dant recues au theatre, et je ne les en estime pas davantage

;

mais c'est a condition qu'elles n'arrivent *qu'a des personnages

ridicules et bafoues. Je dis que W^ de Melcour est une vilaine

folle, parce qu'elle persiste, avec une extravagante opiniatrete,

a rendre sa fille malheureuse sans retour, par un mariage ridi-

cule et detestable, et qu'elle ne favorise que dans la vue se-

crete de mettre deux cents lieues entre elle et sa fille. Oh ! que

ce n'6taitpas ainsi, mon cher monsieur Barthe, qu'il fallait faire

la M^re jalouse. 11 ne fallait certainement pas qu'elle fut deso-

bligeante, dure, piegrieche avec tout le monde; il fallait qu'elle

fut douce, r^servee, d'un caractere noble et tendre
; qu'elle

aimat sa fille a la passion, et qu'elle en fut jalouse sans le savoir;

qu'elle ne put ni s'en passer, ni I'avoir avec elle sans soulfrir.

Get excfes de jalousie secrete aurait ressemble a un exc^s de

tendresse trop raffmee, trop exigeante, plus malheureuse des

defauts de sa fille qu'heureuse par ses qualit6s ; mais nous ne

nous y serious pas mepris, nous qui avons le nez exerce. Bien

loin de montrer tant d'humeur du tableau, elle aurait et6 tou-

chee de cette marque d'attention de son mari ; elle aurait ac-

cabl6 le peintre d'eloges; elle aurait detaille le charme et les

graces de sa fille avec une extreme complaisance, et puis elle

en serait tombee dans une tristesse involontaire dont elle n' au-

rait pu se rendre compte a elle-meme, et qui lui aurait fait de-

sirer I'eloignement du tableau sans en comprendre la cause. II

fallait surtout que I'etablissement qu'elle avait trouve pour sa

fille, a deux cents lieues d'elle, fut en tout point un etablissement

avantageux, honorable, afin qu'elle put toujours se d^rober sous

les raisons les plus solides le motif secret qui lui faisait preferer

ce parti, et qu'on ne put jamais opposer a ses raisons que la

passion reciproque de Ferville et de Julie. Peut-6tre fallait-il

I
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donner k sa fille un caract^re un peu 16ger, etourdi, quoique

sensible et honn^te, quelques defauts, en un mot, qui auraient

ajout6 k ses graces, et dont une m^re trop tendre aurait eu le

droit de s'alarmer, afin de donner k la notre de nouveaux

moyens de se tromper sur la source du mecontentement qu'elle

a de sa fille; et puis on I'aurait conduite, avec une extreme

finesse, de sc^ne en sc6ne, jusqu'au denoument, dont les em-

barras I'auraient eclairee malgre elle sur la veritable situation

de son ame, sur ses vrais sentiments. Ge coup de lumiere au-

rait fait le salut de Julie, et aurait rendu la m6re interessante

par la noblesse et I'elevation des sentiments avec lesquels elle

aurait combattu pour sa fille, et par la victoire qu'elle aurait

remportee sur elle-m6me. Le caract^re de M"" de Nozan, moins

grossi^renient mani6, pouvait jeter du comique dans la pi^ce.

Celui de Vilmont pouvait 6tre infiniment piquant. Un homme
qui volt avec autant de finesse que de justesse, et qui, en con-

sequence de ses observations, conseilledes mesures qui, par un

malheureux hasard, derangent toujours tous ses plans, etait

excellent amettre sur la sc^ne; mais pourex^cuter une esquisse

ainsi tracee, il fallait des ressources infinies dans le genie, une

touche leg^re, gracieuse, spirituelle, piquante, libre, facile ; et

M. Barthe n'a rien de tout cela.

— INous avons fait une perte inopinee et prematuree par la

mort de M. Helvetius, arrivee le 26 decembre de I'annee der-

ni^re, a la suite d'une goutte remontee. 11 n'etait age que de

cinquante-six ans. Si le terme de galant homme n'existait pas

dans la langue francaise, il aurait fallu I'inventer pour lui. 11 en

etait le prototype. Juste, indulgent, sans humeur, sans fiel,

d'une grande egalite dans le commerce, il avait toutes les ver-

tus de societe, et il les tenait en partie de Tidee qu'il avait

prise de la nature humaine; il ne lui paraissait pas plus rai-

sonnable de se facher contre un m6chant homme qu'on trouve

dans son chemin, que contre une pierre qui ne s'est pas rangee.

L'habitude qu'il avait contractee de g6n6raliser ses idees, et de

n'en voir jamais que les grands resultats, en le rendant quel-

quefois indifferent sur le bien, I'avait rendu aussi le plus tole-

rant des hommes; mais cette tolerance ne s'etendait que sur les

vices particuliers de la societe; car pour les auteurs des maux
publics, il les pendait ou les brulait sans misericorde. Dans tout

IX. 27
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les cas, il n'aimait pas les palliatifs, et il ne manquait jamais

d'indiquer les derniers remedes, et par consequent les plus vio-

lents ; et s'il n'etait pas souvent malaise de les appliquer, il n'y

aurait rien a dire centre cette methode.

M. Helvetius 6tait d'origine hollandaise. Ce fut son pere, je

crois, qui vint s'etablir en France, et qui y exerca la medecine

avec beaucoup de reputation. II mourut premier medecin de la

feue reine, qui I'aimait particuli^rement, et qui protegea egale-

ment son fils jusqu'a la fatale 6poqae de la publication du livre

De VEsprit. l\ avait dans sa maison une charge de maitre

d'hotel, dont il fut oblige de se defaire alors. M. Helvetius fit

ses premieres etudes sous la direction des jesuites, au college

de Louis le Grand, si je ne me trompe. II donna tres-peu d'es-

p^rances dans sa jeunesse. II etait sujet a de frequents rhumes

de cerveau qui lui donnaient I'air heb^te et le rendaient stu-

pide. En revanche, il reussissait parfaitement bien dans les

exercices du corps. 11 6tait d'une tres-jolie figure, et il excellait

particulierement dans la danse. II porta la passion de cet exer-

cice fort loin, et Ton assure qu'il dansa une ou deux fois sur le

theatre de 1' Opera, sous le masque, a la place du fameux Dupre.

II obtint fort jeune une place de fermier general, grace qui ne

manque guere aux fils des premiers medecins. Doue de tons les

avantages exterieurs et de ceux de la fortune, M. Helvetius

passa sa jeunesse dans les plaisirs, et ne paraissait destine qua
raener la vie desoeuvree, dissipee et voluptueuse d'un homme
du monde aimable et d'un de ces riches particuliers de Paris

qui rassemblent chez eux bonne compagnie, et lui font la meil-

leure chere qu'ils peuvent. M. Helvetius avait de plus sur ses

pareils I'avantage d'etre genereux, noble et bienfaisant. II ne

pouvait manquer de faire une fortune immense dans la ferme

generale, mais il en faisait I'usage le plus noble; sans rien

refuser a ses p laisirs, il donnait beaucoup et continuellement,

et de la mani^re du monde la plus simple et la plus liberale. II

vivail alors dej^ beaucoup avec les gens de lettres, et il fit un

sort a plusieurs d'entre eux, nommement a feu Marivaux et a

Saurin. 11 n'y a pas fort longtemps qu'il fit la reflexion qu'il

avait conserve peu de liaison et d'intimite avec ses anciens

amis, sans qu'il y eut de sa faute. « Vous en avez oblige plu-

sieurs, lui repondit le baron d'Holbach, et moi je n'ai jamais
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rien fait pour aucun des miens, et je vis toujours et constam-

ment avec eux depuis vingt ans. » Parallele assez singulier

entre deux hommes de m^rite, tous les deux riches, etqui onl

passe tous les deux leur vie avec des gens de lettres.

La passion dominante de M. Helvetius etait celle des

femmes : il s'y livra a I'exc^s dans sa jeunesse. Je lui ai oui

dire que c'a ele pendant longues annees r^guli^rement la pre-

miere et la derniere occupation de sa journee, sans prejudice

des occasions qui s'ofTraient dans I'intervalle. Le matin, lors-

qu'il etait jour chez monsieur, le valet de chambre faisait d'a-

bord entrer la fdle qui etait de service, ensuite, il servait le

dejeuner; le reste de la joumee ^tait pour les femmes du

monde. Les agrements de sa figure lui valurent de bonnes for-

tunes. II fit ses premieres armes sous les auspices de la com-

tesse d'Autre, femme assez singuli^re, qui avait une sorte d'e-

loquence, et qui se piquait d'atheisme comme d'autres se

piquent de jans^nismeou de molinisme. II fut ensuite I'amant en

titre de la duchesse de Chaulnes, qui avait aussi de I'eloquence

naturelle, et qui avait en amour plus d'une affaire ; ce qui n'e-

tait pas necessaire pour autoriser son amant d'avoir encore

d'autres intrigues, et, par-dessus ces intrigues, des filles a ses

ordres. Mais comme dans toutes ces affaires de coeur le tempe-

rament et I'amour du plaisir faisaient tout, et que le sentiment

n'y etait pour rien, notre philosophe epicurien ne comprit

jamais rien k toutes ces delicatesses dont les vrais amants sont

si epris : il n'y croyait pas ; et lorsque M. de Buffon a dit qu'il

n'y a en amour que le physique de bon, 11 a tire cette maxime du

code Helvetius. Comme il avait passe sa vie avec des femmes

galantes, et quelquefois avec des femmes sans moBurs et sans

principes, il les voyait toutes de meme; il croyait que le but

de toutes leurs actions etait le plaisir des sens. Une femme
sage etait k ses yeux un monstre qui n'existait nulle part, et il

avait a cet 6gard la tete assez r^trecie pour ne pas sentlr, abs-

traction faite des modifications morales et des divers prejuges

qui en resultent, qu'il pent et qu'il doit exister une variete in-

finie dans les caract^res comme il en existe dans les organes.

L'amour de la reputation le surprit inopinement au milieu de

sa vie voluptueuse. La c^lebrite de trois hommes, Maupertuis,

Voltaire et Montesquieu, excita en lui un vif desir de se distin-
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guer dans leur carriere brillante. La charlatanerie de Mauper-

tuis avail mis la geometrie a la mode. Les femmes recherchaient

alors les geometres, et il etait de bon ton d'en avoir a souper.

Helvetius remarqua un jour que Maupertuis, un des plus liers

charlatans de notre si^cle, qui se distinguait toujours par des

habits bizarres, se trouvait aux Tuileries, malgre un accoutre-

ment extremement ridicule, entoure et cajole de toutes les

grandes dames de la cour et de toutes les femmes brillantes de

la ville. Maupertuis voulait toujours faire de Teffet; s'il avait

6te mis comme un autre, ses promenades aux Tuileries n'au-

raient frapp6 personne. Helvetius y fut pris et crut devoir s'ap-

pliquer a la geometrie. II faut que ses essais n'aient pas 6te

heureux, car il renonca bien vite a cette etude. La manie en

passa aussi de mode dans le monde, des que I'inconstance de

Maupertuis I'eut conduit aupr^s du roi de Prusse. Alors M. Hel-

vetius, voyant la gloire et les succ^s de M. de Voltaire, concut

le projet de les partager en se jetant dans la poesie. II composa

un poeme sur le Bonheur, qui fut fort vante par les gens de

letties et par M. de Voltaire tout le premier. On pretend que ce

poeme doit etre confie a I'impression sous les auspices de M. de

Saint-Lambert^ ; mais, a en juger par les fragments que j'ai eu

occasion d'en voir, je doute qu'il fasse fortune.

Tons ces essais n'etaient que des indices de I'inquietude

sourde qui travaillait I'esprit de M. Helvetius au milieu des

plaisirs et des distractions d'une vie tumultueuse ; mais la revo-

lution totale de cette vie fut I'ouvrage d'un livre qui en apro-

duit plus d'une dans les esprits. Le succes de VEsprit des Ms
lui fit concevoir le projet d'aspirer aux honneurs d'un in-4°, et

de s'immortaliser par quelque ouvrage philosophique d'une

certaine etendue. II forma des lors le dessein de changer enti^-

rement de vie. Le livre du president de Montesquieu avait paru

au commencement de 17/i9. En 1750, M. Helvetius resigna sa

place de fermier general, 6pousa M"' de Ligni ville, fille de

quality, de Lorraine, fort pauvre, mais d'une figure tr^s-distln-

guee; et, apr^s son mariage, il alia s'enfermer dans ses terres, ou

il partageait tout son temps entre Tetude, la chasse, et la society

1. On publia en effet dans la mftme ann6e le Bonheur, poeme en six chants,

arec des fragments de quelques 6pitres, ouvrages posthumes de M. Helv6tius;

in-8», 1772.
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de sa femme. Un tr^s-petit nombre d'amis y allaient de temps

en temps rompre ces tete-a-tete. Sans 6tre jamais n^cessaires,

ils ^talent toujours bien re^us. Le sejour de Paris se reduisait

tous les ans a quelques mois de I'hiver. On pretend que le soin

de preserver une femme jeune et belle des dangers de la seduc-

tion entrait pour quelque chose dans ce genre de vie i et il est

assez ordinaire que ceux qui ont 6t6 le plus redoutables k

I'ordre des maris craignent beaucoup d'etre de leur confrerie,

lorsque leur tour est venu ; mais ces craintes ne font pas quitter

une place qui ajoutaii dans ces temps tous les ans une nou-

velle fortune k I'ancienne, et accumulait richesses sur richesses

sans donner beaucoup d'occupation. Un projet plus noble tour-

mentait M. Helv6tius. II esperait s'6lever une colonne a cote de

celle de Montesquieu. II manqua son coup. Le livre De rEsprit

parut dix ans apr^s VEsprit des lois. II ne procura pas k I'au-

teur cette haute consideration dont il s'etait flatte ; et il ne dut

m6me sa grande celebrite qu'a la persecution qu'il lui attira. A

la cour de la reine et de feu M. le dauphin, M. Helvetius fut

regarde comme un enfant de perdition, et la reine plaignait sa

malheureuse mfere comme si elle avait donne le jour a I'ante-

christ. Les jesuites cri^rent les premiers, quoique Tauteur les

eut beaucoup menages, et qu'il eut meme compte sur eux. lis

I'engagferent, peu de jours apr^s la publication de VEsprit, a

signer une retractation des plus humiliantes, moyennant laquelle

ils Tassur^rent que tout serait fini.Mais lorsqu'on vitcet actede

faiblesse, tous le s anes eurent envie de lacher a I'auteur leur coup

de pied, et tous se donn^rent ce passe-temps. Les jansenistes

ne voulurent pas.laisser lagloire aux jesuites d'avoir seuls tonne

dans cette grande occasion. On eut beaucoup de peine a reduire

le Parlement k faire bruler le livre sans faire comparaitre I'au-

teur. II est rest^ generalement dans les t^tes que ce livre con-

tient des principes de morale fort dangereux. Quelle platitude!

Premi^rement, la plupart du temps, on n'a pas voulu com-
prendre la veritable signification des termes. En second lieu, il

ne depend d'aucun livre, fut-il inspire, de corrompre la morale,

comme malheureusement il ne depend d'aucun philosophe,

quelque bavard ou eloquent qu'il puisse etre, de perfectionner

la morale. Le gouvernement et la legislation ont seuls ce pou-

voir, et c*est d'apr^s leur action et reaction que la morale
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publique prend tout juste son niveau de sagesse ou de corrup-

tion ; les livres n'y font rien.

Le pauvre Helvetius, bien etonne de se voir trailer d'em-

poisonneur, n'avait cherche qua s'ecarter des routes battues ; le

desir de presenter sous un point de vue nouveau des objets

sur lesqucls tant d'esprits superieurs et mediocres s'etaient

exerces fut tout son crime. II tomba dans des paradoxes qui ne

donnerent pas aux vrais philosophes une idee merveilleuse de

la justesse et de la profondeur de son esprit, inais dont ils

6taient encore plus ^loignes de faire un reproche a son coeur.Il

ne manqua a M. Helvetius que le genie, ce demon qui tour-

mente ; on ne pent ecrire pour I'immortalite, quand on n'en est

pas possede. On pent faire du bruit, obtenir des succes passa-

gers; mais on n'est pas inscrit dans la liste de ces enfants pri-

vilegies que la nature a design^s a leur entree dans le monde.

M. de Buffon disait que M. Helvetius aurait du faire un bail de

plus et un livre de moins. Ce mot pouvait paraitre dur dans la

bouche d'un ami ; il est vrai cependant que si VEsprit des lois

avait change la vie de M. Helvetius, le sort du livre De VEsprit

changea enti^rement son caractfere. 11 s'etait flatte de s'ouvrir

les portes de I'Academie : ne recueillant, a la place des hon-

neurs litteraires, que des persecutions, il devint un peu cynique ;

mais son cynisme ne changea pas sa bonhomie. L'orage dura

environ six mois. Tout fut oubli6 ensuite, surtout a la cour,

comme il arrive dans ce pays de vicissitudes et de revolutions

eternelles. Mais M. Helvetius, I'esprit etonne encore de cette

revolution imprevue arrivee dans sa situation, crut, pendant

longtemps, que la reine, M. le dauphin, la cour, les jesuites,

les jans^nistes, ne pensaient, ne revaient qu'a son livre. \\ ne

connaissait ni les hommes ni les affaires; et lorsqu'on n'etait

pas fait a sa maniere de g^neraliser les idees et d'aller aux

derniers resultats, qui equivalent ordinairement a zero, je con-

sols qu'on pouvait etre souvent tente, en Tecoutant raisonner,

de le prendre pour un homme ivre qui parle au hasard. \\

n'avait d'ailleurs la conversation ni brillante ni agreable ; mais

il 6tait bon mari, bon p^re, bon ami, bon homme. H etait

depuis longtemps incommode de la goutte, fruit ordinaire de

I'intemperance. Sa goutte eut, de tous temps, un mauvais carac-

tfere : elle attaquait toujours ou la tete, ou la poitrine, ou I'esto-
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mac, avatit de se fixer aux extr6niit6s. On pretend qu'il a abr4g6

sa vie par 1' usage immoder^ des plaisirs de sa jeunesse. II

voyait toujours des filles; et si Ton en croit des bruits sourds,

il faisait usage de remedes pour se conserver une vigueur de

temperament qui commencait a I'abandonner. C'etait un moyen

infaillible de se tuer. 11 6tait n6 robuste et bien constitue, et

paraissait destine k une longue vie. Depuis la paix de 1763, il

fit successivement deux voyages, Tun en Angleterre, I'autre a

Berlin et b. Potsdam, aupres du roi de Prusse. L'impression qu'il

fit sur ce monarque fut mediocre. 11 avait toujours eu beaucoup

de gout pour les Anglais, et son voyage de Londres ne diminua

pas cette passion. II 6tait tr6s-hospitalier dans sa patrie; et

pendant I'hiver, qu'il passait toujours k Paris, il faisait tres-

bien les honneurs chez lui aux strangers. Personne n'6tait d'un

acc^s aussi facile et d'une plus grande egalit6 dans le com-

merce. Son sejour a Paris n'etait que de quatre mois. Le rests

de I'annee se partageait, dans ses terres, entre I'etude et la

chasse. II a travaille depuis quelques annees k la composition

d'un grand ouvrage qui est achev6, et qui aura pour titre : De

rHomme f de ses faciiltes intellectuelles, et de son education^,

Ce livre, qui est pour le moins de la meme etendue que celui

De VEsprit^ ne tardera pas, je crois, k paraitre en pays etran-

ger. Sa hardlesse aurait compromis I'auteur de plus belle, s*il

eut paru de son vivant. On n'en permettra surement pas le

debit en France. A en juger par ce que j'en ai vu, je doute que

cet ouvrage obtienne meme I'estime qu'on a accord^e au livre

De VEsprit. M. Helvetius laisse une veuve fort affligee et deux

filles fort riches, dont chacune aura au moins cinquante mille

livres de rente; ainsi elles n'auront que I'embarras du choix

pour trouver des maris.

J'ai compte M. Saurin parmi ceux auxquels M. Helvetius a

fait du bien. Cet 'academicien jouit, si je ne me trompe, d'une

rente viag^re de mille ecus constituee par M. Helvetius. Depuis

le mariage de celui-ci, leur liaison ne fut plus si suivie ni si in-

time ; mais M. Saurin eut toujours une conduite fort honnete

avec son bienfaiteur, qui, de son cote, n'avait jamais pens6 que

le bienfait dutrompre I'egalitt^ de I'amitie. M. Saurin d^dia publi-

1. 1773, 2 vol, in-S".
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quement une de ses pieces de theatre a M. Helvetius imm^diate-

ment apr^s la persecution que le livre De l'Esprit lui avait

attiree.

— Nous avons fait une autre perte I'automne dernier, d'un

homme estime et connu. M. Loyseau de Mauleon est mort k

Vage de quarante et quelques annees^ G'etait un honnete

homme, mais d'une extreme faiblesse. 11 n'etait pas exempt de

pretention ni d'ambition ; il avait d'ailleurs les idees morales un

peu romanesques, ce qui, joint a peu de succes dans ses des-

seins, et a un esprit naturellement inquiet, n'a pas peu con-

tribu6 a abreger sa vie. II s'etait distingue au barreau par la

defense de quelques causes celebres, et il poussa, dans cette

profession, le d^sint^ressement aussi loin que ses confrtos

portent le d^faut contraire. Sa mauvaise sante et un peu d'am-

bition lui firent quitter le metier d'avocat ily a plusieurs annees.

II acheta une charge de maitre des comptes de Nancy, et resta

cependant k Paris, et continua de faire quelques memoires dans

des proems qui fixaient 1' attention du public. G'est alors que,

n*etant plus, comme dit le peuple, ni chair ni poisson, son etat

indecis lui ota sa contenance dans le monde. Sa pusillanimite

naturelle fut mise a de fortes ^preuves dans ces derniers temps.

Ne voulant prendre aucun uniforme, ni celui de la cour ni celui

de la robe, dans les querelles survenues, et ayant assez de pre-

somption pour croire que tout le monde avait les yeux ouverts

sur sa conduite, lorsque personne n'y pensait, il fut tres-mal-

heureux et tres-decontenance. Mais ce qui lui donna le coup de

grace fut de se voir couche sur Tetat de la maison de M. le

comte de Provence, a c6t6 d'Elie de Beaumont et de Linguet,

dont la reputation est infiniment hasardee. II en fut si humili^

que je regarde la publication de cet etat comme son arret de

mort. II pouvait I'etre encore d'etre precede dans le memo etat

par Moreau ; mais il avait des liaisons particulieres avec ce der-

nier, et croyait sans doute sa reputation moins attaquee; en

quoi il se trompait. II s'etait flatte de pouvoir aspirer a une

place de 1'Academic francaise. Get espoir fut encore au nombre

de ses pretentions infortun6es. L'eloquence des avocats n'est

pas assez estimee en France pour obtenir aisement les honneurs

1. II etait ne en 1728.
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academiques. 11 faudrait, a la place deces tours declamatoires et

de ces fleurs de mauvais gout, plus de veritable talent pour me-

riter notre sufTrage. Ges messieurs ne savent pas assez, suivant

Tobservation de M. de Voltaire, combien I'adjectif peut aflaiblir

le substantif, quoiqu'il s'y rapporte en cas, en nombre et en

genre*. M. Loyseau possedait au reste toutes les vertus domes-

tiques; il 6tait bon fils et bon frere; et il y a, par sa mort,

sinon un homme hieureux, certainement un honnete homme de

moins.

— M. Gibert, de TAcad^mie royaledes inscriptions et belles-

lettres, estaussi mort dans le courant de I'annee derniere. G'6-

tait ce qu'on appelle un bon israelite, assez verse dans le fatras

de I'histoire de France ; bon b^nedictin de robe courte. Apr^s

la mort de Villaret, il fut nomme secretaire de la pairie, et en

eette quality il composa un M^moire sur Ics rangs et les hon-

neurs de la cour'^, a I'occasion du fameux menuet du mariage

de M. le dauphin 3. L'abb6 Georgel, ex-jesuite, qui vient de

passer a Vienne en quality de secretaire d'ambassade avec M. le

prince Louis de Rohan, a publie, avant son depart, une reponse

a cet 6crit anonymepour la conservation des droits et preroga-

tives de la maison de Rohan et des autres princes etrangers

6tablis en France ^ Le pauvre diable de Gibert ne pourra pas

repondre k I'ex-j^suite; mais on dit que MM. les dues et pairs

de France veulent faire travailler a une refutation, de sorte que

ce grand proces pourra devenir, avec le temps, interminable.

Vous trouverez les autres pertes que nous avons faites pen-

dant le cours de Tannee derni^j-e dans le IS^crologedeshommes

ceUbres de France^ publie au commencement de cette annee par

un tas de barbouilleurs qui se donnent le titre de SocUU de

gens de lettres, Vous serez, je crois, un peu etonn6 de n'avoir

jamais entendu parler de la plupart des Hommes ciUbres pre-

conises dans ce volume. L'l^loge de Trial, en son vivant, violon

de M. le prince de Conti et directeur de I'Opera, est fait avec

1. Voltaire avait dit cela dans une lettre h. d'Alcmbert, du 23 mars 1765, letlre

dont Grimm avait sans doute eu communication. (T.)

2. 1770, in-S".

3. Voir precedomment, p. 33.

4. Reponse d, un ecrit anonyme intitule M6moire sur les rangs et les honneurs

de la cour, par M. I'abbe Georgel, 1771, in-8". Cet abbe est I'auteur d« Memoires

dans lesquels I'affaire du collier est traitco avec de grands details. (T.)
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une emphase et avec une noblesse de style a mourir de rire.

Les details rapportes dans les £loges d'hommes connus et ce-

l^bres sont faux ou remplis d'erreurs et de mensonges, parce

que personne n'est curieux de briller ni de voir la memoire de
ses amis celebree dans unerapsodie g^neralementmeprisee. lis

ontfait, dans ce dernier volume, I'l^loge du marquis d'Argens,

chambellan du roi de Prusse. lis le font prisonnier des Autri-

chiens, quoiqu'il n'ait jamais suivi le roi sonmaitre a la guerre,

et ils rapportent a ce sujet ce qui arriva a Maupertuis, tant lis

sont bien instruits. Mais vous ne vous souciez gu^re des bevues

de ces grimauds, et vous aimerez mieux savoir comment le roi

de Prusse s'y prit pour faire revenir le marquis d'Argens a

Potsdam, en 1766. 11 lui avait donne un conge pour aller faire

un voyage en Provence, sapatrie. Sa Majeste prevoyait que le

soleil de Provence aurait de puissants attraits pour son cham-
bellan, le plus frileux de tons les hommes; qu'il s'y acoquine-

rait, et qu'il aurait beaucoup de peine a se r^soudre a son retour.

Gela ne manqua pas d'arriver : en consequence, le roi envoya

au valet de chambre du marquis d'Argens plusieurs exemplaires

d'une pi^ce imprimee, avec ordre d'en placer un sur la che-

minee de son maitre. G'^tait un pretendu mandement de I'ar-

cheveque d'Aix contre les productions du marquis. Vous I'allez

lire, et il vous prouvera que si le roi de Prusse n'avait pas

rempli sa place d'homme unique en ce monde, il aurait encore

trouve moyen de briller par sa theologie et par I'onction de son

eloquence sacree parmi les prelats de I'Eglise gallicane. Ge mor-

ceau d'eloquence produisit I'efTet que le roi en attendait : le

marquis d'Argens, effraye par ce mandement, fit ses paquets et

reprit la route de Potsdam en diligence, sans confier a personne

le motif veritable de ce prompt depart. 11 changea de nom en

traversant la France. A chaque couchee, le valet de chambre

eut soin de faire donner a son maitre, par I'aubergiste, un exem-

plaire du mandement comme pi6ce du jour, ce qui fit doubler

le pas au marquis pour regagner un pays ou le soleil n'est pas a

la v6rite aussi beau qu'en Provence, mais ou il n'y a ni eveque

ni mandement acraindre*.

1. Quclques m^prises qui se trouvent dansjl'lfiloge du marquis d'Argens, que

Rua, tresorier de France, neveu et heritier du marquis, fit insurer dans le Necro-

hge des hommes ceUbres de France, fournissent h Grimm I'occasion de traiter, un
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MANDEMENT DE JklONSEIGNEUR L ARCIIEVEQUE D AIX

PORTANT CONDAHNATION

CONTRE LES OLVRAGES IMPRIMIS DU NOMM^ MARQl'IS d'aRGENS,

BT CONCLUANT A SA PROSCRIPTION DU ROYAUME.

Jean-Baptiste-Antoine de Brancas, par la mis6ricorde divine

et par la grace du saint-siege, archev6que d'Aix, k lous les fiddles

de notre diocese, salut et benediction.

« Jesus-Christ a dit, mes chers fr^res: « Vous verrez parmi

vous de faux proph^tes et de faux christs; vous ne devez pas

les croire. » Le grand Apotre des Gentils dit dans un autre en-

droit : « II s'el^vera dans les derniers temps des homines puis-

sants en erreurs qui corrompront I'l^glise. » Ne vous semble-t-il

pas, mes chers fr^res, que nous vivons dans ce siecle si claire-

ment designe par les ficritures? Cette malheureuse prediction

ne s'accomplit-elle pas evidemment de nos jours? Le sens que

les ^crivains inspires attachent aux mots faux propMtes, faux

christs^ hommes puissants en erreurs^ n'a pas besoin de vous

^tre explique. Ge sont ces loups d^vorants dont les dents san-

peu trop durement peut-6tre, les auteurs de ce Necrologe, et de raconter k sa

mani^re I'anecdote de I'opuscule compose par le roi de Prusse afin de determiner

le marquis d'Argens k quitter la Provence, sa patrie, et i revenir en Prusse. Fre-

deric II rtidigea sous le nom de Vev4que d'Aix un mandement * centre les ouvrages

de son chambellan. II en cnvoya plusieurs exemplaires au valet de chanibre du

marquis, avec ordre d'en placer un sur la cheminee de son maltre. Le marquis,

effray<5 par ce mandement, fit ses paquets et reprit la route de Potsdam en diligence.

L'imprim(5 ne sortait pas de ses mains. En relisant le titreet lepreambule, il vit,

dit M. Thi^baut dans ses Souvenirs (tome V, p. 350 et suiv.
)
que le saint pasteur

se qualifiait 4v4que et non archev4que ; cette observation fut pour lui un trait de

lumifere qui lui fit deviner toute la supercherie. Aussi le lendemain, avant de par-

tir, il fit mettre h la poste une lettre ou, rendant compte h Frederic de son em-

pressement k le rejoindre, il lui racontait comment le demon de la guerre avait

cherch«5 a soulever une brebis fid61e centre son pasteur, ajoutant que si le diable

avait jet6 les yeux sur VAlmanach royal, il y aurait vu que la ville d'Aix a un

archev4que, et non simplement un ev6que; qu'il allait ecrire h. notre saint-p^re le

pape pour lui d^noncer cette diablerie, etc., etc. II parait que Grimm avait sous les

yeux une copie du mandement oii se lisait le mot archev4que ; ce qui I'a empfichc

de raconter cette anecdote dans toute son (5tendue. M. Thi^baut semble avoir lu

la lettre du marquis, dont il cite un long passage. Ainsi son recit m^rite toute-

cr^ance. (B.)

* Voir ce mandement dans les OEuvres completes de Frederic, Edition Preuss, tome XV,

p. 175.



/i28 CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

guinaires veulent dechirer le bercail du Seigneur; ce sont ces

ames perverses, ces esprits de ten^bres qui trouvent une triste

consolation en s'associant des compagnons aux tourments inex-

primables qu'ils souffrent. Us paraissent sous divers noms de

ralliement qui les designent ; geometres sourcilleux, qui, de

leur compaspensant avoir mesure I'univers, veulent asservir nos

dogmes a leurs formules et a leurs calculs de probability; ency-

clopedistes audacieux qui ont perdu la profondeur de leur es-

prit en I'etendant trop en superficie ; philosophes enthousiastes

qui insultent insolemment k I'figlise pour recueillir les applau-

dissements des incredules et des impies : tels sont, mes fr^res,

les ennemis dangereux qui nous menacent.

Des monarques pieux, dans les si^cles pr6c6dents, resis-

taient et savaient sevir contre des instruments dont se sert I'es-

prit malin pour perdre les hommes ; de saints echafduds etaient

dresses dans les villes, ou les ennemis de Dieu recevaient le

juste salaire de leur rebellion. Depuis qu'un malheureux et

damnable esprit de tolerance, ou, pour mieux dire, de tiedeur,

domine dans le conseil des princes, I'heresie ressuscite de ses

cendres, I'erreur se repand, I'ath^isme s'accr^dite, et le vrai

culte se perd et s'aneantit. Ainsi I'incredulite, ne trouvant plus

de frein qui I'arrete, bouffie d'orgueil, l^ve un front audacieux,

et sape maintenant ouvertement les fondements de nos temples

et de nos autels. 11 semble que les puissances de I'enfer ligu^es

fassent un dernier effort pour abattre, pour d6truire le trone de

I'agneau sans tache. Et de quelles armes se sert cet ennemi du

genre humain pour nous combattre? De la raison, oui, de la

raison, mes chers freres! lis opposent la raison humaine k la

revelation divine; la sagesse de la philosophie a la folie de la

croix ; des axiomes a des inspirations ; des decouvertes physiques

a la sublimite des miracles; leur malice raffinee a la simpli-

city evangelique, et leur amour-propre ^I'humilite sacerdotale.

Un esprit de vertige les obsede au point que les blasphemes

deviennent des plaisanteries en leur bouche, et que les divins

myst^res, attaqu6s en toute maniere, sont rendus absurdes et

converts de ridicules. Mais I'l^ternel, qui tient encore dans sa

main le meme foudre dont il frappa les anges rebelles, qui

furent pr^cipites dans un gouffre de douleurs, est prepare a

leur lancer les memes traits de sa main vengeresse. Que dis-je,
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mes chers fr^res ! il les a deji lances centre nous. Contemplez

ces calamit6s accumulees sur nos t6tes; rappelez-vous les ra-

vages de cette bete feroce dont la gueulecarnassiere, sanscesse

abreuvee de sang humain, ne semblait assouvir sa rage qu'en

d6peuplant une province emigre * ; ce monstre qui, non content

d'exercer sa fureur sur les habitants de la campagne, mit en

d^route nos defenseurs, ces heros, ces dragons dont la renom-

mee a repandu la gloire dans le fond de la Germanie et des re-

gions lointaines ou nous avons port6 nos armes. Ah ! mes chers

fr^res ! ce signeque Dieu vous donne est-il cfouteux? ne designe-

t-il pas que vous avez accueilli I'ennemi de votre salut dans vos

murs et aupr^s de vos foyers ? Mais Dieu ne se borne point k

ces marques palpables qu'il vous donne de nos dangers ; il de-

range la natm^e, il bouleverse I'ordre des saisons, il envoie les

vents hyperboreens qui dessfechentnos campagnes, endurcissent

nos fleuves; le Rh6ne gele, un froid engourdissant mutile les

malheureux passagers dans leurs membres, et I'air rarefie, se

refusant k leur respiration, les etouffe. Environn6 de ces spec-

tacles affreux, nos entrailles s'emeuvent de compassion pour nos

freres, et une juste crainte nous fait appr^hender pour nous-

memes un sort aussi desastreux. Ce n*est pas tout ; ces coteaux,

naguere florissants, ou des mains industrieuses cultivaient une

terre reconnaissante, ces vignes, ces oliviers, sources et prin-

cipes de notre abondance, detruits par la rigueur de la saison,

sont desormais steriles comme ce figuier de I'^vangile condamne

a ne plus porter de fruits.

Telles sont les images fortes dont I'fiternel se sert pour

annoncer sa divine volonte aux nations. Une b6te feroce qiii

devore les peuples, c'est Fennemi de votre salut qui tente de

livrer vos ames a une peine 6ternelle. Un froid excessif qui en-

gourdit les membres et plonge des miserables au tombeau, ce

sont les ouvrages des incredules qui refroidissent, qui engour-

dissent, qui eteignent la foi des fideles. Ces oliviers seches, ce

sont ces malheureux qui, corrompus par I'erreur, ne portent

plus des fruits de justice et de saintet6. Que tombe etse d^chire

le voile qui vous offusque les yeux! Hiphetal Que I'aveugle

recouvre la lumi^re! Voyez, mes chers frferes, le Dieu d'Abra-

1. La bfite du G^vaudan.
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ham, d'Isaac et de Jacob courrouc6 contre vous, comme jadis il

le fut contre son peuple, lorsque la ville ou il avait son temple

etait profanee, et que I'abomination etait aux saints lieux.

Oui, I'abomination est parmi nous; le souffle empoisonnt^

d'un monstre corrompt la purete de ces climats; c'est lui qui

excite et attire sur nous la colere celeste : comme Fiinpie Achab

lit tomber sur sa famille tous les fleaux qui I'accabl^rent, ce

tison d'enfer attire sur nous toutes les calamites. Get homme
s'est rencontre doue d'une flexibilite d'esprit infmie autant que

d'une malice profonde, raffinee par la philosophie. Guide par

une incredulity opiniatre et seconde d'un g6nie seducteur, il

s'est declare I'ennemi de la cause de Dieu. Nouveau Prot^e, il

se transfigure et prend sans cesse de nouvelles formes. Tantot

comme Juif, tantot comme Ghinois ou comme initie a la cabale,

il vomit ses horribles blasphemes. Ici empruntant le ton d'un

commentateur, il fait penser et dire a Ocellus et a Timee de

Locres des choses scandaleuses auxquelles ils n'ont jamais

pense. Ge meme homme, a present vomi des climats du Nord,

des fins fonds de cette Prusse ou I'incr^dulite et la fausse phi-

losophie ont 6tabli leur siege, se trouve au milieu de nous, ou,

comme I'ennemi du genre humain, il tend de tous cotes des

filets pour faire tomber sa proie dans le piege qu'il lui a pre-

pare. Dieu dit a son peuple : « Rompez tout pacte avec I'impie,

ou je romprai mon alliance avec vous et vos enfants. Exterminez

les profanateurs et les idolatres » (c'est-a-dire les philosophes).

Je vous adresse, mes chers freres, les memes paroles. Ne tolerez

plus parmi vous I'ennemi de votre salut; mettez des climats

lointains entre vous et celui qui veut saper votre foi; que des

mers vous separent de ce compagnon de Belial, de ce frere des

esprits de tenebres, de ce fils de Lucifer qui rugit dans des

gouff'res de douleurs des maux qu'il peut causer aux enfants de

I'Eglise. Ou plutot armez vos bras comme ces braves Levites

qui, saintement homicides, massacr^rent leurs freres dans le

desert. Purifiez les chateaux d'Argens et d'l^guilles de 1' aspect

de I'impur qui les souille. Extirpez cet esprit rebelle du nombre

des vivants. Vous combattrez pour I'lilglise; soldats du Dieu

vivant, vous soutiendrez sa cause. Alors cette heureuse con tree

verra renaitre ses beaux jours, les monstres disparaitront, les

saisons seront contenues dans leurs justes bornes, et ces peu-
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pies ch6ris, couverts de I'^gide de la foi, seront a I'abri des

traits empoisonnes que I'incredulite lache pour leur perdition.

Une victime coupable apaisera le courroux celeste. Apr6s cette

sainte et salutaire barbarie, reconcilies avec rfiternel, nous lui

chanterons nos cantiques dans la simplicite de notre esprit, et

avec un aveuglement consomme nous pourrons adorer en foi et

en esprit ses myst^res incomprehensibles. Les betes f^roces res-

pecteront notre z^le, les hyfenes seront chassees par I'eau be-

nite, notre foi vive et fervente adoucira les hivers, transportera

les moniagnes et ressuscitera nos oliviers. Dej^ les froids aqui-

lons font place aux doux zephyrs, les arbres verdissent, et leurs

cimes superbes se couvrent de fruits. Les promesses que

r£ternel fait a ses enfants vont s'accomplir. Vous serez com-

bles de ses dons, vos celliers abonderont d'huile, vos pressoirs

seront remplis de vin, vous vous nourrirez de la chair de vos

ennemis, et votre famille nombreuse entourera votre table,

comme ces tendres ceps de vigne qui forment des berceaux

dans vos campagnes fecondes.

11 nous reste, mes chers freres, en finissant, de vous con-

jurer par les entrailles de la misericorde de Dieu de vous corn-

porter avec z^le et avec une pieuse vigueur dans la poursuite

de I'impie a I'extirpation duquel sont attaches la fin de nos

calamites et la benediction celeste. L'figlise est un rocher ine-

branlable oii les flots de I'erreur viennent se briser sans le I6ser.

Tenez, mes chers freres, a ce rocher, a ce sur asile; votre foi

triomphante verra la philosophic temeraire et la raison hautaine

terrass^es a ses pieds. Vous etes notre troupeau, noussommes

votre berger. En cette qualite, notre devoir est de vous avertir

et de vous pr^venir contre les ouvrages d'iniquite qui se repan-

dent comme les vapeurs sombres qui sortent du pied de Tabime,

et qui exhalent la corruption et la mort 6ternelle.

A ces causes, vu les livres qui ont pour titre : Lettres

juiveSj Lettres chinoises^ Philosophie du bon sens, Commen-

taire sur Ocellus, Commentaire sur Tim^c de Locrcs, Vie de

Vempereur Jidieriy apr^s les avoir examines avec des personnes

d'une piete eminente, et y avoir trouve partout des assertions

erronees, heretiques, sentant I'h^resie, choquant les oreilles

pieuses, malsonnantes, blasphematoires ; nous defendons a

toute personne de notre diocese de lire ou retenir lesdits livres,
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sous les peines de droit. Nous devouons I'auteur a ranatheme,

oil son partage sera avec Gore, Dathan et Abiron, et voulons

que notre present mandement soit lu au prone des messes

paroissiales des eglises des villes, bourgs et villages de notre

diocese. Donne a Aix, en notre palais archiepiscopal, le 13 mars

1766.

Sign^ : f J«-B. Antoine, archeveque d'Aix.

— Je ne sais quel goguenard de pr^tre vient de publier une

Leltre ii M. de F*** par un de ses amis, sur Vouvrage intituU

VEvangile dujour : c'est un 6crit in-8° de soixante-douze pages '.

Rien n'est plus adroit a un habitue de paroisse que de prendre

le ton goguenard avec le patriarche de Ferney, sur les mati^res

en question. Cela n'a ete lu de personnel ces bons apotres, qui

nous fatiguent de leurs r^ponses, devraient bien apprendre de

notre saint-pfere le pape les egards qui sont dus au patriarche.

Un Anglais, pr^s de passer les Alpes, s'6tait arrete a Ferney

pour voir M. de Voltaire, et, en prenant conge de lui, lui de-

manda ses ordres pour I'ltalie. Le patriarche le pria, a tout

hasard, de lui en rapporter les oreilles du grand-inquisiteur.

L'Anglais, arrive a Rome, parle de cette commission dans quel-

ques cercles, et ces propos parviennent aux oreilles du pape.

Lorsque cet Anglais se rend a I'audience de Sa Saintete, elle

lui demande, apres quelques discours, si M. de Voltaire ne

I'a pas charge de quelque commission. Le voyageur comprit que

le pape etait instruit, et se mit k sourire. « Je vous prie, lui dit

Sa Saintete, de mander a M. de Voltaire qu'il y a longtemps

que rinquisition n'a plus d'yeux ni d'oreilles^ » Clement XIV

aurait fait une grande fortune de son temps, s'il n'avait pas et6

precede par Benoit XIV.

— II paratt depuis, quelque temps un Spectateur francais

que je n'ai jamais lu, ni^;VU, ni apercu dans aucune bonne mai-

son, ou cependant I'acces est assez facile aux mauvaises bro-

1. Ce n'est point un goguenard de pr6tre, mais un honn6te laique, nomm6
Dacarne de Blangy, qui a mis au jour en 1771 (Paris, Gueffier, in-8o) cette Lettre

d M. de V**\ L'auteur fit paraitre une seconde Lettre la m6me annee, et une

troisi6me en 1773. (B.)

2. Voltaire rapporte cette anecdote dans une lettre du 27 novembre 1771,

adress6e au cardinal de Bernis. (T.)
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cliures, parce qu'apres les avoir laisse trainer quel que temps

sur la chemin^e, on les jette sans les avoir lues : I'auteur de

cet ecrit p^riodique estun M. de Lacroix, avocat au Parlement^

S'il est aussi mince plaideur que mauvais ecrivain, je plains ses

pratiques. Cependant ce Lacroix ayant envoye sa rapsodie a

M. de Voltaire, celui-ci lui a repondu que ceux qui y travail-

laient 6taient les heritiers de Steele et d' Addison ^ Ges compli-

ments sacrileges coutent moins au patriarche que de lire une

page du rapsodiste. Le spectateur Lacroix, apres s'etre pare,

dans une petite annonce, de ce t^moignage respectable du

Nestor de la litterature pour encourager le public a souscrire,

promet solennellement de renoncer a 1' heritage d'Addison, que

M. de Voltaire lui a si g^nereusement ouvert. « On ne le verra

point, dit-il, comme le Spectateur anglais^ sombre et taciturne

;

il ne fumera point, il ne sera point force de boire. II sera leger,

affable; ses discours seront plus galants que profonds. Son

regard doux et tendre lira dans le coeur des femmes; il profitera

de leur Amotion pour surprendre leur secret qui n'en est plus

un, et il sera leur protecteur aupr^s des maris. Du reste, Tabbe

leger, I'auguste prelat, I'officier sautillant, le militaire balafre,

le jeune conseiller, le grave magistrat, le paisible rentier, et le

bourgeois plaisant, trouveront egalement leur compte chez lui. »

Voila un 6chantillon du plan, du gout et du style de I'heritier

de Steele et d'Addison. Ah! seigneur patriarche, je prie la mis6-

ricorde divine de vous pardonner ce blaspheme, ainsi que quel-

ques autres de votre connaissance et de la mienne, qui vous

sont echappes depuis quinze mois, au grand scandale des fai-

bles, et pour lesquels vous serez force tot ou tard de faire

amende honorable. Remarquons qu'il n'est pas possible de faire

jamais un Spectateur en France, a moins qu'on ne trouve le

secret de r6duire a la tolerance et a la modestie le genus irri-

tabile vatum. Cette recette en vaudrait bien une autre; mais

M. de Lacroix aurait beau s'en servir, il ne ferait pas lire son

Spectateur.

— L'insipide genre des heroides occupe toujours quelques-

1. Le Spectateur frangais, pour servir de suite a celui de Marivaux, in-12,

1771. Les annees 1774, 1775 et 1776, sont dc J.-L. Castilhon. Celui de Marivaux

comprcnait,del722 a 1752, 2 vol. in-12.

2. Lettre du 22 mars 1772.

IX. 28
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uns de nos poetes sans nom. Nous en avons eu deux cetle se-

maine; mais comme le public ne touche pas a ces denrees,

il n'a pas le droit de s'en plaindre. La premiere a pour litre :

Leltre de Julie d'Etange a son amant, ci Vinstant oil elle va

^pouser Wolmar-y sujet tir& de la ISouvelle Ilelohe^ dedi^e h

J .-J, Rousseau^. Vous vous rappelez que cette Heloise de Jean-

Jacques brulait pour son pr^cepteur dans le temps qu'elle se

laissait marier au sage Wolmar. Si celui-ci avail intercepte I'he-

roide de notre petit poete, il aurait peut-etre fait, dans un pre-

mier moment, un mauvais parti a I'amant et au secretaire de sa

pretendue. L'autre heroide est intitulee Letlre du chevalier de

Sdricour a son pcre^-. Ge Sericour est un petit gentilhomme de

Normandie qui vient a Paris avec son pere. II se trouve loge

vis-a-vis d'Achmet, riche musulman qui voyageait alors avec

Fanie, sa fille. Sericour lorgne trop, pour son repos, cette fiUe

celeste. 11 en devient ^perdument amoureux. 11 abandonne son

pere, et suit le pfere turc a Constantinople. Celui-ci consent de

lui donner sa fiUe s'il veut se faire circoncire et prendre le

turban. Rien n'arrete I'amoureux S6ricour. Le voila musulman

et epoux de Fanie. Son pere, qui apprend cette execrable apos-

tasie, le fait degrader par les tribunaux et declarer civilement

mort. Cependant Sericour avait pris le turban a bonne fin. 11 ne

manquait jamais, apres avoir rempli le devoir nuptial en bon

Chretien et rarement en Turc, a ce que dit I'histoire, de traiter

la controverse avec la celeste Fanie. Peu a pen il lui demontra

Tabus de la circoncision et la necessite du bapteme. Achmet,

trop attache k la croyance de Mahomet, ecoutait aux portes. 11

ne fut pas frappe, comme sa fille, de la lumi^re de I'l^vangile,

et epiant le moment qui avait ete choisi par les deux epoux pour

administrer a la charmante infidele, ainsi qu'aux enfants qui lui

etaient venus du fait de M. le chevalier, les eaux salutaires du

bapteme, il accourt pour poignarder sa fill3 et pour massacrer

ses enfants. C'est dans cet instant funeste que le missionnaire

circoncis apprend par son pfere le sort qu'on lui a menage en

France. Apr^s avoir mande en reponse a son pere toutes ses

infortunes, il ne lui reste d'autre parti que celui de se faire

1. Paris, 1772, Valade, in-g"; par de Vauvert.

2. Amsterdam et Paris, Valade, 1772, in-8°; egalemcnt de Vauvert.

i
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moine, et peut-6tre eunuque; de sorte qu'on n'en entend plus

parler. Vous croirez sans doute que I'auteur vous conte des

fagots de I'aulre monde; niais il dit qu'ils ne sont que de

I'autre si^cle, et qu'il n'y a pas cent ans que cela est arrive.

— II y a des ames ddicates dans tous les ordres. Un avocat,

M. Jobart, ayant su que ses confreres, du moins en grande

partie, avaient r6solu de reprendre leurs fonctions aupr^s du

nouveau Parlement, crut devoir faire comme les autres. Le soir

il va souper, selon son usage, avec sa maitresse, qui le chasse

honteusement en lui reprochant sa faiblesse, II rentre chez lui

sans souper, et, n'ecoutant que son desespoir, il se fait k lui-

m6me, leplus heureusement du monde, Top^ration qu'on subit

pour la conservation de la voix. Aprfes quoi, il envoie a ses con-

freres rentres le quatrain suivant :

Je ne vous suis plus rien, orgueilleux avocats;

Je renonce k voire ordre et quitte la partie.

J'en ai perdu le droit, et perdu pour la vie;

Rentrez, si vous voulez, je ne rentrerai pas.

Le fait est veritable. Gette heroide est courte; mais elle va

au fait et emporte la pi^ce.

FEVRIER.

1" fdvrier 1772.

Le 19 Janvier dernier, je sortis de I'Op^ra de Manheim sur

les neuf heures du soir, je montai dans ma chaise a minuit, et

sans en sortir, sans me coucher, sans me d^shabiller, je me
trouvai, le 23 suivant, a la porte de la Comedie-Italienne, rue

Mauconseil, pour assister a la onzleme representation de Z^-

mire et Azor^ comcdie-hallet en vers et en quatre actes^ melee

de chants et de danses. II y aurait dans cet exploit de quoi im-

mortaliser un petit-maitre, mais parce que je ne suis qu'AlIe-

mand, pour parler le langage patriotique de M. de Belloy,

parce que je suis obscur, modeste et un peu nigaud, vous

verrez qu'il n'en sera pas plus question que s'il n'avait pas
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existe, et qu'on trouvera plus court de I'oublier que de lui

accorder la celebrite qu'il m^rite.

Z^mire et Azov ont paru a la cour avec beaucoup de suc-

ces pendant le dernier voyage de Fontainebleau ; ils se sont en-

suite montres a Paris, au grand jour, le 16 decembre de Tannic

qui vient de finir, et y ont recu le meine accueil ; on a voulu

voir jusqu'a leurs p^re et mere, c'est-a-dire que le parterre a

demande les auteurs avec des cris redoubles. Le compositeur,

M. Gretry, a comparu, amene par les acteurs; le poete, M. Mar-

montel, s'est eclipse a temps pour se soustraire aux honneurs

de I'ovation th^atrale. Cependant le parterre, agite par le d6-

mon de I'enthousiasme, criant toujours : Adducite mihi psal-

tem, Arlequin s'est montre en habit de ville, sans masque. II

n'avait pas compt6 avoir affaire au public ce jour-la, et il 6tait

sur le point de gagner son gite pour y souper modestement et

tristement, comme s'il n'^tait pas un grand homme au sein de

sa famille, k cote de sa chfere et chaste moitie. Une partie du

parterre crut voir arriver Marmontel; mais Arlequin, trop grand,

trop juste pour usurper une gloire qui ne lui appartenait point,

arr^ta les acclamations, et dit : « Messieurs, je vous avertis que

je ne suis pour rien dans tout cela; ainsi n'allez pas me prendre

pour I'auteur. Nous I'avons cherche partout; mes camarades ont

ete au grenier, tandis que j'etais a la cave; nous n'avons pu le

trouver; enfin le portier est venu nous dire qu'il I'a vu sortir

et monter en fiacre. » Cette noble harangue decida le parterre

a se separer, apres avoir applaudi M. le due d'Orleans et M*"^ la

duchesse de Chartres, qui avaient assiste au spectacle en loge

publique.

Je ne sais pourquoi messieurs du parterre n'ont pas voulu

faire a M'"^ Le Prince de Beaumont I'honneur de la demander.

C'est dans son Magasin des enfants que vous avez pu lire le

conte charmant de la Belle et la Bete- et c'est le sujet que

M. Marmontel a mis sur sc^ne, sous le titre de Z^mire et

Azor-y Zemire est la Belle, et Azor la Bete. De mauvais plaisants

ont dit que la Belle 6tait la musique, et la Bete les paroles;

mais les mauvais plaisants ne se piquent pas toujours d'etre

equitables, et ces pointes sont trop aisees k trouver pour en

faire quelque cas.

De tous les ouvrages immortels de M'"^ Le Prince de Beau-
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mont, je n'ai jamais lu que ce conte de la Belle et la Bete, qui

est d'environ une vingtaine de pages. II est ecrit simple-

ment, naivement; il est surtout plus interessant qu'aucun des

contes que je connaisse, sans en excepter ceux de I'Ancien et du

Nouveau Testament. Sans M. Marmontel, je n'aurais jamais lu

ce beau conte, je n'en aurais jamais eu connaissance, je n'au-

rais jamais rendu justice a M'"* Le Prince de Beaumont. A quo!

tiennent tons les grands evenements de la vie ! II y a, ^ la ve-

rite, de savants critiques qui reclament le conte de la Belle et

la Bile comme appartenant k M'"® de Villeneuve; mais je ne

connais pas cette M™^ de Villeneuve; je ne veux pas avoir k

partager ma reconnaissance, et je la garde tout enti^re a

M°® Le Prince de Beaumont, qui a voulu prouver h. ses enfants

en Magasin^ que la bonte est, a la longue, une qualite a laquelle

personne ne resiste, et que, meme depourvue de beaute, elle

finit par se faire aimer pour elle-meme : cette morale est cer-

tainement bonne a precher aux enfants.

Quoique I'histoire de la Belle et la Bete ne soit au fond

qu'un conte k bercer les enfants, il y avait dans ce conte de

quoi enchanter, interesser, faire fondre en larmes tout Paris,

parce qu'il est plein de naivete et d'interet; mais M. Marmontel

est froid ; il n'a point de sentiment; il n'entend point le theatre,

et sa pi6ce se ressent de tous ces vices. Aussi n'a-t-elle pas

soutenu le succ^s brillant de sa premiere journee , les applau-

dissements pnt diminue de representation en representation; et

quoiqu'on s'y porte encore en foule, on ne laisse pas d'en dire

beaucoup de mal. Le grand malheur de cette piece, c'est de

manquer d'effet; rien n'est a sa place, I'exposition se fait au

troisieme acte ; il ne s'agissait pas de suivre le conte platement

pas a pas, il fallait se le rendre propre, le concevoir, pour

ainsi dire, et en accoucher de nouveau. Si M. Sedaine avait eu a

traiter ce sujet, il y a a parier qu'il n'aurait pas permis au de-

corateur de remplir de rosiers tout le salon du palaisenchante.

Quelle betise ! II n'en fallait qu'un. 11 aurait peut-^tre commence

lapi^ce, comme M. Marmontel, par I'orage; mais au milieu du

bruit excite par le vent, la pluie et le tonnerre, il nous aurait

premierement montre la Bete, elle aurait examine le rosier;

vraisemblablement elle aurait dit : On n'a pas encore touche a

ces roses... et aurait passe: car il etait essentiel de fixer nos
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yeux d^s le commencement sur ce rosier, puisqu'une rose cueillie

devait decider du sort de tous les acteurs de la pi^ce. Mais nos

merveilleux ne deroberont done jamais a Sedaine son secret? Le

role de Sander est ce qu'il y a de plus mauvais dans cette

piece ; aussi le charmant Gaillot n'a jamais pu en faire quelque

chose. La seule scene ou le poete m'ait fail vraiment plaisir,

c'est lorsque la Bete s'offre pour la premiere fois aux regards de

la Belle; la frayeur de Zemire est extreme, etM'"" Laruette joue

cette scene a merveille. Je trouve mi autre mot charmant dans

son role, quoiqu'il soit a peine remarque par le parterre. La

Bete lui propose, pour s'amuser clans son palais, la culture des

arts, des jardins, des fleurs. Ah! des fleursl s'ecrie Zemire.

Cela est si naturel dans la Louche d'une jeune personne qui

n'est malheureuse que parce que son pfere a cueilli une rose.

Yous me demanderez des nouvelles de la musique, mais

comment, au sortir de I'Opera de Manheim, serais-je en etatde

juger de I'Opera-Gomique de la rue Mauconseil? Zemire el

Azov de M. Gretry ne ressemble en aucune maniere au Catone

in Utica del Niccolo Piccini^ il n'y a aucune sorte d'analogie

entre la manifere de chanter de M. Glairval et la methode su-

blime d'Antonio Raaf
; je doute que M"'^ Laruette ait jamais le

gosier et les accents de la jeune Danzi que j'ai vue debuter a

Manheim, et qui deviendra un des plus grands sujets de I'Eu-

rope si elle est capable d'etude et d'application et si elle tombe

entre les mains d'un bon maitre. II me faudra bien six semaines

pour oublier les divins accents de Raaf, lorsqu'il chante :

Per darvi alcun pegno

D'affeto, il mio core

Vi lascia uno sdegno,

Vi lascia un amore,

Ma degno di voi,

Ma degno di me

;

et pour me raccoutumer a entendre chevroter doucereusement

le charmant Glairval :

Ah ! quel tourment d'etre sensible,

D'avoir un coeur fait pour Tamour,

Sans que jamais il soit possible

De se voir aimer ^ son tour.
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Quant a Texecution surprenante, sublime, aujourd'hui peut-

elre unique en Europe, de I'orchestre de Manheim, je ne sais

combien de temps il me faudra pour Toublier et pour refaire

mon oreille k la discordance de ces scieurs de corde qui accom-

pagnent nos acteurs k la Comedie-Italienne, sans nuance?, sans

ame et sans sentiment.

L'abbe Galiani, dans le temps qu'il professait k Paris pour

notre commune edification, disait que Dieu avait donne aux

Fran^ais les sens plus parfaits qu'aux autres, mais qu'il n'avait

pas achev^, et qu'il avait excepte de ses dons celui de Touie. Le

charmant petit abbe proufi^ait la sup6riorite de leur vue par ces

assortiments de couleurs exquis, par ces nuances delicates qu'on

remarque dans les etoITes francaises; il demontrait la superio-

rity de leur gout par I'excellence incontestable des cuisiniers

francais, celle de leur odorat par la reputation de leurs parfu-

meurs; la superiorite de leur tact n'etaitpas moins bien Stabile,

mais par une demonstration qui ne pouvait guere se faire en

presence des dames ; il fmissait par prier Dieu d'ouvrir les

oreilles francaises, de leur oter la durete et de faire prosperer

en France les travaux apostoliques des missionnaires d'ltalie et

de Germanic. G'est pour exaucer en partie cette priere que Dieu

a accorde a la France le charmant Gretry ; mais la langue qu'il

a le malheur d'interpreter en musique ne lui permettra jamais

de prendre le vol des grands maitres d'ltalie, et I'aigle de I'Au-

sonie, setrainant toujours a cote d'un canard du Limousin, de-

sapprendra insensiblement de s'elancer dans les airs, perdra

son essor, et finira par dire Jacquot aussi distinctement que cet

aigle que nous rencontrames dans le jardin de M. le prince de

Soubise a Saint-Ouen, et qui, n'ayant plus d'autrecri que celui

de Jacquot, consternasi fort Denis Diderot. Du moins, si jem'en

rapporte ames oreilles un peu gateesi Manheim, il me semble

avoir remarque dans Zemire et Azov plusieurs tournures de

chant a la francaise qui sont pour moi d'un mauvais presage.

Pour prevenir les suites de ces facheux symptomes, il faudrait

que M. Gretry reprit de temps en temps la route d'ltalie afin de

s'y rafraichir la tete et de renouveler ses idees: c'est un mal-

heur d'etre unique dans son genre et le seul de son pays ; il n'y

a point de communication d'idees, point de frottement; on de-

pense toujours, continuellement, sans jamais r6parer ses ri-
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chesses, et qui peut se croire assez riche pour soutenir k la lon-

gue cette d^pense et pour se garantir cle Tepuisement?

Ce n'est pas qu'il n'y ait des choses d'une grande beaute,

d'un grand charme, d'une grande delicatesse dans Zemire et

Azov. Le premier air est bien fait et avec esprit. G'est I'esclave

qui le chante ; il meurt de peur dans ce palais, il veut persua-

der a son maitre que I'orage a cess6 et que c'est le moment de se

remettre en route, quoique I'orage soit encore dans toute sa

force ; I'orchestre fait un vacarme epouvantable, tandis qu'Ali

pretend qu'il n'y a plus ni vent ni pluie. Le duo entre le maitre

et I'esclave qui s'endort apres avoir bi^n soupe est tr^s bien fait

aussi, et c'est bien la faute du poete s'il ne fait pas plus d'effet.

Ali bailie tres-naturellement en musique. L'air de Sander :

La pauvre enfant ne savait pas

Qu'elle demandait mon trepas, etc.

est caique par le poete et le musicien d'aprfes le Misero pargo-

leito, il tuo destin non sai^ mais M. Marmontel n'est pas en-

core un Metastasio, et l'air de M. Gretry ne fait point d'effet; je

ne sais a qui en est la faute. Le trio qui commence le second

acte, entre les trois soeurs travaillant h la lumiere d'une lampe

en attendant le retour de leurpere, ce trio est un chef-d'oeuvre

de sentiment et de delicatesse ; les paroles que M. Marmontel a

fournies sont faites a ravir. L'air de Zemire: Rose cherie, me-

rite le meme eloge ; mais M'"° Laruette a ete assez malavis<§e

pour obliger M. Gretry a le tronquer. La lettre que Sander ecrit

a ses fiUes, lorsqu'il a le dessein de repartir, est en revanche

bien maussadement mise en musique. Le dernier air de Zemire:

Azorl en vain ma voix fappelle^ est aussi un peu a la fran-

Qaise, mais les accompagnements sont charmants,et pour imiter

les echos d'un endroit sauvage ou se passe la scene, le compo-

siteur a plac6 des cors et des flutes dans le cintre qui rep^tent

jusqu'a deuxfois, toujours en s'affaiblissant, les traits des cors

et des flutes de I'orchestre. Gette petite magie dont M. Gretry a

use irop sobrement a fait beaucoup de plaisir; au reste, ce n'est

qu'une imitation du meme prestige employe par TomaseoTraetta

dans r opera de Sofonisba,

Mais c'est le troisi^me acte surtout qui a fait la fortune de Zd-
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mireetAzor, et danscetroisifeme acte,letriodu tableau magique

entre lep^re et les deux filles qui lui restent. Ge morceau n'est

accompagne que de clarineltes, cors et bassons places derriere

le tableau magique, et I'orchestre se tait; cela est d'un grand

charme et a fait le plus grand elTet. II faut, pour satisfaire ma
vanity, que je rapporte une anecdote au sujet de ce morceau.

Gr6try, voulant savoir mon opinion sur son travail, me pria,

I'ete dernier, d'entendre les principaux airs de Zcmire et Azov,

Le jour fut pris ; il se mit a son clavecin, et chanta sans voix,

en maitre de chapelle, c'est-a-dire comme un ange. II s*apercut

aisement du plaisir que me faisaient la plupart de ces morceaux :

k Fair du tableau magique je dis, comme aux precedents : Cela

est charmant; mais je le dis d'un ton trfes-different, plutdt de

politesse que de sentiment. J'attribuai d'abord a quelque dis-

traction de ma part le pen d'effet que m'avait fait ce morceau

;

mais, reflechissant ensuite le soir chez moi sur ce phenomene,

je cms en avoir d6couvert la cause ; et comme le succ^s de cet

air me paraissait de la plus grande importance pour le succ^s

de la pifece, j'allai voir I'auteur le lendemain matin pour lui

faire part demes reflexions. Gretry me laisse dire et merepond :

(( Je me suis bienapercu hier que mon trio ne vous plaisait pas,

que vous ne I'aviez loue que par politesse ; cela m'a tracasse

toute la nuit, et j'ai employe la matinee a le refaire. » En

m6me temps il se mit a son clavecin, et me chanta le morceau

compose un moment auparavant; il avait choisi mon ton et fait

usage de toutes mes observations avant de les avoir entendues.

Je I'embrassai etlui dis en sortant: « Je vois bien qu'avec vous

les conseillers se Invent trop tard ; ne touchez plus h ce dia-

mant, il fera la fortune de votre ouvrage. » G'est le morceau du

tableau magique qui a eu un si grand succes, et que vous trou-

verez dans la partition; il est fait avec rien.

Gretry a la physionomie douce et fine, les yeux tournes et

Fair pale d'un homme de genie. II est d'un commerce aimable.

II a epouse une jeune femme qui a deux yeux bien noirs, et

c'est bien fort pour une poitrine aussi delicate que la sienne;

mais enfin il se porte mieux depuis qu'il est marie, et M. le

comte de Greutz dit qu'il en faut glorifier le Tres-Haut. La pas-

sion que ce ministre a pour Gretry est une espece de culte reli-

gieux. II dit I'autre jour a un de mes amis : « Ne trouvez-vous
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pas le trio des trois soeurs : Veillons, ma sceur^ veillons encore

j

bien celeste? — Je le trouve charmant, » dit mon ami. M. de

Greutz reste un moment interdit, puis lui serre la main, le re-

garde en revant profondement et lui dit: « Laissez celeste. » Au
sortir de la premiere representation des Deux Avares qui n'avait

pas reussi a la cour, M. le prince de Beauvau rencontra M. le

comte de Greuiz et lui dit: « Eh bien, la musique? » M. de

Greutz prend un air modeste et dit : a Elle n'est que divine. »

L'enthousiasme rend ordinairement bien heureux ceux qui en

sent atteints et ne deplait pas k ceux qui en sont temoins. Je

me rappelle que M. le comte de Greutz nous parla un jour d'un

fruit de la Suede dont le nom ne me revient pas, mais qui a

quelque analogic avec la fraise. « Ge fruit, nous dit-il, est si

exquis, si delicieux, que lorsqu'on en a mange, on est \ingt-

quatre heures sans pouvoir entendre prononcer le nom de quel-

que fruit que ce soit ! »

— Le succ^s de Zemire et Azor a fait peur a TAcad^mie

royale de musique; et son vaillant Amadis, soutenu par son

6cuyer Sancho de La Borde, mouleur de notes et premier valet

de chambre du roi, n'ayant pu vaincre notre obstination, elle a

eu recours au grand remede, et a descendu, le 21 dumois der-

nier, la chasse des bienheureux Castor et Pollux^ patrons de la-

dite Academic. Le miracle s'est fait a Tordinaire: tout ce qui

reste encore de fiddles a I'ancienne et genuine musique fran-

Qaise est accouru; il se fait despelerinages m6me des provinces;

on s*y porte en foule, on s'y etouffe, et Ton s'ecrie comme on

pent: Ah I que c est beau! Les Freres jumeaux ont eu le sort

de tous les saints ; leur premiere apparition ne reussit point, et

ils eurent beaucoup de peine a se faire une reputation. On fit

une foule de mauvaises ^pigrammes contre eux ; on disait que

I'op^ra de Castor et Pollux 6tait triste, sec et long comme son

auteur; c'etait faire le portrait de Rameau en trois mots, et c'e-

taient les devots de Castor et Pollux d'aujourd'hui qui profe-

raient alors ces blasphemes. Mais lorsque Rameau commenca h

radoter, sa canonisation ne souffrit plus de difficult^, et son

culte s'eiablit parmi ceux qui, jusqu' alors, n'avaient ete admira-

teurs que du grand Lulli ; on convint surtout de trouver I'opera

de Castor et Pollux sublime, et,depuis ce temps, il estdevenu

r unique, efficace et miraculeux specifique contre la rebellion
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de la musique etrangere. Rameau ne radote plus depuis qu'il

est mort; mais Tauteur du poeme, Gentil-Bernard, a pris sa

place, il radote depuis un an ou dix-huit mois: cependantonne

I'a pas sequestre de lasoci6t6 ; il va aux spectacles et aux pro-

menades publiques sous la garde d'un parent qui le soigne; il

est doux, et, quoiqu'il batte la campagne a tout moment, on de-

mele encore dans ses propos son tour d'esprit galant. On le

mena a la repetition de son opera, et Sophie Arnould lui fit un

compliment k cette occasion : « Mademoiselle, lui r^pondit le

pauvre Bernard, c'est moi qui ait fait Castor, et c'est vous qui

en avez fait la gloire. »

Quoique le miracle ait opere a I'ordinaire, on a cru en mul-

tiplier les effets en y joignant la persecution centre les hereti-

ques, et en s'opposant aux progres ulterieurs de la musique

etrangfere. Un certain nombre d'amateurs, entiches de ce peche,

s'etant cotises pour former un concert qui se donne tons les

lundis, et qui rassemble la meilleure et la plus brillante compa-

gnie de Paris, I'Op^ra a pretendu que ce concert etait contraire

a son privilege. La ville, en sa qualite de tutrice de i'Academie

royale de musique, qu'aucuns estiment etre retombee en en-

fance de temps immemorial, a porte des plaintes au gouverne-

ment contre le Concert des amateurs : le prevot des marchands

et conservateur des citoyens *, Bignon, a appuye ces plaintes,

et le Concert des amateurs a ete sur le point d'etre supprim6

comme une cour de parlement. Heureusement pour leur petite

existence, messieurs les amateurs avaient pose leur tabernacle

a I'hotel de Soubise; M. le marechal prince de Soubise a bien

voulu leur preter une salle; et lorsqu'on lui a propose de leur

retirer cette salle, il n'a pas voulu se rendre a ces instances.

Mais un autre petit concert innocent, qui s'etait ^tabli sous le

litre de Concert des abonnes^ et qui n'avait point sa protection,

a ete supprime purement et simplement comme un bailliage. II

faut convenir que le conservateur Bignon a toute raison : ces

concerts ne font que repandre le gout pernicieux de la musique

italienne ; apr^s tout, on ne pourra pas laisser la chasse de saint

Castor exposee depuis le l'^'"Janvier jusqu'au dernier d^cembre

;

1. Grimm nelui donne ce nom que par allusion aux affreux accidents survenus

par son imprudence aux fetes du mariage du dauphin et de Marie«Antoinette. (T.)
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elle perdrait k la longue de son efficacite, et lorsqu'il faudra la

retirer, que mettra-t-on a sa place? Deja le miracle n'opfere plus

egalement sur tous les croyants. Un bon bourgeois de la rue

Saint-Honore etant parvenu, avec beaucoup de peine, a sefaire

placer, k la cinquieme representation, danscette loge qui est au

fond de la salle aux secondes, et qu'on appelle coche, parce que

dans son large emplacement on entasse le plus de monde qu'on

pent; ce bon bourgeois, fort presse, fort mal a son aise avec

son gros ventre, tint bon pendant le premier acte ; mais lors-

qu'au second il vit arriver le convoi et enterrement de Castor,

il s'ecria naivement: « Eh ! mon Dieu! il m'en coute mon ar-

gent, je suis etouffe, ecrase, pour regarder une chose que je

puis voir tous les jours a Saint-Roch pour rien. » II n'y eut pas

moyen de le faire rester jusqu'a la resurrection de Castor.

Nous sommes priv6s dans cet op^ra d'un des plus puissants

confortatifs centre I'ennui, par I'absencede M"^ Heinel, que nos

Elegants appellent W^^ Engel ou Ange. La fiere Albion nous I'a

enlevee depuis deux mois, et elle est engagee au theatre de I'O-

p6ra de Londres pour toute la saison. Heureusement elle n'y a

pas beaucoup reussi; on n'aime pas son genre : on lui trouve la

jambe trop mince, le pied trop long, les yeux chinois; que sais-

je? Ma foi, messieurs les Anglais sent bien degoutes; ils n'ont

qu'^ nous la renvoyer bien vite, nous nous accommoderons fort

bien de ses defauts. Au fait, M"® Heinel est la gloire de TAlle-

magne qui I'a vue naitre, la consolation de la France qui jouit

de ses talents, et la premiere danseuse de I'Europe. Si j'^tais

moins occupe, j'irais a rOp6ra aussi souvent qu'elle s'y montre,

seulement pour la voir arriver ets'en aller; la grace, la noblesse

de sa demarche ravit et enchante : incessu patuit dea, Mais les

Anglais n'aiment pas ce genre de danse serieux et noble ; les

gargouillades de M"° Allard y auraient reussi davantage. Heureux

de voir leurs yeux fascines sur le tresor qu'ils nous ont ravi,

esperons qu'il sera rendu k la France, et que ce douloureux sa-

crifice ne sera pas ajoute a la perte du Canada et du commerce

des Indes. Au reste, I'Opera de Londres est cet hiver dans un

6tat trop pitoyable, et du cote de la danse et du cote de la

musique, pour etre digne de posseder un sujet de cette dis-

tinction.

— Madame Brillant, chatte de M'"^ la marechale de
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Luxembourg, ayant fini sa carrifere ces jours passes, apr^s une

longue maladie, sa mort a fait ev6nement clans le quartier, etles

pleurs de sa maitresse ont arrose ses cendres. Madame Bril-

lant etait un personnage dans la soci6te de M'"^ de Luxembourg,

qui fut pendant longtemps la societe la plus brillanle de Paris,

et les vers suivants vous prouveront qu'on y savait rendre jus-

tice aux graces de madame Brillant, et que son sort faisait des

jaloux.

VERS A MADAME BRILLANT

PAR M. LE CHEVALIER DE BOUFFLERS.

Jusqu'aux deux bouts de rii^misph^re,

Brillantt vos attraits sont connus :

D'Amourette vous etes mere;

Des chats vous 6tes la V6nus.

De votre gr^ce enchanteresse

Tout est charme, tout parle ici

;

Luxembourg est votre mattresse :

Que n'est-clle la mienne aussi

!

— Vous verrez par la lettre suivante, que le patriarche a

ecrite a la fdie cadette de M""" Galas qu'enfm I'infortune Sirven,

aprfes dix ans d'exil, de douleur et de perseverance, a obtenu

du nouveau parlement de Toulouse un arr^t qui le decharge de

I'accusation de parricide intent^e contre lui par un procureur

fiscal fanatique de Mazamet.

« Au chateau do Ferney, le 15 Janvier 1772.

« Cette lettre, madame, sera pour vous, pour M. du Yoisin

et pour madame votre mfere. Toute la famille Sirven se ras-

sembla chez moi hier en versant des larmes de joie ; le nouveau

parlement de Toulouse venait de condamner les premiers juges

a payer tous les frais du procfes criminel : cela est presque sans

exemple. Je regarde ce jugement, que j'ai enfm obtenu avec

tant de peine, comme une amende honorable. La famille etait

errante depuis dix annees entieres ; elle est, ainsi que la votre,

un exemple memorable de I'injustice atroce des hommes. Puis-

sent M"^ Galas, ainsi que ses enfants, gouter toute leur vie un

bonheur aussi grand que leurs malheurs ont 6te cruels ! Puisse

votre vie s'etendre au dela des bornes ordinaires, et qu'on dise
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apres un sifecle entier: Voila cette famille respectable qui

subsiste pour etre la condamnation d'un parlement qui n'est

plus!

« Voila les vceux que fait pour elle le vieillardqui va bientot

partir de ce monde. »

Helas! cette justice eclatante, et presque sans exemple, qui

condamne les premiers juges a payer tous les frais du procfes,

se reduit a les contraindre, par toutes les voies dues et ralson-

nables, a payer et rembourser sansdelai, audit Sirven, lasomme

de trenle-huit li'vres huit sous six deniers. Voila les termes de

I'arret. En revanche Sirven est charge, par cet arret, des frais

de la contumace, liquides a la sonime de deux cent vingt-quatre

livres dix sous six deniers. Le pauvre Sirven a 6t6 depuis dix

ans fugitif et errant avec sa famille. Enfm il rentre dans ses

biens, et n'en sera pas moins rulne de fond en comble, tandis

qu'il en coutera trente-huit livres huit sous six deniers dMx pre-

miers juges pour le plaisir qu'ils ont eu de le condamner a la

potence, et de lui causer des maux irreparables. Ma foi, le pa-

triarche a raison; voila une justice sans exemple. Je crois qu'il

a besoin de s'en imposer a lui-meme par une magnificence de

termes qui derobeun peu la mesquinerie du fond. Tout ce qu'on

en pent dire, c'est que cela vaut encore mieux que de n'obtenir

aucune justice. Le patriarche n'a pas ete si heureux dans la

cause de ses paysans de Franche-Gomte, qui I'a tant occupe en

1770 et 1771 ; ils ont perdu leur proces au conseil, et ont 6t6

declares serfs des chanoines de Sainl-Claude^ pour me servir du

dictionnaire de leur avocat residant a Ferney.

— Comme la nudite de sa statue projetee par Pigalle a oc-

casionn6 un schisme memorable parmi les souscripteurs, le pa-

triarche a cru devoir en marquer son sentiment a M. Tronchin,

ancien conseiller d'Etat de la republique de Geneve, qui se

Irouve a Paris en ce moment; c'est un amateur eclaire des arts,

qui possedait un cabinet de tableaux tres-choisis, lequel est

alle grossir les richesses de la galerieimperiale de Petersbourg,

ou le cabinet tout entier du feu baron de Thiers va 6tre egale-

ment transports i.

1. Francois Tronchin, cousin du m^decin, ne en 1704, mort en 1781, forma deuX
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« Au chateau de Ferncy, le l" decembrc 1771.

« Mon cher successeur des DHices^ je m'en rapporte bien k

vous sur la statue; personne n'est meilleur juge que vous. Pour

moi, je lie suis que sensible; je ne sais qu'admirer I'antique

dans I'ouvrage de M. Pigalle ; nu ou vetu, il ne m'importe. Je

n'inspirerai pas d'idees malhonn^tes aux dames, de quelque fa(jon

qu'on me presente a elles. 11 faut laisser M. Pigalle le maitre ab-

solu de sa statue. C'est un crime en fait de beaux-arts de mettre

des entraves au genie. Ce n'est pas pour rien qu'on le represente

avec des ailes : il doit voler oia il veut et comme il veut.

(( Je vous prie instamment de voir M. Pigalle, de lui dire

comme je peuse, de I'assurer de mon amitie, de ma reconnais-

sance et de mon admiration. Tout ce que je puis lui dire, c'est

que je n'ai jamais r^ussi dans les arts que j'ai cultives, que

quand je me suis ecout6 moi-m6me. »

Le patriarche a toute raison ; les conseils les plus 6clair6s

ne feront jamais faire un ouvrage mediocrement beau ; ils peu-

vent influer sur la perfection de quelques petits details, jamais

sur la totalite. Pigalle ne sait pas draper ; ainsi il faut qu'ilfasse

la statue du patriarche nue, ou qu'il ne s'en mele pas. C'est ce

qu'il fallait considerer dans le commencement de I'entreprise,

car aujourd'hui il est trop tard. Mais on crut alors devoir s'a-

dresser au premier sculpteur de la France, sans examiner si

parmi ceux qui le suivaient a leur rang dans I'Acad^mie il n'y

en avait pas de plus prop re que lui a faire cette statue. Je ne

suis pas plus engoue qu'un autre de cette nudite patriarcale;

mais Pigalle, ayant passe toute sa vie a modeler le nu, ne la

couvrira jamais d'une maniere satisfaisante ; Vasse aurait congu

sa figure drapee, et I'aurait, je crois, executee avec tout le suc-

cfes possible, parce que son style ne manque ni de gout, ni de

simplicite, ni de grandeur.

— La mort de M. le comte de Clermont, prince du sang,

ayant fait vaquer une place h I'Academie francaise, la troupe

des Quarante immortels y nomma, sur la fin de I'annee der-

cablnets de tableaux dont il publia les catalogues raisonnes. Le premier, imprimd
en 1765, 'est celui de la collection achet6e par Catherine, le second fut redig6 par

Paillot, pour la vente faite a Paris en 1780.



hk^ CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

niere, M. de Belloy, citoyen de Calais, restaurateur du patrio-

tisme francais, et promoteur du genre national. Le nouveau

promu a rimmortalite fit son entree dans le bercail academi-

que le 9 Janvier dernier, et M. I'abbe Batteux le recut a la place

de M. le due de Richelieu, que des occupations plus patrioti-

ques retenaient sans doute a la cour, dans le sanctuaire de nos

rois, et empechaient de s'acquitter des fonctions de directeur de

I'Academie dans le sanctuaire des Muses. G'est dommage que

M. de Belloy, avec cet amour pour sa nation, dont le feu le

consume, n'ait pas recu du ciel le don de parler sa langue, de

s'y exprimer avec correction et avec purete, de rendre enfm ses

id^es par un choix et une propriete de termes sans lesquels il

est impossible d'aspirer k aucune sorte d'eloquence. On a beau

6tre honnete homme, Francais a pendre et a d^pendre, avoir

Tame citoyenne, posseder cet enthousiasme, ce patriotisme

d'antichambre que M. Turgot a si heureusement d^meles dans

un certain ordre de nos ecrivains, 11 est fort difficile de graver

nos sentiments dans le coeur de nos compatriotes avec un style

faible, indecis, entortille, toujours a cote et au-dessous de la

pens6e qu'il pretend exprimer. II semblerait que le premier titre

pour entrer dans I'Academie devrait etre d'ecrire purement et

correctement, et que le defaut contraire ne saurait manquer

d'etre un titre d'exclusion ; mais I'Academie, consultant la per-

spective qu'elle peut avoir pour reparer ses pertes successives,

a cru devoir s'ecarter de cette condition, desormais trop severe,

et se borner au choix des bons coeurs, des bons citoyens, des

grands patriotes ; car si notre gloire litt^raire devient tous les

jours plus mince, en revanche nos vertus et notre patriotisme

vont, au su de tout le monde, toujours en augmentant, et la

preuve en git dans cette noble intrepidity et cette rare perse-

verance avec lesquelles nous avons assiste au panegyrique

de toutes nos vertus dans le Siege de Calais et dans Gaston

et Bayard, pendant trente representations de suite. D'ailleurs

M. I'abbe Batteux promet a M. de Belloy, de la part de I'Acade-

mie, outre trente-neuf coeurs francais de compte fait, une suite

de discussions litteraires qui servent h perfectionner le style et

aepurer le gout. II auraitpu ajouter qu'il y trouvera aussi des

lecons de g^ometrie tout en apprenant son francais, et des le-

cons k confondre I'Academie des sciences. M. I'abbe Batteux est
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modeste ; il ne se croit pas peut-^tre un aussi grand geom^tre

qu'il Test; cependant, quand il dit que le roi sembla se faire un

plaisir de voir I'Academie dans le prince de son sang, il prouve

6videmment que le contenu peut 6tre plus grand que le conte-

nant, et le chevalier de Gausans^ aurait donn6 beaucoup en son

temps, si I'abb^ Batteux avait voulu lui administrer cette preuve

irrecusable : car dfes que le roi I'a vu, quel est le patriote fran-

^ais qui en voulut douter?

M. de Belloy a fait, en entrant dans TAcademie, un acte de

patriotisme en r^tablissant, par son exemple, les discours de

reception dans leur insipidite primitive, dont quelques nova-

teurs avaient essaye de s'ecarter; ilsvoulaient substituer k tant

d'eloges fastidieux la discussion de quelque objet litleraire, et

mettre des choses a la place des mots. M. de Belloy n'est pas

tombe dans ce dangereux ecart, et il ram^ne ses confreres, au-

tant qu'il depend de lui, a leur premier devoir, que La Fontaine

leur avait trace en ces vers

:

On ne peut trop louer trois sortes de personnes

:

Ses dieux, sa maitresse et son roi.

Sa maitresse, c'est I'Academie, cela va sans dire; ses dieux,

c'est le cardinal de Richelieu, le chancelier Siguier, et le prede-

cesseur du r6cipiendaire, puisque, par son assomption, il a fait

vaquer une place. M. de Belloy leur associe encore un demi-

dieu, c'est M. lemarechalde Richelieu, qu'il ne tient sans doute

k la demi-paye que parce qu'il se prom^ne encore toutembaume

dans cette vallee de misere. Ce demi-dieu tant chants par Vol-

taire, et tant loue par M. de Belloy, pour arreter I'ivrognerie

du soldat pendant I'exp^dition de Minorque, fit une ordonnance

qui defendit a tout soldat ivre de monter la tranchee, et I'ivro-

gnerie cessa sur-le-champ. Ce trait n'a pas echappe a M. de

Belloy, qui le rapporte en termes pompeux et nationaux. Apr^s

ces eloges, ce qu'on trouve encore dans le discours du nouvel

acad^micien, c'est :les mots rtpwrs, honneur^ patrie. II dit aussi

que des Strangers qui ont assiste a la distribution de ces mar-

ques de distinction que le roi a accordees depuis peu aux sol-

1. Celui dont il a et6 parl6 tome II, p. 8 et 83.

IX. 29
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(lats qui ont servi un certain nombre d'annees ont laisse echap-

per des larmes non suspectes, et n'ont pu proferer dans leur

saisissement que ces deux mots : Quelle nation ! quelle nation

!

« Ehbien, FranQais,ajoute-t-il, pourriez-vousvous refuser votre

propre estime ? » Les Fran^ais ont I'honneur de I'assurer que

cela ne leur est plus possible, et que puisqu'il les en prie si

fort, ils s'acquitteront de leur devoir a cet egard ; et les etran-

gers qui liront le discours de M. de Belloy ne pourront dans

leur saisissement proferer que ces deux mots: Quel patriote !

quel patriote !... Au reste, il n'a pas mal tire son prince prede-

cesseur de la bataille de Crevelt. « Ah ! messieurs, dit-il, lors-

que dans la guerre suivante, M. le comte de Clermont com-

manda en chef, s'il eut ete servi comme il avait servi Maurice

(Maurice, c*est le marechal de Saxe), que la France pourrait

ajouter de lauriers a ceux qu'elle s^me sur la tombe de ce g6ne-

reux prince I » Gette tournure pourrait laire croire aux etran-

gers qu'il faut ^tre academicien avant d'etre patriote, et que

M. de Belloy, pour excuser son predecesseur, sacrifie sa nation,

ce qui n'est pas trop national; car enfm c'est dire en termes as-

sez precis, ou que les troupes n'oat pas fait leur devoir, ouque

leurs chefs ont ete des laches, en un mot que les Francais n'ont

ete que des Bressans ce jour-la, ce qui serait non-seulement le

contraire de la verity, mais diametralement oppos6 au veritable

esprit du patriotisme francais, dont M. de Belloy porte les stig-

mates. Quoi qu'il en soit de cette tournure, qui sacrifie la repu-

tation de la nation k celle d'un academicien, je trouve le dis-

cours de reception de M. de Belloy mieux ecrit que les prefaces

de ses tragedies, et en tout digne de I'immortalit^ a laquelle

TAcademie consacre ses travaux. Gependant ces messieurs ont

voulu faire les desinteresses sur leur nouvelle acquisition, et

lorsqu'on leur en fait compliment, le dedaigneux Marmontel re-

pond par ces vers de la Henriade :

M6dicis la regut avec indifference,

Sans remords, sans plaisir, maitresse de ses sens^

Et comme accoutum6e h de pareils presents.

— On vient de publier le catalogue des tableaux qui compo-

sent le cabinet de M. le due de Ghoiseul, et dont la vente se fera
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le6avrilprochain. Cettevente est unedes suites du deplacement

de ce ministre, et de la necessity d'arranger ses affaires; etcette

necessite imperieuse privera Paris d'un de ses pluspr6cieux ca-

binets, et du seul qui s'etait forme en ces derniers temps, apr^s

la ruine de ceux de MM. de Julienne, Gaignat et Grozat de

Thiers. Le cabinet de M. le ducde Ghoiseul commenQait a deve-

nir un des^plus interessants de celte capitale ; ce ministre I'en-

richissait non-seulement des nouvelles acquisitions qu'il etait a

portee de faire en France, mais aussi des debris pr^cieux qu'il

enlevait de temps en temps k la Hollande, oil le peintre et bro-

canteur Boileau faisait des voyages a cette intention. Vous ne

trouverez point de tableaux italiensdans cette collection; M. le

due de Ghoiseul, malgre son s6jour a Rome lors de son ambas-

sade, n'avait appris a aimer ni les tableaux, ni la musique de

ce peuple qui a enseign6 les arts au reste de I'Europe. II etait

trop sensible aux choses de pur agrement, et plus a un trait

d'esprit brillantqu'a un ouvrage d'un grand gout ou d'un grand

style.

15 f^vrier 1772.

Deux romans nouveaux ont occup6 le public pendant quel-

ques jours sur la fm de I'annee derni^re : disons d'abord un

mot du plus agr^able. G'est un nouveau roman de M""® Ricco-

boni, intitule Lettres d*Elisaheth-Sophie de Valliire a Louise-

Hortense de Canteleu, son amie, 2 parties in-12. Ges Lettres, qui

ont eu beaucoup de succ^s, sont ecrites avec cette grace, cette

16g6rete et cette touche spirituelle qui caract^risent le style de

M"^ Riccoboni, Tout ecrivain, tout artiste qui a une maniere k

lui n'est pas un homme vulgaire : celle de M'"** Riccoboni est

tr^s-distinguee, et lui assure une place parmi les plumes les

plus elegantes de son sexe que la France ait produites. Ses Let-

tres de Juliette Cateshy sont un petit chef-d'oeuvre de perfec-

tion. Un auteur qui n'aurait jamais fait d'autre preuve de talent

ne pourrait pas etre efface de la liste des ecrivains distingues

d'une nation. Je conviens que toutes les productions de la

plume de M""^ Riccoboni ne valent pas celle-la, et pour ne parler

que de la derni^re, je ne mets pas les lettres de Sophie de Val-

li^re a cote de celles de Juliette, mais je les mets fort au^dessus

des derniers romans que M'"*' Riccoboni a pubises. Cela est pleiu
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d'inter^t, non pas a la verite pour ceux a qui des etudes s6-

rieuses ont rendu le gout severe, et qui exigent meme pour

leur amusement une trempe de genie qu'on chercherait en

vain dans ces productions leg^res; mais je ne suis nullement

etonne que le roman de M"^ Riccoboni ait transporte nos jeunes

femmes et nos gens du monde, sensibles k I'exces aux agre-

ments et aux details pleins de grace et de d^licatesse. Les eve-

nements de ce roman sont, il faut en convenir, tres-romanesques;

mais les sentiments qu'ils inspirent et qu'ils font naitre ne le

sont pas; ils sont d'une extreme justesse. Sophie de Valliere est

une interessante creature ; son amant ne Test pas autant, et je

ne sais a quoi cela tient ; il manque, je crois, un peu de physio-

nomie ; on n'a pas ses traits presents comme ceux de sa char-

mante maitresse. Le premier volume est tr^s-superieur au

second. II y a de la langueur dans ce dernier. Le recit de

milord Lindsey n'avance pas assez, il ne va pas au fait : on est

d'abord impatiente, Ton fmit par 6tre ennuye. Le moment du

mariage de la mere de Sophie de Yalli^re avec son malheureux

epoux n'est ni bien choisi, ni bien trait6; il rend ce couple infor-

tun^ trop coupable envers Lindsey. II fallait les marier dans la

Caroline avant qu'ils eussent rencontre cet ami genereux. Les

maledictions de leurs parents devenaient d'autant plus terribles

qu'elles etaient prononcees sur un mariage accompli qu'ils

ignoraient et qu'ils cherchaient a emp6cher par tout ce que leur

autorite connaissait de plus redoutable. La dissimulation de ces

amants, leur obstination a se taire et k cacher leur lien k leur

bienfaiteur, en devenaient d'autant plus iuteressantes qu'elles

eloignaient de leur caract^re tout air d'ingratitude, de bassesse

et de trahison. Quoi qu'il en soit de ces observations, elles ne

tombent que sur les parents de Sophie de Valliere, qui n'ont

que trop expie leurs fautes par une destinee des plus deplo-

rables; mais je vous defie de faire le plus leger reproche a leur

aimable fiUe, bien digne assurement de tout le bien que

M"^ Riccoboni lui fait a la fm de son roman.

Passons au second roman, qui a aussi occupe le public, puis-

qu'il s'est dechaine contre lui avec beaucoup trop de chaleur;

la chose n'en valait pas la peine. Ce roman a pour titre les

Sacrifices de Vamour^ ou Lettres de la vicomtesse de Senanges

et du chevalier de Versenay ,• deux parties in-8°, chacune ornee
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d'une estampe. On pourrait aussi intituler ce roman les Sacri-

fices du hon sens de Vauteur h la pauvretd de son imagination,

11 y a une sorte d'extravagance qui est la fiUe de la sterility, et

M. Dorat est un des p6res putatifs de cette petite batarde ^

C'est un singulier assemblage que celui qui constitue I'essence

de nos petits-maitres philosophes ou de nos philosophes frelu-

quets, depuis que la philosophie est devenue I'air a la mode.

Ce sont des espfeces de Socrate de toilette qui ont affubl6 la

philosophie et la morale de toutes les fanfreluches de la frivo-

lite. lis ont aujourd'hui la fatuit6 de la m6taphysique et la pre-

tention des principes philosophiques, comme ils avaient autrefois

celle des bonnes fortunes; mais ce jargon bigarre de moeurs et

de frivolites, de gravite et de fadaises, vous prouvera toujours

que leur philosophie a pris naissance dans les coulisses, que

leur genie a recu sa plus solide nourriture dans les boudoirs

des actrices. C'est la Noucelle HHoise de J. -J. Rousseau et le

Sopha de Crebillon, fondus ensemble, qui ont forme le gout de

M. Dorat dans le genre des romans; et vous jugez aisement quel

monstre a du resulter d'une union si bizarre.

M. Dorat a voulu peindre une femme superieure a son

sexe, victime d'un mariage mal assorti, gemissant sous la

tyrannie d'un mari detestable, et se respectant cependant assez

pour ne jamais accorder la plus leg^re faveur a I'amant le plus

tendrement cheri et le plus digne de I'etre. Tout ce qu'elle se

permet se reduit a le tutoyer famili^rement et cordialement

dans ses lettres lorsque sa tendresse I'emporte sur sa raison.

L'amant de son cote est un modele de vertus et de resignation

dans la volenti de sa maitresse. II est vrai que la premiere et

unique fois qu'il obtient par grace sp6ciale la faveur de souper

avec elle tete a t^te sans autre consequence, il oublie ses prin-

cipes au point de se laisser enfermer dans le jardin, d'y passer

la plus belle nuit de Tete dans des bosquets favorables aux

reveries amoureuses, et de crocheter a la pointe du jour la porte

vitree de la chambre a coucher de la chaste et prude vicom-

tesse, au moment ou la chaleur de la saison I'avait consid^ra-

blement deshabill6e et d^couverte, et ou les illusions du som-

1. Dorat est m6me d^signd par Barbier dans son Dictionnaire des anohymes

commc le seul auteur de co roman. Deux figures de Marillier, gravies par Duclos

et de Ghendt.
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meil lui retraqaient en r^ve 1 'image de son vertueux et tendre

chevalier. II fut sur le point de devenir coupable, lorsque la

vicomtesse, reveillee en sursaut, le ramena par iin seul mot a

ses principes, en lui faisant gagner la porte sans avoir besoin de

sonner ses femmes. Vous croyez bien que cette expedition noc-

turne ne fut pas aisement pardonnee au pauvre chevalier si fou-

gueux, si entreprenant k la porte vitree, si reserve, si docile au

moment d^cisif. M. Dorat met tout sur le compte de I'^garement

des sens; et il faut etre juste, ce n'est pas de la part de I'auteur

un ^garement du sens commun, comme on serait tente de le

croire, c'est simple manque d'invention, c'est cettte maudite

st^rilite de tete qui I'a force de s'en tenir aces miserables expe-

dients pour brouiller les cartes.

Au fond, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat dans les

entreprises du ,preux chevalier. Mais k peine cet orage est-il

apaise, que M. Dorat en suscite un autre bien plus terrible et

s'abandonne aux moyens les plus violents pour tourmenter ces

innocents amants. M. de Senanges, vieux, emporte, et ne trop

jaloux pour etre jamais heureux par I'amour, s'6tait s6pare de

sa femme a I'amiable ; il vivait dans ses terres en hibou, et lais-

sait k sa jeune et vertueuse epouse la liberte de vivre a Paris,

chez un oncle trfes-digne homme, en odeur si ce n'est de sain-

tete, du moins de beaute et de bonne conduite. Tout a coup,

M. Dorat ramfene ce mari detestable et furieux de ses terres a

Paris, pour chagriner sa femme de nouveau, a I'instigation d'une

petite coquine de marquise. Cette petite marquise d'Ercy, au

char de laquelle le chevalier avait ete attache avant de se vouer

a M™" de Senanges, avait cache le desir de s'en venger sous une

apparente indifference; c'est elle qui dicta et dirigea les de-

marches du mari ; les deux amants en furent la victime. Le che-

valier, pris au depourvu, assailli un soir dans la rue, remboursa

un bon coup d'epee; apres cet exploit, le jaloux obtint une

lettre de cachet pour faire enfermer sa femme dans un convent.

Ainsi cette personne celeste, d'une conduite irr^prochable, et

representee comme I'idole du public par la reunion de la beauts

et de la jeunesse aux vertus les plus touchantes, est enlevee

de la maison de son oncle, homme aussi tr^s-consid^re, comme
une femme de mauvaise vie, et fourr^e dans une abbaye de

province situee au milieu d'un pays triste et sauvage. M. Dorat



r

FfiVRIER 1772. ^55

fait plus que le minisire le plus despotique et le commis le plus

hardi n'oseraient se permettre, et la pauvre vicomtesse a I'hu-

miliation de lui 6tre ensuite redevable de sa meilleure fortune :

car personne ne plaide pour son innocence, ne prend sa defense,

et le module des graces et des vertus resterait k jamais ense-

veli dans cette retraite, sans la g6nerosit6 de M. Dorat qui, ne

sachant comment reparer le mal qu'il a fait un peu etourdi-

ment, m^ne le vieux mari k la chasse ou il lui casse le cou. Le

malheureux se repent en mourant, et rend enfin justice a une

femme incomparable qu'il a si longtemps et si cruellement per-

s6cutee, de sorte que rien n'empeche qu'apr^s le deuil le cheva-

lier n'epouse sa charm ante veuve, et, par ce moyen, les sacri-

fices de I'amour finissent par un sacrifice a I'amour. M. Dorat a

oublie de faire raser et enfermer a Sainte-Pelagie sa petite ma-

dame d'Ercy, et c'est une etourderie qui n'est pas trop par-

donnable dans un homme qui donne des lettres de cachet avec

tant de facilite.

On a impitoyablement dechire ce roman : on I'a trouve de

mauvais ton, de mauvais gout, detestable en tout point; mais

il ne meritait pas cet acharnement : c'etait tout simplement une

pauvrete k oublier. Au milieu de ce dechainement, I'edition

s'est epuisee, et Ton n'en trouve plus que quelques exemplaires

de parade, d'un papier plus beau et plus cher; preuve bien

aflligeante de la quantite 6norme de desoeuvres dont la capitale

est encore surcharg^e, et qui ont assez de temps a perdre pour

lire des fadaises qu'ils jettent ensuite avecdedain.

La sensation que ce roman a faite n'a cependant pas 6te

sans motif. On a pretendu y reconnaitre le fond d'une histoire

veritable, ou du moins le dessein de I'auteur de mettre en scene

des personnes connues; on a assure que tous les acteurs etaient

historiques, et c'est ce qui a pique la curiosite du public. Yoici

la clef du roman, certifiee veritable par ceux qui sont dans le

secret de I'auteur :

L'incomparable vicomtesse de Senanges est une M"^ la com-

tesse de Beauharnais, que le public ne connaissait jusqu'i pre-

sent que comme fort Elegante, eclipsant toute beaute rivale : du

reste, un peu soupQonnee et accusee par d'autres dames du

bon ton de mettre du blanc, ce qui a donn6 occasion a M. de

Pezay de lui adresser I'^pitre la plus ridicule et la plus labo-
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rieusement frivole qui soit encore sortie de son portefeuille ^
On a pr^tendu que le portrait de la marquise d'Ercy 6tait

trac6 d'apr^s le caract^re de M™^ de Gassini, soeur de ce petit

M. Masson de Pezay qui porte des talons rouges, et qui se fait

appeler par son laquais et meme par son imprimeur Monsieur

le marquis, a notre barbe, a nous qui avons tous connu

M"" Masson sa mfere, et qui prenions autrefois la liberte d'appe-

ler famili^rement monsieur le marquis le petit Massonnet^. Je

veux bien accorder a M. Dorat que M'"'' de Gassini soit un peu

coquette; mais je ne lui accorderai jamais qu'elle soit coupable

des noirceurs que le chevalier Dorat fait commettre a sa petite

coquine d'Ercy ; ces sortes de gentillesses ne se croient pas

sans preuves.

Quant k M. le comte de Beauharnais, il est bien plus encore

dans le cas de se plaindre de M. le romancier, qui le peint

comme un monstre atroce, tandis que M. le comte est genera-

lement reconnu pour un honnete et bon homme. Tout le monde
sait que, retire par gout et par raison dans ses terres pr^s de

la Rochelle, M. le comte de Beauharnais a etabli sa femme a

Paris de la mani^re la plus decente, chez son p6re; il lui donne

de quoi vivre honn^tement, suivant ses moyens et sa fortune

;

il ne la gene en rien; il n'a jamais pense ni a faire enlever sa

femme par un coup d'autorite, ni a egratigner la peau d'aucun

de ses adorateurs; et pour punir le chevalier Dorat de ses

calomnies, j'espere qu'il ne pensera pas davantage k se casser le

cou a la chasse, et que I'amant de sa femme se morfondra en-

core longtemps dans son jardin avant d'avoir le droit de passer

par la porte vitree dans le lit nuptial.

4. Ce reproche de mettre du blanc, joint k celui de se faire aider pour ses

vers, donna lieu a Pezay d'adresser une dpitre h M"^^ de Beauharnais, dans

laquelle il dit que, pour le blanc, c'est calomnie; mais, ajoute-t-il,

Vos vers, c'est bien une^autre histoire.

II n'est gu6re possible de ne pas reconnaitre la la comtesse de Beauharnais, dont

Le Brun disait :

Chlo^, belle et po@te, a deux petits travers :

Elle fait son visage, et ne fait pas ses vers.

2.Voir quelques details sur Pezay au commencement du mois de novembre 1777

de cette Correspondance.
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M. le due de La Vauguyon 6tant alle, ces jours passes,

rendre compte au tribunal de la justice 6ternelle de la manifere

dont il s'est acquitt^ du devoir effrayant et terrible d'elever un

dauphin de France, et recevoir le chatiment de la plus criminelle

des entreprises, si elle ne s'est pas accomplie au voeu et aux

acclamations de toute la nation; on a vu, a cette occasion, un

monument de vanit6 bien strange, et qui a occupy la cour et la

ville : c'est le billet d'enterrement qu'on a envoys k toutes les

portes, suivant I'usage. Ge billet est devenu, par sa singularite,

un effet de biblioth^ue. Chacun a voulu le conserver: et a

force d'etre recherche, il est devenu rare, malgre la profusion

avec laquelle il avait ete distribue. Je vais le transcrire ici en

son entier, dans Tesp^rance qu'il pourra entrainer ces feuilles

avec lui vers la posterite.

« Vous 6tes pri^s d'assister aux convoi, service et enterre-

ment de monseigneur Antoine-Paul-Jacques de Quelen, chef des

noms et armes des anciens seigneurs de la chatellenie de Que-

len en Haute-Bretagne, juveigneur des comtes de Porhoet; sub-

stitue aux noms et armes de Stuer de Caussade, due de La

Vauguyon, pair de France, prince de Garency, comte de Quelen

et du Broutay, marquis de Saint-Megrin, de Gallonges et d'Ar-

chiac, vicomte de Galvignac, baron des anciennes et hautes

baronnics de Tonneins, Gratteloup, Yilleton, la Gruere et Picor-

net, seigneur de Larnagol et Talcoimur, vidame, chevalier et

avou6 de Sarlac, haut baron de Guienne, second baron de

Quercy, lieutenant-general des armees du roi, chevalier de ses

oidres, menin de feu monseigneur le dauphin, premier gentil-

homme de la chambre de monseigneur le dauphin, grand-maitre

de sa garde-robe, ci-devant gouverneur de sa personne et de

celle de monseigneur le comte de Provence, gouverneur de la

personne de monseigneur le comte d'Artois, premier gentil-

homme de sa chambre, grand-maitre de sa garde-robe et sur-

intendant de sa maison; qui se feront jeudi, 6 fevrier 1772, k

dix heures du matin, en I'eglise royale et paroissiale de Notre-

Dame de Versailles, ou son corps sera inhume. De profundis, »

On voit que ce billet est I'ouvrage d'une composition refle-

chie, combinee, profonde et laborieuse. Si le fils du defunt,

M. le due de Saint-Megrin, en est le seul et veritable auteur

et s'il entend son ouvrage, il faut que TAcademie des inscrip-
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tions et belles-lettres lui conf^re, par acclamation, la premiere

place vacante et I'enregistre parmi ses membres comme due,

pair, prince, marquis, comte, vicomte, juveigneur, vidame,

chevalier, avou6, haut baron, second baron, troisi^me baron;

car toutes ces qualifications vont lui passer par la mort de son

p^re. II serait a propos aussi de fonder et d'eriger une chaire

dont le professeur ne ferait autre chose toute Tannee que d'ex-

pliquer a la jeunesse le billet d'enterrement de M. le due de La

Vauguyon; sans quoi il est k craindre que I'erudition necessaire

pour le bien entendre ne se perde insensiblement, et que ce bil-

let ne devienne avec le temps le desespoir des critiques. Le

terme de juveigneur, par exemple, est peu connu. On appelle

ainsi un cadet apanage; M. le due d'Orl^ans est juveigneur de

la maison de France. Ge mot est peut-etre une corruption du

mot junior, dont les Cesars du Bas-Empire appelaient ceux

qu'ils associaient a I'Empire. Sans le billet d'enterrement de

M. de La Vauguyon, le terme de juveigneur allait se perdre

dans I'obscurite des temps. Eh bien ! malgre cet 6talage impo-

sant de titres de toute esp^ce, il s'est trouv6 des gens assez

difficiles pour disputer k M. de La Vauguyon presque jusqu'au

litre de gentilhomme, et pour soutenir (chose dont je suis fort

loin de convenir avec eux) qu'il descend d'un chirurgien dont le

fils a eu assez d'adresse ou de bonheur, ou, si vous voulez, de

merite, pour epouser I'heriti^re de la maison de Saint-M6grin,

et pour s'enter surxette tige illustre ; et ils pretendent qu'il n'y

a gu^re plus decent ans, puisque cela s'est fait dans la minorite

de Louis XIV. Si cela etait, les mauvais plaisants diraient qu'il

-manque encore quelques qualifications au billet d'enterrement.

lis ont dit pour les places que M. de La Vauguyon a occu-

pees, qu'il ne suffit pas d'etre I'avoue de Sarlac, qu'il faut

encore etre Favour de la nation. La denomination de grand-

maitre de la garde-robe est une usurpation qui a et6 rele-

vee dans la Gazette de France par ordre de la cour. II n'y a que

les grandes charges de la couronne qui aient le droit exclusif

de s'appeler grand-maitre, grand-ecuyer, grand-veneur, grand-

xhambellan, etc. Ceux qui ne servent pas la personne du roi,

ceux qui sent attaches aux princes de la maison royale ne jouis-

sent que du titre de premier maitre, premier ecuyer, premier

veneur, etc.

I
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— Le ballet des Diables ayant manque ces jours passes dans

Castor et Pollux, k I'Opera, et messieurs les diables dansant tout

de travers, M"'' Arnould disait qu'ils 6taient si troubles par Yar-

rivde de M, le due de La Vauguyon, que la Ute leur en pHait.

M. de Buzengais et le prince de Nassau, qui n'est pas reconnu en

Allemagne, s'etant battus depuis peu, on disait, devant Sophie

Arnould, que le premier avait fait beaucoup de famous avant de

s'y determiner, et que c'etait d'autant plus singulier qu'il pas-

sait pour savoir bien manier I'epee. Cest que, r^pondit Sophie,

les grands talents se font toujours prier, Aprfes le d^place-

ment de M. le due de Choiseul, on fit des tabati^res ou il y avait

d'un cote le buste du due de Sully, ministre de Henri IV, et de

I'autre celui du due de Choiseul. Cest bien, dit Sophie en

voyant une de ces boltes, on a mis la Recette et la B^pense en-

semble,

— Un jeune peihtre appele Touzet *, el6ve de I'Academie,

vient de faire un dessin qui represente le tableau magique de

Z^mire et Azor tel qu'on le voit sur le theatre de la Comedie-

Italienne. Ce Touzet est cel^bre a Paris, depuis quelques ann^es,

par le talent d'imiter et de contrefaire, qu'il possfede au su-

preme degre. Non-seulement il contrefait toute sorte de person-

nages et de caract^res avee une perfection qui ne laisse rien k

desirer, mais il imite encore a lui tout seul une collection de

bruits et de phenomenes physiques. On le place au milieu d'un

salon, derri^re un paravent, et Ton entend tout un essaim de

religieuses qui vont a matines : on les entend se lever, se

reunir, descendre des corridors dans I'^glise, chanter I'ofTice,

faire la procession, rentrer dans le convent et se disperser dans

leurs cellules. On distingue I'age, le caract6re, I'humeur, les

infirmites de chacune de ces nonnes ; on se croit transports au

milieu d'un convent. La matinee de village, le dimanche, est

encore plus surprenante : on se trouve transporte dans I'inte-

rieur d'un menage rustique ; on assiste au lever du menager et

de la mSnag^re, k leurs fonctions matinales : on les aceom-

pagne a I'Scurie, k la basse-cour, dans la rue, a la messe; on

entend le sermon; on le suit dans le presbyt^re; on devine le

caractfere du cur6, desa gouvernante, deson chien m^me, quine

1. Grimm a dej^ parl6 de Touzet et de son talent d'imitation, p. 262.
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jappe pas comme un chien de paysan. Tout cela est d'une verite

surprenante. Ge Touzet observe les plus petites nuances avec

une justesse qui confond.

Tout le monde a voulu le voir, depuis nos princes jusqu'aux

plus petits particuliers ; il a meme, je crois, repr6sent6 ses face-

ties chez M"^ la Dauphine; mais, a I'exception de beaucoup

d'eloges, personne ne lui a rien donne : en revanche, on lui a

fait perdre un temps precieux pour son talent et pour son etat.

Tout le parti qu'il a retire de ses representations en ville se re-

duit k un grand nombre de souscriptions pour la gravure de

son tableau magique. Touzet n'a point d'esprit dans la soci6te

quand il n'est que lui. Cette pauvrete de tete, lorsqu'il n'est

pas en representation, lui est commune avec tous ceux qui font

le m^me metier, comme j'ai souvent eu occasion de le remar-

quer. line autre remarque qui n'est pas moins generale, c'est

que tous ceux qui font metier d'amuser et de faire rire les

autres sont eux-memes presque toujours d'un naturel triste et

melancolique.

— Louis Tocque, peintre du roi et de I'Academie royale de

peinture et sculpture, est mort ces jours passes dans un age

avance. II excellait en son temps dans le portrait; mais il etait

depuis longtemps hors de combat. II futappele, sije m'en sou-

viens bien, en Russie pour faire le portrait de I'imperatrice l5li~

sabeth 1, et en s'en revenant en France, il s'arreta dans diff^rentes

cours du Nord pour exercer son talent. G'etalt un homme me-
diocre.

— M. I'abbeBaudeau, une des colonnes rustiques du second

ordre parmi les 6conomistes, a public successivement dans les

EpMmerides du citoyen des Lettres historiques sur V^tat actuel

delaPologne et sur Vorigine de ses malheurs ; mais, comme per-

sonne ne lit les ^ph^mirides, et que les sages et hardis r6dac-

teurs de ce journal n'ont jamais pu entrer en concurrence avec

les mechantes feuilles de Freron, ni se procurer le moindrepro-

duit net, M. I'abbe Baudeau, dans I'esperance d'attraper quel-

ques lecteurs, a cru devoir faire imprimer ces lettres separe-

ment; elles forment un assez gros volume, grand in-S". Geux

qui ont quelque notion de la sagesse, de la gravite, de la pro-

1, Grim 11 avail annonce son depart, tome II, p. 423.
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fondeur avec lesquelles il faut discuter des questions d'fitat jet-

teront bientot les lettres du pr6montre Baudeau, et lui conseil-

leront d'ecrire sur le regime de son ancien couvent. Au reste,

les ouvrages sur la Pologne ne nous manqueront pas, et si Dieu

n*y met la main, ils confirmeront sans doute I'Europe dans

I'opinion qu'il n'y a point de pays au monde oil Ton sache 6crire

avec autant de confiance sur les mati^res qu'on n 'entend pas et

sur les faits qu'on ne sait pas. M. le comte Wielhorski, depuis

qu'il reside en France, s'est adresse a tous nos grands esprits

pour faire fabriquer une nouvelle constitution a la Pologne. Us

y ont employe leurs veilles, et M. le comte Wielhorski poss^de

le resultat de leurs reveries dans son portefeuille, d'ou elles ne

sortiront sans doute que lorsqu'il ira presider k la pacification

de sapatrie. II a fait travailler chacun de nos legislateurs deson

cote sans conferences et sans communication entre eux. Le pre-

mier manuscrit est de Jean-Jacques Rousseau, le second de

M. I'abbe de Mably. M. Rulhi^re travaille aussi k un ouvrage sur

la Pologne, mais je ne sais si c'est une histoire ou une nouvelle

constitution, et il existe un quatrieme ouvrage sur cet objet dont

on ne veut pas encore nommer I'auteur. 11 est bien facheux, pour

le bonheur de la Pologne et pour les puissances qui travaillent

a sa pacification, que les chandelles de tant d' esprit lumineux

restent sous le boisseau de M. le comte Wielhorski. Comment

feront les cabinets de Petersbourg, de Potsdam, de Var-

sovie, de Vienne pour sen passer? Le D' Baudeau n'est pas

si avare, lui : il donne ses chandelles au prix coutant, et ce n'est

pas sa faute s'il n'en a pas le debit, parce que la manufacture

des economistes est decriee. II n'a pas oublie la reverie favorite

de son ecole, I'impot unique, et il veut bien enseigner aux Po-

lonais comment cet impot doit etre assis chez eux.

— Une desmatieres qui ont le plus prete au radotage de nos

toivains, c'est la theorie du luxe; c'est une mine inepuisable en

sottises; aussi est-elie exploit^e avec une ardeur qui ne se ra-

lentit point. Un ecrit de cinquante pages : Du Luxe, de sa nature,

de sa vraie cause et de ses efjets, vient d'augmenter le nombre de

ces sages productions ; mais I'auteur radoteur est rest6 anonyme

et aussi obscur que le tissu de son radotage.
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MARS.

!«"• mars 1772.

A mesure que le gout des bonnes etudes et la connaissance

de la litterature ancienne diminuent en France, les traductions

des monuments de I'antiquite se multiplient et annoncent la

chute prochaine et totale des langues grecque et latine. Apr^s

avoir renouvel6 depuis quelques ann6es les traductions de pres-

que tons les auteurs classiques de la latinite, on a commence a

se Jeter sur les auteurs grecs avec la m^me ardeur, et les au-

teurs les moins lus ne sont pas k I'abri du ridicule de se voir

affubles d'un habit francais. Sans m'arreter aux traductions des

annees pass^es, un M. Dacier, protege par M. de Foncemagne,

vientde traduire les Histoires diverses d'JSlien, traduites du grec

avec des remarques. Elien etait une espece d'abbe Trublet en son

temps; il compilait, compilait, compilait, ou plutot il ramassait

des materiaux pour quelque ouvrage en forme. G 'etait de tous

les auteurs celui qui sollicitait le moins les soins d'un traducteur.

M. Dacier, qui vient de s'en charger, est un parent du celebre

Dacier, et I'Academie royale des inscriptions et belles-lettres

vient de I'adopter un peu pour sa traduction, et beaucoup a

cause de son nom. M. Ghabanon, qui appartient depuis long-

temps a cette Academie, a public presque en m^me temps ies

Odes pythiques de Pindare, traduites avec des remarques^ et le

texte a cote ; et pour doubler nos richesses, M. Vauvilliers, lec-

teur et professeur royal pour la langue grecque, nous a aussi tra-

duit le prince de la poesie lyrique dans ua Essai sur Pindare.

Get essai n'est qu'une insipide periphrase ; ainsi ne perdons pas

notre temps avec M. le lecteur royal. Quant a M. Ghabanon, je

ne le crois pas un grand Grec, je ne le crois pas surtout assez

fort pour une entreprise aussi difficile; mais j'aime d'autant

mieux abandonner ses Pythiques a un jugement du philosophe

Denis Diderot que son censeur nous parlera beaucoup plus de

Pindare que lui. M. Ghabanon est Americain ou du moins d'ori-

gine am^ricaine. II jouit d'une aisance honnete. G'est un fort

honnete garden et assez aimable dans la societe ; mais ses talents

sont mediocres, et ses succ^s I'ont ete jusqu'a present de meme.
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Cela n'empeche pas qu'il ne compte se meltre sur les rangs

pour rAcademie fran^aise a la pi-emifere occasion, et qu'il n'y

entre avec le temps. Mais parlous de Pindare, ou plulot ecou-

tons ce que le philosophe va nous en dire:

« Les Odes de Pindare sont les poemes les plus fougueuxque

nous connaissions. Horace le savait bien, et il dissuade tout au-

teur de le prendre pour module. Gelui, dit-il, qui se propose

d'imiter Pindare subira le sortd'Icare traversant la mer avec des

ailes de cire. Gependant, quand on lit avec attention ce poete,

on y discerne une premiere marche reglee, une division par

strophe, antistrophe et epode. La strophe entame un premier

sujet, il est suivi par I'antistrophe qui en presente un second ou

m6me un troisi^me a traiter k I'^pode qui rengage la strophe

dans lameme matiere ou dans une autre; en sorte que cestrois

sortes de couplets forment, pour ainsi dire, comme une chaine

ininterrompue qui conduit le poete du commencement de la

pifece jusqa*a la fin. S'il arrive k I'antistrophe ou k I'epode de

s'arreter, c'est communement pour reprendre un fil echapp6 du

faisceau et le renouer au tout.

<( Outre cette distribution reglee, il y a encore unplan gene-

ral preconcu, medit6 froidement par le poete et lui servant de

boussole lorsqu'il s'est egar6 dans sa route. Ainsi I'ode, telle que

je la congois, suppose done un profond raisonneur qui ordonne

et un genie dou6 du plus violent enthousiasme qui execute. Les

Remains penchaient a transporter le siege de I'empire a Troie

:

c'etait un projet insense. Horace se propose d'en d^tourner ses

concitoyens. Voila le but de son ode. Comment le remplit-il?

11 commence par I'eloge de la Constance ; ce fut la vertu de Ro-

mulus, leur fondateur. Ce fut a la Constance qu'il dut son instal-

lation entre les dieux. II franchit 1'Acheron sur les chevaux de

Mars, il se presente aux portes de I'Olympe ; il allait s'asseoir

aux cotes d'Hercule, lorsque Junon s'avance k sa rencontre et

proteste contre son entr6e, k moins qu'il ne soit arrete par les

destinees que jamais les murs de Troie ne seront releves. iSi le

contraire arrivait, alors elle ressusciterait ses Grecs; ils entou-

reraient derechef une ville odieuse; les p^res, les meres, les

enfants seraient ^gorges, et Ton verrait renaitre toutes les hor-

reursdel'ancienne guerre. Ici le poete s'arrete,etil reproche a sa

muse d'avoir revele indiscretement ce qui s'est passe au conseil
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des dieux. Voila ce que j'appelle une ode, et voila comme Pin-

dare conduit les siennes avec plus de profondeur et de verve

encore. D'ou Ton voit que tout raisonnement qui concourt au

but de Tode ne convient pas pour cela a ce genre de poesie : il

faut encore qu'il pr^te aux grands mouvements, aux images frap-

pantes et fortes, et k toute la fureur de la verve. Un poete

odaique n'est pas un voyageur qui fait son chemin sur un bon

cheval: c'est un voyageur emport6 sur un cheval aile sans mors

et sans bride, s'ecartant sans cesse de sa route, planant au-

dessus d'un coteau riant, traversant une plaine memorable par

quelques batailles, s'elancant vers une ville cel^bre, suivant le

cours d'un fleuve ou d'un torrent, tournant autour d'une mon-
tagne que le volcan consume et fait mugir.

(( La traduction de M. Chabanon suppose une bonne con-

naissance du grec; elle n'est ni assez litterale ni assez libre. II

faut etre soi-meme un poete pour y reconnaitre Pindare. Elle

est precedee d'un discours pr61iminaire faible d'id^es. 11 y
a des litterateurs qui pretendent que les odes de Pindare sont

des especes de mots rimes, des vers faits sur un chant donne,

ce que nous appelons des canevas. Cette conjecture est vrai-

semblable. En ce cas, quelle tache que celle d'etre varie, nom-

breux, plein d'idees, d'images et de verve, grand peintre et

grand harmoniste, avec de pareilles entraves ! C'est proposer k

un homme encbaine par les pieds et par les mains de faire le

saut perilleux dix fois, vingt fois de suite. »

— Jipitres sur la vieillesse et sur la v^riU^ suivies de quel-

ques pieces fugitives en vers, et d'une comMie nonvelle enprose

et en un acte qui a pour titre : le Mariage de Julie, par M. Sau-

rin, de 1'Academic francaise. Brochure in-8° d' environ cent

pages. Les pieces fugitives sont peu de chose. Les deux 6pitres

ont ete lues successivement dans deux stances publiques de

I'Academie avec applaudissements. La poesie de M. Saurin

manque un peu de douceur et de grace, elle ne charme pas

assez. Le Mariage de Julie est une jolie petite comedie, d'un

dialogue a la fois naturel et piquant, et dont les caract^res sont

trfes-vari^s, sans effort et sans appret. Je pref^re cette pi^ce de

beaucoup aux Mceurs du temps et autres pieces de M. Saurin,

parce que le naturel me parait le porro unum necessarium dans

les Guvrages de I'art. Je suis m^me persuade qu'en serrant un
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peules scenes de la fin qui m'ont paru trainantes, cette pi^ce

aurait r^ussi au theatre. M. Saurin I'avait lue aux Com^diens

avant de la faire imprimer ; mais ces messieurs I'ont trouvee

mauvaise et I'ont refusee. lis ont apparemment le gout plus dif-

ficile que moi.

15 mars 1772.

Dans le temps que les Romains, sous la conduite de Cesar,

s'occupaient de la conqu^te des Gaules, les Gaulois etaient gou-

vern6s par un roi dont je ne sais pas le nom. II etait debon-

naire et pieux, et meme dans I'occasion imbecile. II avait une

fille qui s'appelait £mir6ne et qui etait un modele de beaute et

de vertus, ainsi que les filles de roi le sont toujours. Cette fille

avait 6te elevee dans la maison paternelle avec un jeune prince

qui s'appelait Glodomir et qui 6tait vaillant et beau comme la

jeune princesse etait belle et vertueuse. Glodomir devint amou-

reux de la belle ]5mirene, et la belle l5mirene devint sensible a

I'hommage du beau Glodomir. Gependant la guerre continuait

toujours, et le pieux roi eut le malheur dans une rencontre

d'etre fait prisonnier par les Romains. Se trouvant dans cette

detresse, il se sentit plus religieiix qu'auparavant, a I'exemple

des debonnaires de tons les siecles, et mettant sa confiance

tout entiere dans leDieu de ses peres, tel qu'il lui avait ete ma-

nifeste par les druides, il promit k ce Dieu par un voeu solennel

de consacrer a son culte sa fille la belle I^mir^ne, et de lui faire

prendre le voile des vierges devou6es, s'il lui faisait la grace de

le tirer des mains de ses ennemis. Aussitot le dieu des druides

suscita le bras du vaillant Glodomir, qui n'avait pas sitot

appris le malheur du roi qu'il se flattait d'appeler un jour son

beau-p^re qu'il etait accouru pour le delivrer. A [peine le roi

^tait-il pris, a peine avait-il eu le temps de prononcer son voeu

imprudent, que les Romains qui I'entouraient furent dissipes,

€t le vaillant Glodomir ramena le roi victorieux dans le camp
des siens ; apr^s quoi, il alia se preparer k de nouveaux exploits.

Le roi, fidele a son voeu, voulut que le bout de I'an de sa

d61ivrance fut solennise par la consecration de sa fille unique

au culte de son dieu. Le principal druide, plein de z^le et de

chaleur pour les inter^ts de la religion, seconda ces pieuses dis-

positions du roi imbecile. Le grand druide, qui allait de con-

IX. • 30
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tree en contree exercer les fonctions de sa place eminente et

qui ne se trouvait aupres du roi que par intervalle, devait ar-

river pour honorer de sa presence cette auguste ceremonie.

Gependant la belle Emirene, victime d'un voeu inconsidere, se

desesperait en secret du sacrifice qu'elle allait faire de sa li-

berte, de sa vie, de son bonheur et de I'amour qui la liait au

vaillant Glodomir.

Ge jeune guerrier apprend au loin le sort qu'on prepare a la

fille du roi. 11 accourt, et tandis que le roi, les druides, les

guerriers et tout le peuple sont occupes a aller a la rencontre

du grand druide, il pen^tre dans le bois sacre, sous ce chene

antique ou les druides avaient place leur autel, et ou Emirene

etait restee ^perdue et seule pour deplorer son sort. G'etait se

devouer a la mort : suivant les opinions religieuses des Gaulois,

nul mortel, excepte les druides, ne pouvait approcher de cette

demeure auguste et respectee. Par une autre loi religieuse, la

pretresse nouvellement re^ue etalt obligee de sacrifier la pre-

miere victime humaine qu'on ofTrait aux dieux. Les druides

gardaient avec trop de soin le bois sacr6 pour promettre I'im-

punit6 a quelque profanation ; le temeraire Glodomir fut surpris

et enchalne.

Gependant le grand druide etait arrive ; c'etait un pr^tre Men

eloigne de I'esprit de son corps et surtout de I'ambition de ce

chef des druides qui, sous le pretexte de I'interet de la religion,

usurpait, sous un roi faible et incertain, une portion de I'autorite

souveraine. Le grand druide ne pr^chaitqu'une religion de paix,

de tolerance et de soumission ; il brulait en secret d'eclairer ce

peuple grossier sur I'atrocite de quelques-uns de ses usages

religieux, et surtout il aspirait a abolir ces affreux sacrifices de

victimes humaines. II declara d'abord qu'il voulait entretenir

la princesse Emirene en particulier, parce qu'il ne suffisait pas

du voeu de son pere pour la consacrer au culte des autels, et

qu'il fallait encore que ce devouement fut de sa part libre et

volontaire. Emirene allait ouvrir son coeur a ce respectable vieil-

lard et lui montrer combien elle etait peu propre a I'etat qu'on

lui destinait, lorsqu'une troupe de druides, ayant leur chef a

leur tete, vint demander au grand druide la vie de I'impie

Glodomir pour avoir viole I'asile des dieux.

C'etait priver I'fitat de son plus ferme appui; c'etait consa-
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crer par le plus criminel des abus un usage barbare. Le grand

druide cherchait en vain k faire roiigir ses pi*6tres de leur atro-

cite; leur chef insistait sur la n6cessite de venger la religion,

et tout ce qu'on en put obtenir, c*6tait de se conformer h une

ancienne loi religieuse qui garantissait la victime de la mort,

dans le cas ou une vierge voulut, pour la sauver, se consacrer

au culle des autels. A peine ^mir^ne senlit qu'elle pouvait

sauver son amant et conserver a I'Etat son defenseur, qu'elle

sacrifia toutes ses repugnances et se devoua.

Ainsi, le danger de Glodomir devint le signal de la vocation

de sa maitresse pour I'etat de religieuse. Ge jeune guerrier eut

encore le meme jour occasion de faire usage de sa liberte re-

couvree, en combattant les Romains et en remportant sur eux

une nouvelle victoire. Le roi, accompagne du grand druide et

de toute la sequelle de ses pretres, suivi de tous les guerriers,

se rendit apres le combat dans le bois sacre pour remercier les

dieux de cette nouvelle faveur; le h^ros a qui on en etait rede-

vable ne s'y trouva point. Le grand druide s'informa des raisons

de son absence, et le chef des druides lui apprit qu'il avait ete

remis apres la bataille dans les liens du dieu, et qu'il n*en

pouvait etre affranchi qu'apr^s avoir fait penitence au pied des

autels et avoir recu la remission de son crime par le minist^re

d'un druide. Le grand druide se chargea lui-meme de ce soin,

et, apres avoir fait amener devant lui le defenseur de I'Etat en-

chain6, il le debarrassa aussitot de ses indignes fers. G'^tait le

moment de recueillir dans une urne les billets de ceux parmi

lesquels on devait choisir la victime qui serait oflerte en sacri-

fice; celui dont le billet 6tait tire de I'urne par la pretresse

devenait la victime designee. Le grand druide fit en vain tous

ses efl'orts pour empecher ce peuple superstilieux et credule de

deposer les billets dans I'urne fatale, et de rendre ses dieux

complices d'un meuitre reflechi. Le chef des druides, de plus

en plus indigne de I'humanite du grand druide, osa, malgre le

respect et la soumission qu'il lui devait, le blamer publique-

ment, et insister sur I'observation rigoureuse d'une ceremonie

regardee comme essentielle a la religion. Le roi, devotement

attache au culle de ses p^res, n'osa se refuser aux instances de

son premier druide, un peu sanguinaires a la verile, mais

d'ailleurs conformes au calechisme qu'il avait appris dans son
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enfance. Le grand druide, ne pouvant reussir a abolir cet usage

barbare, alia assister avec tout le peuple a la deposition des

billets dans I'urne sacree.

fimirene seule n'eut pas le courage de s'y trouver. Orn^e du
voile et de la couronne de pretresse par les soins du chef des

druides, elle attendit dans le bois sacre le retour du peuple dans

cet abattement qui suit les grands sacrifices et avec I'effrayante

perspective de disposer sous peu d'instants de la vie d'un ci-

toyen en tirant le billet fatal de I'urne sacree. Son amant la

surprit dans cet etat une seconde fois dans I'asile des dieux.

D^s qu'il eut su qu'Emirene ne s'etait devou6e que pour lui

sauver la vie, il s'etait arme et mis a la tete d'un detachement

pour disputer sa maitresse aux dieux et I'enlever de force a leurs

autels. II n'avait pas prevu que son entreprise echouerait par

I'opposition d'l5mir^ne. Celle-ci, ne voulant pas ^tre a Glodomir

a ce prix, embrassa les autels et defia son amant d'oser Ten

arracher; mais bientot, le rappelant a des sentiments plus di-

gnes de lui, elle s'en alia seule et sans crainte, bien sure qu'il

n'oserait sans son aveu former le moindre attentat contre sa

liberte. Elle ne se trompa point. Quoique toutes les avenues

fussent gardees par les soldats de Glodomir, il n'eut pas le cou-

rage de s'opposer au depart d'fimir^ne, et cette campagne ne

passa ni pour la plus belle ni pour la plus heureuse qu'il eut

faite. II la termina en renvoyant ses soldats, et en allant de

desespoir mettre son nom dans I'urne sacree.

Le chef des druides, toujours soutenu par son zele et tou-

jours contrarie par son superieur le grand druide, fit rapporter

cette urne sur I'autel, et somma la jeune pretresse Emirene

d'en tirer le billet fatal. Elle fut obligee de consommer cette

affreuse ceremonie; mais elle n'eut pas sitot lu le billet de

mort quelle le rejeta dans I'urne et tomba au pied de I'autel

sans connaissance. Lorsqu'elle fut revenue a elle-meme, le chef

des druides la-pressa en vain de declarer le nom de la victime.

Elle resista, et le grand druide survint a propos pour soutenir

son courage et pour I'exhorter k garder pour toujours un silence

qui sauvait la vie a une victime innocente : car elle ne poiivait

^tre d^clar^e que par la pretresse.

Le roi, inform^ de I'obstination avec laquelle sa fille refusait

de dire le nom de la victime, crut entrevoir le myst^re, et sup-
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posa avec assez de vraisemblance que c'6tait son billet que sa

fille avait tire de I'urne, et que sa tendresse pour son pere

I'emp^chait de declarer. 11 se sentait assez grand pour se d6-

vouer volontairement et pour se r6unir k I'esscnce premiere

avant le terme marque par la nature; nul sacrifice ne coute k

un bon roi quand il s'agit du salut de son peuple. Tandis que

sa fille s*efforce de le detourner de ce projet funeste, et qu'elle

lui jure que ce n'est pas son nom qu'elle a vu^crit sur le billet

fatal, son amant survient de I'autre cote et forme lameme pre-

tention que le roi. II soutient que c'est a lui de mourir, et que

c'est lui que le sort a d6sign6 comme victime. Apr^s un com-

bat de gen^rosite des plus longs et des plus forts, ne pouvant

compter d'etre im moles par la pr6tresse, lis veulent enfm s'im-

moler eux-m^mes, et tandis qu'fimir^ne se jette sur son pere

pour I'empecher de se frapper, Glodimir se perce de son epee

et tombe au pied de I'autel sans vie. A ce spectacle, ifimir^ne

tombe de son cote sans connaissance pres de son amant, le

grand druide reste consterne de pitie et de douleur, le chef

des druides s'en va triomphant, et le bon roi ne sait quelle con-

tenance tenir.

Si vous me demandez ce que c'est que ce conte bleu que je

vous fais la depuis un quart d'heure d'unemani^resiennuyeuse

et si iasipide, j'aurai I'honneur de vous assurer que j'ai vu tout

cela se passer sous rnes yeux le 7 de ce mois sur le theatre de

la Comedie-Francaise dont I'affiche nous avait annonc6 la pre-

miere representation des Druides, tragMie nouvelle, par M. Le

Blanc. Tout ce qui se passa ce jour dans le bois sacr6 des

druides a la face du public assemble recut beaucoup d'applau-

dissements et fut encore plus siflle; les derniers actes surtout

s'acheverent sous un bruit de huees epouvantables, de sorte

qu'on regarda la piece comme perdue sans ressource. M. le due

d'Orleans devint le salut de I'auteur. Ce prince, ne pouvant se

trouver a la premiere representation, en avait demande d'avance

une seconde, quel que fut I'evenement de la premiere. Les Co-

mediens eurent le courage de I'annoncer avec des changements.

M. le due d'Orleans s'y trouva. M. Watelet, M. Thomas, M. le

marquis de Condorcet pass^rent la nuit avec I'auteur pour faire

des coupures dans sapi^ce; il y eut plusieurs scenes de sup-

primees et plus de cinq cents vers de retranch^s; et la pito
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siffl^e a la premiere representation fat portee aux nues a la se-

conde. Le parterre demanda I'auteur avec un tel acharnement

qu'on fut oblige de Taller chercher cbez lui et de Tamener sur

le theatre. Cette resurrection lui vaudra neuf, peut-6tre douze

representations, apr^s quoi la tragedie des Bruides tombera

dans le fleuve d'oubli dont elle ne se tirera plus.

On dit beaucoup de bien du caract^re personnel de M. Le

Blanc. Mon Dieu! je voudrais que tous les honnetes gens fus-

sent des hommes de g6nie, et j'ai la consolation de penser qu'il

y en aurait beaucoup. On dit que M. Le Blanc a fait de bonnes

etudes, qu'il sait bien le grec : en tout cas vous ne le soupcon-

nerez pas d'avoir voulu derober le secret des Sophocle et des

Euripide, ni imiter leur simp^iclt6 et leur energie pathetiques. On

dit qu'il choisit toujours de grands sujets: qu'apr^s avoir peint

les peuples dans sa premiere tragedie de Manco-Cajjac a I'ori-

gine des gouvernements, il a voulu les montrer dans celle des

Bruides k I'origine des religions ; mais it iie suffit pas de for-

mer un grand projet, il s'agit surtout de I'execiiter; et lorsque

vous etablissez la scene au milieu d'un peuple grossier, mal po-

lice, abruti par la superstition, et que vous en faites parler les

acteurs le langage du xviii^ si^cle, et que votre grand druide

pensera, parlera, agira comme le patriarche de Ferney, vous

pourrez meriter les applaudissements d'uneassemblee d'enfatits,

mais un homme de sens et de gout vous tournera le dos a coup

sur. On dit encore que M. Le Blanc a epous6 la gouvernante de

feu M. Clairaut, geom^tre, fille de merite, et qu'un autre Le-

blanc, militaire, 6tant tombe amoureux d'elle et voyant la pre-

ference qu'elle donnait k son rival, alia chez elle se bruler la

cervelle d'un coup de pistolet. Ce fait est certain et arriva peu

de temps apr^s la mort de Clairaut*. Je voudrais que cette catas-

trophe tragique eut appris le secret des tragedies h. I'heureux

Le Blanc, que je tiens d'ailleurs pour bon mari, bon ami, bon ci-

toyen,etcertes aussi meilleur ecrivain que I'academicien de Bel-

1. Cette gouvernante, dont Grimm a d6jSi parl^ tome VI, page 288, s'appelalt

M^'* Gouilly; les Memoires secrets (19 avril 1767) annoncent son mariage et I'cpi-

BOde romanesque qui I'avait precede. Celui-ci avait (5chapp^ a M. CI. Perroud , f)ro-

fesseur d'liistoire, auteur d'une int^ressante Notice biographique sur Le Blanc de

Guillet (Le Puy, typ. Marchessou, 1864, in-S"), r^digee sur des documents incdits

16gu6s au grand s^minaire du Puy par un ingenieur, M. Gouilly, neveu dc Le

Blanc.
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loy, car da moins ses vers sont francais, au lieu qu'on pren-

drait les vers de M. de Belloy souvent pour n'6tre que des

Bressans.

Du reste la tragedie des Druides est d'une faiblesse extreme

et d'autantplus frappante que I'auteur a fait plus d'efforts pour

la surmonter; car il ne s'est pas epargne le travail, et vous ju-

gez qu'une tragedie dont on peut retrancher en une nuit plus

de cinq cents vers, sans I'an^antir, ne p6che pas par le trop peu.

Mais, malgre le courage de M. Le Blanc et la peine qu'il s'est

donnee, il n'y a pas une sc6ne dans toute la piece qui ne porte

des symptomes de langueur et di faiblesse ; on voit a c6t6 du

projetfde chaque scene I'impuissance que le pauvre poete a res-

sentie quand il a voulu executer ce qu'il avait concu. Le sujet,

quoique sans invention de la part de M. Le Blanc, est certaine-

ment plein d'interet et des plus attendrissants; la situation des

personnages est tr^s touchante, et cependant elle ne fait pas

couler une larme. J'ose dire que, sans les maxiines a la mode

que le poete a mises dans la bouche de ses acteurs sur I'ambi-

tion et la tyrannie des prelres, sa piece n'aurait jamais pu se

soutenir jusqu'au troisieme acte.

Je conviens que I'accueil qu'on fait a ces maximes, I'accla-

mation avec laquelle le public les recoit sont un facheux symp-

tome pour la duree du credit et de I'autorite du clerge ; avec

ces dispositions de tous les esprits, il est impossible que les pre-

tres soient a la longue les plus forts, et j'estime les applaudisse-

ments tumultueux que le public a prodigu^s k ces maximes un

vrai scandale pour la vigne du Seigneur. Le censeur de la police

paraissait les avoir prevus, il ne voulut pas prendre sur lui

d'approuver cette pi^ce : il demanda pour aide de camp un doc-

teur en th^ologie; on soumit lapi^ce a la censure de M. I'abbe

Bergier qui lui donna son passeport. M. I'abbe Bergier est un

etourdi; dans les occasions decisives il faut avoir toute honte

bue, et le plus court est de ne point exposer le public assemble

a manifester ses sentiments secrets sur des mati^res si delicates.

Tout le monde a dit que le grand druide etait M. I'archeveque

de Lyon et le chef des druides, M. I'archeveque de Paris, que

I'un en sa qualite de primat cassait les d^crets de I'autre, mais

que celui-ci, soutenu par son zMe et sa sainte opiniatrete, venait

cependant k bout de la sagesse de son primat.
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Puisque cetle application n'a pas fait peur au docteur Ber-
gier, et que les Druides ont obtenu par son moyen le sceau de
la Sorbonne, nous estimons que cette tragedie doit ^tre prechee

et representee au mois de mai prochain dans I'eglise des Grands-

Augustins, al'ouverture del'assemblee extraordinaire du clerge

de France et pour I'^dification commune des fiddles. Nous sup-

plierons pareillement Sa Majeste le roi de Pologne de la faire

precher et representer en sonpalais en presence de monseigneur

Durini, nonce du Saint-Siege, le jour que Son Excellence viendra

prendre son audience de cong6.

— Armand-Jerome Bignon, commandeur, prevdt, maitre des

ceremonies des ordres du roi, conseiller d'Etat ordinaire, bi-

bliothecaire de la Biblioth^que du roi, I'un des Quarante de I'A-

cademie francaise, honoraire de celle des inscriptions et belles-

lettres, et prevot des marchands de la ville de Paris, est mort,

le 8 dece mois, d'une fluxion de poitrine, a I'age de soixanteet

un ans. La charge deBibliothecaire estdevenue, pour ainsidire,

hereditaire dans la famille Bignon. Celui qui vient de mourir

6tait le quatrieme de son nom qui la possedait, et son fils en

avait obtenu la survivance 11 y a deja quelque temps. Lorsque

feu M. Bignon I'obtint, M. le comte d'Argenson, alors ministre,

lui dit : ((Mon cousin, voila une belle occasion pour apprendre

a lire^ » II passe pour constant que M. Bignon n'a pas profits

de I'occasion; son genie n'etait pas assez fort pour cela. G*est

cependant a ce titre qu'il a occupe une place a I'Academie fran-

caise et une autre a celle des inscriptions et belles-lettres. On

disait, a I'egard de la premiere, qu'on T avait choisi parce qu'il

fallait un zero pour faire le nombre de quarante ^ ; mais cette

raison nevalait rien, car s'il fallait compter tous les zeros qui

sont a I'Academie, leur nombre ne donnerait pas celui de qua-

rante, mais de quarante millions et au dela, et il serait aussi

fort de trouver quarante millions dans le nombre modique de

1. Ce mot a dcja et(5 cite page 86. ,

2. Cette plaisanterie 6tait emprunt^e a repigrammc que Ton fit fort injuste

meat quand La Bruy^re se presenta a I'Academie :

Quand La Bruyfere se pr^sente

Pourquoi faut-il crier haro?

Pour faire un nombre de quarante

Ne fallait-il pas un z6ro? (T.)
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quarante que de voir rAcad^w^ie des Quarante dans feu M. le

comte de Clermont, comme il arriva au roi, au dire deM. I'abb6

Batteux. La magistrature de M. Bignon, comme prevdt desmar-

chands, estdevenue immortelle par le desastre arrive k la place

de Louis XV la nuit du 30 mai 1770. II en couta la vie a prfes

de mille citoyens, pour avoir vu un mechant feu que la ville fit

tirer pr^s de la statue equestre du roi, a I'occasion du mariage

de monseigneur le dauphin. L'ancien Parlement rechercha long-

temps les causes de ce desastre, et decida a la fin que les morts

avaient tort, attendu qu'ils n'avaient rien allegue pour inculper

qui que ce fut, et M. Bignon fut continue dans sa place encore

pour deux ans, que la mort I'a empeche d'achever. On dit que,

durant sa magistrature, la ville de Paris s'est liberee de pres

de dix millions de dettes. Si cela est, et surtout si c'est son ou-

vrage, je me reconcilie un peu avec sa memoire, quoique je lui

eusse jure une haine 6ternelle lorsque, le surlendemain de la

nuit d6sastreuse du 30 mai, je I'apercus a I'Opera dans la loge

de la ville, etalant son cordon bleu comme si de rien n'6tait.

Cette epargne serait a la verity un assez grand 61oge dans une

administration ou Ton n'a connu depuis longtemps que la dissi-

pation et le secret de contracter des dettes. La charge, dans

I'ordre du Saint-Esprit, est une de celles qui exigent les memes

preuves de noblesse que font les chevaliers.

— Nous avons depuis peu de temps les Lettres de M. le

chevalier de Boufilers pendant son voyage en Suisse, a M'"^ la

marquise de Boufflers, sa mere. Elles sont au nombre de dix, et

ferment un imprime de vingt-six pages in-8° ^
. On s'apercoit

aisement a la lecture que ces Lettres n'etaient pas destinees k

voir le jour. Mai gre la negligence et le non-soin avec lesquels

elles sont ecrites, on y remarque ce tour original et plein d'a-

grement qui distingue le chevalier de Boufflers et qui le placera

un jour entre Ghaulieu et La Fare. Sa prose n'est pas moins

agr^able que ses vers. ((Les princes, dit-il, ontplus besoin d'etre

divertis qu'adores; il n'y a que Dieu qui ait un assez grand

fonds de gaiety pour ne pas s'ennuyer de tons les hommages

qu'on lui rend. » — « Je remarque, dit-il dans un autre en-

1. Les Lettres du chevalier de Boufflers a sa mere, sur son voyage en Suisse,

furenten effet reimprim^es en 1772; raais elles avaient paru d6s 1770, in-8°. (T.)
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droit, que partout ou il y a de glands hommes il y a de belles

femmes, soit que les climats les produisent, soit qu'elles vien-

nent les chercher, ce qui ne serait pas decent. » — « Les lois

des Suisses sont aust6res,mais ils ont le plaisir de lesfaire eux-

m^mes, et celui qu'on pend pour y avoir manque a le plaisir

de se voir obeir par le boui-reau. » Le chevalier [de Boufilcrs fit

le voyage de Suisse il y a plusieurs annees ; il Irouva plaisant

de se donner pour peintre de portraits, et il reussit dans plu-

sieurs endroits a passer meme pour un bon peintre ^ II voyage

ordinairement a cbeval, tres-resigne a prendre le temps comme
il vient. II partit I'annee derniere pour aller guerroyer dans les

troupes des confederes de Pologne. Apparemment que leurs

mesures et leurs facons lui deplurent, car il ne les joignit pas,

et resta a Yienne, ou il reussit beaucoup; partout ou Ton fait

cas du naturel, et d'un naturel precieux, il doit beaMcoup reus-

sir. Je I'ai rencontre depuisson retourde Yienne, et il m'a paru

avoir pris du maintien, et meme de la gravite. Je ne sais s'il a

desappris a chanter comme le coq et a braire comme I'ane; il

faisait autrefois ces exercices avec une grande sup6riorite; il'

etait alors d'une folie et d'une verve a laquelle il eiait impos-

sible de resistor. Dans ce temps-la il 6tait; apprenti eveque

dans le seminaire de Saint-Sulpice ; mais au lieu de se livrer a

I'etudede la theologie, on le voyait toujours courir dans les rues

de Paris sur un grand diable de cheval, jusqu'a ce qu'enfin

convaincu de son peu de vocation pour I'episcopat, il troqua le

petit collet contre la croix de Malte. II entra au service il y a

environ dix ans, et il est aujourd'hui colonel commandant d'un

regiment de houssards, si je ne me trompe. Son fr^re le mar-

quis de Boufflers, marechal de camp, est d'un caract^re trfes-

oppose, trfes-severe, et n'a surement jamais fait de vers. Sa

m^re, scEur de M. le prince de Beauvau, etait maitresse du roi de

Pologne Stanislas sur ses vieux jours, car ce prince savait m^ler

la galanterie a sa devotion. G'est lui qui voulut faire de notre

chevalier un saint eveque, et il lui procura pour environ qua-

rante mille livres de rente en benefices dont la m^re jouit fort

longtemps et que le fils a conserv6es parce que les chevaliers

de Malte en sont susceptibles. Lorsque le chevalier voyagea en

1. Voir tome VI, page 193.
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Suisse, le roi de Pologne Stanislas vivait encore, et c'est de ce

roi qu'il est toujoiirs question dans ses lettres k sa mfere. Vous

remarquerez aussi qu'il regne un grand ton de galanterie dans

le commerce du fils avec sa mfere. Si vous 6tes curieux d'avoir

des nouvelles plus fraiches du chevalier, vous le trouverez en

ce moment-ci a cheval sur le grand chemin de Paris a Chante-

loup pour rendre visite h, M. le due de Choiseul.

II faut conserver ici les diflerents impromptus que le cheva-

lier a faits en Suisse et qui sonteparpilles dans ses lettres. Voici

d'abord quatre bouts-rimes qu'on lui donna et qu'il remplit dans

I'ordre suivant:

Quand je n'aurais ni bras, ni jamhe,

J'affronterais pour vous la balle ou le boulel

:

Ranim6 par vos yeux, je me croirais ingambe,

Et je pourrais encor m^riter un soufflet.

M"'* la marquise de Gentil, de Lausanne, lui ayant demande

k quel propos il lui avait envoye le portrait du diable avec des

comes et une queue, il lui repondit:

Ce n'est pas sans raison, marquise trop aimable,

Que j'envoyai chez vous le diable et son portrait;

Je ne sais s'il vous tenterait,

Mais vous tenteriez le diable.

Si je ne me trompe, le diable a tente M"*^ de Gentil depuis,

sous la forme d'un jeune Francais,et elle s'est fait enleveravcc

deux de ses amies, ce qui a caus6 beaucoup de scandale a Lau-

sanne I'automne dernier.

Deux autres femmes de cette ville ayant demande au cheva-

lier de Boufllers ce qu'il avait fait pendant qu'elles avaient 6ie

au sermon, il repondit :

Ce matin, comme de vrais anges,

Vous etiez toutes au saint lieu :

Et moi, je chantais vos louanges,

Quand vous chantiez celles de Dieu.

Une autre fois, le chevalier arriva chez une belle dame

mouille et crotte. Elle lui proposa de lui faire donner des sou-

liers de son mari. II repondit :
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De votre mari, belle Iris,

Je n'accepte point la chaussure;

Si je lui donne une coiffure,

Je veux la lui donner gratis.

Sa verve ne fut pas moins heureuse a Geneve et a Ferney

qu'a Lausanne, et nous en avons vu les preuves dans le temps.

En void d'autres bagatelles. M™^ Cramer, femme de beaucoup

d'esprit, et qui a, je crois, entrepris une traduction en vers

francais de V Orlando furioso , avait commence une declaration

au P. Adam, ex-j6suite et commensal de M. de Voltaire, qui ne

manque jamais de le presenter a ses convives en leur disant

:

(( J'ai I'honneur de vous presenter le P. Adam, qui n'est pas le

premier homme du monde. » Le couplet de M'"^ Cramer s'adres-

sait au premier homme :

II faudrait que pere Adam
Voulut etre mon amant.

Oui, que la peste me crfeve;

S'il me veut, je suis son tlve.

Mais elle ne putaller jusqu'a la fin, et le chevalier fut oblige

d'y aj outer les deux vers :

Et je serai des demain

La mere du genre humain.

En m^me temps il adressa a M™® Cramer I'impromptu sui-

vant :

Pendant que la chanson s'achfeve,

Payez-moi le prix qui m'est du
;

Et si jamais vous etes five,

Que je sois le fruit d6fendu.

M. de Voltaire adressa aussi en meme temps, a propos du

chevalier, le couplet suivant a M'^^ Cramer :

Mars I'enleve au s^minaire,

Tendre V6nus il te sert;

II 6crit avec Voltaire,

II salt peindre avec Huber.

II fait tout ce qu'il veut faire

;
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Tous les arts sont sous sa loi

:

De grace, dis-mol, ma chfere,

Ce qu'il sait faire avec toi.

Impromptu du chevalier, envoye de Geneve, pour le roi

Stanislas, le jour de Tan :

De tout temps unanimement,

Sire, on vous la souhaite bonne,

Et pour r^pondre au compliment,

Votre Majest6 nous la donne.

Je desire qu'on nous fasse present deslettres que M. le che-

valier a toites a madame sa mfere pendant son voyage d'Alle-

magne.

— On vient de publier les OEuvres de Pesselier en un vo-

lume in-S**. C'est une nouvelle edition considerablement aug-

ment^e, mais ce volume ne contient que quelques comedies qui

eurent un triste sort a la representation. Pesselier, dont les cen-

dres reposent depuis une dizaine d'annees, 6tait un pauvre

diable d'auteur qui faisait de tristes fables pour le Merciire et

des pieces plus tristes encore pournos theatres, qui n'en vou-

lurent point. Sa mediocrite ne lui fit point dejaloux, et il obtint

par les soins d'un fermier general une tres-bonne place dans

r administration de la ferme gen^rale. II secrut alors engage par

la reconnaissance a composer un eloge de cette manifere de per-

cevoir les deniers du roi, et de tous ceux qui s'enrichissaient de

cette perception. Pesselier fit son metier de pauvre diable, et

il n'y a rien a dire ; mais ceux qui pr^sidaient a la redaction de

YEncyclopedie ne firent pas leui* metier de philosophes rn inse-

rant les platitudes de Pesselier dans un des volumes, a I'article

Fermier gMral^ si je ne me trompe. On fut scandalise dans le

temps, avecraison, de trouver dans un ouvrage tel ({M^YEncy-

clopMie un eloge en forme d'une perception de deniers publics

si vicieuse et si justement d^criee. Les fermiers gen^raux cru-

rent avoir gagne une bataille en voyant dans VEncyclopHie

leur apologie contre l'Esprit des lois; et si Pesselier eut vecu,

il aurait fait indubitablement une fortune immense dans la car-

ri^re des finances. Son exemple et les preuves publiques de la

reconnaissance de MM. les fermiers generaux auraient encou-
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rage d'autres apologistes ; mais il n'est pas devenu contagieux,

et les principes de nos ecrivains sont restes antifinanciers.

AVRILi.

1" avril 1772.

Sophie Arnould, plus justement celebre par les saillies de

son esprit que par son chant asthmatique, ayant je ne sais

quelle affaire de cheminee a discuter avec le minislre qui a le

departement de Paris, M. Thomas, de I'Academie francaise, lui

dit : « Mademoiselle
, j'ai eu occasion de voir M. le due de La

Vrilli^re et de lui parler de votre cheminee; je hii en ai parle

d'abord en citoyen , ensuite en philosophe. — Eh ! monsieur,

interrompit M"® Arnould , ce n'etait ni en citoyen ni en phi-

losophe, mais en lamoneur qu'il fallait parler. » Je crains qu'il

n'en soil des femmes comme des cheminees : quand on veut

en parler et surlout ecrire , ce n'est ni en citoyen ni en phi-

losophe compasse et didactiqiie qu'il faut trailer ce chapitre,

mais en homme sensible, avec un style plein de graces, de

magie et de charmes. 11 n'y a point d'ouvrages qui exige une

plus grande variete de ton, une plus grande flexibilite et diver-

site d'accents, qu'un essai sur les femmes. Le style deM. Tho-

mas est malheureusement methodique et monotone, et avec ces

defauts, il etait impossible que VEssai qu'il vient de publier

siir le caractere^ les tnceurs et Vesprit des femmes dans les diffe^

rents sidcles ^ eut un certain succes. Les femmes n'ont pas 6te

contentes, parce qu'il les a ennuyees; et il etait indispensable,

pour un ouvrage de ce genre , de s'assurer de leur suffrage. On
s'est assez accorde a dire que les premieres et derni^res pages

de cet Essai etaient fort bien , mais que le miUeu etait fort en-

nuyeux et fort languissant. II est en effet d'une grande insipidite;

et, quant k moi, je pref^re le commencement de I'ouvrage a sa

fm. Vous trouverez dans cet ecrit peu d'idees profondes, beau-

1. La secondo quinzaine d'avril manque dans les prccedentes editions et dans

le raanuscrit de Gotha.
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coup de vraies, mais communes; quelques-unes de fausses, et

encore plus de louches; je ne sais quoi d'indetermine et de

vague qui ne vous fait rien penser, parce que I'auteur n'a rien

pense. Le vrai resultat de cette lecture est une chose que

M. Thomas ne sait point, ou qu'il n'a pas voulu savoir : c'est

qu'en tout pays la valeur des femmes, la trempe de leur esprit

etde leurame est en proportion exacte de la valeur des hommes.

Dans une nation frivole, oisive, inappliquee, asservie, les

femmes auront des graces, des agrements, mais point de carac-

tto, point de vertus fortes; mais placez-les au milieu d'un

peuple qui ait de I'energie, de I'elevation, etvous verrez sielles

en manqueront. Avec ce peu de mots, M. Thomas se serait

epargne quelques centaines de pages debavardage, et a nous un

livre dont nous n'avions aucun besoin.

Au reste, les amateurs d'anecdotes doivent savoir que dans

VEssai sur les femmes. page 208, le portrait de ia femme esti-

mable du si^cle est celui de M"* de Marchais, femme d'un pre-

mier valet de chambre du roi, dans la societe de laquelle

M. Thomas a beaucoup vecu pendant son sejour a Versailles; et

que, page 205, I'auteur a esquisse le pan6gyrique de M°^e Nec-

ker, pour qui il brule depuis quelques annees d'un amour pur

et platonique, et dont la tendre amiti^ pour lui est tout aussi

pure. C'est dommage qu'une liaison aussi chaste et aussi res-

pectable n'ait pas appris a M. Thomas le langage du sentiment.

Peut-6tre les douces erreurs et le tendre delire d'une passion un

peu plus sensuelle auraient rendu ce service a I'auteur ; mais

on dit qu'il a lapoitrine trop delicate pour quitter le platonisme,

et nous n'aurions pas eu le panegyrique de M™^ Necker, parce

qu'elle est trop attachee a ses devoirs pour ecouter un amour

profane. De mauvais plaisantsl'ont appelee la femme a Thomas^

lorsqu'elle parut 1' autre jour a la Gomedie-Italienne ; mais c'est

que les mauvais plaisants n'ont rien de sacr6 quand il s'agit de

donner un ridicule.

— La tragedie des Drnides est aujourd'hui a sa douzi^me

et derniere representation; elle a tenu tout juste tout le ca-

reme, puisque les theatres vont ^tre fermes a la fin de cette se-

maine, et les representations en out ete suivies avec beaucoup

de z^le et d'assiduite. On vient de m' assurer que le parterre a

redemande, ce soir, la continuation des representations apres
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Paques avec tant de chaleur que les Comediens ont ete obliges

de le promettre ; le parterre veut absolument menager a I'as-

semblee duclerge Toccasion de voir cette piece pendant sa tenue

du mois de mai, de s'edifier et de s'instruire des devoirs du sa-

cerdoce. Ge qui s'est passe a la cour lorsque la tragedie des

Druides a ete representee a Versailles a infiniment contribue a

sa celebrity, et a acheve sa fortune. Plusieurs grandes dames

de la cour, sur lesquelles le salut de la religion parait principa-

lementassis dans ces jours de tenfebres et d'orage, ont jete feu

et flamme centre I'auteur et la piece ; un grand druide, un pri-

mat, un archeveque qui preche la paix, la tolerance, la sou-

mission a I'auiorit^ legitime, leur a paru un monstre a ^touffer.

Elles ont fremi a ce vers :

Non, ce n'est pas aux rois k prot^ger Terreur.

Elles ont defere I'auteur, la piece, et surtout le censeur theo-

logique, a M. le cardinal de La Roche-Aimon. Elles ont dit que

I'abbe Bergier, fameux dans tout I'univers par les lances rom-

pues avec les philosophes, n'6tait apparemmentlui-meme qu'un

philosophe deguis6 en pr^tre, qu'un faux fr^re, unhomme dont

il fallait se mefier, et a qui on avait tr^s-mal fait de donner la

place de confesseur de M"^ la comtesse de Provence, puisqu'il

avait mis le sceau de son approbation a cette scandaleuse et

abominable pi^ce, dans laquelle, pour me servir de leurs pro-

pres termes, on avait I'audace d'attaquer jusqu'au fanatisme de

la religion. On pretend que le pr^lat en a port6 plainte au roi,

et Ton aurait sans doute fait severe justice de ce scan dale, si

Ton s'en fut rapporte au z6le de ces dames; mais Sa Majeste a

cru devoir prendre les choses un peu plus froidement. L'abbe

Bergier a dit de son cote qu'il ne repondait plus de la piece,

puisque, de la premiere a la seconde representation, il y avait

ete fait des retranchements par desencyclopedistes,nommement

par M. Thomas et M. de Gondorcet, ce qui pouvait y avoir re-

pandu bien du venin. Le censeur de la police a prouve qu'il

n'avait pas ete prononce un seul vers a aucune representation

qui n'eut 6te paraphe par le censeur theologique. On s'attendit,

le lendemain et le surlendemain de la representation de Ver-

sailles, k un ordre suspensif. L'orage qui grondait sur la t^te
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de ces pauvres Druides augmenta infiniment a Paris I'empres-

sement et radluence du public ; mais I'orage se dissipa, et Tha-

bitude d'aller k la tragedie-sermon et d'applaudir la moderation

et rhumanite du grand druide subsista. II fut decide qu'on

laisserait aux representations leur cours, et au docteur Bergier

sa place de confiance aupr^s de M"»* la comtesse de Provence,

mais que la pi^ce ne serait pas imprimee: voil^ du moins ou en

est raffaireaujourd'hui*.

— Le 19 du mois dernier on donna, sur le theatre de la

Comedie-Italienne, la premiere representation du Faucon, opera-

comique en un acte, les paroles de M. Sedaine, la musique de

M. Monsigny. Le chevalier de Ghastelluxaajoute k ce titre Tepi-

graphe suivante :

Le vrai seul est aimable 2.

(BoiLBAU, Art poetique.)

et apr6s la premiere representation il a declare qu'il persistait

dans cette croyance. Gette insigne polissonnerie a fait beaucoup

rire. Le Faucon etait d6ja tomb6 a la cour pendant le dernier

voyage de Fontainebleau. II fut tr^s-mal recu a Paris le jour de

sa premiere apparition. On trouva la musique jolie et la pi^ce

detestable ; elle fut mieux accueillie aux representations sui-

vantes, mais les auteurs la retirerent apr^s la cinqui^me, et

peut-etre essayeront-ils de la faire reparaitre I'hiver prochain

avec plus de succes.

—On a donne aujourd'hui', sur le m^me theatre de la Gome-

die-Ilalienne, la premiere representation du Bal masqud, opera-

comique en un acte. La musique de cette piece est d'un petit po-

lisson de douze ans, appele Darcis, qui apris sur Taffiche le titre

d'eleve de M. Gretry. On ne soupgonnera pas celui-ci d'avoir cor-

rige i'ouvrage de son el6ve, encore moins d'y avoir fourre du sien

:

cela est pitoyable depuis le commencement jusqu'a la fin. Pas

I'ombre du talent; pas I'apparence d'une idee dans toute la

1. On ne permit pas de repreudre les representations app6s la rentr^e. Impri-

mis seulement en 1783, les Druides furent repris avec pen de succ6s en 1784 et

1785. (T.)

2 Cette plaisanterie est g^neralement attribuee a Sophie Arnould. (T.)

3. l*"" avril. La pi6ce avail 6t6 representee ia veille sur le theatre de la cour,

a Versailles. (T.)

IX. 31
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pifece; encore moins de science, d'harmonie et de modulations;

des chants insipides pris a droite et a gauche, et rediges en

couplets : voila tout le m^rite de I'ou^rage de ce petit polis-

son. II sera vingt ans dans I'^cole de Gr6try qu'il en sortira

aussi inepte qu'il y est entre. Quand le g6nie et le talent sont

quelque part, ils se trahissent par des symptomes qu'on ne peut

meconnaitre, et il n'y a malheureusement nulle trahison dans

le fait du petit Darcis. Get enfant est ne, je crois, a Vienne,

d'un pfere francais et d'une mfere allemande. Je crois que son

p^re etait acteur dans la troupe francaise. Le petit garcon est

d'une assez jolie figure, il joue assez joliment du clavecin, mais

savoir jouer quelques pieces de Wagenseil ou de Schobert qu'on

a etudiees et exercees longtemps, et savoir composer sont

deux choses fort diverses. Ses parents le menerent a Paris, il y
a deux ou trois ans, pour faire le second tome du jeune Mozart,

de cet enfant aimable et merveilleux de Salzbourg, qui a laisse

une reputation si grande et si m^ritee a Paris, a Londres et a

Vienne, et qui se trouve, aujourd'hui qu'il n'a pas encore

quinze ans accomplis, en Italie ou, a ce quej'ai oui' dire, il a

compos6 Topera de Milan avec le plus grand succ6s. Les con-

naisseurs ne se meprirent pas au talent du jeune Darcis et ne

firent pas I'injure au jeune et charmant Mozart de lui comparer

ce petit avorton. II a trouv6 de la protection a la cour. Les

comediens ont eu ordre de jouer sa pi^ce. Elle fut representee

hier k Versailles, elle I'a et6 aujourd'hui a Paris, elle le sera

peut-etre demain encore, et c'est plus d'honneur qu'elle ne

merite. Elle n'a 6te achevee sans etre sifflee que parce qu'on

avait la fantaisie de demander et de voir I'auteur. M"® Trial I'a

amene sur le bord du theatre, il a fait trois reverences au pu-

blic, apres quoi il s'est sauve a toutes jambes dans la coulisse.

Cette petite scene episodique etait la meilleure de la piece.

Je ne vous ai pas parle du sujet ni du faiseur; c'est celui-lk

qui est un joli garcon ! On m'assure qu'il s'appelle M. Terrasse

et qu'il est un des secretaires de M. le cardinal de La Roche-

Aimon. Son Bal masquS se passe dans le jardin du chateau d'un

seigneur campagnard qui aime les fetes et les plaisirs. II a une

fille qui doit epouser son amant, et qui n'en est pas plus triste.

Cette fille a une petite amie qui est priee du bal masque avec

son fr^re. Cette petite amie est jalouse du bonheur de sa
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grande amie. Elle prend le m6me habit de bal qu'elle; elle

engage son fr^re a en prendre un tout pareil k celui du pr6-

tendu de son amie, et sous ce double deguisement le fr^re et la

soeur reussissent k donner le change aux deux amants et k les

brouiller ensemble. Mais le p^re de la future a 6te temoin du

complot, il ne lui est pas dilTicile de raccommoder sa fille avec

son amant, apres avoir fait donner dans lem^^me panneau la petite

amie, a laquelle on pardonne ses petits tours apres I'avoir ainsi

punie de sa jalousie. 11 y a aussi un vieux jardinier dans la

maison qui a fait la sottise d'epouser une jeune femme. Cette

^grillarde se trouve au bal deguisee en dame, et s'en laisse cen-

ter par le seigneur du chateau; mais le vieux mari, qui s'est

masque pour 6pier la conduite de sa femme, la surprend tout

juste au moment ou elle se demasque pour ceder aux instances

de son maitre. II ram^ne sa chaste moitie, et je ne doute pas

qu'il la salue^ tout en arrivant chez lui, de cent coups de baton,

d'autant de coups de pied dans le ventre et d'une pareille quan-

tity dans le cul. Le seigneur court, a la verite, pour empecher

les voies de fait, mais comme il n'est plus question de ce couple

aimable dans le reste de la pifece, je juge que la jardiniere

^grillarde a eu besoin de repos, et que son vieux penaud de

mari n'a plus ose se montrer. Yous pensez bien que les com6-

diens n'auraient jamais ose assembler le public pour lui faire

agreer le fagot de platitudes de M. Terrasse, s'il n'y avait pas

eu un ordre expres du roi de trouver cela bon ; et c'est bien le

moins qu'on puisse faire pour un homme qui approche le prelat

a la feuille des benefices.

— Suivant la litanie du patriarche de Ferney, il y avait trois

Bernard k f^ter, savoir ; saint Bernard, Samuel Bernard et Gen-

til-Bernard, qui, depuis, est devenu imbecile. Nous avons de

m^me dans la litterature trois Clement, sans compter notre tr6s-

saint p^re Clement XIV, savoir : Clement Marot, que je n'ai pas

besoin de vous faire connaitre; Clement de Geneve, qui est

mort fou a Charenton, et que M. de Voltaire, pour le distin-

guer du premier, appelait Clement Maraud, et Clement de

Dijon, que j'appellerai Clement-aux-liens ou es liens, jeune

astre qui se l^ve et qui brille actuellement sur notre horizon, et

que les meilleurs g^nealogistes disent issu d'une branche des

Marauds. Clement de Geneve, maraud et puis fou, avait fait
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en son temps une tragedie de Merope qui n'avait jamais pu
6tre jouee. Un jour, un laquais se presente a M. de Voltaire

pour entrer a son service. M. de Voltaire lui demande chez qui

il a servi. Le laquais nomme M. Clement de Geneve. « Goquin,

lui dit M. de Voltaire en le regardant entre les deux yeux, tu

m'as bien Tair d'avoir fait les trois premiers actes de sa Me-
rope. >-> Je soupQonne M. Clement de Dijon d'avoir aussi quel-

que laquais qui I'aide dans ses travaux litteraires. Je I'appelle

Clemenl-aux-liens ou ds-liens^ parce qu'il assure que M. de

Saint-Lambert a eu le credit de le faire mettre en prison pom-

avoir trouve le poeme des Saisons triste. Si M. de Saint-Lam-

bert a fait cela, il a eu, certes, grand tort, il ne faut mettre es

liens que les voleurs et les assassins. Clement avait fait sur le

poeme des Saisons une longue prose critique * et une courte

epigramme en vers.

Saint-Lambert s'enroue a nous dire :

« Mon poeme doit 6tre bon,

Car j'ai mis trente ans a I'ecrire

;

Trente ans, vous dis-je. » Et pourquoi non?
Hen faut autant pour le lire.

L'epigramme n'etait pas diabolique, comme vous voyez, et

la critique etait ennuyeuse. Sans les liens de I'auteur, qui

avaient precede - la publication de ses Observations soporifiques

sur un poeme somnifere, jamais, peut-etre, nous n'aurions eu

Toccasion de savoir qu'il existe un troisi^me Clement. Depuis

cette epoque, le troisi^me des Clement, et le second de la bran-

che des Marauds, s'est jete enti^rement dans le parti antiphi-

losophique et a declare la guerre a tons les philosophes. II

vient de publier de Nouvelles Observations critiques sur diff^-

rents sujets de litterature, volume in-12 de cinq cents pages. II

regarde le metier des critiques comme le premier des metiers

et comme le plus essentiel de tons. Tout le monde sait que TEu-

rope serait perdue s'il n'y avait pas un Fr6ron , un Clement et un

Avant-Coureur . Mais M. Clement, quoique aussi mordant et

plus leger que le lourd Freron, ne se fera pas lire, parce qu'il

\. Voir prccedemment, page 241.

2. C'est une erreur : Clement ne fut mis en prison qu'apr^s la publication de

ses Observations critiques. (T.)
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est trop volumineux et ennuyeux k proportion. II n*a point

d'idees. 11 revient vingt fois sur la m^me, et vous la rend de

plus en plus insipide. En conscience, M. Clement ne m^ritait

pas les honneurs du For-l'I^veque. II est meilleur humain qu'il

ne pense. Ses Nouvelles Observations roulent sur trois sujets,

savoir : sur les Nuits d' Young. Ge qu'il en dit est ce qu'il y a de

plus passable dans son fatras critique, mais pouvait se r6duire

en substance a tr^s-peu de pages. Vient ensuite un 6norme

morceau sur la mani^re de traduire les poetes en vers, ou la

traduction des Gi^orgiques, par M. Delille, est denouveau eplu-

ch^e avec un soin particulier. Je vous d^fie bien de lire celui-

1^. Le dernier discours roule sur I'utilite et la necessite de la

satire, et sur la beaut6 du metier de satirique. M. Clement va

s'y livrer tout entier, et je suis convaincu d'avance qu'il I'exer-

cerad'unemani^rebien innocente. II vient d'en donner I'exemple

avec les preceptes. Vous vous rappellerez que M. de Voltaire

adressa, il y a quelque temps, une £pitre ii Boileau, qui com-

men^ait par ces vers :

Boileau, correct auteur de quelques bons ecrits

,

Zoile de Quinault et flatteur de Louis.

M. Clement a imaging de faire r^pondre Boileau a M. de

Voltaire *, et de commencer sa reponse par ces vers :

Voltaire, auteur brillant, 16ger, frivole etvain,

Zoile de Corneille et flatteur de Saurin.

Le sel prodigieux de ce second vers ne vous echappera pas

sans doute. Gette reponse, dans laquelle toute la clique philo-

sophique est accommodee de la bonne fagon, est ecrite avec

cette prodigieuse superiorite. 11 est vrai que les connaisseurs

n'y ont pas reconnu tout k fait la maniere de Boileau ; mais

c'est que, k ce que dit La Harpe, rien ne change le style d'un

homme comme d'etre mort. Gela explique aussi pourquoi cette

reponse s'est fait attendre si longtemps *; car il y a deja deux

ou trois ans que M. de Voltaire ecrivit son Epitre ct Boileau, Si

1. Boileau d M. de Voltaire^ in-S".

2. Quoi qu'en dise Grimm, cette reponse avait dii paraitre peu apr^s I'fipitre
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celui-ci revenait, et qu'il eut le m^me credit k Versailles qu'au-

trefois, il ferait remettre M. Clement fes liens pour avoir ose

mettre sur son compte cette 6tonnante reponse. Les jansenistes

ont fait ce qu'ils ont pu pour donner de la vogue au nouveau

Boileau. lis en veulent a M. de Voltaire depuis quinze mois, et

je ne nie pas que celui-ci ne leur ait donne des sujets de

plainte, comme a ses amis des sujets de confusion et d'humilia-

tion; mais je plains les jansenistes de n'avoir pas de meilleurs

vengeurs que Glement-Boileau, qui est tombe avec son Epitre,

quoique I'abbe de Mably et Rulhi^re I'eussent annoncee comme
un chef-d'oeuvre. Clement dit, dans sa preface

, que M. de

Voltaire, n'ayant pas le talent de la bonne plaisanterie, fait

rire au moins, comme le singe, par ses grimaces. Freron doit

6tre jaloux de cette ligne: car la decouverte que M. de Vol-

taire ne sait pas plaisanter est enti^rement neuve, et le paral-

l^le entre lui et le singe de Nicolet est on ne pent pas plus

heureux.

M. de Voltaire a toit a un de ses confreres de 1'Academic,

au sujet de cet incUment Clement, une lettre que vous trou-

verez k la suite de ces feuilles ^ M. de La Harpe se propose

aussi de relever quelques beaut^s du Boileau posthume dans le

Mercure. Un autre zelateur a adresse une Lettre il M. Clement,

dans laquelle on examine son Epitre de Boileau d, M. de Vol-

taire, par un homme impartial ^ Cet ecrit a vingt-cinq pages.

L'Epitre du Boileau posthume en a vingt et une; cela fait qua-

rante-six bonnes pages pour la beurri^re pendant la semaine de

la Passion. L'homme impartial traite Clement comme le Cati-

lina de la litterature, par consequent avec beaucoup de respect;

de Voltaire, car ce dernier, dans celle qu'il adressa un an apr6s celle-ci a Horace,

d^signe evidemment Clement dans ces vers :

Toujours ami des vers et du diable pouss^,

Au rigoureux Boileau j'ecrivis I'an passe.

Jo ne sais si ma lettre aurait pu lui d^plaire

;

Mais il me r^pondit par un plat secretaire,

Dont r^crit fade et long, deja mis en oubli,

Ne fut jamais connu que de I'abbe Mabli. .T.)

1. Elle manque dans le manuscrit, mais vers cette date on trouve plusieurs

lettres dans la Gorrespondance de Voltaire, dans lesquelles il traite assez mal

Clement, notamment une lettre a Ghabanon du 6 ft5vrier.

2. Moutonnet de Clairfons, auteur d'une traduction de VEnfer du Dante.
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il en a fait un homme tr^s-redoutable. II assure qu'il n'y a

personne a Paris qui ne le craigne on ne le haisse : c'6tait ce

que Giceron disait a Catilina. Je n'ai encore rencontre personne

qui haisse ou qui craigne Clement; il n'y a que Vhomme impar-

tial qui en nieurt de peur. C'est vivre d'une vie miserable; je

le plains. Les comparaisons de I'auteur de Tepigramme que-

vous allez lire ne sont pas tout k fait aussi nobles que celles de

I'homme impartial.

Certain quidam, pour attaquer Voltaire,

De Despr6aux, ce lion littdraire,

Ravit la peau
;
puis il s'en affubla,

Puis Chez les siens, superbe il s'en alia

.

Mais par malheur I'^ne venant k braire,

Son triste chant d'abord le decela
;

Lors les baudets connaissant le confrere

Criferent tous : Eh ! Clement, te voili

.

— Nous avons depuis quelques jours une Hisloire philoso-

phique et politique des Hahlissemenls el du commerce d"S

Europiens dans les deux Indes, six volumes assez considerables

in-8°. Ce livre est fort rare et se vend fort cher. On sait qu'il a

ete imprime a Nantes, et que I'auteur n'a pu donner ses soins k

I'edition ; les libraires disent meme dans leur avertissement

qu'il a 6te imprime sans son aveu : en consequence, il se trouve

defigure par un grand nombre de fautes d'impression ; et, k la

fm de chaque volume, on lit un errata qui ne finit point. II est

generalement attribue k M. I'abbe Raynal ; mais comme on dit

qu'il est trfes-hardi, tr6s-v6iidique, et par consequent assez

dangereux pour son auteur dans ce quart d'heure-ci, il ne con-

vient pas k un honnete homme d'avoir une opinion la-dessus,

ni de I'attribuer a qui que ce soit. Ces sortes de livres n'appar-

tiennent a leurs auteurs qu'apr^s leur mort. L'ouvrage, tel

qu'il est, est certainement d'un parfaitement honnete ecrivain,

d'un grand ennemi du despotisme, d'un homme qui a de vastes

connaissances des forces politiques et commergantes des difle-

rentes puissances de I'Europe, et qui ne manque pas de vues*

Vous trouverez peut-etre dans un ouvrage de si longue haleine

quelquefois de I'inc^galite dans le style, souvent un ton decla-

matoire et de predication, peu d'art dans les transitions, des
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id6es d'un bon homme plutot que d'un vrai philosophe, et des

vues plus humaines que vraiment philosophiques pour ceux qui

ont etudi6 la nature humaine avec un certain soin ; quelquefois

aussi des vues plus conformes a la politique etablie qu'a la jus-

tice. Je ne doute pas qu'il n'y ait aussi beaucoup d'inexacti-

tudes dans un ouvrage qui renferme des details si immenses.

Avec tous ces defauts, dont j'ai entrevu quelques-uns, et d'au-

tres peut-etre que je n'ai pu apercevoir encore, c'est un livre

capital qui, je crois, n'aurait ete fait nulle part s'il ne I'avait ete

en France. II fera une forte sensation ; et il est a desirer que

I'auteur ait assez de loisir et de courage pour lui donner le

degre de perfection dont il est susceptible. Vous jugez aisement

quelle foule de questions importantes I'auteur a occasion de

traiter. II part du principe connu et incontestable que la decou-

verte de I'Amerique et le passage des Indes par le cap de

Bonne-Esperance ont change la face de I'Europe. II dit son avis

sur les evenements les plus interessants de nos jours. II parle

des affaires du Paraguay. II parle des colonies, des mesures pri-

ses par M. le due de Ghoiseul pour en etablir une a Cayenne,

de la cession volontaire de la Louisiane faite par la France aux

Espagnols. 11 faitun tableau de I'esprit public qui r^gne actuel-

lement en Hollande. II fait le tableau du minist^re de M. Pitt,

aujourd'hui milord Chatam. A propos de la compagnie d'Ost-

frise, etablie a Embden par le roi de Prusse, il esquisse le por-

trait de ce prince que ses exploits et ses travaux ont rendu si

illustre. 11 discute I'affaire de la compagnie des Indes, que

Tabbe Morellet a decid^e avec autant de tenacite que d'etour-

derie. Vous conviendrez que tout ^crivain qui vous met sous les

yeux de si grands et interessants objets ne saurait manquer de

s'attirer I'attention publique, et s'il met beaucoup de franchise,

de verite et de hardiesse dans la discussion de ces objets, il est

tout simple que tout le monde s'arrache son livre, surtout quand

il n'est pas aise k trouver.

— Vous verrez par la lettre de M. de Voltaire que le pro-

totype des Clement, Jean Freron, a I'avantage d'etre de toutes

les fetes. Dans la belle j^/?27r^ del'ombre de Boileau, d'ailleurs si

correcte et si chaste, Clement reproche aM. de Voltaire de passer

sa vie a bafouer Jesus-Christ et Freron. L'accouplement que le

Boileau posthume a fait de deux personnages de vocation si di-
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verse a caus6 un grand scandale parmi les jansenistes, ses pro-

tecteurs, qui, dans les lectures triomphantes de I'fipitre faites de

maison en maison pour redification commune, n'ont jamais fait

que marmotter ce malheureux vers entre leurs dents. Ici noble

Jean Freron est accuse de ladrerie par un imprimeur de Lyon.

Quelle liaison sa ladrerie a-t-elle avec la fable du Geai qui

prouve (jue Clement III poss^de le talent de La Fontaine au

m^me degre que celui de Boileau?

— Un autre polisson de la litterature appele Nougaret vient

de publier une brochure intitulee VHomme content de lui-

mtme^ ou r£goisme de la Dunciade, avec des r^flcxiom sur

la litterature, I^crit d'environ cent trente pages in-S". Personne

n'a pu lire plus de deux pages de la Dunciade du vertueux

Palissot ni de la rapsodie en prose dontil I'entoura I'annee der-

ni^re. Nougaret pretend que Palissot y parle sans cesse de lui-

m^me, de safamille, de sa banqueroute, de I'honneurque firent

h. son beau-pfere les avocats de Nancy de le chasser de leur

corps. Nougaret remontre a M. Palissot qu'il faudrait ^tre un

peu plus modeste et ne pas se vanter k tout propos des avan-

tages et des distinctions qu'on doit a son merite ou a celui de

ses ancetres. Palissot, de son cote, faitimprimer tons les mois a

la fm des Gazettes etrang^res, moyennant vingt sous par ligne,

que la collection d-^ ses oeuvres de I'annee derniere, dans laquelle

on trouve la Dunciade et la comedie de VHomme dangereux,

a eule succfes le plus eclatant. Je lui en fais mon compliment. Je

suis persuade qu'il a soudoy6 Nougaret pour faire cette bro-

chure centre lui et sa Dunciade, afiii de reveiller un peu I'at-

tention du public sur un poeme dont il s'est obstine de ne pas

sentir le sel et les gentillesses. Nougaret ne trouve d'autres de-

fauts dans ces oeuvres que I'egoisme, il exhorte son patient k

moins parler de lui-meme. Le patient repond a cela: De quoi

voulez-vous que parlent les maitres des hautes oeuvres, si ce

n' est des roues?

— Je ne sais si M. de Bastide esi de retour a Paris. Son sort

ressemblait k celui de I'illustre Palissot par une banqueroute

frauduleuse; mais il n'avait pas trouve les m^mes protections

pour parer aux suites civiles, et la France avait 6te obligee de

le c6der pour quelque temps a la Hollande et aux Pays-Bas.

Quoi qu'il en soit, nous sommes redevables a M. de Bastide de-
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puis hier cl'une petite brochure poetique d'une cinquantaine de

pages, d^diee a une belle dame sans doute, puisqu'elle est de-

signee par trois 6toiles, et intitulee les Gradations de Vamour.

Ces gradations sont les Soupirs, I'Aveu, les Serments, les Desirs,

les Delais, les Faveurs, les Details, les Soupcons, I'lnfidelite, la

Rupture, le Raccommodement. Vous voyez qu'il ne manquait a

ce plan qu'un Anacreon pour I'executer avec la gentillesse, la

grace et la delicatesse dont il 6tait susceptible.

— Depuis que Tamusement de jouer des proverbes en so-

ciete est devenu general, les fabricateurs de ces mis^res se sont

crus obliges ou du moins autorises a imprimer toutes ces fa-

daises. II y en a un qui prend le titre de chevalier D. G. N*.

Garmontelle, qui se connait en proverbes, dit que c'est un che-

valier d'industrie. II a fait un petit drame, Richard et Sara,

pour etre joue par des enfants; il a fait encore le Trompeur

trompdj ou ii bon chat hon rat, comedie de sociH^ en un acte et

en prose. Nous avons d'un autre auteur anonyme'^ deux autres

proverbes en vers et en trois actes. L'un : Qui ne risque rien

na rien, I'autre: Plus heureux que sage. Ceux qui ne lisent pas

ces pauvretes sont aussi heureux que sages.

— II vient de paraitre un magnifique Cours d'hippiatrique,

ou Traite complet de la medecine des chevaux, orn^ de soixante-

sept planches, parM. Lafosse, hippiatre. Tr^s grand papier in-

folio. Le prix de cet ouvrage differe depuis cinq jusqu'a dix

louis suivant qu'on desire un exemplaire plus ou moins soigne,

enlumine ou non enlumine, etc. M. Lafosse, connu jusqu'a pre-

sent sous le simple titre de marechal ordinaire du roi, a pris

celui d'hippiatre ou m6decin consultant des chevaux. Ce qu'il

y a de sur, c'est qu'il a depuis longtemps la reputation d'un fort

habile homme, et qu'il a su la conserver en depit de tous les

charlatans de I'l^cole veterinaire dont il fait d'ailleurs le cas

qu'ils meritent. Si Ton veut ecouter I'hippiatre Lafosse dans ses

moments d'effusion, il prouvera que I'l^cole veterinaire, dont on

a fait tant de bruit qu'on est parvenu a lui faire une reputation

dans toute I'Europe, n'est qu'un ^tablissement form6 sous les

\. MarsoUier des Viveti^res. Selon Querard, les initiates D.G. N. signifieraient

:

Du Grand Nez, suruom donn6 a Mlarsollicr par ses amis et sous lequel il se dcsi-

gnait lui-m6me.

2. Le marquis de Thibouville.
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auspices de hardis charlatans qui savent qu'il faut toujours faire

plus de bruit que de besogne quand on veut reussir, et qui ont

meme detruit le petit bien qu'ils pouvaient faire, a force de ca-

bales, d'intrigues et de petites haines intestines. Malheureuse-

ment, et malgr6 tout le respect que M. Bourgelat exige avec un air

tr^s-important pour son licole royale v6terinaire, je suis oblige de

convenir que toutes les notions que j'ai eu occasion d'acquerir

sur ce miraculeux etablissement se trouvent parfaitement d'ac-

cord avec les idees de M. Lafosse I'hippiatre. Telle est cepen-

dant le succ^s certain de la charlatanerie soutenue par Teffron-

terie et par I'intrigue, qu'il n'y a presque pas un seul prince

etranger aujourd'hui qui n'entretienne un el^ve a cette l^cole.

Quand ces elevesn'ont point de dispositions, ils s'en retournent

la memoire chargee d'une infinite de termes qui composent un

nouveau jargon scientifique et n'avancent pas la science d'un

pas. Quand ils ont de I'esprit, il faut qu'ils I'emploient a dem6-

ler les divers interets des maitres qui president a cet etablisse-

ment et qui, tous brouilles entre eux, ne pardonnent pas aise-

ment la plus petite pr6f6rence qu'on pourrait accorder. Le di-

recteur general ou president Bourgelat ne met guere les pieds

dans son Ecole que lorsqu'avec tout I'appareil de la charlata-

nerie, il fait faire aux Aleves des exercices publics en presence

du ministre et d'un grand nombre de personnes de distinction,

qu'il fait ensuite annoncer dans la Gazette de France avec tout

I'etalage et toute la forfanterie possible. Un 6leve etranger qui

aurait I'imprudence de laisser entrevoir que les vices de cette

institution ne lui 6chappent pas serait bientot perdu. On ecri-

rait a sa cour, on le denoncerait comme un mauvais sujet sans

application et sans conduite, il perdrait les bienfaits de son

prince, et c'est tout ce qu'il gagnerait k ne pas croire a la vertu

miraculeuse de Notre-Dame de la morve et de la clavelee du

chateau d'Alfort prfes Charenton. J'ai eu occasion d'observer

cette cascade et de la suivre d'etage en etage, et cela ne m'apas

reconcilie avec les etablissements prones et cel^bres tous les

quinze jours dans les gazettes^ avant-coureurs et autres feuilles

periodiques.
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MAIi.

1" mai 1772.

Le 27 du mois passe, les spectacles de Paris ont fait I'ou-

verture de leurs theatres. La Com6die-Francaise se proposait

de reprendre, le 29, la tragedie nouvelle par M. de Belloy -. La

tragedie des Druides 6tait annoncee et affichee depuis trois

jours, lorsqu'il arriva mercredi, sur les quatre heures, un ordre

de la cour pour en defendre la representation. Les Com^diens

remontr^rent que le spectacle devant commencer dans une

heure et demie, et tous leurs camarades etant disperses, ils se-

raient obliges de fermer leur theatre si on les emp^chait de

jouer les Druides. On leur defendit et de fermer leur theatre et

de jouer cette piece: enfin, ils reussirent avec beaucoup de

peine k ramasser le monde necessaire pour jouer Nanine. Cette

aventure a fait beaucoup de bruit. L'ordre de la cour a et^ ex-

p6die sur les instances de M. I'archeveque de Paris. Les amis

de ce prelat auraient pu lui faire sentir que c'etait une inconse-

quence assez grande d'avoir laisse jouer cette pifece douze fois

pendant le car^me, temps particuli^rement consacre k I'absti-

nence, pour nous en priver a la treizifeme fois lorsque nous reve-

nons aux spectacles apr6s|la reconciliation pascale. Ils pouvaient

ajouter que c'etait faire un eclat inutile ; que cette pi6ce aurait

pu avoir encore trois ou quatre representations, et quelle aurait

ete ensuite tout naturellement oubliee. Quoi qu'il en soit, M. Le

Blanc est bien heureux. Les pretres ont fait a sa piece une re-

putation qu'elle n'aurait jamais eue sans eux. Si elle s'echappe

jamais de la presse, comme il arrivera vraisemblablement dans

quelque temps d'ici, on sera bien etonne en paysetrangerqu'on

ait fait tant de bruit pour si peu de chose.

Tmmediatement apres la premiere representation des Druides,

il arriva de Ferney une tragedie nouvelle intitulee les Lois de

Minos^, et composee par M. du Roncel, jeune avocat. Ce jeune

1. La seconde quinzaine de mai manque dans les pr^cedentes Editions et dans

le manuscrit de Gotha.

2. Pierre le Cruel^ repr^sente pour la premiere fois le 20 mai 1772,

3. Les Lois de Minos, ou Asterie, tragedie en cinq actes, par M. de Voltaire.

Paris, Valade, 1773, in-S".
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auteur n'a que soixante-dix-huit ans ; il est plus connu sous le

litre de patriarche et d'auteur de la Henriade. G'est une chose

qui tient vraiment du prodige que cette foule de productions

qui se succ^dent avec une rapidite incroyable. La nouvelle tra-

g6die a 6t6 lue aux Com6diens, et re^ue avec acclamation. lis se

proposaient de la jouer immediatement apr^s Paques, et m6me
avant Pierre le Cruel-, mais comme on a trouve quelque con-

formite entre le sujet des Lois de Minos et celui des Druides,

la representation vient d'en 6tre d^fendue provisoirement aux

Comediens : voila du moins la nouvelle du jour. Geux qui ont vu

cette nouvelle trag^die du patriarche assurent qu'elle sera

comptee parmi ses meilleures
; qu'elle est surtout superieure-

ment 6crite, et que sur ce point elle pourra soutenir le parall^le

avec tout ce qu'il a fail de mieux en ce genre. II est permis, je

crois, de douter un peu de ces assertions lorsqu'on sort de la

lecture des Pilopides; et le plus sur sera d'attendre la publi-

cation de la nouvelle Iragedie avant de prendre part a ces affir-

mations.

— Le theatre de la Cornedie-ltalienne vient de perdre une

aclrice celebre, M'"^Favart, morte ces jours derniers d'un ulcere

dans la malrice, maladie douloureuse et cruelle. Elle a montre

beaucoup de courage et de patience pendant tout le temps de

ses soufTrances. Revenue un jour d'un long evanouissement, elle

apercut, parmi ceux que son danger avail rassembles en hate

autour d'elle, un de ses voisins dans un accoutrement fort gro-

tesque; elle se mil a sourire, et dit qu'elle avail cru voir le

paillasse de la Mort: mot de caractere dans la bouche d'une fille

de theatre mourante. Jamais les prelres ne purent la determiner

a renoncer au theatre. Elle dit qu'elle ne voulail point se par-

jurer; que c'elail son 6lat; que si elle guerissail, elle serait

obligee de le reprendre, et qu'elle ne pouvail par consequent y

renoncer de bonne foi ; elle aima mieux se passer de sacremenls.

Mais lorsqu'elle se senlit expirer, elle dit : Ok! pour le coup,

je renonce. Ce fut son dernier mot.

M'"* Favart etail agee a peupr^s decinquante ans: c'elail une

mauvaise aclrice. Elle avail la voix aigre, et le jeu bas el igno-

ble; elle n'^tait supportable que dans les roles de charge, et ne

retail pas longlemps. Elle jouail superieuremenl la Savoyarde

montrant la marmotle; c'elail lout son talent; c'elail ce qui
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avait fait sa fortune sur ce theatre lors de son debut en 17A9.

Elle s'appelait alorsM"«de Chantilly; elle dansait, elle chantait,

€t sa danse en sabots tourna la t^te a tout Paris. Elle sortait

alors de la troupe des comediens que le grand Maurice de Saxe

eut toujours a la suite de son armee victorieuse. La grande

celebrite de M''^ de Chantilly venait meme de la passion quelle

avait inspiree a ceheros, et a laquelle elle ne fut point sensible ^
€ette partie de son roman prete beaucoup a des reflexions mo-
rales. Le heros de la France, le vainqueur de Fontenoy et de

Laufeldt, le plus bel homme de son temps, aimait ^perdument

une petite creature qui etait desolee d'etre obligee d'etre sa

maitresse pour de I'argent, parce que la tete lui tournait d'un

garcon patissier, mal bati, appele Favart, qui s'etait 6chappe

de la boutique de son maitre pour faire des chansons et des

operas-comiques comme on les faisait alors. Le garcon patis-

sier enleva au marechal de Saxe sa petite maitresse, et s'evada

avec elle pendant le siege de Maestricht. La nuit de leur Eva-

sion fut apparemment orageuse, car les ponts de communica-

tion entre I'arm^e du marechal et le corps de Lowendal, qui

etait de I'autre cote du fleuve, furent enleves, et Ton craignit

que les ennemis n'en profitassent pour tomber sur ce corps et

I'ecraser. M. Dumesnil, qu'on appelait dans ce temps-la \ebeau

Dumesnil, et que nous avons vu mourir de son expedition au

parlement de Grenoble, entre chez le marechal de grand matin;

il le trouve assis sur son lit, echevele, et dans I'agitation de la

plus vive douleur; il entreprend de le consoler. « Le malheur

est grand sans doute, dit Dumesnil, mais il pent se reparer.

— Ah! mon ami, lui r6pond le marechal, il n'y a point de

remade, je suis perdu ! » Dumesnil continue a ranimer son cou-

rage abattu et a le rassurer sur I'ev^nement de la nuit : o 11

n'aura pas peut-etre, dit-il, les suites qu'on en redoute. » Le

marechal continue k se desesperer et a se regarder comme un

homme sans ressource. Enfm, au bout d'un quart d'heure, il

s'apercoit que tons les discours de Dumesnil n'avaient pour

objets que ces ponts entraines « Eh! qui vous parle, lui

dit-il, de ces ponts rompus? G'est un inconvenient que je repa-

1. Quand les amis du marechal lui reprochaient cette liaison, celui-ci ddfen.

dait son amour en disant : «Trouvez-m'en une autre qui me le fasse faire comme

elle. » (T.)
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rerai en trois heures. Mais la Chantilly! elle m'est enlevee! »

Le heros a qui jamais I'operation la plus importanle n'avaii fait

perdre une heure de sommeil etait 6chevele et eperdu pour

avoir et6 delaisse par une petite courlisane!

Apr^s son d^but a Paris, cette petite creature 6pousa en eflet

le garcon patissier, devenu auteur et poete, et s'en alia avec lui

en Lorraine, si je ne me trompe. Le grand Maurice, irrite d'une

resistance qu'il n'avait jamais eprouvee nulle part, eut la fai-

blesse de demander une lettre de cachet pour en lever a un

mari sa femme et pour la contraindre d'etre sa concubine; et,

chose remarquable, cette lettre de cachet fut accord^e et ex4-

cut^e^ Les deux 6poux pli^rent sous le jougde la n^cessite, et

la petite Chantilly fut a la fois femme de Favart et maitresse

de Maurice de Saxe. Elle causa m6me la mort de ce h^ros

I'annee suivante; il I'avait emmenee avec lui k Chambord; elle

avait passe dans son lit la nuit ou il fut surpris de la maladie

qui I'enleva a la France en tr^s-peu de jours. L'histoire dit

quelle remplaca depuis cet illustre amant par un petit avorton

asthmatique appele I'abbe de Voisenon. G'etait apparemment la

destinee du fier Saxon, qui ne souffrit jamais aucun echec les

armes a la main, d'avoir des faiseurs de vers pour rivaux, et

pour rivaux prefer6s. Du moins l'histoire dit qu'il fut aussi

jaloux de Marmontel dans ses amours avec M"° Navarre, qui

epousa ensuite un marquis de Mirabeau, fr^re de I'Ami des

Hommes, et expira bientot apres de desespoir sous la persecu-

tion de la famille irrit^e de son mari. Cette mesalliance et les

suites qu'elle eut firent quitter au marquis de Mirabeau son pays

natal. II trouva un 6tablissement considerable a la cour de Ba-

reith, ou il est mort apr^s y avoir contracts un second mariage

plus conforme a sa naissance, et sans doute plus satisfaisant

pour son coeur : car il (Epousa une tille de condition et d'un me-
rite distingu6, et qiioiqu'il soit tr6s-possible qu'une lille de rien,

ou meme une courtisane de profession, soit douee d'un merite

eminent, il ne i'est pas trop dans nos moeurs qu'elle ait re^u

i. M. A.-P. Malassis a rcimprim^ en 1868, b, Bruxelles (in-S", 70 ex.), le Manus-
crit trouve d la Bastille concernant les leltres de cachet lancies contre Mademoi-
selle de Chantilly et M. Favart, par le marechal de Saxe, public pour la premiere

fois en 1789, s. 1. n. d. 11 avait fait graver par M, Rajon la marque du thetltre du

marechal, k Bruxelles; la preface renferme d'int^ressants d(5tails bibliographiques

sur les pieces jouees pendant la campagne de Flandre.
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une premiere education capable de dedommager un homme
d'honneur des sacrifices dans lesquels un fol amour I'aurait en-

traine. Le comte de Saxe aimait la mauvaise compagnie en

femmes et meme en hommes, par choix et par hauteur. II ne

se serait pas trouv6 deplace sur un trone ; et avec une ame de
cette trempe, on ne se trouve bien ni dans les antichambres de

Versailles, ni dans les soupers de Paris, ou I'egalite preside.

Pour revenir a M'"^ Favart, je ne me souviens pas de Tavoir

jamais connue jolie. EUe n'eut jamais aucun talent pour la vraie

comedie; elle aurait du quitter le theatre depuis longtemps. 11

est vrai que dans les derni^res annees elle y paraissait bien peu;

les auteurs n'avaient garde de lui confier des roles importants

dans leurs pieces : elle 6tait merveilleuse pour les faire tomber.

II n'y eut que son mari qui eut toujours le bon proced^ de lui

reserver le principal role dans ses pieces, et cette piete conju-

gale influa sensiblement sur leur succes.

— La vente du cabinet des tableaux de M. le due de Ghoi-

seul est un des phenomenes les plus singuliers dans rhistoire

des arts et de la brocanterie. On esperait tirer au plus cent

mille ecus de cette vente, et la totality a produit la somme de

443,174 livres. J'ai oui dire a notre magicien Vernet que si

cette collection avait appartenu a quelque homme obscur, il

n'en aurait pas tire au dela de 25,000 francs, et que tel ta-

bleau a et6 vendu 10, 15, 25,000 livres et au dela, pour lequel

il ne se soucierait pas de donner, lui, plus de 6 francs. Si,

comme je le pense, il y a de I'exageration dans ce propos, il

prouve toujours que les prix de cette collection ont 6te pousses

au dela de tout ce qu'on en pouvait esperer. Plusieurs causes

ont contribu6 a cet effet inattendu. Le cabinet du baron de

Thiers, enleve tout entier par I'lmperatrice de Russie, a laisse

a tons les amateurs de ce pays-ci et des etrangers leurs fonds

intacts. Le cabinet de M. le due de Ghoiseul etait moins celui

d'un connaisseur de I'art que d'un amateur qui a des tableaux

disperses dans les differentes pieces de son appartement, pour

son agrement personnel. Son choix excluait tons les sujets se-

rieux, tristes, tragiques, saints, d'un grand style, et par conse-

quent tous les tableaux italiens ; il se bornait a la naivete et a

la verity de I'ecole flamande, et a la galanterie et a la mignar-

dise de I'ecole frangaise. Or, il y a beaucoup plus de concur-
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rents pour ces deux genres que pour le premier; et ceux qui

n'ont qu'Homfere dans la t6te nc citeront pas cette pr6f6rence

comme une preuve de bon gout de noire si^cle.

Un autre fait assez extraordinaire, c'est qu'on ignore en

quelles mains la plupart des tableaux de M. de Ghoiseul ont

passe, presque aucun des acquereurs ne s'6tant fait connaitre.

J'ai trouve a cette vente un peintre brocanteur qui avait fait un

travail aussi curieux qu'interessant^ A cote de la description de

chaque tableau, il avait fait a la marge du catalogue un petit

croquis de dessin en lavis qui mettait parfaitement au fait de

I'ordonnance des dispositions et meme des principaux elTets du

tableau; car ces croquis, quoique extremement petits, etaient

laves en plusieurs couleurs. J'eus la curiosite de lui demander

combien il exigerait pour arranger un autre exemplaire du cata-

logue de la meme facon, et il me semble qu'il me demanda

cinq louis. II est certain qu'uiie suite de difierents catalogues

de tableaux fameux arranges de cette mani^re ne laisserait pas

que d'avoir son prix ; car, avec un peu d'imagination et un peu

d'habitude, on se ferait, moyennant ces croquis, une idee nette

et juste du tableau.

15 mai 1772.

Aprfes avoir lu M. Thomas et les observations de M. Diderot,

peut-etre ne serez-vous pas fach6 d'ecouter un autre original

raisonner sur les femmes. C'est notre charmant petit abb6 Ga-

liani. II n' avait pas lu encore I'ouvrage de M. Thomas lorsqu'il a

ecrit le dialogue que vous allez lire. C'est toujours le chevalier

Zanobi et le marquis deRoquemaure qui s'entretiennent, comme
dans son Dialogue sur le commerce des hUs, Le chevalier copie

parfaitement la tournure du charmant petit abb6^ et le marquis

ne ressemble pas mal a notre charmant marquis de Croismare.

Peut-etre auriez-vous autant aime lire le morceau du philosophe

Diderot apres le dialogue du petit abbe; mais ce n'est pas sa

4, Ce peintre « brocanteur » ne pcut 6trc que Gabriel de Saint-Aubin ; on sait

combien les catalogues qu'il a couverts de croquis sont recherches aujourd'hui,

mais comme on neconinit point deux exemplaires du m«}me catalogue aiusi illus-

tros par ce dclicieux petit-maitre, il est probable que les ara.vteurs du temps n'a-

vaient point recours a son taleat : ce paragraphe iQ(5dit de Grimm n'en est pas

moins curieux. , . .

IX. 32
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faute ni le voeu de son coeur, s'il est a quelques cents lieues de

Paris et s'il ne peut pas servir ses amis aussi promptement que

lorsqu'il se trouvait au milieu d'eux. 11 est vrai qu'alors il se

bornait k perorer et n'^crivait point. G'est la seule chose que

nous ayons gagnee a son absence, et elle ne nous dedommage
pas.

CROQUis d'un dialogue sur les femmes^

LE MARQUIS ET LE CHEVALIER.

Le Marquis. — Comment definissez-vous done les femmes?

Le Chevalier. — Un animal naturellement faible et malade.

Le Marquis. — Je conviens qu'elles sont souvent I'un et

Tautre; mais je suis persuade que c'est un effetde I'education,

du syst^me de nos moeurs, et point du tout de la nature.

Le Chevalier. — Marquis, il y a dans le monde plus de

nature et moins de violation de ses lois que vous ne pensez :

on est ce qu'on doit etre. 11 en est des hommes comme des

b6tes; la nature fait les plis, I'education et I'habitude y font le

calus. Regardez les mains d'un laboureur, vous y verrez le

tableau de la nature.

Le Marquis. — Vilain tableau! Vous voulez done que ce

soit la nature qui ait fait les femmes faibles! Et les sauvagesses?

Le Chevalier. — Elles le sont aussi.

Le Marquis. — Pas toutes, a ce qu'il me parait.

Le Chevalier. — Je conviens qu'une sauvagesse, avec son

baton, rosserait quatre de nos gendarmes; mais prenez garde

que le sauvage, avec sa massue, en assommerait douze : ainsi,

la proportion est toujours la meme. 11 est toujours vrai que la

femme est naturellement faible. On remarque la meme in^galite

1. Grimm avait pr^ccdemment insdrd, outre Particle c^l^bre de Diderot sur les

femmes, article que le philosophe reprit et compl^ta, et dont on trouvera la ver-

sion definitive, tome II, p. 251 de ses OEuvres completes, un autre article sur le

frontispice de Cochin pour le livre de Thomas
( OEuvres completes, tome XIII,

p. 104). Nous ne pouvions nous permettre de supprimer le Dialogue de Galiani

auquel Grimm a ajout^ un avant-propos et une post-face, et nous I'ins^rons d'au-

tant plus volontiers que sa version ofTre de l^g^res variantes. Get entretien a 6t6

plusieurs fois imprime, mais dans des recueils devenus rares, tels que les Tahlettes

d'un curieux (1789, in-12), les Opuscules philosophiques et litteraires, la plupart

posthumes et inedites {sic), pubh^espar Y&hh^ Bourlet de Vauxcelles (1796, in-S"),

et enfin dans I'^dition de la Correspondance de Galiani, donnde par Barbier

(Treuttel et Wurtz, 1818, 2 vol. in-8°.)
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dans plusieurs classes d'animaux. Comparez les coqs auxj)oules,

les taureaux aux vaches. La femme est d'un cinqui^me plus

petite que rhomme, et presque d'un tiers moins forte.

Le Marquls. — Que concluez-vous done de cette dc^finition?

Le Chevalier. — Queces deux caract^res de faiblesse etde

maladie nous donnent le ton general, la couleur essentielie du

caractere du sexe. D^taillez et appliquez cette theorie, et vous

d6velopperez tout. D'abord leur faiblesse empechera les

femmes de s'adonner k tous les metiers qui exigent un certain

degre de force et beaucoup de sante, comme les forges, la ma-

connerie, la manoeuvre des vaisseaux, la guerre

Le Marquis. — Vous croyez que les femmes ne pourraient

pas faire la guerre? Moi, je pense qu'ellesse battraient bien.

Le Chevalier. — Je le pense aussi; mais elles ne couche-

raient point au bivouac. Elles ont le courage d'affronter le pe-

ril ; elles n'ont point la force de soutenir les fatigues.

Le Marquis. — Cela pourrait etre. C'est un metier fatigant

que celui d'assommeur d'hommes; quand je le faisais, il m'a

toujours paru qu'il en coutait trop de peines de tuer son en-

nemi. Cependant si vous accordez le courage aux femmes, vous

serez oblige de convenir qu'elles ont de la force.

Le Chevalier. — Point du tout: un mourant pent avoir bien

du courage, sans avoir aucune force. Savez-vous ce que c'est

que le courage ?

Le Marquis. — Yoyons.

Le Chevalier. — L'efTet d'une grandissime peur.

Le Marquis. — Si ce n'est pas Ik un paradoxe, je veux

mourir.

Le Chevalier. — Paradoxe tant qu'il vous plaira, il n'en est

pas moins vrai. On se laisse courageusement couper une jambe

parce qu'on a une tr^s-grande peur de mourir en la gardant.

Un malade avale sans repugnance une medecine qu'un homme
en sante ne prendrait jamais; on se jette dans les flammespour

sauver son coffre-fort, parce qu'on a tr^s-grande peurdeperdre

son argent; si Ton y etait indiiferent, on ne s'y risquerait pas.

Le Marquis. — Mais si ces effets repondent a leurs causes,

le courage ne sera done, tout comme la peur, qu'uiie maladie,

de rimagination ?

Le Chevalier. — Rien n'est plus vrai, aussi les gens sages
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n'ont jamais de courage ; ils sont prudents et mod^res, ce qui

veut dire poltrons : du plus au moins, il n'y a qae les fous qui

aient du courage. Me permettrez-vous d'ajouter que les Fran^ais

sont la nation la plus courageuse qui existe?

Le Marquis. — Apres les Marattes des Indes, s'il vous plait

:

vous ne pouvez placer un eloge de ma nation plus mal k pro-

pos ; mais on vous connait, on sait ce que vous valez.

Le Chevalier. — Grand merci ! ainsi je soutiens que la

femme est faible dans I'organisation de ses muscles; de \k sa

vie retiree, son attachement au male de son esp^ce qui fait

son soutien, ses occupations, ses metiers, son habillement

leger, etc.

Le Marquis.— Etpourquoi en faites-vous un 6tre malade?

Le Chevalier. — Parce qu'il Test naturellement. D'abord

elle est malade, comme tous les animaux, jusqu'^parfaitecrois-

sance ; alors viennent ces symptomes si connus a toute la classe

des bimanes; elle en est malade six jours par mois, I'un por-

lant I'autre, ce qui fait au moins le cinqui^me de sa vie. En-

suite viennent les grossesses, et les nourritures des enfants, qui

a le bien considerer, sont deux tr^s-g6nantes maladies : elles

n'ont done que des intervalles de sant6 k travers une maladie

continuelle. Leur caractere se ressent de cet 6tat presque habi-

tuel : elles sont caressantes etengageantes, comme presque tous

les malades : cependant brusques et fantasques parfois, comme

les malades
;
promptes k se facher, promptes a s'apaiser. Elles

clierchent la distraction, I'amusement, un rien les amuse,

comme les malades. Elles out I'imagination constamment frap-

pee : la peur, I'esperance, le desespoir, le desir, le dugout, se

succedent plus rapidement, s'y impriment plus fortement dans

leurs t6tes, et s'efifacent aussi plus vite. Elles aiment une lon-

gue retraite, et, parintervalle, unejoyeuse compagnie, comme

les malades. Nous les soignons, nous nous attendrissons avec

elles: leurs larmes, vraies ou fausses, nous arrachent le coeur;

nous y prenons inlerdt, nous cherchons k les distraire, k les

amuser ; ensuite nous les laissons longtemps seules dans leurs

appartements
;
puis nous les recherchons, les caressons, etpuis

nous....

Le Marquis. — Allons, tranchez le mot; nevousarr^tez pas

en si beau chemin.
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Le Chevalier. — Oui, nous tachons de les gu6rir en leur

causant peut-6tre une nouvelle maladie.

Le Marquis.— Ajoutez qu'elles nes'en fachentpas, et qu'elles

prennent cela en patience comrne les malades qu'on saigne ou k

qui on applique des caustiques.

Le Chevalier. — Et c'est par la m6me raison qu'ont les ma-
lades de croire que tout ce qu'on leur fait se fait pour leur

bien, et qu'ils s'en portent mieux.

Le Marquis. — Mais lorsque le temps de tous ces dangers

et de tous ces risques est passe?

Le Chevalier. — Alois elles ne sont plus malades, j'en con-

viens ; mais elles sont nulles, vous en conviendrez aussi.

Le Marquis. — Tenez, chevalier, vous avez beau vouloir

me persuader que les femmes sont des 6tres malades par es-

sence, cela ne s'arrange pas dans ma t6te; s'il vous faut vos

Napolitaines malades, je le veux bien, pour vous faire plaisir;

mais pour nos Parisiennes, je n'y saurais consentir. Allez au

Wauxhall, aux boulevards, au bal de I'Opera, et voyez un peu

ces malades qui ont le diable au corps; elles fatiguent dix dan-

seurs a danser les nuits entieres, a veiller un carnaval complet,

sans gagner un petit rhume; etvous appelez cela des malades?

Le Chevalier. — Mon cher marquis, vous vous emparez de

mes raisons pour me faire des objections : c'est precis6ment tout

ce que vous venez de dire qui prouve que nous autres hommes
ne saurions ni mieux comprendre, ni mieux definir a la portee

de notre intelligence le naturel des femmes qu'en les appelant

des etres malades^ parce qu'elles nous ressemblent parfaitement

quand nous sommes en etat de maladie. N'avez-vous pas pris

garde que quatre hommes ont de la peine a retenir un malade

en convulsion, un fr^nelique, un enrage? L'homme piqu6 de

la tarentule a plus de force a danser qu'aucun autre bien

portant.

Cette force inegale, excessive, inconstante est precisement

un symptome de maladie, et un eflet de I'irritation prodigieuse

des nerfs, agaces par une imagination echauffee. La tension des

nerfs supplee a la faiblesse naturelle des fibres et des muscles.

Aussi demoniez I'imagination et tout est par terre; chassez les

violons, eteignez les bougies, dissipez la joie, et ces 6ternelles

danseuses ne pourront pas faire trente pas a pied pour rentrer
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chez elles sans ^tre excedees de fatigue; il leur faudra des voi-

tures et des chaises, ne fut-ce que pour traverser la rue.

Le Marquis. — Vous me battez a votre ordinaire, parce que

Dieu le veut ainsi. Malgre cela, je ne me sens pas persuade de

tout ce que vous venez de dire et je n'en crois pas un mot. Je

crois bien que vous avez raison dans I'etat actual des choses;

mais tout cela me parait un effet de corruption, et point du tout

de r^tat de nature. Si on laissait faire la nature sans la con-

trarier sans cesse, les femmes vaudraient autant que nous,

a la difference prfes qu'elles seraient plus delicates et plus

gentilles.

Le Chevalier. — Marquis, badinage a part, croyez-vous

qu'il existe une education au monde?

Le Marquis. — Oh! pour ce paradoxe-la, il est trop fort; je

vous conseille, en ami, de le mitiger, de I'adoucir un peu, ou

bien, si vous voulez, de I'expliquer: bien entendu que ce mot

signifiera rHracter^ comme dans les declarations du roi, por-

tant interpretation des edits precidents.

Le Chevalier. — Je respecte vos conseils, ils sont a suivre,

et je m'en suis toujours bien trouve: je m'expliquerai ; vous

verrez si jeme retracte ou non. On a beaucoup parle d'Muca-

tion, on en a ecrit des volumes, et, comme de coutume, c'est

encore une mati^rea defricher, un livre qui est a faire. Les trois

quarts des effets de I'education sont la meme chose que la na-

ture elle-meme ; une necessite, une loi organique de notre es-

pfece, un effet de notre constitution machinale. II n'y a qu'une

partie de I'education qui ne soit pas un instinct; qui ne tienne

pas k la nature ni a la constitution et qui soit particuli^re a la

seule esp^ce humaine ; mais ce n'est pas d'elle que derive la

difference entre I'homme et la femme: ainsi, j'ai raison.

Le Marquis. — Comment! vous dites que I'education est

un instinct?

Le Chevalier. — Oui, sans doute. Toutes les classes des

betes ont leur education : les unes dressent leurs petits a la

chasse ; les autres, anager ; d'autres, a connaitre lespieges, leurs

ennemis, leurs proies. L'homme et la femme instruisent pa-

reillement leurs enfants par instinct; ils les dressent a marcher,

a manger, a parler ; ils les'battent et gravent en eux Tidee de

la soumission ; ils jettent par la, les verges a la main, les fonde-
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ments clu despotisme, la craintc; ils les pomponnent et elevent

I'edifice de la monarchic, Vhonnciir et la vaniic; ils les embras-

sent, les caressent, jouent avec eux, pardonnent leurs espiegle-

ries, leur parlent raison, et font naitre eneux les idees republi-

caines de la vertu et de Tamour de la famille, qui se coavertit

ensuite en amour de la patrie,

Le Marquis. — Je vois que vous suivez scrupuleusement les

divisions etle syst^me de Montesquieu.

Le Chevalier. — Toute la morale est an instinct, men cher

ami, et ce n'est pas Teffet de I'education qui change, alt6re, ou

contrarie la nature ; les sots se Timaginent : tout est au contraire

Tefiet de la nature m6me, qui nous indique et nous pousse a

donner cette education, qui n'en est que le developpement.

Le Marquis. — Mais quelle est done cette partie de notre

education qui ne tient point h. la nature ni ^ I'instinct, et qui

nous appartient exclusivement ?

Le Chevalier. — La religion.

Le Marquis. — Ah! j'entends: c'est pour cela qu'on la dit

surnaturelle, parce qu'elle est hors de la nature.

Le Chevalier. — La nature ne nous en a donn^ aucune

trace, aucun instinct; elle n'est absolument propre k aucune

esp^ce d'animaux; c'est un present que nous devons tout entier

a I'education , et tout homme qui n'aurait point ete eleve n'au-

rait a coup sur aucune sorte de religion: je m'en rapporte aux

hommes sauvages, trouv6s dans les for^ts de I'Europe. C'est

bien la religion toute seule qui distingue I'homme de la bSte

;

elle fait notre trait caracteristique. Au lieu de definir I'homme

un animal raisonnable, il fallait I'appeler un animal religieux.

Tons les animaux sont raisonnables ; I'homme seul est religieux.

La morale, la vertu, le sentiment, sont un instinct en nous; la

croyance d'un etre invisible ne nous en vient point.

Le Marquis. — Vous me faites souvenir d'un auteur qui,

pour prouver que 1' elephant etait un etre raisonnable, rappor-

tait qu'on le voyait rendre une esp^ce de culte k la lune, en

allant religieusement faire ses ablutions k la riviere les jours

de la nouvelle et de la pleine lune.

Le Chevalier. — Je ne crois pas que I'elephant ait un culte

;

mais, si vous voyez un animal d'une figure quelconque, soit

rhinoceros ou tortue, ou sapajou, ou orang-outang, avoir I'idee
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des causes invisibles, pariez que c'est un homme, ou qu'il le

deviendra a la troisi^me generation,

Le Marquis. — En quoi faites-vous done consister I'essence

de cette idee de religion ?

Le Chevalier. — A croire a I'existence d'un ou de plusieurs

6tres qui ne soient apercus par aucun de nos sens, qui soient

invisibles, impalpables, et cependant la cause de quelques phe-

nom^nes.

Le Marquis. — Et les betes ne croient-elles point cela?

Le Chevalier. — Non : du moins elles ne nous en donnent

aucune marque. La bete voit venir I'ouragan, elle a peur, se

cache, et attend qu'il soit passe. L'homme voit I'ouragan, ima-

gine qu'il existe un etre invisible qui le cause, a peur de I'etre

qui le produit plus que de I'ouragan, et il croit enfm qu'en

apaisant cet ^tre il a un remede centre les ouragans. Telle est

la definition gen^rale de la religion, definition qui embrasse la

vraie et les fausses; mais je m'arrete sur les developpements

de cette idee : toutefois, j'oserai soutenir centre tout esprit fort

que tout ce qui nous distingue des betes est un effet de la re-

ligion. Society politique, gouvernement, luxe, inegalite des

conditions, sciences, idees abstraites, philosophie, geometric,

beaux-arts, enfin tout doit son origine a cette caracteristique de

notre esp^ce.

Le Marquis. — J'allais vous demander si nous avions perdu

ou gagne a cette idee des causes invisibles, s'il y a une religion

vraie parmi les fausses, si les vraies ou les fausses sent egale-

ment bonnes ou egalement mauvaises, d'ou a pu nous venir,

en premiere source, cette idee de religion; ce qui netient point

a I'instinct, qui ne s'etablit en nous que par une Education den-

ude expres, qui est pour nous ce que le manege est pourle che-

val : car ce manege est pour lui une education qui n'a rien de

commun avec celle que la jument, sa mfere, lui a donnee. Mais

je ne vous demanderai rien ; car, des que vous definissez l'homme

un animal religieux, vous m'avez Fair de vouloir etre fort re-

ligieux.

Le Chevalier. — Ou bien fort b^te. II a fallu choisir: j'ai

mieux aim6 etre homme. C'est pure affaire de gout
;
je le sais

bien. Rousseau eut pense autrement; il pref^re de marcher a

quatre pattes, et en attendant il marche en grands calecons, et
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c'est son gout. Mais vous avez perdu de vu3 d'oii nous sommes
partis. Vous conviendrez que I'education proprement dite, c'est-

k-d'ire V'Me de la religion et du culte nous etant commune k

tous, hommes et femmes, elle ne peut influer sur la di(T(^rence

de leur sexe au ndtre : les femmes ont autant de religion que
nous.

Le Marquis. — Autant! Je crois qu'elles en ont davantage.

Le Chevalier.— Pour moi, je crois qu'elles n'en ont ni plus

ni moins. Au total, si elles en retiennent une plus grande dose,

nous y donnons un plus grand developpement, les effets restent

egaux.

Le Marquis. — Avez-vous vu I'ouvragede Thomas, qui vient

de paraltre, sur les femmes ?

Le Chevalier. — IN on,

Le Marquis. — II ne dit rien de ce que vous venez de dire.

Le Chevalier. — Et savez-vous pourquoi?

Le Marquis. — Non, en verite 1

Le Chevalier. — C'est que je ne dis rien, moi, de ce qu'il

dit, lull.

Le Marquis. — Ceci me parait clair. Ah ^a, il faut que je

vous quitte, c'est a regret; mais j'ai tant de choses a faire...

Le Chevalier. — Restez, elles se feront sans vous.

Le Marquis. — Oh ! pour cela non, il faut absolument que

j'aille sur les quais acheter des portraits d'hommes illustres, k

vingt-quatre sols pi^ce, et qui ne sont pas, je vous jure, trop

mauvais. lis serviront k completer ma collection; il est vraique

je ne sais encore ou les placer; mais j'y penserai quand je les

aurai, adieu.

Le Chevalier. — Je vous fais mon compliment sur cette ac-

quisition, mais il me semble que vous les payez cette fois plus

cher que de coutume. Vous vous ruinez, marquis.

Le Marquis. — 11 faut s'amuser de quelque chose. Adieu,

adieu encore.

Le Chevalier. — Adieu, joie de mon coeur.

Le chevalier a raison de reprocher au marquis la cherts de

1. Le texte de I'abb^ de Vauxcelles s'arr6te li; celui de Barbier h « Adieu!

adieu! »
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ses acquisitions. Ses gouts n'etaient pas si ruineux autrefois.

J'ai connu un temps ou il allait sur le quai de la Ferraille ache-

ter a quatre ou cinq sous piece de vieilles ferrailles que j'au-

rais ete au desespoir de poss6der. II nous les etalait le soir, et

ordinairement nous ne le gations pas par nos eloges, et nous

rendions exacte justice a ses emplettes. Quelquefois il convenait

avec nous qu il passait les trois quarts de la nuit a r^ver a quoi

illes emploierait; mais aussi, disait-il, quand il en avait trouve

Tusage, il etait tout etonn^ d' avoir pu s'en passer auparavant. II

a actuellement la passion de faire des recueils a portraits et en

estampes. II a commence par faire une collection de medecins

tant francais qu'etrangers, et je crois qu'il en a ramasse plus de

trois cents. Insensiblement il a^admis dans son recueil les char-

latans et les hommes illustres de toutes les professions. M. Di-

derot, I'ayant trouve 1' autre jour au milieu de ses estampes, lui

conseillade couvrir les inscriptions de ces portraits et des'amu-

ser ^ faire I'histoire de la vie de chacun des hommes ainsi repre-

sentes, sur leurs traits et sur le caract^re de leur physionomie

:

on comparerait ensuite cette histoire imaginaire avec I'histoire

veritable de leur vie. Ge conseil etait excellent pour un homme
d'une imagination aussi riante et aussi agreable que notre char-

mant marquis de Groismare. Ge serait un Plutarque bien piquant

de tous ces medecins a grande perruque et a large face ramas-

ses sur tous les quais de Paris. JNous saurions sur la parole de

leur physionomie s'ils ont ete bons ou mechants, betes ou gens

d'esprit, cocus ou non, heureux ou vexes, et cette histoire se-

rait k coup sur tr^s-amusante, tandis que la veritable serait peut-

6tre d'un ennui a perir.

— La Providence avait accorde au patriarche deux nieces

et un neveu. Le neveu, I'abbe Mignot, auteur de quelques mor-

ceaux d'histoire qu'on ne citera pas ^cote de ceuxde son oncle,

autrefois conseiller emerite du grand conseil supprime, accepta

Tannee derni^re une place de conseiller clerc en la grand'-

chambre du nouveau parlement de Paris. Sa soeur, la veuve

Denis, vit depuis environ vingt ans aupr^s du seigneur patriarche

sur les bords du lac de Geneve : elle fut exilee de Ferney il y a

quelques annees ; mais, apres un sejour a Paris de dix-huit mois,

elle obtint sa grace et la permission de retourner auprfes du

seigneur son oncle. Une autre soeur etait veuve d'un M. Fontaine,
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en son vivant receveur general dcs finances, si je ne me trompe.

Aprfes sa mort, cette veuve 6pousa son amant, M. le comte de

Florian, ancien ofTicier retire. M'"* de Florian paya le Iribut de

la nature il y a environ dix-huit mois, et M. de Florian, veuf, alia

se consoler de sa perte k Ferney. II y vit M'°' Rilliet de Saus-

sure, de Geneve, femme assez jolie et juridiquement s^par6e de

son mari, qui est un fou de la plus detestable esp^ce. Quand

j'^tais a Geneve, il pr^chait le suicide en public et cherchait k

faire des proselytes, et lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne

pr6chait pas d'exemple, il s'avouait coupable de lachete ; mais

c'etait \k la moins dangereuse de ses folies. Sa femme, debar-

rass^e d'un mari detestable, fixa Tattention du veuf Florian, et

quoique celui-ci n'ait guere moins de soixante ans, il vient de

I'epouser en secondes noces, apr^s avoir soUicit^ et obtenu les

dispenses du seigneur patriarche.

— Un chanoine de Gascogne manda au commencement de

cette ann^e a M. d'Alembert qu'il avait d^couvert dans un vieux

chateau appartenant autrefois k Michel de Montaigne, auteurdes

fameux Essais, un manuscrit jusqu'a ce jour ignore dece philo-

sophe cel^bre, renfermant son voyage en Allemagne et en Italic.

Cette nouvelle fit peu de sensation, parce que personne ne crut

a cette decouverte. M™^ la marquise de Segur assura que pen-

dant le sejour qu'elle avait fiait dans ce chateau, qui appartient

aujourd'hui k un de ses parents, elle avait fait inutilement les

recherches les plus rigoureuses. Cependant le chanoine est ar-

rive a Paris avec son manuscrit, et Ton ne pent plus douter que

ce voyage ne soit authentiquement de Michel de Montaigne. II

le dictait en route tons les soirs a un de ses domestiques qui

parle de lui k la troisi^me personne: «M. de Montaigne ».Vrai-

semblablement il perdit ce secretaire en voyage, car la derni^re

moiti6 est ecrite de sa propre main, et alors il parle lui-m6me

a la premiere personne. Quel que soit le merite de ce journal,

c'est toujours un present extr^mement interessant. II va ^tre

public, et Ton dit qu'il n'y a rien d'assez hardi pour craindre

des retranchements ou des chicanes de la part de la censure '.

i. Ce journal a (5t6 publi(i par Meusnicr de Querlon deux ans plus tard. Voir

la lettre de main74 de cette Correspondance.
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JUINi.

15 juin 1772.

La tragedie noiivelle, intitul^e les Lois de Minos, est une

preuve certaine de la passion inguerissable de M. de Voltaire

pour le theatre, et il aura de commun avec Pierre Gorneille d'a-

voir fait des tragedies jusqu'a la fin de sa vie. Un hasard sin-

gulierluia fait rencontrer cette fois-ci le m^me sujet que M. Le

Blanc a traite dans sa tragedie des Druides. Quand il s'agit de

s'^lever centre les atrocites du fanatisme, les monuments his-

toriques ne manquent jamais, et un poete n'a que I'embarras du

choix. Ainsi, Ton trouve presquechez tons les peuplesles traces

du sang des victimes humaines immolees pour apaiser la colere

divine. M. Le Blanc voulant attaquer le fanatisme, et lui repro-

cher cette fureur impie, a ^tabli sa sc^ne chez nos barbares

ancetres, au milieu d'une peuplade abrutie par des druides fa-

rouches; M. de Voltaire, ayant undessin tout semblable, a place

son sujet dans I'ile de Crete. Chez M. Le Blanc, le roi est un

imbecile superstitieux, enti^rement asservi par son confesseur

druide ; de sorte que si par bonheur le grand druide n'etait pas

un philosophe plein d'humanite, plein de zfele pour la verite, tel

enfin qu'on n'en a jamais vu parmi les pretres, et qu'il est

impossible qu'il y en ait un dans des temps de barbaric et de

tenebres, le sang des victimes humaines coulerait sans aucune

reclamation quelconque. Chez M. de Voltaire, c'est le roi de Crfete

qui fait le role de philosophe, et qui ose s'opposer a cette hor-

rible superstition; mais le grand druide de M. Le Blanc ayant

encouru la censure de monseigneur Farcheveque de Paris, en

vertu de laquelle il a ete chasse du theatre apr^s y avoir prdche

le car^me avec beaucoup de succfes, et defenses lui ayant ete

faites de faire imprimer ses sermons, le roi de Cr^te, nouvelle-

ment arrive de la fabrique de Ferney, a ete enveloppe dans la

disgrace du grand druide, et n'a pu obtenir la permission de

plaider la cause de Thumanite sur le theatre des Tuileries. On

croirait qu'on a resolu d'abolir le pouvoir absolu en France ou

1. La premiere quiazaiac de juin manque dans les pr^cMentes editions et dans

le manuscrit de Gotha.
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bien d'etablir I'usage des sacrifices humains, car je ne vols gufere

que ces deux raisons qui aient pu s'opposer k la representation

des Lois de Minos. En eflet, il ne serai t pas Irop mal de griller

tous les sept ans un philosophe au parvis Notre-Dame pour le

maintien de notre sainte religion et d'en regalcr les chanoines

de cetillustre cbapitrequi nesi^geraicnt par ce jour-la en Parle-

ment etdonneraient k la Sorbonne ayant a sa tete le syndic Ri-

ballier et le recteur Cog6 pecus.

Cette trag6die est, de toutes les tragedies faibles du pa-

triarche, la moins faible, quoiqu'elle le soit encore honn^te-

ment. Depuis Olympic inclusivement, la patriarche n'a rien fait

en tragedies qui vaille mieux que ses Gudbres, qui sont de Tan-

nic 1769, et-ses Lois de Minos, deTanneepr^sente. Cependant,

s'il avait voulu faire la cloture de son theatre par la trag6die de

TancrHe^ et qu'il n'eut plus risqu6 aucun essai dans ce genre,

ayant conserve d'ailleurs la fraicheur de son colorls, les graces et

les agr^ments de son style dans toutes ses autres productions,

quelle reputation n'aurait-il pas laissee! Mais, depuis que Gil

Bias s'est si bien trouv6 d'avoir averti son archev^que que son

genie baissait, aucun faiseur d'hom61ies n'a plus trouv^ d'aver-

tisseur. Je ne serais pas 6tonne toutefois que cette pi^ce eut

j-eussi au theatre, si elle avait obtenu la permission d'etre jou6e ;

on en a vu reussir de plus faibles et surtout de plus absurdes.

J'avoue que ce cofTre apporte au quatrifeme acte aurait pu 6tre

de quelque danger, j'avoue que la piece est finie h la fin de ce

quatrifeme acte, et que le cinqui^me n'y tient que par une cou-

ture, mais le succ^s aurait d^pendu du troisi^me : s'il avait pris

fivec une certaine chaleur, elle aurait pu se r^pandre sur le reste

et se soutenir jusqu'a la fin.

Abstraction faite de I'age de I'auteur, et de tout parall^le

avantageux aux productions de sa vieillesse, on ne peut se dis-

simuler que cette trag^die ne soit d'une extreme faiblesse, soit

qu'on la consid^re du c6t6 du style, ou de I'intrigue et de la

conduite, ou bien du cote de I'invention. Le propre de la fai-

blesse, c'est de faire des efforts impuissants qui conduisent droit

a I'absurde. En examinant avec un gout un peu s6v6re la con-

duite de tous les personnages de cette tragedie, k commencer

par celle de Teucer, vous verriez qu'ils agissent tous en depit

du bon sens et qu'il est impossible que rien se soit passe ce jour-
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la en Gr^te comme le pofete le pretend et nous le montre. II

nous prend pour des enfants qu'on peut ebahir en leur faisant

voir par un trou la curiosite. Ma foi, quand on s'est gat6 le gout

par la lecture de Sophocle et d'Euripide, quand on veut avoir

au theatre des actions vraisemblables et y entendre ce qu'Ho-

race appelle verce voces, il est impossible de s'accommoder de

ces tours de passe-passe et de ces pu6rilites, plus dignes d'un

jeu de marionnettes que du theatre public d'une nation 6clai-

ree; et quand on reflechit que c'est le prince des poetes qui ose

offrir ces fadaises au public, on est tente de croire que, malgre

nos pretentions, malgre la bonne foi avec laquelle nous impri-

mons tous les jours que le th6atre francais est trfes-superieur a

tons les theatres anciens et modernes, I'art est encore au bei-

ceau parmi nous, et qu'il n'y a gu^re d'esperance de lui voir

prendre la toge virile.

On lit a la t6te des Lois de Minos une petite epitre d^dica-

toire a M. L . .
.

, ancien conseiller au Parlement de . . . , par

M. du Roncel, avocat : car c'est une erreur de croire que cette

tragedie vienne de Ferney ou que le patriarche y ait la moindre

part. C'est M. L. . . qui a fourni le plan, I'avocat du Roncel ne

I'a que versifie. Apparemment que M. L. . ., comme conseiller

de quelque ancien Parlement, est exile, et que M. du Roncel,

comme avocat, n'a pas voulu reprendre ses fonctions, ce qui

leur a laisse k tous les deux le loisir de s'occuper de cette trage-

die aussi favorable au pouvoir arbitraire qu'opposee aux sacri-

fices humains. L' avocat du Roncel, apres nous avoir mis au fait

de I'historique de la pi^ce, parle de la difficulte de I'art, de sa

decadence parmi nous. 11 insiste sur la necessite du style et du

colons. II parle aussi de la ressemblance de sonsujet avec celui

des Druides,

— Soins faciles pour laproprete de la houche, pour la con-

servation des dentSy et pour [aire eviter aux enfanls les acci-

dents de la dentition. Ouvrage oil Von donne aussi les moyens

de reconnaitre le charlatanisme d'un grand nombre d'operations

qui se pratiquent sur les denls^ surtoul li leur renouvellement et

arrangement dans la jeunesse, par M. Rourdet, ecuyer^ dentiste

du roi et de la famille royale. Nouvelle edition considerable-

ment augment^e. II y a des pays ou, independamment des

influences du climat, on perd les dents faute de soins et de
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propret6; il y a des pays, comme Paris par exemple, ou on les

gate k force de soins : toute m6Lhocle qui fatigue sans cesse la

partie dont elle a pour objet la conservation est a coup sdr

mauvaise. Si M. Bourdet a trouv6 le juste milieu, il faut lui

^riger une statue d'ivoire orn^e d'un cordon de ratelier, dans

la place des Trois-Maries, pour enseigner le cliemin de la gloire

k tous les charlatans qui y professent et haranguent h cheval

ou sur treteaux, en habit oriental ou occidental.

— II a paru, au commencement de cetle ann68, un ouvrage

intitule De riloimjie el de la Femme, considerh physiquement

dans VHat du mariage, par M. de L***, chirurgien^. Avec figures

en taille-douce. Deux volumes in-12. Je ne connais pas I'au-

teur de cet ouvrage. J'ignore s'il est chirurgien ; ce que je sals,

c'est que c'est un bavard qui n'a point d'idees ni de vues,

et qui ne salt que ramasser ce que M. de Buffon, M. Tissot et

d'autres m6decins ou philosophes, sans oublier Hippocrate, ont

ecrit sur cette mati^re. Les gens du monde qui n'en veulent

avoir que des notions l^g^res parcourront I'ouvrage de mon
bavard avec assez de plaisir; mais ceux qui se sont fait une

etude de cet objet, et qui n'estiment en ce genre que ce qui

leur offre des vues saines, neuves et utiles, jetteront bientdt

son livre. II y a beaucoup de declamation dans ce livre. L'au-

teur s'est cru oblige d'etre Eloquent. II a voulu faire le petit

BufTon. Voila comment I'exemple d'un homme illustre perd les

sots. Le taureau est toujours entour«5 dune foule de grenouilles

qui font des efforts incessants pour I'egaler, se boursouflent et

crfevent.

— Rechercites sur les hahillements des femmes et des enfants,

ou Examen de la manUre dont il faut vHir les deux sexes
,
par

M. Alphonse Le Roi, medecin de la Faculte de Paris. Volume

in-12. On ferait sur cette mati^re un ouvrage trfes-interessant,

d'une philosophie populaire et sensee; mais M. Alphonse Le Roi

me parait un bavard moins ^loiuent que mon chirurgien.

— Biblioth^que d'un homme de gout, ou Avis sur les meil-

leurs livres Merits en noire langue sur tous les genres de science

et de litt^raturcy avec les jugements que les critiques les plus

impartiaux ont porth sur les bons ouvrages qui ont paru depuis

i. De Lignac. La troisi^me edition (1778) est augmeat6e d'ua volume.
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le renouvellement des lettres Jusqu'en d772. Par M. L. D. V.,

bibliotbecaire de M^' le due de ****. Deux volumes petit in-12.

Si le bibliotbecaire arrange la biblioth^que de son maltre sui-

vant le plan de son livre, M^"" le due de *** peut etre sur de ne

pas posseder la biblioth^que d'un homme de gout. La bibliothe-

que d'un homme de gout, surtout depuis la renaissance des

lettres, ne tient pas beaueoup de place.

— Ohserimtions sur quelques medaiUes du cabinet de M. Pel-

lerin, par M. I'abbe Le Blond. Volume m-li\ M. Pellerin, ancien

premier commis de la marine, s'est amuse, depuis sa retraite, a

former un cabinet de medailles qui tient aujourd'hui la pre-

miere place parmi les cabinets particuliers de ce pays-ci. Cette

espece de monuments est singulierement precieuse pour I'his-

toire et peut donner lieu k beaueoup d'observations interes-

santes et a une critique aussi savante que judicieuse.

— M. Dandr^-Bardon, de I'Academie royale de peinture et

sculpture, qui a compos6 plusieurs ouvrages m6diocres sur des

objets interessants, a entrepris de publier dans une suite

d'estampes le Costume des ancieiis peuples, et M. Cochin s'est

engage k presider a cette entreprise qui doit s'executer par

souscription. Si on I'execute avee les soins n^cessaires, elle sera

precieuse pour les portefeuilles des amateurs; mais ce n'est pas

d'aujourd'hui qu'on reproche a M. Cochin de preter son nom
tres-legerement a des ouvrages dont I'execution ne repond en

aucune maniere a ce que le public 6tait en droit d'en attendre.

— EUments d'arcJiitectuve^ dedUs h M. le lieutenant gdni-

ral de police, par le sieur Panseron, professeur d'arehitecture,

ancien professeur de dessin a I'lilcole royale miUtaire. Cet ou-

vrage est divis6 en trois parties. La premiere offre les principes

de I'arehitecture en seize planehe lavees, pour servir de module

aux commencants. La seconde, qui ne parait pas encore, presen-

tera les figures, ornements, trophees et bas-reliefs relatifs k cet

art, en quinze planches. La troisieme partie contiendra en

quinze autres planches 1' application des cinq ordres d'arehitec-

ture a la construction des edifices.

— Un autre architecte-graveur, appel6 Lueotte, qui a beau-

coup dessin6 pour VEncyclopedic, public aussi actuellement un

1. L'abbfi Mayeul-Chaudon.
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TraiU Mdmentaire d*architecture, sous le titre du Vignole mo-
derne, M. Lucotte aurait bien fait de graver les planches de son

Vignole moderne et de confierk quelque ecrivain instruit le soin

d'en 6crire le traits, car M. Lucotte I'a compile d'une 6trange

mani^re.

— M. Jaillot, g^ographe ordinaire du roi, se propose de pu-

blier des Rechcrches critiques, historiques ct topographiques

sur la ville de Paris^ depuis ses commencements connus jusquil

prhenty avec le plan de chaque quartier, II y aura autant de

volumes que de quartiers, c'est-a-dire pas moins de vingt ^ Le

premier quartier, celui qu'on appelle la Cite, parait et forme

un volume in-8°.

— Le Zodiaque mystMeux, ou les Oracles d'Etteillaj forme

un volume in-8° a I'usage de tous les oisifs a t6te vide. On fait

une question, et en suivant les regies que I'auteur prescrit,

on trouve dans son zodiaque I'oracle ou la reponse. Ces oracles

sont distribu6s par mois. On ne croirait pas qu'un tel auteur fut

expose a la critique. 11 a paru pourtant une Lettre satirique sur

Voracle du jour, Gette critique est bien aussi impertinente que

le livre qu'elle attaque; mais elle prouve que les Clements ne

manquent dans aucune classe de litterature.

1. II n'en parut que cinq.

FIN DU TOME NEUVlfeME,

33
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