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CORRESPONDANGE LITTERAIRE

PHILOSOPHIQUE ET CRITIQUE

JUILLET.

1*"- juillet 1772.

Je croyais m'etre entierement et pour longlemps tire du pro-

ems intente aux femmes par maitre Thomas, sans corps de delit

constate ni de leur part, ni, malheureusement pour lui, de la

sienne. Les femmes n'ayant pas juge a propos de prendre qualite

dans cette discussion judiciaire, resolu, comme je le suis de toute

eternite, de n'en jamais condamner aucune sans I'avoir entendue,

je pensais que c'etait de ma part un devoir de surerogation d'en-

tendre maitre Denis Diderot et maitre Ferdinand Galiani, clerc,

qui, tons les deux jures experts, I'un de Langres, Fautre de

Naples, etaient intervenus dans cette cause de leur plein gre, et

sans avoir ete provoques par maitre Thomas. Apres quoi j'ai

renvoye le jugement d'icelui proces, avec beaucoup d'autres de

la meme nature, au jugement dernier. Denis ayant refondu son

plaidoyer et I'ayant augmente de plusieurs observations impor-

tantes, il est de notre equite de joindre au proces cette piece

telle qu'elle est sortie en dernier lieu de la main du jure expert

de Langres, afni que nos seigneurs du jugement dernier y
puissent faire droit, si le cas echet*.

— Nous avons eu ici le mois dernier un faiseur de miracles

des Deux-Ponts : c'est apr^s avoir opere dans cette derni^re villa

1. Voir tome IX, p. 498, note.
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avec succes qu'il s'est transporte dans la Jerusalem des Gaules,

ou il a eu des succes plus grands encore. Et comme I'histoire

n'est, pour ceux qui savent lire, qu'une perpetuelle repetition des

memes evenements, ce pauvre Jesus-Christ des Deux-Ponts a eu

a peu pres le succ6s de son divin predecesseur. II n'a pas, a la

verite, fait son entree dans Paris sur un ane; mais il n'a pas ete

moins la victime de la persecution des scribes et pharisiens de la

paroisse de Saint-Roch, dans le ressort de laquelle il avait pose

son tabernacle. Apr^s dix jours de miracles et de celebrite, il a

ete enleve par ordre de la police, conduit a quatre lieues de Paris,

et prie de n'y plus revenir.

II s'etait loge dans la rue des Moineaux, butte Saint-Roch.

Dans les derniers jours, ses succes firent tant de bruit que cette

rue et toutes les rues adjacentes resterent jour et nuit remplies

de monde. La populace attendit meme plus de trente-six heures

apr^s son depart, dispersee dans les rues, dans I'esperance de

le voir revenir. Je n'aurais conseille a aucun esprit fort de pr^-

cher contre I'authenticite de ses miracles, il aurait couru risque

d'toe etoulfe ou ecrase par la foule des croyants aveugles, sourds,

boiteux, estropies, que la foi et I'esperance avaient rassembles.

Ce bonhomme ne prenait point d'argent. II avait une fille a qui

Ton donnait en sortant. Le peuple assurait qu'il donnait aux

pauvres ce qu'il recevait de cette maniere. Vous voyez qu'il

ne pouvait gu^re manquer de faire une fortune rapide, si la

police ne s'en fut pas melee. II guerissait par attouchement et

n'exigeait du malade que la foi en Dieu. Toutes les fois que la

guerison ne s'ensuivait point, c'etait une preuve que la foi avait

manque. Les femmes ont joue un grand role pendant ces jours

memorables. Elles auraient mis en pieces celui de nos philosophes

qui les aurait assurees qu'il ne se fait plus de miracles dans ce

siecle philosophique. Une mere, entre autres, avait amene a ce

saint homme une fille qui etait boiteuse. II lui toucha les hanches,

les cuisses, les jambes, la guerit, et lui ordonna de marcher sans

bequilles. La fille obeit et tomba au second pas ; mais la mere
s'ecria que la fille etait une entetee qui ne voulait pas marcher

par obstination ; et en meme temps elle lui cassa les bequilles sur

le dos et sur les hanches pour la determiner a marcher. Ces

coups rendirent la pauvre fille guerie boiteuse une seconde fois.

On fut oblige de lui donner d'autres bequilles. Le saint homme
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blama beaucoup remportement de la m^re, qui avait rendu son

miracle inutile ; mais toutes les femmes qui virent la fille s'en

retourner comme elle 6tait venue sur ses bequilles lui dirent que

c'etait sa faute.

La police, en faisant enlever ce saint homme au milieu d'une

populace entierement persuadee de I'efficacite de ses attouche-

ments, fut obligee d'user de prudence. On dit que c'etait pour le

mener a une grande dame qui avait besoin de ses secours, et que

ses infirmites retenaient chez elle. On le mena en effet chez un

commissaire d'un quartier eloigne, qui le pria de vouloir bien

faire quelques miracles. On lui presenta plusieurs infirmes; mais

comme ils manqu^rent tons de foi, il ne put faire aucune gueri-

son. Sur quoi on lui expedia son conge pour porter son Industrie

ailleurs.

— Le nom de Ninon de L'Enclos est trop illustre pour cher-

cher a le faire connaitre. Tous les beaux esprits, tons les philo-

sophes du siecle de Louis XIV et de celui-ci se sont empresses

de le rendre immortel. Cela prouve centre I'assertion, d'ailleurs

vraie, de maitre Denis Diderot, que I'exces de la galanterie dans

une femme, et meme I'etat de fille, ne sont pas un obstacle

insurmontable pour parvenir a I'estime publique, lorsque ces

faiblesses ou m^me les desordres se trouvent reunis a des qua-

lites superieures. II vient de passer par la tete de M. de Voltaire

de faire Ninon Theroine d'une comedie
;
je ne sais si c'est par

reconnaissance du legs qu'elle lui a fait. Ninon ayant vu, sur la

fm de ses jours, le jeune Arouet, a peine age de dix ans, devina

ses talents et lui laissa par son testament sa bibliotheque*. Le

legataire a attendu a peu pr^s I'age qu' avait sa bienfaitrice pour

la mettre sur la scene. II a choisi pour sujet de sa piece I'his-

toire si connue des deux depots. « On salt, dit-il, que Gourville

ayant confie une partie de son bien a cette fille si galante et si

philosophe, et une autre a un homme qui passait pour tres-devot,

le devot garda le depot pour lui; et celle qu'on regardait comme
peu scrupuleuse le rendit fidelement. » Si je m'en souviens bien,

le depositaire infidele etait un pretre, confesseur ou directeur

d'ames fort accredits dans le quartier ; mais M. de Voltaire, pour

la commodite du theatre, n'en a fait qu'un marguillier cagot et

, Elle lui laissa deux mille francs pour acheter des livres.
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fripon, qui cherche mtoe a epouser encore Tautre depot en se

proposant pour epoux a Ninon. Gelle-ci paralt se preter a cette

idee et demasque le fourbe, apres avoir produit un second testa-

ment de Gourville qui annule le premier. Je ne sais si cette

tournure aurait ete bonne au Palais pour faire rendre a un

infame hypocrite le depot dont il etait deja en possession, et qui

lui avait ete confie sans temoins ; niais au theatre, on n'y regarde

pas de si pres , et ce denoument, menage avec un pen d'art,

aurait ete plus heureux que celui du Tarluffe, L'abb6 de Gha-

teauneuf, ami ou amant de Ninon, rapporte que Moliere, accou-

tume a la consulter sur tout ce qu'il faisait, lui avait 6te lire

son Tartuffe, et que Ninon le regala k son tour du reclt de Taven-

ture du depot, qui lui etait arrivee avec un scelerat k peu pr^s

de la meme espece. Moliere regretta de n'avoir pas su cette his-

toire, que M. de Voltaire vient de mettre sur la sc^ne sous le

titre du D^positaire, comedie en cinq actes. II ne manque a

cette piece que la verve et la force comique du Tartiiffe pour

etre sur la meme ligne; mais, malgre sa faiblesse extreme, elle

ferait peut-etre quelque plaisir au theatre, si elle etait jouee par

des acteurs d'un grand talent, par des comediens en etat de

creer un role et de donner une physionomie et de la force h un

role faible. M. de Voltaire envoya cette pi^ce a la Gomedie-

Francaise, il y a quelque temps ', et Ton se preparait a la jouer,

lorsque des ordres superieurs en 'defendirent la representation.

Le corps respectable des marguilliers et le corps plus puissant

des hypocrites fripons se refusaient egalement au desir de se

donner de nouveau en spectacle. Le patriarche fut oblige de

retirer sa piece, et il vient de prendre le parti de la faire impri-

mer. Peut-6tre pourra-t-elle etre essayee sur le theatre, a pre-

sent qu'on en connait I'innocence. Elle est faiblement intriguee,

mais elle est ecrite avec plus de naturel et de facilite que peut-

6tre aucune des comedies deM.de Voltaire, du moins de celles

qu'il a ecrites en vers. Le mal est que ce naturel est souvent

fort plat, et qu'il n'y ait point de vers a retenir. G'est toujours un

prodige unique que de conserver dans I'extreme vieillesse cette

facilite et les agrements dont nous voyons a tout instant des

preuves nouvelles.

1. Grimm avait annonce cet envoi du patriarche h. d'Argental, t. VIII, p. 388.
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— J'ai souvent oui dire que le parlement de Toulouse, pour

honorer la memoire du celebre philosophe Bayle, ne dans celte

ville^ et refugie en Hollande, avait ordonne 1'execution de ses

dispositions testamentaires de point en point, quoique, suivant

les lois du royaume, tout Francais qui quitte son pays pour cause

de religion ne puisse ni disposer de ses biens, ni recevoir des

legs.

Malheureusement je n'ai jamais pu m*assurer de la certitude

du fait, dans un pays ou Ton nie ou affirme avec une extreme

confiance, mais ou rien n'est si difficile que d'obtenir une preuve

convaincante d'un fait^ Quoi qu'il en soit,il faut toujours remar-

quer le progres de I'esprit philosophique. L'Academie des Jeux

Floraux etablie a. Toulouse s'etait avisee de proposer I'Eloge de

Bayle pour le prix d' eloquence de I'annee prochaine; mais heu-

reusement on est parvenu a arreter ce scandale dans sa source.

On lit a ce sujet I'article suivant dans la Gazette de France^ qui,

comme on sait, est infaillible :

« L'Academie des Jeux Floraux de Toulouse avait propose

rfiloge de Bayle pour sujet du discours de I'annee prochaine

;

mais des raisons particulieres, qu'elle ne pouvait prevoir, I'ont

1. Bayle etait ne au Garlat (Ariege), le 18 novembre 16i7.

2. Grimm n'avait qu'^ consulter les Memoires du P.Niceron, ou le Dictionnaire

de Chaufepi^, pour s'assurer qu'en eflfet le parlement de Toulouse avait ordonn6

I'ex^cution des dispositions testamentaires de Bayle. La note qui a (5t6 envoyt5e k ce

sujet au P. Niceron (voyez tome X, p. 168) nitrite d'etre rapport^e ici en entier :

« Le testament de M. Bayle a fait le sujet d'un proces qui a 6te poi-te au parle-

ment de Toulouse. Ses h^ritiers ab intestat, qui etaient ses plus proches parents,

pretendaient qu'etant fugitif pour fait de religion, et 6tant mort dans les pays pro-

hib(5s, il n'avait pu disposer de ses biens, ce qui rendait son testament nul ; et il

faut avouer qu'ils avaient pour eux les edits, les declarations et la jurisprudence

des arrets. Gependant messieurs de la grand'chambre crurent qu'il 6tait permis

de fl^chir la r6gle en faveur de la disposition d'un si grand personnage; ils con-

firm^rent le testament, et I'h^ritier testamentaire I'emporta sur les ht'ritiers du
sang. M. de Senaux, grand magistrat, I'un des juges, qui avait aatrelois connu

M. Bayle, fit des efforts infinis pour soutenir sa derni^re volont(5, et il reussit

par ces raisons que les savants sent de tons les pays
;
qu'il ne fallait pas regarder

comme fugitif celui que I'amour des belles-lettres avait appele dans les pays

Strangers; qu'il etait indigne de traiter d'etranger celui que la France se glorifiait

(I'avoir produit. 11 s'eleva surtout contra ceux qui disaient que Bayle 6tait mort
civilement, tandis qu'ils etaient forces de convenir que, pendant le cours de cette

mort civile, son nora eclatait dans toute I'Europe. » M. d'Aurier, qui a signd cette

note, etait sans doute un magistrat de Toulouse bien inform^ du fait et des circon-

stances. Chaufepie I'a rapport^e Ji I'article Bayle, de son Nouveau Dictionnaire

fiistorique et critique. (B.)
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engagee a changer ce sujet, et a donner I'eloge de saint Exupere,

eveque de Toulouse. />

La sagesse de ce changement est visible. Saint Exupere, que

personne ne connait aujourd'hui, a certainement plus besoin

d'un Eloge que Bayle, dont i'eloge et la gloire sont consa-

ores chez toutes les nations savantes et eclairees. Quel affreux

abus de I'eloquence, d'ailleurs, que de louer un philosophe dans

un siecle qu'on ne pent decrier plus fortement qu'en 1'appe-

lant le siecle de la philosophie ! pauvres Welches ! qu'al-

liez-vous faire ? Beni soit le pretre qui vous a preserves de ce

malheur

!

— Nous avons eu, depuis un mois ou six semaines, un phe-

nomene tr^s-interessant sur le theatre de la Comedie-Franqaise.

M"* Sainval, jeune actrice de dix-huit a dix-neuf ans, a debute

dans les grands roles tragiques avec le succes le plus brillanti.

Nous avons deja au theatre une actrice de ce nom ; elle est la

soeur ainee de la debutante. Cette soeur ainee est fort laide, mais

elle joue la tragedie avec beaucoup d' intelligence, de chaleur et

de talent. G'est elle qui a fait en partie le succes de la tragedie

des Druides; elle parait destinee k succeder a M"* Dumesnil ; sa

soeur cadette s'est emparee des roles que jouaient feu M"' Gaus-

sin et M'^^ Glairon : c'est reunir deux genres. Ses premiers essais

se firent sur le theatre de Gopenhague. Elle a joue en dernier

lieu k Grenoble, mais seulement le haut comique. Venue a Paris

sans etre annoncee elle a demande a etre admise au debut sans

aucune esperance de reussir, mais seulement dans la vue del'in-

fluence que I'avantage d'avoir joue a Paris pouvait avoir sur ses

engagements de province. On afficha son debut dans le role d'AI-

zire. Le matin, les Gomediens firent une petite repetition avec

elle, suivant I'usage, pour concerter les entrees et les sorties.

Elle joua a cette repetition quelques morceaux assez bien ; mais

elle gasconna si prodigieusement que les Gomediens ne douterent

pas qu'elle ne fut sifflee. Plusieurs d'entre eux conseillerent a sa

soeur de I'empecher de s'exposer a un degout certain; M"* Dubois

et M""Vestris ne daign^rent seulement pas Taller entendre lesoir,

1. Marie-Blanche Alziary de Roquefort, connue sous le nom de Sainval cadette,

debuta le 27 mai; elle fut regue en 1776, et se retira vers 1792. Nee le 2 sep-

tcmbre 1752, k Coursegoules (Alpes-Maritimes) , elle mourut h Draguignan le

9 fevrier 1836.
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tant elles etaient eloignees de soupgonner la possibilite d*avoir

entendu le matin une rivale. Le soir arriva : la jeune aclrice parut

en public, joua avec une intelligence et une chaleur surprenantes

et avec un succ^s complet, sans laisser apercevoir aucune trace

de gasconisme. Si la petite personne a imagine de son chef cette

tournure pour empecher et prevenir toutes les cabales, il faut

convenir qu'elle n'est pas sotte, qu'elle est meme dangereuse.

Elle a joue successivement les roles d'Alzire, d'Ines de Castro, de

Zaire, d'Iphigenie en Aulide, d'Iphigenie en Tauride, tons avec

le succes le plus decide.

Cette actrice est petite; elle est d'une figure agreable, sans

^Ire ni belle, ni jolie, et sans avoir de ces grands traits qui ren-

dent la figure theatrale. Elle est bien prise dans sa taille ; ellea de

belles mains et de beaux bras, et elle le sait bien, a en juger par

la mani^re dont elle s'ensert. Sa voix, sans etre aussi melodieuse

et aussi seduisante que celle de M"^ Gaussin, est douce et flexible,

et ne manque pas son effet sur les coeurs sensibles. Elle la force

quelquefois, et alors la respiration lui manque ; elle outre aussi

r expression du visage, et la fait quelquefois degenerer en gri-

maces.

Personne comme elle ne s'abandonne dans les moments pas-

sionnes et decisifs
;
personne ne trouve comme elle des inflexions

et des accents qui vont droit au coeur et le remuent au gre de

cette petite enchanteresse. Si la suite de ses succ6s repond a ce

que son debut promet, c'est une des acquisitions les plus

precieuses que le Theatre -Francais ait faites depuis tres-

longtemps.

— L'abbe de La Bletterie est mort au commencement du

mois dernier, dans un age avance. II etait de I'Academie des in-

scriptions et belles-lettres. L'Academic francaise I'avait pareille-

ment elu sous le ministere du cardinal deFleury; mais ce ministre

lui fit donner 1' exclusion par le roi, pour cause de jansenisme.

En effet, l'abbe de La Bletterie avait, je crois, atteste les miracles

du bienheureux Paris, mais ce n' etait pas pour cela que I'Aca-

demie I'avait nomme. C'etait un vrai pedant de college, ecrivain

lourd et pesant. Son Ilistoire de Vempereur Jiilien eutun grand

succes, et conserva m^me de la reputation. En la lisant, on re-

marque naturellement combienla raison et la philosophic devaient

avoir fait peu de progr^s en France, puisque cet ouvrage passe
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pour hardi, et se concilia a ce titre I'estime de ceux qu'on regar-

dait alors comme des penseurs. Dans les derni^res annees de sa

vie, il se deshonora par une traduction des Annales de Tacite^

annoncee avec une morgue pedantesque qui s'accommodait par-

faitement avec le travestissement que le style de Tacite eut a

souffrir sous la plume bourgeoise et inepte d'un janseniste*. Le

P. Dotteville, de I'Oratoire, vient de donner, en deux volumes

in-12, YHistoire de Tacite en latin et en francais^ avec des notes

sur le texte. Ainsi il pent se regarder comme le continuateur de

I'abbe de La Bletterie, I'unayant traduit les Annales, I'autre I'His-

toire. Mais, malgre les efforts de tons ceux qui se sont exerces h.

traduire Tacite de nos jours, on pent assurer que Tacite reste

toujours a traduire, et qu'il attendra encore. G'est aussi la

mode que les gens de lettres laissent beaucoup d'argent.

On dit qu'on a trouve plus de vingt mille livres argent comptant

chez I'abbe de La Bletterie. II criait cependant toujours mis^re,

et avait grand soin de se faire passer pour pauvre, et meme pour

indigent. On lui donna unjour, dans une maison ou il avait soupe,

x'ingt-quatre sous, parce que le mauvais temps etait survenu, et

qu'il disait qu'il n'avait pas de quoi payer un fiacre. 11 mit les

vingt-quatre sous dans sa poche, et s'en retourna chez lui a pied.

G*etait, comme vous voyez, double profit, et avec cet esprit-la on

ne pent guere manquer de faire fortune.

— II y a environ deux ans qu'un ventriloque, etabli a Saint-

Germain, a fait quelque bruit; on I'allait voir par curiosite. Ge

ventriloque s'appelle Saint-Gille ; il est Spicier, il parle naturelle-

ment comme tons les hommes ; mais lorsqu'il lui prend fantaisie

de vous parler de sa voix de la cave, quoique vous soyez a cote

de lui, et que vous soyez prevenu, vous ne pouvez vous persua-

der que cette voix sorte de la bouche ; vous croyez entendre une

voix qui vous parle de fort loin, et meme d'un cote tout oppose.

G'est bien dommage que ce secret ne soit pas au pouvoir d'un

homme d'esprit, de tete et de caractere, d'un philosophe, d'un

citoyen, sans aucun confident quelconque; car ce secret n'en

souffre pas plus que la bonne tragedie. Quel bien un tel homme
pourrait faire ! Quelles revolutions ! Gomme il deviendrait aise-

ment, dans des moments critiques, la terreur des fripons, des ar-

1> Voir la lettre du 15 septembre 1768, tome VIII, p. 171.
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tisans des malheurs publics, I'mstrument du salut delapatrie!

L'epicier de Saint-Germain n'a employe son talent qu'a effrayer

des moines. II a dit un jour dans un refectoire oii des cordeliers

faisaient bombance : // vaudrait mieux prierl Aussitot les reve-

rends p6res consternes ont quitte la table en palissant, ont couru

a I'eglise et ont chante leurs psaumes et cantiques comme des

possedes, dans I'attente du jugement universel. Quand ils ont su

la cause de leur ferveur soudaine, ils ont eu beaucoup de peine a

pardonner a l'epicier son exhortation malicieuse a la priere. M. de

LaChapelle, censeur royal et academicien de province, a cruque

le public serait bien aise d'etre instruit des details de ce pheno-

mene. II vient de publier en deux parties un livre intitule le Ven-

triloque, ou VEngastrimythe. II a fait signer et attester par l'epi-

cier Saint-Gille tons les details qui le concernent; mais il aurait

du se faire dire par un academicien de Paris que son titre grec

est une bevue qui trahit son ignorance; et par un homme degout,

qu'il fallait retrancher de son ouvrage toutes les balivernes pour

le rendre lisible. Ce M. de La Ghapelle etait abbe autrefois, et

enseignait la geometrie. Je ne sais s'il a quitte le petit collet de-

puis qu'il a invente ce corset de liege avec lequel on nage malgre

qu'on en ait. II a donne lui-meme plusieurs representations surla

Seine, en presence d'une foule innombrable de spectateurs, fai-

sant, moyennant sa machine, tons les tours de nageur, buvant

bouteille, et ne prenant point d' argent*.

— De VArl de la Comedie, ou Detail raisonn^ des diverse^

parties de la Comedie et de ses differents genres
-,
suivi dun

Traits de VImitation^ oii Von compare ci leurs originaux les

imitations de MoliSre et celles des modernes : le tout appuyi

d'exemples tirh des meilleurs comiques de toutes les nations^

termine par VExposition des causes de la decadence du Theatre

et des Moyens de le faire refleurir^ par M. de Gailhava. Quatre

immenses volumes in-8° ! G'est aujourd'hui la r^gle : quand un

homme s'estexerce dans quelque genre ou dans quelque art sans

succes, il fait la po^tique de ce genre, il en compile des preceptes

bien ou mal etablis, et les oisifs Hsent sa rapsodie et disent qu'il

y a du bon. M. Gailhava d'Estandoux ne mettra pas leur patience

a de faibles epreuves. Mais, pourrait-on lui dire, puisque vous

1. Voir tome VI, p. 365.
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avez en poche les moyens de faire refleurir notre theatre, que

ne vous en servez-vous? G'est un assez beau secret que vous avez

la, et vous etes bien maladroit de ne le pas garder pour vous.

Cailhava d'Estandoux, surnomme Moli^re second, sonnerait assez

bien aux oreilles de la posterite. Je promets a M. Cailhava d'Es-

tandoux que, si je fais jamais un ouvrage sur les causes de la

decadence du theatre, je ne dirai pas un seul mot de tout ce qu'il

a dit a ce sujet ; mais je dirai peut-etre ce qu'il n'aurait jamais

dit, lui, et ce qu'il n'est pas loisible de dire par le temps qui

court. M. Cailhava a enrichi nos theatres de plusieurs pieces qui

en ont prouve la decadence ; a present qu'il a lu son livre, il sera

sans doute le premier a en profiter, et a faire des pieces qui fas-

sent refleurir la sc^ne francaise.

— M. Imbert, jeune poete, vient de publier le Jugement de

Paris
y
poeme en quatre chants, avec la toilette d'estampes et de

vignettes ordinaire *
: il faut etre bien sur de son talent et de la

richesse de son imagination pour oser traiter un sujet si rebattu.

M. Imbert a cru qu'en faisant parler aux deesses et au berger

leur juge, de temps en temps, le langage affecte de nos elegantes

et de nos petits-maitres, il parviendrait a rajeunir son sujet ; c'est

a peu pres ainsi que M. Wieland a traite les sujets de I'ancienne

mythologie. Mais cette tournure, outre qu'elle est tres-facile a

prendre, est d'un gout detestable, et elle est tout juste ce qui

gate le poeme de M. Imbert, dans lequel on trouve d'ailleurs de

la facilite et des details qui dec^lent du gout pour la poesie. Ce

poeme est au reste beaucouptrop long. II y avait a peine de Tetoffe

pour deux chants, et I'auteur I'a tiraillee pour en fournir quatre.

Cela nuit beaucoup a I'interet.

— II aparu, sur lafm de I'annee derni^re, une Histoire civile

et naturelle du royamne de Siam et des revolutions qui ont hou-

levers^ cet empire jusquen 1770, publiee par M. Turpin, sur

des manuscrits qui lui ont ete communiques par M. I'eveque de

Tabraca, vicaire apostolique de Siam, et autres missionnaires de

ce royaume; deux volumes in-12. II n'en est pas de I'histoire d'un

empire comme d'un poeme, d'une tragedie, d'un comedie, d'un

conte,d'une nouvelle. On peutlutter contre I'indigence, et se tirer

1. litre et quatre figures par Moreau, graves par N^e, Duclos, Masquelier et

Delaunay, et quatre vignettes par Choflfard.
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avec succes d'un morceau de litterature qui ne demande qu'un

instant de verve. Mais I'histoire! I'histoire d'un peuple! I'histoire

d'un peuple eloigne! quel travail, quel temps, quelles connais-

sances, quel jugement ne suppose-t-elle pas? Or M. Turpin n'a

certainement pasces qualites. Un bon ouvrage intitule comme le

sien est tout ce que je pourrais attendre d'un auteur qui aurait

fait, dans les contrees dont il parle, un sejour de vingt ans. II ne

faut done regarder cet ouvrage que comme une compilation grossie

des recits d'un vicaire apostolique et d'un missionnaire, et ecrite

avec quelque chaleur, car M. Turpin n'est pas froid. J'ouvre son

livre, j'y lis qu'ontrouve a Siam de petites poules blanches appe-

lees anas^ qui sont en meme temps males et femelles , coqs et

poules ; et a Laos, des hommes de cent vingt ans qui jouissent

encore de la fraicheur de leur printemps. Je referme le livre, et

je vois M. Turpin accoutre comme un chiffonnier, son petit cro-

chet a la main, et jetant, dans la hotte qu'il a sur son dos, toutes

les guenilles qu'il rencontre

^

J'ajoute a ces observations que le vicaire apostoHque deSiam

a trouve que son redacteur Turpin s'est donne beaucoup trop de

licence, et s'est partout trop ecarte de 1' esprit des memoires qu'il

lui a remis, et sur lesquels il lui a enjoint de travailler. En con-

sequence, et sur la demande du vicaire apostolique, il est inter-

venu un arret du conseil qui supprime 1'ouvrage de M. Turpin,

comme errone, falsifie, meme un peu impie, ce qui pourrait bien

lui procurer quelque debit.

— Mdmoires de Louis de Nogaret, cardinal de La Valette

,

general des armees duRoien Allemagne^en Lorraine^ enFlandre

et en Italie, Ouvrage jiScessaire a l' intelligence de I'histoire de

Louis XIll ettrh-utile a lanoblesse. Annees d635, i6S6^ i6S7,

Deux volumes in-12 ^ On nous apprend que ces memoires ont ete

conserves dans la biblioth^que de M. le marquis de Balesta que

je n'ai pas I'honneur de connaitre. II furent rediges dans le temps

par Jacques Talon, secretaire du cardinal, vraisemblablement

sous les yeux de son maitre. G'est un livre de bibliotheque a

consulter dans I'occasion.

— Histoire de Vavenement de la maison de Bourbon au

1. Ce qui precede est de Diderot.

2. Rediges par le P. Jacques Talon, oratorien, et publics par Gobet.
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trone d'Espagne, dMUe au Roi, par M. Targe. Six volumes in-12.

M. Targe, apres avoir traduit et continue la peu estimee Histoire

d'Angleterre de feu Smolett, ecrivain peu estime a Londres eta

Paris, veut aujourd'hui voler de ses propres ailes. Mais il est dif-

ficile qu'mie corneille s'el^ve a la hauteur des aigles, c'est-a-dire

que M. Targe se soutienne au niveau de M. de Voltaire et de

M. Robertson.

— On vient de ^\MiqyVEsprit de Leibnitz en deux volumes

in-12, assez forts ^ Si cette compilation etait faite avec un peu

de soin, elle pourrait etre utile, car tout le monde n'a ni la

capacite ni le loisir d'etudier les idees et les syst^mes de I'illustre

Leibnitz dans ses oeuvres. Mais c'est que nos compilateurs sont

des corsaires sans gout, sans connaissances et sans probite. lis

ne cherchent pas a bien faire, et quand ils le voudraient, ils sont

trop ignorants pour y reussir. II n'appartient qu'a un Fontenelle,

a un d'Alembert, a un Diderot, de faire VEsprit de Leibnitz,

— II parait de temps en temps d'etranges brochures en France.

En voici une sur I'avilissement de la milice francaise''. G'est

sans doute leradotage dequelque vieuxmilitaire retire. Ou diable

a-t-il pris que le soldat etait avili en France? Les causes qu'il

trouve d'un mal qui n'existe pas sont tout aussi imaginaires. II

pretend que cela vient de ce que dans le temps du gouvernement

feodal les gentilshommes regardaient la milice enrolee sous leurs

drapeaux comme des satellites a leurs gages; et c'est ce qui fait

que votre fiUe est muette.

— On a traduit depuis peu le Phedon, ou Entretiens sur la

spirituality et l immortality de Vdme^ non de Platon, mais de

Moses Mendelson, juif, a Berlin. M. Mos^s jouit d'une grande

reputation en Allemagne. C'est un cel^bre metaphysicien, et son

PJMon a fait quelque sensation a Paris, quoique la philosophie

dominante ne soit pas dans ce gout-la. M. Moses s'est permis de

mettre dans la bouche de son Socrate beaucoup d'arguments et

de raisonnements tires de la philosophie moderne en faveur du
systeme de TimmortaUte de I'ame. Ce Socrate, au lieu d'etre le

nmitre de Criton et des autres philosophes d'Athenes, n'est qu'un

eleve de Leibnitz, de Wolf et de Mos^s.

1. ParJ.-A. Eymery.

2. (Par Jean-Francois Lambert.) Au Champ de Mars, 1772, in-12.
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— On a imprime a Bouillon, si je ne me trompe, un TraitS

de la tactique^ volume in-4° qui a fait beaucoup de bruit, et dont

I'entree a ete sev^rement defendue a Paris. Ge traite est de M. de

Guibert, colonel commandant de la legion corse, dont le pere

est marechal de camp. Je n'ai pas vu cet ouvrage; mais j'ai vu

des gens du metier, eclaires et experimentes, des officiers gene-

raux en faire le plus grand cas. Le discours pr^liminaire a etonn6

par sa franchise et sa hardiesse. L'auteur y traite des causes de

la decadence de I'esprit militaire en France. Quoique je ne con-

naisse pas plus ce discours que le reste de I'ouvrage, je parierais

que si je fais mon TraiU des causes de la decadence du thMtre^

je me rencontrerai plutot avec la Tactique de M. de Guibert

qu'avec VArt dramatique de M. de Cailhava. On pretend qu'il a

ete dit au roi que M. de Guibert etait punissable, mais que M. le

marechal prince de Soubise a represente que cette punition,

quelle qu'elle fut, ne serait qu'un moyen a peu pres sur de per-

dre un bon ofTicier, et peut-etre meme de le faire passer dans un

service etranger. On s'est borne en consequence a defendre

I'entree du livre. Vous pensez bien que dans un ouvrage sur la

tactique, il est un peu question du roi de Prusse. Au reste,

M. de Guibert est encore un peu jeune. Quand il aura jete son

premier feu, il sera peut-etre fache d'avoir annonce le plan d'un

ouvrage qui serait a lui seul une encyclopedie complete. Un tel

ouvrage ne s'annonce que lorsqu'il est fait, et je ne crois pas

qu'il soit au pouvoir d'un seul homme de I'executer, a moins que

cet homme ne soit celui qui proposait par souscription un livre

intitule De Rebus omnibus et quibusdam aliis,

15 juillet 1772.

Depuis la reception de M. I'archeveque de Toulouse a I'Aca-

demie francaise, c'est-a-dire depuis environ deux ans, ce corps a

recu plusieurs atteintes qui ont ebranle sa constitution. Ge jour

fatal, M. Thomas avait repondu, comme directeur, au discours

du recipiendaire : il s'etait etendu avec beaucoup de liberte

centre les calomniateurs des gens de lettres. M. Seguier, pre-

mier avocat general de I'ancien parlement, et Fun des Quarante

de I'Academie, crut se reconnaitre dans le portrait du calom-

niateur trace d'apres nature; et, au lieu de s'en plaindre a
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I'Academie, comme il convenait, il s'adressa a M. le chancelier.

En consequence, M. le directeur fut vexe de toutes manieres. II

lui fut defendu non-seulement de publier ce discours, comme
c'est I'usage, maisil fut interdit a perpetuite dans I'exercice du

droit de lire aux seances publiques de I'Academie, et il dut se

feliciter d'echapper a la Bastille, ou il avait ete question de lui

preparer un logement. L'Academie^ ne jugea pas a propos de

reclamer alors contre ces actes d'autorite, et fit, je crois, tres-bien.

Elle se borna de statuer qu'on ne lirait plus rien aux seances

publiques sans 1'avoir examine auparavant dans une seance par-

ticuliere, et feu Duclos crut faire un coup de parti en lisant a la

reception de M. le prince de Beauvau un precis d'une Histoire

de VArademie francaise continue, dans lequel il insista le plus

indirectement qu'il put sur le droit qu'avait I'Academie de rece-

voir les ordres de la bouche ou de la plume de son auguste pro-

tecteur, sans 1' intervention d'aucun ministre. Des interets plus

importants, des brouilleries plus eclatantes, le renversement de

corps plus essentials et plus anciens, rendirent bientot le public

fort indifferent sur les petites tracasseries de I'Academie; cepen-

dant elle gagna quelque chose a la suppression du parlement de

Paris. M. Seguier ayant subi le sort de cette compagnie n'eut

plus le credit de tenir la bouche fermee a M. Thomas. M. le chan-

celier lui rendit la faculte de lire aux seances pubhques de

I'Academie, a condition d'etre bien sage.

L'Academic porte, ainsi que tons les corps, en elle-meme le

germe de sa destruction. Deux partis s'y font une guerre vio-

lente et opiniatre, quoique sourde. On pourrait chercher en

Suede les sobriquets de ces deux partis et les appeler CJuipeaux

et Bonnets \ avec d'autant plus de raison que les eveques et

leur sequelle se trouvent tout naturellement coitles d'un bonnet,

et que les philosophes ne sauraient manquer d'etre partisans de

la liberte dont le symbole est le chapeau^ Les Bonnets sont les

plus faibles ici, et se trouvent, dans toutes les deliberations aca-

demiques, battus par la pluralite des voix, qui est du cote des

1. C'^taient les noms par lesquels on designait en SuMe le parti indcpendant
et le parti aristocratique, qui avaient pris naissance durant la longue diete de
1738. (T.)

2. En Suede, oui ; niais chez les Remains, c'etait le bonnet. Les esclaves ne^le

pouvaient prendre que lorsqu'ils etaient affranchis. (T.)
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Chapeaux. Mais, renforces a la cour par tout le parti des devots,

ils cherchent a maintenir leur credit par des actes d'autorite, en

alarmant la conscience du roi sur les progres de I'irreligion,

apr^s avoir reussi a faire regarder les philosophes et les gens de

lettres comme un parti tr^s-dangereux dans I'Etat, sous la deno-

mination redoutable et odieuse A'encyclopedistes. M. le marechal

de Richelieu ne trouvant pas une assez grande facilite dans les

Chapeaux pour pouvoir dominer dans I'Academie a sa fantaisie

s'est tout a coup senti un grand zele pour la religion, et s'est

mis a la tete des Bonnets; M. I'archeveque de Toulouse, malgre le

sien; M. le prince Louis de Rohan, actuellement ambassadeur a

Vienne, malgre la calotte qui I'attend; M. le due de Nivernois,

M. le prince de Beauvau, sont restes inebranlables dans le parti

des Chapeaux, et ont ete, dans ces temps orageux, ses avocats et

ses appuis aupres du troiie. Le roi, suivant les principes d'une

exacte neutralite ou d'une parfaite indifference, a cede alternati-

vement aux insinuations de I'un et de I'autre parti; et en approu-

vant hautement les principes et la conduite des Bonnets, Sa

Majeste n'a pas laisse que de donner quelques marques de bonte

aux Chapeaux reconnus pour encyclopedistes.

La mort de MM. Bignon et Duclos a paru aux Bonnets une

epoque importante pour relever leur credit et renforcer leur parti,

s'il etait possible. lis s'adresserent a I'autorite, et obtinrent que

le roi ecrivit une lettre sous la date du 6 avril a M. le due de

JNivernois, directeur de I'Academie, par laquelle il enjoignit a

I'Academie d'apporter le plus le grand soin au choix des sujets,

a leurs moeurs, a leurs opinions, pour remplir les places vacantes,

afm de lui epargner le desagrement de rejeter ceux que I'Aca-

demie aurait choisis. D'apres 1' esprit de ceux qui avaient sollicite

et obtenu cette lettre, cet avertissement n' etait pas equivoque.

Sa Majeste ajouta qu'etant informee de la sagesse et de la mode-
ration avec lesquelles M. de Foncemagne et M. I'abbe Batteux

s'etaient conduits dans toutes les occasions, elle leur accordait a

chacun deux mille livres de pension, et qu'elle etait disposee a

accorder la meme grace a ceux des academiciens qui se ren-

draient recommandables par les memes qualites. Sa Majeste

ordonna aussi que ce qui devait etre lu aux seances publiques de

I'Academie serait desormais examine dans une seance precedente,

et soumis a la censure du directeur et des officiers de I'Aca-

X. t
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demie, ou en I'absence du directeur, a I'approbation du plus

ancien parmi les academiciens presents.

Cette lettre devait consterner le parti patriotique. L'Academie

avait regarde jusqu'a present la parfaite egalite entre ses mem-
bres comme un de ses privileges les plus precieux, et il lui

paraissait que c'etait introduire un moyen de corruption fort

dangereux en attachant des pensions aux places de quelques

academiciens qui confondraient leurs talents et leurs devoirs avec

ceux de courtisans. EUe n avait pas sollicite cette grace auprfes

deson protecteur. M. de Foncemagne, ci-devant sous-gouverneur

de M. le due de Chartres, et qui, depuis que 1' education de ce

prince est finie, vegete paisiblement au Palais-Royal, avait, k la

verite, toujours passe pour un esprit sage, et vieillissait dans

une honorable retraite ; mais personne ne pouvait etre tente de

prendre pour module M. I'abbe Batteux, qui passait depuis long-

temps pour un homme double, faux, intrigant et hypocrite du

premier ordre. Le sageFoncemagne, sans penser peut-etre de I'abbe

Batteux tout le mal qu'on en disait dans le parti des Ghapeaux,

fut si etonne de se trouver cet associe dans une grace qui lui

tombait sur la tete comme une tuile qu'il regarda presque comme
une consolation la certitude de n' etre jamais paye de cette pen-

sion, suivant 1'usage general observe par le tresor royal depuis

plusieurs annees. Gette lettre donna un grand air de superiorite

aux Bonnets de I'Academie.

Malheureusement pour eux, le roi accorda presque en meme
temps la place d'historiographe de France, vacante par la mort

de Duclos, a ce Marmontel que la Sorbonne avait honore nagu^re

d'une censure, et M. I'archeveque de Paris, d'un mandement a

I'occasion des heresies de son aveugle Belisaire. Ge choix, que

I'academicien devait a la protection de M. le due d'Aiguillon, fut

regarde par les Bonnets de son corps comme une plaie incurable

faite a la religion, et par les Ghapeaux comme une preuve cer-

taine que les encyclopedistes n'etaient pas, dans 1' esprit de Sa

Majeste, aussi noircis que leurs ennemis le voudraient faire

croire. L'Academie fut rassuree, et M. d'Alembert ayant depuis

longtemps son voeu pour succeder a Duclos en qualite de secre-

taire perpetuel, elle le choisit, quoique M. le marechal de Riche-

lieu eut dit qu'il lui ferait donner 1'exclusion par le roi, et que le

nouveau pensionnaire Batteux eut fait beaucoup de trames
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sourdes pour obtenir cette place. Le roi ratifia le choix de

M. d'Alembert, qui avait demande la confirmation de Sa Majeste,

quoique TAcademic ne soit pas en usage de la requerir dans cette

occasion; le seul M. Dacier I'avait demandee jadis, par delica-

tesse, parce qu'il avait ete protestant; et M. d'Alembert crut

devoir suivre son exemple, parce qu'il avait ete chef encyclo-

pediste.

Deux defaites aussi cruelles, au moment d'une victoire qui

paraissait assuree, aigrirent infmiment les Bonnets, et ils reso-

lurent de s'en relever par quelque coup d' eclat. Les Ghapeaux

s'etaient arranges entre eux pour donner la place de M. Bignon a

I'abbe Delille, traducteur des G^orgiques de Yirgile, et celle de

Duclos a M. Suard. Les deux elections etaient indiquees pour le

7 et le 9 mai. Le 7, les Ghapeaux, remarquant que fair du

bureau etait bon
,
proposerent de faire les deux elections a la

fois, pour dispenser ceux des academiciens que leurs charges

retenaient a la cour de revenir a Paris le surlendemain. Les deux

candidats furent elus. M. le due de Nivernois, directeur, ayant

des affaires qui I'empechaient de porter au roi le choix de I'Aca-

demie, M. le marechal de Bichelieu fut prie de se charger de ce

soin. II revint a la seance de I'Academie du 9, et lui porta, avec

un air en apparence consterne, une lettre du roi, adressee a

M. le due de Nivernois, par laquelle le roi desapprouvait le choix

de I'Academie, et donnait 1' exclusion aux deux elus, enordonnant

a I'Academie de proceder a une nouvelle election. M. le due de

Nivernois s'etant retire par-devant le roi, pour lui faire de res-

pectueuses remontrances, et pour savoir les motifs del'exclusion,

Sa Majeste dit simplement que les deux elus etaient encyclope-

distes, et qu'elle ordonnait que sa lettre fut executee de point en

point.

Ce coup d'autorite affligea sensiblement le public. II n'avait

pas generalement approuve le choix de M. Suard, non que ceux

qui le connaissent ne lui trouvent les qualites requises pour

I'Academie, mais parce qu'il manquait de titres publics, et qu'il

est d'usage que les gens de lettres qui recherchent le suffrage de

I'Academie aient prouve leur merite par quelques productions

litteraires. Mais independamment de ce que I'Academie s'etait

souvent, quoique mal a propos, ecartee de cet usage, il y avait

une grande difference entre n'etre pas elu X)u etre exclu ; et les
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gens les plus equitables pensaient que M. Suard ne meritait ni

les honneurs de 1' election ni les degouts de 1' exclusion. D'ail-

leurs, le motif vague de cette exclusion, pris dans la denomi-

nation d'encyclopediste, etait fait pour alarmer. Ni M. I'abbeDelille,

ni Suard, n'avaient compose une seule ligne ^omVEncyclopedie'^

il etait done clair qu'on ne les avait rendus odieuxau roi, sous ce

nom, que parce qu'ils avaient eu les voix des encyclopedistes.

Sa Majeste, touchee des representations de M. le due de Niver-

nois, de M. le prince de Beauvau et d'autres protecteurs de

rinnocence, promit de faire faire de nouvelles informations, et

de s'en faire rendre compte.

Cependant TAcademie avait procede a une nouvelle election

et nomme M. de Brequigny a la place de M. Bignon, et M. Beauzee

a la place de M. Duclos. Le premier est homme de condition,

membre de I'Academie des inscriptions et belles-lettres ; il a

passe plusieurs annees en Angleterre, par ordre du gouverne-

ment, pour dechiffrer d'anciennes chartes conservees dans la

Tour de Londres, et relatives a I'histoire de France. II ne

s'etait pas mis sur les rangs; messieurs les Ghapeaux avaient

seulement depute vers lui en secret pour savoir s'il accepterait

la place qu'on lui destinait. Beauzee est professeur a I'Ecole

royale militaire ; il s'est occupe toute sa vie de I'etude de la

langue, il a public une Grammaire gdn^rale; il est certaine-

ment encyclopediste, puisqu'il a fait tons les articles de gram-

maire depuis la mort du celebre Dumarsais. II s'etait mis plu-

sieurs fois sur les rangs sans succes, et il ne serait peut-etre

jamais entre dans I'Academie sans la necessite ou les Ghapeaux

se sont trouves de faire un choix qui ne put deplaire a la cour

dans cette circonstance delicate, ni passer pour I'ouvrage des

Bonnets.

Gette double election, faite le 23 mai, fut confirmee par le

roi; et environ un mois apres, vers la fin de juin, Sa Majeste

ecrivit une nouvelle lettre a M. le due de Nivernois, par laquelle,

etant informee de la conduite irreprochable des sieurs Delille et

Suard, elle leur permettait de se remettre sur les rangs a la pre-

miere occasion.

Le 6 de ce mois, MIVI. de Brequigny et Beauzee ont ete recus

dans une seance publique, par M. le prince de Beauvau. On a dit

que le discours de M. Beauzee etait long et plat
;
que celui de
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M. de Brequigny n'etait pas long. Les deux reponses de M. le

prince de Beauvau ont eu beaucoup de succes et a I'Academie et

a rimpression. Les services qu'il a rendus a I'Academie auprfes

du roi, en dernier lieu, ont sensiblement influe sur I'accueil que

le public lui a fait.

Le bon et respectable vieillard La Condamine lut, a cette

seance, une traduction en vers francais de la Dispute des armes

d'Achille, tiree des Metamorphoses d'Ovide. Ce morceau recut

de grands applaudissements ; mais comme la surdite de I'auteur

I'empechait d'en etre distrait, il continuait toujours la lecture,

malgre les battements de mains; et M. de Nivernois, assis a cote

de lui, se fit une occupation de I'arreter par le bras toutes les fois

que le public applaudissait. Je ne sais si M. de La Condamine a

fait cette traduction depuis peu : elle m'a paru pleine de feu et

de vigueur, et je I'aurais inseree malgre sa longueur, dans ces

feuilles, si elle ne devait pas paraitre dans le Mercure du mois

prochain ^

On pretend que I'Academie francaise, a qui le roi de Su^de a

promis son portrait, fera mettre pour inscription sous ce portrait

le discours que Sa Majeste suedoise a prononce il y a quelques

mois, lorsqu'elle assista a une seance ordinaire de son Academic

des sciences. L'Academic francaise n'a pas peut-etre encore

pense a cette inscription aussi serieusement que moi ; en atten-

dant sa deliberation sur cette idee, il est bon de conserver ici les

sentiments d'un cceur royal tels qu'ils nous ont ete transmis par

les papiers publics :

(( Les travaux de I'Academie sont d'une si grande utilite au

public, et les lumieres de ses membres font tant d'honneur a la

nation, qu'a ces titres seuls elle avait deja les plus grands droits

a ma bienveillance. Devenu aujourd'hui son protecteur, j'aurai

occasion de voir de plus pres I'importance des objets dont elle

s'occupe ; en assistant a vos assemblies, je me mettrai a portee

d'acquerir de nouvelles connaissances, d'encourager par mon
exemple les progr^s des sciences utiles que vous cultivez avec

tant de succes, et de vous proteger plus efficacement encas que,

contre toute attente, vous vinssiez a etre exposes aux chagrins

qui ne sont que trop souvent le partage du genie, de la vertu et

1. Ces vers sont en eflfet imprimis page 5 Am Mercure d'aout 1772.
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de I'honneur, toujours persecutes par 1'ignorance et Tenvie. Re-

cevez tons en general et chacun en particulier les assurances de

ma protection et de ma bienveillance royale. »

— Parmi les poemes que Gentil-Bernard a composes avant de

devenir imbecile, il en est un qui s'appelle Pauline et Theodore
^

comme il en existait des copies dans le portefeuille de quelques

amateurs, les parents ou ayants cause de jadis Gentil-Bernard ont

craint sans doute qu'il ne soit imprime, et I'ont public eux-

memes sous le titre de Phrosine et MMidore, et I'ont orne d'une

estampe a chaque chant*. Ge poeme a eu le sort que je lui avais

predit in petto dans le temps que Gentil-Bernard le lisait dans les

cercles : denue d'invention, d'interet, de chaleur, de sentiment,

et meme de details heureux, il [n'a fait nulle sensation, et est

tombe dans le plus profond oubli au moment de son apparition.

Le m^me sort attend VArt d'aimer et tons les autres ouvrages de

Gentil-Bernard, qui a toujours eu le bon esprit de ne confier a la

presse aucune de ses productions : elles ont toutes les defauts

qu'on reproche k Pauline et Theodore. J' en excepte ses Pohies

orientaleSy que je ne connais pas et qu'on nomme son chef-

d'oeuvre : on les dit remplies de chaleur et de volupte ; mais

j'attendrai que je les ai vues pour me decider sur leur merite.

On n'apprend pas que les parents qui prennent soin de Gentil-

Bernard, dans le triste etat ou il se trouve, se preparent a publier

ses autres poemes ; le succ^s de Phrosine et Mdidore n'a rien

d'encourageant.

— Tout ce qui vient d'un homme de genie est precieux. On

a imprime depuis peu un Discours prononcS par M, le jn^^si-

dent de Montesquieu a la rentrde du parlement de Bordeaux^ le

jour de la Saint-Martin 1725. Cela n'est pas d'hier. Je ne sais

h. qui nous devons ce present ; vraisemblablement ;ce n'est pas

a M. de Secondat, qui ne nous a jamais fait present d'une ligne

depuis la mort de son illustre pere. Les jesuites s'etaientempares

de ses derniers instants et avaient employe tout leur savoir-faire

pour les rendre amers et deshonorants, et sans la fermete de

M™^ la duchesse d'Aiguillon, qui vient de mourir et qui n'aban-

donna pas alors son ami, ils y auraient sans doute reussi. Pour le

fils, il declara tout de suite qu'il ne publierait rien de son p6re,

\ . Quatre figures d'Eisen gravies par Baquoy et Ponee.
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et il a tenu sev^rement parole. Ge M. de Secondat ne laisse pas

d'etre un homme singulier dans son esp^ce, quoiqu'il n'ait pas

le genie de son pere. II est d'un abord timide et glace, d'un

maintien embarrasse et gene, taciturne et ceremonieux dans le

monde. Je me suis souvent trouve a diner avec lui sans lui avoir

entendu proferer une parole. Le marquis de Croismare pretend

que, s'etant un jour rencontre avec lui au bas de I'escalier dans

la maison ou ils devaient diner ensemble, la c6remonie du pas

recommenca a chaque degre avec tant de formalites qu'en arri-

vant en haut ils trouv^rent le diner fort avance et que la diffi-

culte qui passerait le premier par la porte pensa les arreter assez

pour laisser le temps aux autres de sortir de table. Ce genre de

politesse est encore plus etranger en France qu'en aucun autre

pays, et parait d'autant plus ridicule dans un homme a qui Ton

suppose de I'usage du monde. Avec cela ceux qui connaissent

M. de Secondat particulierement assurent qu'il a beaucoup d'es-

prit et un esprit d'une sagesse et d'une nettete peu communes.

D' autres pretendent qu'il a la faiblesse d'etre jaloux de la gloire

de son pere, et que c'est la la raison et de sa retraite rigoureuse

a Bordeaux ou il s'est enseveli depuis plus de quinze ans, et du

parti qu'il a pris de ne rien publier des papiers de I'illustre

president.

Dans le fait, je ne crois pas qu'il ait laisse quelque ouvrage

en forme, mais le moindre chiffon echappe du portefeuille d'un

grand homme est precieux. C'est a ce titre que vous serez bien

aise de lui et d'ajouter aux autres ouvrages le discours prononce

a la rentree du Parlement de Bordeaux en 1725. G'etait le mo-
ment du mariage du roi. Voici comment le magistrat s'exprima

alors a ce sujet. II parle de I'interet que toute I'Europe prit a la

conservation et a I'enfance de ce monarque. II ajoute :

« Nous, ses fiddles sujets, nous, Francais, a qui Ton donne

I'eloge d'aimer uniquement notre roi, a peine avions-nous en ce

point I'avantage sur les nations alliees, sur les nations rivales,

sur les nations ennemies. Un tel present du ciel, si grand par

ce qui s'est passe, si grand dans le temps present, nous est en-

core pour I'avenir une illustre promesse. Ne pour la felicite du
genre humain, n'y aurait-il que ses sujets qu'il ne rendrait pas

heureux? II ne sera point comme le soleil qui donne la vie a tout

ce qui est loin de lui, et qui brule tout ce qui I'approche. »
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— Je ne sais d'ou nous vient une amphigourie d'une viiig-

taine de pages, intitulee les Oreilles des bandits de Corinthe^

avec une lettre de M. de Voltaire sur les comHes. Dans cette

apologie, M. de Voltaire est figure sous le nom de Thesee qui,

apr^s avoir purge la Gr^ce de brigands, entre triomphant dans

Gorinthe. Des bandits comme Freron, LaBeaumelle, Glement, etc.,

s'avisent de I'insulter pendant son entree triomphale. Thesee

quitte son char, va aux bandits, leur coupe a chacun un bout

d'oreille, les emporte dans sa poche et continue son triomphe.

Les uns blament cette action comme au-dessous de Thesee, les

autres I'approuvent, et parmi ces autres est I'auteur de la bro-

chure dont on ne devine pas le but sans cette clef, et qu'on ne

trouve pas meilleure quand on I'a devine. La lettre ajoutee n'a

rien de commun avec les bouts d'oreilles. Elle fut ecrite en 1759

a M. Glairaut, cel^bre geometre de I'Academie. Elle est comme
dix mille, vingt mille autres sorties de cette plume, toutes char-

mantes par les graces du style et de la diction, par la variete et

les agrements des tournures.

— II faut joindre aux pieces du proces pendant devant le

P6re eternel et dont le jugement defmilif est renvoye avec tant

d'autres au grand jour du jugement dernier, la Lettre d'un ano-

nyme ii M... sur un ouvrage intituU Essai sur le caract^rCy

les mceurs et resprit des femmes, par M. Thomas, ^ficrit in-8° de

quatre-vingts pages. Ge plaidoyer contre maitre Thomas est un

peu dur, et pour le moins aussi bete que violent. L'auteur fait

le petit Jean-Jacques, c'est un Gaton pour les moeurs. II ne se

borne pas a attaquer le gout et le talent de M. Thomas, il le

traite encore d'empoisonneur public et le proscrit avec tous ses

confreres qu'on designe aujourd'hui sous le nom odieux et mal-

sonnant de philosophes. Je crois que cet ecrit anonyme sera

supprime par arret de la cour du jugement dernier, et si le

Pere eternel en pent decouvrir l'auteur, il est a craindre qu'il

ne le fasse fouetter et marquer d'un kappa comme calomniateur,

en presence des generations assemblees devant le carcan du

paradis. Je ne sais toutefois comment l'auteur, qui est a coup

sur mauvais nageur, fera pour franchir les bords du fleuve de

I'oubli, et arriver au lieu ou Ton doit juger de si grands proces.

C'est a nos seigneurs du jugement universel de decider si ce

plaidoyer clandestin n'est pas de M. Clement, si avantageuse-
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ment connu, depuis quelque temps, par son talent pour mordre.

Le sac de toutes ces pieces n'est pas plein. II en parait une

que je ne lirai point. Elle est intitulee la Gamologie^ ou de VE~

ducation des filles destinies au manage. Ouvrage dans lequel on

iraiie de Vexcellence du manage^ de son utiliU politique et de

sa fin^ et des causes qui le rendent heureux ou malheureux^ par

M. de Gerfvol. Deux parties in-12 que I'auteur appelle aussi la

Science du mariage. Ge sera encore a nos seigneurs de decider

jusqu'a quel point maitre Thomas doit etre responsable de tons

les mauvais ouvrages qui paraitront d'ici a quelque temps sur les

femmes.

AOUT.

1" aout 1772.

Quoique la communication des lumi^res, des arts et de leurs

chefs-d'oeuvre etablisse un commerce tout a fait digne des nations

eclairees qui composent la confederation europeenne, tout a fait

avantageux aux progr^s de la raison, des lettres et des arts, on

ne pent nier que la mode qui s'est introduite depuis quelques

annees de trailer sur nos theatres des sujets empruntes du

theatre anglais ne soit un symptome certain de decadence. Geux

de Shakespeare surtout etaient les moins faits pour exercer la

verve de nos faiseurs de tragedies. Le genie ne s'emprunte, ni

ne s'imite, ni ne se copie, et c'est tout juste la seule chose qui

rende les productions du poete anglais precieuses : car d'ailleurs

le choix de ses sujets, I'ordonnance de ses pieces, I'execution

de ses plans, le caractere de son dialogue et de ses details, la

marche de ses drames, tout est si eloigne de la tragedie fran-

caise et de sa maniere qu'il ne viendra dans la tete d'aucun de

nos imitateurs de copier Shakespeare dans aucune de ces parties.

Qu'en empruntent-ils done? Des sujets pour la plupart informes

et atroces, qui conservent un grand caractere sous la plume d'un

homme de genie, mais qui deviennent degoutants lorsqu'ils sont

remanies par un imitateur servile. A quoi bon d'ailleurs cette

repetition continuelle de grands crimes dans nos representations

theatrales et dans un si^cle ou les petites moeurs sont si loin de
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I'energie qu'ils exigent et qui ne se trouve dans les vices comme
clans les vertus qu'a I'origine des nations? Shakespeare etait de

son siecle, et son genie I'a rendu immortel ; mais ceux qui I'imi-

tent parmi nous ne sont pas du leur, et leur faiblesse ne laissera

de trace nulle part. Ne devrions-nous pas, dans un si6cle ou Ton

bavarde sans cesse de philosophie et de la perfection de la

morale, nous occuper avant tout du but moral de nos drames, et

considerer, avant de traiter un sujet, de quelle lecon il pent servir

au public et au peuple assemble? On dira que les sujets du

theatre grec sont presque lous egalement atroces et horribles;

mais ces sujets tenaient au fond de la religion, c'etaient chez

ces peuples des articles de foi; c'^tait le catechisme historique

qu'on enseignait aux enfants. Ceux-ci savaient le conte d'Aga-

memnon et d'Iphigenie comme les notres savent celui du voeu de

Jephte ; la guerre de Troie, comme les notres la conquete de la

terre promise; une suite de crimes et de forfaits dans la famille

des Pelopides et des Atrides, comme les notres les horreurs racon-

tees dans I'Ancien et le Nouveau Testament. S'il faut une etrange

degradation dans I'espfece humaine pour porter dans les fibres

d'un cerveau encore tendre et a peine forme des tableaux si

detestables, pour disposer de ses premieres impressions en faveur

de contes abominables et degoutants, il y a du moins cette dif-

ference qu'ils servaient chez les Grecs a apprendre aux enfants

la premiere histoire de leur propre pays, k leur inculquer le

dogme fondamental (Je la necessite, de la fatalite, de la resigna-

tion, au lieu que nous bercons les notres des contes empruntes

d'un peuple grossier et stupide, depuis deux mille ans I'objet de

notre haine et de notre mepris, et qui ne peuvent inspirer que

I'amour du fanatisme, de I'intolerance religieuse et de la corrup-

tion par des details de licence et de debauche. Chez les Grecs, la

representation theatrale etant une ceremonie religieuse, il fallait

bien qu'elle retracat les sujets de leur histoire sacree; mais chez

nous, ou les spectacles n'ont rien de commun avec la religion, oil

ils sont une affaire de pur amusement, ne doivent-ils pas etre

employes autant a la perfection de la morale publique qu'^

epurer le gout de la poesie et de I'art dramatique? De quel cote

que nous tournions nos regards, nous decouvrons dans nos in-

stitutions les plus frivoles comme dans les plus importantes les

traces de notre origine gothique, dont le caracteredistinctif est de
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proceder sans jugement dans les adoptions comme dans les exclu-

sions, et de suivre plutot une fantaisie bizarre qu'un plan reflechi

et raisonnable.

Quoi qu'il en soit de ces idees, M. Ducis ne les trouve pas

bonnes. Apr^s avoir fait un essai malheureux sur le Theatre-

Francais par une tragedie de sa propre invention, il parait avoir

forme le plan d'y etablir successivement les tragedies de Sha-

kespeare. II a fait son coup d'essai par celle de Hamlet il y a

trois ans ; il vient de le repeter sur une autre tragedie du poete

anglais. La tragedie de Romeo et Juliette a ete lue, recue,

apprise et jouee en quinze jours de temps, pour remplacer le

vide subit que la maladie de M"^ Sainval et son debut interrompu

occasionnaient dans la recette du Theatre-Francais. La premiere

representation fut donnee le 27 du mois dernier avec un succes

equivoque; le 29, elle fut jouee une seconde fois avec des cor-

rections et un cinquieme acte presque enti^rement neuf que

I'auteur avait apparemment tout pret, et la pi^ce alia aux nues.

L'auteur obtint les honneurs du triomphe, c'est-a-dire qu'il fut

pousse par un comedien sur le theatre pour faire sa reverence

au pubUc.

J'ai vu jouer I'annee derni^re a Londre?, sur le theatre royal

de Govent-Garden, la tragedie de Romeo et Juliette. Quelque

eloigne qu'un tel spectacle soit de la representation d'une tra-

gedie francaise a Paris; quoiqu'il fut en general tres-mal joue,

et que je ne remarquasse pas dans toute la pi^ce un seul acteur

d'un talent decide; quoique je ne pusse la suivre qu'avec beau-

coup de difficulte dans une langue qui m'est peu familiere, je la

vis avec un extreme interet et le plus grand plaisir. Je me rap-

pelle encore avec delice une certaine conversation au clair de la

lune, pleine de tendresse et de charme, entre Romeo et JuUette,

ou celle-ci est en haut d'une terrasse, appuyee sur un balcon, et

son amant au bas de la terrasse dans le jardin. Si cette sc^ne

etait jouee avec la verite, la douceur et la grace dont elle est

susceptible, ce serait un des spectacles les plus enchanteurs

qu'un homme de gout put desirer de voir. II est vrai que les

mouvements violents des grandes passions sont bien plus aises a

exprimer que cette tendresse profonde et tranquille, plus crain-

tive que vraiment agitee, de deuxjeunes coeurs qui se donnent

I'un a I'autre en depit du sort et de ses rigueurs. Quand on pense
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a la variete de nuances qu'il s'agit ici de faire passer dans Tame

des spectateurs, on est tente de croire Tart dramatique encore

dans son enfance. C'est une chose assez singuliere, pour le dire

en passant, que la grande disette de bonsacteurs chez une nation

avide de spectacles, a qui Shakespeare a imprime une si forte

passion pour le naturel et le vrai, et qui a joui si longtemps et

jouit encore des lecons d'un acteur unique tel que Garrick. II est

vrai que le roi d'Angleterre m'a fait I'honneur de me dire que

les deux theatres de Londres avaient fait en pen d'annees des

pertes si grandes et si multipliees qu'a proprement parler, et a

rexception de Garrick, il ne restait plus personne. Les hommes

de talent ne se trouvent pas toujours a point nomme, meme
lorsque les encouragements ne manquent pas. Une observation

generale que j'ai faite a I'un et a I'autre theatre de Londres,

c'est que la taille des acteurs et actrices est trop forte et trop

haute. La grace des formes est essentielle dans de certains roles.

Un Romeo qui ferait un beau grenadier dans un bataillon des

gardes est trop grand pour son role, ou je veux voir briller tous

les attraits, toutes les graces avec la vivacite et le feu de la

premiere jeunesse; une Juliette trop forte est encore plus cho-

quante.

Au commencement du cinquieme acte, on voit dans la tra-

gedie anglaise tout le convoi funebre de Juliette passer sur la

scene au son d'une cloche du convent; mais elle m^riterait une

plus belle sonnerie. Tout le clerge regulier et secuUer y assiste,

ainsi que les parents; on chante les litanies fun^bres; en un mot,

c'est un veritable enterrement. Je ne sais s'il est ainsi ordonne

dans la piece, ou si c'est Garrick qui a imagine d'en enrichir la

representation. Je ne sais pas davantage quel effet me ferait un

tel spectacle sur le theatre de Paris ; mais a Londres il m'a fait

le plus grand effet, et j'en ai ete frappe comme un enfant de dix

ans. Nous qui avons tout mis en paroles harmonieuses et en

grands discours epiques, nous ne savons pas peut-etre encore

bien par quel chemin on pent arriver au coeur que les uns remuent

si facilement, tandis que d'autres en font inutilement des frais

immenses.

M. Ducis, par exemple, a cru devoir en faire de beaucoup

plus considerables que son predecesseur. II a partout force les

ressorts de Shakespeare, il les a multiplies par d'autres tires de
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quelques autres tragedies de I'Eschyle anglais. II a mis a conlri-

bution le Dante et peut-etre aussi une piece espagnole, car ce

sujet a ete aussi traite en Espagne,

Je n'allongerai pas cet article, deja trop etendu, par un

parallele entre la piece de Shakespeare et celle de M. Ducis. Ce

parallele serait tout entier a I'avantage du poete anglais, et il

serait aise de demontrer que M. Ducis, en accumulant horreur

sur horreur, est essentiellement froid et aride. Nos poetes com-

mettent la meme faute qu'on a vu faire quelquefois aux contro-

leurs generaux des finances. Ceux-ci, parce qu'ils ont appris

qu'un et un font deux, se persuadent en fait d'impots qu'on n'a

qu'a doubler et que deux et deux feront quatre : ils se trompent,

et apprennent bientot qu'en depit de leur arithmetique deux et

deux font a peine trois. Nos poetes, de meme, pour produire des

effets terribles, entassent horreurs sur horreurs, et au lieu de

faire fremir, ils font rire. Le genie a des procedes differents et

tient une autre marche : il ne lui faut qu'un fait, qu'un mot pour

penetrer jusque dans les replis du coeur les plus caches, et pour

les faire tressaillir longtemps; mais il s'agit de trouver ce mot.

On ne saurait nier que M. Ducis n'ait une sorte de talent, de

I'energie, de la force et surtout de cette chaleur factice qui, lors-

qa'elle est soutenue au theatre par les cris des acteurs, fait un

effet momentane. Mais il n'a point de genie, il manque de juge-

ment; le sens commun I'abandonne a chaque pas, et sa pauvrete

I'entraine alors dans d'enormes absurdites, ou lui fait negliger

les bienseances les plus essentielles. Si Ton voulait dissequer le

lissu de sa piece, on trouverait un amas si prodigieux d'absur-

dites qu'on en prendrait mauvaise opinion du gout public, qui

tolere et applaudit de telles difformites. G'est peu d'avoir mis

Juliette gratuitement dans la necessite d'epouser le meurtrier

de son frere, d'y faire consentir son pere le jour meme de ce

meurtre, et lorsqu'il a precisement le motif le plus fort de rester

a jamais implacable ; le role du vieux Montaigu est encore plus

absurde. Ce vieillard mange ses propres enfants, et n'en meurt

pas de desespoir. Apres cet horrible repas, il ne respire que ven-

geance, et tout ce qu'il imagine pour I'assouvir, apres avoir erre

vingt ans dans les forets comme un frenetique sauvage, c'est de

venir a Verone sans aucune precaution, et de s'y faire enfermer

denouveau. 11 y retrouve, par unbonheur aussi imprevu qu'ines-
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pere, un fils, lorsqu'il se regardait sans nul soutien, et cette de-

couverle, qui change enti^rement sa situation, qui devait au

moins lui causer un acc^s passager de joie frenetique, ne fait pas

la moindre sensation sur lui : il n'est occupe que de ses enfants

manges il y a vingt ans. II est d'un caractere haut, violent,

emporte, hors d'etat de dissimuler un instant, et au quatri^me

acte il s'abaisse a la plus lache trahison, en feignant de se preter

a une reconciliation dont personne n'a I'esprit de se defier. II

veut, dans ce m^me acte, que Juliette soit egorgee et que son

pfere soit epargne, afin de sentir pendant tout le reste de sa triste

vie le malheur d'etre sans enfants ; et, dans Facte suivant, le seul

forfait qu'il briile de commettre, sans avoir la moindre notion du

sort de Juliette, c'est de poignarder en trahison le vieux Capulet,

chose qu'il pouvait tenter aussi bien au quatritae acte, et meme
des le second. Si Ton se donnait la peine de mettre en recit

toute la fable de cette trag^die, on verrait le conte le plus absurde

et le plus impertinent qu'on put fabriquer. Aussi le marquis de

Brancas sortit-il tr^s-mecontent de la premiere representation :

Que nous font^ dit-il, tous ces Capulels qu'on ne connait pas,

et qui ne tiennent ii personne ! Si Romeo avait du epouser une

Juliette de Brancas, c'eut ete different sans doute.

On pourrait surtout demander a M. Ducis avec I'abbe Terras-

son : Quest-ce que tout cela prouve? et quel but moral il s'est

propose dans sa tragedie. Si c'est pour nous guerir de la fureur

des vengeances, il a pris une peine bien inutile. Les vengeances

d'un peuple depuis longtemps police ne ressemblent pas aux

fureurs dont on ne trouve des vestiges qu'a I'origine des societes,

lorsque les moeurs ont encore toute leur energie sauvage. A
quel dessein peut-on done tracer ces horribles tableaux a une

nation qui a peine en doit concevoir la possibilite? II y a sans

doute en France des coeurs nes pour la haine, et ils se sont assez

fait connaitre; mais leurs vengeances portent un caractere de

raffinement et j'ose dire de mesquinerie conforme au reste de

nos moeurs fluettes. M. Ducis n'aura rien fait pour leur conver-

sion, en leur prouvant qu'il ne faut pas enfermer son ennemi

dans une tour avec ses enfants pour toute nourriture.

M. le chevalier de Chastellux a ete plus fidele a Shakespeare

dans sa tragedie de Romeo et Juliette
, qui a ete jouee sur le

theatre particuher et par la troupe de societe de M. de Magnan-
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ville, mais qui n'a pas ete imprimee. II a fait du moine Laurent

une espece d'ermite seculier, travestissement en animal amphibie

qui lui ote sa physionomie. II a aussi change le denoument :

Romeo croyant prendre du poison n'avale qu'un breuvage inno-

cent. Ainsi, lorsque Juliette se reveille dans la tombe, elle

retrouve son amant et son epoux, et leur directeur, Termite, les

rassure bientot contre la crainte du poison que Romeo croit

porter dans ses veines. Un homme de gout preferera toujours le

denoument de Shakespeare.

II faut dire en fmissant que M"® Sainval, soeur ainee de la

jeune debutante dont les succes ont ete si brillants il y a deux

mois, a joue dans la piece de M. Ducis le role de Juliette avec

beaucoup d'intelligence, de chaleur et d'ame. G'est dommage

qu'elle soit si laide.

— Un philosophe, attentif a observer les revolutions qui arri-

vent successivement dans nos moeurs, n'aurait pas manque de

remarquer en son temps la fureur qui s'est emparee de toutes

nos dames de faire du filet, fureur funeste au commerce des

navettes et aux noeuds qui etaient en possession, de temps imme-

morial, d'occuper les doigts de tout le beau sexe de France.

Cette passion est actuellement sur son declin et fait sensible-

ment place a celle de parfiler de I'or. Mais comme I'occupation

de tirer I'or de morceaux d'etoffes riches ne laisserait pas d'etre

embarrassante et assez desagreable, nos dames aiment mieux

parfiler des bobines de fil d'or. Ainsi, il se file actuellement dans

les manufactures de Paris une grande quantite d'or sur du fil de

sole, sans autre destination que de passer entre les doigts deli-

cats de quelque jolie femme, qui defait avec beaucoup de soin le

travail de I'ouvrier en separant I'or d'avec la sole. Ne serait-il

pas plus court de ne pas faire filer la bobine? Quoi qu'il en soit

de cette question temeraire qui ne tend pas a moins qu'a dimi-

nuer la circulation, a gener la population, a jeter la belle moitie

du genre humain dans le desceuvrement, c'est la mode aujour-

d'hui a Paris de donner des bobines aux femmes pour etrennes,

pour bouquet, et dans toutes les occasions oii Ton se fait de petits

presents. Les paris se font aussi en bobines avec les femmes, et

le jeu se paye, dans beaucoup de societes, avec cette marchan-

dise. Ajoutez que la passion du noble jeu de trou-madame s'est

manifestee en meme temps; qu'on n' arrive guere dans une maison
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de bon ton sans trouver la maitresse de la maison occupee de ce

jeu au milieu de la conversation de son cercle, qui n'en va pas

moins son train et d'une maniere pour le moins aussi decousue

qu'avant qu'on jouat au trou-madame ; et vous aurez une idee

succincte et nette et de 1'occupation et de 1'amusement du jour

de nos dames.

II a fallu vous mettre au fait de cette partie importante de

nos moeurs, qui ne parait pas du ressort de M. Ducis, pour vous

faire sentir I'a-propos des couplets que vous allez lire. M™° la

princesse de Beauvau envoya, pour la fete de la Pentecote, a

M""^ la duchesse de Grammont, son amie et soeur de M. le due de

Choiseul, un saint-esprit en forme de pigeon de parfilage d'or,

pour etre plume et depece a Ghanteloup. L'arrivee visible du

Paraclet le jour de sa fete ranima la verve de tons les poetes qui

se trouv^rent presents a ce miracle, et voici les couplets qui ont

ete le fruit de cette inspiration :

COUPLET

DE M. LE CHEVALIER DE BOUFFLERS,

Bur I'air : Reveillez-vous, belle endormie.

Voili le signe de la fete;

En vous roffrant on s'applaudit

D'en avoir pu trouver la bete,

N'en pouvant pas trouver I'esprit.

COUPLKT

DE MADAME LA MARQUISE DE BOUFFLERS,

Sur I'air de la Fee Urgele : Avez-vous vu mon bien-aime?

Sans etre d'or, il s6duisit

Jadis certaine belle,

Et sous cette forme il la fit

Cesser d'etre pucelle.

Get amant etait roi des rois,
'

II etait un qui faisait trois.

Pour cette fois

G'est par vos doigts

Qu'il va changer encore

.

II fut deja,

11 restera

Ce que le monde adore.
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COUPLET

DE M. DE l'iSLE, OFFICIER DE DRAGONS,

Sur le vaudeville du Devin du village : C'est un enfant.

Pour rendre aussi quelques hommages
A I'oiseau par vous celebr6,

Je dirai que dans tous les ages

II fut aux autres pr6f6re.

Si c'est un modele

D'amour ou de zele

Que Ton produit, qui cite-t-on?

C'est un pigeon [his).

Le paon, trop fier de sa deesse,

Est encor plus sot qu'il n'est beau

;

II est triste que la Sagesse

Ait fait du hibou son oiseau

;

Le guide de celle

Qui comme plus belle

Effaga Minerve et Junon,

C'est un pigeon {bis),

Un beau jour la grace divine

Ayant noy6 tous les humains,

No6, rest6 dans sa machine,

Avait peur des mauvais chemins :

Pour rassurer I'arche

Et savoir la marche
Que Ton tiendra, qui choisit-on ?

C'est un pigeon {bis),

Quand Dieu le pere, en homme sage,

Aviso que, seul de son nom,
Du monde rimmense heritage

Ira dans quelque autre maison

;

Par vieillesse extreme,

Ne pouvant lui-meme.

Qui prend-il pour faire un gargon?

C'est un pigeon

Lorsque le plaisir vous enchaine

A ce charmant historien ^

Dont chaque trait est une sc^ne

OCi des animaux parlent bien.

1. La Fontaine, dans les Deux Pigeons,

X.
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Lequel fait entendre

Un discours plus tendre,

Qui le mieux de tous aime-t-on?

C'est un pigeon {bis) .

Aujourd'hui, pour comble de gloire

,

Un doux commerce s'etablit

:

On veut de la Seine k la Loire

Apprendre au coeur ce qu'un coeur dit.

Les oiseaux fiddles

Offrent tous leurs ailes

Et leur langage; qui prend-on?

C'estun pigeon [bis).

M. de risle, auteur de ces couplets, qu'il ne faut pas con-

fondre avec I'abbe Delille, traducteur des G^orgiques, vient de

faire aussi le portrait suivant de M"^ de Lorraine en contre-verite.

Gette jeune princesse est deja celebre par les graces de son esprit

et de sa figure, et promet de ressembler a sa m^re, M""^ la

comtesse de Brionne.

Sur I'air : Si ton ardeur est mutuelle.

Les yeux louclies, le caract^re

Triste et bourru

;

L'air et le ton d'une m6g^re,

L'esprit tortu

;

Des propos toujours hors de place,

Et le coeur faux

;

Elle a pour comble de disgrace

La bosse au dos.

11 n'y a pas longtemps queM°"la comtesse de Brionne, seduite

par la douceur d'une belle nuit, fit en plaisantant quatre vers

adresses a la lune ; elle ne put jamais aller au dela, et M. de

risle, present a cette inspiration, acheva Thymne que la comtesse

avait commence. Quelques jours apres il fit imprimer ces couplets

sous le nom de M™« la comtesse de Brionne, sur une feuille de

memes format et caract^re que le Mercure de France-, il ajouta

un eloge pompeux de ses talents pour la poesie, et puis il insera

cette feuille dans le Mercure du moisqu'on avait apporte a M'"' la

comtesse de Brionne. Gette plaisanterie reussit parfaitement ; la

comtesse ouvrit le Mercure et sa surprise de se voir imprimee
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en toutes lettres comme auteur d'une chanson fut plus prompte

que la reflexion qui la mit sur la voie du fait. Void les couplets

et I'eloge.

COUPLETS A LA LUNE

PAR MADAME LA COMTESSE DE BRIONNE .

lumiere enchanteresse,

Flambeau de la volupt^,

Tu rassures la tendresse

D'une timide beaute;

Pour elle, ta clarte pure

Offre des tableaux charmants.

Le repos de la nature

Est le bonheur des amants.

Souvent un leger nuage,

Qui te d^robe a ses yeux,

Lui dit qu'une amante sage

Doit ainsi cacher ses feux;

Sous ce voile ou tu couronnes

Ceux du tendre Endymion,

De bien aimer tu lui donnes

L'exemple avec la legon.

(( Ces couplets, dont Sapho se serait honoree d'etre I'auteur,

et que le plus heureux hasard a fait tomber dans nos mains, prou-

veraient, s'il en etait besoin, que M"'' la comtesse de Brionne unit

les graces de 1' esprit et la delicatesse du sentiment aux charmes

de la beaute. Nous sommes surs que le public nous remerciera

d' avoir derobe a la modestie de cette princesse une aussi deli-

cieuse production, et nous osons nous flatter que les applaudis-

sements universels la determineront a laisser echapper quelques

nouvelles pieces de son portefeuille. »

— II vient de paraitre une Histoire des Ordres royaux^ hos-

pitaliers, mililaires de Notre-Dame du Mont-Carmel et de

Saint-Lazare de Jerusalem par M. Gautier de Sibert^ de VAca-

dimie royale des inscriptions et belles-lettres^ historiographe

desdits ordres. Volume in-Zi° de six cent trente-huit pages.

L'ordre de Saint-Lazare a eu une origine commune avec I'ordre

Teutonique, avec ceux des Templiers et de Malte, dans les si^cles

de ces pieuses et brillantes folies ou la moitie de 1'Europe allait
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se faire exterminer en Palestine. Les chevaliers de Saint-Lazare

s'etaient particuli^rement destines k la garde et au service des

hopitaux ou Ton enfermait les lepreux. Lorsqu'enfin I'Orient se

vit debarrasse de ces essaims de Chretiens ravageurs et fanati-

ques, personne ne voulut en Europe des chevaliers de Saint-

Lazare, et ils ne trouverent d'asile qu'en France; mais ils ne

furent jamais au niveau de consideration et d' opulence des Tem-

pliers, del'ordre Teutonique ou de celui de Saint-Jean. M. Gautier

de Sibert, leur historiographe, nous expose longuement les vicis-

situdes que cet ordre a eprouvees. Aujourd'hui la croix de Saint-

Lazare n'est plus qu'une decoration a laquelle le roi a voulu donner

en ces derniers temps un peu de relief en nommant le second de

ses petits-fils grand maitre de 1'ordre. On fait chevaliers de Saint-

Lazare tons les eleves qui sortent de I'Ecole royale militaire pour

entrer au service dans les differents corps militaires. On a imagine

cette decoration pour les garantir du mepris, disait-on, queleurs

camarades affectaient pour un gentilhomme eleve aux depens de

rtitat. Si ce mepris ridicule existait, il fallait chercher d'autres

moyens pour le reprimer. La decoration exterieure doit etre la

marque et la recompense du merite, et il est absurde de decorer

des enfants qui ne peuvent avoir rien merite , car etre ne pauvre

n*est pas plus un merite que d'etre ne riche. Mais de la maniere

dont les rubans se multipUent en Europe d'annee en annee, il

viendra indubitablement un temps ou ce sera une distinction que

de n'en pas porter.

— Je n'ai jamais beaucoup aime le Temple de Guide de

notre illustre president de Montesquieu, etje crois qu'il ne me
serait pas impossible de justifier le peu de gout que j'ai pour cet

ouvrage. M. Leonard, auteur de plusieurs pieces fugitives, dans

lesquelles on a remarque peu de force, mais de la douceur et de

I'harmonie, vient de mettre cette production en vers^. Je crois

avoir oui dire que M. Golardeau avait pareillement versifie le

Temple de Gnide^ et qu'il se proposait de publier son travail.

Si cela est, M. Leonard I'aura gagne de vitesse, mais Golardeau

fait les vers mieux que lui.

— M. Dromgold, Irlandais refugie en France pour cause de

religion et pour le plaisir d'entendre la messe tout a son aise,

1. Un frontispice et onze figures de Desrais.
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d'ailleurs pauvre comme un Irlandais, porta dans sa jeunesse le

petit collet, et se mit a regenter dans je ne sais quel college de

Paris pour gagner sa subsistance. Lorsqu'en 17/i5 M. de Voltaire

donna son poeme sur la bataille de Fontenoy, M. Dromgold en

fit une petite satire en vers qui se fit remarquer parmi une foule

d'autres mauvaises critiques de ce poeme ^ G'etait alors la mode

de dechirer tout ce qui sortait de la plume immortelle du pre-

mier homme du siecle, et ceux qui avaient quelques dispositions

a se deshonorer, quoique secr^tement meprises de tout le monde,

ne laissaient pas d'etre portes et accueillis par la foule d'envieux

que blessait 1' eclat d'un grand homme. On prona la satire de

M. Dromgold a feu M. le comte de Clermont, prince du sang, qui

donna a I'auteur le titre de secretaire de ses commandements.

Alors M. Dromgold quitta le petit collet et ceignit I'epee, et ayant

represents au prince qu'il avait I'honneur d'etre gentilhomme

ni plus ni moins que tons les Irlandais expatries, il obtint, outre

le premier titre, un brevet de capitaine qui avec le temps est

devenu, je crois, un brevet de colonel, et la croix de Saint-Louis,

le tout pour avoir suivi M. le comte de Clermont dans ses cam-

pagnes en qualite de secretaire. Ensuite il quitta le service de ce

prince, dont il crut m^me avoir a se plaindre. II resta pauvre et

se maria, il y a quelques annees, a une M"^ Billon, Irlandaise,

aussi pauvre que lui.

M. Dromgold a la poitrine felee et une petite sante ; il a l'esprit

hargneux et porte a la dispute. Si la force de ses poumons secon-

dait son ardeur a ferrailler, il faudrait se sauver bien vite des

cercles ou il arrive ; mais il donnera a I'abbe Morellet le mauvais

exemple de mourir de la poitrine a force d' avoir dispute, et

celui-ci ne s'en corrigera pas. M. Dromgold passe d'ailleurs pour

honnete homme, mais je n'aime pas les honnetes gens qui

passent leur vie a blamer, a condamner. II est devot catholique,

et il est naturel qu'on reste attache k une religion pour laquelle

on a souffert. II s'est du reste toujours cru oblige de hair M. de

Voltaire et les philosophes, qui n'ont jamais pris garde a lui; et

ce n'est pas la leur moindre tort, car on ne manque pas plus

d'amour-propre en Irlande qu'ailleurs. M. Dromgold a fait beau-

1. deflexions sur un imprime intitule la Bataille de Fontenoy, po^me, de-

diees a M. de Voltaire. Premiere edition consideraUement retranchee. Paris,

1745, in-i".
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coup de petits vers dans sa vie. On y trouve une sorte de facilite

et de la tournure ; mais c'est du vin sans qualite et sans resultat.

Tout poete est vain comme tout chair est foin, mais celui-ci est

cousu de pretentions. II a la pretention a une grande naissance.

II parle de sa maison. J'entends quelquefois les La Rochefou-

cauld et d'autres grands seigneurs parlerde leurs families, quand

les Dromgold et leurs pareils parlent de leur maison. II parle de

ses aieux, dont M. le marquis de Brancas pourrait lui dire qu'on

ne les connait pas plus en France que les Capulets, et qui ne

tiennent a personne si ce n'est par le lien de la charite. II a la

pretention a la gaiete francaise. II en parle sans cesse d'un air

chagrin et bilieux, en nous reprochant I'anglomanie et le prus-

sianisme ; a 1'entendre parler, on croirait qu'il couche avec la

gaiete en bonne fortune; mais je crois en conscience que

M"'* Dromgold pent 6tre tranquille et qu'elle n'a rien a craindre

de cette pretendue infidelite. Mais une de ses pretentions les

plus ridicules, c'est d'etre militaire et d'imprimer : « Je me fais

gloire de penser sur ce point comme mon ancien general, le

marechal de Saxe. » C'est k peu pr^s comme si j'appelais le

marechal d'Estrees : mon general, parce que j'ai eu I'honneur

de suivre M. le due d'Orleans dans la campagne de Westphalie

en 1759, et que je me suis trouve k la seule petite bataille de

Hastembeck, que nous eumes occasion de gagner sans le savoir,

et oil un boulet perdu pouvait m'emporter la tete comme a ce

marchand de tisane qui se promenait avec sa fontaine sur le dos

et son gobelet a la main, pour gagner des liards en desalterant

ceux qui avaient soif. II y a deja quelques mois que M. Drom-

gold a juge a propos d'ouvrir les tresors de son portefeuille et

de se faire imprimer. Get essai n'a rien d'encourageant, les trois

ecrits qu'il a confies a la presse sont restes dans la plus profonde

obscurite. Le premier de ces ecrits est Charles et Vilcourt, Idylle

nouvelle. C'est une etrange idylle, Gesner n'en sait pas faire

comme cela. Le second s'appelle la GaieU, poeme, avec des

notes en prose. Le troisitoe est un Avis aux vivants au sujet de

quelques morts, par Vauteur de Charles et Vilcourt; c'est la

prose qui doit venir au secours de son idylle. Le but de ces trois

petits ecrits, c'est de nous degouter du suicide, qui est devenu

singulierement a la mode depuis quelque temps, et qui est une

suite inevitable de certaines epoques historiques que jc ne crois
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pas au pouvOir de M. Dromgold de changer. Son autre but, c'est

de nous exhorter a la gaiete. Apparemment qu'il trouve que tout

va le mieux du monde et qu'il y a de quoi mourir d'aise.

M. Dromgold m'ennuie avec ses petites phrases alambiquees,

ses petites pretentions et son air capable.

— M. de La Harpe et M. Dorat se sont distingues jusqu'a

present, independamment de leurs talents, par une illustre ini-

mitie. En historien mal instruit, je ne puis indiquer la source

d'une haine si cordiale : mais il est de notoriete publique que

M. Dorat a ete moleste par plusieurs epigrammes de son anta-

goniste* . Si toute la generosite d'une reconciliation est du cote

de la partie lesee, le merite en appartient ici tout entier k

M. Dorat. Des femmes illustres s'en sont fait une affaire; elles

ont sans doute voulu conserver un droit egal aux sons harmo-

nieux de ces deux trompettes de la posterite. La negociation etait

delicate ; le succ^s en est du au talent de M"'® de Gassini. Elle a

joue chez elle, il y a quelque temps, la Religieuse de M. de La

Harpe, remplissant elle-meme le role de Melanie avec une grande

superiorite. L'auteur y jouait le role de M. de Faublas. M. Dorat

desirait etre temoin des succ^s de M"^^ de Cassini. L'embarras de

cette journee prepara la pacification salutaire qui s'en est suivie

avec une cordialite garantie par 1' illustre mediatrice. Les deux

poetes se sont embrasses en se jurant une amitie eternelle. La

representation de Melanie avait rassemble chez M'"'' de Cassini

la compagnie la plus brillante de Paris ; M. le prince de Gonde

ravait honoree de sa presence ; M""® de Marigny y avait joue dans

la piece de I'^preuve, de Marivaux. On se preparait a repeter ce

spectacle une seconde fois, lorsqu'on apprit que M. I'archeveque

ne le trouvait pas edifiant. Sur ses instances, M. le due de La

Vrilliere a prie W^^ de Gassini, de la part du roi, d'effacer Melanie

de son repertoire.

— Le proces que M. le comte de Morangies, marechal de

camp, a soutenu I'hiver dernier contre la famille Veron a pique

la curiosite du public par la hardiesse de la fraude et du men-

songe qui devait necessairement se trouver de I'un ou de 1'autre

cote. La famille Yeron^ composee d'une grand'mere morte a

I'age de ^'quatre-vingt-huit ans, durant le cours du [proces, d'un

1. Voir tome VII, . 471 et 500, et tome VIII, p. 49, de cette Correspondance.
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petit-fils agent des affaires, et de quelques autres personnes d'un

etat obscur, soutient avoir prete cent mille ecus a un homme de

condition, officier general, age de quarante-cinq ans ; et, pour

le prouver, elle produit ses billets. M. de Morangi^s, abime de

dettes, et dont les biens sont depuis longtemps en direction, con-

vient d'avoir fait les billets, mais nie d'avoir regu 1'argent, a

rexception de douze cents livres, qui font un faible a-compte sur

une somme aussi forte. Je ne vous ennuierai point des details de

cette vilaine affaire, dont les memoires publics de part et d'autre

instruisent assez, et dont tout Paris s'est occupe avec une chaleur

extraordinaire. Pouitu qu'il y ait quelqu'un de pendu, que ce

soit M. de Morangifes ou ceux qui soutiennent lui avoir prete, je

serai content : car il importe a la surete publique qu'un men-

songe de cette esp^ce, de quelque cote qu'il se trouve, soit puni

de la mani^re la plus severe et la plus exemplaire.

Je ne sais par quel motif M. de Voltaire a juge a propos de

se mettre du cote de M. Linguet comme defenseur de M. le comte

de Morangi^s. Cette apologie vient comme la moutarde apr^s

diner, puisque le proems a ete juge avant Paques, et que I'in-

struction criminelle pent seule percer dans ce dedale, suppose

qu'il soit possible d'y reconnaitre la verite. Le factum deM.de
Voltaire en faveur de M. de Morangi^s a pour titre : Essai sur

les prohahilith en fait de justice. G'est un ecrit d'une trentaine

de pages. Le patriarche reproche d'abord aux anciens parlements

des arrets malheureusement trop celebres', dans lesquels les

principes de la probabilite judiciaire ont ete violes d'une mani^re

atroce. La mort de I'infortune Galas, celle du chevalier de La

Barre, quelques autres assassinats juridiques crieront eternelle-

ment vengeance contre les juges qui les ont signes ; mais ce n'est

pas pour ces mefaits que les parlements ont ete supprimes. Le

patriarche rapporte ensuite une affaire a pen pr^s semblable a

celle de M. de Morangi^s, arrivee a Bruxelles en 1740. II est sur

que toutes les presomptions sont d'abord en faveur de M. de

Morangies. On doit supposer qu'un homme de son etat et de son

rang n'est pas capable de nier une dette, encore moins de mettre

en danger, par une denegation fi'auduleuse, une famille entiere

qui I'a secouru dans sa detresse. Mais, lorsqu'on examine 1'affaire

de plus pr^s, on est frappe malgre soi d'une foule de circon-

stances qui ne sont pas a I'avantage de cet officier general. M. de
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Voltaire ne discute pas cette afiaire avec sa sagacite et sa preci-

sion ordinaires; on pourrait meme dire que sa discussion est

aussi ennuyeuse qu'elle parait mal raisonnee.

On attribue au patriarche un autre ecrit compose, il y a deux

ans, en faveur du divorce, et intitule le Parloir de Vabhaye

de ***, ou Entretiens sur le divorce^. Cette brochure vient d'etre

imprimee et toleree a Paris. Les Entretiens sont au nombre de

trois, et se passent au parloir d'un convent, entre deux femmes

de condition qui y sont, parce que, separees de leurs maris, elles

ne peuvent etre decemment dans le monde, ou plutot parce

qu' elles y sont retenues par lettres de cachet. II survient au

second Entretien une autre femme, un magistral, un grand vicaire

assez intolerant; et, au troisieme, un eveque qui entend raison.

On discute la question du divorce assez superficiellement. Ces

Entretiens ont ete composes a propos d'une forte reclamation

faite il y a quelques annees par le preteur de Haguenau en

Alsace, si je ne me trompe, a qui le sort avait departi pour com-

pagne une coquine de mauvaise vie, et qui, apres avoir ete force

de la chasser de chez lui pour ses desordres et ses scandales, se

plaignait amerement d'etre oblige de garder le celibat, lorsque

son age, sa sante et le voeu de la nature le sollicitaient vivement

de donner des citoyens a la patrie. Les Entretiens sont suivis

d'un ecrit intitule Utilitd civile et politique du divorce, G'est un

bavardage lourd et rempli de lieux communs, qui n'est certaine-

ment pas de la meme main que les Entretiens, et qui surtout ne

saurait etre de M. de Voltaire.

— M. Bret, homme de lettres assez obscur, d'ailleurs connu

pour honnete homme, mais d'un caractere un peu triste et cha-

grin, vient de donner trois petits volumes de ses opuscules : le

premier contient des Fables orientales et Poisies diverses. Ge

sont plusieurs fables du Persan Saadi, delayees en vers francais.

On ne pent pas lire cela quand on a vu les memes sujets traites

en prose par M. Diderot et par M. de Saint-Lambert, imprimes

a la suite du poeme des Saisons. Le second volume renferme le

Protecteur bourgeois^ ou la Confiance trahie, comedie en vers et

en cinq actes. Cette piece fut prete a etre jouee il y a environ

1. Par M. de V***; Geneve, 1770, in-S". L'auteur de cet ecrit etait un nomm6

Cerfvol, qui voulait le faire attribuer k Voltaire. (T.)
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dix ans; elle etait meme deja annoncee sur Taffiche, lorsque la

police en defendit la representation \ On disait que c' etait la

satire personnelle de M. de La Popeliniere, fermier general, dont

la maison etait alors une espece de menagerie pour tons les au-

teurs, tous les talents, bigarree encore par une foule de gens du

monde indistinctement tires de la bonne et de la mauvaise com-

pagnie. Je doute que la piece de M. Bret eut reussi au theatre

;

elle est froide et sans verve. Le protecteur bourgeois, sous pre-

texte de proteger un jeune homme de lettres, cherche a lui de-

baucher une jeune personne qu'il doit epouser, et se porte aux

dernieres bassesses, seconde par un valet et par I'aveugle con-

fiance du jeune homme dans son protecteur. Gesujetn'est, comme

vous voyez, ni gai ni comique. Au reste, il ne pent etre appli-

cable a feu M. de La Popeliniere, qui etait altier, despote, triste,

blase, ennuye au milieu de sa basse-cour bigarree, dont il fallait

peut-etre acheter les faveurs par trop de complaisance, par une

adulation continuelle, mais qui avait trop d'orgueil et trop d'hon-

neur pour se livrer a une action basse et infame. Ce n'est pas

au moins la corruption du coeur ni des moeurs publiques qui fait

imaginer a nos faiseurs de pieces de pareils sujets ; c'est tout sim-

plement la pauvrete de genie et de ressources dans la tete. La

comedie du Protecteur bourgeois est suivie de deux contes mo-
raux et dramatiques, dont Tun s'appelle VHeritage, et 1'autre le

Mariage manque'
;
je ne les ai point lus. Le troisieme volume est

compose de Reflexions sur la litterature et sur quelques autres

sujets. Ges reflexions sont, pour la plupart, tristes, chagrines et

insipides.

— La Gazette de France est, de tous les ecrits periodiques,

sans contredit et sans exempter les Nouvelles eccUsiastiques ^,

le plus fecond en miracles. On se rappelle encore avec etonne-

ment tous les prodiges de la bete feroce du Gevaudan, ou decette

pretendue hy^ne qui desola pendant si longtemps une partie de

la France, et dont les exploits furent consignes dans la Gazette de

France avec une Constance d'autant plus remarquable qu'elle

i. Voir tome V, p. 431 et note.

2. Nouvelles eccUsiastiques, ou Memoires pour servir a Vhistoire de la con-

stitution Unigenitus, depuis 1713 jusqu'en 1793 inclusivement (paries abb^s Bou-

cher, Berger, de La Roche, Troya, Guidy, Rondet, Larriere et d3 Saint-Mars)

;

in-^".
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etait alors redigee par deux philosophes, I'abbe Araaud et

M. Suard. Lorsque cette bete redoutable eut succombe sous I'in-

vincible bras de iios guerriers, ou, pour parler plus simplement,

lorsqu'on eut extermine les loups dont il avait plu a la Gazette

de France d'attribuer les exploits a une seule et meme bete,

comme a un autre Hercule, la source des prodiges etant tarie

dans le Gevaudan, la Gazette de France se transporta sur les

bords du Danube pour y faire des miracles en faveur des Turcs.

Quand ceux-ci n'auraient fait que la centieme partie de ce que

cette merveilleuse Gazette leur faisait faire, il y a longtemps qu'il

n'existerait plus de Russes sur la surface du globe. Mais enfm

les infid^les n'ayant pas seconde les operations de la Gazette de

France^ il a fallu les abandonner a leur mauvais sort ; et le nou-

veau redacteur, M. Marin, qu'on ne soupconnera pas d'etre phi-

losophe, s'est retourne d'une autre facon. II a suscite un enfant

miraculeux en Provence, nomme Jean-Jacques Parangue, a qui

il a departi le don de decouvrir les eaux et les sources souter-

raines a travers la terre, les rochers, la maconnerie la plus

epaisse: I'oeil penetrant du jeune paysan proven^al perce a tra-

vers tons ces obstacles et voit les sources d'eau, a quelque pro-

fondeur qu'elles soient sous terre, comme si elles coulaient sur

la surface. Le seul don que M. Marin lui ait refuse, c'est de voir

a travers les planches et les madriers de bois comme a travers les

pierres et la terre : lorsque le jeune Provencal rencontre du bois,

il n'y est plus et il n'y voit pas plus que moi ; mais son bienfai-

teur Marin I'a doue assez richement pour ne pas lui reprocher

cette petite reserve: d'ailleurs, ne sait-on pas que tout sorcier a

son talon comme Achille? On est tent6 de penser que M. Marin

n'est que talon de la tete aux pieds. II faut croire qu'il a voulu

illustrer la Provence, sa patrie, par les dons surnaturels qu'il a

accordes au jeune Parangue. C'est quelque chose de vraiment

surprenant que les details dont il a rempli plusieurs ordinaires

de sa Gazette, sans etre arrete ni decourage par le concert una-

nime des philosophes et de la plus grande partie du public, qui

a pris la liberte de se moquer du petit paysan provencal et de

bafouer son historien. Quand le miraculeux Marin s'est vupresse

dans ses operations souterraines, il s'est fait ecrire, dans sa Ga-

zette, de Portugal et d'Autriche, qu'il y avait la des femmes qui

avaient le meme talent que son Parangue. M. le due d'Orleans a
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ete au fait : il a voulu faire venir le petit imposteur a Paris pour

mettre ses talents merveilleux au grand jour; mais lorsque le

petit coquin a su les intentions du prince, il a bien vite rebrousse

chemin et repris la route de son village.

Cette impertinence de M. Marin a donne lieu a quelques

ecrits. M. I'abbe Sauri, ancien professeur de philosophie en

Tuniversite de Montpellier, qui est penetre d'admiration pour la

sagacite, la droiture et la prudence de I'auteur de la Gazette

de France^ a public une brochure d'une cinquantaine de pages,

intitulee VHydroscope et le Ventriloque, ouvrage dans lequel on

explique d'une maniere naturelle : 1° comment il pent se faire

qu'un jeune Provencal voie a travers la terre; 2*^ par quel artifice

ceux qu'on nomme ventriloques peuvent parler de maniere que

la voix paraisse venir du cote qu'ils veulent. Moi, je suis penetre

d'admiration pour ceux qui ont fait M. I'abbe Sauri professeur

de philosophie de I'universite de Montpellier. Je conseille a

M. Marin de se consoler des petits deboires que lui a procures son

Jean-Jacques Parangue. L'abbe de La Ghapelle a ete plus heureux

avec son epicier ventriloque de Saint-Germain, dont le talent a

ete constate par nos princes et un grand nombre de personnes

de distinction. Au reste, tons les miracles ne peuvent pas reus-

sir, et, comme il ne parait presque pas de Gazette de France ou

il n'y ait, au defaut de nouvelles politiques, quelque prodige,

quelque phenom^ne physique merveilleux, quelque phenom^ne

du tonnerre dont la description surprenante suffit seule pour

immortaliser un historien, je ne doute pas que M. Marin

n'aille a la posterite avec Mathieu Laensberg et le Messager

hoiteux.

— Fontenelle a commence sa reputation par ses Dialogues

sur la plurality des mondes. Algarotti I'a imite, et a pris cette

methode pour expliquer aux dames la philosophie de Newton,

et voici un bavard qui signe le chevalier de S***, et qui fait le

petit Fontenelle et le singe d'Algarotti dans une brochure d'environ

deux cent cinquante pages, intitulee ]Sos Aprh-Biners d, la cam-

pagne, ou il traite avec une marquise des questions de physique

et d'agriculture^ Je n'ai garde de me fourrer dans cette societe,

ou il y a aussi le medecin de M'"'' la marquise, qui a amene un

1. Rouerij 1772, in-12. Barbier attribue cet ouvrage ^ dom Gourdin.
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physicien de ses amis. J'aime mieux passer mes soirees avecun

autre bavard, que je ne connais pas plus que M. le chevalier de

S***, mais qui me parait du moins un bon homme, sans etalage

est sans pretention; a ce prix, je passe tout; quel mal y a-t-il

d'etre un peu plat? Mon bon bavard a public I'hiver passe les

Soirees d'hiver, ou Recueil des moraliUs mises en action^. En

void la preface, que j'aime a la folie:

« Le cure d'un petit village lisait I'evangile du jour avec un

missel tout vermoulu: a chaque mot que lui derobait un trou

de vermoulure, il substituait le mot Jesus. Apr^s la messe, le

seigneur du village lui dit: Monsieur le curS^ il me parait qu'il

est plus parU de Jhus dans Vivangile d'aujourdliui que dans

ceux des autresjours^ du moins le mot de Jesus s*y trouve Men
souvent. — Monsieur, monsieur, lui repond le bon cure, en tout

cas, ce mot-let en vaut Men un autre, Lecteur, je suis ce bon

cure, et ce conte est mon histoire. On trouvera peut-etre les

mots d'humanite, de bienfaisance, de justice, de vertu, d'hon-

netete, trop prodigues dans ce recueil ; lecteur, ces mots-la en

valent bien d'autres. »

— M. le comte du Buat, aujourd'hui ministre plenipoten-

tiaire du roi a la cour de Dresde, a ete employe en Allemagne

sans interruption depuis une vingtaine d'annees. II fut envoye

tr^s-jeune au chevalier de Folard, ministre du roi pr6s la di^te

de I'empire, et ensuite a la courde Munich, pour se former sous

sa tutelle, et lorsque M. de Folard quitta le poste de Ratisbonne,

M. du Buat fut nomme pour lui succeder. II I'a occupe de lon-

gues annees et a employe tout le temps de son sejour en Bavi^re

a fouiller dans les archives des convents et abbayes, a eplucher

les anciennes chartes de ces depots, et a acquerir un genre de

connaissances qui ne sont gu^re a la mode parmi les gens de son

etat et de sa nation. II n'y a point de savant poudreux, point de

professeur d'Universite en Allemagne a qui M. du Buat ne puisse

le disputer en fait d' erudition ; et, comme il arrive a ceux qui

restent longtemps expatries, et, je crois, plus particuli^rement a

ceux qui resident longtemps a Ratisbonne, il a perdu jusqu'a la

trace des mani^res francaises. Mais, si son sejour en Allemagne

I'a rendu un des grands erudits de notre temps, il n'a pas nui a

1. L'auteup est inconnu aux bibliographes.
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sa fortune. M. du Buat, parti de France avec la croix de Malte

pour tout bien et pour toute esperance, a epouse en Bavi^re une

veuve tres-riche non pas precisement en agrements, mais en

ecus. Elle I'a mis en possession de plusieurs belles terres autour

de Ratisbonne, et d'une fortune tr^s-considerable qui a mis son

epoux en etat, moyennant son economie et son intelligence dans

les affaires, de faire de belles acquisitions en France. Toutes ces

bonnes affaires et les affaires du roi faites en meme temps n'ont

pu distraire M. du Buat de ses etudes. II en donna le resultat, il

y a plusieurs annees, dans un ouvrage en quatre volumes in-12

intitule les Origines, ouVAncicn Gouvernement de la France^ de

rAllemagne et de ritalie, ouvrage estime, mais devenu hetero-

doxe et tres-reprehensible depuis dix-huit mois ou deux ans que

I'autorite souveraine en France ne souffre plus d'autre prin-

cipe que la puissance divine, dont elle est une emanation im-

mediate.

Apres les Origines, M. du Buat s'est attache a nous faire con-

naitre plus particulierement nos aimables ancetres par une His-

toire ancienne des peuples de VEurope, qui I'a occupe six annees

consecutives, et qui vient d'etre imprimee k Paris en douze

volumes in-12. Gette histoire se partage naturellement en deux

grandes epoques, la premiere, ou tons ces peuples, compris sous

la denomination generale de barbares, ont succombe sous le

genie de I'ancienne Gr^ce, et ensuite sous le poids de la gran-

deur de Rome; la seconde, ou vengeurs de leurs anciennes

injures, ces peuples ont a leur tour detruit 1'empire romain,

affaibli et a moitie aneanti par la gangrene corrosive qui avait

gagne depuis longtemps toutes ses parties nobles et inferieures.

L'ouvrage de M. du Buat fmit par consequent, d'un cote, au re-

tablissement de 1'empire romain en Occident par Charlemagne,

et, de I'autre cote, a la destruction totale de I'empire romain en

Orient par les Turcs. L'auteur, seduit par les historiens de la

Grece et de Rome, parait nous reprocher d' avoir toujours rendu

trop pen de justice aux peuples barbares, leurs ennemis, et de

les avoir regardes comme un tas meprisable de sauvages. Nous

pouvons avoir manque au respect que nous devious a nos peres

;

mais pour que cela put etre autrement, il faudrait qu'ils nous

eussent laisse des monuments historiques a opposer aux histo-

riens grecs et latins, et je ne sais si M. du Buat aura reussi a
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nous degouter de notre passion pour les Grecs et les Romains, et

a nous en inspirer pour nos ancetres. Sans doute qu'il y avait de

grands hommes parmi eux ; mais un grand homme ne au milieu

d'une horde sauvage court grand risque de mourir inconnu ou

promptement oublie, a moins qu'il ne trouve moyen de s'illustrer

comme auteur de malheurs memorables et de terribles cata-

strophes. Aussi n'y a-t-il de noms fameux parmi les essaims de

barbares que lorsqu'ala decadence de I'empire, ils purent reus-

sir a ecraser cet enorme colosse, et a se signaler par le ravage

et la destruction. En lisant I'histoire de M. du Buat, il faudra

done prendre garde si son projet de nous rendre nos ancetres

plus chers, aux depens des Grecs et des Romains, ne I'aura pas

quelquefois ecarte de la verite. Je ne doute pas que son ouvrage

ne soit precieux par une infinite de recherches historiques, d'e-

claircissements de points difficiles, appuyes sur une excellente

critique.

SEPTEMBRE.

1" septembre 1772.

Marc-Antoine-iNicolas , marquis de Croismare , mourut le

3 aout dernier, a I'age de soixante-dix-huit ans. II etait de la

meme annee que M. de Voltaire, qui 1' avait precede en ce monde
de trois mois, et il avait conserve, a I'exemple de cet homme
illustre, toute la fraicheur de son esprit, jusqu'au dernier moment.

II avait servi dans sa jeunesse dans le regiment du roi, dont son

fr^re fut longtemps, depuis, lieutenant-colonel ; mais lui, ne se

sentant point 1'ambition de parvenir aux grades superieurs, quitta

le service, apres avoir obtenu la croix de Saint-Louis. Sa famille,

originaire de Normandie, est avantageusement etablie a la cour.

II a un cousin qui commande la petite ecurie du roi ; un autre,

lieutenant-colonel et gouverneur de I'Ecole royale militaire. Tons

sont estimes et aimables ; mais celui que nous venons de perdre

etait le plus distingue et le plus aimable de tous. On I'appelait

le Philosophe, parce qu'il avait de bonne heure renonce aux vues

d'ambition. G'etait le prototype du Francais aimable, dont il

reunissait toutes les qualites au supreme degre. Au caract^re le
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plus solide, au commerce le plus sur, a une facon de penser

pleine de delicatesse et d'elevation, iljoignait une imagination

vive et riante, un tour d' esprit piquant, assaisonne de tons les

agrements. Le sel, la finesse, la delicatesse et la gaiete distin-

guaient sa conversation. La grace et la leg^rete avaient sous sa

plume ou dans sa bouche un caract^re inexprimable. Je ne crois

pas que, de sa vie, il lui soit echappe un lieu commun; le commun
etait ce qu'il y avait de plus etranger a son esprit. La vivacite de

ses passions et Tardeur avec laquelle il suivait celle qui regnait

pour le moment lui donnaient quelquefois I'air de I'inconstance

dans I'amitie, mais elle n'existait pas pour ses vrais amis. Geux-ci

le perdaient parfois de vue lorsque, occupe de la poursuite de

quelque objet nouveau, il s'y livrait tout entier; mais ils le

retrouvaient bientot toujours le meme, et encore plus charmant

par le recit qu'il avait a leur faire des aventures qui lui etaient

arrivees. Personne ne connaissait Paris comme lui. Les eclipses

qu'il faisait de temps en temps dans la bonne compagnie etaient

employees a etudier les moeurs de tons les etages dans des quar-

tiers perdus, moeurs enti^rement ignorees, et dont il rapportait

des details souvent plus piquants que les voyageurs n'en savent

donner des contrees les plus eloignees. Rien n' etait neglige dans

ces recherches, et le plus bas peuple y avait sa part, comme cette

foule d'originaux ignores dont Paris fourmille, et qui n'ont rien

de commun avec les gens du monde que I'air qu'on y respire.

II savait les deterrer dans les promenades publiques et dans

leurs galetas. Ordinairement il etait leur ami intime longtemps

avant de savoir leur nom ; et ses^ amis craignirent plus d'une

fois que ces liaisons ne le fissent tomber dans quelque coupe-

gorge ; mais le genie qui veillait sur lui le preserva. II ne se don-

nait point de spectacle, il ne se plaidait point de grand proces,

il ne se passait rien de nouveau a Paris sans lui. II convenait

qu'il n' etait pas toujours bien paye de ses frais et de sa peine

;

mais ses amis y gagnaient toujours, parce que les recits qu'il

faisait meme de I'ennui qu'il avait eprouve etaient delicieux. II

aimait la poesie, la musique, les arts, la lecture, et par-dessus

tout I'amitie, la liberte et I'independance. Le grand monde ne

I'amusait point; mais il etait charmant dans la petite coterie de

ses amis. II faisait tres-joliment les vers, et tout I'hiver dernier

se passa a faire des couplets de societe, pour un diner que M""" la
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marquise de La Ferte-Imbault avait fonde les lundis pour lui, le

chevalier de Valory, le chevalier de Hautefeuille et moi, et qu'elle

appelait le diner des Lanturelus. II peignait tr^s-joliment dans sa

jeunesse, et il reste de lui des tableaux qui se font remarquer

par une touche spirituelle et piquante. Quant aux autres arts, ils

lui occasionnaient tour a tour des acc^s violents de passion, et,

comme il lui fallait toujours un objet dominant, il etait a la pour-

suite tantot de la musique, tantot des vieux bouquins, tantot des

estampes, tantot de la meilleure mani^re de faire le chocolat ou

bien les omelettes, et son z^le ne se ralentissait que lorsque la

mati^re etait totalement epuisee.

Dans ses opinions, 1'extreme mobilite de son ame ne lui per-

mettait pas d'avoir des idees bien arretees, et son imagination y
influait plus qu'une meditation approfondie. II en resultait un

scepticisme qui ne contribuait pas peu aux agrements de sa con-

versation. Nous I'avons vu tour a tour dans la plus haute devo-

tion, puis esprit fort, puis indifferent, et toujours egalement

aimable. II etait tombe amoureux d'une fille de condition de son

pays, mais protestante. Sa ferveur pour la religion catholique et

pour M'*^ de La Pailleterie fut telle qu'il en fit sa proselyte et sa

femme; c'est peut-etre la seule conversion qui se soit faite de

bonne foi. II perdit sa femme de bonne heure et pensa en mourir

de chagrin. Elle lui laissa deux fils et une fille ; cette derni^re,

mariee k un marquis de Montalembert, officier du regiment du

roi, a seule survecu a son p6re. II quitta sa terre de Lasson,

pres de Caen, apr^s la mort de sa femme, et vint a Paris, ou il

fut bientot recherche par la meilleure compagnie; celle dans

laquelle j'ai le bonheur de vivre depuis plus de vingt ans eut

aussi le bonheur de le fixer. II avait laisse sa devotion en Nor-

mandie : les Fontenelle, les Mairan, les Mirabaud, les d'Alembert,

les Diderot, avec lesquels il passait sa vie, n'etaient pas propres

h la lui faire regretter. En 1759, ses affaires le rappel^rent dans

sa terre pour quelques mois. II y retrouva sa devotion chez son

cure, qu'il aimait beaucoup, et, au lieu de revenir parmi nous,

il resta pr^s de huit ans enferme dans sa terre, ni plus ni moins

heureux qu'au milieu de ses amis. G'est alors que nous imagi-

names le conte de cette jeune et malheureuse religieuse, dont

vous avez vu la correspondance avec le charmant marquis, k la

suite de ces feuilles. II nous fut enfin rendu, et sa devotion resta

X. 4
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de nouveau en Normandie ; mais il n'avait perdu aucun de ses

agrements. La gaiete< Tenjouement et les graces, lui out tenu

fidele compagnie jusqu'au tombeau. II est mort avec beaucoup

de simplicite et de philosophie pratique, en depit de la vacillation

continuelle de ses opinions. G'est lui que I'abbe de Galiani a peint

dans ses Dialogues sur le commerce des grains^ sous le nom de

marquis de Roquemaure, comme il s'est peint lui-meme sous

celui du chevalier Zanobi. Geux qui ont trouve le marquis bete,

dans ces dialogues, n'ont pas fait preuve de gout et de discerne-

ment, quoiqu'ils paraissent avoir des droits bien assures de se

connaitre en betise. Le marquis de Roquemaure est tout juste

aussi bete qu'Alcibiade avec Socrate dans les dialogues de Platon;

je souhaite a nos grands juges, qui n'y sont plus des qu'un

ouvrage sort de la forme et de la sphere ordinaires, de n'^tre

jamais plus betes que cela. La plaisanterie du marquis de Grois-

mare etait un module de finesse et de delicatesse qui ne blessait

jamais. Diderot la comparait a la flamme de I'esprit-de-vin : « Elle

se prom^ne sur ma toison, disait-il, et la parcourt sans jamais la

bruler. )> Du reste, la vie du marquis de Groismare a ete un tissu

deprocedes nobles et genereux, d' actions justes etdesinteressees,

de services rendus avec autant de z^le que de simplicite et de

modestie. On pent ecrire sur sa tombe qu'il n'a jamais rien fait

ni rien dit comme un autre, et qu'il a cependant toujours fait et

dit au mieux. Je perds par sa mort un ami de vingt-deux ans,

dont la tendresse ne s'est jamais dementie et dont la perte me
sera eternellement douloureuse autant qu'elle est irreparable.

— Nous vantons tons les jours les progr^s de 1' esprit philo-

sophique; mais, a y regarder de pr6s, ces progres sont si mes-

quins, si peu sensibles, qu'on ne s'apercoit que trop que la

lumi^re, qui point de tous les cotes, ne frappe encore que des

yeux faibles qui ne sauraient la soutenir. Qu'importe qu'une poi-

gnee de philosophes la salue et Tadore a son aurore, leur culte

ne perce que lentement au dela de leurs retraites ou ignorees ou

calomniees, et les gouvernements redoutent toujours egalement son

eclat et son heureuse influence. Que nous sommes encore loin

de cette reformation salutaire de nos moeurs, ou les rejouissances

publiques d'une nation auront pour objet la commemor^ion des

grandes actions de ses anc^tres, et ou leurs forfaits publics seront

expies par des jours solennels d'humiliation, qui inspirent a la
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nation une juste horreur pour les crimes dont ses annales sont

souillees ! II y a deux cents ans qu'un jeune roi d'execrable

memoire, pousse au crime par une mfere encore plus execrable

que lui, ordonna le massacre d'une partie de ses sujets, par la

plus infame et la plus lache des trahisons, et j'ai passe le second

jubile de cette nuit affreuse du 2li aout, au milieu de Paris, sans

rencontrer dans mon chemin ame vivante qui se la rappelat, qui

en frissonnat d'horreur et d'epouvante. Non, je ne crois pas avoir

jamais eprouve une sensation plus douloureuse que celle que me
caus^rent ce silence universel, cet oubli total, symptome plus

facheux que ne serait la mort etendue sur toute la nation. Enfm

le vieillard de Ferney a cherche a rappeler a sa patrie cet horrible

evenement, mais par des stances trop faibles pour la tirer de sa

funeste lethargie. II n'a pas senti cette fi6vre ardente qui brule

toute ame sensible au souvenir de cette nuit funeste, et la plus

cruelle satire qu'on ait pu faire de ces vers, c'est de les trouver

charmants, sans s'arreter au sujet dont ils devaient nous retracer

I'atrocite. Quoi ! I'Academie francaise avait un prix de poesie a

distribuer, le lendemain de ce jubile fatal, et elle n'a pas songe a

donner pour sujet le massacre de la Saint-Barthelemy ! Les Anglais

expient tons les ans, par un jour d'humiliation, le supplice d'un

roi que ses imprudences et sa faiblesse ont bien plutot conduit a

I'echafaud que le fanatisme de ses sujets ; et la France n'a jamais

songe a expier par un acte public le plus detestable forfait dont

jamais nation ait ete souillee ! et nous osons parler des progr^s de

la raison et des lumi^res, nous osons compter sur quelque vertu

publique ! Ah ! quittons I'abime ou ces reflexions allaient nous

conduire, et lisons, s'il se peut, les vers du vieillard de Ferney,

sans mourir de honte et de douleur.

Pour le vingt-quatre auguste ou aoiit 1772,

Tu reviens aprfes deux cents ans,

Jour affreux, jour fatal au monde.

Que I'abime 6ternel des temps

Te couvre de sa nuit profonde!

Tombe k jamais enseveli

Dans le grand fleuve de I'oubli,

S6jour de notre antique histoirel

Mortels & souffrir condamn^s,
Ce n'est que des jours fortunes
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Qu'il faut conserver la memoire.

C'est apres le Triumvirat

Que Rome devint florissante.

Un poltron, tyran de I'Etat,

L'embellit de sa main sanglante.

C'est apres les proscriptions

Que les enfants des Scipions

Se croyaient heureux sous Octave.

Tranquille et soumis a sa loi,

On vit danser le peuple-roi

En portant des chaines d'esclave.

Yirgile, Horace, Pollion,

Couronnes de myrte et de lierre,

Sur la cendre de Ciceron

Chantaient les baisers de Glyc^re.

lis chantaient dans les memes lieux

Oii tomb^rent cent demi-dieux

Sous les assassins mercenaires;

Et les families des proscrits

Rassemblaient les jeux et les ris

Entre les tombeaux de leurs p6res

.

Bellone a d6vast6 nos champs

Par tous les fl(§aux de la guerre.

C6r^s, par ses dons renaissants,

A bient6t console la terre.

L'enfer engloutit dans ses llancs

Les d6plorables habitants

De Lisbonne aux flammes livree

;

Abandonna-t-on son s^jour?

On y revint, on fit Tamour,

Et la parte fut r6par6e.

Tout mortel a vers6 des pleurs;

Chaque si^cle a connu les crimes;

Ce monde est un amas d'horreurs,

De coupables et de victimes :

Des maux passes, le souvenir

Et les terreurs de I'avenir

Seraient un poids insupportable;

Dieu prit piti§ du genre humain :

II le cr^a frivole et vain

Pour le rendre moins miserable.

C'est precisement parce que les hommes sont crees frivoles

et vains qu'il est si essentiel de leur rappeler la memoire de
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leurs forfaits passes et de nourrir en eux cette juste aversion

comme un preservatif centre de nouvelles atrocites. Si Henri IV

avait ose instituer un jour d'expiation en memoire du massacre

de la Saint-Barthelemy, je mets en fait que jamais Louis XI

Y

n'aurait ose revoquer I'edit de Nantes. Les proscriptions du

Triumvirat furent horribles; mais c'etait le choc de I'ambition,

que la grandeur et la prosperite de Rome avaient rendue gene-

rale. La liberte ne pouvait plus subsister aprfes tant de prospe-

rites, la corruption en etait une suite inevitable, et il fallait bien

qu'au milieu de tant de factions il se presentat un parti qui les

ecrasat toutes. II semble qu'on prenne plutot son parti sur les

calamites qui resultent de Tessence des choses. Peut-etre y a-t-il

eu plus de malheurs et de catastrophes a Lisbonne dans la

fatale nuit du l®"" novembre 1755 qu'a Paris dans la detestable

nuit du 24 aout 1572; mais le seul assassinat de I'amiral de

Goligny est un plus grand desastre pour I'humanite qu'une

ville enti^re renversee et engloutie par un tremblement de terre.

Le dernier terme de la degradation de I'espece humaine, c'est

de voir un roi imbecile et furieux tirer sur ses sujets comme le

plus vil des traitres, et pousser la lachete jusqu'a honorer de

sa visite, la veille, le grand homme qui devait etre la premiere

victime du plus vil des complots, afm de mieux masquer ce

complot infernal ; c'est de voir la plus infame trahison fomentee,

au milieu des fetes, par une femme fanatique contre une por-

tion de la nation, pour des disputes theologiques et des opinions

absolues; c'est de voir Rome, le siege d'une religion pretendue

sainte, paisible et douce, celebrer par trois jours de rejouissances

publiques le succ^s de la lachete la plus execrable dont jamais

I'histoire ait conserve le souvenir dans ses deplorables fastes.

Un inconnu * a aussi pense au jubile de cette epoque fatale

et I'a celebre par un drame, en trois actes et en prose, intitule

Jean Hennuyer^ ^veque de Lisieux. Je le crois imprime a

Geneve, quoique le titre porte Londres. II me parait plutot I'ou-

vrage d'un protestant que d'un philosophe. Vous n'y trouverez

point de genie ; mais il y a de la simplicite et de la chaleur, et

je suis persuade que cette piece ferait a la representation un
effet prodigieux. Je ne doute pas qu'elle ne soit bientot jou^e

1. Louis-S6bastien Mercier
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dans tous les pays oli le fanatisme n'a plus assez de credit pour

s'opposer aux progr^s de la raison et de la tolerance. De tels

spectacles seraient plus profitables au peuple que toutes les

fanfaronnades espagnoles des Romains de Corneille et tout le

ramage harmonieux et francais des Grecs de Racine, quoique

I'auteur de Jean Hennuyer ne soit pas un homme k comparer a

Pierre GorneiRe ou a Jean Racine. Le nom de son eveque de

Lisieux s'est conserve parmi le petit nombre de ceux qui refu-

s^rent d'obeir aux ordres de la cour pour I'assassinat des pro-

testants. Jean Hennuyer merite d'etre a la tete de cette liste

immortelle, puisqu'il est le seul homme de sa robe qui osa s'op-

poser a cette atrocite et qui montra quelques sentiments d'huma-

nite dans un si^cle enti^rement abruti par le fanatisme, quoiqu'il

eut assez vecu dans cette cour corrompue pour etre empoisonne

par ses maximes. Gette resistance etait done plus vertueuse dans

le coeur d'un pretre, dont tout le corps n'avait que le meme es-

prit de cruaute et de lachete, que dans le ca3ur de quelques g6-

nereux militaires, que les principes de I'honneur e* de I'ancienne

chevalerie eloignaient naturellement de toute action lache.

Les deux premiers actes du drame se passent a Lisieux, le

27 aout 1572, dans la maison du principal citoyen d'entre les

protestants, appele Ars^ne. Son fils, marie depuis pen a une

protestante de Paris, etait retourne dans cette capitale pour

quelques affaires a terminer avec la famille de la femme. Ten-

drement cheri par une epouse aimable, il est attendu de retour

de Paris avec d'autant plus d'inquietude qu'il devait dejk ^tre

arrive la veille. Bientot la nouvelle du massacre des protestants

se repand dans Lisieux. Tous les protestants de cette ville se

rassemblent dans la maison d'Ars^ne pour le consulter. A ce

moment, son fils revient, mais egare, mais presque dans le

delire du spectacle horrible dont il a ete temoin. Ha vu mas-

sacrer la mere de sa femme entre ses bras; tous ses amis, tous

ses parents ont ete egorges a ses yeux ; il n'a echappe lui-meme

que parce qu'il a ete laisse pour mort au milieu d'un grand

nombre de deplorables victimes. Le role d'Arsene fils est le plus

beau de la piece. Le trouble de ses sens, I'agitation de ses es-

prits, I'impression du spectacle affreux qu'il vient de voir, I'hor-

reur de celui qui 1'attend, ont fait du plus doux des hommes un

furieux, un forcene qui ne respire que la vengeance ; cela est bien
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dans la nature. Le pere, a qui sa sagesse, son age et son expe-

rience donnent un grand credit dans le parti, a toute la peine du

monde a contenir son fils, a temperer ses acces de frenesie, sur-

tout lorsqua la fin du second acte il ne reste plus aucun doute que

les ordres de la cour de massacrer les protestants de Lisieux ne

soient actuellement entre les mains du lieutenant du roi.

Le troisieme acte se passe au palais episcopal. Le vertueux

prelat, instruit des ordres sanguinaires qui viennent d'arriver,

declare au lieutenant du roi que non-seulement il ne fera rien

pour le seconder dans 1' execution de ses ordres barbares, mais

qu'il s'y opposera de toutes ses forces. II en resulte un^ longue

et vive discussion sur les bornes de I'obeissance due aux ordres

emanes de I'autorile souveraine. Le militaire est feroce, le prelat

est humain. II fait ouvrir les portes de son palais aux protestants,

il les invite a se mettre tons sous sa protection et sa sauvegarde.

Les demonstrations que fait le lieutenant du roi pour les arracher de

cet asile pensent lui couter cher. Deja le jeune Ars^ne s'est elance

sur lui, et I'aurait poignarde, si le prelat n'avait pasete encore plus

prompt pour se jeter entre eux et empecher cette violence. Cet

acte genereux touche le jeune Arsene et tons les protestants. lis

jettent les poignards dont ils s'etaient munis, dans le dessein de

vendre cher leur vie a leurs assassins. Le lieutenant du roi part

pour rendre compte k la cour de 1'opposition de I'eveque. Le

corps des olTiciers de la garnison vient remercier le vertueux pre-

lat de cette courageuse et noble resistance, et le corps des cures

vient assurer son pasteur que jamais leur saint minist^re ne sera

profane a autoriser des forfaits si execrables aux yeux de Dieu et

des hommes.

II parait que I'auteur n'a puise ses connaissances historiques

que dans un livre public, il y a quelques annees, par un moine

de Sainte-Genevieve, nomme Anquetil, sous le titre (}i Esprit de

la Ligue. Que n'aurait pas fait de ce sujet un homme de genie, un

philosophe doue de 1'eloquence necessaire pour terrasser 1'hydro

du fanatisme, apres s'etre penetre d'une juste horreur par la lec-

ture des memoires du temps! Vous pensez bien que ce drame,

tel qu'il est, ne se vend point a Paris, et qu'on n'en a que quel-

ques exemplaires echappes a la vigilance de la police.

— J'ai enfm eu occasion de voir le livre de M. de Guibert,

colonel commandant de la legion corse, officier tres-estime et
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tr^s-digne de I'etre. Ce livre forme un gros volume in-A*' en deux

tomes et enrichi des planches necessaires. II est intitule Essai

general de tactiquCj prdcidd d'un discours sur V^tat actuel de

la politique et de la science militaire en Europe i avec le plan

d'un ouvrage intitule la France politique et militaire, Ge dernier

plan n'est pas de facile execution : car, en considerant la France

non-seulement en elle-meme, mais dans toutes ses relations et

liaisons avec les autres puissances, I'auteur s'engage dans le tour

du globe et dans Thistoire politique et militaire de tons les l5tats.

Son projet serait d'inspirer aux peuples modernes Tamour de la

veritable grandeur, de guerir les gouvernements de cette basse

et meprisable politique, pleine de tyrannie, d'oppression et de

fraude envers les sujets, d' artifices, d' intrigues et de mensonges

envers les voisins et les etrangers. II esquisse ce beau si^cle

qu'on verra sans doute briller un jour dans quelque utopie; mais

il est encore loin de ce malheureux globe , et, quoique le livre

que M. de Guibert annonce ne soit point encore fait et qu'il ne

soit pas aise a faire, nous en aurons vingt, cent, mille aussi par-

faits, aussi profonds, aussi sages, aussi consolants, avant que de

voir un echantillon du si^cle qu'il promet. Les moeurs energiques

et avec elles la veritable grandeur ont passe de mode. II est en-

core des ames elevees telles que M. de Guibert, enflammees pour

le bien et pour la veritable gloire; mais elles ne sont pas de

leur si^cle, et trouvent a peine chez leurs contemporains quel-

ques ames de leur trempe qui les comprennent. Quelquefois le

sort se platt a placer une telle ame a la tete d'un empire, en

Russie par exemple, m^me au milieu du xviir siecle. On croi-

rait alors que son existence ne saurait manquer d'entrainer d'im-

portantes revolutions dans les idees, dans les moeurs et dans la

situation de tons les peuples ; mais la petite politique generale

des cabinets de I'Europe enchaine le genie le plus puissant, rend

ses entreprises inutiles pour la gloire du siecle et le bien de Thu-

manite, et les concentre dans le bien de ses propres sujets, qui

ne secondent pas toujours celui qu'on voudrait leur faire.

Le livre de M. de Guibert a fait du bruit, quoiqu'il soit reste

infmiment rare. II me sierait mal d'avoir un avis sur ses prin-

cipes de tactique, je n'ai pas meme eu le temps de lire son Essai-,

mais il m'a paru que tons nos militaires, sans etre toujours d'ac-

cord avec I'auteur, en faisaient le plus grand cas. Son discours
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preliminaire est plein d'elevation, de chaleur et de cette har-

diesse qui ne vient pas de I'envie de fronder, mais de la passion

pour le bien qui embrase si aisement les coeurs bien nes. M. de

Guibert est encore un peu jeune dans son ton, dans ses vues,

mais j'aime les ames elevees; il me semble que la vertu elle-

meme perdrait de son prix si elle n'avait pas 1' elevation des sen-

timents pour compagne. Vous jugez que, dans un traite de

tactique, le roi de Prusse ne pent manquer de jouer un grand

role ; ce monarque commence a jouir de la gloire de ses travaux

passes, et son si^cle a parle de lui comme en parlera la poste-

rite. L'auteur, en parlant de la Toscane, ajoute dans une note :

(( Depuis que ceci est ecrit, elle a retrouve ses avantages dans le

jeune souverain qui r^gne sur elle. II est occupe de la vivifier,

de la rendre heureuse. Saisissons Toccasion douce et rare de

rendre hommage a un prince qui sent le prix du bonheur et de

1 amour des hommes. » Je crois que M. de Guibert juge le roi de

SuMe, Charles XII, avec trop de rigueur; son exemple prouve

seulement qu'il faut des succes aux heros ou une fin glorieuse et

prompte. Ge qu'il dit du genie et des fantes de Pierre le Grand

pent servir de sujet a beaucoup de discussions ou profondes ou

pueriles, que la destinee de 1'empire de Russie decidera en der-

nier ressort. Le reproche fait a ce grand homme d' avoir trop

hate sa nation n'est pas nouveau; mais si I'elite de la nation, si

la noblesse s'est trop rapprochee des moeurs meridionales de

I'Europe, il parait que le peuple et particuli^rement la milice ont

bien conserve cette trempe apre que M. de Guibert trouve si pre-

cieuse. Une armee russe est encore aujourd'hui celle qui est le

moins sensible aux influences du climat, le moins embarrassee

de ses subsistances, qui vit a meilleur marche, et, ayant joint a

la vigueur nationale la science de la tactique et de la discipline

militaire, elle doit etre, toutes choses egales d'ailleurs, la plus

redoutable. L'abbe de Galiani pretend que dans deux cents ans

la langue francaise sera celle des savants, et la langue russe celle

des cours. Gela s'entend.

15 septembrc 1772.

On a donne le 22 du mois dernier, sur le theatre de la

Gomedie-Italienne , la premiere representation de la Ressource
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comique, ou la PUce a deux acteurs^ en deux actes, melee

d'ariettes et pr^cedee d'un prologue par M. Anseaume, et la

musique de M. Mereaux, nom inconnu parmi les Orphees de la

rue Mauconseil. L'idee de cette piece est prise de la Piece ti

deux acteurs de feu Panard, qui travaillail pour I'ancien theatre

de rOpera-Comique en vaudevilles. La pi^ce de Panard est im-

primee ; ainsi, lorsque celle de son imitateur le sera, on pourra

les comparer ensemble. Je ne connais pas celle de Panard, qui

travaillait pour un spectacle aussi oppose au bon gout qu'aux

bonnes moeurs, mais qui avait beaucoup de talent pour les cou-

plets, et qui en a laisse un grand nombre de tr^s-heureux. II a

passe sa vie au cabaret avec trois ou quatre ivrognes, faiseurs

de couplets comme lui, et dont il n'est pas bien sur qu'aucun

se soit degrise, depuis I'age de raison jusqu'a sa mort. Plusieurs

de nos gens de lettres, un peu sur leur retour, comme Golle,

Saurin, et surtout Marmontel, voudraient nous faire regretter ces

temps ou Ton allait s'enivrer tons les jours au cabaret, et faire

des orgies qui se succedaient sans cesse. lis parlent de ces temps

avec un regret tout k fait comique et s'attendrissent sur notre

sort parce que nous n'aliens plus a la taverne, et que nous ren-

trons le soir sans chanceler : tant I'homme est de son naturel

laudator temporis acli, enclin a louer le passe aux depens du

present. Je concois que Chaulieu, La Fare, le grand prieur*, et

cette charmante coterie d'epicuriens qui tenait ses assises au

Temple, etaient des gens tr^s-aimables et de bonne compagnie

;

mais je ne regretterai jamais les ivrognes Panard et compagnie,

et je croirai eifrontement que, sous quelque point de vue qu'on

envisage les choses, notre si^cle, nos talents, nos amusements,,

notre societe, valent bien les leurs.

Pour revenir a la piece de M. Anseaume, souffleur et secre-

taire de la Comedie-ItaUenne, il a eu double raison de I'intituler

Ressource comique : premierement, parce que c'est son sujet

;

en second lieu, parce que sa pi^ce a seiTi de ressource au Thea-

tre-Italien dans une saison morte, ou les acteurs se reposent, et

ou le pubhc se repose aussi, et laisse par consequent la caisse

sans recette et sans ressource. Si M. Gretry avait pu mettre cette

pi^ce en musique, je n'aurais pas desespere que nous n'eussions^

1. Philippe de Vendomp.
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vu un pendant du Tableau parlant. On sent que Taction doit

souvent languir, a cause du temps qu'il faut menager tour k tour

aux deux acteurs pour changer d'habit ; une musique delicieuse

nous aurait empeche de nous apercevoir de ce defaut, que les

airs plats de M. Mereaux font merveilleusement sortir par I'ennui

qu'ils inspirent. II fallait aussi que la pi^ce fut jouee par Glairval

et W"^ Laruette, au lieu de M. Julien et d'une M'*« Gaut; car ce

n'est que les meilleurs acteurs qu'on pent etre bien aise de voir

depuis le commencement jusqu'a la fin sur la sc^ne. Enfni,

M. Anseaume a eu tort de n'y pas laisser la marquise et le che-

valier. G'est pour eux que la repetition se fait ; il faut done qu'ils

y soient presents. lis pouvaient meme I'interrompre quelquefois

par des remarques et des disputes qui 'auraient menage au poete

une autre ressource pour donner a ses deux acteurs le temps de

changer d'habit ; car, dans une piece intitulee la Ressource co-

mique, il en fallait employer de toute esp6ce. Au reste, le public

a cru devoir applaudir le zele de M. JuHen et de M"^ Gaut; cette

piece est tres-fatigante a jouer a cause du changement d'habits

continuel, et parce qu'on est d'ailleurs toujours sur la sc^ne,

— On a lu, il y a quelque temps, dans la Gazette des Deux-

Fonts
J
la mesaventure de M. I'abbe Pinzo de Ravenne, qui, pour

avoir parle en public trop nai'vement de plusieurs articles de foi

et de discipline de I'figlise romaine, a encouru les censures ec-

clesiastiques et a ete condamne, par faveur speciale de Sa Sain-

tete, a une prison perpetuelle. On trouve dans ladite Gazette

I'interrogatoire du naif et sincere Pinzo, qui est tres-plaisant ; et

ce n'est pas un article de foi de croire qu'il ait ete ainsi commu-
nique aux auteurs par 1' official de Ravenne. On dit que M. I'abbe

Pinzo a eu I'avantage de faire ses etudes avec Sa Saintete. Mon-

signor Ganganelli aurait bien du garantir son ancien camarade de

Ta prison perpetuelle ; cette rigueur ferait meme presumer que

Sa Saintete a conserve quelque vieux sujet de rancune centre son

ancien camarade. Quoi qu'il en soit, la mesaventure du pauvre

Pinzo n'a pas du echapper au vengeur de la veuve et de I'orphe-

lin, le patriarche de Ferney. II nous a envoye a ce sujet une

Lettre de M, I'abbe Pinzo d CUment XIV ^. Dans cette Lettre,

4. Le veritable titre de cette lettre est : Lettre de M. I'abbe Pinzo au sur-

nomme Clement XI V^ son ancien camarade de college, qui I'a condamne a un



60 CORRESPONDANGE LITTERAIRE.

qui n'a que deux pages et demie d'impression, on suppose que

M. I'abbe Pinzo a trouve le moyen de s'echapper de sa prison et

d'ecrire a son ancien camarade d'un lieu de surete ; c'est ce que

je lui souhaite, mais ce que je n'ai pas lu dans la Gazette des

Deux-Ponts. Dans cette Lettre, Pinzo apostrophe Sa Saintete de

toutes les mani^res, tantot tres-respectueusement, tantot en la

tutoyant, tantot trh-saint-p^re et tantot mon cher ami ou mon
pauvre Ganganelli. Au fond la lettre n'est pas trop bonne, et le

patriarche n'etait pas dans un bon moment lorsqu'il I'a composee,

car le sujet etait fait expr^s pour lui et pretait a mille rabacheries

dont on ne se lasse pas de sa part. La Lettre de Varcheveque de

Cantorbiry ct Varcheveque de Paris^ ecrite de Ferney, dans le

proces de Belisaire, etait superieure a la Lettre de Pinzo pinci,

Je vois dans cette Lettre que le pape a ecrit un bref a M. le ma-
rechal de Biron, pour le remercier d'empecher les soldats aux

gardes de lire VEncyclopMie. Au reste, apres les familiarites que

le patriarche se permet avec Sa Saintete, si je sais bien juger le

barom^tre de Ferney, nous devons trouver dans la premiere pro-

duction un grand eloge de Ganganelli Clement XIV, pour effacer

ce petit peche.

Le seigneur patriarche est predestine a recueillir durant sa

vie tons les hommages et toutes les injures ; mais les hommages
se perpetueront d'age en age, et les injures disparaitront, comme
les petits torts seront oublies a la suite de tant de signales bienfaits

envers le genre humain. M. de Caux deCappeval, attache a la cour

palatine, vient de publier la Henriade en vers latins. II ne manque

a M. de Caux de Cappeval que d'etre un Virgile pour rendre cet

hommage aussi eclatant que flatteur ; mais je crois que Ton con-

tinuera de lire la Henriade en francais*.

— Immediatement apr^s I'hydroscope provencal et son evan-

geliste^ Marin, marchera, dans la Legende doree de 1772,

M. I'abbe Desforges, chanoine d'fitampes, avec son char volant.

Si la promesse magnifique de voyager dans les airs et de faire

trente lieues par heure n'a pu se faire ecouter au milieu du tour-

prison perpetuelle aprds lui avoir fait demander pardon d'avoir dit la verite. Elle

n'est pas de Voltaire, qui, dans sa correspondance avec d'Alembert, la qualifie de

prodigieusement folk et insolente. (T.)

1, Voir t. Ill, p. 350, et notes.

2. Voir preccdemment p. 43
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billon de Paris, je vois qu'en revanche elle a fait une forte sen-

sation dans les pays etrangers, et qu'on s'attend en plusieurs

endroits de voir arriver le chanoine Desforges dans sa gondole

aerienne. Mais son premier essai n'a pas ete heureux. II s'est

fait porter par quatre paysans sur une hauteur, pr6s d'^tampes

;

et, d^s qu'il leur a dit de lacher la gondole, il est tombe a terre

;

mais il en a ete quitte pour une legere contusion au coude. On

ne brulera jamais le chanoine d'Etampes comme sorcier. Tout ce

qu'il sait de magie se reduit a une chose tr^s-simple : il a fa-

brique une esp^ce de gondole d'osier, il I'a enduite de plumes,

il I'a surmontee d'un parasol de plumes ; il s'y campe avec deux

rames a longues plumes , et il esp^re a force de ramer de se

soutenir dans les airs et de les traverser \ Le miracle ne s'est

pas encore fait, mais il pent se faire encore, et la foi du chanoine

se soutient malgre sa culbute.

Au reste, ce n'est pas la premiere fois que I'abbe Desforges

a fait parler de lui. II composa, il y a douze ou quinze ans, une

brochure pour prouver I'obligation ou etait tout pretre catho-

lique d'epouser une fille chretienne^. Gette production edifiante,

n'ayant pas persuade la cour de Rome, lui procura un logement

a la Bastille, d'ou il fut envoye au seminaire de Sens. Pendant

ces deux penitences, ayant eu le loisir d'examiner a fond les

amours des hirondelles, il composa un poeme sur ce sujet. II

voulut le faire imprimer. On n'y trouva point d'heresies, mais

tant de sottises et de details lubriques qu'on lui defendit de le

publier, sous peine d'etre enferme de nouveau et pour toujours.

Depuis ce temps, il s'est jete dans la mecanique. Sa premiere

idee fut de donner des ailes a un paysan. II I'empluma de la tete

aux pieds, le mena dans cet equipage au haut d'un clocher, et

lui ordonna de s'elancer hardiment dans les airs. Le paysan eut

le bon sens de n'en rien faire et de lui rendre ses plumes. Alors

le chanoine eut recours a sa gondole volante, et la proposa par

souscription. II est ais6 de prevoir qu'elle le m^nera droit aux

Petites-Maisons.

— Ilistoire abr^gie des philosophes et des femmes cHdhres

1. Une experience un peu plus heureuse a et6 faite par un horloger de Vienna,

nomm6 Deghen, qui s'elanga du sommet de la cathedrale de cette capitale , 61ev6

de 138 metres. II renouvela ses essais en 1813, au jardin de Tivoli h Paris. (T.)

2. Voir tome IV, p. 60.
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par M. de Bury; deux volumes in-12. Si vous vous rappelez

YHhtoire de Henri IV et de Louis XI11^ par ce M. de Bury, vous

vous dispenserez de lire son Histoire ahr^gde des philosophes, et

vous ferez fort bien. II ditqu'il n'a pas compose pour les savants,

mais pour la jeunesse ; et si la jeunesse doit ^tre nourrie de pla-

titudes et de lieux communs, elle trouvera en M. de Bury un ex-

cellent pere nourricier. Gette Histoire commence par le philosophe

Henoch, fils du philosophe Gain, qui assomma son fr^re le pietiste

Abel et fmit par I'athee Spinosa , dont les idees ont ete mises

depuis quelque temps a la portee de tout le monde. Quant aux

femmes philosophes, M. de Bury commence par la prophetesse

Debora, femme de Lapidoth, et fmit par Timperatrice-reine Marie-

Ther^se d'Autriche, fille de I'empereur Gharles VI. kgnhs Sorel,

maitresse du roi de France Gharles VII, se trouve ainsi placee,

dans le breviaire de M. de Bury, entre une prophetesse de I'An-

cien Testament et I'auguste regeneratrice de la maison d'Au-

triche.

FeuM. de Bernstof eut le tort de proteger ce Bury ; il oubliait

qu'on est en droit de juger les ministres d'apr^s leurs proteges,

et que rien n'est moins indifferent pour leur gloire que ce

choix.

— II vient de paraitre un livre intitule le Philosophe du Va-

laisy on Correspondance philosophique avec des observations de

Viditeur, Deux parties in-12 *. Geci est une impertinence dans le

gout de la Confidence philosophique^ que deux ministres pro-

testants de Geneve publi^rent I'annee derniere. II s'agit d'exposer

au grand jour les monstruosites de la philosophie de ce

si^cle. Un jeune baron milanais s'est laisse eblouir. Les phi-

losophes s'appliquent a le pervertir et lui confient tons les

secrets de leur complot forme pour detruire les moeurs et la

religion ; car on sait que c'est la leur but. Le jeune homme
tombe malade, la peur du diable s'empare de lui et le remet

dans la bonne voie. Et I'editeur de la correspondance, precep-

teur du jeune homme se disant ItaHen, joue un cruel tour

aux philosophes, en decouvrant leurs myst^res, dans I'esperance

d'un benefice.

— M. de La Harpe a fait, dans son Essai sur la po^sie

1. Attribue a I'abbe Gabriel Gauchat
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lyrique^ insere dans un des Mercures de cette annee, des obser-

vations aussi judicieuses qu'equitables sur le talent de Jean-

Baptiste Rousseau. Ce poete n'obtint de ses contemporains le

titre de grand que par I'envie qui les devorait de deprimer les

ouvrages du plus grand homme du si^cle, de M. de Yoltaire;

et celui-ci, trop sensible aux injustices qu'on lui faisait, donna

encore a ses ennemis la certitude d' avoir reussi dans le projet de

le mortifier : sa colere procura souvent a la malignite les

apparences du triomphe. La meme envie, qui poursuivait ce

grand homme sans relache, avait eleve le genie de Grebillon

au niveau du grand Gorneille et refusait a Tauteur de Zaire et de

Mahomet jusqu'au droit d' avoir un rang parmi les poetes drama-

liques de sa nation.

G'est un fait qu'il est bon de consacrer, et qui paraitra in-

croyable dans quelque temps d'ici, que, lorsque je vins en

France, c'etait le ton general et dominant de traiter M. de Vol-

taire comme un bel esprit, qui en avait a la verite beaucoup, et

qui en abusait a chaque page de ses ecrits, mais qui n' avait

d'ailleurs ni genie ni talent. II ne se doutait point surtout de ce

que c'etait qu'une tragedie, et a I'egard du don de la poesie, il ne

pouvait etre nomme apr^s le grand Rousseau. Tel etait I'oracle

des gens de lettres qui dominaient alors, et peut-etre I'illustre

Montesquieu ne fut-il pas enti^rement exempt de cette injustice.

Fontenelle fut de cette opinion de tr^s-bonne foi. II est vrai qu'a

ces deux noms pr6s, la tete de la litterature etait alors composee

d'une foule de gens mediocres qui avaient d'autant plus besoin

de morgue qu'ils etaient moins pourvus de merite, et a qui le vol

de I'aigle de Ferney ne pouvait qu'eblouir les yeux. II est vrai

aussi que les philosophes, qui ont pris depuis une vingtaine d'an-

nees le haut du pave de la litterature, ont bien venge le premier

homme de la nation de Finsolence de ses envieux. Mais je me
rappellerai toute ma vie I'etonnement et la confusion d'un jeune

nigaud, debarquant d'AUemagne avec la plus haute admiration et

le plus profond respect pour M. de Voltaire, et I'entendant traiter

d'homme mediocre en tout par des gens qui parlaient en oracle,

au milieu de Paris, ou Ton devait apparemment mieux savoir ce

qui en etait qu'a Ratisbonne. Ce nigaud d'AUemagne resta long-

temps convaincu qu'il aurait mieux fait de s'appliquer a faire des

deductions de droit public, et que le sort ne I'avait jete en France
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que pour lui faire connaitre a quel exc^s efFrayant il etait sot et

sans ressources. II I'etait sans doute beaucoup ,de juger dans le

pays des airs et des pretentions, des lumieres des gens, d'apr^s

le ton important qu'ils prennent; mais Dieu, qui ne veut pas la

mort du pecheur, lui a fait la grace de le retirer de cet etat d'aveu-

glement, et lui a appris a se connaitre en sottise a pretention, et

k reserver son suffrage pour le vrai merite. M. de Voltaire quitta

Paris pen de temps apr^s Tarrivee du nigaud d'Allemagne, et ce

fut I'epoque de la justice que lui rendit sa patrie. La jalousie et

la secrete envie furent obligees de faire place a I'admiration et

aux acclamations du public. Le terrible Grebillon est presque

oublie, et pen s'en faut que le surnom du grand Rousseau ne soit

devenu un terme de derision.

Cependant dans toutes les sectes expirantes il reste toujours

quelques traineurs qui gardent leurs opinions jusqu'au tombeau :

en consequence, le vieux Piron mourra a cet egard dans 1'impe-

nitence finale, le sottisier Grebillon trouve tout simple d'etre issu

du premier homme de son si^cle, le chansonnier Golle hait trop

les philosophes pour rendre justice k leur patriarche, et un tas

de roquets litteraires s'en rendent trop pour se croire dignes

d'toe contemporains d'un grand homme. Ainsi il s'el^ve encore

de temps en temps des glapissements en faveur du grand Rous-

seau et du tragique Grebillon, et comme le cri de guerre des

devots est que les philosophes veulent detruire le gouvernement

et la religion, le cri de ralliement des roquets contre les philoso-

phes est qu'ils ont forme le projet de decrier et d'insulter les

hommes de genie de I'antiquite et du si^cle d'or de la litterature

francaise. G'est ainsi que debute un certain abbe de Gourcy dans

une brochure intitulee Rousseau vengS, ou Observations sur la

critique quen a faite M. de La Harpe , et en gdniral sur les

critiques qu'on fait des grands ^crivains. Notez que M. de La Harpe,

en examinant les talents poetiques de Rousseau, les a surfaits

plutot que diminues, et a prodigieusement loue ce poete, et

certes avec plus de discernement que son admirateur Gourcy,

qui juge sans doute d'apr^s lui, quand il nous suppose actuelle-

ment dans le si^cle de fer.

— II a paru un petit pamphlet intitule Lettre d'une dame du

faubourg Saint-Germain d MM, P*** de M***, secretaire du roi,

et de J***f amateurs de thMtre, et auteurs du nouveau projet
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pour la ComMie-Francaise ^ C'est une satire centre un certain

M. de Mairobert, je pense, qui reunit a une charge de secretaire

du roi le noble metier de faiseur de nouvelles a la main et d'es-

pion de la police; mais il ne convient pas, que je sache, de cette

derni^re qualite. Je juge par la lettre qui lui est adressee qu'il a

donne un projet d'une nouvelle salle pour la Gomedie-Francaise,

dont la dame du faubourg Saint-Germain prend la liberte de se mo-

quer. Je ne suis pas au fait de ce projet, ainsi je ne puis juger de

I'a-propos de la critique, ni de son sel ni de sa justice. EUe pour-

rait bien etre de M. Gochin, secretaire perpetuel de I'Academie

royale de peinture et de sculpture. II ne manque pas de mali-

gnite, il aime assez la satire; mais cette fois-ci ses frais seront

perdus ; le public, ne s'occupant pas de projets d' architecture de

M. de Mairobert, ne pent se soucier de la critique de la dame du

faubourg Saint-Germain. Depuis I'instant qu'on a transfere le

spectacle de la Gomedie-Francaise dans la salle du chateau des

Tuileries, on a vu eclore tons les huit jours un nouveau projet

d'une salle de comedie. Plusieurs architectes de reputation ont

donne leurs idees : M. Louis, architecte du roi de Pologne, a fait

un plan que son protecteur, le marechal de Richelieu, n'a pu

faire agreer par la cour. Elle en avait agree un autre en conse-

quence duquei on devait rebatir la Gomedie-Francaise sur son

ancien terrain, et Ton avait deja commence a demolir I'ancien

edifice lorsque tout fut de nouveau arrete. Depuis six mois on

n'entend plus parler de rien. De la maniere dont on s'y prend, on

depensera encore des sommes immenses sans faire un monument
digne du premier spectacle de la nation. Par une fatalite qui n'est

pas inexplicable, quand onvoit les choses de pres, il est ecrit que
Paris n'aura jamais une salle de spectacle digne d'une capitale.

Tandis qu'on ne pent s'accorder sur la construction de la salle

pour la Gomedie-Francaise, il s' est forme une compagnie qui oifre

de construire une superbe salle pour la Gomedie-Italienne, a I'ex-

tremite du Marais et de la rue Boucherat, vis-a-vis le Pont-aux-

Ghoux, c'est-a-dire a une lieue du quartier du Palais-Royal, et a

deux lieues du faubourg Saint-Germain. II faut convenir que nos

faiseurs de projets sont admirables dans leurs enfantements.

1
.
Cette Lettre et le nom de son auteur sont aussi inconnus des bibliographes

que le projet attribu^ ici 5, Pidansat de Mairobert.

X. K
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ROMANS NOUVEAUX.

Le BScameron francais est une nouvelle mine que M. d'Us-

sieux vient d'ouvrir pour la recreation des oisifs. II donnera sous

ce titre une suite de nouvelles ou de petits romans, chacun orne

d'une estampe,a I'imitation del'immortel d'Arnaud, que M. d'Us-

sieux se propose pour modele, et qu'il appelle I'ecrivain du

coeur et le peintre du sentiment. Je ne sais si M. d'Ussieux peint

le sentiment a Paris, ou a Bouillon, ou dans quelque autre coin.

II donne pour echantillon une Nouvelle Scossaisey intitulee Hen-
riette et Lucie, ou les Amies rivales, G'est du tragique qu'il

broiera. II sera d'ailleurs bien aussi froid que son modele, mais

il n'emploiera pas, a ce qu'il parait, les grands mots avec autant

de profusion, il ne broiera pas si noir et si fonce que d'Arnaud,

le Tintoret et le Rembrandt des couturieres et des marchandes du

palais; M. d'Ussieux aura une teinte plus claire, quoique tra-

gique : le genre sombre resterait ainsi a son inventeur. Je suis

sur que M. d'Ussieux se vendra aussi bien que son maitre d'Ar-

naud : il faut bien que les oisifs passent leur temps. Les gens

de gout seront un peu etonnes de voir les Bdcam^rons de d'Ar-

naud et de d'Ussieux se placer a la tete du IX'camdron de

Boccace, de VHeptamiron de la reine de Navarre, des Nouvelles

de Michel Cervantes, et meme de celles de Scarron et de Segrais

;

ce n'est pas dans ma bibliotheque que cela se passera ainsi.

Je demande pardon a Tintoret-d'Arnaud d'avoir oublie son

Adelson et Salvini, anecdote anglaise et tragique, dont il nous

a enrichis depuis plusieurs mois. Comme je crains de me bruler

a son feu, je me sauve d^s que j'en apercois les tisons entre les

mains des colporteurs.

Lectures amusantes ou Choix vari^ de romans, contes mo-

raux et anecdotes historiques, par une society litt^raire dejolies

femmes. Deux volumes in-i2. Vous ne ferez pas plus relier le

Choix varie des jolies femmes avec les Nouvelles de Marguerite

de Navarre^ que le Bicamdron francais de M. d'Ussieux avec le

Decameron de Boccace.

Les Matinees du Palais-Royal en deux parties, petit in-12,

sont encore pis que les fadaises de la societe *litteraire des jolies

femmes.
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Je ne connais pas le barbouilleur qui fait aussi un recueil de

petits contes sous le litre de Mes Delassements, ou Recueil choisi

de contes moraux et historiques, traduits de differentes langues^.

Gela parait par parties, et I'auteur vient d'en publier la troisieme;

mais je ne me delasserai pas plus avec lui que je ne me brulerai

au feu de M. d'Arnaud.

Les Lettres d'une fille k son p^re ont ete publiees par un

original dont le nom ne me revient pas^, et qui a fait, il y a

quelque temps, un Poimographe et ensuite un Mimographe^

dans un style fort extraordinaire. II me semble qu'il ne s'est pas

dementi dans cette nouvelle production qui forme cinq volumes.

II donne ces lettres pour veritables, suivant 1'usage.

Nadir-Kan et Guliane, conte persan^ pour servir de supple-

ment aux Mille et une Nuits^. Brochure in-12 de cent vingt-six

pages.

Le Philosophe sirieux^ histoire comique a faire bailler.^

Lindory ou les Exces de Vamour,.,. et de la platitude, petit

roman in-12 en forme de lettres et en cent quatre-vingt-quatre

pages.

OCTOBRE.

1" octobre 1772.

Le theatre anglais n'est pas le seul ou nos poetes cherchent

aujourd'hui leurs sujets; ils viennent de faire le meme honneur

au theatre allemand, et Ton a donne, le 26 du mois dernier,

sur le theatre de la Comedie-Frangaise, la premiere representa-

tion des CherusqueSy tragedie nouvelle, imitee du theatre alle-

mand. G'est le sujet d'Arminius, traite en Allemagne par feu

M. Schlegel; c'est la defaite de Varus : c'eat par consequent un

1

.

Attribu6s par les Supercheries Utteraires a Laus de Boissy et par la Biblio-

graphie des ouvrages relatifs a Vamour h. M"* Marn6 de Morville.

2. R6tif de La Bretonne. Le vrai titre est : Adele de Com.,. Le faux titre porte :

Lettre d'une fi,lle a son pere. Le cinqui6me volume se compose de Pieces singu-

lieres el curieuses, qui ne soat point relatives au roman, quoi qu'en dlse I'auteur :

c'est le plus rare de la sdrie.

3. Par Barb6'Marbois. G'est le mfime roman que Guliane, conte physique et

moral. Londres et Paris, 1769, in-12.
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sujet national en Allemagne. La pi^ce de M. Schlegel est impri-

mee depuis environ trente ans. Je crois I'avoir lue dans ma jeu-

nesse, mais je ne me la rappelle plus en aucune manifere; je n'en

pourrai done parler que d'apres I'esquisse francaise. Un vieux

bonhomme de soixante ans, appele Bauvin, pauvre comme un
rat d'eglise ou comme un poete, ce qui est synonyme, s'est

avise un pen tard de prendre le metier de faiseur de tragedies.

II a choisi celle de M. Schlegel, et I'a ajustee tant bien que mal

au Theatre-Fran^ais. II en a fait la lecture aux Comediens, qui

I'ont recue ; mais tardant longtemps a la jouer, le pauvre auteur,

presse par la faim, I'a fait imprimer. Elle parut en 1769, et ne fit

aucune sensation. Alors les comediens resolurent, je crois, de ne

la point jouer du tout, et Ton pretend qu'ils ne se sont departis

de cette resolution que parce que 1'auteur a eu le bonheur d'in-

teresser M""'' la dauphine en sa faveur. Cette charmante et auguste

princesse a exige que la pi^ce fut jouee, et Ton a obei. Mais les

acteurs etaient si persuades qu'elle n'irait pas jusqu'a la fin

qu'ils ne s' etaient pas donne la peine de I'apprendre. Je n'ai

jamais vu pi^ce aussi mal jouee. M^^® Dumesnil, qui est presque

toujours mauvaise quand elle n'est pas sublime, et qui commence

a etre rarement sublime, fut detestable ce jour-1^. Elle jouait le

r61e d'Adelinde, princesse ch^rusque, m^re de Thusnelde et de

Sigismond. Thusnelde etait representee par M"* Vestris. Brizard

etait charge du role de Segismar, prince cherusque, pere d'Ar-

minius, joue par Mole. Les autres roles 6taient remplis par des

acteurs si mauvais que jamais la patience du public ne fut mise

a plus forte epreuve. La pi^ce pensa en etre la victime; mais

enfin, apr^s avoir couru les plus grands risques, elle eut le bon-

heur de resister a tons les dangers et de^reussir. L'auteur fut

appele k grands cris. II ne put ou ne voulut pas paraitre le pre-

mier jour : le pauvre homme n'avait pas peut-etre d'habit pour

se montrer; mais a la seconde representation, il fut appele de

nouveau, et vint faire sa reverence au public. On conte que les

etats d'Artois (l'auteur est de ce pays-la) lui ont promis de lui

faire une pension, suppose que sa pi^ce ait trois representations.

Si cela est, la pension est deja gagnee. Mais quel bizarre et ridi-

cule caprice de la part d'un corps aussi respectable que les etats

d'une province d'attacher un bienfait, apparemment juge neces-

saire et bien place, au succ^s d'une piece de theatre! Qu'a de
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commun le besoin d'un vieillard de soixante ans avec une bonne

ou mauvaise tragedie? Quoi qu'il en soit de la verite ou de la

fausset6 de ce conte, il etait si bien etabli dans le public qu'il

faut convenir qu'il influa sensiblement sur le succ^s de la tra-

gedie. Mais apr^s 1' avoir applaudie au theatre, on en a dit beau-

coup de mal dans le monde. On I'a trouvee froide et ennuyeuse

;

mais on n'a pas assez considere combien le mauvais jeu des

acteurs lui a fait tort. On commence a en parler aujourd'hui

avec un peu plus d'estime ou moins de denigrement; ce qui me
fait presumer que les comediens, qui ne s'attendaient pas a ce

succ^s, la jouent avec un peu plus de soin.

Gomme la piece de M. Bauvin est imprimee depuis trois ans,

je me suis dispense d'en faire ici une analyse en forme. Les

changements qu'il y a faits pour la remettre au theatre ne sont

pas bien considerables, et se trouveront en tout cas bientot dans

une nouvelle edition qu'il ne manquera pas d'en faire apr^s I'es-

p^ce de succ^s qu'elle vient d'avoir au theatre*.

— Deux jours apres le succ^s des Chdrusques^ c'est-a-dire

le 28 du mois derjiier, on donna sur le theatre de la Gomedie-

Italienne la premiere representation de Julie, comedie en trois

actes, melee d'ariettes. Gette piece est de M. Monvel, acteur de

la Gomedie-Francaise. Ge Monvel, qui est recu au Theatre-

Francais depuis quelques annees, y remplit les seconds roles

dans le tragique et dans le haut comique. Ge n'est pas un acteur

sans talent; il a de 1' intelligence et de la chaleur; mais malheu-

reusement la nature lui a d'ailleurs tout refuse. II est petit,

mesquin, grele; il a la voix felee; il est d'une maigreur a faire

pitie : c'est un amant a qui Ton a toujours envie de faire donner

a manger. Voila I'espece de gens qu'il faudrait absolument ecar-

ter de la profession du theatre. Plus ils montrent de talents,

moins ils doivent etre admis. Une belle voix, une figure agreable

et noble, sont des conditions si essentielles qu'elles remplacent

quelquefois le talent, et que le talent ne les remplace jamais.

G'est meme une source de regrets de voir un acteur a qui la

nature a tout refuse jouer avec beaucoup de chaleur et d'intel-

ligence. J'ai vu aussi Monvel, pendant le debut de M"' Sainval,

i. La pi6ce avait paru en 1769 sous le titre d'Arminius, Elle fut publi^e en

1772 sous celui des Cherusques. (T.)
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jouer vis-a-vis de Le Kain le role de Pilade dans Iphigenie en

Tauride^ avec beaucoup de talent et de succes. On est alors

oblige de s'ecrier a tout moment : Quel dommage! Pourquoi

I'exterieur repond-il si mal a I'ame de cet acteur? Mais ce n'est

pas pour rendre justice qu'on va au spectacle; c'est pour 6tre

ravi, pour en sortir enchante.

Gomme auteur, M. Monvel vient d' avoir les honneurs d'un

autre theatre que le sien. Julie a eu beaucoup de succes, et 1'au-

teur a quitte bien vite les habits de Flavins et le camp de son

fr^re Arminius pour venir faire sa reverence au parterre qui le

demandait a grands cris.

Si la musique de Julie avait ete faite par Phihdor on Gretry,

ou quelque autre bon faiseur, c'etait une pi^ce a faire rester au

theatre malgre sa faiblesse. Mais M. Monvel a juge a propos de

la donner a un M. Dezede, Allemand, amateur, a ce qu'on pre-

tend; et si cet amateur a assez defacilite dans le style, il n'a point

d'idees, il ne sait pas donner d'etendue a ses chants : tons ses

airs sont decoupes sur le m^me carton ecourte; et, tout consi-

dere, monsieur Tamateur meriterait d'etre ijascrit dans la liste

des musiciens de France avoues par I'Academie royale de musi-

que, entre M, Dauvergne, surnomme Vennuyeux et le plat^ et

M. de La Borde, premier valet de chambre^ordinaire du roi, dit

le baroque; mais entre Gretry et Philidor, monsieur 1'amateur

ne fera jamais rien.

On donna sur le meme theatre, le 25 du mois dernier, la

premiere representation de la Sposa Persiana, comedie heroique

en vers et en cinq actes, par M. Goldoni. Je ne sais si M. Gol-

doni a fait cette pi^ce depuis qu'il est en France, mais c'est une

de ses meilleures pieces. On m'assure qu'elle est imprimee dans

ses OEuvres, quoique je ne Taie pas trouvee dans les volumes ou

je I'ai cherchee. Gela me dispense d'en faire ici une analyse en

forme.

On n'a point d'idee de la mani^re detestable dont tons les

roles, a celui de Golatto pr^s, ont ete joues. Le sejour des Ita-

liens en France leur a fait oublier jusqu'a la declamation de leur

langue naturelle ; et comme ils ne sont pas accoutumes a reciter

des roles appris par coeur, et encore moins des vers, il n'y a

point de village en Italie ou Ton n'eut joue cette pi^ce mieux

qu'a Paris. Apr^s cela, on ne pent s'etonner que cet essai de nous
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enrichir d'un nouveau genre ait ete absolument malheureux.

Mais cela ne prouve rien contre la piece de M. Goldoni, qui m'a

paru un bel ouvrage, et, ce qui n'est pas commun chez lui, un

ouvrage bien ecrit; autant qu'il m'a ete possible d'en juger en

I'entendant estropier par nos acteurs d'une mani^re revoltante.

— On a vu depuis quelques jours k I'Opera un phenomene

singulier : le grand Vestris, appele par ses fr^res et par ses

soeurs lou Diou de la da?ise, a ete remplace par un enfant de

douze ans et demi dans les entrees de cette triste Cinquantaine ^

qu'on psalmodie actuellement sur le theatre du Palais-Royal.

Get enfant a danse avec la meme precision, le meme aplomb et

presque la meme force que le grand Vestris ; et celui-ci n'a pas ete

humilie de se voir presque efface par un enfant. G'est que cet

enfant est non-seulement son el^ve, mais son fils; c'est le pur

sang des dieux, concu dans les chastes flancs de la grosse Ter-

psichore Allard, la premiere sauteuse du siecle si la superbe

Allemagne n'avait produit cette sublime Heinel, qui est venue en

France partager et meme disputer les lauriers du grand Vestris.

Gelui-ci etant Florentin de naissance, la France n'est propre-

ment que le theatre de 1' emulation de deux etrangers qui ont

pousse le mecanisme de leur art a la derni^re perfection. Aucun

pretre n'ayant beni 1'union passagere du grand Vestris et de la

grosse et brillante Allard, la naissance du petit Vestris n'a pu

obtenir la sanction des lois ; mais la nature, qui aime a consoler

par ses faveurs des rigueurs de nos institutions, lui a prodigue

ses dons les plus precieux en le douant des talents de son p^re

et de sa m^re a la fois. Le public, pour consacrer ce prodige, a

appele cet enfant Vestrallard, Jugez ce qu'un si heureux naturel

a du devenir sous la culture d'un pere tendre et eclaire, a qui ce

fils ressemble si parfaitement qu'en le voyant danser on croirait

voir le grand Vestris a travers une lunette qui rapetisse et

eloigne les objets ! Aussi le Mercure de France n'a-t-il pu se

defendre de faire des compliments au p^re et a la m^re sur le

succes de leur rejeton; mais ce rejeton n'etant avoue ni par

I'Eglise ni par la loi, les partisans des moeurs publiques ont crie

a I'indecence, et Ton ne doute pas que le Mercure^ a 1'occasion

1. Pastorale en trois actes, paroles de Desfontaines, musique de La Borde, re-

prdsent(Se le 13 aoiit 1771.
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de son compliment, ne soit repris par une censure de la Sor-

bonne, ou par un mandement de son proviseur, M. I'archeveque

de Paris. Le debut du petit Vestrallard sur le theatre de 1'Opera

nous a prives a la fois de la presence du p^re et de la m^re, le

p^re ayant cede ses entrees a son fils, et la chaste m^re n'ayant

ose danser apr^s lui , de peur de s'attirer des applaudissements

capables d'effaroucher sa pudeur. Si tons les enfants que M"* Allard

a eus de differents peres naissent avec autant de talent que

celui-ci, rOpera n'aura pas besoin d'autre pepini^re pour rem-

placer, toujours avec avantage, les sujets que le temps et les

revolutions theatrales lui enl^vent.

— L'apotheose du patriarche de Ferney s'est faite ces jours

passes chez M"^ Clairon avec beaucoup de pompe et de solennite.

II a passe par la tete de M. Marmontel de composer a la louange

du phenix de Ferney une Ode dans laquelle ses divers talents,

ses differents merites et les semces rendus k son si^cle, a I'hu-

manite et aux lettres, sont celebres et recommandes a 1'admi-

ration et a la reconnaissance de ses contemporains et de la

posterite^ La posterite s'en acquittera de reste, les contempo-

rains font un peu plus de facons pour payer ce tribut legitime :

mais, apres tout, aucun homme n'a jamais autant joui de sa gloire

que M. de Voltaire. II y a de tr6s-belles choses dans I'Ode de

M. Marmontel, autant que j'en ai pu juger apr^s Tavoir entendue

une fois; elle m'a paru n' avoir d'autre defaut que celui d'une

marche trop uniforme, ce qui la rend un peu longue et pesante.

Lorsque I'atiteur eut acheve son Ode, il pria M^'* Clairon de

la reciter a un petit nombre d'amis qu'elle rassembla chez elle.

Cette actrice celebre y consentit. Elle donne ordinairement a souper

les mardis. Personne n'etaitprevenu. La compagnie se rassemble

chez elle. Elle ne parait point et se fait excuser, sous pretexte

qu'il lui est survenu une affaire indispensable, mais ne tardera

pas a paraitre. Lorsque tout le monde est arrive, on prie I'as-

semblee de passer dans une autre piece. La, deux rideaux s'ou-

vrent. On voit le buste de M. de Voltaire place sur un autel. A

cote, M^'" Clairon, habillee en pretresse, commence l'apotheose

en posant une couronne de laurier sur sa tete, et en s'ecriant,

1. Voir cette Ode d la louange de Voltaire, t. VII, p. 160 des OEuvres de

Marmontel, 6dit. Belin. (T.)
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avec cette voix noble et harmonieuse que nous avons tant de fois

applaudie au theatre :

Tu le poursuis jusqu'^ la tombe,

Noire Envie, et pour Tadmirer,

Tu dis : Attendons qu'il succombe
Et qu'il vienne enfin d'expirer...

Elle recite ainsi I'Ode tout enti^re. Son succes fut egal a ia

surprise des temoins d'un spectacle aussi inattendu. Je trouvai

M"* Clairon dans une maison quelques jours apres. Elle eut la

complaisance de nous repeter ce petit spectacle au jour, sans

autel et sans buste. M. de La Harpe, I'un des spectateurs de

I'apolheose, fut charge d'en rendre compte a M. de Voltaire, et

eut la permission de lui envoyer une demi-douzaine de strophes

de cette Ode. Get hommage a fait un sensible plaisir au pa-

triarche, comme vous pouvez penser. II a fait des vers pour

M"^ Clairon, que je vais transcrire. lis sont bien jolis pour un

jeune homme qui* est dans sa soixante-dix-neuvi^me annee, et

ils m'ont fait un plaisir d'autant plus grand que ce jeune homme
avait donne depuis quelque temps des signes de caducite. Mais

le voila retrouve tel que nous 1'avons toujours connu, I'arbitre

des graces et du charme. II a repondu a M. de La Harpe :

« La maison de M^^* Clairon est done devenue le temple de

la gloire?C'est a elle a donner des lauriers, puisqu'elle en est

toute couverte. Je ne pourrai pas la remercier dignement. Je

suis un peu entoure de cypres. On ne pent pas plus mal prendre

son temps pour etre malade... Je vais pourtant me secouer et

ecrire au grand pretre et a la grande pretresse... *. »

VERS A MADEMOISELLE CLAIRON.

Les talents, I'esprit, le genie,

Chei. Clairon sont tres-assidus :

Car chacun aime sa patrie.

Chez elle ils se sont tous rendus
Pour celebrer certaine orgie,

Dont je suis encor tout confus :

1. Ces phrases sont extraites d'une lettre de Voltaire h La Harpe qui se trouve

dans sa Correspondance generale i la date du 29 septembre 1772. (T.)
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Les plus beaux moments de ma vie

Sont done ceux que je n'ai point vus!

Vous avez orne mon image

Des lauriers qui croissent chez vous :

Ma gioire, en d6pit des jaloux,

Fut en tous les temps votre ouvrage.

— La revolution memorable arrivee en Suede a aussi reveille

la verve du patriarche*. II vient de la chanter dans des vers

adresses a Sa Majeste suedoise, mais qui n'ont pas paru aussi

heureux que ceux qu'il a faits pour la pretresse Glairon. Je vais

transcrire la lettre qu'il a adressee a M. le comte de Lev^enhaupt,

marechal de camp au service de France, dont le p6re eut la tete

tranchee en Suede pour n'avoir pas ete heureux contre les

Russes.

Ferney, le 21 scptembre 1772.

<( Monsieur, il y avait longtemps que j'etais Chapcau^ mais la

t^te m*a tourne de joie et d'admiration. Elle est tellement^tournee,

que je vous envoie les mauvais vers qui m'echapp^rent au pre-

mier bruit qui me vint de la revolution. Je vous prie de me les par-

donner. Le z^le n'est pas toujours eloquent ; mais ce qui part du

coeur a des droits a 1'indulgence. Agreez mes compliments sur les

trois Gustave, et les assurances du tendre respect avec lequel j'ai

I'honneur d'etre, monsieur, votre, etc.

<c Signd : Voltaire. »

La reconnaissance attache le patriarche depuis longtemps au

troisitoe Gustave. Ge prince, si la mort du roi son p^re n'avait

interrompu le cours de ses voyages, comptait honorer de sa

visite I'asile de Ferney* Pendant son sejour en France, Gustave

parla toujours avec la plus grande admiration de M. de Voltaire

;

et M. le marechal de Broglie ayant un jour, a table, traite le pa-

triarche d'homme dangereux, d'empoisonneur, de corrupteur.

1. Cette revolution, concertee secreteraent avec la France, fut op^rec le

19 aoiit 1772 par Gustave III, qui fit mettre enarrestation les principaux s6nateurs

de la faction des bonnets , et qui retablit la Constitution telle qu'elle 6tait avaat

1680. Voltaire adressa k cette occasion au roi de Su6de l'6pitre

Jeune et digne heritier du grand nom de Gustave, etc. (T.)
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Gustave prit sa defense avec tant de succes et de vivacite que

M. le marechal fut oblige de battre en retraite.

Je me rappelle que lorsque M. le comte de SchefFer I'aine

etait ministre de Suede en France, il y a dix-huit ou vingt ans,

il traita souvent VHistoire de Charles XII, de M. de Voltaire, de

roman rempli de faits faux, sans jamais en particulier pouvoir

en attaquer un seul qui fut de quelque importance. II fut aussi

fort choque de la predilection que M. de Montesquieu marquait

dans son Esprit des lois pour la constitution anglaise : il pre-

tendaitque celle de la Suede lui etait tres-superieure, et qu'elle

etait, en fait de gouvernement, I'ouvrage le plus parfait qui fut

jamais sorti des mains des hommes. Dans ce temps-la, un fer-

mier general, feu M. Dupin, tres-blesse de ce que Montesquieu

avait ose parler de la finance avec irreverence, composa une Refu-

tation en forme ti?^ VEsprit des lois^, a laquelle travailla con-

jointement M. de Scheffer, qui etait lie d'amitie avec M. Dupin.

Je crois que le chapitre du gouvernement d'Angleterre fut mis en

poussie-e, et la constitution de la Suede portee aux nues. Gette

Refutation fut achevee et imprimee, et ensuite supprimee apr^s

de mures reflexions du fermier general, auteur refutant.

LETTRE DE M. LE COMTE HESSENSTEIN

A MADAME GEOIFUIN.

« De Stockholm, le 21 aout 1772.

« Vous serez bien surprise, ma ch^re maman, de ce que
vous apprendrez de moi par cet ordinaire. Je vous envoie ma
lettre au roi, qui contient les raisons de ma conduite.

« J'ai toujours desire des corrections a notre constitution, et

raugmentation du pouvoir royal; mais j'aicru que ces corrections

devaient se faire par les etats, pour pouvoir etre stables; j'ai

craint I'exemple des gardes pretoriennes.

« Le roi ne m'envoya sa lettre que lorsque la revolution etait

presque achevee, et je la recus au moment ou, par pure ten-

dresse pour lui, je prechais devant mes amis que c'etaient ses

ennemis qui repandaient ces bruits d'emeute. Mon premier mou-
vement futde me jeter dans I'ile de I'Amiraute, et de m'y defen-

1. Voir prcc^demment t. VIII, page 311 et note.
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dre; elle n'etait pas encore occupee; mais je loue le del d'en

avoir trouve le chemin barre. Du reste, le roi me comble de bon-

tes ; il a ulcere mon coeur, et il a la grandeur d'ame d'en convenir.

(( Adieu, ma chere maman; je me mets a vos pieds. Aimez-

moi toujours, et montrez ces deux lettres a ceux qui voudront

bien s'interesser a moi. »

COPIE DE LA LETTRE AU ROI DE SUEDE.

« Sire, les bontes dont Votre Majeste m'a toujours honore

m'avaient penetre de la plus vive reconnaissance, et me plongent

en ce moment-ci dans le plus grand desespoir. J'ai ete oblige,

sire , de vous desobeir, parce que j'ai cru que les etats seuls

pouvaient lever le serment que je leur avals fait, et parce que je

ne voulais pas servir d'instrument au pouvoir arbitraire que j'ai

en horreur, et que je croyais devoir etre une suite de cette revo-

lution. Yous avez eu, sire, ce pouvoir arbitraire entre vos mains

pendant deux jours ; mais vous venez de rendre la liberte a la

nation : action qui n'a presque point d'exemple, et que je ne

pouvais prevoir, malgre I'opinion que j'ai toujours eue de vos

grandes qualites ; c'est done en bonne conscience que je reports

mon hommage aux pieds de Votre Majeste. Mais, sire, permettez

qu'apr^s avoir parle a mon roi, je m'adresse a mon ami : ce

terme, de la part d'un sujet, ne doit pas choquer les oreilles de

Gustave. Vous avez outrage mon coeur. Un mot m'eut fait voler

a vos cotes. II y a eu un complot contre votre personne, et vous

ne me le dites point. Je ne I'ai appris qu'hier au soir. Dans la

lettre dont vous m'avez honore, vous ne me donnezd'autre motif

que de retablir la constitution de Gustave-Adolphe, adaptee au

temps present; ce pouvait etre celle de Charles XL Cela m'a fait

prendre le parti que j'ai pris. II ne m'en reste plus qu'un second,

c'est de remettre mes emplois. La plume me tombe des mains. »

— L'Academie franchise celebre tous les ans la fete du roi

dans la chapelle du Louvre, par une messe en musique, pendant

laquelle le Panegyrique de saint Louis est prononce. Le lende-

main, le predicateur et son sermon sont oublies. Cette annee, le

Panegyrique de saint Louis a eu un succ6s marque ; il a ete pro-

nonce par M. I'abbe Maury, chanoine vicaire general et official de
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Lombez. II a ete recu avec applaudissements, c'est-a-dire qu'on

a claque des mains dans la chapelle du Louvre comme dans une

salle de theatre; et ce succes ne s'est pas dementi a 1'impression.

L'Academie s'est meme crue obligee, pour constater un succes si

extraordinaire par une demarche extraordinaire, d'ecrire a M. le

cardinal de La Roche-Aymon, charge de la feuille des benefices,

pour lui recommander I'orateur sacre; et ceprelat, ayant egard a

la lettre de I'Academie, vient de donner une abbaye a M. I'abbe

Maury. Son Pan^gyrique de saint Louis est un morceau bien

ecrit. L'orateur a du style, de la facilite, de la noblesse. II n'en

est pas moins vrai que le r^gne des orateurs sacres est passe, et

qu'il faut plaindre ceux qui embrassent la profession evangelique.

G'est un plaisir de voir comment MM. les orateurs sacres se

tourmentent pour traiter, dans le Panegyrique de saint Louis, le

chapitre des croisades. II est evident que ce sujet est superbe

pour un orateur vraiment chretien. Quoi de plus beau pour la

poesie, pour 1'eloquence sacree, que ce saint enthousiasme qui

saisit tous les princes Chretiens, toute cette noblesse guerri^re

et fidele, pour arracher aux infideles les lieux qui ont ete le

theatre du myst^re incomprehensible et consolant de la redemp-

tion? Jamais guerre fut-elle entreprise pour un motif plus noble,

plus auguste et d'un plus grand caract^re ! Et si elle a entraine

des desordres, des exces, des humiliations, l'orateur n'est-il pas

en droit de les faire disparaitre sous le sceau de la grandeur

qu'elle inspire a la religion? II est vrai que la philosophic envisage

ces saintes entreprises d'un autre oeil et d'une mani^re plus con-

forme a la saine raison ; mais c'est le comble de 1'extravagance

de nos orateurs sacres de vouloir etre moitie philosophes et

moitie Chretiens, de condamner les croisades et d'en faire un

sujet d'admiration pour le saint dont ils prononcent le pane-

gyrique. II faut voir comme M. I'abbe Maury s'est tourmente

pour traiter ce morceau dans un gout nouveau. On a beaucoup

vante I'art avec lequel ii s'en est tire ; son morceau sur les croi-

sades est, sans difficulte, ce que j'aime le moins de son sermon.

Qu'on expose k un peuple grossier et agreste, nouvellement con-

verti au christianisme, les vertus et la piete de saint Louis comme
un modele, k la bonne heure ; mais qu'aux esprits cultives, a une

assemblee eclairee, on represente saint Louis comme un grand

roi, comme un homme superieur k son si^cle, comme un legisla-
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teur de genie, comme un heros digne de 1'admiration et de la

reconnaissance de tons les siecles, c'est, je crois, se moquer un

pen de nous. Quel cas voulez-vous que je fasse d'un roi qu'on

eut toute la peine du monde d'empecher de se faire dominicain?

Lisez les jStablissements de saint LouiSy et vous verrez quel

beau siecle c'etait que le sien, et quelle sagesse deplorable I'in-

spirait dans la redaction de ses lois. M. I'abbe Maury insiste

beaucoup sur ce que, sous les regnes suivants, les peuples

demandaient dans toutes les occasions les Stablissements de

saint Louis : mais pour avoir ete reduits a des exces de malheur,

il ne s'ensuit pas que saint Louis ait ete un legislateur eclaire

et sage, et au-dessus de son siecle. C'etait un bon homme qui

voulait I'ordre, qui remediait aux abus comme il Tentendait, qui

ne manquait pas de fermete dans 1'occasion, mais bien de lumi^re

et de raison, et qui, sup^rieur a la plupart de ses predecesseurs

et de ses successeure, etait, en tout, bien au niveau de son siecle

barbare.

M. I'abbe Maury a fmi I'eloge de Blanche, m^re de saint Louis,

par ces mots : (( Cette illustre regente mourut de chagrin d' avoir

fait pendre deux malheureux croises qui publi^rent les premiers

que saint Louis avait ete fait prisonnier a la Massoure. » Quelle

belle ame de s'occuper de ceux qu'on a fait pendre trop vite ! et

quel beau siecle que celui ou Ton pend les gens parce qu'ils

ont vu un roi se rendre prisonnier ! Je suis fort aise des succes

de M. I'abbe Maury, du benefice qu'ils lui ont procure ; et je con-

viens que son panegyrique est hypothetiquement et comparative-

ment tr^s-beau, que son style prouvera toujours qu'il a ecrit dans

un siecle eclaire et delicat, et qu'il a lui-meme 1' esprit cultive

;

mais quant aux panegyriques, voici comme il m'en faut (je viens

de lire celui-ci tout simplement dans les gazettes) : « Catherine II

assiste au service solennel qu'on celebre tons les ans en memoire

de ceux qui ont perdu la vie en defendant la patrie. Les membres

de I'amiraute recoivent leur souveraine a I'entree de I'eglise, et

mettent a ses pieds les trophees que les flottes imperiales ont

remportes dans les differents combats de mer, dont les succes

paraitront aussi fabuleux un jour que le plan de toute cette guerre

maritime. L'imperatrice se saisit du bastrata ou principal pavilion

turc, s'avance avec ce pavilion vers le tombeau de Pierre le

Grand, y depose ce trophee comme un monument du au createur
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de la marine russe. » Voila comrae il faut prononcer le panegy-

rique des heros ; mais il faut que I'orateur ait I'ame aussi sublime

que le heros, et qu'il soit sur que les siecles lui decerneront les

memes tributs et les memes hommages. II n'appartient qu'a

Catherine de louer Pierre, comme il n'appartient qu'a un grand

vicaire ou a un official de louer un roi qui disait son breviaire

avec r exactitude d'un moine.

M. I'abbe Maury a publie presque en meme temps des

Reflexions sur les sermons nouveaux de 31. Bossuet. Ges Re-

flexions sont pleines d'enthousiasme et d'exageration, et par con-

sequent n'apprennent rien, si ce n'est que I'abbe Maury est pene-

tre d'admiration pour les talents du grand Bossuet, soit que cette

admiration soit sincere, soit qu'il la regarde comme un moyen

de faire son chemin dans la carriere ou le sort I'a jete. Bossuet

est sans doute un homme a citer parmi les ecrivains qui ont

illustre le r^gne de Louis XIV ; mais sa gloire perira et ne pourra

resister aux efforts des siecles. Gar amen, amen, di'co vobis, ce

n'est ni par la controverse, ni par un tableau rapidement trace

d'un peuple barbare et malpropre tel que les Juifs, ni par des

sermons, ni par des oraisons funebres, que vous convaincrez le

temps et que vous vous assurerez 1'admiration constante de lapos-

terite : car si Giceron ne nous avait laisse que de tels monuments

de son genie, qui diable se soucierait aujourd'hui de le lire?

— M. Gilbert a donne, il y a quelque temps, un Debut poe-

tique ^ qui n'a ete lu de personne. Gette annee, il a voulu con-

courir pour le prix de poesie, en envoyant a I'Academie francaise

une piece de vers intitulee le Genie aux prises avec la Fortune,

ou le Poete malheureux, Gette piece contient sa propre histoire.

Son p6re, honnete laboureur, lui avait predit que son funeste

penchant pour la rime le menerait tout droit a I'hopital. II n'a pas

voulu croire ce bon pere, il I'a laisse mourir seul; il est venu

rimer a Paris et y mourir de faim, et il s'en prend comme de

raison a son siecle. Gette piece n'est pas precisement depourvue

de toute esp^ce de talent ; mais elle ne porte pas non plus des

signes assez certains pour faire concevoir de grandes esperances

de M. Gilbert. L'Academie, comme on sait, a reseiTe le prix et n'a

juge aucune pi^ce envoyee au concours digne de le remporter.

1 . Voir totne IX, p. 322.
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Gela a donne de Thumeur a M. Gilbert, qui fait entendre qu'il

croit sa pi^ce bien aussi bonne pour le moins que celle de M. de

La Harpe,que I'Academie couronna I'annee passee. II ne se gene,

dans sa preface, ni sur M. de La Harpe, ni sur I'Academie fran-

caise. Apparemment qu'il renonce a etre loue dans le Mercure^

et qu'il n'aspire pas au prix de I'annee prochaine. II assure que

s'il met son bonnet de travers, il prouvera que M. de Voltaire est

pour la poesie fran^aise ce que Sen^que fut pour 1'eloquence

latine. II a tort : M. de Voltaire pourrait mettre le genie hors de

cour et de proces avec la fortune, et donner du pain a M. Gilbert;

ce ne serait pas le premier poete qu'il aurait nourri : il ne fallait

done pas I'insulter.

15 octobre 1772.

Le patriarche a fait imprimer sa petite Ode seculaire du mas-

sacre de la Saint-Barthelemy, a la suite d'un morceau de dix

pages qu'il vient de faire sur le proems de M"° Camp. Ge proems a

ete un des scandales de cette annee. On sait que le vicomte de

Bombelles, jeune homme de condition, mais pauvre, apres avoir

ete eleve a I'ficole royale militaire, est entre au service et a

signale ses premieres annees par une suite de bassesses. La plus

coupable, comme la plus eclatante, est celle dont M'^*^ Gamp vient

d'etre la victime. Le jeune Bombelles, 'dans un sejour qu'il fit a

Montauban, se lia avec la famille de cette infortunee, se dit pro-

testant, epousa M"^ Gamp suivant le rite de I'l^glise protestante,

c'est-a-dire sans y employer un pretre catholique, en eut un

enfant; et, apr^s avoir vecu publiquement en etat de mariage, a

Montauban, pendant plusieurs annees, apr6s avoir dissipe sa dot,

apr^s avoir ete conduit par ses desordres et par ses dettes au

For-l'fiveque, il en sortit pour epouser a Paris une autre femme
en face d'l^glise, en traitant son union avec M"^ Gamp de concu-

binage. La legislation atroce etablie sur le protestantisme par

Louis XIV, a Tinstigation de la devote Maintenon, a la honte

eternelle de la France, seconda merveilleusement la conduite de

M. de Bombelles, qui, dans d'autres pays polices, 1' aurait mene
droit aux galeres et peut-etre a I'echafaud.

Suivant la jurisprudence introduite par le sage et equitable

Louis XIV, il n'y a point de protestants en France, et comme on
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n'en compte pas moins de pres de trois millions, tous ceux qui

observent en s'epousant les usages deleur Eglise, sans faire benir

leur mariage par un pretre catholique, sont bien regardes comme

mari et femme, vivent et meurent ainsi, laissant leur succession

a leurs enfants ; mais des que leur mariage est attaque en justice,

il est declare nul; leurs enfants deviennent batards, et le premier

parent collateral qui se sent assez de courage pour entamer

un proces aussi infame est sur de depouiller les enfants de

rheritage legitime de leurs peres. Ge n'est pas un petit eloge

des moeurs publiques de la nation que d'observer combien, depuis

pr^s de cent ans que cette jurisprudence infame existe, il y a

eu peu de proces de ce genre portes devant les tribunaux, et

qu'en general les enfants, malgre une loi atroce et dans un

siecle ou la cupidite a si peu connu le frein de I'honneur, n'en

ont pas moins tranquillement recueilli la succession paternelle.

C'est en conformite de ces memes principes que le mariage

du jeune Bombelles avec M"*' Gamp a ete declare nul par un

arret du nouveau parlement, qui a non-seulement adjuge des

dommages et interets payables par un homme qui n'a pas un

sou vaillant, mais ose encore, par une barbarie insigne et nou-

velle, comme si cette epouse malheureuse n'etait pas assez a

plaindre, ordonner, sans competence et contre le droit naturel,

que son enfant, jeune fiUe de quatre a cinq ans, lui serait arra-

chee pour etre elevee dans un convent. On dit que cet arrete a

ete dicte et redige a I'archeveche, et cette derniere clause ne

permet pas d'en douter.

On sent combien ce proems etait digne d'etre discute par

I'avocat general du genre humain, et qu'il etait bien de la com-

petence de celui de Ferney; mais, par une fatality qui n'est pas

inexplicable, la cause de M"« Camp a ete mieux defendue par

i'avocat Linguet, dont le caractere moral est si fort decrie, que

par le defenseur de la famille Galas. G'est que ce defenseur,

dont toutes les lignes devraient etre tracees pour I'immortalite,

se trouve atteint et convaincu depuis quelque temps d'une sin-

guliere lachete, d'une pusillanimite impardonnable. II bravait

I'ancien Parlement, en s'exposant plus d'une fois avec courage

k son ressentiment ; non-seulement il menage le nouveau, mais

il porte la bassesse jusqu'^ s'en faire le panegyriste, dans la

crainte d'en etre persecute sur le bord de sa tombe. Ah ! sei-
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gneur patriarchs, il etait plus pardonnable a Horace de louer

son bienfaiteur Octave, malgre ses crimes, qu'a vous de justifier,

sans aucun motif honnete, un arret abominable. Que ne vous

taisez-vous, quand vous ne pouvez ou ne voulez pas sacrifier a

la verite ? Personne ne vous demandait votre avis sur le proces

scandaleux d'un mauvais sujet avec une fille honnete et abusee

;

pourquoi done accorder a Linguet I'avantage d' avoir ete plus

eloquent que vous en faveur de I'innocence? Se mettre en pa-

rallele avec Linguet, et lui laisser I'avantage, quand on a ete

soixante annees de suite le defenseur de I'humanite!

Le patriarche debute par dire que la loi commande, que le

magistrat prononce, et que le public, dont I'arret est inutile pour

rexecution des lois, mais irrevocable au tribunal de I'equite

naturelle, decide en dernier ressort; sa voix se fait entendre a

la derniere posterite. Ge juge supreme, continue-t-il, quoique

sans pouvoir, et dont au fond tons les tribunaux ambitionnent

le suffrage, a consacre I'arret du nouveau parlement de Paris

porte entre le vicomte de Bombelles et la demoiselle Gamp. Et

c'est M. de Voltaire qui ose imprimer que le public a consacre

cet arret par son approbation ! II n'a pas ose ajouter ce dernier

mot, comme si sa plume, en tout temps consacree a la defense

de la verite, se fut refusee a cette lachete, et eut prefere de

laisser la phrase imparfaite. Vous vous trompez, monsieur, le

public a ete fort eloigne de consacrer cet arret ; ou plutot vous

calomniez gratuitement ce public dont vous ne connaissez que

trop les veritables dispositions ; ce public a ete indigne de I'arret

prononce dans la cause de M"" Gamp. On sait bien que les juges

ne sent pas maitres de la loi, qu'ils ne peuvent que prononcer

conformement aux lois qui subsistent. On s'attendait bien, en

consequence, a voir declarer nul le mariage de M'^*" Gamp, d^s

que ce mariage etait devenu la matiere d'un proems. On ne

savait nul gre aux juges d'adjuger a la partie lesee des dom-

mages et interets que la partie coupable etait hors d'etat de

payer. Mais ou etait la necessite d'arracher a une mere sa fiUe

qu'un arret cruel fonde sur une loi barbare venait de priver,

encore au berceau, de son etat civil ? Quelle raison, quel pre-

texte pouvait-on alleguer pour publier cette violence plus digne

d'une horde de brigands que d'un corps de magistrature? D'ail-

leurs, etait-ce assez de s'en tenir a une loi barbare pour perdre
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rinnocence, et qua de commun la validite ou I'invalidite du

mariage des protestants avec le crime du vicomte de Bom-

belles? Ne fallait-il pas que le glaive de la justice sevit contre ce

crime, pour effrayer tous les laches qui oseraient abuser I'inno-

cence et la bonne foi avec la meme bassesse? Quoi! parce que

la legislation etablie refuse la validite aux manages benis par

des ministres protestants, et reduit par consequent les protes-

tants de France a la cruelle alternative ou de faire des actes

de faux, en se disant catholiques pour un temps, afni d'obtenir,

moyennant de 1'argent, un billet de confession et la benediction

nuptiale d'un pretre de FEglise romaine, ou de s'en rapporter

a leur probite et leur bonne foi en se passant de la sanction des

lois, il sera permis a un jeune audacieux d'abuser une famille

honnete, de se dire protestant, de celebrer son mariage sui-

vant toutes les ceremonies de I'Eglise protestante; d'abandonner

ensuite au bout de quelque temps sa femme, apres lui avoir

fait porter longtemps son nom, dans une ville siege d'un

eveque et d'un intendant; d'en epouser une autre, et de tra-

duire sa premiere femme devant les tribunaux comme une concu-

bine? Et les tribunaux ne puniront pas cet enchainement de

crimes; ne statueront rien a cet egard? Au lieu d'envoyer le

coupable aux galores apr^s I'avoir degrade de noblesse, peine

trop douce pour ces forfaits, ils se contenteront de le condamner

a des dommages-interets, qu'il ne payera de sa vie? Allez, mon-
sieur de Voltaire, quoique nous soyons bien degrades, c'est

insulter a noire misere que de dire que de pareils arrets sont

consacres par le public. Si le public eut ete consulte, M. de

Bombelles aurait ete pendu comme atteint et convaincu de la

plus lache des seductions. Au reste, la partie de I'arret qui

ordonne d'enlever la mere a sa fiUe n'a pas encore ete mise a

execution, et ne le sera vraisemblablement pas
;
puisque lamto

ne veut pas s'y soumettre de bonne grace, on rougira peut-etre

d'employer la violence contre une victime deja si cruellement

traitee. Gette victime a trouve un soutien et un defenseur :

M. Vanrobais, vieillard de plus de soixante-dix ans, a epouse

M'^' Gamp ces jours passes, a la chapelle royale de Suede, et

lui a assure un sort et un nom plus honnete que celui a qui son

tinfame
epoux a imprime une tache ineffacable. On sait que

MM. Vanrobais sont etrangers, et qu'en faisant en France ces



84 GORRESPONDANCE LITTERAIRE.

beaux etablissements de manufactures en drap qui sont a Abbe-

ville, en Picardie, ils se sont reserve, non-seulement le libre

exercice de leur religion, mais meme le droit d'avoir un chape-

lain et une chapelle a leur usage.

— Le radotage du patriarche sur le scandaleux proems de

M. de Morangies est moins coupable, mais n'est pas moins singu-

lier. II vient de publier de Nouvelles Probability en fait de jus-

tice dans Vaffaire d'un marichal de camp et de quelques citoyens

de Paris, Ges Nouvelles Probabilites ne sont pas mieux raison-

nees que les premieres, et le patriarche a le malheur d' avoir

encore le public centre lui dans cette affaire, qui, si Ton en croit

les bruits qui courent, prend une mauvaise tournure pour son

marechal de camp. Ilparait lui-meme craindre un arr^t defavo-

rable, et il a I'air de vouloir capituler avec le pubHc en lui insi-

nuant qu'on pent perdre un tel proems par quelque defaut de

forme, sans que I'honneur soit compromis. Gelui de M. Morangies

sera furieusement compromis aupres de moi, malgre son avocat,

si sa partie adverse n'est pas pendue de cette aventure.

— Jean-Joseph Gassanea de Mondonville, ancien mattre de

musique de la chapelle du roi, est mort ces jours derniers a

Belleville, pr^s de Paris*. II etait Gascon, et s'etait fait dans sa

jeunesse une reputation comme joueur de violon, en jouant au

concert spirituel de petits airs de guinguette qui transportaient

le public de Paris, et qu'on n'aurait pas ecoutes dans lestavernes

en d'autres pays. II composa ensuite des motets, c'est-a-dire

qu'il mit en musique des versets de plusieurs psaumes en latin.

II fit aussi plusieurs operas francais qui eurent tons une vogue

passagere, parce que I'auteur etait souple, intrigant et par con-

sequent tres- protege. On cherchait a elever la reputation de

Mondonville sur les ruines de celle de Rameau, dont le caractere

dur et brutal choquait a tout moment ceux qui ont besoin de

proteger, et qui avait surtout a 1'Opera une cabale puissante

centre lui. Le commun et le trivial sont la marque caracteristique

de la musique de Mondonville. Dans ses motets, on trouve des

chcEurs d'un grand effet, mais ce qu'on appelle recit est presque

toujours plat, mesquin et miserable : cependant un bon Francais

ne parle jamais de ces motets sans le plus profond respect.

1. Mondonville mourut le 8 octobrel772; il etait ne le 24 decembre 1715. (T.)
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Ge fut Mondonville qui fit perdre aux partisans de la musique

italienne et des Bouffons le champ de bataille a 1' Opera, il y a

tout juste vingt ans. line mauvaise troupe de Bouffons d'ltalie

avait fait tomber successivement avec ses interm^des tons les

operas francais qu'on avait exposes a I'admiration publique. Le

peril etait instant ; encore une chute, et e'en etait fait peut-etre

du theatre de I'Academie royale de musique. G'est dans cette

conjoncture delicate et dangereuse que Mondonville risqua son

opera de Titon et I'Aurore, ouvrage plat et miserable s'il en fut

jamais, mais que la Providence divine, dontles decrets sont im-

penetrables, choisit pour bannir de 1'Opera de Paris le genie de

Pergolese et de tantd'autres grands hommes d'ltalie. On negocia

d'abord avec le Coin de la reine : on appelait ainsi les partisans

de la musique italienne, parce qu'ils s'assemblaient a I'Opera

dans le parterre sous la loge de la reine. Ge coin etait alors fort

a la mode, et compose de tout ce que la nation avait de plus

celebre dans les lettres et dans les arts, et de plus aimable parmi

les gens du monde. Les emissaires de Mondonville venaient en

suppliants. lis assuraient le Goin du profond respect de I'auteur

pour ses oracles, et de I'admiration sincere qu'il avait pour la

musique italienne. lis promettaient en son nom et juraient dans

son ame que si le Goin voulait bien laisser reussir Titon et I'Au-

rore, sa premiere marque de reconnaissance serait de composer

un opera dans le gout italien : le pauvre diable de Mondonville

aurait ete fort embarrasse d'etre pris au mot ; il ne composait

que dans le gout plat. Gette negociation amusa longtemps le Goin,

qui etait compose de fanatiques de bonne foi et de neophytes

aussi zeles que Polyeucte, toujours pres d'abattre les idoles de

Tancienne religion, et de fanatiques gens d' esprit, passionnes a

la verite pour la musique italienne, mais prenant tout gaiement,

et preferant un quart d'heure de bonne humeur a toutes les

extases du monde. Le Goin se forma plus d'une fois en grand

comite sur la requete de Mondonville, tantot sous la presidence

de d'Alembert, tantot sous celle de I'abbe de Ganaye. II y eut

des avis tr^s motives. Les uns etaient disposes a accorder au sup-

pliant sa demande, sans tirer a consequence ; les autres opinaient

pour une chute complete
,
pure et simple , comme si elle eut

dependu de leur avis. Mondonville, en negociant avec le Goin,

Tie perdit pas de vue ses autres ressources. II se fit un puissant
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parti k Versailles, oii sa souplesse et ses intrigues lui avaient

procure beaucoup de protecteurs. II leur persuada que c'etait

moins son affaire que celle de la nation. Le patriotisme se re-

veilla. M""® de Pompadour crut la musique francaise en danger,

et fremit. On resolut de faire reussir 1'opera de Titon et VAu-

rore, a quelque prix que ce fut. Toute la maison du roi fut

commandee. Le jour de la premiere representation, d^s midi, le

Coin de la reine fut occupe par MM. les gendarmes de lagardedu

roi ; MM. les chevau-legers et les mousquetaires remplissaient le

reste du parterre. Lorsque MM. du Coin arriv^rent pour prendre

leurs places, ils ne purent en approcher et furent obliges de se

disperser dans les corridors et au paradis, ou, sans rien voir, ils

furent temoins des applaudissements les plus bruyants qu'oneut

jamais prodigues a une premiere representation. Un courrier fut

depeche a Choisy, ou etait le roi, pour porter la nouvelle du

succ^s. Notre defaite fut complete; on osa bientot aller plus loin,

et congedier la troupe de Bouffons, source de tant de discorde

;

et cela se fit si heureusement qu'on n'a pas entendu chanter

une seule fois depuis sur le theatre du Palais-Royal, et qu'on y

crie jusqu'a ce jour avec une force de poumons que le patrio-

tisme national peut seul endurer. J'avais propose alors humble-

ment au Coin de signaler notre attachement pour la bonne

musique a la derniere representation des Bouffons, de louer les

deux premieres logos de chaque cote, de nous y rendre tons en

grands manteaux de deuil, en pleureuses, en cheveux epars, en

chapeaux rabattus et garnis de longs crapes ; de garder un pro-

fond silence, convenable a notre triste situation, et de nous

borner a nous saluer reciproquement de la maniere la plus lu-

gubre et avec des reverences aussi allongees que nos visages.

Ce projet de rendre les derniers devoirs aux malheureux objets

de notre passion fut rejete, de peur que tout le convoi fun^bre

ne fut prie d' aller achever les obseques a la parol sse de la

Bastille.

Mondonville, malgre tous ses succ^s passagers, n'a jamais ete

regarde par les amateurs de la musique francaise que comma

un mauvais faiseur d' operas. Geux qui savent ce que c'est que

la musique, et que les hommes du plus grand genie ont obtenu

de grands succ^s en Europe, mais rarement la fortune, jugeront

en quel etat cet art est en France, quand ils sauront que les Rebel,
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les Francoeur, les Mondonville, les Dauvergne, sont parvenus k

se faire un etat de vingt ou trente mille livres de rente : aucun

de ces grands maitres n'aurait jamais reussi a gagner cent ecus

par an en aucun autre pays.

— M"' Golombe, Venitienne, mais vraisemblablement elevee

en France, a debute depuis peu avec le plus grand succes sur le

theatre de la Gomedie-Italienne, dans les roles de M™^ Laruette.

Gette actrice dansait autrefois dans les ballets de la Gomedie-

Italienne, et s'etait fait remarquer par sa beaute. Un Anglais,

milord Mazarin, en devint eperdument amoureux, et voulut

I'enlever. Ge danger fit quitter le theatre a la jeune et belle Go-

lombe. Ses parents la men^rent en province, ou elle se perfec-

tionna dans le jeu et dans le chant sur plusieurs theatres. Son

debut a ete des plus brillants. Tousnos auteurs, tant poetes que

musiciens, la regardent comme un sujet de la plus grande espe-

rance. Elle n'est pas, a ce qu'il parait, de la premiere jeunesse
;

elle a du moins Fair d'avoir environ trente ans. Elle n'a d'autre

defaut que trop de noblesse et trop de beaute pour le caractere

des roles de Topera-comique ; son port, sa^ demarche, son main-

tien, sont ceux d'une reine, d'une princesse, plutot que ceux

d'une Sophie, d'une Rose, d'une Golette. Son regard auguste,

noble et tendre, ses grands yeux, les plus beaux dumonde, sem-

bleraient plutot I'appeler a la tragedie. Son jeu est tant soit peu

maniere, mais de cette maniere qui plait encore lors memequ'on

la condamne, et que de bons conseils pourront aisement corri-

ger. Elle a une voix charmante et un gout de chant excellent,

plein de cette grace, de cette douceur, de cette facilite qu'on n'a

jamais su sentir en France. Aussi le seul reproche que les fms

connaisseurs font a M"'' Golombe, c'est de ne pas assez prononcer.

Que le diable les emporte! Quand ils ne voient pas des poumons

enfles comme des ballons, ils ne pensent pas qu'on ait forme un

son. Pour moi, c'est sans contredit la premiere, et peut-etre la

derniere fois que j'ai entendu chanter sur un theatre de Paris

avec ce charme et cette grace qui produisent le ravissement : je

dis la derniere fois, parcequeje ne doute pas qu'on ne conseille

a M'l* Golombe, tr^s-serieusement et de tr^s-bonne foi, de forcer

sa voix; et comme il est plus aise de se conformer au gout

public que de le corriger, M'i« Golombe prendra le parti le plus

aise. Je ne doute pas que cette actrice ne soit re cue; mais, d^s
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qu'elle sera au theatre, elle aura beaucoup d'ennemis parmi ses

camarades. Toutes les actrices seront jalouses d'elle, et, en vertu

de leur droit d'anciennete, elles rempecheront de jouer tant

qu'elles pourront.

— On assure que le drame intitule Jean Hennuyer, dveque

de Lisieux, est de M. Mercier, auteur de tant de drames roma-

nesques en prose dont aucun n'a pu obtenir les honneurs du

theatre. Je crois que celui-ci, sans etre un ouvrage de genie,

serait sur de son succ^s s'il pouvait etre recite au public de Paris

assemble, et je le trouve tres superieur a cet Honrdte Criminel

de M. Fenouillot de Falbaire, que la favour publique a si bien

accueilH, il y a quelques annees, a cause de son sujet. D'ailleurs,

11 serait bien edifiant de voir sur le theatre des Tuileries ce qu'on

ne voit en aucun lieu de la France, un prelat humain, doux, et

en qui la lumiere naturelle est encore assez pure pour lui per-

suader qu'il est affreux de vouloir amener les autres a notre

opinion par le feu et par le sang. Je crois qu'on serait venu de

tons les coins du royaume pour voir un oiseau si rare. J'esp^re

que les theatres du Nord I'exposeront a 1'admiration publique.

— On a fait depuis quelque temps plusieurs gravures en

caricature, pour se moquer des coiffures a la mode qui, a force

d'etre surmontees de boucles et de pompons, sont parvenues a

une hauteur demesuree. Plusieurs de ces caricatures sont d'une

invention assez grotesque, comme celle ou Ton voit le. friseur

grimpe sur une echelle fort haute pour pouvoir passer les boucles

superieures de la coiffure d'une dame assise devant sa toilette.

Mais, a force de multiplier et de varier ces caricatures, on en a

fait de tres-plates. Quoi qu'il en soit, si cette esp^ce de satire ne

rabaisse pas immediatement la manifere de se coiffer, elle emp6-

chera a coup sur les coiffures de nos dames et de nos agreables

demonterdavantage, et c'est quelque chose. La foireSaint-Ovide,

qui se tient en septembre et qui etait autrefois sur la place Yen-

dome, a ete transferee I'annee derniere sur la place de Louis XV
pour favoriser le Colisee. Cette translation a fait un tort consi-

derable aux marchands et aux entrepreneurs des differents spec-

tacles de la foire. Un limonadier, en usage de tenir un grand cafe

pendant cette foire, s'est avise cette annee d'un moyen nouveau

pour attirer le public dans sa boutique. II a fait coiffer tons les

jours ses musiciens, racleurs de violon, de basse, chanteurs et
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chanteuses en caricature, avecd'enormes coiffures qui touchaient

au plafond. Mais le grand succes de cette imagination a fait la

ruine de I'inventeur. Le public s'est porte en foule dans ce cafe

pour voir cette polissonnerie. On s'y est etouffe. Faute de place,

et a force de tumulte, personne n'a pu demander ni prendre le

moindre rafraichissement. Les verres, les vitres, les tables, les

sieges, tout a ete brise et abime, et le malavise limonadier force

de demander une garde a la police pour prevenir la funeste

affluence du public.

NOVEMBRE.

Paris, l**" uovembre 1772.

L'empereur Joseph II ayant ete se promener dans le Prater,

sans suite et seul, comme il lui arrive souvent, rencontra une

jeune personne qui ne le connaissait pas et qui lui parut afflligee.

Je crois meme qu'elle se plaignit de son sort avec assez d'amer-

tume, sans se douter du temoin qui I'ecoutait. Joseph s'approcha

d'elle pour lui demander le sujet de ses peines. La jeune per-

sonne, voyant un inconnu lui marquer de I'interet et de la com-

passion, lui raconta, avec beaucoup de naivete etde douleur, que

son p6re, officier dans je ne sais quel regiment, ayant ete tue

au service de I'imperatrice-reine, sa mere, manquant de fortune

et de protection, etait tombee dans une grande misere, que la

derniere cherte avait infmiment augmentee. EUe ajouta qu'ayant

subsiste jusqu a present de I'ouvrage de leurs mains, cette res-

source allait leur echapper faute d'acheteurs, dont le nombre di-

minuait tons les jours a cause de la durete des temps, de sorte

qu'elles allaient etrereduites incessamment a la derniere detresse.

L'empereur demanda si elles n'avaient jamais eu aucun secours

du gouvernement. « Aucun. » II demanda ensuite pourquoi la

m^re n'avait jamais songe a solliciter l'empereur, dont Facets

etait si facile, « On dit qu'il est avare, repondit la jeune per-

sonne ; ainsi nous n'avons pas tente une demarche inutile. » Le

monarque prit la le^on a profit. II donna quelques ducats a la

jeune personne avec une bague. II lui dit qu'il avait I'honneur



90 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

d'etre au semce de I'empereur, qu'il tacherait de lui etre utile

aupr^s de Sa Majeste; il lui marqua le jour et I'heure oii elle de-

vait se trouver avec sa mere dans les appartements de I'empe-

reur, parce qu'il y serait de service, et qu'il serait peut-etre en

etat de lui apprendre quelque bonne nouvelle. II ajouta qu'elle

n'avait qu'a representer la bague qu'il lui donnait pour etre ad-

mise dans le cabinet de Sa Majeste Imperiale, oii il se trouverait.

La jeune personne crut avoir rencontre son an^e tutelaire, et

n'eut pas tort. Elle se hata de faire part a sa mere de son heu-

reuse rencontre. L'empereur ayant pris des informations dans

I'intervalle et le recit de la jeune affligee s'etant trouve conforme

a la verite, il I'attendit au moment present dans son cabinet. Elle

ne manqua pas de s'y rendre avec sa mere, dans I'esp^rance de

retrouver son bienfaiteur et de lui remettre sa bague ; elle le

reconnut en efTet bien vite ; mais, aux respects qu'on lui rendait,

elle reconnut aussitot l'empereur. Elle se rappela alors ce qu'elle

lui avait dit sur I'avarice, et palit. Sa Majeste Imperiale daigna la

rassurer, annon^a k la m^re une pension sur I'etat de la guerre,

et dit a sa fiUe : « Une autre fois vous ne desespererez jamais

d'un coeur juste. » Paroles dignes d'etre conservees dans les ar-

chives de I'humanite. Voila le fait tel qu'il a ete rapporte dans

plusieurs papiers publics de Tannee derniere.

Un auteur anonyme ^ a cru ce fait propre a etre mis sur le

theatre, et a y produire un grand effet. II en a fait une comedie

en trois actes et en vers de dix syllabes. Le poete a bien senti

qu'il ne pouvait pas intituler la piece Joseph II; en consequence,

il a recule de quelques siecles le trait historique qui fait le sujet

de sa piece, et il I'a intitulee Albert 7^'", ou Adeline. Mais, a

ce changement de nom pres, il a laisse tout le reste conforme

h notre temps et a la verite des choses ; de sorte que vous y
trouvez un eloge tr^s-clair de I'imperatrice-reine Marie-Ther^se,

de madame la dauphine, et par ricochet celui de monseigneur le

dauphin et du roi Louis XV. Avec €es passe-ports et le but hon-

nete de faire cherir aux souverains la justice et la bienfaisance,

et de nous faire cherir les souverains justes et bienfaisants, 1'au-

teur anonyme avait encore pris la precaution de faire demander

1. L'autcur des Druides, Le Blanc de Guillet; Grimm lui-m6me le nommo plus

tard.
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Tagrement de M. le comte de Mercy, ambassadeur de Leurs Ma-

jestes Imperiales en France, et Son Excellence n'avait rien trouve

dans ses instructions qui put s'opposer a la representation d'^ 6?^-

line, Le censeur de la police avait approuve la pi^ce ; M. de Sar-

tine avait signe la permission de representer : en consequence la

pi^ce etait annoncee, affichee pour le 26 octobre dernier, lors-

qu'un ordre expedie de Fontainebleau, et arrive dans la nuit, en

defendit la representation. En attendant que nous sachions les

motifs de cette brusque defense, nous sommes toujours surs que

la piece ne sera pas jouee, et que les Gomediens en sont pour la

d^pense qu'ils ont faite en habits et en decorations ^

Je ne sais si cette pi6ce aurait obtenu quelque succ^s au

theatre : malgre sa faiblesse et sa platitude, I'audience aurait ete

peut-etre d'un grand effet sur la sc^ne. Avec un peu de talent,

I'auteur aurait pu faire le pendant de la Partie de chasse de

Henri IV, qui n'est pas un ouvrage de genie, mais qui plait au

theatre; premierement, parce que la representation en est de-

fendue a Paris, ce qui attire toujours la faveur publique; en

second lieu, parce quelle reveille une foule d'idees accessoires,

toutes interessantes, rappelant la memoire touchante d'un bon

roi. On aurait appele cette piece-ci la Partie de jjroiiienade de

Joseph second, et avec moins de faiblesse et moins de defauts,

elle aurait pu partager la reputation de 1' autre. Je conviens que

ce qu'il y a de plus difficile au monde, c'est de montrer sur le

theatre un souverain sans echasses, sans forfanterie, sans em-

phase, de le montrer dans son particulier, et de lui conserver de

la simplicite et de la dignite en meme temps. Au reste, comme
la cour ne s'est pas encore approprie le droit de defendre les

ouvrages de theatre a cause de leur faiblesse, a moins de voir les

choses de bien pres, on ne saurait deviner les motifs qui I'ont

portee a defendre la representation d'une piece en tout point irre-

prehensible ; car si I'auteur manque de talent, on ne saurait nier

qu'il n'ait les meilleures intentions du monde, et que sa comedie

ne soit pour le moins aussi edifiante que les sermons qu'on pre-

chera a Versailles pendant I'avent du mois prochain.

jfc Mole ayant presente cette pi^ce aux Gomediens, et I'auteur

i. Cette pi6ce ne fiit representee que le 4 fi^vrier 1775; olle obtint peu de

succ6s.
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etant reste absolument inconnu, on a cru a la police qvL Adeline

etait un ouvrage de M. de Voltaire, envoye ici avec tout le mys-

tfere possible pour etre joue en bonne fortune et sans contradic-

tion ; cette opinion s'est etablie dans le public. Je ne suis pas dans

le secret du patriarche, ma's je ne le croirai jamais auteur de

cette rapsodie, a moins qu'il ne me le mande de sa propre main.

II a fait depuis dix ou douze ans beaucoup de pieces faibles, et

11 aurait sans doute mieux fait de quitter la carriere dramatique

;

mais il y a dans Adeline des platitudes dont je le croirai inca-

pable, dut-il ecrire pour le theatre jusqu'a I'age de cent quatre

vingts ans.

— Nos poetes sont en train de mettre les aventures dessou-

verains sur la sc6ne. On conte du feu roi de Prusse qu'ayant

trouve un jour dans les champs une grande fille bien faite, et

pensant qu'il en tirerait une belle race en la mariant au premier

flugelmann de ses grands grenadiers, il lui donna un billet a por-

ter a I'officier commandant a la barriere la plus prochede Potsdam.

Ge billet portait un ordre signe du roi pour faire marier sur-le-

champ celle qui le remettrait a I'epoux designe. La grande fille se

douta que le billet dont elle etait chargeene lui porteraitpas grand

profit. Elle trouva, chemin faisant, une vieille femme qu'elle sub-

stitua k sa place, et esquiva ainsi le bonheur d'etre mariee de la

main du roi au plus grand homme de ses Etats. G'est un certain

M. des Fontaines, qui se qualifie de censeur royal et inspecteur

de la librairie, a qui il a passe par la tete de mettre ce conte sur

le theatre. Sa piece, intitulee le Billet de mariage^ comedie en

trois actes, melee d'ariettes, est son troisieme ou quatri^me peche

dramatique; e'en est assez quand on ne veut pas mourir dans

rimpenitence finale.

La scene est dans un village ou il y a deux petites cousines :

Tune coquette, c'est Babet; I'autre naive et tendre, c'est Rose.

Elles ont toutes deux de 1' inclination pour Colin, garde-chasse

;

mais le gout de Babet est leger et peu decide, au lieu que celui

de Rose est une franche et bonne passion; Babet a d'ailleurs

encore un amoureux qui serait au desespoir de la voir k un

autre. Le prince, qu'on appelle Sa Grandeur, et qui est prince

de je ne sais ou, s'egare a la chasse ; il rencontre la petite

coquette, qui lui apprend ou il est. Elle lui ofTre son gouter, et

comme il est excede de faim et de fatigue, il le mange de bon



NOVEMBRE 177.2. 93

coeur. Le babil de la petite coquette I'amuse pendant cette halte

champetre ; il veut lui faire du bien, elle.lui a confie qu'elle

aimait Colin le garde-chasse. Apres s'etre assure qu'elle ne sait

pas lire, le prince la charge de porter un billet a son capitaine,

des chasses, sans lui dire ce qu'il contient. Ge billet ordonne au

capitaine de marier sans delai Colin a celle qui lui remettra cet

ordre. Babet, qui est aussi legere et inconsequente que coquette,

confie ce billet a sa cousine Rose, qui est la veritable amoureuse

de Colin. Rose sait lire, et sa cousine ne lui a pas sitot tourne le

dos qu'elle se met en devoir de lire le billet du prince. Babet

revient, et Rose lui fait accroire que ce billet est un ordre de

marier sans delai celle qui le remettra au vieux Mathurin, oncle

de Rose. Babet, qui serait au desespoir de faire un mariage si peu

conforme a son gout, engage Rose a porter le billet a sa place,

parce qu'elle ne court pas les memes risques a cause de la pa-

rente. II y a plusieurs incidents tout aussi spirituellement inven-

tus. La difference des noms et des personnes cause beaucoup

d'imbroglio au capitaine des chasses, chez qui tons les person-

nages arrivent successivement. Sa Grandeur le prince arrive

aussi; tout s'eclaircit. Sa Grandeur donne Rose a Colin, et la

petite coquette a Lubin son amoureux, et fait deux noces au lieu

d'une. M. de La Borde, un des quatre premiers valets de chambre

ordinaires du roi, infatigable a nous exceder de sa musique plate

et barbare, a mis en musique ce Billet de mariage^ qui fut siffle

hier a la Comedie-Italienne' . Si la cour a defendu la representa-

tion d!Adeline a la Comedie-Francaise, elle a en revanche donne

un ordre aux comediens italiens de jouer le Billet de mariage.

Mais les pieces jouees par ordre reussissent rarement. La recep-

tion que le public a faite a celle-ci a bien justifie le jugement

que les Comediens en avaient porte.

— Ce n'est pas une chose aisee de repondre a M. de Voltaire,

ni de repondre au nom d' Horace. M. de La Harpe n'a pas craint

d'entreprendre I'un et I'autre, et il a publie la R^ponse dHorace
k M. de Voltaire. Cette reponse a six pages. Vous y trouverez

de r esprit, et meme le talent des vers ; mais vous n'y reconnai-

trez pas le genie, la mollesse et la grace d'Horace; vous y desi-

rerez surtout cette verve et cette facilite si loin de toute preten-

1. Le 31 octobre.

I
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tion qui fait du poete latin un module si charmant et si delicieux,

rami et le compagnon inseparable de tous les honnetes gens.

M. de La Harpe a senti la difficulte de faire parler Horace, et il

I'a sauvee en remarquant qu' Horace ecrit dans une langue qui

lui est encore un peu etrang^re. Quand il aura acquis Thabitude

de I'ecrire, sans doute qu'il ecriramoins longuement. Ne regardez

cette reponse que comme une piece composee a la louange de

M. de Voltaire, oubliez Horace, et vous serez tres-content. L'au-

teur a ajoute un Precis de la Vie de Voltaire, qu'il a compose

pour une certaine Galerie francaise^ dont M. Gauthier Dagoty,

graveur en couleur, justement decrie, fournit les portraits ^ Ge

Precis est bien fait; et comme personne ne doit se soucier d' avoir

la rapsodie de Gauthier Dagoty, on sera bien aise sans doute de

trouver ce petit morceau a part. Mais il est bien singulier que

M. de La Harpe, si intimement lie avec M. de Voltaire, ait de-

bute, en ecrivant sa vie, par un fait faux. G'est en fevrier J69/i

que M. de Voltaire est ne, et non le 21 novembre 169A, comme

le dit M. de La Harpe-.

Dans ri^pitre a Horace, M. de Voltaire parle de M. Huber et

le cite avec M. Tronchin pour garant de la bonne grace avec

laquelle il avait pris son parti lorsqu'il se croyait pr^s de sa fin ^
J'ai fait comparaltre ces deux temoins a mon audience pour

avoir communication des faits. Les deux temoins sont d'accord

que le mourant faisait tant de plaisanteries et disait tant de folies

qu'il y avait de quoi etouffer de rire. M. Huber, dont il est ques-

tion ici, est venu a Paris, il y a environ six mois, avec femme,

enfants, armes et bagages, pour y passer au moins une annee.

1. Galerie (rangaise, ou Portraits des hommes et des fcmmes c^lebres qui ont

paru en France, par M. Gauthier Dagoty, le fils, et I'abr^ge de leurs vies, in- 4",

1770 et suivantes. (T.)

2. Jal a releve sur le registre de I'eglise Saint-Andrc-des-Arts I'acte de bap-

t6me de Francois-Marie Arouet (lundi 22 novembre 4694), ne la veille. M. Des-

noiresterres combat egalement I'erreur de Grimm, acceptee et propag6e par tous

ses contemporains.

3. Aussi lorsque mon pouls, in^gal et presse,

Faisait peur a Tronchin, pr6s de mon lit plac^,

Quand la vieille Atropos, aux humains si s5v6re,

Approchait ses ciseaux de ma trame l^g^re,

Il a vu de quel air je prenais mon cong6

;

II sait si mon esprit, si mon coeur est change.

Huber me faisait rire avec ses pasquinades,

Et j'entrais dans la tombe au son de ses aubades.
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G'est un homme d'un genie et d'une trempe extraordinaires. Ne

pour les arts, sachant tout par instinct et par une sorte de divi-

nation, on pent dire qu'il a invente I'art de la peinture une

seconde fois, puisqu'il est parvenu, sans maitre, a faire des ta-

bleaux pleins de gout et de verite, et d'une touche tres-piquante

et tres-spirituelle. Ge qui les distingue surtout, c'est ce naturel

precieux et exquis qui rappelle la maniere de Van Dyck et d'au-

tres grands maitres, et qui est si eloigne de ce maniere qui fait

le supplice des gens de gout dans les tableaux francais.

II s'etait d'abord fait une reputation par ses decoupures il y a

douze ou quinze ans : talent unique et merveilleux ! Avec des

ciseaux et un raorceau de velin, il savait creer des tableaux dont

les sujets charmaient les connaisseurs, et dont 1'execution eton-

nait les artistes. II existe de lui des decoupures, surtout en An-

gleterre, qu'on montrera comme des reliques quand il ne sera

plus. Pour les petites choses, il les executait avec une facilite

prodigieuse. II avait, par exeniple, une si grande habitude de

faire des Vol ta ires qu'il les decoupait avec les mains derriere

le dos ; ou bien il se passait de ciseaux, et en dechirant une

carte en differents sens, il vous presentait 1'image du patriarche

de Ferney. Une autre fois il prenait de la mie de pain, et, la

presentant a son chien en differents sens, il se servait de sa

gueule pour vous faire un portrait du patriarche. II etait avec

cela inepuisable en inventions de sujets nouveaux. On en connait

un grand nombre de tres-piquants.

Sa Nativite n'est pas de ses imaginations la moins piquante.

L'etable etait sur une butte elevee. Le boeuf etait reste de garde

aupres de la creche ou etait I'enfant ; mais I'ane, en sa qualite

d'apotre, s'etait avance sur le bord de la butte et s'etait mis a

braire de toutes ses forces pour annoncer le miracle a I'univers.

Au bas de la butte on voyait accourir, des quatre parties du

monde, une foule innombrable d'anes et d'anons, qui se met-

taient a braire et a bondir de joie.

Depuis que M. Huber a quitte les decoupures pour la pa-

lette, il a consacre son pinceau presque entierement a M. de

Voltaire, avec qui il vit depuis dix-huit ou vingt ans; mais

celui-ci, qui est tres-enfant sur ce point, ne lui en a jamais su

bon gre, et a toujours cherche a decrier les tableaux d'Huber

comme des caricatures. Une aventure facheuse a acheve de

I
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donner au patriarche de Thumeur centre son Van Dyck. Celui-ci

avait entrepris de faire une suite de tableaux representant la

vie domestique du patriarche. Personne n'a jamais su faire son

portrait d'une maniere plus frappante. L'imperatrice de Russie

avait fait dire a I'auteur qu'elle acceptait tous ses tableaux, et

que plus il en ferait, plus il lui ferait plaisir. M. Huber envoya

tout de suite a Sa Majeste Imperiale une esquisse faite en trois

jours, ou Ton voit Voltaire dans son lit, ravi, en extase, a I'as-

pect des pelleteries precieuses et autres presents de I'auguste

Catherine apportes par un officier des gardes imperiales. Quoique

M. Huber n'ait jamais su si ce tableau etait parvenu a l'impera-

trice, il a continue a executer son projet, et je crois qu'il ne

serait pas eloigne de faire graver cette suite de tableaux repre-

sentant les diverses scenes de la vie domestique de I'homme le

plus cel^bre de I'Europe, si un certain nombre d'amateurs vou-

laient se reunir et former une souscription. II a apporte ces ta-

bleaux avec lui a Paris ; ils sont tous d'un piquant infmi, et

penvent etre augmentes encore d'une infinite de scenes interes-

santes. On voit, dans un de ces tableaux, le patriarche a table

au milieu de ses disciples, d'Alembert, Marmontel, tous ceux

enfm qui ont fait le pelerinage de Ferney ; I'auteur s'y est place

lui-meme,etil n'ya pasoublie le P. Adam. Dans un autre tableau,

on voit le dejeuner du patriarche. II est debout et prend son

cafe verse par la belle Agathe, a qui il dit tous les matins :

« Belle Agathe, vous charmez tous les yeux. » La belle Agathe

baisse modestement les siens, et rougit. Dans un autre tableau,

on voit Voltaire debout au milieu d'un groupe de jeunes paysans

et paysannes assis. II est enthousiasme et dans 1' extase a I'aspect

des richesses de la campagne ; ses auditeurs ont I'air de se mo-

quer un pen de lui. Mais le tableau qui a donne au patriarche

de I'humeur centre son peintre est celui de son reveil. On le

voit sortant de son lit et sautant dans ses culottes, ce qui est de

v^rite historique et rigoureuse, et dictant a son secretaire place

aupr^s du lit et devant une table. Ce petit tableau a ete vole a

M. Huber par un fripon de graveur qui I'a grave furtivement,

et y a mis des vers aussi plats que grossiers, dont le sel consiste

k dire que Voltaire montre son cul, que d'Alembert le baise,

tandis que Freron le fesse. Cette detestable polissonnerie se

vend chez les marchands d'images, et M. de Voltaire n'a pas
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encore pardonne a son historiographe d' avoir ete la cause inno-

cente de cette vilaine plaisanterie.

Voila la veritable raison pourquoi il I'a fourre dans son epitre

a Horace comme un faiseur de pasquinades. M. Huber lui a ecrit

a ce sujet une lettre que je vais transcrire ici, et Marmontel,

pour faire oublier les vilains vers du graveur, en a fait quatre

autres pour etre mis au bas de I'estampe en question. Les voici

:

Du dieu qui le poss^de il s'^veille agit6.

toi, de sa pensee heureux depositaire,

£cris. Le r^veil de Voltaire

Est celui du genie et de la v^rite.

Ces vers sont beaux, mais ils sont un peu trop serieux pour le

style dans lequel le tableau est traite; il en.faudrait de plus

gais et moins eleves.

LETTRE DE M. UUBER A M. DE VOLTAIRE.

De Paris, le 30 octobre 1772.

« Vous voulez done, monsieur, qu'Horace croie que j'etais

en train de rire quand vous etiez en train de mourir? II faut que

je me lave de cette horreur en lui affirmant que vous futes le

seul plaisant dans cette occasion, au point que vous m'attribuates

de vos propres plaisanteries, car, au lieu des lauriers que tant de

beaux esprits se promettent souvent, vous faites des aumones

des idees que vous avez de trop. G'est votre vice dominant, et je

n'ai pas du le laisser ignorer a Horace.

« Horace me connait, monsieur, plus que vous ne croyez. H
a predit dans sa huitieme satire : Oliyri truncus eram, que je

ferais des caricatures de grands personnages, et vous pourriez,

si j'ose le dire, ressembler a son dieu des jardins a quelque

chose pres. Si les jardins, par exemple, design aient les esprits

des hommes ; si les voleurs dont Priape est le fleau designaient

les erreurs et les prejuges, si I'hommage des nouvelles mariees

designait la premiere lecture des fiUes emancipees, si le caractere

specifique du dieu designait la verve, le genie createur ; si 1'in-

spiration poetique s'appelait le voltairisme, si les oiseaux qui

font leurs ordures sur I'idole designaient de raauvais rimeurs qui

X. 7
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ont mis leurs infames vers au has d'une miserable copie volee,

qu'auriez-vous a dire contre ce parallele? Pour moi, je suis le

faher^ mais non incertus. Et vous appelez cela des pasquinades

!

iN'entendrez-vous done jamais cette raison que vous savez si

bien faire entendre a lout le monde? Ne concevrez-vous pas qu'il

faut des ombres a votre portrait, qu'il faut des contrastes a une

lumi^re que personne ne pourrait soutenir; qu'Henri IV et

Benoit XIV seraient moins delicieusement dans votre souvenir si

I'un etait toujours monarque, I'autre toujours chef de I'Eglise?

Je vous ai dit cent fois que je savais precisement la dose de ridi-

cule qu'il fallait a votre gloire. II est de fait que depuis quinze

ans que selon vous, monsieur, je travaille a la ternir, elle n'a

fait que croitre et embellir; 'c'est un feu que ni I'armee joufTIue

d'l^ole, ni moi, ni tout ce qu'il y a de plus fort en fait de souffleurs,

n'avons pu qu'allumer davantage. Mais le moindre souffle etein-

drait ma bougie; c'est a quoi je vous prie, monsieur, de faire

attention. L'empressement du public, votre ame damnee, pour

tout ce qui vous represente bien ou mal, me force a vous des-

obliger sans 'cesse. J'entretiens son idolatrie par mes images, et

mon voltairisme est incurable. Mais, monsieur, etes-vous le seul

etre grave qu'on ait ose peindre sans son aveu? On a fait de tout

temps des caricatures de I'fitre supreme.

Iraitez le bon Dieu, qui n'en a fait que rire.

(( Lisez Voltaire sur la tolerance, et vous trouverez bon que

je continue a faire des heureux en vous multipliant. Je suis sans

rancune et avec autant d' admiration et de respect que jamais, etc.

« P. S. M. Tronchin sort de chez moi, tres-content d'etre pris

a temoin de votre fermete et de votre bonne contenance ; il con-

firme pleinement ce que vous en dites. Je presume qu'il se serait

bien passe de la gloire d'etre mis en parallele dans la Guerre de

Genh^e avec Govelle et la demoiselle Ferbot; mais y a-t-il un
bonheur parfait dans ce monde?

»

M. Huber a peint un Voltaire de grandeur naturelle, il I'a

colle et decoupe sur du carton, de sorte qu'en entrant chez lui

on est recu par le patriarche. 11 compte porter ce carton un de

ces jours a la Gomedie-Francaise, etle placer au fond de la loge.
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et puis faire repandre dans le parterre la nouvelle que M. de

Voltaire est a la comedie incognito dans une petite loge. Ge serait

un moyen a peu pr^s sur d'exciter un mouyement prodigieux

dans la salle et meme d'empecher les Gomediens de se faire

ecouter. Avec la nouvelle qui se repand de temps a autre, et qui

s'est renouvelee ces jours derniers, que M. de Voltaire est arrive

a Paris, il ne serait pas peut-etre impossible de faire prendre

aux badauds un carton place avec quelque art pour la figure

reelle du patriarche ; mais cette folie est meilleure a projeter qu'a

executer, et je suis bien sur queM. Huber s'en tiendraau projet.

— Parmi les colonnes preservatrices du gout, il faut compter

un certain M. Sabatier de Gastres, qui vient de se mettre tout

nouvellement au rang des athletes qui combattent pour la bonne

caused Ge Sabatier a commence par flagorner, du fond de sa

province, le bon Helvetius, en lui envoyant des contes orduriers,

c'est-a-dire les premices de son talent, comme on en a trouve

les preuves dans les papiers de I'auteur de rEsjint. II est vrai-

semblable qu'il a joue ce role avec quelques autres hommes

celebres ; mais, voyant qu'il n'y avait rien a gagner a flagorner

des philosophes, il a juge avec raison qu'il ferait beaucoup mieux

ses affaires en les altaquant. Quand on ne se sent pas la vocation

de partager la reputation des hommes celebres de sa nation, il

n'y a rien de mieux, pour se faire un nom et pour se procurer

du pain, que de les dechirer : la malignite publique vous repond

toujours du succes. Ge succes est passager, vous etes oubUe au

bout de quelques semaines ; mais vous avez vecu pendant ce

temps-la , et permis a vous de faire quelque nouvelle satire. En

consequence de ces principes et fidele a ce plan, M. Sabatier de

Gastres vient de debuter par les Trois Slides de noire litterature,

ou Tableau de Vesprit de nos ^crivains, depids Francois F^

jusquen 1772, par ordre alphab^lique ; trois volumes in-8° assez

considerables et fort bien imprimes. Dans cette espece de diction-

naire, la plupart de nos ecrivains vivants sont dechires sans

men;igement et beaucoup de gens mediocres sont loues. Sabatier

de Gastres ne manque pas de malignite; je lui crois plus d'es-

i. II etait d^j^ entre dans leurs rangs a I'aide de son Tableau philosophiqm
de Vesprit de M. de Voltaire, dont Grimm a rendu compte en juin 1771. Voir

tome VII, p. 281. (T.)

I
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prit qu'au plat secretaire*. II est vrai que I'esprit de mechancete

est de toutes les sortes d'esprit la plus aisee ; il ne s'agit que de

n' avoir ni principes, ni justice, ni pudeur ; et, Dieu merci, de

ces gens-la nous n'en manquons pas. On pretend que ce diction-

naire est un ouvrage de societe, et que Palissot y a beaucoup

contribue.

— M. Clement, de Dijon, qui a repondu a M. de Voltaire au

nom de Boileau et qui a obtenu par VEpitre ii Horace le titre de

plat secretaire, qualite en laquelle il a ete reconnu sur-le-champ

par toute la litterature, vient d'ecrire en son propre et prive

nom une Premitre Leitre cl M. de Voltaire, ecrit in-8^ de

soixante-huit pages. Gela suppose que le plat secretaire compte

adresser encore plusieurs autres lettres a M. de Voltaire, pour

lui apprendre a vivre. En effet, il ne s'agit de rien moins que

d'examiner en detail tous les ouvrages de M. de Voltaire et d'en

decouvrir les defauts a son siecle, le tout dans la vue patriotique

de preserver le gout public de la corruption totale dont il a ete

infecte par les ecrits de M. de Voltaire et de ses partisans. Ge

sont done aujourd'hui les La Beaumelle, les Glement de Dijon,

les Sabatier de Gastres, les Poinsinet, les Palissot et M. Freron,

de rAcademic d'Angers, qui preservent le gout public de sa ruine !

Des qu'il repose sur de telles colonnes, nous pouvons etre tran-

quilles. Je ne sais si I'abbe de iMably aura encore le courage de

lire la prose du plat secretaire comme il a lu ses vers. Quant a

moi, soit qu'il ecrive en prose ou en vers, qu'il ecrive en son

nom ou qu'il serve de plat secretaire a Boileau, il a une dose

trop forte d'ennui pour que j'en supporte la lecture, et M. I'abbe

de Mably me pardonnera si je n'ai pas pu lire cette Premidre

Lettre jusqu'au bout, et si je me dispense de lire celles qui sui-

vront.

— Le libraire Panckoucke a commence avecle mois d'octobre

un nouveau Journal historique et politique des principaux ^ele-

ments des differentes cours de VEurope. Ge journal doit paraitre

le 10, le 20 et le 30 de chaque mois, en deux feuilles et demie

1. Allusion au d^but de VEpitre d, Horace :

Toujours ami des vers et du diable pouss6,

Au rigoureux Boileau j'^crivis I'an pass6.

Je ne sais si ma lettre aurait pu lui deplaire,

Mais il me repondit par un plat secretaire.
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composant soixante pages d'impression ^ G'est une rapsodie

informe dans laquelle on ne fera que compiler ce qui aura ete

dit et rapporte dans les autres gazettes. Oa ne saurait se pro-

mettre de la part du redacteur ni impartialite ni cette honnete

liberte necessaire a une bonne gazette, et qui ne peuvent avoir

lieu dans les pays libres. Plus ce nouveau journal est protege

par le gouvernement, moins il obtiendra la confiance du public.

Mais au moins le redacteur pourrait n'etre pas un ignorant,

etranger non-seulement aux affaires de 1' Europe, mais aux choses

que personne ne pent ignorer avec bienseance. II a eu la pre-

tention de mettre a la tete de son journal un tableau politique et

historique de la situation actuelle de 1'Europe, rempli de plati-

tudes et de bevues, et capable de decrier son journal a jamais. II

dit par exemple de la Russie : « La naissance ne donne aucun

rang dans I'Etat ; de la vient que des etrangers sans nom y par-

viennent souvent aux plus eminentes dignites. » Gela est a peu

pr^s aussi judicieux que si quelqu'un disait : « La naissance ne

donne aucun rang en France, de la vient que souvent le fils d'un

procureur ou d'un receveur de tallies y parvient a la plus emi-

nente dignite, celle de ministre d'Etat. » Quand est-ce que nos

Francais ne parleront plus des choses qu'ils ne savent pas? Feu

le grand Poinsinet leur a donne dans une de ses parades une

lecon dont ils ne profitent guere, en faisant dire a son vieux Gas-

sandre : « Mon ami Gilles, quand tu voudras parler, commence

par te taire )>

.

— Le theatre de la Gomedie-Francaise vient de faire une

'bonne acquisition pour les roles de financier, de paysan, et

autres de ce genre qualifie de bas comique. Un acteur appele

Desessarts a debute avec succfes dans ces roles, et vient d'etre

recu^ II a une bonne mine, un gros ventre, une voix excellente;

il parait avoir de la chaleur et de I'intelligence. L'emploi de

paysan etait vacant a la Gomedie depuis la mort de Paulin, qui

jouait aussi les roles de tyran ; il faisait le diable k quatre dans la

1. Ce journal, connu sous le nom de Journal de Geneve, parcc qu'il portait la

rubrique de cette ville, commenQa de paraitre le 10 octobre 1772 et finit le

10 aout 1792; il forme 79 volumes in-12. >,

2. C'est une erreur. Lemazurier nous apprend, dans la Galerie historit^ \^
Thedtre-FranQais. tome I, p. 228, que Desessarts d^buta le 4 octobre 1772, cf^

'^

fut reQu que le 1" avril 1773. (T.)
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grande pifece, et le pauvre diable dans la petite. Pour les roles

de financier, nous n'avions plus que Bonneval, acteur grimacier,

dont le principal merite consistait a bien savoir ses roles. Voila

done une bonne recrue, et qui vient a propos.

15 novembre 1772.

Nous venons de recueillir le premier heritage de la succes-

sion de feu M. Helvetius. Le Bonheur^ poeme en six chants, avec

des fragments de quelques epitres, ouvrage posthume de M. Hel-

vetius, vient d'etre imprime en pays etranger, et il s'en est glisse

quelques exemplaires dans Paris, au grand regret de M. I'arche-

veque qui n'a pas manque de crier au scandale. Heureusement,

ces cris sans cesse repetes deviennent vox clamantis in deserto'y

sans quoi, si Ton voulait y faire attention, ce prelat depeuplerait

la France de livres et d'auteurs. Le bon Helvetius n'etait pas ne

po6te, comme la lecture de ce poeme vous le prouvera. Mais, voyant

dans sa jeunesse la carriere brillante de M. de Voltaire et ayant

eu toute sa vie une passion demesuree pour la reputation litte-

raire, il espera s'en faire une en se livrant avec ardeur a la

poesie, sous la conduite de M. de Voltaire, qui fut pour lui a la

fois un ami indulgent et un censeur severe ; il quitta ensuite la

poesie pour la philosophic, qui le rendit cel^bre en lui suscitant

beaucoup de persecutions. Son poeme du Bonheur est reste

imparfait. II I'avait laisse la anciennement pour s'occuper du

livre De VEsprit. L'editeur nous apprend qu'il s'y est remis la

derniere annee de sa vie, et qu'il comptait y mettre la derniere

main. Ce qu'il y a de singulier dans un ouvrage de poesie, c'est

que ce que I'auteur a compose sur la fm de sa vie m'a paru tr^s-

superieur a ce qu'il avait fait dans le feu de sa jeunesse. Mais,

en tout, le squelette de ce poeme (car ce n'est que cela) n'a pas

fait fortune a Paris, et est deja oublie.

Si le poeme du Bonheur n'a pas fait de sensation, en revan-

che, la preface, qui renferme un essai sur la vie et les ouvrages

de M. Helvetius, en a fait beaucoup ; elle remplit cent vingt

pages. C'est un excellent morceau, plein de philosophie, ecrit

dr^ le meilleur gout, hardi, sage et piquant; c'est un modele

^-e' genre. Cette preface est de M. Saint-Lambert, et ce n'est

certainement pas ce qu'il a fait de moins bien ; mais a cause des
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scribes et des sepulcres blanchis^, il n'en convient pas; et Ton

a dit quelle a ete trouvee dans les papiers de feu Duclos. Duclos

n'aurait certainement pas ecrit une page de cette preface ; il

n'etait ni ecrivain assez sage, ni assez galant homme pour cela

:

car, dans ce morceau, I'ame d'un citoyen penetre des maux de

son pays se fait aussi apercevoir. Le veritable heritage qui doit

nous revenir de M. Helvetius, c'est un ouvrage considerable qui

aura pour titre : De VHommej de ses facultes inlelleciuelles et

de son Mucation. On I'imprime actuellement en Hollande. L'au-

teur y a travaille pendant plusieurs annees. Ge que j'en ai vu

me fait craindre que cet ouvrage ne parvienne pas au degre de

celebrite du livre De VEsprAt^ auquel il doit servir de develop-

pement. En attendant qu'il paraisse, les deux fillQS que M. Hel-

vetius a eues de son mariage avec M^^^ de Ligniville viennent de

se marier, I'ainee a M. le comte de Mun, la cadette a M. le comte

d'Andlau.

Vous ne serez pas fache peut-^tre de lire ici deux lettres a

M. de Voltaire dont on a trouve les brouillons dans les papiers

de M. Helvetius, et dont la premiere concerne le livre De VEsprit,

la seconde I'ouvrage encore inconnu dont je viens de parler. La

premiere doit avoir ete ecrite en 1758, la seconde vers la fm de

1771.

PREMIERE LETTRE A M. DE VOLTAIRE.

« Vous ne doutez pas, monsieur, que je ne vous eusse

adresse un exemplaire de mon ouvrage le jour meme qu'il a

paru, si j'avais su ou vous prendre; mais les uns vous disaient

h Manheim, les autres a Berne, et je vous attendais aux Delices

pour vous envoyer ce maudit livre qui excite contre moi la plus

violente persecution. Vous saurez qu'il est supprime, que je suis

dans une de mes terres a trente lieues de Paris, que dans ce

moment il ne m'est pas possible de vous en envoyer, parce qu'on

est trop anime contre moi. J'ai fait les retractations qu'on a vou-

lues, mais cela n'a point pare I'orage qui gronde maintenant plus

fort que jamais. Je suis denonce a la Sorbonne, peut-etre le

serai-je a I'assemblee du clerge
; je ne sais pas trop si ma per-

1. VcB vohis, scribce et phariscei liypocritce : quia similes estis sepulchris deal-

batis. (Matthiku, xxiii, 27.)
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Sonne est en surete, et si je ne serai pas oblige de quitter la

France. Rappelez-vous done en me lisant le mot d'Horace : Bes

est sacra miser. Je souhaiterais que mon livre vous parut digne

de quelque estime ; mais quel ouvrage peut meriter de trouver

grace devant vous? L' elevation qui vous separe de tons les

autres ecrivains ne doit vous laisser apercevoir aucune difference

entre eux. Des que je le pourrai, je vous enverrai mon ouvrage

comme un hommage que tout auteur doit a son maitre, en vous

conseillant toutefois de relire plutot la moindre de vos brochures

que mon in-/i°. »

SEC4ONDE LETTRE A M. DE VOLTAIRE.

(c Monsieur, une indisposition de ma fiUe m'a retenu a ma
campagne quinze jours de plus qu'a I'ordinaire; c'est dans ma

terre que j'ai recu la lettre que vous m'avez fait I'honneur de

m'ecrire. Je serai dans huit jours a Paris; a mon arrivee je ferai

tenir a M. Lutton la lettre que vous m'adressez pour lui.

« Je vous remercie bien des notes que vous m'avez envoyees.

Yous avez le tact bien sur ; la note h et la derniere sont celles qui

ont du paraitre le plus paradoxales.

(( Le plan de I'ouvrage De FEsprit ne me permettant pas de

tout dire sur ce sujet, je m'attendais, lorsque je le donnai au

public, qu'on m'attaquerait sur ces deux points, et j'avais deja

prepare ma reponse dans un ouvrage dont le plan me permet-

trait de m'etendre sur ces deux questions. Get ouvrage est fait

;

mais il ne m'est pas possible de le faire imprimer sans m'expo-

ser a des persecutions, maintenant que notre parlement est com-

pose de pretres et que notre inquisition est plus severe que celle

d'Espagne. Get ouvrage, ou je traitais bien ou mal une infmite de

questions piquantes, ne peut paraitre qu'a ma mort.

(( Si vous veniez a Paris, je serais ravi de vous le communi-

quer, mais comment vous en donner un extrait dans une lettre?

G'est sur une infinite d'observations fines que j'etablis mes prin-

cipes ; la copie de ces observations serait tres-longue, II est bien

vrai qu'avec un homme d'autant d'esprit que vous on peut

enjamber sur bien des raisonnements, et qu'il suffit de lui mon-

trer de loin en loin quelques jalons pour qu'il devine tons les

points par lesquels la route doit passer.
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(( Si toutes les idees nous viennent par les sens, c'est que

nous n'avons que des sens.

(( Examinez done ce que c'est en nous que Tame, apr^s en

avoir abstrait la memoire qui est un organe physique qu'on perd

par un coup, une apoplexie, etc. L'ame se trouvera reduite a la

seule faculte de sentir. Pour avoir ce qu'on appelle de 1' esprit,

il faut pouvoir comparer nos sensations entre elles. Aussi, chez

les Grecs, les muses sont-elles les filles de Mnemosine. L'imbe-

cile qu'on met sur le pas de sa porte n'est qu'un homme qui a

perdu la memoire.

(( Une fois assure par ce raisonnement et une infinite d'autres

que l'ame n'est pas I'esprit, quelle n'est en nous que la faculte

de sentir, examinez ce que c'est que juger dans les objets phy-

siques. En pareil cas, le jugement est le prononce de la compa-

raison que nous faisons entre deux ou plusieurs objets. Mais

qu'est-ce que c'est que comparer? c'est voir alternativement. On

met deux echantillons de jaune sous mes yeux, je les compare,

je les regarde alternativement. Quand je dis I'un est plus fence

que I'autre, je dis que I'un, selon le systeme de Newton, refle-

chit moins de rayons d'une certaine espece, c'est-a-dire qu'il

excite dans mon ceil une moindre sensation, c'est-a-dire qu'il

est plus fence. Or ce jugement n'est evidemment que le recit

ou le prononce de la sensation eprouvee. Les jugements portes

sur les idees abstraites et collectives, etc., peuvent pareillement

se reduire a des sensations. Done en nous tout est sentir. Quant

aux mots de nos langues qui n'expriment point d' objets physi-

ques, tels que les mots grandeur, force, etc., je prouve que tons

ces mots et en general tons ceux qui ne sont point representa-

tifs d'objets physiques ne nous donnent aucune idee reelle, et

que nous ne pouvons porter de jugements sur ces mots que

lorsque nous les avons rendus physiques par leur application a

telles ou telles substances; que ces mots sont dans nos langues

ce que sont A et B en algebre, qu'ils n'ont de signification reelle

qu'autant qu'ils sont mis en equation, et qu'en consequence

nous avons une idee differente du mot grandeur, selon que nous

I'appliquons a une nouvelle ou a un elephant.

(( Quant a la faculte que Ton suppose en nous de comparer les

objets entre eux, je prouve que cette faculte n'est autre chose

que I'interet que nous avons de les comparer, lequel interet
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decompose peut toujours se reduire a une sensation physique.

S'il etait possible que nous fussions impassibles, nous ne com-

parerions point, faute d'interet pour comparer.

« Si le decousu de ces idees ne vous en faisait naitre aucune,

11 faudrait que le hasard vous amenat a Paris pour que je pusse

vous montrer tout le developpement de mon systeme, partout

appuye sur des faits. II est vrai que ce que je vous marque a ce

sujet dans cette lettre ne sont que des indications, et qu'il faut

que vous fassiez de tete mon livre pour m'entendre.

« Si ces idees decousues vous font rever et vous font entrevoir

la route par laquelle j'ai pu prouver quejtout en nous se reduit

a sentir, je vous expliquerai pareillement dans une seconde

lettre comment je parviens a montrer que tons les hommes

communement bien organises ont une egale aptitude a I'esprit.))

Cette derniere opinion etait le paradoxe favori de M. Helve-

tius et en meme temps le moins soutenable. Une grande partie

de son livre De VHomjne est employee a etayer ce paradoxe par

des raisonnements a perte de vue, mais qui ne convaincront

personne. Soutenir que tous les hommes naissent avec des dispo-

sitions egales, c'est soutenir que tous les hommes naissent avec la

meme physionomie, tandis qu'il ne s'en trouve pas deux qui se

ressemblent. L'envie de dire des choses neuves fait tomber dans

ces exces qui sont I'abus de la philosophie.

M"*" Helvetius a fait eriger dans son appartement un mausolee

a son mari, sur lequel on lit le quatrain suivant, qui est de

M. de Saint-Lambert

:

Toi dont I'ame sublime et tendre

A fait ma gloire et mon bonheur,

Je fai perdu
;
pres de ta cendre

Je viens jouir de ma douleur.

M. Dorat, sans avoir ete lie avec M. Helvetius, a honors sa

memoire de I'epitaphe suivante, qui a ete vraisemblablement

composee apres la lecture de la preface dont je viens de rendre

compte

:

Bienfaiteur d^licat, riche sans etalage,

P^re tendre, ami g6n6reux,
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Au sein de I'opulence il eut les moeurs d'un sage,

Et son or lui servit k faire des heureux.

Mais vers le d6clin de son age

.Des vices de son temps la desolante image

Vint le blesser d'un trait si douloureux

Qu'au del^ des rives sombres,

Entre Platon et Lucr^ce attendu,

Doucement il est descendu

Chercher des vertus chez les ombres.

— II faut conserver ici 1' inscription que M. Diderot a faite pour

sa satisfaction et sans mission pour la statue equestre de Pierre le

Grand, que Catherine II fait eriger dans sa capitale sur le modele

de M. Falconet, sculpteur francais. La voici:

Profligatis hostium armis,

Classe cremata,

Aucto dominio,

Felicitati populorum reddita pace,

PETRO
Nomine primo

Monumentum posuit

CATHARINA
Nomine secunda

Anno 1772.

Je n'aime pas trop cette inscription. Independamment d'une

touche plus antique que je desirerais a ce latin, je n'aime pas ce

jeu de nomine jJrimiis h nomine secunda^ ni I'esp^ce de compli-

ment detourne qu'il renferme. Cela n'a pas assez de dignite pour

I'importance des personnages qui en sont I'objet, cela est trop

ginguet pour le bronze et pour le marbre qui ne s'accommodent

pas de finesses. Les anciens mettaient dans ces occasions les

eloges et les compliments dans les choses et non dans les mots,

et cela etait bien aise ici. En consequence de ces considerations,

je me suis adres'se pour ma propre satisfaction a I'abbe Galiani,

et je lui ai demande une inscription selon mon gout pour la statue

equestre de Pierre le Grand, Voici la reponse qu'il m'a faite de

Naples le 17 octobre dernier.

« Salut k la chaise de paille!

« Chacun a son gout. Voici mon inscription pour Catherine II

faite en six minutes, apres en avoir regu I'ordre de votre part et
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bon plaisir. Rien n'est si aise que de mettre de grands mots a la

place de grandes choses. II m'aurait fallu six ans peut-etre pour

trouver une inscription pour d'autres souverains.

CATHARINA II AUGUSTA
Mater senatus, mater castrorum,

Mater patriae,

Conditis legibus, bonis artibus restitutis,

Rege Polonis dato,

Turcis terra marique debeilatis,

Tartaris in poteslatem redactis,

Valachis, Moldavis in fidem receptis,

Finibus imperii propagatis,

Statuam cum ornamentis

Tmperatori caesari PETRO I AUGUSTO
Patri patriae

Libens merito posuit.

Dedicata anno 1772, mense, etc.

(( Le philosophe a oublie que c'est Catherine elle-m^me qui

erige la statue de Pierre le Grand et que personne ne doit se

louer ni directement ni indirectement. Dans les inscriptions, il ne

faut que des faits et des faits vrais. Ce sont des monuments his-

toriques et rien de plus. La posterite doit juger sur les faits.

(( Vous ne galoperez pas, a ce queje crois, de longtemps.Les

medecins ont bien fait de vous defendre de voyager sitot. J'au-

rais mille choses a vous dire, mais je me suis purge ce matin et

je dois aller diner chez des Espagnols aussi grands qu'aimables

que M. le due d'Arcos a amenes avec lui. lis sont si dilTerents de

I'idee qu'on avait des Espagnols que le marquis de Mora n'est

plus pour moi un miracle ; il n'est plus a mes yeux que le plus

grand des grands d'Espagne. Adieu. Dites mille choses de ma
part a nos amis. Je me reproche de ne pas leur ecrire, mais le

depart du baron de Gleichen a casse mon dernier ressort et je

&uis devenu absolument immobile. Adieu. »

— M. d'Anville, de I'Academie royale des inscriptions et

belles-lettres, le premier, ou pour mieux dire, le seul de nos

geographes, vient de publier deux brochures in-12 qui ne sau-

raient manquer d'etre recherchees dans les circonstances ac-

tueUes. La premiere a pour titre : VEmpire turc considere dans

son Hahlissement et dam ses accroissements successifs. La se-
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conde : VEmpire de Russie, son origine et ses accroissements,

Je Grains seulement que M. d'Anville n'ait fait ces deux mor-

ceaux un peu superficiellement et a la hate pour profiler du mo-

ment ou tous les yeux sont ouverts sur ces deux empires. G'est

par la meme raison qu'on a multiplie a I'exces depuis quelque

temps les cartes de Pologne avec toute la precipitation et toute

la negligence possibles.

— Sermons preches a Toulouse devant MM, du Parlement

et du Capitoulat, par le R. P. Apomp^e de Tragopone, capucin

de la Champagne pouilleuse. A tHeutheropolis^ chez Jonas

Freethinker, imprimeur et libraire, rue de VAntimoine, entre

le palais de la Raison et Veglise de Notre-Dame des lumieres,

i77i^. Volume in-12 de quatre cent quarante pages. Jene sais

d'ou nous vient ce present. Le titre, comme vous voyez, n'est

pas de trop bongout. Les sermons, au nombre de deux, sont une

satire contre 1' intolerance. Le capucin, pour justifier la cata-

strophe de I'infortune Galas, parcourt tout I'Ancien et le Nouveau

Testament, et prouve que I'intolerance est de droit divin et d'un

usage tres-salutaire. 11 y a beaucoup de notes et beaucoup de

traits heureux; les juges de Galas y sont honores comme ils le

meritent. On trouve a la fm une demi-douzaine de lettres qui

renferment les details de cette afFreuse aventure, et qu'on nepeut

lire, meme apr^s dix ans, sans frissonner d'horreur.

DECEMBRE.

1®'' d6cembre 1772.

L'histoire du genre humain sera eternellement la meme, les

acteurs changeront de nom, mais repeteront toujours le meme
role. La superstition et le fanatisme ne sont pas seulement des

fleauxque la religion entraine a sa suite, ce sont deux maladies

de I'esprit humain si incurables, si inveterees, qu'on en trouve

I

les traces jusque dans les matiferes de gout et de pur amusement.

Un homme de genie parait, a peine y a-t-il quelques bons es-

1

1. Ce livxe est inconnu aux bibliographes.
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prits qui s'en apercoivent; la multitude ne s'en doute pas. Mais

comme cet homme par son essence est createur, comme il de-

vance son siecle, comme il ouvre un ordre de choses nouvelles

on de beautes inconnues, comme sa marche ne ressemble en rien

k la marche ordinaire, il s' attire bientot I'attention du public; il

est juge; ne ressemblant a rien de connu, il est condamne, et

doit s'estimer tres-heureux si les dons du genie qu'il recut du

sort en partage ne deviennent pas la source de son malheur et

ne disposent pas de son repos et de sa tranquillite. Quelquefois, il

ne suffit pas de toute sa vie pour se faire pardonner sa superio-

rite. Mais des qu'il cesse d'etre, il commence pour lui une autre

succession d' opinions. La mort desarme lahaine, fait taire I'envie

et la calomnie, et permet a la justice d'elever sa voix en faveur

de ceux qui ont droit a I'admiration de la posterite sans avoir

pu vaincre la prevention de leur siecle. Alors les hommes pas-

sent insensiblement mais rapidement a I'extremite opposee. On

dirait qu'ils s'empressent de venger par un hommage vain et tar-

dif la cendre inanimee d'un grand homme des outrages qu'il a

recus pendant sa vie, des chagrins qu'il lui a fallu devorer. Alors

'cet hommage ne tarde pas a devenir un culte, une religion. Tout

homme qui oserait relever la plus petite tache, la moindre imper-

fection dansl'objet de ce culte, deviendrait odieux, serait regarde

comme I'ennemi de la nation, comme un homme dangereux et

bon a exterminer. Ordinairement la religion qui s'etablit pour

honorer les morts n'en est que plus ardente k deprimer les vivants

et a leur disputer tout droit a I'immortalite ou a la reconnais-

sance des hommes.

Voila le pivot sur lequel roulera invariablement la justice des

si^cles, et comme Fontenelle a remarque que les sottises des p^res

etaient perdues pour les enfants, on pent etre sur que les injus-

tices des siecles passes n'en epargneront pas uneseule aunotre.

Je m'amuse quelquefois a penser quel serait aujourd'hui le sort

de Molifere s'il etait ne de notre temps, et qu'il eut actuellement

de trente a quarante ans. Je suis persuade que la plupart de ses

pieces, bien loin d'obtenir le suffrage qu'elles meritent, passe-

raient d'abord a coup sur pour etre de mauvais ton, seraient de-

daignees pour leur gaiete et leur force comique qui font precise-

ment leur prix aux yeux d'un homme de gout, et que le petit

nombre de ceux qui oseraient aimer Moli^re a la passion seraient
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regardes comme des gens d'un gout abject et deprave qui ne me-

ritent pas qu'on s'occupe a les ramener, et qui ne composeraient

surement pas un parti bien redoutable. Gonservez avec cela a

Moli^re son etat au milieu des prejuges gothiques qui existent

sur sa profession, et vous verrez I'estime qu'on en fera ! Un co-

medien ! voila un plaisant faquin pour pretendre a Fimmortalite

et aux honneurs du genie ! II en aurait peut-etre I'orgueil qui

passerait pour insolence, et alors monsieur le premier gentil-

homme de la chambre le ferait mettre de temps en temps au ca-

chot pour lui apprendre a se croire quelque chose. Dans le cou-

rant de sa vie, M. I'intendant des Menus le ferait attendre vingt

fois dans son antichambre, et le clerc de procureur se regarde-

rait comme son maitre, parcequ'il pent aller decider, moyennant

vingt sous, au parterre, du meritedes acteurs et des pieces. Voila

quel serait aujourd'hui indubitablement le sort de ce Moliere dont

le nom ne se prononce qu'avec respect, et dont I'Academie fran-

caise a ordonne de nos jours I'eloge public au milieu de ceux de

Maurice de Saxe et du due de Sully. O vanitas vanitatum 1 un

intendant des Menus se regarderait comme son maitre, un clerc

de procureur comme son juge, et M. Freron, de I'Academie

d'Angers, n'en parlerait que pour dechirer ses ouvrages et de-

couvrir ses plagiats

!

Si Moliere n'a pas eprouve ces degouts de la part de ses con-

temporains, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas parce qu'il

avait du genie, c'est parce qu'il etait bon courtisan, et parce que

le hasard I'avait fait naitre sous un roi a qui Ton avait dit d'ai-

mer tout ce qui tenait a la gloire des lettres et des arts. Pierre

Corneille, que nous avons surnomme le grand, n'echappa pas a

cette destinee inevitable du genie. Longtemps meconnu ou op-

prime par la sottise du cardinal de Richelieu et par la bassesse

de ceux qui voulaient plaire a ce ministre aussi vain dans ses

pretentions d' esprit qu'implacable dans ses haines ministerielles,

Corneille n'obtint justice de son siecle que lorsqu'il eut un rival

qu'onvoulaitecraser. L' admiration pour Corneille devint extreme^

mesureque Racine s'eleva. On se demande aujourd'hui aveceton-

nement comment des esprits aussi distingues que M™'' de Sevi-

gne, M'"'' Deshouli^res, un Saint-l^vremond et d'autres ont pu

meconnaitre le genie de Racine. Etaient-ils de bonne foi en le

jugeant avec cette leg^rete et on peut dire ce mepris ? Oui, sans
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doute. Ceux qui ont passe leur premiere jeunesse ont toute la

peine du monde areconnaitre un merite superieura ceux qui sont

plus jeunes qu'eux et qui commencent leur carriere. Indepen-

damment de la difficulte de croire qu'il puisse rien venir apres

nous qui vaille la peine d'etre regarde, et que I'epoque dans la-

quelle nous existons ne soit pas la plus memorable de toutes, le

moyen de supposer un grand genie a un jeune homme qu'on a

vu sortir du college, qui vous fait la reverence, qui, n'ayant en-

core aucun appui, doit des egardsa tout le monde a titre d'age,

derang et de consistance? Gela n'est pas plus aise que de croire

aux miracles et a la canonisation d'un saint avec qui Ton a soupe

etjoue au piquet. Quelques esprits rares auront le don de la di-

vination et pressentiront la destinee du jeune homme, mais ces

esprits ne seront guere plus nombreux que ceux quinaissent avec

les dons du genie; et si leur opinion influe sur le jugement de

la generation suivante, elle ne sera jamais assez puissante pour

(lonner le ton a leur si^cle.

Mais un culte fanatique et passionne suit immediatement cette

premiere epoque. Aujourd'hui le respect pour Corneille et pour

Racine est pousse jusqu'a I'idolatrie; mais, comme ce sont deux

hommes d'un genie trop divers, leurs partisans commencent a 6tre

sur le qui vive entre eux, et il se forme sourdement deux sectes

dans la litterature dont la haine eclatera incessamment et donnera

aux oisifs le meme spectacle que la querelle sur la superiorite

des anciens sur les modernes a fourni au commencement de ce

si^cle. Ce nouveau proces, dont les avocats des deux parts com-

mencent a nous etourdir, ne sera guere moins ennuyeux que

I'autre a suivre dansses divers plaidoyers
;
j'espere que le public

prouvera parsa lassitude qu'on ne plaide pas impunementdevant

lui des proces insipides et interminables.

M. de La Harpe, en intrepide racinien, vient de faire une

terrible levee de boucliers. II parait de lui un £loge de Racine for-

mant, avec les notes dont il est accompagne, une brochure in-8°

d'une centaine de pages. L'Academic de Marseille avait propose

ce sujet pour prix d'eloquence de cette annee. M. de La Harpe

n*a pas envoye sa pi^ce au concours, il a voulu etre juge par le

public, lequel a appointe la cause ; Y^loge de Racine^ ecoute

d'abord dans quelques societes avec enthousiasme et transport,

n'a faitqu'une trte-faible sensation lorsqu'il aparu en pubUc.
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Quand on veut se faire le panegyriste ou le critique d'un ecri-

vain illustre, il faut se garer des points interrogatifs et admiratifs;

avec des exclamations continuelles, vous etes sur de fatiguer

bien vite et de devenir insipide. Et puis, quelle sottise a vousde

vouloir toujours nous cogner le nez sur les beautes d'un auteur

que tout le monde sait par coeur, comme si nous n'avions pas

assez d'esprit pour les sentir sans vous ? Gette petite fatuite fa-

tigue a la longue et indispose le lecteur centre le panegyriste.

L'Eloge de M. deLa Harpe manque d'idees et de vues qui, seules,

pouvaient lui procurer un succes eclatant et solide. Un coup d'oeil

neuf et profond porte sur la tragedie et sur I'art dramatique,

voila par ou il fallait honorer la cendre du grand Racine.

Racine etait ne avec le meme talent enchanteur que Virgile
;

sa poesie est une musique delicieuse qui rappelle I'harmonie di-

vine du prince des poetes latins. Mais cette poesie etait toujours

epique comme celle de Yirgile, et jamais dramatique. Geux qui

voudront reflechir sur ces deux termes, s'ils se sont forme le

gout par la lecture des anciens, m'entendront sans que j'explique

davantage cette idee. Aujourd'hui on entend des eloges outres

(car onaime les exc^s en tout) de cette harmonie qui charmetant

en lisant Racine. En remontant a la source de ces eloges, on

trouve qu'ils partent de quelques-uns de nos pontes qui, n'ayant

ni idees ni genie, se flattent d'avoir dans leurs vers un certain

ramage qu'ils appellent harmonie et sous lequel ils esp6rent de-

rober leur faiblesse. Mais ce ramage est fort loin de I'harmonie

de Virgile et de Racine, don divin trop rarement accorde a quel-

ques ames privilegiees et fort different de cette harmonie meca-

nique et etudiee qui ne derobe pas a I'oreille seduite I'aridite et

la sterilite d'un mauvais fonds.

Comment M. de La Harpe, manquant d'idees, s'y est-il done

pris pour remplir la tache qu'il s'etait imposee? 11 a fait de son

£loge de Racine un plaidoyer centre Pierre Corneille, qu'il a at-

taque dans toutes ses possessions, et a qui il laisse a peine

quelqueasile pour s'y nicher avec sa gloire. II aime a ferrailler,

et il espere sans doute que cette brusque attaque fera grand

bruit, et attirera 1' attention du public. Moi, qui aime la paix et

qui redoute I'ennui, j'esp^re que cet insipide proces ne sera pas

suivi, et que toutes les temerites de M. de La Harpe resteront

sans reponse, sans quoi il y aura de quoi perir d' ennui cet hiver

X. 8

I
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sous le fatras de ces tristes brochures. G'est bien assez d'entendre

nos merveilleux disserter sur ces mati^res rebattues, k diner et a

souper, tout le long de I'annee. Les lieux communs sont de dure

digestion a la longue, et les tetes neuves sont bien rares. Les

autres devraient se taire, m6me en ecrivant harmonieusement,

ce qui devient un petit merite dans une langue cultivee et formee

depuis cent ans.

La derniere note dont M. de La Hai-pe a enrichi son eloge est

dirigee contre la chaleur que tout le monde exige aujourd'hui

dans les pontes et dans les artistes. M. de La Harpe dit que cet

amour de la chaleur est ne de nos jours, qu'on ne connaissait pas

cette expression du temps de Racine et de Boileau, et il faitmeme

semblant de ne pas entendre ce qu'elle doit signifier. II se pent

qu'elle soit devenue trop parasite aujourd'hui, qu'on I'emploie

trop souvent, mais il me semble qu'elle est tr^s intelligible. La

chaleur dans les productions de 1' esprit, dans les ouvrages de

I'art, est I'oppose du froid. Elle a besoin d'etre dirigee, moderee

par le jugement, pour ne pas degenerer en fougue; mais c'est

une qualite essentielle, et un auteur ne saurait s'en passer. On a

toujours reproche a M. de La Harpe de manquer de chaleur dans

ses tragedies et dans ses autres productions, et voila la veritable

clef de cette note singuli^re qui termine YEloge de Racine,

G'est dommage : M. de La Harpe a certainement beaucoup

d'esprit et beaucoup de talent ; mais il ne promet pas de les por-

ter a maturite, et il mourra victime de sa pauvrete et de la dissi-

pation de Paris, mortelle auxgens de lettres. La premiere I'oblige

de perdre son temps dans le monde, afm de n'y etre pas oubHe

:

de cette double perte continuelle resulte a la fm zero pour la

gloire et la reputation solide. combien de meurtres de cette

esp^ce on a a Paris continuellement sous les yeux !

— Puisque M. de La Harpe a fixe notre attention sur la tra-

gedie, j'expedierai tout de suite un autre ouvrage qui appar-

tient a son domaine. Suivant les vers charmants de M. de Voltaire,

nous avions naguere trois Bernards : le saint, le riche, et le gentil

Bernard, le seul qui reste aujourd'hui, mais imbecile. De meme
nous avons actuellement trois MM. Delille connus en litterature^

1. Le chevalier sign ait le plus souvent de I'lsle, et c'est I'orthographe adoptee

par ses descendants; I'auteur do la Philosophie de la nature s'appelait Delisle de

Sales.
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Le premier est un officier de dragons qui a fait de jolies fables

et plusieurs pieces fugitives qui se sont fait remarquer. Le se-

cond est I'abbe Delille, qui aura indubitablement la premiere

place vacante a I'Academie francaise. Deja justement celebre par

sa traduction des Georgiques^ il s'occupe actuellement de la tra-

duction en vers de VBniide. Geux qui lui ont entendu reciter le

second et le quatrieme chant en parlent comme d'un chef-

d'oeuvre. II a aussi dans son portefeuille une traduction en vers

des principales oeuvres de Pope, qu'il compte egalement publier

quand la lime y aura passe. Le troisieme M. Delisle, ex-orato-

rien, me parait un bavard qui pourra d'abord en imposer k ceux

qui n'ont pas le goutassez exerce pour voir le bout d'oreille sous

la criniere des lions dont il s'afTuble. G'est un singe de Montes-

quieu, de Diderot, de Jean-Jacques Rousseau, et il croit qu'en

imitant leurs tournures on a de I'esprit comme eux. La Philoso-

phie de la nature, qu'il publia il y aquelque temps, se fit d'abord

remarquer par ces singeries pleines d'emphase; mais ne donna

pas longtempsle change, et il y a beau temps qu'elle est oubliee.

Aujourd'hui il fait imprimer un Essai sur la tragMie par un

philosophey volume in-8'' de pr6s de quatre cent cinquante pages.

Heureusement on lit sur le titre : Cet ouvrage ne se vend nulle

part', en consequence j'ai cru que jepouvais me dispenser de le

lire, mais j'en ai assez vu pour etre sur que personne ne perdra

son temps avec ce bavardage. G'est bien la chaleur de M. Delisle

et de ses pareils que j'abandonne a la censure de M. de La Harpe

de tout mon coeur.

— Dans le petit opera-comique de Julie, joue cet automne

avec succ^s a la Gomedie-ItaHenne, il y avaitdes couplets chant^s

par le bucheron devant sa cabane en attendant ses enfants. Ges

couplets reussirent beaucoup. Le severe censeur Gaton Marin en

retrancha un, comme trop libre, apres la premiere representation.

Un peintre en miniature, dont j'ignore le nom et qui se mele

aussi de faire des couplets, etant occupe ces jours passes a faire

le portrait de M'"^ la comtesse du Barry, se trouva inspire k la

vue de tant de charmes, et fit les couplets suivants sur fair des

couplets de Julie :

En voyant dans cette peinture

Rose par-ci, rose par-la.
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On dit : La charmante figure

!

La belle nymphe que voilal

Pres d'elle on volt les fleurs 6clore.

Quel est son nom? Regardez-la.

N'est-ce pas Venus ou bien Flore?

Regardez-la, regardez-la.

Ah! c'est beaucoup mieux que cela.

De V6nus c'est le doux sourire,

Grace par-ci, grace par-1^;

Et pour assurer son empire,

Les Amours semblent naitre \h.

Cependant ce n'est pas leur mere,

Flore non plus. Regardez-la :

C'est leur maitresse en Part de plaire,

Regardez-la, regardez-la,

C'est du Barry ? Vous y voili I

MADRIGAL A M"'® LA COMTESSE DU BARRY

PAR M. DE LA CONDAMINE.

Vous avez un amant auguste;

Vous rendriez un nain robuste,

II deviendrait Hercule dans vos bras.

Votre grande fortune est juste;

EUe est moindre que vos appas;

Mais vous seriez reside un cran plus bas

Si, comme moi, vous n'aviez que le busts.

45 decembre 4772.

II nous est venu de I'etranger un Recueil de Lettres de

S. M. le roi de Prusse, pour servir ii Vhisioire de la guerre

dernUre, On y a joint une Relation de la hataille de Roshach^

et plusieurs autres pieces qui n'ont jamais paru^ le tout enrichi

de notes, par un officier general au service de la maison d*Au-

triche ; deux parties en une brochure in-12, de cent quatre-vingt-

deux pages. Gette correspondance est tres-interessante : je

I'avais deja vue I'annee derniere en AUemagne; mais elle est

beaucoup plus soignee dans cette edition, que je crois faite aux

Deux-Ponts, quoique le frontispice porte Leipsick. On n'en sau-

rait lire dix lignes sans etre convaincu de I'authenticite de ces
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lettres. Si quelqu'un voulait ou pouvait nous faire present de la

correspondance complete du roi de Prusse avec ses generaux

pendant les deux guerres qu'il a soutenues, nous aurions sans

difficulte I'ouvrage le plus important et le plus lumineux qui ait

jamais ete ecrit sur I'art militaire. J'en juge par I'echantillon que ce

Recueil renferme, sans faire attention a dix ou onze campagnes

qui ont inscrit le nom de ce monarque en caract^res ineffacables

dans les fastes de I'immortalite, a cote des plus grands capitaines.

On ne sait ce que Ton doit le plus admirer dans cette correspon-

dance, ou du coup d'cfiil et de la surete des jugements, ou de la

profondeur des principes de I'art, ou de la variete inepuisable

des ressourceSj ou de la tranquillite d'un esprit toujours supe-

rieur aux evenements et qui conserve, mtoe dans les situations

les plus epineuses, jusqu'a sa gaiete ; ou enfm de cette sagesse,

la plus difficile, je pense, de toutes les qualites dans un grand

guerrier, dans un genie aussi actif que celui du roi de Prusse

;

sagesse qui lui interdisait de tirer parti des victoires rempor-

tees, et le bornait presque, pendant toute la guerre, a dissiper

une armee ennemie, a 1' eloigner du theatre de la guerre sans

oser la poursuivre et recueillir les fruits certains de sa victoire,

afin de voler tout de suite faire face a une autre armee dans un

autre point du theatre de la guerre. II serait a desirer qu'on

nous fit d'autres presents de cette esp^ce, sans la permission du

roi, s'entend ; car on dit que Sa Majeste a fait bruler ce Recueil,

lors de sa premiere apparition, par la main du bourreau, comme
jadis la Diatribe du docteur Akakia : tant c'est le sort du bour-

reau, en tons lieux, de bruler d'excellents livres ! La cour de

Vienne doit posseder beaucoup de recueils de cette esp^ce. A
I'afTaire de Maxen, on doit avoir trouve la correspondance du roi

avec le general de Fink. Lorsque vous aurez lu les notes dont on

a enrichi ce Recueil, vous serez fache qu'il n'y en ait pas davan-

tage ; vous desirerez surtout que I'auteur eut voulu esquisser un

tableau precis de toute la guerre. Ges notes sont pleines de lu-

mi^re et d'instruction. On pent dire que voila un general autri-

chien qui ecrit bien en francais ; mais j'ai quelques soupcons

que cet Autrichien est M. le chevalier de Keralio, qui, apres avoir

servi avec beaucoup de distinction en France, a preside successi-

vement a I'education du prince Charles et du prince Maximilien

de Deux-Ponts.

I
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— La Conversation espagnole, tableau fait par Carle Van Loo

pour M™^ Geoffrin, et celebre depuis plus de quinze ans, a ete

grave par Beauvarlet, et ce graveur vient de publier son pendant

la Lecture espagnole^ execute d'aprfes le second tableau que

Carle Van Loo fit pour M'"^ Geoffrin. On y voit un jeune homme
assis sur un si6ge de gazon, et occupe a faire la lecture a deux

jeunes filles assises sur I'herbe. Cette lecture parait les interesser

beaucoup. Vis-a-vis est leur gouvernante, qui parait avoir les

yeux attaches sur un ouvrage de femme qu'elle a dans sa main,

mais qui de fait observe en dessous 1'impression que la lecture

fait aux deux jeunes personnes commises a ses soins ; a cote

d'elle une troisi^me soeur, encore enfant, indifferente a ce qui

se passe autour d'elle, s'occupe d'un oiseau a qui elle a attache

un ruban et qu'elle a lache dans I'air. Cette sc^ne est placee dans

un paysage charmant. La gouvernante est le portrait en beau de

M'"* Van Loo, aussi celebre par ses talents en musique que feu

son mari I'etait par son pinceau. Ces deux tableaux ont toujours

passe pour deux chefs-d'oeuvre de Carle Van Loo. Leur gravure

doit faire d'autant plus de plaisir aux amateurs, que les tableaux

memes sont perdus pour la France. M™*^ Geoffrin les a vendus cet

automnea I'imperatrice de Russie^ qui les a payes 30,000 livres :

ils lui avaient coiite 12,000 francs. On voit que c'est une excel-

lente maniere de placer son argent que d'acheter des tableaux

pour les revendre. Ce n'etait pas le projet de M'"' Geoffrin lors-

qu'elle les fit faire ; mais, apres en avoir joui douze ou quinze

ans, ce projet lui est venu ; I'imperatrice de Russie les a payes

avec sa magnificence ordinaire, et le bon usage que M™'' Geoffrin

fait de sa fortune ne permet pas de douter qu'elle n'emploie

d'une maniere convenable le gain qu'elle vient de faire dans ce

marche.

— On connait aujourd'hui I'auteur &'Albert ¥^ ou Adeline^ co-

medie dont la representation a ete defendue, le jour meme ou elle

devait etrejouee^ C'est M. Le Blanc, auteur de la tragedie des

Druides^ egalement defendue apres onze ou douze representa-

tions ^ C'est dommage que les talents de M. Le Blanc ne

repondent pas a ses bonnes intentions. II est fort protege par les

1. Voir pr^cedemment page 90.

2. Voir tome IX, p. 465.
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economistes,dont il preche la doctrine dans ses pieces, par recon-

naissance. Ges homelies sur rhumanite,en Thonneurde I'agricul-

ture, et sur d'^iutres sujets a la mode, sont un passeport assez

sur pour lamediocrite; mais les succ^s qu'elles procurent seraient

bien autrement brillants et solides, si les apotres avaient quelque

talent et s'ils n'ecrivaient pas si platement et si ennuyeusement.

—M. Saurin, de 1'Academic francaise, fit jouer, il y a quelques

annees, une comedie en trois actes, intitulee rOrpheline Uguee^

qui ne reussit points II I'a reduite en un acte, et elle vient de

reparaitre sur le theatre de la Gomedie-Francaise, sous le titre

de rAnglomane, avec assez de succes^; car ce tuteur, a qui son

ami laisse en mourant sa fille a doter et a etablir, cet homme
respectable qui s'acquitte de ce legs sacre avec une generosite

plus commune dans les romans que dans la societe, cet homme
plein de sens et de vertus, est un fou qui a la manie des An-

glais, de leurs moeurs de leurs modes, de leurs usages, de la

mani6re du monde la plus bete.

Gela me parait fort plat, et je ne me ferais jamais a cette

pifece; mais le parterre n'est pas aussi difficile que moi, et il rit

de platitudes qui m'assomment. Je sens quun homme de beau-

coup de merite peut avoir un cote ridicule, un tic, une manie

;

mais il faut avoir plus de ressources dans imagination, une

touche plus leg^re, plus delicate, plus piquante que M. Saurin,

pour faire sortir ce ridicule. En voulant nous montrer son An-

glomane comme capable d'actions les plus nobles et les plus

vertueuses, il ne fallait pas en faire un admirateur stupide des

Anglais ; ou, en le voulant stupide sur ce point, il fallait en faire

un personnage enti^rement comique, comme le Bourgeois gen-

tilhomme. UAnglomane de M. Saurin, ne vaut pas mieux pour

moi que le Francais k Londres de Boissy, une des pieces les

plus betes que je connaisse. Mole, qui a joue le role de I'amou-

reux de la petite pupille, lequel se travestit en maitre de langue

anglaise pour se rendre agreable au tuteur, quoique ni lui ni

I'anglomane ne sachent un mot d'anglais, a juge a propos, a

cette reprise, de prononcer le francais a I'anglaise, et cette charge

a fort bien reussi.

1. Voir tome VI, p. 415.

12.
UAnglomane fut jou6 sur le theatre de la cour h Forrtainebleau, le 5 no-

vembre 1772, et k Paris le 23 du mfime mois
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«

Hier, au moment ou on leva la toile a la Comedie-Francaise,

un fou, appele Billard, se mit debout sur une banquette de I'or-

chestre, harangua le parterre et lui porta plainte en forme contre

les Gomediens, qu'il traita de bateleurs, pour n'avoir pas voulu

jouer une piece qu'il leur avait presentee, intitulee le Subor-

neur. Le bateleur Preville fut particuli^rement maltraite par le

harangueur Billard, qui apprit au parterre qu'il etait petit-fils

d'un secretaire du roi et assez riche pour dedommager les Go-

mediens de leurs frais, au cas que sa pi^ce ne reussit pas ; 11

fmit par demander justice au parterre. En Angleterre, on aurait

fait monter I'orateur sur le theatre, on 1'aurait prie de lire a

haute et intelligible voix la piece rejetee ; on I'aurait sifflee ou

applaudie selon son merite, et dans le dernier cas, on aurait prie

les Gomediens de la jouer; mais en France, le parterre, quoique

jugeant au souverain et sans appel, borne sa juridiction a ap-

plaudir toutes les harangues qu'on lui adresse. Gelle de M. Bil-

lard excita beaucoup de tumulte dans la salle ; on demanda

Preville k cor et k cri ; il ne parut point, et Ton parvint non

sans peine a faire commencer la tragedie du Comte d'Essex.

Le tumulte recommenga entre la grande et la petite pi6ce,

et fmit par rien, suivant I'usage. Preville, charge du role de I'an-

glomane, joua dans la petite pi^ce. Ge role commence par ces

vers :

Pardonnez-moi, si dans ce lieu

Je me suis un peu fait attendre.

On se mit a rire, et tout fut dit. Gependant le harangueur

Billard avait ete arrete, ainsi que plusieurs de nosseigneurs les

juges du parterre qui avaient opine avec trop de bruit. On rela-

cha ces derniers ; on conduisit le premier a Gharenton. On lui

avait deja defendu, depuis quelque temps, d'aller au foyer de la

Gomedie, parce qu'il y declamait sans cesse contre les acteurs,

Lorsqu'on lui rendra sa liberte, on lui fera defense d'aller de

quelque temps a la Gomedie, et la tranquillite publique se trou-

vera retablie d'elle-meme. II faut que son Suhorneur soit une

mauvaise drogue, puisque les Gomediens, qui risquent tant de

productions informes, n'ont jamais ose hasarder celle-la.

— Nous avons fait cette annee une perte irreparable au theatre

de la Gomedie-ItaUenne; M. Gaillot I'a quitte a la rentree des
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spectacles apres Paques. Un jeune abbe, appele Narbonne, et

echappe de la musique de Notre-Dame, vient de monter sur ce

theatre pour nous consoler de cette perte, et peu s'en faut qu'une

partie du public n'ait cru qu'elle etait reparee. Ge public-la

n'etait certainement pas digne des talents de Gaillot. Narbonne a

ete applaudi a tout rompre dans plusieurs roles. Ge jeune homme
n'a pas la voix formee, il a une basse-taille fort dure, il ne sait

pas chanter ; son jeu n'est pas plus forme que sa voix. Geux qui,

malgre tout cela, nous disent que cela fera un excellent sujet

avec le temps voient plus loin que moi et savent lire dans I'ave-

nir, ou je ne vois goutte. Je n'ai vu Narbonne que dans un seul

role, celui du fermier dans le Roi et le Fermier-^ mais je sais

qu'il I'a joue a contre-sens d'un bout a I'autre. Quand on se

souvient avec quelle finesse Gaillot jouait ce role ; comme on

voyait dans tout son maintien un homme qui avait recu de I'e-

ducation ; comme on voyait a travers ses brusqueries et sa mau-

vaise humeur envers les gardes-chasse la douceur naturelle de

son caract^re ; avec quelle mesure il savait reprendre sa m^re un

peu ridicule, comme il souffrait de son bavardage, avec quelle

finesse il cherchait a la derouter et savait affecter de la gaiete

pour ne pas la choquer
;
quand on se rappelle tout cela, on a le

modele d'un grand acteur dans la tete. Quand, a sa place, on voit

Narbonne comme un rustre forcene et transports de fureur vis-

a-vis de ses gardes-chasse, quand on le voit prendre sa mfere

par le milieu du coi'ps pour la mettre dehors ou lui faire faire

la pirouette sur son talon, et quand on [voit le public applaudir

a ces enormes betises, on est tente de croire que jamais ce public

n'a senti aucune des nuances delicates du jeu de Gaillot.

Get acteur etait sublime sans aucun effort, et c'est peut-6tre

de tons les talents le plus rare. Personne ne faisait avec une me-

sure plus juste tout ce qu'il voulait faire. Le Kain est un homme
prodigieusement rare, peut-etre Gaillot est-il plus rare que lui.

Gaillot ne se doutait point de son talent ; il se croyait fait pour

chanter avec beaucoup d'agrement
, jouer avec beaucoup de

gaiete, avec une belle mine bien rejouie, mais il ne se croyait pas

pathetique.

Garrick, I'ayant vu jouer pendant son sejour en France, lui

apprit qu'il serait acteur quand il lui plairait. Ses essais furent

des succes aussi etonnants que rapides ; il crea presque tous les

i
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roles dont il se chargea. On n'a pas peut-etre idee de la perfec-

tion alaquelle I'art du comedien pent atteindre, quand on n'a pas

Yu Gaillot dans le Bherteur, dans Liicile, dans Silvam, dans

VAmoureux de quinze wis, Mais a mesure que son jeu s'etait

perfectionne, sa voix s'etait perdue. Elle etait devenue capri-

cieuse; sujet a des enrouements frequents, il la perdait quelque-

fois du soir au lendemain, il est vrai que le surlendemain il n'y

paraissait plus. Cette observation m'a confirme dans 1'opinion

que j'avais deja, que la perfection du chant et celle du jeu sont

incompatibles. Le jeu theatral est une des plus fortes fatigues

physiques qu'il y ait. II y a tel silence de passion concentree qui

demande plus de force physique pour en soutenir I'effort que des

fardeaux reels. Ces efforts nuisent a la longue a la voix, etla per-

fection du chant exige d'autres efforts qui se croisent avec les

efforts penibles du jeu. II est decide dans ma tete que, si jamais

je deviens grand prince, je ferai faire un essai a 1'antique dans

mon Opera
;
je ferai chanter les airs par des chanteurs sublimes

places comme instruments dans des trous sur le bord du theatre

et derobes aux spectateurs, tandis que des acteurs pantomimes

les exprimeront par des gestes avec tout le feu qu'ils exigent.

II m'est demontre que je pamendrais par ce moyen a avoir un

spectacle excellent. Je 1' essayerais du moins, et puisque la plu-

part des plus excellents chanteurs italiens ne sauraient etre de

grands acteurs, je prefererais un spectacle un pen singulier a un

spectacle froid et maussade, bien convaincu que cette singula-

rite, conduite avec esprit et avec gout, produirait bientot de pro-

digieux effets, et qu'on n'eut pas meme ose soupQonner.

Quoi qu'il en soit, cette diminution et ce caprice de la voix ont

servi a Gaillot de pretexte pour demander et obtenir sa retraite.

Mais cette voix, soutenue du jeu le plus parfait, etait sufTisante

pour nous faire du plaisir encore bien longtemps, et j'ai lieu de

croire que ce sont les tracasseries interieures, fomentees par

I'influence qu'ont usurpee MM. les premiers gentilshommes de

la chambre et tons leurs suppots subalternes, qui ont degoute

Gaillot plus de son etat que de son metier. Sa perte doit nous

etre d'autant plus sensible qu'on nous avait leurres de I'espe-

rance de jouir de ses talents malgre sa retraite. Gaillot avait en

effet propose a ses camarades de jouer, quoique retire et sans

aucune retribution, aussi souvent qu'ils voudraient, non-seule-



DfiCEMBRE 1772. 123

ment dans les pieces anciennes, mais meme dans les pieces nou-

velles dont les auteurs voudraient lui confier un role. Effective-

ment il a joue cet ete et depuis sa retraite pendant six semaines,

dans un temps ou la maladie de quelques acteurs aurait peut-etre

mis les autres dans la necessite de fermer leur theatre. Qui croi-

rait que c'est la Comedie elle-meme qui rejette aujourd'hui la

proposition de Caillot, et qui ne veut plus lui permettre de jouer

pour rien ? Ses camarades disent qu'ils auraient ete enchantes de

le conserver, mais que puisqu'il les a quittes, il faut que le public

I'oublie.

La Comedie lui a accorde une pension de retraite de cent

pistoles, et il s'est engage a jouer sur le theatre de la cour

encore pendant deux hivers ; ainsi, pour le voir, il faudra aller

a Versailles. Si la fantaisie de voyager le prenait, cet acteur ga-

gnerait tout ce qu'il voudrait. Caillot ne se retire pas riche, il a

peut-etre cinq ou six mille livres de rente ; mais il est riche de

sa moderation et du bonheur qu'il met dans la mediocrite de sa

fortune.

II vit dans sa famille avec une mere et une soeur qui fait le

commerce de la bijouterie et qu'il aime. II aime la campagne et

il y poss^de un petit bien. Naturel, gai, aimable dans la societe,

honn^te, bon enfant, sans aucun defaut des gens de son etat, il

a reuni a un talent unique les quahtes les plus estimables, et Ton

n'a pas besoin de se souvenir de 1' acteur subUme, pour etre

c(|arme de le rencontrer dans le monde.

—Thiriot est mort ces jours passes, a I'agede plus de quatre-

vingts ansS apr^s avoir langui longtemps. Thiriot n'etait pas

homme de lettres : c'etait une espece de colporteur litteraire qui

avait fait de sa memoire un repertoire tres-instructif et tr^s-inte-

ressant. II savait une foule innombrable d'anecdotes de tons les

gens cel^bres de son temps. II savait par coeur un grand nombre

de pieces fugitives de nos plus grands poetes, quin'avaient jamais

ete imprimees. II les recitait volontiers a ceux qui le lui deman-

daient, mais il n'en donnait pas copie. II fut meme, je crois, trop

paresseux pour les mettre par ecrit, et je suis persuade que tout

ce repertoire est perdu avec lui. Intimement lie depuis plus de

\. II etait ne en 1C96, et mourut en novembre 1772; il n'avait par consequent

que soixante-seize ans. (T.)
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cinquante ans avec M. de Voltaire, a qui cette espfece d'agents en

sous-ordre a toujours ete d'un grand secours, il en possedait

dans sa memoire une infinite de petites bagatelles charmantes,

qui, sans doute, sont aussi perdues, et dans son portefeuille un

nombre prodigieux de lettres dans lesquelles on trouverait une

foule de particularites curieuses et interessantes ; mais je sais

que, depuis la mort de Thiriot, M. d'Argental a fait des demar-

ches a la police pour reclamer ces lettres au nom de M. de Vol-

taire, et vraisemblablement ce tresor sera aussi perdu pour nous*.

Thiriot etait bon diable, mais n'ayant jamais ete utile a personne,

etant au surplus d'un naturel tr^s-paresseux, il a vecu assez

pauvre et dans 1'abandon pendant les derni^res annees de sa vie.

II fut quelque temps brouille avec M. de Voltaire, et ne se faisait

pas faute alors de le dechirer de son mieux; mais, apres le rac-

commodement,il le servit comme si de rien n'etait. Le patriarche

lui avait procure tres-anciennement la correspondance litteraire

du roi de Prusse. Thiriot se brouilla aussi avec ce monarque

;

mais, quelque temps apr^s la dernifere guerre, Sa Majeste lui

rendit cette branche de son commerce et s'accommoda de son

radotage comme auparavant. Thiriot a pris a son enterrement la

qualite de Correspondant UtUraire du roi de Frusse, M. d'Alem-

bert vient de solliciter cette place en faveur de M. Suard ; mais

le roi de Prusse a refuse et a meme daigne dire les raisons pour-

quoi il ne voulait pas remplacer Thiriot ^

— L'Academie royale de peinture et de sculpture vient df,

faire aussi une perte tres-sensible par la mort de Claude-Louis

Vasse, sculpteur du roi, professeur de I'Academie,- dessinateur

de I'Acadeniie royale des inscriptions et belles-lettres, de I'Aca-

demie imperiale de Florence. Vasse est mort dans la force de

I'age, des suites d'une fievre maligne. C etait un artiste trfes-dis-

tingue, et par consequent tres-regrettable, dans un temps ou la

disette d'habiles gens se fait de plus en plus sentir. II etait el^ve

du celebre Bouchardon, dont il avait conserve le gout pur et

antique au milieu des progres de la maniere dans I'ecole fran-

1. Un grand nombre de ces lettres sont imprim^es dans la Correspondance de

Voltaire, et plusieurs des petites pieces de vers que possedait Thiriot ont 6t6 com-

prises dans le volume intitule Pieces inedites de \oltaire, in-8°, public (par M. Ja-

cobsen) en 1820.

2. Voir tome I", p. 68, notes 1 et 2.
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caise. Le feu comte de Caylus avait eu soin de son enfance.

Vasse etait tr^s-bon dessinateur, qualite tres-rare parmi les

sculpteurs ses confreres, qui savent bien modeler, mais qui sont

la plupart assez ineptes avec le crayon a la main. Le caract^re

moral de Vasse n'etait pas d'une reputation aussi intacte que ses

talents; il n'etait pas aime dans son corps, et il passait pour

sournois et tracassier. Ses derniers ouvrages sont alles orner le

nouveau palais et le pare de Sans-Souci.

— M. le marquis de Ximenes, ancien mestre de camp de

cavalerie, que nous pronongons Ghimene, vient de faire une

nouvelle edition de ses OEuvres^; c'est un recueil de poesies,

d'heroides, d'epitres en vers et d'essais dramatiques tires d'Ho-

m^re. Ges derniers essais sont differentes scenes de Vlliade mises

en action, od les heros d'Homere parlent en vers alexandrins.

Ges etudes peuvent etre assez bonnes pour un jeune poete, mais

il ne fallait pas les publier : un ecolier qui ferait graver tout ce

qu'il aurait jamais fait d'essais en dessins ferait au public un

present assez insipide. M. de Ximenes a fait aussi quelques tra-

gedies qui ont meme eu les honneurs de la representation, mais

qui ne I'ont pas plus convert de lauriers que ses exploits mili-

taires. Avec de la naissance et une fortune plus que sufTisante,

M. de Ximenes n'a jamais su etre qu'un homme ridicule. II a

quitte le service avant d'avoir obtenu la croix de Saint-Louis.

On I'accuse d'avoir mange tout son bien avec des creatures et

des esp^ces. II a passe sa vie a faire de mauvais vers, puisqu'ils

sont mediocres, et a jouer aux echecs au cafe de la Regence, et

a fmi par epouser la fiUe d'un homme de rien, et par vivre avec

elle de rien et dans la misere : triste fin pour un homme de condi-

tion! II chercha, a deux differentes fois, a epouser M™* Denis, et

a se faire ainsi heritier eventuel de M. de Voltaire : mais la veuve

Denis a eu le bon esprit d'echapper deux fois a ce peril. M. de

Ximenes joint a ses autres avantages celui d'etre le plus desa-

greable et le plus malpropre de son si^cle. Voila pourquoi M. le

comte de Thiard, le voyant indecis sur la maniere dont il ferait

mourir un Mustapha dans une de ses tragedies^, lui dit: « Je le

1. Paris, 1772, in-S". Ce recueil ne contient ni Epicharis, ni Amalazonte ; voir

tome II, pages 146, 366 et 426..

2. Cette tragddie ne futsans doute que projot6e; car on ne tronve pas dc pcr-

sonnage de ce nom dans aucune tragedie de Xiraen6s. (T.)
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sais bien, moi ; vous I'empoisonnerez. » G'est M. de Thiard qui

disait aussi, en voyant un jour M. de Ximen^s aller souper tete

a t^te avec M. le prince de Turenne dans sa petite maison, et

tout le monde s'inquieter de la mani^re dont ils passeraient

leur soiree, « que c'etait pour y marcher a quatre pattes tout

a leur aise ». Mais, accoutume aux traits de la satire et aux

bons mots, M. de Ximen^s ne laissait pas de repousser quel-

quefois les agresseurs avec des reparties heureuses^ On lui avait

un jour emprunte sa petite maison pour une partie de plaisir;

on craignit qu'il ne voulut en 6tre, et on chercha differentes

tournures pour lui faire entendre qu'il fallait faire les choses au

mieux, et n'y pas venir. Apr^s avoir quelque temps joui de

I'embarras avez lequel on lui faisait ses insinuations, il dit enfm :

(( Soyez tranquilles, messieurs, j'use de ma petite maison comme

de ma petite logs k I'Opera; je n'y vais que lorsque les bons

acteurs jouent. » On a reproche a M. de Ximenfes d'avoir trop

lu nos bons auteurs, particulierement Racine et Voltaire, et

d'avoir la memoire trop fiddle en se livrant au feu de la compo-

sition : on pretendait que les vers les plus frappants de ses pieces

n'etaient que des reminiscences. Aussi, lisant un jour une de ses

tragedies k I'abbe de Voisenon, celui-ci se leva k tout instant,

et fit a chaque fois une profonde reverence. « A qui diable en

avez-vous done avec toutes vos reverences, lui dit a la fm le

poete impatiente. — Encore, lui repondit le petit pretre malin,

faut-il ^tre poli, et saluer les gens de sa connaissance quand ils

passent^ » Le marquis de Ximen^s, apr^s avoir vecu longlemps

avec des filles et de petits beaux esprits en sous-ordre, vit main-

tenant dans I'obscurite et dans 1'indigence avec une femme qui

n'est ni aimable ni heureuse. Je crois qu'il a renonce aux vers,

et que les echecs font aujourd'hui sa seule ressource.

1. II conserva m6me cet esprit de bons mots dans un age fort avance. II disait

iBaour-Lormian, avec lequel il faisait chorus sur le m^rite d'Omasis: « Oui, mon-
sieur, j'ai beaucoup connu M. de Voltaire, et quelque reputation qu'il ait acquise,

il ne faisait pas les tragedies comme vous. » Ne le 26 fcvrier 1726, Ximen6s mou-
rut en 1817, doyen des colonels et des poeios frangais. (T.)

2. Gette plaisanterie est beaucoup plus g^neralement attribute a Piron.
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1773

JANVIER.

J'ai eu roccasion de lire I'ouvrage que Jean-Jacques Rousseau

a compose sur la Pologne, et qu'il a intitule Considerations sur

le gouvernement de Pologne et sur la reformation projetee. II

a ete ecrit en avril 1772, a la sollicitation de M. le comte de

Wielhorski, qui a longtemps menage aupr^s de la cour de France

les interets de la Confederation. Gomme cet ouvrage ne verra

vraisemblablement pas de sitot le jour, et qu'il ne pent manquer

de piquer la curiosite dans les circonstances actuelles, je pense

que vous ne serez pas fache d'en trouver ici une idee.

II est divise en quinze chapitres, dont le premier porte le

litre : Etat de la question.

M. Rousseau commence par remercier M. le comte de Wiel-

horski du tableau du gouvernement de Pologne qu'il a trace, et

des reflexions qu'il y a jointes pour le mettre en etat de faire

son ouvrage. II ajoute, par forme de compliment, que personne

ne serait plus capable que ce seigneur lui-meme de former un

plan regulier pour la refonte du gouvernement polonais : une

bonne institution pour la Pologne ne pent ^tre que I'ouvrage

d'un Polonais ; mais enfm M. Rousseau se rend aux instances de

M. le comte de Wielhorski, et au zele qu'il sent pour la nation

polonaise, qui lui parait concentree tout enti^re dans les confe-

deres dont la vertu et le patriotisme le transportent d'admi-

ration.

En entrant en mati^re et en se rappelantl'histoire de Pologne,

I'auteur est surpris qu'un £tat si bizarrement constitue ait pu
subsister si longtemps. Une nation a la merci de quiconque veut

I'entamer, qui tombe en paralysie cinq ou six fois chaque si^cle,

et qui, malgre tout cela, vit et se conserve en vigueur, lui parait

un prodige unique. II voit tons les fitats de I'Europe courir a

leur mine, et menaces d'une mort prochaine, et c'est avoir une

vue d'aigle; la Pologne seule, depeuplee, devastee, opprimee, au

fortde ses malheurs et de son anarchie, lui parait montrer encore
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tout le feu de la jeunesse. Elle ose demander un gouvernement

et des lois, comme si elle ne faisait que naitre ! Elle est dans les

fers et discute les moyens de se conserver libre! G'est, suivant

M. Rousseau, Rome assiegee, qui aflerme tranquillement les

terres sur lesquelles I'ennemi venait d'asseoir son camp. II est

vrai que ce magnifique tableau perd un peu de son eclat quand

on le regarde sans les lunettes de M. Rousseau. Nous autres

corrompus de Paris, par exemple, nous ne pouvons en etre

seduits a un certain point. Nous voyons la republique de Pologne

nulle parses divisions et a la mercide sesvoisins, comme elle I'a

presque toujours ete, tandis qu'un de ses senateurs, apr^s avoir

manoeuvre avec plus ou moins de succ^s k Varsovie, k Peters-

bourg et k Versailles, monte de son autorite privee dans un qua-

tri^me de la rue Platriere pour commander une nouvelle consti-

tution de la Pologne a un ex-Lycurgue de Geneve, sans autre

pouvoir que celui dont il s'est rev^tu lui-m^me, sans autre

avantage que celui de partager la lecture de la nouvelle legis-

lation avec quelques oisifs de Paris, qui n'influeront pas plus

sur le sort de la Pologne que I'assemblee de Landshut. Tout

homme pent avoir la fanlaisie de se faire tracer un gouverne-

ment et des lois dans la rue Platriere, et de discuter avec

M. Rousseau les moyens de se consei-ver libre, apr^s avoir joue

du violon, sans qu'il en resulte le moindre profit pour le salut

de sa patrie. Lorsque Paoli s'adressa a cet ecrivain celebre et

voulut avoir un code pour la Corse, c'etait du moins le chef de

la nation qui demandait des lois, qu'il pouvait proposer aux siens

et faire revetir de la sanction necessaire. Toutefois, si Lycurgue

se fut adresse a un beau parleur d'Athenes pour se faire dieter

une legislation, je doute que le convent de Sparte eut ete bien

fonde; et depuis que j'ai vu Paoli en Angleterre, bavard, flagor-

neur, leger, souple et frivole comme un homme de bonne com-

pagnie, j'ai quelque soupcon que Thonneur de fonder le convent

de Corse n'etait pas de son ressort. Quant a M. Rousseau, on m'a

assure qu'il etait dans la persuasion intime que M. le due de

Choiseul n'a entrepris la guerre de Corse que pour I'empecher

de faire son code.

Pour revenir de la Corse en Pologne, M. Rousseau conseille,

trfes-sagement a mon avis, de proceder avec beaucoup de cir-

conspection dans la refonte du gouvernement polonais. II ne
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veut pas que les choses restent dans I'etat ou elles sont, mais il

croit qu'il faut corriger et reparer sans abattre et renverser. Pre-

voir et calculer tons les abus a venir est chose impossible ; faire

des lois dont les passions des hommes n'abusent pas est chose

chimerique : pour rendre une constitution bonne et solide, il faut

faire en sorte que la loi r^gne sur les coeurs des citoyens. Mais

comment arriver aux coeurs? Non par la force, non par les cha-

timents, non par les recompenses, non par la justice qui n'inspire

point d'enthousiasme, et dont, comme de la sante, on ne sent le

prix qu'apres I'avoir perdue; mais par des jeux d'enfants, par

des institutions oiseuses aux yeux des hommes superficiels, mais

formant des habitudes cheries et des attachements invincibles.

Yoila le plan sur lequel M. Rousseau va etablir sa refornie de la

constitution polonaise.

Avant de le suivre dans 1' execution de ce plan, il faut que je

dise mon sentiment sur I'etat de la question.

Les hommes en general ne sont pas plus faits pour la liberte

que pour la verite, quoiqu'ils aient ces deux mots sans cesse dans

la bouche. L'un et I'autre de ces biens inestimables appartien-

nent a 1' elite du genre humain, sous la condition expresse d'en

jouir sans trop s'en vanter. Le reste est ne pour la servitude et

pour I'erreur; son genie Ty porte et I'y tient invinciblement

enchaine. Lisez I'histoire, et vous en demeurerez convaincu.

Un gouvernement libre est un pur resultat de geographic,

tant physique que politique. La liberte se nichera dans les mon-

tagnes, parce qu'elles sont inaccessibles ; elle se conservera dans

les lies, parce qu'elles sont circonscrites ; elle subsistera dans

un petit fitat si le hasard I'a place entre deux ou trois grandes

puissances jabuses de leur agrandissement respectif : leur jalousie

reciproque fera son salut. Aplanissez les montagnes de la Suisse,

qu'elle ne soit plus adossee aux Alpes, et vous verrez combien il

faudra de temps aux maisons de Bourbon, d'Autriche et de

Savoie, pour se la partager. Joignez la Grande-Bretagne au con-

tinent par une chaussee de deux lieues de largeur, et vous aurez

rendu le roi de cette ile heureuse aussi absolu que les autres

monarques de 1'Europe. Transportez Geneve au milieu du Poitou,

et vous en aurez fait une ville aussi libre et aussi florissante que

Poitiers et Ghatellerault. La liberte politique en plaine est une

chimera.

X. 9
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L'homme de la plaJne ne saurait avoir le courage, le nerf, la

force d' esprit et de corps de l'homme de la montagne, la sauva-

gerie et lafierte de I'insulaire. 11 am'a de I'industrie, de I'activite,

mais il n'aura pas ce cou roide et inflexible qui ne pent recevoir

le joug.

En consultant la position physique et politique de la Pologne

d'apr^s ces principes clairs, eternels et immuables, on trouve

qu'elle n'a jamais pu etre libre. Tant que ses voisins ont vecu

dans I'anarchie comme elle, elle a du. jouir de son independance

;

mais des que les gouvernements voisins se sont formes sans

qu'elle ait pu regler le sien, la Pologne a commence a dependre

de I'influence des etrangers. Elle a eu ses moments de gloire et

m^me ses acces de patriotisme, lorsque des rois piastes^ ont eu

assez de credit et d'autorit^ pour etouffer les haines et jalousies

intestines, assez d'habilete et de fortune pour se faire un appui

de la defiance reciproque des puissances voisines ; mais, toujours

k la merci des etrangers, elle n'a conserve I'integrite de ses

possessions si longtemps que parce qu'il fallait une conjoncture

unique pour que ses voisins convinssent entre eux d'un partage

k ramiable. Mais la liberte polonaise n'a jamais ete qu'anarchie

feodale, de meme que la liberte suedoise etait nagu^re 1' oligar-

chic d'un parti ambitieux, soutenue par les voisins interesses au

neant de ce peuple, et a ete changee depuis peu en vraie liberte,

c'est-a-dire en soumission pure et simple au pouvoir monar-

chique. Si les mots pouvaient changer I'essence des choses, le

mensonge aurait pris depuis longtemps la place de la verite. Mais

les mots feront eternellement des dupes, et c'est le sort des

hommes de s'en laisser imposer, depuis le philosophe le plus

convaincu de sa superiorite jusqu'a I'imbecile le plus credule. Le

chapitre de I'abus des mots est long en philosophie, en morale et

en politique, et sera toujours inutile.

La Pologne ouverte de tons cotes, sans aucune defense na-

turelle, entour^e de voisins qui devaient empecher de toutes

leurs forces qu'un si puissant royaume ne parvint a connaitre la

sienne, soumise k la forme elective qui, admettant des candidats

etrangers, ouvre la porte a des brigues perpetuelles, et met un

1. Expression particuli^re h. la Pologne pour designer les anciennes maisons,

parmi lesquelles on pouvait 61ire un roi. Piaste est, comme le mot frangais indi'

gene, oppose a etranger.

i
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obstacle peut-etre invincible a la fin de I'anarchie ; la Pologne,

ainsi situee et ainsi constituee, n'a jamais pu avoir les moeurs et

le caract(^re de la liberte. Une nation partagee en grands et en

serfs, dont les uns ne connaissent que I'orgueil de leur naissance,

de leur rang, de leurs richesses, et dont les autres ne peuvent

regarder leur sort qu'en gemissant, et leur patrie qu'avec indif-

ference : une telle nation pent avoir des qualites brillantes et

aimables, un luxe effrene, de la superstition, de la bravoure, de

la souplesse, mais n'aura jamais, des qualites republicaines, que

ce qu'il faut d'eloquence pour faire de vaines harangues.

11 est done un peu ridicule et honnetement chimerique de

donner un code et un esprit republicains a un peuple qui ne

pent avoir que 1' esprit feodal et des lois sans force. 11 est encore

plus ridicule de faire le Solon pour une nation qui ne vous de-

mande pas votre avis, et qui, fussiez-vous aussi avise que M. Thi-

baudois ^ ne saurait en profiter. Mais il est du dernier ridicule de

voir la nation dans ce ramas de toutes sortes d'aventuriers, d'in-

trigants et de brigands, qui, encourages par le fanatisme des

moines et I'imbecillite du peuple, soutenus par I'ambition ou-

verte ou secrete de plusieurs magnats, se sont qualifies de con-

federes; qui, sans plan, sans talent, sans autre projet que de

piller, se sont fait battre trois ans de suite partout ou ils se sont

montres; qui n'auraient jamais eu un seul fait d'armes pour eux

s'ils n'avaient eu, dans les derniers temps, des officiers etran-

gers pour commandants, et qui, encore aujourd'hui, ne sont

point laves du soupQon d'avoir voulu faire assassiner leur roi de

la mani^re la plus lache. Certes, les defenseurs immortels de la

liberte Suisse avaient des ames d'une autre trempe, et ce n'est

pas ainsi que se conduisirent les genereux fondateurs de la liberte

et de I'union des Sept^Provinces. Aussi voila le premier exemple

de citoyens combattant, a ce qu'ils disaient, pour la religion et la

liberte, sans interesser, sans s'attirer les voeux secrets de la fa-

veur publique, sans se faire estimer au moins par leurs defaites,

et en sacrifiant genereusement leur vie pour la cause qu'ils

croyaient devoir defendre. Disperses, detruits, sans avoir acquis

aucune sorte de gloire, ils restent aujourd'hui spectateurs oisifs

et eloignes du sort de leur patrie. Voila les citoyens auxquels

1. Allusion dont le sens nous echappe.
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M. Rousseau, qui se pique de singularite, comme vous savez, a

voue son respect et son admiration, et sur lesquels, aides de ses

lumieres et de son genie, il fonde le salut de la Pologne.

Mon chapitre sur I'etat de la question etant si different de

celui de M. Rousseau, je ne puis regarder son ouvrage sur la

constitution polonaise que comme I'amusement d'un philosophe

oisif qui emploie son loisir a esquisser des lois et une forme de

gouvernement pour quelque utopie. En I'envisageant ainsi, on

pourra le lire avec plaisir, et meme avec fruit. On y trouvera

beaucoup de vues sages a cote de beaucoup d'idees creuses. Le

tout ecrit avec cette eloquence nerveuse qui caracterise les pro-

ductions de cet ecrivain, quoiqu'il assure, d6s le commencement,

qu'il n'a plus de tete, et qu'il lui reste a peine la faculte de lier

deux idees. Je vais dans le reste de cet extrait le suivre exactement

dans ses reveries sages ou folles et, si je me permets d'y ajouter

quelques obseiTations, je ferai en sorte qu'elles soient courtes^

— M. de La Gondamine n'a pas commence son annee trop

heureusement, comme vous allez voir par son conte qui n'en est

pas un. Sa mesaventure prouve qu'il est toujours egalement

etourdi. Son conte nous est garant qu'il n'a rien perdu de sa

gaiete.

LES BARTAYELLES,

CONTE QUI n'eST QUE TROP VRAI.

Un ami m'6crivait : Mardi tu peux attendre

Deux bartavelles k coup sflr.

C'est un mets d^Iicat; Terray vient me le prendre

;

Je ne sais s'il I'a trouv6 tendre;

Mais pour moi, cela m'est bien dur.

QUESTION DE DROIT.

Monsieur le contrdleur ecorne ma tontine,

Ma pension, ma rente : il fait bien son metier
;

Mais pour me prendre mon gibier,

A-t-il des droits sur ma cuisine ?

SOUHAIT PIEUX.

Vous avez done rafl6 mon gibier de Lyon

!

Je suis un bon chr6tien, monsieur : puisse-t-il §tre

1. Voir la fin au commencement du mois suivant.
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De moins dure digestion

Que tous vos beaux arrets que chaque jour voit naitre!

ACTB DB CONTRITION.

II faut se convertir et vivre en bon chr6tien.

Pratiquons les conseils du plus sacre des livres;

A qui me fait du mal je veux faire du bien,

En nourrissant celui qui me coupe les vivres.

REMORDS.

De ces mauvais quatrains si vous avez nouvelle,

Monsieur I'abb^, croyez que je suis mal veng^,

Et que mes bons propos ne m'ont pas soulage

:

J'ai toujours sur le cceur ma double bartavelle,

Morceau friand que vous avez mang^.

LA REPRESAILLE.

Vous riez done, me disait tout a I'heure

Un austere et grave censeur,

De monseigneur le contr61eur?

Eh bien! voulez-vous que je pleure?

Pour moi, monsieur, je vous soutiens

Qu'il en rira lui-meme et me laissera dire

:

C'est lui qui tient la poele, il s'amuse k nous frire

;

II fait main basse sur nos biens.

Je crois qu'k ses depens il m'est permis de rire

Tandis quMl se regale aux miens.

LES SEPT PECHES MORTELS DETRUITS.

A Terray nous devons Clever des autels

Pour les dons que sur nous sa bont6 multiplie.

II veut nous affranchir des sept pech6s mortels : .

II dompte notre orgueil quand il nous humilie;

II appauvrit le riche k qui Ton porte envie

;

II gu^rit Tavarice avec la pauvret^;

En nous faisant jeuner, il eteint la luxure;

La colore se calme en buvant de Teau pure,

Et le besoin pressant chasse Toisivete;

Ainsi I'art de Terray corrige la nature.

Reste la gburmandise, et c'est en v6rit6

Des vices k peu pres le seul qui m'est reste;

Mais en mettant le comble k ses faveurs nouvelles,

Terray, pour me forcer a la frugality,

S'empare, en vrai housard, de mes deux bartavelles.
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SONGE DE M. LE CONTROLEUR GENERAL.

Monsieur I'abb^ Terray taille, grappille et rogne,

Mais il a bien un autre tic :

II a rev6 qu'il 6tait Fr6d6ric,

Et mes deux perdrix la Pologne.

M. le controleur general ayant eu connaissance des actes de

contrition, songes, remords et doleances, de M. de La Condamine,

lui envoya une dinde de Perigord farcie de truffes pour rempla-

cer les deux bartavelles. Sur quoi le vieux philosophe renvoya

les vers suivants

:

RBMERCIEMENT A M. LE CONTROLEUR GENl^RAL.

Au lieu de deux perdrix ^ jambes d'^carlate,

Qu'on m'envoyait vides du Vivarais,

Je regois un dindon rebondi, gras et frais,

£t de truffes farci jusques k I'omoplate,

Trfes-propre k calmer mes regrets.

Monsieur le contr61eur a fait de grandes choses,

II en fera sans doute encore. Mais

De toutes les metamorphoses

Qu'il opfere par ses arrets,

Dont il redouble un peu les doses.

Si ce n'est pas I'effet le plus prodigieux

Ni le plus sujet k des gloses,

C'est celui que j'aime le mieux.

J'ai gemi peut-6tre un peu fort

De mes deux perdrix 6gar6es;

Mes pertes sont bien r6par6es

Par un dindon du P6rigord

Qui ne m'a point coilt6 d'entr^es.

A mon petit garde-manger

Vous avez fait une lacune :

Mon mal 6tait assez 16ger;

Mais si d'une plainte importune

Vous savez ainsi vous venger,

Ayez toujours de la rancune.

Dans le fait, M. le controleur general est fort excusable

d'avoir mange des bartavelles arrivees a son adresse sans aucun

renseignement. Le vieux philosophe les reclama bien ; mais il

avait oubli6 de prevenir sur leur arrivee, et lorsqu'il voulut les
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avoir, il se trouva que le cuisinier les avait mises a la broche la

veille pour monseigneur. La Condamine a eu toute sa vie la cu-

riosite et I'etourderie d'un enfant, mais d'un enfant bien ne, et

tr^s-piquant par son esprit et par sa naivete. 11 nous rangea un

jour autour de lui en cercle, pour nous lire une enigme qu'il

venait de faire. II tire de sa poche une pancarte, et se met a lire,

et nous dit de deviner le mot. Gomme il est sourd, il exige que,

sans nous consulter, chacun ecrive le mot sur une carte. On lui

remet dix ou douze cartes, et il trouve sur chacune le meme mot.

II reste stupefait de voir douze personnes deviner le meme mot

et dans 1' instant. C'est que ce mot etait 6crit en grandes lettres

sur le dos de sa pancarte, et nous crevait les yeux, tandis qu'il

la tenait pour nous lire son enigme. Apres avoir longtemps

joui de son etonnement, on le mit dans la confidence de son

etourderie*.

— II a couru d'etranges bruits sur la conduite du seigneur

patriarche pendant le mois dernier. On assurait qu'il avait eu

plusieurs faiblesses a la suite des efforts qu'il avait faits pour faire

sa cour a une jolie demoiselle de Geneve, qui venait le voir tra-

vailler dans son cabinet, et que M™^ Denis avait juge necessaire

de rompre ces tete-a-tete apr^s le troisieme evanouissement sur-

venu au seigneur patriarche. Yoila un bruit qui s'est generalement

accredits dans Paris, et voila comme la calomnie poursuit tou-

jours de sa dent venimeuse le genie et la beaute. Le fait est que

le patriarche a eu quelques faiblesses dans le courant de de-

cembre; que lanouvelle M'"^deFlorian,Genevoise, a une parente,

M^^^ de Saussure, qui venait de temps en temps a Ferney. Gette

M"^ de Saussure passe pour une petite personne fort eveillee ; elle

amusait quelquefois M . de Yoltaire dans son cabinet; mais quelle

apparence qu'elle ait voulu attenter a la chastete d'un Joseph de

quatre-vingts ans? Gependant M'"^ Denis, qui n'aime pas la nou-

velle M"® de Florian, a voulu rendre sa petite parente egrillarde

responsable des faiblesses survenues au seigneur patriarche; il

n'en a pas fallu davantage pour batir un conte, dans lequel on

faisait le patriarche s'emanciper d'une etrange maniere avec une

Messaline de Geneve, de dix-huit ans. M. le marechal de Riche-

lieu a voulu tenir la verity des faits du pretendu coupable lui-

1. Grimm a d^jkcont^ cette anecdote; voir tome IX, p. 118.
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meme, en I'assurant que le roi voulait qu'il se menageat davan-

tage. Vous allezlire I'apologie de I'accuse faitepar lui-meme*.

M™* Menage, qui se trouve tres-indirectement rappelee dans

cette lettre, estunejeune femme de Paris, aussi sage qu'aimable,

a ce que disent ceux qui la connaissent. Elle alia a Geneve pour

sa sante il y a plusieurs annees, et s'y trouva dans le temps que

M. le marechal de Richelieu rendit visite a M. de Voltaire. M'"** Me-

nage fut price de passer quelques jours a Ferney, et d'etre des

fetes que le seigneur patriarche avait preparees. En arrivant,

M"^'' Manage trouve beaucoup de monde, et, ne se sentant pas

assez forte pour assister a un grand etbruyantrepas, elle demande

a diner seule dans sa chambre. Le marechal, ennuye peut-etre

du grand nombre de convives republicains, se dit aussi malade,

et demande a diner avec M'"« Menage en retraite. Premier sujet

a gloser. Apr^s diner, M. le marechal croit qu'il est de son de-

voir de faire une declaration a M'"*' Menage, le patriarche le sur-

prend a pen pr6s aux genoux de sa belle convive ; et voila une

histoire scendaleuse dans les formes, qui se repand bientdt parmi

toute lacompagnie. II est pourtant apresumer que les femmes les

moins scrupuleuses se soucient peu de donner des rendez-vous

a des conquerants de soixante-dix a quatre-vingts ans, et que

M"' Menage ne se proposait pas plus d'etre la conqu^te du vain-

queur suranne de Minorque que M"® de Saussure de tourner la

tete grise du chantre de Henri IV. Cependant les voila la fable de

Paris pour quelques jours, et peut-^tre immortaUsees de la ma-

ni^re du monde la plus deplaisante. Et puis souhaitez d'etre dans

les caquets d'un vieux marechal de France et d'un vieux poete,

quand vous etes jeune et belle ! Et nous, apprenons, en nous

humiliant devant la fatalite, que le hasard et les circonstances

decident de notre reputation comme de nos vertus, et soyons mo-
derns et reserves dans nos jugements.

Au milieu de ses pretendues fredaines, le patriarche a recu

un superbe service de porcelaine de Berlin de la part du roi de

Prusse. II y avait sur les differentes pieces de ce service des

Arions portes par des dauphins, des Orphees, des Amphions, des

lyres et tons les divers emblemes de la poesie. Le patriarche a

1. Voir la lettre de Voltaire au marechal de Richelieu commenQant par

Quoi, toujours la cruelle envie.
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repondu au roi que Sa Majeste mettait ses armes partout. Le roi

a replique par une lettre charmante, ou, en parlant de la fable

des dauphins, il dit entre autres : « Tant pis pour les dauphins

qui n'aiment pas les grands hommes. » Le patriarche a pareille-

ment recu une lettre charmante de Timperatrice de Russie. Ce

commerce soutenu qui s'etabUt entre les souverains et les philo-

sophesappartient anotre siecle exclusivement, et fera une epoque

memorable, non-seulement dans les lettres, mais encore par son

influence dans I'esprit public des gouvernements.

— Dans le temps que nous comptions voir la tragedie des

Lois de Minos sur le theatre de la Gomedie-Francaise, et qu'on

disait tons les obstacles qui s'opposaient a sa representation

leves, elle vient de paraitre imprimee. Le Sophocle de Ferney a

une certaine dose de patience comme les enfants
;
quand elle est a

bout, il n'y a plus de digue qui la retienne. Notre incomparable

Le Kain avait ete a Ferney I'automne dernier, et avait joue plu-

sieurs fois dans la troupe qui joue aux portes de Geneve. Le

vieux Sophocle lui avait fait present des Lois de Minos^ c'est-a-

dire de ce que les representations et I'impression pourraient

produire a I'auteur. M. Le Kain, a son retour, a employe son

credit ^mettre cette pi^ce au theatre. II a eprouve beaucoup de

diflicultes, et peu de zelede la part de ses camarades. Gelaadure

plus de deux mois, I'impatience a enfm saisi le vieux Sophocle,

et voila la pi^ce imprimee a la fois a Geneve et a Paris. Je crois

que la perte que M. Le Kain essuie par cette publication imprevue

est mediocre; je doute du moins que, malgre la magie de son

jeu, cette piece eut obtenu un grand nombre de representations.

Elle m'a paru encore bien plus faible a I'impression que 'lorsque

je la lus en manuscrit, le printemps dernier. G'est un radotage

qui, par des traits vacillants et a moitie effaces, rappelle les ca-

ract^res et les beautes des anciennes tragedies de M. de Voltaire.

On retrouve dans Datame Zamore, dans Azemon Narbas, mais

crayonnes d'une main debile. Gette extreme faiblesse s'etend sur

le style, sur les personnages, sur les incidents, sur toute la con-

texture de la fable. Mais pourquoi vouloir oter au vieux Sophocle

I'amusement de faire des tragedies? Pourquoi lui en savoir mau-
vais gre? Get amusement est necessaire a la consolation de sa

vieillesse, a la prolongation de sa vie. Tant de chefs-d'oeuvre,

tant de productions immortelles, ne lui auraient-ils pas acquis le
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droit d'amuser ses derniers jours comme bon lui semble ? et si

nous etions susceptibles de la moindre reconnaissance envers

ceux qui ont bien merite du genre humain, ne le manifesterions-

nous pas, en accordant un succ^s fort au-dessus de leur valeur

aux productions faibles de la vieillesse d'un grand homme jus-

qu'a r^poque de sa mort? Mais on dirait que le moment de I'af-

faiblissement d'un homme de genie soit un sujet de triomphe

pour son siecle, qui abandonne aux generations suivantes le soin

tardif et vain d'encenser sescendres inanimees. Oh! que le genre

humain est hideux quand on le regarde en masse et de pres!

Pour rendre la trag^die des Lois de Minos odieuse au public,

on a dit qu'elle n'etait faite que pour precher le despotisme. On

pent la regarder, a la verite, comme la satire de la constitution

de Su^de, abolie en dernier lieu, et de la constitution de Pologne,

bonne a abolir ; il n'y a pas jusqu'au liherum veto qu'on ne trouve

dans les Lois de Minos, et I'auteur se declare partout pour la

puissance monarchique et absolue.

— Un phenom^ne aussi singulier qu'imprevu vient de fixer

et d'absorber toute I'attention de Paris. M"^Raucourt\ jeune ac-

trice de seize h dix-sept ans, grande, bien faite, de la figure la

plus noble et la plus interessante, debuta le 23 decembre der-

nier, sur le theatre de la Comedie-Francaise, dans les grands

roles tragiques. Elle a joue sans interruption depuis ce moment

avec un succ^s et des applaudissements dont il est impossible de

se faire une idee quand on n'a jamais vu I'ivresse et I'enthou-

siasme de Paris. Elle est fille d'un acteur de province, et on I'a

vue, dans sa tendre enfance, jouer de petits roles sur le theatre

de Gadix. Son p^re lui remarquant des dispositions heureuses, et

lavoyant de jour en jour croitre et embellir, la conduisit a Paris,

1. M. de Manne (Galerie de la troupe de Voltaire) fait naitre cette celebre

actrice h Dombasle (Meurthe) en 1753, lui donne le nom de Franpoise Glairien et

pretend que les noms de Saucerotte et de Raucourt, sous lesquels elle fut succes-

sivement connue, 6taient ceux d'un ancien maitre de poste devenu com^dien, qui

I'avait debauchee et qui prot^gea ses debuts ; il ajoute qu'il se serait suicide en

1796. Jal, au contraire, produit un acte de naissance relevt^ sur la paroisse Saint-

Sdverin d'oii il appert que Marie-Antoinette Joseph naquit le 3 mars 1756 de Fran-

cois Saucerotte, bourgeois de Paris, et d'Antoinette de La Porte, son Spouse. Elle

mourut a Paris le 10 Janvier 1815 ; son enterrement fut I'occasion d'un scandalc

semblable a celui qui avait signald en 1802 les funerailles de M'^* Chameroy, dan-

seuse de I'Opcra : le cur6 de Saint-Roch ayant refuse de celebrer un service pour

M'*® Raucourt, la foule brisa les portes de r(5glise et fut dispersee par la police.
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et la mit entre les mains de M. Brizard, acteur de la Gomedie-

Francaise. Brizard n'a pas un talent decide, ni superieur. II est

essentiellement froid, il a peu de nuances et de variete dans son

jeu; mais il a la plus belle figure du monde, une belle voixjl'air

d'un honnete homme, avec des cheveux naturellement gris, qui

lui ont donne a trente ans un air venerable, et lui ont permis

de se charger des roles des vieillards dans les tragedies. D'Alem-

bert disait de lui « qu'il etait comme Samson, que toute sa force

6tait dans ses cheveux » . Depuis, Brizard a prouve ce que pou-

vaient I'etude et le travail opiniatre, et il est parvenu a jouer,

surtout les roles de force et de vehemence, comme celui du

vieil Horace, par exemple, avec le plus grand succ^s. Mais s'il

n'est pas lui-meme toujours acteur sublime, je le crois tres-ca-

pable dedonner debons conseils sur son art, et d' aider avec beau-

coup de bon sens au developpement des talents naissants.

Celui de M'^" Baucourt lui fera vraisemblablement un hon-

neur immortel dans les fastes du Theatre-Francais. On pretend

qu'il ne lui a jamais rien declame lui-meme, mais qu'il a borne

ses soins a lui faire repeter ses roles d'apres les differentes ob-

servations qu'il lui faisait, a mesure que I'occasion s'en ofTrait,

ne cessant de la faire repeter que lorsqu'il ne voyait plus rien a

desirer dans son jeu. Je crois cette methode bonne, et tres-pre-

ferable a celle d'endoctriner par son exemple, qui ne me parait

guere propre qu'a former des perroquets, bien ou mal siffles.

Voil^ pourquoi il ne m'est pas demontre que les plus grands ac-

teurs soient les plus capables de former de grands acteurs. Bri-

zard a pourtant desire que son instruction fut saupoudree de

quelques lecons de M^^® Clairon, et c'est avec ce sauf-conduit

qu'il nous presenta sa jeune et charmante 61eve dans le role de

Didon, le 23 decembre. II vint lui-meme haranguer le parterre

avant la tragedie, lui demander son indulgence pour un talent

naissant, et I'assurer que son eleve, formee par les lemons du pu-

blic, serait un jour son ouvrage. Le parterre, qui aime a la folie

qu'on lui parle, et surtout qu'on lui dise qu'il est I'arbitre du

gout et des talents, applaudit avec chaleur la harangue d'Achate-

Brizard. Mais lorsqu'on vit la plus belle creature du monde et la

plus noble s'avancer en Didon sur le bord du theatre ; lorsqu'on

entendit la voix la plus belle, la plus flexible, la plus harmo-

nieuse, la plus imposante ; lorsqu'on remarqua un jeu plein de
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noblesse, d'intelligence et de nuances les plus varices et les plus

precieuses, Tenthousiasme du public ne connut plus de bornes.

On poussa des cris d'admiration et d' acclamation; on s'embrassa

sans se connaitre ; on fut parfaitement ivre. Apres la comedie,

ce meme enthousiasme se repandit dans les maisons. Ceux qui

avaient vu Didon se dispers^rent dans les differents quartiers,

arriverent comme des fous, parlerent avec transport de la debu-

tante, communiquerent leur enthousiasme a ceux qui ne I'avaient

pas vue, et tons les soupers de Paris ne retentirent que du nom
de Raucourt.

II y a pres d'un mois que ces transports se soutiennent dans

tout leur feu ; c'est un des plus forts et surtout des plus longs

acces d'enthousiasme que j'aievus a Paris. Les joursqueM'^^ Rau-

court jouait, les portes de la Comedie etaient assiegees des dix

heuresdu matin. On s*y etoulTait ; les domestiques qu'on envoyait

retenir des places couraient risque de la vie. On en emportait a

chaque fois plusieurs sans connaissance, et Ton pretend qu'il en

est mort des suites de leur intrepidite. Les billets de parterre se

negociaient dans la cour des Tuileries jusqu'a six et neuf francs,

par ceux qui les avaient pu attraper au bureau pour vingt-quatre

sous, au risque de leur vie. J'entendis, un de ces jours redou-

tables, entraversant le foyer de la Comedie, le propos d'une des

matrones de ce spectacle, qui pouvait etre la mere de quelque

danseuse. EUe vit par la fenetre I'horrible bagarre, pour s'arra-

cher les billets, forcer ensuite les portes et disputer une place au

parterre. On venait d'emporter quatre des plus braves champions

echeveles et sans connaissance; trois ou quatre cents aspirants

entasses, presses, se poussant les uns sur les autres, haletant et

manquant de respiration en plein air, retracaient le tableau de

ces ames en purgatoire, dont chacune exprime un tourment par-

ticulier. « N'ayez pas peur, dit la vieille matrone en regardant

cet horrible spectacle, que s'il etait question du salut de leur pa-

trie ils s'exposassent ainsi. » Ce propos me frappa, et me fit

faire quelques reflexions. La veille, M"'' Arnoud, temoin des pro-

digieux applaudissements avec lesquels on recut M"*^ Raucourt,

s' etait ecriee : « Que de mains ! et pas un bras ! » Ces deux ora-

cles de deux citoyennes me firent reflechir sur le cas qu'on doit

faire d'un peuple qui se passionne a cet exces pour un acteur,

pour une actrice, pour des talents, si vous voulez, agreables et



JANVIER 177 3. 1^

rares, mais qui n'ont peut-^tre aucune liaison avec la prosperite

publique. Mais ces reflexions nous meneraient trop loin de

M*'^ Raucourt, et fourniraient au besoin la matiere d'un long et

profond traite de politique et de morale. Un corollaire immediat

qui en decoule, c'est qu'une actrice telle que M"^ Raucourt n'est

pas un instrument indifferent entre les mains du gouvernement,

et un ministre habile qui voudrait distraire I'attention du public

d'une operation delicate et essentielle chercherait inutilement,

en ce pays, une ressource plus efficace que celle d'un debut

de ce fracas, ou de quelque autre evenement de cette impor-

tance.

Vous jugez qu'on a fait mille recits plus interessants les uns

que les autres sur un objet qui a occupe le public avec tant de

chaleur. On dit que cette charmante creature, si imposante au

theatre, est tr^s-simple hors de la sc6ne
;
qu'elle a toute la can-

deur et toute I'innocence de son age; que, tout le temps qu'elle

ne consacre pas a 1'etude de son art, elle s'occupe encore des

jeux de son enfance; que son pere est si decide de lui conser

ver ses moeurs et sa sagesse qu'il porte toujours deux pistolets

charges dans sa poche, pour bruler la cervelle au premier qui

osera attenter a la vertu de sa fille. On a fait des dissertations a

perte de vue pour decouvrir metaphysiquement par quel pres-

tige une fille si neuve et si innocente pouvait jouer au theatre les

transports et les fureurs de I'amour avec tant de passion. Son

succes n'a pas ete moins grand a la cour qu'a Paris. Le roi, qui

n'aime pas la tragedie, a ete fort occupe de M'*^ Raucourt. Sa Ma-

jeste lui a fait donner une gratification de cinquante louis. Elle

lui a aussi fait present d'un habit de theatre. M"'^ la comtesse du

Barry lui a laisse le choix ou d'un superbe habit de theatre ou de

trois belles robes de ville ; la sage Raucourt a choisi le premier,

disant qu'elle ne sortait pas assez pour avoir de belles robes en

ville. Ce n'est pas, par parenthese, un petit contraste que de ren-

contrer la belle reine de Carthage qui vous en a tant impose au

theatre, en petite robe, modestement v^tue, la contenance timide

et embarrassee, dans le coin d'un appartement de quelque grande

dame de la cour. M"'' la princesse de Beauvau, M™" la princesse

de Guemenee, M""' la duchesse de Villeroy, lui ont aussi fait pre-

sent de superbes habits. Laplupart de ceux que les dames de la

cour ont faits a I'occasion du manage de M. le dauphin iront
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enrichir la garde-robe theatrale de M"^ Raucourt, qui se trouvera

bientot considerable.

Elle a joue successivement le role de Didon dans la tragedie

de M. Le Franc de Pompignan, celui d'l^milie dans Cinna^ celui

de Monime dans Mithridale, celui d'Idame dans VOrphelin de

la Chine, celui d'Hermione dans Andromaque, et enfin celui de

Pulcherie dans Hh^aclius, Dans tons ces roles, elle a montre les

plus heureuses dispositions et annonce les plus grands talents.

Ceux qui ont pu preserver leur jugement de la contagion du fa-

natisme public, ce qui est bien plus difficile qu'on ne pense,

diront que cette jeuneactrice, avec tons les avantages de la figure

et les dons exterieurs, n'a point le jeu form6 (comment I'aurait-

elle a son age?) qu'elle a joue inegalement tons ses roles, mais

qu'il n'y en a aucun ou elle n'ait eu les instants les plus heureux

et du plus rare talent; que meme dans les endroits qu'elle a

manques, ce n'est jamais faute d'intelligence, mais quelquefois

par I'envie de vouloir trop bien frapper son coup, quelquefois

pour n'avoir su regler son jeu avec assez dejustesse; qu'elle est

restee en dec^, ou qu'elle a ete emportee au del^ du but qu'elle

s'^tait propose. Deviendra-t-elle avec le temps une actrice par-

faite, un prodige de I'art? Qui oserait repondre a cette question?

Les progr^s et la perfection d'un talent, surtout dans une jeune

actrice, dependent de tant de hasards, d'un concours de tant de

circonstances essentielles et frivoles, qu'il faut abandonner ses

succ^s a venir a I'inevitable fatalite qui r^gle tout. Elle a un

ecueil bien dangereux a redouter, c'est de mettre trop d'appret

dans son jeu; elle y a de la disposition, et cette disposition peut

degenerer en mani^re. II y a des personnes qui craignent qu'elle

ne manque d'ameet d'entrailles. Je nesuis pas deleur avis; mais

je crois que les roles de tendresse ne lui seront pas favorables

;

la beaute de ses larmes ne repond pas a la sublimite de ses trans-

ports dans la passion. Toutefois, qui oserait prononcer qu'il y
ait une qualite qu'une telle magicienne ne puisse acquerir? Ce

qui fait concevoir les plus grandes esperances, c'est son jeu muet.

II est etonnant pour la justesse et la perfection. Tout ce que les

discours de ceux avec qui elle est en sc^ne doivent lui faire

eprouver se peint sur son visage de la mani^re la plus energique

et la plus touchante. Aussi, « c'est lorsqu'elle ne parle pas qu'il

faut I'ecouter », disait M""^ la princesse de Beauvau; et une autre
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femme pretendait n'avoir jamais ecoute aucun des recits tragiques

qu'on faisait a M"*" Raucourt, mais de les avoir lus mot pour mot

sur son visage.

Ge debut brillant, qu'on ne pouvait prevoir, a suspendu toutes

les pieces nouvelles ace theatre, etentre autres les Lois de Minos,

M"^ Raucourt sait vingt-deux roles, qu'elle est en etatdejouer;

mais elle a joue dix-huit fois de suite en un mois de temps, et

elle a besoin de repos. Ses succes, les plus eclatants qu'on ait

jamais vus, ont fait tort a la Gomedie-Italienne, qui a ete fort

negligee depuis la retraite de Caillot et le debut de M^^^ Raucourt.
^jme Vestris aura aussi a en souffrir. Gette actrice a fait pendant

quelques annees 1'unique ressource de ce theatre. A force de tra-

vail et d' etude, elle etait parvenue a soigner son jeu beaucoup; la

disette des sujets forcait le public d'encourager la seule actrice qui

fit des progr^s sensibles dans son art. Mais la voila ecartee en un

moment par une enfant de dix-sept ans, et c'est une de ces aven-

tures d'autant plus cruelles qu'on n'en pent accuser que le sort.

Les hommages en vers et en prose n'ont pas manque a

M*^^ Raucourt, et messieurs du Mercure et de VAvant-Coureur

en regaleront sans doute le public. Je n'ai encore rien vu de joli

ni de digne d'elle.

LETTRE DE S. M. LE ROI DE PRUSSE

A l'ABBE COLOMBINI, AMBASSADEUR a ROME ^

A Potsdam, le 13 septembre 1772.

Abbe Golombini,

Vous direz a qui voudra 1' entendre, pourtant sans air d'os-

tentation ni d' affectation, et meme vous chercherez I'occasion de

le dire au pape, ou a son premier ministre, que, touchant 1' affaire

des jesuites, ma resolution est prise de les conserver dans mes

fitats, tels qu'ils ont ete jusqu'ici. J'ai garanti au traitede Breslaw

in statu quo la religion catholique, et je n'ai jamais trouve de

meilleurs pr^tres a tons egards. Vous ajouterez que, puisque

1. Gette lettre est reproduite tome XXIV, p. 610, des OEuvres completes de

Frederic, mais M. de Preuss la regarde comme apocryphe et fait observer que

I'agent diplomatique de la Prusse a Rome 6tait alors I'abb^ Giofani. La lettre du

roi a d'Alembert, en date du 4 d^cembre 1772, figure p. 557 du m6me tome, mais

le passage cit6 ici offre quelques variantes insignifiantes.

I
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j'appartiens a la classe des heretiques, le saint-pere ne peut pas

me dispenser de tenir ma parole, ni du devoir d'un honnete

homme et d'un roi. Sur ce, abbe Colombini, je prie Dieu qu'il

vous ait en sa sainte garde.

Signd : Frederic.

On a vu dans quelques gazettes un fragment d'une lettre du

roi de Prusse a M. d'Alembert, concernant les Jesuites. Cette

lettre, que j'ai vue, est du h decembre. Sa Majeste, apres avoir

dit un mot des affaires du Nord, continue ainsi : « Pendant ces

diverses agitations, j'apprends que le pape se dispose a detruire

les jesuites; mais ce qui vous etonnera, c'est que le general des

ilgnaciens m'a depute un ambassadeur pour me demander ma
protection en faveur de sa societe. Je lui ai repondu que lorsque

Louis XV a reforme le regiment de Fitz- James, je n'ai pas cru

avoir le droit d'interceder pour ce corps, et qu'ifme semblait que

le pape etait le maitre de faire dans ses l^tats ce qu'il jugeait a

propos, sans que les heretiques s'en melassent. »

M. d'Alembert a communique ce fragment au ministre d'Es-

pagne et a 1'ambassadeur de Naples pour 1' instruction de leurs

cours. Ce dernier I'a envoye immediatement k Rome, a son oncle

le cardinal Garraccioli. Le nonce ici, ne pouvant donner un

dementi au roi de Prusse sur le fait de I'ambassade, n'a pas du

moms voulu accorder que le saint-pere eut le dessein de de-

truire les ignaciens. La situation critique de la compagnie de

Jesus a donne lieu a la plaisanterie suivante :

LA PASSION DES JESUITES

ou

DIALOGUE ENTRE LE PAPE ET LES PRINCES DB l'eUROPE.

LE PAPE, en pr^sentant le g6n6ral des jesuites aux souverains de I'Europe.

Ecce homo.

LE ROI DE PORTUGAL.

Telle, telle
J
crucifige.

LE ROI d'eSPAGNE.

Reus est mortis.

LE ROI DE FRANCE.

Vos dicitis.
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LE ROI DE NAPLES ET LE DUG DE PARME.

Hahemus lege?n, el secundum hanc legem debet mori.

L'iMPERATRICE REINE DE HONGRIE.

Quid enim mail fecit?

l'empereur.

Non inveni in eo causam.

LE ROI DE SARDAIGNE.

Innocens ego sum a sanguine jusli hujus,

LE ROI DE PRUSSE.

Quid ad me ?

LA REPURLIQUE DE VENISE.

Non in die festo, ne forte tumultus fiat in populo.

l'iMPERATRICE DE RUSSIE.

Non novi hominem.

LE PAPE.

Flagellabo eum^ et castigatum ad vos dimittam.

LE GENERAL DES JESUITES.

Post tres dies resurga?n.

LES GKNERAUX DES AUTRES MOINES AU PAPE.

Jube ergo custodiri sepulcru?n, ne veniant discipuli ejus, et furentur

eum, et dicant plebi : Surrexit a mortuis; et erit iwvissimus error pejor

priore.

LE PAPE, aux moines.

Ite ergo, et custodite sicut scitis.

J'ignore ce que Clement XIY compte faire definitivement des

jesuites apres trois ans d'incertitudes et de negociations ; mais

en attendant il est fort aimable avec les heretiques. M. et M'"" de

Saussure, de Geneve, se trouvent dans ce moment-ci a Rome,

lis ont ete recommandes a M. le cardinal de Bernis. lis avaient

grand desir de voir Sa Saintete, et le pape s'y est prete en se

laissant rencontrer dans un jardin. II a embrasse de la meilleure

grace du monde M'"'^ de Saussure, qui est fort jolie, et lui a dit :

(( Je ne fais pas peut-etre trop bien d'embrasser ainsi une here-

tique, mais j'en demanderai ce soir I'absolution au cardinal de

Bernis. » Gela me rappelle le trait de Benoit XIV, de charmante

X. 10
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memoire. On lui nomma un jour les difier'entes personnes qui

se trouvaient dans son antichambre. II y avait des cardinaux, des

prelats de toute espece et un Genevois. « Faites entrer I'heretique,

dit le pape, il doit s'ennuyer dans mon antichambre, tandis que

les autres s'y sanctifient. » Benoit XIV, en s'entretenant avec

M. le comte de Strogonoff, lui dit : « Vous etes un peu schis-

matiques, vous autres Russes. — Pardonnez-moi, saint-p^re, lui

repond M. de Strogonoff, nous sommes orthodoxes ; c'est vous

qui etes schismatique.— Voila la premiere fois, repliqua le pape

en riant, que je me le suis entendu dire. » Remarquons en

fmissant que si quelqu'un avait predit, il y a quinze ans, que

vers la fm de I'annee 1772 les jesuites n'auraient d'autres res-

sources que de se recommander a la protection du roi de Prusse,

il aurait indubitablement passe pour fou ; tant on se trouve

souvent tout contre de tr6s-grands evenements sans en avoir le

moindre soupcon.

— La Gazette Utt^raire des Beux-Ponts vient de faire une

excellente plaisanterie. Le pedant Goge, qui a joue un si beau role

avec le syndic Riballier dans 1' affaire de la condamnation de

BMisaire, a voulu rendre I'annee de son rectorat de I'Universite

de Paris memorable par quelque acte d'hostilite signale contre

les philosophes. En consequence, il a imagine de proposer pour

le prix de 1' eloquence latine de cette annee une declaration de

guerre en ces termes : Non magis Beo qiiam regibus infesta est

ista quce vacatur hodie philosophia. Le pedant Goge a pretendu

donner pour th^me que la philosophie moderne n'est pas moins

ennemie de Dieu que des rois. Mais, comme il a remarque que

les bons ecrivains anciens employaient quelquefois le mot magis

avec assez d'elegance negativement, il a voulu etre elegant comme
eux, et comme I'elegance de Goge ne pent guere ressembler a

celle de Giceron ou de Tite-Live, il a arrange son theme de facon

qu'il pent exprimer a peu pres le contraire de son idee ; du moins

il est enonce d'une mani^re si amphibologique que de detestables

philosophes, dans leur malignite infernale. Font traduite ainsi :

Celle quon nomme aujourd'hui philosophie n'est pas plus en-

nemie de Dieu que des rois. En consequence, ils ont comble

d'eloges I'Universite de Paris d'avoir rendu une justice si ecla-

tante k la verite, en ordonnant la defense publique de la philo-

sophie contre les attaques insidieuses de la superstition et de la
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calomnie. Voici rannonce qu'on lit a ce sujet dans la Gazette des *

Beux-Ponts :

(( Tandis que des pedants et des hypocrites declament centre

la philosophie, un corps aussi sage que respectable vient de lui

rendre un hommage eclatant. L'Eniversite de Paris propose pour

sujet du prix d' eloquence de cette ann^e 1773 : Non magis Deo

quam regibus infesta est ista qiice vocatur hodie philosophiai la

philosophie de nos jours n'est pas plus ennemie de Dieu que des

rois. ))

Cette plaisanterie est excellente et du meilleur gout. Elle ne

pouyait pas manquer de frapper le patriarche de Ferney et de

lui donner envie de dire son petit mot a ce sujet. 11 vient de

nous envoyer un imprime de dix-neuf pages, intitule Biscours

de mailre Bellegider^ ancien avocat^ sur le texte propose par

r University de Paris pour le sujet du prix de Vaniiee ill3 :

J\on magis Beo quam regibus infesta est ista quce vocatur hodie

philosophia y celle quon nomme aujourdliui philosophie nest

pas plus ennemie de Bieu que des rois. M. Tavocat Belleguier

prouve cette verite par les monuments historiques. 11 demontre

que non-seulement le Pere eternel et les rois n'ont jamais eu

rien a craindre des philosophes, mais qu'au contraire le corps

sacerdotal et meme celui de la magistrature, y compris la Sor-

bonne et le Parlement, n'ont pas toujours fait honneur a la Divi-

nite ni laisse en repos les gouvernements, quand ces corps ont

manque de philosophie. 11 prouve d'une maniere assez victo-

rieuse qu'il n'a manque a Louis XIV que d'etre philosophe pour

etre place a juste titre parmi les plus grands princes qui aient

jamais regne. 11 montre que tons ses ecarts ne sont venus que du

defaut de philosophie, et que nous ne sommes aujourd'hui plus

sages et plus heureux que parce que nous sommes gouvernes

plus philosophiquement. Gela n'est pas aussi bon et aussi gai que

le texte le comportait, et ce n'est pas I'age de I'auteur qui en est

cause, car son esprit et sa gaiete n'ont pas vieilli ; mais il n'ose

s'y fier, il a toujours peur, il craint toujours de deplaire a Ver-

sailles, et cette peur demesuree lui a fait faire bien des sottises

depuis deux ans, sans compter les bonnes choses qu'elle ne lui

a pas permis de faire. A soixante-dix-neuf ans, lorsqu'on est si

pr6s de guerir de tout mal, on devrait bien etre gueri de la peur

panique.
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— Nous avons vu sur le theatre de la Comedie-Italienne

success!vement deux crimes de Sedaine. J'appelle ainsi les essais

que le succes de ses pieces a fait tenter a la plupart de nos

auteurs, et dont la temerite a ete suivie d'autant de chutes; car

tandis que nos merveilleux affectent de parler avec beaucoup de

mepris du genre d'operas-comiques dont M. Sedaine est le crea-

teur, et d'insinuer qu'il ne faut point de talent pour faire de ces

miseres-la, il est remarquable que non-seulement, eux, ils ont la

prudence de ne point s'essayer dans ce mauvais genre dont les

pieces se jouent cent fois de suite, mais que presque tons ceux

qui ont voulu le tenter ne se sont signales que par des chutes.

Cela m'a parfaitement confirme dans I'idee que Teniers et Greuze

n'etaient pas des polissons, et qu'un genre qui ne supporte pas

la mediocrite n'est pas un genre facile, quoi qu'en disent les

renards en passant avec dedain devant la grappe qu'ils ne peu-

vent atteindre.

Le premier des deux renards qui ont saute apres la grappe

de Sedaine, et qui sont retombes sur leur cul sans I'attraper, est

M. Laujon, auteur de VAmoureux de quinze ans^ connu par des

chansons et quelques operas dans le genre pastoral et fade. II

donna, le 7 decembre dernier, la premiere representation des

Mefiances^ ou le Fermier cru sourd, comedie en trois actes melee

d'ariettes. Ce titre annoncait de la gaiete, et sans m'attendre a

quelque chose de bien saillant, ni a une grande force comique,

je comptais sur une pi^ce ou il y aurait de la facilite, du comique

et surtout point de pretention. Eh bien, ce fut tout le contraire,

et je m'en revins etourdi par les sifilets dont le parterre, avec

beaucoup de justice, accueillit cette pi^ce depuis son commen-

cement jusqu'a sa fm. Je ne dirai qu'un mot du sujet.

La scfene se passe dans une auberge dont le garcon se marie

ce jour-la, ce qui ne fait pas la moindre chose a la piece. Le

fermier, qui fait le sourd, a une mere et un neveu. Gelui-ci

s'appelle Colin, et aime tendrement une Colette dont il est fort

aime. Le fermier aime beaucoup son neveu a qui il a servi de

p^re et de tuteur, et dont I'etablissement fait maintenant la prin-

cipale affaire. Pour cet effet il s'est empare du bien de Colin, et

I'a fait valoir de son mieux. La m^re du fermier ne rend pas

justice a sa probite et a ses sentiments. Elle s'imagine que son

fils veut retenir le bien de son neveu; et comme elle s'interesse
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beaucoup k Colin et Colette, elle profite d'un voyage que son fils

est oblige de faire pour ses affaires, pour reparer en son absence

le tort qu'elle croit qu'il veut faire a son neveu. En consequence

elle vend tout le vin et tons les troupeaux de la ferme, reserve

le produit de cette vente pour I'etablissement de Colin et de

Colette, et mande a son fils qu'une epidemie a emporte tous les

bestiaux et qu'une inondation a detruit toutes ses caves. Le fer-

mier, a qui tant de malheurs ne semblent pas naturels, revient et

feint d'etre devenu sourd a force de chagrin, esperant par cette

feinte de decouvrir la verite des faits. Ce stratageme lui reussit

parfaitement. II se mefiait deja de sa mere. II decouvre ses me-

fiances en sa probite et ce qu'elles ont entraine. II decouvre ce

que sont devenus ses bestiaux et son vin. II decouvre I'amour

de Colin pour Colette; il decouvre aussi que son neveu, qui est

un bon et honnete garcon, desapprouve beaucoup tout ce que sa

grand' tante a fait pour tromper son oncle. Quand il sait tout, il

se decouvre a son tour; il leur apprend qu'il a tout entendu,

qu'il nest pas sourd, qu'il aime son neveu, qu'il a augmente son

bien et qu'il n'a d'autre desir que de le marier avec Colette.

II y avait la de quoi faire une piece plaisante et gaie, mais

M. Laujon a ete triste et plat. 11 n'a ete question que de bestiaux

depuis le commencement jusqu'a la fm, et le parterre les a ren-

voyes, ensemble les auteurs, a I'etable ou ils sont, je crois,

encore, car oncques depuis on ne les a revus. La musique etait

de M. Martini, Allemand, officier dans les housards de Chambo-

rant, auteur de celle de VAmoureux de quinze ans^ qui, toute

faible qu'elle etait, me faisait esperer davantage de ses talents. II

ne m'a pas tenu parole. Autant que les sifllets m'ont permis d'en-

tendre, il n'y a pas un seul air dans tout cet ouvrage digne

d'etre remarque. Toute la gaiete de M. Laujon s'est concentree

dans un valet Suisse qu'il a donne a son fermier, et qui a fait rire

un moment, mais qui a ete bientot prodigieusement siffle suivant

son merite. II est facile de faire des roles de charge, mais il est

malaise d'etre comique. II y avait cependantune jolie scene entre

le naif Colin et la tendre Colette en presence de leur oncle.

Celui-ci, feignant de s'occuper de ses registres, leur dit de s'as-

seoir devant lui. lis sont plantes la comme deux ifs; mais, ne se

defiant pas de sa surdite, ils se disent mille douceurs en sa pre-

H sence dans cette attitude immobile. Cette scene seule, bien faite,

I
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aurait fait la fortune d'une pi^ce. Elle a ete jouee a ravir par

Glairval et M""= Laruette. Si Ton en croit le bruit public, M. Laujon

dessechera de sa chute, car c'est de tous les auteurs chatouilleux

le plus chatouilleux. M™** la duchesse de Bourbon assista a ce

spectacle en grande loge ; sans la presence de cette princesse,

la pi^ce n'eut pas ete achevee.

L'autre renard dont j'ai a parler sait mieux sauter que M. Lau-

jon. 11 fit son premier saut le 11 de ce mois sur le meme theatre

par une comedie en un acte melee d'ariettes intitulee Antoine

Masson^ ou le Bon Fils. Ce bon fils s'est fait milicien pour son

village sans tirer au sort, mais pour employer a I'acquittement

des dettes de son pere les cent ecus que les garcons du village

avaient faits pour celui qui serait dans le cas de marcher. Brave

comme un Cesar, il a retire du champ de bataille son colonel

mortellement blesse et sauve la vfe a son fils renverse a cote de

lui. Le colonel en mourant laisse un legs considerable a Antoine

Masson, qui s'achete d'abord son conge et emploie le reste de

son argent a acquerir la terre ou est le village, lieu de sa nais-

sance, residence de son p^re et de sa mere et de la petite Ther^se

dont Antoine est fou et qui I'aime uniquement. Antoine arrive

dans le village avant I'aube du jour avec un grenadier, son

ancien camarade. II est oblige d'attendre devant la chaumi^re de

ses parents qui ne sont pas encore eveilles. Tout le village attend

ce jour-la le nouveau seigneur. Antoine n'a garde de dire que

c'est lui. II veut surprendre son bon pere, il veut surtout eprou-

ver Therese, et savoir si elle I'aime toujours pauvre comme
autrefois. Le coeur de Therese ne sait changer, mais sa tante

s'est mis dans la tete de la marier au bailli, qui fait I'important et

qui passe pour riche, tandis qu' Antoine n'a pas un ecu. Celui-ci

propose de s'en rapporter a la decision du nouveau seigneur. II

fallait que le bailli le proposat, et qu'Antoine I'acceptat : c'eut ete

bien plus plaisant. Toute la piece se passe en preparatifs pour

recevoir le nouveau seigneur, pour dresser une liste des besoins

du village a lui presenter, pour faire I'exercice tant bien que

mal, car le nouveau seigneur a fait rendre les fusils a tous les

habitants et ne veut pas se reserver le droit de la chasse. Lorsque

tout le monde est pret, le bailli veut qu'on fasse la repetition de

la ceremonie, afin qu'elle s'execute ensuite correctement. On

apporte un fauteuil pour le seigneur. On y place INicolas Masson,
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p^re d'Antoine, pour faire le role du seigneur, et cette repetition

devient la ceremonie reelle; Antoine declare que la terre est a

lui, et remet le contrat de la vente a son pere pour qui il I'a

achetee, et qu'il fait reconnaitre pour legitime seigneur.

II y avait encore dans ce sujet le fond d'une jolie pi^ce, et

vous y trouverez beaucoup de details simples, agreables et inte-

ressants; mais I'auteur n'a pas la plus legere connaissance du

theatre ni de ses effets, ni du lieu ou il faut placer les airs, ni de

I'espace que prend la musique, ni de ce qui fait longueur. A la

premiere representation, les plus jolis details etaient noyes dans

un tas de propos inutiles, desorte que rienn'a pu faire de reffet;

aux representations suivantes, on a beaucoup elague, et cela a

ete mieux, mais en tout le succes a ete mediocre. II y a beau-

coup trop de mouvement et de tumulte dans cette piece. On va,

on vient sans cesse, et de toutes ces allees et venues il ne resulte

pas grand'chose. Sans doute qu'il faut du mouvement et de

Taction au theatre, surtout dans le genre de I'opera-comique;

mais il faut qu'ils aient un but et qu'ils produisent leur effet. Si

I'auteur n'acquiert pas la connaissance du theatre, il fera bien de

renoncer a la carriere dramatique. La musique de cette piece

est de M. Philidor. Elle est tres-bien faite. Mais le po^te, trop

maladroit dans toute sa fabrique, ne lui a presque pas fourni

d'occasion de deployer son talent. II n'y a presque point d'air, il

n'y a que des choeurs a plusieurs acteurs ; tout cela est bien sau-

vage et bien mal bati. Ce pauvre Philidor n'est pas heureux.

Depuis que la Parque ennemie a tranche le fil du grand Poinsinet,

il n'a guere eprouve que des chutes, et ce n'est surement pas

la faute de sa musique; mais le public est trop ignorant en ce

genre pour qu'une piece puisse jamais se soutenirpar la musique

seule, et les poetes manquent dans tous les genres. L'auteur du

Bon Fih n'a pas voulu donner sa piece sous son nom , il a pris

celui de M. de Yaux ; mais son secret est celui de la comedie, et

tout le monde salt que le Bon Fils est de M. I'abbe Le Monnier,

auteur d'un recueil de fables qu'il se propose de publier, et dont

je connais plusieurs d'un caract^re precieux et original, d'une

profonde philosophie, d'une excellente morale, d'une diction a la

verite peu elegante, peut-etre peu correcte et un peu trainante,

mais si naive et si simple qu'on ne pent les entendre sans un

extreme plaisir. II a surtout une mani^re infiniment piquante de
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les reciter. Mais je crains que dans ce siecle de defiances, ou

toute verite utile est devenue suspecte, la detestable faux du

censeur ne retranche les choses les plus precieuses de ce recueil

interessant, ou n' oblige I'auteur a des falsifications egalement

odieuses aux honnetes gens et aux hommes de gout. Nous avons

de M. I'abbe Le Monnier une bonne traduction des comedies de

Terence. C'est un homme certainement de beaucoup de talent, et

qui a un faire qui lui est propre ; mais il faut qu'il change de

beaucoup son allure dramatique s'il veut reussir au theatre.

— On demanda, I'autre jour a souper chez M. le comte de

Strogonof, a M. I'abbe Sabatier, frere de M. Sabatier deCastres,

ministre du roi a Liege et qui a ete charge des affaires de France

a la cour de Petersbourg, ce que c'etait qu'une femme. 11 repon-

dit par 1'impromptu que vous allez lire :

A qui demandez-vous ce que c'est qu'une femme?

A moi qu'on a r^duit k I'ignorer toujoursi

De I'aveugle afflige vous dechirerez Tame,

Si vous lui demandez ce que sont les beaux jours.

Quand dans ces bagatelles la pensee n'est pas tres-originale

et tres-heureuse, il faut un choix de mots et une elegance de

diction qui manquent ici. Le comte d'Albaret r^pondit a I'abbe

Sabatier par 1'impromptu que voici

:

Vous peignez mal I'indiff^rence
^

Que vous feignez en ce moment
Quand on parle aussi tendrement,

On est bien loin de I'ignorance,

Et je vous crois I'aveugle clairvoyant.

— On assure que le censeur d'un recueil de je ne sais quelles

pieces fugitives qui s'imprime actuellement n'a pas voulu laisser

passer les vers que vous allez Hre. Ce censeur est bien severe,

et c'est apparemment a quelque docteur de Sorbonne qu'on a

commis le soin d'approuver les productions leg^res des muses

francaises. Depuis les difficultes du censeur, ces vers se sont

repandus dans Paris, et on les a attribues a M. de Voltaire, ce

qui n'a pas nui a leur celebrite. Premierement je ne les crois pas

de M. de Voltaire, et je parierais qu'ils n'en sont pas. En second
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lieu, j'ai quelque idee confuse qu'ils ne sont pas nouveaux et

qu'ils ont deja couru anciennement. Je les crois de M. Saurin ^

EPITRE A UNE JEUNE VEUVE.

Jeune et charmaiit objet a qui pour son partage

Le ciel a prodigue les tresors les plus doux,

Les graces, la beaute, Tesprit et le veuvage,

Jouissez du rare avantage

D'etre sans prejuges ainsi que sans epoux.

Libre de ce double esclavage,

Joignez a tous ces dons le don d'en faire usage.

Faites de votre lit le tr6ne de 1'Am our,

Qu'il ramene les ris bannis de votre cour

Par la puissance maritale.

Ah! ce n'est point au lit qu'un mari se signale :

II dort toute la nuit et gronde tout le jour.

Ou s'il arrive par merveille

Que Chez lui la nature eveille le desir,

Aitend-il qu'^ son tour chez sa femme il s'eveille?

Non! sans aucun pr61ude il brusque le plaisir,

II ne connait point Tart d'^chauffer ce qu'on aime,

D'amener par degres la volupte supreme; .

Le trailre jouit seul... si pourtant c'est jouir.

Loin de vous tout hymen, filt-ce avec Plutus meme

!

L'Amour se chargera du soin de vous pourvoir;

Vous n'avez jusqu'ici connu que le devoir,

Le plaisir vous reste a connaitre.

Quel fortune mortel y sera votre maitre?

Ah! lorsque d'amour enivre

Dans le sein du plaisir il vous fera renaitre,

Lui-meme trouvera qu'il I'avait ignore.

— La troupe de comediens francais qui a joue pendant plu-

sieurs annees a Vienne, ayant ete congediee il y a environ six

mois, a quitte cette capitale et execute un projet qui ne parais-

sait pas devoir lui reussir : c'est d'aller jouer la comedie dans

les principales villes d'ltalie. Cette troupe est une des meilleures

qu'on puisse voir apres celle de Paris. Le celebre Aufresne s'y

trouve. Les gens de gout reclament ici inutilement ce grand acteur

pour le Theatre-Francais ; des cabales particulieres s'y sont tou-

11.
lis ne figurent pas dans I'edition posthume des OEuvres completes de Sau-

rin, Paris, 1783, 2 vol. in-8.
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jours opposees, et Ton se soucie bien aujourd'hui de la perfection

des arts ! La troupe de Vienne s'est d'abord montree a Yenise, ou

elle a fait tant de tort aux autres spectacles qu'ils out ete dans le

cas de solliciter son expulsion. Elle est allee de Venise a Naples,

ou elle ne reussit pas moins en ce moment. II ne faut pas regar-

der ceci comme un petit evenement ni en fait de gout et de lit-

terature, ni meme en politique; il y a vingt ans qu'une troupe

francaise a Naples n'aurait pas attire vingt spectateurs et serait

morte de faim. L'abbe Galiani ecrit que le pere general Voltaire

a envoye des gens de son ordre pour convertir les Napolitains et

planter chez eux I'etendard de la foi.

—L'incendie qui a reduit en cendresuneparliedel'Hotel-Dieu,

dans la nuit du 29 au 30 decembre de I'annee derni^re, et qui n'a

ete entierement eteint que plusieurs jours apres, nous a valu

une porapeuse et magnifique description dans laquelle le sieur

Marin, redacteur de la Gazette de France, s'est surpasse lui-

meme. Non, je ne crois pas qu'il soit possible de rien lire de

plus bete. Depuis feu M. La Garde, surnomme Bicctre, qui fai-

sait r article des spectacles avec tant de distinction pour le Mer^

cure de France, on n'a rien vu de cette force. L'auteur s'est

complu dans le talent qu'il se croit pour ebaucher de grands ta-

bleaux : on lit une demi-colonne tout entiere oii Ton croirait qu'il

n'a voulu peindre qu'un feu d'artifice prepare pour quelque fete.

II dit que lorsque tout 1' edifice etait embrase et que le feu sor-

tait par toutes les fenetres, c' etait un magnifique et superbe

spectacle qui eclairait tout Paris ; et il cherche avec complaisance

a y aitacher les yeux du lecteur. Gette betise pent paraitre in-

decente, quand on sait que la Gazette de France se fabrique sous

les yeux du ministere ; mais M. Marin accoutume ses lecteurs a

ses platitudes sous toutes les formes imaginables. La description

qu'il a faite de I'inondation causee par les eaux du lac de Waener,

en Suede, pent figurer a cote de l'incendie de I'Hotel-Dieu : ce-

pendant, comme le public a eu ce dernier malheur sous les yeux,

il a ete choque davantage de I'impertinence du gazetier. On a

donne depuis quelque temps le nom de marinades a ces sortes

d'articles, et comme le personnel de M. Marin n'invite pas a I'in-

dulgence, le denombrement de la France, dont il s'est si ridicu-

lement occupe le mois dernier, lui a valu I'epigramme suivante :
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D'une Gazette ridicule

Redacteur faux, sot et cr^dule,

Qui, bravant le sens et le gout.

Nous r^petes, sans nul scrupule,

Des contes a dormir debout :

A ton denombrement immense
Pour qu'on ajoutat quelque foi,

II faudrait qu'a ta ressemblance,

Cliaque individu put en France

Devenir double comme toi.

Marin est si bete que, voulant etablir qu'ii n'a peri que qua-

torze personnes dans le desastre du 30 decembre, il ne s'est

pas apercu qu'il faisait de son mieux pour nous prouver qu'il

mentait et que plusieurs centaines d'hommes ont ete les victimes

de cet effroyable accident : car, apres avoir peint la violence des

flammes avec toute la pompe possible, il assure qu'avant que les

magistrats fussent arrives, on avait perdu un temps considerable

a ouvrir les portes
;
que les clefs ayant ete forcees dans les

serrures, on n'avait pu pendant quelque temps ni entrer ni sortir,

et qu'il avait fallu faire venir des charpentiers et des macons

pour ouvrir les portes, avant d'y pouvoir faire arriver aucun

secours. Or, si Ton suppose que depuis I'insiant ou Ton s'est

apercu de I'embrasement jusqu'a I'arrivee de M. de Sartine, qu'il

a fallu reveiller, et qui demeure a une lieue de I'Hotel-Dieu, et

depuis cette arrivee jusqu'a ce que les portes aient ete abattues,

il se soit ecoule une heure et demie pendant lesquelles personne

n'a pu secourir les malheureux renfermes dans les salles em-

brasees, Ton pourra juger combien d'infortunes ont du etre la

proie des flammes.

M. Marmontel, historiographe de France et I'un des quarante

de I'Academie francaise, a saisi cette triste occasion pour plaider

un ancien proces dans une Epitre adressee au Roi sur rincendie

de rUdtel-DieUy ou la Voix des pauvres. On se recrie depuis

un siecle sur la situation de I'Hotel-Dieu dans le coeur de Paris,

afm d'y repandre la contagion de tons les cotes ; dans le quar-

tier le plus serre, afm de rendre apparemment tons les secours

plus dilTiciles ; au-dessus de la ville, relativement au cours de la

Seine, dont tout Paris s'abreuve, afm que I'eau que nous buvons

journellement soit infectee de toutes les immondices possibles. Si

Ton nous rapportait qu'un tel arrangement, qui subsiste ici de-
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puis des sifecles, a lieu parmi quelque peuple sauvage, nous nous

ecrierions : Ah! les barbares! Nous sommes cependant polices.

On assure aujourd'hui que le roi veut que I'Hotel-Dieu soit place

hors de Paris et au-dessous, relativement au cours de la riviere.

Son historiographe a epuise sa verve poetique pour que le mal-

heur arrive serve au moins k un changement si desirable. On fait

repandre dans le public que c'est aussi le projet de 1'administra-

tion, et moi seul, malgre tant d'autorites respectables, je predis

et soutiens que I'Hotel-Dieu sera reconstruit a la meme place oil

il a ete reduit en cendres, et que I'ancienne barbarie subsistera.

C'est que les administrateurs font semblant de ceder au cri pu-

blic; mais leur voeu secret est que les choses restent dans I'etat

oil elles sont, et.ce voeu prevaudra meme sur la volonte du roi.

Le public de Paris, imperieux dans son premier mouvement,

consent bientot a tout, pourvu qu'on ne le contredise pas dans

les premieres vingt-quatre heures. Dans quinze jours, quelque

vaudeville, quelque evenement important, comme un debut de

quelque actrice, partagera tons les esprits et alors les adminis-

trateurs feront de I'Hotel-Dieu tout ce qu'ils voudront, nemine

contradicente, M. iMarmontel a porte son £pitre k M. de Sartine

comme ofTrande, et I'a supplie de la faire imprimer au profit

des pauvres. L'administration s'y est opposee sous main de

toutes ses forces. II se pent que monseigneur I'archeveque, I'un

des principaux administrateurs, n'ait pas vu de bon oeil qu'un

academicien censure par la Sorbonne, et affuble d'un mandement

de Sa Grandeur, se fasse avocat des pauvres. On aimerait beau-

coup mieux, pour la plus grande gloire de Dieu, que de telles

gens ne fissent aucune action honnete, et puis cela ne fait que

fixer les yeux du public sur des objets qui ne le regardent pas.

Les hommes les plus sensibles, les plus eclaires ont dit : Pour-

quoi faut-il un Hotel-Dieu ? Get etablissement a plus de trois mil-

lions de rentes et les malades y sont traites d'une maniere qui

fait fremir I'humanite. Ne serait-il pas plus convenable de distri-

buer cet immense revenu entre tons les cures de Paris et de les

obliger de prendre soin chacun des malades de sa paroisse ? Ges

malades ne seraient-ils pas infmiment mieux soignes ? II est vrai

que la benediction divine ne pourrait plus se repandre si visible-

ment ni si rapidement sur les administrateurs : car a peine sont-

ils charges pendant quelques mois de l'administration du bien des
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pauvres que Dieu leur accorde un equipage, une maison, une

fortune dont la promptitude est tout a fait edifiante ; mais enfin

les malades ne vont pas dans les carosses des administrateurs et

ne sont pas invites a leurs tables. Yoila de ces detestables

reflexions que V£pitre de I'historiographe Marmontel a fait faire,

malgre plusieurs retranchements que I'administration a prudem-

ment exiges avant de consentir a sa publication. Ma foi, ce n'est

pas trop d'une negociation de quinze jours pour empecher un

profane de se meler de la cause de Dieu, et c'est un bien grand

malheur pour cette cause que d'y avoir echoue. Le gazetier Marin a

employe toute sa rhetorique a nous donner une juste idee du zele

et de la charite du premier pasteur de Paris dans cette funeste

occasion. II n'aurait pas du oublier que ce terrible accident n'a

pas empeche le saint prelat de partir a dix heures du matin pour

Versailles, afm de s'informer de I'effet que le retour des princes a

la cour avait produit la veille. Les grandes ames, surtout les

ames chretiennes, ne se laissent pas detourner de 1' attention

qu'elles doivent avoir aux grands evenements par des feux de

paille que la Providence allume a leur porte.

Laissons le gazetier s'extasier sur la charite du pasteur. Quant

a nous, rendons un hommage libra et non suspect au zele de

M. de Sartine, qui ne s'est pas dementi un instant depuis trois

heures du matin. Ce respectable magistral ne s'est retire qu'a

quatre heures apres midi, lorsqu'on s'etait rendu maitre du feu.

La compassion du bon peuple de Paris s'est montree dans

toute son energie : toutes les maisons des quartiers voisins de

I'incendie ont ete ouvertes; on y a recu les malades echappes des

flammes, on leur a accords les secours les plus genereux. Si,

au grand etonnement d'une femme de Geneve, de ma connais-

sance, les spectacles n'ont pas ete moins suivis le jour de I'in-

cendie, cela prouve seulement la grandeur de Paris. Le corps des

pompiers, nouvellement etabli depuis quelques annees par les

soins de M. de Sartine, a fait des prodiges de courage
;
plusieurs

pompiers ont peri. Leur commandant, M. Morat, est un de ces

hommes rares qui ont le fanatisme de leur etat. 11 a mis dans ce

corps une discipline et un esprit excellents ; il prouve ce qu'on

pent faire des hommes dans les conditions memes les moins ele-

vees, lorsqu'on sait y employer le point d'honneur et le nerf

necessaire.

I



158 CORUESPONDANGE LITTEUAIRE.

II est defendu a ces gardes-pompiers de recevoir de I'argent

ou des presents, sous quelque pretexte que ce soit; cette loi est

tr^s-sage, afm que, dans les accidents de feu, le riche n'obtienne

aucun avantage sur le pauvre. II est sans exemple qu'on ait pu

faire accepter quelque chose a un de ces gardes-pompiers, quoi-

que la reconnaissance du premier moment soit naturellement

tentee de les corrompre a chaque occasion ou ils pretent des

secours si importants et si utiles. Le roi a accorde des lettres de

noblesse a M. Morat, et Ton espere que ce citoyen estimable sera

decore du cordon de Saint-Michel. II honorera toujours bien

mieux cet ordre que des Rebel et des Francoeur, qui le portent

pour avoir tenu le baton a I'Opera pendant vingtans, et compose

de mauvaises psalmodies relevees par quelques airs de guin-

guette.

Les differents accidents de feu qui sont arrives en divers en-

droits dans les salles de spectacles ont fait penser M. de Sartine

a prevenir de pareils malheurs a Paris, ou ils seraient d'autant

plus terribles que toutes les salles sont placees et construites de

facon que la moitie des spectateurs serait etouflee et ecrasee au

premier mouvement d' apprehension d'un semblable accident.

On assure que les mesures sont prises, et que moyennant trois

gardes-pompiers places en tout temps, le premier sur le theatre,

le second au parterre, le troisieme a I'entree de lasalle, I'incendie

le plus prompt et le plus terrible pourra etre eteint en trois

minutes ; et Ton pretend que pour rassurer le public et 1' engager

a rester sans aucune crainte en place dans de pareils accidents,

on fera la repetition de cette manceuvre en sa presence, sous

peu de jours, aux trois spectacles, en mettant le feu quelque part

dans la salle et I'eteignant sur-le-champ au moyen des secours

diriges par les trois pompiers.

— Les modes en apparence les plus frivoles ont leur influence

sur les moeurs et ne doivent pas echapper a I'oeil d'un observa-

teur attentif. J'ai deja eu 1' occasion de remarquer la fureur de

parfiler I'or, qui s'est emparee de nos dames*. Cette fureur est

devenue generale et a ete poussee a I'exces. On file dans toutes

les fabriques de Tor a force, afin de fournir aux doigts delicats de

nos dames de quoi satisfaire leur occupation favorite du moment.

1. Voir prec6demment, p. 31 et suivantes.
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On a vu, pendant le mois dernier, une boutique enti^re remplie

de pieces d'or a parfiler pour les etrennes. On y a vu des meu-

bles, des fauteuils, des cabriolets, des ecrans, des pelotes, des

cabarets et tasses a cafe et a chocolat ; une basse-cour tout en-

ti^re en pigeons, poules, dindons, canards, oisons; des joujoux

d'enfants, carrosses, moulins a vent, danseurs de corde et autres

balivernes en or a parfiler. Cette boutique a ete bientot epuisee,

et le peu qui en est reste apres le jour de fan a ete converti en

loterie a six francs le billet, dont le tirage doit se faire vers

Paques, et dont tons les billets perdants auront une bobine d'un

petit ecu, tandis que les gagnants auront des pieces considerables

en parfilage. S'il n'y avait a ce turlu que son extreme frivolite a

reprocher, il faudrait s'en epargner la peine, car il est assez in-

different que des enfants s'amusent plutot de telle baliverne que

de telle autre. Mais, en occupant tant de mains a filer de for pour

le plaisir de defaire cet ouvrage des qu'il en sort acheve, vous

accoutumez le peuple a un commerce frauduleux et fripon; je ne

crois pas que dans une pi^ce de quatre louis on trouve pour plus

d'un louis d'or reel : jugez de I'exces du brigandage ! En second

lieu, il me semble que les dames, en souffrant de tels presents,

montrent une avarice avilissante, et que ce n'estqu'une tournure

pour recevoir de I'argent emprunte a une usure exorbitante :

car, que font-elles quand for est parfile? Elles I'envoient vendre

chez le marchand. II valait mieux recevoir cet argent de la pre-

miere main que de la seconde : sur quatre louis elles en auraient

epargne trois a leurs amis, qui ne se retrouvent la plupart du

temps qu'en prenant a credit des fripons qui leur vendent la folie

du jour.

Je doute que dans un si^cle remarquable par I'elevation des

ames et par la force des caract^res, un tel commerce eut pu

s'etablir ; au dernier voyage de Villers-Gotterets, M. le due de

Ghartres s'amusa a faire mettre sur ses habits des brandebourgs

d'or faux, parce qu'il etait sur qu'en entrant le soir dans le salon

il serait assailli par les dames, qui lui couperaient ses brande-

bourgs pour les parfiler. Lorsqu'ellesen eurent bien pris la peine,

et bien mele dans leurs boites for faux avec le vrai, il se moqua

d' elles de tout son coeur. Quelle difference y a-t-il entre la gen-

tillesse de couper une frange d'or d'un habit pour se I'appro-

prier, et celle de mettre la main dans la bourse d'un prince, et
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d'y prendre quelques louis? S'il y en a^ elle est au-dessus de mon
entendement.

— M. I'abbe Millot a public, sur la fm de I'annee derniere, des

Elements d'histoire generale , renfermant, en quatre volumes in-12,

toute I'Histoire ancienne. Ces quatre volumes seront suivis, sous

peu de mois, de cinq autres qui traiteront de I'histoire moderne

jusqu'a nos jours. Nous devons deja a M. Millot des EUments

particuliers de Vkistoire de France et de Vhistoire d^Angleterre

que les philosophes prefereront toujours a cet Ahr^ge chronolo-

gique, tant vante, du president Henault, dans lequel il n'y a pas

un grain de philosophie, et dont I'auteur, en courtisan bas et

timide, a souvent corrompu les sources et represents les evene-

ments (au mepris de la verite) dans un jour favorable aux prin-

cipes de la cour. Avec cela on pent etre aimable et avoir un

bon cuisinier; mais on n'acquiert pas des droits sur la recon-

naissance de la posterite. M. I'abbe Millot y a des titres plus

solides.

G'est un ami incorruptible de la verite, mais sans fanatisme

pas meme pour elle, un esprit juste, simple, plein de sagesse et

de moderation ; la raison guide sa plume et ne I'abandonne

pas un instant. Dans ce nouvel ouvrage, moins concis et plus

philosophe que Bossuet, moins prolixe et moins credule que le

bon Rollin, il a cherche a conserver tout ce qui merite de I'etre

de I'histoire ancienne. L'incertitude de la chronologie I'a deter-

mine a n'en suivre aucune; il se borne aux epoques principales.

En observant le respect qu'un homme de sa robe doit a la reli-

gion recue, il combat avec fermete I'erreur et la superstition,

tout comme il relive sans humeur et sans orgueil les fautes des

historiens qui I'ont precede. Ghaque chapitre de son ouvrage

pent faire la mati^re d'une lecon pour la jeunesse, et les som-

mairesforment une espece d'analyse secourable pour la memoire :

car c'est pour la jeunesse que ce livre a ete fait; mais il joint

k I'avantage d'un livre classique les agrements qu'on pent retirer

d'une lecture instructive et philosophique. En 1768, I'auteur fut

appele a Parme pour concourir, par son travail, a I'etablissement

d'une espece d'Ecole militaire pour I'education de la noblesse;

mais la retraite de M. le marquis de Felino a renverse tons ces

projets.

Elle a ramene M. I'abbe Millot en France, ou il jouit d'une
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pension de quatre mille livres de la cour de Panne, payee par la

cour de Versailles. M. I'abbe Millot a Fair souffrant et malheu-

reux, et c'est cependant un des hommes les plus heureux que je

connaisse, parce qu'il est modere, content de son sort, airnant

son genre de travail et de vie. Ainsi I'air pent quelquefois trom-

per. II a ete jesuite, et, par une autre singularite remarquable,

c'est le seul homme, peut-etre, qui ait jamais porte cette robe

sans qu'il en reste trace ni dans ses idees ni dans ses senti-

ments.

— Alexis Piron a enfm paye le tribut a la nature le 21 de ce

mois, a I'age de quatre-vingt-cinq ansS apres avoir beaucoup

souffert pendant quelques semaines. II 6tait grand et robuste,

d'une constitution forte et d'une vigueur de temperament a

toute epreuve ; ses yeux seuls n'etaient pas de la force de ses

autres organes, et, depuis dix ou douze ans, il etait devenu en-

tierement aveugle. La Bourgogne n'est pas la province de France

qui ait fourni le moins d'hommes illustres. Piron etait de Dijon,

fils, je crois, d'un apothicaire; sur quoi, jadis, il fut inepuisable

en mauvaises plaisanteries. Ceux qui penchent a considerer

I'homme comme une pure machine et comme de la matiere orga-

nisee devaient se confirmer singuli^rement dans leur opinion en

frequentant ce poete. C etait une machine a saillies, a epigram-

mes, a traits. En I'examinant de pr^s, Ton voyait que ces traits

s'entre-choquaient dans sa tete, partaient involontairement, se

poussaient pele-mele sur ses levres, et qu'il ne lui etait pas plus

possible de ne pas dire de bons mots, de ne pas faire des epi-

grammes par douzaine, que de ne pas respirer. Piron etait done

un vrai spectacle pour un philosophe, et un des plus singuliers

que j'aie vus. Son air aveugle lui donnait la physionomie d'un

inspire qui debite des oracles satiriques, non de son cru, mais

par quelque suggestion etrangere. G'etait, dans ce genre de

combats a coups de langue, I'athlete le plus fort qui eut jamais

existe nulle part. II etait sur d' avoir les rieurs de son cote.

Personne n' etait en etat de soutenir un assaut avec lui ; il avait

la repartie terrassante, prompte comme 1' eclair et plus terrible

que I'attaque. Voila pourquoi M. de Voltaire craignait toujours la

1. II etait nc le 9 juillet iG89, et n'avait pas par consequent compl^td encore sa

quatre-vingt-quatrieine ann(5e. (T.)

X H



162 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

rencontre de Piron, parce que tout son brillant n'etait pas a

I'epreuve des traits de ce combattant redoutable, qui les faisait

tomber sur ses ennemis comme une grele. Un recueil de ses

bons mots serait precieux *

.

Piron pensa etre assomm6 dans sa plus grande jeunesse,

avant de sortir de sa province. II s'etait associe a une compagnie

d'arquebusiers a Beaune. Messieurs de Beaune ne sont pas fa-

meux par leur esprit, et ils ont le faible de ne pouvoir entendre

parler d'anes. Piron fit habiller un ane en arquebusier et le con-

duisit a sa suite dans le lieu de I'exercice. Heureusement on ne

le soupconna pas de cette mauvaise plaisanterie. Le soir, il va a

la comedie avec son honorable corps. On l^ve la toile. Les acteurs

parlent un peu bas. Les spectateurs se mettent a crier : Plus

haul! on nentend pas.— Ce nest pourtant pas fante d'oreilies!

s' eerie Piron, et voilatout I'auditoire qui lui tombe sur le corps',

il a toute la peine du monde a se sauver. G'est pourtant cette

mauvaise plaisanterie qui a pense nous priver pour toujours

d'un chef-d'oeuvre, de la MHromanie. II vint a Paris, et, ne

se croyant aucun talent pour quelque entreprise considerable,

il s'attacha aux petits spectacles de la Foire, et fit dire tant

d'epigrammes a Polichinelle que la police ferma la bouche a ce

monsieur, et reduisit les marionnettes a la simple pantomime

sans paroles. Alors Sarrazin, son compatriote, d'abord avocat,

ensuite acteur du Theatre-Francais et un des plus grands acteurs

que j'aie vus* , I'engagea a s'essayer dans un genre plus eleve;

et Piron composa les Fils ingrats. Je n'entrerai dans aucun de-

tail sur ses ouvrages que vous connaisse^ Sa MHromanie est un

chef-d'oeuvre qui subsistera aussi longtemps qu'il y aura un

theatre et du gout en France. Get ouvrage est d'autant plus sur-

prenant que Piron ne comptait en faire qu'un vaudeville du

jour, a roccasion de I'engouement que M. de Voltaire avait pris

pour les vers d'une pretendue beaute de Basse-Bretagne, inseres

dans le Mercure^ laquelle se trouva etre un certain Desforges-

Maillard, de mediocre memoire. Cette comedie, la meilleure qui

1. On a public en Tan IX un Pironiana, ou Recueil des aventures plaisantes,

bons mots, etc., d'Alexis Piron; c'est un volume in-18 qui ne fait gu6re plus

d'honneur au tact de son 6diteur, Cousin d'Avalon, que la plupart des recueils de

ce genre. (T.)

2. Voir pour cet acteur, tome II, pages 376 et note.
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ait ete faite depuis le Misanthrope, donna a Piron un droit incon-

testable a TAcademie francaise, sur laquelle il avait fait tant d'e-

pigrammes. Le corps des immortels, sans rancune, le nomma
effectivement, il y a seize ou dix-huit ans ; mais le roi ne con-

firma pas ce choix. Un vieux cafard, le theatin Boyer, ancien

6veque de Mirepoix, qui avait en ce temps la feuille des bene-
fices, porta a Sa Majeste une ode trop fameuse, ouvrage de la

premiere jeunesse de Piron, et elle lui valut I'exclusion. G'etait

la suite d'une intrigue ourdie a Paris par des gens de lettres

fort decries, dont le theatin cafard ne fut que I'instrument. Piron

fit alors son epitaph e si connue :

Ci-git Piron, qui ne fut rien,

Pas meme acad6micien.

Mais M""^ de Pompadour, pour le consoler de ce desagrement,

lui fit donner une pension. Son ode trop connue n'a jamais ete

imprimee comme il 1' avait faite ; elle etait encore plus licencieuse et

remplie de peintures plus alarmantes pour la pudeur et les

moeurs : on ne le croirait pas possible en lisant celle qui existe.

Mais enfin, c'etait le delire et le dereglement d'une imagination

de dix-huit an'fe. II possedait autrefois une belle Bible in-folio a

grandes marges, et sur ces marges il avait parodie en epigrammes

et rapproche dans un commentaire en vers, de la mani^re du

monde la plus originale, tout ce qui I'avait le plus etonne dans ce

divin livre. Ce commentaire etait, de tous ses ouvrages, celui

qu'il aimait de preference et dont il faisait le plus de cas. Feu

I'abbe Sallier le tourmenta tant a ce sujet que Piron prit un jour

sa Bible et la jeta dans le feu, en disant a I'abbe Sallier : « Vous

m'avez fait bruler ce qui m'a le plus amuse dans ma vie. »

Piron n' etait pas philosophe, il etait trop ignorant pour cela. Sa

qualite dominante etait la verve, don precieux et rare. II y a quel-

ques annees qu'il voulut se faire devot, et il composa un De pro-

fundisj mais il ne fut jamais que Piron disant des epigrammes.

II avait une niece qui fut sa gouvernante, et qu'il a instituee

son heriti^re. Cette nifece avait epouse a son insu un violon

nomme Gapron, qui a de la reputation a Paris, mais qui n'en au-

rait pas ailleurs. On avait instruit Piron de ce mariage, dans le

louable dessein de les brouiller ensemble ; mais il fit semblant de
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n'en rien croire et de s'en rapporter toujours a sa ni^ce, qui le

niait. A I'ouverture du testament, on lut ces mots : « Je nomme
pour mon heritifere M^*' Capron, ma ni^ce. » Ce trait est d'un

bon homme, et encore assez original. Les gens de lettres avaient

peu de liaison avec Piron, ils craignaient son mordant : d'ailleurs,

dans cette classe d'hommes, il n'est pas sans exemple que chacun

cherche a briller a son tour dans un cercle, et lorsque Piron etait

quelque part, tout etait fmi pour les autres ; il n'avait pas de con-

versation, il n'avait que des traits. En revanche, les roquets de la

litterature le recherchaient beaucoup et s'attachaient a lui, dans

I'esperance, sans doute, d'apprendre a dechirer a belles dents.

Piron est mort convaincu, de tr^s-bonne foi, du peu de m6-

rite de M. de Voltaire, qu'il regardait comme un bel esprit tres-

mediocre. Gela prouve a quel point les plus grands esprits peu-

vent pousser Taveuglement. II faut done 'pardonner aux tetes

vulgaires de juger toute leur vie a tort et a travers. G'est que

Piron avait vu I'auteur de la Henriade jeune, en butte a tons les

freluquets de ce temps-la, secr^tement opprime par tons les gens

mediocres qui voulaient passer pour des aigles, et donnant sou-

vent prise sur lui par une extreme petulance et par des demar-

ches peu reflechies. Pour peu qu'on ait etudie les hommes, d^

telles preventions ne peuvent plus etonner, surtout dans un

pays ou, pour ou contre, elles sont toujours poussees a 1' extreme.

Lorsque Grebillon mourut, Piron ecrivit a M""^ la marquise de la

Fert^-Imbault, fille de M'^^ Geoffrin, le billet suivant :

(( Voila I'apotheose de Grebillon, qui a plus fume de pipes en

sa vie que Voltaire n'a pris de lavements et que Piron n'a bu de

bouteilles. Dieu veuille que sa haute reputation ainsi que sa belle

passion ne s'en aille pas en fumee ! Le nouvel editeur de Corneille *

voudrait bien qu'elle y allat, et pour cause. On voudrait bien que

cette epigramme ^ plut a madame la marquise, et pour cause ; en-

core plus k madame sa mere, pour double et triple cause :

Tandis que Tauteur de Thyeste

De roiympe atteint le sommet;

Tandis que la troupe celeste

Lui pr6sente le calumet,

1. Voltaire.

2. Elle ne se trouve point dans les OEuvres completes de Piron, ni dans les

deux recueils publics par M. Bonhomme.
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Et qu'H6b6 le tabac y met,

Au Parnasse grand deuil on mfene
;

Surtout la pauvre Melpomene,

D6ji n'allant qu'^ cloche-pied :

Terreur etait de son domaine;

Ge ne sera plus que piti6. »

Pii'on, comme vous voyez, n'accordait aux tragedies de M. de

Voltaire que le droit de faire pitie. II a passe sa vie k faire et a

dire des epigrammes contre cet homme illustre. On assure qu'il

en a laisse plusieurs pour repondre a celles que M. de Voltaire

pourrait faire contre lui apres sa mort. G'est pousser la pre-

voyance loin, et assez inutilement; car je doute qu'on cherche a

Ferney a insulter aux cendres d'un ennemi qui ne pent plus

nuire. Nous pouvons nous flatter du moins que tout ce qu'on

trouvera dans les papiers de Piron contre M. de Voltaire sera

fidelement publie, car un certain Rigoley du Juvigny s'est empare

de ces papiers par 1' ascendant qu'il a pris sur la niece de Piron,

qui n'est pas la personne la plus spirituelle du royaume. Or,

depuis que Rigoley, en sa qualite d'avocat, a defendu un violon

de rOpera * contre M. de Voltaire, il y a plus de vingt-cinq ans,

dans un proces fort ridicule, il se croit oblige de prendre en

toute occasion fait et cause contre le patriarche de Ferney et

contre tous les philosophes ^. En revanche, comme il fait le bigot,

il supprimera bien toutes les petites gaillardises du vieux fou que

nous venons de perdre. Ainsi ces papiers, qu'on assure etre en

tres-grand nombre, ne pouvaient guere tomber en plus mauvaises

mains ^

Ce Rigoley est un des hommes les plus obscurs et cependant

les plus heureux de ce pays-ci. Je n'appelle pas bonheur d'etre

J. Travenol, contre lequel Voltaire a^vait obteaii un dticret pour distribution de

libelles dirigt5s contre lui. Par une erreur fatale, on ex^cuta I'ordre d'arrestation

sur la personne du p^re de ce musicien. (T.)

2. Malgre tout I'acharnement que Rigoley avait montr^ contre Voltaire, il ne se

trouve gu6re nomme qu'une fois dans la volumineuse Correspondance do celui-ci.

« Je vous avoue, ^crit Voltaire b. La Harpe (19 avril 1776), que je n'ai jamais cntendu

parler de M. Rigoley de Juvigny. Je vous serai tr^s-oblige de m'apprendre s'il est

parent de M. Rigoley d'Ogny, intendant des postes; c'est sans doute un grand g^nie

et digne du si6cle. » II est impossible de mieux jouer I'ignorance, et do tcmoigncr

plus adroitement son m^pris. (T.)

3. Les OEuvres de Piron ont ^t6 publiees en 177C par Rigoley de Juvigny,

7 vol. in-S", et 9 vol. in-12.
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parvenu de 1' extraction la plus basse au titre de conseiller hono-

raire du parlement de Metz : c'est le merite de 1' intrigue et du

savoir-faire; mais son bonheur consiste dans le role dont il s'est

charge de son chef. 11 est plus ignorant qu'un laquais, et il s'est

fait homme de lettres. En cette qualite, il fait depuis plusieurs

annees une guerre opiniatre et sanglante aux philosophes ; il les

terrasse, il les met en cannelle. Personne ne s'en doute. Les ter-

rasses n'en savent rien. Jamais qui que ce soit ne s'est avise

de lire les rapsodies de ce pauvre diable ; il n'y a que lui qui en

soit dans I'enchantement. 11 gagne batailles sur batailles, sans

bruit, sans qu'il en coute un cheveu a personne. 11 a le bonheur

de se rengorger de ses victoires inconnues aux vaincus, et par

consequent a I'abri de leurs vengeances; c'est un ''personnage

tout a fait plaisant et comique. II s'est fait editeur d'un bou-

quin connu sous le titre de Bihliothdques francaises de La Croix

du Maine et de Duverdier *
: car n'ayant rien dans son escarcelle,

il cherche a se pourvoir dans les vieilles friperies, et c'est sous

ces haillons qu'il se presente en champ assurement bien clos,

puisqu'il y est toujours tout seul. On lit k la tete de ces rapso-

dies de La Croix du Maine et de Duverdier un Discours de Rigoley

sur le progrh des leltres en France^ qu'il a fait imprimer et

vendre separement, mais que personne n'a achete; je ne sais aux

depens de qui I'imprimeur retire ses frais et son salaire. Dans ce

Discours, il livre un furieux combat aux philosophes et a tons

ses contemporains, et il les met en pieces sans misericorde. Je

connais une femme aimable qui rencontre Rigoley tons les huit

jours dans une maison ou elle est obligee de souper. Jusqu'a

present elle avait toujours eu I'adresse de lui parler de ses

ouvrages sans en avoir lu une ligne; mais, dans cette occasion-ci,

il n'y a plus eu moyen de lui echapper : Rigoley I'a tant pressee

de lui parler en detail de son Discours, de I'honorer de ses remar-

ques, d'etre surtout de la plus grande et la plus scrupuleuse

sincerite, qu'il a fallu se resoudre a le lire. En le lisant, elle a

ete surprise au dernier point de 1' impertinence et de 1'arrogance

de ce petit homme noir, dont elle etait a mille lieues de se douter.

L'ennui a fait place a I'indignation, et, toujours vexee par Rigoley,

toujours pressee de lui parler vrai, elle s'est determinee a pousser

\. 1772, 6 vol. in-i".



JANVIER 1773. 167

sa franchise jusqu'a la brutalite, comme vous verrez par la lettre

que je vais transcrire, et a laquelle j'ai mis une epigraphe*. Les

phrases soulignees sont les phrases favorites de M. Rigoley.

Semper ego auditor tantum? Nunquamne reponam

Vexatus toties rauci Theseide Codri ?

(JuvEN., Sat. I.)

u Vous voulez done absolument, monsieur, que je lise le

Discours preliminaire que vous mettez a la tete de la nouvelle

edition des Bibliothcques francaises de La Croix du Maine et de

Duverdier ? Ne comptez-vous pas, pour obtenir mon suffrage, un

peu sur mon ignorance ou sur I'usage du mot politesse, que vous

placez avec tant de complaisance dans le courant de votreoeuvre?

Si vous m'avez supposee peu instruite, il ne fallait pas me pressor

de m'ennuyer de votre petite production; si vous m'avez crue

polie, vous deviez penser que ce que je pourrais faire de mieux

serait de me taire ; c'est en me rendant la justice que vous ne

m'accordez surement pas que je vais m'acquitter de ce queje

dois a votre tyranique curiosite.

« En deux mots je pourrais, sans qu'on me taxat d'etre trop

difficile, vous assurer que votre style n'est qu'un ramas de termes

pompeux, d'epithetes et d' antitheses; que vous n'avez loue les

anciens que d'apres ce que I'on en entend dire tons les jours, et

qu'il vous a ete meme plus aise de gater les pensees des autres

que d'en avoir une seule a vous.

(( II semble que les elans de votre esprit ne vous aient

servi qu'a prouver qu'il n'existe plus en France d'auteurs vivants

bons a louer que 1'unique editeur de La Croix du Maine et de

Duverdier. J'avoue qu'il a fait un Ane "^ que je n'ai jamais vu, et

c'est par cette raison que je le crois excellent; mais j'ai quelque-

fois lu des ouvrages modernes, que j'ai plus d'esperance de voir

1. Bien que les preuves materielles manquent, il est permis de croire que

cette lettre est de M™^ d'fipinay.

2. 11 y a plusieurs annees que Rigoley fit un plaidoyer en faveur d'un ane de

Chaillot; c'^tait une plaisantez'ie digne de lui, mais qui est rest^e aussi obscure

que ses autres ouvrages. II pressait alors toujours I'auteur de cette lettre de lire

son Ane. (Grimm.) — Cette plaisanterie de Rigoley est intitult^e Cause celebre, ou

Nouveau Memoire pour I'dne de Jacques Feron, blanchisseur d Vanves. Elle a 6t6

reimprimee plusieurs fois, dans diff(5rents formats, et fait partie du tome second

des Causes amusantes recueillies par Robert Estienne. (T.)
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passer k la posterile que VAne de M. Rigoley, et les autres pro-

ductions de ce nouveau Nostradamus litteraire. Me permet-il de

lui dire sans detour que je crois qu'il a tort de ne vouloir pas

accorder a notre si^cle des poetes, des geomelres, et meme des

philosophes ? Quand ces malheureuses victimes du gout exquis et

severe de M. Rigoley n'auraient jamais I'espoir d'obtenir son

suffrage, en jouiront-elles moins de leur reputation? Et parce

que I'editeur de La Croix du Maine n'entend pas le francais, qu'il

parle d'ailleurs comme un ange, faut-il que pour lui plaire nos

plus grands genies se resolvent a s'avouer des sots ? Ah ! cher

ami de tout le monde, vous exigez trop. Tenez, vous ne me per-

suaderez jamais que vous ayez etudie comme M. de Nicolai le

pere, ni que voire jeunesse ait etc eveillee des Vaiihe du jour

pour vous nourrir des anciens. Ces grands hommes, plus grands

que vous au moins de quatre pouces, vous auraient mieux ap-

pris ce que valent vos contemporains. Vous n'auriez pas pousse

r ignorance, meme musicale, au point de regretter a I'Opera-

Comique le vaudeville, cet enfant malin de la gaicte francaise.

Yous auriez plus fait, vous auriez accorde quelque gout a M. de

Yoltaire, quelques lumieres k MM. Diderot et d'Alembert, quel-

ques connaissances de la poetique a M. Marmontel, un pen de

style a M. Rousseau, et meme quelques philosophes a notre

siecle. Croyez-vous que tons ces gens-la ne savent pas mieux lire

que vous? Quand j'y reflechis sans partiahte, je les crois, sans

vous flatter, plus voisins d'Ath^nes que vous et votre ane.

(( Quoi ! rien de ce qui se fait en France aujourd'hui ne peut

trouver grace devant vous? Quoi! vous voulez que nous brulions

tout, excepte quelques auteurs grecs et latins, et quelques come-

dies de La Chaussee ? Est-ce parce qu'il etait assez souvent faible

et de mauvais ton, ou parce qu'il n'existe plus, que vous le

traitez avec quelque menagement? J'entends fort bien que Piron,

en vous remettant, en mourant, les restes de ses travaux, et vous

fournissant : par le legs de ses epigrammes, le moyen de satis-

faire votre haine ridicule contre Voltaire, a pu meriter votre

indulgence : une seule de ces pieces est depuis longtemps jugee

digne de rester au theatre ; mais nous avions besoin de votre suf-

frage pour etre surs d'avoir raison, et nous vous remercions

d'avoir bien voulu confirmer notre opinion. Quant a tout le reste,

il n'y a plus, selon vous, qu'a gemir sur notre decadence; vous
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nous voyez ii Vhumiliante ^poque de V ignorance des premiers

siecles, et vous nous le dites sans aucun detour, et sans que nous

puissions appeler de votre jugement. Je veux cependant esperer

que la posterite ne sera pas si ofifensee des ouvrages que vous

censurez qu'etonnee de la ridicule critique que vous en faites.

Si jamais ce Discours preliminaire tombe entre les mains d'un

de nos descendants, il s'ecriera : Comment est-il possible qu'il

ait existe dans un temps aussi fecond en bons auteurs un homme
d'un gout aussi deprave et d'un esprit aussi faux? Si Ton vous

rend cette justice, monsieur, elle sera une recompense non

meritee de vos travaux litteraires, car ils vous auront survecu.

(( 11 n'est pas bien extraordinaire qu'un homme sans con-

naissances, sans gout et sans genie, ose juger les autres comme
il pourrait I'etre lui-m6me avec beaucoup plus de justice; mais

je n'en suis pas moins etonnee qu'un compilateur de La Croix du

Maine et de Duverdier ne veuille nous allouer qu'un seul con-

temporain litteraire, M. de BulTon, nis'apercevoir qu'il en existe

encore un assez grand nombre dans quelques coteries qui ne sont

pas les siennes. 11 est vrai que ces malheureux ne se sont jamais

occupes de lui, et c'est un tort impardonnable. II compile, com-

pile, combat, combat, et on fait semblant de ne rien savoir. Cela

passe la raillerie, et la colere doit etre permise aux savetiers

comme aux rois.

« Veritablement, monsieur, si Ton ne lisait que vos ridicules

productions. Ton pourrait se croire arrive a cette decadence dont

vous nous menacez ; mais, excepte les exemplaires que vous

donnez en present, votre edition est heureusement encore tout

entiere chez le libraire. Mariez-vous, si vous voulez m'en croire,

afm que vos enfants, s'ils peuvent apprendre a penser comme
vous, puissent se flatter de la retrouver un jour dans son entier;

sans quoi la posterite, moins indulgente pour vos fails et gestes

que ne le seraient les petits Rigoley, vous jouerait peut-etre le

tour, en depit de vos veilles, de vos so ins et de votre beau

papier, de laisser mourir cette importante edition de sa belle

mort dans la boutique d'un epicier.

« J'entends dire que, quand elle serait bien faite, elle n'est

utile a personne; que votre Discours preliminaire Test encore

moins. Yous allez demander a toutes vos connaissances des

louanges qu'elles n'ont point envie de vous accorder; vous n'en-
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tendez pas ce que leur silence veut dire; vous harcelez de ques-

tions ceux qui ne demanderaient pas mieux que de se taire. Eh

bien ! il vous fallait arracher mon sentiment ; le voila : s'il n'est

pas doux, il est au moins sincere; et comme, en poussant les

gens vrais a bout, vous eprouverez plus d'une fois que la critique

pent deplaire, vous vous abstiendrez peut-etre desormais de cen-

surer, a tort et a travers, ouvrages, auteurs, conduite et talents.

Yous ferez bien aussi de vous informer un pen mieux des faits

avant que d'en raisonner. Vous n'attribuerez point des platitudes

a des gens d' esprit ; vous n'attaquerez point les moeurs de ceux

que vous ne connaissez pas, et surtout vous vous tairez et res-

pecterez des gens qui ne vous font de tort que lorsque vous vous

avisez d'en parler. »

— On assure que le roi de Prusse, dans une brochure impri-

mee a Berlin, a daigne donner une legon un peu forte a M. de

Guibert, a 1' occasion de son Traite de tactique qui a paru I'an-

nee derni^re ^ M. de Guibert a compose, depuis, une tragedie

dont le heros est le connetable de Bourbon^. On parle de cette

tragedie comme d'un ouvrage singulier, plein de beautes et de

chaleur : ce dernier point est aise a croire quand on a vu de la

prose de M. de Guibert. II ne se propose pas de faire jouer sa

pi^ce; mais il la lit volontiers, et il en a deja fait plusieurs lec-

tures dans differentes maisons. M. de Guibert n'est pas un homme
ordinaire; il a une memoire etonnante : il ouvre un livre, et en

y jetant un coup d'oeil plus rapide que I'eclair, il retient jusqu'a

six lignes mot a mot; et tandis qu'il rouvre son livre pour les

verifier, il lit et retient encore trois ou quatre autres lignes nou-

velles. Pour prouver que sa memoire n'a rien de singulier, il

assure qu'il connait un homme a qui Ton fait lire rapidement

jusqu'a six vers : on referme le livre, et cet homme dit immedia-

tement combien il y a de mots, de syllabes et de lettres dans les

six vers. Ges prodiges me rappellent celui que Ton conte du fa-

meux Grotius, si je ne me trompe : le prince d'Orange ayant

1. Nous ne devinons pas de quel 6crit de Fredt^ric Grimm veut parler ici. Mais

ce qui est connu, c'est que la lecture de VEssai de tactique generale donna la

fievre au roi de Prusse. (T.)

2. Le Connetable de Bourbon dtait a la fois le sujet et le litre de cette pi6ce

mediocre, qui fut representee a Versailles vers la fin de I'annee 1775, et qui est

comprise dans le Theatre de I'auteur. (T.)
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beaucoup entendu parler de sa memoire, et le trouvant un jour a

une revue de troupes a laquelle il assistait par simple curiosite,

s'approcha de lui apr^s I'appel qu'on venait de faire, et lui

demanda s'il pourrait bien redire une partie des noms qu'il

venait d'entendre ; Grotius repondit qu'il les redirait tous et a

rebours, en commencant par le dernier et finissant par le pre-

mier : il tint parole. Et c'est pour retourner a la terre et devenir

poussiere que les Grotius et les Guibert promenent sur la sur-

face de cette terre, pendant quelques instants, une organisation

si delicate et si prodigieuse.

— II a paru depuis pen un Testament politique de M. de

Silhouette^ en un petit volume in-12 de cent cinquante-six pages.

Cette brochure a ete defendue, elle est restee assez rare : elle

n'est pas vraisemblablement I'ouvrage du ministre qu'on y fait

parler; mais elle renferme certainement plusieurs de ses vues,

et I'auteur qui a fabrique ce Testament a lu plusieurs memoires

ou projets de M, de Silhouette, ou bien I'a souvent entendu par-

ler de ses vues en finances. Cela est peu de chose. Les idees

principales deM.de Silhouette, pour remettre I'ordre et la r^gle

dans les finances du royaume, se reduisent a la necessite de

creer un surintendant des finances qui ait assez d'autorite et de

credit pour retablir une partie si essentielle et si malheureuse-

ment delabree, et qui, par sa place, en devienne responsable. II

propose d'ailleurs d'appliquer aux provinces le regime de la

municipalite, etabli dans les villes, et de leur permettre de se

gouverner aussi elles-memes dans tout ce qui a rapport aux

finances, et de verser directement le produit des impots dans le

tresor royal. 11 remarque tr^s-bienque cette municipalite des pro-

vinces, et radministration dont elle se chargerait, leur ferait un

bien immense, sans compromettre aucunement I'autorite du roi,

ou, pour parler plus naturellement, sans restreindre le pouvoir

des ministres. Mais cette idee n'est pas de M. de Silhouette; elle

est de feu M. le marquis d'Argenson, qui fut un moment ministre

des affaires etrangeres.

II ne faut pas croire que la science et le gouvernement des

finances d'un fitat soient si prodigieusement difiiciles a apprendre

et a mettre en pratique : ordre et vigilance font tout prosperer.

Un bon souverain gouverne son l5tat et ad ministre ses finances

comme un bon p^re de famille gouverne sa maison et administre
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son bien. L'oeil du maitre fait tout; mais s'il s'enclort, ou qu'il

neglige son devoir, rien ne pent reparer cette negligence. Les

meilleurs serviteurs se negligent sous un maitre indolent; leur

zele n'etant pas reconnu, ils en perdent la recompense la plus

flatteuse, I'approbation d'un maitre juste et eclaire. Les mauvais

serviteurs s'enhardissent, en revanche, dans toutes sortes de

pratiques illicites, parce qu'ils sont surs de Tiaipunite , et ils

fmissent par miner la maison de fond en comble : voila I'histoire

de toutes les maisons bien ou mal reglees; voila aussi I'histoire

de tons les Etats bien ou mal gouvernes, rien ne remplace l'oeil

du maitre. Greez des surintendants tant que vous voudrez, res-

suscitez les sept sages de la Grecepour etablir vos r^glements sur

les reglements les plus reflechis, les mieux combines, et comptez

que si vous vous endormez aupres vous n'aurez rien fait pour le

bonheur de votre famille. Pourquoi des lois nouvelles ou des

refontes produisent-elles ordinairement de si grands effets? non

parce que ces lois sont plus sages que d'autres, mais parce que le

meme pouvoir qui a employe son energie a les retablir subsiste et

veille a leur execution, repand et maintient la vie dans toutes les

parties de I'administration ; et la preuve que ce n'etait pas la bonte

des lois qui operait ces miracles, c'est que, des que cette energie

qui presidait a la legislation se ralentit et se relache, ces lois ne

subsistent pas moins et ne produisent plus aucun effet.

— UAmi des Francais^ est un autre reveur politique qui,

avec le ton le plus emphatique et le plus ennuyeux, propose un

syst^me complet de gouvernement pour la France ; mais ce sys-

teme, ou ce reve extravagant, est une lecture de huit cents pages

in-8°, et il faut avoir plus d'un diable patriotique a travers le

corps pour se resoudre a une pareille entreprise. On pourrait

meme soupconner I'auteur d'en avoir voulu degouter les lecteurs

les plus intrepides, car voici I'avertissement qu'il a mis a la tete

de son livre : « II faut lire tres-doucement... avec beaucoup

d' attention... et meme plus d'une fois... depuis le commence-
ment jusqu'a la fm, avant de juger aucune partie. » Heureuse-

ment cet Avertissement effrayant n'est pas un commandement

du roi : au contraire, le gouvernement a defendu ce livre tres-

1. UAmi des Fran Qais (Constantinople [Paris], 1771,in-8°) est de Rouiile dOr-

feuil, ancien colonel d'infanterie. II est encore auteur de VAlambic des lois et de

I'Alambic morale ouvrages aussi inintelligibles que /Mmi des FrauQais. (B.)
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sev^rement et a pris en cela une peine fort inutile, car il se

defend bien mieux lui tout seul. UAmi des Francais s'est fait

imprimer, suivant son frontispice, a Constantinople, en 1771. Je

m'en tiens a son epigraphe, concue en ces termes : « Tout ce

qui n'est pas utile... embarrasse. Tout ce qui embarrasse... nuit.

Tout ce qui nuit... doit etre rejete. Done... Mais... Aures

hahent... et non audient... Oculos habent... et iion videhunt...

Manns habeiit, David... in Psalm, 1^3. » II faut convenir que

cela a bien Fair de venir de quelque echoppe de Constantinople.

— M. le marquis de Mirabeau, I'amphitryon ou premier

maitre d'hotel de I'ecole des economistes, ayant ete decore de

I'ordre de Wasa par le roi de Suede, a celebre I'anniversaire de

la naissance de ce monarque par un diner solennel, auquel tons

les inities ont assiste avec beaucoup de devotion. Les cantiques

pour cette solennite ont ete composes par le R. P. Le Blanc,

minime conventuel qui a preche le sermon des Druides centre

les sacrifices humains, sur le theatre de la Comedie-Frangaise,

pendant le careme dernier, et qui a voulu precher, dans la meme
paroisse, le sermon &'Adeline pendant I'Avent du mois passe^;

mais monseigneur I'archeveque de Paris, ayant decouvert des

choses malsonnantes dans ses sermons, a interdit ledit P. Le

Blanc de la predication theatrale immediatement apres Paques de

I'annee derniere; de sorte que ce missionnaire se trouve reduit

a composer des hymnes pour les paroisses borgnes de ce diocese,

et vehementement soupconne d'heresie.

— Comme un des trois cent soixante-cinq almanachs qui

s'impriment tous les ans a Paris est consacre aux trois spectacles,

et en presente les details au public, il s'est eleve un rival de sa

gloire, qu'il cherche a partager depuis quelque temps. C'est un

Almanack forain^ ou les Differents Spectacles des boulevards et

des foires de Paris ^ avec un catalogue des pieces
^
farces et

parades^ tant anciennes que nouvelles, qui ont ct6 jouees. et

quelques anecdotes plaisantes qui ont rapport a cet objet^.

L'ot)jet de cet Almanach est de rendre compte des travaux par

lesquels les sieurs Nicolet, Gaudon, Audinot et autres grands
\

1. Voir precedemment p. 90.

2. II a paru huii annees de cet Almanach, dont le principal auteur^tait Jean-

FranQois Mussot, dit Arnould, ne en 1734, mort en 1795, associ^ a d'Audinot

pour la direction de rAmbigu-Comique.
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hommes de la nation, etablis sur le boulevard, soutiennent la

gloire et la superiorite de la France sur leurs theatres, malgre la

vicissitude des saisons et des elements : trop heureux s'ils n'a-

vaient pas d'autres ennemis a combattre! Mais leur genie et leur

merite, aussi eleves que leurs treteaux, sont trop en vue pour

n'etre pas en butte k I'envie et a la jalousie. Qui croirait que

r Opera et les deux Comedies Frangaise et Italienne sont perpe-

tuellement reunis pour persecuter, en vertu de leur privilege,

les spectacles forains? Des qu'il vient a un entrepreneur quelque

bonne idee pourattirer le public, et d^s qu'il tente quelque chose

qui reussit, la chose qui reussit est defendue. Quand il y a, dans

les pieces qu'il se propose de representer, quelque sc^ne qui

marque un peu d' esprit et de talent, le censeur la retranche, sans

autre raison qu'elle serait trop bonne : d'autres fois, il oblige les

auteurs a gater leur denoument et a le rendre plat. Dans I'espe-

rance d'empecher la bonne compagnie de frequenter ces specta-

cles, on a defendu aux entrepreneurs de prendre, aux premieres

places, plus de vingt-quatre sous, pour que les honnetes gens se

trouvent confondus avec la populace. Le spectacle d'Audinot,

comme le plus agreable au public, est celui qui a ete le plus

expose aux vexations de toute espece. Get entrepreneur substitua,

il y a quelque temps, a ses comediens de bois ou marionnettes,

une troupe d'enfants qui serait devenue une pepiniere d'acteurs

pour les autres spectacles, si on I'avait laisse faire; mais on y mit

bon ordre. Premierement, on lui defendit d' avoir plus de six

musiciens k son orchestre
;
puis on exila les instruments a vent;

enfm on defendit a ses petits acteurs de chanter. Alors ils p rirent

le parti de faire jouer Fair par I'orchestre, et de I'accompagner

du jeu muetde leurs gesteset de leurs mines. Reduits au silence,

Audinot imagina de leur faire jouer de petites pantomimes : ils y
reussirent merveilleusement, et ces pantomimes attirerent tout

Paris, et furent defendues. On ne trouve pas ces details dans

VAlmanack forain^ mais ils n'en sont pas moins curieux. Et

puis prechez la tolerance, et flattez-vous de la voir regner dans

un pays ou Henri IV et Polichinelle ont ete persecutes avec un

egal acharnement!

— Apres le Systeme de la nature est venu le Systdme social^

ou Principes naturels de la morale et de la politique, avec wi

examen de Vinfluence du gouvernement sur les moeurs; Londres,
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1773; trois parties in-8''. La premiere renferme les principes

naturels de la morale ; la seconde, les principes naturels de la

politique; la troisieme traite de I'influence du gouvernement

sur les moeurs, ou des causes et des remedes de la corruption.

Le but de cet ouvrage, imprime en Hollande et tr6s-rare a

Paris, est d'etablir une morale et une politique independantes

de tout systenie religieux, et de fonder sur cette politique, ainsi

epuree, le droit public des nations et la prosperite des empires.

L'auteur est certainement un tres-honnete homme, embrase de

zele pour le bien, haissant le mal et le vice de tout son coeur :

il n'y a que des pretres qui pourront mettre en doute la purete

de ses intentions; mais, au fond, tout cela n'est que du bavar-

dage. II faudrait mieux connaitre, mieux approfondir le genie de

I'homme, quand on veut ecrire sur ces mati^res. Les capuci-

nades sur la vertu, et il y en a beaucoup dans le Syst^me social

^

ne sont pas plus efficaces que les capucinades sur la penitence et

la maceration. Incessamment nous aurons des capucins athees^

comme des capucins Chretiens, et ces capucins athees choisi-

ront l'auteur du Systeme social pour leur Pere gardien. II nous

faudrait aujourd'hui des tetes neuves, ou des gens qui voulus-

sent gard^r le silence : la vie est si courte pour la passer avec

des bavards

!

Un peu avant le Systeme social a paru le Bon Sens, ou Idees

naturelles opposees aux idtes surnaturelles] brochure in-12 de

trois cents et quelques pages-. G'est le SysUme de la nature

depouille de ses idees abstraites et metaphysiques; c'est I'a-

theisme mis a la portee des femmes de chambre et des perru-

1. Fabvier a, dans une epigramme, peint Diderot

En capucin prfichant son atheisme,

EtChenier nomnia depuis Naigeon VAthee inquisiteur.

1. Le Systeme social, en trois parties in-8', et le Bon Sens, un vol. in-12, sont

deux ouvrages du baron d'Holbach. Le dernier avait paru d6s 1772; Grimm les

apprccie tous deux avec beaucoup de justesse ; la sev^ritc de son jugement confirme

ce que j'ai souvent entendu dire k M. Naigeon : c'est que les personnes mfimes qui

fr^quentaient la maison du baron d'Holbach ignoraient qu'il fut l'auteur des

ouvrages philosophiques sortis des presses de Hollande; il en confiait les manii-

scrits k M. Naigeon, qui les faisait passer par une voie sure k Marc-Michel Rey;

celui-ci envoyait ensuite en France les ouvrages imprimis, et souvent M. d'Hol-

bach en entendait parler a sa table avant d'avoir pu s'en procurer un seul exeni-

plaire; c'est ce qui est arriv6 pour le Systeme de la nature. (B.)
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quiers; c'estle catechisme de cette doctrine ecrit sans pretention,

sans enthousiasme, d'un style simple et precis, parseme d'apo-

logues pour I'edification des jeunes apprentis athees. II y a des

gens qui, sans se dispenser d'etre fort catholiques, trouvent ces

livres d'un extreme danger, et regardent leur multiplication

commeun symptome efTrayant. Moi je ne leur trouved' autre dan-

ger que celui de 1'ennui : tout cela commence a etre si rebattu

qu'on en est excede. Cependant le monde ne va ni plus ni moins,

et r influence des opinions les plus hardies est equivalente a zero.

Un systeme religieux ou philosophique, de quelque nature qu'il

soit, ne devient dangereux que lorsque I'ambition sen empare,

et qu'elle en fait le pretexte de ses desseins secrets ou I'instru-

ment de ses projets publics : les fripons persuadent alors aux

sots qu'une opinion fait le salut ou la perte du monde.

— M. Golardeau s'est annonce, dfes sa premiere jeunesse,

par le talent des vers, ou plutot de la versification. Dans tons

ses essais, ce talent s'est fait remarquer; mais c'est particulie-

rement son Epitre d' Hdloise ci Ahailardj imitee de Pope, qui

s'est acquis une place dans le cabinet de tous les gens de gout, et

qui a charme toutes les oreilles delicates et sensibles a I'har-

monie. Les premiers essais de ce poete datent depuis plus de

dix ans; cependant ils n'ont ete suivis d'aucun ouvrage sur

lequel on puisse fonder une reputation solide. Cela me fait croire

que M. Golardeau est un pen paresseux. II a I'air melancolique

et sauvage, ou timide, et cette disposition d'ame n'est pas defa-

vorable aux poetes ; mais je crois qu'il a une mauvaise sante,

qui, jointe a un pen de paresse, suffit pour moderer, et meme
eteindre I'ardeur de la gloire. Le genre et le choix de ses occu-

pations feraient aussi soupconner qu'il n'a pas un grand fonds

d'idees a lui, et qu'il n'a recu que le don d'embellir les pensees

des autres au moyen d'une versification douce, sensible et har-

monieuse. II vient de publier le Temple de Gnide, mis en vers\

assez bien imprime, et orne d'autant d'estampes qu'il y a de

chants, c'est-a-dire de sept. Le Temple de Gnide^ du president de

Montesquieu, est un ouvrage froid et maniere, dans lequel il y a

des details ingenieux et brillants qui ne pouvaient manquer

1. Lejay, 1772, in-8". Un titre grave et sept figures par Monnet, grav(5s par

Baquoy, Helman, Delaunay, Masquelier, N6e et Ponce.
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d'echapper a la plume de cet ecrivain illustre. La versification

de M. Golardeau est aussi un peu manieree ; ainsi elle va bien au

sujet : d'ailleurs, peu de nos poetes entendent aussi bien que

lui le mecanisme, la cadence et la variete du vers alexandrin,

d'ou dependent Tharmonie et le charme de la versification. Mais

le Temple de Guide n'aurait pas immortalise le nom de Mon-

tesquieu, et, mis en beaux vers, il ne rendra pas ce service a

M. Golardeau. limitation qu'un autre poete, M. Leonard, en fit

I'annee derniere* ne produit aucune sensation ; celle de M. Golar-

deau se fera remarquer davantage, mais sans laisser de souvenir

durable. Ge poete parle tant, dans sa preface, du projet de mettre

Tdimaque en vers que je Ten crois fortement tente. Ainsi,

tandis que I'abbe Delille s'occupe de I'Eneide, M. Golardeau

pourrait bien preparer un Tdemaque versifie. Voila deux poetes

nes avec beaucoup de talent qui ne s'occuperont que de fonds

etrangers; mais je crois a M. Golardeau moins de ressources, de

ferveur et de tenacite. M. Golardeau parle aussi du risque qu'il y
a a tenter quelque innovation dans I'empire intolerant des lettres.

J'aime cette epithete pour sa justesse.

— M. d'Aucourt, fermier general, vient de publier, en deux

parties in-S*', la Paris^ide^ on Paris dans les Gaules, poeme en

prose et en douze livres; c'est une espece d'Eneide, Ge n'est

pas que je veuille comparer Virgile a M. d'Aucourt; Yirgile

n'etait pas fermier general d'Auguste : chez lui, Venus etablit

son fils ifinee en Italie; ici, Minerve, apr^s qu'Helene eut ete

rendue a Menelas, conduit Paris dans les Gaules sur les pas

d'OEnone, sa premiere femme : il la retrouve, et fonde un empire

dans les Gaules, dont la capitale, Lut^ce, prend le nom de son

fondateur, et s'appelle Paris. Je ne vous promets pas que vous

souteniez la lecture de la ParisHde comme celle de r£neide^ je

n'exhorte meme personne a en faire I'essai. Gette Pariseide n'est

pas la premiere production litteraire de M. d'Aucourt : le soin

des finances n'a pas eteint chez lui le gout des lettres ^
— Philippe Buache, de I'Academie royale des sciences, pre-

mier geographe du roi, est mort le 28 de ce mois. Ce n'etait pas

1. Paris, Costar, 1772, in-8°.

2. Godard d'Aucourt est aussi auteur des M4moires Turcs, ouvrage qu'on peut

mettre au rang des livres obsc6nes, et dont cependant I'abb^ Sabatier du Castres a

fait I'eloge. (B.) — D'Aucourt est mort k Paris en 1705.

X. 12
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un homme sans merite, mais il n'approchait pas de celui de

d'Anville qui, depuis longtemps premier geographe de France,

le deviendra sans doute aussi du roi.

FEVRIER.

Dans notre premiere feuille, M. Rousseau nous a prevenus sur

la marche qu'il tiendrait dans la reformation de la constitution de

Pologne. II nous a parle de jeux d'enfants, d' institutions en ap-

parence oiseuses, par lesquels il esperait pouvoir emouvoir les

coeurs et faire aimer la patrie avec ses lois de ses citoyens. En
consequence de ce plan, il examine d'abord 1' esprit des anciennes

institutions.

(( Quand on lit I'histoire ancienne, dit-il, on se croit trans-

porte dans un autre univers et parmi d'autres etres. » Cela est

tr^s vi'ai, et cela seul suffirait pour empecher un bon esprit d'ap-

pliquer les institutions anciennes aux gouvernements modernes :

car les peuples anciens et les peuples modernes etant si dissem-

blables entre eux, comment les institutions des uns pourraient-

elles convenir aux autres?

M. Rousseau distingue parmi les anciens legislateurs trois

principaux : Moise, Lycurgue et Numa. II remarque que ces trois

grands hommes se ressemblent par un cote; c'est qu'ils ont sur-

charge leur peuple de rites, de ceremonies particulieres, d'usages

et de pratiques indiflerents en apparence et frivoles, afm de les

tenir toujours en haleine, et en resserrant des liens de fraternite

entre les membres de la meme cite, de les tenir toujours eloignes

des autres nations. « Get esprit guida tons les anciens legislateurs

dans leurs institutions. Tons chercherent des liens qui attachent les

citoyens a la patrie et les uns aux autres : et ils les trouverent

dans des usages particuliers, dans des ceremonies religieuses,

toujours exclusives etnationales ; dans des jeux qui rassemblaient

et reunissaient les citoyens ; dans des exercices qui augmentaient

avec leur vigueur et leurs forces, leur fierte et I'estime d'eux-

memes ; dans des spectacles qui, rappelant I'histoire de leurs an-
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cetres, leurs malheurs, leurs vertus, leurs victoires, interessaient

leurs coeurs, les enllammaient d'une vive emulation, et les atta-

chaient fortement a cette patrie dont on ne cessait de les oc-

cuper

!

Le parall^le que M. Rousseau fait de ces institutions avec les

notres ne saurait guere nous etre moins favorable. Que peut-il y

avoir de commun entre ces legislations et nos lois qui se bornent

a nous apprendre a obeir aveuglement a nos maitres, a ne pas

voler dans les poches, et a donner beaucoup d'argent auxfripons

publics ; entre les moeurs anciennes et nos usages qui se reduisent

a savoir amuser I'oisivete des femmes galantes et a promener la

notre avec grace ; entre leur religion et un culte qui n'a rien de

national et tourne presque en derision ; entre leurs spectacles

et les notres ; entre leurs fetes et ces cohues licencieuses ou le

peuple est traite avec mepris, et ou Ton ne va que pour s'y faire

des liaisons secretes, pour y chercher les plaisirs qui separent,

isolent le plus les hommes et qui relachent le plus les coeurs * ?

Ce tableau, malheureusement trop vrai, aurait du, ce me
semble, degouter M. Rousseau de chercher dans les institutions

anciennes le remede aux maux de la Pologne ; c est cependant le

parti qu'il prend, parce qu'il trouve que de tons les peuples d'au-

jourd'huilePolonais est celui qui s'eloigne le moins de ceux dont

nous venous de parler. Je doute que la bonne compagnie de Var-

sovie se reconnaisse a cet eloge et qu'elle se croie si dissemblable

aux autres habitants des capitales corrompues de notre Europe.

Quoi qu'il en soit, M. Rousseau vient a YApplication : c'estle titre

de son chapitre suivant.

II expose d'abord en peu de lignes 1'extreme faiblesse de la

Pologne, toujours diviseeau dedans, toujours menacee au dehors,

n'ayant ni troupes, ni places, ni discipline militaire, ni ordre eco-

nomique, et se trouvant dans cet etat d'anarchie, entouree de

nations guerrieres et puissantes qui necessairement lui fontlaloi.

Le seul remade que M. Rousseau voit a cela, vous ne le devine-

riez surement pas ; c'est d'infuser, pour ainsi dire, dans toute la

nation Tame des confederes. Yoila assurement une nation bien

lotie et bien preservee ! Mais enfin, comme I'auteur voit dans les

confederes, a travers les lunettes de M. le comte de Wielhorski,'

1. Tout ce passage est presque textuellement emprunte k Rousseau,
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r elite des patriotes et des heros, il veut dire que la vertu des

citoyens, leur zMe patriotique, la forme particuliere que des in-

stitutions nationales peuvent donner a leurs ames, sont le seul

rempart qu'aucune armee etrang^re ne saurait forcer.

Iln'y a plus aujourd'hui, selon lui, de Francais, d'Allemands,

d'Espagnols, d' Anglais meme, quoi qu'on en dise; il n'y a que

des Europeens. Tous ces gens-la, pourvu qu'ils trouvent de 1' ar-

gent a voler et des femmes a corrompre, sont partout dans leur

pays. M. Rousseau veut que les Polonais ne leur ressemblent en

rien; et en attendant qu'il explique le regime d'administration

qui, sans presque toucher au fond des lois polonaises, lui parait

propre a porter le patriotisme et les vertus publiques au plus

haut degre d'intensite, il propose de saisir la circonstance pre-

sente pour monter les ames au ton des ames antiques. Comme il

lui parait evident que la confederation de Bar a sauve la patrie

expirante, il veut qu'on erige un monument en sa memoire; que

les noms de tous les confederes y soient graves, meme de ceux

qui dans la suite auraient pu trahir la cause commune, parce

qu'une si grande action doit effacer les fautes de toute la vie. 11

propose d'instituer une solennite periodique pour celebrer la me-

moire de cette confederation tous les dix ans avec'une pompe non

brillante et frivole, mais simple, fi^re et republicaine ; il voudrait

qu'on y fit, mais sans emphase, I'eloge de ces vertueux citoyens

qui ont eu I'honneur de soulTrir pour la patrie dans les fers de

I'ennemi
;
qu'on accordat meme k leurs families quelque privi-

lege honorifique. II serait difficile de debiter plus de folies avec

un air plus grave et plus sage. Apparemment ces genereux ci-

toyens qui ont attendu leur roi au coin d'une rue pour I'assassiner

noblement auraient leurs panegyristes dans cette solennite fi^re

et republicaine. Par un exc6s de grandeur d'ame, M. Rousseau

conseille de ne se permettre dans cette fete aucune invective

contre les Russes ; ce serait trop les honorer. « Vous devez trop

les mepriser, dit-il a M. de Wielhorski, pour les hair. » En effet,

comment ne pas mepriser une poignee de Russes qui a si obsti-

nement battu tous les heros de la confederation?

Apr^s cet acces de folie, I'auteur revient un peu a lui-meme,

et dit des choses plus sages conformement a son plan. II sent

qu'un homme qui ne connait pas les usages civils et domestiques

d'une nation ne peut gu^re les reformer et, malgre I'expose sue-
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cinct des moeurs polonaises qu'il tient de M. de Wielhorski, il ne

se croit pas assez au fait. II regarde comme un grand bonheur que

les Polonais aient un habillement particulier ; et il veut que ni

le roi, ni les senateurs, ni aucun homme public ne porte jamais

d'autre vetement que celui de la nation
;
que nul Polonais n'ose

paraitre a la cour en habit francais.

Beaucoup de jeux publics, mais absolument diflerents des

amusements ordinaires des cours. Point de jeux, de comedie,

d'opera, rien de ce qui effemine les hommes et les fait se trouver

bien partout pourvu qu'ils s'amusent. Ilfaut inventer des jeux et

des fetes qui soient si propres a la cour de Pologne qu'on ne les

retrouve dans aucune autre.

Beaucoup de spectacles enplein air; mais rien d'exclusif pour

les grands et les riches. Que les rangs soient distingues avecsoin,

mais que tout le peuple prenne part aux fetes. Beaucoup dejeux

de force et d'adresse. Que les cirques ou s'exercait jadis la no-

blesse en Pologne soient retablis. Le maniement des chevaux est

un exercice particuli^rement convenable aux Polonais et tr^s sus-

ceptible de I'eclat du spectacle. Le gout des exercices corporels

detourne d'une oisivete dangereuse, des plaisirs effemines et du

luxe de Tesprit : c'est surtout a cause de I'ame qu'il faut exercer

le corps. Je recommande cette hgne, qui n'est surement pas la

plus mauvaise de Touvrage, a I'attention de tons ceux qui se

melent de I'education de la jeunesse.

Du reste, que le peuple se trouve souvent avec ses chefs dans

des occasions agreables, pourvu que la subordination soit tou-

jours gardee, afm qu'il joigne pour eux I'attachement au respect.

II ne faut pas negliger une certaine decoration publique, parce

que le coeur du peuple suit ses yeux et que la majeste du cere-

monial lui en impose. Mais I'auteur veut que la magnificence soit

plus dans les hommes que dans les choses, et ne ressemble en

rien au clinquant, au papillotage, aux decorations de luxe de

nos cours. Deux gerbes de ble placees dans la salle du senat de

Pologne feraient un aussi bel effet que les deux balles de laine

qu'on trouve dans la Ghambre des pairs d'Angleterre.

Cependant la disproportion des fortunes qui separe les sei-

gneurs de la petite noblesse parait aM. Rousseau un obstacle re-

doutable pour faire de I'amour de la patrie la passion dominante

dans les coeurs des Polonais. II faudrait done affaiblir la soif de
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Tor et la passion d'etre riche; et Fauteur croit qu'on y parvien-

drait si des marques de rang distinguaient les hommes en place,

parce que ceux qui ne seraient que riches en seraient prives, et

qu'ils voudraient avoir du merite et de la vertu quand on ne par-

viendrait que parli. Mais lorsque par la circulation etpar le com-

merce general, I'argent est devenu le plus puissant ressort des

Etats, il faudrait indiquer par quels moyens on empeche la ri-

chesse, qui procure tout, d'usurper les marques qui distinguaient

originairement le merite et la vertu. Si M. Rousseau pouvait re-

soudre cette petite difficulte, il aurait trouve la solution d'un des

plus grands problemes politiques.

II sent pourtant que ce n'est pas una petite entreprise que de

deraciner le luxe. II desire done qu'il soit au moins militaire.

Celui des amies, des chevaux, peut avoir ses avantages chez une

nation belliqueuse. Mais que toute parure effeminee soit en me-
pris; et si Ton n'y peut faire renoncer les femmes, qu'on leur

apprenne du moins a la dedaigner dans les hommes. Et pour

mettre toujours une idee creusea cote d'une idee sage, M. Rous-

seau approuve beaucoup le luxe des grands d'autrefois qui s'at-

tachaient de pauvres gentilshommes et en avaient toujours une

foule a leur suite. Certes, ce n'est pas le moyen de retablir

I'egalite, mais en revanche e'en est un excellent de perpetuer

I'anarchie feodale. Notre legislateur convient qu'il en pourra re-

sulter des divisions, des partis, des querelles; mais ce luxe, dit-

il, ne corrompra pas du moins la nation. Gela est certain, car il

I'empechera de se former et de se policer, et Ton ne peut cor-

rompre ce qui n'existe point.

Au reste, M. Rousseau regarde les lois somptuaires comme
un mauvais moyen pour extirper le luxe, et il a bien raison.

L'improbation de la loi n'est efficace que quand elle vient a I'appui

de celle du jugement. Quiconque se mele d'instituer un peuple

doit savoir dominer les opinions, et par elles gouverner les pas-

sions des hommes. Les lois somptuaires irritent le desir par la

contrainte plutot qu' elles ne I'eteignent par le chatiment. La

simplicite dans les moeurs et dans la parure est moins le fruit de

la loi que celui de I'education. A ces considerations tres justes de

M. Rousseau, ajoutez que rien n'est plus sujet a I'instabilite et a

la vicissitude des choses humaines que les lois somptuaires, parce

que ce qui est luxe aujourd'hui devient demain bienseance et



FEVRIER 1773. 183

meme necessite. Ainsi, sans compter les autres inconvenientsque

ces lois entrainent, elles ont le pire de tons, celui de ne pouvoir

etre observees rigoureusement, c'est-a-dire de devenir une oc-

casion d'impunite pour le citoyen puissant ou protege et une

source de vexations pour le citoyen faible et sans appui.

— La Comedie-Francaise a voulu celebrer I'annee seculaire

de la mort de Moliere, et elle a choisi pour ces jeux seculaires le

jour meme de la mort de cet homme rare, le 1 7 fevrier.Deux au-

teurs ont voulu avoir I'honneur de I'apotheose; mais, par une

fatalite assez triste, ces deuxauteurs n'etaient meme pas connus

de nom jusqu'a present ; il semblerait que I'apotheose de Moliere

eut dvL etre I'ouvrage des premiers ecrivains de la nation, et ils

Font abandonnee a M. I'abbe Le Beau de Schosne et a M. Artaud.

La piece du premier a ete jouce le 17, et I'autre le lendemain 18.

La premiere a pour titre VAssemhUe, comedie en un acte et en

vers ; la seconde est intitulee la Centenaire de Moliere, comedie

en un acte, en vers et en prose. Toutes les deux sont suivies d'un

divertissement ou d'une espece de ballet heroi'que ou Ton fait

I'apotheose de Moliere. Ces pieces ne pouvaient pas manquer de

reussir; elles offraient au public 1' occasion de s'acquitter d'un

acte de religion envers un des premiers genies du siecle passe
;

et les acteurs mirent beaucoup de zele et de gaiete a celebrer la

memoire du premier poete comique.

Dans VAssemhUc on voit, lorsque la toile se leve, le semai-

nier sur le theatre ou tout est range pour une assemblee de co-

mediens indiquee ce 17 a septheures du soir, sansque Fobjet en

soit bien connu. Le semainier s'ennuie de ne pas voir arriver ses

camarades, il apprend qu'ils sont tons alles voir chez Pigalle la

statue de Voltaire. II s'entretient successivement avec un garcon

du theatre et avec la concierge de la Comedie, qui lui disent des

choses bien plates, surtout cette derniere. Le garcon gagiste as-

sure que tons les acteurs et toutes les actrices sont bien avertis.

L'auteur qui doit lire on ne sait quoi est aussi averti. Enfm toute

la troupe arrive et se place, et aprfes plusieurs details de I'inte-

rieur, on fait entrer le poete. C'est un pauvre diable dont 1'ac-

coutrement n'annonce pas une grande aisance. Apr6s avoir fail

quelque temps le bouffon avec les uns et les autres, et avoir ete

bafoue par les acteurs et les actrices, il leur propose enfm de

jouer sur-le-champ une piece en canevas qui ait pour objet Fa-
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potheose de Moli^re. Les acteurs s'y opposent d'abord, et disent

qu'il n'appartient qu'aux comediens italiens d'improviser ; mais

enfm ils consentent a cause de la rarete du fait. L'auteur, qui a

mis le decorateur et le maitre des ballets dans sa confidence, fait

changer de decoration au moyen d'un coup de sifllet, et Ton voit

le buste de Moliere erige sur un piedestal dans une rotonde. On

danse. Le grand pretre d'Apollon couronne la tete de Moliere, et

la grande pretresse Raucourt recite une ode au Temps. La plus

triste des odes fut assez mal recitee ; mais la pretresse etait belle

comme 1'Amour.

Gette pi^ce est fort plate, mais la circonstance la fit recevoir

assez bien. Dugazon contribua beaucoup a son succes ; il joua le

role de l'auteur tres-plaisamment et tres-gaiement ; Preville, a

qui ce role etait destine et qui I'avait rendu, ne I'aurait surement

pas si bien joue. II n'y eut que le ballet de siffle, parce qu'il6tait

fort long, fort heroi'que et fort ennuyeux. Gette pi^ce, que

M. I'abbe de Schosne vient de faire imprimer, ne gagne pas a la

lecture. On a supprime au theatre plusieurs details que l'auteur

a sans doute regrettes, et dont il n'a pas voulu priver le public,

entre autres une dispute entre M"'*' Vestris et M"'' Sainval I'ainee,

dont chacune pi-^tend jouer le role de la nouvelle tragedie, ainsi

que d' autres details de I'interieur de la Gomedie qui, pour 6tre

vrais, n'en sont pas moins insipides. II n'y a que la verve qui

puisse faire passer ces details, et ce n'est pas la maladie de

M. I'abbe de Schosne. On lisait sur I'afTiche que le produit de la

recette de cette soiree etait destine paries comediens a I'erection

de la statue de Moliere dans la nouvelle salle de la Gomedie dont

la construction n'est pas encore decidee. On insinua en meme
temps qu'on celebrerait dorenavant I'annee seculaire de tous les

grands hommes qui ont illustre la scene francaise. Malgre tout

cela, je ne crois pas que la recette ait produit beaucoup au dela

de mille ecus, et ce n'est pas assez pour faire la statue de Mo-

liere : les souscriptions ne sont pas notre fort.

Dans la Centcnaire de Moliere, on vit le lendemain Momus
et Thalie fraichement debarques de I'Olympe. Le but de leur

voyage est de chercher quelque nouveau caractere original qui

puisse desennuyer Jupiter. Thalie est deguisee en Nuit, on ne

salt pourquoi, et Momus en medecin, parce qu'il croit que les

marchands d'esperance ne peuvent manquer d'avoir de la vogue,
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et comme son projet est de donner ses consultations gratis, il

est bien sur d'attirer a son audience toutes sortes d'originaux.

Or, pour nous prouver que Moliere a tout epuise et n'a rien laisse

a faire a ses successeurs, les originaux que ce grand poete a mis

sur la scfene viennent a I'audience de Momus I'un apr^s 1'autre,

et au milieu de tant demonde, pas un caractere nouveau. Ainsi,

Ton voit arriver successivement Sosie, I'Etourdi, le Tartuffe,

I'Avare, M. Trissotin, le Misanthrope, le Bourgeois gentilhomme,

George Dandin, sa femme Angelique avec son amant Glitandre

et Glaudine, sa servante; M™^ Pernelle vient aussi. Ghacun de ces

originaux garde son caractere en depit des conseils de Momus
qui leur conseille pour dernier remade de s'en plaindre a celui

qui les fit. A ce mot, on voit paraitre le buste de Moliere. La

troupe comique se range d'un cote, la troupe tragique arrive de

I'autre, toutes les deux concourent a rapotheose de Moliere. On
danse, on chante des couplets et la pi6ce finit.

EUe a eu beaucoup de succes, quoique faible, remplie de

lieux communs et de traits uses. Le spectacle etaitfort anime ; les

acteurs et les spectateurs, mieux disposes qu'a 1' ordinaire, ne

formaient pour ainsi dire qu'un meme divertissement. L'auteur

de la Centenaire n'a point d'invention. Tout son savoir-faire s'est

borne a placer dans la bouche des divers acteurs des pieces de

Moliere les vers les plus frappants de leurs roles ; il ne faut pas

etre grand sorcier pour cela. La sc^ne du Tartu fie vaut mieux

que les autres ; ce fameux personnage y conserve bien 1' esprit de

son role. L'auteur est vehementement soupconne d' avoir voulu

remettre sur la sc^ne M. Freron sous le nom de M. Trissotin; le

public a applique a Jean Freron toute la scfene de Trissotin, et

cela n'a pas nui a son succes. Du reste toujours la vieille redite

qu'on n'est plus gai aujourd'hui, que les Francais degenerent, et

que les genres sont epuises ; et, comme c'est juste, ce sont les

esprits les plus pauvres et les plus tristes qui nous repfetent tou-

jours cette vieille chanson. II y a cependant dans cette pi^ce

quelques traits heureux. Lorsque Thalie se trouve avec Sosie,

elle lui confie qu'elle est veuve depuis cent ans. « De qui? —
De Moliere. — Vous ^tes done Thalie », s' eerie Sosie. II est ce-

pendant etonne que les Muses aient des maris. « Bon ! lui dit

Thalie, Melpomene est a son quatri^me. » Elle avait dit a la

premiere representation, a son troisi^me ; mais quelques parti-
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sans de Grebillon, qui lui resteront tant que Voltaire vivra, out

ete si scandalises de ce propos qu'il a fallu dire aux representa-

tions suivantes que Melpomene est a son quatrieme epoux. Quant

a Thalie, elle n'est pas remariee, mais elle a eu quelques amants.

Un Joiieur^ un Glorieux ont eu quelques droits sur elle. Mais

surtout M. de I'Empyree a pense lui tourner la t^te tout de bon.

Ce trait est joli. M. de I'Empyree est le principal personnage de

la MHromanie,

On dit que VAssemblee ressemble un pen a VImjjromptu de

Versailles^ et la Centenaire beaucoup a VOmbre de Moliere par

Brecourt. Je ne me rappelle pas assez ces deux pieces pour en

juger. M. Artaud, auteur de la Centenaire, est secretaire de M. le

due de Duras, premier gentilhomme de la chambre du roi. II a

paru sur le theatre apres la premiere representation ; le public

Fa fort applaudi, et Sosie-Preville lui a saute au cou et I'a em-

brasse en face du public. Apparemment que cette familiarite

n'est pas choquante pour I'auteur ; elle me I'a paru pour le pu-

blic. On dit que M. Artaud a lu aux Comediens une piece intitulee

VHomme affair^ sans affaires, qui a ete recue.

On devait donner pendant les jours gras le Barhier de Se-

ville, piece tr^s gaiea ce qu'on pretend, de M. de Beaumarchais;

mais sa querelle avec M. le due de Chaulnes au sujetde M"« Me-

nard, que le due accusait le poete de lui avoir debauchee, I'eclat

que cette querelle a fait dans Paris, I'emprisonnement du poete

et de son ennemi qui s'en est suivi, ont fait renvoyer la represen-

tation de cette piece a un autre temps. Si Ton s'en rapporte a

des memoires assez surs, M. le due de Chaulnes a joue dans

cette affaire un role aussi lache qu'insens^, et tout I'honneur de

la bravoure et de la moderation est reste au poete. II y a deux

faits amettre sur la sc6ne. Le premier, e'est que M. de Chaulnes,

aprfes avoir eu la lachete de fondre sur M. de Beaumarchais de-

sarme, avec sapropre epee et dans sa maison, et apr^s avoir ete

desarme par ses gens, passe tranquillement dans la salle a man-

ger, demande qu'on lui serve le diner de Beaumarchais et le

mange. Apres cette expedition, la fureur le reprend, il se rue de

nouveau sur son adversaire et sur tons ses gens ; il en blesse

quelques-uns, il est a son tour maltraite. Cette scene de croche-

teursfmie, il demande un peignoir, et se fait raccommoder sa fri-

sure par un des valets de Beaumarchais qu'il avait presque
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estropie, et puis il monte dans sa voiture et retourne chez lui.

Mais laissons la cette plate aventure, qui a fait diversion au jubile

de Moliere.

Si j'avais eu a celebrer I'annee et le jour seculaires de Mo-
liere, j'aurais voulu en rendre la fete morale et instructive pour

le public. Vraisemblablement j'aurais ressuscite Moliere, et je

I'aurais fait paraitre sous un nom emprunte. 11 aurait eu dans

son portefeuille quelques pieces egales pour la beaute et pour

la force au Misanthrope et aux Femmes savantcs. Comme il

n'aurait pas ignore le respect qu'on a pour sa memoire, il aurait

joui d'avance des transports qu'on eprouverait en France, lors-

qu'on se verrait en possession d'un second Moliere. Bientot il se

serait apercu qu'on revere dans sa patrie beaucoup plus le vain

son de son nom que son genie, et que le culte qu'on lui rend

est devenu un sujet de vanite nationale au lieu d'etre I'hommage

du gout et de la reconnaissance. Je I'aurais mene successivement

chez les Comediens, qui ne se seraient pas seulement donne la

peine de I'ecouter ; chez le censeur de la police, le respectable

Marin, qui lui aurait fait mille chicanes impertinentes et aurait

epluche chaque phrase; chez M. I'intendant des Menus qui 1'aurait

traite en menu du haut de sa grandeur, chez MM. les premiers

gentilshommes de la chambre, pour faire sa cour a leurs valets

de chambre; vraisemblablement je I'aurais fait appelant de toutes

ces avanies au parterre qui 1' aurait siffle. Ghacun lui aurait oppose

Moliere, et lui aurait remontre qu'il ne siedpasun a pied plat

comme lui de vouloir pretendre a la gloire qui appartient exclu-

sivement a cet homme immortel. Apr^s avoir essuye tons ces

degouts, il se serait fait connaitre pour Moliere, et aurait pris sa

revanche avec tout le monde, en donnant a sa nation quelques

lecons utiles sur la maniere dont il convient d'honorer le merite

de son vivant, par conviction et non sur la foi de la renommee.

Ge drame aurait ete d'autant plus moral que si Moliere revenait

parmi nous sous son nom il lui arriverait exactement ce que ma
piece lui aurait predit. Atheniens, vous etes des enfants! Vous

n'aimez pas la comedie, mais parce que vous etes legers, vous

avez une pretention demesuree d'etre gais. Vous n'aimez au vrai

que la tragedie, parce que c'est un spectacle d' enfants, par sa

pompe et par son emphase ; c'est votre veritable lot, et voila

pourquoi la belle Raucourt vous a tous rendus fous. On a fait
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preceder VAssembUe par le Tartuffe, et la Centenaire par le Mi-

santhrope^ et j'ai ete peu surpris, mais edifie, de remarquer que la

moitie du spectacle et les trois quarts des petites loges n'arrive-

rent qu'apr^s la grande piece, pour eviter I'ennui de voir les deux

chefs-d'oeuvre de Moliere, que cependant on adore, et pour ne

voir que les pieces de ses deux rivaux, de Schosne et Artaud.

Gette attention m'a paru au moins aussi eloquente que I'apo-

theose.

— On a decouvert depuis quelques mois les quatre vertus

cardinales en bronze qui soutiennentaux quatre angles le piedestal

de la statue equestre de Louis XV, et que Pigalle a executees

d'apres le testament de feu Bouchardon qui, en mourant, le desi-

gna pour son successeur et le recommanda k la ville de Paris.

Pigalle n'a pas fait honneur au testament de Bouchardon, il n'y

a qu'une voix la-dessus ; ses quatre vertus cardinales sont quatre

vilaines creatures plates, lourdes et maussades, qui apprendront

a tous les passants sur la place de Louis XV que leur createur,

en les jetant dans le moule, a manque de genie et de gout, et

comme le bronze dure longtemps, ce monument erige aux frais

immenses de la ville de Paris devient facheux pour le premier

statuaire de I'Academie. Gette statue equestre de Louis XV,

maintenant entiferement achevee, a coute plus de deux millions

a la Ville.

— Le patriarche a manque d'une vertu cardinale, c'est-^-dire

de prudence, en se melant tr^s - indiscr^tement de la vilaine

affaire du comte de Morangi^s contre la famille Veron. J'ai dit un

mot de ses Probahilites en fait de justice ^^ ou il a joint au tort

de raisonner comme un enfant le tort plus grave de prendre

fait et cause contre la partie adverse de M. de Morangies, sans

motif, sans qualiie et sans connaissance du fond de 1' affaire.

Gertes, le patriarche n'a pas consulte ses vrais amis et il a ete

bien mal conseille de se meler de ce vilain proems. M. Falconet,

avocat, que je n'avais pas encore entendu citer parmi les aigles

du barreau, vient de remontrer son tort, un peu vertement, au

patriarche, plaidant pour M. de Morangies. II lui a oppose des

Preuves demonstratives en fait de justice dans I'affaire des M-
ritiers de la dame Viron contre le comte de Morangids^ avec les

1. Preccdemment p. 40 et 84.
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pieces justificatives^ au iiom du sieur LUgard-Bujonquay
^
petit-

fils de la dame Viron^ docteur is lots, pour servir de riponse

aux Nouvelles Prohahilith de M. de Voltaire j ecrit in-8° de

cent vingt-six pages. M. Falconet fait parler librement, dans ce

Memoire, le docteur es lois Dujonquay, dont M. de Voltaire a

parle si legferement dans ses Prohabilites, Ma foi, le docteur es

lois le rend bien a M. de Voltaire ; il lui fait meme quelquefois

d'assez bonnes plaisanteries. Pour ses raisonnements, il les plie

et les brise comme des roseaux sur lesquels un enfant el^ve ses

moulins a vent '. II se trouvera, au bout du compte, que M. de

Voltaire aura rendu un tres-mechant service a son client Moran-

gi^s avec ses Probabilites. Tout homme qui lira le Memoire de

M. Falconet sans prevention trouvera, dans les Preuves qu'il op-

pose aux Probabilites, presque autant de demonstrations centre

les assertions du comte de Morangies : car c'est toujours sur le

propre rapport de M. de Morangies que M. Falconet juge ce

procfes; et j'avoue qu'il etablit ses preuves si victorieusement

que je doute que le Giceron de Ferney y reponde jamais d'une

maniere satisfaisante. Un autre petit incident pourrait faire rou-

gir le patriarche de s'etre mele de cette affaire; son client Moran-

gies vient d'etre decrete de prise de corps au bailliage de Paris,

ou I'instruction de ce proces se suit. II lui a ete prouve, a la

confrontation, qu'il s'etait readu coupable de subornation de

temoins ; sur quoi il a ete decrete sur-le-champ et enferme k la

Conciergerie. Cette probabilite n'est pas tres-favorable au client

du seigneur patriarche , car on n'a pas besoin de suborner des

temoins auxquels on ne veut faire dire que la verite. En Angle-

terre, le client du seigneur patriarche serait peut-etre pendu, mal-

gre son nom et ses Probabilites ^ mais en France, la loi ne pent

esperer une soumission si generate et si enti^re, et vous verrez

que si 1' affaire Morangies prend une mauvaise tournure, on trou-

vera un expedient de le soustraire d'autorite ou autrement a la

justice, parce que la corde n'est que pour les miserables et qu'un

homme de condition, qui tient, par sa naissance et ses alliances,

a plusieurs families illustres, n'en doit pas avoir le cou serre.

On a public, avec 1^ Memoire de I'avocat Falconet, une

1. Voltaire ne se tint pas pour battu; il r(5pliqua par une Reponse d Vecrit d'un

avocat, intitule Preuves demonstratives, etc., et fit encore paraitre, pour M. de

Morangies, d'autrcs pamphlets recueillis dans ses OEuvres. (T.)
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Harangue cVlsocrate dans iine affaire ci peu pres semhlable a celle

de M. le comte de Morangih avec la famille Veron ; ecrit in-8°

de douze pages. Isocrate raisonnait un peu plus solidement, en

fait de probabilites, que M. de Voltaire ; mais I'affaire de son

client Nicias ne ressemble pas beaucoup a celle que la famille

Veron a avec le comte de Morangies. Je ne sais si c'est pour cette

raison que le debit de cette Harangue a ete defendu, ou si Ton

n'a pas voulu que Paris fixat les yeux sur Athenes asservie par

trente tyrans. Nicias avait confie sa fortune, consistant en trois

talents, a Euthine, son ami : celui-cilui rendit deux talents, et nia

d'en avoir recu davantage. Isocrate prouve, par les probabilites,

qu'il en a recu trois. On conta, il y a quelque temps, que

M. de Sartine avait juge un proces pareil a celui de Nicias. Un

homme nia d' avoir recu un depot. M. de Sartine le fit venir, et,

comnie il persista, il lui dit : « Je vous crois, mais en ce cas

ecrivez d'ici a votre femme ce que je vais vous dieter : Tout est

d^couvert et je suis perdu si vous napportez sur-le-champ le

depot que nous avons rem. » A cette proposition, I'homme palit:

il sentit que sa femme, ainsi surprise, ne manquerait pas de le

trahir. Tout fut decouvert en effet, et la verite arrachee a un ami

infid^le par un expedient plein de sagesse est comparable au ju-

gement de Salomon.

Le patriarche a eu un autre tort. Je ne sais pourquoi I'ecla-

tant succes de M"^ Raucourt lui a deplu. S'il avait dit que nous

sommes des exagerateurs, qu'apres avoir porte cette actrice aux

nues, nous sommes tres-capables de passer en tr^s-peu de temps

de r extreme engouement a 1'extreme indifference, et peut-etre au

denigrement, il n'aurait dit qu'une chose vraisemblable et qui

pourrait arriver sans miracle. Mais M"^ Raucourt se pique surtout

de sagesse, et son pere menace de tuer tout homme qui osera

attenter a la vertu de sa fiUe, et sur ce, le patriarche s'avise de

mander a M. le marechal de Richelieu qu'elle a ete la maitresse

d'un Genevois en Espagne, et que vraisemblablement elle sera

bientot a quelque seigneur de la cour *
. Le marechal recoit cette

lettre a table, dans une maison ou M^^"' Raucourt dinait. Le mar-

quis de Ximen^s y etait aussi. Le marechal lui donne la lettre de

1. La lettre, si elle a exists, ou Voltaire avangait ces faits n'a pas 6t6 comprise

dans sa Correspondance. (T.)
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Ferney a lire tout haut, sans I'avoir regardee, et le lecteur s'ar-

rete trop tard. La belle Raucourt tombe evanouie entre les bras

de sa mere qui la console. M. d'Alembert a ecrit au patriarche

pour lui reprocher cette etourderie, et le patriarche penitent a

ecrit a monsieur le marechal une lettre de retractation *. On

pourrait s'etonner de cette incartade tres-reprehensible ; mais

voici apparemment ce qui a donne au patriarche de I'humeur

contre M^^^ Raucourt : c'est qu'on etait sur le point de jouer les

Lois de Minos, lorsque cette actrice, par son debut, a renverse

tons les autres projets et a fait renvoyer la piece du Sophocle de

Ferney apres Paques. Gela suffit pour indisposer un enfant de

soixante-dix-neuf ans contre un enfant de dix-sept ans qui de-

range et trompe ses esperances. L'enfant de Ferney s'est aussi

declare contre 1' edition qu'on a faite a Paris de sa tragedie^

,

parce que M. d'Argental et M. de Thibouville, ses plenipoten-

tiaires accredites aupres des Gomediens ordinaires du roi, y ont

fait quelques coupures et peut-etre quelques vers de Haison. II

jette feu et flamme et s' eerie dans I'amertume de sa douleur :

« N'est-il pas bien cruel que je ne puisse pas faire une tragedie

sans que M. d'Argental y fourre de ses vers! » Mais qu'avait

de commun 1'innocence de M'^^ Raucourt avec le crime de

M. d'Argental, pour la calomnier si jeune? Le p6re de la belle

Raucourt a joue quelque temps la comedie a Petersbourg et etait

assez mauvais acteur, si Ton en croit la renommee. Sa mere est

de Vienne, elle-meme est nee a Paris, mais appartient, par sa

mere, a I'Allemagne.

Le patriarche a eu un troisitoe tort ; car je ne veux lui en

trouver ni plus ni moins que Montauciel au Deserteur ^ ; ce der-

nier est le plus grave. II a ete attaque d'une retention d'urine

qui a inquiete pendant deux jours ; mais il est actuellement

1. On n'a pas imprime non plus les lettres de d'Alembert et de Voltaire dont il

est parl(5 ici ; mais on voit, par celles du patriarche a Richelieu, en date du 12 fe.

vrier, et du 27 fevrier 1773 a d'Alembert, qu'il avait bien pu se passer quelque

chose de semblable. Les Memoires de Bachaumont, au 21 fevrier, m6me annde,

semblent aussi confirmer cette anecdote. C'est pour se faire pardonner ses torts,

volontaires ou con, que Voltaire avait adresse, a la fin de 1772, h M"* Raucourt un

billet qu'accompagnaient des vers tres-flattours.

2. Les Lois de Minos, ou Asterisy tragedie en cinq actes, par M. de Voltaire;

Paris, Valadc, 1773, in-S^.

3. Dans le drame donn^ par Sedaine sous ce titre.
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mieux, et Ton dit qu'il lui est survenu la goutte aux deux pieds.

Le tort d' avoir soixante-dix-neuf ans faits n'en est pas un petit.

Gomme le venin de la calomnie est intarissable, on n'a pas manque

de remarquer que M*^*" de Saussure etait revenue a Ferney deux

jours avant la strangurie dont le seigneur patriarche s'est trouve

attaque ; on veut absolument lui attribuer tous les desordres qui

arrivent dans I'economie animale dudit seigneur *.

— J'ai eu I'honneur de vous parler, dans le courant de I'ete

dernier, du debut de M'^*' Sainval la cadette-. L'enthousiasme

qu'on eut alors pour cette jeune actrice ne fut pas aussi fort que

celui que M"' Raucourt vient d' exciter, mais il en approcha de

tr^s pres, et elle eut, dans tous les roles qu'elle joua, le succes

le plus brillant. Au milieu de ses succes, elle tomba malade et

son debut fut interrompu : elle vient de le reprendre, et d'eprou-

ver, de la part de ses partisans, la desertion la plus complete et

la plus brusque. Je ne crois pas qu'il y ait un pays au monde

ou ces changements du blanc au noir dans les opinions, dans les

sentiments, dans les jugements, soient plus frequents, plus

subits, et tirent moins k consequence ; on n'est pas mtoe etonne

d'entendre le m^me homme soutenir le pour et le contre^ en

vingt-quatre heures, avec une egale vivacite. Ma maladie de I'ete

dernier ne m'avait permis de voir M'^*' Sainval qu'une seule fois

dans le role d'Iphigenie en Tauride; je n'en fus pas precise-

ment ravi : on m'assura que c'etait le role qu'elle avait le moins

4. Les Memoires de Bachaumont disent k la date du 26 Janvier 1773 : « Oa
6crit de Ferney que M. de Voltaire, quelque degag6 qu'il soit de la mati^re, a cepen-

dant encore des velleit^s charnelles, qu'il a recours quelquefois au secret du bon

roi David pour prolonger sa vieillesse, et qu'il admet h sa couche des jeunes filles.

On ajoute que depuis peu, s'^tant trouve I'imagination exaltdie, il avait tente d'ea

venir a I'acte, mais que cet effort prodigieux lui avait caus6 un ^vanouissement

considerable, ce qui avait alarme toute sa maisoQ. On assure qu'heureusement cet

accident n'a pas eu de suite. »

Le secretaire de Voltaire, Wagni^re, repond a ce passage dans I'examen qu'il a

fait de Bachaumont ^t. I, p. 346 des Memoires sur Voltaire) : « Cette anecdote sur

M. de Voltaire est de la plus grande faussete, car, dans le moment de son (5tour-

dissement, j'etaisdana sachambre avec M'^« de S... et il me dictait de son lit. C'est

a tort que Ton a cherch6 h deshonorer cette demoiselle aimable et respectable par

elle-mfime et par sa famille. Ce fut M'"* Denis qui se plut a faire courir ce bruit,

excit^e par son esprit de jalousie extreme centre toutes les personnes auxquelles

son oncle t^moignait de I'estime et de I'amitie. M. de Voltaire se plaisait a rai-

sonner avec M^^'= de S..., qui etait tres-instruite et avait beaucoup d'esprit. « Voir

precedemment p. 135.

2. Voir prec6demment p. 8.
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bien joue, et n'entendant qu'une voix sur son compte, je n'eus

point de peine a penser qu'elle meritait tons les applaudissements

qu'elle avait recus, et qu'il n'appartenait pas a un homme a peine

echappe a la mort d'infirmer le jugement universel du public.

Je m'attendais done a voir le public se partager entre les deux

debutantes avec une egale chaleur; car je prevoyais bien qu'il ne

serait pas possible de lui persuader que le Theatre-Francais pou-

vait supporter deux bonnes actrices a la fois. Quelle fut ma sur-

prise de voir les enthousiastes de M"^ Sainval I'abandonner enti6-

rement apres son premier essai, et apres lui avoir trouve, il y a

huit mois, un talent enchanteur, lui refuser aujourd'hui meme
des dispositions pour le metier qu'elle a embrasse ! Quand on leur

rappelle leurs exclamations de I'ete dernier, ils s'en souviennent

a peine, et ils disent pour excuse qu'on ne pent bien juger que

par comparaison et qu'avant d'avoir vu la belle Raucourt, avant

d'avoir entendu ses accents divins, il fallait bien se contenter de

ce qui se presentait. Je suis bien eloigne de cette maniere de

penser, et il me semble qu'il n'est jamais de I'interet du public de

porter cet esprit exclusif dans ses arrets, et qu'il n'est convenable

et juste que lorsque le talent, compare a la nature son modele,

est condamne et perd son proces sans ressource. On ne saurait se

defendre d'un peu de compassion pour le sort de M^^^ Sainval,

qui s'est vue au pinacle il y a huit mois et qui se trouve dechue

de toutes ses esperances et prerogatives, sans autre motif sinon

qu'elle a ete malade et qu'une actrice charmante a precede sur le

theatre sa seconde apparition. M*^"' Sainval ne pourra jamais lutter

centre sa rivale, ni du cote de la figure ni du cote de la voix.

Son organe est faible, sa taille est petite et elle fait beaucoup de

grimaces ; mais il n'en est pas moins vrai qu'elle a beaucoup de

sensibilite dans son jeu et qu'elle sera toujours interessante dans

les roles de tendresse. Elle a joue, entre autres, le role de Ghi-

mene dans le Cid d'une maniere tres touchante. Son jeu est

beaucoup plus forme que celui de sa rivale, dont les succ^s lui

ont fait tort aussi; car elle a voulu perfectionner son jeu muet a

I'exemple de M'*^ Raucourt, et n' ayant pas ses avantages exte-

rieurs, elle a ete plus que jamais grimaci^re. Mon avis est qu'on

les receive toutes deux, d'autant plus que leur emploi n'est point

du tout le meme, et que M"* Sainval fera tr6s bien la princesse

dans les pieces ou M"^ Raucourt sera la reine. Le Kain, qui
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n'aime pas cette derni^re, compare son jeu a la lanterne magique,

dont le public se lassera bientot : il protege en revanche M"'' Sain-

val. Celle-ci vient de s'essayer dans le haut comique, apres avoir

joue In^s de Castro, Chimene dans le Cid, Iphigenie en Aulide,

Alzire et Ariane : elle a absolument manque ce dernier role, trop

fort pour sa voix et pour ses moyens. Je n'en ai nullement ete

content dans le comique, et je crois qu'elle fera bien de renoncer

a ce genre.

— Les ames tendres se rappellent avec plaisir et avec interet

le souvenir de M"^ de La Valli^re, la premiere des maitresses de

Louis XIV, le module des amantes. M. Blin de Sainmore vient

de publier une heroide intitulee Lettre de la duchesse de La Val-

licre Li Louis XIV
^
prMdte d'un abrdgc de sa vie. Ce sujet est

du moins un des mieux choisis pour I'heroide; et, apres la

tendre Heloise, il est difficile de trouver une ame plus touchante

que celle que M. Blin a choisie pour Theroine de son ^pitre. II a

pris le moment ou la duchesse de La VaUi^re quitte la cour et

execute le projet de se faire carmelite. Quel moment! Je ne con-

naisqu'un seul poete en etatde faire cette heroide, et malheureu-

sement ce po^te est mort depuis^environ dix-huit si^cles ; c'est le

chantre sublime de I'infortunee Didon, c'est Yirgile. II ne man-

quait k la duchesse de La Valli^re que d'etre reine pour ressem-

bler parfaitement a I'amante d'l5nee, mais on ne pent dire que

M. Blin ressemble a Yirgile. Son heroide a ete defendue, je ne

sais pourquoi. Ne serait-il pas permis de parler des amours des

rois, meme cent ans apres leur mort? M. Blin, dans I'abrege de la

vie de son heroine, en parle assurement de la maniere du monde

la plus decente. II aenrichi sa brochure d'une assez jolie estampe,

faite d'apr^s le tableau de Lebrun, qu'on voit aux Carmelites de

la rue Saint-Jacques, ou la duchesse de La Valliere est peinte en

Madeleine^

— M. Holland, Suisse, theologien de son metier et precep-

teur des enfants du prince Frederic-Eugene de Wurtemberg,

qu'on eleve a Lausanne, a publie une Refutation du Syst^me de

la nature^ qui s'est fait remarquer. On dit que ce M. Holland est

un homme de beaucoup de merite. Je ne connais pas son livre;

1. Grave par Dupin flls sous la direction d'Aug. de Saint-Aubin; plus un cul-

de-lampe non sign^.
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ainsi je me dispenserai d'en parler. Le grand Riballier ou Ribau-

dier, syndic de la Sorbonne, toujours devore par le z^le le plus

ardent pour la maison du Seigneur, a cru rendre un service

signale a la bonne cause en faisant reimprimer I'ouvrage de

M. Holland a Paris, et en le munissant d'une magnifique appro-

bation, en sa qualite de censeur royal et apostolique. Mais,

comme I'ouvrage d'un theologien protestant ne pouvait gu^re

paraitre entierement apostolique et orthodoxe a un syndic de la

Sorbonne, Riballier y a fait faire plusieurs changements pour

rendre ce livre susceptible de sa magnifique approbation. Par

cette operation, il a trouve le secret d' exciter a la fois le z61e de la

Sorbonne et la reclamation de I'auteur. Gelui-ci a proteste dans

les papiers publics centre les mutilations qu'on s'est permis, en

France, de faire a son ouvrage sans son consentement. La Sor-

bonne a pense prendre des conclusions facheuses centre son

syndic, pour avoir si pompeusement approuve un ouvrage rempli

d'heresie et de hardiesse.

Riballier, pour n'avoir point de proces avec son corps, a eu

r esprit de solliciter et le credit d'obtenir un arret du conseil qui

supprime I'ouvrage de M. Holland, en depit de sa magnifique

approbation.

— II nous est venu de la Suisse un present plus agreable :

ce sent des Nouvelles Idylles de M. Gessner, de Zurich. Ce poete

a une fraicheur et une douceur de coloris enchanteresses, une

touche spirituelle et delicate, une sensibilite exquise. Tons les

sujets de ses Idylles ne sauraient etre egalement piquants et heu-

reux; il y en a quelques-unes de charmantes pour le fond,

toutes le sent par le style et par les details. Ce poete a uni la

grace et le charme avec I'honnetete : c'est un fait qu'on est meil-

leur apr^s avoir lu ses Idylles ; tant il est vrai que les genres en

apparence les plus frivoles peuvent contribuer et concourir

a la perfection des moeurs ! II faut lire ces Idylles dans le recueil-

lement et le silence de la nuit : une par nuit, pas davantage. II

est impossible que des productions de cette delicatesse ne per-

dent dans la traduction : une partie de I'enchantement du coloris

disparait necessairement. Cependant, vous serez content de la

traduction de ces nouvelles Idylles, qui ne manque ni de correc-

tion ni de grace : elle est de M. Meister, jeune homme de Zurich,

plein de gout et de merite, qui est a Paris depuis plusieurs
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annees, et qui cherche a s'y fixer. M. Gessner a fait lui-meme

redition de cette traduction francaise, qui forme un volume in-4%

qu'il a ornee d'estampes et de vignettes de sa composition : car

M. Gessner n'est pas seulement poete, il est dessinateur, gra-

veur, compositeur de tableaux. Dans ces gravures, on ne sera

pas peut-etre fort content des figures; mais les connaisseurs

estimeront certainement la maniere dont le fond et le paysage

sont traites, et reconnaitront dans I'auteur le caractere d'un

artiste sensible et habile. On trouve ce caractere dans une Lettre

sur le paysage, qui termine le volume des Idylles.

— A mesure que 1' esprit philosophique s'est etendu, le sou-

venir des qualites aimables et excellentes de Henri IV est devenu

plus cher aux Francais : la reputation de ce bon prince s'est

accrue, et celle de Louis XIV, pendant si longtemps si impo-

sante, a sensiblement diminue. On pent meme dire que depuis

vingt-cinq ans I'amour de la nation pour Henri IV est devenu

une espece de culte et de religion ; on ne prononce pas ce nom

sans attendrissement et sans veneration, et toute 1'Europe a

semble partager cette passion. Voici une anecdote qui prouvera

que cet enthousiasme general n'a pas saisi les jesuites ni les

pretres qui leur ont succede au college de la Fleche. Un homme
employe dans la maison de M. le comte de Provence passa, il

n'y a pas longtemps, prfes de la Fleche; il se rappela que le

coeur du grand Henri reposait dans cette eglise ; il ne voulut

pas continuer sa route sans avoir vu ce depot sacre. II s'adresse

au sacristain, qui est plus d'une heure avant de pouvoir trouver

la bolte qui renfermait ces restes precieux, et qui la decouvre

enfin dans le coin d'une chapelle, a terre, couverte de la pous-

siere de plusieurs annees. Cette boite n'etant que de plomb dore

n'avait paru digne d'aucun soin ni aux jesuites ni a leurs sue-

cesseurs. Les ennemis de la societe diront que les jesuites n'en

voulaient qu'au coeur de Henri IV vivant. Je suppose que quelque

fureteur anglais eut passe a la Fleche, qu'il eut decouvert ce

depot en cet etat d'abandon; que, profitant de la negligence, il

eut mis la boite dans sa poche, I'eut portee a Londres, et lui eut

fait eriger un superbe monument dans I'abbaye de Westminster,

en y faisant graver I'histoire de ce transport : je dis que ce

monument eut ete pour la France un plus grand sujet de morti-

fication et de honte que toutes les defaites de la guerre de la Sue-
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cession d'Espagne. Heureusement c'est un Francais qui a fait

cette decouverte. De retour a Versailles, il a conte son aventure

a I'un des descendants de ce roi cheri, et ce prince luidit : « J'ai

six mille livres dans ma cassette, prenez-les, et procurons une

deraeure convenable au coeur d'un si grand roi. » 11 faut convenir

que c'est un cruel contraste que le coeur de Henri IV trainant a

terre, et presque foule aux pieds, dans un siecle et chez une

nation qui se pique de ne jamais entendre prononcer ce nom
sans emotion.

— M. le marquis de Gondorcet vient de publier une brochure

in-12 de cent soixante-huit pages, intitulee £loge des acadcmi-

ciens de VAcadhnie royale des sciences^ morts dejniis 1666

jusqiCen 1699. C'est a cette derniere epoque que I'Academie

des sciences prit la consistance et le regime qu'elle conserve

encore aujourd'hui ; et c'est depuis cette epoque que Fontenelle

composa, en sa qualite de secretaire perpetuel, les liloges des

academiciens decedes, qui lui ont fait une si grande et si juste

reputation. M. le marquis de Gondorcet, qui aspire a la place de

secretaire perpetuel de I'Academie,, si longtemps et si mal rem-

plie par M. Grandjean de Fouchy, et qui I'obtiendra sans doute,

a voulu s'essayer dans le genre d'Eloges academiques, pour faire

preuve de capacite. 11 a choisi pour cela les academiciens decedes

dans le siecle precedent, avant qu'il futd'usage d'en faire I'Eloge

dans les seances publiques de I'Academie. Ge jeune academicien,

au lieu de suivre la profession des armes, a laquelle sa naissance

I'appelait, s'est voue, par un attrait invincible, aux sciences, et

particulierement a la geometric. G'est un tres-bon esprit, plein

de raison et de philosophic ; sur son visage resident le calme et

la paix ; la bonte brille dans ses yeux. 11 aurait plus de tort qu'un

autre den'etrepas honnete homme, parce qu'il tromperait davan-

tage par sa physionomie, qui annonce les qualites les plus pai-

sibles et les plus douces ; mais son caractere ne dement pas sa

figure, et ses amis I'appellent, par excellence, le bon Gondorcet.

II regne dans ses Eloges en general un tres-bon esprit avec

beaucoup de simplicite. On a dit, a cette occasion, que M. de

Gondorcet avait autant d'esprit et un gout plus sur que Fonte-

nelle : les amis, en entrant et exagerant, font tort et gatent tout.

Je desirerais en general a M. de Gondorcet un style un peu plus

inleressant ; chose essentielle au metier auquel il se destine. La
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lecture de ses Eloges n'attache pas assez : il faut savoir repandre

la vie et la lumi^re sur les objets les plus arides, sur les matieres

les plus seches. La tache d'un secretaire de TAcademie des

sciences, c'est de mettre a la portee de tout le monde les syst^-

mes les plus compliques, les vues les plus profondes, les ma-

tieres les plus abstraites. Fontenelle, esprit clair, precis et lumi-

neux, avait superieurement ce talent. M. de Gondorcet apprendra

sans doute, par I'exercice de sa place, a repandre un peu plus

d'interet sur ses extraits et ses l5loges.

— On a imprime a Lausanne un petit libelle intitule M. de

Voltaire peint par lui-meme ^ On y rend compte de toutes les

querelles que M. de Voltaire a eues depuis cinquante ans, et Ton

a sans doute pense lui jouer un tour sanglant en ramassant tout

ce qu'il a ecrit lui-meme sur ces querelles, afm qu'il n'en put

rien nier. II en est arrive, contre I'intention du compilateur, que

la lecture de ce volume est on ne saurait plus amusante, qu'elle

a fait mourir de rire, et qu'on n'en prend pas plus mauvaise

opinion de I'homme illustre pour lequel le compilateur non illus-

tre a voulu inspirer de I'aversion. Le lieu de I'impression me
rappelle une des plus heureuses saillies de M. de Voltaire. Un

Anglais etant venu le voir k Ferney, il lui demanda d'ou il venait

;

le voyageur lui dit qu'il avait passe quelque temps avec M. de

Haller. Aussitot le patriarche s'ecrie : « G'est un grand homme
que M. de Haller! grand poete, grand naturaliste, grand philo-

sophe, homme presque universel ! — Ce que vous dites la, mon-

sieur, lui repond le voyageur, est d'autant plus beau que M. de

Haller ne vous rend pas la meme justice. — Helas! replique

M. de Voltaire, nous nous trompons peut-etre tous les deux. »

— Le Bon Fils, dont on a vu quelques faibles representa-

tions dans le cours du mois dernier sur le theatre de la Gomedie-

Italienne,ressemble prodigieusement aniFils reconnaissant^ pi^ce

allemande de M. Engel, qui a ete jouee a Vienne il y a un an ou

dix-huit mois avec le plus grand succes. II est meme a remar-

quer que le Fils reconnaissant est le titre propre de cette pifece

de I'abbe Le Monnier, et que celui de Bon Fils est trop generique

pour son sujet. Gependant I'auteur m'a affirme positivement

1. La premiere edition de cet ouvrage parut en 1766. II en parut d'autres edi-

tions en 1768, 1769 et 1772. C'est un recueil de lettres de Voltaire, dont La Beau-

melle est regarde commc I'editeur.
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qu'il n'a pas eu la moindre connaissance de la piece allemande

et je le crois, parce que c'est un homme vrai. II s'est rencontre

aussi avec la sc6ne des gardes-chasse dans Sylvaiw, mais il

assure dans sa preface que sa piece etait faite avant celle de

M. Marmontel, et que c'est un pur hasard qui a inspire la meme
idee a deux poetes successivement. Au reste, le decouragement

s'empare des colonnes de I'opera-comique. On n'a pas voulu

permettre k Gaillot de jouer depuis sa retraite, comme il I'avait

offert. Sa retraite et les succes de M"^ Raucourt, qui ont attire

tout Paris a la Gomedie-Francaise, ont fait grand tort au theatre

de rOpera-Comique; et comme tout est mode en ce pays-ci, il

est a craindre que cet echec ne devienne funeste a ce theatre, a

moins que quelque hasard imprevu et brillant ne le releve. En

attendant, Gaillot est alle jouer la comedie sur le theatre de La

Haye. Si le gout de voyager le prend, il gagnera tout 1'argent qu'il

voudra, et les differentes capitales de I'Europe auront la facilite

de voir un acteur inimitable, que ses qualites personnelles font

encore estimer et cherir independamment de son talent.

— Le Mire s'est fait remarquer parmi nos graveurs par un

burin assez agreable. 11 a grave cet hiver un profil de I'empereur

Joseph II et un autre du roi de Prusse, tous deux assez ressem-

blants. Le succes de ces deux petits portraits lui a donne I'idee

de tenter une composition un peu plus grande, et il a cru que

le partage de la Pologne lui en oiTrait I'occasion. En consequence,

il a publie une estampe intitulee le Gateau des rois. On y voit

les trois tetes couronnees copartageantes et le roi de Pologne

autour d'une carte geographique de ce royaume. L'empereur et

le roi de Prusse sont k droite, I'imperatrice de Russie et le roi de

Pologne a gauche. L'empereur est place de facon qu'il a I'air de

tourner le dos au roi de Pologne. II est vis-a-vis du roi de Prusse,

qui marque sa part sur la carte avec son epee dont la pointe est

appuyee sur Dantzick. Le roi de Pologne est debout en face de

I'imperatrice de Russie, assise avec autant de dignite que de grace.

II a la main gauche posee sur la carte, et porte la main droite

sur sa tete, pour arreter la couronne dont elle est ornoe et qui

est prete a tomber. On dit que l'empereur des Remains et I'im-

peratrice de Russie sont fort ressemblants dans cette estampe;

le roi de Prusse ne Test pas mal : ils presentent tous trois le

profil. Le roi de Pologne est manque et defigure par Texpression
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de frayeur qu'on a voulu lui doiiner. L'auteur a mis a cote du

titre francais un litre anglais pour faire croire au public que

cette estampe vient de Londres , mais le gouvernement n'a pas

approuve cette liberteanglaise, il a fait saisir la planche avant que

I'artiste ait eu le temps d'en tirer beaucoup d'exemplaires, de

sorte que 1'estampe est restee fort rare. Elle ne devait valoir

qu'un ecu, mais, apres la saisie, on a paye jusqu'a douze francs

pour une epreuve.

— M. Imbert a public une Elegie sur la mort de M. Piron,

precedee d'un avant-propos, pour avoir I'avantage de louer a la

fois son heros en vers et en prose. Les vers sont bien mauvais.

La vraie douleur a d'autres accents. J'aurais voulu que M. Imbert

eut ete le depositaire des papiers de Piron, a la place de ce

Rigoley de Juvigny qui s'en est empare par astuce, comme
j'ai appris depuis, sans le consentement et a I'insu du defunt

dont il n'etait pas meme I'ami. M. Imbert parait du moins penetre

d'un attachement sincere pour son heros, dont il nous aurait

donne les vers a la place des siens. J'ai dit que Piron a passe sa

vie a faire des epigrammes sur 1'Academic francaise. En voici

une des mieux faites et des plus connues. Elle doit deja s'etre

trouvee dans ces feuilles, mais a tout hasard il vaut mieux la

conserver deux fois^.

En France on fait par un plaisant moyen
Taire un auteur quand d'ecrlts il assomme:

Dans un fauteuil d'academicien

Lui, quarantieme, on fait asseoir notre liomme.

Lors il s'endort et ne fait plus qu'un somrae;

Plus n'en avez prose ni madrigal.

Au bel esprit ce fauteuil est en somme
Ce qu'^ I'amour est le lit conjugal.

Piron s'etait brouille avec Rhadamiste-Grebillon, son compa-

triote, car il etait de Dijon comme lui. Lorsqu'il publia ses Fils

ingrats, il en envoya un exemplaire a Crebillon avec ces vers :

Tout de moi vous pese et vous choque :

Je n'ai plus espoir ni demi

;

i. Co n'cst point Grimm, c'est Raynal qui a cit6 cette cpigramme ; voir tome P%

p. 149.
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D'une amiti6 peu reciproque

Adieu le noeud mal affermi.

Mais malgr6 le sort ennemi,

Mon hommage est tel qii'il doit etre;

Ne pouvant le rendre k I'ami,

Qu'au moins je le rende a mon maitre.

— M. Berenger s'est fait remarquer dans les troubles qui se

sont eleves en 1770 k Geneve entre la bourgeoisie et les natifs.

Ceux de la bourgeoisie qui avaient forme le parti des represen-

tants contre les conseils grand et petit qu'on designait sous le

nom de negatifs accusaient les natifs, a tort ou a raison, de

fomenter en secret le projet de participer avec la bourgeoisie

au pouvoir legislatif. Je ne sais si les natifs conspiraient en effet,

mais je sais que trois ou quatre d' entre eux, en sortant de leurs

maisons paisiblement et sans armes, furent tues par des repre-

sentants, a coups de fusil, sans forme de proces; que ces assassi-

nats n'ont pas ete punis, et qu'ils ont imprime une tache ineffa-

cable a ces representants qui avaient tant preche la justice et la

liberte contre la pretendue oppression des conseils. A cette

occasion, M. Berenger, comme un des principaux chefs des

natifs, fut banni des terres de la republique, et s'etablit a

Yersoix, sur le territoire de la France, a une demi-heure de

Geneve. La il a compose une IJistoire de Geneve depuis son ori-

gins jusqiia nos jours^ qu'il vient de publier en six volumes. Je

ne I'ai point vue; mais c'est vraisemblablement un ouvrage

dicte par la passion et 1' esprit de parti, car le magnifique conseil

de Geneve Ta fait lacerer et bruler par la main du bourreau. Un

jeune homme de vingt ans, citoyen de Geneve, en a porte son

jugement dans I'epigramme que vous allez lire :

Geneve eut des talents et des droits h la gloire;

Mais son destin n'est pas de briller dans i'liistoire.

Spors, qui fut v6rldique, ennuie son lecteur.

L6ti, plus amusant, fut un hardi menteur.

Un troisi^me survient. fortune ennemie!

11 ment, il est malin, et pourtant il ennuie.

— J'ai eu occasion de lire une Lettre imprimee a Stockholm

et adressee a Monsignor Visconti, archeveque d'Ephhe et nonee

apostolique auprh de Leurs MajesUs Imperiales et royales
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apostoUqucs siir la revolution arrivie en SuHe le i9 aout i772.

Get ^crit, de cent soixante-douze pages, est d'un abbe Miche-

lessi, Venitien, qui a \oyage en differentes cours du Nord, et qui

s'est trouve present a I'evenement dont il rend compte. On
desirerait dans sa narration un peu plus de simplicite et moins

d'appret; mais a cela pres on la lit avec interet. Elle represente

un tableau assez fidele de I'etat oii la Sufede s'est trouvee reduite

par ses factions et ses dissensions avant la revolution. Ge tableau,

renferme dans les bornes d'une simple lettre, n'etait susceptible

d'aucun developpement ; mais il suffit aux gens instruits. La

conduite du roi,depuis le moment de son avenement au tr6ne,est

exposee avec beaucoup d'energie. On a joint a ce precis histo-

rique les differentes harangues du roi prononcees depuis I'ouver-

ture de la di^te jusqu'a sa separation, ainsi que les discours des

chefs de quatre ordres, et I'filoge du feu roi par le roi son fils

et son successeur.

— La France vient de perdre un des membres les plus dis-

tingues de I'ancienne magistrature. M. Ripert de Monclar, pro-

cureur general du roi aupr^s de I'ancien parlement de Provence,

est mort dans son exil en son chateau de Saint-Saturnin, en

Provence. Ge magistrat 6tait fort considere et jouissait depuis

longtemps d'une grande reputation. Depuis la proscription des

jesuites, M. de La Ghalotais, procureur general du roi aupres

de I'ancien parlement de Rretagne, partageait la reputation de

M. de Monclar, et les malheui's du magistrat breton Font encore

rendu plus celebre. Mais en general il passait pour plus super-

ficiel que M. de Monclar, a qui Ton accordait les connaissances

les plus etendues et les plus solides. Geux qui Font connu disent

qu'il savait tout, et que tout etait range dans sa tete de la maniere

la plus nette et la plus heureuse et s'offrait a propos, a mesure

que le besoin s'en presentait. M. de Monclar etait fort lie avec

M. le due de Ghoiseul qui, lors de la prise de possession du

comtat d'Avignon, lui fit faire une Diduction des droits de la

couronne de France sur ce morceau de terre papale^ Gette

1. Le titre exact est : Memoire du procweur general du parlement de Pro-

vence sur la souverainete du roi d Avignon et dans le comtat Venaissin. Paris,

1769, ia-4", on deux parties in-8°. Ce livre fut d6pos6 aux archives des affaires

^trangeres, et non mis en veiite. Selon I'abb^ Rive, Monclar aurait et^ aide par

I'abbc de Pithon-Court.
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DMuction fut imprimee, mais jamais publiee
;

je ne sais pas

meme si la cour en a fait delivrer des exemplaires aux ministres

des puissances etrang^res. On dit qu'elle est pleine de recherches

les plus savantes, mais qu'elle n'a pas eu le suffrage des habi-

tants du Comtat, qui aimaient mieux appartenir au saint-siege

qu'a la France. Le compte rendu par M. de Monclar dans I'affaire

des jesuites n'eut pas autant d'eclat que celui de M. de La Gha-

lotais, mais se fit remarquer et estimer dans le temps, ainsi que

tout ce qui est sorti de la plume de ce magistrat illustre pendant

le long cours de ses fonctions de procureur general. II pensa

etre deux fois appele au ministere, une fois comme garde des

sceaux, une autre fois comme controleur general des finances. II

manqua ces deux places eminentes, et, enveloppe ensuite dans

la disgrace generale des parlements, il vient de mourir dans

I'exil ; il n'y a qu'heur et malheur dans ce monde. On croit assez

generalement que s'il avait ete a portee des secours, sa maladie,

qui etait la meme que celle du patriarche de Ferney, une stran-

gurie, aurait pu n'etre pas mortelle. La pretraille a fait des

siennes a cette occasion. Le confesseur, appele pour assister le

mourant, a dit que M. de Monclar s' etait retracte et repenti de

tout ce qu'il avait fait et ecrit contre les jesuites. A cette occa-

sion, I'archeveque de Paris s' est eerie douloureusement : aN'est-il

pas bien cruel qu'il faille toujours attendre le dernier moment
pour aiTacher aux hommes I'hommage du a la verite? » A quoi

I'avocat d'Outremont, qui etait present, dit : « En ce cas, mon-
seigneur, il faut done attendre le dernier moment du R. P. gene-

ral des jesuites pour savoir a quoi s'en tenir sur lui et ses

compagnons. » II se trouve aujourd'hui que cette pretendue

retractation de M. de Monclar est absolument denuee de fonde-

ment ; que la famille du defunt a force le pretre menteur a se

retracter lui-meme, et que celui-ci a avoue que c' etait son

eveque qui avait exige ce mensonge officieux de lui.

— Dans la seance publique que I'Academie des sciences tint

I'annee derniere apres la quinzaine de Paques, on s'avisa d'at-

taquer les experiences faites par M. le docteur d'Arcet et par

M. Rouelle, apothicaire, sur la destruction du diamant dans les

vaisseaux fermes. Les academiciens, apr^s avoir fait quelques

experiences a la hate, s'avisferent de nier la solidite des expe-

riences de M. d'Arcet avec autant de leg^rete que peu de bien-
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seance. Get habile chimiste, pour prouver que I'autorite de

I'Academie ne suffit pas pour preserver ses membres d'erreur, a

fait inserer dans le Journal de mMecine le resultat de ses expe-

riences nouvelles, qui confirment tres-exactement les anciennes,

et il montre avec autant de modestie que de simplicite pourquoi

les experiences qu'on pretend opposer aux siennes n'ont pas eu

le meme effet. 11 ne reste aucun doute apres la lecture de ce

memoire que le diamant ne se volatilise par le moyen du feu

dans les vaisseaux fermes de sorte qu'il n'en reste aucune trace

quelconque. L'Academie, au lieu d'attaquer mal a propos les

experiences de M. d'Arcet, aurait mieux fait d'agreger ce savant

et habile chimiste a ses membres, lorsqu'il pouvait etre flatte de

cechoix; mais dans la plupart des corps, on est plus surd'entrer

par le manege que par le merite. Aujourd'hui il ne depend plus

de I'Academie d'avoir ni M. d'Arcet, ni M. Roux, ni M.Rouelle;

tous les trois ont declare qu'ils ne se croyaient plus assez jeunes

pour entrer dans ce corps, faire pendant quinze ou vingt ans

le metier ingrat et laborieux de commissaires afm de parvenir

aux recompenses academiques, lorsque la recompense imman-
quable de tout travail, le repos eternel, les empecherait d'en

jouir.

— M. de Saint-Pierre, officier employe dans le genie, vient

de publier un Voyage a Vile de France^ a Vile de Bourbon^ au

cap de Boime-Esp^rance^ etc.^ avec des Observations nouvelles

sur la nature et sur les hommes. Deux volumes in-8°^ Get offi-

cier s'embarqua sur le Marquis de Castries au commencement
de 1768. 11 parait par la lecture de son voyage qu'il avait ete

precedemment en Russie et dans les pays du nord. 11 ne manque
point d'esprit, et encore moins de sensibilite; celte derniere

qualite parait son caractere particulier et distinctif. La plus

grande partie de I'ouvrage consiste en observations nautiques et

en details d'histoire naturelle. Gela m'a paru assez superficiel.

La peinture des moeurs de I'ile de France et du cap de Bonne-
Esperance est vraie et bien faite. Gelle des mauvais traitements

qu'eprouvent les negres dans la premiere de ces colonies ne Test

que trop. A I'occasion de I'ile de I'Ascension, vous remarquerez

1. C'est lo premier ouvrage de Bernardin de Saint-Pierre; on y trouve

Tebauche do quclqucs-unes des descriptions do Paul et Virginie.
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un morceau sur I'antiquite et les revolutions de la teiTe. Ce

voyage est termine par trois entretiens dans lesquels I'auteur se

propose de prouver que les arbres, les fleurs et les fruits ne sont

pas des vegetaux, mais appartiennent au regno animal et sont

I'ouvrage des insectes. Gette reverie ne merite pas meme la qua-

lite de nouveau systeme. Elle n'a pas le sens commun ni le merite

d'amuser au moins par son extravagance.

— M. de Saint-Foix a publie, il n'y a pas longtemps, le troi-

sieme tome de VHistoire de Vordre du Saint-Esprit. II comprend

la premiere et la seconde promotion du r^gne de Henri IV. Gette

compilation est toujours egalement interessante et piquante. On

trouve a la fm de ce volume une grande digression pour prouver

que la maison de Rohan descend des dues de Bretagne, ce que

I'abbe Georgel a cherche a etablir dans un ouvrage expres.

— M. de Sauvigny, faiseur de quelques pieces dramatiques

mediocres, vient d'entreprendre un recueil intitule le Parnasse

des dames, dans lequel il se propose de faire connaitre le genie

des femmes de tous les si^cles et de toutes les nations. Ge seront

sans doute les pieces justificatives du plaidoyer de M. Thomas de

I'annee derniere. Le premier volume qui parait est consacre aux

dames grecques. On souscrit pour cette compilation, dont M. de

Sauvigny prpmet dix volumes. Mais le public n'ayant pas fait

grande attention au plaidoyer de maitre Thomas se passerait vrai-

semblablement encore plus aisement des pieces justificatives de

maitre Sauvigny.

— M. I'abbe Morellet publia, il y a plusieurs annees, une

traduction, ou pour parler moins francais, mais plus strictement,

une defiguration du TraiU des delits et des peines, par le mar-

quis de Beccaria ; car, par une presomption bien impertinente et

bien ridicule, il crut qu'il lui etait reserve de mieux ordonner ce

traite : en consequence il le depeca par morceaux et le recousut

comme un habit d'Arlequin, bien persuade d'avoir rendu un

important service a son auteur. Gelui-ci, tres-oflense de cette

liberie inouie, eut cependant la lachete de remercier son depe-

ceur et de lui dire qu'il ne manquerait pas de mettre cet arran-

gement a profit dans la nouvelle edition qu'il preparait de son

ouvrage. 11 n'a eu garde de tenir sa promesse; au contraire,

choque comme il devait I'dtre, de I'impertinence de son premier

traducteur, il en a cherche un autre en France. Un certain
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M. Ghaillou vient de traduire le TraiU des dilits et des peines

conformement a roriginal. II y a ajoute toutes les pieces rela-

tives a cet ouvrage, qui n'a manque ni de censeurs ni d'admi-

rateurs.

— Le tresette a pris depuis quelque temps a Paris la place

du wisk dont la passion commence a diminuer. En consequence,

on vient de publier un petit livret intitule le Tresette, ou Ragles

du jeu du trois-sept. G'est un manuel indispensable pour le

moment. Rien ne prouve mieux la futilite des peuples modernes

que cette necessite de jeu partout ou il se forme une societe.

Depuis le palais des princes jusqu'aux tavernes du peuple, des

qu'il y a assemblee, on perirait d' ennui sans cartes. On ne lit pas

dans les anecdotes de I'ancienne Rome qu'a I'assemblee chez le

grand Pompee, Atticus fit la chouette a Caton et a Ciceron. Que

faisait-on done dans ce temps-la pour passer son temps? On avait

de I'energie. On avait des ames d'une autre trempe. On n'etait

pas futile et plat comme nous. Cesar, Catilina, Marc-Antoine

etaient de grands vauriens dans leur jeunesse, ils couchaient un

peu avec toutes les femmes, ils avaient meme des gouts un peu

plus pervers ; mais je n'ai point oui-dire qu'ils passassent leurs

nuits a jouer au trente-et-quarante ou au lansquenet, ni a deban-

quer un banquier de Pharaon. Ces exploits sont reserves a nos

heros modernes. II est vrai que la police ne les permet pas dans

les tripots ; mais ils deviennent legitimes et honorables dans les

palais des princes, d'ou il est glorieux de sortir ruine.

— Lydia ou Mhnoires de milord J)***, imitds de Vanglais^

par M. de La Place. Quatre parties in-12, chacune ornee d'une

estampe^ Ge roman est dedie a M. Garrick. M. de La Place nous

apprend qu'il y a plus de vingt ans que les trois premieres

parties sont faites et meme imprimees
;
que la quatri^me lui a ete

volee; qu'en consequence il ne pensait plus a rien faire paraitre

de cette production, lorsqu'il a appris qu'un libraire de Hollande

comptait publier ce roman a peu pres complet. 11 a voulu pre-

venir ce corsaire; il fallait le laisser faire, et ne pas se rendre

1. Ge roman etait la reimpression augmentee des Erreurs de Vamour-propre

(voir t. II, p. 133 et 347). II a eu deux tirages la m6me annee et sous la mfinie

rubrique. (A Londres; et se trouve a Bruxelles chez L.-J. de Boubers, iniprlmeui-

libraire.) L'uiie, avec litre rouge et noir, est ornee de quatre fleurons dessines et

graves par de La Rue. et de quatre figures gravees par A. Cardon ; I'autre n'a qu'un

titre noir et aucun orncinent.
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son complice. Les trois premieres parties de ce roman prouvent

que M. de La Place lae savait pas ecrire il y a vingt ans, et la

quatrieme, qu'il a rajustee de memoire, qu'il ne I'a pas appris

depuis. Personne n'a eu le courage d'achever ce roman. M. de

La Place n'a jamais ete qu'un traducteur bien infidele et qu'un

bien mauvais ecrivain, comme son Theatre anglais et ses traduc-

tions de Fielding le prouvent. On dit qu'incapable en tout temps

de mettre de I'ordre dans ses affaires, il jouit dans sa vieillesse

d'un sort peu aise, et c'est peut-etre pour tirer quelque parti

d'un vieux manuscrit qu'il a publie si tard ce roman.

— Les Moeurs du jour, ou Histoire de sir William Har-

rington^ icrite du vivant de M. Richardson, Hiteur de Pamela,

Clarisse et Grandisson, revue et retouchee par lui sur le ma-
nuscrit de Vauteur, Traduction de Vanglais^. Quatre parties

in-12. Ce roman a fait quelque sensation, mais elle a peu dure.

L'histoire rapportee sur le frontispice pourrait bien etre vraie. On

trouve dans ce roman effectivement des details a la Richardson,

mais le fond et 1'execution en sont mediocres, et il ne suffit pas

qu'un homme de genie s^me quelques traits dans un ouvrage,

d'ailleurs mauvais, pour le rendre supportable.

— La Femme dans les trois Hats de fille, d'epouse et de

m^re, Histoire morale, comique et veritable^. En trois parties

in-12 ; autant de parties que d'etats. Gela n'est pas lisible.

— Les Egarements rdpar^s, ou Histoire de miss Louise

Mildmay. Traduction libre de I'anglais, par M"® Marne de Mor-

ville. Volume in-12 de plus de trois cents pages. W^^ Marne de

Morville est une jeune personne sans fortune qui fait des contes

pour le Mercure de France qui, je crois, lui sont payes assez

mal, et qui ne sont lus qu'en province. Je crois que cette tra-

duction libre des Egarements r^parh a passe par une etamine

d'Allemagne, c'est-a-dire que la traductrice a traduit d'apres la

version allemande et non d'apres I'original anglais, suppose que

celui-ci existe.

— Tony et Clairette, par M. de La Dixmerie. Quatre parties

in-12. Get auteur fabriquait aussi jadis des contes pour le Mer-
cure. II travaille dans le genre ennuyeux. On lit a la t^te de

1. A Amsterdam, chez D.-J. Changuion, 1775. Ce roman sort reellement d'une

imprimerie etrangere.

2. Par Retif de La Bretonne.
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cette production un discours sur I'origine, les progres et le genre

des romans; mais je tiens M. de La Dixmerie quitte de ses pre-

ceptes comme de ses exemples.

MARS^

Le jeudi k mars on a represente, pour la premiere fois, sur le

theatre de la Gomedie-Italienne, le Magnifique^ comedie en trois

actes, en prose et en vers, par M. Sedaine, secretaire perpetuel

de I'Academie d'architecture, mise en musique par M. Gretry et

terminee par un divertissement.

Tout le monde connait le sujet de cette piece ; il est tire du

1. Au mois de mars 1773, Grimm partit pour la Russie et accompagna la prin-

cesse de Hesse-Darmstadt jusqu'a Saint-P6tersbourg; il y retrouva Diderot et y
fut presente a Catherine (Voir son Memoire, t. F'). Depuis son retour jusqu'a la

Revolution, il appartint tout entier aux affaires diplomatiques et privees des sou-

verains du Nord, et plus particulierement de rimperatrice de Russie, avec laquelle

il entretint un commerce epistolaire qui dura vingt-deux ans. Aussi la part effec-

tive, et considerable comme Ton voit, qu'il prit a la Correspondance Utteraire,

s'arrete-t-elle ici; c'est a peine si de temps en temps il ajoutera quelques lignes

au courrier mensuel de Meister; celui-ci, de secretaire devenu patron, passait

rarement la plume a M'"*' d'Epinay ou a des correspondants infiniment plus ob-

scurs, tels que Pitra, de Lyon, et mfime Roland Girbal, le copiste favori de Dide-

rot- Aucune demarcation n'avait encore ete tracee entre ces deux periodes, pour-

tant si distinctes, de la Correspondance Utteraire. Sainte-Beuve lui-m6me s'y est

plusieurs fois trompe, non sans quelque hesitation; d'autres critiques ont pris

texte des pretendues fluctuations d'opinions de Grimm pour satisfaire la rancune
que lui ont vouee les partisans quand m4me de Rousseau. Un historien litteraire

singulierement timore, d'ailleurs scrupuleux et circonspect, M. de Lomenie, a

consacre une longue note de Beaumarchais et son temps (edition in-42, t. II,

p. 302), a la contradiction flagrante, selon lui, que presente Grimm s'entremettant

pour obtenir une lecture du Mariage de Figaro devant le grand-due Paul de Rus-

sie, et le m6me Grimm parlant dans la Correspondance des intrigues auxquelles

Villustre Beaumarchais avait dii de pouvoir faire jouer sa piece. Cette refutation

tombe d'elle-meme devant la connaissance de la simple verite.

Des 1835, Buchon avait revele, en I'exagerant, il est vrai, la collaboration no-

table de Meister; la lettre que celui-ci avait ecrite h Suard et que M. Charles

Nisard a publico (voir notre tome II, p. 235 et suivantes), la note inscrite au fron-

tispice de I'exemplaire de la Correspondance conserve a la bibliotheque de Zurich,

suftisaient a etablir ses droits, mais sans les delimiter. La collation du manuscrit

de Gotha fait desormais cesser toutes ces incertitudes; une note de I'annee 1775
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conte du Magnifique, par La Fontaine. La Motte-Houdard I'avait

traite en deux actes pour la Gomedie-Francaise.

La Fontaine a fait du Magnifique un conte ordurier ; LaMotte,

une farce sans gaiete, qui est ecrite sans verve avec la pretention

d'un ouvrage serieux et toute Tinvraisemblance et la licence de la

foire. Gette piece n'a du son succes, dans le temps, qua Dufresne

pour qui elle avait ete faite, et a M'*^ Quinault, sa soeur, qui

jouait le role de la duegne. Grandval et M"*' Dangeville la soutin-

rent ensuite; mais, depuis leur retraite, elle n'a eu nul succes.

Sedaine a fait de ce sujet, suivant sa coutume, un chef-d'oeuvre

de decence, de finesse, d'honnetete et d'interet.

La sc^ne de la rose est une des plus delicieuses choses qui

soient au theatre : la piece est, en general, ecrite avec la negli-

gence que Ton trouve dans toutes les pieces de M. Sedaine; mais

peut-etre n'en a-t-il pas fait qui soit plus theatrale et ou il ait

montre un gout plus pur et plus delicat.

G'est aussi un des meilleurs ouvrages de M. Gretry. De dix-

sept morceaux de musique, deux ou trois sont peut-etre un peu

faibles, mais presque tons meritent d'etre cites chacun dans son

genre, comme des morceaux de distinction.

Le public, suivant sa louable coutume, dit les dernieres hor-

reurs de cette piece ; mais il y va, et tout est plein quand on la

donne. Selon nombre de gens du monde, suivant nos oracles,

Gretry est punissable d'avoir travaille avec un aussi detestable

auteur que Sedaine. La raison de cet acharnement est assez

s'exprime en effet ainsi : « Les articles marques d'un * sont de I'auteur ordinaire de

ces feuilles; les articles marques de deux ** sont de M. Meister, qui a fait la cor-

respondance pendant les annees 1773 et 1774; les articles marques de trois
***

sont de M'"'' ... (d'fipinay), qui en a fourni plusieurs pendant les annees 1773

et 1774. Quand il y aura d'autres articles, les auteurs seront nommes. » Ces indi-

cations precieuses ont ete relevees et reproduites partout oii elles sont necessaires

pour faire connaitre la part de chaque collaborateur.

Les traits principaux de la biographic de Meister peuvent se resumer en quel-

ques lignes. Fils d'un pasteur qui a laisse quelques ecrits theologiques en fran-

gais, Jacques-Henri Meister, n6 a Buckebourg (Allemagne) le 6 aout 1744, venu a

Paris de fort bonne heure, entra chez Grimm, peut-6tre sur la recommandation
de Gessner, dont il traduisit les Idylles, et qui obtint par son entremise de joindre

a ces pales « bergeries » les Deux Amis de Bourbonne et Ceci n'est pas un conte,

de Diderot. La notice de Meister sur Grimm montre combien il I'avait connu et

pratiqu6. Habitue discret et fidele du salon de M™" Necker, il semble avoir 6t6

admis, on ne sait pourquoi ni comment, chez M™^ du Barry. La Revolution I'^loi-

gna de France; il passa quelque temps en Angleterre, puis retourna a Zurich, oil

il survecut vingt-cinq ans a tout son siecle; il s'y 6teignit le 9 octobre 1826.

X. 44



210 CORRESPONDANGE LITTfiRAIRE.

etrange dans une ville oil Ton a la pretention d'aimer le progr^s

des arts : c'est que les Monsignistes sont faches que Sedaine ait

travaille avec un autre musicien que Monsigny et que les Mar-

montelistes sont faches que Gretry ait travaille avec un autre

poete que Marmontel. Ces deux cabales se sont reunies pour

crier a tort et a travers. Je ne donne pas deux mois a ces mes-

sieurs pour oublier tout ce qu'ils ont dit, et pour trouver le Ma-
gnifique une pi^ce aussi charmante que le Diserteur^ a qui ils

rendent justice aujourd'hui, apr^s en avoir dit, dans le temps ou

il parut, tout le mal possible. Gette piece restera, a la honte de

ses improbateurs.

— La sante de M. de Voltaire a cause les plus vives alarmes:

une rechute assez forte, au moment ou on le croyait sur le point

de se retablir, avait rendu son etat extremement critique. II est

presentement hors de tout danger, et plusieurs lettres de Ferney

confirment sa parfaite convalescence.

— L' hotel de M"' Guimard est presque acheve ; si 1'Amour en

fit les frais, la Volupte meme en dessina le plan, et cette divinite

n'eut jamais en Gr^ce un temple plus digne de son culte. Le

salon est tout en peintures ; M^^* Guimard y est representee en

Terpsichore, avec tous les attributs qui peuvent la caracteriser de

la maniere du monde la plus seduisante. Ces tableaux n'etaient

pas encore finis lorsque, je ne sais a quel propos, elle s'est

brouillee avec son peintre, M. Fragonard ; mais la querelle a ete

si vive qu'il a ete renvoye et qu'on a fait marche avec un autre

artiste. Depuis, curieux de savoir ce que devenait I'ouvrage entre

les mains de son successeur, j^L Fragonard a trouve le moyen

de s'introduire dans la maison. II penetre jusque dans le salon

sans y rencontrer personne. Apercevant dans un coin une palette

et des couleurs, il imagine sur-le-champ le moyen de se venger.

En quatre coups de pinceau, il efface le sourire des l^vres de

Terpsichore, et leur donne 1' expression de la colere et de la fu-

reur, sans rien oter, d'ailleurs, au portrait de sa ressemblance.

Le sacrilege consomme, il se sauve au plus vite, et le malheur

veut que M'^^ Guimard arrive elle-meme quelques moments apres

avec plusieurs de ses amis qui venaient juger les talents du nou-

veau peintre. Quelle n'est pas son indignation en se voyant defi-

guree a ce point ! Mais plus sa colere eclate, plus la charge de-

vientressemblante. Quede jolies decoupures pour M. Huber! Les
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epigrammesd'unpeintre valentbienquelquefoiscelles d'un poete^

— On a donne a la Comedie-Francaise Alcidonis^ ou la

Journ^e lacMemonienney comMie en trois actes en prose et avec

inteimMes. Gette piece, recue depuis sept ans et imprimee en

1768, n'a pas eu plus de succes a la representation qu'elle n'en

avait eu a la lecture. L'objet de I'auteur est de montrer le con-

traste des moeurs de Sparte avec celles d'Athenes; mais il I'a

rempli d'une maniere qui n'est ni fort instructive ni fort interes-

sante. L'intrigue, dont le fond semblait fournir plusieurs situa-

tions touchantes, n'attache jamais, parce que la marche en est

toujours ou trop pressante ou trop rapide. II n'y a pas une scene

qui ne soit faible ou languissante. La seule chose qui ait fait

vraiment plaisir dans tout ce spectacle, c'est le premier intermede

ou Ton represente les exercices militaires de Sparte. Mais tout

cela etait bien plus fait pour 1'Opera que pour le Theatre-Fran-

cais. On attribue cet ouvrage a M. de La Saussaye.

— M. Court de Gebelin, de la Societe economique de Berne,

et de I'Academie royale de la Rochelle, homme tres-savant, pro-

fondement verse dans les langues anciennes et modernes, s'est

propose r explication da la mythologie. II vient de nous donner

pour essai de cette entreprise deux volumes m-!f^ dont I'un est

intitule Plan g^n^ral et raisonn^ de divers ohjets et des decou-

vertes qui composent Vouvrage intituU Monde primilif^ ana-

lyst et compare avec le monde moderne, ou recherches sur les

antiquites du monde,

L'autre volume a pour titre : Allegories orientates ^ ou le

Fragment de Sanchoniathon qui contient Vhistoire de Saturne

suivie de celles de Mercure et d'Hercule et de ses douze travaux^

avec leur explication^ pour servir d, V intelligence du genie sym-
bolique de Vantiquite,

1. On lit dans I'/lnnwaire necrologique de 1824, par Mahulj I'anecdote suivante,

qui se rapproche de I'anecdote rapportee par Grimm : Girodet avait fait le portrait

de iW*' Lange; celle-ci ne voulut pas le reeevoir, sous pretexte qu'il manquait de
ressemblance. Girodet, irrit^, peignit la comedienne en Danae; mais au lieu d'une
pluie d'or, c'6tait une pluie de pieces de 5 francs et mfime de monnaie de cuivre,

qui parsemait le boudoir de la nouvelle Danae; un dindon6tait repr^sent^ faisant

la roue dans un coin du tableau. L'ouvrage ne passa guere que vingt-quatre heures
au Salon; ce fut plus qu'il n'en fallait pour faire beaucoup de bruit. La malignity

publique trouva le portrait fort ressemblant. Les journaux s'empar6rent de I'anec-

dote, et un po6te (M. de Guerle) la mit en vers dans un conte allcgorique intitul6

Stratonice et son peintre, conte qui n'en est pas un (brumaire an VIII, in-S"). (T.)
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La mylhologie n'est, selon M. Gebelin, qu'une suite d'allego-

ries relatives a I'invention des arts de premiere necessite; ainsi

Saturne, Jupiter, Mercure, Junon, Hercule, Jason, ne furent

jamais des personnages reels. II vient d'essayer sa methode sur

I'histoire fabuleuse de Saturne, qu'il demontre n'avoir ete qu'un

embleme des operations de 1'agriculture ; sur celle de Mercure,

qu'il demontre n'avoir ete que 1'expression hieroglyphique des

differentes decouvertes astronomiques relatives aux travaux de la

campagne, et sur celle d'Hercule, dont les douze travaux ne sont

que I'annee du laboureur.

Son ouvrage vaut la peine d'etre lu, et quand on aura le bon

esprit de ne pas demander a I'auteur plus de certitude que sa

matiere n'en comporte, j'esp^re qu'on sera satisfait.

M. Gebelin parait avoir un peu mesure I'importance de sa

decouverte a la peine qu'elle lui a donnee ; il ne s'est jamais dit

a lui-m^me : Que j'aie rencontre la verite ou que je sois tombe

dans I'erreur, qu'est-ce que cela importe au bonheur des hommes?

Sa vanite, qui perce a travers son ouvrage, fait de temps en

temps sourire le lecteur. On voit clairement qu'il ne comprend

pas comment le monde a pu aller comme il va avant sa decou-

verte. Gependant, s'il n'avait pas ete enthousiaste, comment se

serait-il livre a une tache aussi penible que la sienne, et si Ton

lui pardonne une fois son enthousiasme, il faudra bien lui en par-

donner le ton.

La maniere dont il s'est tire du Fragment de Sanchoniathon

est tout a fait ingenieuse. II a pretendu que ce morceau qu'Eu-

sebe nous a conserve a ete traduit d'une langue que le traducteur

n'entendait pas, et ou il etait a tout moment tombe dans la faute

d'un etranger qui, prenant equitable ei Juste pour des synonymes,

disait a quelqu'un qui etait en bottes : a Vous avez la des bottes

bien equitables. » M. Gebelin demande seulement qu'on lui per-

mette de corriger dans la traduction de Sanchoniathon les bevues

de cette espece, et il s'engage a en donner une interpretation

claire et raisonnable, ce qu'il execute. N'est-ce pas une chose

assez singuliere qu'un moderne qui se propose de donner une

interpretation litterale d'un original qui ne subsiste plus et qui

etait ecrit dans un idiome qui ne subsiste pas davantage ?

Le magistrat qui veille ici sur les lettres a suspendu la distri-

bution de rouvrage de M. Gebelin, et si Ton s'en demande la
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raison, onn'en trouverapas d'autreque la crainteque sa methode,

appliquee a des fables plus respectables, n'en demontrat la pue-

rilite.

Le style de M. Gebelin est ennuyeux et triste. Son livre fati-

gue, et il ne peut gu6re se promettre que des lecteurs tr^s-

curieux de s'instruire. II ne se propose rien moins en procedant

pas a pas, en allant des langues subsistantes aux premieres

langues mortes, de celles-ci a des langues mortes plus anciennes,

que de retrouver la langue primitive des hommes. Que Dieu le

conduise! Je dirais a M. Gebelin et a I'auteur de VAntiquiU

devoiUe ^ s'il existe encore : Si la chose que vous proposez d'e-

clairer est susceptible de demonstration, soyez le plus etenduque

vous pourrez; allez jusqu'a ce que vous ayez atteint le dernier

point de la certitude. Si, au contraire, la chose ne peut jamais

etre tiree de la classe des conjectures, soyez tres-court, ecrivez

pen, faites-moi penser, et ce que j'apercevrai de raoi-meme, au

dela de ce que vous m'avez dit, me convaincra bien autrement

;

c'est ainsi que vous sortirez de la foule de ces erudits qui ne veu-

lent ri^n laisser en arriere, et que vous vous donnerez Fair d'un

homme de genie.

Get homme a quarante ans. II salt toutes les langues anciennes

et les sait bien, puisqu'il est en etat de les comparer. Voila ce

qu'un Francais, tr6s-aimable d'ailleurs, ne sera jamais en etat de

faire a cet age.

— Discours de M. Servan, ancien avocat giiUral au parle-

ment de Grenoble^ dans un procds sur une declaration de gros-

sesse^. M. Servan combat dans ce discours avec beaucoup de

force et de justice la maxime du president Fabre, suivie depuis

longtemps dans sa province : « Qu'il faut croire la declaration

d'une fiUe sur I'auteur de sa grossesse. » Ses moyens sont sim-

ples : point de condamnation sans preuves. Un seul temoin

prouve peu. Un temoin suspect et interesse ne prouve rien. Ces

verites sont mises dans tout leur jour. M. Servan montre ensuite

que la maxime du precedent pouvait etre bonne dans un temps

de vertu, mais qu'elle ne saurait I'etre dans un siecle aussi cor-

rompu que le notre.

1. N.-A. Boulanger. Voir tome IV, p. 151, et tome V, p. 36G.

2. Lyon, 1770, in- 1 2.
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« Un trait de beaute dans la jeunesse, dit-il, se change en ride

dans la caducity.)) Ge petit ouvrage est remplid'excellentes choses;

elles sont dites souvent avec toute la chaleur que pent inspirer

ramour de la vertu. Mais pourquoi meler au ton le plus interes-

sant tant de petites phrases, tant de metaphores recherchees, qui

sont si loin de cette simplicite a laquelle I'auteur affecte de nous

rappeler sans cesse? Quand il s' eerie, par exemple, sur le grand

nombre de femmes entretenues : « Ainsi notre malheureuse terre

s'est vue couverte d'arbres infertiles et qui fleurissent cependant

au doux souffle des plaisirs » , Tindignation qui trouve des tour-

nures si gentilles a-t-elle un air bien vrai ? Tons les ouvrages de

M. Servan fourmillent de semblables traits.

Discours d'un ancien avocat general dans la cause du comte

de*** et de la demoiselle***^ chanteusede VOp^ra^. Quoiqu'il soit

question dans ce discours d'actrices, de moeurs, d'Opera, toute

I'eloquence de M. Servan n'empechera pas meme les lecteurs les

plus benevoles de le trouver un pen long. II I'a prevu lui-meme.

(( J'ai jure, dit-il, j'ai jure dans cette affaire la loi de I'ennui, c'est

celle de tout dire. » Qui ne serait intimide par un serment si re-

doutable? Aussi a-t-on eu le soin de ne le placer qu'a la trois cent

uni^me page du livre. Mais n'est-ce pas un malheur attache a ce

genre de productions que la necessite d'entrer dans des details

qui peuvent importer beaucoup au jugement de la cause, mais

qui sont absolument indifferents a tons ceux qui ne sont ni juge

ni partie? Les petites formes qui enveloppent nos lois, nos

moeurs et nos passions, ne permettront jamais a I'eloquence de

notre barreau d'atteindre a celles d'Athenes et de Rome. Com-

ment peindre a grands traits ce qui n'est que mesquin et minu-

tieux ? 11 s'agit dans le long plaidoyer de M. Servan de savoir si

le comte de *** a ete recevable dans ses lettres de rescision contre

une obligation de cinquante mille livres qu'il a passee en faveur

de la demoiselle***, actriced'uneespece d'Opera qui residait alors

a Avignon. Cette affaire a fait la plus grande sensation dans la

province, et les tracasseries qu'elle a causees a M. Servan ont

ete si odieuses qu' elles I'ont determine a demander sa retraite.

Sans egard a ses conclusions, le parlement a condamne le comte,

et la voix publique I'avait condamne avant I'arret. Quelque dis-

1. Lyon, 1772, in-12.
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pose qu'on soit a louer le z^le avec lequel notre auteur defend la

cause d'une famille illustre et celle des bonnes moeurs, il est

difficile de ne pas trouver les pretentions de I'actrice assez bien

fondees. D'ailleurs, que penser d'un homme qui refuse de rem-

plir des engagements qu'il a pris a trente-six ans? Si sa famille

en est la victime, n'a-t-elle pas, en quelque mani^re, merite de

I'etre, pour n' avoir pas pense plus tot a faire interdire un homme
si peu capable de se conduire? Ginquante mille francs peuvent

etre un objet fort considerable relativement a la fortune du comte;

mais, en conscience, est-ce payer trop cher une illusion qui a

dure, le prodige est avere, onze annees enti^res? II y a beaucoup

d'honnetes gens ici qui trouveraient cela fort bon marche. Les

raisons que M. Servan tire de I'etat de la demoiselle, pour la faire

condamner, fussent-elles plus generalement reconnues, ne m'en

paraitraient pas moins injustes. Toute condition que les lois ne

peuvent point proteger avec cette impartialite qui leur est essen-

tielle devrait, ce me semble, etre bannie de la societe; lui refuser

I'appui qu'elle reclame, c'est la mettre dans la necessite de faire

plus de mal, et lui donner meme, pour ainsi dire, le droit de le

faire impunement.

Tout le discours de M. Servan est ecrit avec infmiment d'es-

prit. On est seulement fache de voir qu'il en ait si souvent beau-

coup trop. Le genie de notre langue ne supporte point cette pro-

fusion de figures et de comparaisons, et le bon gout ne les em-

ploie jamais qu'avec le plus grand choix. II y a plusieurs bellej^

pages sur I'amour des femmes de theatre; M. Servan en parle

avec une vivacite qui ferait plaisir meme aux foyers de 1'Opera.

Qu'importe a ces demoiselles qu'on declame centre les abus de

leur empire, pourvu qu'on paraisse bien penetre du pouvoir de

leurs charmes ?

Discours sur les 7noeurs^ prononce au parlement de Grenoble

en d769, par M. Servan *. Cette petite brochure est ornee d'une

gravure qui ne prouve pas beaucoup plus que toutes les images

dont le discours meme est rempH. Je n'y ai trouve qu'une seule

pensee : « Les moeurs peuvent tout sans les lois, et les lois sans

les moeurs ne peuvent presque rien. » II n'est pas de verite

1. Lyon, Grabit, in-S", s. d. Autre Edition, in-12, s. d. La figure d'Eisen,

gravee par Baquoy, n'est jointe qu'aux exemplairesde I'^dition in-8"; une note de

Tavertissement previent qu'elle se rapporte a la p. 32.
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plus importante et plus sublime; aussi I'auteur ne s'est-il point

lasse de la repeter sous toutes les formes possibles dans quatre-

vingt-trois pages. Vous n'y trouverez pas une idee neuve, mais

beaucoup d' esprit en paroles, et vous admirerez le talent d'en

faire autant sans rien discuter, sans rien approfondir. Ge talent,

dirait peut-etre M. Servan, ressemble a celui d'un artificier qui

n'emploie qu'un peu de poudre a faire un grand feu sans chaleur

et sans effet. On a trouve dans le style de ce discours les memes
defauts qu'on a toujours reproches a notre orateur etdont il est si

difficile de se corriger avec une imagination ardente et qui sup-

porte avec impatience tout ce qui pent arreter sa fougue. II est

un tort plus facheux encore que celui-la, et dont M. Servan n'est

point exempt : c'est la manie devouloir employer continuellement

des tournures nouvelles pour les ideesm^me les plus communes.

II est impossible d'avoir cette maniere-la sans tomber souvent

dans le precieux, dans raffectation, dans la bizarrerie. C'est avec

ce tour d'esprit qu'il ecrivit il y a quelque temps a M. de Vol-

taire : « Que n'avez-vous pas fait pour la philosophie et les

mceurs? Vous avez pr^che dans les trois grandes paroisses de

Thumanite : la tragedie, I'epopee et I'histoire. »

On a remarque dans le discours sur les moeurs le tableau alle-

gorique de la politique moderne. Ge morceau a paru plein de

force et de poesie :

« Si j'etais poete, j'imaginerais un colosse sans proportion

dans son enorme stature. Sa tete excessive, qui s'eleve fierement

sur un corps desseche, porte sous des yeux perfides un voile

brillant sur sa bouche. [Cette image n'est pas trop claire.] Ses

pieds s'appuient sur les deux mondes ; sa main droite est armee

d'une epee, et dans sa gauche, elle tient la plume de la finance

et la balance du commerce. Impetueuse et sensible, un soudle

I'agite et la met en convulsion. Toutes les parties de la terre trem-

blent sous ses moindres mouvements; cependant, froide dans sa

fureur et methodique dans ses violences, elle calcule en com-

battant, evalue les hommes avec des monnaies, et pese le sang

avec des marchandises. »

— C'est M. de Voltaire qui, le premier, fit connaitre, en France,

la philosophie et la litterature anglaises, et ce n'est pas une des

moindres obligations que lui ait sa patrie. On avait epuise, dans

le siecle passe, tons les tresors de I'ltalie et de I'Espagne. 11 nous
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montra qu'il y en avait en Angleterre qui, pour avoir ete negliges

jusqu'alors, n'en meritaient pas moins notre attention. Le theatre

de Londres lui fit sentir qu'on pouvait donner a la tragedie plus

de chaleur, plus d' action, plus de spectacle. 11 essaya de trans-

porter ce nouveau genre de beaute sur notre theatre, et c'est

peut-etre a cette heureuse hardiesse qu'il dut une grande partie

de ses succ^s. Mais, loin de s'attacher servilement k ces nouveaux

modules, il les perfectionna au lieu de les imiter ; il sut reunir

la force et TefTet theatral avec la bienseance des moeurs et le gout le

plus epure. II se garda meme d'emprunter chez nos voisins toutes

les beautes qu'il avait admirees dans leurs ouvrages. 11 choisit

seulement celles qui pouvaient etre adaptees a notre mani^re de

voir et de sentir, celles qui s'allieraient le mieux au genre de per-

fection que nous avions deja saisi, et plus heureusement peut-

etre qu'il ne I'avait ete dans aucun temps et par aucune nation.

On s'empressa bientot a suivre un exemple si seduisant ; mais,

comme il arrive presque toujours, on ne manqua pas d'exagerer

ce que M. de Voltaire avait fait avec tant de sagesse, et, lorsqu'on

a pris une fois ce ton d'exageration, il n'y a plus de terme ou Ton

s'arrete. L'anglomanie, en depit de la petite comedie de M. Saurin,

fait tons les jours plus de progres parmi nous : on ne voit plus que

des carrosses, des -chevaux, des jardins, des fracs, des epees a

Tanglaise. A la bonne heure ; mais ces Nuits si tristes, ces tra-

gedies si noires qui nous viennent du meme pays, c'est ce qu'un

bon Francais ne saurait voir sans une douleur amere. On a beau

se tourmenter pour nous faire admirer des sujets atroces, des

tableaux monstrueux, 1' esprit de la nation n'est pas fait pour y
reussir, et ce n'est pas enrichir un sol naturellement fertile que

d'y faire venir des plantes etrangeres qui n'y prendront jamais,

qu'on y voit degenerer absolument, et qui occupent cependant

la place de celles qui lui sont propres. Nos tragedies a I'anglaise

ont toute I'atrocite de leurs modeles, sans en avoir la force ni

r elevation ; elles nous accoutumeront insensiblement a des se-

cousses trop violentes et nous feront perdre le gout de la belle

et simple nature.

Moliere en rit li-bas, et Racine en soupire.

L'un et I'autre riront sans doute du More de Venise, de
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M. Douin, capitaine d'infanterie, malgre les quatorze arguments

a Tabri desquels il a trouve bon de se retrancher dans un dis-

cours preliminaire, et auxquels il a eu soin de renvoyer, dans le

cours de la pi^ce, toutes les fois qu'il a cru entendre les sifflets.

La precaution nous a paru neuve ; mais on a ete etonne qu'il ne

I'ait pas employee plus souvent.

Cette tragedie est imitee de YOthello de Shakespeare, qui en

avait pris le sujet dans les Nouvelles de Cinthio. Quoique le heros

de la piece soit un negre tres-maussade et tr^s-jaloux, I'objet de

sa jalousie, un ivrogne infmiment brutal, et le personnage qui les

fait agir, le fourbe le plus vil
;
quoique toute I'intrigue ne roule

que sur un mechant bracelet, il faut avouer que le sujet est plein

de grands mouvements et vraiment tragique ; mais ce sont des

beautes que M. Douin laisse soupconner dans son original et

qu'il ne fait gu^re apercevoir dans sa copie. Ge drame est on ne

pent pas plus mal versifie, plus detestablement ecrit. Gela est

dans la r^gle. Nous avons un grand nombre de jeunes auteurs

qui pensent que la meilleure mani^re de montrer de Tenthou-

siasme est de se livrer a toute la fougue, c'est-a-dire a toute I'in-

correclion de leur genie.

— Le Cyrus de M. Turpin n*a presque aucun des defauts du

More de Venise et n'en est pas meilleur pour cela. Je crois que

le fond de cette tragedie est emprunte a Metastase. Je n'ai pas

la piece italienne presente, mais je sais bien que celle de M. Tur-

pin est un des ouvrages les plus faiblement con^us, les plus fai-

blement ecrits qu'on ait vus depuis longtemps : Gyrus, fils de

Cambyse, ignore son origine et se croit fils d'Abradate, qui vit

depuis longtemps dans I'exil. Las de son obscurite, le jeune

Cyrus va courir les aventures. Sous le nom d'Artamene, engage

au service d'Astyage, il remporte plusieurs victoires sur les Per-

ses et finit par prendre Gambyse prisonnier. G'est la que com-

mence la piece ; elle se passe presque tout entiere en reconnais-

sances, jfimire, dont Artamene est amoureux, revoit au premier

acte son pere Harpage, prince mede, exile par Astyage : premiere

reconnaissance. Abradate, exile comme lui, revient comme lui a

la cour pour y chercher Gyrus. II le retrouve dans Artamene :

seconde reconnaissance. Enfm, Gyrus, instruit de son sort, se

fait connaitre a sa maitresse, a Gambyse son pere et au roi As-

tyage, ce qui produit encore trois nouvelles reconnaissances. Le
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pauvre Astyage, qu'on traite a tout moment de tyran, sans trop

dire pourquoi, est trahi par ses propres officiers. On vient fort

tranquillement le lui apprendre ; il se tue d'assez bonne grace, et

tout fniit le plus heureusement du monde. De tant de reconnais-

sances, celle qui a paru la plus piquante est celle d'Abradate.

Get Abradate, fort fache qu'Artamene ait vaincu Gambyse, veut

le tuer.

II reconnait Gyrus, moment a la fois heureux et deplorable :

ARTAMfeNE.

Quoil le ciel daigne nous rassembler

Et je vous vois, seigneur?

ABRADATE.

Pret a vous immoler.

Que Taffectation du sublime est ridicule! Ge qui pent dedom-

mager de I'extreme mediocrite de cette piece, c'est le long dis-

cours qui la precede. II contient mille choses consolantes pour

M. Turpin et pour ses lecteurs. D'abord, il nous assure que la

decadence des sciences et des arts n'est plus a craindre, vu le

grand nombre d'academies qui eclairent aujourd'hui I'Europe

;

ensuite il nous apprend que si sa tragedie est mauvaise, c'est

parce qu'il est retenu depuis longtemps dans le champ de I'his-

toire, qui inspire une si gi*ande indifference pour la poesie. Si

Ton ne trouve pas sa prose bien superieure a ses vers, il nous

tranquillise encore a cet egard, en nous confiant que le soin d'e-

tablir la reputation des autres I'a mis dans I'impuissance d'eten-

dre la sienne.

G'est moi, dit-il,

C'est moi qui fais les rois, et n'ai pas daign6 I'etre.

On ignore enti^rement a Paris ces rois faits de la facon de

M. Turpin, qui n'a pas daigne I'etre; mais on ne pent s'empe-

cher d'admirer un desinteressement si noble et plus rare peut-

etre encore parmi les sages que parmi les heros.

M. Turpin a eu la bonte de nous instruire, sur le titre meme
de sa tragedie, qu'il etait I'auteur de VHistoire du grand Condi,

de la Vie de Choiseul, de VHistoire des anciennes r{'puhliques^
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de YHistoire umverselle, de XHistoire de Si'am, de YHistoire

de la vie de Mahomet^ sous presse ; d'une nouvelle Histoire de

France
J
sous presse. On doute qu'il ait choisi le vehicule le plus

propre a porter aux siecles a venir la liste brillante de ses

Guvrages.

— Les Pastes du Nord moderne, Epitre ci Catherine II, par

M. de Pezay, auteur de ZHis au bain et de plusieurs autres

bagatelles plus agreables que ses soirees et ses tableaux.

Gette epitre est beaucoup moins fastueuse que le titre qu'elle

porte. Ce sont de petites pensees et de grands vers. On y trouve

bien quelques tournures heureuses, de la finesse et de la leg^-

rete, mais encore plus de negligence et d' affectation. L'auteur,

k I'exemple d'Horace et de Boileau, a voulu meler au ton sublime

qu'inspirait naturellement le sujet, ce ton facile et familier qui

ne sert qu'a rendre le premier plus piquant ; mais ce melange

heureux, ce passage aise d'un ton a I'autre est le comble de

I'art, et M. le marquis de Pezay ne I'a pas encore atteint. Peut-

toe eut-on juge ce petit ouvrage avec plus d'indulgence, si le

nom qu'il ose celebrer n'inspirait pas une si grande et si juste

admiration.

II est done vrai qu'on a plus tot gagne des batailles, cree un

peuple de heros, etonne 1'Europe entiere, qu'on n'a trouve un

poete digne de chanter ces merveilles. Dans toute 1' epitre de

M. de Pezay, rien n'a paru plus beau, plus poetique que le trait

de la note, page 17 : « II est k remarquer qu'au moment ou

I'imperatrice Catherine II apprit la destruction de la flotte turque,

elle se rendit avec la pompe et I'appareil le plus auguste sur la

tombe de Pierre P% pour lui faire hommage de ce succes. »

EXTRAIT

d'une LETTRE de M. MOULTOU, de GENIiVE,

PARENT DB M. DE MONCLAR.

« Les chemins affreux qui conduisaient a la terre de M. de

Monclar m'avaient empeche de Taller voir. II m'attendait avec

un de ses beaux-freres dans le temps meme ou il tomba ma-
lade et mourut. Ce n'est point la nature qui I'a tue, mais un chi-

rurgien ignorant; en le sondant, il prit une fausse route et fas-

sassina.
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« Vous savez comme on a voulu calomnier ses derniers mo-
ments. M. de Monclar est mort avec toute sa tete, et un homme
sense et vertueux comme lui ne se retracte pas a la mort de ce

qu'il a fait pendant sa vie.

« Qu'on est heureux, mon ami, de vivre dans notre petite

Suisse ou, loin des fanatiques de toute esp^ce, nous usons sans

crainte de nos droits d'etres pensants, et n'avons pour temoins

de notre mort que nos actions et notre conscience!

(( Tous les ministres de France ont donne de justes regrets

a sa mort, et je dois dire a la gloire de M. le due d'Aiguillon

que, quoiqu'il eut peut-etre a s'en plaindre, il lui a fait payer

sa pension sur les affaires etrangeres, meme pendant son exil,

avec la plus exacte regularite. M. le due de La Vrilli^re, a la pre-

miere nouvelle de sa maladie, sollicita aupres du roi et obtint la

revocation de la lettre de cachet qui I'exilait ; mais elle vintapr^s

la mort. »

— Le Cri de la justice^ ou Remontrances d, Apollon sur la

partialiti^ la jalousie et les mauvaises critiques des ouvrages

de nos meilleurs auteurs, par M. L.-A Reitabas de Sertsac^ Ge

cri, qui m'a paru sec et monotone, n'a ete entendu de personne.

L'inteption de M. Reitabas de Sertsac est pourtant la meilleure

du monde. II veut que nos auteurs, et surtout nos journalistes,

mettent plus de politesse et d'urbanite dans leurs critiques. Gela

est fort louable; mais, avec la cause la plus juste, une Muse qui

crie a toujours tort.

— Le Portefeuille amusant, ou Varieth litt^raires, par

I'auteur de VEUve de la nature'^, G'est un recueil de toutes sortes

de rapsodies dont quelques-unes sont ecrites avec gaiete. Geux

qui ne sont pas diOTiciles sur le ton de la plaisanterie en trouve-

ront la lecture assez amusante.

1. Anagramme de Sabatier de Castres.

2. Guillard de Beaurieu.



222 CORRESPONDANCE LlTTfiRAIRE.

AVRIL^

Les Comediens francais viennent de remettre, avec assez de

succes, le TiUeur dupi^ comedie e,n cinq actes de M. Cailhava

d'Estandoux^ Quoique cette piece soit mal faite, quoiqu'elle soit

ecrite sans grace, elle a du moins un merite devenu fort rare

de nos jours, c'est celui d'etre gaie; et Moliere, le premier des

philosophes, s'il n'eut prefere d'etre le plus amusant, Moliere

lui-meme a daigne se contenter quelquefois de ce seul merite-Ia.

On desirerait sans doute que I'intrigue du Tuteur dup^ fut plus

vraisemblable ; on desirerait qu'elle eut un but plus moral; on

voudrait que les caracteres fussent mieux choisis, mieux concus,

mieux dessines ; on voudrait enfm que toutes les scenes fussent

travaillees avec moins de negligence : mais on ne saurait refuser

a I'auteur des saillies d'une verve vraiment comique, I'art d'in-

venter des situations plaisantes, et celui de nouer et de denouer

vivement une intrigue. Le succes de cette pi^ce telle quelle, du

plus mauvais genre, si vous voulez, prouve toujours que notre

parterre serait encore fort dispose a rire, si la plupart de nos

auteurs n'avaient pas trop d'esprit ou trop de sensibilite dans

I'ame pour 6tre gais et plaisants. Ces messieurs ne songent pas

que si le plaisir de repandre des larmes est fort doux, celui de

rire est bien plus utile au bonheur de I'l^tat.

Toute la pi^ce de M. Cailhava a ete superieurement bien

jouee. Le role principal, celui du valet, est rendu par Preville

avec une fmesse, un feu, un naturel qui font valoir jusqu'aux

moindres nuances de son caract^re, sans que I'efTet de Tensemble

y perde jamais rien.

— Memoire pour moi; par moi Louis de Brancas, comte de

Lauraguais^ a Londres. Ce Memoire, peu interessant par son

objet. Test beaucoup par la maniere plaisante et bizarre dont il

est ecrit. Un nomme Drogard, que M. de Lauraguais avait ra-

masse dans les rues de Londres pour en faire son secretaire, lui

1. L'6dition Taschereau reproduit en tfite de ce mois quelques fragments tron-

ques de Ceci rCest pas un conte. On les retrouve h leur place logique, tome V.

p. 311 et suivantes, des OEuvres completes de Diderot.

2. Dont Grimm a annonce la premiere representation, tome VI, p. 384.



AVRIL 1773. 223

a enleve, par reconnaissance, la demoiselle Lefevre, c'est-a-dire

qu'il a epouse en legitime noeud une femme avec laquelle son

maitre vivait depuis quatre ans dans la plus tendre intimite.

Quoique ce mariage ait ete fait sans son aveu, le comte ne s'en

est point fache ; il a meme continue de vivre avec M""^ Drogard

comme avant le sacrement; mais, la voyant enfm fort malheu-

reuse du fait de son mari, qui I'avait indignement abusee, il I'a

fait passer en France pour la soustraire a ses persecutions. C'est

pour cette bonne oeuvre que le sieur Drogard intente un proems

au comte; il lui redemande sa femme et ses effets, ou deux

mille louis, dont le comte de Lauraguais avait fait anciennement

un billet a ladite dame. Cette affaire est accompagnee de beau-

coup de circonstances qu'il serait fort inutile de rappeler ici

;

mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Memoire justifi-

catif de M. de Lauraguais est precede d'une longue epitre dedi-

catoire a son p^re, Louis de Brancas, due et pair de France.

Comme I'ouvrage est fort rare, nous en avons fait un extrait qui

suffira pour donner une idee du ton qui y domine. On n'extra-

vagua jamais avec plus d' esprit :

« Mon pere, comme un mariage et un proces criminel sont

deux evenements dans une famille, vous me faites part du ma-

riage de ma fille, et moi je vous envoie mon billet patibulaire :

au fait, tout est billet dans ce bas monde. Ne vous a-t-on pas

demande des billets de confession? N'avez-vous pas achete des

billets de comedie? N'avez-vous jamais ete paye en billets de

Canada? N'avez-vous jamais fait des billets? N'auriez-vous

jamais recu de billets doux? Tout est billet, enfin, et de tout

temps ils sont inscrits dans celui que chacun tire en naissant

dans la grande urne du destin, ou le hasard les mele sans cesse.

« II resulte du concours de mille choses que I'Angleterre, le

pays de 1'Europe ou les principes de la liberte et ceux de la pro-

priety s'entrelacent davantage et le plus etroitement, est peut-etre

celui dans lequel il est le plus difficile d'acquerir des proprietes

d'une maniere incontestable, et dans lequel il est par consequent

le plus facile de I'attaquer.

« Cela parait incroyable; mais il n'en est pas precisement

ainsi. Un peuple est un etre collectif ; il est libre par des prin-

cipes generaux, et les particuliers peuvent etre tourmentes par

les formes que le temps et la chicane ont couvertes de leur
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rouille. Au contraire, parmi des hommes epars, puisqu'ils ne

composent pas un corps national, il faut bien que les principes

de leur societe soient relatifs a chaque individu, ou qu'il n'y ait

point de principes. Votre esprit concoit tons les rejetons de ces

idees : c'est une semence qui pourrait produire un grand arbre

;

mais vous savez que je mange mon bien en herbe.

(( Les historiens aiment a prendre pour la renommee la Muse

de I'histoire ; ils ne lui demandent que sa trompette, et laissent

aux Benedictins son rouleau.

« Londres est un gouffre immense, creuse d'abord par les

Danois, les Normands, et sans cesse par les Francais, dans

lequel s'engloutissent perpetuellement I'or et les sottises de

I'univers. Un Italien, un Francais, ont-ils merite la corde dans

leur pays, ils accourent dans celui-ci. L'un ne manque pas de

dire en debarquant qu'il echappe a 1' Inquisition, 1'autre a la

Bastille. 11 suffit que cela soit possible pour que cela paraisse une

epouvantableverite. Ont-ils I'art, qui leur est ordinaire, d'exciter

le melange un peu barbare de la pitie et de la derision, on leur

donne un pot de bi^re dans le premier cabaret. lis remarquent

poliment qu'on boit en Angleterre a la liberte, tandis qu'ailleurs

on la souhaite seulement.

(( 11 est trois especes dans la classe generale des aventuriers.

L'une ne parait qu'un moment : ce sont des fats philosophiques

qui ne croient en Dieu que parce qu'ils sont forces de convenir

que leur petite personne est divine, ou tout au moins un ouvrage

divin. Ont-ils ete se promener dans les rues de Londres, sont-ils

entres dans la boutique de Dollon pour lui demander s'il a des

telescopes aussi bons que ceux de Passemant, ont-ils enfin

pousse I'exces de leur curiosite jusqu'a Cambridge, Oxford ou

Bath, ils vont bien vite a Paris, pondre, sous les ailes de leurs

savantes amies, le depot de leurs connaissances. lis s'empressent

de jouir, dans le sein de la societe, de la consideration d'avoir

approfondi FAngleterre.

(( L'autre espece de nos compatriotes est encore plus ephe-

m^re. Ce sont de petits impertinents qui viennent se proposer

tout uniment comme les legislateurs du gout, et faire avec bonte

I'essai de leurs charmes francais sur les dames d'Angleterre. A

leur retour, ils racontent a leurs chirurgiens les aventures qui

leur sont arrivees.
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(( Tous les autres sont intrigants par etat, par gout ou par

besoin. C'est un gredin qui s'avise de dire du bien de moi dans

un libelle ou il dechire ce que j'aime et que je respecte, qui

croit passer pour un bel esprit de bonne compagnie, parce que

quelques salopes I'appellent le chevalier de La Morande au lieu

de Morande (auteur du Gazetier cuirass^ ^ et de plusieurs autres

atrocites), et qu'il imprime un fatras scandaleux qui a Fair

d'etre ecrit par un fiacre sur les memoires de la cuisiniere de

M"'^Gourdan^

(( Mais quel avantage ont vos lumi^res, messeigneurs, sur

I'ignorance de vos peres, si la seule difference, par rapport a

I'homme, est d'etre esclave des prejuges dans les temps barbares,

et captif de 1'usage dans les si^cles polis ?

(( Enfin, en me transmettant I'etincelle de la vie, tout mon
etre dut etre sensible. Qu'y faire? Je me soumets aux faiblesses

humaines; et puisque I'apotre dit qu'il n'est point d'elu qui ne

p^che sept fois par jour, je prends patience, et me resigne a ce

regime de bienheureux. Puisse-t-il etre encore longtemps le votre

et le mien ! »

Voici de quels traits il nous peint son menage avec la demoi-

selle Laurence Lef^vre, dans son Affidavit :

4. Charles Theveneau, ne h Arnay-le-Duc, le 9 novembre 1741, commenQa
d'abord des etudes de droit, puis s'engagea dans un regiment de dragons et revint

un moment k la chicane, avant de passer enfia en Angleterre, oti il joignit k son

nom celui de Morande. C'est a Londres m6me qu'il fit imprimer les pamphlets si

connus : le Gazetier cuirasse. Melanges confus sur des matieres fort claires, le

Philosophe cynique, la Gazette noire, par un homme qui n'est pas blanc; on lui a

souvent attribu^ a tort les Anecdotes secretes sur la comtesse du Barry (Londres,

1776, in-S") oia Morande est fort attaqu6 et qu'on a restituees de nos jours k

Pidansat de Mairobert. La cause de cette erreur persistante vient ^videmment du

bruit que fit en 1774 la suppression totale, par les soins de Beaumarchais, d'un

pamphlet dont Morande etait bien I'auteur, intitule Memoires secrets d'une femme
publique, et dirig6 contre la maitresse du vieux roi. M. de Lomenie, dans le cha-

pitre qu'il a consacr^ k ces negociatioiis (Beaumarchais et son temps, edition

in-12, tome I, p. 376 et suiv.) a rectifie quelques-unes des inexactitudes r6it6rces

des repertoires historiques sur le compte de Morande; mais les documents les plus

precis sur son 6tat civil ont 6tc publies par M. A. Albrier {Bulletin du Bouqui-

niste, 15 decerabre 1875). Grace k ses rechcrches dans les archives d'Arnay-le-

Duc, la date de la naissance du pamphletaire, que nous donnons plus haut, a t5t6

enfin connue; celle de sa mort dans la m6me ville |^17 messidor an XIII, 6 juil-

let 1805) detruit la 16gende qui faisait de lui una victime des massacres de sep-

tembre 1792; enfin, ce n'est point Morande, mais son frere cadet, qui exerga sous

le Directoire les fonctions de juge de paix.

2. Celebre entremetteuse.

V. 45
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« Elle faisait ma soupe et la mangeait avec moi ; elle faisait

moil lit et le defaisait avec moi. Ayant de la beaute sans attraits,

de la complaisance sans douceur, de I'humeur sans caprice, et

le charme a mes yeux d'etre ridicule sans etre gauche, et bete

sans etre stupide, elle etait un ferment plus sain pour mon esprit

que celui du the ne Test pour mon estomac. »

— Fables par M. Boisard, de I'Academie des belles-lettres

de Caen, secretaire du conseil de monseigneur le comte de Pro-

vence; a Paris, in-8% 1773. L'edition est belle, et Saint-Aubin

i'a ornee de plusieurs gravures faites sur les dessins de Monnet\

Ges Fables n'ont pas fait beaucoup de sensation, d'abord

parce que le talent de ce jeune poete laisse encore beaucoup de

choses a desirer, ensuite parce qu'en general on n'aime plus les

fables, du moins celles qui ne servent pas a nous tromper; enfm,

parce qu'il est si bien etabli que La Fontaine est inimitable

qu'on croirait perdre son temps a voir s'il est encore possible

d'en approcher. Peut-etre n'aura-t-on jamais tort sur ce point;

mais que de dogmes en matiere de religion, de politique, de litte-

rature, qui ne doivent qu'a notre paresse les trois quarts de leur

credit! Sans doute il n' est point de genre, quelque borne qu'il

paraisse, que le genie ne puisse etendre ; cependant celui de la

fable en est surement moins susceptible qu'un autre. Gette mo-

rale simple et naturelle, qui semble la seule propre aux images

que pent employer le fabuliste, a ete si souvent repetee qu'il

n'est gufere possible d'y revenir sans dire des choses cent fois

rebattues. Si, pour interesser des esprits biases sur tout, on s' at-

tache a des nuances plus fines, on risque de tomber dans une

metaphysique obscure et minutieuse qui ne saurait convenir a

la simplicite de la fable. Quoique le genre humain n'ait pas fait

d'immenses progres, il est moins enfant qu'il ne 1' etait il y a deux

mille ans. Je vois une infinite de jouets qui ne I'amusent plus :

est-ce tant pis, est-ce tant mieux? Plutot que d'en decider, reve-

nons a M. Boisard.

Ses fables sont moins precieuses que celles de La Motte, plus

naturelles que celles de Dorat, et plus naives et plus varices que

celles de I'abbe Aubert; mais on a remarque, avec raison, que

la chute en etait rarement heureuse, que la morale en etait tri-

1. Frontispice, fleuron et cul-de-lampe, graves par Augustin de Saint-Aubin.
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viale et se repetait souvent, que le style manquait a la foisdela

precision de Phedre et du coloris gracieux de La Fontaine. Ges

images naives, ces pensees fines qu'un air neglige rend plus

fines encore, ces traits simples, et qui n'en sont pas moins inat-

tendus, ces digressions charmantes qui varient si bien la mai'che

uniforme du recit; toutes ces graces que la nature avait prodi-

guees a La Fontaine ne s'ofTrent pas tr^s-souvent au pinceau de

M. Boisard; mais toutes les fois qu'il les rencontre, sa manieire

de les rendre est heureuse, et surtout infiniment facile. Peut-

etre est-il, de tons nos fabulistes, celui qui a le moins imite son

maitre, et celui qui en est le moins eloigne, s'il est vrai qu'une

narration simple, aisee et naive soit le premier merite de ce genre

de poesie.

G'est une chose assez singuliere que le fond seul des fables

d'l^sope ait suffi a la reputation de plusieurs poetes, comme Vhk-

dre, La Fontaine, Hagedorn, etc., et que la plupart de ceux qui

ont voulu creer eux-memes des sujets nouveaux aient echoue

comme La Motte, et tant d'autres dont la chute a ete moins illustre.

Que de belles imitations ne devons-nous pas a Hom6re, a Esope,

a la Bible ! Vous retrouvez presque partout le germe de ces pre-

mieres inventions. La Fontaine a dit :

La feinte est un pays plein de terres d^sertes;

Tous les jours nos auteurs y font des d^couvertes ^

Je ne sais si cela est bien vrai. Quoiqu'au premier coup d'oeil

le champ de la fiction paraisse infiniment plus vaste que celui de

la verite, je ne pense pas que depuis Homere on ait imagiDe

autant de fables nouvelles qu'on a decouvert de verites depms

deux ou trois si^cles.

— Un abbe qui se mourait de faim fit, I'annee passee, un gros

libelle intitule Tableau philosophique de Vesprit et du coeur de

M. de Voltaire ^ G'est M. de La Beaumelle qui, touche de son

infortune, I'avait encourage a faire cette mechante rapsodie pom*

se tirer d'embarras; mais lorsqu'elle parut, il la trouva lui-meme

si plate qu'il eut beaucoup de regrets aux materiaux qu'il avait

eu la charite de lui fournir. M. de Voltaire, qui sait avoir des

1. La Fontaine, le Meunier^ son Fils et CAne.

2. Voir tome IX, p. 334.
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attentions pour tout le monde, ses plus faibles ennemis comme
ses plus minces adorateurs, a pris la peine de censurer le jeune

abbe. G'est I'objet de la Lettre d'un jptre ci son fils faisant Vau-

teur et le hel esprit d, Paris *
. On est presque fache de voir que

M. de Voltaire ait daigne mettre cette importance a un ouvrage

qui n'en meritait aucune ; mais il y a longtemps qu'il s'est fait une

loi de ne pas laisser la plus leg^re atteinte impunie. II suit dans

ses guerres litteraires la politique des anciens Romains ; comme
eux, il ne neglige jamais aucun de ses allies, aucun de ses rivaux;

comme eux, il n'attaque jamais personne sans le poursuivre

jusqu'a ce qu'il le croie enti^rement aneanti. Sa gloire n'en

avait pas besoin ; mais tout cela pent servir a la celebrite du

moment.
— La Vie de Marie-ThMse, impiralrice-reine de Hongrie,

et de Charles-Emmanuel III, roi de Sardaigne, par I'abbe Saba-

tier de Gastres. Ge ne sont que deux notices tr^s-seches et tres-

imparfaites, tirees de la Galerie universelle des hommes cHthres^,

Elles n'apprennent rien qui ne soit connu de tout le monde; et

Ton ne sait pourquoi I'auteur a juge a propos de les publier sepa-

rement. Les petits eloges ne lui reussiront gu^re mieux que ses

longues satires.

— Jean-Jacques, qui n'aime pas les sarcasmes, en a fait plus

que personne contre la musique francaise et 1'opera : mais que

ne lui pardonnerait-on pas en favour du Devin du village? Le

comte Algarotti s'est occupe des memes objets, et les a traites

bien plus gravement. En reconnaissant toutes les absurdites

qu'on pouvait reprocher a 1' opera, il a senti de quel charme ce

spectacle etait susceptible, et son Essai sur Vopera^ dont on

vient de nous donner une nouvelle traduction % merite d'etre lu.

Les philosophes qui ont tache d'etendre le cercle de nos plaisirs

i. Get ecrit (in-S") n'est pas de Voltaire. Ce qui a donn^ lieu a la m^prise de

Meister, c'est qu'apres le titre qu'il rapporte ici on lit suivie d'une lettre de M. de

Voltaire, Meister en aura raal a propos conclu que le tout 6tait du patriarche. La

lettre de Voltaire n'est qu'un extrait tronque d'une lettre au mar^chal de Riche-

lieu, imprim^e dans sa Correspondance.

2. Galerie universelle des hommes qui se sont illustres dans I'empire des lettres,

depuis le siecle de Leon X jusqu'a nos jours, des grands ministres, des hommes

d'Etat les plus distingues et des femmes celebres, depuis le commencement du

monde jusqu'a nos jours, in-4''
; publi(5e par le comte de La Plati6re.

3. Essai sur Vopera, traduit par de Chastellux, 1773, in-8».
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n'ont pas moins de droits a notre reconnaissance que ceux qui

ont cherche a etendre celui de nos lumieres. Peut-etre meme
ont-ils encore mieux merite de Thumanite. L'abus que les

hommes ont fait de leurs plaisirs n'a jamais ete aussi pernicieux

que Tabus qu'ils ont fait de leurs lumi6res.

Le livre du comte Algarotti presente d'abord des reflexions

fortjustes sur la necessite de choisir des sujets convenables au

genre. II pense qu'on les trouvera surtout dans I'histoire heroique

et dans la mythologie. On en trouverait peut-etre un plus grand

nombre dans le r^gne de la feerie. Elle offre, ce me semble, pre-

cisement le caract^re de merveilleux le plus propre a I'opera,

celui qui prete le plus a cette esp^ce d'illusion, et celui qui pent

s'y developper avec le plus d' eclat. Armide, le chef-d'oeuvre du

theatre lyrique, n*est-il pas un sujet de feerie, et Quinault n'a-

t-il pas su tirer un plus grand parti du Tasse et de I'Arioste que

d'Hom^re et de Virgile?

Apr^s avoir donne d'excellentes lecons sur le choix du sujet,

,notre auteur nous montre combien la musique a degenere de son

ancienne origine, combien elle s'est eloignee du beau simple et

naturel, en \oulant imaginer de nouveaux systemes pour flatter

le faux gout que le luxe a introduit dans tons les arts. Les poetes

seront, je crois, plus contents de ce chapitre que les musiciens.

De la il passe k la partie du chant, de la declamation, de la

danse, des decorations et du theatre. 11 parcourt ainsi tons les

defauts qui deparent aujourd'hui I'opera, et il indique la mani^re

de les corriger. Le plus essentiel, celui qui parait le principe de

tons les autres, c'est le peu d'harmonie qui regne entre les diffe-

rents arts qui sont appeles a contribuer a la perfection de ce

spectacle. Une machine fort compliquee se derange sans doute

plus facilement ; mais si cette machine est bien concue, si tons

les ressorts dont elle est composee sont parfaitement bien assor-

tis, s'il n'y en a point qui n'ait sa fonction particuliere, et qui ne

tende en meme temps au but general, alors il est evident

qu'elle doit produire un effet bien superieur a celui qu'on pour-

rait attendre d'une machine plus simple. Gela prouve qu'il est

difficile de voir de bons operas, mais que cela n'est pas absolu-

ment impossible. Cependant nous croyons bien, comme M. le

comte Algarotti I'avoue lui-meme, qu'il n'y a qu'un prince riche,

ami des arts et favorise des Muses, qui puisse retablir ce spec-
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tacle dans toute sa gloire. Je ne m'etonne pas qu'il fut si cher k

Louis XIV. II y voyait Timage brillante de son regne.

Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas nos directeurs actuels qui

retabliront ce theatre; malgre M"^ Arnould, malgre nos jolis bal-

lets, il tombe tous les jours : il n'y a plus que I'interet des cou-

lisses et la commodite des petites loges qui le soutiennent encore.

Le comte Algarotti a joint I'exemple aux lecons. Son Essai est

suivi de deux operas en prose : jSn^e cl Troie, et Iphigenie en

Aulide. Ce dernier a ete traduit en vers francais. Le chevalier

Gluck I'a mis en musique et I'a fait representer a Vienne. II y a eu

le plus grand succ^s. On I'a offert depuis a nos directeurs : selon

r usage, ils I'ont refuse. Ges messieurs ont fait voeu de nous en-

nuyer a jamais des memes vieilleries. Cela produit d'assez mau-
vaises recettes, mais cela exige aussi fort peu d'avances, et c'est

jouer au plus sur.

— M. Marmontel vient de publier une utile compilation sous

le titre de Chefs-dOEuvre dramaliques^ ou Recueil des meil-

leures pUces dii thMtre francais^ iragique^ comique et lyrique^

avec des discours prHiminaires sur les trois genres, et des re-

marques sur la langue et le gout. Ce beau monument de la litte-

rature francaise est dedie a Madame la dauphine. L' edition est

executee avec beaucoup de soin, et enrichie d'un grand norabre

de gravures et de vignettes faites sur les dessins de M. Eisen.

Chaque volume sera distribue ou dans son entier, ou successive-

ment piece a piece, au gre de I'acheteur ; mais on n'aura chaque

piece detachee qu'autant que le registre fera foi qu'on aura pris

tout ce qui aura precede. Geux qui voudront se procurer I'avan-

tage des premieres epreuves ne seront tenus que de se faire

inscrire pour un volume, sans aucune avance. Le prix de chaque

volume sera de 24 livres^

Le volume qui vient de paraitre ne contient que deux dis-

cours sur Tart dramatique et la Sophonishe deMairet^ Elle est

precedee d'une notice de la vie de I'auteur, et de I'examen de la

piece. Les remarques dont elle est suivie sont en petit nombre,

et I'editeur en usera de meme a I'egard de toutes les pieces an-

1. II n'a paru de cette publication que le premier volume (1773, in-i®); trois

figures, quinze vignettes et six culs-de lampe par Eisen, graves par de Launay ain(5

et son frere, Helman, Masquelier, Nee et Ponce.

2. On y trouve encore le Scevole de du Ryer, et le Venceslas de Rotrou.
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ciennes qu'on n'a fait entrer dans ce recueil que pour marquer

les progres de I'art.

Le premier discours preliminaire est un extrait superieure-

ment bien fait de la nouvelle Hhtoire du Mdtre francais, et du

Precis qu'en avait donne ci-devant Fontenelle.

Dans le second, M. Marmontel ne fait que developper lesprin-

cipes qu'il a deja etablis dans sa poetique. II s' attache surtout a

montrer les avantages de notre theatre sur celui des anciens et

sur celui de toutes les autres nations de I'Europe; mais son

amour-propre n'entre pour rien dans cette discussion : il I'a faite

avec toute I'impartialite qu'on pouvait attendre d'un philosophe,

et meme d'un philosophe qui n'aurait jamais travaille pour le

theatre. Ce morceau est rempli des vues les plus justes et les

plus fines; le style en est infiniment soigne, peut-etre meme un

peu trop. A force d'arrondir ses phrases, on les rend harmo-

nieuses ; mais ne risque-t-on pas aussi de tomber dans le defaut

que Ton a tant reproche a la musique de nos grands operas, sans

en excepter celle de Lulli et de Rameau?
— La nouvelle edition des OEuvres de M. Thomas ^ parait

enfin; c'est la rigueur, ou du moins la prudence scrupuleuse de

messieurs les censeurs, qui I'a si longtemps retardee. M. Thomas

s'est vu force a lui faire beaucoup de sacrifices, et n'a pas eu peu

de peine a s'y resoudre. Helas! n'est-ce pas assez de ceux qu'il

faut faire au gout et a la critique de ses amis, sans en exiger

encore d'autres? Rien n'est plus sensible a 1' affection paternelle

que tout auteur a pour ses ouvrages. Gependant une plume aussi

abondante, aussi riche que celle de M. Thomas, pent supporter

assurement beaucoup de pertes sans qu'il y paraisse.

La collection de ses oeuvres forme quatre volumes assez con-

siderables. II n'y a que les deux premiers qui soient entierement

nouveaux; les deux autres contiennent les J^loges qui avaient

deja paru avec YEssai sur les femmes^ mais tons ces differents

morceaux ont ete revus avec le plus grand soin. Ainsi cette nou-

velle edition est, a tons egards, infiniment superieure aux autres.

Ses poesies seront publiees separement. La reputation de ses

premiers ouvrages est si bien etablie qu'elle ne nous laisse plus

rien a dire. Nous ne parlerons ici que de XEssai sur les Moges, qui

1. Paris, Moutard, 1773, 4 vol. in-8°, et in-12.
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fixe dans ce moment 1' attention de tons ceux qui aiment les lettres.

De toutes les productions de M. Thomas, il me semble que

c'est encore celle qui a reuni le plus de suffrages. Son sujet est

infmiment plus etendu qu'il ne le parait d'abord. Ce n'est pas

simplement une poetique des filoges, c'est I'histoire de la littera-

ture et de 1' eloquence appliquees a ce genre d'ouvrage. II exa-

mine quel fut rusage et I'abus de la louange chez les differentes

nations et dans les differents siecles. II indique le caract^re, le

merite ou la bassesse des panegyristes les plus celebres ; et pour

mieux connaitre leur esprit et celui de leur temps, il juge d'apr^s

I'histoire les hommes qui ont ete loues. Enfm il donne quelques

idees generales sur le ton et I'espece d'eloquence qui lui parait

convenir aux Eloges des grands hommes.

On sent tout ce que ce plan embrasse d'objets interes-

sants; de grandes idees sur la gloire et sur les vertus qui I'ont

meritee; des tableaux de toutes les nations dans leur epoque

la plus brillante; les heros et les hommes de genie de tous

les ages. La partie que notre auteur a traitee avec le plus

d'etendue et de soin, celle qu'il parait surtout avoir fait con

amore, c'est celle de la litterature ancienne et de la litterature

francaise. Les Espagnols, les Anglais, les Italiens, les Allemands

ne seront point trop contents de la petite place qu'ils occupent

dans cet ouvrage. Les Russes sont peut-etre la seule nation de

rEurope qui n'ait point a s'en plaindre. On rend justice au su-

perbe illoge de Pierre le Grand^ par M. le comte Lomonosow.

Mais comment M. Thomas a-t-ilpu oublier celui quel'abbe Galiani

a fait du pape Benoit XIV? C'est un modele, et pour le fond et

pour le style, que Ciceron meme n'eut point desavoue. Les Alle-

mands lui reprocheront particulierement d' avoir oublie le pane-

gyrique que M. Sulzer a fait du roi de Prusse, et celui que ce

grand roi daigna faire lui-meme d'un prince de sa maison. Quel-

ques l5loges de M. Hirzel, 1' auteur du Socrate rustique^ quoique

moins connus, meritaient surement d'etre cites. On y trouve

souvent la grace de Xenophon reunie a la simplicite des moeurs

helvetiques, ce qui leur donne un caractere vraiment original.

Mais ces omissions, sans doute tr^s-involontaires, ne sont pas les

torts dont on saura le plus mauvais gre a M. Thomas, dans un

pays ou Ton s'occupe si peu de tout ce qui s'appelle litterature

etrangere. .:
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La mani^re dont il caracterise tous les anciens, et surtout les

Grecs, est remplie de finesse et de gout. II a I'art de varier le

ton de son style selon les differents genies dont il a apprecie les

talents, et Ton pent dire qu'il les peint souvent avec leurs pro-

pres couleurs. Rien de plus facile, de plus gracieux que 1' article

sur Xenophon, de plus noble et de plus sublime que celui de

Platon, de plus energique et de plus concis que celui de Tacite.

Apr^s avoir parle des auteurs les plus connus, il en fait de meme
revivre quelques-uns que la plupart des gens du monde ignorent

aujourd'hui, et dont ils seront bien aises de faire la connaissance,

tels que Libanius, Ausone, Themiste, etc.

Les articles les plus importants de la seconde partie sont ceux

de Louis XIII, de Henri IV, de Bossuet, de Louis XIV et de Fon-

tenelle. M. Thomas prouve dans ce dernier que, quoique le Ian-

gage le plus sublime semble son langage naturel, il sait, lorsqu'il

le veut, n'etre qu'ingenieux et fm.

Beaucoup de gens ont pense de XEssai sur les Hoges tout ce

que nous venons d'en dire ; mais, il faut I'avouer, ce n'est pour-

tant pas absolument la 1'opinion de tous ses lecteurs. II m'a paru

qu'en general tous les gens de lettres sont ceux qui en disent le

plus de bien. Ils ont trouve que I'ouvrage honorait les lettres; et

la plupart, au moins, de ceux qui donnent le ton ont bien leurs

raisons pour cela : presque tous y sont loues, et loues comme on

aime a I'etre, excepte M. de Voltaire, qui ne sera surement pas

content du seul endroit ou Ton parle de lui.

Les gens difTiciles ont dit que ces nouveaux Essais etaient

d'une lecture fatigante; que c'etait un eloge eternel, et des

Lloges, et de ceux qui en ont merite, et de ceux qui en ont fait

depuis la creation du monde, a commencer par Dieu jusqu'a

M. Thomas inclusivement. Cela pent etre plaisant a dire, mais

cela est exagere, et d'une maniere fort injuste. M. Thomas a

donne a son sujet toute I'etendue et toute la variete dont il etait

susceptible. S'il est fatigant a lire de suite, quel ouvrage dans ce

genre ne Test pas? Tout livre qui n'est pas, pour ainsi dire, fondu

d'un seul jet, qui ne nous mene pas rapidement a quelque grand

resultat, ou qui n'enchaine pas notre attention par une intrigue

attachante, lasse sans doute bientot ; mais quel besoin de le lire

de suite? Plutarque, Montaigne meme, qu'on reprend avec tant

de plaisir, ne peuvent etre lus ainsi.
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On a remarque encore que le sltye de M. Thomas avait la'

meme emphase, la meme monotonie dans ces nouveaux Essais

que dans ses Eloges. On a dit qu'il repetait sans cesse les memes
figures ; que son genie, pour parler comme lui, se pricipitait

continuellement en avantj qu'il ne cessait d'accumuler si^cle sur

si^cle ;
qu'a force de vouloir former toujours de grandes masses,

il ne faisait que des masses informes; qu'on pouvait appliquer k

sa mani^re d'ecrire le proverbe italien : Troppo ahhracia e nulla

stringe^; qu'enfm, ses idees, petites ou grandes, etaient toutes

jetees dans le meme moule, et que pour les y approprier, il les

mutilait ou les allongeait a son gre, a peu pr^s comme le geant

de la fable traitait les etrangers qui tombaient dans ses pieges

pour leur donner la mesure precise de son lit.

Ce qu'il y a de vrai dans toutes ces critiques, c' est que M. Tho-

mas manque souvent de naturel et de simplicite ; que, dans ses

tableaux, il n'observe point assez les regies du clair-obscur
;
qu'il

commande trop a son sujet au lieu de se laisser entrainer par

lui. La monotonie qu'on lui reproche est bien moins choquante

dans ce dernier ouvrage que dans tons les autres. Elle est inter-

rompue au moins par le grand nombre de passages qu'il emprunte

des differents auteurs qu'il a voulu caracteriser. J'y trouve aussi

moins d'incorrections, moins de redondances, moins de bouffis-

sures; mais quand il y en aurait encore beaucoup, tous ces de-

fauts ne sont-ils pas rachetes par de grandes beautes? N'est-on

pas oblige de convenir que son livre est rempli de pensees pro-

fondes, d'observations fmes, et d'une infinite de traits de la plus

brillante eloquence? Eh bien, parce qu'un homme aura les joues

un peu boursouflees, ne tiendrez-vous aucun compte des plus

excellentes choses qu'il pourrait vous dire?

Le malheur de M. Thomas est d'etre toujours mis en paral-

Ide avec Rousseau, dont le gout sans doute est plus pur, plus

antique, dont la chaleur est plus naturelle et plus vraie, et qui

a le grand avantage d'avoir travaille sur des sujets plus interes-

sants. M. Rousseau a approche souvent de la ligne qui separe le

beau du gigantesque. M. Thomas I'a quelquefois passee; mais

quoiqu'il n'ait pas toutes les parties d'un auteur classique, on ne

saurait lui refuser la plupart de celles qui font I'ecrivain sublime.

1. Equivalent de notre proverbe : Qui trop embrasse mal itreint.
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— Le temps des prophetes est passe; celui des dupes ne

passera point. II y a dans le coeur humain un fonds inepuisable

de credulite et de superstition. Pour en tirer tout le parti que

Ton voudra, il s'agit seulement de savoir le mettre en oeuvre;

mais cet art sublime suppose une sorte d'intrepidite qui ne con-

vient plus guere a la nioUesse de nos moeurs. Ce n'est que par

une meprise ridicule que I'un de nos plus cel^bres academiciens

a passe ces jours-ci pour prophete. Ses pretendues predictions

ont cependant excite de vives alarmes, au moins dans la classe

des tetes qui en etaient susceptibles ; et cette classe, comme on

sait, n'est pas la moins nombreuse.

On assurait que M. de Lalande avait aper^u une comete qui,

dans pen, dans un mois, dans quinze jours, pouvait causer la fm

dumonde; qu'il avait meme voulu lire la-dessus un Memoire a

I'Academie, et qu'on I'avait engage a le supprimer pour ne pas

effrayer ses concitoyens sans necessite, ou pour les laisser jouir

tranquillement du peu de temps qui leur restait encore a vivre.

On ajoutait, a la verite, qu'il y avait trente, ou meme soixante

mille a parier contre un que la comete nous epargnerait gene-

reusement ; mais ce calcul ne servait qu'a donner plus de vrai-

semblance a la nouvelle, et laissait encore assez peu d'espoir.

Vous pouvez gagner dans une loterie ou il y aurait soixante mille

probabilites contre vous; vous pouvez done aussi perdre dans

cette chance-ci, et I'enormite du danger fait passer legerement

sur le nombre infmi des hasards qui pourraient vous en garantir.

Voila done, comme au temps des millenaires, des femmes

qui sont incertaines s'il fallait encore faire des enfants avec leurs

maris; d'autres, plus sages, qui se hatent d'arriver a la conclu-

sion d'un roman qu'elles auraient bien voulu filer, sans la cir-

constance, encore une quinzaine de jours ; des poetes degoutes

d'ecrire une comedie ou une tragedie pour une race qui, n'ayant

plus qu'un instant a durer, ne valait guere la peine qu'on la fit

rire ou pleurer; des politiques interrompus dans leurs hautes

speculations sur le bonheur d'une nation qui va etre submer-

gee; enfm, des ennemis de la philosophie qui s'ecrient : « Eh
bien! vous le voyez, ces philosophes ont empeche les com^tes

de predire, comme autrefois, des guerres, des pestes, des cala-

mites publiques. Le beau service qu'ils nous ont rendu, puis-

qu'elles fmiront par nous ecraser un de ces matins ! » J'exag^re
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un peu : le trouble n'a pas ete porte jusque-la ; il est vrai pour-

tant que plusieurs femmes ont eu la precaution de louer des

maisons a Montmartre, et que d'autres, plus savantes, se sont

plaintes amerement que M. de Lalande n'ait pas averti plus tot

des caprices de la com^te, pour donner aux honnetes gens le

temps de fuir en Amerique, au sommet des Andes ou des Gor-

dilleres. II est encore certain que I'annonce de ce terrible pheno-

m^ne avait rendu soucieuses meme des personnes qui n'etaient

pas tout a fait sans jugement. L'image d'un monde desert les

epouvantait ; la seule possibility prochaine de I'entiere destruction

du monde, sans leur troubler I'esprit, affligeait leur imagination.

Nous avons pour notre globe une sorte d'attachement qui tient

de I'esprit de corps. II semble que tant que ce monde subsis-

tera, meme apres notre mort, nous tiendrons toujours par quel-

que chose a 1' existence. Ge sentiment doit etre plus vif encore

dans les ames ambitieuses, dans le coeur d'un conquerant, d'un

artiste, d'un homme de genie; et je vous assure que je congbis

parfaitement comment I'opinion de la fin du monde, si commune
dans les premiers si^cles de notre 6re, a pu contribuer a la

decadence des sciences et des arts, comme au contraire elle a

servi a favoriser I'etablissement de la religion chretienne, qui

tend a detruire tout sentiment de vaine gloire et d'amour-propre.

Mais c'est trop s'ecarter de notre objet; il est temps de dire,

enfin, quelle fut I'origine de toutes ces terreurs paniques. M. de

Lalande avait destine a I'assemblee publique de I'Academie des

sciences, le 21 avril 1773, un Memoire qui faisait partie d'un

travail plus considerable sur la theorie des com^tes. On n'eut

pas le temps de le lire. Ce qu'il avait dit a ses amis du resul-

tat de ses calculs, passant de bouche en bouche, s'accrut rapi-

dement et fut bientot defigure au point d'effrayer la capitale et

les provinces. On exigea de notre academicien une explication

capable de rassurer le public. Elle parut en peu de mots dans

la Gazelle de France du 7 de ce mois ; mais cela ne sufTisait pas

pour le justifier de toutes les absurdites qu'on lui avait impu-
tees. II fut oblige de publier le Memoire m^me qui avait occa-

sionne tons ces bruits populaires*; et c'etait sans doute le moyen
le plus sur de les detruire.

1. Reflexions sur les comdtes qui peuvent approcher de la terre; 1773, in-S".
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Yoici ce que nous apprennent les recherches de M. de La-

lande : dans les soixante cometes connues aujourd'hui, il y en a

huit dont les noeuds different assez pen de la circonference de

I'orbite terrestre. II est done possible que, dans la suite de la

revolution de la terre et de oes differentes cometes, il s'en

trouve une qui, se rencontrant dans son noeud lorsque la terre y
passe, la choque ou la deplace, I'entraine ou en soit entrainee,

et consomme enfm cette grande revolution, qui serait pour le

genre humain I'accomplissement des si^cles ou le commence-

ment d'un nouvel ordre de choses.

« Si une comete s'approchait seulement de nous jusqu'a la

distance de douze ou treize mille lieues, elle produirait une

maree de trois mille toises. Mors, dans I'espace de quelques

heures, tout le globe de la terre serait peut-etre enveloppe dans

cette submersion. »

Cela pent etre fort bien vu, mais ne tranquillise pas trop. Ge

qui suit est plus consolant.

(( II est difficile que la coincidence exacte du noeud, qui n'est

que passager, se trouve arriver dans le temps que la comete y
passera. En supposant que cette coincidence y soit, ces deux

planetes, dont les orbites se coupent exactement, se rencontre-

ront difficilement a la fois au m^me point d'interseclion. Par

exemple, la terre n'ayant que dix-sept secondes de diam^tre, vue

du soleil, elle n'occupe que la soixante-seize milli^me partie de

la circonference de son orbite. Supposons qu'une comete tra-

verse precisement I'orbe de la terre : il y a, pour le moment ou

elle se trouve dans le noeud, soixante-seize mille centre un a

parier que la terre ne se trouvera pas dans un point de son orbite

ou elle puisse 6tre frappee.

« La distance de treize mille lieues, a laquelle j'ai dit que

la comete pouvait submerger une partie de la terre, est comme
seize mille fois la circonference de I'orbite terrestre. Ainsi il y
aurait environ huit mille centre un d'esperance, meme a chaque

fois que la comete passerait dans son noeud et precisement sur la

circonference de notre orbite; mais de plus ces passages sont

bien rares, puisque les revolutions de chaque comete exigent un

ou plusieurs si^cles, et qu'il pent se passer des milliers de revo-

lutions sans que les noeuds se trouvent places dans I'endroit ou

nous les supposons.
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a On ne peut done regarder ces evenements et ces dangers

que comme des possibilites qui ne sauraient entrer dans I'ordre

moral des esperances ni des craintes. »

II resulte de toutes ces reflexions que la terre peut subsister

encore fort longtemps sans avoir rien a demeler avec les cometes;

mais qu'il y a dans I'arrangement meme des mondes un prin-

cipe de destruction qui peut changer tot ou tard la surface de notre

globe, ou le detruire meme de fond en comble. Je ne vois rien

d'absurde, ni rien de fort facheux dans ce systeme. Unphilosophe

misanthrope serait peut-etre plus etonne d'apprendre comment

ce monde a pu se former que comment il pourra fmir. Pourquoi

I'espfece ne cesserait-elle pas d'exister comme Tindividu? Gela

n'est-il pas meme necessaire pour la plus grande perfection de

I'univers? Une succession infmie d'etres doit produire sans doute

un nombre de perfections infmiment plus grand que la duree

eternelle de tons les etres qui peuvent exister en mtoe temps.

Nous n'avons que deux instants a vivre, et nous detruisons

sans cesse ce qu'^ peine nous venions de finir. Pourquoi ne

voudrions-nous pas que les arrangements de la Providence aient

aussi leur terme et leurs vicissitudes? L'univers, ainsi que le

Mercure de France , mobilitate viget,

M. de Voltaire, qui ne pardonnerait pas m6me aux cometes

de le faire oublier un moment, vient de nous envoyer une petite

brochure intitulee Leltre sur la prdtendue comete^ datee de Gre-

noble, le 17 mai. Comme elle est imprimee dans plusieurs jour-

naux, nous ne la rapporterons point ici. C'est d'ailleurs une des

choses les plus faibles que notre heros ait ecrites depuis long-

temps, quoiqu'il ne puisse rien faire ou Ton ne reconnaisse ce

ton de plaisanterie et cette mani^re aisee qui n'appartiendront

jamais qu'a lui.

CHANSON SUR LA STATUE DE M. DE VOLTAIRE*,

PAR M. PIGALLE.

Voici I'auteur de VIngenu!

Monsieur Pigal I'a fait tout nu

;

Monsieur Freron le drapera,

Alleluia.

— OjI vient enfin de tirer le public de I'incertitude ou le
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tenaient depuis si longtemps les Memoires repandus pour et

contre dans 1' affaire de M. le comte de Morangi^s, des Dujonquay

et des Veron ^
Le 28 mai, les juges furent assembles depuis cinq heures

du matin jusqu'a minuit, et prononc^rent enfin que M. le comte

de Morangi^-s resterait decharge d'accusation en subornation de

temoins, mais serait neanmoins condamne, et par corps, a payer

deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille livres aux Dujonquay et

Veron; condamne de plus a vingt mille livres de dommages et

interets envers eux, et a dix mille livres d'amende envers le

roi, et admoneste par la cour ; les Memoires du comte supprimes,

et la sentence afTichee. Le comte, I'exempt et son collegue,

condamnes solidairement a tous les depens.

L'exempt de police Dupuis a ete admoneste, et son collogue

de Brugnieres blame : I'un et I'autre sont condamnes a quinze

cents livres de dommages et interets envers les Dujonquay et

Veron; le nomme Gilbert decharge de toute accusation, et le

comte de Morangies condamne, et par corps, a lui payer trois

mille livres de dommages et interets.

Ge jugement trouve autant de critiques et de defenseurs qu'en

trouvaient, dans le cours de I'affaire, le comte et sa partie adverse

;

neanmoins il etait decide a subir son jugement sans appel, mais

sa famille Ta determine a s'exposer de nouveau a la rigueur ou

a rindulgence des juges.

Peu de causes ont occupe aussi generalement le public ; et

depuis la grande et memorable querelle des Bouffons, 1' esprit de

parti ne s'etait pas montre dans Paris avec autant de chaleur qu'il

s'est montre dans cette affaire.

— On pent encore souscrire a Paris chez Durand et Prault

pour les trois derniers volumes de I'edition des Fables de La

Fontaine, gravee par M. Fessard, et qui avait ete interrompue a

cause des pertes que I'editeur a faites sur les trois premiers vo-

lumes. Le prix de chacun de ces volumes sera de dix-huit livres;

passe le terme de la souscription, vingt-quatre. En souscrivant

pour ceux qui vont paraitre d'ici au mois de fevrier 177A, on

pourra se procurer le premier volume au meme prix que le qua-

tritoe.

1. Voir pr^cedemment pages 39, 84 et 188.
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— L'abbe Saury, connu par son cours de mathematiques,

vient de faire une Logique et une M^laphysique li i'usage des

dames. On a ete trop souvent trompe a ce titre pour I'etre en-

core. Le bon abbe a ete autrefois professeur de I'universite de

Montpellier. II est venu s'etablir ici pour ydonner des lecons par-

ticulieres. G'est un esprit sage, modeste et laborieux, qui n'arien

du terroir de son pays ; mais son livre et lui ne paraissent guere

a I'usage des dames. Sans invention, sans agrement dans le style?

il presente meme pen de vues nouvelles. Tne methode facile,

claire et surtout abregee fait tout le merite de cet ouvrage. Cela

suffit peut-^tre pour faire un bon livre a I'instruction des jeunes

gens ; mais cela ne suffit assurement pas pour faire une lecture

fort amusante, comme il a I'air d'en avoir eu la pretention.

— On fait peu de bonnes plaisanteries a I'approche de la mort

;

ainsi nous n'oublierons point le mot du dernier grand maitre de

Malte. II aimait fort la depense, et ce gout I'avait engage a seper-

mettre plusieurs depenses fort considerables sur les fonds de

I'ordre; entre autres il avait pris quarante mille ecus de 1' argent

destine a 1' entretien des messes pour les ames du purgatoire. Son

confesseur, instruit de ce peche, lui park avec beaucoup d'onc-

tion de la necessite de le reparer avant de mourir. « Soyez tran-

quille, repondit le grand maitre, soyez tranquille, mon reverend

pere, dans peu d'heures je vais trouver toutes ces bonnes ames,

et nous aurons le temps la-bas de regler cette affaire. »

— Le Triomphe de VAmour sur les mceurs de ce sidde^ ou

Lettres du marquis de Murcin au commandeur de Sairit-Brice,

en deux petits volumes. Ce roman est de la classe la plus com-

mune des ouvrages de ce genre ; la fable triviale, usee, est egale-

ment depourvue d'art et d'interet. Quelques scenes vraies, quel-

ques caracteres ressemblants, mais faiblement crayonnes, en ont

pu seuls faire supporter la lecture ; nous ne I'aurions pas meme
annoncee, si nous n'avions pas voulu saisir cette occasion de par-

ler de M. de Carmontelle, qui en est I'auteur, et qui merite d'etre

connu. Ce n'est pas un homme de lettres; lecteur de monsei-

gneur le due de Ghartres, il s'est devoue depuis longtemps a 1'ar-

rangement de toutes les fetes de la Cour du due d' Orleans, et en

general a 1'amusement de la meilleure compagnie de Paris. II a

du naturel, du gout, de la gaiete
;
personne en societe ne joue la

comedie avec plus de verite que lui, et a tons ces agrements il
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reunit une facilite d' esprit prodigieuse. 11 est peu d'ecrivains de

ce siecle dont la verve ait ete plus feconde. M. de Garmontelle

est I'auteur de quatre-vingt-deux proverbes dramatiques, genre

dont il est a peu pres le createur ou du moins le Gorneille; il a

fait, outre cela, plus de vingt operas-comiques, autant de f^tes, et

vingt a trente petites comedies. Aucun de ces ouvrages n'a ete

recu par les Comediens, mais le plus grand nombre a ete repre-

sente sur des theatres de societe, et tres souvent avec succes. Ge

n'est pas tout. Au talent de peindre les hommes sur la sc^ne, il

joint encore celui de les peindre en gouache, et tout cela avec la

meme facilite. 11 a forme un recueil de huit a neuf cents portraits

ou se trouvent les personnages les plus remarquables de ce pays-

ci, et meme la plupart des etrangers qui y ont joue quelque role;

on y passe en revue la ville et la cour. Ges portraits ne sont pas

toujours du dessin le plus correct, mais presque tons sont d'une

ressemblance que les plus grands peintres auraient souvent de la

peine a rencontrer. Ge recueil est un ouvrage on ne pent pas plus

curieux, etpourra servir un jour merveilleusement a embellir les

memoires de ce siecle.

MAI.

L'auteur de ces feuilles ayant ete oblige de faire une course

en Allemagne a remis sa correspondance a une personne de sa

connaissance qui s'est chargee de la faire pendant son absence.

Get arrangement a commence avec le mois de mars et continuera

jusqu'au retourde l'auteur.

— Le roi donna, il y a quelques annees, a M. Bernard une
grange et un petit jardin a Ghoisy. 11 en a fait une ;retraite char-

mante ou Ton reconnait partout ce gout delicat, cette philosophie

aimable, que respirent toutes ses poesies. Voici les vers qu'il a mis
sur son boudoir :

Content de ce petit espace,

Puis-je former d'autres souhaits?

Le bonheur tient si peu de place

!

Le bonheur n'en change jamais.

x. 46
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Sur son puits, qui est vis-a-vis sa cave :

Lieu propice k la volupt6,

Rafraichis les vins que j'6prouve.

Buvons ! c'est ainsi que Ton trouve

Au fond du puits la verity.

A I'entree de sa cave, il a place son buste, au bas duquel on lit

cette inscription :

Redoutable tyran des morts,

A tes lois puisqu'il faut se rendre,

J'habiterai ces lieux voisins des sombres bords.

Libre, sans crainte, sans remords,

C'est par la que j'y veux descendre.

Ce voeu n'a ete que trop bien accompli, puisque I'etat ou il

se trouve depuis deux ans est une espece d'ivresse continue. .

EPIGRAMME DE M. LE CHEVALIER DE BOLFFLERS.

Pour nous quitter, ce gros La Motte

S'en va graisser sa grosse botte;

Un quart d'heure avant son gros dos,

Son gros ventre prendra la fuite.

Tout ce que nous perdons est gros,

Et pourtant la perte est petite.

l'eMPLOI des sept jours DE LA SEMAINE.

PAR LK ME ME.

Lundi, je fus trfes-aimable

;

Mardi, je fus autrement

Wercredi, je fis Tenfant;

Jeudi, je fus raisonnable;

Vendredi, je pris amant

Samedi, je fus coupable

Dimanche, il fut inconstant.
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LETTRE QUE M. MEISTER, DE ZURICH,

ECRIVIT A MADAME LA COMTESSE DU BARRY

EN LUI ENVOYANT SA TRADUCTION DES NoUVelleS IdylUs DE M. GESSNER *.

(( La muse de Gessner meritait, madame, de parler votre

langue. Si les Graces I'ont souvent inspiree, elle vous doit un

hommage, et le bonheur de vous plaire sera sa plus douce

recompense.

De la beauts, les talents et les arts

Ch(^rissent tous I'aimable empire.

Que r^glogue au naif sourire

Arrete un instant vos regards!

Gomme vous belle sans parure,

Elle doit tout aux mains de la nature.

Comme vous, elle a quelquefois,

Sous I'air d'une simple bergere,

Charm6 les heros et les rois,

Meme les dieux. Apollon, pour lui plaire,

Vint oublier I'Olympe k Tombre de ces bois.

Quel dieu pour vous ne I'oublierait de meme,
Si de Tamour la puissance supreme

Vous permettait encore un choix! »

— Nous sommes deja inondes de vers de toute espece sur le

mariage de M. le comte d'Artois. Ce sont des odes, des chansons,

des epitres, et jusqu'a present il n'en a pas paru une qui merite

la peine d'etre lue. Au milieu d'une ode de vingt-quatre strophes

faite par unhomme de qualite, une seule a paru meriter la peine

d'etre citee. En faisant allusion aux deux princesses de Savoie

placees a la cour de France, I'auteur dit

:

Tels au premier feu de I'aurore

On voit d'un fertile rosier

Sous les doigts parfumes de Flore

Les boutons se multiplier.

A peine on detache une rose,

Une autre k Hnstant est 6close

1. Dans le catalogue des Kvres de M. le baron J. Pichon (Potier, 1869, in-S'')

figure sous le n" 779 un exemplaire en maroquin rouge aux amies de la du Barry
avec la d^dicace de Meister, d'une belle ecriture imitant rimpression. Un exem-
plaire tout semblable appartient a la bibliotheque do Versailles.
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Et vous invite k la cueillir.

Jeune rose, le lis t'appelle;

Viens, une alliance si belle

Doit tous deux vous enorgueillir.

— G'est samedi 8 qu'on a represente pour la premiere fois a

la Gomedie-Italienne Sara, ou la Fermidre icossaise, comedie en

deux actes, melee d'ariettes, par M. Collet de Messine, jeune avo-

cat de I'ancien Parlement. La musique est du sieurVachon, connu

par plusieurs compositions mediocres, telles que les Femmes et

le Secret, etc.

La fable de la Fermure ^cossaise est tiree du conte char-

mant de M. de Saint-Lambert qui a pour titre : Sara Th., et qui

se trouve a la suite du poeme des Saiso?is. Personne n'a peut-

etre pousse plus loin la magie du conte que M. de Saint-Lambert*

Dans celui que Ton vient de citer, il a I'art de nous interesser poui*

une demoiselle qui epouse son laquais ; dans un autre, c'estpour

une jeune fille qui accorde alternativement ses favours a deux

amis, dignes assurement de ce nom s'il en fut jamais. 11 est vrai

qu'il les place, je crois, auxbords de I'Orenoque ; mais leur amitie

n'en est pas pour cela moins merveilleuse.

Notre auteur a senti fort heureusement qu'une action que

I'on peut rendre vraisemblable dans un conte pourrait bien ne

pas le paraitre au theatre, et voici de quelle maniere il s'est ap-

proprie le fond qu'il a emprunte deM.de Saint-Lambert.

II y a longtemps que Sara Th. vit heureuse dans la ferme

quelle a achetee en epousant Philips. Elle a des enfants. Le pere

de son mari, le bon Peterson, vit encore. Milord Glarens, le parent

de Sara, qui avait herite de ses biens (lorsqu'elle se fit passer

pour morte en Angleterre,ne voulant point exposer au blame pu-

blic un mariage que nos prejuges condamnent), ce milord vient

acheter une terre pres de la ferme de Philips. Sans connaitre sa

cousine, sans etre connu d'elle, il passe plusieurs jours au sein

de cette heureuse famille. L'hospitalite I'y invite ; un charme se-

cret I'y retient. Cependant Philips est absent ; il est alle a la ville

pour soUiciter quelque grace en faveur des habitants de son vil-

lage. On attend son retour.

L'evenement le plus extraordinaire, dans le conte de M. de

Saint-Lambert, ne fait done point le sujet de ce poeme; il luisert

simplement de base, et ce nouveau plan etait d'une execution
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bien plus aisee que 1'autre. II faut que les choses qu'on veut

mettre sous mes yeux soient d'une grande verite pour quej'y

puisse croire; mais je suis moins difficile lorsqu'on me les montre

de loin, lorsqu'on m'assure qu'elles sont arrivees et qu'il y a

quinze ou seize ans au moins qu'elles existent.

Ce qui a nui le plus au succfes de Sara^ c'est la mediocrite

de la musique. Le sieur Vachon compose dans le gout francais,

il a quelques idees de chant assez heureuses, mais sa musique en

general est plate et monotone, et il en avait mis dans ce petit ou-

vrage beaucoup plus qu'il n'en pouvait supporter.

La piece, interrompue pendant plusieurs semaines apres la

premiere representation, n'a ete donnee que six ou sept fois. Le

role de milord Clarens a ete rempli avec beaucoup de grace par

Glairval. M"^ Trial a chante superieurement dans celui de Sara.

M"' Beaupre ajoue celui de Fanny avecsa petite maniere gentille,

mais toujours plus fine, plus minaudi^re qu'ingenueet naturelle.

LETTRE DE M. DE LA CONDAMINE A M. ***.

4 ferrier 1773.

« Je vous prie, monsieur, si vous voyez M. Diderot, de lui

dire que je sais bien que dans le langage d'un ecolier, d'un ou-

vrier, d'un horloger, d'un tailleur, d'un relieur, d'un colpor-

teur, etc., qui vous disent : Je viendrai demain sans faute, cela

signifie : Peut-etre je viendrai, mais il est beaucoup plus sur que

je ne viendrai pas. Aussi, je me garde bien de les attendre ; mais

je ne m'imaginais pas que M. Diderot parlat cette langue, et qu'il

connut ce dictionnaire.

« Voila un petit conte pour que ma lettre soit un peu moins

\'ide.

(( Donnez-moi un autre titre
; je ne suis pas content de celui

que j'ai mis a la tete du conte.

LE FRERE JESUITS DE BONNE FOI.

Pfere P6p6, que tout Naples revere,

Contait un jour k certain cardinal

Tous ses exploits en montrant son journal.

« Le Tout-Puissant, dit-il, k ma pri^re

Daigna tirer douze morts de la bi^re

;
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Frere Lucas de tout est le t^moin. »

Le compagnon, avec I'air du mystere,

Malignement soudait dans un coin.

Le cardinal lui dit : « Eh bien, cher frere,

Qu'en dites-vous? cela me parait fort.

— Moi, monseigneur, je suis franc et sincere.

Depuis trente ans je suis les pas du pere,

Je ne I'ai vu ressusciter qu'un mort. »

— En ouvrant un livre d'histoire et en en copiant la table des

niati^res, on fera un recueil d' anecdotes tout pareil a celui qu'on

vient de nous donner en deux volumes sous le titre d'Anecdoctes

cspagnoles et poriugaises, Elles sont assez bien ecrites, mais sans

sel, sans agrement; elles sont recueillies sans gout; neanmoinsles

faits y sont assez conformes a I'histoire. Yoici un trait d'apr^s le-

quel on peutjuger du peu de soinque I'auteur aapporte a r^ndre

sa collection agreable.

A la mort de Charles II, roid'Espagne, on attendait impatiem-

ment la lecture de son testament. L'empereur, qui avait des droits

a la couronned'Espagne, ne doutait pas qu'il ne lui fut favorable.

Le due d'Abrant^s, sortant de I'appartement du roi, rencontre

I'ambassadeur de l'empereur; il va ^ lui les bras [ouverts et le

visage riant : celui de I'ambassadeur s'epanouit, il ne doute pas a

cet accueil que le testament ne soit tout en faveur de son maitre.

(( Je viens, lui dit le due en I'embrassant, prendre conge de la

maison d'Autriche. » Ge mot deconcerte I'ambassadeur, et il reste

aneanti.

L'auteur des anecdotes a juge a propos de supprimer ces par-

ticularites. II se contente de dire que le due d'Abrantes, en sor-

tant de I'appartement du roi, dit a I'ambassadeur de I'emp^ereur

qu'il venait de prendre conge de la maison d'Autriche, c'est-a-

dire qu'il a supprime tout ce qui caracterisait 1' anecdote, et qu'il

€n a fait un trait purement historique, bien sec, et meme un peu

obscur. Ce n'est pas le seul endroit de ce recueil qui merite ce

reproche.

— Oraison funehre de Charles-Emmanuel IIl^ roi de Sar-

daigne, par messireC.-G.de La Luzerne, eveque, due de Langres,

pair de France. II eut ete difficile de parler d'un si grand prince

sans rappeler plusieurs choses interessantes, et c'est a peu pres

le seul merite qu'on puisse trouver anotre orateur. On s'apercoit
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qu'il a tente quelquefois d'imiter la marche rapide et sublime de

Bossuet ; mais de toutes les imitations dangereuses, c'est celle oii

11 est le plus facheux d'echouer. Pour nous apprendre que The-

resie n'a point penetre dans les Etats du roi de Sardaigne, n'est-

ce pas une jolie antithese que de dire : Les maximes funcstes

qui ont traversd les mers nont point p^ndtrd au deUi des mon-

tagnes. L'eloquence de monseigneur fourmille de semblables

traits. Son discours est divise en trois points : Jugement de son

peuple^ Jugement de VEurope j Jugement de Dieu, Le censeur a

rappele ingenieusement cette superbe division, en disant dans son

approbation : a La Savoie, I'Europe et la Religion, ne pouvaient

trouver un plus digne interprete de leur douleur. » Ge style fait

souvenir de feu M. Rouelle, qui disait de son antagoniste Mac-

quer : « C'est un plagiaire, messieurs, comme le savent Paris,

I'univers et autres. )>

— Le second volume du Parnasse des dames parait depuis

quelques jours. II renferme unmorceau sur la litterature chezles

Romains qui n'apprend rien de nouveau. On trouve ensuite dans

ce recueil quelques morceaux de poesie assez agreables par leur

naivete et principalement celui de Belle et vertueuse demoiselle

L, D, P, P., morte a dix-huit ans. Cette circonstance jette peut-

etre un peu d'illusion dans I'esprit du lecteur. Dans I'analyse des

drames composes pour la reine de Navarre, on trouve aussi des

traits curieux et remarquables.

JIIN.

M. de Guibert, colonel d'infanterie, auteur de la Tactique

universelle^, dont on a parle dans les feuilles de 1' annee derniere,

vient de faire une tragedie qui n'a point ete representee, et qui

ne le sera peut-etre jamais. Cette pi^ce, intitulee le Conn^table

de Bourbon, a fait plus de sensation a la lecture qu'aucune des

pieces les plus cel^bres^

1. VEssai de la Tactique generate dont Grimm a de]h. parl6, p. 15 et 56.

2. Voir pour cette pi^ce la note de la page 170.
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On a remarque dans cette pi^ce detrfes-beaux vers, des carac-

t^res fortement dessines, une maniere grande et fiere, et sur-

tout cette elevation de sentiment qui inspire encore plus d'ad-

miration pour I'auteur que pour son ouvrage. Le plan de la pi^ce

manque peut-etre de regularite. Le sujet a peu d' action, peu

de mouvement, mais que de defauts le genie ne fait-il point

pardonner ? c'est comme la charite qui couvre une multitude de

peches.

M. de Guibert a lu sa pi^ce au Palais-Royal, au Palais-Bour-

bon et dans toutes les grandes maisons de France. Partout il s'est

vu comble d'eloges. Une jeune duchesse de dix-huit ans, ne

sachant comment exprimer I'estime qu'elle avait concuepour lui,

dit avec naivete : « Mon Dieu, que Ton serait heureuse d'etre la

m6re d'un tel homme ! »

— On se rappellera peut-etre un opera-comique intitule Julie,

dont on a rendu compte dans les derniers mois de Tannee passee^

Les paroles etaient de M. Monvel, acteur de la Gomedie-Fran-

^aise, et la musique de M. Dez^de. Les memes auteurs viennent

de donner, le 13 juin, sur le theatre de la Gomedie-Italienne, la

suite de Julie^ en un acte, intitulee VErreur d'un moment. Leur

premier ouvrage avait eu un peu de succ^s. La premiere represen-

tation de celui-ci en annon^ait un plus brillant, et il le merite a

beaucoup d'egards; mais il ne s'est pas soutenu. La piece est

interessante : il y a de la verite et du naturel ; et si Ton en excepte

meme quelques disparates dans le dictionnaire villageois, nous

en avons peu au Theatre-Italien dont la representation soit d'un

effet plus agreable.

Le ton general de la piece a paru un peu trop serieux ; mais

les tableaux en sont si touchants, le role de Gateau, et surtout

celui de Lucas, si naifs et si vrais, ils sont si parfaitement rendus

par Clairval et M""^ Trial, qu'on rejette tout esprit de critique

pour se livrer a I'attendrissement qu'on ne pent s'empecher d'e-

prouver a la representation de cette piece. La musique a paru

faible, les ariettes longues et sans genie. Tout ce qui est du

genre du vaudeville ou de la romance a eu le plus grand succfes.

Le public parait regretter que M. Monvel n'ait pas fait choix

d'un autre musicien. On reproche a M. Dezede de n'avoir que de

1. Voir page 69.
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petites idees en musique, et d'employer sans art celles qu'il prend

des autres musiciens.

MEMOIRE AUX ARTISTES,

TROUVE DANS LES PAPIERS DE M. PIRON*.

Les orfevres, ciseleurs, sculpteurs en bois pour les apparte-

ments et autres, sont humblement supplies par des gens de bon

gout de vouloir bien dorenavant s'assujettir a certaines lois die-

tees par la raison. Quelques efforts que fasse depuis plusieurs

annees la nation francaise pour s'accoutumer aux ecarts de leur

imagination, et tant grand soit le nombre des proselytes qu'ils

ont acquis, il reste toujours bien des gens qui ne sauraient

detruir^ entierement le fonds de sens commun que Dieu leur

a donne; leur nombre n'est pas indigne de I'attention de ces

messieurs. Nous sommes une tres-petite partie de ce grand

nombre qui osons leur adresser une tres-humble supplication,

pour obtenir d'eux la complaisance d'observer certaines regies

simples dont nous ne pouvons tout a fait perdre de vue les

principes.

Les orfevres, par exemple, sont pries, quand, sur le couvercle

d'un pot a oreille, ou sur quelques autres pieces d'argenterie,

ils executent un artichaut ou un pied de celeri, de vouloir bien,

en les faisant de grandeur naturelle, ne pas mettre a cote un

lievre grand comme le doigt ; une alouette grande comme nature

aupres d'un faisan du quart ou du cinquieme de sa vraie gran-

deur; des enfants grands comme une feuille de vigne; d' autres

figures portees sur une feuille d'ornement qui ne pourrait qu'a

peine porter sans plier une sauterelle ; des arbres dont le tronc

n*est pas si gros qu'une seule de leurs feuilles, et quantite d' au-

tres choses egalement bien raisonnees. Quand ils auront aussi un

chandelier a faire, on les prie d'en faire la tige droite, et non pas

tortuee, comme si un polisson avait pris plaisir a la fausser ; de

ne pas oublier la destination des choses jusqu'a faire la bobeche

1. Les precMents editeurs consid^raient ce morceau comme apocrypha, et I'at-

tribuaient k Grimm ou h Diderot; Piron ne semblait pas en eflfet s'6tre jamais

livrc k la critique ou k I'etude de Tart, et surtout de Tart applique a rindustrio ;

mais I'original de ce M^moire a figure, sous le n° 142, dans la vente des auto-

graphes d'un ancien auteur dramatique dirigee par M. Gabriel Charavay (11 f(5-

vrier 1878), et il n'est point vraisemblable que Piron n'en ait 6t6 que le copiste.
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qui doit recevoir recoulement de la cire et en garantir le chan-

delier, jusqu'a la faire, dis-je, de maniere qu'elle ne sert plus

qu'a en faire comme une cascade, etc., etc.

Pareillement sont pries les sculpteurs d'appartements de vou-

loir bien, dans les trophees qu'ils executent, ne pas faire une

faux plus petite qu'une horloge de sable; un chapeau ou un

tambour de basque plus grand qu'une basse de viole; une tete

d'homme plus petite qu'une rose; une serpe aussi grande qu'un

rateau, etc., etc., etc. C'est avec bien du regret que nous nous

voyons obliges de les prier de restreindre leur genie aux regies

de proportion, quelque simples qu'elles soient. Nous ne sentons

que trop qu'en s'assujettissant au bon sens, nombre d' artistes,

qui passent pour de beaux genies, se trouveront n'en avoir plus

du tout; mais enfm c'est a eux de se preter a la faiblesse qui

nous fait toujours retomber dans notre gros sens commun, et

nous force a trouver toutes ces choses ridicules.

Nous nous garderons bien de trouver a redire au gout qui

regne dans la decoration interieure de nos edifices. Nous sommes

trop bons citoyens pour vouloir tout d'un coup reduire a la men-

dicite tant d'honnetes gens qui ne savent que cela. Nous ne vou-

lons pas meme leur demander un peu de retenue dans 1'usage

des palmiers, qu'ils font croitre si abondamment dans les appar-

tements, sur les cheminees, autour des miroirs, contre les murs,

enfm partout : ce serait leur oter jusqu'a la derni^re ressource;

mais du moins pouvons-nous esperer que lorsque les choses

pourront etre carrees sans scandale, ils voudront bien ne les pas

tortuer; que lorsque les couronnements pourront etre en plein

cintre, ils voudront bien ne les pas corrompre par ces contours

en forme d'S qu'ils semblent avoir appris chez des maitres ecri-

vains, et qui sont si frequemment employes que le vrai moyen

de faire quelque chose de nouveau serait de ne se servir que du

carre et du cercle. Ge serait du moins une grande consolation

s*ils voulaient bien se faire une regie de faire les moulures prin-

cipales, sur lesquelles serpentent leurs ornements, droites et

regulieres, et ne donner carriere a leur imagination dereglee que

par-dessus et sans les entamer ; du moins I'homme de bon gout

a qui echerrait un appartement de cette esp^ce pourrait, avec

un ciseau, abattre tons ces herbages, ailes de chauves-souris, et

autres miseres, pour retrouver le nu de la moulure, qui lui se-
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rait une suffisante decoration. Nous consentons cependant qu'ils

servent de cette marchandise tortue a tous les provinciaux et

etrangers qui seront assez mauvais connaisseurs pour preferer

uotre gout moderne a celui du siecle passe. Plus on repandra

ces inventions chez I'etranger, plus on pourra esp6rer de con-

server a la France quelque superiorite de gout. Nous prions les

sculpteurs de considerer que nous leur fournissons de beau bois

bien droit, et qu'ils nous ruinent en frais en le travaillant avec

toutes ces formes tortueuses
;
qu'en faisant courber les portes

pour les assujettir aux arrondissements qu'il leur plait de donner

a nos chambres, ils les font couter beaucoup plus que si elles

etaient droites, et que nous n'y trouvons aucun avantage, puis-

que nous passons egalement a notre aise par une porte droite

comme par une porte arrondie. Quant aux courbures des mu-
railles de nos appartements, nous n'y trouvons aucune commo-

dite; seulement nous ne savons plus oil mettre ni comment

arranger nos chaises : ils sont done pries de vouloir bien ajouter

foi aux assurances que nous leur donnons, nous qui n'avons

aucun inter^t a les tromper, que les formes droites, carrees,

rondes, et ovales regulieres, decorent aussi richement que toutes

leurs inventions; que comme leur execution est plus difficile,

elle fera plus d'honneur a leur talent
;
qu'enfm les yeux d'un

nombre de bonnes gens que nous sommes leur auraient une

obligation inexprimable de n'etre plus cheques par des dispro-

portions deraisonnables et par cette abondance d'ornements tortus

et extravagants.

Nous invitons aussi les architectes a vouloir bien examiner

quelquefois le vieux Louvre et les Tuileries ou autres maisons

royales, et de ne pas nous donner si souvent lieu de croire qu'ils

ne les ont jamais vus. Nous les prions de nous faire grace de

ces mauvaises formes a pans coupes, qu'ils semblent etre con-

venus de donner a tous les avant-corps des batiments. Nous les

assurons, dans I'integrite de nos consciences, que tous les angles

obtus ou aigus, lorsqu'on n'y est pas absolument force, sont

mauvais en architecture, et qu'il n'y a que Tangle droit qui

puisse y faire un bon effet. Ils y perdraient leurs salons octo-

gones
; mais pourquoi le salon carre ne serait-il pas aussi beau ?

On ne serait pas oblige de supprimer les corniches pour sauver

la difficulte d'y bien distribuer les ornements qui y sont propres.
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lis ne seraient pas obliges de substituer des herbages et autres

gentillesses mesquines aux modillons, denticules et autres orne-

ments males dont on se servait ci-devant. Qu'ils veuillent bien

admirer les pierres qu'on tire des carrieres, qui, pour la plupart,

sont naturellement droites et a angles droits, et ne les pas gater

pour leur faire prendre des formes qui nous en font perdre la

moitie, et donnent par la des marques publiques du derangement

de nos cervelles. Qu'ils nous delivrent de 1' ennui de voir a toutes

les maisons des croisees cintrees depuis le rez-de-chaussee jus-

qu'a la mansarde , tellement qu'il semble qu'il y ait un pacte fait

entre eux de n'en plus faire d'autres. Qu'ils nous delivrent de ce

manteau plat, et qui n'orne point, dont ils ont jure de les envi-

ronner toujours. Combien d'autres graces n'aurions-nous pas a

leur demander si nous pouvions nous flatter qu'ils nous daignas-

sent ecouter! C'est ce qu'ils ne feront point. 11 ne nous reste qu'a

soupirer sur la ruine prochaine des beaux-arts.
»

— Tandis que Rousseau passe tranquillement sa vie a copier

de la musique, et ne songe plus, ce me semble, qu'a se faire

oublier, il s'eleve toujours, tantot parmi les pretres, tantot parmi

les beaux esprits, quelque critique contra ses ouvrages. M. de

La Harpe vient de faire un parall^le de Voltaire et de Rousseau,

ou ce dernier est fort maltraite. C'est etre consequent. Apres

avoir sacrifie les plus grands hommes du siecle passe sur les

autels du dieu de Ferney, pourquoi ne pas lui sacrifier aussi ses

contemporains ? Gependant M. de La Harpe a eu assez de cle-

mence pour ne point publier encore ce morceau ; il s'est contente

de le lire dans plusieurs societes. L'abbe Arnavon I'attaque plus

ouvertement dans son Discoiirs apologetique de la religion chre-

tienne. II en veut surtout au dernier chapitre du Contrat social,

G'est le sort de Rousseau d'etre refute par des gens qui n'ont

pas voulu ou qui n'ont pas su 1' entendre.

— Si ce siecle n'est pas celui des grands hommes, il est bien

celui des grands eloges. Je ne sais s'ils passeront tons k la pos-

terite, mais je doute qu'on puisse en prendre une idee fort avant

tageuse de 1' esprit et du gout de la litterature. Si Ton pouvait

oublier que Fontenelle a fait des eloges, je dirais volontiers que

de tons les genres d'eloquence possibles, je n'en connais point

qui soit plus fastidieux. Encore quel rapport y a-t-il entre les
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eloges de Fontenelle et ceux qu'on fait aujourd'hui ? II n'y en a

pas plus qu'entre un excellent portrait et un tableau d'imagina-

tion compose d'embl^mes empruntes de tous les lieux communs,

et surcharges d'ornements ridicules. Rien de plus interessant

que de peindre les hommes qui meritent de I'etre, et c'est sans

doute le plus bel hommage que le genie puisse leur rendre;

mais prendre a tache de les louer, d'exagerer toutes leurs vertus,

de pallier tous leurs defauts et de les representer enfin comme
des model es accomplis dans leurs travaux, dans leur etat, dans

leur condition, c'est je I'avoue, prendre beaucoup de peine pour

mal faire, et la meilleure piece ecrite dans ce gout aura toujours,

a mon gre, Fair d'un th6me d'ecolier. Si Ton n'a d'autre but

que de peindre la vertu, quen'ecrit-on des romans? Pour peindre

les hommes il faut se renfermer dans les bornes de I'histoire et

la veritable eloquence trouvera ce champ encore assez vaste. Je

ne puis me lasser de relire la Vie d'Agricola
;
je n'ai pas encore

pu me resoudre a fuiir la lecture du Punegyrique de Trajan.

Pensez-vous que, pour honorer Socrate, les Atheniens aient re-

presente ce sage sous les traits de Minerve ou d'ApoUon? Non.

Sa statue lui ressemblait ; elle avait comme lui le front sillonne,

les sourcils epais, le nez ecrase du haut. II faut que les ouvrages

consacres a la memoire des grands hommes aient la meme
verite, ounous n'y admirerons tout au plus que le talent de I'ora-

teur. Le heros qu'il aura voulu celebrer ne nous paraitra qu'un

mannequin taille et drape a sa fantaisie.

Voila bien des reflexions pour annoncer un £loge historique

de Bossuet, par M. Falber, chanoine de Besancon, ouvrage qui

a remporte le prix de I'Academie de Dijon. Quelque humeur que

puisse donner le grand nombre d'eloges dont nous sommes
inondes depuis quelques annees, j'avouerai que celui-ci n'est

point sans merite. Quoiqu'il soit trop diffus, quoique les memes
comparaisons y soient trop souvent repetees, comme celle du

vaisseau, et qu'il y en ait d'autres qui paraissent plus forcees

qu'ingenieuses, on le trouve en general assez bien ecrit; mais je

ne pense pas par exemple que le bon gout eut jamais imagine

de comparer I'erudition mise en oeuvre par le talent aux hombes

qui doivcnt tout leur effet a Vactivitd du mobile embrasd qui les

lance,

Ce discours nous represente Bossuet dans la chaire chre-
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tienne, dans I'education du dauphin et dans ses travaux theolo-

giques. Cette derniere partie est la plus longue; c'est a quoi Ton

devait s'attendre de la part d'un chanoine. Gependant si Bossuet

n'avaitpas ete plus orateur que theologien, on s'interesserait pent-

etre assez pen a son eloge. Quoi qu*en puisse dire M. Falber, on

lira toujours avec plus d'empressement son Histoire universelle

et ses Oraisons fun^hres que son Apocalypse^ ses Variations et

tons ses ouvrages de controverse.

L'article de ses demeles avec Fenelon est traite avec assez

d'impartialite. Si la soumission, la candeur, Thumilite chretienne

de I'archeveque de Gambrai ont toujours prevenu en sa faveur,

on a trop oublie la sagesse et la moderation avec laquelle Bossuet

a supprime les memoires qui pouvaient le plus justifier sa con-

duite envers les sectateurs de M'"'' Guyon, mais qui n'auraient pu

voir le jour sans causer un tres-grand scandale. J'ai lu ces me-

moires avec les pieces justificatives. II est certain que Theresie de

^Ime Guyon etait non-seulement la plus extravagante du monde,

mais aussi la plus pernicieuse au bonheur de la societe, qu'elle

avait deja fait beaucoup de progr^s, et qu'il etait essential de lui

oter a tout prix I'appui que pouvait lui donner le credit immense

de Fenelon.

11 est encore certain que Bossuet, loin d'irriter le roi, tacha

plusieurs fois de I'apaiser. Louis XIV n'avait jamais aime Fenelon;

rascendant prodigieux que cet ecclesiastique avait acquis dans

les premieres maisons de France lui faisait ombrage, et le talent

qu'il avait de plaire aux femmes le blessait personnellement. II

savait qu'on le regardait comme I'homme le plus seduisant de la

cour ; sans en etre jaloux, il le voyait avec peine, et souvent il lui

fit entendre que sa presence lui deplaisait. Un jour, 1'ayant ren-

contre chez M"^*" de Maintenon, il lui demanda d'un air impatient

:

Vous n*avez rien ti me dire sur mon fils? Quand I'afTaire du

quietisme eclata, il dit aux femmes qui raffolaient le plus de Fe-

nelon : Eh bien, ne vous Vavais-je pas dil? Ge fut en quelque

mani^re un triomphe pour lui.

Si I'ambition eut quelque part au zele de Bossuet, Fenelon

n'en etait pas exempt. II est prouve qu'il avait cherche a captiver

la confiance du due d' Orleans, et, s'il eut vecu, il est probable

qu'on I'eut vu ministre sous la regence. Serai t-ce un si grand

reproche a sa gloire ? Gomment cette ame si active et si sublime
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n'eut-elle pas ete ambilieuse ? Comment cette ame si tendre et

si sensible n'eut-elle pas ete seduite par le charme d'une ima-

gination aussi brulante, aussi exaltee que celle de M°^^ Guyon?

Get amour pur, cette ivresse celeste, cette ferveur divine qui pa-

rait si ridicule aux gens de sens froid est surement de toutes

les seductions la plus dangereuse pour les coeurs qui en sont

susceptibles.

— II y a deja longtemps que M. de La Harpe travaille a une

nouvelle traduction de la Pharsale en vers. II vient d'etre prevenu

par M. le chevalier de Laures, mais cet ouvrage, ainsi que celui

de Breboeuf, dont on a pourtant dit trop de mal, n'empecherait

pas que 1'ouvrage de M. de La Harpe ne puisse etre tres-neuf et

tres-interessant. Le chevalier de Laures n'a pas eu, comme il

I'annonce lui-meme, I'intention de traduire Lucain. II n'a voulu

faire qu'une imitation tr^s-libre et s'est m^me reserve le droit de

corriger et d'embellir son original. Les essais reussissent rarement

et ceux qui ne connaltront le genie du poete latin que par cette

nouvelle Pharsale ne le connaitront gu^re. M. le chevalier a

abrege infmiment son auteur
;
pour dire plus vrai, il I'a appauvri

et ne nous en a donne que le squelette. Dans la preface, il observe

que le grand reproche qu'on a toujours fait a Lucain est de man-

quer de meiTeilleux. II fait ensuite un pompeux etalage de la

maniere dont il y a supplee ; mais tout cela se reduit a quelques

petites fictions qui ne font rien a la marche ni a Finteret du

poeme. Ge qui mettra toujours une grande distance entre la

Pharsale et Vlliade ou VEnHde^ c'est que le sujet de la Phar-

sale ne forme pas une action merveilleuse et poetique. Le defaut

d'inveniion n'est pas dans les details, il est dans 1' ensemble. Les

pontes vraiment epiques ont tons suivi un systeme de merveil-

leux essentiellement lie au fond de leur sujet et dominant dans

toutes ses parties. G'est ce qu'on ne trouve pas plus dans le

poeme francais que dans celui qui lui a servi de module. Le ta-

lent de Lucain est de peindre avec energie, d'exprimer avec un
grand caractere des sentiments nobles et eleves. Peut-etre n'y

a-t-il aucun po^te de I'antiquite qui ait autant de pensee, autant

de nerf, autant de profondeur que lui. G'est le heros de la li-

berte, et I'sime de Brutus ne fut pas plus republicaine que la

^ienne. M. de Lauras s'est dispense de nous le faire reconnaitre

a ces traits ; cependant il nous fait entendre modestement que
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I'honneur de venger la memoire de Lucain de 1'injustice de ses

censeurs semble lui avoir ete reserve. Quelques vers plus ou

moins faciles, plus oumoins heureuxne suffisent pas pour rendre

des tableaux aussi vigoureux que celui de I'armee d'Afranius que

la soif a reduite au desespoir, ou le sublime enthousiasme de

Caton lorsqu'il refuse de consulter les oracles de Jupiter Amnion.

Quoique la traduction de M. Marmontel ne soit qu'en prose,

on y trouve infmiment plus de poesie et surtout de la poesie de

Lucain que dans les vers de M. le chevalier. Mais traduira-t-on

jamais ce poete comme I'auteur de Cinna et de Pompee en a

traduit quelques morceaux? G'etait la son veritable traducteur,

et puisque Gorneille devait traduire Lucain, de bonne foi ne me-

ritait-il pas la preference sur Thomas Akempis ?

— Voyage de M. Olof Toree, aumomer de la Compagnie

^uHoise des hides onentaleSy fait it Surate, ci la Chine, elc^

depuis le i^*" avril i750 jusquau 26 Juin 4752, publie par

M. Linnaeus, et traduit du suedois par M. Dominique de Blak-

(ford. A Milan, 1771. Ce voyage, [qui n'est connu ici que depuis

quelques semaines et qui ne Test gu^re encore, est fort seche-

ment ecrit. On y trouve cependant plusieurs details curieux sur

I'histoire naturelle des Indes et particuli^rement sur la botani-

que. C'est M. Toree qui a decouvert la fameuse plante Torenia

que M. Linnaeus a appelee du nom de son inventeur. Un homme
qui aurait eu la gloire de donner son nom a quelque coiffure

nouvelle eut fait plus de sensation dans ce pays-ci.

On a imprime a la suite de ce voyage un Precis historiqiie

de Viconomie rurale des Chinois, par M. Gharles-Gustave Ecke-

berg, capitaine de vaisseau suedois, et un autre Pricis de VHat

actueldes colonies anglaises dans VAm^rique septentrionale, par

M. Dominique de Blakford. Ges deux dernieres brochures sont

plus generalement interessantes que le Voyage, L'auteur de la

premiere a recueilli beaucoup d'observations utiles sur 1'agricul-

ture chinoise, et je n'ai rien vu sur le sujet de plus exact et de

plus suivi. Ge qu'il dit des avantages qu'on retire de la culture

du riz semblerait presque favo riser les philippiques de M. Lin-

guet contre Tusage du pain. Dans la seconde , on repand un

grand jour sur la question qui s'est elevee entre les colonies et

le Parlement d'Angleterre a 1'occasion de I'edit sur le droit du

iimbre. M. de Blakford soutient avec beaucoup de force et de
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simplicite le droit des colonies. N'ayant point de representants

au Parlement, ce n'est que dans les assemblees de leur pays ou

elles en ont que les taxes peuvent leur etre justement imposees,

puisque selon le droit de citoyens anglais, dont les colonies

jouissent, aucune communaute ne peut etre chargee de nou-

veaux impots sans son propre consentement. Le morceau de ce

recueil qu'on lira, je crois, avec le plus d'interet, c'est la reponse

de M. Franklin, de Philadelphie, a I'interrogatoire qu'il subit

devant la Chambre des communes du mois de fevrier 1766,

lorsque la revocation de Facte du timbre y fut mise en delibera-

tion. On discute dans cet interrogatoire des matieres infmiment

delicates. Tout droit, toute autorite a des limites dont il ne faudrait

jamais approcher, qu'il faudrait meme, s'il etait possible, laisser

eternellement inconnues. Quel sera I'equilibre d'une constitution

oil les extremes du pouvoir ne pourront plus se balancer avec une

sorte de liberte? En politique comme en theologie, il est des

mysteres aussi dangereux a decouvrir que la boite de Pandore.

— Journal dhin voyage de Constantinople en Pologne fait

a la suite de Son Excellence M. Jacques Porter^ ambassadeur

d'Angleterre^ par le R. P. Joseph Boscowich, de la compagnie de

Jesus. Ge voyage en un volume in-12 vient de paraitre sous la

protection de MM. Grasset etC% librairesa Lausanne. Les chariots,

les bullies, les diners, les soupers, jouent un grand role dans cette

relation ; a cela pres, ce n'est qu'une description geographique,

lourde etennuyeuse de tons les endroits ou leR. P. a passe ; les

heures etles minutes qu'il a mis a aller d'un endroita un autre

;

un long recit de toutes les calamites qu'eprouvent les elrangers

dans les pays pen frequentes ; rien d' interessant, rien de neuf, rien

en un mot qui puisse engager a lire cet ouvrage, dont cependant

I'editeur attend un grand succes. C'est ceque je lui souhaite.

— II parait une brochure d'une centaine de pages sur les

etablissements faits par I'Hotel de Ville de Paris pour secourir les

noyes et les rappeler a la vie^ La derniere partie de cetle bro-

1. Ph.N-. Pia, ancien echevin de la ville de Paris, est I'auteur de cette

brochure, qui fut suivie de sept autres sous ce titre generique : Details des succes

de I'etablissement que la ville de Paris a fait en faveur des personnes noyees. A
la fois didactique et historique, le recueil de Pia embrasse la p^riode de juin 1772

k decembre 1781. II est termine par un Precis du succes, etc., pour serviv de sup'

plement, etc, 1789, in-12.

X. 47
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chure merite attention. L'efficacite et les inconvenients des

moyens connus et usites tant a Paris qu'en differents pays y sont

examines et discutes, et rendent ce petit ouvrage interessant pour

tout ami de rhumanite.

JUILLET

T^ree^ tragedie de M. Renou, n*a pu etre representee qu'une

seule fois, jeudi 3. Quoiqu'on ait a peine ecoute le dernier acte,

les premiers avaient ete si bien recus que I'auteur voulut d'abord

en appeler a une seconde representation ; il la fit meme annoncer

le lendemain avec des corrections ; mais les Gomediens n'ayant

pas voulu les recevoir, il a pris enlln sagement le parti de retirer

son ouvrage.

On pretend que Ter^e est le fruit d'unegageure, I'auteur, qui

est membre de fAcademic royale de peinture, ayant parie avec

un poete que, quoiqu'il n'eut jamais fait de vers, il ferait plutot

une tragedie que lui ne ferait un tableau *. II faudrait voir le

tableau du poete pour juger de quel cote est Tavantage. Ce qu'il

y a de certain, c'est qu'on trouve dans la tragedie du peintre,

malgre tons ses defauts, de belles scenes, plusieurs situations

theatrales, et quelques vers heureux. Pour la gageure, elle paraitra

moins temeraire lorsqu'on saura que ce n'est qu'au bout de quinze

ans que M. Renou I'a perdue ou gagnee.

Le sujet de Teree a deja ete traite par M. Lemierre. 11 a suivi

la fable avec plus d' exactitude, mais sa piece n'a pas mieux reussi.

Cela a fait dire a M"* Arnould que les Teries (Terray) ne reussis-

saient point aux Francais, Le ministre sur qui le jeu de mots

tombe sait trop la justice que lui rend tout le public eclaire pour

ne pas rire lui-meme de cette pointe, et il craint trop les retran-

1. Nous sommes plus port6 k ajouter foi a la version qui fait de la tragedie de

Renou le seul sujet du pari. Elle ne dit pas que Lemierre, que Ton cite comme
ayant tenu la gageure, se soit engage a prendre la palette et le pinceau. La tragedie

de Renou avait pour titre Teree el Philomele; elle fut iraprim^e en 1773, Amster-

dam et Paris, in-8". (T.)
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chements inutiles pour en faire sur les bons mots dans un temps

oil notre indigence est si grande sur ce point comme sur tant

d'autres, temoin la tragedie de M. Renou.

— Tout Paris s'est lamente avec raison sur la retraite du

grand Caillot; chacun a jure de ne pas paraitre a la Gomedie-

Italienne des qu'on ne I'y verrait plus. Ges serments n'ont pas dure

au dela de la cloture ; on est retourne aux Italiens, on y a applaudi,

et on ne se souvient de Gaillot que pour blamer sa retraite, et

non pour regretter son talent.

— Vers le meme temps, le 27 d'avril, la mort nous a enleve

presque subitement M. Glaude-Humbert Piarron de Ghamousset,

ci-devant conseiller du roi, maitre ordinaire en sa chambre des

comptes, citoyen vertueux et celebre par son amour pour le bien

public. Personne n'en a parle ni ne pense a le regretter. Athe-

niens ! Un citoyen zele et vertueux est cependant bien aussi rare

qu'un auteur celebre. Nous devons a M. de Ghamousset nombre

d'etablissements utiles. G'est lui qui a fonde la petite poste a

Paris ; c'est lui qui a donne le premier I'idee des moyens a

employer pour secourir les noyes, et nombre d'autres projets

dont on a parle dans ces feuilles a mesure qu'ils ont paru ^ M. de

Ghamousset avait pousse 1'amour de I'utilite publique jusqu'au

fanatisme ^ Gette vertu lui a ete plus nuisible qu'avantageuse. 11

avait plus d'une fois derange ses affaires pour la reussite de ses

projets. La malice et la jalousie n'ont jamais cesse d'y mettre des

entraves; il n'a retire de tons ses travaux que la reputation d'un

fou et d'un homme ridicule, et le plus parfait oubli depuis qu'il

n'est plus. Si Ton en croit le bruit pubUc, il est mort en faisant

I'essai de medicaments qu'il preparait pour les pauvres. Gette

seule opinion meriterait des regrets eternels. Geux qui le voyaient

de pres assurent que le chagrin a contribue a avancer ses jours,

4. Voir tome III, 311 et 411; IV, 119, et V, 298.

2. Ghamousset ne se maria pas, parce qu'il desesperait de trouver une femme
dont I'active bienfaisance se pr6tat a tous ses projets philanthropiques. J.-J. Rous-

seau etait plein de respect pour lui. Un jour que le philosophe 6tait visits par cet

homme g6n^reux, il lui t^moigna son estime d'uiie maniere bizarre; il etait assis, il

ne se leva pas, ne le salua pas, se donna garde de le reconduire, et lui dit : « Je

vous estime irop pour vous traiter comme le reste des hommes. » Ghamousset
^tait ne en 1717. On recueiilit de son vivant \tx\e partie de ses Memoires sous le

litre de Vues cVun citoyen, 1757, in-12, ot apr6s sa mort, en 1783, ses OEuvres

completes, pr6ced6e8 de son cloge, par I'abbe Gotton Des Houssayes, bibliothecaire

de Sorbonne, 2 vol. in-8°. (T.)
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et qu'une medecine prise mal a propos lui a cause une inflamma-

tion dont il est mort en trois jours de temps.

Son genie etait fecond en projets utiles, mais son esprit man-

quait de nettete dans les details; peut-etre meme n'avait-il pas

dans le caractfere la fermete et le sang-froid necessaires pour

I'execution de toute entreprise; mais attendrons-nous que nous

trouvions des hommes parfaits pour rendre hommage a la vertu?

Avons-nous le droit d'etre si difliciles? La memoire de celui-ci

doit se conserver dans toute ame honnete et sensible au bonheur

de rhumanite.

M. de Ghamousset me rappelle un homme qui vint cet hiver

me faire lire un projet d'etablissement d'une ecole gratuite, dont

il etait I'inventeur, et dont il soUicitait la surintendance en meme

temps que le privilege. 11 s'agissait de former deux cents jeunes

gens de famille pauvre, pour le commerce, les arts mecaniques

et I'economie politique. On pent juger, par cet expose, de I'extra-

vagance de cette pretention. Get etablissement ne devait durer

que dix ans; il prenait ses ecoliers a I'age de douze ans, etc., il

ne demandait de fonds qu'un sou sur chacun des billets de loterie

publique et particuliere qui se distribuent dans Paris. Gela pent

s'evaluer. J'entrai en detail sur ses calculs de recette et de

depense, et je lui prouvai qu'il ne pourrait pas se tirer d' affaire.

(( Pardonnez-moi , me repondit-it avec une franchise dont je ne

suis pas encore revenu, la premiere anneeje n'y gagnerai pas;

mais ensuite la sobriete sera la premiere vertu que j'inspirerai a

mes eleves, j'aurai la clef de la caisse, je ne rendrai compte a

personne, et au bout de dix ans je m'en vais. » Son projet ne fut

pas recu. II y a quelque difference de cet homme a M. de Gha-

mousset. Nous pouvons conclure que les faiseurs de projets ne

nous manqueront pas, mais que les ames pures et desinteressees

ne sont pas aussi faciles a trouver.

— L'empereur de la Ghine a envoye au roi seize dessins faits

par des missionnaires de la compagnie de Jesus, et I'a prie de les

faire executer par nos plus habiles graveurs. II en a coute plus

de cent mille ecus. Ges dessins representent les principales cere-

monies de la cour de Pekin et differentes victoires de l'empereur.

Ge qu'il y a de plus singulier dans ces batailles, c'est qu'on n'y

tue aucun Ghinois, qu'on n'en blesse pas mtoe un seul. Piien n'a

ete recommande plus expressement aux dessinateurs que cette
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meiTeilleuse circonstance. N'est-ce pas exactement la fable du
Lion :

Si mes confreres savaient peindrei.

M. Zimmerman n'oubliera pas, j'espere, ce trait-la dans la

premiere edition de son livre sur I'Orgueil national^ ?

Les planches chinoises ont ete gravees avec le plus grand soin,

sous la direction de M. Cochin. Le roi ne s'en est reserve qu'un

tr6s-petit nombre d'exemplaires dont il a fait des presents. II a

charge M. le controleur general d'en envoyer un exemplaire a

M. Necker, envoye de Geneve. Gette faveur distinguee est d'au-

tant plus flatteuse pour M. Necker, que Sa Majeste a daigne

rappeler a cette occasion, avec beaucoup de bonte, les services

qu'il a rendus a la compagnie des Indes, et qu*elle en a parle

meme comme du seul homme capable de ressusciter une branche

de commerce si importante a I'Etat.

— On vient de reimprimer une Lettre de M. Le Franc de

Pompignan ci M. Racine sur le theatre en general, et sur les tra-

gedies de son pdre en particulier ^ Gette lettre n'a pas gagne a

la reimpression. Elle est precedee d'un eloge pompeux au nom de

I'editeur, qui n'est pas, je crois, M. de Voltaire. On a joint a cette

Lettre unepi^ce de vers dudit M. de Pompignan, intitulee Racine

a Mademoiselle Le Couvrew% et trois lettres de Jean Racine, qui

n'avaient point ete imprimees, parce qu'elles ne meritaient pas

de I'etre. Le nom de leur auteur suffit a peine pour leur servir

de passeport. Les vers a M''^ Le Gouvreur sont peut-etre ce que

M. de Pompignan a fait de mieux, parce qu'il n'avait que dix-

neuf ans quand il les composa, et que les projets et les pretentions

qui ont depuis dirige sa plume n'avaient point encore gate I'es-

prit que Ton ne pent lui refuser.

— M. I'abbe Millot, des Academies de Lyon et de Nancy,

vient de faire paraitre les cinq derniers volumes de son Ilistoire

g^nerale, Geux-ci contiennent toute I'histoire moderne depuis la

defaite des Romains par Glovis, an de Jesus-Christ Zi86; il la con-

1. La Fontaine; le Lion abattu par Vhomme, livre III, fable x.

2. Yon Nationahtolze {Aq. I'Orguoil national) j Zurich, 1758, in-8\ Reimprime
en alleraand en 1760, 1768, 1779 et 1789; traduit en fran^ais en 1769, 1 vol. in-i2.

Zimmerman (Jean-George) n6 en Suisse, a Brugg, en 1788, mourut en 1795. (T.)

3. 1773, in-8o.
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duit jusqu'a notre derni^re guerre avec les Anglais. II s'arr^te

aux traites de 1763.

Cette derni^re partie de son ouvrage est encore plus soignee

et plus hardie que la precedente. Sans sortir des bornes que

prescrivent la sagesse, la prudence et la raison, il aura la gloire

d' avoir detruit plus de prejuges et fait faire plus de chemin a

I'esprit de tolerance que le patriarche de Ferney, et peut-^tre

que tons les philosophes reunis. Sans declamation, sans exage-

ration, il attaque tons les prejuges, il ne blesse ni ne flatte, mais

il entraine insensiblement a son avis par le seul pouvoir de la

verite. Ceux qui se destinent au penible emploi d'instituteurs de

la jeunesse doivent savoir par ccEur le plan de ses ouvrages et

surtout ses prefaces. Le discours preliminaire sur I'etablissement

de Barbares dans 1'empire remain, qui est a la tete des cinq der-

niers volumes, est un precis historique aussi curieux qu'in-

structif et comme nous en avons peu. Son ouvrage est divise en

quinze epoques. Contraint a revenir souvent sur ses pas pour

Jeter sur les premiers temps de notre monarchie toute la clarte

dont ils etaient susceptibles, il a le merite de ne se pas repeter

et d'etre toujours interessant. Ses vues sur la decadence de I'em-

pire remain, I'histoire du gouvernement feodal, et en general

tout le discours preliminaire me paraissent un chef-d'oeuvre. II y a

joint la traduction d'un fragment de YEssai sur Vhistoire de la

soci^ti civile par M. Ferguson, professeur de philosophie morale

a rUniversite d'^dimbourg. Ce morceau donne de grandes lu-

mi^res sur les principes et les moeurs des barbares qui ont fonde

tant de monarchies modernes. Quoiqu'il soit peut-etre plus ner-

veux que 1' ouvrage de M. I'abbe Millot, il ne lui nuit point, et il

ajoute a I'effet general qu'il s'est propose.

On a reproche a M. I'abbe Millot d' avoir un peu tronque

I'histoire des Grecs dans ses quatre premiers volumes. Ce reproche

n'est pas sans fondement, mais elle est si connue qu'on peut le

lui pardonner. Peut-etre pourrait-on avec plus juste raison lui

reprocher d' avoir, dans ses derniers volumes, appuye avec trop

de complaisance sur I'histoire de France. II semble en effet sou-

vent qu'il ne parle de I'histoire des autres pays que relativement

a elle. Cette predilection est un defaut dans une histoire gene-

rale.

Cette mani6re d'ecrire I'histoire et d' avoir substitue des ele-
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ments aux abreges est tres-utile a la jeunesse, et est agreable

pour ceux qui, cleja instruits, ne veulent que se retracer les eve-

nements et leurs causes ; mais les reflexions qui en resultent sont

plus aflligeantes que consolantes pour I'humanite. II est facheux

que le rapprochement des faits dans presque toutes les histoires

soit au desavantage des hommes, et les montre si fort en laid.

Que deviennent alors les sublimes raisonnements et les declama-

tions de nos auteurs modernes? Eclairez les hommes, disent-ils,

vous les rendrez sages et heureux. Les Remains, les Atheniens

manquaient-ils delumiere? Les discours de Socrate,les dialogues

de Platon, tons ses ouvrages et ceux de Giceron, etc., valaient

bien les notres. Certainement, Solon, Socrate, Ciceron etaient des

hommes. Plutarque nous rapporte une conversation des sages

qui prouve que la philosophie des I'etablissement d'Athenes se

portait principalement sur la politique, comme il arrive presque

toujours a la naissance et a la decadence d'un empire. Socrate

fut le premier qui I'appliqua aux moeurs. Enfm qu'on me cite une

idee, une vue que les anciens n'aient pas eue avant nous. Alci-

biade, car j'aime Ath^nes, et j'aime a y puiser mes exemples,

Alcibiade, dis-je, et nombre d'autres de tout si^cle et de tout

pays, prouvent ce que deviennent les bonnes lois, les bons gou-

vernements, la sublime philosophie, quand les passions se met-

tent en tete d'etre les plus fortes ; elles vous bouleversent la

philosophie, la politique, les empires. Et puis raisonnez. Que

conclure de la? Qu'il faut, s'il vous plait, messieurs les auteurs,

se determiner a prendre les hommes tels qu'ils sont, parce que

tels ils ont ete, tels ils seront. Travaillez, courez apres votre chi-

m^re; si elle vous rend heureux, autant celle-la qu'une autre:

mais dites-vous bien que si vous parvenez jamais a la chose im-

possible, a forger un gouvernement parfait, vous ne tenez encore

rien, si vous n'avez pas pour le maintenir tel le talent de Josue,

afm d'arreter le soleil dans sa course et de deranger I'enchaine-

ment des evenements, etc. Le plus haut degre de I'etat de per-

fectibilite n'est qu'un point; arrive a ce point, il faut decroitre.

M. I'abbe Millot ne porte pas ses pretentions si loin, ilsecon-

tente de relever les fautes et les abus qui ont ete commis par les

hommes dont il decrit I'histoire. II exhorte ses contemporains a en

faire leur profit. Enfin il voit les hommes comme ils sont ; il les

aime et il les plaint :"c'est tout ce que Ton peut faire, de plus sage.
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— M'"« Gornuel, si celebre dans le siecle passe par ses bons

mots, disait de la promotion qui se fit de huit marechaux de

France apr^s la mort du grand Turenne, que c'etait la monnaie

de M. de Turenne. G'est beaucoup si Ton peut dire de tous nos

fabulistes nouveaux que c'est la monnaie de La Fontaine. Quoi-

qu'il ait dit lui-meme de la Fable :

Ce champ ne se peut tellement moissonner

Que les derniers venus n'y trouvent k glaner,

il en etait si pen persuade pour son propre compte qu'il n'a pas

invente une seule fable, et qu'il s'est contente de traiter des

sujets anciens. II est vrai qu'il se les approprie avec tant de

grace, avec tant d'originalite qu'il parait en etre le premier in-

venteur; cependant son exemple me confirme dans I'idee oii j'ai

toujours ete que le genre de la fable est un genre infmiment

borne, ainsi que celui de I'idylle et en general tous ceux qui exi-

gent une grande simplicite dans le plan et dans 1'execution.

Qu'est-ce qui fait qu'on lit avec tant de plaisir Phedre et La Fon-

taine apr^s Esope? G'est que leurs ouvrages avec le meme fonds

ont chacun une mani^re differente, mais toujours parfaitement

convenable au sujet. Esope a la naivete du genie; Phedre, celle

de I'esprit; La Fontaine Tune et I'autre, et surtout celle du carac-

t^re qui est peut-etre une partie essentielle de ce que nous ap-

pelons la grace dans la poesie et dans les beaux-arts. D'apr^s

tout cela je suis fort tente de croire qu*il est difficile d'imaginer

de bonnes fables sans copier plus ou moins fisope, ou d'en ecrire

sans imiter plus ou moins La Fontaine. J'avouerai meme que

MM. La Motte, Aubert, Dorat, Boisard, Imbert et Le Monnier, ne

m'ont pas encore desabuse. Peut-etre serai-je plus heureux

quand nous aurons I'avantage de posseder les fables de M. Wa-
telet, et celles de M. le due de Nivernois.

Ges reflexions peut-etre fort hasardees ne m'ont pas empeche
de rendre justice a M. Boisard; elles ne m'ont pas prive non plus

du plaisir que j'ai eu a parcourir les nouveaux recueils de

M. Imbert et de M. I'abbe Le Monnier qui viennent de paraitre.

Tous deux ont leur merite.

M. Imbert s'est deja fait connaitre avantageusement dans la

litterature par son poeme intitule le Jugement de Paris, Si ce
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poeme ressemble un peu aux tableaux cle nos artistes a la mode

ou Ton trouve plus d'ornements que d'idees et plus d' eclat que

de naturel, il n'annonce pas moins une imagination brillante et

du talent pour les vers. Ses Nouvelles Fables, dediees a madame

la dauphineS quoique ecrites avec plus de negligence, ne man-

quent point de grace, d' elegance et de facilite. Le plus grand

reproche qu'on puisse leur faire, c'est de n'etre pas vraiment des

fables. Gela importerait sans doute assez peu aux lecteurs si elles

avaient d'ailleurs un merite bien distingue ; mais a quelques ex-

ceptions pr^s elles n'ont, ce me semble, aucun caractere marque.

Tantot Ton ne devine point le but que le poete s'est propose,

tantot Ton est fache de la peine qu'il a prise pour nous y con-

duire. Une autre fois, Ton n'apercoit aucun rapport naturel entre

Taction et I'objet moral dont elle devait etre I'embleme. La ver-

sification la plus heureuse ne saurait couvrir ces defauts. M. Im-

bert a emprunte souvent ses sujets de I'allemand de Lichtwehr,

de Glein, de Gellert et de Lessing. On sait que les fables de ce

dernier, malgre tout I'esprit dont elles petillent, forment plutot

un recueil de maximes et de bons mots qu'un recueil de fables.

On a deja eu plusieurs fois occasion de parler de M. I'abbe

Le Monnier. Sa traduction des comedies de Terence, sans avoir

I'elegance de I'original, est tr^s-estimable. Gelle qu'il a faite des

Satires de Perse est peut-etre un modele de traduction litterale

;

elle a du moins I'avantage de faire lire dans une heure un auteur

qu'on serait des mois entiers a dechiffrer sans ce secours. Ses

fables etaient attendues avec empressement; on en a vu quelques-

unes dans ces feuilles. La maniere interessante et naturelle dont

il les recite en societe leur avait donne beaucoup de reputation.

Peut-etre trouvera-t-on a la lecture que la plupart avaient grand

besoin de cette espece d'illusion pour assurer leur succes.

Les dilFerents morceaux que M. I'abbe Le Monnier nous donne

sous le titre de Fables, Contes et £pitres % ne sont pas a beau-

coup pres d'un merite egal. Quelques-unes de ces fables ont le

sens le plus fm, le plus profond, le plus ingenieux; d'autres sont

de I'invention la plus commune et de Texecutiv^n la plus plate. En
general, elles sont remplies de negligences et surtout de longueurs

1. Amsterdam et Paris, 1773, in-8°. Frontispice de Moreau, grav6 par Nee.

2. Paris, 1773, in-S". Une figure de Cocliin, gravee par Provost.
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insupportables. A force de pretendre au naturel et de se laisser

aller a son genie, il tombe souvent dans un style lache et trivial.

A cote d'un mot sublime, vous rencontrez une phrase du plus

mauvais gout. M. I'abbe Le Monnier a trop oublie que le bavar-

dage est a deux mille lieues de la naivete, au moins de celle qui

pent plaire, et que le mauvais ton, le ton pedant n'est jamais

celui de la nature. Le naif a, comme le sublime, une precision

qui lui est propre. La Fontaine, le plus neglige des poetes, n'en

a pas moins toujours le ton de la meilleure compagnie; mais La

Fontaine vivait chez M™*' de Sevigne et de La Sabliere, et cette

societe ressemblait fort peu, je parie, a celle des abbes de la

Sainte-Chapelle.

Toutes les fois que M. Le Monnier a quelque idee philoso-

phique a exprimer, quelque trait de sensibilite a peindre, son

genie est au niveau de son sujet; mais lorsqu'il s'agit de rendre

une image riante, de faire une plaisanterie legere,il n'y est plus

:

alors sa mani^re devient froide, commune et lourde.

Son Discours sur la Fable m'a paru rempli de paradoxes et

ridiculement ecrit, tout a fait dans le gout du celfebre Mathana-

sius. Apres avoir explique en pedagogue I'origine du mot fahle,

il pretend qu'on ne saurait en donner une bonne definition. La

Motte a dit que la fable est une instruction deguisee sous Talle-

gorie d'une action; mais en adoptant cette definition, il faudrait

done retrancher du recueil de La Fontaine toutes les fables qui

n'offrent pas un sens allegorique. Or il vaut mieux retrancher la

definition de La Motte : done il faut renoncer a definir la fable.

Je ne vois qu'une chose a retrancher dans tout cela. Mais ce n'est

pas la definition de La Motte, et bien moins encore les fables

charmantes qu'on nous rappelle ici.

Qu'il y ait dans le recueil de La Fontaine quelques mor-

ceaux de poesie interessants sans etre des fables, s'ensuit-il que

Ton ne doive point definir la fable? Ce n'est pas pour soumettre

les chefs-d'oeuvre du genie a I'epreuve d'une analyse scolastique

qu'on s'est etudie a observer la nature et les limites de chaque

genre, c'est pour faciliter aux jeunes gens la connaissance des

arts et pour arreter les progres du mauvais gout.

Si rexpression : Cela n'est pas dans le genre, si cette expres-

sion dont se plaint M. Le Monnier avec tant d'humeur est plus

commune aujourd'hui qu'elle ne I'a jamais ete, est-ce la faute de
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nos auteurs ou celle du public qui les juge? A-t-on jamais

meconnu d'une maniere plus etrange les proportions, le gout,

I'esprit, le ton qui appartiennent a chaque genre, a chaque sujet?

Nos prosateurs sont devenus poetes, nos poetes metaphysisiens

et ainsi du reste. Cependant, ce qui fait essentiellement la perfec-

tion d'un ouvrage, c'est cette unite precieuse que les anciens re-

gardaient avec raison comme le premier principe de la morale et

des arts, et sans laquelle on ne concoit ni harmonie ni beaute.

M. I'abbe Le Monnier a fait quelques fables superieures a

celles de La Motte, mais La Motte les defmissait mieux que lui.

Peut-etre sa definition serait-elle encore plus complete s'il eut dit

que la fable est une instruction deguisee sous I'allegorie d'une

action simple et qui pent se peindre facilement aux sens.

On dirait presque que M. I'abbe Le Monnier n'a eu d'autre

but dans son discours que celui de persuader a ses lecteurs qu'il

a fait ses fables comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le

savoir. Cette ignorance sied bien aux grands talents. La preten-

tion au genie est la manie de ce siecle. Autrefois on se conten-

tait a moins, et Ton ne pretendait qu'a I'esprit.

AOUT.

La nouvelle Edition des OEuvres de MolUre par M. Bret parait

depuis quelquesjours ; elle repond parfaitement a I'idee qu'on s'en

etait faite surla seule reputation de I'editeurconnu par ses fables

orientales et quelques comedies mediocres, mais elle est loin de

remplir les voeux qu'on avait formes depuis longtemps pour I'en-

treprise d'un ouvrage de cette importance. On I'a trouvee assez

bien executee pour la partie typographique. Les caract^res sont

beaux, 1'impression passablement correcte. On eut desire cepen-

dant de plus beau papier et des gravures plus soignees ^ Rien de

plus insupportable que la negligence ou la mediocrite dans des

1 . Les six fleurons et les trente-trois vignettes de Moreau comptent parmi les

plus belles pieces de son oeuvre. Voir sur cette edition la longue note du Guide de

MM. Cohen et Mehl.
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ornements dont on aurait pu se passer, et qui deparent un livre

lorsqu'ils ne rembellissent pas.

M. Bret a mis a la tete de cette edition un Biscours prdimi-

naire qui ne nous apprend rien de neuf, la Vie de MolUre^ que

nous avons deja vue dans les Melanges de litterature de M. de

Voltaire, et quelques extraits des Memoires deGrimarest. Ghaque

pi^ce de Moliere est precedee d'un avertissement qui, pour etre

un peu plus etendu que ceux des editions precedentes, n'en est

guere plus curieux. Les observations grammaticales, distinguees

de celles de I'editeur, ne peuvent etre interessantes que pour des

etrangers qui ne savent pas encore notre langue. On nous les

amene cependant dans la preface d'une mani^re aussi emphatique

que mysterieuse, comme le fruit des travaux de I'Academie fran-

caise. Assurement, messieurs les Quarante n'ont jamais mieux

prouve qu'ils avaient de 1' esprit comme quatre. Le commentaire

meme de M. Bret renferme par-ci par-la quelques reflexions assez

justes. On en a remarque particuli^rement dans la critique des

Femmes savantes et du Tartufje^ mais en general on n'y trouve

presque rien de ce qu'on y voudrait trouver, ni recherches

instructives, ni anecdotes importantes, ni vues utiles au theatre.

Enfin, le seul service que nous ait rendu M. Bret, c'est d'avoir

multiplie les exemplaires d'un auteur qui fera eternellement la

gloire et les delices de sa nation. N'est-ce pas un merite suffi-

sant pour meriter notre reconnaissance? Gombien n'en aurait-

il pas eu s'il avait rempli vraiment I'objet qu'il semblait se pro-

poser !

Ah! qu'un bon commentaire sur Moliere serait un ouvrage pre-

cieux! D'abord, il n'est point d'ecrivain qui eut pu fournir autant

de remarques utiles sur la langue; personne ne I'a jamais maniee

avec autant dehardiesse et de facilite que lui, personne n'a jamais

dit en vers des choses plus difficiles a dire, et jamais personne

ne les a dites si naturellement. Nous n'avons aucun auteur qui

ait employe plus de gallicismes, plus de tons et de dialectes diffe-

rents. En comparant ses premiers ouvrages avec les derniers, on

eut pu observer tons les progres que la langue a faits de son

temps, ou plutot tons ceux que ce grand homme lui a fait faire.

Si rJitourdi est encore plein d'incorrections, avons-nous quelque

ouvrage en vers plus purement ecrit que le Misanthrope ou les

Femmes savantes? II ne fallait point remarquer les mots suran-
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lies, les lours qui ont vieilli, sans examiner en meme temps si

nous y avions perdu ou gagne. Peut-etre que des observations

bien vues sur ce point auraient pu rajeunir plusieurs mots que

Ton regrette tons les jours, et nous dedommager au moins

d'une partie de nos pertes. Ce travail n'eut pas ete indigne d'un

philosophe et d'un homme de gout.

II en etait un autre bien plus agreable et bien plus impor-

tant : c' etait de rechercher dans les ouvrages du temps et dans

la tradition qui s'est conservee au theatre le succes que les come-

dies de Moliere eurent dans leur nouveaute et celui qu'elles ont

de nos jours ; la maniere dont elles etaient jouees alors et la

mani^re dont elles le sont aujourd'hui, de comparer ces diffe-

rences et d'en rendre raison.

Une tache plus penible, mais qui eut contribue a rendre ce

commentaire infmiment agreable, c'eut ete de nous faire con-

naitre les anecdotes, les usages et les originaux qui ont pu servir

de fond ou de modele au pinceau de notre auteur. Pour executer

ce projet, il eut fallu rassembler beaucoup de materiaux et ne se

permettre d'en faire usage qu'apres I'examen le plus scrupuleux.

Le travail eut ete long et difficile, mais il aurait pu produire des

decouvertes fort interessantes. Un commentaire historique et phi-

losophique sur le theatre de Moliere serait, ce me semble, la

forme la plus piquante qu'on put donner a I'histoire de nos moeurs,

de nos usages et de nos ridicules. On pourrait entreprendre cette

histoire sans avoir le genie et les talents de Moliere, mais il fau-

drait avoir son esprit et sa philosophic, ce qui n'est guere plus

commun que son genie ou ses talents.

Dire que Moliere est le premier des poetes comiques, que sans

avoir la regularite de Terence et la gaiete petulante de Plaute, il

les a surpasses tons deux, c'est encore a mon gre n'en donner

qu'une idee tres-imparfaite. Ce qui me fait surtout admirer ses

chefs-d'oeuvre, c'est que j'y trouve plus de profondeur, plus de

vraie philosophic que dans les ouvrages les plus serieux des

anciens et des modernes. Quel poete, quel philosophe, quel his-

torien a jamais peint I'homme avec plus d'energie, avec plus de

verite que lui? Gorneille et Racine nous peignent des heros, les

fureurs de I'ambition et les faiblesses de 1'amour. Pascal et Nicole

n'ont considere I'homme que sous un seul point de vue, qui n'est

ni celui de la nature ni celui de la societe. Tacite et Plutarque



270 GORRESPONDANGE LITTERAIRE.

nous ont represente surtout Fhomme public. Moliere nous monlre

celui de tons les ages, de tous les etats, de toutes les conditions.

Nous voyons dans ses tableaux I'image fidele de nos travers, de

nos ridicules, de nos vices et de toutes les passions qui font le

bonheur ou le malheur de I'liumanite. Et quel n'est point I'art

de son pinceau! II saisit non-seulement les grands traits qui

caracterisent I'objet qu'il veut peindre, il en saisit encore, si

j'ose m'exprimer ainsi, les nuances les plus familieres, et sait

les rendre piquantes. L'homme du monde n'y voit qu'un ridicule

bien rendu, le philosophe, sous le voile de la plaisanterie, aper-

coit une vue lumineuse et profonde. Si les hommes pouvaient

etre corriges, comment ne le seraient-ils pas par le theatre de

Moliere? Est-il un ridicule et un vice nuisible aux douceurs de la

societe que son genie n'ait attaque de la maniere la plus vive et

la plus ingenieuse? Je sais que ses pieces prechent quelquefois

une morale qui ne conviendrait guere a des republiques telles

que Rome, Sparte ou Geneve; mais je ne pense pas qu'il y en

ait une seule dont le but general ne soit de renforcer le caractere

de la nation et de lui conserver les moeurs faciles et douces qui

I'ont rendue si aimable aux yeux de toute I'Europe et qui sont

peut-etre les seules dont elle soit susceptible. Moliere est done a

mes yeux le premier legislateur du bon gout et de la bonne com-

pagnie. Apres avoir joue tous les ridicules de I'avarice, de I'hy-

pocrisie, de la vanite, de la faiblesse, de la jalousie, il a meme
joue celui de la vertu dans le Misanthrope. Gomme cet exces

est malheureusement le plus rare, il ne faut pas s'etonner si ce

tableau ne fut pas aussi bien senti que les autres ; il n'en a pas

moins de verite, et la vertu la plus misanthrope pourrait-elle

s'en piaindre, en considerant que ce sujet olFrait le moyen le

plus infaillible de reunir dans un seul cadre et sous le point de

vue le plus saillant la critique de tous les vices qui deshonorent

I'humanite.

On a dispute et Ton disputera peut-etre encore longtemps

pour savoir si Moliere a epuise tous les grands caracteres de la

comedie. Je suis persuade que nos travers et nos ridicules sont

sans nombre, que la maniere de les mettre en jeu ou de les faire

contraster pent etre variee a I'infmi. Je suis encore tres-con-

vaincu que le vrai genie voit toujours fort loin au dela des limites

ou se renferment les esprits vulgaires. Je ne doute point que
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Moli^re ne put trouver encore clans ce siecle assez d'originaux

dignes d'occuper la scene; cependant j'avouerai qu'en repassant

la liste des vices et des ridicules de la societe, je n'en trouve

point d'aussi generalement interessants que ceux qui ont ete

traites par Moli^re. Ceux que nos critiques modernes ont bien

voulu nous indiquer pour nous desabuser de ce prejuge sont

plutot de nouvelles nuances que de nouveaux caracteres, et des

nuances si fines qu'elles ne sauraient produire un grand effet au

theatre. Pour les faire reussir, il faudrait ce semble, imaginer un

gout parfaitement neuf, et c'est ce qu'on ne pent deviner si quel-

que genie superieur ne daigne nous le reveler. II y a quelque

chose de plus : le fond de nos moeurs est si corronipu que si

Ton nous en presentait une image fidele au spectacle, nous ne la

supporterions pas. Le masque sous lequel on se cache est si

faux, si plat, si monotone, qu'il nous ferait bailler sur la scene

comme dans le monde. Yoila sans doute pourquoi toutes nos

comedies du jour ne sont que des pantomimes, de petites histo-

riettes larmoyantes ou du marivaudage. Notre siecle est aussi

difficile a peindre que ces petits visages de fantaisie qui n'ont

que des traits et des mines au lieu de physionomie.

— L'Opera francais, le spectacle national, ne sait plus de quel

bois faire fleche; il s'epuise en fragments heroiques, il les renou-

velle a tout instant et toujours sans succes. Un certain acte

d'Ovide et Julie, tired'un ballet deM. Fuzelier, mtiiule lesAmours
ddguises^ avait autrefois ete mis en musique par M. Bourgeois.

On vient d'en faire renouveler le plain-chant par un nomme
Cardonne, qui n'a pas eu plus de succes que son illustre prede-

cesseur. Sans M^*« Allard et le charmant Dauberval, il y a long-

temps que la boutique nationale serait fermee.

— Le 31 juillet, M. Dorat a joui des honneurs de la triple cou-

ronne sur le theatre de la Comedie-Francaise. Sa tragedie de

R^gulus a ete applaudie avec transport^ Les Gomediens ont fait

pour cette piece une grande depense en decorations et en habits.

Elle a beaucoup de spectacle. L'arrivee de la flotte carthaginoise

en etait susceptible. Les vers ont ete trouves beaux. Tons les

jeunes poetes s'embrassaient, se felicitaient : c' etait, suivant eux,

le triomphe de Melpomene. II est vrai que quelques tetes plus

\ . Voir tome VI, p. 227.
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rassises ont hasarde de n'etre point de leur avis ; elles ont pre-

tendu que les personnages de la tragedie de R^gulus etaient tout

au plus de bons catholiques romains. Quoi qu'il en soit, I'auteur

a ete appele avec acharnement ; il s'est refuse aux honneurs

qu'on voulait lui rendre : PremUre couronne,

Ensuite on a commence la petite piece, dont I'auteur a

change le titre; elle s'appelle aujourd'hui la Feinte par amour.

M"^ Faniez, qui faisait le role de la soubrette, paraissait la pre-

miere sur la scene; M'^^ Faniez, 1'heroine d'un grand nombre

d'epitres deM. Dorat; M"^ Faniez, connue du public pour honorer

I'auteur de ses bontes'; lajoie qu'on a temoignee en la voyant

paraitre, les applaudissements qu'on lui a donnes sont inexpri-

mables : Seconde couronne,

Sa modestie en a ete si deconcertee que ^son jeu sen est res-

senti pendant toute la piece, qui d'ailleurs a ete, comme je 1'avals

prevu, parfaitement bien jouee. On y a trouve des details et des

vers charmants, on y trouve meme de la sensibilite et de la deli-

catesse : voila ce que'je n'ai pas prevu. J'en appelle au temps et

a la lecture. En un mot, elle a reussi, et son succ6s se soutient:

Troisieme couronne.

En attendant la quatritoe, que M. Dorat travaille k meriter

encore par une comedie en cinqactes, intitulee le Cdibataire j on

nous la promet incessamment^.

— Le Theatre-Italien vient de nous donner une vieillerie

remise au theatre : Acajou, opera-comique en trois actes, en

prose et en vaudevilles, ouvrage de M. Favart. II eut beaucoup

de succes a I'ancien theatre de I'Opera-Gomique, qui etait celui

des sottises et des polissonneries : il n'a pas reussi aujourd'hui

aupres de la bonne compagnie ; mais comme le parterre parait

s'en accommoder, on continue a le donner. Le sujet est tire du

roman d' Acajou, de feu M. Duclos, historiographe, de 1'Aca-

demic francaise.

1. M^^^ Alexandrine-Louise Faniez, n6e k Cambrai le 26 octobre 1745, debuta le

11 Janvier 1764 au Th^atre-Fran^ais, fut regue en 1760 et prit sa retraite le

l**" avril 1786. Apres avoir et6 la maitresse et m6me, dit-on, I'epouse de Dorat, elle

s'unit, en 1793, a M. Gasse, qui fut huissier de la chambre du roi sous la Restau-

ration. Elle mourut a Montmartre le 3 juin 1821.

2. Le Celibataire ne fut repr6sente que le 20 septembre 1775.
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EPIGRAMME

sUR LA tragi^:die et la com^die de m. dorat.

Dorat, qui veut tout effleurer,

A pr6tendu, par un double d^lire,

Nous forcer i pleurer et rire;

II nous a fait rire et pleurer.

— Le celebre M. Needham ayant remarque parmi les pieces

egyptiennes qui se trouvent dans le cabinet du roi de Sardaigne

un ancien buste d'Isis portant sur le front, sur les joues et sur la

poitrine plusieurs caracteres inconnus, crut entrevoir une grande

ressemblance entre ces caracteres et ceux des Ghinois. Gomme
cette conjecture pouvait conduire a des decouvertes importantes

sur I'antiquite de ces deux peuples, la Societe royale des sciences

de Londres a consulte la-dessus les missionnaires de la Chine.

On vient d'imprimer leur reponse^ avec un extrait de deux

ouvrages de M. de Guignes, de I'Academie des inscriptions de

Paris, I'un sur le Chou-King, livre sacre des Ghinois; 1' autre

sur les moyens de parvenir a la lecture et a 1'intelligence des

hieroglyphes egyptiens.

M. de Guignes pense que I'ecriture hieroglyphique des Egyp-

tiens et des Ghinois est egalement composee de differentes figures

qui representent les hommes, desplantes, etc., mais que I'ecri-

ture chinoise, formee des memes parties que celle des Egyptiens,

est une espece d'ecriture cursive qui ne represente toutes ces

figures qu'avec le simple trait.

Le R. P. N****, de la compagnie de Jesus, me parait etablir

a peu pres le meme systeme dans sa Lettre sur les caracteres

chinois; mais 1'extreme circonspection avec laquelle il expose

ses recherches rend son style obscur, et souvent meme louche.

II craint si fort d'en dire trop qu'il ne dit presque rien du tout.

Le bon P^re voit d'un cote les sarcasmes des incredules, de

r autre les fagots de 1' Inquisition; et craignant egalement ces

deux ecueils, il ne marche que d'un pas timide et chance-

lant. II deplore amerement le mauvais usage que I'on a fait

dans ce si^cle des memoires que les missionnaires avaient fournis

1. Lettre de Pekin sur le genie de la langue chinoise, et de la nature de leurs

ecritures symboliques, comparees avec celle des anciens ilgyptiens : 1773,111-4°.

X. 18
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dans les meilleures intentions du monde sur I'histoire des Indes,

et particulierement de la Chine. II faut avouer qu'en general la

decouverte de ces pays-la n'a pas ete fort utile a I'Eglise. Les

ressources qu'en a tirees la philosophie moderne ont peut-etre

damne plus d'ames en Europe que les jesuites n'en ont sauve

dans les deux Indes.

Quelque reserve que notre reverend Pere soit ordinaire-

ment dans ses conjectures, I'est-il beaucoup lorsqu'il imagine

que les anciens Chinois connaissaient le grand myst^re de la Tri-

nite? et cela, parce que le Chou-Ouen, livre fort vante chez

eux, dit (( A signifie union intime, harmonic , le premier bien de

I'homme, du ciel et de la terre; c'est I'union des trois : principe,

puissance, habilete. »

Avec une logique aussi ingenieuse que celle-la, on ferait beau-

coup de chemin dans Tetude de I'antiquite sans atteindre jamais

au but. II faut s'attacher uniquement, dans la lettre du reverend

Pere, au precis qu'il donne de la nature et du genie de la langue

chinoise. Ge precis n'est pas fait avec un discernement profond,

mais on y trouve quelques remarques historiques qui peuvent

etre utiles.

Quand la ressemblance que Ton a observee entre les carac-

teres des anciens Egyptiens et des anciens Chinois, ainsi qu' entre

leurs rites et leurs systemes religieux, serait plus grande encore,

prouverait-elle que ces deux peuples ont une origine commune ?

Je ne le pense pas.

De tons les peuples de la terre, ce sont les plus anciens, du

moins ce sont ceux dont I'antiquite nous est le plus connue. C'est

done chez eux que nous apprendrons le mieux a connaitre 1'ori-

gine et le progres detous les arts qui forment unesociete policee,

et qu'elle forme a son tour. Yoila le rapport essentiel que je

trouve entre les Egyptiens et les Chinois. Peut-etre suffit-il pour

expliquer tons les autres.

Si les anciens hieroglyphes de I'Egypte ressemblent a ceux

de la Chine, c'est qu'apparemment I'hieroglyphe est le premier

periode de I'art d'ecrire, et qu'il faut passer ainsi par celui-la

pour arriver aux autres. Si les Grecs avaient invente eux-memes
leurs sciences et leurs arts, au heu de les emprunter de I'Egypte,

ils auraient sans doute commence par se servir des hieroglyphes

avant de connaitre 1' usage des lettres. Si les caract^res dont se
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servent les Ghinois de nos jours tiennent encore de plus pres a

I'hieroglyphe que ceux dont se servirent les Egyptiens dans la

suite des temps, il y a une raison fort simple : c'est que les

Egyptiens eprouverent de grandes revolutions, et furent engages

necessairement a se lier beaucoup avec leurs voisins \ ce qui dut

modifier a difFerents egards leurs connaissances et leurs arts.

Les Ghinois furent plus longtemps isoles; leurs lois, leurs usages,

leurs lumieres, toute leur constitution ne recut presque aucun

alliage etranger. C'est un edifice qui demeura inebranlable au

milieu de toutes les vicissitudes qui semblaient vouloir le

detruire, et qui boulevers^rent si souvent le reste du monde.

Les progres d'un tel peuple devaient etre solides, mais infmi-

ment lents. II est done fort naturel que, sur beaucoup de choses,

nous I'ayons trouve singulierement police; sur d'autres, bien

moins avance que nous.

Ge qu'on vient de dire au sujet de I'ecriture des Egyptiens

et des Ghinois pent s'appliquer, ce me semble, egalement a leur

religion. Tout peuple abandonne a lui-meme doit tomber a peu

pres sur les memes notions religieuses. Le climat extraordinaire

de I'Egypte a du y repandre plus de singularite, plus de mer-

veilleux. La sagesse du gouvernement chinois a du les epurer

plus tot, les rendre et plus morales et plus simples : c'est aussi

ce qui est arrive.

— Dira-t-on encore que la nation francaise n'est pas epique?

Voila trois grands poemes, en deux volumes chacun, qui parais-

sent depuis six mois, tons trois superbement imprimes : la Pciri-

siide^^ la Franciade^, et la Colombiade^ \ ces deux derniers

sont meme en vers alexandrins. II est vrai qu'un seul joli cou-

plet eut donne peut-etre plus de reputation a son auteur que

tous ces sublimes ouvrages pris ensemble; mais cela ne fait

rien : ils prouvent toujours qu'il y a parmi nos beaux esprits

des talents assez intrepides pour ne pas redouter les plus grandes

entreprises. Peu de gens ont pris la peine de lire la Pdriseide

1. La PAriseile, ou Pdris dans les Gaules, par Godard d'Aucourt; Paris, Pissot,

1773, 2 vol. in-8o.

2. Nous ne trouvons nulle part mention de ce poeme. Mais en revanche nous

en mentionnerons un oublie ici par Meister : la Louiseide, ou le Heros chretieu,

poeme ^pique (en douze chants, par Lejeune); Paris, Merlin, 1773, 2 vol. in-S".

3. Christophe Colombo ou I'Amerique decouverte, poeme en vingt-quatre chants,

par un Am»iricain (Bourgeois.); Paris, Moutard, 1773, 2 voK in-S".
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et la Franciadei Colomb, ou VAm^rique d^couverte^ de M. Bour-

geois*, de la Rochelle, merite un meilleur sort.

On a dit, il y a longtemps, qu'il n'y avait que deux genres

piquants dans la litterature comme dans la societe : le trfes-bon

ou le tres-ridicule. Assurement notre nouvel Homere a des droits

distingues a I'un ou a 1' autre de ces titres.

Void quelques vers qui pourront donner une idee de son

talent :

Muse, redis-moi done ce qu'il faut que je fasse

Pour soutenir un ton dont mon esprit se lasse

;

La course est encor longue, et sans doute ma voix,

Trop faible pour suffire k ce glorieux choix,

N'arrivera jamais au bout de sa carriere

OCi tu vols que m'engage une imprudence alti^re.

D'Icare malheureux j'envisage la mort.

Mais encor fut-il plaint : on rira de mon sort.

Tableau d'une ville mexicaine :

Le seul gotit qui r^gnait, par le besoin dict6,

Peignait k nu celui de la n6cessit6.

II n'y a pas une page qui ne fourmille de semblables beautes..

Gependant la partie la plus curieuse de cette singuliere pro-

duction, ce sont les notes qui servant de commentaire au poeme.

Nous ne pouvons nous refuser au plaisir d'en transcrire quel-

ques-unes ici.

A propos de ces deux vers :

L'amiral s'apercut combien les boissons fortes

R^veillaient, excitaient leurs ames presque mortes.

{( Je craindrais que des esprits pointilleux n'abusassent de

cette expression figuree... Le mot ame n'est la pris que pour

designer plus fortement jusqu'ou va la stupidite du sauvage. Les

missionnaires en pourraient parler.

(( II etait de I'essence de quelques sectes anciennes de rire

de tout, et de celle des autres de pleurer toujours. On ne saurait

etre veritablement heureux qu'en evitant ces deux extremites

egalement condaninables. ))

M. Bourgeois parle avec beaucoup de retenue de la Colom-
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Made de M'"' du Boccage. II est vrai qu'elle n'est gufere plus

epique, et surement bien moins plaisante que la sienne. Ge gi-and

sujet a ete traite plus heureusement en allemand par M. Bodmer,

I'auteur de la Noachide.

— M. de La Borde, un des quatre premiers valets de chambre

du roi, vieiit d'aller a Ferney pour faire entendre a M. de Vol-

taire la musique qu'il a faite sur son poeme de Pandore. II a

ete charge, de la part de M"'" la comtesse du Barry, de lui donner

deux baisers de sa part. C'est a ce sujet qu'il lui a ecrit la lettre

suivante^

:

« Madame, M. de La Borde m'a dit que vouslui aviez ordonne

de m'embrasser des deux cotes de votre part.

Quoi! deux baisers sur la fin de ma vie!

Quel passe-port vous daignez m'envoyer!

Deux : c'est trop d'un, adorable Egerie!

Je serais mort de plaisir au premier.

« II m'a montre votre portrait. Ne vous fachez pas, madame,
si j*ai pris la liberte de lui rendre les deux baisers.

Vous ne pouvez empecher cet hommage,

Faible tribut de quiconque a des yeux :

C'est aux mortels d'adorer votre image

;

L'original etait fait pour les dieux.

(( J'ai entendu plusieurs morceaux de la Pandore de M. de La

Borde; ils m'ont paru dignes de votre attention. La faveur donnee

aux veritables talents est la seule chose qui puisse augmenter

r eclat dont vous brillez. Agreez, madame, le tr^s-profond respect

d'un vieux solitaire dont le coeur n'a presque plus d'autre senti-

ment que celui de la reconnaissance. )>

— II y a longtemps qu'on n'avait vu au theatre une chute

plus effroyable que celle de VAmour d, Tempe^ pastorale tro-

tique^, Les huees commencerent des la premiere sc^ne, et s'aug-

ment^rent tellement qu'a la cinqui^me les acteurs furent obliges

i. Cette lettre est'du 20 juiii 1773. Elle se trouve dans la Correspondance de

Voltaire.

2. Representee le 3 juillet 1773.
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de se retirer. II nous eut done ete fort difficile de rendre

compte d'une piece dont on avait a peine entendu 1'exposition.

L'auteur nous a tire de peine en la faisant imprimer; mais elle ne

parait gu^re plus heureuse a la lecture qu'a la representation.

Gette piece, en deux actes et en prose, est de M™' Ghaumont, qui

fit, il y a quelques annees, en societe avec une autre fenime,

VHeureuse Rencontre^ petite comedie dont le succ^s fut infnii-

ment mediocre, et dont on a parle dans le temps

^

L'Amour, qui cherit les habitants de la vallee de Tempe a

cause de 1'innocence et de la simplicite de leurs moeurs, vient se

meler parmi eux sous un habit de berger. II trouve le moyen

d'empecher la jeune Pholoe d'epouser le riche Moeris, quelle

n'aime point, pour I'unir au jeune Hyacinthe, qui est pauvre

comme elle, mais dont le coeur est aussi vertueux, aussi sensible

que le sien. Les machines que TAmour emploie a faire reussir

un projet si doux sont un pen violentes. D'abord, il met le feu a

la cabane d'Iphianasse, mere de Pholoe; ensuite il fait ecrouler

celle du pauvre Lamon, p^re d'Hyacinthe, et tons leurs trou-

peaux perissent dans un jour. Cela n'est ni gai ni vraisemblable

;

mais ce n'est point tout cela qui a fait tomber la piece. La fable

la mieux con^ue eut ete sifllee, si elle avait et6 6crite dans le gout

de VAmour ci TempL Ge drame n'est pas seulement une suite

de froides eglogues; c'est I'extrait, la quintessence de toutes les

fadeurs de I'idylle. II n'est point de ton plus insupportable au

theatre.

En general, il me parait difficile qu'une pastorale reussisse

encore aujourd'hui a la Gomedie-Francaise. Gelles qui y ont eu

quelque succ^s ne I'ont eu que parce qu'elles s'ecartaient a tout

moment du vrai caractere de ce genre. Nous allons au spectacle

pour etre emus, pour I'etre fortement, et le but de la poesie pas-

torale est de porter dans I'ame les impressions les plus douces,

un bonheur simple et paisible.
,

— M. d'Arnaud continue de mettre la patience et la sensi-

bilite de ses lecteurs a I'epreuve : cela veut dire qu'il augmente

tous les jours, ou du moins tons les mois, le recueil de ces anec-

dotes, de ces nouvelles et de ces historiettes lugubres qu'il a

intitulees lui-meme lipreuves du sentiment. Nous en avons deja

\. Voir tome IX, p. 271.
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deux gros volumes. Z^nothimis ^ anecdote marseillaise^
^ qui

vient de paraitre, commencera le troisieme. On ne saurait refuser

a M. d'Arnaud du talent, une imagination feconde et melanco-

lique, de la sensibilite, meme une sorte d'eloquence; mais je ne

pourrai jamais aimer le choix de ses sujets ni sa maniere d'ecrire.

Pourquoi prendre a tache d'attrister les coeurs tendres, ou d'en-

nuyer a coup sur ceux qui ne le sont pas? Quel merite y a-t-il a

produire quelque interet, lorsqu'on se promet de rassembler dans

un petit cadre le tableau de toutes les peines et de tons les mal-

heurs qui peuvent affliger I'humanite?

II y a vingt ou trente ans qu'on ne voyait que des romans

dans le gout du Sopha^ de Misapouf^ de Tanzaij aujourd'hui,

tons nos romanciers ont la pretention d'une philosophie sombre,

larmoyante et sentimentale. Serions-nous devenus plus philosophes

ou plus sensibles? Non, mais plus faibles, plus vaporeux, plus

tristes. Nous avons voulu etre profonds comme les Anglais, et

nous avons cru qu'il fallait commencer par avoir la physionomie

allongee et les yeux battus. Ce n'est plus I'ane de la fable qui veut

imiter le petit chien; c'est plutot le petit chien qui s'efforce de

prendre la gravite de I'ane. De quelque maniere qu'on force son

talent, n'y est-on pas egalement gauche?

Z^nothemis est precede d'un extrait de I'Histoire de Marseille

jusqu'a sa prise par Jules Cesar. Get extrait m'a paru plus curieux

qlie le roman.

— L'Academie des sciences vient de perdre M. Sauveur-
Fran^ois Morand, chevalier de I'ordre du roi, etc. II avait ete,

dans son temps, un des plus celebres chirurgiens que nous ayons

eus; mais il avait survecu a sa reputation. M. Morand etait de

plusieurs academies en France, et de la Societe royale de Lon-
dres. II avait neanmoins plus de theorie que de pratique; et le

public, toujours en adoration devant I'idole qu'il s'est forgee,

disait qu'il etait malheureux. Les derni^res annees de sa vie ont

ete melees d'amertume. II avait ete homme a la mode et fort

recherche dans la societe, tres-independamment de son talent.

Une belle figure, de 1'assurance, un esprit orne et extremement
fm et delie, n'avaient pas peu contribue a.sa haute reputation.

L'age avait affaibli une grande partie de ses avantages, et Ton

1. 1773, in-S".
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pretend qu'a force de mettre de la finesse dans ses propos, il en

avait contracte 1' habitude dans sa conduite, et meme outre me-

sure. Enfin, tout est mode et n'a qu'un temps, et celle de le por-

ter aux nues avait passe comme tant d'autres. II n'etait plus recu

dans les maisons ou il s'etait vu sif^te; etnombre d'hommes plus

habiles ou plus heureux que lui I'avaient fait releguer depuis

longtemps dans la classe des hommes ordinaires.

— Si I'immortel Richardson ne nous avait pas rendus diffi-

ciles sur les romans, celui qui parait, intitule la Vocation forcie^

en deux volumes in-12, aurait sans doute le plus grand succes.

II est rempli d'interet, et Ton n'en voit le denoument ecrit

qu'aux derni^res pages. La peinture des moeurs de nos convents

y est si vraie et si bien faite quelle doit faire fremir toute ame

assez vive ou assez faible pour etre tentee de s'y enfermer; mais

la conduite de I'ouvrage est sans genie; les evenements sont trop

a la main; quelques-uns des personnages font des actions atroces,

sans but et sans profit. Un des principaux, quoique episodique,

disparait sans qu'on sache pourquoi ; et malgre tons ces defauts,

ce roman attache et interesse par la force de la situation; les

larmes arrivent a tout moment, et ne discontinueraient pas si

I'auteur avait voulu ou s'il avait pu. Le public I'attribue a M""*' l^lie

de Beaumont, femme d'un avocat celebre, qui a eu le premier la

gloire de defendre la malheureuse famille des Galas. Elle s'est fait

connaitre elle-meme avantageusement par des ouvrages du meme
genre que celui-ci, mais plus encore par une ame sensible et

bienfaisante.

— Quoique Tohie^ poeme en quatre chants, par M. LeGlercS

soit dedie a notre saint-pere le pape Glement XIV; quoique

M. Lourdet nous assure, dans son approbation, que cet ouvrage

ne pent manquer d'etre accueiUi des gens de gout,, nous n'y

avons rien vu qui puisse meriter leurs suffrages : ni moeurs an-

tiques, ni invention, ni poesie de style. G'est une paraphrase

longue, fleurie, ennuyeuse, du texte sacre, et tout le talent de

M. Le Glerc n'a servi qua faire d'un petit roman assez singulier

un poeme sans vraisemblance, sans grace et sans harmonie. II est

en prose comme la Mort d'Ahel-^ mais c'est bien le seul rapport

qu'il y ait entre ces deux productions.

1. 1773, iii-S".
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Le 25 aout, rAcademie francaise se rendit, selon Fusage, a la

chapelle du Louvre pour entendre la messe et le panegyrique de

saint Louis. II n'y a qu'une seule circonstance qui ait fait parler

de I'orateur, c'est que M. le due de Nivernois, qui I'annee der-

niere fut directeur de I'Academie, et qui etait charge par conse-

quent de nommer un predicateur, ne s'en est souvenu que deux

jours avant la fete. On a ete dans le plus grand embarras. Enfm,

apres beaucoup de recherches inutiles, on a eu recours au

P. Mandart, de I'Oratoire, qui a bien voulu se preter a la circon-

stance. Quelque jugement qu'en puisse porter la critique, il faut

avouer que si le bon Pere ne preche pas fort bien, il preche au

moins fort vite. Nous esperons que le saint roi lui saura toujours

gre de sa complaisance et de sa bonne volonte.

L'apr^s-dinee, I'Academie francaise s'assembla pour distribuer

les prix, et pour faire la lecture des pieces qui ont ete couron-

nees. Le prix d'eloquence, dont le sujet etait I'eloge de Colbert,

fut donne au discours qui a pour devise :

Est modus in rebus, sunt certi denique fines

Quos ultra citraque nequit consistere rectum.

L'auteur de ce discours ne s' etait pas encore fait connaitre

alors a I'Academie ; mais personne n'ignore plus aujourd'hui que

c'est M. Necker, ministre de la republique de Geneve.

L'assemblee fut une des plus brillantes, et surtout des plus

nombreuses. Beaucoup de gens connaissaient deja l'auteur de

VEloge de Colbert^ d'autres cherchaient a le deviner; ce double

interet y attira une infinite de monde. La piece couronnee fut lue

par M. d'Alembert. Uliloge eut tout le succes qu'il pouvait avoir

dans un auditoire aussi nombreux et aussi mele; mais vous juge-

rez bien, en le lisant, que le vrai merite de cette production n' etait

pas fait pour etre saisi par le plus grand nombre des auditeurs.

V£loge de Colbert fait dans ce moment la plus grande sen-

sation, et la posterite en parlera sans doute encore avec admira-
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tion, longtemps apr^s qu'on aura oublie les clameurs que I'envie

et resprit de parti excitent aujourd'hui contre lui.

Quoique la malignite ou rimbecillite de ces hommes qui ne

jugent que sur les apparences les plus vagues, ou sur les petits

propos de la medisance, ait pretendu remarquer beaucoup de

rapports entre la maniere du panegyriste de Colbert et celle de

M. Thomas, il est aise de voir qu'au fond iln'y en a aucun. Ge n'est

point ici le travail d'un homme de lettres qui s'est enferme dans

son cabinet, qui a feuillete avec beaucoup de peine et d'ennui

tons les livres qui parlent de 1'administration des finances, ou

du ministere de Colbert; c'est le resultat des meditations d'un

citoyen et d'un homme d'Etat qui a reflechi profondement sur les

devoirs d'un administrateur et sur le maniement des affaires,

qu'il a vues par ses yeux propres, et dont I'experience lui a fait

connaitre a fond plusieurs branches essentielles. Ce n'est point

un homme qui, la tete echauffee des grandes choses qu'il a

lues dans les ecrits de Plutarque ou de Platon, forme de beaux

reves sur le bonheur des gouvernements et des J^tats, dont il ne

connait ni la vraie puissance, ni les veritables ressorts. C'est un

homme qui annonce de grandes vues, parce qu'il a des connais-

sances reelles, et parce qu'il a saisi les objets qu'il a ete a portee

de voir avec cette etendue qui n'appartient qu'au genie et avec

cet esprit de bienveillance universelle qui fut toujours le premier

besoin d'une ame elevee et sensible.

Quelque raisonne que soit VlSloge de Colbert^ il n'est bati

que sur peu de faits connus de tout le monde, et ne suppose,

pour ainsi dire, aucune espece de recherches historiques. Si

M. Necker a expose avectant de justesse tout le systeme de I'ad-

ministration de Colbert, c'est qu'il lui a suffi d'en apercevoir

quelques chainons pour en connaitre tout 1'ensemble. On dirait

qu'il a devine I'ame de ce grand ministre sur la sienne, et qu'il

ne doit son succes qu'au rapport etonnant qui s'est trouve entre

leurs mani^res de voir et de sentir. S'il a quelquefois attribue a

Colbert des motifs et des vues qu'il n'eut vraisemblablement pas,

c'est que depuis Colbert la science du commerce et des finances

a fait de grands progr^s. Ainsi, sans meler au systeme de Colbert

des idees etrangeres, il en a developpe les principes, comme ce

ministre les eut developpes €t les eut eclaircis lui-meme s'il eiit

vecu de nos jours.
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Nos orateurs vulgaires ne cherchent de grandes idees que

pour trouver de grands mots, et pour en imposer ainsi par la

pompe de leur langage. M. Necker n'est eloquent que parce que

ses idees et ses sentiments le forcent a I'etre. Sa langue semble

manquer a tout moment a Tenergie de ses pensees; sans compter

qu'il n'a pas I'habitude de la manier avec la meme facilite qu'un

homme qui se serait occupe des lettres depuis sa jeunesse, on

voit que c'est surtout I'etendue et Toriginalite de son genie qui

lui font trouver cette langue trop faible et trop sterile. S'il a

recours a des tours et a des expressions insolites, c'est parce que

ses idees sont souvent toutes nouvelles, et qu'il les a concues du

moins d'une mani^re tout a fait neuve. On ne prendra peut-

^tre pas son style pour modele; mais on admirera souvent,

en le lisant, I'ecrivain qui pense et qui sent encore plus qu'il ne

semble exprimer. J'ai vu des gens pretendre que cet £loge

n'etait point francais. Je soupconne que ces gens-la veulent bien

plus de mal a leur langue et a leur nation qu'aux talents de

M. Necker.

Son discours est divise en quatre parties. Dans la premiere,

il trace I'arrivee de Colbert au ministere des finances. II fixe 1' at-

tention sur r importance de cette place et sur les hautes qualites

qu'elle exige. Pi'emier moyen de rendre hommage a celui qui I'a

si bien remplie.

« On pent le dire, dans la constitution actuelle des societes,

c'est a radministration des finances que toutes les parties du gou-

vernement se rapportent et s'enchainent. C'est elle qui doit indi-

quer a la marine et a la guerre la portion de richesse qu'on pent

consacrer a la force. C'est elle qui doit enseigner a la politique

le langage qui sera d'accord avec la puissance. C'est elle enfin

qui enveloppe dans ses soins les interets de tout un peuple.

« Quelles sont les qualites necessaires a I'administrateur des

finances? La sensibilite lui donnele desir d'etre utile aux hommes,

la vertu lui en fait un devoir, le genie lui en ouvre les moyens,

le caractere les met en usage, et la connaissance des hommes
adapte ces moyens a leurs passions et a leurs faiblesses.

(( L'homme doue de cet esprit pent avoir presque seul la con-

science de ses forces. II ne pent conduire les autres jusqu'aux

bornes de ce qu'il voit, et sa grandeur est une grandeur incon-

nue; souvent du moins le secret n'en est confie qu'a la succes-
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sion des ages. II faut, pour ainsi dire, que I'univers se deploie

devant lui. II est quelques principes qui s'enchainent, mais. ils

flechissent a 1' application; les circonstances , le temps, tout les

modifie. G'est le coup d'oeil donne par la nature qui en fixe la

mesure, et pour ce coup d'oeil il n'est point de lecons, il n'est

point de lois ecrites, elles naissent et meurent dans I'ame des

grands hommes.

(( J'entends par le caractere cette puissance de I'ame, cette

force inconnue, qui semble unirpar une flamme invisible lemou-'

vement a la volonte et la volonte a la pensee. Different de 1' es-

prit, qui s'accroit par I'instruction et qui s'enrichit par les idees

des autres, le caractere ne doit sa force qua la nature; il ne se

prend ni ne s' inspire, il ne se donne ni ne se communique. G'est

par lui cependant que la vertu est active, et que le genie est

bienfaisant. Oui, c'est le caractere qui traduit les hautes pensees

en.grandes actions, par la Constance dans levouloir, et la fermete

dans les desseins. G'est par lui que I'homme s'el^ve et qu'il atteint

a la veritable grandeur, au pouvoir d'agir et de faire, de pour-

.suivre et d'executer, de resister et de vaincre.

« Quel homme, demande-t-on, pent atteindre a ces perfec-

tions? quel homme en approcha jamais? Golbert.

»

Dans la seconde partie de son discours, M. Necker montre

I'etat des affaires a I'entree de Golbert dans le ministere, et les

succes de ses premiers travaux.

L'objet de la troisieme partie de ce discours est de chercher

les principes de Golbert sur I'economie politique et de les com-

parer a sa conduite. G'est la plus longue partie de I'ouvrage et

sans doute la plus importante.

« Augmenter la force publique sans nuire au bonheur des

particuliers, voila peut-etre le but de 1' administration des finan-

ces ; mais il est difficile a remplir. Les moyens qui constituent la

puissance de la societe contrarient souvent le bonheur de ses

membres. L'une demande des sacrifices, F autre ne veut que des

jouissances.

(( L'administrateur tempere ces oppositions sans pouvoir les

detruire, et ses succes sont annonces par I'accroissement de la

population; car elle nait du bonheur, et c'est elle qui produit la

force.

« L'agriculture est la base essentielle de la population, elle
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en serait meme l'unique source dans une societe ou les biens de

la terre seraient recueillis en commun et partages egalement

;

mais, par I'effet des lois de la propriete, il est encore d'autrescir-

constancesqui concourent a I'accroissement de la population d'un

fitat.

(( Les metiers, les arts et les manufactures augmentent la po-

pulation, en arretant sans contrainte les excedants des subsis-

tances que les proprietaires tiennent dans leurs mains, et dont ils

ont le droit de disposer a leur gre.

(( Si ces manufactures n'et^ient agreables qu'aux membres de

la societe ou elles existent, leur utilite serait imparfaite ; car les

proprietaires qui desireraient des productions d'un autre pays

consacreraient encore a les acquerir une partie des denrees de

necessite dont ils sont les maitres, ce qui ne sera plus necessaire

si ces manufactures peuvent plaire aux nations etrangeres et de-

viennent un objet d'echange.

« Mais les hommes occupes des arts, des manufactures, de la

culture des terres, ne peuvent pas se detourner de leurs occupa-

tions pour chercher loin d'eux des acheteurs. •

(( C'est ici que se presente la fonction des negociants ; leurs

moyens repondent aux besoins journaliers de I'industrie ; et leur

active intelligence, excitee par I'interet personnel, defend dans

les echanges les productions nationales contre celles des etran-

gers.

« Ainsi I'agriculture, les manufactures et le commerce sem-

blent former une chaine de bienfaits, et s'unir pour etendre la

population. »

Ces principes poses, notre auteur jette un coup d'oeil rapide,

mais vaste et profond, sur la maniere dont Colbert a favorise ces

trois sources importantes de la prosperite du royaume. II justifie

ce grand ministre de tons les reproches qu'on a faits depuis

quelque temps au plan de son administration, et s'arrete surtout

aux motifs qui Font empeche de permettre dans tons les temps la

sortie des bles sans mesure et sans limites. Ce morceau est trop

bien fait pour ne pas deplaire infmiment aux economistes. Depuis

les Dialogues sur le commerce des bUs de I'abbe Galiani, leur

systeme ne recut point d'alsteintes plus terribles, si ce n'est

celles que la nation a payees si cher et dont elle souffre encore.

Pour repondre a 1' objection qu'on fait si souvent k I'adminis-
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tration de Colbert de n' avoir fait qu'augmenter le luxe en favo-

risant les arts et le commerce, son panegyriste, plus philosophe

encore qu eloquent, remonte jusqu'a I'origine du luxe, et sou-

tient avec beaucoup de profondeur et de raison tout ce que

M. de Voltaire a dit avec tant d'agrement dans son Mondavi.

(( La loi des proprietes produisit des inegalites de fortune

;

ces inegalites de fortune entrainerent des inegalites dejouissances,

et la superiorite des unes sur les autres fut exprimee par le mot

de luxe. Ce luxe n'eut ete susceptible d'aucun accroissement, si

a chaque generation les fruits de son travail perissaient avec elle;

mais un grand nombre de productions de la terre et de I'industrie

subsistant au dela de la vie des hommes, les richesses mobilieres

s'accumulent dans la societe tant que des revolutions extraordi-

naires ne viennent pas les detruire. Mors s'introduit un nouveau

luxe qu'on pourrait appeler le luxe des siecles, et les dispropor-

tions deviennent plus frappantes. D'un cote, Ton voit cette mul-

titude de richesses entassees par le temps se joindre aux produc-

tions de la generation nouvelle, et repandre leur faste au hasard

par le mouvement des proprietes ; et de 1' autre, on voit le plus

etroit necessaire demeurer le partage invariable de cette classe

d'hommes qui, par leur nombre et leur rivalite, regoivent la loi

du proprietaire, et consacrent par leur pauvrete le souvenir de

son avarice.

(( Mais, dira-t-on, s'il est un luxe qui ne detruit pas le bon-

heur, il nuit toujours a la force nationale en amoUissant les

moeurs; il soumit aux Grecs 1'empire des Perses, il renversa la

republique romaine.

« Les temps sont bien changes; Colbert I'avait sans doute

apercu. II avait promene ses regards sur ces nombreuses armees

qui s'elevaient en Europe; et, reflechissant profondement sur la

discipline rigoureuse qu'on etablissait, et qui devait gouverner

cent mille honames par un seul mouvement et par une meme vo-

lonte, il vit avec douleur que ces vieilles vertus de la Grece et

de Rome, 1'amour de la patrie, le fanatisme de la gloire, ne

seraient plus et ne pouvaient plus etre 1'unique force des l5tats.

({ Oui, c'est la perfection de cette discipline guerriere qui fit

sentir a Colbert que 1' argent, ce signe general des valeurs, leprix

du service des hommes, deviendrait necessairement le fonde-

ment essentiel de la puissance politique. )>
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Quelque triste que sok cette observation, ne renferme-t-elle

pas le principe dominant de tons les fitats de I'Europe? L' argent

n'est-il pas dans nos gouvernements actuels ce que la force est

chez les nations sauvages, ce que sont les moeurs chez un peuple

yertueux ? Peut-etre faut-il se garder cependant de rapporter uni-

quement toutes les vues de la politique vers cet objet? Quelque

fondement qu'il puisse avoir, T esprit de systeme est toujours

dangereux. Lorsqu'on eut decouvert la circulation du sang, cette

observation si importante produisitla plus grande revolution dans

la medecine. Cependant I'opiniatrete des medecins a deriver uni-

quement de ce principe toutes les regies de leur art en arreta

longtemps le progres. N'aurions-nous pas la meme chose a craindre

en politique, si Ton s'accoutuniait a regarder les finances comme
r unique source de la puissance politique, en oubliant combien

les lois, les moeurs et 1' esprit particulier du gouvernement peu-

vent y contribuer?

Dans la derniere partie de VSloge de Colbert, on parle de ses

soins pour la marine, les arts, les sciences et les lettres, de sa

mort, et de 1' injustice de ses compatriotes.

(( Colbert voyait avec plaisir que les ecrits eloquents de son

si^cle serviraient son systeme economique en etendant la langue

francaise et renversant la barriere qu'etablit entre les hommes la

difference des langages.

(( Peut-etre aussi que ce ministre avait apercu dans les chefs-

d'oeuvi'e des Racine et des Moliere, et dans leur representation

journaliere, une instruction dont 1' Industrie francaise profiterait

sans y penser. II avait presume que I'habitude de distinguer de

bonne heure ces fils imperceptibles qui separent la grace de 1' af-

fectation, la simplicite de la negligence, la grandeur de I'exage-

ration, influerait de proche en proche sur 1' esprit national, et

perfectionnerait ce gout qui fait aujourd'hui triompher les Fran-

^ais dans tons les ouvrages d'Industrie, et leur permet de vendre

bien cher aux etrangers une sorte de convenance spirituelle et

fugitive qui ne tient ni au travail, ni au nombre des hommes,
et qui devient pour la France le plus adroit de tous les com-
merces. »

A-t-on jamais mieux peint le caractere des Francais qu'il ne

Test dans ce morceau

:

u Nation douce et sensible, que les plus faibles soins de la
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part de son prince emeuvent et transportent ! Aimable nation a

laquelle il est si doux de faire du bien ! Avec une intelligence

fine et rapide, elle a Tame d'un enfant, et son cu3ur est ouvert a

la reconnaissance. Precieuse qualite qu'elle doit a son heureux

naturel, et qui est peut-etre entretenue par son gouvernement

;

il n'est pas assez arbitraire pour faire perdre aux ames leur res-

sort, et il n'est pas assez libre pour que I'eloignement habituel de

toute esp^ce de joug puisse faire hair celui meme des bienfaits.

(( Oh! quel plaisir dans le recueillement de la solitude et dans

le silence de la nuit, lorsque I'univers sonimeille, hormis celui

qui veille sur tons, d'elever son ame V3rs lui, de se dire a soi-

meme : Ce jour j'ai adouci la rigueur des impots ; ce jour je les ai

soustraits au caprice de I'autorite; ce jour, en les distribuant plus

egalenient, je pourrai convertir un faste inutile au bonheur dans

une aisance generale, qui fait a la fois la felicite de ceux qui en

jouissent et de ceux qui la contemplent; ce jour j'ai tranquillise

vingt mille families alarmees sur leurs proprietes ; ce jour j'ai

ouvert un acces au travail et un asile a la mis6re ; ce jour j'ai

prete I'oreille aux gemissem«nts fugitifs et aux plaintes impuis-

santes des habitants de la campagne, et j'ai defendu leurs droits

contre les pretentions imperieuses du credit et de I'opulence.Oh!

quel superbe entretien! quelle magnifique confidence de Thorame

au createur du monde! Qu'il parait grand alors! II semble s'as-

socier aux desseins de Dieu meme... »

VEloge de Colbert est suivi de notes. Ges notes ne sont pas

des recherches isolees sur quelques circonstances de la vie de

Golbert ou sur quelqu'une de ses opinions particuli^res ; elles

forment un systeme d' administration politique plein de vues

utiles et, quoique fort court, plus complet peut-etre que tout ce

que nous avons vu dans ce genre. On croit lire une suite de

VEsprit des lots. Le style de M. Necker est, a la verite, moins

soigne que celui de Montesquieu ; mais il est tout aussi energique,

tout aussi profond, et la chaine de ses idees parait meme plus

soutenue et plus serree.

J'en demande pardon au siecle du grand Golbert, mais je ne

crois pas qu'on eut fait, dansce siecle si vante, une seule page de

ces notes. II me semble qu'il y a deux sciences nouvelles qui

n'ont ete creees pour ainsi dire que de nos jours, celle des mots

ct celle de 1' argent. II y a plus de rapport qu'on ne pense entre
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ces deux especes de signes, et leur metaphysique est a peu pres

egalement abstraite. Elle doit sans doute beaucoup aux progr^s

que les mathematiques ont faits depuis Leibnitz et Newton. Les

mots sont les signes de nos idees comme I'argent est le signe de

nos proprietes.Les mots facilitent I'echange de nos idees, comme
I'argent celui de nos proprietes. La valeur des mots devient-elle

incertaine ou arbitraire, les idees le deviendront aussi. Si la va-

leur de I'argent varie, celle des proprietes variera de meme. II

est essentiel au progr^s de la philosophic qu'il y ait une juste

proportion entre le nombre des idees et celui des mots; lameme
proportion doit etre observee entre I'argent et les proprietes

reelles dun Etat pour entretenir la circulation necessaire a sa

prosperite. II serait aise de pousser ce parall^le plus loin, mais

peut-etre avons-nous deja ete trop diffus.

Geux qui sont etonnes que M. Necker, qui ne s'est presque

jamais applique qu'aux affaires, ait pu ecrire sans secours V£loge

de Colbert^ le seraient bien plus encore s'ils savaient une cir-

constance dont je suis parfaitement sur : c'est qu'il n'avait pas

encore trace une ligne sur Colbert le 15 de mai. Cependant I'ou-

vrage a ete fmi et envoye a 1'Academic au commencement de

juillet. C'est un eff'ort de tete dont il y a surement tres-peu

d'exemples. Telle est cependant quelquefois la marche du genie,

et tout le monde n'est pas fait pour y croire. On ne saurait trop

mediter un ouvrage avant de I'entreprendre. On ne saurait trop

le corriger apr^s 1'avoir fait; mais les traits les plus sublimes ne

sont jamais que le fruit d'une composition vive et rapide.

REFLEXIONS d'uN IGNORANT

APRfes AVOIR LU VEloge de Colbert.

Les Etats naissent, croissent, deperissent et meurent comme
ks hommes ; serait-il possible de fixer le terme de leur accrois-

sement ou celui de leur bonheur? Ne depend-il pas d'une suite

de mouvements et de revolutions dont 1' assemblage ou leprogres

est bien plus souvent 1'ouvrage des circonstances et du hasard

que celui des lois et du genie?

Puisque Ton pent prolonger en quelque sorte I'enfance de

I'homme, ne peut-on pas prolonger de meme celle d'un Etat,

empecher I'usage ou I'abus precipite de ses forces, retarder I'effet

X. 19
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de leur developpement, et se borner d'ailleurs a prevenir les

causes exterieures de sa ruine? La seule methode qui puisse

donner de ,1a vigueur et de la consistance a notre etre est sans

doute aussi la seule qui puisse assurer la force et la duree d'uii

ttaX.

La science du gouvernement n'est peut-etre que la science de

Teducation appliquee a I'etablissement d'une societe entiere. II

me semble au moins que c*est sous ce point de vue que Lycurgue

et Platon Font envisagee.

Si vous en exceptez la partie du commerce et des finances, je

nevois pas que nous ayons aujourd'hui beaucoup plus de lumieres

sur la politique que n'en avaient les anciens. Gependant leurs

principes ne peuvent plus gu^re servir a notre instruction ; ils se

rapportent presque tous a des gouvernements simples et d'une

etendue fortbornee. Tout ce que nous savons des grands empires

dont parle I'antiquite, c'est que la fortune et Tambition en jete-

rent les fondements, que le caprice et I'interet du moment en

regl6rent la conduite, et que tous ont fini par ^tre la victime du

luxe et la proie de quelque nation barbare.

Gomme le regime qui convient a I'enfance ne pent plus

convenir a Tage mur, les principes d'une societe naissante ne

peuvent plus etre ceux d'une societe qui, formee d^s longtemps,

s'est fortifiee et agrandie. La conduite du gouvernement doit done

varier a mesure que la revolution des temps modifie les forces,

les mcBurs et les besoins d'une nation.

Depuis que Ton a essaye de penser, il est demontre qu'il n'est

point de theorie generalement sure. Nos principes ne sont en

effet que le resultat d'une multitude d'experiences, et I'expe-

rience du passe ne nous repond jamais exactement du present et

de I'avenir. 11 n'est done qu'une science en politique comme en

philosophie, celle de voir juste ; c'est vers ce but que nous devons

diriger toutes nos lumieres et toutes nos cohnaissances, si nous

voulons qu'elles soient utiles.

En supposant I'etat des choses tel qu'il est, la question la

plus importante aujourd'hui, ce me semble, c'est de savoir com-

ment on pent jouir sans abuser, ou bien comment Ton pent avoir

du luxe sans mis^re.

Nos desirs, nos besoins se sont multiplies; est-ce un mal?

est-ce un bien? Qu'importe! Le fait est que nous sommes arrives
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a cette periode, et que les circonstances qui disposent de nos des-

tinees ont plus de pouvoir sur nous que les vains systtoes dont

s'amuse notre imagination.

II est clair qu'un peuple dont les besoins augmentent doit

chercher aussi de nouvelles ressources pour augmenter sa ri-

chesse. Mais qu'est-ce que la richesse, lorsqu'elle n'est pas le

signe de la felicite publique, le gage et le produit de I'industrie

et du travail? Tout Tor des deux hides ne laisserait-il pas une

nation dans la pauvrete, si elle ne Temployait pas a faire valoir

son sol et les productions dont il est susceptible?

Ge n'est done pas a proprement parler la richesse, c'est I'abon-

dance et la facilite avec laquelle cette richesse circule proportion-

nellement dans toutes les parties de I'Etat qui en fait la force et

la prosperite. II n'est done pas indifferent qu'elle passe par tels

canaux plutot que par d'autres, c'est-a-dire qu'elle se trouve

entre les mains de telle classe de citoyens plutot qu'entre les

mains de telle autre. II est impossible qu'elle soit egalement

abondante partout, mais elle ne doit manquer nulle part.

Ceux qui voudraient que tous les citoyens d'un ^tat fussent

de la meme richesse ont oublie 1'apologue de Menenius. Le sang

qui anime notre corps peut-il couler avec la meme abondance

dans ces veines imperceptibles et dans ces art^res qui portent au

coeur le mouvement et la vie?

On a raison de declamer centre les maux qu'a produits I'ine-

galite des conditions; mais cette inegalite est necessaire, et

quoiqu'elle ne soit souvent que I'ouvrage des hommes, n'est-elle

pas assez justifiee par les preferences memes de la nature?

D'ailleurs, dans les conditions qui sent privees des commodites

du luxe, n'en est-on pas dedommage par 1'exemption de mille

peines infmiment sensibles, par la force des sens, par toutes les

jouissances d'une sante robuste et vigoureuse?

L'agriculture est la premiere source de la richesse, mais il

n'y a que I'industrie et le commerce qui puissent rendre cette

source abondante et feconde. L'aisance que la nature accorde

d'elle-meme au cultivateur lui suffit. Tout ce qu'il doit attendre

d'un gouvernement equitable, c'est qu'elle lui soit assuree. Les

manufactures et le commerce exigent une protection particuli^re

et plus attentive. Si le souverain les encourage et les favorise,

soyez sur que les habitants de la campagne partageront infail-
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liblement leur richesse, qu'ils en jouiront du moins autant que

leur bien-etre le comporte.

On a vu en France que les syst^mes qui ont pretendu encou-

rager la classe des laboureurs n'ont enrichi en effet que les

grands proprietaires, c'est-a-dire de tous les hommes ceux qui

payent le moins a la societe le bien qu'ils en recoivent.

En Suisse, ou 1'administration peu compliquee a,parlameme,

des rapports plus sensibles, plus rapproches et plus frappants,

on a remarqueque, de tous les cantons les mieux cultives, ce sont

ceux ou les manufactures ont fait le plus de progr^s
;
qu'au con-

traire, les pays ou Ton ne s'occupe encore que d'agriculture

payent le moins de dimes, et sont cependant non-seulement les

plus pauvres, mais aussi les moins peuples et les plus incultes.

Peut-etre n'y aurait-il qu'un moyen d'arreter les progr^s de ce

luxe qui s'accroit necessairement de si^cle en si^cle : ce serait

de ne laisser subsister les proprietes qu'a vie en constituant

rfitat heritier universel de tous les particuliers. Ce syst^me reu-

nirait, ce semble, tous les ressorts de I'interet personnel avec

tous les avantages de la communaute des biens. II faudrait

cependant que dans une telle societe I'education fut publique;

il faudrait... Mais quand j'aurais la plume de Jean-Jacques ou

de Platon pour developper ce beau systtoe, ne me dirait-on pas

a la fm de mon discours : Et puis vous vous rSveilldtes. II en est

temps.

EPIGRAMME DE ROBBE

CONTRE LE CONTROLEUR GENERAL TERRAY, QUI A SUPPRIME SA PENSION.

Sous les mains de Midas tout se changeait en or;

Si notre contrOleur operait ces merveilles,

Pour la France 6puisee il serait un tresor

;

Mais de Midas 11 n'a que les oreilles.

— L' affaire la plus singuli^re, la plus inoui'e, la plus em-
brouillee, la plus inconcevable, et qui fait depuis dix-huit mois

le desespoir et 1'ennui de toutes nos societes; enfm, de tous les

proems civils qu'il y eut jamais au Parlement, celui qui a peut-

^tre occupe le plus I'esprit de parti, le proems de M. de Moran-

gi^s, vient d'etre decide, et c'est en sa faveur. Ses billets 'de cent

mille ecus sont annules; mais il lui est defendu de prendre k
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partie, sur aucune de ses procedures, le bailliage du Palais, qui

I'avait juge en premiere instance. Le sieur Dujonquay, petit-fils

de la veuve Veron, est condamne a huit mille livres de dom-
mages et interets, et banni pour trois ans du royaume. La

courti^re Tourtoura Test pour neuf. Tous ceux qui d'ailleurs

ont ete meles dans cette malheureuse affaire sont mis hors de

cour.

L'histoire de M. de Morangi^s a ete trop longtemps, si Ton

pent parler ainsi, entre les mains du public, pour qu'il puisse ou

qu'il veuille aujourd'hui s'en rapporter a un autre jugement

qu'au sien. Aussi I'arret du Parlement a-t-il laisse a peu pres

les deux partis dans toute leur force ou dans toutes leurs pre-

ventions. On trouve que la reparation faite a I'honneur d'un

marechal de camp outrage aussi sensiblement que I'a ete M. de

Morangies est trop imparfaite s'il est innocent, et sans mesure

s'il ne I'etait qu'a demi. On dit ce qu'un envoye du Grand

Seigneur disait de nos anciens tournois : « Ge n'est pas assez

si c'est tout de bon, c'est beaucoup trop si ce n'est qu'un

jeu. »

Ge qu'il y a de certain, c'est que jamais- I'opinion publique

n'a varie a ce point sur une meme affaire. La raison en est fort

simple : depuis le commencement du proems jusqu'^ la fm, les

preuves pour et contre ont paru toujours presque egalement fortes

ou egalement faibles. II n'y avait qu'une presomption grave ou

I'interet du parti qui put faire pencher la balance d'un cote plu-

tot que de 1' autre. Dans ces cas, la multitude se decide toujours

avec beaucoup de chaleur, et s'en repent de meme, surtout

lorsque aucun motif personnel n'arrete precisement son in-

constance.

M. de Morangies doit infmiment aux plaidoyers de M. Lin-

guet; mais il doit peut-etre encore plus aux brochures de M. de

Voltaire. Sans approfondir la cause, il a su la rendre interessante

pour une infinite de lecteurs qui, sans lui, ne s'en seraient pas

mis en peine. Le moyen le plus adroit qu'il ait employe en faveur

de son client a ete de representer sa cause comme la cause de la

noblesse enti^re. 11 y a si bien reussi que beaucoup de gens se

sont imagine qu'il suffisait dans le monde de se declarer haute-

ment du parti Morangies pour avoir Fair gentilhomme. L'enthou-

siasme a gagne surtout la noblesse de Provence, qui s'est cotisee
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genereusement pour acquitter les dettes les plus urgentes de leur

compatriote.

On a ose pretendre que le jugement du Parlement etait un

jugement politique. Je suis loin de le croire. D'abord, je n'en-

tends pas ce que veut dire un jugement politique. Dans une

affaire si difficile a debrouiller, je ne vois d' autre ressource pour

des juges equitables que celle de suspendre les procedures ou de

s'astreindre aux formes les plus strictes. D'ailleurs, est-ce la no-

blesse que le Parlement eut voulu menager dans les circonstances

actuelles? Son autorite ne tient-elle pas bien plus a la confiance

du peuple , et ne sait-on pas de quel oeil les militaires verront

toujours les gens de robe?

Deux jours apr^s ce fameux jugement, on donnait a la Gome-

die-Francaise la B^conciliation normande, II y a dans cette

comedie une sc^ne ou Falaise, en parlant du proces pour lequel

on I'a fait venir, dit :

Dans une cause obscure,

Des juges bien payes verraient plus clair que nous.

Le trait fut malheureusement saisi. La salle retentit d'ap-

plaudissements si fous et si opiniatres que Ton crut absolu-

ment qu'il serait impossible de fmir la pi^ce. Le parterre, et

toutes les logos qui furent complices de cette insolence, me-
ritaient au moins d'aller a la Bastille. J 'en conviens; mais en

reconnaissant leur tort, j'aime, je I'avoue, a me voir transports

un moment a Rome ou a Athenes, pour admirer combien le

gout des arts, et surtout celui du spectacle, dispose les esprits

a jouir de la liberte et a se livrer aux saillies d'une gaiete vive

et petulante.

— L'Academie royale de musique se dedommage du mauvais

succSs des derniers intermedes; elle a donne, le mardi 7 sep-

tembre, un ballet intitule VUnion de VAmour et des Arts, Les

paroles sont de M. Le Monnier, secretaire de M. le comte de Mail-

lebois, auteur de plusieurs ouvrages lyriques qui ont eu peu de

succSs. Celui-ci est divise en trois entrees, composees des airs

de Bathilde et ChloS, de Theodore, et de la Cour d'amour. II

parait que cet ouvrage doit le succSs brillant dont il jouit k

M. Floquet
,
jeune musicien dont le debut annonce quelques
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talents, surtout pour la symphonie. Son ouverture, ses airs de

danse sont bien dessines et d'un chant agreable; mais il manque

a I'auteur ce qui manque et manquera toujours a tons nos musi-

ciens francais, c*est de ne savoir point ecrire la musique, et de

ne pas assez connaitre le parti qu'on pent tirer de I'accompagne-

ment du chant. Quelques mois de I'ecole d'ltalie pourraient faire

un charmant musicien de M. Floquet, qui ne manque ni d'idees

ni de hardiesse.

Le public s'est neanmoins donne le change sur le plaisir que

lui fait ce nouvel ouvrage. Le dieu Vestris danse une entree avec

le demi-dieu Gardel, phenom^ne qu'on croyait impossible, qu'on

n'osait esperer, spectacle, en un mot, que les vieux amateurs

souhaitaient a leurs petits-enfants comme le souverain bonheur.

Le voila realise, et ce sont des joies, des admirations, on n'y sau-

rait suffire. Qu'on ajoute a cela une nouvelle danseuse de douze

ans, jolie comme un ange, emule de M"* Heinel pour la noblesse

et les graces, qui n'avait point ete annoncee; et on appreciera

plus juste le motif des applaudissements qu'on a donnes a cet

opera. Pour la premiere fois on a demande I'auteur a ce theatre.

Ladignite de I'Academie royale de musique en a ete blessee,mais

le public indocile n'en a pas tenu compte et a persiste dans sa

demande. II a paru, et messieurs les directeurs crient a la pro-

fanation.

— On a dej^ annonce dans ces feuilles I'etablissement que

M. I'abbe de I'^pee a fait en faveur des sourds et muets. Cet eta-

blissement honore trop la philosophie et I'humanite pour ne pas

inspirer le plus grand interet. Le zele et I'industrie de ce digne

citoyen sont d'autant plus louables qu'il a entrepris une tache

infmiment penible, sans autre motif que celui de faire le bien. II

donne toutes ses lecons gratis
i

il invite meme les provinces et

les pays etrangers a lui envoyer des hommes propres a s'instruire

de sa methode, et qui puissent ensuite, a son exemple, fonder

dans leur patrie desecoles pour I'instruction des sourds et muets.

G'est a la seule condition qu'il n'en recevra aucune recompense,

de quelque nature qu'elle puisse 6tre. II vient de publier un nou-

veau prospectus^ ou il rend un compte detaille des progr^s eton-

nants de son travail, et dont tout Paris a ete temoin. II declare

que, non content d' avoir deja appris I'espagnol, I'anglais, I'italien

et Tallemand, pour pouvoir former des maitres aux sourds et
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muets dans toutes les langues, il est pret a apprendre encore

celles qui seraient necessaires pour pouvoir porter cet acte de

bienfaisance dans toutes les parties du monde qui requerraient sa

methode.

OGTOBRE.

Les deux discours qui, au jugement de I'Academie francaise,

ont obtenu I'accessit paraissent. La distance qu'il y a de ces deux

ouvrages a celui qui a ete couronne est immense. Le premier

accessit est de M. Coster, premier commis du bureau de la Corse

au departement de M. le controleur general. Ses censeurs ont fait

quelque difTiculted'en permettre I'impression, parce qu'il appelle

nos ecrivains modernes les oracles du peiiple et les priceptenrs

des ro25.Beaucoup de gens moins scrupuleux auraient plutot pris

cette denomination pour une mauvaise plaisanterie que pour une

heresie. Quoi qu'il en soit, nous ne pensons pas que cet ouvrage,

tel qu'il est, soit jamais du nombre de ceux qui pourront servir

d'oracle aux peuples et de lecon aux rois. La mani^re dont il

loue Colbert est faible et mesquine. Ge sont des idees et des vues

communes toujours a cote du sujet, et ne portant jamais au but.

Le style est appr^te, sans force et sans elegance. J'ai lu avec plus

de plaisirles notes quele texte. On y trouve quelques details assez

curieux sur la vie et sur 1'administration de Colbert. II y a sur-

tout, page Zi7, un calcul qui m'a paru digne d'attention. Ilprouve

clairement que le ble a ete plus cher de pr^s d'un huitieme du

temps de Colbert que du temps de Sully. Comment nos auteurs

economistes ont-ils done ose accuser ce grand ministre d'avoir

avili les produits de 1' agriculture, et d'avoir fait baisser le prix

du ble? II y a plus, il est demontre qu'il fut le premier dans le

cas d'une abondance assez grande pour lever pendant un temps,

en faveur de toutes les parties du royaume, la prohibition de

sortie a I'etranger. Sully ne I'entreprit jamais.

La soumission respectueuse que nous devons aux arrets de

I'Academie ne nous dispense pas de dire que I'l^loge de M, Pech-

meja a generalement plus de succ^s que celui de M. Coster. Si
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Ton y a vu beaucoup de defauts, on y a remarque du moinsquel-

ques beautes capables de les racheter. Dans 1'autre on n'a vu que

des defauts et de la mediocrite. L'ouvrage de M. Pechmeja, sans

6tre profond, est plein d'esprit, de chaleur, d'ame. II n'y a ni

justesse ni proportion dans Tensemble, mais il y a de 1'eloquence

dans les details. La digression sur la population, qui occupe

presqu'un tiers du discours, est tout a fait folatre. Ilsoutient que,

loin de chercher les moyens d'encourager la population, on devrait

penser a en arreter les progr^s ; mais il soutient ce paradoxe par

des raisons ingenieuses, et Ton voit que s'il extravague, c'est

parce qu'il est vivement frappe des malheurs qu'entraine Tetat

actuel de nos societes. On ne lui reprochera point de celebrer son

heros avec trop de fanatisme ; il le loue avec le moins de famous

possible. 11 a I'air pour ainsi dire de le tirer ici par la manche, la

de le frapper familierement sur I'epaule, tantot pour lui faire une

caresse, tantot pour lui dire une pretendue verite. Gela peut

paraitre assez ridicule ; mais tout cela se fait de si bonne foi que

Colbert lui-meme ne pourrait s'empecher d*en sourire et d'estimer

une ame si remplie de candeur et d'humanite.

— Nous passons la vie a elever des idoles ou a les abattre

;

c'est I'amusement de I'enfance ; c'est celui^ de tous les ages, et la

philosophie et 1' erudition changent de chim^res aussi bien que

la galanterie et la superstition. On a vu le temps oil les jesuites

et les philosophes, quoique peu d'accord sur tout le reste, s'ef-

forcaient pour ainsi dire a I'envi de nous representer les Ghinois

comme les hommes de la terre les plus sages et les mieux gou-

vernes. Les jesuites voulaient sans doute nous convaincre des

avantages du gouvernement despotique ; les philosophes nous

montrer Theureuse influence de la morale et des lettres sur les

moeurs d'une nation illustre qui n'avait ni nos dogmes ni notre

culte. Les premiers ne nous presentaient que I'idee generale de

I'ordre domestique, les autres ne voyaient dans la Chine qu'une

societe de philosophes formee sous les auspices du grand Confu-

cius. Sous ces deux points de vue, on ne pouvait apercevoir que

des choses merveilleuses. Depuis que Ton a questionne plus exac-

tement les missionnaires et les voyageurs, il a fallu en rabattre.

Le fameux capitaine Anson a ete, je crois, un des premiers qui

aient reforme nos idees sur la police si vantee des mandarins.

Montesquieu a decouvert, dans les relations memes des jesuites,
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les vices grossiers cle ce gouvernement , et les traductions de

quelques ouvrages chinois que Ton avait annonces avec les plus

grands eloges, et qui ont paru fort indignes de leur reputation,

ont acheve de detruire 1' excessive prevention que Ton nous avait

donnee en favour des lumieres et de la sagesse de ce peuple ; mais

il n'y a point d'ecrivain qui en ait dit encore autant de mal que

I'auteur des Recherches jjhilosophiqiies siir les £gyptiens et les

Chinois. C'est M. Paw, a qui nous devons deja un excellent ouvrage

sur les Americains *. S'il y a plus de philosophic, plus de vues

neuves et interessantes dans ce premier ouvrage, celui-ci, qui

n'en manque pas, brille surtout par des connaissances rares, et

suppose la critique la plus ingenieuse et la plus profonde. 11 est

presque toujours instructif, meme lorsqu'il est minutieux : cepen-

dant les discussions y sont tellement entassees les unes sur les

autres qu'il n'est guere possible de le lire de suite sans fatigue et

sans ennui. C'est un edifice vaste et riche, mais lourdement com-

pose, et qu'il faudrait refaire comme Fontenelle a refait I'histoire

des Oracles.

L'objet principal de M. Paw est de faire voir que jamais deux

peuples n'ont eu moins de conformite entre eux que les l5gyp-

tiens et les Chinois. Pour arriver a ce resultat, il examine I'etat

de la population en l^gypte et a la Chine, I'etendue du terrain

cultive, et la nature du climat. De la il porte ses recherches sur

la facon de se nourrir et sur les ressources que les deux peuples

ont imaginees pour satisfaire leurs besoins de premiere et de se-

conde necessite. Ce n'est qu'apr^s avoir traite tout ce qui con-

cerne I'economie rurale qu'il parle des arts, les arts n'etantqu'une

suite des progr^s de 1'agriculture. Ces objets rediges avec toute

la precision possible, il fmit par I'examen de la religion et du

gouvernement. II est aise de voir combien de matieres impor-

tantes doivent entrer dans un parallele si approfondi du peuple le

plus cel^bre de I'Afrique avec le peuple le plus cel^bre de I'Asie.

Nous ne suivrons point notre auteur dans tons les detours de

ce labyrinthe immense, mais nous ne pouvons nous dispenser

de rapporter ici une anecdote sur le buste d'Isis dont nous avons

parle au mois de juillet^ M. Needham et son missionnaire ont

1. Becherches philosophiques sur les Americains; 1768, 2 vol. in-8".

2. Meister en a parle au mois d'aout ; voir p. 273.
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pris beaucoup de peines inutiles a ce sujet, et leur autorite nous

en a impose fort ridiculement. Ge buste, dont on avait fait tant

de bruit, ce buste qu'on avait cru si ancien, a ete fait il n'y a pas

longtemps dans le Piemont, et meme il a ete fait d'une pierre

noiratre fort commune dans ce pays-la. Ce n'est pas la premiere

fois qu'on s'est joue ainsi de la passion de messieurs les savants

pour les decouvertes nouvelles, et c'est ainsi que Ton a dispute

pendant des siecles sur des caract^res indechifFrables avant de

songer si Ton gagnerait quelque chose a les entendre. A la bonne

heure ; il faut des enigmes aux docteurs aussi bien qu'aux igno-

rants.

En prouvant I'absurdite du systtae qui faisait des Ghinois

une colonie egyptienne, M. Paw tache de montrer qu'il est beau-

coup plus naturel de les croire d'origine scythe ; mais il m'a paru

plus habile a detruire 1'opinion recue qu'a etablir la sienne. Gela

est dans la rfegle, et cela pent servir toujours a nous faire sentir

la solidite singuli^re des connaissances humaines.

Si notre philosophe a raison, la question de I'origine des Egyp-

tiens et des Ghinois se trouve ramenee a peu pr^s au meme point

ou elle etait du temps de I'historien Justin. Scytharum gens anti-

quissima semper hahita^ quanquam inter Scythas et jEgyptios

diu contentio de generis vetustate fuit.

Toutes ces discussions etaient moins embarrassees autrefois

qu'elles ne le sont aujourd'hui, qu'on est oblige de faire des-

cendre tons les peuples de la terre d'une seule famille.

Quoi qu'en disent MM. Paw et Justin, j'ai de la peine a croire

que les pays septentrionaux aient ete les premiers habites, et si

j'avais assez de connaissances pour etayer mes conjectures, je

soupconne que je montrerais avec assez de vraisemblance que les

figyptiens, les Ghinois et les Scythes meme tirent leur origine

des Indes ; mais il n'est pas permis de s'arreter a une pareille

idee lorsqu'on est prive des ressources necessaires pour I'appro-

fondir.

Ge qui me parait parfaitement demontre a I'egard des Ghinois,

c'est que ce peuple est un des plus anciens de la terre, et qu'il

est encore aux premiers elements de toutes les sciences et de tous

les arts, parce qu'il vit sous le joug du despotisme le plus ter-

rible, de celui qui agit sur les moeurs, sur les mani^res et sur

les opinions des particuliers aussi bien que sur I'administra-
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tion publique. 11 me parait encore prouve que le peu de liaison

que ce peuple a toujours eu avec ses voisins a du servir egale-

ment a maintenir I'industrie et I'ignorance qui lui sont propres,

ses lois et ses chaines. Cette nation a, ce me semble, tout

ce qui caracterise le plus grand nombre des vieillards, une pru-

dence froide et dure, de la faiblesse, de la defiance et de I'opi-

niatrete.

— Les Gomediens francais viennent de representer, a Fontai-

nebleau, une ancienne piece de M. de Boissy, intitulee le MMecin

par occasion, qui avait ete faite pour la convalescence du roi en

llhh. On y a ajoute une Fable allegorique du sieur Monvel,

auteur et acteur, qui a eu du succ^s.

— Les m^mes comediens nous ont donne samedi, 25 septembre,

la premiere representation d'Orphams, tragedie en cinq actes,

de M. Blin de Sainmore. Get auteur est deja connu par plusieurs

pieces fugitives et par quelques heroides. On a remarque dans

toutes ses poesies de I'imagination et du talent. La plupart se

distinguent surtout par une versification correcte et facile. Ga-

hrielle d*Estri'cs est, de tons ses ouvrages, celui qui a eu le plus

de succes*. La mani6re dont il vient de debuter daijs la carriere

brillante, mais epineuse, du theatre, ajoutera-t-elle beaucoup a

sa reputation ?

Le caract^re d'Orphanis, quelque vrai, quelque suivi qu'il

soit, n'a peut-^tre pas les couleurs qu'exige la tragedie. Les ma-

chines que le poete emploie pour former le noeud de faction,

et pour en soutenir la marche, sont grossieres et sans genie.

Gette loi supposee en faveur de f heritier du trone manque ega-

lement de jugement et de verite locale : on ne saurait dissimuler

ces defauts; mais la justice qu'il faut rendre a M. Blin de Sain-

more, c'est d'avouer que son ouvrage annonce plus de talent

pour le dialogue que n'en ont la plupart de nos jeunes poetes.

Les pieces de Campistron, malgre leur faiblesse, sont mieux con-

duites qu Orphajiisj mais je ne crois pas qu'elles soient mieux

versifiees, et c'est un merite dont il faut savoir beaucoup de gre

aujourd'hui.

M. Mole a joue le role d'Ars^s dans une perfection singuli^re.

II est impossible d'imaginer une chaleur plus soutenue, une grace

1. H^roide annonc^e par Grimm, tome VII, p. 62.
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plus vraie et plus nalurelle. G'est la flamme qui a rechauffe tout

I'ouvrage, et qui peut bien avoir supplee quelquefois au genie du

poete. On a ete moins content de M'^^ Raucourt. Elle n'a point

assez menage sa voix, et son jeu exprimait plutot I'enfantillage

de la vanite que le caractere audacieux de 1'ambition. On craint

qu'elle n'ait ete privee trop tot des secours dont elle avait si

bien su profiter dans son debut.

M. Blin de Sainmore aime a peindre les maitresses |des rois. II

a fait une heroide de Gabrielle d'Estrees; il en a fait une de

M°^'= de La Valliere : c'est encore la maitresse d'un grand prince

qui fait le sujet de sa tragedie ; mais I'Egyptienne ne nous fera

jamais oublier ni Gabrielle d'Estrees, ni La Valliere.

— G'est une brochure assez singuliere que les Reflexions cri-

tiques et philosophiques sur la tragMie^ au sujet des Lois de

Minos^, Elles sont adressees a M. Thomas, de I'Academie fran-

caise, et ont ete vendues, comme nous I'apprend le titre, au

profit des pauvres. Get acte de charite n'est qu'une imitation de

M. Marmontel, qui a fait vendre au profit des pauvres ses vers

sur I'incendie de THotel-Dieu ^ Freron s'est fort egaye sur cette

nouvelle maijiere de faire I'aumone ; mais cela ne fait rien. L'au-

teur anonyme parcourt rapidement I'histoire de I'ancien theatre

et celle du notre, pour developper le rare merite des deux der-

ni^res tragedies de M. de Voltaire, et pour nous prouver a cette

occasion combien ce genie universel est superieur a tons egards

aux Racine, aux Gorneille, aux Sophocle, aux Euripide, etc. II y
a tant d' esprit et tant de bonne foi dans la maniere dont on sou-

tient ce sentiment que beaucoup de gens ont ete tentes de croire

que le heros et I'auteurde ce petit ouvrage pourraient bien n'etre

qu'une seule et meme personne. Pourquoi lui en ferait-on un

reproche?A son age, n'est-il pas permis de se connaitre et de

s'apprecier?Les dieux n'ont-ils pas ete de tout temps dans 1'usage

de reveler eux-memes leur divinite aux faibles mortels qui,

sans cette attention, auraient pu la meconnaitre? Gette brochure

me rappelle I'oiseau a qui je ne sais plus quel roi d'%ypte avait

appris a repeter : Mon maitre est Dieu. Le peuple ne manqua pas

<ie reverer I'oiseau comme un saint proph^te. Les sages et les im-

1. Parl'abb^ Duvernet; Amsterdam et Paris, 1773, in-8".

2. Voir procederament p. 156.
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mortels n'ont jamais cru devoir dedaigner ces petites fraudes

pieuses.

II y a dans les Reflexions philosophiques sur la tragidie

quelques objections contre le genre des drames, qui m*ont paru

neuves. « La tragedie bourgeoise, dit notre auteur, interesse

moinsque lavraie tragedie, ou des souverains jouent les premiers

roles, parce que les querelles des princes nous touchent de plus

pr^s que les dissensions des particuliers. Le bonheur d'un homme
tient bien rarement a I'inconduite ou a la mort de son voisin

;

mais il importe a tons les hommes qu'un bon roi soit heureux,

qu'il vive longtemps, qu'il ne soit pas contredit quand il veut le

bien. Qu'on dise ^ux Parisiens que deux rois de 1'Europe vont se

battre en duel aux Ghamps-Elysees, et que d'un autre cote on

ajoute que deux particuliers de la rue Saint-Honore doivent se

couper la gorge a la place Saint-Antoine ; il est certain que ces

deux particuliers se battront seuls, et que tout Paris volera aux

Ghamps-filysees. »

Je ne vois qu'une reponse a faire a cela. Sans doute, si vous

supposez que la situation soit d'ailleurs la meme, vous nous inte-

resserez infmiment plus en y plagant un souverain qu'un parti-

culier ; mais n'y a-t-il pas dans la vie domestique telle situation

ou des souverains ne se trauvent gu^re, et qui cependant pour-

rait produire un grand interet au theatre? Faites, par exemple,

du Pdre de famille de M. Diderot un prince ou un roi : que de

circonstances touchantes, que de details attendrissants ne serez-

vous pas forces de retrancher du plan de cette pi^ce! Si I'enthou-

siasme, la terreur, 1'admiration, appartiennent plus particuliere-

ment a la tragedie heroique, la compassion et toutes les nuances

dont elle est susceptible semblent plus propres au drame. N'ex-

cluons done aucun genre. Les ressources de I'art sont assez bor-

nees pour que nous ne permettions pas a Tesprit de systeme d'en

resserrer encore les limites,

— Les Reflexions de M. de Lalande sur les comHes^, apr^s

avoir excite beaucoup de bruit dans le monde, ont ete fort mal

reQues a I'Academie. Ses confreres, et entre autres M. de Gassini,

ont pretendu qu'il avait avance beaucoup de choses tres-hasar-

dees. On lui a reproche surtout de n'avoir pas observe que lors

1. Voir pr^c(^demment, p. 235.
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meme que la comete traverserait quelque noeud de notre orbite,

ce passage serait si rapide que les eaux de la mer n'auraient pas

le temps de s'elever a plus d'un pied. II est doux d'etre rassure

meme sur les dangers les plus eloignes et les moins vraisem-

blables.

EPIGRAMME

DE FEU M. PIRON SUR M. DE LA HARPE.

Quand la Harpie, oracle du Mercure,

Du grand Rousseau vient dechirer le nom,

Que pour le prix de cette insulte obscure

Voltaire el^ve au ciel ce mirmidon,

Expliquez-nous qui des deux, je vous prie,

De plus d'opprobre a souille son pinceau,

Ou la Harpie en dechirant Rousseau,

Ou bien Voltaire en louant la Harpie ?

— L'Academic royale de musique continue a donner avec

succ^s I'opera du sieur Floquet ^
. Get ouvrage, sans etre d'une

composition neuve et sublime, est rempli de choses agreables, et

il y a longtemps qu'on avait perdu I'habitude d'en entendre a

rOpera. M'^^ Arnould a beau dire que ce ballet, ou Vestris et Gar-

del dansent avec M^** Guimard (la taille la plus elegante, mais la

plus exigue de France ) lui rappelle deux gros chiens qui se dis-

putent un os, ce ballet fait toujours les delices des amateurs.

Tous les premiers acteurs de la Gomedie-Francaise ont eu

ordre de rester a Fontainebleau pendant le voyage du roi, ce qui

n'etait pas arrive depuis vingt ans. Les acteurs doublants ont

tache de nous en dedommager en remettant au theatre quelques

pieces anciennes, telles que VAndrienne du P. La Rue, et le Lot

suppose de Dufresny. On a ete fort content de la mani^re dont ils

ont rajeuni plusieurs comedies que Ton voit tous les jours, mais

sur lesquelles on est doublement blase, par ce que Ton sait et la

comedie et le jeu des acteurs par coeur. La Surprise de VAmour,
par Marivaux, et Nanine ont ete de ce nombre. Monvel a joue

dans Tune et dans I'autre avec plus de finesse et de sensibilite que

Bellecour ; et M"^ Doligny a paru dan^ la premiere tr6s-superieure

a W"^ Preville. Le talent de cette jeune actrice a fait depuis

1. L'Union de VAmour et des Ai'ts; voir p. 294.
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quelque temps des progr^s auxquels on ne s'attendait plus ; a

cette ingenuite, qui sera toujours le charme le plus propre a son

caract^re, elle a joint plus de noblesse et des details plus nuances,

plus approfondis. M"*^ Faniez a joue, dans le Lot suppose^ la

coquette de village, avec une finesse, une grace, une simplicite

qui lui ont attire les applaudissements du public, et les suffrages,

peut-etre encore plus flatteurs, de M"' Dangeville.

L'emulation que 1'absence des premiers acteurs a excitee

parmi leurs doubles ne prouve-t-elle pas tout ce que I'art de la

comedie y gagnerait, si nous n'etions pas bornes a une seule

troupe? Du temps de Moliere, il y en avait deux ou trois, et les

spectacles n'etaient pas alors aussi frequentes qu'ils le sont

aujourd'hui.

— M. Laurent Angliviel de La Beaumelle, gentilhomme gascon

s'il faut Ten croire, eleve d'abord chez les jesuites, ensuite pre-

dicant huguenot a Geneve, professeur en belles-lettres a Copen-

hague, pensionnaire pendant deux ou trois ans de la Bastille,

enfm, seigneur d'une petite terre pr^s de Toulouse, et homme de

lettres attache a la Biblioth^que du roi, mais beaucoup moins

connu par ses titres que par ses Mdmoires de madame de Main-

tenon et par sa fameuse et longue querelle avec M. de Voltaire,

vient de mourir a Paris, age environ de quarante-deux ans ^ Ce

fut sans contredit, de tous les Titans qui ont ose faire la guerre au

dieu de Ferney, le plus violent, le plus opiniatre, le plus auda-

cieux ; mais ce fut aussi celui que ses foudres ont poursuivi tou-

jours avec le plus de haine et de courroux. On pent dire qu'il a

ete le martyr de cette illustre inimitie, et qu'il n'est mort que du

poison qu'il preparait depuis longtemps pour sa vengeance. Ce

poison, comme vous allez le voir, n'etait pas d'une composition

aisee. G'etait d'abord un commentaire critique sur toutes les

cBUvres de son adversaire ; c'etait une histoire complete de toutes

les iniquites litteraires et civiles de M. de Voltaire ; c'etait enfm

une nouvelle Henriade^ faite pour effacer entierement celle qui,

depuis cinquante ans, fait notre gloire et nos delices. Tous ces

projets sont annonces dans une espece de manifeste en forme de

lettre, qu'il fit inserer, en 1771, dans les feuilles de Freron ^.

\. II en avait quarante-six, car il etait ne en 1727.

2. C'est en 1770 qu'eut lieu I'insertion de cette lettre dans VAnnee litleraire.
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Quoique des lors son pretendu poeme fut acheve, il y dit modes-

tement que, pour executer le plan d'una nouvelle Henriade^ il

faudrait avoir plus de talent^ et surtout plus de sanU. En effet,

le travail excessif auquel il s'etait livre dans sa retraite avait telle-

ment mine sa constitution que, depuis plusieurs annees, le mal-

heureux ne dormait plus qu'a force de calmants et de pavot. Le

mauvais genie qui I'a brouille avec M. de Voltaire a ete la cause

de la plupart de ses infortunes, et cette grande querelle ne fut

occasionnee que par une phrase indiscrete qu'il avait laisse

echapper dans son livre intitule Mes Pensues i. En voulant cele-

brer la magnificence avec laquelle le roi de Prusse daigne prote-

ger les lettres, il remarque quil y a eu de plus grands poetes que

M. de Voltaire^ mais quil ny en eut jamais de mieux recom-

pense. G'est ce mot qui deplut au Virgile francais, et qui I'engagea

a faire chasser La Beaumellede Berlin, ou il s'etait flatte de trouver

un etablissement avantageux. Pour se consoler, le jeune penseur

enleva, je ne sais ou, une nymphe d'Opera, avec laquelle il vecut

quelque temps a Francfort, ou, reduit a la derniere misere, il ne

trouva d'autre ressource que celle d'ecrire ces ISotes outragantes

sur le SiMe de Louis XI V, que le fiel et le besoin purent seuls

inspirer. Ge libelle fut bientot suivi de dix-huit Lettres a M. de

Voltaire, ou Ton ne pent s'empecher d'admirer, a travers beau-

coup d'impertinences, unechaleur de style singuliere, et quelques

plaisanteries tres-piquantes. II est 'fort probable cependant que

tons ces ecrits critiques ne passeront pas a la posterite. On a fait

sans doute quelques bonnes satires contre Moliere, Racine, Gor-

neille; mais qui les lit encore, qui les connait seulement?

Que de fiel s'evapore, et que d'encre perdue

!

Les Memoires de madame de Maintenon ne meritaient peut-

etre pas le succes qu'ils eurent d'abord ; mais aussi ne les a-t-on

tome IV, p. 240. La Beaumelle fif. imprimer la Henriade corrigee par lui dhs 1759

(I vol. in-l2). Muis sur la reclamation de Voltaire I'edition entidre fut saisie. En

1775 Fr6ron publia (in-4", ou 2 vol. in-S" ) le Commentaire sur la Henriade^ suivi

de changements d faire dans la Henriade proposes par Vauteur des Commentaires.

C'etait le travail complet de La Beaumelle revu par Frdron., Enfin en 1803, on vit

paraitre, avec un frontispice uouveau, I'tJdition de la Henriade retoucli(ie, do

1760. (T.)

1. Ou le quen dira-t-on: 1751, in-12; reimprime en 17G1.

X. 20
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pas trop deprimes depuis? Si ces Memoires sont pleins d'anecdoles

fausses, de jugements inconsideres, en sont-ils moins agreables a

lire? Et de combien d'histoires celebres ne faut-il pas dire la

meme chose ? Le morceau sur M"'' de La Valliere est rempli de

details interessants. L'histoire du quietisme et celle de I'Edit

de Nantes ofirent plus d'un trait que Tacite meme n'eut pas

desavoue. M. de Voltaire a dit que pour derive Vhistoire^ il faut

consulter les rois et les valets de chamhre ^ on dirait que La

Beaumelle n'a consulte que ces derniers, mais du moins a-t-il

rapporte souvent leurs propos avec beaucoup de finesse et d'es-

prit. Ses P^/i^^^^nesont qu'unramas d'epigrammes,de reflexions

hasardees, de vues communes ou de declamations petulantes. Sa

traduction des Pensues de Sdndque ne manque point d' elegance,

mais son Spectateur danois n'est remarquable que par la licence

et la grossierete avec laquelle il y traite la nation meme a qui

il devait I'asile dont il jouissait en ecrivant ces injures.

Les ouvrages posthumes qui restent dans son portefeuille

sontle poeme dont nous avons eu I'honneur de vous parler, une

Ilistoire de Henri IV, un Commentaire sur la llenriade, un

fUoge historique de Maupertuis, suivi d'un recueil de Lettres

du roi de Prusse, de M. de Voltaire, de madame la marquise

du Chdtelet^ une tragedie, Virginie, une' traduction de Tacite et

une autre des Odes d'Horace ^ Ces deux traductions pourront

paraitre d'un genre assez nouveau, etant parfaitement litterales.

Tous ses ouvrages posthumes manqueront sans doute de gout.

11 n'avait point celui que donne une ame sensible et delicate. II

avait perdu en province ce vernis de 1' esprit qui semble y sup-

pleer quelquefois, mais qu'on ne saisit gu^re loin de la capitale.

— Cette feuille n'ayant pu partir plus tot que le 15, nous

profitons de ce retard pour avoir I'honneur de vous annoncer un

evenement assez rare au Theatre-Italien. Le k de ce mois, un

opera-comique, intitule le Stratagdme decouvert, a fait une chute

dont la presence de M'"" la dauphine n'a pu le garantir entiere-

ment. II est seulement tombe du second bond. On 1' avait annonce

avec des changements, mais les auteurs I'ont retire. On pretend

1. De ces divers ouvrages et do ceux qu'un neveu de La Beaumelle, M. Maurice

Angliviel, a signalcs dans diverses notices, il a (li^ publie le Commentaire sur la

Henriade, deuxieme edition, donnee par Fr(5ron, de la Henriade amc des remarques;

VEsprit, 1802, in-12, et enfin la Vie de Maupertuis (Ledoyen, 4850, in-18).
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que cet ouvrage reparaitra sous une autre forme cet hiver ou

avec de grands changements. Nous attendrons cette epoque pour

en rendre compte; tel qu'il est, il n'en vaut pas la peine. Les

auteurs de ce chef-d'oeuvre sont les memes que ceux de Julie et

de VErreur dii moment.

NOVEMBRE.

II n'y a encore dans Paris qu'un tr^s-petit nombre d'exem-

plaires de I'ouvrage posthume de M. Helvetius, et il n'y a pas

d'apparence qu'il devienne de longtemps plus commun. Les pre-

tres et la religion y sont traites avec une licence qu'on ne saurait

tolerer, et qui mettra toujours cet ouvrage au nombre des livres

rigoureusement defendus. Si cette derniere production ajoute a

la reputation de son auteur, c'est qu'en s'efTorcant de prouver

des idees tres-fausses, il decouvre de belles verites.

De riiomme^ de ses facidtis intellectuelles et de son Muca-

tion^ voila son titre. Son but principal est de prouver que le

genie, les vertus, les talents auxquels les nations doivent leur

grandeur et leur felicite, ne sont point un effet des differentes

nourritures des temperaments ni des organes des cinq sens, sur

lesquels les loiset 1'administration n'ont nulle influence, mais bien

Teffet de I'education, sur laquelle les lois et le gouvernement

peuvent tout.

— II s'est eleve, il y a quelques mois, une contestation fort

vive entre le clerge''de Berne et celui de Zurich a propos d'une

nouvelle edition de la Bible qui a etejaite a Zurich, et a laquelle

on a joint une phraseologie un peu socinienne que Ton avait

empruntee en grande partie d'un theologien allemand nomme
Teller. Messieurs les censeurs bernois ont ete assez indiscrets

pour faire defendre cette Bible dans leur canton. Si le magistrat

des deux republiques avait fomente le moins du monde le z^le de

leurs ecclesiastiques, 1' affaire allait devenir fort serieuse. Heu-

reusement on ne I'a envisagee que comme une querelle theolo-

gique, et Ton a dit aux agresseurs ce que Gallien repondit aux
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delateurs de saint Paul : « S'il s'agissait de quelque injustice ou

de quelque crime, je vous ecouterais; mais comme il ne s'agit

que de disputes de mots, c'est a vous d'y pourvoir. Pour moi, je

ne veux point etre juge de ces sortes de choses \ » Une querelle

qui, cinquante ans plus tot, eut cause peut-etre une guerre civile,

n'a produit que quelques brochures ridicules.

Tandis que 1' esprit de reforme gagne tons les jours I'l^glise

romaine, le deisme s'etablit insensiblement chez les calvinistes,

et les lutheriens memes socinianisent^ et deviennent plus tole-

rants. Cela devait arriver ainsi. Les controverses ont tenu lieu

pendant quelque temps de culte exterieur auxprotestants. Depuis

que les controverses ont cesse dans I'Eglise de Geneve et les mira-

cles dans celle de Rome, il n'y a plus de ferveur ni dans I'une ni

dans r autre. Montaigne semble 1' avoir prevu lorsqu'il dit : a La

condition de I'homme est merveilleusement corporelle. Que ceux

qui nous ont voulu batir, ces annees passees, un exercice de

religion si contemplatif et si immateriel ne s'etonnent point s'il

s'en trouve qui pensent qu'elle fut echappee et fondue entre leurs

doigts, si elle ne tenoit parmi nous comme marque, titre et instru-

ment de division et de part, plus que par soi-meme'\ )>

— Les Fragments sur rindc et sur le general Lally sont de

M. de Voltaire ^ Tout ce qui sort de la plume de cet homme
celebre est toujours lu avec un empressement extreme; et, quoi

qu'on en dise, cet empressement tient encore moins a sa repu-

tation qu'a la maniere facile et seduisante dont il presente tous

les objets qu'il daigne traiter. Le but principal de cette nouvelle

brochure est de venger la memoire d'un homme plus malheureux

que coupable. II prouve par les actes memes du proces que le

general Lally n'a point ete condamne sur un delit particulier,

mais sur 1'ensemble de sa conduite. II prouve, par un expose

assez detaille de toute son expedition aux Indes, qu'il n'a jamais

commis d' autre crime que celui de se livrer trop a la violence

d'un caract^re naturellement brutal, mais irrite surtout par les

circonstances les plus desesperantes. II en conclut que Lally

meritait peut-6tre de mourir de la main des officiers outrages

par lui, mais non du glaive de la justice, qui ne connait ni haine

1. Actes des apdtres, chap, xviii, v. 12.

2. Essais, livre III, chap. viii.

3. 1773, in-8».
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ni colere. A I'occasion du grand nombre de plaintes portees contre

ce general par les employes de la Gompagnie qu'il avait revokes

tons par la durete de ses precedes, M. de Voltaire rappelle la

belle reponse de I'empereur Julien : u S'il suffisait d'accuser, il

n'y aurait jamais d' innocents. »

M. Pasquier, qui a ^te rapporteur dans I'affaire du chevalier

de La Barre, le fut aussi dans celle du general Lally. Ce sont

deux jugements que le patriarche de Ferney n'a pas encore par-

donnes a I'ancien Parlement, et qui ont peut-etre ete le motif de

tout le mal qu'il en dit dans son Histoire du Parlement et dans

les differentes brochures qu'il a publiees depuis sur le meme
sujet.

Aucun ecrivain n'a jamais employe sa plume aussi souvent

que M. de Voltaire a la defense des infortunes, et particuliere-

ment des tristes victimes du fanatisme ou de 1' esprit de parti.

Quand il se serait trompe quelquefois sur les causes qu'il a entre-

prises, un z^le si bienfaisant est sans doute le plus digne hom-

mage que le poete de I'humanite put rendre a la vertu, et la meil-

leure mani^re d'expier les satires et les bons mots dont il accabla

si impitoyablement les Berthier, les Freron, les Pompignan, etc.

G'est dans les Memoires de Holwell et d'Orm que M. de Vol-

taire a puise presque tout ce qu'il nous apprend sur le commerce

des Indes. II reproche a Montesquieu d' avoir dit que le gouver-

nement feodal etait un evenement arrive une fois dans le monde

et qui n'arrivera peut-etre jamais. En effet, le gouvernement etabli

dans I'empire du Mogol semble avoir encore aujourd'hui beau-

coup de rapports avecle systeme feodal tel qu'on I'a vu en Europe

chez les Francs et chez les Germains. Les souba sont les princes

de I'empire; les nabab possesseurs de grands arriere-fiefs ; ainsi

du reste.

— Des Causes et des Remedes de Vamour considere comme
maladie, par J. F., medecin anglais, 1773^ Quoi qu'en dise le

titre de cette petite brochure, elle est plutot un traite de meta-

physique ou de morale que de medecine. Nous le pardonnerions

1. Dans un article du Bulletin du bibliophile (septembre 1869), le D"" Desbar-

reaux-Bernard a demontrd que ce livre ne pouvait 6tre confondu, comme il I'a etc

souvent, avec le Traite de la maladie d'amour ^de J. Fcrrand, medecin agenois,

public en 1610 ; mais il n'a pas fait connaitre le nom du veritable auteur des

Causes et des RemMes de Vamour.
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volontiers a I'auteur, s'il avait vu sonobjet d'une maniere interes-

sante. Mais le plus serieusement du monde il n'apprend rien, et

c'est avoir trop de torts a la fois.

II y a dans Montaigne une longue liste de philosophes anciens

qui ont ecrit sur I'amour. Que de volumes les modernes n'ont-ils

pas entasses sur le meme sujet! Cependant a-t-il jamais ete appro-

fondi comme il m^ritait de I'etre? Cette passion qui I'emporte sur

les premiers besoins de I'homme sauvage, qui concentre tons les

desirs et tons les gouts de I'homme civilise, se mele a tons nos

sentiments, se modifie selon toutes les circonstances ou les modifie

a son gre, cette passion si puissante et si singuli^re dans ses

caprices, sera sans doute encore longtemps au nombre de ces

phenom^nes dont on parle le plus et qu'on connait le moins.

11 y a, ce me semble, une analogie des plus frappantes entre

I'amour et la superstition. Ces deux affections de notre ame n'ont

peut-etre qu'un meme principe, le sentiment secret de notre

faiblesse, et le besoin pressant d'etendre et de multiplier les forces

de notre etre. Toutes deux sont egalement susceptibles de mille

formes differentes ; toutes deux ont peut-6tre egalement contribue

a la perfection de la nature humaine et a sa plus grande depra-

vation; toutes deux tiennent leur empire de I'imagination et des

sens. Ne sont-elles pas encore I'une et Tautre une source d'he-

roisme dans les grandes ames et de vices dans les coeurs corrom-

pus? Leur pouvoir n'est-il pas le premier, mais aussi le plus

dangereux ressort de la societe? Ne sont-elles pas enfm de toutes

les modifications de notre ame celles qui 'nous eloignent le plus

de la simplicite de la nature, et celles, en meme temps, qui nous

en rapprochent leplus immediatement? Pour achever ce parall^le,

n'est-ce pas encore par la meme raison, que leur veritable his-

toire nous est si peu connue? Les uns n'en ont parle qu'avec cette

obscurite mysterieuse que produit I'enthousiasme, les autres avec

cette leg^retequi ne croit rien parce qu'elle n'arien examine. II

y a dans le culte de I'amour, ainsi que dans celui de la supersti-

tion, des pretres fanatiques et des libertins de mauvaise foi.

Notre auteur, pour n'etre d'aucun parti, n'en est pas plus

philosophe. II pretend que Ton ne doit pas chercher les causes

de I'amour dans les rapports qu'il y a d'un etre a un autre, puis-

qu'on voit des hommes qui se ressemblent fort et qui se haissent

de meme. Mais n'est-ce pas la confondre deux idees absolument
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differentes, les rapports et la ressemblance? Si je ne voyais dans

les autres que les qualites qui me sont propres, quel motif

aurais-je de les aimer? Ce ne sont done pas des qualites uniformes

ou semblables, ce sont les qualites qui peuvent suppleer aux

notres, d'ou resultent ces rapports que suppose 1'amour ou I'a-

mitie. Nous cherchons dans les objets qui nous entourent ce qui

nous manque a nous-memes, ce qui pent ajouter a notre bonheur ou

a nos plaisirs, et ce sentiment est ce que nous appelons le besoin

d'aimer, soit qu'il ait son principe dans notre ame, ou dans nos

sens. G'est sans doute la ce que Platon a voulu nous apprendre

par cette fable ingenieuse ou il represente I'etre-homme et I'etre-

femme comme deux parties du meme tout, qui se trouvent sepa-

rees et qui se cherchent souvent toute leur vie sans avoir le bon-

heur de se rencontrer.

Ces impressions subites, cet attrait invincible, ces penchants

involontaires et tons ces charmes mysterieux de la sympathie,

sont en morale ce que les qualites occultes sont en physique. On

en parle souvent avec mepris, et la nature nous y ramene a tout

moment malgre nous. Le plaisir et la douleur, le desir et I'aver-

sion penetrent dans notre ame par mille canaux qui lui sont

inconnus. Nos sens et notre instinct ont une sagacite que la

reflexion la plus rapide ne saurait atteindre, et dont Tattention

la plus soutenue ne se fera jamais qu'une idee tr^s-imparfaite.

Quelque singuliere que soit I'anecdote rapportee par M. de

Saint-Foix sur I'occasion qui fit naitre 1'amour de Henri III pour

la princesse de Cleves, en paraitra-t-elle moins vraie a tons ceux

qui ont medite sur les bizarreries du coeur humain? Cette prin-

cesse, incommodee de la chaleur du bal, passa dans la garde-robe

de la reine pour prendre une autre chemise. II n'y avait qu'un

moment qu'elle en etait sortie quand le due d'Anjou, qui avait

aussi beaueoup danse, y rentra pour accommoder sa chevelure,

et s'essuya le visage avec le premier linge qu'il trouva : e' etait la

chemise qu'elle venait de quitter. En rentrant dans le bal, il jeta

les yeux sur elle, et la regarda avec autant de surprise que s'il

ne I'avait jamais vue. Son emotion etait d'autant plus etonnante

que, depuis six jours qu'elle etait a la cour, il avait paru assez

indifferent pour ces charmes qui, dans ce moment, faisaient sur

son ame une impression si vive et qui dura si longtemps.

L'amour nous quitte quelquefois comme il nous prend. J'ai
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connu a Paris une femme pleine de graces, d' esprit, de raison,

et qui avait surtout le caract^re d'une verite rare. EUe vivait

depuis quelque temps dans la plus grande intimite avec un homme
fort estimable. Un jour qu'il vint la voir, I'habit et la veste un

peu deboutonnes k cause de la grande chaleur, elle apercut qu'il

y avait... une pifece a sa chemise. Gette ridicule circonstance

eteignit tout a coupsa passion, a Je sens, disait-elle, que j' extra-

vague, mais le fait est que cette puerilite a fait tomber le ban-

deau de mes yeux. Quoique je rende justice au merite de mon
ami, ce moment m'a fait apercevoir en lui mille petits defauts

qui ont detruit toute 1' illusion qui m' avait trompee en safaveur.))

II y a surement dans Thistoire des passions une infinite de

traits aussi puerils , aussi bizarres que ceux-la, quoique les

hommes qui en ont ete la dupe n'aient pas eu tous assez de

bonne foi pour s'en rendre compte. Apr^s cela, laissons disserter

les sages sur I'amour, sur les femmes et sur le coeur humain.

DEUX LETTRES DE M. DE BUFFON.

EXTRAIT d'une LETTRE A M. LE COMTE D*ANGIVILLIE RS

.

A Montbard, ce 17 novembre 1773.

(( Ah! que vous avez un digne et respectable ami dans

M. Necker ! — J'ai lu deux fois son ouvrage. Je me trouve d'ac-

cord avec lui sur tous les points que je puis entendre. Ses idees

sont aussi simples que grandes; ses vues saines et tr^s-etendues,

et tous les economistes ensemble, fussent-ils proteges par tous

les ministres de France, ne derangeront pas une pierre a cet

edifice, que je regarde comme un monument de genie. Je n'ai

regret qu'a la forme
;
je n'eusse pas fait un eloge academique, qui

ne demande que des fleurs, avec des materiaux d'or et d'airain.

Colbert merite une partie des eloges que lui donne M. Necker;

mais certainement il n'a pas vu si loin que lui; d'ailleurs, I'auteur

aici le double desavantage d'avoir ses envieux particuliers, et en

meme temps tous ceux qui cherchent a borner 1'Academic. En

un mot, je suis fache qu'un aussi bel ensemble d'idees n'ait pas

toute la majeste de la forme qu'il pent comporter. Les notes sont

admirables comme le reste ; la plupart sont autant de traits de
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genie, ou de finesse, ou de discernement. Le style est tr^s-male,

et m'a beaucoup plu malgre les negligences et les incorrections,

et les pitoyables plaisanteries que lesJemmes ne manqueront pas

de faire sur les jouissances trop souvent repetees. »

EXTRAIT DUNE LETTRE A M . NECKER.

Meme date.

(( Je n'avals jamais rien compris a ce jargon d'hopital de ces

demandeurs d'aumones que nous appelons economistes, non plus

qu'a cette invincible, opiniatrete de nos ministres ou sous-minis-

tres pour la liberte absolue du commerce de la denree de pre-

miere necessite. J'etais bien loin d'etre de leur avis, mais j'etais

encore plus loin des raisons sans replique et des demonstrations

que vous donnez de n'en pas etre. J'ai lu votre ouvrage deux

fois, je compte le relire encore, c'est un grand spectacle d'idees

et tout nouveau pour moi. »

— Observations sur les commenceinents de la socUle^. Get

ouvrage fera, je crois, moins de sensation en France qu'il n'en a

fait en Angleterre. II ressemble peut-etre a ces femmes dont on

ne parle pas, precisement parce qu'on n'a rien a leur reprocher.

Vous n'y trouverez ni singularites, ni disparates, ni paradoxes,

aucun de ces caract^res brillants qui decident aujourd'hui les

grands succes. L'auteur, pour arriver a son but, suit la voie la

plus simple et la plus unie. 11 prefere le malheur de dire des

verites connues au plaisir de se livrer a des recherches hasardees,

et le caractere de son style est aussi sage, aussi modere que celui

de son esprit. La traduction que nous avons I'honneur de voUkS

annoncer est de M. Suard. II ne I'avoue pas, a la verite, mais on

y reconnait sans peine la maniere d'ecrire pure, elegante et facile

du traducteur de Robertson.

L'objet que M. Millar se propose est d'eclaircir I'histoire

naturelle du genre humain en decouvrant les premiers progr^s

sensibles de I'etat de societe, et en montrant Tinfluence qu'ils

ont sur les moeurs, les lois et le gouvernement d'une nation.

1. Quelques exemplaires ont pour litre : Observations sur la distinction des

rangs dans la societe.
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II considere d'abord les changements qu'ont subis dans les

differents ages de la societe les idees des hommes sur le rang et

la condition des deux sexes; dans I'etat de barbaric et de pau-

vrete ; dans la vie pastorale et dans la vie agricole ; dans les re-

volutions produites par 1' invention des arts et des manufactures

de premier besoin ; enfni dans celles que produit la culture des

arts d'agrement, 1'opulence et le luxe.

La condition des femmes devient meilleure a mesure que la

societe se perfectionne. Esclaves chez les peuples barbares et

pauvres, opprimees chez les nations qui ne connaissent encore

que les arts et les manufactures de premiere necessite, elles ne

jouissent de leurs avantages que chez les peuples adonnes a la

vie pastorale, a la guerre, ou aux arts d'agrement. G'est dans

I'age d'or, dans les si^cles de chevalerie, dans les beaux jours

d'Alexandre, d'Auguste, de Leon, de Louis XIV, qu'il faut cher-

cher le regne de la beaute. Le luxe qui commence favorise les

droits et la liberte des femmes. Mais lorsqu'il est porte a I'exc^s,

il les fait retomber dans le mepris et dans la servitude. La

polygamic chez les Orientaux, et la corruption des moeurs chez

quelques-unes des nations modernes de 1'Europe, detruisent tons

les jours I'empire que la nature semble avoir reserve aux femmes.

Dans le second chapitre, notre auteur fait quelques obser-

vations sur Tautorite qu'un p6re exerce communement sur ses

enfants dans les premiers ages de la societe. II examine ensuite

les limites qu'apportent a la juridiction paternelle les accroisse-

ments de I'etat social.

A la suite de I'examen du gouvernement domestique, 1' auteur

recherche dans le troisieme chapitre quel est I'etat d'une U'ibu,

ou d'un bourg compose de plusieurs families, pour decouvrir

I'origine du gouvernement d'un chef parvenu a la tete de cette

societe, et les diflerentes branches d'autorite que ce premier ma-

gistrat a du exercer relativement aux differentes esp^ces de pro-

priete que la communaute a pu acquerir.

Ges deux chapitres n'ont pas, ce me semble, tout I'interet

dont ils etaient susceptibles. On desirerait d'y trouver plus de

profondeur et plus de developpement.

Le quatrieme se divise en deux articles : le premier traite de

la constitution politique qui derive d'une simple confederation

entre des communautes independantes ; le second contient des
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remarques sur les changements qu'entralnent dans la police et

le gouvernement d*un pays les progr^s de sa population, de

ses manufactures, de son commerce et de cette politesse des

moeurs qui devient une suite naturelle de I'abondance et de la

securite.

L'auteur nous annonce dans ce premier article son systeme

sur I'origine de la legislation feodale comme une decouverte

toute nouvelle. Je ne vois pas trop ce qu'elle ajoute a I'idee que

nous en ont donnee I'abbe Fleury, Robertson et quelques autres

ecrivains qui ont discute la meme mati^re. Voici le resultat des

recherches de M. Millar :

(( Les inferieurs, dit-il, attaches a chaque famille furent

vraisemblablement etablis d'abord autour de la maison du chef

qui les protegeait et dont ils etaient interesses a defendre en

toute occasion le pouvoir et la dignite. Quand ils devinrent tr^s-

nombreux, cette maniere de vivre dutparaitre incommode; alors

le chef leur assigna des portions de terre separees, qu'il leur

permit de cultiver pour leur propre compte, a condition qu'ils

continueraient de le servir a la guerre, et de remplir les diffe-

rentes obligations qu'ils etaient censes avoir anciennement con-

tractees comme membres de sa famille, etc. »

Rien ne parait plus probable; mais des vues si justes avaient-

elles besoin de Taffiche de la nouveaute pour etre bien recues?

Apr^s avoir considere les distinctions de rang parmi les

citoyens libres d'une nation, notre auteur examine I'etat des

habitants de la derniere classe, lesquels, pour se procurer la

subsistance, sont obliges de travailler au service des autres, et

qui forment le gros du peuple. II suit les variations survenues

dans cet etat a proportion des progres de la legislation, et il fmit

par un tableau de la revolution singuUere qui distingue honora-

blement a cet egard les lois de 1'Europe.

II I'attribue, ainsi que nos meilleurs auteurs, a I'espece de

gouvernement civil qui s'est introduit dans la plupart des pays

de r Europe, a mesure que les souverains ont senti les dangers

de la puissance feodale et la necessite de la detruire sans vio-

lence et sans eclat. On a done vu les peuples forces a vendre leur

liberte pour acheter leur vie, et les rois vendre ensuite la liberte

au peuple pour augmenter leur pouvoir et leur richesse. La poli-

tique, de tout temps, n'a ete qu'un trafic honteux des biens les
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plus propres a rhomme, et qui, par'consequent, devraient etre les

plus sacres et les plus inalienables.

M. Millar n'ayant cherche qu'a expliquer les causes des diffe-

rences arrivees dans nos moeurs et dans nos coutumes, sans en-

trer dans I'examen des avantages ou des desavantages qu'elles ont

occasionnes, on sent que ses observations doivent former plutot

un ouvrage de philosophic que de politique. II ne decouvre point

de vues nouvelles ; mais il developpe avec beaucoup de sagesse

et de methode une partie de celles que Jean-Jacques a jetees

dans son Discours sur Vorigine et les fondements de VM-
galitL

Ce Discours est peut-etre de tons les ouvrages de cet homme

celebre le plus original et le plus important. II contient lesgermes

de tout ce qu'il a ecrit depuis. II a produit en AUemagne et en

France une infinite de bons et de mauvais livres, etl'on doit sans

doute le compter dans le petit nombre de ceux qui ont ouvert

une nouvelle mine a la curiosite avide de nos sages et de nos

raisonneurs.

Tant que 1' esprit theologique fut I'esprit dominant en Europe,

c'est-a-dire au moins depuis Wiclef jusqu'au fameux Arnaud, la

philosophie et I'histoire ne march^rent que d'un pas timide et

mal assure. On craignait surtout alors de remonter a la premiere

origine de nos institutions politiques et religieuses. Ce qu'on

pouvait en apprendre dans le catechisme 6tait a pen pres tout

ce qu'il etait permis d'en savoir. On expliquait toutes les sources

de la corruption par le peche originel. On faisait deriver toutes

les langues de I'hebreu, et 1'invention de cette langue primitive

passait pour une science infuse. La theocratie etait regardee

comme le modele de tons les gouvernements, et toutes les autres

formes d'administration etaient soupconnees de tenir plus ou

moins tie I'idolatrie et de la superstition. On ne connaissait guere

d' autres lois que celles des Juifs, ou Ton croyait du moins que

tout ce qu'il y avait de bon dans les autres avait ete emprunte

chez eux. Enfin Ton tachait de nous persuader que I'^fitre-Supreme

avait pris longtemps la peine d'elever lui-meme le genre humain,

et qu'a la fin, lasse d'une tache si ingrate, il 1' avait aban-

donne a sa propre conduite, ou bien a celle des demons; et

c'est ainsi qu'a force de vouloir etendre Pinfluence de la religion

sur des objets qui n'ont aucun rapport avec ses veritables prin-
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cipes, souvent Ton a mis des entraves au genie, et souvent Ton

est parvenu a faire mepriser le culte le plus respectable et le

plus utile au bonheur de I'liumanite.

Rien n'etait plus propre a renverser tons lessyst^mes exclusifs

de notre theologie moderne que la decouverte des deux Indes.

Elle a servi surtout a repandre de grandes lumieres sur les com-

mencements de la societe; mais il n'y a gu6re plus d'un demi-

siecle que la philosophie en a su profiter.

Ce n'est plus dans les traditions fabuleuses de I'antiquite,

c'est dans I'histoire meme des differents peuples de I'ancien et du

nouveau continent, que nous pouvons observer aujourd'hui les

progres successifs de la civilisation. C'est en comparant fiotre etat

actuel avec celui ou nous etions il y a trois ou quatre siecles,

celui ou nous etions alors avec I'idee que Tacite et Cesar nous

donnent de la condition de nos aieux, et cette premiere epoque

de notre histoire avec les relations que les voyageurs nous ont

fournies sur les nations sauvages de I'Amerique, que nous pou-

vons etablir assez probablement I'origine et les progres des pre-

mieres societes.

L'idee qu'en avait le fameux Hobbes se rapporte parfaitement

a celle des epicuriens.

Atque ipsa utilitas, justi prope mater et aequi.

Quum prorepserunt primis animalia terris,

Mutum et turpe pecus, glandem atque cubilia propter,

Unguibus et pugnis, deiii fustibus, atque ita porro

Pugnabant armis, quae post fabricaverat usus;

Donee verba, quibus voces sensusque notarent,

ISominaque invenere : dehinc absistere bollo,

Oppida coeperunt munire, et ponere leges;

Jura inventa metu injusti fateare necesse est.

(HoRAT., Sat.^ I, ni.)

Ceux qui ont voulu examiner quels ont pu etre les premiers

progres de la civilisation ne se seraient-ils point trop attaches a

reduire I'origine des differentes societes a un meme principe?

Les besoins dela nature, les circonstances si differentes du climat,

et les jeux du hasard, qui influent si puissamment sur toutes nos

actions, n'ont-ils pas du en varier et en modifier les causes a

I'infmi?

I
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Si les hommes n'etaient pas nes pour vivre en societe, sans

doute qu'ils n'y auraient jamais vecu. Le germe des facultes

qu'elle nous fait exercer dut toujours exister, puisqu'il a pu etre

developpe une fois ; mais il ne I'eut jamais ete sans le secours

d'une revolution particuliere.

L'homme livre a lui-meme n'a que des besoins et des sen-

sations. II suffit que ses besoins excitent les premiers efforts de

I'industrie, que le charme du plaisir ou celui de 1'habitude pro-

longe ses sensations, en fixe le souvenir, en epure les jouissances,

pour faire naitre chez lui tous les sentiments que suppose I'etat

simple d'une societe naturelle. Mais ce que nous appelons la

societe artificielle ou politique n'a pu etre que I'ouvrage des

grandes passions. II y a dans cette machine immense des res-

sorts qui surpassent la portee commune de Thomme. II faut

que les premiers legislateurs des societes, meme les plus impar-

faites, aient ete des hommes surnaturels, ou des demi-dieux.

Les passions qui en sont le mobile, ramour,ravarice, I'hon-

neur, le fanatisme, toutes ces passions factices, ressemblent a

I'aimant artificiel, dont la force est infmiment superieure a celle

de I'aimant naturel,parce qu'il est enquelque maniere le produit,

I'extrait, la quintessence d'un grand nombre de forces particu-

li^res que la nature avait laissees eparses et que I'air a su con-

centrer.

— Un particulier est devenu par heritage possesseur d'une

tr^s-belle pendule qu'il se trouve indigne de garder; il voudrait

s'en defaire. En voici la description qui est interessante pour les

curieux des chefs-d'oeuvre de mecanique :

Cette pendule, faite depuis deux ans par M. Ferdinand Ber-

thoud, est a secondes et a equations, marque les jours du mois

et ne se monte que tous les ans. Elle est dans le gout le plus

nouveau pour les ornements qui sont en bronze dore d'or moulu,

modelee et ciselee par M. Gaffieri*. et montee dans une boite

tr6s-belle et tr6s-propre en placage des Indes.

Le sujet des ornements est I'histoire de Phaeton conduisant

son char attele de quatre chevaux, sortant a mi-corps d'un nuage.

1. Par Philippe Caffieri. M. J.-J. Guiffrey, dans le long et consciencieux tra-

vail qu'il a consacre aiix Caffieri (Morgand et Fatout, 1877, gr. in-8'') a signale

plusieurs pendules ornees par ces artistes; la description de celle-ci lui avait

6chappe.
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qui fait le couronnement de la boite dont les cotes portent les

attributs analogues a cette histoire. Le cadran qui est tres-beau,

en email, porte sur sa lunette les douze signes du zodiaque aussi

en bronze dore. Au-dessus de la lunette et sur une plaque en

cuivre dore sont quatre vers latins tires des Metamorphoses qui

ont rapport au meme sujet. Tons les contours de la boite sont

en bronze pareillement dore, ainsi que les trois faces du piedes-

tal qui represente les quatre Saisons.

Sur le devant de la boite est un medaillon en email entoure

de bronze qui fait le cadran d'un barometre avec deux aiguilles,

lequel barometre est place sur le cote gauche dans I'interieur

de la boite dont la porte est garnie d'une glace dans toute sa

longueur, ce qui fait decouvrir la lentille de la pendule et la

verge qui la porte, laquelle est composee de plusieurs, verges

d'acier et de cuivre polls qui portent vers le haut de la len-

tille un pyrometre servant a indiquer les efFets du froid et du

chaud.

— Lucie^ oil les Parents imprudents^ comedie ou drame en

cinq actes et en prose, par M. Gollot d'Herbois. Je ne connais pas

M. Gollot d'Herbois. Si c'etait par hasard un jeune homme, il ne

serait pas sans ressource. Sa piece ne vaut rien, mais on y trouve

un caractere neuf, tres-piquant et bien original : c'est celui d'un

vieux soldat qui, pour rendre service a son vieux capitaine, a qui

il est absolument devoue, se prete a feindre d'etre son valet de

chambre. II fait ses efforts pour prendre le caractere et les nuances

de son role, mais a tout moment I'orgueil et I'habitude prennent

le dessus, il se bat les flancs pour se vaincre, il se repete sans

cesse qu'il est un malheureux, un miserable, que son maitre va

echouer dans ses projets par sa faute, etc. Ce personnage est

tr6s-comique, mais a la mani^re dont toute la piece est faite, j'ai

bien peur pour M. Gollot d'Herbois que I'idee du vieux soldat

n' ait pas ete concue dans son cerveau.

— M. de Voltaire vient d'avoir une rechute de la strangurie,

qu'il eut le printemps passe. Quoiqu'elle ait ete moins vive et

sans fievre, elle a renouvele toutes nos alarmes. Puisse-t-il nous

rassurer bientot aussi gaiement sur cette premiere attaque que sur

la precedente! C'est pen de temps apr^s cette douloureuse mala-

die qu'il fit le conte que nous avons Thonneur de vous envoyer.

Est-il concevable qu'a son age et malgre toutes ses infirmites.
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r esprit conserve encore tant de vigueur et une gaiete si folleM

— Puisque M. de Voltaire nous a conduits a reflechir sur les

institutions militaires, et M. Helvetius a examiner la difficulte de

rectifier les abus, nous dirons un mot d'une Ordonnance qui

vient d'etre rendue par le ministre du departement de la guerre,

conceniant les milices^ connucs en France sous le nom de regi-

ments provinciaux. Elle forme un code complet sur la constitu-

tion de ces corps. Son objet parait etre de donner une forme et

une constitution militaire aux troupes nommees milices^ de subs-

tituer des soldats a des paysans sans discipline, enleves a la cul-

ture des terres sans utilite pour la defense de I'Etat, en un mot

de former un corps militaire national residant dans la province,

en laissant neanmoins le soldat cultivateur livre aux travaux de

la campagne, mais toujours pret a se rassembler, connaissant les

ofTiciers et en etant connu.

Cette ordonnance regie la composition de ces corps, leur

habillement, leur armement et leur traitement, leur formation,

leurs services, les privileges qui y sont attaches, les peines encou-

rues par les malfaiteurs, etc.

La repartition des milices entre les provinces subsistait sans

avoir subi le moindre changement depuis 1726, epoque de leur

formation. L' ordonnance actuelle en corrige les inegalites qui jus-

qu'a ce moment n'avaient pas ete senties assez vivement pour

faire rendre justice aux cantons surcharges. G'est surtout dans cet

article qu'on demele dans la reforme des anciens abus de nou-

veaux principes dictes par 1'amour du bien public. Elle n'accorde

d' exemption qu'a des motifs fondes sur I'interet general.

La premiere de toutes les exemptions est celle accordee au

mariage ; comme c'est Facte le plus utile a la societe, il a plus de

faveur que dans les ordonnances precedentes. Le nouveau marie,

meme de la veille du tirage, est exempt de s'y presenter.

Les exemptions accordees a certains arts et a certaines pro-

fessions importantes pour I'litat sont admises, a condition que

celui qui reclamera 1' exemption aura des services qui justifieront

rimportance de la dispense du service militaire. Plusieurs exemp-

tions qui n'ont pas pu, ou peut-etre qui n'ont pas du etre sup-

1. Meister joint a cct u ordinaire » et acheve dans les suivants la copie du

Taureau blanc qui, selon Beuchot, circulait encore manuscrit en fevrier,1774,

annee oii il en parut six editions sous des titres legerement diffcrents.
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primees, sont restreintes a I'age de vingt-cinq ans, parce qu'a

cette epoque I'homme doit etre marie ou peut etre regarde

comme mauvais citoyen.

Les domestiques des ecclesiastiques et des gentilshommes

sont sujets au tirage, mais leurs maitres peuvent les racheter en

payant une rente de cinq livres au profit de celui qui subit le

sort a la place de leur valet, tant que dure son engagement.

Les cotisations en faveur de I'homme sur lequel tombe le sort,

jusqu'a present toujours proscrites et toujours subsistantes, sont

admises, mais reglees pour la quotite et pour la forme, et la

jouissance en est assuree au profit de qui elle est faite.

La peine de mort pour le soldat coupable de desertion n'est

plus prononcee qu'au cas qu'elle soit accompagnee de vol.

En general, on peut considerer cette ordonnance comme la

restauration de ce corps militaire. Les vues d'humanite, d'ordre

et de bien public s'y remarquent partout, elle etait faite pour faire

beaucoup de bruit ; elle en fait aussi, mais les cris de ceux qui

ne trouvent pas leur compte a la reformation des abus s'elevent

plus haut que les acclamations de ceux qui en admirent 1' esprit.

L' article qui concerne les domestiques des ecclesiastiques et des

gentilshommes est regarde, par les gens qui voient loin, comme
devant faire une epoque importante dans I'histoire des immu-
nites.

Tout le monde crie tolle sur les abus, tant qu'ils subsistent;

les reforme-t-on, on crie encore plus haut. Reformons toujours

tant que nous pourrons, et consolons-nous ensuite en disant

avec La Fontaine :

Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement,

Les gens en parleront, n'en doutez nullement.

— Banise et Balacin, histoire indienne en quatre parties

in-12, roman mediocre, sans nom d'auteur^ II a cependant une

sorte de merite, il est du genre des anciens romans, et le mer-

veilleux des histoires de chevalerie excite toujours 1'interet en

depit de I'invraisemblance.

— On vient de reimprimer les pieces de theatre de Poinsinet

1. Par Carpentier, professeur de langue frangaise et de geographic.

X. 21
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de Sivry. L'auteur a gratifie le public de trois comedies nouvelles.

II a joint a ses anciennes pieces : le Valet intrigant^ le Temps

et la Folie, le Maitre de guitare^ trois productions vraiment

pitoyables.

DEGEMBRE.

Depuis que nous avons parle de I'ouvrage posthume de

M. Helvetius, il s'est un peu plus repandu. Son succ^s est me-

diocre, et Ton en dit meme plus de mal que Ton en entend dire

communement d'un auteur qui n'est plus. Quelques amis atta-

ches a sa memoire le defendent avec exageration.

M. Helvetius tire trop de consequences des faits particuliers,

et la pluparf de ceux dont il s'appuie sont trop vagues, trop pue-

rils pour 1'importance de ses assertions. C'est d'ailleurs une mau-

vaise mani^re d'argumenter dans un ouvrage de ce genre, car

on pouo'ait lui opposer d'autres faits contradictoires, et la dispute

deviendrait interminable. Suffit-il d'adopter un syst^me pour

changer la nature de I'homme, pour aneantir tons les maux qui

derivent necessairement de I'etat de societe? Comment se flatter

de conserver a I'homme toute I'energie dont il est susceptible,

en detruisant d'ailleurs tout ce que ses passions peuvent occa-

sionner de desordres dans la societe dont il est membre! Voilk

cependant ce que semble nous promettre M. Helvetius.

Les notes principales sont renvoyees a la fm de chaque sec-

tion. Elles sont curieuses et agreables. Elles ne tiennent pas pour

la plupart au fond du sujet ; ce sont des faits, des anecdotes, des

reflexions dont l'auteur pretend appuyer ses propositions, mais

elles ne lui rendent pas toujours ce service.

M. Helvetius croit voir un rapport complet entre ses idees et

celles de Locke. II croit que le principe de la sensibilite physique

explique tous les phenom^nes de la nature humaine, et qu'il doit

a I'avenir servir de pierre de touche a toute proposition nouvelle

en morale et en politique. Si elle ne s'accorde pas avec son sys-

ttoe, elle est evidemment fausse. En un mot, il a pris 1'extreme

oppose de celui de I'immortel president de Montesquieu qui
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donne tout au temperament, au climat, etc. M. Helvetius leur

refuse tout, et ne reconnait que la sensibilite physique pour

principe moteur cle 1' esprit, des sensations et des actions des

hommes.

L'ouvrage de M. Helvetius est ecrit d'une maniere tr^s-

negligee et tres-inegale. Mais le reproche le plus grave a lui

faire est le ton d'humeur, d'animosite, et meme haineux, qui y
domine partout; on voit un homme malheureux, on oserait

presque dire outre, de ce que tout ne va pas toujours a sa fan-

taisie. Ge spectable est penible a soutenir, et rend parfois I'auteur

tres-partial dans ses jugements. L'ouvrage est d'ailleurs plein de

contradictions, de grandes verites, d'idees fausses, originales,

triviales, tantot minutieuses et laches, tantot fortes et eloquentes.

Tout ce chaos pris ensemble forme moins un plan suivi qu'il ne

donne lieu a le former dans la tete du lecteur ; ce n'est pas un

tort, selon moi. L'auteur rabache sur des principes connus ; il

ne fait que glisser sur ceux dont il fait apercevoir la verite, et

qu'on desirerait qu'il eut developpes. Je crains pour sa memoire

que la posterite ne le relegue purement et simplement dans la

classe des auteurs systematiques. J'en demande pardon aux ama-

teurs du subUme rabachage; maisj'aime mieux lire dix lignes du

charmant petit abbe Galiani que dix volumes comme ceux-ci.

Ses dix lignes me donnent plus de lumi^res, developpent plus

d'idees, etme satisfont davantage, parce que je vois toujours un

homme qui va au fait.

— M. le comte de Bussy est connu dans le monde par ses

depenses et par son esprit. II vient de passer quelques annees en

Espagne pour le service du prince de Limbourg, qui I'a fait gene-

rahssime de ses troupes et qui I'a decore de tons ses ordres,

presque aussi nombreux, dit-on, que ses armees qui, jusqu'a

present, ne Font servi qu'a table. Le jour meme de son arrivee,

M. de Bussy alia voir le marquis de Villette, avec qui il etait fort

lie avant son voyage. II fut fort etonne d'y trouver bonne compa-
gnie en hommes et meme en femmes. IHe fut encore plus du

mauvais accueil que lui fit son ancien ami, en I'assurant qu'il

avait reforme tout le train de sa vie. M. de Bussy sortit, entra

dans un cafe, et ecrivit le billet suivant, qu'il envoya au marquis

comme un cartel, qui effraya tons les convives du souper et sur-

tout I'amphitryon, qui I'ouvrit avec terreur et y trouva ces mots

:
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Monsieur le nouveau convert!,

En venant k r^sipiscence,

Prenez-vous un nouveau parti

Sur la valeur et la naissance?

Faites reponse k cet ecrit

Et n'en concevez point d'alarmes;

Faisons tous deux assaut d'esprit

:

II faut vous battre avec vos armes.

On dit que le marquis, tout expert qu'il est dans ce genre

d'escrime, n'a pas meme repondu a cette esp^ce de defi.

— On a annonce comme a I'ordinaire, avec beaucoup d'em-

phase, les spectacles qui devaient etre donnes cet automne a

Fontainebleau ; cela s'est reduit, quant aux nouveautes, a trois

operas-comiques qui sont tombes tous les trois. G'est assez le sort

de ce genre d'ouvrages a la cour, et plusieurs raisons y contri-

buent. Gommunement, ils n'y sont joues qu'une fois. A une pre-

miere representation, les acteurs ont a la fois la reputation de

I'auteur et la leur a soigner; ils sont inquiets de leur memoire,

pen surs de leur jeu, souvent encore moins de la piece, la timi-

dite s'empare d'eux, 1' etiquette, qui interdit tout applaudis-

sement, redouble leurs craintes, le froid les gagne, la pi^ce

manque d' ensemble et est sans effet, les spectateurs s'ennuient,

et Ton decide la pi6ce detestable. Aussi les auteurs sont-ils dans

rusage d'en appeler au public de la ville des sentences des

spectateurs de la cour, et ils s'en trouvent bien.

Les operas nouveaux qui ont ete reserves pour les fetes que

la cour a donnees au mariage de monseigneur le comte d'Artois

n'ont pas ete juges plus favorablement que les operas-comiques

de Fontainebleau. Les uns et les autres seront donnes aux theatres

de Paris, et nous renvoyons a cette epoque I'honneur de vous

en rendre compte. Un drame heroique en trois actes intitule

Isminor ne sera point expose a la censure des profanes.

C'est un plaisir r6serv6 pour les dieux.

Les paroles sont de M. Des Fontaines, censeur royal, et la

musique de Rodolphe. La musique de cet opera a paru aussi

faible que le drame. Tout bon Francais pretend que, sans un

grand effort d'imagination, on aurait pu trouver des allegories
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plus ingenieuses et de meilleur gout que celles-ci. Monsieur Des

Fontaines, si vous etiez dans un cercle, assis aupr^s d'une tr^s-

belle femme, a admirer sa figure, son esprit et ses graces,

trouveriez-vous bon qu'on vint vous arracher a cette douce occu-

pation pour vous mener dans un cabinet voisin contempler le

froid portrait de I'objet de votre admiration? Voila pourtant ce que

vous venez de faire. M. le censeur royal meriterait la censure

populaire pour n'avoir pas su mieux dire sur ses maitres.

— Odes d'Horace traduites en vers francais, avec des notes,

par M. Chabanon de Maugris, livre troisieme. De tons les poetes

de I'antiquite, il n'y en a point qui ait ete lu, traduit, cite, com-

niente aussi souvent qu'Horace. Quelque mal qu'il se soit trouve

du zele de la plupart de ses commentateurs et de ses scoliastes,

il est certain qu'une reputation qui, depuis pres de deux mille

ans, resiste a tant d'epreuves, suppose un merite bien rare et

bien etonnant. En effet, je ne connais aucun auteur parmi les an-

ciens qui reunisse comme lui le naturel et la finesse, I'esprit et le

sentiment, le genie et le gout, I'enthousiasme le plus sublime et

le badinage le plus leger. Comment ne plairait-il pas a tous les

ages? II a I'esprit de tous les caracteres, de tous les genres, de

tous les siecles, de tous les moments. Sans affectation, sans eta-

lage, il repand dans ses vers la fleur de tout ce que la litterature

et la morale offrent de plus interessant. Sa philosophie est douce

et sans effort. II n'a point le ton metaphysique et sentencieux de

nos poetes modernes; mais il a plus de pensees, plus d'esprit, si

je I'ose dire, qu'on n'en trouve chez la plupart des anciens. II a

surtout plus qu'aucun autre cette delicatesse de tact et de gout

que donnent I'usage du monde et I'habitude de vivre avec les

grands. Combien sa familiarite meme est aimable et noble ! II y
a un bon ton (ce n'est pas celui dont on parle le plus aujour-

d'hui) qui, a quelques formes pres qui peuvent varier selon les

circonstances, est toujours foncierement le meme; c'est un des

caracteres les plus propres aux poesies d'Horace, et c'est pent-

etre un de leurs plus grands charmes.

II ne faut pas s'etonner apres cela si Ton a ete souvent tente

de copier les beautes d'un modele si seduisant; mais par la mtoe
raison il ne faut pas s'etonner non plus si Ton a tant de fois

^choue. Depuis le marquis de La Fare, pour ne pas remonter

plus haut, jusqu'a M. Chabanon, il n'y a guere eu de poete qui
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n'ait essaye de faire quelques traductions, ou du moins quelques

imitations d'Horace. En est-il une seule qui ne soit demeuree

infmiment au-dessous de I'original?

On pent dire aux traducteurs d'Horace ce qu'il disait lui-

meme des imitateurs de Pindare :

Pindarum quisquis studet aemulari,

lule, ceratis ope Daedalea

Nititur pennis, vitreo daturus

Nomina ponto.

Le poete qui a porte au plus haut degre la grace, 1' elegance

et la purete de 1'expression, est celui qu'on croit le mieux en-

tendre, meme dans une langue etrangere. Essayez de le traduire,

vous croyez ne plus I'entendre, ou plutot c'est votre propre.

langue qui semble echapper a votre pensee. D'ailleurs, il y a

dans les poesies d'Horace et surtout dans ses odes tant d'allu-

sions, tant d'images qui ne sont tracees, pour ainsi dire, que

d'un seul trait; comment les faire passer dans une traduction

francaise? Si vous les paraphrasez, vous ressemblez a un homme
qui peindrait la moitie d'un sujet, et qui expliquerait 1'autre. Si

vous suivez fid^lement la precision de votre original, il ne sera

pas plus intelligible a vos lecteurs en francais qu'en latin. Sou-

vent le caract^re principal d'une ode ne tient qu'a la mani^re

hardie et singuli^re dont se presentent et se succ^dent les senti-

ments qui agitent I'ame du poete. Si le genie de votre langue, si

la contrainte surtout de votre versification vous forcent a renver-

ser cet ordre, que deviendra le tableau que vous m'aviez promis?

Je pourrai vous admirer quelquefois, mais ce se sera point

Horace que vous m'aurez appris a connaitre.

Les avis sont fort partages sur le merite des nouveaux essais

de M. Ghabanon ; cependant, lorsqu'on pense aux difficultes pro-

digieuses de son entreprise, on ne saurait s'empecher d'applaudir

au bonheur avec lequel il en a surmonte quelques-unes. Il y a

plusieurs endroits qui m'ont paru parfaitement bien rendus, on

y trouve un grand nombre de vers faciles, pleins de grace et

d'harmonie; mais j'avouerai que je n'ai pas lu une seule de ces

odes en francais qui m'ait fait la meme impression qu'en latin,

j'avouerai meme qu'il y en a plus d'une ou je n'ai pas pu aperce-

voir la plus faible ombre du genie qui animait le poete latin.
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Tout le monde connait le superbe dithyrambe : Quo me,

Bache, rapis tui plenum. Horace n'a peut-etre rien fait qui

respire davantage cet enthousiasrae, ce desordre sublime qui ca-

racterise particuli^rement le genre de I'ode. La marche en est

serree, fiere, rapide, bardie; c'est un faisceau d'eclairs, c'est un

seul trait d'une flamme divine. Dans 1'Horace frangais, ce mor-

ceau si plein de chaleur devient froid et languissant, ce sont de

petites phrases coupees; le tour de la periode varie a chaquevers

et ne se developpe que par saccades. Le tableau perd ainsi sa

touche originale, et le delire du poete n'a plus de verite.

M. Ghabanon a ete frappe de la contradiction qui se trouve

dans le commencement et dans la fin de la sixieme ode si Ton

s'en tient a 1'interpretation vulgaire. II semble avoir apercu quel-

ques lueurs de la lumiere que M. Diderot a repandue sur ce pas-

sage: « Pense-t-on, dit-il, qu'Horace ait pu dire: « Romain plus

(( coupable d'adultere que tes ancetres ne le furent jamais, tu se-

(( ras puni sans le meriter des adulteres de tes ancetres » ? Voici

comment il s'est tire d'embarras :

Quelle fureur impie 6gara tes aieux,

Romain? Quels effets odieux

La discorde civile entraine!

Nos temples saccages s'6croulent k nos yeux,

La fumee a noirci les images des dieux :

R(§pare ces forfaits ou portes-en la peine.

S'il etait parfaitement diQmoT\Xx<d q\i immeritus pent se rap-

porter a majorum, comme les exemples que M. Diderot allegue

dans la lettre a I'abbe Galiani me I'ont presque persuade, il ne

faudrait pas chercher sans doute une meilleure explication que la

sienne; mais si nos grammairiens s'obstinent a rejeter le regime

de majorum, ne pourrait-on pas expliquer ainsi la pensee d'Ho-

race: Sans ravoir merite par vospropres attentats, vous porte-

rez lapeine du crime de vosp^res, si vous ne r^parez ces temples

abattus. Gela est de toutes les religions. Que sera-ce done si,

loin d*expier leurs forfaits, vous en comblez la mesure, vous

devenez plus criminels qii'ils ne le furent jamais? Gette grada-

tion me parait terrible et belle, elle me parait meme repondre a

celle de la fin :
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yEtas parentum, pejor avis, tulit

Kos nequiores, mox daturos

Progeniem vitiosiorem.

Mais je crains cle m'arreter a une idee qui ne serait point echap-

pee au grand interpr^te de la nature et de I'antiquite s'il I'avait

crue plus fondee.

II ne faut pas confondre M. Ghabanon de Maugris avec son

frere de TAcademic des inscriptions, qui a traduit les Pythiques

de Pindare, qui a donne plusieurs morceaux sur la musique fran-

caise, qui est I'auteur de quelques tragedies sifflees et d'une

autre, Eudoxie^ plus heureuse parce qu'elle n'a jamais ete jouee.

Nous aurons I'honneur de [vous rendre compte incessamment de

son opera de Sahinus et d'une brochure sur la vie du Dante.

— II y a longtemps que tous les papiers publics sont remplis

du nom de M. de Beaumarchais : sa dispute avec M. le due de

Ghaulnes au sujetdeM*'^ Menard, actrice de la Gomedi6-Italienne%

son proems contre M. le comte de La Blache sur une transaction

faite avec feu M. Duverney, ont occupe longtemps la curiositedes

nouvellistes ; mais TafTaire dont il s'agit aujourd'hui, quoiqu'elle

paraisse moins grave dans son principe, quoiqu'ellene soitmeme

qu'une suite de la derni^re, est devenue bien plus interessante

que les deux autres, et par les tirconstances qui Paccompagnent

et par la maniere dont elle a ete traitee.

II n'est question que de quinze louis. G'est pour savoir a qui

les aura de M. de Beaumarchais ou de M™« Goezman, qu'on fait

imprimer peut-etre pour cinquante ou soixante mille francs d' in-

jures et d' accusations atroces; mais il n'est pas moins vrai que

quelque modique que soit la somme disputee, tout I'honneur de

M"'^ Goezman ou de M. de Beaumarchais en depend aujourd'hui

essentiellement.

M. Goezman avait ete nomme rapporteur dans le proems du

sieur de Beaumarchais avec M. le comte de La Blache; M. de

Beaumarchais n'en ayant pu obtenir, a ce qu'il dit, aucune au-

dience, fut engage par ses amis a faire presenter a madame son

epouse un rouleau de cent louis et une montre a repetition, avec

quinze louis pour son secretaire, afm d' obtenir a ce prix la faveur

qu'il sollicitait. M""^ Goezman dit qu'elle les rejeta d'abord avec

1. Voir sur ses debuts, tome IX, p. 57.
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dedain, mais enfin elle les re^ut, et, le proems juge en faveur de

M. de La Blache, elle renvoya a M. de Beaumarchais les cent louis

et la montre en se reservant seulement les quinze louis. M. de

Beaumarchais insista surces quinze louis, et, dans ces entrefaites,

M. Goezman le denonca au parlement comme ayant cherche a

coiTompre la vertu du magistrat le plus incorruptible. Voila le fait.

Tons ceux qui se sont meles le moins du monde de cette ne-

gociation se trouvent impliques dans cet odieux procte ; mais 11

serait trop long d'en expliquer ici les details. Nous ne discuterons

pas non plus si la demarche de M. de Beaumarchais marque un

dessein foraie de corrompre ses juges, si la complaisance avec

laquelle M'"*^ Goezman s'est pretee enfin aux ofTres qui lui ont ete

faites, et son opiniatrete a retenir ensuite au moins une petite

portion de ce qu'elle avait daigne recevoir, ne sont pas des ou-

trages plus sensibles a I'honneur de M. Goezman que les espe-

ranees mal fondees de son client. Tout cela n'est pas de notre

ressort ; nous croyons voir seulement peu de delicatesse dans la

conduite des deux parties.

Ce que nous osons dire avec confiance, c'est que les trois me-
moires que M. de Beaumarchais a publics pour sa defense sont

ecrits avec tout I'esprit imaginable. II y a des morceaux fortement

raisonnes, il y en a d'autres qui sont pleins de sel et de la plus

excellente plaisanterie ; c'est I'arme favorite de I'auteur.

Ridiculum acri

Fortius et melius magnas plerumque secat res.

Ses interrogatoires avec M"'" Goezman sont des scenes de

comedie comme malheureusement on n'en fait plus aujourd'hui.

.

Quoique le ton plaisant soit le ton quidomine dans cesMemoires,

on y trouve des pages entieres de 1' eloquence la plus noble et la

plus touchante, et tout y est a sa place. Nous avions deja vu deux

drames de M. de Beaumarchais, Eugenie et les Deux Amis^ mais

il parait qu'il ne lui fallait pas moins qu'un proces criminel

pour developper tons ses talents pour le genre comique. On ne

pent s'empecher d' admirer la Constance, lagaiete, I'audace meme,
qu'il conserve dans la situation du monde la plus critique et la

plus douloureuse. Coupable ou non, il excite presque egalement

I'etonnement et 1'admiration de ceux meme qui ne prennent au-
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cun interet particulier a son sort. A Londres, un genie aussi

hardi que le sien eiit joue sans doute le meme role que le

fameux Wilkes.

Quelque jugement qu'on porte sur tons les memoires re-

pandus dans cette occasion, on ne saurait voir sans douleur que

des ouvrages consacres a la defense de 1' innocence opprimee

deviennent des armes avec lesquelles la haine, la malignite, la

vengeance, osent dechirer impunement I'honneur des citoyens.

N'est-il pas elrangeque dans le temps ou les plus legeres satires

personnelles sont rigoureusement proscrites au theatre, la ca-

lomnie et la medisance la plus effrenee trouvent un asile a I'abri

meme des lois ? Osera-t-on se plaindre si de tels abus forcent le

gouvernement a mettre de nouvelles entraves a la liberte d'ecrire,

ou sera-t-il vrai qu'a I'avenir il suffira d'intenter un proofs a

quelqu'un pour avoir le droit de le dechirer publiquement par

les ecrits les plus injurieux? Cette maniere d'attaquer ou de se

defendre ne serait gu^re plus raisonnable que celle des duels or-

donnes autrefois par la loi pour decider des causes embrouillees.

On ne prouve pas mieux sa probite en accablant son adversaire

de sarcasmes qu'en I'assommant de coups, et les ferrailleurs d'es-

prit sont souvent beaucoup plus dangereux que les autres.

II n'y a pas une comedie, pas un roman, pas une chanson de

I'annee, qui ait ete lue avec autant d'avidite que les philippiques

de M. de Beaumarchais : la malignite seule explique sans doute

cet extreme empressement ; cependant il est probable que Tes-

prit de parti ne I'a pas peu exageree. II est des preventions que

le temps seul pent detruire.

Apres M'°« Goezman, il n'y a personne de plus maltraite dans

les defenses de M. de Beaumarchais que le sieur Marin, auteur

de la Gazette de France. II est accuse d' avoir employe des moyens

peu honnetes pour assoupir des sa naissance une affaire dont il

prevoyait sans doute les consequences facheuses. II s'est defendu

par un memoire infmiment serieux, mais qui commence par une

fort mauvaise pointe : fai vu dans tin mdmoire du sieur Caron

de Beaumarchais
J
Mai hete^ c'est le nom de I'avocat qui I'avait

signe. Ge M. Garon, qui trouve reponse a tout, a replique : Le

Gazetier de France entreprend de se justifier par un petit ma-

nifeste signe Marin^ qui nest pas Mai bete^ etc. On sait que les

plus graves orateurs de I'antiquite se permettaient quelquefois
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cesjeux de mots. S'ils peuvent pax'aitre supportables, c'est lors*

qu'on les fait retomber si naturellement sur leur premier auteur.

— A tons les penseurs^ salut^ par M"'^ la comtesse de Beau-

harnais. C'est un exc^s de politesse, dit-on, de saluer ainsi les

gens sans les connaitre; a la bonne hem'e, mais il est ridicule de

juger un joli rien aussi severement qu'un ouvrage serieux. Quelque

mal qu'en aient dit les femmes, cette petite brochure est leg^re-

ment ecrite ; c'est un persiflage dont il ne resulte rien si vous

voulez, mais ou Ton decouvre plusieurs traits heureux. Par

exemple : Vous possedez Vorgueil du bien, nous n'en avons que

Vamour, Vous avez crii le mot bienfaisance^ nous naurions

jamais eu cet esprit-Ui.,. On ne nous apprend rien^ mais nous

devinons tout. On ecoute avec plaisir le gazouillement de la fau-

vette ; le ramage d'une jolie femme ne vaut-il pas mieux? M'^^de

Beauharnais est deja connue par quelques pieces fugitives qui

ont paru dans rAlmanack des muses et qui ont le meme objet

que le Salut aux penseurs, de venger les femmes de I'injustice

des hommes.
— Lettres nouvelles ou nouvellement recouvrees de la mar-

quise de Sevigne et de la marquise de Simiane^ sa petite-fille

.

Ge recueil est precede d'une preface tr^s-agreable de M. de La

Harpe; nous y voyons comment ces lettres, qui n'avaient point

encore paru, sont parvenues a M. le marquis de Girard, qui en

possede encore aujourd'hui les originaux. J'ai I'honneur de voir

plusieurs personnes a qui elles sont connues depuis longtemps
;

mais quand I'authenticite du manuscrit serait moins constatee

qu'elle ne Test par les temoignages les plus dignes de foi, il suf-

firait de le lire pour s'en assurer. On y reconnait partout ce ton,

cette tournure, cette mani^re originale et facile que tout I'art du

monde ne saurait imiter. Gependant si vous en exceptez les lettres

qui concernent le proces de M. Fouquet, et qui ont deja ete pu-

bliees en 1771, il y en a peu que Ton puisse mettre a c6t6 de

celles qui sont si connues, soitpourl'interet avec lequel elles sont

ecrites, soit pour les anecdotes qu' elles contiennent.

On a raison de regarder les lettres de M""^ de Sevigne a sa

fille comme un des monuments les plus precieux du si^cle de

Louis XIV. Quel historien I'a peint avec plus de verite? Elle nous

instruit d'autant mieux qu'elle n'en a jamais le projet. On voit

tout ce qu'elle dit, on levoit comme elle I'a vu elle-meme, et son
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€sprit ne cherche point a nous cacher I'interet qui pent avoir

determine sa maniere de voir. Elle n'approfondit rien, mais elle

apercoit, elle devine tout, et je ne connais point d'ouvrage plus

propre a exercer la sagacite qu'exige le commerce des hommes,

je n'en connais point ou il y ait autant de vues et des vues aussi

fines, aussi delicates sur le coeur humain, sur la cour et sur la

societe en general. Dans quel livre le genie denotre langue parait-

il plus souple, plus riche, plus simple, plus ingenieux? Jo crois

que si Ton vivait dans un desert, ce livre seul suffirait pour con-

server toutes les idees que Ton pent acquerir dans le monde de

la langue, du gout, des usages, de I'esprit de society.

Les lettres de M""^ de Simiane ne manquent point d'agre-

ments ; mais on y trouve cependant plus de pretention, plus de

papillotage que d' esprit et de naturel.

— Recucil des meilleurs contes. Ge recueil, dontM. Sautreau

de Marsy est I'editeur, a paru fait avec choix. On n'y a point mis

ceux de La Fontaine, parce que, dit M. Sautreau, tout le monde

les sait par coeur. Les differents morceaux qui composent ce re-

cueil sont deja connus, mais on les revolt tons avec plaisir. II

est peu de contes, meme dans La Fontaine, plus piquants que

la Rosine de Piron et VAlphonse de M. Dorat.

M. de Chamfort, I'auteur de la Jcune Indienne et de V£loge

de Molih^c^ nous prepare un volume entier de contes nouveaux

dont on parle avec transport. C'est un plaisir qui nous attend

I'annee prochaine.

1774

JANVIER.

M. I'abbe de Condillac, apr^s avoir fini 1'education du prince

de Parme, eut la permission de rendre publics les differents ou-

vrages qu'il avait composes pour I'instruction de ce prince. II en

avait deja fait imprimer six gros volumes in-8% quand tout a

coup, sans qu'il ait pu en soupconner ni la cause ni le motif, son

edition a disparu. On ne lui a laisse ni manuscrit, ni exemplaires
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complets, et il n'a jamais su a la requisition de qui s'est faite

cette saisie. Le hasard m'a fait tomber entre les mains trois vo-

lumes de cet ouvrage : I'un des trois, rArt de penser^ est pris

presque en entier de son Essai de Vorigine des connaissances

humaines. Cet ouvrage est trop generalement connu pour qu'il

soit besoin de le rappeler. J'oserai dire seulement qu'il mesemble

que M. I'abbe de Gondillac ne I'ayant pas copie servilement,

et I'ayant seulement adapte et refondu pour 1'execution d'un

nouveau plan, il aurait pu le rendre moins sec et ne pas parler

sans cesse au lecteur au lieu de parler a son eleve.

Le volume qui traite de I'histoire est de M. I'abbe de Mably,

frto de M. I'abbe de C^ndillac. Quelque estimables que soient

toutes ses productions, nous n'avons rien vu de lui qui nous ait

paru ecrit avec autant de force et de chaleur. Ses vues politiques

se portent presque toujours sur de vieilles chimeres ; elles man-

quent de justesse, d'etendue et de precision. Sa philosophie est

austere, dure et seche : son style tient de sa philosophie. II n'est

point de janseniste plus entete de la grace efficace qu'il ne Test

de certains principes dont 1'application est devenue parfaitement

impossible; mais, apr^s etre convenu de ses torts, on ne saurait

lui refuser une connaissance profonde de I'histoire, et surtout de

I'histoire de France, une critique tres-impartiale, des maximes

pleines de justice et de probite, une candeur a toute epreuve. II

me semble done quesij'etais roi (qui n'a pas I'impertinence de se

placer quelquefois sur le trone comme La Beaumelle?) je serais

fort fache d'avoir I'abbe de Mably pour mon ministre ; mais j'en

ferais, ce me semble, assez volontiers mon confesseur. II ne

m'apprendrait jamais a bien faire, mais il m'empecherait, je crois,

souvent de faire le mal, et n'est-ce pas un grand point pour

les rois comme pour les peuples ?

VERS SUR UNE CHAISE DE PARFILAGE

DONNEE PAR M'"^ DU DEFFAND A M"=° DE LUXEMBOURG.

PAR M. NECKER.

Air : Attendez-moi sous Vorme.

Vive le parfilage!

Plus de plaisir sans lui

;
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Get important ouvrage

Ghasse partout I'ennui.

Tandis que Ton dechire

Et galons et rubans,

L'on peut encor mMire
£t dechirer les gens.

Autrefois dans la vie

L'on n'avait qu'un amant;

Maintenant la folie

Est d'en changer souvent.

On defile et partage

L'amo.ur comme un ruban,

Et meme au parfilage

On met le sentiment.

Tel qui lit une page

Peut paraitre un savant

SMI a du parfilage

Le secret imposant.

La plus petite id6e

Qu'on attrape en passant,

£tant bien parfil6e,

Tiendra lieu de talent.

— Les comediens italiens ont donne, le 7 decembre dernier,

la premiere representation des Trois Frdres jumeaux vdnitiens,

pi^ce italienne en quatre actes et en prose, du sieur Golalto Pan-

talon.

Gette pi^ce a un succes prodigieux et tr^s-merite : elle est

parfaitement bien intriguee. L'idee en est prise du conte des

Trois Bossus, des Mille et un Quarts d'heure. La ressemblance

qu'elle peut avoir avec les Meneclunes et les Frires jumeauxj de

Goldoni, note rien au merite de I'auteur, qui a surpasse ses

modeles ; mais le point sur lequel on ne saurait lui donner trop

d'eloge est la perfection incroyable avec laquelle il joue lui-meme

les trois roles des frdres Zanetto. Le changement de sa figure, de

sa voix, de son caract^re, qu'il varie de sc^ne en sc^ne, suivant

que chacun des trois personnages I'exige, est une chose incom-

prehensible et ne laisse rien a desirer. Gette piece, qui n'est point

ecrite, qui n'est qu'un canevas, est parfaitement jouee par le

sieur Golalto, par la dame Bacelli, qui fait le role d'Eleonore, et

par le sieur Marignan, qui joue le commissaire avec une verite et
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un comique bien au-dessus de Preville dans le Mercure Galant.

lis ont, de plus, Tavantage de varier leur jeu et leurs discours a

chaque representation ; et I'ivresse soutenue du public pour cette

pi^ce entretient encore la verve des acteurs.

— De tous les operas que Ton a donnes pour les fetes de la

cour, Ciphale est celui qui a fait le plus de plaisir, et ce n'est

pas en faire un grand eloge. Le poeme est de M. de Marmontel

et la musique de M. Gretry. Le succes de cet ouvrage a paru jus-

qu'a present au-dessous de la reputation des deux auteurs. Mais

ce n'est qu'a Paris que ces grandes causes sont jugees en dernier

ressort, et nous attendons ce jugement supreme pour avoir I'hon-

neur de vous en rendre compte*. Le poeme, qui a ete imprime,

selon I'usage, pour Versailles, atrouvedesjugesfortseveres. Onn'a

point su assez de gre a M. de Marmontel de la complaisance qu'il a

euede couper et de hacherses vers pour les rendre pluspropresa

I'expression musicale. M"^ Arnould a meme eu la mechancete de

dire que la musique de Ctpliale lui paraissait beaucoup plus

francaise que les paroles. Le mot latin aura^ que le poete a cru

devoir conserver en francais, a prete a d'autres jeux de mots,

parce qu'il a rappele ora pro nobis, Mais toutes ces plaisan-

teries du moment ne detruisent point I'interet qu'inspire un bon

ouvrage. La premiere scene du second acte, ou Flore surprend

adroitement le secret de I'Aurore, est concue d'une maniere fort

ingenieuse, et les details en sont charmants; mais celle ou Ge-

phale vient faire de longues excuses a Procris de 1'avoir tue a

paru passablement ridicule a tout le monde. Gomme il est pro-

bable qu'elle sera corrigee, nous en citerons ici quelques traits ^

C^PHALE.

Et tu meurs de ma main.

PROCRIS.

Je ch6ris encor cette main;

Donne-la moi.

CI^.PHALE.

Non.

1. Cephale et Procris, ou VAmour conjugal, fut represente a Versailles lo

30 decembre 1773; il ne fut joue sur le theatre de I'Opera que le 2 mai 1775

Voir la Correspondance k cette date.

2. Marmontel ne changea rien k cette scene, et elle se trouve imprimee dans

ses OEuvres telle que Meister la donne ici.
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PROCRIS.

Donne, donne.

C^PHALE.

Pardonne, h61as! pardonne

A I'erreur de ma main.

PROCRIS.

Tu m'aimais, je pardonne

A I'erreur de ta main.

Uerreur de ma main n'est surement pas, dans cette situa-

tion, le mot du coeur : Quandoque bonus dormitat Homeriis;

mais du moins fallait-il un peu mieux choisir son moment.

— M. le baron d'Espagnac nous a donne VHistoire de Mau-
rice, comte de Saxe, en deux volumes in-8°. II n'y a gu6re

d'histoire qui puisse offrir aux militaires des instructions plus in-

teressantes que celles du marechal de Saxe. On devait lire celle-

ci avec una prevention d'autant plus favorable que I'auteur a eu

I'honneur d'etre temoin de la plupart des exploits dont il parle,

et qu'il a meme eu beaucoup de part k la confiance de son he-

ros. Mais I'ouvrage ne repond gu^re a ce qu'il semblait promet-

tre. Malgre tons les eloges qui lui ont ete prodigues par le Mercure

et par M. de Voltaire, on I'a trouve d'une secheresse et d'une

sterilite rebutantes. Plusieurs officiers distingues m'ont meme
assure que les relations militaires. qui forment I'objet principal du

livre sont toutes si mal digerees qu'il n'est gu^re possible d'en

profiter. On m'a dit, a cette occasion, que le comte de Saxe,

quelque grandes qualites qu'il eut d'ailleurs, appreciait souvent

assez mal les hommes. Plus on est sur de sa propre grandeur,

et moins dli a peut-etre d'interet a mesurer le merite des autres.

— Les Gomediens francais ont donne, le 15 de ce mois, la

premiere representation de Sophonisbe, tragHie de Mairet^ rd-

par^e ci neufpar M. de Voltaire. Comme elle est imprimee

depuis plusieurs annees, nous n'en detaillerons point ici le plan.

On sait que I'ouvrage de Mairet a joui longtemps de la plus

grande reputation. G'est la premiere pi^ce reguliere qui ait paru

sur le Theatre-Francais. Elle fut jouee en 1633 pour la premiere

fois^ Trente ans apr^s, lorsque Gorneille traita le meme sujet,

1. Meister se trompe, la Sophonisbe de Mairet fut jouee en 1629, et imprimee
en 1635.
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son succ6s se soutenait encore, et Gorneille ne I'eclipsa point. II

en parle avec beaucoup d'eloges, on pent dire meme avec une

sorte de respect, tant Tame de ce grand homme, uniquement oc-

cupee de la gloire et des progres de son art, se trouvait elevee

au-dessus de toutes les faiblesses de I'envie et de 1'amour-

propre.

M. de Voltaire, en se permettant de faire plusieurs change-

ments a la tragedie de Mairet, en a conserve le fond. L'ancien

amour de Massinisse et de la veuve de Syphax, la lettre ecrite

par cette Garthaginoise a Massinisse, la douleur de Syphax et sa

mort, tout le caract^re de Scipion, la catastrophe qui produit un

des plus beaux coups de theatre qu'il y ait sur la scene, tout cela

se trouve dans I'ancienne Sophonisbe,

Cependant, malgre 1'antique reputation de cette piece, mal-

gre la vive adoration du siecle pour celui qui a bien voulu la

retablir sur notre theatre, il n'a tenu a rien qu'elle ne soit tombee

a plat. Les quatre premiers actes ont paru extremement faibles.

En effet. Taction, toujours languissante, y semble arretee a tout

moment, et ne se reprend qu'avec peine. On les ecouta pourtant

assez tranquillement, soit par respect, soit par ennui. Ce n'est

qu'au cinquieme acte que la patience du parterre, deja lassee,

oublia tous les egards dus au grand homme dont les ouvrages

font depuis si longtemps notre gloire et nos delices. Quelques

vers d'une familiarite choquante exciterent des huees impitoya-

bles, et il n'y eut que la beaute du denoument qui sauva la piece

d'une chute complete.

Le Kain, charge du principal role, de celui de Massinisse,

s'imagina sans doute qu'il fallait attendrir le public pour le

faire revenir de sa mauvaise humeur. II vint annoncer la seconde

representation d'une voix douce et tremblante, avec un geste qui

semblait implorer 1'indulgence et la pitie. Cela reussit. II fut ap-

plaudi par le parterre avec le transport qui le saisit toutes les

fois qu'on a I'air de le compter pour quelque chose. Mais les amis

de M. de Voltaire ont trouve tous, avec raison, que ce lazzi tra-

gique etait des plus indiscrets, pour ne pas dire des plus imper-

tinents.

La superiorite avec laquelle il vient de jouer a la seconde

representation doit expier une faute qui fut surement pen re-

flechie. On a retranche du cinquieme acte tout ce qui avait deplu,

X. 22
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de sorte que cet acte, qui etait deja fort court, se trouve reduit

a une seule scene; mais elle est superbe, et la piece s'est si bien

relevee qu'on espere qu'elle pourra se soutenir encore quelque

temps.

Quoique la nouvelle Sophonisbe soit peut-etre le plus faible

ouvrage de M. de Voltaire, on y trouve encore plusieurs endroits

ou Ton reconnait la mani^re sublime du peintre A'Alzire et de

Mahomet. Voici les traits qui ont ete le plus applaudis :

Massinisse demande a ses Numides :

Pourrions-nous jusqu'a lui * nous frayer des chemins?

Alamar repond pour eux :

Nous vous en tracerons dans le sang des Romains.

Dans la m^me sc^ne Massinisse dit encore :

Vous savez en ces lieux combien Rome est haie,

Et tout homme est soldat contre la tyrannie ^.

Sophonisbe, qui revoit Massinisse dans les fers,

Ah! cherchons les moyens de finir tant d'alarmes..,

J'ai deux fois aujourd'hui pass6 du trdne aux fers.

Massinisse est deja empoisonne ; il a consent! a la mort volontaire

de Sophonisbe, ne pouvant plus la soustraire autrement a I'es-

clavage des Romains. Scipion croit qu'il n'est trouble que par la

douleur de se voir separe d'elle.

SCIPION.

Vous pleurez?

MASSINISSE.

Qui? moi! non.

SCIPION.

Ce regret qui vous presse

N'est aux yeux d'un ami qu'un reste de faiblesse

Que votre ame subjugue, et que vous oublierez.

1, Annibal.

2. A la premiere representation, ce vers fut vivement applaudi.
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MASSINISSE.

Si vous avez un coeur, vous vous en souviendrez.

Dans ce moment Sophonisbe parait etendue sur une banquette

;

un poignard est enfonce dans son sein.

MASSINISSE.

Tiens, la voil^, perfide ! elle est devant tes yeux :

La connais-tu?

SCIPION.

Cruel!

SOPHONISBE, a Massinisse.

Viens, que ta main ch6rie

Acheve de m'Oter ce fardeau de la vie.

Digne 6poux, je meurs libre, et je meurs dans tes bras.

MASSINISSE, en se retournant.

Je vous la rends, Romains ; elle est k vous.

SCIPION.

mias!

Malheureux, qu'as-tu fait?

MASSINISSE, reprenant ses forces.

Ses volontes, les miennes.

Sur ses bras tout sanglants viens essayer tes chaines
;

Approche. Oii sont tes fers?

II y a surement pen de tableaux, au theatre, d'un plus grand

effet. Mais concoit-on que, dans ce meme ouvrage, M. de Voltaire,

qui a releve si scrupuleusement toutes les expressions famili^res

de Gorneille, en ait laisse echapper un si grand nombre? Nous

n'en remarquerons que quelques-unes, parce qu'elles ont nui le

plus a I'interet du poeme.

SCIPION, en montrant a Massinisse le traits fait avec lui.

Voil^ ma signature et voil^ votre seing.

LA CONFIDENTE DE SOPHONISBE.

Et permettez du moins qu'en son appartement, ^

La reine, ^ qui je suis, reste libre un moment.

SCIPION, dans I'instant qui precede le dernier coup de th^Atre.

Allons, conduisez-moi dans la chambre prochaine.
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Personne ne nous a mieux appris que M. de Voltaire a sentir

le ridicule de ces familiarites deplacees^ de ces pritendiies nai-

vetes qui out ete si longtemps a la mode. Mais est-il juste que

nous le punissions de nous avoir rendus trop difficiles ? Et pour

eviter ces petites taches que le gout du siecle juge avec tant de

severite ne perd-on pas souvent un temps qu'on ferait mieux

d'employer a s'occuper des parties les plus esentielles a la per-

fection du theatre ?

On pent, sans injustice, accuser le public de manquer sou-

vent de discernement dans ses eloges et dans sa critique. Celui qui

a applaudi a dix-neuf representations d'Orphams * a-t-il le droit

de huer une vingtaine d'expressions hasardees dans un ouvrage

rempli de beautes devant lesquelles il est reste muet ?

On a remarque depuis dix ans un changement tr^s-sensible

dans les jugements du parterre des differents spectacles. Presque

tout y reussit, et rien n'y est delicatement senti. 11 lui arrive sou-

vent meme de prendre grossi^rement le change sur ce qu'on lui

presente, comme il vient de faire dans une des plus belles situa-

tions de Sophomsbe. Lorsque Scipion vient ordonner a Massi-

nisse de livrer sa femme aux Romains, Massinisse, sans pouvoir,

sans defense, prend tout a coup une resolution atroce, qui etait

ecrite dans le silence et dans le jeu de Le Kain a ne s'y pas

meprendre. Ouiy je la livrerai, dit-il d'un air terrible. Le public,

bonhommeetcredule, ayantpris cette resolution a la lettre, a hue

le pauvre Massinisse, indigne de son ingratitude; et lorsqu'on

apporte le cadavre de Sophonisbe, il lui a fallu I'aveu meme de

Massinisse pour comprendre qu'il etait 1'assassin de sa femme.

Mais il a en revanche applaudi cette situation a la seconde repre-

sentation, comme elle devait I'etre.

Les pauvres auteurs, tout effarouches de la bizarrerie de

leurs juges, ne savent a qui s'en prendre, et en accusent tout le

quartier Saint-Honore et du Palais-Royal, depuis que la Gomedie-

Francaise est etablie aux Tuileries ; mais independamment de ce

que ce changement etait sensible avant cette epoque, c'est que

les autres spectacles, qui n'ont point change de place, eprouvent

la meme revolution. Les anciens operas-comiques et vaudevilles

de la foire Saint-Laurent ont aujourd'hui autant de succes et sont

1. Tragedie de Blin de Sainmore, dont Meister a rendu compte page 300.
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plus suivis que ceux de Sedaine, de Philidor, de Gretry. Enfin,

nous autres habitants de la butte Saint-Roch, nous ne souffrirons

jamais qu'on nous decrie ainsi, et nous ne cesserons de reclamer

contre une imputation aussi injuste ; nous comptons meme prendre

a partie le premier auteur que nous prendrons sur le fait, et

nous lui prouverons que les progr^s rapides qu'a faits le luxe

sont la seule cause de ce changement; nous irons meme jusqu a

avancer qu'ils s'opposent quelquefois aux progr^s du theatre. En

elFet, le parterre etait compose, il y a quinze ans, de I'honnete

bourgeoisie et des hommes de lettres, tons gens ayant fait leurs

etudes, ayant des connaissances plus ou moins etendues, mais

en ayant enfm. Le luxe les a tons fait monter aux secondes loges,

qui ne jugent point, ou dont le jugement, au moins, reste sans

influence : c'est le parterre seul qui decide du sort d'une piece.

Aujourd'hui cet areopage est compose de journaliers, de garcons

perruquiers, de marmitons : qu'attendre de pareils sujets? et

peut-on se meprendre a la cause des disparates de leurs juge-

ments ?

— Depuis I'exemple du fameux Robeck S on n'a guere vu de

suicide commis avec plus de sang-froid, avec plus de gaiete, que

celui de deux jeunes dragons qui se sont tues le jour de iNoel,

dans un cabaret a Saint-Denis, pres de Paris. lis y etaient venus

la veille demander a souper et a coucher. Le matin, apres avoir

paye leur depense, ils vont se promener dans la ville. A midi ils

reviennent, dinent dans leur chambre avec une brioche et du vin.

lis redescendent, et demandent une seconde bouteille avec du

papier. Quelque temps apres, on entend du bruit dans la maison;

Taubergiste monte a leur chambre, il trouve la porte fermee en

dedans, il frappe inutilement ; alors, effraye, il envoie chercher

les officiers de justice, qui se transportent chez lui. Les deux dra~

gons sont trouves morts, chacun a un bout de la table, d'un coup

de pistolet qu'ils avaient mis dans leur bouche. Deux ecrits qu'on

1. Jean Robeck, Suedois, ne en 1672, apres avoir fait ses dispositions dernieres

et laisse k un de ses amis une somme necessaire pour I'impression d'un manus-
crit, disparut, alia s'ensevelir dans une retraite ignoree, puis neuf ans apr^s

monla dans une barque a Br6me, et se precipita dans le Weser, en 1739. Le pro-

fesseur Funck, pour se conformer a la volonte de Robeck, publia son ouvrage,

qui n'etait autre chose qu'une apologie du suicide, mais en y ajoutant des notes

qui le refutent : Joh. liobeck Exercitatio philosophica de morte voluntaria philo-

soplwrum et bonorum virorum,'etiam judceorum et chrislianorum ; 1730, in-4" (T.)
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vit a la place du dragon de Belzunce, en expliquant les motifs

de leur resolution, peignent toute la tranquillite que leur ame
conserva jusqu'au dernier moment.

A M. DE CLERAG,

OFFICIER DE DRAGONS DU REGIMENT DE BELZUNCE,

A GUISE EN PICARDIEv

(( Pendant votre sejour a Guise, vous avez paru m'honorer de

votre amiti6 ; il est temps que je vous en remercie. Je crois vous

avoir dit plusieurs fois, dans nos conversations, que mon etat

actuel me deplaisait : cet aveu etait sincere, mais pas exact. Je

me suis examine depuis plus serieusement, et j'ai reconnu que

ce degout s'etendait sur [tout, et que j'etais egalement rassasie

de tons les etats possibles, des hommes, de I'univers entier,

de moi-meme ; de cette decouverte il a fallu tirer une conse-

quence.

(( Lorsqu'on est las de tout, il faut renoncer a tout. Ge calcul

n'est pas long, je I'ai etabli sans le secours de la geometrie

;

enfm, je suis sur le point de me defaire du brevet d' existence

que je possMe depuis pr6s de vingt ans, et qui m'a ete a charge

pendant quinze.

(( Au moment ou j'ecris, quelques grains de poudre vont

briser les ressorts de cette masse de chair mouvante que nos

orgueilleux semblables appellent le roi des etres.

« Je ne dois d'excuse a personne : je deserte, c'est un crime

;

mais je vais me punir, et la loi sera satisfaite. J 'avals demande

a nos superieurs une prolongation de conge pour avoir I'agre-

ment de mourir a tete reposee ; ils n'ont pas daigne me repondre

:

j'en serai quitte pour me depecher un peu plus tot.

(< Je mande a Bard de vous remettre quelques cahiers que

j'ai laisses a Guise, et que je vous prie d' accepter. Vous y trou-

verez quelques morceaux de litterature assez bien choisis ; ils

suppleeront au merite personnel qu'il m'aurait fallu pour obtenir

une place dans votre souvenir.

(( Adieu, mon cher lieutenant; soyez constant dans votre

amour pour Saint-Lambert et pour Dorat. Du reste, voltigez tou-

jours de fleur en fleur et continuez d'enlever le sue de toutes les

connaissances comme de tons les plaisirs.
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Pour moi, j'arrive au trou

Que n'^chappe fou ni sage,

Pour aller je ne sais ou.

Si Ton existe apr^s cette vie, et qu'il y ait du danger a la quitter

sans permission, jetacheraid'obtenir une minute pour venir vous

I'apprendre. S'il n'y en a point, je conseille a tons les malheu-

reux (c*est presque dire : a tous les hommes) de suivre mon
exemple.

« Si vous ecrivez quelquefois a M. Gerisy, saluez-le de ma
part; je lui dois a tous egards de la reconnaissance.

(( Lorsque vous recevrez cette lettre, il y aura tout au plus

vingt-quatre heures que j'aurai cesse d'etre, avec I'estime la

plus sincere, votre plus affectionne serviteur,

BOURDEAUX,

« Jadis eleve des pedants, puis aide chicane, puis moine,

puis dragon, puis rien. »

LE TESTAMENT DE BOURDEAUX ET d'hUMAIN.

« Un homme qui meurt avec connaissance ne doit rien laisser

a desirer a ceux qui lui survivent. Nous sommes dans ce cas plus

qu'aucun autre. Notre intention est d'empecher que nos botes ne

soient inquietes, et de faciliter la besogne k ceux que la curio-

site, sous pretexte de formalites et de bon ordre, transportera ici

pour nous rendre visite.

« Humain est le plus grand de nous deux, etmoi,Bourdeaux,

je suis le plus petit. II est tambour-major de mestre de camp ge-

neral de dragons, et moi je suis simplement dragon de Belzunce.

« La mort est un passage
;
je m'en rapporte au procureur

fiscal de Saint-Denis et a son premier clerc, qui va lui servir d'ad-

joint pour faire une descente de justice. Ge principe, joint a

I'idee que tout doit finir, nous met le pistolet a la main. L'avenir

ne nous offrait rien que de tr^s-agreable, mais cet avenir est

court.

« Humain n'a que vingt-quatre ans
;
pour moi, je n'ai pas

encore quatre lustres accomplis. Aucune raison pressante ne nous

force d'interrompre notre carrifere ; mais le chagrin d'exister un

moment pour cesser d'etre une eternite est le point de reunion

qui nous fait prevenir, de concert, cet acte despotique du sort.
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« Enfin, le degout de la vie est le seul motif qui nous la fait

quitter.

« Si tous les malheureux pouvaient etre sans prejuges et

regarder leur destruction en face, ils verraient qu'il est aussi aise

de renoncer a I'existence que de quitter un habit dont la cou-

leur nous deplait. On pent s'en rapporter a notre experience.

(( Nous avons eprouve toutes les jouissances, et meme celle

d'obliger ses semblables ; nous pouvons nous les procurer encore,

mais tous les plaisirs ont un terme, et ce terme en est le poison.

Nous sommes degoutes de la scene universelle ; la toile est baissee

pour nous, et nous laissons nos roles a ceux qui sont assez faibles

pour vouloir les jouer encore quelques heures
;
quelques grains

de poudre viennent de briseries ressorts de cette masse de chair

mouvante que nos orgueilleux semblables appellent le roi des

etres.

« Messieurs de la justice, nos corps sont a votre discretion ;

nous les meprisons trop pour nous inquieter de leur sort.

(( Quant ace qui nous reste, moi, Bourdeaux, je laisse a M. de

Rulhi^res mon epee d'acier; il se souviendra que I'an passe,

presque a pareil jour, il eut I'honnetete de m'accorder de I'indul-

gence pour un nomme Saint-Germain qui lui avait manque.

(( La servante de cette auberge, VArbaUte^ prendra mes mou-

choirs de poche et de cou, ainsi que les bas que j'ai sur moi

et autres linges quelconques. Le reste de nos effets sera sufTisant

pour payei les frais d'information et de proc^s-verbaux inutiles

qu'on fera a notre sujet. L'ecu de trois livres qui restera sur la

table payera la demi-bouteille que nous avons hue. A Saint-Denis,

ce jour de Noel 1773. Signe : Bourdeaux. — Humain.

« 11 y a encore une bouteille de surplus, qu'on prendra sur

nos elfets. Signd : Bourdeaux. »

Ces deux pieces sont tres-authentiques, et nous ont paru

dignes d'etre conservees. EUes sont peut-etre un exemple des

ravages qu'une philosophic trop bardie pent causer dans des tetes

mal disposees, ou qui n'ont recu qu'une instruction superficielle.

Mais au risque de diminuer I'interet que pourrait inspirer la reso-

lution singuliere et romanesque de nos deux heros, nous sommes

oblige d'avouer que depuis longtemps I'un et 1'autre etaient

notes sur les registres de la police d'une maniere peu honorable
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pour leur conduite et pour leurs moeurs. II est done k presumer

que le degout de la vie n'est pas le seul motif qui les a deter-

mines a s'en debarrasser. Quoi qu'il en soit, on ne pent s'empe-

cher d'admirer, dans leur extravagance meme, ce nerf, cet elan

qui n'appartient qu*aux ames fortes, et dont 1'expression a tou-

jours quelque chose de sublime et d'imposant.

Toutes les choses de la vie^ disent nos dragons philosophes,

ont un terme^ et ce terme en est le poison. Si cette pensee pre-

sente au premier coup d'oeil une face assez vraie, I'experience la

plus commune ne prouve-t-elle pas combien elle est fausse dans

le fond? D'abord, il est une infinite de plaisirs qui ne nous sont

agreables qu'autant que nous en prevoyons la fin ; et de ce nombre

sont tons ceux qui tiennent a unegrande agitation, etqui nesont

presque destines qua nous rendre plus sensibles aux douceurs

du repos. 11 en est d'autres dont la jouissance nous absorbe telle-

ment qu'il nous devient impossible de leur supposer un terme;

et cette illusion est sans doute le premier bonheur de la vie, parce

qu'elle en etend les limites a I'infini, parce qu'elle nous donne,

pour ainsi dire, un avant-gout de I'immortalite. Tout le monde

sait par coeur cette belle sentence du Pere de famille: La passion

voit tout Hernel^ et la nature veut que tout finisse, Mais qu'im-

porte que la nature ait mis un terme a tout, pourvu que la pas-

sion ne le voie point? N'est-ce pas d'elle, n'est-ce pas de son pres-

tige seul que depend le plus souvent notre plus grande infortune

ou notre plus grande felicite ? Le secret du bonheur serait done

peut-etre de regler notre imagination, de lui donner une tournure

heureuse, de lui apprendre a grouper et a colorer tons les objets

qui nous entourent, comme ils doivent I'etre pour former un

tableau agreable ; de lui enseigner enfin cette magie de la perspec-

tive, au moyen de laquelle le pinceau eloigne ou rapproche a son

gre les objets qui peuvent nous interesser le plus.

J'ai le plus profond respect pour Caton, qui ne veut pas sur-

vivre a la liberte de sa patrie. J'ai 1'admiration la plus vive pour

Petrone, qui emploie les derniers instants que lui accorde Neron

a se jouer de la vie et du monstre qui prononca 1' arret de sa mort.

J'aime, j'adore Socrate, qui, au milieu de ses amis, attend tran-

quillement la eigne que lui prepare la haine d'un senat injuste;

mais tons ces grands exemples d'une mort hero'ique ne m'otent

rien de I'estime que j'ai pour la vie. Une philosophie atrabi-
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laire parle de ce bien avec mepris ! j'aime mieux celle qui m'ap-

prenda en jouir, et je pense que, malgre toutes les declamations

du monde,il faut convenir au moins de ces deux verites :

La premiere, que le sentiment de notre existence, la jouis-

sance de "notre etre est notre premier bonheur, puisque toutes

les affections agreables dont nous sommes susceptibles n'ont point

d'autre principe ni d'autre mesure.

La seconde, qui n'est qu'une suite de la premiere, c'est que

ce sentiment ne nous quitte presque jamais
;

qu'il s' attache a

nous, meme dans nos souffrances, et qu'il equivaut presque seul

a tous les maux dont cette vie est melee. Rien de plus philoso-

phique que le mot du valet de Sidney ^

Aujourd'hui Ton est mal; on sera mieux demain :

En quelque 6tat qu'on soit, il n'est rien tel que d'etre.

Lorsque ce sentiment s'affaiblit, lorsqu'il commence a s'e-

teindre, est-ce encore la peine de calculer s'il est heureux de

vivre ou non? Ce calcul n'apeut-etre jamais ete fait avec plus de

sens et de bonhomie que par un habitant des petites-maisons de

Zurich ; il est vrai qu'il etait plutot imbecile que fou. On lui lais-

sait toute sa liberte, et jamais il n'en avait abuse. Tousses plai-

sirs se bornaient a I'emploi de sonner les cloches de la paroisse

;

mais lorsqu'il fut devenu vieux, soit qu'il fut reellement moins

propre a remplir cette fonction auguste, soit que la jalousie et

les brigues qui regnent dans les republiques penetrent jusqua

dans leurs hopitaux, le malheureux fut depossede de sa charge.

Ce coup le plongea dans le dernier desespoir ; mais, sans le te-

moigner par ses plaintes, il alia trouver le maitre des hautes

ceuvres, et lui dit avec cette tranquillity sublime qu'inspire une

resolution bien determinee: « Je viens, mon cher monsieur, vous

demander un service. Je sonnais les cloches, je n'etais bon qu'a

cela dans ce monde; on ne le veut plus. Faites-moi le plaisir de

me couper la tete ; si je le pouvais, je vous en epargnerais la

peine. » Et en meme temps il se mit en etat de recevoir le ser-

vice obligeant qu'il demandait avec tant d'instance.

Le magistrat, a qui cette scene fut rapportee, en fut touche

et voulut recompenser, jusque dans le dernier de ses citoyens, la

1. Cresset, Sidney, acte I, scene ix.
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passion d'etre utile. On le retablit dans les honneurs de son em-

ploi, on lui donna seulement quelques aides pour le soulager, et

il mourut en sonnant les cloches.

— Vie du Dante^ avec une notice dHailUe de ses ouvrages
^

par M. de Ghabanon, de I'Academie des inscriptions. Cette petite

brochure, qui devait faire partie d'un ouvrage plus etendu sur

I'etat des lettres en Italie dans le xiii'^ et dans le xiV' siecle, est

une des meilleures choses que M. de Ghabanon ait faites.Elle est

remplie d'observations interessantes et fort agreablement ecrites;

mais on a trouve plus d'esprit dans la maniere dont I'auteur ras-

semble les traits les plus remarquables de la vie du Dante que

de gout dans la critique qu'il fait de ses ouvrages, et de talent

dans les morceaux qu'il en a traduits.

Nous savions que le divin Dante fut un homme assez malheu-

reux; qu'il naquit au milieu des troubles excites par les factions

des Guelfes etdes Gibelins, des Noirs et des Blancs ; qu'ilfutprieur

de Florence; qu'apres avoir ete longtemps temoin des calamites

qui desolaient sa patrie, il en devint lui-meme la victime, et qu'il

passa la plus grande partie de ses jours dans I'exil et dans I'in-

fortune ; mais ce que Ton ne savait pas aussi bien, c'est que des

I'age de neuf ans il eprouva toutes les agitations et tons les

malheurs de Tamour. On trouve, sur cette partie de sa vie, les

details du monde les plus naifs et les plus touchants dans un

petit ouvrage intitule Vita Nuova. ou le Dante fait lui-meme

toute I'histoire de la passion qui occupa sa premiere jeunesse.

L'extrait qu'en donne M. de Ghabanon est plein d'interet. Mais en

voulant nous faire connaitre sa comedie de VEnfer, ne juge-t-il

pas plusieurs morceaux avec trop de prevention pour le gout de

notre siecle? Sans vouloir jiistifier le Dante de toutes les extra-

vagances dont il a rempli son poeme, ne faut-il pas avouer qu'il

y a beaucoup d'images qui, pour paraitre revoltantes dans une

langue, ne le sont pas dans une autre? G'est ce que M. de Gha-

banon parait avoir oublie quelquefois. Le tableau des criminels

se roulant dans 1' ordure serait sans doute insoutenable, quelque

bien qu'il fut traduit; mais soyez un moment Italien, transportez-

vous un moment dans les temps du Dante, et voyez ensuite s'il

n'y a pas quelque chose de tres-original et de tres-plaisant dans

ces deux vers

:
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Vidi un col capo si di merda lordo

Che non parea sara laico o clerico.

Et dans ceux-ci, ou il depeint des criminels doiit la tete a

tourne sur leurs epaules

:

E'l pianto de gli occhi

Le natiche bagnava per lo stesso.

L'idee est folle, horrible; mais elle est energique, et I'expres-

sion en est si simple, si heureuse, quelle lui ote presque tout

ce qu'elle a d'ignoble.

— Histoire de Francois Wils^ ou le Triomphe de la bienfai-

sance^ par Tauteur du Ministre de Wakefield^ roman en deux

petites parties in-12, traduit de I'anglais par je ne sais quel mas-

sacre ^ Cette traduction estpleine de contre-sens qui mettent dans

rimpossibilite de juger le texte. On pent cependant, sans se com-

promettre,presumer quecet ouvrage ne valait pas la peine d'etre

traduit. Tons les personnages y changent de caracteres suivant

les evenements, et au moins une ou deux fois par an, comme de

chemise, dirait le chevalier de Lorenzi. On lui demandait un jour

son age: « Soixante ans, disait-il. — Soixante ans? Mais, che-

valier, ou je me trompe, ou I'annee derni^re vous n'en aviezque

cinquante-quatre. — Cela est vrai, mais lorsqu'un lustre est

commence je le compte passe. — Et pourquoi? — Pourquoi, re-

prend le chevalier, voulez-vous done que je change d'age une

fois tons les ans, comme de chemise-? »

II est difficile a un homme d' esprit de rassembler plus d'ab-

surdites en aussi peu de mots.

LETTRE DE M. WATELET A M. d'aLEMBERT.

Je vous envoie, mon cher ami, un platre de votre buste; il

est repare avec tout le soin possible par notre habile et estimable

artiste (M. Le Gomte), qui me parait avoir eu presque autant de

plaisir a le faire que j'en ai eu a le lui demander. Je me doute

bien de ce que vous en ferez, et j'aurais pu I'envoyer directement

1. Ce roman n'est indiqu6 nuUe part comme etant d'Olivier Goldsmith.

2. Grimm avail d^jk cite cette repartie, tome VIII, p. 70.
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a M^i® de Lespinasse, mais je crois ajouter a ma galanterie en le

faisant passer par vos mains. Comme il n'y a pas d'ouvrage pai^

fait, j'ai hasarde d'ajouter a celui-ci quelques traits trop essentiels

a la ressemblance pour ne pas les lui desirer. Une main plus

habile les rendrait avec plus d'art, personne au monde avec plus

de sentiment

:

D'Alembert, un ami que ta gloire int^resse

Consacre ton image k la post^rit^.

Esprit juste et profond, coeur plein d'humanite,

Talent, g^nie, et vertus et sagesse,

Voil^ tes droits a rimmortalit6.

— M. de Lavoisier, de notre Academie des sciences, vient de

traduire et de rassembler en un volume in-8^ tout ce qui a ete

ecrit et s'est dit depuis deux ans sur la dScouverte de Vair

fixeK Quoiqu'il n'y ait rien de lui dans ce recueil, la maniere

dont il a redige les differents ouvrages qui ont paru en Angleterre

sur cet objet merite des eloges, et son travail a un grand succ^s.

Ce sont principalement les Memoires de MM. Priestley, Anel,

Macbride, qu'il nous a transmis. On dit cet ouvrage tres-curieux

et tres-interessant dans I'histoire de la chimie.

Fl^VRIER.

Si nous n'avons pas eu I'honneur de vous entretenir plus

tot de la derniere exposition des tableaux au Louvre, c'est que
nous avons eu longtemps I'esperance de voir remplir cette tache

par une main plus exercee que la notre. Force d'y renoncer,

nous croyons devoir au moins vous rendre compte des differents

ecrits qui ont paru a ce sujet.

Le Devidoir du Palais-Royal n'est qu'un tissu de platitudes

et d'injures grossi^res.

4 . Querard ne cite ce travail ni au nom de Lavoisier ni a ceux des physiciens

anglais rappeles par Meister,
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La Vision du Juif Ben Esron, etc.^ sans etre beaucoup plus

instructive que Ic D^vidoir, est au moins plus modeste et plus

decente. On en a surtout trouve I'idee heureuse; mais elle n'est

point a Tauteur. Ge n'est qu'une mauvaise copie du Petit Prophete

de Boehmischbroda.

11 y a plus de sens et plus de gaiete dans VEloge des tahleaiix^

suivi de VEntretien d'un lord avec M. Vahhe A, Gette brochure

est I'ouvrage d'un jeune homme nomme Daude*, et, si je ne me
trompe, son coup d'essai. Elle n'annonce qu'une connaissance

tres-superficielle de Fart ; mais elle a le merite de peindre avec

assez de naturel et de verite la confusion, I'embarras, les propos du

Salon, et les differents jugements que le public de tons les etats

a portes sur les chefs-d'oeuvre de nos artistes. Gela ressemble

prodigieusement aux Proverbes de M. de Garmontelle ; et la res-

semblance est meme si frappante que plusieurs personnes y ont

ete trompees. II est difficile de dire a qui Ton doit plus de com-

pliments, au bonheur du modele ou au choix de ses imitateurs,

De tout ce qui a paru dans le dernier Salon, il n'y a gu^re que

les Dialogues sur la peinture * qui meritent 1'attention des con-

naisseurs. G'est une critique infmiment severe, souvent peut-etre

meme injuste. On voit que la vengeance et I'indignation Font

inspiree. Gependant, a travers les sarcasmes et le fiel qu'elle

distille, on decouvre une recherche attentive des secrets de I'art,

et d'excellentes vues sur les causes qui en ont arrete les progres

parmi nous. Ge livre est attribue a M. Renou, agree de I'Aca-

1. Daudc de Jossan. II avait deja public la Lettre de Raphael le jeune et

I'Ombre de Raphael, critiques du Salon de 1771 ; voii^ tome IX, p. 375 et 370.

2. Le titre complet de cette brochure est : Dialogues sur la peinture, seconde

edition, enrichie de notes. A Paris, imprime chcz Tartouillis, aux depens de I'Aca-

demie, et se distribue a la porte du Salon. In-S", 108 pages. Cette critique, dit

M. Guiffrey, ne fut tiree qu'a cent exemplaires, presque tous saisis par la police.

M. de Montaiglon avait signale une copie de ces dialogues conscrvee a la Biblio-

theque du Louvre; elle a disparu dans I'incendie de mai 1871. La Bibliotheque

nationale en possede un bel exemplaire relie en maroquin rouge aux armes

royales ; des corrections et une clef manuscrites des noms cites permettent de

supposer qu'il avait ete ainsi complete par I'auteur lui-m6me. La lecture des

Dialogues n'est pas aussi piquante que la rigueur dont il fut I'objet pourrait le

faire croire, et Pidansat de Mairobert avait raison quand il disait : « On juge aise-

ment h la fabrique de I'ouvrage, a son style lourd et technique, qu'il est d'un

artiste. » {Memoires secrets, 13 Janvier 1774, additions, tome XXVII.) Meister s'est

contente le plus souvent de resumer I'opinion de Renou et souvent aussi I'a dis-

cutee; nous plagons entre guillemets les passages qu'il lui emprunte.
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demie royale de peinture, beaucoup plus connu par la chute de

sa tragedie de Teree^ que par la mediocrite de ses tableaux; mais,

h moins que le depit, qui produit souvent de si beaux miracles,

n'ait tenu tout seul la plume pour lui, nous croyons le soupcon

peu fonde. L'extreme liberte avec laquelle cet ouvrage est ecrit

I'a fait defendre rigoureusement. Nous avons eu toutes les peines

du monde a le deterrer, et ce n'est que depuis peu de jours que

le hasard nous Ta procure. Nous nous sommes presse d'en faire

I'extrait suivant. Rien ne nous parait plus propre a remplir la

lacune que noiis avons laissee sur cet objet dans nos feuilles de

I'annee derniere.

DIALOGUES SUR LA PEINTURE
SBCONDE EDITION ENRICHIE DE NOTES.

... Nec sperne superbus

Discere quae de te fuerit sententia vulgi.

(Du Fresnoy, De Arte graphica.)

DIALOGUE PREMIER.

Milord Lyttleton.
MoNSiGNOR Fabretti, prelat romain,

M. Re MY, marchand de tableaux.

SUR LA COMMUNION DE SAINT LOUIS,

DE M. DOYEN.

Elle est faite sur les memes masses que celle de saint Jerome,

du Dominiquin... « Quoique le Dominiquin, dit monsignor Fa-

bretti, soit au but des grandes parties, et que celui-ci ne soit

qu'en chemin, on voit un certain gout, une adresse, un cliquetis

qu'on ne trouve pas dans le notre, et c'est ce qui saute aux yeux.

II faut sentir pour I'un, il ne faut que voir pour I'autre. II est

sur la voie des caracteres et des expressions sans en avoir. II a un

gout de dessin sans correction... Le moindre bout de draperie

est ajuste avec grace. Enfm sur rien il n'est aucun de nos grands

maitres, mais il en a un sentiment, et puis cet ajustement, cette

dexterite, ce tour de main, qui leur manquent souvent. »

II n'y a peut-etre qu'une seule reponse a des observations si

1. Voir precedemment, p. 258.
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rigoureuses. G'est le beau tableau des Ardents dans I'eglise de

Saint-Roch.

SUR LE TABLEAU DE M. BRENET

REPRKSENTANT

les Ambassadeurs tartares qui viennent demander dii secours

a saint Louis.

(( Ce ton gris vigoureux etait d'une execution difficile. II y

a de rintelligence dans les effets, dans la perspective. La cou-

leur des etoffes est d'un choix judicieux; les masses sont solides,

bien etablies, et le faire est resolu. » Mais la composition est

triviale, il n'y a ni magnificence, ni majeste dans cette scene,

les caracteres communs, quelquefois bas; I'attitude du roi est

equivoque et gauche, les draperies mesquines et chifTonnees.

Le'public a su qu'on avait voulu exclure I'honnete M. Brenet

du concours. II s'est cru oblige de le venger de cette injus-

tice par des louanges exagerees. Notre anonyme le remet a sa

place.

« Cette vie de saint Louis de differentes mains est comme

un poeme epique de differents auteurs. L'oeil, une fois monte a un

ton decouleurs,serait bien aise de ne pas le perdre, et pour cette

harmonie il ne faudrait qu'un pinceau. »

Quoique cette remarque ait ete repetee dans toutes les cri-

tiques du Salon, est-elle bien importante? Et si tons les artistes

qui ont et6 charges de decorer la chapelle de I'l^cole royale mili-

taire avaient fait un beau tableau chacun dans sa mani^re et dans

son genre, la variete meme de leurs pinceaux n'aurait-elle pas

servi k produire un effet agreable? La comparaison du poeme

epique n'est pas juste. Un poeme est un ensemble dont les parties

sont intimement liees et ne peuvent, pour ainsi dire, pas etre

concues I'une sans I'autre. line suite de tableaux ne supporte pas

la meme liaison, et n'exige pas, par consequent, les memes rap-

ports ni la m^me uniformite.

Sur la disposition des tableaux dans nos eglises. « lis coupent

r architecture, qui doit etre toujours degagee; ca m'a fort choque

a Notre-Dame. En Italie, les statues sont dans des niches, et les

tableaux centre les murs ; cette methode vaut mieux. »

Sur le Saint Pierre de M. Robin. « Cette figure principale est

du mouvement le plus vrai et le plus noble. II y a de l'expression
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et du sentiment. Ces effets annoncent une bonne observation de

la nature... Le malade est d'une bonne couleur. Le caractere

en est grand et les details bien peints... Mais la composition est

a la glace, c'est une lecon methodique de professeur. On y voit

une marche collegiale, une pyramide, des contrastes affectes;

et 11 n'y regne pas cette aisance , ce naturel d'un artiste plus

occupe de la scene qu'il doit rendre que des systemes acade-

miques. »

DIALOGUE SECOND.

SUR LES TABLEAUX DE xM. VIEN

rOUR LE SALO\ DE TUIANON.

(( On y trouve une precision de formes, une certitude de trait

qui decele bien I'etude de I'antique et de la nature... Mais sa

composition manque de chaleur... C'est un homme raisonnable

qui fait la statue de Promethee, mais qui ne I'anime pas... En

lournant cet artiste* a la correction des formes, a la purete du

trait, qui demande une ame attentive et tranquille, le comte de

Caylus a tire de son genie tout le parti possible. »

Si M. Yien manque souvent de chaleur, il ne manque guere

moins de noblesse. La Diane au rctoiir de la chasse est blonde,

fade et n'a rien d'une divinite. II y a plus de poesie dans le

tableau des deux jeunes Grecques qui font serment de ne jamais

aimer et se jurent un attachement eternel sur I'autel de TAmitie.

Le Temps endormi et sa faux brisee, dont les debris servent a

entretenir le feu qui brule sur I'autel, indiquent la Constance de

leur union ; mais l'Amour, qui se rit de leurs serments et qui

favorise les voeux du jeune homme qu'on apercoit dans le fond

du tableau, profite du sommeil du Temps pour allumer son flam-

beau a I'autel meme de I'Amitie. L'image est ingenieuse. Gepen-

dant, un petit madrigal italien est-il bien propre a former le

sujet d'un grand tableau ou Ton a cherche a imiter le gout et le

costume antiques?

On a trouve dans sa Dormeuse un coloris plus vif et plus frais

que dans ses autres ouvrages. EUe est d'une expression douce et

voluptueuse.

La verdure de tous ses paysages a des teintes grises qui ne

sont ni vraies ni agreables.

X. 23
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SUR LE TABLEAU DE M. HALLE :

Saint Louis portant en procession de Vincennes a Paris

la sainte couronne d'epines.

(( On salt que saint Louis est le fondateur des Qiiinze-Yingts.

II a done habilement imagine d'en habiller un en eveque pour

conduire la marche. Le roi meme, pour honorer son etablisse-

ment, precede les yeux fermes. Les gens difficiles y voient un

petit defaut centre le costume, les batons manquent... Mais

cette petite negligence est infmiment repar^e par le precieux de

r execution. 11 y a une tourelle sur le chateau, dont la fleche est

rendue avec tant de chaleur que ce morceau tout seul vaut le

paysage et toutes les figures. »

Dans son tableau du Mariage de saint Louis avec Margue-

rite de Provence^ « I'aimable Taraval vient de laisser le Poussin

bien derriere lui ; a force de fouiller, il a trouve que les coiffures

du temps de saint Louis etaient absolument comme les n6tres,et

tout le monde, dans son tableau, est coiffe* a la grecque. On a

imprime dans le catalogue que cette femme a genoux et a che-

veux noirs et flottants etait la reine Blanche ; mais la vraie anec-

dote, le but historique est de prouver que les figurantes dans les

ballets de furies a 1'Opera etaient de ce temps-la comme du

notre. Le cardinal qui rit a ses cotes et parait lui center tleurette

est aujourd'hui, dit-on en Italie, une faute centre le costume.

Mais cette dissonance est magnifiquement sauvee par la pourpre

dont il a revetu cette eminence, quoiqu'elle n'ait ete en usage

que bien des annees apres. )>

SUR LE CHRIST DE M. ROBIN.

« Je ne sais ou M. Robin a pris qu'il fallait donner a un Christ

la nature nerveuse d'un ouvrier ou d'un gladiateur... G'est une

parodie de Michel-Ange ou de Daniel de Yolterre...

^ « Je voudrais bien qu'on laissat la le decharne du Christ de

Saint-Pierre ou le robuste ignoble de ceux de la Minerve et de la

Trinita de Monti. II faudrait raisonner son sujet, et tons les peintres

y ont echoue parce qu'ils se sent mepris sur sa nature. Jesus-

Christ ne menait qu'une vie active, sans travail force, ni exercice

violent
;
pourquoi done faire parade d'anatomic et prononcer les

muscles a outrance? Ne vaudrait-il pas mieux chercher dans
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rApollon ou rAntinoiis une nature grande et majestueuse? Sans

viser aux graces et a Telegance, on pourrait au moins en tirer la

noblesse des formes. Le Brun a souvent senti cette idee, etc. »

On a remarque que les plus anciens portraits de Jesus-Christ

ont presque les memes traits que les plus anciennes t^tes de

Platon. Que cette ressemblance soit I'effet du hasard ou du choi^

des artistes, elle pent paraitre assez naturelle a tons ceux qui ont

reflechi sur 1'extreme rapport qu'il y a entre la philosophie de ces

deux sages.

Le Dieu des Chretiens n'a rien de commun avec le Jupiter de

Phidias. Sans avoir Fair eflemine, il ne doit pas avoir un carac-

tere trop male ou trop vigoureux. Une majeste simple et douce,

une tranquillite profonde et sublime, sont les traits qui le carac-

terisent. II ne doit paraitre avoir ete nourri iii de chair ni de

rosesy mais du pain celeste, de I'ambroisie des dieux. Le feu

constant et pur de 1'amour eternel doit seul animer ses regards,

et la noblesse de son front doit porter I'empreinte des hautes

pensees qui occupentson ame.

DIALOGUE TROTSlfeME.

SUR M. LE PRINCE .

(( Milord. — Quelques robes fourrees, quelques coiffures, le

petit interet d'un costume nouveau, c'est assez gentil...

M. Remy. — Je voudrais bien qu'il fut ici pour vous montrer

ses ouvrages. Vous verriez, dans le dessin, la correction, le choix,

la grandeur et 1'elegance des formes, le caractere et 1' expression;

dans les draperies, I'ordre des plis, la variete et la magnificence

des etoffes; dans le coloris, le clair-obscur, la couleur locale, 1' art,

surtout Vart de rendre le metal, les grands, les nouveaux effets

et rharmonic du tout.

Yous verriez tons les genres, le sublime et le naif, I'heroique

et le pastoral ; enfm le vrai de toutes les especes, le vrai simple,

le vrai ideal, le troisieme vrai compose des deux.

MoiNsiGNOR Fabretti. — Gcs petits tableaux sont touches avec

assez d' intelligence et d'adresse ; mais il n'a ni la pate ni le fini des

maitres dans le genre des bambochades ; ses ensembles sont sou-

vent tres-faux; toutes les parties de ses figures annoncent un

acquit superficiel ; vous voyez done qu'il ne reste que la gentil-
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lesse des compositions, des ajustements, la gaiete des sujets, et

au total, tout cela n'est que du gentil.

M. Remy.— Un moment, messieurs ; voyez ce paysage, n^ 56.

Milord. — Comment, il est de lui?

M. Remy. — De lui-meme.

V MoNSiGNOR Fabretti. — G'cst une excellente chose : choix de

site, ciel frais et brillant, finesse de ton dans les lointains, touche

des arbres, transparence et legerete des eaux, couleur argentine,

tout est interessant par la fraicheur des tons.

Milord. — Ses figures sont pourtant trop fortes pour le

paysage. Ses cailloux etant- trop diaphanes n'annoncent pas des

corps assez solides. G'est un defaut ordinaire a quelques Flamands

qu'il fera bien d'eviter... Actuellement que son genre est connu,

s'il s'y livre tout entier, nous le placerons immediatement apres

les Wouwermans et les Rerghem. )>

Notre auteur, qui s'eleve avec tant de raison contre les

methodes, les mani^res et les principes de convention qui ont si

fort eloigne nos artistes modernes du bon gout de la nature et de

I'antique, ne rend point assez de justice aux talents de M. Le

Prince. 11 y a dans tout ce que nous avons vu de lui beaucoup de

naturel et de simplicite. Presque tons ses petits tableaux ont infi-

niment d'esprit. Gelui de la jeune femme qui fait essayer a son

epoux des lunettes qu'un jeune marchand vient de lui offrir forme

une scene charmante. Le vieux bonhomme ne pense qua ses

lunettes. La jeune femme a bien I'air de trouver le jeune mar-

chand a son gre ; mais elle jouit, ce semble, encore plus du plai-

sir de tromper son mari. Le jeune homme parait amoureux, impa-

tient de ce quelle ne songe point assez a profiter du moment qui

le favorise. Tons ces mouvements sont vrais et le peintre en a

saisi r ensemble avec beaucoup d'art et de gout.

SUR LES PETITS TABLEAUX DE M. LA GRENEE LE JEUNE.

(( Les sujets sont jolis, ils ont le caractere, l' expression, le

dessin passables, la couleur suffisante pour leur petite taille ; mais

agrandissez-les, et vous verrez comme ils seront souvent fades et

toujours incorrects.

(( L'aine, avec moins de caractere et d' expression, a plus

d'agrement dans ses tetes, plus de finesse et de purete dans ses
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formes, plus de moelleux dans son pinceau. Ses petites draperies

sont placees avec grace, etc. »

SUR LA BATAILLE DE CONSTANTIN,

DE M. CASANOVA.

{( Imaginez un combat sans hommes, sans animaux et sans

champ de bataille. Cela parait difficile; mais dans un chaos inde-

chiffrable, on apercoit quelques tetes, quelques bras et jambes,

et je vous defie bien d'y decouvrir un homme ou un cheval tout

entiers. Pour etre encore precis sur la couleur, aimez-vous le

cinabre, le blanc de plomb fortement oppose au noir de charbon,

le jaune de Naples, le vert-de-gris en paquets et du plus cru? Eh

bien, on en a mis partout. »

SUR M. GREUZE.

« Milord. — Pourquoi n'y a-t-il rien ici de lui ?

M. Remy. — Vous en savez la raison, c'est son Severe.

Milord. — Gette raison est bonne pour n'y voir desormais

plus d'empereurs. Mais ses autres jolis sujets?

M. Rkmy. — II a cru son honneur interesse a etre peintre

d'histoire comme le genre le plus estimable.

Milord. — II Test effectivement davantage, a merite egal,

d'ailleurs. Mais lorsqu'on met autant d' expression que M. Greuze

en met dans le sien et qu'on finit comme lui, il faut etre un habile

pei itre d'histoire pour le surpasser et meme I'egaler.

Son genre est celui de la nature et de la sensibilite domes-

tique. II faut bien se garder de le confondre avec vos Flamands

sans caracteres, sans passions... G'est le sein d'une famille ou on

entre pour se reposer des grandeurs du monde et jouir delicieu-

sement d'une scene touchante. »

SUR UNE PRIAPEE DE M. LEPICIEl.

« Le gaillard est adroit. Yous avez vu cette petite femme ; il y

1. Lepicie exposait en 1773 huit tableaux design^s separement au Catalogue,

outre plusieurs tableaux sous un m6me numero; nousn'avons pu retrouver dans

les grd\iires du temps a laquelle de ces toiles s'appliquaient la critique de Renou
et la reflexion de Meister. Est-ce a la Vigilance domestique, a la Politesse inte-

ressee, k VEleve curieux?
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a de rindecence, tr6s-bien, mais il vous lui a disloque la cuisse

et la jambe, et lui a donne un visage si atroce qu'il I'a rendue

decente et de mise assurement partout. »

M. Lepicie merite peut-etre un peu plus de reputation qu'il

n'en a. Sa Vigilance domestique^ son Petit Dessinateur^ ont des

details qui, sans avoir beaucoup depensee ni beaucoup de finesse,

ont au moins une grande verite.

SUR MM. LOUTHERBOURG ET VERNET.

« Milord. — Quel est done ce tableau qui a I'air d'un Ber-

ghem? Je parie qu'il est de Loutherbourg.

M. Remy. — De lui-meme, milord. II est incroyable pour

I'adresse avec laquelle il imite les peintres flamands et hollandais.

MoNSiGNOR Fabretti. — L'architecture est a merveille dans ce

tableau, d'une tr^s-bonne couleur.

M. Remy. — Elle est de M. de Machy.

MoNsiGNOR Fabretti. — En ce cas, M. de Machy gagne a

peindre en societe, et ce que vous nous avez montre jusqu'ici de

lui n'est ni de ce ton, ni de cette pate, etc.

M. Remy. — Je suis bien aise que notre Loutherbourg vous

plaise. II a beaucoup reussi en Angleterre.

Milord. — Beaucoup. Mais on revient de tout comme vous

savez, et on a fini par trouver qu'il ne copiait pas la nature aussi

bien que les peintres.

M. Rejviy. — Je ne suis pas fache de ce retour; car j'ai tou-

jours trouve qu'on avait eu tort de lui donner la preference et

meme de le comparer a M. Vernet.

Milord. — Surement, Vernet est lui-meme ; il est original.

M. Remy. — Original et unique en France, en Italie, en

Europe et dans I'univers entier.

MoNSiGNOR Fabretti. — Je ne connais pas les autres parties

du monde, mais il me semble que dans la seule Italie...

M. Remy. — II n'y a rien eu en comparaison. Manglart, qui a

ete son maitre, n'a ete qu'un ecolier aupres de lui.

MoNSiGNOR Fabretti. — J'avoue qu'il n'y a pas foule, mais

je me contenterai d'un seul et vous prierai de vous rappeler les

Marines de Salvator Rosa (a Florence, au palais Pitti). J'ose as-

surer, et je crois que vous conviendrez alors, qu'il y a plus loin

de M. Vernet a lui que de Manglart a son eleve, etc.
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Milord. — Quand vous voudrez former une galerie pour or

ot pour argent, ayez deux Vernet, quelque prix qu'il en coute,

un calme et une tempete ; si ensuite on veut vous en donner deux

mille pour rien, n'en prenez pas un de plus. Gar je vous con-

fierai que les cinq beaux tableaux que vous admirez ici, je les

connais depuis plus de vingt ans et je vois deja ceux qui y seront

dans vingt autres annees. Je ne fais aucune comparaison de lui a

Loutherbourg de tableau a tableau, pour n'en avoir que deux

;

mais j'aimerais mieux en avoir mille du dernier parce qu'il a bien

plus de variete, etc. »

II est vrai que le genre auquel M. Vernet s'est attache n'est

pas aussi riche que celui de I'histoire. Mais n'est-il pas injuste de

pretendre en resserrer les bornes comme le fait notre critique? Eh

quoi! les differents aspects de la mer n'offrent-ils pas une assez

grande variete? Gombien de naufrages de ce grand maitre oiivous

ne trouverez pas seulement la plus grande et la plus belle nature

physique, mais aussi des situations morales d'un effet sublime et

vraiment poetique! Quel superbe poeme que le tableau dont

M. Diderot nous a fait une description si vive et si touchante dans

ses Regrets ii savieille robe de chamhrel Puisque lesvrais talents

sont si rares aujourd'hui, pourquoi se plaire a deprimer les seuls

qui puissent encore honorer la nation *

!

— M. de Beaumarchais, qui etait I'horreur de tout Paris il y
a un an, et que chacun, sur la parole de son voisin, croyait ca-

pable des plus grands crimes; M. de Beaumarchais, dont tout le

monde raffole aujourd'hui, dont chacun prend la defense d'apres

ses ecrits; ce M. de Beaumarchais, enfm, avait fait une comedie

en prose et en quatre actes, intitulee le Barhier de Seville. Elle

allait ^tre jouee les jours gras de I'annee derniere, au Theatre-

Francais, lorsque sonaventure avec M. le due de Ghaulnes I'obli-

gea de la retirer^ Depuis un an il occupe le public, et nomme-
ment depuis quatre mois. La publication de ses Memoires a fait

en sa faveur une revolution si subite et si complete que les Go-
mediens ont voulu en profiter pour donner le Barhier de Seville,

bien assures du succes dans la disposition ou etaient les

esprits.

1. Voir la fin de ces extraits au mois siiivant.

2. On lit dans les Memoires secrets, a la date du 17 fevrier 1773 : « Le Barhier de

Seville, comedie de M. Caron de Beaumarrhais, xju'on avait annonc6e, est diflfer^e
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lejoli enfant que le peuple francais! Gomme il se depite

quand on Tagace! comme il se radoucit, et comme il est bon

quand on le fait rire I . .

.

Pour revenir a M. de Beaumarchais et a son Barhier^ on n'a

pas plus tot su qu'il allait etre joue, que les uns ont dit que sa

piece etait I'histoire de son proces
;
que le principal personnage

senommait Guzman; il etait clair que c' etait le nom de son juge.

D'autres disaient : G'est un homme qui fait des affaires pour de

I'argent. Oh ! cela sera divin. Gomme ces propos, tout faux qu'ils

etaient, ne laissaient pas de s'accrediter, la police nomma un cen-

seur extraordinaire, attendu que le censeur ordinaire est le sieur

Marin, qui avait bien approuve la pi^ce il y a un an, mais qui,

se trouvant partie de M. de Beaumarchais, ne pouvait plus juger

son ouvrage. La piece a done ete censuree avec la plus grande

rigueur, et Ton n'y a pas trouve un mot applicable a sa situa-

tion presente. Elle devait etre representee le samedi, douzieme;

elle fut annoncee et affichee; toutes les loges etaient louees jus-

qu'a la cinquitoe representation; et |le vendredi, onzieme, on

annonca que par des ordres superieurs il venait d'etre defendu

de la donner. Le public, aussi respectueux pour ses superieurs

que zele pour ses egaux, gemit tout has de cette rigueur, et son

amour pour I'auteur en augmenta. Pour moi, qui neconnais pas

M. de Beaumarchais, qui n'ai ni haine ni enthousiasme pour lui,

je prefere de ne le croire coupable sur aucun point, parce que

cela met I'ame a I'aise, et parce que la troupe de furies attachees

a ses pas n'a pu rien prouver, ni meme articuler contre lui ; et

par une aventure tres-singuliere arrivee a I'auteur. II est fort lie avecM. le due
de Chaulnes (ci-devant Pequigny ). Celui-ci I'a introduit chez sa maitresse nominee
Menard. M. de Beaumarchais est aimable et insinuant aupres des femmes, en
sorte qu'il avait acquis une grande intimite aupres de celle-ci, chez laquelle il

allait beaucoup depuis un an. Depuis quelques jours le due de Chaulnes en a

con^u une telle jalousie qu'il a voulu se tuer. II etait d'abord convenu de se battre

avec le sieur de Beaumarchais, en presence de M. le comte de La Tour du Pin,

pris pour juge du combat; mais ce seigneur n'ayant pu sur-le-champ se rendre a

I'invitation, ia t6te du due de Chaulnes s'est exaltee a un tel point, chez son rival

m6me, qu'il I'a voulu tuer dans sa propre maison et qu'il a ete oblige de se

defendre contre lui a coups de pied et de poing, mais a son detriment, son adver-

sairc etant un des plus gros, grands et vigoureux personnages de France. Les
domestiques ont ete obliges de s'en meler : la garde, les commissaires sont arri-

ves et Ton a dresse proc6s-verbal de cette scene tragi-comique. II a fallu donner
un garde h. M. de Beaumarchais pour le garantir des fureurs de son adversaire,

dont on cherche a guerir la t6te. »
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je dis qu'il est dommage qu'on nous ait prives de la representation

de sa piece. Je I'ai lue, elle m'a paru digne des eloges qu'on lui

preparait d'avance.

Gette piece est non-seulement pleine de gaiete et de verve,

mais le role de la petite fille est d'une candeur et d'un interet

charmants. II ya des nuances de delicatesse et d'honnetete dans

le role du comte et dans celui de Rosine, qui sont vraiment pre-

cieuses, et que notre parterre est bien loin de pouvoir sentir et

apprecier. Je ne doute nullement que le Barhier de Seville n'eut

eu le plus grand succes; mais M. de Beaumarchais en aurait ete

redevable a 1' interet qu'il a su inspirer au public, bien plus qu'au

merite de sa piece, qui n' aurait ete senti peut-etre qu'a la cin-

quitoeou sixieme representation.

M. de Beaumarchais a depose sa piece au greffe, afm que

tout le monde put aller la lire. « II faut, dit-il, qu'elle soit jouee

ou jugee. ))

Le 12 de ce mois, il a repandu dans le public un nouveau

Memoire sur son affaire avec M. Goezman. G'est un morceau char-

mant, plein d'eloquence, d'inter^t, de plaisanterie et de pathe-

tique. On y trouve cependant quelques paragraphes un pen trop

longs, quelques plaisanteries deplacees, et un ton un pen trop

romanesque dans le recit d'une aventure qui lui est arrivee en

Espagne; mais un trait de plume corrigerait ces legers defauts,

qui sont rachetes par des beautes tres-reelles et par une origina-

lite inimitable. Sans sortir de son sujet, paraissant, dans ses in-

terrogatoires, ne repondre a ses juges que conformement a leurs

questions, il a trouve le secret de traiter celle de I'arbitraire, de

faire sentir tout ce qu'il a d'abusif et de revoltant, et toujours

avec force, mais sans employer un sen I mot, une seule expression

d'apres laquelle on puisse I'attaquer. Le recueil de ses Memoires

deviendra d'autant plus precieux que, tel que soit le jugement

qui sera incessamment prononce, les Memoires seront vraisembla-

blement defendus et supprimes. Nous avons peu de romans et

d'ecrils polemiques aussi interessants,aussipiquants et aussigais.

— Le Rendez-Vous bien employe^ parade melee d'ariettes,

n'a fait que paraitre un moment sur le theatre de la Gomedie-

Italienne^ Les paroles sont de M. Anseaume, la musique du

1. La premiere representation de cette piece est du 10 fevrier 1774.
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sieur Martini, qui, depuis le succ^s cle VAmoureux de quinze

anSj vient de tomber pour la seconde ou pour la troisieme fois.

Le poeme a toute Findecence, tout le mauvais ton de la farce,

sans en avoir la verve ni la gaiete. C'est Colombine qui fait sem-

blant d'ecouter favorablement les vieux soupirs de Pantalon et du

docteur, pour en tirer de I'argent, et pour le donner a Arlequin

qu'elle aime. Elle leur a promis un rendez-vous. lis arrivent des

deux coins opposes du theatre, et dans I'obscurite ils entendent

les douceurs qu'elle dit a Arlequin. Furieuxde sa perfidie, ilsse

soupconnent reciproquement I'un 1' autre, et s'en vont chercher,

chacun de leur cote, une lumi^re pour surprendre et confondre

la traitresse. Gependant Arlequin et Colombine sortentde la scene.

Les deux vieillards reviennent, une lanterne sourde a la main,

s'approchent doucement du devant de la scene, et sont fort sur-

pris de s'y rencontrer tout seuls nez a nez. Colombine vient leur

eclaircir le myst^re, et tout fmit comme il etait aise de le prevoir.

II semble que la confusion des deux vieillards aurait pu produire

une sc6ne assez plaisante; mais le poete n'a pas eu I'art d'en tirer

parti, et la musique, dans cette sc6ne comme dans tout le reste

de I'ouvrage, est plate, monotone, et surtout mal ecrite.

— Mascarille voulait mettre I'histoire romaine en madrigaux :

c'est a peu pres ce que le P. Berruyer a fait de I'histoire sainte.

II ne serait pas plus difficile de la mettre en contes et en chan-

sons, si Ton ramassait par ordre chronologique tout ce qu'on a

fait dans ce genre depuis trente a quarante ans. Mais sans ap-

prouver ces licences, qui, le plus souvent, sont moins profanes

encore qu'elles ne sont de mauvais gout, nous ne pouvons pas

nous empecher d' observer que, s'il y a un trait de I'histoire sa-

cree sur lequel on puisse se pardonner une telle plaisanterie,

c'est celui qu'a choisi M. de I'lsle. Pour la decharge de notre con-

science et de la sienne, nous avons trouvedans notre portefeuille

une dissertation qui demontre, aussi bien qu'on pent demontrer

en bonne critique, que, sans manquer de respect au canon, il

est permis de s'egayer sur les deux premiers chapitres de saint

Matthieu. Crainte de gater une jolie chanson par un commentaire
plus grave que celui de Mathanasius, nous aurons seulement

I'honneur de vous dire les resultats de nos savantes recherches.

D'abord il est prouve, paries temoignages les plus respectables

de I'antiquite, par r^lu de Papias, d'Hegesippe, et de Justin
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martyi', que I'J^vangile en question fut ecrit en hebreu, et qu'il

est le meme que celui dont se servaient les Nazareens.

II est prouve, par les m^mes temoignages, que cet l5vangile

commencait par ces mots: // arriva qiCau temps dHerode^ etc.,

et qu'ainsi la genealogie de J6sus-Christ n'y etait point.

Tatien, qui rassemble dans un seul corps les relations des

quatre evangelistes, et dont I'ouvrage eut une tres-grande auto-

rite, surtout parmi les Chretiens de la langue syriaque, omet ab-

solument toute cette genealogie. Gette omission est done absolu-

ment de la plus haute antiquite.

Papias, cite par Eusebe, dans son Histoire Ecclesiastique,

liv. Ill, ch. XXXIX, dit expressement : (( Saint Matthieu ecrivit

d'abord en hebreu. Dans la suite, chacun I'a interprete comma
il a pu , ("iq Ti^uvaTo. » Ce qui doit affaiblir beaucoup I'autorite

du texte grec de Matthieu.

Ajoutez encore que saint Marc, qui ecrivit apres saint Matthieu,

qui I'a abrege, qui I'a du moins suivi en plusieurs endroits, ne

commence son Evangile qu'a la predication de saint Jean, comme
celui selon les Hebreux.

II parait done fort naturel de penser que I'auteur de VEpitre

aux Ilebreux^ ou quelqu'un qui lui ressemblait, a fabrique les

deux genealogies de saint Luc et de saint Matthieu pour gagner

les Juifs a I'^vangile, en leur mofitrant en Jesus-Christ I'accom-

plissement des oracles qui faisaient descendre leMessiede David.

Gette opinion acquiert encore un degre de probabilite de

plus, quand on compare les deux chapitres en question avec les

Evangiles de I'Enfance de Jesus, dont la faussete est reconnue;

on y voit le meme esprit, le meme gout, le meme ton.

Mais c'est assez justifier des couplets qui n'ont pas besoin de

I'etre, ou que notre vieille critique ne rendra pas meilleurs.

LES ROIS,

CHANSON,

PAR LB CHEVALIER DE l'iSLE.

Air : Pour voir un peu comment Qa (era, etc.

Qu'on mette au jour, tant qu'on voudra,

Des syst^mes de politique;

Qu'on doute si Ton choisira
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Ou monarchie ou r^publique
;

Pour moi, messieurs, voici mon choix

J'aime les rois;

J'en veux tout d'un coup chanter trois.

Si vous louez des rois vivants,

Un censeur dira qu'on les flatte :

Depuis pres de dix-huit cents ans

Ceux-ci sont morts; j'en ai la date:

D'ailleurs, tous trois r6gnaient aussi

Fort loin d'ici.

Mon hommage est pur, Dieu merci.

En bons voisins ces rois vivaient;

Et, soigneux d'^viter les guerres,

Chaque hiver en Perse ils avaient

Un rendez-vous pour leurs affaires,

Possedant de tr^s-grands Etats,

N'en doutons pas,

Puisque Dieu fit d'eux tant de cas.

Se voyant un fils, k Pinstant

11 veut les en instruire en Perse.

Charg6 de ce fait important,

L'expres s'y rend par la traverse,

Et leur vient J6sus annoncer

:

Sans balancer

lis partent tous pour Pencenser.

La nuit, depuis une heure ou deux,

Avait 6tendu son grand voile.

En un clin d'oeil, expres pour eux,

Dieu fit faire une belle 6toile;

Le feu brillant qu'elle darda

Droit les guida

Vers la cour du roi de Juda.

Dans ce monarque suranne

Un soupcon bizarre s'eveille;

11 craint d'etre un jour d6tr6ne

Par un enfant ne de la veille.

On sait, malgre I'affreux depit

Du d^cr^pit,

Comment Jesus eut du repit.

Les rois reprennent leur chemin,

Empresses d'arriver au terme.

L'etoile, comme par la main
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Les conduisant, s'arrete ferme,

Puis tout d'un coup leur dit adieu.

Le fils de Dieu

Justement logeait dans ce lieu.

A des monarques si puissants

L'endroit n'etait pas presentable.

Si I'on en juge par les sens :

Car enfin c'6tait une etable;

Mais les sens comptes jusqu'au bout,

Meme le gout,

Pour la foi ne sont rien du tout.

Dans ces rois il n'est pas besoin

De vous montrer le don celeste :

Seraient-ils venus de si loin,

Sans avoir de la foi de reste?

Aussi, Jesus bien eveille,

Debarbouille,

Vit cliacun d'eux agenouille.

II prit les dons des rois persans;

L'or marquait son pouvoir supreme.

Avant Tor il recut Tencens <

Qu'on n'offrait alors qu'^ Dieu meme.
L'homme depuis fit ia beaute

Divinity :

L'encens lui fut aussi porte.

Enfin I'un des rois pr^senta

Au souverain de la nature

De la myrrhe qu'il accepta,

Quoiqu'elle fut d'un triste augure:

Car elle annongait que la mort

Serait son sort;

Ce qu'un Dieu pouvait trouver fort.

Les presents faits, le trio part

Pour retourner dans ses provinces.

Balthazar, Melchior, Gaspard,

Sont les noms de ces trois grands princes;

Chacun, de son peuple attendu,

Lui fut rendu,

Prechant Dieu chez nous descendu.

L'Orient a mal conserve

La suite de leur belle histoire;

Wais il est clairement prouve
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Qu'au ciel ils rayonnent de gloire :

Car rfiglise a d'abord admis

Les trois amis

Qu'elle nous peint beaux et bien mis.

J'avouerai que, comme elle dit,

Gaspard etait un peu mulatre;

Mais sa demarche le rendit

Aux yeux de Dieu blanc comme albatre;

Messieurs, la couleur ne fait rien,

Et tout sied bien,

Pourvu que Ton soit bon chr6tien.

II faut surtout I'etre a propos
;

L'figlise est en r6jouissance.

En son honneur versons des tlots

De punch et de vin de Constance.

Le verre en main chantons cent fois

:

Vivent les rois

!

Vivent les rois, quand ils sont trois!

LETTRE DE M"" CLAIRON

A UNE DE SES AMIES DONT ON IGNORE LE NOM.

(( Yous oublier, mademoiselle ! Eh! comment le pom-rais-je?

J'aime a croire que je ne vous suis pas indiflerente, et je ne siiis

pas ingrate. L'interet que vous m'avez souvent inspire, voire

esprit, voire position, voire singularile meme, vous donnenl des

droits a mon souvenir. Vous voyez que je suis en AUemagne

telle que vous m'avez vue a Paris, bonne et franche creature.

u Mon premier soin a ete de demander de vos nouvelles a

Francoise : j'avais lenle d'en apprendre par plusieurs de mes

amis, qui n'avaienl pu me salisfaire, et je vous remercie de m'en

donner vous-meme. Vous ne me parlez cependant ni de voire

sanle, ni de votre facon d'etre, ni de vos projets. Je ne sais si

c'esl bon signe; mais je vous prie d'etre sure que je souhaite

ardemment que vous soyez heureuse.

(( Pour moi, je suis aussi bien, aussi contente qu'il est pos-

sible de I'etre loin de ma palrie et de mes anciens amis. Ayanl

toujours ete malade, et convaincue qu'il faut souffrir en vieillis-

sant, je n'impute rien au climal que j'habite. Je viens d'y faire

une maladie assez longue et assez inquietante : sans effroi pour
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la mort, sans degout pour la vie, mon sort me trouvera toujours

resignee a tout.

({ Je vous remercie de vous etre souvenue de mon gout pour

la litterature. G'est un ami de tons les temps : je le cultive autant

qu'il est possible. J'ai trouve le livre que vous m'indiquez :

d'apres votre jugement, je vais le lire avec confiance. Je me rap-

pelle pourtant que nous n'avons pas toujours ete du meme avis.

Le SySterne de la nature^ qui detruit tout, le livre De VEsprit^

qui fait tout hair, etaient fort de votre gout, et point du tout du

mien. Faible, je ne veux point rejeter mon appui ; sensible, j'ai

besoin d'aimer ; et si vous causiez autant avec votre ame que

vous causez avec 1'esprit d« jour, je suis sure que vous seriez

de mon avis. Notre sexe est physiquement et moralement si

faible, notre education si negligee, nos toilettes, nos passions,

nos petites intrigues nous prennent tant de temps, que j'ai tou-

jours envie de rire lorsque je vols une femme afficlier 1' esprit

fort. II nous est permis sans doute de reflechir; la grandeur du

courage pent se trouver en nous au point le plus eminent ; mais

les grandes questions de metaphysique sont infmiment au-dessus

de nos lumieres et de nos forces. Notre partage est I'honnetete, la

douceur, I'humanite, les graces ; les connaissances aimables sont

les seules que nous devons rechercher. Mais, pardon, je songe que

ma petite morale pent vous paraitre bien mesquine. Je ne vou-

lais d'abord vous parler que de vous. L'esprit de dispute, qui ne

nous a jamais quittees, vient de me reprendre en vous ecrivant;

mais ma lettre fmiracomme nos conversations, en vous assurant,

mademoiselle, de I'interet le plus reel et le plus durable, etc. »

— Les premiers jours de ce mois nous avons fait une perte

qui doit etre vivement sentie par tons ceux qui s'interessent a

la conservation des hommes occupes du bien de I'humanite.

M. Charles-Marie de La Gondamine, chevalier des ordres royaux

militaires hospitallers de Notre-Dame du Mont-Garmel et de

Saint-Lazare de Jerusalem, I'un des Quarante de I'Academie fran-

caise, de I'Academie des sciences, de la Societe royale de Lon-

dres, des Academies de Berlin, Petersbourg, Bologne, Gortone,

Nancy, est mort ici, age de soixante-quatorze ans. 11 a fnii comme
il avait vecu, en se sacrifiant au bien public, et en satisfaisant sa

curiosite naturelle. Ge sentiment, qui avait toujours un but

d'utilite, etait si fort en lui, et etait pousse a un tel exces, qu'il
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en etait deveiiu insupportable a tons ceux qui perdaient de vue

ses motifs, c'est presque dire a tout le monde. Au milieu du

tumulte d'une grande ville, dans le flux et le reflux d'une multi-

tude d'affaires et de distractions, quel est Fhomme assez juste

envers son semblable pour trouver son ame toujours ouverte a

I'admiration, a 1'indulgence, et toujours rigoureusement fermee

aux contrarietes importunes que faisait eprouver une curiosite

constante, telle qu'avait ete celle de M. de La Gondamine pendant

soixante et tant d'annees sans interruption? Cependant, ce res-

pectable citoyen joignait aux vertus les plus estimables une

bonhomie de caractere, une originalite et une grace dans 1' esprit,

qui rendaient sa societe aussi agreable qu' utile.

Tout le monde sait quel changement apporta dans sa situation

morale et physique le voyage du Perou, qu'il fit par ordre du

gouvernement ; la seule idee d'etre utile aux savants qu'on y
envoyait, et de contribuer a la perfection des sciences dont ce

voyage etait I'objet, le determina a le risquer. En effet, le but

en aurait ete manque sans lui. 11 avanca au dela de cent mille

livres sans y etre autorise; il n'epargna ni ses peines, ni sa

sante, ni sa bourse. Tout ce qui lui revint de tant de zele fut

cent mille livres de moins, la perte de ses oreilles et de ses

jambes, des querelles avec les savants, qui n'auraient rien fait

sans lui, et beaucoup de mauvaises plaisanteries de ses confreres

les Academiciens. II en fut dedommage par I'admiration et I'estime

des etrangers, et d'un assez grand nombre d'amis qui lui sont

toujours restesfidelement attaches. II fut pourtant peu a pen rem-

bourse de ses avaixes. II obtint une pension de quatre mille

francs sous le miniafere du due de Ghoiseul ; mais comme M. de

La Gondamine ne mettait de la suite et de I'activite que dans

ce qui ne concernait pas son interet, sa pension fut supprimee

au changement de ministere, parce qu'elle n' etait ni motivee, ni

sur I'etat. M. le due d'Aiguillon, mieux instruit, la lui avait ren-

due il y a un an.

Depuis a peu pres ce temps, M. de La Gondamine, devenu

tout a fait hnpotent, ne sortait plus de son lit. II en etait devenu

plus serein et plus gai. II passait son temps a faire des couplets,

des contes en vers et des historiettes. Quatre jours avant sa mort,

ayant entendu parler d'un fameux joueur de gobelets, nomme
Jonas, depuis peu arrive d'Angleterre, il fit ce quatrain :
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Quand Jonas se pr^cipita

Pour calmer la mer irrit^e,

La baleine I'escamota

:

Celui-ci I'eut escamot6e.

11 vit dans les journaux qu'un jeune chirurgien avait fait la

decouverte d'un secret immanquable pour guerir, radicalement

€t sans retour, les hernies par le moyen d'une operation : il

I'envoya chercher; il sut d'ailleurs qu'il avait opere avec succ^s

deux hommes a THotel-Dieu. II se prit d'enthousiasme pour

I'operation et pour I'operateur; et comme, au milieu d'un grand

nombre d'infirmites de tons genres, il etait aussi dans le cas dont

il s'agit, il proposa au chirurgien de I'operer. Gelui-ci lui repre-

senta que son grand age rendait cette experience fort scabreuse.

« G'est precisement pour cela, lui repondit M. de La Gondamine

;

si vous reussissez, cette experience assure votre reputation et

<ionfn'me une decouverte precieuse a Thumanite. S'il m'en arrive

malheur, mon age et mes infirmites en seront la cause, et je ne

risque que deux ou trois ans de plus. Je veux etre opere. )>

II fit tons ses preparatifs a I'insu de sa femme et de ses gens.

Sa curiosite I'emporta sur les douleurs inevitables dans une

pareille operation; et tandis qu'on le tailladait, il disputait ana-

tomie avec son chirurgien. « Pourquoi allez-vous par la? s'e-

criait-il. G'est trop haut.... G'est trop bas.... Enfoncez done votre

bistouri. — Mais, monsieur, cela n'est pas necessaire, lui repon-

dait-il. — Je le sais bien, continuait le patient; mais on vous a

fait des difficultes sur cela a I'Academie ; vous avez soutenu que

vous pouviez faire la plaie plus profonde sans inconvenient, un

seul a ete de votre avis : faites 1' experience sur moi. n Le chi-

rurgien fut oblige de se facher, et de 1'assurer qu'il le laisserait

it moitie opere s'il ne voulait pas se taire et se tenir tranquille.

« Mais conmient, repondait-il, voulez-vous que je rende compte

de votre operation, si je ne sais pas ce que vous faites? » Enfm
^Ue eut tout le succ^s qu'on en pouvait attendre ; mais son im-

patience a fau'e fermer la plaie, non avant le temps prescrit,

mais avant celui que quelques circonstances particuli^res exi-

geaient, I'afaitperir en deux fois vingt-quatre heures. II y a lieu

de penser cependant que ses idees n'etaient pas tr^s-nettes dans

568 derniers moments. II envoya prier M™'^ Geoffrin, qu'il ne

X. 2U

I
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voyait point, et qu'il ne connaissait meme que de reputation, de

lui envoyer un confesseur qui ne crut pas a la presence reelle.

M°^® Geoffrin le renvoya aux capucins. Gette reponse le fit rire

comme un fou, II est difficile de pousser plus loin le caractere; il

est difficile aussi d'etre plus generalement regrette qu'il ne Test.

L'Academie a fait une deputation, a la tete de laquelle etait

M. le prince de Beauvau, pour demander au roi la moitie de la

pension de M. de La Gondamine en faveur de sa veuve, qui reste

tres-mal a son aise. Sa Majeste n'a point encore prononce sur

cette demande.

— Les fameuses querelles de I'abbe Gotin et de Gassagne,

si plaisamment traduites dans les Fetmnes Savantes de Moliere,

sous lesnoms de Trissotin et de Vadius, ont paru apparemment

si naturelles a quelques soi-disant gens de lettres, et la mani^re

de les terminer si commode, que M. de La Harpe et M. Blin de

Sainmore viennent de les renouveler. lis en ont donne une

representation gratis au public, qui pourra bien leur fermer plus

d'une porte, a commencer par celle de I'Academie. Heureuse-

ment qu'ils ont pris la rue pour leur theatre. M. de La Harpe, a

qui on ne pent certainement, sans injustice, refuser beaucoup

de talent, venait de donner dans le Mercure de ce mois une ana-

lyse de VOrphanis de M. Blin. Ge morceau est fait avec une

animosite, une exageration, une amertume d'autant plus intole-

rables qu'il est rempli des personnalites les plus oftensantes. II

parait cependant que M. Blin n'a de tort reel que celui d'avoir

ose dire, dans la simplicite de son coeur, que son jSloge de Racine

valait mieux que celui de M. de La Harpe. Eh ! pourquoi lui en

faire un crime? M. de La Harpe, dans I'orgueil de sa conscience,

n'a-t-il pas dit que son Eloge de Racine valait mieux que celui

de M. Blin? Quoi qu'il en soit, le doux M. Blin, blesse de la

licence de la plume de M. de La Harpe, a guette le jour ou, bien

poudre et pare de son habit de velours noir, sa veste doree et ses

manchettes de filet brode, il allait a un diner de jolies femmes

et de beaux-esprits. II I'aborde poliment dans la rue, lui donne

quelques coups de poing, et le sauce un peu dans le ruisseau,

sans respect pour sa parure, et puis s'en va. M. de La Harpe

pretend que la chose ne s'est pas passee ainsi. M. Blin, dit-il, I'a

attaque assez vivement
;
pour lui, il a mis la main sur la garde

de son epee, et a ordonne a son valet de prendre ledit Blin au
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collet; ce qui a ete fait avec une telle dexterite que ledit La

Harpe a eu le temps de s'enfuir sans coup ferir. Ge qu'il y a de

certain, c'est que, battu ou battant, il arriva k son diner fort en

desordre et si crotte que 1'indulgence des jolies femmes et des

gens de lettres, en le recevant, parut assez singuli^re a un

etranger qui etait invite du diner. II ne put d'abord s'^empecher

de le qualifier en lui-meme de poete crotte-, mais il changea

d' opinion, lorsqu'au dessert M. de La Harpe fit, en reponse a

une plaisanterie de la societe, une chanson charmante qui jus-

qu'a present n'en est pas sortie. Les amateurs des talents de ces

messieurs sont d'ailleurs fort tranquilles sur les suites de cette

ridicule aventure, qui pent etre regardee comme un tour de car-

naval.

— Puisque nous en sommessur les tours de carnaval, M. le

comte de Lauraguais vient d'en faire un d'un autre genre. II est

de retour de ses voyages et de ses exils depuis trois ou quatre

mois; et sa vie, depuis ce temps, a ete si uniforme qu'il n' etait

point question de lui. Ces jours derniers, il a envoye la question

suivante a la Faculte de medecine :

(( Messieurs de la Faculte sont pries de donner en bonne

forme leur avis sur toutes les suites possibles de 1'ennui sur

le corps humain, et jusqu'a quel point la sante pent en etre

alteree.

»

La Faculte a repondu que I'ennui pouvait rendre les digestions

difficiles, empecher la libre circulation, donner des vapeurs, etc.,

et qu'a la longue meme il pouvait produire le marasme et la

mort.

Bien muni de cette piece authentique, M. le comte de Lau-

raguais s'en est alle chez un commissaire, qu'il a contraint a

recevoir sa plainte, comme il se porte denonciateur envers M. le

prince d'Henin, comme homicide de Sophie Arnould, depuis cinq

mois et plus qu'il n'a pas bouge de chez elle.

Yoila une folie bien neuve et bien originale, et qui au moins

ne nuit a personne.

En voici une bien plus scandaleuse, et qui n'est pas si gaie.

Presque tons les avocats s'etaient promis de ne plus se com-

promettre a plaider contre M^ Linguet, depuis les calomnies inju-

rieuses qu'il s'est permises dans ses plaidoyers contre lesjuges

du bailliage et contre plusieurs de ses confreres, dans TafTaire du
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comte de Morangies; et, a T exception d'un tres-petit nombre

d'avocats qu'on pretend qui lui etaient vendus, I'avis paraissait

unanime.

M'' Gerbier s'est trouve un des premiers dans le cas de le

recuser. lis ont eu k cesujet une explication al'amiable. Linguet,

ne trouvant pas ses raisons suffisantes, a commence son apologie,

et a demande a Gerbier de faire chez lui une assemblee d'avocats,

s'en remettant a lui de faire valoir sa defense. Le jour pris, Lin-

guet s'y trouva sans y etre attendu. II dit et parla deux heures;,

ensuite on le pria de se retirer pour pouvoir peser murement les

raisons pour et contre. Gerbier se chargea de lui faire savoir la

decision de I'assemblee. II s'en alia, et il fut reconduit jusqu'a la

troisitoe et derni^re pi^ce de I'appartement. Gerbier rentre dans

son arri^re-cabinet, et s'enferme avec ses confreres. On dispute,

on s'echaulTe, on resume, et de temps en temps on fait valoir des

faits pen favorables a M' Linguet. Enfm, Gerbier veut sortir un

instant de son cabinet; il est tr^s-etonne de trouver Linguet

ecoutant, I'oreille collee a la porte. Nouveau delit, nouvelle

explication. J'ignore quelle a ete la decision de cet areopage;

mais le point essentiel, c'est qu'au sortir de I'assemblee il fut

chez un magistrat accuser Gerbier de faire des assemblees ille-

gales et dangereuses, assura qu'il brulerait la cervelle du premier

avocat qui refuserait de plaider contre lui, et rentra dans sa mai-

son, ou il composa un libelle aussi atroce qu'extravagant. II

vient de paraitre imprime. II y denonce, entre autres, Gerbier et

Gaillard, comme criminels de lese-majeste au premier chef. Voici

son argument :

(( Si une association ou Ton s'est dispense des formes pres-

crites, meme sans objet criminel, est un deUt, combien plus

coupable encore est celle qui tend a priver un citoyen de son

etat, de son honneur, et qui Ten prive! Juger, c'est exercer la

souverainete; juger sans pouvoir, c'est 1' usurper ; et juger a mort

sans pouvoir, c'est un crime de lese-majeste au premier chef.

Car, je I'ai deja dit, la perte de I'etat est pour I'avocat une veri-

table mort, parce qu'il ne pent pas vivre sans honneur, et que

necessairement la perte de cet etat le couvre d'ignominie, etc.

(( Done, M' Gerbier et M' Gaillard sont criminels de lese-

majeste au premier chef. »

Pour arreter cette scandaleuse querelle, les avocats se sont
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de nouveau assembles et d'une voix unanime ils ont raye M" Lin-

guet du tableau ; mais cette deliberation etant en effet sans poids,

n'y ayant plus ni batonnier, ni syndic, ils ont ete en corps porter

leurs plaintes et leur decision au procureur general, qui les a

recues, et a denonce ledit M' Linguet et son memoire aux cham-

bres assemblies; la Tournelle a ete requise de s'y trouver. La

deliberation des avocats a ete authentiquement confirmee, et elle

a recu par la toute la sanction necessaire pour etre valable. Mais

un arret du conseil d'Etat vient d'en suspendre 1'execution, en

rendant la parole a Linguet, jusqu'a ce qu'il ait prononce sur le

fond de Taffaire dont il s'est empare.

— J^loge dii comte Cliarles-Gustave de Tessin^ shiateur du

royaume de Suede
^
prononce le 25 mars d77i a VAcademie des

sciences de Stockholm^ par le comte Jean Andre de Hoepken,

senateur du royaume de Suede, president du college de la chan-

cellerie, chevalier et commandeur des ordres de Sa Majeste, tra-

duit du suedois par M. Zabern, interprete des affaires etrangeres.

On assure que cette traduction ne pent nous donner qu'une

faible idee des beautes de I'original. II est vrai que sans etre en

etat de les comparer, on croit sentir que I'orateur suedois doit

avoir dans sa propre langue plus de grace et plus de facilite que

le traducteur n'a eu I'adresse de lui en conserver dans la notre.

Mais I'ouvrage a pu perdre quelque chose a etre traduit, sans

cesser d'etre interessant. Le comte de Hoepken, en celebrant les

talents superieurs et Tame elevee du comte de Tessin, retrace

avec assez de chaleur et de rapidite les principales epoques de

Suede et les troubles qui ont agite ce royaume avant la derni^re

revolution. Gependant, il y a dans tous ses tableaux plus de pru-

dence et de moderation que de profondeur et de genie. Lacrainte

de blesser les differents partis qui dominaient alors rend son

pinceau faible et timide. 11 veut parler de tout et n'ose presque

rien dire. Cette extreme circonspection repand dans son style

beaucoup d'incertitude et d'obscurite, ses vues sont vagues, ses

expressions par consequent souvent mal determinees ; et son elo-

quence, en general trop fleurie et trop manieree, manque peut-

^tre egalement de gout et d'elevation.

— Le nombre des journaux se multiplie d'une annee a I'autre.

Celle que nous venons de commencer en a deja produit trois :

Le Journal des Dames^ dMU ii madame la Bauphine^ par la ba-
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ronne de Princen, dont nous n'avons rien a dire jusqu'a present*;

la Gazette de littdrature, qui a succede a VAvant-coureur^ avec

beaucoup plus de pretentions sans les avoir justifiees, quoique

M. Suard et M. de La Harpe en aient la direction supreme; enfin

VEspagne litt^raire^ par M. le comte de Moncade% gentilhomme

fespagnol retire depuis quelques annees a Paris et qui aurait

grand besoin de gagner quelques ecus avec tons les tresors de

litterature qu'il nous a apportes de son pays. Nous n'avons vu

que le premier cahier de son ouvrage, et il nous donne peu

d'empressementpour voir la suite. Ainsi, on ne pent pas accuser

du moins I'auteur d' avoir cherche a en imposer au public sur le

merite de ses feuilles.

— Bictionnaire depensees ingdnieuses^ tiroes de Bossuet^ de

Rousseauy de Corneille^ etc. G'est un de ces ouvrages qu'on pent

juger sur le titre. 11 y a quelques annees que Ton mettait tout

en tMorie^ en systeme, Aujourd'hui Ton fait des dictionnaires

de tout. Jamais les secrets ofTicieux de la friperie n'ont eu plus

de vogue. Cela doit etre. En litterature comme ailleurs, le luxe

et la pau\Tete se trouvent toujours ensemble.

— Memoire sur line d^couverte dans Vart de (aire hatir^

faite par le sieur Loriot^ m^canicien et pensionnaire du roi.

Gette decouverte consiste dans la composition d'un ciment ou

mortier propre a une infinite d'ouvrages,tant pour la construction

que pour la decoration. Apres I'examen de differentes expe-

riences qui ont ete faites de ce ciment, d'apr^s les effets qui en

resultent, il parait tr^s-probable que c'est celui que les Remains

employaient dans la construction de leurs edifices. II y a plus de

deux ans que le sieur Loriot avait propose sur cela ses doutes,

mais on lui citait des passages de Vitruve et de Pline qui sem-

blaient detruire son opinion. Aujourd'hui qu'il a reitere ses expe-

riences, toujours avec succ^s, et qu'il a eu le temps de constater

une decouverte qu'il ne faisait encore alors qu'apercevoir, il vient

1. Le Journal des Dames n'etait pas une nouveautc, puisqu'il avait commence
aparaitre des 1759, selon M. Hatin; mais il avait eu sept ou huit r6dacteurs dif-

ferents avant M""^ de Princen, depuis dame de Montenclos.

2. Le titre etait la Gazette et Avant-Coureur des sciences et des arts, in-4".

Cette feuille se reunit au Journal historique et politique de Panckouke.

3. Suivant Barbier et M. Hatin, c'est La Dixmerie qui etait le redacteur de

VEspagne litteraire. Cubieres-Palmezeaux en a donne une nouvelle edition en

1810 sous le titre de Lettres sur VEspagne, 2 vol. in-12.
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de donner le Memoire que nous avons Thonneur de vous annon-

cer, dans lequel il rend compte de I'examen scrupuleux qu'il a fait

dans ses voyages des monuments qui nous sont restes de I'anti-

quite; il leur applique les memes passages des auteurs qu'on lui

opposait, il pretend prouver qu'ils ont ete mal entendus, il re-

sume les qualites du mortier qu'employaientles Romains, etil dit

:

« Premi^rement , ce mortier passait trfes-promptement de

I'etat liquide a une consistance dure, il prenait sur le temps

comme le platre.

« Secondement, il acquerait une tenacite etonnante, et sai-

sissait les moindres cailloutages qui en avaient ete baignes.

{( Troisiemement, il etait impenetrable a I'eau.

(( Quatri^mement , il conservait toujours le meme volume

sans retraite ni extension. »

L' experience que le sieur Loriot a faite de son ciment chez

M. le marquis de Marigny, a Menars, dans le courant de I'hiver

de 1769 et de I'ete de 1770, celle qu'il vient de faire a Versailles

aux aqueducs et aux voutes de I'Orangerie, prouvent qu'il a exac-

tement les memes proprietes.

Ce Memoire est tres-curieux et tr^s-interessant a lire. On y
trouve plusieurs observations utiles, et la recette de la compo-
sition du ciment, dont la base principale estl'emploi de la chaux

vive, de laquelle il resulte les avantages qu'il detaille, dont les

principaux sont de rendre les ouvrages ou ils sont employes

impenetrables a I'eau, d'alleger les couvertures et les toits des

maisons, d'empecher les mauvaises odeurs des latrines, de pro-

curer une grande epargne de temps pour la construction des

batiments, etc.

Le sieur Loriot offre a la fm de son Memoire d'envoyer des

elfeves partout ou il en sera requis ou d'en former soit a Paris,

soit en allant presider a I'emploi que Ton voudrait faire de sa

decouverte.
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MARS.

SUITE DES DIALOGUES SUR LA PEINTURE.

DIALOGUE QUATRlfeME.

SUR M. ROSLIN.

(( Milord.— Du metier dontil est, qu'il fasse des habits. Cette

etoffe est a merveille... Mais ces t^tes, au lieu d'etre brillantes,

elles sont lisses, polies et du meme blafard. L'execution est dure,

seche, et on y voit la pratique de I'ouvrier plus que la \ie et le

sentiment d'un artiste.

MoNSiGNOR Fabretti. — Jo m'en tiens aux etofles. Quoique

Van Dyck ait mis plus de gout dans les siennes, jamais il ne les

a peintes avec tant de verite.

Milord.— Si je me faisais peindre, je demanderais mon visage

plutot que mon habit. Je voudrais surtout mon corps dessous, et

que le tout fut ensemble un peu plus que le comte de Strogonoff

dont le corps, les cuisses et les bras ne vont point avec la tete.

II n'y a pas plus d'ensemble dans Tordonnance de ce riche

tableau que dans les differentes parties de la figure principale.

M. de Strogonoff y est represente dans son cabinet d' etudes,

entoure de livres, d'instruments et de globes, etc., et une grande

charte a la main. Avec tons ses attributs si bien justifies par sa

passion pour les lettres et pour les arts, on ne voit point d' autre

expression dans son visage que celle d'un homme froidement

occupe a faire peindre son habit. Le pinceau de cet artiste

ne sait-il done animer que les plis d'une etoffe? On ne pent

sans injustice lui refuser plusieurs parties eminentes de I'art;

mais il prouve bien, ce me semble, que si le talent est unefaculte

independante de Tame, de I'esprit, du genie, il n'y a que les

facultes superieures qui puissent le faire valoir, le conduire et

I'elever a la perfection.

MoNSiGNOR Fabretti. — Supprimez a jamais ce mot : le genre

du portrait, Ne faut-il pas savoir tout dessiner, placer sa figure,

la composer seule ou la grouper? Nos peintres de portraits sont

les Raphael, les Titien, les Giorgione, et vous les confondez avec
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de miserables pourtraicteurs qui font des etoff^s quand on leur

demande des figures. 11 faut ^tre peintre d'histoire, autrement on

n*est pas mon homme.

. . . Est-ce que nos peintres ne sont pas poetes ? lis ont copie

la nature et ne sont immortels que par la. Ne nous faites done

plus du portrait une classeresserree. G'est au contraire la grande

peinture dont I'histoire elle-meme n'est qu'une partie puisqu'elle

demande, conime je vous I'ai deja dit, quelque chose de plus,

qui est de s'astreindre a un sujet donne, de s'enchainer k son

modele, pour saisir un caract^re quelquefois bien leger, deve-

lopper une expression presque cachee,pour embellir sans alterer,

enfin s'etendre avec des entraves; ce qui est plus difficile que de

trouver en liberte dans le vaste champ de la nature... »

Ne serait-ce point la une dispute de mots? Le portrait exige

une verite plus precise, plus particuliere que I'histoire; mais

suppose-t-il autant d'invention? Et ce dernier genre n'est-il pas

toujours d'une composition plus etendue et plus difficile? Je sais

que le portrait le plus simple, pour reussir, ne pent pas se passer

d'une sorte d'invention, parce que le pinceau doit necessairement

embellir ses modeles s'il veut suppleer a ce charme que la nature

vivante a repandu sur tout ce qui respire, et auquel I'art, malgre

toutes ses ressources, ne saurait atteindre. Mais, d'un autre cote,

un tableau quelconque ou le genie du peintre pourra se deployer

avec le plus de liberte fera-t-il jamais un grand effet, si 1' artiste

n'a pas su donner a toutes les parties qui le composent ce carac-

t^re de verite individuelle qui semble plus propre au portrait,

mais qui ne Test guere moins a I'histoire? Or ce caractere est

tout trouve dans le genre du portrait; dans celui de I'histoire,

c'est a r imagination du peintre a le creer.

SUR M. PERRONNEAU.

« II y a de la noblesse dans ces tetes. Elles sont touchees

avec esprit et dessinees savamment. Mais ce merite perd bien

de sa valeur, parce qu'il n'y regne absolument aucune connais-

sance sur la couleur locale et ses effets. )>

SUR M. AURRY.

« Ses Guvrages sont peints avec plus de force et de hardiesse.

Mais il est facile d'etre libre dans sa touche et dans ses tons
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quand on ne copie pas la nature. S'il la suivait un peu, ses tetes

n'auraient pas toutes le meme mouvement, le meme coloris.

Toutes les chairs se ressemblent. »

SUR LE PORTRAIT DE MADAME LA DAUPHINE,

PAR M. DROUAIS.

(( MoNSiGNOR Fabretti. — II fallait saisir deux choses si rare-

ment reunies : la grace et la noblesse. Quelque parti que prenne le

peintre, il faut que I'une domine sans que 1' autre disparaisse tou-

tefois. Ainsi le Dominiquin en eut fait son heroine dans sa Chasse

de Diane, Raphael dans sa Galathee parcourant les mers, et sous

la figure d'Hebe, ils eussent toujours fait briller quelque trait

de Minerve.

Milord. — lis eussent quelquefois pris pour sujet 1'autre

moitie de son 6tre, et 1'eussent rendue sous la forme plus tou-

chante d'Esther, qui va aux pieds d'Assuerus solliciter pour un

peuple opprime. J'aime mieux le spectacle des Graces occupees

a rendre les hommes heureux qu'a leur plaire, etc.

M. Remy. — Les charmes des personnages de ce rang sont

pour ceux qui les entourent ; leurs vertus sont pour leur empire,

leur peuple, et pour moi-meme qui ne les verrai jamais.

MoNsiGNOR Fabretti. — Madame la dauphine etant en Hebe,

on aurait du pour pendant rendre M. le dauphin dans un ajuste-

ment poetique.

M. Remy. — II est dans lecostume national, tout en Francais.

MoNSiGNOR Fabretti. — On dit pourtant qu'il ne Test guere.

Milord. — Puisse-t-il toujours meriter cet eloge ; car le plus

grand present que le ciel put faire a un prince, ce serait des Fran-

cais a gouverner, et aux Frangais, un prince qui ne le fut pas. »

Quelque indiscret, quelque indecent que soit le ton de cette

tirade, elle nous a paru trop originale pour ne pas la conserve!'

ici. Depuis que nos beaux esprits ont decouvert qu'ils etaient

precepteurs nes des rois et des nations, depuis qu'ils se sont

apercus que dans leur sublime galetas ils se trouvaient places le

plus heureusement du monde pour juger et pour gouverner I'u-

nivers, faut-il s'etonner s'ils prennent avec les puissances les plus

respectables, avec les nations entieres, avec tout le genre hu-

main ce ton magistral et familier d'un pedagogue qui parle a son

pupille? II y a des impertinences trop ridicules pour ^tre relevees
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serieusement. Mais les vertus d'une princesse adoree de son

peuple et de sa cour demandaient un encens plus pur et plus

doux. Un prince destine a etre un jour le p^re des Francais pour-

rait-il gouter un eloge oii Ton parle de leur caract^re avec tant

de mepris? Pourquoi faudrait-il aux Francais un prince qui ne

le fut pas? Que veut dire cette triste antithese? Henri IV eut

les vertus et les defauts qui distinguent ce peuple aimable et

n'en fut pas moins le modele des rois ! La politique et la religion

n'ont jamais eu plus d' influence sur le bonheur public que lors-

qu'elles ont ete nationales, et je me croirais meilleur citoyen en

souhaitant a mon roi quelques-unes des faiblesses qui nous sont

propres qu'en ne lui souhaitant que des vertus etrangeres a nos

mcBurs.

DIALOGUE CINQUlilME.

SUR M. HOUDON.

(( M. Remy. — Voyez ce tombeau pour la Russie.

MoNSiGNOR Fabretti. — Ce Genie militaire ne dit rien, sans

caract^re ni sentiment, dans 1' attitude la plus glaciale.

M. Remy. — Ce sont de belles formes, cependant.

MoNSiGNOR Fabretti. — Oui; mais de belles formes de platre,

et sa Minerve s'est engourdie.

Milord. — Voyez cette tete de Belisaire qui annonce qu'il

s'anime quelquefois.

Monsignor Fabretti. — Mais il parait que sa verve se glace

quand il travaille pour le Nord, temoin encore ses portraits.

Milord. — Ne jugez pas par ce Salon de M. Houdon. Je ne le

reconnais pas. Son Saint Jean et son MorpMe ne sont rappeles

par rien de ce que je vois ici. II est une preuve des inegalites du

genie. )>

SUR M. CAFFIERI.

(( L'execution de ce tombeau est aussi froide que la pensee,

commune etmal concue. Pour ce groupe de VAmow etde VAmi-
tiij est-ce qu'il ignore que M. Pigalle en a fait un? »

SUR M. PAJOU.

« II y a dans son Pluton a 1'Academic un bon caract^re et de

r expression, mais ni finesse d' execution, ni mollesse de chair, et
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d'apres bien d'autres choses que j'ai vues de lui, il m'est reste

qu'il compose avec gout, qu'il agence avec grace, mais que le

nu n' est jamais rendu, et qu'il ne fait souvent que des esquisses.

(( Voyez cette Torchere : dites-en du mal si vous pouvez.

{( Non, non, c'est impossible. La composition, I'ajustement en

sont delicieux, la tete et la coiffure pleines de graces et je n'ai

jamais rien vu de lui de cette legerete, de cette finesse. »

Comment notre auteur a-t-il pu oublier ici le buste de

M"" la comtesse du Barry? Ge morceau est peut-etre le chef-

d'oeuvre de M. Pajou; et je connais peu d'ouvrages de nos sculp-

teurs modernes d'une execution plus heureuse, d'un fini plus

precieux. L'enthousiasme d'un module charmant semble avoir

eleve I'imagination de 1' artiste a la perfection d'une beaute ideale

ou, sans presque s' eloigner de la nature, il a su reunir a la

purete des formes grecques I'air piquant des graces francaises

avec I'expression la plus douce et la plus voluptueuse. On dirait

que le mot marmora mollius spirantia n'a ete imagine que

pour ce buste.

SUR LE MAUSOLEE DU MAR^CHAL DE SAXE,

PAn M. PIGALLE.

« MoNSiGNOR Fabretti.— II me semble qu'il n'a pas bien congu

sa composition, quoique neuve et tres-poetique. Je n'y trouve pas

ce qu'Horace demande :

... Cui lecta potenter erit res,

Nee facundia deseret hunc, nee lucidus ordo.

II y manque ce qu'un homme mediocre y mettrait. II fallait

donner a la Mort un air de commandement, et au marechal en la

fixant un regard fier et tranquille. Mais sa tete en I'air le fait

ressembler a I'astrologue de la Fable qui va tomber dans un

puits en considerant les astres. D'ailleurs, la Mort ouvre a centre-

sens cette tombe d'une forme lourde et commune.

Milord. — Pour vous donner, monseigneur, la clef de tout

ceci, c'est que la pensee de ce tombeau est de I'abbe Gougenot,

et qu'il est tres-difficile de bien sentir les idees d'autrui.

'

Monsignor Fabretti. — Si I'idee poetique n'est pas assez

exprimee, et s'il y a dans les details quelques legers reproches a

lui faire, I'Hercule, la France, les accessoires n'en sont pas moins
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des morceaux admirables ; et c'est en somme le plus beau monu-

ment du siecle. M. le marechal de Saxe n'etait celebre que pour

sa force, et jamais je n'avals oui parler de cette taille lourde et

ignoble qu' 11 a dans son mausolee; on pouvait done lui donner

plus de noblesse et de grandeur de forme, surtout dans une posi-

tion si saillante.

Milord. — Cette reputation de force me donne une idee.

L'Hercule, qui n'est qu'attribut, serait devenu mon sujet, et j'au-

rais rendu mon heros sous sa forme, la massue a la main. A cela

pres, tout le haut de la composition eut ete conserve, et dans le

bas, comme la fable nous I'a peint descendant chez les morts,

j'aurais place Gerb^re et les Parques. »

Quelques critiques que Ton se soit permises sur 1'invention

de ce superbe mausolee, ne faut-il pas convenir avec monsignor

Fabretti que c'est en somme le plus beau monument du siecle? La

figure d'Hercule pent etre mise a cote de tout ce que nous admi-

rons le plus dans les ouvrages des anciens ; et je crois que I'auteur

meme du fameaux Laocoon n'eut pas desavoue 1' expression de

cette douleur profonde et sublime qui caracterise tons les traits

du demi-dieu, sans alterer la noblesse, la grandeur, I'elevation de

courage qui domine sur toutes les pensees, sur toutes les affec-

tions d'une ame forte et heroique.

SUR M. LE MOYNE.

(( M. Remy. — Puisque vous parlez jdes absents, il ne faut

pas oublier M. Le Moyne, le roi de nos sculpteurs.

Milord. — C'est un roi a detroner.

Monsignor Fabretti. — Dans son mausolee du cardinal de

Fleury, rien n'est rendu. Composition froide, grimaces pour toute

expression, caract^res communs, figures colossales.

Dans tous ses ouvrages, c'est toujours le meme genre : de

la maniere, des petites recherches d'un certain gout et d'une cer-

taine touche, rien de pur, de vrai, de grand. »

SUR M. COUSTOU.

« Pour I'honneur de votre pays, ne parlez ni de son Apollon,

ni de son Mars. Cela fit faire de bien mauvaises plaisanteries dans

le Nord. On pretendait que vous ne saviez faire que des femmes

en France. Get Apollon, avec son air lourd, son attitude fade et

k
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ses couronnes a la main, fut pris pour un recteur de rUniver-

site qui distribue des prix.

M. Remy. — Et le Mars ?

Milord. — Ge fut encore pis. L'on trouva avec raison qu'il

etait injurieux d'en envoyer un pareil au roi de Prusse.

MoNsiGNOR Fabretti. — Que ue le copiait-il lui-meme tout

naturellement ? II avait son modele tout trouve. »

SUR LA. TORCHERE DE M. LE COMTE,

A QUI VASSE A LEGCE SES ENTREPRISES.

(( La TorcMre de Pajou est bien un module de grace et de

gout. Elle est tout a lui et au si^cle ; 1' autre est plus a la nature.

La premiere sent les moeurs de notre age dans sa coiffure plus

elegante, son ajustement plus recherche, son mouvement plus

fin, son air d'experience et ses graces plus etudiees; mais 1'autre

voit le jour pour la premiere fois. G'est une nymphe ou plutot

c'est la nature elle-meme. Quelle noble naivete, quelle simplicite

dans la coiffure, le mouvement, le caract^re et les draperies ! Des

yeux faits a I'antique etun coeur neuf lui donneraient la pomme. »

SUR M. CLODION MICHEL.

(( Ge n'est pas la le Jupiter d'Hom^re. Son expression est

plutot la colore d'un homme que le courroux du maitre des

dieux.

« Ge Scamandre dessdche par les feux de Vulcain est un de

ces sujets que la sculpture devrait s'interdire.

(( L'idee du Rhin qui separe ses eaux est, ce me semble, une

idee ingenieuse, q.q Sacrifice ci VAmour^ charmant, ces BanseuseSy

dignes de figurer parmi celles d'Herculanum, et ce petit satyre,

digne d'en etre chasse. Si tout le monde etait de mon gout, la

porcelaine serait releguee a I'office, et les cheminees decorees

de morceaux aussi precieux. )>

DIGRESSION SUR LES CRITIQUES DU SALON.

(( Lesvrais artistes mettent leur amour-propre dans les succes

et dans la gloire. Loin de fuir la critique, ils ouvrent leurs ate-

liers, exposent leurs ouvrages aux passants, et se cachent der-

riere, comme cet ancien peintre, pour entendre ce qu'on en dii.
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Ce Salon ne devrait pas etre seulement un spectacle pour le pu-

blic, mais un concours pour les artistes. Le plus beau tableau,

la plus belle statue devraient etre portes en triomphe dans une

galerie ou les chefs-d'oeuvre de chaque Salon seraient deposes

comme un tresor de I'Etat, et les artistes recompenses et couron-

nes solennellement.

{( ...Les journalistes sont tons de bons enfants, gens de genie

d'ailleurs, etsur les sciences ils vous disent au plus juste ce qu'il

faut en penser. Mais sur les arts, il serait dur d'exiger qu'ils As-

sent un cours de peinture et des voyages pour ne faire que tons

les deux ans une critique exacte et precise. Yous voyez qu'il est

plus court de louer vaguement ; aussi tons les peintres, jusqu'a

Pasquieri, soit en vers ou en prose, trouvent a se faire inhumer

honorablement dans le Mercure. »

DIALOGUE SIXI^ME.

SUR NOS GRAVEURS.

« Milord.— Pour abreger, faisons un ballot de tout ca, deux

paquets des graveurs et des dessinateurs. Les premiers n'ont que

de la main, des hachures, du poll ; et les autres, un peu d'agen-

cement et quelque gout. )>

M. DE SAINT-AUBIN.

(( De petites vignettes ou de petits dessins d'un trait maigre

et sec n'annoncent pas un grand talent. )>

M. LE BAS.

a II devrait bien savoir que les Teniers plaisent surtout par

la touche et les effets, et que lui ne rend que les sujets qui a la

longue sont fastidieux. )>

M. BEAUVARLET.

(( Le profond Beauvarlet aura beau creuser avec indiscretion

le cuivre destine a defigurer les belles Couseuses du Guide ; ses

tetes n'en seront pas moins lourdement dessinees, et la finesse et

1. Le peintre sur email.
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les caracteres de I'original absolument travestis. Le Guide n'est

pas fait pour son burin... On lui permet les Raoux.

MoNSiGNOR Fabretti. — Je croyais qu'il n'y avait que la France

pour les vignettes et la gravure. On en met partout.

Milord. — On fait mieux. On envoie chez un auteur un pa-

quet d'estampes pour ecrire d'apres. »

II est vrai que M. Duclos fit son Acajou sur des estampes.

M. COCHIN.

u Dans son Liicrdce^ dans son Histoire de France^ dans son

Arioste, il y a quelques jolies idees, quelques compositions heu-

reuses ; mais pour le reste, le passage du petit au grand rend

tout difforme ; rien n'y soutient cette pierre de touche, ni les plans,

ni les raccourcis, ni les effets.

(( Ses dessins destines pour le TiUmaque ne sont pas sans

quelque merite. Mais vous voyez que ses compositions sont si

chargees de figures qu'elles ont plus I'air d'une portion de dessin

que d'un sujet entier, etc.

(( ... Que vos graveurs modernes cherchent plus a sentir qu'a

polir^ et qu'ils ne croient pas dedommager du rendu par la pe-

tite exactitude et le froid menagement des faibles. ))

IDEES GENERALES

SUR l'eTAT ACTUEL de L'eCOLE FRANgAISE.

« MoNsiGNOR Fabretti. — Je crois que sur la composition

vous n'avez que des idees, des choses d'agrement, des riens de

gout et d'agencement, plus d'attention a eviter les petits defauts

que de rechercher des grandes beautes ; la crainte d'un angle droit,

d'une legere symetrie occupe plus que I'expression d'une grande

scene. Enfm il y a plus de convenu que de veritables principes, et

c'est la source de I'eternelle monotonie de ces tableaux de I'Ecole

militaire qui ont fair d'etre composes par le meme homme.
... Vos artistes ne sentent ni 1'antique ni la nature. Au lieu

de puiser dans cette source la correction, la grandeur et la ve-

rite, ils cherchent plutot a se procurer une certaine tournure de

formes et un certain gout de dessin.

M. Remy, — II y a un mot consacre pour cela, monsignor,

c'e§t une routine de donner ce qu'ils appellent le tour ci la figure.
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MoNsiGNOR Fabretti. — Geux quicopient la nature avecverite

le font sans choix et sans grandeur; j'avoue que quelquefois ils

placent le modele dans leurs tableaux, mais c'est toujours le

meme homme que vous retrouverez partout.

Pour les caracUres^ ils sont perdus. Ce n'est pas par eux

qu'ils distinguent les rangs et les qualites. Un roi, un soldat, un

pontife ont la meme figure.

Pour Vexpression^ je ne vous en parle pas. De meme que

leurs caracteres ne sont que dans les habits, leurs passions ne

sont pas dans I'ame... Ils ont lu quelque part que I'indignation

se rend par le sourcil fronce, I'etonnement par la bouche ou-

verte, la modestie par les yeux baisses ; avec cette recette, ils

executent des grimaces, et voila ce qu'ils appellent exprimer des

passions.

M. Remy. — Je crois que sur le colons on pent vous inter-

roger avec plus de confiance.

MoNSiGNOR Fabretti. — Montrez-moi done de la chair, car on

en volt bien peu ici. Pour toute experience, prenez un Venitien

et portez-le tout autour du Salon ; comme vous verrez fuir et

tomber a I'approche toutes ces enluminures! Ils ne colorient pas

sur le meme principe qu'ils ne dessinent point. Tout sort de I'ima-

gination. L'un est jaune, I'autre rouge ou gris, selon son gout,

et la nature n'est nulle part.

... Ce que les Remains n'ont pas etudie, ils ne I'ont point as-

sure, le laissant comme une pierre d'attente, une chose a revoir;

et Raphael ecrivait quelque temps avant sa mort qu'il allait desor-

mais travailler a faire de la chair.

M. Remy. — On trouve cependant que nos tableaux font de

I'efTet : on en est frappe, on s'arrete.

MoNsiGNOR Fabretti.— Comme, a mon arrivee a Paris, j'etais

frappe des visages de carmin, des cheveux d'or, des sourcils

d'ebene, des gorges de blanc d'Espagne, etc. »

histoire de la peinture francaise.

« Sans remonter a Francois P"^, qui appela les Primatice et les

Rossi, pour venir fonder la peinture en France, prenez pour son

premier age le siecle cel^bre ou tons les arts et les sciences so

developp^rent a la fois comme une seconde naissance.

X. 25



386 CORRESPONDANGE LITTERAIRE.

(( Poussin, Le Brun, Le Sueur, Mignard font la premiere

epoque... Outre la plus grande poesie dans 1' invention, on recon-

naissait dans les caracteres, les expressions et les draperies, le

gout et les recherches des Raphael et des Garrache. Quelques-uns,

tels que Blanchard, et quelquefois Bourdon et La Hire, se distin-

guaient par la couleur et rappelaient I'ecole de Venise.

(( A cet age succederent les Boullongne, les Goypel, Jouvenet,

La Fosse, etc. Les premiers tenaient encore au premier temps,

dont les Goypel dechurent, en conservant cependant de belles

idees dans leurs compositions et de la finesse dans leurs expres-

sions. Jouvenet ne rendait pas les passions, mais, dessinateur fier

et fort, quoique sans choix dans ses formes, grand et fougueux

dans ses compositions, son gout pour la marche pittoresque lui

fit souvent sacrifier le caractere propre du sujet, etc. La Fosse,

coloriste chaud mais maniere, compositeur ingenieux, plein de

gout pour les agencements, prepare le troisieme age.

(( Le Moyne et De Troy en furent les principaux chefs. D6s

lors, le gout antique fut ouvertement abandonne. Le seul Carle

Van Loo conserva au milieu de la contagion un style assez

grand, des plans simples, des mouvements et des draperies

vraies. S'il fait desirer une marche plus vive, des caracteres plus

forts, une couleur plus piquante, du moins n'eut-il rien de faux.

(( Depuis,on vit se preparer une nouvelle academie, une com-

position, un dessin, un coloris purement francais; enfm Boucher

en fut le fondateur. Les grands maitres etaient trop froids, la

nature trop severe et trop simple pour son genie ; il inventa une

couleur et des formes nouvelles.

((... Jamais mortel ne groupa mieux deux ou trois amours,

quelques berg^res ou quelques nymphes.

((... Mais tons ses grands sujets sont sans grandes idees, sans

principes; il avait le gout, 1' instinct le plus heureux, et cela suffit

pour les petits choses...

(( II avait de la grace, mais point des graces qui, simples,

nobles, repandues dans toute la nature, sont dans la forme, 1' ex-

pression, le caractere et tons les mouvements. G'etait sans doute

celle d'Apelle done heriterent le Correge et I'Albane. Mais Bou-

cher n*avait que la grace d'attitude et d'agencement, et dans les

ajustements un desordre, un chiffonnage qui n'etait que plai-

sant, etc.
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«... Les mots consacres par la nouvelle academie sont le

tartoidllis, le toucher, les laches, le ragout de couleur, donner le

tour, etc.))

Notre censeur ne rend point assez de justice aux talents de

M. Boucher. Quoique les succ6s de ce celebre artiste aient beau-

coup contribue a consacrer les systtoes arbitraires et le faux

gout de la nouvelle Academie, il serait injuste de lui imputer

toutes les extravagances de ses imitateurs ; il ne serait pas juste

non plus de confondre les ouvrages de sa vieillesse avec ceux

qu'il fit dans son bon temps. Pen de peintres ont ete plus feconds

que lui, peu de peintres ont travaille plus longtemps. II n'est

done pas etonnant qu'il y ait dans le nombre de ses productions

une si grande inegalite. S'il s'est ecarte souvent du gout simple

de la nature et de I'antique, on voit dans ses erreurs memes qu'il

connaissait les vrais modeles du Beau, et que la passion de plaire

a son siecle put seule le detourner des grands principes de I'art.

11 est si vrai qu'il fut en quelque mani^re le createur d'une

nouvelle nature qu*on entend dire tons les jours : Voild une

figure, voilct une tete de Boucher ! Ses tableaux sont devenus les

originaux auxquels on se plait a comparer la nature meme. Mais

on n'y trouverait point I'attrait, le charme qu'on y trouve, si

rimagination de cet artiste ingenieux n'avait pas concu la beaute

dans toute sa grace et dans toute sa purete avant de nous la

montrer sous les traits qu'il crut les plus propres a seduire la

nation.

II ne serait pas difficile, je crois, de mettre en parallele les

differentes revolutions que subirent parmi nous la poesie et la

peinture, et Ton y verrait sans doute le plus grand rapport. Tons

les arts ont le meme principe, et leur progr^s ou leur decadence

tiennent sans doute aux memes circonstances. Quoique les lois

soient destinees a fixer I'esprit du gouvernement, c'est presque

toujours I'esprit du gouvernement qui determine celui des lois.

II en est de meme du gout. C'est au gout a regler nos passions

et nos moeurs. Gependant, ce sont presque toujours nos passions

et nos moeurs qui decident de notre gout. Le luxe, qui nous

eloigne de la nature, nous fait aimer dans les arts le faste et la

bizarrerie. Le luxe, qui nous rend legers et superficiels, ne nous

permet plus de saisir que la premiere surface des objets. Nous

voulons qu'on nous eblouisse, et nous preferons I'elegance a la



388 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

correction, 1' eclat a la verite, le tour k la pensee. Nous prenons

pour finesse ce qui n'est qu'une vaine subtilite. Le plaisir et la

volupte nous seduisent, meme sans le voile des graces, et tous

les sentiments de la nature ne nous paraissent prononces qu'au-

tant qu'on les exagere. Pourvu qu'un plan soit merveilleux, sin-

gulier, que nous importe qu'il soit sage ou vrai ? Les tendres ex-

pressions d'une sensibilite douce et noble ne font qu'effleurer des

ames fletries par la moUesse ou par le souffle glace d'une philo-

sophie qui parait imaginee pour attrister et pour isoler le coeur

de I'homme. Des emotions profondes ne vont point a I'inconse-

quence de notre mani^re d'etre; nous voulons qu'elles soient

violentes et passageres. Ennuyes, excedes de notre propre inep-

tie, nous ne savons plus jouir que par secousses et par saccades.

Si Ton chargeait notre auteur de tracer les differentes epo-

ques de la poesie francaise comme il atracecelles de lapeinture,

je pense qu'il dirait hardiment

:

Corneille, Racine, Moli^re, Boileau, La Fontaine et Quinault

font la premiere epoque. Outre la plus grande chaleur dans 1'in-

vention, on reconnaissait dans le plan, dans les caracteres, dans

le style de leurs ecrits, cette noble simplicite qu'ils avaient pui-

see chez les anciens, le gout, la correction et les recherches des

Sophocle, des Euripide, des Terence , des Yirgile et des Horace.

A cet age succederent les Rousseau, Grebillon, Destouches.

Rousseau tenait encore aux premiers temps, du moins pour la

force et la purete du coloris. Piron en dechut. Rempli de belles

idees, il mit trop de raideur et trop de singularite dans ses

expressions. Grebillon ne rendait pas les passions avec I'energie

de Corneille ni la verite de Racine ; mais, dessinateur fier et fort,

quoique sans choix dans ses formes, grand et fougueux dans ses

compositions, son gout pour la marche pittoresque et tragique

lui fit souvent sacrifier le caract^re propre du sujet. Destouches,

quoique methodique, faible, maniere, composait avec sagesse et

s'efforgait au moins de paraitre naturel.

Fontenelle et La Motte furent les principaux chefs du troisitoe

age. Des lors, le gout antique fut enti^rement abandonne. Le

seul Gresset conserva au milieu de la contagion un style correct,

elegant et pur. S'il fait desirer une marche plus vive, des carac-

teres plus forts, des tons de couleur plus varies, du moins n'eut-il

rien de faux.
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Depuis, on vit se preparer une nouvelle academie. Oserai-je

le dire? Voltaire, avec Tesprit le plus brillant, avec le talent le

plus universel, avec le genie le plus heureux, lui a qui la poste-

rite doit une place entre Corneille et Racine, Voltaire, sans le

vouloir, en fut le fondateur. Son pinceau, qui sait tout animer,

qui sait tout embellir, nous familiarisa trop avec le theatre et la

philosophie des Anglais, et nous fit negliger ainsi I'etude des

anciens, a laquelle il dut pourtant lui-meme ses premiers succ^s.

Les grands maitres parurent trop froids, la nature trop severe et

trop simple. On voulut inventor une couleur et des formes nou-

velles. L'affectation philosophique, un certain vernis brillant,

quelques saillies ingenieuses, quelques vers d' eclat, I'appareil

d'un spectacle pompeux, tons ces vains ornements ont ete mis a

la place des beautes que nos peres admiraient dans les chefs-

d'oeuvre de I'ancien theatre. Aux Iphigenie, aux Cinna, hUxMe-

rope^ nous voyons succeder aujourd'hui les Borneo^ les Hamlet^

les Beverley^ drames oii les moyens les plus faibles et I'ordon-

nance la plus mesquine ne sont rachetes que par I'horreur et

I'atrocite de Tinvention.

Quel grand homme fut jamais exempt de defauts? Mais lors-

qu'un genie, pour donner le ton a son siecle, a ces defauts brillants

dont le vulgaire se laisse eblouir et qu'il prefere souvent aux

beautes les plus reelles, il y a lieu de craindre que son exemple

ne nuise au progres de Tart en formant une foule d'imitateurs

indignes d'apprecier le vrai merite de leur modele, et bien plus

incapables encore d'en profiter.

DIALOGUE SEPTlfeME.

Le manege et les friponneries des brocanteurs font le sujet de

ce dialogue. II pent etre d'une grande utilite a tous les etrangers

qui auront a traiter avec eux. On y trouve une sortie assez vio-

lente contre M. le due de Ghoiseul.

« Milord. — Je le croyais protecteur des arts en grand, un

homme a monuments.

M. Remy. — Aussi a-t-il fait de I'immortel. Une maison mer-

veilleuse, batie si rapidement qu'elle tombait a mesure, sans vue

dans le plus beau pays du monde, sans eau aupr^s d'une riviere
;

des montagnes aplanies, des vallees elevees. Tout allait comme
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le vent. Les grilles de fer les plus monstrueuses arrivaient en

poste. G'etait bien plaisant, et on nous a bien fait rire k Paris.

MoNSiGNOR Fabretti.— A Rome, ca ferait hausser les epaules.

Milord. — A Londres, ca produirait autre chose, quand ces

folies sont faites aux depens du public. »

La chute de Tepigramme passe sans doute les bornes de la

plaisanterie.

DIALOGUE HUITIEME.

L'acharnement de notre auteur contre M. Pierre est extreme.

II y revient sans cesse. Voici les derniers traits dont il I'accable :

« Que M. Pierre ne peigne pas ; mais qu'il n*empeche pas de

peindre par I'influence de sa place, en obligeant les artistes de

donner tout a la main et rien au sentiment et a la nature.

(( Qu'a I'exemple des Van Loo, des Goypel, des Rigaud, il

regarde les peintres comme ses confreres, et qu'a force de z^le

pour le progr^s des arts il sefasse pardonner d' avoir ose s'asseoir

a la place de Le Rrun et de Mignard. )>

DIALOGUE NEUVlilME.

Ce dialogue est une critique des plus cel^bres monuments de

notre architecture. II est rempli d'observations interessantes ; mais

Tauteur y parcourt les differents objets qui tiennent a cette partie

avec tant de rapidite qu'il serait difficile d'en faire I'extrait ; il faut

le lire en entier.

« Tout sert a I'histoire des si^cles : le temps des grandes pas-

sions fut celui des grands hommes. Votre nation n'a maintenant

que des gouts aussi petits que les ames qui ne sont plus ni assez

vastes ni assez nobles pour les grandes vertus comme pour les

grands vices. »

« Selon un ancien sage, les artistes forment les moeurs plus

surement et plus brievement que les philosophes. Les statues des

heros, la representation d'une belle action, d'un acte de vertu,

enflammaient le grand Scipion. Mais on n'a plus d'organes pour

sentir de pareilles lecons. On se defait meme dans tons les ordres

de cette penible veneration pour ses peres. Vos fameux genies du

dernier siecle, que vous pourriez hardiment opposera I'antiquite,

ne sont plus rien pour vous. Votre Sophocle et votre Euripide
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sont publiquement depossedes du premier rang, et I'Academie

n'a pas eleve sa voix pour fletrir solennellement la vile adulation

ou eclairer le mauvais gout... »

— Avec quelque liberte qu'on parle de M. de Voltaire dans la

charmante l5pitre qui suit, tout Paris est persuade qu'elle est de

lui^ On ne concoit pas qu'un autre que le legataire de iNinon ait

pu la chanter d'un ton si delicieux.

EPITRE A NINON DE l'eNCLOS,

PAR M. LE COMTE DE SCHOUWALOF,

Ghambellan de I'imperatrice de Russie.

Philosophe folatre et catin honnete homme,
Qui savouras la vie en te moquaiit de Rome,
Des prudes, des fripons, des sots et des pervers,

Ninon, recois Fencens que je t'oflfre en mes vers.

Ton nom, vainqueur des temps, passera d'^ge en age,

Deteste des bigots et revere du sage;

On cherira toujours ton esprit et ton coeur.

Sans doute que le ciel fait grace k ton erreur

(Si e'en est une encor de suivre la nature).

Un docteur sur les bancs pent damner Epicure

;

Sous un bonnet carr6, le plus sage cerveau

Des plus vils prejug^s respecte le bandeau

:

C'est Tusage k Paris, a Madrid, a Lisbonne,

Et rinquisition est soeur de la Sorbonne.

Mais Dieu, pere indulgent, nous voit d'un ceil plus doux

;

II aime ses enfants et veut les s^uver tous.

On ne I'offense point par d'aimables faiblesses :

Que lui font nos soupers, nos bals et nos maitresses?

II nous donna des sens : pourrait-il nous punir,

Quand d'un present si beau nous cherchons ^ jouir?

Pourrait-il nous livrer k d'eternels supplices,

Quand nous le b^nissons dans le sein des delices?

Ainsi tu raisonnais au fond de ce Marais,

Ou tu sus reunir les plaisirs et la paix,

Les arts, la volupt^, le gout, la politesse,

L'el^gance des mceurs et la d^licatesse;

1. Wagniere dit, dans son Examen des iMemoires de Bachaumont (t. I, p. 359
des Memoires sur Voltaire) : « Cette epitre est reellement de M. de Schouwalof,
qui Penvoya a M. de Voltaire ; celui-ci la fit imprimer, et y changea sculcmentun
nom propre. » Dorat fit paraitre une Reponse de Ninon d M. de Schouwalof. (T.)
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Ou la sainte Amiti6, compagne de tes pas,

D'un amour enjou6 relevait les appas.

Le h^ros, le savant, le grand seigneur frivole,

La beaut(5, tout courait a ta charmante 6cole.

Tu s6duisais d'Enghien; la fougere k la main,

Chapelle k tes c6t6s fredonnait un refrain

;

La Suze soupirait ses douces elegies;

D'Olonne te contait ses aimables folies:

L'astronome Huygens, frappe de tes attraits.

Pour plaire k tes beaux yeux, faisait des vers fran^ais;

11 t'observait bien mieux encor qu'une planete; '

A tes pieds Richelieu deposait sa barrette;

La veuve de Scarron, au sortir de chez toi,

D^busqua Montespan et captiva son roi

:

Elle r6ussissait en suivant ses mod^.les.

Mais Louis valait-il les amis des Tournelles?

Un monarque nous gene, et la felicit6

Redoute I'etiquette et fuit la majesty.

Le Souci devorant s'assied au pied du tr6ne.

H61as ! ces demi-dieux, que la crainte environne,

Rassasi6s d'encens et pleins de leur grandeur,

Ont le rire k la bouche et I'ennui dans le coeur.

Quel tourment d'all6ger le poids qui les accablel

D^amuser un esprit qui rCesl plus amusable *

!

Maintenon le disait; son coeur d6sesp6r6

D'un fardeau si brillant paraissait atterr^.

Mais, bien plus sage qu'elle, ou du moins plus heureuse,

Tu ne vis que de loin cette enceinte orageuse

Ou domine Tintrigue, oii des essaims de fous

£changent leur repos centre tons les degoiits.

Que t'importait Versaille au sein de ta retraite?

Tu plaignais ton amie et voyais La Fayette.

Ce pasteur ing6nu, ce bon Des Yvetaux,

Saint-£vremond, Gourville et La Rochefoucauld,

Ecoutaient tes logons, pratiquaient tes maximes.

Que de mortels, entin, paisibles et sublimes,

Choisissant k ta voix des sentiers peu battus,

Te durent leur bonheur et memo leurs vertus!

On se formait chez toi : les graces naturelles

Distinguerent toujours tes courtisans fideles;

L'atticisme vante se melait a leurs jeux,

Et la gaiety fran(^.aise ^tincelait en eux;

lis plaisaient, ils savaient tons les moyens de plaire.

On aimait leur esprit, leurs moeurs, leur caractere,

Ce charme, ce liant, cette facility

1. Mot de M™" de Maintenon sur Louis XIV.
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Qui produit Tindulgence et nait de la bonte :

Leur sagesse, au front pur, k la d-marche unie,

Reposait dans les bras d'une molle incurie;

Paisible, souriant au milieu des Amours,

Des plaisirs les plus vifs elle marquait leurs jours;

Et meme sa presence, aux moments les plus sombres,

De la mort a leurs yeux eclaircissait les ombres.

L'lionnete homme est tranquille en ses derniers instants.

Helas! pour la vertu serait-il des tourments?

Fuyez, tristes erreurs dont I'univers abonde!

Heureux qui, comme toi, dans une paix profonde,

Sur I'emploi de la vie a sainement pens6

!

S'amuser ici-bas est le parti sense.

C'est ainsi qu'a Ferney j'ai vu ton legataire,

Socrate le matin, et le soir Saint-Aulaire,

JS'offrir a nos regards qu'un mortel enchanteur,

Qui tour k tour sait peindre et gouter le bonheur.

Un ton delicieux, la leg^re saillie,

Amoncelaient des fleurs sur Fhiver de sa vie.

Quel convive jamais put s'egaler a lui ?

Entoure des beaux-arts, dont il fut seul Tappui,

II penche sur leur sein sa tete octog^naire;

Sa Muse, en cheveux gris, parait toujours l^g^re.

Pour moi, dans ces climats ou le fils d'Alexis

A reforme les moeurs, a poll les esprits,

A proteg6 Themis et la docte Uranie,

Aux bords de la Neva, dans sa cit6 ch6rie,

Ou ses mains soutenaient, en tragant des remparts,

Le trident de Neptune et le glaive de Mars,

Satisfait de mon sort et de ma nonchalance,

Dans le sein du repos je m'amuse et je pense.

Je ne perds point mon temps dans le palais des rois,

A trouver des noirceurs, a briguer des emplois,

A poursuivre de loin quelque vaine chimere.

L'homme exempt de remords a seul des jours prosp^res.

Les titres au bonheur sont toujours superflus;

Leur 6clat nous amene un embarras de plus.

Ces hochets fastueux d'une caduque enfance

Ces clefs d'or, ces rubans, qu'un souverain dispense,

Et que Tambition mendie a deux genoux,
Perdent, des qu'on les a, leurs charmes les plus doux.
Je le sais, ma Ninon, et, devenu plus sage,

A Taltiere faveur je n'offre point d'hommage;
Je cultive mes gouts, ils me rendent heureux.
Au pied de THelicon mes travaux sont des jeux.

filaguant des erreurs dont le joug humilie,



394 GORRESPONDANCE LITTERAIRE.

Des imposteurs mitres je brave la furie.

S'il est vrai que les fleurs naissent peu sous nos pas,

Si la nature ici voit fletrir ses appas,

Si Fastre des saisons de sa flamme eth^ree

N'anime qu'a regret cette immense contree,

Et, resserrant six mois ses utiles tresors,

Jette de froids rayons sur de st^riles bords,

Nous n'eprouvons jamais I'horrible maladie

Ou'un monstre de I'enfer souffla dans ta patrie.

Un Galas, un La Barre eut v6cu parmi nous.

Du salut du prochain nous sommes peu jaloux.

On n'entend point parler ici de molinistes,

De pieux directeurs et de controversistes.

Notre clerg6 soumis n'a qu'un pouvoir 16gal

:

Les cliiens de Saint-Medard ne nous font point de mal

;

Notre archeveque est doux et doit rester tranquille

:

Ici, Tartuffe est bon; sa rage est inutile.

Un cur6 v6tilleux passerait pour un fou,

Et I'athl^te Chaumeix meurt de faim k Moscou.
Ce n'est point le pays des monacales haines,

Des cafards, des bigots et des energumfenes.

Notre argent ne va point chez'des ultramontains;

Notre synode est sage, et nos jours sont sereins.

Mais le souper m'appelle, adieu la po6sie.

Je bois 'k toi, Ninon, t\ ta philosophie.

Si j'ai des ennemis, je plains leur vain souci;

Mon front par Tenjouement est toujours eclairci

:

Une douce gaiety dispose k Tindulgence;

Je sable du champagne et pardonne d'avance.

— L'Academie royale de musique a donn6, le mardi 22 fevrier,

la premiere representation de Sahinus^ tragedie lyrique en quatre

actes, qui avait ete representee a Versailles pour les fetes de la

cour, le h decembre 1773. Le poeme est de M. de GhabanonS la

musique de M. Gossec, connu surtout par la composition d'une

superbe messe des morts. Get opera n'a pas eu plus de succes a

la ville qu'a la cour; on ne s'est pas meme apercu de 1' attention

que les auteurs ont eue de le r^duire en quatre actes apres

I'avoir donne d'abord en cinq; ce qui a fait dire a M"° Arnould

que le public Halt un ingrat de sennuyer quand on se tnettait

en quatre pour lui plaire. Si la pointe n'est pas fort ingenieuse,

elle rend du moins avec assez de verite I'impression la plus gene-

1. II avait mis en opera sa tragedie peu fortunee d'Eponine; voir t. V, p. 193.
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rale que Touvrage ait faite. On y voit partout des efforts penibles

et recherches, sans qu'il en resulte aucune beaute naturelle et

touchante. II semble que le poete et le musicien se soient reunis

pour vous prouver que vous deviez avoir du plaisir. Or, c'est la

chose du monde qui se prouve le moins.

Je crois entendre Tun et I'autre se plaindre au public. Mais,

messieurs, que voulez-vous enfin? — Un spectacle varie. —
Pourrait-il I'etre davantage? Des palais, des forets, des tombeaux,

des bergeries, des combats, de Forage, des bruits souterrains,

des songes, des genies, des apparitions! n'y a-t-il pas de tout? —
II est vrai. — La musique n'est-elle pas coupee par des ariettes,

par des duos, par des choeurs, par des recitatifs obliges? N'y

a-t-il pas plusieurs morceaux de la plus belle et de la plus

grande harmonic? — II est vrai. — Enfm, vous aimez les ballets :

eh bien, messieurs, dans quel opera en trouverez-vous davantage?

Dans quel opera en avez-vous de plus longs? — De plus longs, il

est vrai; cependant Ton bailie. — Et pourquoi? — C'est que,

quelque varices que soient les situations du poeme, il n'y en a

pas une qui soit a sa place, qui soit amenee naturellement
;
que,

dans I'ensemble de I'ouvrage, il n'y a ni conduite, ni interet, ni

chaleur, ni meme de ce qu'on trouve a peu pr^s partout, de I'es-

prit et de la facilite; c'est que, quelque savante que soit la

musique de M. Gossec, on n'y trouve ni grace, ni genie, pas un

air saillant, pas un trait heureux; jamais on n'a vu autant de

ballets et moins d'airs de danse. Si Floquet ne compose pas avec

autant de force, avec autant d'art, il a des idees de chant bien

plus fraiches, bien plus agreables, plus piquantes ; I'un rappelle

une beaute triste et froide qu'on admire sans gout et sans plai-

sir; I'autre, une jeune nymphe qui plait malgre I'irregularite de

ses traits, qui plait sans presque y songer, et parce que la nature

I'a voulu ainsi.

— On vient de remettre avec leplus grand succes, au theatre

de la Comedie-Francaise, Venceslas^ tragedie de Rotrou. Get

auteur, quoique plus age que Gorneille, n'entra que plusieurs

annees apres lui dans la carriere dramatique^; et Gorneille crut

1. Gette phrase renferme une double erreur. Rotrou etait de trois ans plus

jeune que Gorneille, et il debuta un an avant lui dans la carriere dramatique. Ge
n'est que parce que I'Hypocondriaque preceda Melite d'une annee que Gorneille

appela Rotrou son maitre. (T.)
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s'honorer lui-meme en osant I'appeler son pere. Venceslas ne

parut que dix ou douze ans apr^s le Cid^^ et le public, deja

accoutume aux chefs-d'oeuvre du Sophocle francais, ne le trouva

point indigne de ses modules. La scene oii Cassandre vient

implorer la justice du roi a beaucoup de rapport avec celle de

Chimene, et n'en est pas moins belle. II est des imitations qui

annoncent surement plus de genie que les compositions les plus

originales.

La conduite de Venceslas n'est point sans defauts. L'intrigue

de I'infante et du due semble presque un hors-d'oeuvre ; et si elle

etait mieux developpee elle partagerait trop I'interet de Taction

principale. Le role d'Alexandre n'est ni assez fort ni assez inte-

ressant ; mais il y a tant de caractere et de passion dans celui de

Ladislas, tant de noblesse et de grandeur dans celui de son pere,

tant de courage et de generosite dans celui du due, qu'il est im-

possible de voir cette piece sans eprouver tour a tour I'interet le

plus vif et radmiration la plus profonde.

On ne trouve dans les vers de Rotrou ni la pompe ni I'energie

qu'on admire dans Pompde etdans China j ils manquentmeme le

plus souvent d'harmonie et de correction : cependant on en

applaudit un grand nombre avec transport, parce qu'on y voit

eclater la beaute de la pensee, la force du sentiment, malgre la

simplicite grossi^re de 1' expression. Les plus beaux vers de Racine

ne font pas plus d'effet, par exemple, que ceux-ci

:

Je suis roi pour punir, non pas pour me venger...

J'aime mieux conserver mon fils qu'un diad^me.

La justice est aux rois la reine des vertus;

Et me vouloir injuste est ne me vouloir plus.

M. Le Kain a paru plus etonnant que jamais dans le role de

Ladislas, et il est vrai que le talent de ce sublime acteur semble

acquerir tons les jours un degre de perfection de plus. M'^^ Rau-

court, qui a rempU le role de Cassandre avec assez de negligence,

est tombee infmiment dans I'opinion publique; sans compter que

depuis son debut elle n'a fait presque aucun progr^s. II y a lieu

de presumer que le public veut se venger aujourd'hui de I'en-

gouement excessif qu'elle lui avait inspire d'abord, et puis la

1. Le Cid est de 1G36, et Venceslas de 1648.
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punir de s'etre attachee sans son aveu h M. le marquis de Bi^vre,

qui, jusqu'a present, ne s'est fait connaitre dans le monde que

par une facilite merveilleuse a faire des calembours.

Une remarque plus importante que nous ne devons pas

oublier, et qui a ete saisie de tout le monde, mais surtout de

messieurs les auteurs, c'est que les roles les plus passionnes qu'il

y ait au theatre, tels que Vendome et beaucoup d'autres moins

connus, semblent tons avoir ete caiques sur celui de Ladislas.

Le desinteressement genereux de Coucy ressemble aussi infini-

ment a celui du due. Qu'est-ce que cela prouve? Qu'il vaudrait

infniiment mieux profiter de ce qu'il y a de bon dans notre ancien

theatre que d'imaginer des nouveautes qui n'ont d'autre merite

que celui d'etre etranges et bizarres.

II y a quelques annees que M. Marmontel remit a neuf le

Venceslas de Rotrou^ Le Kain, mecontent des changements

qu'il avait faits a son role, supplia M. Golardeau de I'arranger a

son gre, en s'assujettissant pourtant a la nouvelle marche du

dialogue. On en garda le plus profond secret. Dans toutes les

repetitions il lut le role tel que le lui avait donne Marmontel;

mais a la premiere representation, il joua hardiment celui de

Golardeau, et fit le plus grand effet. L'etonnement, 1'impatience

et I'indignation de Marmontel ne sont pas difficiles a imaginer

;

cependant il fallut bien les reprimer, lorsque apres la piece,

allant au foyer pour en appeler de cette perfidie, il fut accable

d'eloges et d'applaudissements, dont les trois quarts et demi por-

taient sur les beaux vers dont le role de Ladislas etait plein.

II faut convenir que, pour un acteur tragique, le tour est assez

gai.

— G'est le 26 du mois passe que le proems de M. de Beau-

marchais a ete juge; par cet arret, M. Goezman est mis hors de

cour (et tout juge mis hors de cour, dans une affaire criminelle,

devient par la meme incapable d'exercer k I'avenir aucune charge

de judicature). M'°® Goezman est condamnee au blame et a la

restitution des quinze louis, pour etre appliques aux pauvres, en

outre a trois livres d'amende. M. de Beaumarchais est condamne

pareillement au blame et a trois livres d'amende. Ses Memoires

ont ete laceres et brules par I'executeur de la justice, comme

1. Le 29 mars 1759; voir tome IV, p. IIG.
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contenant des expressions et des imputations temeraires, scanda-

leuses et injurieuses a la magistrature en general, a aucun de

ses membres, et diffamatoires envers differents particuliers. Le

meme arret fait defense audit Garon de Beaumarchais de faire a

I'avenir de pareils Memoires, sous peine de punition corporelle,

et, pour les avoir faits, le condamne a aumoner douze livres : il

fait aussi defense a MM. Bidaut, Ader, Malbete, de ne plus a I'ave-

nir autoriser de pareils Memoires pour leurs consultations , sous

telles peines qu'il appartiendra. Les sieurs Bertrand d'AiroUes et

Le Jay sont condamnes a etre admonestes et a aumoner chacun

la somme de trois livres. Toutes les autres parties interessees

dans cette affaire sont mises hors de cour.

Le public, qui se permet de juger sans avoir vu les pieces du

proces, ne parait guere plus content de ce jugement que de celui

de M. de Morangies; et le parterre de la Gomedie-Francaise,

qui, depuis quelque temps, s'est arroge le droit d'applaudir ou

de siffler les arrets de la cour, I'a temoigne assez vivement k

I'occasion de Crispin rival de son maitre^ comme il avait eu

I'insolence de le faire dans la Rc'conciliation normandc^ a propos

de r affaire de M. de Morangies*. Quand Crispin dit : // en a

hien couU ci mon pdre pour finir son procdsj mais la justice est

line si belle chose quon ne saurait trop la payer, toute la salle

retentit des applaudissements les plus indecents. Les eclats de

rire ont redouble quand il dit : // est vrai que sa jyttt^tic ^tait

une femme] mais elle avait pour conseil un Normand, le plus

grand chicaneur du monde. Les noms de Goezman et de Marin

ont vole de toutes parts avec un murmure sourd et railleur.

Quelque indiscretes que soient ces allusions, il serait difficile de

les prevenir. Apr^s tout, loin de nuire, ne servent-elles pas a

eclairer le gouvernement sur I'opinion du peuple? L'autorite, qui

les tolere, sait bien que ses seuls juges sont la nation et la poste-

rite : sure de leurs suffrages, que lui importent les saillies et les

clameurs impuissantes d'une populace oisive et legere?

Sans pouvoir excuser absolument la conduite de M. de Beau-

marchais, meme a n'en juger que d'apres ses propres Memoires,

on ne pent s'emp^cher de le plaindre. Puisque M. Goezman, qui

I'accusait de corruption, a ete mis hors de cour, il n'est done

1. Voir precedemment, p. 29 i.
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pas clairement prouve qu'il en soit coupable. L' intention seule

du crime doit-elle 6tre punie comme le crime m^nie? Et cette

intention parait-elle seulement bien constatee? Les propres'depo-

sitions de sa partie adverse ne semblent-elles pas la detruire?Or,

le premier principe de toute jurisprudence criminelle est que,

pour punir un crime quelconque, il faut qu'il soit prouve plus

clair que le jour, clarior luce.

M. de Beaumarchais redemande quinze louis a W^^ Goezman,

et I'arret prouve que ces quinze louis etaient injustement retenus

par elle. II se defend de la plainte intentee centre lui par

M. Goezman, et I'arret met M. Goezman hors de cour. II hasarde

plusieurs imputations injurieuses centre Marin : Marin demande

que Beaumarchais soit puni comme calomniateur, et Marin est

mis hors de cour. Gependant M. de Beaumarchais est condamne

au blame, punition infamante qui le depouille, pour ainsi dire,

de toute son existence civile. II faudrait necessairement avoir

les pieces du procfes sous les yeux pour concilier tant de dispa-

rates. On eut desire du moins que le delit par lequel M. de Beau-

marchais a pu encourir une punition si rigoureuse eut ete

articule plus positivement. Ge qui parait le plus clair dans toute

cette affaire, c'est que, sous aucun pretexte, il ne faut jamais

offrir de 1' argent a la femme de son juge; c'est que, quelque

esprit qu'on ait, il ne faut jamais I'employer a toe le delateur

de qui que ce soit, lorsque I'interet de notre propre surete ou

I'obligation de notre etat ne nous y force point. Le metier de

delateur n'est bon que dans une republique vertueuse. Dans

tout Etat corrompu, et surtout dans une monarchie, il devient

infmiment dangereux et ne saurait etre tolere.

Le pubhc se passionne aisement pour quiconque 1'amuse,

surtout lorsque I'esprit de parti s'en mele le moins du monde;

mais I'interet qu'inspire un pareil succes n'est pas durable, et

Ton en jouit rarement sans le payer fort cher.

Monseigneur le prince de Conti et monseigneur le due de

Chartres, sensibles au malheur de M. de Beaumarchais, I'ont

regu plusieurs fois chez eux avec beaucoup de bonte ; et depuis

I'arret prononce, il a meme eu I'honneur de leur faire la lecture

du Barhier de Sdville^ en presence de toute leur cour.

— La Bosii^re de Salency^ opera lyri-comique. C'est la der-

ni^re nouveaute qu'on nous a donnee a la Comedie-Italienne avant

I
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la cloture des spectacles*. Les paroles sont de M. Masson, qui a

juge a propos de se faire appeler le marquis de Pezay ; la musique

de M. Gretry.

Le sujet de ce poeme n'est pas nouveau. M. de Sauvigny en

a tire I'idee d'un petit roman dont on ne se souvient plus, mais

qui, dans le temps, fut trouve assez joli. M. Favart I'avait deja

mis au theatre il y a quelques annees, mais sans beaucoup de

succ^s^

II est fort simple que M. de Pezay ait imagine qu'un sujet de

fetes, de guirlandes et de roses, etait un bien qui appartenait en

propre a son genie. Mais il faut voir comment il en a use.

II a traite son sujet a peu pr^s comme M. de Matignon son

couteau. II voulait bien y faire mettre une autre lame, et puis un

autre manche; mais il voulait cependant que ce fut toujours ce

meme couteau pour lequel il avait pris une affection si singuli^re.

Une jeune fille qui court la nuit toute seule, qui se laisse

embrasser par son amant, qui lui dit de poser sa main sur son

coeur pour voir comme il palpite, ne tient surement pas la con-

duite la plus irreprochable.

Le bailli, qui lui refuse la rose, n'a pas tort ; et, a moins d'etre

aussi galant que M. le marquis de Pezay, le seigneur devait

approuver le jugement de son bailli.

Si d'ailleurs le bailli n'est qu'un mechant homme, cela pent

etre dans les regies de I'Opera-Gomique, qui a substitue les baillis

aux tyrans de la Gomedie-Francaise ; mais cela n'est pas dans

les moeurs du village de Salency, ou Ton n'aurait jamais eleve un

tel homme a la premiere dignite du lieu.

A I'invraisemblance des caract^res ajoutez encore la multi-

plicite des incidents qui se succedent et se culbutent, pour ainsi

dire, les uns les autres, et vous comprendrez comment, avec

tant de moyens, on produit si peu d' illusion et si peu d'interet.

II parait naturel de chercher ou de trouver le mot de la situation,

quand cette situation est une fois imaginee, ou plutot lorsque la

conduite du sujet I'a naturellement amenee. On dirait que M. de

Pezay a commence d'abord par chercher les mots, et n'a imagine

ensuite les situations que pour les y ajuster comme il a pu.

1. Represente pour la premiere fois le 28 fevrier 1774.

2. Voir, pour Thistoire de la Rosi^re, le roman de Sauvigny et la piece do

Favart, tome VIII, p. 355 et 406.
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II eut toujours ete difficile de trailer le sujet de la Rosi^re

sans tomber dans les fadeurs languissantes de I'idylle. Mais, pour

le developper dans son vrai point de vue, il fallait du moins y
mettre une grande simplicite et le tact le plus delicat; il fallait

avoir assez de genie pour rendre la Rosiere interessante sans la

rendre coupable, la placer dans des situations qui eussent laisse

entrevoir le secret de son coeur sans que sa propre faiblesse I'eut

jamais trahie, et peindre avec art les combats de sa pudeur et de

son amour. Ge plan, ce me semble, eut pu produire plusieurs

scenes piquantes d'inquietude, d'impatience et de jalousie. Mais

ce tableau demandait le pinceau de I'Albane et Tame sensible du

poete a qui nous devons la belle sc^ne de la rose dans le Magni-

fique.

Nous avons dit trop de mal du poeme de M. de Pezay pour

ne pas ajouter, au moins, qu'il est ecrit avec facilite
; que les

ariettes, en general, sont bien coupees, et qu'on y trouve beau-

coup de jolis mots et de jolis vers.

La musique de la nouvelle Rosiere est agreable, mais plus

faible que tout ce que nous avons vu de M. Gretry. II y a trois ou

quatre morceaux saillants, le reste ressemble a tout. II y a meme
plusieurs traits qui sont pris mot pour mot de ses premieres com-

positions. Quoique le motif des airs soit presque toujours choisi

avec esprit, on le perd bientot de vue, et Ton s'egare ensuite dans

des idees communes. Les accompagnements, pleins d'elegance et

de grace, manquent de force, et souvent de caract^re.

M'"* Trial a eu le plus grand succes dans le role de Gecile.

M'"^ Laruette ne I'eut peut-etre pas si bien chante, mais elle I'eut

sans doute bien mieux joue. Trial est excellent dans le role de

Jean-Gaud. Gelui de bailli ne va plus a la voix de Laruette, et

les capucinades du bonhomme Herpin ont paru ridicules dans la

bouche de Nainville.

Les Gomediens francais nous ont donne, pour la cloture de

leur spectacle, Aiidromaque, qui a ete mise en pieces par la

maniere dont M*^'' Saint-Gervais a joue la veuve d'Hector. II n'y

a eu de remarquable, dans le compliment de M. Dugazon, que

rimportance ridicule avec laquelle il a remercie le public des

bontes dont il daignait honorer toute sa famille, M"'^ Vestris et

M''" Dugazon ses soeurs. II s'est attendri sur ces liens du sang,

si precieux a tout ame sensible.

X. 26
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On a beaucoup applaudi un mot du compliment d^s Italiens,

parce que personne n'ignore combien il est vrai. Quand, selon

I'usage, tous les acteurs eurent salue le parterre par un couplet,

M"** Deschamps vint prendre Glairval par la main, et lui dit :

« Aliens, monsieur Glairval, vous qui savez sibien faire votre cour

aux dames, c'est a vous a leur adresser un compliment. » Gette

naivete fut applaudie avec un transport tout a fait scandaleux.

II y a quelque temps qu'on parlait, devant une vieille du-

chesse, de I'accueil indecent que plusieurs de nos belles dames

faisaient a Glairval, a Gaillot, etc : « Gomment ! des femmes de

qualite les recoivent famili^rement chez elles? Ah! fi ! quelle

horreur ! Mais, c'est atroce ! De mon temps, on recevait cela dans

son lit, dans son antichambre; mais chez soi... jamais! »

— Depuis le malheur arrive a I'Hotel-Dieu de Paris, il y a

environ dix-huit mois, on n'a cesse de s'occuper des moyens de

reparer les degats qu'avait occasionnes I'incendie^ Le plus mau~

vais parti qu'on put prendre etait, sans contredit, de le rebatir

dans le meme emplacement. Get etablissement, fait pour le sou-

lagement des pauvres, nuit egalement aux citoyens et aux

malheureux qui se refugient dans cette maison de charite, par sa

mauvaise administration et par le mauvais air qui infecte tous

les environs. On a reclame en vers et en prose contre tous ces

abus. On a presente differents projets; tous ont paru susceptibles

d'inconvenients aussi graves que ceux que Ton voulait eviter.

En attendant une reconstruction, on a, jusqu'a present, refugie

les malades en etat d'etre transportes a I'hopital appele I'hopital

Saint-Louis, destine ordinairement pour les maladies pestilen-

tielles. M. Petit, docteur en medecine, professeur d'anatomie et

de chirurgie au Jardin du roi, vient de publier un projet qui a le

voeu de tous les citoyens, et qui, en effet, parait remedier a tous

les convenients et a toutes les objections; et cependant il est

decide qu'il ne sera pas accepte.

Le projet de M. Petit forme un Memoire in-A" de seize pages,

a la fm duquel sont deux plans cotes. Apres avoir mis en prin-

cipe que les lieux bas, voisins des eaux, et exposes aux brouil-

lards, sont tres-malsains pour les malades; que I'exposition du

nord, d'apres le temoignage des medecins, d'apres les raisonne-

1. Voir pr6cedemment, p. 154.
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merits physiques et I'experience, est egalement contraire, il

designe, pour 1'emplacement le plus favorable a notre H6tel-Dieu»

un espace qui s'etend entre I'hopital Saint-Louis et le monticule

de Belleville. 11 pretend que la, etant a I'abri du nord, dans un

aspect agreable et sain, il serait eleve au-dessus de Paris, et

que, dans cette exposition, la capitale ne pourrait souffrir du

mauvais air, que les vents principaux en eloigneraient. Les eaux,

tr^s-salubres et tr^s-abondantes, selon lui, de Belleville et de

Menilmontant, suffiraient, et au dela, pour le service journalier,

surtout a raison des pentes naturelles.

II place les magasins d'approvisionnement a I'hopital Saint-

Louis, il y met aussi les maladies contagieuses ; il laisse subsister

pr^s de Notre-Dame un hospice pour les malades intransportables,

ou pour placer provisionnellement ceux qui pourraient I'etre

ensuite. Cette multiplication diminue, dit-il, les frais de con-

struction ; il doit meme en resulter un bien-etre et un service plus

soigne pour les malades. Mais il est probable qu'en multipliant

les cuisines, les maitres, inspecteurs, controleurs, officiers de

sante, on augmente cependant la depense habituelle. II est vrai

que par 1'entente de ses salles il y a une fois moins de gardiens

que dans I'ancien hopital.

II fait une peinture vive et trop vraie de I'etat actuel des

malades, de I'indecence et de I'horreur qui en augmentent les

maux. Dans son projet, chaque malade, ayant sa chambre et son

lit isoles, ignorera m^me le sort de son voisin. lis communique

ront au besoin, et auront une societe volontaire par la galerie. Le

malade, meme sans sortir de son lit, pourra faire tomber ou lever

le rideau, ouvrir et fermer sa fenetre. L'auteur veut toutes les

separations et les planchers en briques couvertes de magonnerie,

le moins de bois possible, des tuiles de fonte engagees dans les

mortaises, etc. Les six salles contiendront dix-huit cents malades.

On ne pent donner qu'une idee tr^s-imparfaite de cet admi-

rable projet; il faut avoir les plans sous les yeux pour le bien

comprendre. La totalite de son batiment forme une roue a six

rayons. L'emplacement du moyeu de la roue est vide, et, s'ele-

vant jusqu'au toit, forme un ventilateur perpetuel; les poeles

sont poses dans les extremites du cercle, et les tuyaux sont con-

duits jusqu'en haut, ce qui contribue encore a la salubrite des

salles, etc.
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Jusqu'a present, on n'a combattu ce projet que par un rai-

sonnement atroce. Cela ne se pent pas, dit-on ; les malades, sui-

vant ce plan d'hopital, y seraient si bien que Ton y viendrait en

foule, et Ton n'y pourrait suffire. Puisque Ton est reduit a balan-

cer ce pitoyable raisonnement avec la mani^re revoltante dont les

pauvres sont jusqu'aujourd'hui ce qu'on appelle secourus, pour-

quoi ne pas faire un reglement qui ne permette 1'entree des hopi-

taux qu'a ceux qui n'ont point d'asile ni le moyen de se procurer

des secours chez eux? Le nombre en est grand sans doute ; mais

il pent s'evaluer, et il n'excede pas ce qu'en peuvent contenir les

irois hopitaux subsistants par ce projet.

— 11 faut convenir qu'un homme qui aurait le loisir d aller

d'un quartier de Paris a 1'autre, a la recherche des aventures et

evenements extraordinaires, et d'en tenir journal, ne passerait

gu6re de semaines sans avoir quelques folies eclatantes et origi-

nales a noter. Mais, sans scruter I'interieur desmaisons et sans nous

Jeter dans ce dedale des histoires scandaleuses dont les suites ont

cause ici plusieurs evenements funestes, arretons-nous a des anec-

dotes plus gaies, plus aimables, qui ne font de mal a personne,

et qui meritent peut-etre toute 1'attention des gens de gout.

M. Le Tessier, receveur general des fermes de Lyon, homme
d' esprit, ayant la passion du theatre, et etant comedien de la tete

aux pieds, a imagine de former sa voix, naturellement flexible, a

lire tous les roles d'une pi^ce, en leur donnant a chacun le ton de

leur age et de leur caract^re. Cette mutation subite, sans charge

et sans saccade, est d'un effet surprenant, et produit une illusion

complete. Aucun des personnages n'est neglige ; tous font leur

effet. Son visage, qui passe subitement a 1'expression qu'il faut

rendre, est toujours juste. II joint a la perfection de la lecture

tous les petits accessoires du costume de la pi6ce qu'il lit. Deux

seances ont sulTi pour etabUr sa reputation, et bientot il n'a plus

ete question que de lui. II a ete retenu, d^s huit jours apr^s son

arrivee, pour tout le temps de son sejour. Nos princes ont voulu

rentendre, chacun a voulu l' avoir a souper ; c'est un delire com-

plete mais il faut avouer que rien n'est plus extraordinaire ni

plus agreable. Les pieces en prose sont principalement celles ou

M. Le Tessier excelle; et celles de toutes qui a eu le succes le

plus general est un drame de M. Mercier, intitule VHonnete

Indigent. 11 s'est permis d'y faire quelques changements qui ne
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rendent pas I'ouvrage meilleur, mais au moins qui abregent

raction, et qui font marcher la piece avec un peu moins de len-

teur. La plupart de ses auditeurs sont seduits par son debit ; ils

croient d'assez bonne foi la piece charmante, pour que je sois

convaincu que deux ou trois talents comme celui de M. Le Tessier

perdraient, en moins d'un an, le gout a Paris
;

je le pense tres-

serieusement. Geux meme a qui Ton n'en fait pas accroire sur le

merite de I'ouvrage qu'on lui entendlire ontun tr^s-grand plaisir

a telle scene, tel monologue qu'ils savent detestable : et qu'est-

ce que le mauvais gout, si ce n'est de se familiariser avec des

productions mal concues, mal digerees, et de les ecouter avec

plaisir ? Je crois que si le pedantisme pent etre admissible, ce

doit etre en mati^re de gout ; au moins doit-on y etre tres-scru-

puleux, car la ligne qui en fixe les bornes est si delicate, et j'ose-

rais dire si fugitive, et nous sommes si extremes dans nos admi-

rations et dans nos blames, que le petit nombre des oracles qui

dirigent les avis de la multitude ne saurait trop souvent nous

ramener aux vrais principes du beau et du bon. Je fais des voeux

pour que M. Diderot et M. Sedaine nous fassent des drames qui

expient les peches qu'ils ont fait faire a M. Mercier et autres, et

pour qu'ils les mettent promptement entre les mains de M. Le

Tessier, afm que nous puissions 1' entendre sans scrupule. 11 nous

restera cependant toujours celui d'abreger ses jours a chaque lec-

ture qu'il nous fera; car I'etat violent ou il est ensuite pendant plus

d'une heure ote infmiment du plaisir qu'on a a 1'entendre.

— Un jeune chanoine de Dijon nous a donne, il y a environ

deux ans, trois volumes de VEsprit de la Fronde . 11 vient de

faire paraitre la suite et la fin de cet ouvrage, en deux gros et

enormes volumes. 11 est impossible que ce trait de notre histoire

soit indifferent a tout bon Francais. Comme on a parle en detail,

dans ces feuilles, de VEsprit de la Fronde^ lorsque les deux pre-

miers volumes ont paru, nous nous contenterons d'annoncer le

succ^s des derniers; on en parle avec moins d'enthousiasme,

quoiqu'ils soient plus correctement ecrits que les precedents.

1. VEsprit de la Fronde est de Mailly, professeur aa college de Dijon; c'cst k

tort que plusieurs personnes attribuent cet ouvrage a Anquetil, auteur de l'Esprit

de la Ligue, Meister dit qu'on a parle en detail des deux premiers volumes de

VEspritdela Fronde, lorsqu'ils parurent (en 1772); il est bon de remarquer que

cet article ne se trouve pas dans ce qui precede. (B.)
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L'incertitude que nous laissent les contradictions de plusieurs

ecrivains entretient peut-etre la curiosite avec laquelle nous devo-

rons tout ce qui a rapport a ces temps de troubles, et ce que

nous croyons devoir augmenter nos lumi^res. II est certain, au

moins, que Tonne se lasse ni d'ecrire ni de lire tous les ouvrages

historiques depuis Henri IV jusqu'a nous. L'auteur de V Esprit

de la Fronde est royaliste dans ses opinions, sans enthousiasme

ni bassesse. Le plan et la marche de son ouvrage sont clairs, et

ses vues sont droites ; son style est tr^s-inegal ; ses narrations

sont souvent laches, et d'autres fois penibles ; ses tableaux sont

paralleles; ses critiques, et I'examen qu'il fait de nos auteurs

historiques, sont concis et pleins de chaleur. II ne se sert pas

toujours du mot propre. Par exemple, en parlant, dans ses pre-

miers volumes, des Memoire,s de Ghoisy, qu'il apprecie d'ailleurs

a sa juste valeur, il blame YindScence de son style. Le style de

Ghoisy pent etre trouve frivole, pueril, mais il n'est point ind^-

cent. On voit neanmoins qu'il ne manque au jeune chanoine que

d' avoir beaucoup ecrit pour ecrire Men. II y a meme deja plus

de correction dans son style : mais ses deux derniers'volumes ont

moins de chaleur ; ils ne sont, a bien le prendre, qu'une compi-

lation de nos auteurs connus ; cependant, a I'aide de plusieurs

manuscrits precieux et inconnus qui lui ont ete confies, il a jete

quelques clartes sur les intrigues, les motifs secrets et les tr^s-

petites causes des grands evenements qui rendent I'epoque qu'il

traite si interessante. II a enrichi son ouvrage de beaucoup de

chansons et de vers du temps, ce qui contribue a rendre cette

lecture aussi agreable qu' instructive.

— Le P. Dotteville, de I'Oratoire, vient de publier, en deux

volumes in-12, les Annales de Tacite^ en latin et en francais,

contenant les rdgnes de Claude et de Neron.

Nous devons au meme auteur la traduction de YHistoire de

Tacite. Ainsi ces deux ouvrages reunis, avec la Vie d'Agricola,

les Mociirs des Gennains^ et les six premiers livres des Annales

^

que nous a donnes I'abbe de La Bletterie, forment une traduc-

tion complete de ce qui nous reste de Tacite : c'est la meilleure

que nous ayons, puisque c'est la seule ; car celle d'Ablancourt

n'en est pas une. EUe nous a paru en general assez fidele, si Ton

pent appeler fidele une traduction qui rend avec exactitude les

idees, quelquefois meme les mots de 1' original, mais qui ne rend
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jamais ni I'energie, ni le caractere, ni le colons qui lui sont

propres. Le style clu P. Dotteville est plus simple, et par la meme
moins plat et moins bourgeois que celui de La Bletterie. Gepen-

dant, dans les endroits meme ou il semble avoir le mieux reussi,

on le trouve aussi loin de son model e qu'une gravure lourde et

s^che de quelque beau dessin de Michel-Ange ou de Raphael le

serait du dessin meme.
— La Nouvelle Clementine^ roman d'une trentaine de lettres,

par M. Leonard, est un ouvrage sans talent, sans plan et sans

genie. On y a ramasse d'ailleurs toutes les atrocites les plus

revoltantes de la conduite d'une mere jalouse de sa fille, et d'un

caractere naturellement feroce. Ge qu'il y a de singulier, c'est

que ce M. Leonard a le style et le ramage d'une jeune et jolie

femme sans idees ; ce qui forme un contraste fort bizarre avec le

sujet qu'il traite.

— Un roman de controverse etait une idee neuve, et aurait

donne aux sublimes verites qu'on veut demontrer une tournure

assez piquante; c'est ce qu'a concu M. Trois-fitoilesS et ce qu'il

n'a pu executer de mani^re a se faire lire. II vient de d6dier a

madame la dauphine un roman de ce genre, en trois gros volumes,

sous ce titre : le Cornte de Valmontj ou les ^garements de la

raison. Je lui promets que madame la dauphine n'aura pas la

patience d'en lire une ligne, et j'en suis fache; car ce M. Trois-

fitoiles, qui ecrit d'ailleurs tr^s-bien, est si mechamment pieux

qu'il serait bon que le petit plan de noirceur, cache sous sa pre-

tendue charite evangelique, parut dans toute son etendue aux

yeux de nos maitres, a qui il ose les adresser. II se sert de nom-
bres de passages tires des ouvrages de Buffon, d'Alembert, Rous-

seau, Voltaire, Helvetius, etc., pour prouver 1' existence de Dieu;

il en conclut qu'eux-memes ne peuvent quelquefois s'empecher

de la reconnaitre ; mais a la fm de son roman, il fait trouver dans

les papiers d'un grand qui etait disciple de ces philosophes, et

qui meurt dans les tourments qui caracterisent la fm des incre-

dules, un Plan de la vraie sagesse, qui est un libelle affreux

contre Helvetius, Diderot et Jean-Jacques Rousseau nommement.
Tout cela est d'un ennui a perir.

1. L'abb6 Gerard, ancien chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre , mort le

24 avril 1813. (B.)
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— Histoire des modes francaiscs^ ou Rh'olution du costume

en France depuis Vetahlissement de la monarchie jusqua nos

jourSj contenant tout ce qui concerne la tcte des Francais. avec

des recherches sur Vusage des chevelures artificielles chez les

ancienS; en deux volumes in-12'.

Contenant tout ce qui concerne la tcte des Francais! Sij'etais

censeur, je ii'eusse jamais laisse passer ce titre, et je n'aurais

point eu de repos qu'on ne I'eut lacere et brule comme injurieux

a toute la nation en genei'al, et a plusieurs de ses membres en

particulier.

Une histoire de nos modes pourrait 6tre un ouvrage tres-

philosophique, tres-curieux et tres-instructif. Gelle de nos lois

serait beaucoup moins propre a peindre nos opinions, nos gouts

et nos moeurs, puisque nos lois nous viennent des Francs et des

Romains et qu'en y regardant de pr^s, il n'y a gu^re que nos

modes qui nous appartiennent et qui nous donnent une si grande

superiorite sur toutes les autres nations de 1'Europe.

Notre auteur n'a vu son sujet ni en philosophe ni en politique

;

il s'est contente de faire une compilation assez insipide de tout

ce qu'il a trouve dans nos vieux auteurs sur les differentes revo-

lutions de la coiffure. L' article sur la chevelure artificielle des

anciens nous a paru le moins mal fait. On y apprend que, dans

r histoire sainte, la premiere perruque dont il soit question est

celle que la fille de Saiil employa pour sauver la vie a son epoux.

Ce fut une peau de chevre garnie de son poil. Si Ton s'en rap-

porte a Glearque, disciple d'Aristote, c'est aux Japiniens, peuple

de la Pouille, livre a toutes sortes de voluptes, qu'il faut attribuer

la premiere invention des chevelures artificielles.

Nous ne devons pas negliger cette occasion de remarquer que

la poudre rousse ou blonde continue a jouir de la plus grande

faveur. Nous n'aurons point la temerite d'approfondir une ques-

tion si delicate ; mais au risque de passer pour encyclopediste ou

pour fauteur de toutes les heresies nouvelles, nous dirons qu'en

general il semble que 1' usage de la pommnade ayant rendu celui

de la poudre necessaire, on a bien fait, au moins, de lui donner

une couleur moins triste, moins fade et moins etrange que celle

de la farineou de I'amidon.N'etait-il pas ridicule de voir destetes

1. Par G.-F.-R. Mole.
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cle quinze ans couvertes de tous les frimas de la vieillesse et de

I'hiver? Puisqu'il est recu de peindre le visage de la maniere qui

fait ressortir le mieux le caractere de physionomie qui plait, pour-

quoi ne preterait-on pas de meme aux cheveux la couleur qui

sied le mieux aux traits et au teint de ce visage ? La perfection

dans tous les arts n'a que deux principes, I'imitation de la belle

nature, 1'ensemble et I'harmonie.

La mode des aigrettes et des plumes reprend depuis quelques

mois. Les femmes en surchargent leurs coiffures. M"^" de Bouf-

flers dit que cela ressemble a un demenagement. Mais y a-t-il

beaucoup de coquetterie a etaler ainsi sur la tete tout ce qu'il

pent y avoir dedans ? Et n'est-ce pas la de ces choses qu'il fau-

drait laisser deviner ?

— OEiwres de Charles Dn Moulin, ceUbre jurisconsulte, nou-

velle edition en cinq volumes in-folio. On pourra souscrire pour

cet important ouvrage jusqu'au l*^'" aout 177/i, chez Guillaume

Desprez, a Paris, et chez tous les principaux libraires du royaume

et des pays etrangers. Le prix de la souscription est de quatre-

vingt-dix livres. Le premier volume paraitra dans le courant de

juillet. G'est ce fameux Du Moulin qui, par son commentaire sur

I'edit des petites dates, obligea la cour de Rome a souscrire enfm

a la paix que la France lui avait si souvent et si inutilement pro-

posee. En le presentant a Henri 11, Anne de Montmorency luiren-

dit ce glorieux temoignage : « Sire, ce que Yotre Majeste n'a pu

faire avec trente mille hommes, ce petit homme I'a acheve avec

un petit livre. »

— 11 parait depuis quelques jours un ouvrage sur la nouvelle

artillerie, qui fait beaucoup de bruit et qui a un tres-grand

success II est imprimp sans nom d'auteur et signe seulement

Ji***, ci-devant lieutenant au corps royal dartillerie . On I'at-

tribue a M. de Gribeauval. On presume que cet ouvrage a ete

fait par ordre du gouvernement et jete dans le public pour le

preparer sur la reforme que Ton projette de faire dans I'artillerie.

II y a quelques annees qu'il parut un ouvrage sous le nom de

feu M. de Valliere. II etait intitule Traite de la defense des places

1. Ce livre, que Meister ne designe pas autrement, est inconnu aux biblio-

graphes. Le seul ouvrage imprime de Gribeauval (Tables des constructions des

principaux attirails de Vartillerie, Imp. royale, 1792, 3 vol. in-4") est minutieu-

.«(ement decrit par Querard.
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par les contre-mines^ avec des Hflexions sur Ics principes de

Vartillerie^ . Tout le monde I'attribua alors a son fils, M. le mar-

quis de Valliere. Le nouvel auteur nie fortement que deux hommes

d'un merite aussi reconnu puissent etre auteurs d'une produc-

tion aussi absurde. II releve toutes les erreurs et meme les inep-

ties dont elle est remplie; et en se declarant le defenseur et I'ad-

mirateur de MM. de Valliere, il met en pieces leur ouvrage. Gelui

de M. de Gribeauval passe pour etre ecrit avec beaucoup de clarte,

et Ton ne doute pas que son systeme pour la reformation de I'ar-

tillerie n'ait la preference sur tons ceux qui ont ete presentes a

MM. les marechaux de France dans les assemblies qui se tiennent

chez eux depuis un mois pour cet objet.

— Reponse de Vauteur de VEssai general de tactique ii une

critique intituUe Remarques sur VEssai g^n^ral de tactique^ et

inseree dans le Journal littdraire de Berlin. Pour bien apprecier

et la force des objections faites a M. de Guibert et la solidite de

ses reponses, il faudrait avoir une infinite de connaissances qui

nous sont etrang^res. Tout ce que nous en savons, c'est que la

critique, quoique peu repandue, a fait la plus grande sensation

dans ce pays-ci, et que la reponse n'en a fait aucune. L'obser-

vateur de Berlin reproche a M. de Guibert de prendre souvent le

ton trop avantageux pour un jeune homme de vingt-sept ans. II

repond qu'il en a trente. II lui fait remarquer encore que I'Oder

coule en Silesie, et qu'ainsi il n'est pas trop aise de le comprendre

lorsqu'il dit : que Varm^e prussienne passa de la SiUsie sur

rOder. A cela M. de Guibert repond que c'est une faute d'im-

pression et qu'il a voulu dire de VElhe sur VOder. Ges deux ar-

ticles, qui sont a notre portee, nous ont paru d'une dialectique

merveilleuse.

— M. Blondel, architecte du roi et professeur royal d' archi-

tecture, plein de zele pour la gloire de son art, concut, il y a deux

ans, le projet de rendre ses connaissances particulierement utiles

aux gens du monde. II espera que ses observations pourraient

servir a arreter les progres du mauvais gout, qui emploie tons

les ans tant de millions a executer les plans les moins corrects et

souvent les plus bizarres. Absolument livre a cet ouvrage, il est

mort, pour ainsi dire, en le terminant. II paraitra dans peu de

1. Paris, 1768, in-S".
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semaines en deux volumes in-8° sous le litre : VHomme du

monde ^clair^ par les arts. Quoique M. Blondel n'ait pas ele tou-

jours fort heureux dans 1' application de ses propres principes, il

a laisse la reputation d' avoir connu mieux que personne les grands

modeles de I'antiquite, et d' avoir approfondi avec beaucoup d' es-

prit toutes les regies de I'art. Son livre sera suivi de notes histo-

riques sur laplupart des artistes qui se sont distingues dans 1'Eu-

rope depuis plus d'un si^cle.

— Nous venons d'apprendre, en fmissant cette feuille, que

M. Goezman, convaincu d'avoir commis un faux dans I'acte bap-

tistaire d'un enfant dont il s'etait declare le protecteur, dont il est

probablement le pere, a ete condamne au blame, et son office

declare vacant. L'accusation intentee centre lui dans le cours du

proces en a ete disjointe au jugement. On dit aussi que la seule

ressource sur laquelle M. de Beaumarchais osait encore fonder

quelque espoir vient de lui etre interdite. Qu'il va lui en couter

de larmes ameres pour avoir eu le plaisir de faire rire quelques

moments le public aux depens de ses ennemis

!

AVRIL.

Les Comediens francais nous preparent, dit-on, plusieurs nou-

veautes tragiques pour la rentree des spectacles. L'une est une

pi^ce en cinq actes et en vers, de M. de La Harpe, et se nomme
les Barmecides ^

. EUe a ete lue dans plusieurs societes ; elle y a

eu le plus grand succes, ce qui n'est pas toujours un presage sur

des applaudissements du public assemble. Ces lectures ne s'etant

faites que dans I'interieur des societes de M. de La Harpe, nous

1. Les Barmecides ne furent representes que le 11 juillet 1778, et sans succes.

Voltaire, qui en avait precedemment entendu une lecture, ne fut pas de ceux qui

predirent un brillant avenir a cette piece : « Mon ami, dit-il a I'auteur, cela ne

vaut rien : jamais la tragedie ne passera par ce chemin-la. » La Harpe fut tr^s-

pique du mot, et, oubliant ce qu'il devait a Voltaire, s'en vengea dans le Met cure

sur sa Zulime. (T.)
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n'en avons entendu parler que trop superficiellement pour ris-

quer d'en rendre compte.

L' autre nouveaute, et qui vraisemblablement passera la pre-

miere, est une tragedie en quatre actes et en vers intitulee Lori-

dan *, par M. de Fontanelle, auteur de la Gazette litt^raire de^

DeuX'Pouts.

Mais ne voila-t-il pas le triste Arnaud de Baculard qui reclame

ce Loredan 1 II vient de faire imprimer un drame en cinq actes

et en vers, intitule M^rinval^ qui est en effet le meme sujet, et

qui a au moins le merite d'etre mieux versifie et de ne point pe-

cher par le costume. La sc^ne est dans les environs d'une ville

de France au lieu d'etre a Venise; et, pour ne point deroger a

sa maniere, le Baculard a seulement renforce son ouvrage'd'une

teinte de noir le plus fonce possible. A la tete de cette nouvelle

production se trouve une longue preface passablement ridicule,

oil il fait des efforts pour nous persuader que nous avons tort de

rire, que le gout de la gaiete, de la plaisanterie et du style co-

mique perdra la nation. II fmit par un avertissement doux du

plagiat de M. de Fontanelle. Gela va faire I'objet d'une querelle

litteraire, qui ne sera gufere plus interessante que Loredan et

Mdrinval^ mais dans laquelle le pauvre d'Arnaud pourrait bien

manquer son but, puisqu'il nous appr^te a rire a ses depens.

M. de Beaumarchais aurait pu dire de lui ce qu'il a dit de Ber-

trand d'Airolles, que « cet homme a le secret de dire toujours le

contraire de ce qu'il veut. »

« II faut avouer, dit M. d'Alembert, que personne n'a mieux

reussi dans le genre triste que Baculard ; car toutes les fois qu'on

a lu quelque chose de lui, on est bien fache. » II s'est surpasse

dans Mdrinval', car il est impossible de I'avoir lu sans etre au

desespoir.

Ah! monsieur d'Arnaud, combien vous avez fait de progr^s-

depuis le temps ou vous chantiez le cul channant^ le cul vain-

queur de Manon, ce cul qui n'avait point de tabouret chez la

reine, mais des autels dans voire cceur^, Vous n'etiez pas fort

gai, meme en vos delires anacreontiques, mais du moins n'aviez-

1. Loredan ne fut represente que le 19 fevrier 177G. II parut la meme annee,

in-S". (T).

2. Reminiscence de la celebre EpUre a Manon: voir OEuvres choisies de

d'Arnaud, Berlin (Paris), 1751, t. Ill, p. 57.
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vous pas encore decouvert que la gaiete est la mort du genie et

la tristesse son veritable element.

Avant que vous eussiez prononce cet oracle nouveau, nous

avions toujours cru que la tristesse, loin de nourrir le genie,

n'etait propre qu'a I'eteindre, qu'elle pouvait meme nuire a la

vraie sensibilite, qui ne se montre jamais avec plus d'interet que

dans les ames fortes et courageuses ; car enfm sommes-nous bien

touches des pleurs d'un enfant gate ou d'une femme faible? Mais

qui pent voir les larmes d'Achille ou la douleur de Niobe sans

etre attendri?

Nous croyons avoir devine votre secret. Vous avez senti que

I'habitude de la tristesse fletrit I'ame et que, dans cet etat, il n'y

a plus que des atrocites capables de I'emouvoir. Or, ce sont ces

atrocites qui flattent votre gout. Vous leur voulez du bien, vous

leur avez consacre vos jolis talents. Et c'est pour en assurer le

succ^s que vous voudriez bien disposer nos ames a en sentir le

charme et la douceur. Vous avez compris que I'habitude de la

tristesse ote a I'esprit toute espece d'interet et de vivacite. En

I'inspirant a vos lecteurs, vous esperez avec raison qu'ils vous

pardonneront la monotonie de vos jeremiades et ce vide d'idees

qui caracterisent toutes vos productions. En verite, cela nous

parait admirablement bien vu.

Je ne connais qu'un seul livre dans le monde foncierement

triste avec beaucoup desprit. Ce sont les Nuits d'Young, et,

malgre toutes les sombres beautes dont il est rempli, j'en trouve

la lecture assommante. Je ne sais plus dans quel journal ou dans

quelle preface on lui fait I'honneur de le mettre en parallele

avec vous, mais il est clair que ce n'est qu'une mauvaise plai-

santerie. Pour ressembler a Young, suffit-il d'etre maussade et

de faire du noir pour le plaisir d'en faire? C'est apeu pres comme
si Ton disait que, pour ressembler au plus beau negre des cotes

de Guinee, il suffit d'etre barbouille de suie et de charbon.

Monsieur Baculard, il ne faut rien vous cacher. J'ai vu des

gens assez ridicules pour soutenir que votre tristesse n'est guere

plus naturelle que votre genie ne I'etait autrefois, que c'est un

abus depenserqu'etre triste ou qu'etre touchant soit precisement

la meme chose; qu'a force d'accumuler des atrocites et des hor-

reurs invraisemblables, vous ne produisez ni chaleur ni veritable

interet; qu'enfm I'art se refuse a des tableaux qui revoltent la
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nature et rhumanite, et que les Muses, dont Temploi est d'adoucir

nos moeurs, ne doivent pas travailler a les rendre plus barbares

et plus feroces.

Vous vous promeniez cet hiver aux Tuileries; vous meditiez

sans doute quelques nouveaux projets pour grossir votre recueil

d'£preuveSy et vous vous demeniez en consequence d'une etrange

maniere. « Le voyez-vous, me dit quelqu'un qui le reconnut, ^

d'Arnaud vient ici remplir sa glaciere... » II y a lieu de presumer

que M&rinval en est sorti, et que vos provisions ne sont pas encore

epuisees. Mais il est bien temps de vous quitter.

II en est du genre triste, si fort a la mode aujourd'hui, comme
de ce mal dont 1'Europe vient de gratifier les pauvres habitants

d'Otaiti. Les nations les plus voisines se reprochent mutuellement

de se I'etre communique. Les Anglais disent qu'il leur vient de

France; nous pretendons qu'il nous vient d'eux. Ge qu il y a de

sur, c est que la contagion augmente tous les jours.

Le luxe qui enerve insensiblement toutes nos facultes, le des-

potisme religieux qui en Qbranle les premiers ressorts, le despo-

tisme politique qui les affaisse en detail, la philosophie moderne

qui, en faisant de vains efforts pour nous eclairer, n'a presque

servi jusqu'a present qu'a detruire d' utiles prejuges et de douces

illusions, toutes ces causes, quelque opposees qu'elles soient en

elles-memes, semblent se reunir pour multiplier les hommes de

genie a la maniere de M. Baculard.

Je sais que la grande communication qui a lieu aujourd'hui

entre les differents peuples de 1' Europe a contribue beaucoup a

augmenter nos connaissances et nos lumieres; mais je doute

qu'elle ait ete favorable aux progres des arts et de la vertu.

N'est-ce pas ce que nous pouvons observer tous les jours en re-

gardant autour de nous? Si le frottement continuel de la societe

raffme I'esprit et le langage, il affaiblit I'elan du genie, il retre-

cit les ames, il refroidit le coeur et 1'imagination, il accoutume

les yeux a voir le bien comme le mal avec indifference', cor-

rompt bientot la purete des moeurs et eteint le caractere national.

Le theatre de Shakespeare pent etre excellent pour les An-

glais ; mais il n'y a que celui de Gorneille et de Racine qui soit

bon pour nous, et il me semble que nous n'avons pas trop a nous

plaindre de la part qui nous est echue. Lorsque les Anglais ont

voulu imiter la regularite de nos drames, ils ont paru faibles et
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froids. Lorsqu'a notre tour nous avons voulu hasarder de les

prendre pour guides, nous n'avons ete qu'atroces, extravagants,

sans energie et sans originalite. Ne forcons point, dit le bon La

Fontaine,

Ne forgons point notre talent,

Nous ne ferions rien avec grace.

Cela est si vrai que, dans la plupart des pieces imitees de

1' anglais, nos auteurs ont encore encheri sur les defauts de leur

modele. Or, rien ne prouve mieux combien cette imitation nous

est pen naturelle qu'une charge si ridicule.

On dirait vraiment que nous rougissons tons en Europe d'etre

de notre pays, et que nous travaillons de concert a efiacer toutes

les nuances nationales qui pourraient encore nous distinguer.

Rien n'est plus plaisant, ce me semble, que le commerce de

travers et de ridicules etabli depuis quelque temps entr6 la France

et I'Angleterre. II a commence des la revocation de I'edit de

Nantes, mais il n'a jamais ete plus florissant qu'aujourd'hui. II

faut bien qu'il ait commence des lors, puisque, dans une piece

assez ancienne du theatre anglais, une petite-maitresse, mecon-

tente de sa femme de chambre, dit : u G'est une chose affreuse!

la persecution a done cesse en France ; on ne trouve plus de Fran-

caises pour etre bien servie... » Aujourd'hui, nous faisons autant

de cas des postilions anglais qu'on en fait en Angleterre de nos

pauvres huguenotes ; nous avons pour leurs chevaux, pour leur

punch et pour leurs philosophes le meme gout qu'ils ont pour

nos vins, pour nos liqueurs et pour nos filles de theatre; nous

n'apprenons pas avec moins d'empressement leur langue qu'ils

en ont a apprendre la notre ; nous traduisons tons leurs romans,

ils nous rendent le meme hommage avec une complaisance sans

egale ; nous ne voulons que de leur acier, ils aiment infmiment

notre argent ; nous ne pouvons plus souffrir que les voitures, les

jardins, les epees a I'anglaise, ils n'estiment que nos ouvriers, et

surtout nos ebenistes et nos cuisiniers ; nous leur envoyons nos

modes pour prendre les leurs ; nos philosophes ne vantent que le

gouvernement repubUcain, les leurs cherchent a venger sourde-

ment les droits de la monarchic ; nos drames larmoyants sont plus

courus a Londres qu'a Paris, et Romeo et Beverley attirent ici

plus de monde que les chefs-d'oeuvre de Racine et de Gorneille.
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Enfiii, il semble que nous ayons pris a tache de nous copier mu-
tuellement pour effacer jusqu'aux moindres traces de nos an-

ciemies haines. S'il n'en coutait qu'un peu plus de ridicule aux

deux royaumes, il serait trop heureux sans doute d'acheter a ce

prix une paix eternelle.

— Depuis quinze jours on ne pense, on ne reve plus a Paris

que musique. G'est le sujet de toutes nos disputes, de toutes nos

conversations, Tame de tons nos soupers ; et il paraitrait meme
ridicule de pouvoir s'interesser a autre chose. A une question de

politique, on vous repond par un trait d'harmonie ; a une re-

flexion morale, par la ritournelle d'une ariette; et si vous essayez

de rappeler I'interet que produit telle piece de Racine ou de Vol-

taire, pour toute reponse on vous fait remarquer I'effet de I'or-

chestre dans le beau recitatif d'Agamemnon. Est-il besoin de dire

encore apres cela que c'est Vlphigenie de M. le chevalier Gluck

qui cause 'toute cette grande fermentation? Elle est d'autant plus

vive que les avis sont extremement partages, et que tons les par-

tis sont animes de la meme fureur. On en distingue surtout trois

:

celui de I'ancien opera francais, qui a jure de ne point recon-

naitre d'autres dieux que Lulli et Rameau ; celui de la musique

purement italienne, qui ne veut croire qu'au chant des Jomelli,

des Piccini, des Sacchini ; enfm celui du chevalier Gluck, qui pre-

tend avoir trouve la musique la plus propre a Taction theatrale,

une musique dont les principes ne sont puises que dans la source

eternelle de I'harmonie et dans le rapport intime de nos senti-

ments et de nos sensations ; une musique qui n'appartient a au-

cun pays, mais dont le genie du compositeur a su adapter le style

a I'idiome particulier de notre langue. Ge dernier parti se glorifie

deja d'une illustre conversion. Jean-Jacques est devenu le plus

zele partisan du nouveau syst^me; il a declare, avec ce renonce-

ment a soi-meme si peu connu de nos sages, qu'il s'etait trompe

jusqu'a present; que 1' opera de M. Gluck renversait toutes ses

idees, et qu'il etait aujourd'hui tres-convaincu que la langue

francaise pouvait etre aussi susceptible qu'une autre d'une mu-
sique forte, touchante et sensible.

Le parti ultramontain ne pent pas refuser a notre nouvel

Orphee une connaissance profonde des secrets de I'harmonie;

mais il lui refuse la partie du chant ou de la melodie ; il lui re-

proche ce qu'on appelle en Italie le coup de pied du cheval. II
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trouve que les motifs de ses airs sont presque tous ou communs

ou bizarres, et que les plus agreables manquent leur effet, faute

d'etre assez developpes. Ses 'accompagnements, a leiir gre, sont

purs, mais monotones; son recitatif, penible et lourd.

Les vieux piliers de I'opera francais orient qu'on nous fera

perdre le genre ou nous avons reussi, sans nous en donner un

meilleur. lis se plaignent qu'au lieu de dormir tranquillement,

selon I'usage, durant la scene, ils sont obliges de I'ecouter, vu

qu'il n'y a que cela d'interessant..., les ballets etant les plus insi-

pides du monde : les ballets, qui devraient faire a jamais la gloire

et les delices de ce spectacle

!

Quelque opposes que paraissent tous ces jugements, ils s'ac-

cordent du moins, ce me semble, a prouver que M. Gluck s'est

eloigne des routes connues et qu'il a ouvert aux artistes une car-

riere toute nouvelle; c'est une entreprise qu'on ne tente guere

sans y etre determine par 1'ascendant d'un genie superieur.

Un ouvrage qui excite autant de mouvement, autant d'interet,

autant de contrarietes meme que I'opera nouveau, n'est surement

pas un ouvrage mediocre ; ceux qui en disent le plus de mal sont

forces d'y reconnaitre de grandes beautes, et les spectateurs les

moins exerces a en sentir le prix Font entendu avec une espece de

surprise dont leur critique ou leur ignorance ont paru etourdies.

A la premiere representation, qui fut donnee le mardi 19, il y
eut beaucoup de morceaux fort applaudis, mais 1'ensemble fut recu

assez froidement, soit que le beau, le sublime ne nous touche que

faiblement lorsque 1' habitude ou la reflexion ne nous ont pas en-

core appris a le discerner, soit que le denoument, qui est faible,

et le ballet de la fm, qui n'a rien de saillant, aient refroidi le

spectacle. Mais, a la seconde representation, I'opera fut aux nues,

et Ton demanda pendant une demi-heure I'auteur, qui ne parut

point. 11 continue a etre suivi avec beaucoup d'empressement, et

il se soutiendra sans doute tant que M"^ Arnould pourra chanter.

Elle rend le role d'Iphigenie comme il n'a peut-etre jamais ete

rendu a la Gomedie-Francaise, et elle chante non-seulement avec

toute la grace que nous lui connaissons depuis longtemps, mais
meme avec une justesse infmie, ce qui lui est moins ordinaire. II

semble que le chevalier Gluck ait devine precisement le caractere

et la portee de sa voix, et qu'il y ait approprie toutes les notes de
son chant. Larrivee ne chante pas avec moins d'expression qu'elle,

X. 27
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mais il a saisi, ce me semble, avec moins de finesse 1' esprit de

son role ; il a plus d'emportement que de chaleur et de dignite, et

ce n*est point la le fier, le superbe Agamemnon. Le Gros crie a

tue-tete avec la plus belle voix du monde, mais il est impossible

de reconnaitre Achille sous ses traits : rien de plus gauche, de

plus lourd que sa figure, si ce n'est sa mani^re de jouer. M"« Du-

plan serait une assez belle Glytemne§tre, si sa voix etait plus juste

et plus flexible ; mais ce defaut nous fait perdre plusieurs idees

heureuses de son role, ou nuit du moins a leur effet.

Nous n'avons rien dit encore des paroles d'/phigMCy parce

que personne n'en parle. La musique absorbe toute 1' attention du

spectateur; il n'en reste plus pour le poeme. G'est M. du Rollet,

commandeur de Malte, qui en est I'auteur. II a suivi, a pen de

chose pr^s, le plan de Racine, en retranchant seulement I'episode

d'firiphile. On ne pouvait suivre sans doute un meilleur modele

;

mais, s'il est permis quelquefois de prendre le bien d'autrui,

n'est-ce pas un attentat impardonnable de ne le prendre que pour

le gater ? M. du Rollet n'a pas seulement decoupe un des plus beaux

tableaux de notre ancien theatre pour le placer dans un cadre

etranger, il I'a barbouille d'une etrange mani^re, en conservant

tantot les vers de Racine, et tantdt en y substituant les siens;

en faisant dire a Agamemnon ce qui ne convient qu'^ Glytem-

nestre et a Glytemnestre ce qui ne convient qu'a Agamemnon; en

mettant dans la bouche d'Iphigenie, lorsqu'elle parle a Achille,

les memes choses qu'elle dit, dans la tragedie, de sa rivale, etc.

Gependant tout cela s'arrange, parce que faction marche assez

rapidement et que la musique en developpe les situations les plus

touchantes avec une verite et une chaleur de sentiment qui ne

laissent point apercevoir les negligences et la maladresse du

poete. II n'y a que le denoument dont on a de la peine a suppor-

ter fineptie et I'invraisemblance. Au lieu du beau spectacle indi-

que dans Racine, on voit arriver Achille avec ses soldats, qui en-

leve Iphigenie au pied de I'autel et qui defie tons les Grecs de

I'arracher d'entre ses bras. Galchas, qui venait tout a I'heure de

declarer aux Grecs que la volonte irrevocable des dieux deman-

dait le sang de la fille d'Agamemnon, change soudain d'avis et

les assure prudemment que le ciel est satisfait; on jette une pe-

tite fusee sur le bucher et tout est dit. Ge tour d'adresse a ete si

generalement critique qu'on travaille dans ce moment a le chan-
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ger. On verra paraitre Diane dans les nues, le ciel s'expliquera

avec plus de dignite, et Iphigenie n'aura plus I'air de devoir ses

jours a la frayeur du fourbe Galchas.

Mais nous nous sommes deja trop etendu sur ce nouveau

phenomene de notre theatre lyrique. M. I'abbe Arnaud a epuise

tout ce qu'on pent en dire de plus interessant dans une lettre qui

est imprimee dans la Gazette de litterature *.

— Projet de riforme pour le colUge de Genive^ par M. de

Saussure, professeur en philosophie. Gette brochure fait beau-

coup d'honneur aux sentiments et aux vues patriotiques de I'au-

teur, connu deja par de savantes observations de physique et

d'histoire naturelle et par plusieurs voyages entrepris pour le

progres des sciences et particulierement de la botanique. II y
expose avec beaucoup de raison et de simplicite les abus de 1' in-

stitution actuelle et la methode la plus propre a les prevenir. Ges

abus sont communs a la plupart de nos educations publiques, et

la raison en est simple : I'etablissement de presque tous nos col-

leges en Europe remonte au temps ou il n'y avait que les jeunes

gens destines a I'eglise qui s'appliquassent aux etudes. On diri-

geait done toutes les instructions vers ce but-la. On se bornait a

enseigner les langues savantes, le catechisme et la partie de I'his-

toire et du droit necessaires a un theologien. Le reste n'etait

compte pour rien ou n'etait traite que comme un hors-d'oeuvre.

La theologie absorbait tout. G'etait la science par excellence, la

science a la mode. Gomment ne I'eut-elle pas ete? On n' avait be-

soin que de ce grimoire-la pour faire de Tor et pour gouverner

le monde. La revolution qui se fit au commencement du xvi^ si^cle

diminua considerablement le pouvoir et I'autorite de MM. les

theologiens ; mais la theologie se maintint encore quelque temps

dans toute sa vogue. II fallait bien I'etudier pour defendre les

anciennes opinions ou pour accrediter les nouvelles. N'est-il pas

fort naturel qu'une partie de la societe passe sa vie a raisonner

sur I'objet pour lequel 1'autre s'amuse a se battre et a s'egorger?

II n'y a qu'un interet assez puissant pour remuer les grandes

passions de I'homme qui soit capable de mettre les esprits en

mouvement et de les porter plutot d'un cote que d'un autre.

1. Cette lettre, adressee a M™« d'Augny, et une autre a M™* de B., ont et6

r6imprimees tome II, p. 363 et suivantes, des OEuvres completes de I'abbe Arnaud
(1808, 3 vol. in-8»).



420 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

A force de disputer, on se lasse egalement d'avoir tort et d'a-

voir raison. La puissance theologique est tombee comme doivent

tomber toutes les puissances de la terre qui se trouvent divisees

contre elles-memes ; et le moment le plus brillant de son regno

a ete celui qui a prepare sa chute. Des augures qui ne s' enten-

dent plus cessent d'en imposer, et, en voulant triompher chacun

de leur cote aux depens de leur parti adverse^ nos athletes ont

decouvert tour a tour la faiblesse et I'ineptie de leur art et de

leurs pretentions.

Aujourd'hui qu'avec des connaissances reelles, de Tindustrie

ou de r intrigue et des talents aimables, on reussit mieux dans le

monde qu'avec la Somme de Thomas d'Aquin et le Droit canon,

nous voudrions bien renoncer aux methodes de nos aieux et for-

mer de nos enfants des hommes et des citoyens, au lieu d'en faire

des devots ou des docteurs mitres.

M. de Saussure etablit pour principe que s'il n'y a aucune

science qui soit entierement a la portee des enfants, il y a dans

toutes quelques elements, quelques notions premieres qu'il se-

rait aise de proportionner a leur capacite. En les leur ensei-

gnant, on reunirait le double avantage de varier leurs occupations

et d' observer celles auxquelles la nature peut les avoir plus par-

ticulierement destines. On les preparerait encore ainsi pen a peu

a recueiUir tons les materiaux dont ils peuvent avoir besoin a

mesure que leur esprit se fortifie et se developpe.

II deplore avec beaucoup de raison le temps precieux que

Ton perd a apprendre une langue que la plupart des enfants ou-

blient des qu'ils ont quitte leurs classes ; mais je ne puis approu-

ver ce qu'il dit a cette occasion sur la Mcthode des interlincaircs,

si fort vantee par I'abbe de Radonvilliers, et avant lui par M. Du-

marsais. Quelque facile, quelque seduisante qu'elle paraisse en

theorie, je ne I'ai jamais vu employer avec succes
;
je suis per-

suade au contraire qu'elle detourne I'attention des enfants du

genie propre de la langue qu'on veut leur enseigner, et qu'elle

leur ote cet instinct qui seul peut les rendre vraiment sensibles

aux beautes caracteristiques de chaque idiome. Un jeune homme
qui n'aura appris le latin qu'avec le secours des interlineaires ne

lira jamais que la traduction de Virgile, meme en n'ayant que

I'original sous les yeux, parce qu'il n'aura point acquis I'habitude

de penser dans une autre langue que la sienne. Nos tetes sont si
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singulierement organisees, notre maniere de voir et de proceder

dans tout ce que nous faisons depend presque toujours de la pre-

miere association de nos idees.

Quelque excellent que soit le projet de M. de Saussure, je

doute qu'on soit fort empresse a I'executer. Sous pretexte de ne

pas oser changer un etablissement fonde par Calvin, on cher-

chera a se dispenser d'une reforme qui tendrait a nourrir et a

augmenter I'esprit d'egalite qui parait si conforme a la constitu-

tion actuelle de Geneve, mais qui ne s'accorde guere avec les

moeurs que le luxe et la richesse y ont introduites. Les patriciens

pretendus de cette petite republique n'ont pas envie que le peuple

y soit plus instruit qu'il ne Test deja. lis se sont apercus dans

les derniers troubles qu'il ne I'etait que trop, et ils ont juge que

cela n'etait bon a rien.

— Observations siir le cartcsiamsine modernc, pour scrvir

(Vcdaircisscment cm livre de Vhypothcse dcs petits tourbillons^

par M. de Keranflech. II est a presumer que ce petit ouvrage

demeurera aussi obscur que celui auquel il doit servir de com-

mentaire. M. de Keranflech pretend substituer aux tourbillons de

Descartes, composes des trois matieres : subtile, globuleuse et

rameuse, d'autres grands tourbillons subdivises en d'autres infi-

niment petits, composes d'autres encore infmiment moindres et

pareillement composes d'un ordre de subalternes, ainsi de suite

a I'infmi, ou autant qu'il a plu a Dieu de'pousser la division de la

matiere. On sait que ce fut a peu pres la le seul systeme de M. de

Molieres et de M. de Gamaches ; et nous doutons que le style

bas-breton de M. de Keranflech lui procure beaucoup plus de

faveur qu'il n'en a trouve jusqu'k present. Depuis que la philo-

sophie de Newton a penetre en France, nous preferons 1'expe-

rience la plus simple, pourvu qu'elle soit juste, aux plus beaux

reves de metaphysique. Cela n'empeche pas qu'on ne rende au-

jourd'hui plus de justice que jamais au merite de Descartes. On
lit peu ses ouvrages, mais la celebrite de son nom augmente tous

les jours. On sent tout ce qu'on doit aux lumieres qu'il a repan-

dues sur son si^cle ; on sent qu'il fut infmiment superieur a ses

propres opinions, et, quelque chimeriques quesoient ses mondes,

on n'en admire pas moins I'esprit createur qui les inventa. II

est des erreurs oil Ton decouvre sans doute plus de profondeur

de genie que dans les decouvertes les plus exactes.
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— A la seance de I'Academie des sciences du 13 de ce mois,

M. d'Alembert lut VEloge de M. de La Condamine^ ou plutot

rhistoire abregee de sa vie, par M. de Gondorcet, I'un des

membres de cette Acadeiiiie. Ge morceau a eu le plus grand

succ^s et le plus merite. II est ecrit sans emphase ; le style, sans

etre recherche, est plein d' esprit. Quelques phrases un peu lon-

gues, quelques exagerations deplacees, une description un peu

trop poetique de la douleur de M™^ de La Gondamine : voila a quoi

pent se reduire la critique la plus severe d'un ecrit de cent cin-

quante pages, qu'on trouve encore trop court lorsqu'il est acheve.

M. de La Gondamine avait ecrit lui-meme un precis de son

enfance, de son education, des fautes qu'on y a commises, et de

TefTet qu'ont produit sur lui les methodes dont on s'est servidans

son institution. II serait a desirer qu'il eut pousse plus loin cet

examen, aussi original et aussi interessant qu'instructif. Tel qu'il

est, M. de Gondorcet en a fait 1' usage le plus heureux dans son

discours. On assure qu'il va etre imprime (le public ajoute, aux

frais de I'Academie) separement des Memoires, pour faire hom-

mage de I'edition a M™^ de La Gondamine*. Que ce bruit soit

fonde ou non, ses vertus, son courage et sa situation, font desirer,

k ceux qui la connaissent le moins, qu'on trouve une maniere

convenable d'adoucir son mauvais sort.

— Les volumes III, IV et V du Parnasse des Dames^ vien-

nent de paraitre ^. On ne pent rien prononcer sur leur bonne ou

mauvaise fortune, car il n'en est pas question dans le public.

Quoiqu'il n'y ait pas de tres-grands eloges a en faire, nous avons

vu proner des ouvrages qui auraient ete plus heureux qu'on gar-

dat le silence sur leur compte que ne le serait celui-ci. Le choix

des morceaux cites est assez bon
;
quelques-uns des precis histo-

riques qui precedent les productions de cette collection de nou-

velles Sapho sont ecrits gaiement et d'un bon ton. On examine la

reputation litteraire et morale de chacune d'elles. La chastete de

ces muses n'est pas aussi rigoureuse que celle des vierges; mais

I'ouvrage est aussi plus amusant que la Vie des Saints et des

Saintes. Ge n'est cependant pas une satire; mais c'est la verite

1. Ce projet ne parait pas avoir ete mis a execution.

2. Le Parnasse des Dames, qui commenga a paraitre en 1773, fut successive-

ment porte par son editeur, Sauvigny, a 10 vol. in-8". Les cinq premiers con-

tiennent des po6sies, les cinq derniers des pieces de theatre. (T.)
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toute nue. Est-ce 1'amour de la verite, est-ce 1' esprit de malignite

qui nous a donne de I'indulgence pour cet ouvrage? G'est une

grande question ; il nous paraitrait temeraire de la decider avec

precipitation.

MAI.

Si notre obscurite nouslaisse jouir tranquillement du bonheur

de vivre inconnus a nos maitres, elle ne nous empeche point de

benir en secret leurs vertus, et de nous interesser vivement a

leurs destinees. Les craintes, les alarmes et les esperances dont

la France entiere vient d'etre agitee ont absorbe 1'attention de

tons les citoyens. Nos plaisirs, nos occupations, nos projets, nos

affaires, tout s'est trouve en quelque maniere suspendu, et vous

voudrez bien nous pardonner sans doute, si I'attente d'un evene-

ment si considerable a pu retarder aussi jusqu'a present 1'envoi

de nos feuilles. Puisque les petites causes ont quelquefois tant

d'influence sur les plus grandes, jl faut bien que les plus grandes

en aient aleur tour sur les plus petites.

G'est mardi 10, a une heure apres-midi, que Louis XV rendit

le dernier soupir. 11 conserva dans tout le cours de sa maladie une

presence d' esprit infinie, et montra dans les plus vives souffrances

une patience et un courage vraiment heroiques. Que le peuple,

rarement injuste, mais souvent precipite dans ses jugements,

et plus souvent encore exagere dans ses plaintes, lui reproche les

faiblesses de ses dernieres annees ; la posterite, plus equitable,

admirera toujours en lui les premieres vertus d'un grand prince,

la clemence et la bonte. Elle se souviendra qu'apres la campagne

la plus brillante, il offrit lui-meme la paix a ses ennemis. Elle

n'oubliera point la Constance sublime avec laquelle, se voyant

dans les bras de la mort, en 17!i!\, il chargea son ministre de

•mander au marechal de Noailles « qu'il se souvint que le prince

de Gonde gagna la bataille de Rocroy cinq jours apr^s la mort

de Louis Xlll. )> Elle celebrera I'humanite religieuse avec laquelle

il daigna proteger la famille infortunee des Galas contre Tinjustice

d'un de ses premiers tribunaux et la superstition de toute une
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province. Elle osera dire, sans crainte et sans adulation, qu'un

r^gne de pres de soixante ans, qu'on ne saurait accuser d'aucun

acte de haine et de violence, doit etre mis au nombre des regnes

les plus heureux. Elle osera dire qu'un caractere naturellement

bon etant le plus sur contre-poids d'un pouvoir sans bornes, un

prince qui ne voulut jamais decidement le mal, et qui fit le bien

toutes les fois que la flatterie ou I'ambition de ses courtisans lui

en laisserent voir la possibilite, merite bien que I'histoire lui con-

serve le surnom qui lui fut donne par le voeu unanime de la na-

tion, le surnom precieux de Bien-Aim^^\ sans compter que la

douceur de son gouvernement fut infmiment favorable au progres

de la philosophie et des lettres. Pour comprendre combien sa

memoire doit etre ch^re, il suffira sans doute de rappeler que

c'est a 1'ombre de son r^gne que fleurirent les Montesquieu, les

Voltaire, les Buffon, les Rousseau, les d'Alembert, les Diderot,

les Grebillon. Si tous ne jouirent pas de la faveur du prince, ne

fut-ce pas moins sa faute que celle des prejuges qui dominent

sur les rois etsur le vulgaire, et que la puissance la plus absolue

est forcee de respecter ?

Mais en pleurant la perte que la France vient de faire, pour-

rions-nous oublier qu'au moment meme ou nos alarmes furent

les plus vives, nous avons ete consoles et rassures par la lettre

touchante que le dauphin ecrivit le matin meme du jour qu'il

fut proclame roi ?

(( Monsieur le controleur general, je vous prie de faire distri-

buer deux cent mille livres aux pauvres des paroisses de Paris

pour prier pour le roi. Si vous trouvez que ce soit trop cher, vu

les besoins de I'fitat, vous le retiendrez sur ma pension et sur

celle de madame la dauphine.

« LOUIS-AUGUSTE. ))

1. Le chansonnier Vade fut le premier I'interpr^te de ce voeu unanime de la

France, en donnant a Louis XV dans un couplet ce surnom de Bien-Aime. Un m6-

content protesta centre ce titre par I'epigramme suivante :

Ci-git Louis le quinzi^me,

Du nom de Bien-Aim6 deuxifeme *.

Dieu nous preserve du troisifeme

!

Mais Meister ecrivait a des souverains allies de Louis XV ; il se croyait force d'en

faire en quelque sorte I'oraison funebre.

* Charles VI 6tait le premier.
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Quelque pen de foi qu'on ait aux augures, peut-on la refuser

a celui-ci? Tout Paris a ete transporte et attendri jusqu'aux

larmes. On a trouv6 dans cette lettre, dont le style rappelle si

bien celui de Henri IV, I'expression la plus sensible et la plus

vive d'une piete vraiment filiale et d'une attention paternelle aux

besoins du peuple. Un nouveau regne pouvait-il s'annoncer sous

des auspices plus saints et plus heureux ?

— La relation des Voyages entrepris par ordre de Sa

Majeste Britannique dans les mers du Sud a ete redigee par

M. Hawkesworth, docteur en droit. II a travaille, non-seulement

d'apres les journaux tenus par les differents commandants du

Dauphin^ du Swalloiv et de VEndeavour^ mais aussi d'apres les

Memoires particuliers de M. Joseph Banks, ecuyer, proprietaire

d'un bien considerable dans le comte de Lincoln, qui s'embarqua

a bord du vaisseau du capitaine Cook, sans autre motif que sa

passion pour le progres des lumieres de sapatrie, et I'esperance

de laisser parmi les nations grossieres et sauvages qu'il pourrait

decouvrir des arts ou des instruments qui leur rendraient la vie

plus douce. II engagea le docteur Solander, eleve du celebre

Linnaeus, a I'accompagner dans ce voyage ; et ces deux savants,

sans compter les avantages que leur doivent la philosophie et

I'histoire naturelle, ont decouvert, dans I'hemisphere qu'ils ont

parcouru, presque autant de plantes nouvelles qu'on en a reconnu

jusqu'a present dans notre ancien continent, malgre les recher-

ches les plus assidues. Mais cet objet ne parait pas avoir occupe

beaucoup notre historien.

C'est a la reputation que M. Hawkesworth avait acquise en

Angleterre par plusieurs ouvrages de morale et de gout, et par-

ticulierement par un ecrit periodique dans le genre du Specta-

teuVy intitule the Adventurer^ qu'il dut le choix dont I'honora

Sa Majeste Britannique en lui confiant le soin d'ecrire I'histoire

d'une entreprise si digne de la nation anglaise. Mais son travail n'a

pas eu le succ^s qu'il semblait promettre ; on n'a point ete content

de la maniere dont il avait redige les differents memoires qui lui

ont ete fournis. On lui a reproche surtout d'avoir rejete une

infinite de notes interessantes, ou par caprice, ou par negli-

gence, ou faute d'avoir su les employer heureusement. Enfin

tet ouvrage, apr^s avoir fait la fortune de I'auteur, lui a suscite

tant de critiques et tant de tracasseries qu'on est persuade a
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Londres qu'il en est mort de chagrin. Ge qu'il y a de sur, c'est

qu'il n'a survecu que quelques mois a la publication de ses

Voyages^,

Nous ne sommes point a portee de juger a quel point les cri-

tiques que le livre de M. Hawkesworth a essuyees en Angleterre

peuvent etre fondees ou non ; mais nous croyons pouvoir dire

avec confiance que tant qu'on ne nous donnera pas une ilieilleure

relation que la sienne, celle-ci peut etre regardee comme un

monument precieux d'une des plus importantes decouvertes qui

aient ete faites dans ce siecle.

II est evident que nos Argonautes modernes ont principa-

lement eu en vue de perfectionner la connaissance geographique

de notre globe; et comme leur historien n'a rien dit la-dessus

qui ne soit parfaitement conforme au journal et aux cartes qui

lui ont ete communiques, il semble avoir rempli I'objet essentiel

de sa tache. Pour prevenir toute esp^ce de doute sur la fidelite

avec laquelle il a rapporte les faits inseres dans les papiers qui

lui ont servi de materiaux, la relation de chaque voyage a ete lue

en manuscrit devant les commandants respectifs, au bureau de

TAmiraute, de I'agrement de milord Sandwick, qui a assiste a la

plus grande partis de ces lectures. II n'etait guere possible de

donner a I'ouvrage un caract^re d'authenticite plus sur et plus

decide.

Que quelques lecteurs ignorants comme nous soient ennuyes

de tous les details de marine dont la relation de M. Hawkesworth

est surchargee, nous serons fort dispose a le leur pardonner;

mais nous n'en sommes pas moins convaincu que tous ces details

sont de la plus grande importance, et qu'ils devaient former le

fond d'un livre destine a etendre et a assurer les progr^s de la

navigation.

Si les lecteurs qui ne cherchent dans les voyages que des

singularites et des merveilles propres a amuser leur imagination

1. Hawkesworth, ne en 1715 ou en 1719, mourut le 17novembre 1773. Si Ton

en croit les biographes, les critiques litteraires que Pen fit de son livre le ton.

cherent moins que le reproche de principes irreligieux auquel donnerent lieu

quelques passages. Mais ce qui lui porta le dernier coup, ce fut I'annonce d'un

recueil portant que « toutes les descriptions amoureuses du docteur Hawkesworth

seraient accompagnees de planches convenables. » Ge projet licencieux fut execute

,

et la douleur que ressentit Hawkesworth de se voir associe a une publication

infame le mit au tombeau. (T.)
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ou a favoriser leurs opinions particulieres se plaignent de la

secheresse et de la sterilite de celui-ci, nous les renvoyons aux

romans du P. Gharleval, de I'lnca Garcilasso de La Vega, et de

tant d'autres.

Quoique plusieurs navigateurs eussent deja parcouru les mers

du Sud, il n'y avait presque aucune partie de toutcet hemisphere

qui fut bien connue. Les cartes placaient dans I'ocean Pacifique

des lies imaginaires qu'on n'a point trouvees, et elles y repre-

sentaient, comme n'etant occupes que par la mer, de grands

espaces ou Ton a decouvert plusieurs lies. Tasman, Juan Fer-

nandes, I'Hermite, Quiros et Raggevin nous avaient laisse croire

que depuis le degre de latitude sud auquel ils s'etaient arretes,

il pouvait y avoir, jusqu'au pole austral, un continent fort

etendu. Les phyciciens avaient meme imagine que 1' existence de

ce continent etait necessaire a la conservation de I'equilibre des

deux hemispheres. Le voyage de \Endeavour a demontre que la

terre, vue par les marins dont on cite I'autorite, ne faisait pas

partie d'un continent comme on I'avait cru. II a aussi entiere-

ment detruit les arguments physiques dont ils se servaient pour

appuyer ce systeme, puisque, suivant leur calcul, ce qui est

prouve aujourd'hui n'etre que de I'eau rendrait deja trop leger

rhemisphere meridional.

Les peuples que nos navigateurs anglais ont observes avec le

plus de suite et de reflexion sont les Otaitiens et les habitants de

la Nouvelle-Zelande. Ges premiers, sans ressembler absolument a

ceux que nous avons vus dans les reves de notrephilosophie,

sont des etres fort interessants. Quoiqu'ils vivent sous une espece

de gouvernement feodal, quoique leurs idees religieuses ne soient

gu6re plus sensees que celles de tant d'autres peuples, la tem-

perature heureuse du climat, la fertiUte naturelle du sol qu'ils

habitent, I'emportent sur les defauts de leur legislation, et con-

servent chez eux les moeurs les plus simples et les plus douces.

G'est un peuple qui semble a peine echappe des mains de la

nature. G'est un peuple d'enfants qui, n'ayant point ete con-

traries mal a propos, n'ont rien perdu de la candeur et de la sen-

sibilite du premier age.

Le mariage, a Otaiti, ne parait etre qu'une convention parfai-

tement libre entre I'homme et la femme, dont le magistrat et les

pretres ne se melent point. D6s qu'il est contracte, il semble
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qu'ils en tiennent les conditions; mais lorsque les parties ont

envie de se separer, le divorce se fait avec aussi pen d'appareil

que le mariage.

L'adultere n'y est pas absolument inconnu. Mais, dans tons

les cas d' injure, la punition des coupables ne depend que de

r offense, et s'il n'y a point dans le crime de la femme quelques

circonstances qui provoquent la colere du mari, elle en est ordi-

nairement quitte pour quelques coups, quoique surprise en fla-

grant delit. Nous connaissons des pays oil elle Test souvent

encore a meilleur marche. En pareil cas, un de nos premiers dues

et pairs se contenta bien de dire : « Eh ! madame, si quelque

autre que moi eut eu la meme indiscretion...)), et referma dou-

cement les portes.

Un nombre tr^s- considerable d'Otaitiens des deux sexes

ferment des societes singulieres ou toutes les femmes sont com-

munes a tons les hommes. Ges societes sont distinguees sous le

nom d'Arreoy. Ceux qui en font partie ont des assemblees

auxquelles les autres insulaires n'assistent point. Les hommes s'y

divertissent par des combats de luttes, et les femmes y dansent

en liberte la Timorodce, afm d'exciter en elles des desirs qu'elles

satisfont souvent sur-le-champ.

Pour tirer de ce fait quelques consequences sures, il faudrait

savoir aquel point ces societes sont frequentes, dans quelle classe

de citoyens elles le sont le plus. II faudrait savoir encore quelle

pent en 6tre 1' origin e, et quelle est 1'opinion qu'on y attache le

plus generalement. Lesmysteres de Cybele, lorsque la corruption

des moeurs fut parvenue a un certain point, les conventicules

des gnostiques et de leurs successeurs, ressemblent infmiment a

ces associations ota'itiennes ; et il serait temeraire d'en tirer des

inductions trop generales.

Quoi qu'il en soit, il parait demontre que ce peuple a de la

pudeur des idees fort differentes des notres. Nos voyageurs

anglais ayant fait assister leurs botes a un acte solennel de leur

culte religieux, ceux-ci, pour leur rendre la politesse qu'on avait

bien voulu leur faire, les inviterent a une fete ou un jeune homme
de pres de six pieds et une jeune fille de onze a douze ans

sacrifierent a Venus devant une assemblee tres-devote et tres-

nombreuse. Apres ce trait, refusera-t-on de croire aux honneurs

que Ton rendait a Priape, a Bahal Phegor, et a la deesse Mylitta?
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Je ne sais point etre iiicredule et je concois parfaitement le respect

pieux qu'on pouvait attacher a cette ceremonie dans une religion

ou Ton rapportait I'origine de toutes choses a I'union de deux

divinites d'ou naquirent tous les autres etres. En Syrie, elle

rappelait les amours de Venus et de Tamsu; a Otaiti, ceux de

Taroataihetoomoo et de Tepapa. Voila tout.

II n'est point de pays au monde ou les prejuges et la super-

stition n'affaiblissent et ne denaturent jusqu'a un certain point

les premieres affections du coeur humain; mais sous quelques

formes qu'on les ensevelisse, elles reparaissent tqujours a I'oeil

attentif qui sait les chercher. Puisqu'il est indubitable que

I'homme n'aime point a etre distrait dans ses jouissances, et

qu'il doit craindre d'etre surpris dans la faiblesse qui suit celles

de I'amour, la pudeur est surement un sentiment naturel; mais

il n'est pas moins evident qu'il doit etre plus ou moins developpe

selon qu'il nous devient plus ou moins necessaire.

Qu'est-ce apres tout qu'un sentiment naturel, si ce n'est

I'effet d'une perception confuse, mais prompte et rapide? Nous

naissons tous sans reflexion, sans connaissance, sans idees, sans

sentiment, nous n'avons que I'aptitude necessaire pour en

acquerir, c'est-a-dire la faculte de voir et de connaitre. Les

differents degres de cette faculte, qui ne se developpe jamais que

proportionnellement a nos besoins, sont ce que nous appelons

raison, sensibilite, coeur, esprit, ame, etc. Or s'il est vrai que

nous puissions prevoir comme par instinct les suites attacliees a

telle ou telle action, il est tout aussi vrai que la honte et la

pudeur nous sont naturelles, mais que leurs modifications doivent

varier a I'infini.

II me semble qu'en observant la nature dans les hommes et

dans les animaux dont nous connaissons le mieux I'economie et

les moeurs, nous verrons que la pudeur qui accompagne I'amour

produit selon les circonstances deux effets tout a fait contraires,

celui de reprimer les passions dans leurs exc^s, et celui de les

exciter lorsqu'elles sont trop faibles par elles-memes. G'est pent-

etre par cette raison que les peuples du Nord et du Midi sem-

blent observer plus scrupuleusement les lois de la pudeur que

les habitants des climats temperes. Cette discussion nous mene-
rait trop loin. Revenons encore un moment a nos Ota'itiens.

Leur langue parait avoir de Tharmonie et de la douceur. Elle
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a peu de consonnes et beaucoup de voyelles. lis connaissent I'art

de la musique et celui de la danse ; leurs representations drama-

tiques ne sont point depourvues d'interet, et nous avons des

ballets-pantomimes qui ne valent pas celui que MM. Banks et

Solander virent a Otaha. En void la description :

II n'y avait que des hommes divises en deux partis : ils

s'etaient distingues par la couleur de leurs vetements. L'un etait

vetu de brun, I'autre de blanc. Le parti brun representait un

maitre et ses domestiques, et le parti blanc une troupe de

voleurs. Le maitre chargea ses gens de garder un panier de

provisions. Les blancs execut^rent plusieurs danses pour tacher

de le derober, et les bruns en executerent d'autres pour les

empecher d'y reussir. Apr^s quelques altercations, les acteurs

charges de veiller sur le panier se plac^rent a terre autour de

leur depot, s'appuy^rent dessus et parurent s'endormir; les

autres, profitant alors de la circonstance, s'approcherent douce-

ment, et soulevant leurs adversaires de dessus le panier, ils

emport^rent leur proie. Les bruns s'eveillerent bientot ; ils virent

que le panier etait vole, mais ils se mirent a danser sans s'em-

barrasser davantage de la perte qu'ils avaient faite.

Nous voyons a Paris des tragedies et m^me des drames dont

la fable n'est pas aussi instructive que celle de la pantomime

d'Otaha.

11 n'y a rien a dire sur la traduction francaise des nouveaux

voyages. On s'apercoit aisement qu'elle n'a pas ete faite de la

meme main ; mais I'homme de lettres qui s'est charge de la

revoir a eu soin de n'y laisser subsister aucune erreur impor-

tante. Les termes de marine n'ayant ete traduits que sur la foi

d'un dictionnaire, il y en a plusieurs qui n'ont pas toujours ete

rendus par le mot propre ; mais les marins qui s'apercevront de

ces fautes ne seront pas embarrasses a les corriger.

— 11 n'est pas etonnant que les Voyages de Montaigne aient

ete attendus avec tant d'empressement ; il Test moins encore

qu'ils aient fait si peu de sensation depuis qu'ils ont paru ^ Ces

1. Journal du voyage de Montaigne en lialie, par la Suisse et I'Allemagne, en

1580 et 4'681, publi6 par Querlon; Paris, 1774, in-4o, portrait de Montaigne, grave

par Aug. de Saint-Aubin. La m6me ann6e parurent deux editions in-12, Tune ea

2, I'autre en 3 volumes, sans portrait. Les notes de Querlon avaient 6te r^digees

sur celles que lui avait fournies Jamet le jeune. Le D' Payen, a qui nous emprun-
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voyages ne sont qu'un itineraire sec et froid, qui n'a gu6re d'autre

merite que celui de nous apprendre avec le plus grand detail

comment notre philosophe s'est trouve de toutes les eaux et de

tons les remedes qu'il a pris dans ses differentes courses en

Italic et en Allemagne. Ge detail pouvait avoir quelque interet

pour ses amis pendant sa vie ; mais deux si^cles apr^s sa mort,

quelque respect, quelque devotion qu'on ait pour sa memoire, il

est difficile d'y prendre beaucoup de part. On aime a suivre

Montaigne dans I'interieur de sa maison, a s'enfermer avec lui

dans sa chambre, a s'asseoir a ses cotes au coin de son feu, et a

ecouter ainsi toutes les confidences qu'il se plait a nous faire de

ses opinions, de ses idees, de ses sentiments, de ses gouts parti-

culiers, de ses affections et de ses pensees les plus secretes. Loin

de lui savoir mauvais gre de la confiance et de I'intimite a

laquelle il veut bien admettre ses lecteurs, on sent que cette

bonhomie, que cette naivete si rare, est peut-etre le charme qui

nous seduit et qui nous attache le plus dans la lecture de ses

Essais. II n'en est pas de meme de ses Voyages i elle y parait

rebutante, parce qu'elle est outree, et bien plus encore, parce

qu'elle ne porte sur rien d'agreable, sur rien d'interessant. Si

vous otez de deux volumes tout au plus une vingtaine de

pages, le reste ne meritait pas mieux d'etre conserve que la

vieille lampe d'Epict^te. II n'en est pas des reliques d'un philo-

sophe comme ae celles d'un saint ; on les garde sans profit.

Rien ne parait plus constate que I'authenticite du manuscrit

des Voyages de Montaigne ; mais il ne parait guere moins sur

que Montaigne ne les destina jamais a etre publics. II y a tout

lieu de presumer que ce ne sont que des notes qu'il ecrivait

lui-meme en courant, ou qu'il dictait a son valet de chambre, le

soir, en arrivant dans les auberges, tant pour soulager sa me-

moire que pour instruire sa famille et ses amis de tout ce qui le

concernait. II donna, quelque temps apres son retour, le troi-

si^me livre de ses Essais, et une nouvelle edition des deux

premiers, fort retouchee, et surtout fort augmentee. On y re-

marque plusieurs traits qui sont visiblement empruntes du

Journal, G'est sans doute le seul emploi qu'il se proposait de

tons ce detail, ajoute que le manuscrit autographe n'est plus a la Biblioth^que

nationale, et qu'il ignore ce qu'il est devenu. Grimm avait annonc6 la d^couverte

de ce manuscrit, t. IX, p. 507.
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faire d'un manuscrit d'ailleurs si informe et si peu interessant.

Nous en devons la decouverte a M. Prunis, chanoine regulier

de Chancellade en Perigord. En parcourant cette province pour

faire des recherches relatives a une histoire du Perigord qu'il a

entreprise, il s'arreta a I'ancien chateau de Montaigne, possede

aujourd'hui par M. le comte de Segur de La Roquette, qui

descend, a la sixieme generation, d'Eleonore de Montaigne, fiUe

unique de I'auteur des Essais. Ayant desire d'en visiter les

archives, on ne lui monti'a qu'un vieux coffre qui renfermait des

papiers condamnes depuis longtemps a I'oubH. G'est la qu'il

decouvrit le manuscrit original des Voyages de Montaigne. II

obtint de M. de Segur la permission de I'emporter a Paris, oii,

apres avoir ete examine par differents litterateurs, et particulie-

rement par M. Gapperonnier, garde de la Ribliotheque du roi, il a

ete unanimement reconnu pour I'autographe des Voyages de

Montaigne. Une partie du manuscrit (un peu plus du tiers) est

de la main d'un domestique, qui servait de secretaire a notre

voyageur, et qui parle toujours de son maitre a la troisieme

personne; mais on voit qu'il ecrivait sous sa dictee, puisqu'on y

retrouve toutes les tournures qui caracterisent le langage de

Montaigne. Le reste du manuscrit, oil I'auteur parle a la premiere

personne, est ecrit de sa propre main (on en a verifie I'ecriture)

;

et, dans cette partie, plus de la moitie de la relation est en itaUen.

Pour ne laisser aucun doute sur I'authenticite de cet ouvrage

posthume, il a ete depose a la Ribliotheque du roi, et Ton pourra

y recourir au besoin. Le manuscrit est complet, a quelques

feuillets pres, qui paraissent avoir ete dechires au commence-

ment.

G'est M. Rartoli, antiquaire du roi de Sardaigne, qui a bien

voulu se charger de transcrire de sa main la partie italienne, et

d'y joindre des notes grammaticales tres-necessaires, le texte

etant rempli de licences, de patois differents et de gallicismes.

M. Prunis en a fait la traduction. M. de Querlon, I'auteur des

Affiches de province^ I'a revue, a dirige toute I'edition, et I'a

enrichie d'un long discours preliminaire et d'un grand nombre

d'observations qui ne donneront pas, je crois, beaucoup plus de

vogue a I'ouvrage qu'il n'en merite par lui-meme. On en pent

juger par les deux traits suivants :

Montaigne remarque que ses compagnons de voyage ne sup-
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portaient pas les fatigues de la route avec le meme courage que

lui ; la-dessus M. de Querlon fait cette jolie note : « Voila comme

voyage la mollesse. On voudrait tout voir sans se gener. On

voyagerait bien volontiers dans son lit. » Que cette reflexion est

aimable et fine ! Et comment ne serait-on pas un excellent juge

des ouvrages de gout, lorsqu'on ecrit d'un ton si delicat!

Dans un autre endr(iit, Montaigne, a propos des masures de

Rome, se rappelant la vue de quelques eglises demolies par les

huguenots, son scoliaste observe ingenieusement que « les apo-

tres de la tolerance ne s'empresseront pas a verifier ce fait, qui

doit un peu les gener, surtout ecrit de la main de Montaigne. »

On pent avoir le droit d'ecrire des platitudes, mais peut-on

pardonner une mechancete si bete et si noire? Ou M. de Querlon

a-t-il jamais vu que les apotres de la tolerance aient approuve

les gens qui demolissent les temples, et qui troublent la tran-

quillite publique? Ge serait une plaisante maniere de precher la

paix et la charite. Loin de justifier de pareils exces, ils ont tou-

jours condamne hardiment et les saints, et les heretiques, et les

inquisiteurs, et les martyrs qui s'en sont rendus coupables.

Laissons la M. de Querlon : il vaut mieux causer avec Mon-

taigne, meme avec son valet de chambre.

Quand on pense que le livre des Essais a ete longtemps le

seul livre original qu'on put lire en France, et qu'apr^s les si^cles

de Louis XIV et de LouisXV,sifertilesenbons ecrits, il fait encore

les delices de tous ceux qui aiment vraiment les lettres et la

philosophie, ne faut-il pas avouer qu'un succ^s si constant est

bien la preuve la plus certaine d'un merite infiniment rare ?

Essayons d'en retracer ici quelques traits.

Le plaisir qu'on trouve a lire Montaigne est peut-^tre d'autant

plus singulier que ce n'est ni par des fictions heureuses, ni par

un interet soutenu, ni par de savantes recherches, ni meme par

une eloquence brillante, encore moins par une methode exacte,

qu'il charme ses lecteurs. Son livre n'est qu'un recueil de pensees

detachees ; il n'approfondit rien : il parait se livrer a tous les

ecarts de son imagination, et, se promenant sans cesse d'un objet

a I'autre, il se perd dans un dedale de contes et de reveries, sans

s'embarrasser jamais si I'on daignera I'ysuivre ou non. Quoiqu'il

y ait dans ses Essais une infinite de faits, d'anecdotes et de cita-

tions, il n'est pas difficile de s'apercevoir que ses Etudes n'etaient

X. S8

I
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ni vastes ni profondes. II n'avait guere lu que quelques poetes

latins, quelques livres de voyage, et son Seneque et son Plutar-

que. G'est surtout a ce dernier qu'il est redevable de la plus

grande partie de son erudition ; il s'etait nourri de la lecture de

ses ouvrages ; il s'en etait approprie toutes les beautes, et les

employait avec ce choix heureux, avec cette grace franche et

naive qui n'appartenait qu'a lui.

De tous les auteurs qui nous restent de I'antiquite, Plutarque

est, sans contredit, celui qui a recueilli le plus de verites de fait

et de speculation. Ses oeuvres sont une mine inepuisable de

lumi^res et de connaissances : c'est vraiment VEncyclopedie des

anciens. Montaigne nous en a donne la fleur, et il y a ajoute les

reflexions les plus fines, et surtout les resultats les plus secrets

de sa prop re experience.

II me semble done que si j 'avals a donner une idee de ses

EssaiSj je dirais en deux mots que c'est un commentaire que

Montaigne fit sur lui-meme en meditant les ecrits de Plutarque.

Je pense encore que je dirais mal : ce serait lui prater un projet

:

Montaigne n'en avait aucun. En mettant la plume a la main, il

parait n'avoir songe qu'au plaisir de causer familierement avec

son lecteur. II lui rend compte de ses lectures, de ses pensees,

de ses reflexions, sans suite, sans dessein; il veut avoir le plaisir

de penser tout haut, et il en jouit a son aise. 11 cite souvent Plu-

tarque, parce que Plutarque etait son livre favori; il parle sou-

vent de lui-meme, parce qu'il s'en occupait beaucoup, ne

croyant pas pouvoir mieux etudier I'homme qu'en consultant ses

propres gouts, ses propres affections et la marche particuliere de

ses idees. La seule loi qu'il semble s'etre prescrite, c'est de ne

jamais parler que de ce qui I'interessait vivement : de la I'energie

€t la vivacite de ses expressions, la grace et I'originalite de son

langage. Son esprit a cette assurance et cette franchise aimable

que Ton ne trouve que dans ces enfants bien nes dont la con-

trainte du monde et de I'education ne gene point encore les

mouvements faciles et naturels.

L'extreme liberte avec laquelle Montaigne ecrivait a donne

beaucoup de negligence a son style ; mais elle y a repandu aussi

la plus grande force et la plus agreable variete. II n'est aucune

•esp^ce de joug qui n'affaiblisse celui qui a le malheur de s'y

soumettre. Homere I'a dit : En devenanl esclave^ Vhomme perd
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la moitie de son existence *. Cela n'est pas moins vrai en philo-

sophie, en litterature, qu'en morale. Les chaines de toute espece

ne sont faites que pour le vulgaire, pour des etres stupides ou

mechants. Les ames genereuses n'ont pour lois que les inspira-

tions de la nature ou de leur propre sensibilite.

Montaigne vecut dans un temps ou la surprise excitee par

plusieurs decouvertes importantes, le feu des guerres civiles et

I'animosite des disputes de religion, avaient mis la France et

I'Europe entiere dans la plus grande fermentation. ElleTut favo-

rable au developpement de son genie, et, par un bonheur assez

rare, elle ne I'entraina vers aucun parti. S'il se plaint amerement

des troubles occasionnes par les predications de Luther et de

Calvin, peut-on en faire honneur a son zele pour I'orthodoxie

catholique? II est plus naturel de croire que ce fut uniquement

par humanite qu'il deplorait les suites funestes de tant de dis-

sensions religieuses. Peut-etre prevoyait-il aussi que la reforme,

en affaiblissant I'autorite de I'Eglise romaine, serait bien moins

utile a la liberte de penser qu'aux souverains dont elle favorisait

la politique et I'ambition. II comprenait bien sans doute que les

pretres de toutes les sectes du monde devaient se ressembler, et

que ces messieurs, toujours tolerants par principes, cesseraient

bientot de I'etre dans la pratique. L'experience ne I'a-t-elle pas

assez prouve ! II en est des vertus d'etat comme des affections

nouvelles ; elles prennent toujours le dessus sur les systemes qui

contrarient leur interet.

Si la forme que Montaigne a donnee a ses Essais est la seule

qui put convenir a I'indolence de son caractere et a la vivacite

de son esprit, c'est sans doute aussi celle qui dut lui paraitre la

plus heureuse pour faire passer toutes les verites qu'il a hasar-

dees dans son livre. Elles y sont enveloppees de tant de reveries,

si j'ose le dire, de tant d'enfantillages, qu'on n'est jamais tente de

lui soupconner une intention serieuse. II n'y a que celles-la

qu'on craigne, et qu'on ait raison de craindre. Sa pliilosophie est

un labyrinthe charmant ou tout le monde aime a s'egarer, mais

dont un "penseur seul tient le fil, et dont un penseur seul pent

!• *H|xt(TU ydp T'apETYii; ocTioaivuTai eOpuoua Isu?

'Av£po?, eut' av (Jiiv xaxa StoXiov •:^jxap sXriaiv.

{Odyssee, XVII, 322-3.

I
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penetrer le veritable plan. En conservant la candeur et I'inge-

nuite du premier age, Montaigne en a conserve les droits et la

liberte. Ge n'est point un de ces maitres que Ton redoute sous le

nom de philosophes ou de sages, c'est un enfant a qui Ton permet

de tout dire, et dont on applaudit meme les saillies, au lieu de

s'en facher.

Gela est si vrai que, lorsque Charron voulut mettre en sys-

t^me ce que son ami Montaigne avait ose dire avec une si grande

liberte, il essuya, malgre toutes ses reserves et toute sa pru-

dence, les tracasseries et les persecutions les plus odieuses.

II ne faut pas encore oublier que, dans I'epoque ou Montaigne

publia son livre, la liberte de penser et d'ecrire etait peut-etre,

a certains egards, moins bornee qu'elle ne le fut dans la suite : on

n'avait pas du moins alors la meme defiance. Le gouvernement

et le clerge n'avaient pas les yeux aussi ouverts que de nos

jours. L'Inquisition meme, plus cruelle en gros, etait peut-^tre

moins soupconneuse et moins tyrannique en detail. La philoso-

phic et la religion n'etaient pas confondues comme elles I'ont ete

depuis; les limites de leur empire etaient mieux separees. II etait

recu, pour ainsi dire, d'avoir deux mani^res de penser toutes

differentes; I'une parfaitement soumise a I'Eglise, I'autre a la

raison. La foi, ne tenant que d'elle-meme sa force et son auto-

rite, etait censee n'avoir rien de commun avec le bon sens ; en

consequence, il etait entendu qu'une chose tr^s-absurde en philo-

sophic n'en serait pas moins vraie en mati^re de religion. Graces

a cet arrangement, il etait permis d'avancer beaucoup d'opinions

peu conformes a la doctrine de I'fivangile, pourvu qu'on n'atta-

quat jamais I'Evangile directement, et qu'on eut toujours soin

d'assurer I'Eglise de son profond respect. Ces menagements ne

peuvent plus suffire a present.

Les Essais de Montaigne renferment tant d'idees, et des idees

si hardies, qu'on y decouvre sans peine le germe de tons les sys-

t^mes developpes depuis. G'estlui qui ouvrit la carriere aux Des-

cartes, aux Gassendi; c'est lui qui forma les Rousseau, les Hume,
les Shaftesbury, les Bolingbroke, les Helvetius, les Diderot. Quel-

que differente route que chacun ait suivie, tons sont venus puiser

dans cette source feconde de sagesse et de lumi^res.

S'il n'est point de livre plus propre a mettre de I'ordre et de

la clarte dans les idees que YEntendement humain de Locke, il
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n'en est point de plus propre a nourrir et a fertiliser I'esprit que

les Essais de Montaigne. On gagne de I'embonpoint avec I'un,

de la sante avec 1'autre. L'un fait les fonctions de 1'imagina-

tion ; I'autre, celles du jugement. L'un vous met dans la plus

grande abondance, I'autre vous apprend a en faire 1' usage le

plus sur et le plus heureux.

Personne n'a-t-il done pense plus que Montaigne? je 1' ignore.

Mais ce que je crois bien savoir, c'est que personne n'a dit avec

plus de simplicite ce qu'il a senti, ce qu'il a pense. On ne pent

rien ajouter a I'eloge qu'il a fait lui-meme de son ouvrage : cest

icy un livre de bonne foi, Cela est divin, et cela est exact.

Qu'est-ce que toutes les connaissances humaines? le cercle en

est si borne !... Et, depuis quatre mille ans, qu'a-t-on fait pour

I'etendre? Montesquieu a dit quelque part : « qu'il travaillait a

un livre de douze pages, qui contiendrait tout ce que nous savons

sur la metaphysique, la politique et la morale, et tout ce que

de grands auteurs out oublie dans les volumes qu'ils ont donnes

sur ces sciences-la... » Je suis tres-serieusement persuade qu'il

ne tenait qu'a lui d'accomplir ce grand projet.

Puisqu'on ne pent gu^re se flatter de reculer les limites ou

I'esprit humain a ete renferme jusqu'a present, un auteur philo-

sophique ne pent, ce me semble, interesser que de deux ma-

ni^res, ou en nous apprenant a concevoir plus clairement le peu

de verites que nous pouvons savoir, ou en peignant vivement

rimpression particuliere qu'il en a recue, ce qui sert du moins a

multiplier les points de vue sous lesquels on pent envisager le

meme objet. La premiere maniere est celle de Locke, la seconde

est celle de Montaigne.

Non-seulement on ne cesse de repeter les memes choses, on

les repete encore avec le meme esprit et du meme ton. La plu-

part de nos livres modernes ne sont que des copies calquees

d'une annee a I'autre, et de siecle en siecle, sur d'autres copies

dont les premiers modeles ne se retrouvent que dans les temps

les plus recules. On se contente de travailler sur des idees etran-

geres, on les analyse, on les arrange au gout du moment ; mais

il est rare qu'on ose peindre sa propre pensee, ses propres senti-

ments. Ce n'est pourtant qu'ainsi qu'on pent etre original et

neuf. Montaigne Test meme dans les traits qu'il emprunte des

autres, parce qu'il ne les emploie que lorsqu'il y a trouve une
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idee a lui, ou lorsqu'il en a ete frappe d'une maniere neuve et

singuli^re. D'ailleurs, le grand nombre de citations dont il est

charge tenait bien plus a Tesprit de son temps qu'au sien. On
avait alors la pretention du savoir et de 1'erudition, comme Ton

a aujourd'hui celle de la philosophie et du bel esprit.

On reproche a Montaigne ses obscenites. On ^ fait le meme
reproche a Bayle, a beaucoup d'autres philosophes. Sans vouloir

justifier une licence dont les bonnes moeurs peuvent etre blessees,

faut-il s'etonner si, en raisonnant hardiment sur les vices et sur

les penchants de la nature humaine, ils ont cru pouvoir se per-

mettre les details les plus delicats sur une passion qui a tant

d'influence sur reconomie de notre etre, qui forme et qui modifie

continuellement la societe, qui en est enfm le principe le plus

actif et le plus puissant ?

Balzac et Malebranche se sont plaints de ce que Montaigne

parlait sans cesse de lui-meme. lis n'ont done pas senti qu'en

nous rapprochant de lui il nous rapprochait de nous-memes;

qu'en nous montrant comment il avait etudie ses propres fai-

blesses, il nous apprenait a observer les notres. L'homme est

plus singulier que tout ce qui I'entoure. L'etude la plus utile et

la plus agreable que nous puissions faire est done celle de nous-

memes. Tons les philosophes Font dit. II n'y a que Montaigne qui

I'ait cru, qui I'ait prouve par son exemple. Nous ne comprenons

bien que ce que nous avons pu dechiffrer dans notre propre

coeur, et nous ne nous interessons vivement qu'a ce qui tient a

nous, a notre etre, a nos gouts, a notre bonheur.

La franchise avec laquelle Montaigne nous entretient de tout

ce qui le touche ne contribue pas seulement a rendre son livre

plus instructif, elle le rend aussi plus interessant; elle lui ote Fair

contraint, Fair pesant d'un livre, elle lui communique toutes les

graces, tout le charme d'une conversation vive et familiere, et

c'est ce qui faisait dire a M'"^ de La Fayette « qu'il y avait du

plaisir a avoir un voisin comme lui ».

L'amour-propre n'est jamais plus insupportable que lorsqu'il

se decele avec la pretention de se cacher; il n'est jamais moins

facheux que lorsqu'il se montre avec bonhomie. Loin d'exclure

la sensibilite pour les autres, il en est souvent la marque et la

mesure la plus certaine. On ne s'interesse a ses semblables qu'a

raison de I'interet qu'on prend a soi-meme et qu'on ose attendre
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de leur part. J'ai toujours ete frappe d'un mot que Jean-Jacques

dit un jour a un de ses amis, apres un epanchement de ten-

dresse et de confiance : a Ne m'aimeriez-vous pas?... C'est que

vous ne m'avez jamais dit du bien de vous. »

— On vient de publier une Epitre ci if. Duhamel de Denain-

villierSy par M. Colardeau. Cette Epitre est consacree a I'eloge

de la vie champetre, et des vertus paisibles de M. Duhamel de

Denainvilliers, le frere de M. Duhamel du Monceau, inspecteur

de la marine et des chantiers de construction. Ge dernier est

connu par plusieurs ouvrages importants, et surtout par son

Traite sur les Cordages dont I'economie et le moindre poids faci-

litent la manoeuvre *

.

Selon I'usage, I'epitre est precedee d'un long discours en

prose, ou I'auteur disserte avec assez d'affectation sur I'utilite de

son poeme, sur les circonstances qui Font determine a le publier,,

et sur les diflicultes du genre dans lequel il a travaille. « Depuis

quelques annees, dit-il, on a repandu beaucoup de fleurs sur les

tombeaux des hommes illustres ou bienfaisants qui ont honore la

nation et servi I'humanite. II faut aussi attacher quelques guir-

landes aux portes des personnes vertueuses qui vivent parmi

nous. » A la bonne heure, cela est parfaitement juste; mais que

la maniere dont cela est exprime est petite, froide et recherchee!

II me semble que de pareilles phrases meritent d'etre relevees,

surtout dans les ecrits d'un homme qui jouit de quelque reputa-

tion, ne fut-ce que pour marquer a quel point le mauvais gou

gagne aujourd'hui.

Le poeme ne presente, comme M. Colardeau en convient lui-

meme dans sa preface, que des verites communes et des images

deja cent fois repetees. Mais ne se trompe-t-il pas lorsqu'il se

flatte qu'on ne s'en prendra qu'a la pauvrete du genre bucolique,,

et non pas a la sterilite de son genie ? Quoique la nature ne soit

pas inepuisable dans la variete des objets qu'elle offre au pinceau

de la poesie, que d'abondance, que de richesse ne parait-elle

pas avoir dans les [tableaux d'unWatteau, d'un Berghem, d'un

Gessner, d'un Thomson! II y a non-seulement une infinite de

scenes dans la nature qui n'ont jamais ete peintes, qui n'ont

1. Traite de la fabrique des manoeuvres, ou I'Art de la Corderie perfecHonnee

;

Paris, 1747, in-4°; 2« edition augmentee, 1769, in-4''.
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jamais ete observees, il n'y en pas une peut-etre ou Ton ne puisse

decouvrir de nouvelles circonstances negligees jusqu'a present.

11 y en a done pen qui ne puissent etre saisies sous un point de

vue parfaitement nouveau. Et de combien d'interets differents

I'imagination ou la sensibilite du poete ne peut-elle pas les

animer?Ce dernier moyen sera sans doutele plus propre a donner

aux objets meme qui nous sont les plus familiers une teinte

originale et fraiche.

Depuis Voltaire et Racine, nous avons eu peu de versifica-

teurs plus elegants, plus harmonieux que M. Golardeau; mais

ses vers, qui laissent si peu de chose a desirer lorsqu'on les exa-

mine en detail, font rarement beaucoup d'effet dans 1'ensemble

d'un morceau. Avec le talent le plus heureux, il n'a pas ce

genie, cette chaleur qui nourrit, qui vivifie tout ce que I'imagi-

nation concoit, tout ce que la pensee execute.

— Le vaudeville suivant vient d'etre repandu a I'instant dans

le public. 11 nous a paru si original que nous n'avons pas cru

devoir le remettre a I'envoi prochain.

VAUDEVILLE ATTRIBUE A M. COLLE.

Air des Pendus.

Or, 6coutez, petits et grands,

L'histoire d'un roi de vingt ans,

Qui va nous ramener en France

Les bonnes moeurs et la decence.

Apres cela, que deviendront

Tant de catins et de fripons?

S'il veut de I'honneur et des moeurs.

Que feront nos jeunes seigneurs?

S'il aime les honnetes femmes,

Que feront tant de belles dames?

S'il bannit les jeux deregles,

Que feront nos riches abb^s?

S'il d^daigne un frivole encens,

Que deviendront les courtisans?

Que- feront les amis du prince,

Autrement nommes en province?

Que deviendront les partisans

Si ses sujets sont ses enfants?
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S'il veut qu'un prelat soit Chretien,

Un magistrat homme de bien,

Que d'^veques, de grands vicaires,

Combien de juges mercenaires,

Vont changer leur conduite! Amen.

Domine, salvum fac regem!

JUIN.

Les principes de Teducation n'ont peut-etre jamais ete mieux

approfondis, mieux developpes que de nos jours; il ne nous

manque que de bons livres elementaires pour en faciliter I'appli-

cation. line femme de beaucoup d'esprit, et d'une raison tres-

superieure encore a son esprit, vient d'en composer un a I'usage

de sa fille, dans lequel nous avons cru trouver 1'execution la

plus heureuse du catechisme moral dont Jean-Jacques a trace

le projet dans son Smile, Pei'suadee comme lui que jusqu'a I'age

de dix ans les enfants sont absolument incapables de saisir une

longue suite d'idees et de raisonnements , elle s'est bien gardee

de donner a ses instructions un ordre systematique. La seule

methode qu'elle a cru devoir suivre, et dont elle ne s'est jamais

ecartee, c'est d'amener toujours 1'enfant a trouver lui-meme, ou

par sentiment ou par raisonnement, la reponse a ses questions

;

c'est de lui parler toujours vrai, et de ne jamais employer des de-

finitions s^ches, qui ne laissent que des idees fausses dans la tete.

Notre auteur divise I'education en trois epoques, et compte

faire un travail different pour chacune : la premiere finit a dix

ans , la seconde a quatorze, et la troisieme doit conduire jusqu'a

I'etablissement de F enfant.

Nous n'avons vu que la premiere partie de ce nouveau cours

d'education ; elle est sous presse et va paraitre dans peu sous le

titre de Conversations entre une mere et sa fille *

.

1. n s'agit du livre c^lebre de M'"*' d'Epinay. Void, d'apres les exemplaires de

la Bibliotheque nationale, la nomenclature de quelques-unes des Editions parues

au siecle dernier :

— Les Conversations d'Emilie. A Leipzick, chez Siegfried Lebrecht Grusius,
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Quoique, a travers la simplicite avec laquelle cet ouvrage est

ecrit, on apercoive sans peine un esprit plein de grace et de

finesse, nous craignons beaucoup que son vrai merite ne soit

senti que des lecteurs qui auront reflechi profondement sur la

conduite de 1'esprit et du coeur humain dans ses premiers deve-

loppements.

— II parait une Vie de Marie de Medicis^ en trois gros volumes

in-8°. Cet ouvrage, quoique mal fait, n'est point sans merite : il

est sechement, longuement ecrit ; le coloris en est froid et mo-

notone ; rien n'y ressort : c'est une gravure en bois sans chaleur,

sans vie, sans elegance ; mais on y voit de 1'exactitude, de la

justesse et de la simplicite. D'ailleurs, le sujet est si interessant

par lui-meme!... et I'auteur a eu I'avantage de travailler sur

d'excellents materiaux, sur les documents les plus dignes de foi,

et particulierement sur quelques Memoires manuscrits qui lui ont

fourni plusieurs anecdotes curieuses que Ton n'avait point encore

publiees, et qui meritaient de I'etre. On y trouve des details assez

neufs sur la fm malheureuse du marechal d'Ancre, sur la con-

duite adroite et reservee du cardinal de Richelieu avant son eleva-

tion, enfm sur les disparates les plus inconcevables du caract^re de

son maitre. La Viede Marie de Medicis est peut-etre I'exemple le

plus frappant des malheurs d'une ambition depourvue de lumi^re

et de courage. La veuve d'Henri IV, maitresse pendant plusieurs

annees du royaume de France, mere de Louis XIII, belle-m^re

1774, in-12. Un charmant frontispice de Mechau, grave par Grusius, et sur le titre

un fleuron anonyme.

— Les m4mes. A Leipsick et se trouve a Paris, chez Pissot, 1775, in-12, sans

aucune vignette.

— Les m4ines. A Paris, chez Humblot, 1781, 2 vol. in-12. Deux tres-jolis fron-

tispices de Moreau le jeune, graves I'un et I'autre par Le Mire. Texte remanie et

augmente.

— Les mSmes. A Paris, chez Belin, 1782, 2 vol. in-12, sans figures.

— Les mSmeSy traduction allemande. Leipsick, chez Grusius, 1782, in-12.

Frontispice signe /. Nuschiegel, sc, copie assez habilemcnt sur celui du tome II

de I'edition frangaise. Gette traduction etait sans doute celle qu'en avait faite

des 1774, Zollikofer, pasteur de la colonie frangaise a Leipsick. Ge renseignement

nous est fourni par la preface de I'edition d'Humblot; elle nous apprend aussi

qu'il avait ete fait a Paris en 1774 une edition non autorisee par I'auteur (peut-

6tre celle de Pissot) et qu'un autre libraire, ayant rachete plus tard les exem-

plaires restants, en changea le titre « d'une maniere assez ridicule ». Nous n'avons

pas vu ce titre de relais. Les Conversations d'EmiUe ont encore ete r^imprimees

une dizaine de fois depuis cette epoque jusqu'a la Restauration.



JUIN 177/1. 443

du roi d'Espagne, du roi d'Angleterre et du due de Savoie, aban-

donnee de tous ses enfants et reduite a vivre des aumones d'une

cour etrangere ! . . . Elle fut la victime de tous ceux dont elle avait

favorise la grandeur. Une humeur inquiete et tracassiere, jointe

a une ame faible et indolente, fut la source de toutes ses infor-

tunes ; elle la rendit insupportable et au meilleur des rois et a

son propre fils, qu'il lui eiit ete si facile de gouverner, a ses fa-

voris, a ses creatures memes, a tout ce qui I'entourait.

Cette nouvelle histoire de Marie de Medicis est de M'"^ la pre-

sidente d'Arconville, qui a fait aussi la Vie du cardinal d'Ossat ^,

et plusieurs autres ouvrages historiques qui n'ont eu aucun

succes.

— La gaiete francaise ne saurait se refuser au plaisir de dire

un bon mot. Le jour que M. le due d'Aiguillon eut obtenu sa

demission, on jeta dans le carrosse du roi la devise suivante : Non
utitur acideo rex cm paremus.

— II faudrait que la critique d'un bon ouvrage fut bien

mauvaise pour ne pas avoir une sorte de succes. Gelui des pre-

mieres Observations de M. Clement ^ en est une preuve merveil-

leuse. La malignite y vit avec plaisir une satire amere de quelques

poemes, peut-etre trop prones, mais sans contredit les meilleurs

que la France eut vus depuis vingt ans. Les lecteurs les moins

interesses, les moins prevenus, avouerent que ce nouvel Aris-

tarque, souvent injuste, plus souvent encore difficile et minutieux,

decelait cependant, a travers sa mauvaise humeur et son mauvais

ton, une etude assez exacte de nos plus grands maitres. Son livre,

quoique grossierement ecrit, fut regarde comme un appel au bon

gout du siecle passe, et, sous ce rapport, il merita plus d'un

suffrage respectable. Le second volume de ces Observations est

bien inferieur au premier ^ On y trouve cependant d'excellentes

vues sur I'imitation des anciens. Mais, qui pent supporter la lec-

ture de ses Lettres ti M. de Voltaire '^1 La premiere a degoute

de toutes celles qui Font suivie ; et Ton assure que son ami Freron

meme en est excede. Un homme qui s'annonce avec le superbe

1. Voir tome IX, p. 392.

2. Voir tome IX, p. 241.

3. Voir tome IX, p. 484.

4. Neuf lettres a M. de Voltaire, ou Entretiens sur plusieurs ouvrages de ce

'poUe, in-8°, 1772 et annees suivantes.
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projet d'enlever ci VOrphee de nos jours les trois quarts de sa

gloire a paru trop ridicule. G'est la parodie de ces Geants de la

fable qui osferent pretendre a partager avec Jupiter 1'empire des

cieux, ou qui voulurent Ten chasser tout a fait; car dans ces en-

treprises il n'y a, comme on sait, que le premier pas qui coute.

Pourquoi mettre des bornes a sa temerite?

JNous avons parcouru leg^rement la derniere de ces lettres,

digne de ses ainees; elle a pourtant fait un peu plus de sensation,

grace au sujet. G'est I'examen du Commentaire de M. de Vol-

taire sur Gorneille. On a discute, a cette occasion, le bon ou le

mauvais effet que ce genre d'ouvrage pouvait faire. Nous avons

pris I'abbe Galiani pour juge, et voici ce qu'il nous a repondu. Si

ses oracles ne sont pas infaillibles, ils sont au moins plus clairs,

plus interessants que la plupart de ceux qui jouissent de ce rare

privilege.

La lettre suivante est done de M. I'abbe Galiani *
: elle con-

tient des idees assez singulieres, et dignes de trouver place ici :

(( ... Du merite d'un homme, il n'y a que son si^cle qui ait

droit d'en juger ; mais un si^cle a droit de juger d'un autre siecle.

Si Voltaire a juge I'homme Gorneille, il est absurdement envieux;

s'il a juge le siecle de Gorneille et le degre de Tetat de I'art dra-

matique d'alors, il le peut, et notre siecle a droit d' examiner le

gout des siecles precedents. Je n'ai jamais lu les notes de Voltaire

sur Gorneille, ni voulu les lire, malgre qu'elles me crevassent les

yeux sur toutes les cheminees de Paris lorsqu'elles parurent;

mais il m'a fallu ouvrir le livre deux ou trois fois au moins par

distraction, et toutes les fois je I'ai jete avec indignation, parce

que je suis tombe sur des notes grammaticales qui m'apprenaient

qu'un mot ou une phrase de Gorneille n'etait pas en bon francais.

Ceci m'a paru aussi absurde que si Ton m'apprenait que Giceron

et Virgile, quoique Italiens, n'ecrivirent pas en aussi bon italien

que le Boccace ou I'Arioste. Quelle impertinence 1 Tous les siecles

et tous les pays ont leur langue vivante, et toutes sont egalement

bonnes. Ghacun ecrit la sienne. Nous ne savons rien de ce qui

arrivera a la langue francaise lorsqu'elle sera morte ; mais il se

pourrait bien faire que la posterite s'avisat d'ecrire en francais

sur le style de Montaigne et de Gorneille, et pas sur celui de

1. Elle est impi'imee dans sa Correspondance et datee du 23 avril 1774.
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Voltaire : il n'y aurait rien d'etrange en cela. On ecrit le latin sur

le style de Plaute, de Terence, de Lucrece, et pas sur celui de

Prudentius, Sidonius Apollinaris, quoique sans contredit les Re-

mains fussent infiniment plus eclaires au iV siecle, sur les

sciences, astronomie, geometrie, medecine, litterature, etc., qu'ils

ne I'etaient du temps de Terence et de Lucrece. Ceci est une

affaire de gout ; nous ne pouvons rien prevoir des gouts de la

posterite, si pourtant nous avons une posterite, et qu'un deluge

universel ne s'en mele pas. »

Quelque respect que nous ayons pour les lumieres du su-

blime abbe, nous sommes fort tente de n'etre pas tout a fait de

son avis. Les grands hommes ont presque toujours ete mieux

apprecies par la posterite que par leur propre si6cle, temoin

Homere, Milton, Galilee, Descartes, et tant d'autres. La raison

en est simple : un grand homme ne Test qu'autant qu'il est vrai-

ment superieur a son siecle ; et Ton ne pent etre bien juge que

par ses pairs. II faut done que I'influence qu'un homme de genie

a sur la masse generale des esprits ait eu le temps de se com-

muniquer, de se repandre, pour former des hommes capables

d'atteindre et de mesurer le degre de hauteur auquel il a pu

s'elever. Corneille n'a ete connu que de Racine, et Racine et

Corneille ne Font ete que de Voltaire.

Je conviens qu'il y a mille petites nuances dans les ouvrages

de I'art qui tiennent aux caprices de I'usage, du gout, des cir-

constances qui varient a I'infmi, et qui s'effacent, pour ainsi dire,

d'une annee, d'un jour, d'un moment a I'autre; mais ce ne sont

point toutes ces nuances-la qui decident essentiellement du me-
rite d'un ouvrage, ni pour le fond, ni meme pour la forme;

d'ailleurs, quoique perdues pour le plus grand nombre des lec-

teurs, la critique en decouvre au moins une partie, et je ne sais

quel instinct en devine encore plus. Horace pouvait-il etre mieux

entendu de tons les beaux esprits du r^gne d'Auguste qu'il ne

I'a ete, dix-huit cents apr^s, par notre abbe? Je ne le pense pas;

et j'imagine que tons ceux qui liront les remarques qu'il a faites

sur ce poete diront comme moi.

Est-il bien certain que chaque si6cle, chaque pays ait une

langue qui lui appartienne? et n'est-ce pas etre trop poli, trop

indulgent, que d'avancer que toutes sont egalement bonnes?

Comment s'y prendra-t-on pour nous persuader que la langue
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de Demosthene et de Platon n'est pas plus pure et plus harmo-

nieuse que celle de Josephe ou de Gregoire de Nazianze ? On aura

plus de peine a nous faire croire que le francais de Bossuet et de

Fenelon ne soit pas un pen meilleur que celui de Yillon ou de

Ronsard.

La langue est sujette a des variations continuelles ; elle depend

non-seulement du progres des moeurs et des lumieres, elle de-

pend encore d'une infinite de circonstances qu'il est impossible

de prevoir, et qu'il serait difficile meme de determiner avec

quelque precision. L'usage, qui r^gle en despote le sort des lan-

gues, est renfant du hasard, et cet enfant n'est pas moins volage

ni moins capricieux que son pere. Cela n'empeche pas qu'un seul

homme superieur ne puisse influer prodigieusement sur le genie

de sa langue, en diminuer les ressources ou les etendre, la cor-

rompre ou Tembellir. Si les besoins de I'homme ont fait naitre

les premiers elements du langage, si 1'experience et la coutume

en developpent le germe, si les moeurs d'une nation lui impri-

ment le caractere qui leur est propre, si chaque revolution nou-

velle le modifie, c'est aux efforts du genie et de I'art qu'il appar-

tient de le former et de le perfectionner.

Je soupconne qu'il en est de I'autorite d'une langue comme
de I'autorite du gouvernement politique : elle ne se soutient pas

uniquement par I'opinion, mais elle ne saurait subsister sans elle.

II y a un genie original auquel elle est foncierement soumise. Des

esprits audacieux peuvent le dompter quelquefois, mais on ne

saurait le subjuguer tout a fait qu'en detruisant la puissance

meme dont il est Fame et le principe. Ceux qui travaillent a re-

former cette autorite, a en affaiblir ou a en fortifier les ressorts,

sans connaitre a fond ce genie primitif qui les lie et qui en sou-

tient I'ensemble, ne font que d'inutiles efforts ou lui preparent

une revolution funeste.

Revenons plus directement a notre objet. Une langue n'est

pas I'ouvrage d'un jour, c'est le resultat des lumieres et des

reflexions de plusieurs siecles. C'est un monument dont la pre-

miere origine se perd dans la nuit des temps, et dont la fin est

egalement obscure. Cependant il est clair que toutes les parties

en doivent etre plus ou moins liees, puisque' tons ceux qui Ont

contribue a 1'etendre ont ete dans la necessite de travailler sur

les fondements qui avaient ete poses avant eux. Une circonstance
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particuliere peut avoir retarde les progres de I'ouvrage, une

autre peut les avoir avances, une autre encore peut y avoir occa-

sionne quelques changements; il n'en sera pas moins vrai que la
'

langue est un heritage qui se perpetue d'une generation a 1' autre,

et qui ne peut etre denature que par quelque revolution extraor-

dinaire.

L'esprit humain tend toujours vers la perfection, mais il n'y

peut arriver que successivement ; et, comme il n'y a jamais qu'un

certain degre de perfection auquel il puisse atteindre, aussitot

qu'il y est parvenu, il parait dans la necessite de dechoir. De la

les differentes epoques que Ton observe dans le developpement

de tons les arts, la grossi^rete d'une premiere invention, les

efforts que Ton fait pour perfectionner ces premieres ebauches,

le dernier terme de la perfection, et les premiers pas qui en eloi-

gnent.

Loin de croire la langue d'un si^cle aussi bonne que celle

d'un autre, je pense que chaque nation s'est occupee longtemps

a perfectionner la sienne, et qu'il n'est point d'art dont les pre-

miers progres soient aussi lents, aussi insensibles. Je pense encore

qu'il y a eu pour chaque nation une epoque ou sa langue a

acquis toute la perfection dont elle etait susceptible, et que cette

epoque n'est pas difficile a fixer, parce qu'elle a toujours ete

marquee par de grands evenements et par des prodiges en tons

genres. Qui peut douter que la langue grecque ne fut jamais plus

pure et plus parfaite qu'au si^cle d'Alexandre et de Pericles,

celle des Romains sous Auguste, et la notre sous le regne de

Louis XIV? II ne serait pas impossible qu'on eut quelque jour la

fantaisie d'ecrire le francais sur le style de Montaigne : on a bien

eu longtemps celle de faire des vers dans le gout marotique ; mais

quiconque voudra ecrire cette langue avec purete ne sera pas

embarrasse du choix de ses modeles. Quand nous voulons ecrire

en bon latin, nous savons tons que ce n'est ni Plaute, ni Pruden-
tius qu'il faut imiter, et nous tachons, le plus qu'il nous est pos-
sible, de nous familiariser avec le style de Virgile ou de Giceron.

Plus une langue a d'harmonie et de precision, plus elle est

variee sans cesser d'etre exacte, plus elle est riche sans cesser

d'etre originale, plus il est certain que cette langue a toute la

perfection qu'elle peut avoir. G'est un principe qui n'a rien d'ar-

bitraire. La plus grande difficulte dans I'appUcation est de discer-
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iier ce qui est analogue au genie particuUer de la langue ou ce

qui ne Test pas. Yoila pourquoi M. de Voltaire nous a rendu, ce

me semble, un assez grand service en faisant remarquer si scru-

puleusement tons les mots et toutes les phrases de Corneille qui

ne sont pas en bon francais. II n'y a souvent que le tact le plus

delicat qui puisse apercevoir ces leg^res taches. Et a quel tact

peut-on s'en rapporter avec plus de confiance qu'au sien?

S'il fallait prouver que ces critiques ne sont pas arbitraires,

je rapporterais I'observation que M. de Voltaire a faite lui-meme

dans plusieurs endroits ; c'est que les plus beaux morceaux de

Corneille sont aussi les plus purement ecrits. Comparez ces mor-

ceaux avec ceux que vous admirez le plus dans Boileau, dans

Racine, dans Voltaire; vous y reconnaitrez le meme style, la

meme langue. Ce n'est done pas un nouvel idiome que les suc-

cesseurs de Corneille ont invente ; c'est la meme langue a laquelle

Corneille fit faire tant de progr^s qu'ils ont acheve d'epurer et de

perfectionner. Cette correction, cette delicatesse, Pascal et Mo-

liere semblent 1'avoir connue avant eux ; M™* de Sevigne I'avait

devinee. Nos derniers maitres se sont attaches seulement a I'ob-

server avec plus d'exactitude, et leur exemple a faitloi.

Ne serait-il pas a desirer que la langue francaise put 6tre

fixee au point ou elle est parvenue aujourd'hui ? Je sais que le

temps mine tous les ouvrages des hommes, et qu'il n'est pas plus

aise d'arreter le progres ou la decadence d'une langue que d'ar-

reter le developpement ou la corruption des moeurs publiques.

Mortaha facta peribunt

:

Nedum sermonum stet honos, et gratia vivax *.

Mais au moins ne faudrait-il pas hater une revolution a la-

quelle nous ne pouvons que perdre. Quel dedommagement notre

siecle laissera-t-il a la posterite, s'il lui fait perdre le gout des

chefs-d'oeuvre que nous ont kisses nos peres?

Je ne vois point ce que notre poesie a gagne depuis Racine.

Mais que n'a-t-elle pas perdu? Si notre prose a acquis plus

d'harmonie et plus de precision, si le regne de Louis XIV n'a

produit aucun ouvrage qui puisse etre compare a ceux d'un

1. Horace, Art poetique, vers 68-9.
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Montesquieu, d'un Buffon, d'un Rousseau, combien la plupart de

nos prosateurs modernes ne se sont-ils pas eloignes de cette

simplicite noble et decente qui semble etre un des caract^res les

plus propres a noire langue ! Que d'ouvrages couronnes a I'Aca-

demie, celebres dans tons nos bureaux d'esprit, ou Racine et

Moliere ne trouveraient que du galimatias et des enigmes ! Tous

les tons, tous les genres, tous les styles ont ete confondus. La

metaphysique a affecte de parler le langage des dieux ; la poesie,

celui de I'ecole. Tout est devenu gigantesque ou faible et ma-
niere. Tantot on court aprfes les antitheses et les petites phrases,

tantot Ton va se perdre dans des periodes d'une longueur eter-

nelle. A force de vouloir enrichir la langue de tournures neuves

et etrangeres, on lui fait perdre ses graces et sa beaute naturelle.

On devient bizarre et sauvage. Cependant elevez la voix contre

des abus si ridicules, on ne manquera pas de dire que vous

cherchez a retrecir le genie, que vous voulez le resserrer dans

des limites trop etroites, et que, pour enfanter des miracles, il

faut le laisser extravaguer en pleine liberte. Quelles lois, quels

obstacles I'ont jamais emporte sur I'ascendant d'un genie supe-

rieur? Mais en otant toutes les barrieres qui peuvent encore en

imposer a la foule des ecrivains mediocres, n'ouvrira-t-on pas un

champ libre aux entreprises de I'ignorance et de la barbarie? De

tous les poisons du monde, le mauvais gout est sans doute le

plus subtil et le plus contagieux.

Les lois, dans la republique des lettres comme dans la societe

civile, ne sont faites que pour les hommes vulgaires. Mais s'il n'y

a que leur autorite qui puisse les conduire ou les reprimer, ces

lois sont done utiles, ces lois sont done necessaires. Le genie qui

voit au dela des limites ou il se trouve ^enferme sait bien les

franchir lorsqu'il le faut, et sa hardiesse est justifies par ses

succes. G'est par Pompee et par China que Gorneille repondit

aux critiques de 1 "Academic. Mais que deviendra la langue, si

ceux qui devraient en conserver la purete apprennent, par leur

propre exemple, a la corrompre et a I'appauvrir.

— La fable suivante est de M. de I'lsle, capitaine au regiment

de Champagne. G'est une pensee fort connue reduite en apo-

logue :

Aux portes de la Sorbonne ^

La Y6rite se montra

;

X. 29
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Le syndic la rencontra :

a Que demandez-vous, la bonne?
— Helas! Fhospitalite.

— Votre nom ? — La V6rit6.

-— Fuyez, dit-il en colore,

Fuyez, ou je monte en chaire

Et crie a I'impi^te

!

-- Vous me chassez ; mais j'espere

Avoir mon tour, et j'attends :

Car je suis fille du Temps,

Et j'obtiens tout de mon pfere. »

— On attribue a M. de Rulhi^re repigramme suivante, sur

rOde de M. Dorat '
:

Du roi qui nous promet un nouvel dge d'or,

Que le flambeau de longtemps ne s'6teigne!

Puissent, mon cher Dorat, les jours du nouveau rfegne,

Plus heureux que tes vers, etre plus longs encor

!

— La seule nouveaute qu'on nous ait donnee depuis I'ouver-

ture des spectacles est un petit opera-comique intitule Perrin et

Lucette *. Les paroles sont de M. Davesne, et la musique du sieur

Cifolelli. Le talent du poete et celui du musicien, egalement

inconnus, ont paru egalement mediocres. Cependant I'un et

I'autre ont ete demandes a la premiere representation avec beau-

coup d'empressement. Pourquoi? c'est que le fond de I'ouvrage,

quoique froid et commun, est honnete ; c'est que le denoument,

quoique prevu d6s la seconde sc^ne, fait plaisir. Et puis ne

suffira-t-il pas de trois ou quatre mots heureux pour faire reussir

une piece de ce genre, quand le reste n'est pas choquant? Les

scenes sont platemenl^ dialoguees ; mais elles ont assez le ton

des moeurs villageoises, et c'est un merite. L'idee la plus neuve

de ce drame est un bailli honnete homme. II est un peu capu-

cin ; h la bonne heure : au village comme ailleurs, un capucin

est toujours plus aimable qu'un tyran.

1. Dorat avait public, a I'occasion de I'avenement de Louis XVI, le Nouveau

Rdgne, ode a la nation. Geneve et Paris, 1774, in-8°.

2, Represente pour la premiere fois a la Gomedie-Italienne, le 25 juin 1774.
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Samedi 2, les Comediens francais nous ont donne la premiere

representation du Vindicatif, drame en cinq actes et en vers

libres. Ge chef-d'oeuvre est de M. du Doyer, qui, sans doute, ne

vous sera guere plus connu, si nous vous apprenons qu'il est

I'auteur de la petite comedie de Laurette^ dont la chute mtoe
est depuis longtemps oubliee*. Le Vindicatif ne semblait pas

fait pour avoir un sort plus heureux : son succ^s a ete fort chan-

celant a la premiere representation; cependant la mani^re dont

y joue Mole I'a releve, I'a soutenu; et grace a ses efforts, et grace

au mauvais gout du siecle, nous ne serions point trop etonnes

que k pi^ce put rester quelque temps au theatre. N'est-ce pas

une chose deplorable qu'un talent aussi sublime que celui de

ce grand acteur se consume sur des ouvrages si peu dignes de

Texercer?

On ferait, je crois, un parallele assez juste du drame de

M. du Doyer avec XOrphanis de M. Blin de Sainmore. Ces deux

ouvrages, faiblement ecrits, sont a peu pr^s egalement bien ver-

sifies, egalement mal conduits, et doivent I'un et I'autre leur

succ^s momentane aux talents du meme acteur. J'imagine ce-

pendant que la fable du drame est encore de quelques degres

moins vraisemblable que celle de la tragedie. Jamais poete n'a

abuse de la liberte de plier les personnages a sa fantaisie comme
M. du Doyer; tons sont d'une betise qui ne se concoit pas, et

sacrifient a chaque scene le peu de sens qui leur reste pour tirer

I'auteur d'embarras. Le Yindicatif n'est remarquable que par la

sincerite avec laquelle il devoile sa propre turpitude. II ne se

lasse point de repeter : Je veux me venger... je me suis venge...

je me vengerai...; c'est moi qui suis le Yindicatif. On dirait que

I'auteur a craint que le public ne put s'y meprendre; et, s'il

I'avait pse, il eut volontiers ecrit sur le front du triste person-

nage le caract^re de son role. Le tableau est si bien fait que la

precaution n'eut peut-etre pas ete superfine.

1. Voir tome VIII, p. 187 et suivantes.
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— VInoculation^ ode par M. Dorat, n'est pas du genre de

celles d'Horace, ni meme de J.-B. Rousseau ; elle est du genre froid

et insipide; ellen'a que le merite d'une versification aisee, mais

elle est faible et languissante : elle est precedee d'une preface oil

il avoue que depuis longtemps Vode est d^cri^e parmi nous;

mais il insinue modestement quil ne craint pas d'avancer qw'W

la rel^vera en la rendant nationale, et il ne craint pas (car il est

fort courageux) d'y sacrifier ses veilles. Quel sacrifice ! Quand je

vois M. Dorat se mettre nonchalamment a son bureau, et nous

dire : A Uavenir, je ferai des odes, je dis : « Monsieur Dorat,

vous ferez peut-etre des vers, mais vous ne ferez point d'ode.

On dit que vous etiez naguere d'une sante delicate, que vous

aviez souvent la fievre : cela pouvait donner quelque esp^rance

;

mais j'ai appris que lorsqu'elle vous prenait, vous vous couchiez

entre deux draps bien blancs, on vous donnait force bouillons,

tisanes, electuaires, etc.; et vous voulez faire des odes? Oh que

non! Ce n'est pas ainsi qu'on s'y prend. Celui qui fera une ode

ne sait pas la veille qu'il la fera, il la fait malgre lui ; elle est

faite, et a peine sait-il qu'elle est faite. Renoncez a votre projet,

et profitez des avis et des compliments de M. de Rulhi^re. II ne

fait pas des odes, lui; mais il fait mieux les vers que vous, quoi-

que vous les fassiez parfois fort joliment. »

EPIGRAMME A M. DORAT,

PAR M. DE BULHIERE.

Je les ai lus avec plaisir,

Ces vers, fruits de vos longues veilles;

Mais leur longue cadence est p6nible h saisir

Pour qui n'est point doue d'assez longues oreilles.

CHACUN SON METIER ^

CONTE ATTRIBUE A M. LE CHEVALIER DE BOUFFLERS.

Si dans la France tout prospere,

C'est que d'un z^le soutenu

Chacun y fait ce qu'il doit faire.

L'abb6 Grizel vous est connu.

1. Ce conte ne se trouve pas dans les OEuvres de Boufflers. Les Contes theolo-

_£liques le donnent comme etant du chevalier de I'Isle.
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Hier il vit, dans un coin sombre,

Ses pas doucement arret^s

Par la voix d'une des beautes

Que la nuit amene sans nombre,

Et qui, dans leur joyeux loisir,

S'en vont a la faveur de I'ombre

Semer en tous lieux le plaisir.

La belle en ofifrit au saint homme
A le gouter il se soumit;

Tout en le goutant, il se mit

A la precher, lui disant comme
L'art qu'elle exerce lui rendra

Une 6ternit6 malheureuse;

Que Dieu sans faute brulera

Toute fillette un peu joyeuse.

« Tais-toi, dit-elle, plat vaurien!

Ta morale triste et facheuse,

En ce moment, sied, ma foi, bien

!

— Que mon sermon ne vous irrite,

Et surtout ne vous trpuble en rien,

Dit Grizel ; faites, ma petite,

Votre metier; je fais le mien. »

Apr6s les vers de M. le chevalier cle Boufllers, dois-je vous

citer ceux de M°^* du DefTand ? Voici pourtant une ancienne epi-

gramme qu'elle fit centre M. de Ghoiseul

:

Plus ginguet qu'un pet en I'air,

Plus 6tourdi qu'un eclair.

Plus m^chant que Lucifer,

Revenant d'Enfer, revenant d'Enfer*,

On ne te prend point sans vert^,

M'a dit un certain frater.

— On attendait avec empressement la nouvelle edition de

VHistoire philosophique et politique des etahlissements et du

commerce des Europeens dans les deux hides, Elle vient de pa-

raitre fort retouchee, fort augmentee, et surtout plus correcte

que les precedentes^ On y a joint encore quelques gravures

1. M™' de Chaulnes, dont il etait amoureux, logeait rue d'Enfer. (Meister.)

2. II 6tait d'une sante fort scabreuse. {Note des premiers editeurs.) La note

du manuscrit de Gotha est ainsi con^ue : U avait une maladie quHl avait meritee.

3. 1774, 7 vol. in-S".
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assez mal composees, et plusieurs cartes tr^s-necessaires a Tintel-

ligence du livre : elles ont ete dressees par M. Bonne. Le dernier

livre de cet important ouvrage est absolument neuf. II traite de

I'influence que les liaisons avec le nouveau monde ont eues sur

les moeurs, les gouvemements, les arts et les opinions de I'an-

cien. Ce dernier livre n'est pas le moins instructif; il offre les

vues les plus vastes et les plus interessantes : I'idee qu'il donne,

dans une vingtaine de pages, de tous les gouvemements actuels

de I'Europe est tracee de main de maitre; c'est le resultat d'une

lecture immense, d'une infinite de connaissances tr^s-rares, et

d'une meditation profonde; mais on est fache de voir que dans

ce dernier livre, comme dans les autres, I'auteur s'ecarte trop

souvent de son sujet principal pour se jeter dans des digressions

inutiles, et souvent dans des declamations peu dignes de la ma-

jeste simple de I'histoire. II est plusieurs genres d'ouvrages oil

une espece de desordre pent plaire. Toutes les fois qu'on ne se

propose pas de montrer a son lecteur I'ensemble d'un grand objet,

il pent etre permis de lui faire changer souvent de point de vue

et de le promener a son gre d'une idee a I'autre. C'est un voyage

ou Ton se repose quand on veut; plus on y trouve de variete,

moins on se fatigue, moins on s'ennuie. II n'en est pas de meme
d'un ouvrage scientifique ou d'une histoire; la methode lui est

essentielle : on veut conduire I'esprit vers un but determine, vers

un but unique ; il ne faut jamais le perdre de vue et y arriver

par le chemin le plus court; I'ordre est le seul moyen qui puisse

en rendre la route agreable et facile. On ne pent bien voir un

objet d'une grande etendue qu'en distinguant les differentes par-

ties qui le composent, qu'en les examinant avec suite et selon le

rapport qui les lie le plus naturellement. Tout autre procede jette

de la confusion dans I'esprit et le lasse, au lieu de le soulager

ou de le distraire.

En desirant plus de methode dans 1'ouvrage de M. I'abbe

Raynal, moins d' eloquence et plus de simphcite, moins de fleurs

et plus de justesse ou de correction, nous n'en admirons pas

moins les sublimes beautes dont il est rempli. Depuis VEsprit

des loiSy notre litterature n'a peut-etre produit aucun monument
plus digne de passer a la posterite la plus reculee, et de consa-

€rer a jamais le produit de nos lumieres et de notre Industrie

;

mais quelque admirable qu'il soit pour le fond, avouons-le, c'est
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un ouvrage mal fait, trop fait quant aux details, trop peu quand

a r ensemble, fatigant et penible par les efforts meme que I'au-

teur a voulu faire pour le rendre amusant, et si inegalement ecrit

que, dans I'avenir, on ne se persuadera jamais qu'il puisse etre

sorti d'une meme plume.

Nous ne pouvons nous empecher de remarquer ici qu'il y a

une sorte d'etoile pour les livres comme pour les hommes. Que

de livres brules et persecutes, meme de nos jours, qui ne sau-

raient etre compares, pour la hardiesse, a VHistoire philoso-

phique 1 Cependant, elle s'est vendue partout assez publiquement

:

serait-ce parce que ce livre attaque toutes les puissances de la

terre avec la meme audace, que toutes Font supporte avec la

meme clemence ? Rois, ministres, pretres, il dit a tous les veri-

tes, et souvent les injures les plus dures ; il n'y a de sacre a ses

yeux que la morale, les femmes et les philosophes. J'en felicite

Tauteur, et j'en benis le ciel, mon si^cle et ma patrie.

— M. I'abbe Delille, qui a si bien merite de notre litterature

par sa belle traduction des G^orgiques de Virgile, a prononce

lundi dernier, 11 du mois, son discours de reception a I'Acade-

mie francaise^ On sait que, dans toutes les louanges dont ces

pieces d'appareil sont composees, celles du predecesseur ne doi-

vent pas occuper la moindre place. M. I'abbe Delille a cru que

I'eloge de M. de La Gondamine, a qui il succede, etait assez pi-

quant pour en faire 1' unique objet de son discours: il eut peut-

etre interesse davantage s'il n'avait pas deja ete prevenu par M. le

marquis de Gondorcet. Ge dernier Fa loue en philosophe et en

homme du monde. Notre nouvel academicien ne I'a guere loue

qu'en poete, et quelquefois en rheteur de college. II s'est perdu

dans des descriptions poetiques des travaux et des voyages de

son heros ; et toutes ces descriptions , toutes ces images et toutes

ces fleurs amoncelees les unes sur les autres n'ont forme qu'un

tableau assez vague, assez depourvu d'interet, et ou Ton apercoit

bien plus les efforts et les pretentions de I'orateur que le genie

de I'homme qu'il a voulu peindre. Un des traits les plus heureux

de cette petite odyssee academique est peut-etre le mot sur I'ino-

culation. a Sans discuter, dit a peu pres I'auteur
(
je cite de me-

1. L'abbe Delille, 6cart6 une premiere fois du fauteuil par les preventions de

Louis XV contre lui (voir page 19), fut elu de nouveau a la place de La Gonda-

mine. (T.)
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moire), sans discuter les raisons des deux partis, comment ne

pas se prevenir en faveur d'une methode qui doit son origine a

la patrie de la beaute et a celle de la philosophie, a la Circassie

et a I'Angleterre*? »

G'est M. I'abbe de Radonvilliers qui a repondu au discours

du recipiendaire. Sa reponse merite d'etre remarquee par son

excessive simplicite, pour ne pas dire son extreme platitude,

et par un trait vraiment sublime sur le caractere de Sa Majeste,

dont I'abbe de Radonvilliers a ete sous-precepteur. (( D' ordinaire

on dit aux rois : Gardez-vous des flatteurs; aujourd'hui il faut

dire aux flatteurs : Gardez-vous du roi. »

La seance a ete terminee par la lecture d'une satire char-

mante, de M. I'abbe Delille, sur le luxe ^ Elle nous a paru reu-

nir tons les merites des mait-res de ce genre, la force de Juvenal,

la legerete d'Horace, I'ironie et le coloris de Pope, le gout et la

correction de Boileau. Nous sommes tres-empresses de nous en

procurer une copie, pour avoir I'honneur de vous I'envoyer.

— Tout le monde connait la traduction que feu M. de Mira-

baud nous a donnee du Tasse ^ Elle est estimee et merite a beau-

coup d'egards la reputation dont elle jouit ; mais elle est sans

force, sans chaleur et sans elevation. G'est un livre bien ecrit;

ce n'est pas un poeme. Un auteur qui garde I'anonyme vient de

donner une nouvelle traduction, qui est en meme temps plus lit-

terale, plus elegante et plus harmonieuse. Vous y sentez partout

I'ame et I'enthousiasme du poete, sa verve et meme son coloris.

Nos meilleurs juges sont persuades qu'il n'y a que Jean-Jacques

qui puisse I'avoir faite. Et n'est-ce pas le plus grand eloge que

Ton puisse donner a I'ouvrage? M. Rousseau ne I'avoue cepen-

dant pas; et plusieurs personnes, qui pretendent etre plus par-

ticulierement instruites par les editeurs, I'attribuent a M. Le

Brun, litterateur tres-distingue** Quoi qu'il en soit, ce que nous

1. Voici textuellement ce passage : « Ce ne serait point a moi a prononcer sur

cette grande question; s'il etait possible qu'elle fut encore un probleme, je remar-

querais seulement que I'inoculation a pour elle deux grandes autorites, la Circassie

et I'Angleterre : je veux dire le pays de la philosophie et celui de la beauty. »

2. Epitre sur le luxe, comprise dans les Poesies fugitives de I'auteur.

3. Paris, 1724, 2 vol. in-12 ; reimprimee en dernier lieu en 1824, bien qu'elle

ait et6 eflfacee par celle de Lebrun, a I'annonce de laquelle cet article est consa-

cre. (T.)

4. Cette traduction (1774, 2 vol. in-8") est celle de Lebrun (Charles-Frangois),
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pouvons assurer avec confiance, c'est que cette traduction ano-

nyme est sans contredit une des plus superbes traductions qui

soient dans notre langue. L'auteur dit, dans un avertissement

qui n'a qu'une page et qui porte I'empreinte la plus marquee

de la mani^re de Jean-Jacques, que c'est un ouvrage de sa pre-

miere jeunesse : il en a I'interet et le feu; mais le peu de negli-

gences qui s'y trouvent semblent presque toutes y avoir ete lais-

sees a dessein.

— II y a deja quelque temps que TOpera-Comique, qui depuis

plusieurs annees faisait la gloire et le bonheur de la nation,

commence a tomber. Depuis la retraite de Caillot et le conge que

M°^^ Laruette a ete obligee de demander pour retablir sa sante,

ce spectacle n'a pas produit une seule nouveaute qui ait pu se

soutenir longtemps. Perrin et Lucette n'a eu que sept ou huit

representations. II n'y a pas lieu de presumer que la Fausse

Peur, qui vient de lui succeder, en ait davantage *. Ce petit acte

n'est pourtant pas sans merite. C'est une charge assez folle du

Fat puni.

La jeune comtesse de *** veut se venger de 1' indiscretion d'un

homme a la mode qui a ose se vanter des bontes qu'elle n'avait

point cues pour lui, et qui I'a sacrifice a une de ses amies. EUe

lui donne le rendez-vous le plus mysterieux, 1'engage a prendre

des glaces avec elle, et lui persuade ensuite que, desesperee de

sa trahison, elle vient de s'empoisonner elle-meme, mais que le

meme poison va lui faire justice d'un perfide et d'un ingrat. Apres

cette double confidence, elle le quitte et fait aposter ses gens

pour I'empecher de sortir du jardin ou elle I'a recu. Elle a mis

d'ailleurs dans son secret un autre homme de sa societe, un face-

tieux, un milord Gor, qui se deguise en medecin, et qui aug-

mente, par une mystification fort plaisante, les frayeurs dont

notre fat est agite. Tout cela finit assez mal par une espece de

divertissement ou, pour mettre le comble a sa vengeance, la jeune

comtesse epouse le marquis de ***, dont elle est vraiment aimee.

Ce sujet est assez heureux, et fournit au moins deux ou trois

situations tres-comiques. II est dommage que l'auteur n'ait pas

d'abord repetiteur, puis secretaire de Maupeou, et enfin troisieme consul, ar-

chitr^sorier de I'Empire et prince de Plaisance. Ne en 1739, Lebrun est mort

en 1824. (T.)

1. Representee pour la premiere fois le 18 juillet 1774.



Zt58 CORRESPONDANGE LITTERAIRE.

su en tirer un meilleur parti. Les scenes ne sont ni assez develop-

pees, ni assez bien liees, et toute la piece en general manque
egalement d' esprit et de gout. Tout est brut et neglige. La mu-
sique, qui est du jeune Darcis, ne supplee en rien aux defauts

du poete. G'est une composition faible et froide, peu d'harmo-

nie, point de chant, et des idees ramassees de tons cotes, sans

choix et meme sans adresse. L'auteur des paroles est assez mo-
deste pour vouloir garder I'anonyme; mais nous sommes fort

trompes si ce n'est pas M. de Carmontelle ^ L'idee de la pi^ce est

prise d'un de ses proverbes : c'est le meme tour d' esprit, la

meme correction, la meme elegance de style; et il n'est pas pro-

bable qu'un autre que lui-meme puisse etre tente de lui dero-

ber tant de proprietes si precieuses.

— Personne ne pent nier que le gouvernement le plus heureux

ne soit celui ou le peuple a du pain tant qu'il en veut, et ou,

libre de soins et de soucis, il pent se livrer aux jeux et aux amu-

sements tant qu'il lui plait, sans craindre qu'on le trouble dans

ses jouissances. Eh bien ! ce peuple-la est le venitien. L'auteur

de YHistoire philosophique des ^tahlissements et du commerce

des Europdens dans les deux Indes aura beau me dire que le

gouvernement de Venise est I'aristocratie, et que 1' aristocratic

est le plus mauvais gouvernement posssible, je lui repondrai

toujours : De quoi s'agit-il? — D'etre heureux. — Les Venitiens

le sont ; leur gouvernement est done bon pour eux. II ne faut pas

dire que I'aristocratie est le plus mauvais gouvernement possi-

ble ; on pent dire la meme chose de I'etat monarchique, du des-

potisme, et meme de la democratie, si chacune de ces diverses

mani^res de gouverner est admise par des peuples auxquels elles

ne conviennent pas. II y a des convenances locales, ce sont les

premieres de toutes en fait de gouvernement. II y en a ensuite

qui derivent du caract^re national. La femme de Sganarelle disait

aux paysans qui prenaient sa defense centre son mari : De quoi

vous melez-vous ? Je veux qu'il me balte '. II y a des peuples

qui diront : Nous ne voulons pas etre libres. Et c'est peut-etre

un grand probl^me a resoudre que de savoir jusqu'a quel point

cette liberte si vantee, qui parait vraiment innee dans le coeur

1. C'est une erreur, cet auteur etait MarsoUier. (T.)

2. La reponse de Martine (act. I, sc. ii dii Medecin malgre lui) est : MSles-vous
de vos affaires... II me-plait d'etre battue!
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de chaque individu, est necessaire au bonheur general. La

grande affaire est d' avoir par tout pays son pain assure, et de

disposer paisiblement de I'emploi de sa journee.

Je ne pense point commerauteurde YHistoire philosophique

(( que, avec la moitie des iresors et des veilles qu'a coutes a la

republique de Venise sa neutralite depuis deux si^cles, elle se

flit delivree a jamais des dangers dont a force de precautions

elle s'environne ». Ges dangers subsistent par les differentes

puissances qui I'entourent, et quand I'une d'elles le jugera

important, elle s'emparera des Etats venitiens, et il leur sera

fort difficile de Ten empecher. G'est la decouverte du cap de

Bonne-Esperance qui a perdu Venise; j usque-la elle etait le

depot general du commerce de plusieurs nations : alors il s'est

tourne d'un tout autre cote ; et le commerce des Venitiens une

fois perdu, tout ce qui leur est arrive, et tout ce qui leur arri-

vera, etait inevitable. Leur position a bien, jusqu'a present,

autant de part a leur conservation que leur finesse.

L'inquisition politique est certainement en tres-grande vigueur

a Venise; mais la maniere dont elle s'est delivree de celle du

Saint-Office est tout a fait adroile, et n'aurait pas du echapper a

I'auteur de YHistoire philosophique. D'accord avec la cour de

Rome, le Saint-Office est oblige d'avoir a ses assemblees deux

senateurs, sans la presence desquels on ne pent prendre aucune

deliberation. Au moyen de cette sujetion, il ne se traite d'aucun

delit important; ni on ne laisse prendre dans ces assemblees con-

naissance d'aucunes affaires temporelles ou politiques. Des qu'on

commence k en traiter quelques-unes un pen graves, de quelque

genre qu'elles soient, les deux senateurs se levent, rompent la

seance, la remettent au lendemain, et toujours de meme, jusqu'a

cequ'il n'en soit plus question. Le pouvoir du Saint-Office se re-

duit a punir quelques moines, a distribuer des indulgences, etc.

Les lois sont en effet combinees de maniere, dans la repu-

blique de Venise, a empecher que les nobles, qui ont tout

pouvoir, ne puissent en abuser et se livrer a aucunes vues

ambitieuses : et comme il n'est pas permis de detruire une

ancienne loi par une nouvelle, tout reste toujours dans le mtoe
etat. Comme elles sont fort anciennes, quelques-unes se ressen-

tent des temps d'ignorance et de barbarie ou elles ont ete faites.

II y en avait une, entre autres, qui attribuait aux] cures des pa-
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roisses la propriete absolue de tout ce qui se trouvait dans la

chambre de leurs paroissiens au moment de leur mort, meme au

prejudice des enfants. Cette loi revoltante etait tombee en desue-

tude, mais elle existait. II y a quelques annees qu'un cure voulut

la faire revivre, a la mort d'un homme qui laissait une succes-

sion considerable dans un portefeuille qui n'avait pas quitte le

chevet de son lit. Le fils unique du defunt mit le cure dehors a

coups de baton ; et le pasteur, aussi moulu que scandalise, alia

denoncer au conseil des Dix I'infracteur d'une loi, selon lui, si

sage et si respectable. Le conseil s' assemble, declare la loi veri-

table, ordonne qu'elle sera maintenue dans toute sa vigueur, et

prononce contre quiconque battra les cures pourles empecher de

jouir de leurs droits une amende evaluee a vingt-cinq livres de

notre monnaie, et une de cinquante livres si on poussait la

revoke jusqu'a mort d'homme. Oncques, depuis, cure n'a ete

tente de la faire revivre. Je pardonne au legislateur une finesse

aussi heureusement combinee. On objectera sans doute bien

gravement que c'est un gr?nd vice dans un gouvernement que

d'avoir des lois qu'on soit oblige de laisser sans activite ; qu'in-

cessamment il doit en resulter.tel inconvenient, et puis tel autre,

jusqu'a ce qu'enfm Tedifice se detruise; au lieu que si la

machine etait bien menee... Je me tirerai d' affaire en disant avec

le charmant petit abbe napolitain *
: « Arretez-vous, de grace,

devant un rotisseur ; regardez un tournebroche ; voyez-vous ce

magot en haut qui parait s'employer avec une force etune appli-

cation etonnante a faire tourner la roue? Eh bien! c'est Ici

rhomme •, le contre-poids cache est le destin, et le monde est

un tournebroche. Nous croyons le faire aller, et c'est lui qui

nous mene. »

— Histoire du Tribunal de Rome^ depuis sa creation, Fan 261

de la fondation de Rome, jusqu'a la reunion de sa puissance a

celle de I'empereur Auguste, I'an 730 de la fondation de Rome;
son influence sur la decadence et sur la corruption des moeurs.

Deux volumes in-12.

Ges deux volumes de M. I'abbe Seran instruisent moins que

deuxlignes de Montesquieu sur le meme objet. Mal concu, mal

digere, ce livre est, s'il est possible, encore plus mal ecrit. II

1. Galiani.
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ajoutera done peu de chose a la reputation que Fauteur a deja

acquise par quelques productions historiques du m6me genre

et du meme merite ^ Son but, dans ce dernier ouvrage, si tant

est qu'il en eut^un, semble avoir ete de prouver que ce qui con-

tribua le plus a la mine de la republique, c'est I'etablissement

du tribunat. Ne prouverait-on pas egalement bien que cette

magistrature fut longtemps la sauvegarde des droits et de la

liberte du peuple remain, et par la meme aussi celle de ses

moeurs ?

Gomme la liberte morale de chaque individu tient a 1'oppo-

sition qui se trouve entre les differentes impressions dont il est

susceptible, et au pouvoir qu'il a de suivre indifferemment Tun

ou I'autre, la liberte politique d'une nation n'est fondee aussi

que surl'opposition qu'il pent y avoir entre les differents pouvoirs

auxquels elle s'est soumise, et sur le droit qu'elle s'est reserve

de decider entre eux en dernier ressort.

Quand notre grand legislateur dit que toute puissance divisee

conlre elle-meme ne saurait subsister^ il ne songeait pas aux

gouvernements republicains. La division pent troubler quelque-

fois leur bonheur, mais elle parait essentielle a leur vie et a leur

surete. Tant que la puissance des tribuns fut en equilibre avec

celle du senat, elle etait tr6s propre a prevenir les inconvenients

de r aristocratic, puisqu'elle reprimait I'orgueil des patriciens, et

leur imposait la necessite d'etre justes et de meriter la confiance

publique par leurs vertus. Lorsque cette puissance, au lieu de

contenir I'autorite du senat, ne fut plus employee qu'a exciter le

peuple centre ses chefs legitimes, elle devint exorbitante. L'equi-

libre des deux pouvoirs alors rompu, le gouvernement, qui dans

son principe n' etait qu'une aristocratic moderee, devint de jour

en jour plus populaire. La democratic, dans un etat aussi puis-

sant que I'etait devenue Rome par I'etendue et par la rapidite

de ses conquetes, devait bientot degenerer dans une esp^ce

d'anarchic ; et cette situation, trop violente pour subsister long-

temps, est sans doute la plus favorable aux entreprises du des-

potisme. Le tribunat ne fut done funeste a la republique que
lorsqu'il eut .perdu 1' esprit de sa premiere institution ; et il ne

1. L'abb6 Seran de La Tour avait deja public ; Histoire d'Epaminondas, 1739,

in-12; Histoire de Philippe, roi de Macedoine, 1740, in-12; Histoire de Catilina

1749, in-12, etc., etc. Voir, sur ce dernier livre, tome I, p. 254.
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le perdit que parce que les circonstances ou il avait ete etabli

changerent absolument de nature et confondirent, dans la suite

des temps, tous les rapports qui avaient determine originairement

la constitution de I'etat. Si Ton pent dire que I'esprit de jalousie

et d' emulation que cette magistrature populaire ne cessait d'en-

tretenir entre les plebeiens et les patriciens causa la ruine de la

republique, ne pourrait-on pas dire la meme chose de I'esprit

de patriotisme et de I'amour de la gloire dont ces citoyens furent

toujours animes? Ces deux principes contribuerent egalement a

I'agrandissement de Rome, et son agrandissement fut sans doute

la principale cause de sa chute : Sua mole ruit. Tout cela prouve

une verite fort triviale : c'est que le temps mine continuellement

les monuments de notre orgueil, et que les vains efforts que nous

faisons pour assurer notre puissance et notre grandeur seraient

mieux employes a nous rendre heureux.

Pourquoi ne serait-il pas permis de parler de Zurich, a

propos de Rome? Cette petite republique a ses tribuns comme

en avait autrefois la maitresse de I'univers : mais la moderation

qui parait avoir dicte toutes ses lois, en reunissant les plus

grands avantages du tribunat romain, semble en avoir evite

tous les inconvenients. Ses tribuns, choisis dans le peuple,

sont elus par lui; ce sont eux qui sont charges de porter

au senat les plaintes des citoyens, et de s'opposer a toutes les

entreprises qu'il pourrait tenter de faire pour etendre ses droits

et ses prerogatives : ce sont proprement les avocats et les inter-

prfetes du peuple. On sent quelle puissance leur donne une attri-

bution si importante. Elle est moderee d'abord par le nombre

de ceux qui la partagent. II y en a vingt-six. Elle est moderee

encore par une liaison necessaire avec les conseils, ou ils ont

leur voix deliberative et votive comme tous les autres conseillers.

Le petit conseil, qui s'assemble le plus souvent, et qui par la

meme attire a lui la conduite des parties les plus essentielles de

I'administration, etant compose de cinquante-deux membres, les

tribuns en ferment la moitie : ainsi le peuple represente par eux

n'abandonne jamais entierement I'exercice de son pouvoir, et ne

le divise, pour ainsi dire, que pour y veiller avec plus de pre-

caution. Ces magistrats populaires, quoique Hes avec le senat,

ne cessent point d'etre au peuple, puisque c'est lui qui les

choisit, et qu'il est libre, tous les six mois, de demander une
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nouvelle election ou confirmer I'ancienne. Jamais il n'y eut de

pouvoir plus justement intermediaire : il tient aux deux pouvoirs

entre lesquels il se trouve place, et en depend egalement.

— M. le president de Rosset ne nous pardonnera jamais

d'avoir differe si longtemps de vous annoncer son poeme sur

VAgriculture Ml a concu, a trente ans, le beau projet de devenir

le Virgile de la France, et il y a vingt ans qu'il y travaille avec

une application inouie. La peine qu'il a prise pour reussir lui a

coute tant de mauvais jours et tant de mauvaises nuits qu'il ne

saurait se persuader qu'elle ait ete perdue. Quelque depourvu de

poesie que soit le plan de son poeme, quelque seche et quelque

froide qu'en soit I'execution, la versification en est generalement

assez pure, assez correcte, et Ton y trouve meme un grand

nombre de vers techniques d'un tour fort ingenieux. Gependant

le premier merite de cet ouvrage consiste sans doute dans la

beaute du papier, de I'impression, et des ornements typogra-

phiques de toute espece qui y ont ete prodigues. La preface est

remarquable par le ton de superiorite avec lequel on y juge M. de

Saint-Lambert et I'abbe Delille. Le patriarche de Ferney a pris la

peine d'y repondre par le plus agreable persiflage du monde,

dans une lettre au president, qui, pour mieux savourer une si

douce louange, n'a rien eu de plus presse que de la faire enre-

gistrer dans tons les journaux du pays. G'est ainsi qu'on se trouve

dedommage de vingt ans de veilles et de labeur.

— Quel etait le but de I'art dramatique chez les anciens?

quel a-t-il ete chez les modernes? quel pourrait-il et devrait-il

etre chez les Francais, et particuU^rement a Paris? Voila le plan

d'un ouvrage intitule Du Theatre, ou Nouvel Essai dramatique ^.

Les premiers chapitres, ecrits avec feu et assez d'eloquence, en

imposent. On y trouve quelques idees fortes et vraies, un grand

amour de I'humanite, de ces maximes generales et exagerees qui

enthousiasment la jeunesse, qui la feraient courir au bout du

monde, et abandonner pere, mere, fr^re, pour secourir un Lapon,

un Hottentot... Que sais-je! (Pour le dire en passant, voila' le

danger des maximes.) Mais on apercoit bientot que le fatras im-

1. Paris, Moutard, 1774, in-S". Frontispice, fleurons, vignettes et figures de

Saint-Quentin, Marillier, Loutherbourg, graves par de Ghendt, Leveau, Ling6e,

Ponce, etc.

2. Par Mercler. La Haye, 1774, in-S".
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prime a la Haye, sans nom d'auteur, n'a de veritable but que

preferer les insipides drames de M. Mercier a Gorneille, Racine et

Moli^re, etc. Aussi I'ouvrage est-il de lui. M. Diderot I'aurait, je

crois, volontiers dispense des eloges qu'il lui donne.

AOUT

y^ C'est jeudi li que M. Suard a fait son discours de reception a

rAcademie francaise ^ Beaucoup de gens n'ont point voulu recon-

naitre les titres qu'il pouvait avoir a cet honneur litteraire ; mais

tons ceux qui le connaissent sont bien persuades qu'il ne depen-

drait que de lui de les meriter, et qu'il est peu d'hommes de

lettres aujourd'hui plus capables que lui de partager utilement

les travaux de I'Academie. 11 est rare d'avoir I'esprit plus fm, le

gout plus exerce, une connaissance plus parfaite des ressources

et des difficultes de notre langue. Les Gonrart, les Valincour, les

Mirabaud, ont honore par leur merite cette illustre compagnie

;

aucun d'eux n'y fut annonce par d'autres succ^s que ceux qui

distinguent depuis longtemps M. Suard dans la republique des

lettres et dans la societe.

Son discours cependant n'a pas produit tout I'effet dont ses

amis avaient ose se flatter; ils ont ete obliges d'avouer qu'il

n'avait pas travaille avec toutes ses forces, et ses ennemis ont

remarque qu'il s'etait contente de nous prouver longuement

combien il etait bon chretien, ce qui n'etait point du tout la

chose qu'il importait de prouver a I'Academie. II est vrai qu'il

s'est attache a demontrer avec beaucoup d' efforts que la philoso-

phie de nos jours, loin de nuire aux arts, aux bonnes moeurs, a la

religion, leur avait ete infmiment favorable, et qu'il s'est surtout

appesanti sur le dernier point.

II me semble qu'on est presque toujours malheureux en ecri-

1. Suard avait ete elu deux ans auparavant a la place de Duclos; mais le roi

n'ayant pas sanctionn6 cette election,'elle fut annulee. (Voir precedemment, p. 19)

II fut nomme de nouveau pour remplacer le jesuite de La Ville, ev6que de Trico-

mie. (T.)
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vant sur quelque objet que ce soit, lorsque, meme sans avoir

discute la question, on sait d'avance le resultat que Ton sera

oblige d'etablir. Pretendre que la philosophie eteint le genie,

qu'elle a detruit le gout des arts et sape tous les fondements de

la societe morale et civile, c'est soutenir sans doute une calomnie

atroce, ou faire une declamation ridicule : mais, de bonne foi,

peut-on nier que la philosophie n'ait fait quelque tort a nos plai-

sirs et a notre bonheur, en affaiblissant le ressort de imagina-

tion, en refroidissant I'ame, en nous otant de douces illusions, et

en nous forcant a secouer le joug de plusieurs prejuges utiles a

la multitude ?

II est tr^s-vrai, comme I'observe M. Suard, que le progr^s de

la philosophie est une suite necessaire du progr^s des arts. Nous

ne pensons que parce que notre esprit a besoin d'idees ; lorsqu'il

commence a s'exercer, il se trouve dans la necessite d'en pro-

duire de nouvelles : confuses d'abord, elles ne se developpent et

ne s'eclaircissent qu'a force d'etude et de comparaison. Gepen-

dant le cercle des idees que notre esprit est capable de produire

etant assez borne, ces idees une fois developpees, une fois re-

pandues, il ne nous reste plus d'autre ressource que celle d'en

suivre les rapports et de chercher a les combiner d'une maniere

nouvelle : combinaison qui pent aller jusqu'a I'infini. Des idees

confuses, pourvu qu'elles aient de I'energie et de la verite, sufTi-

sent a I'invention des arts. Mais comment ces arts-la, meme en

excitant notre activite, ne nous disposeraient-ils pas a travailler

sur les idees confuses qui sont le principe de leurs productions,

a comparer la difference de leurs effets, de leurs procedes, et

ieur liaison? Quel peuple n'a pas commence par etre poete, et

n'a pas fmi par etre philosophe, a moins que, par quelque cir-

constance extraordinaire, il ne soit reste enseveli dans les tene-

bres de sa premiere origine?

Se dechainer done contre le si^cle, parce qu'il est le si^cle de

la philosophie, c'est se dechainer contre les arrets de la necessite.

c'est se revolter contre la loi qui regla de toute eternite la

marche et la conduite de I'esprit humain. Nous sommes plus

philosophes que nos peres, parce que nous sommes venus apres

eux ; nous le sommes, parce que nous ne pouvons pas etre autre

chose; car vouloir fixer a quel point que ce puisse etre le deve-

loppement de nos facultes, c'est une entreprise impossible, et

X. 30
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M. Suard a dit fort ingenieuseraent que « 1' esprit est comme
une plante dont on ne saurait arreter la vegetation sans la faire

perir )>

.

Jusque-la nous pensons bien comme lui, mais tout cela ne

nous persuade point encore que ce soit une chose si douce et si

desirable que d'etre d'un siecle philosophe. S'il est vrai que le

monde ne devient sage qu'en vieillissant, comment nous applaudir

de notre profonde sagesse, sans regretter un pen les douces

erreurs du bel age, sans craindre surtout d'approcher bientot du

terme ou Ton ne fait plus que radoter? Ne voyons-nous pas dans

I'histoire les Egyptiens, les Grecs et les Romains y arriver tour

a tour? Pouvons-nous esperer de faire exception a la r^gle com-

mune, grace a I'etablissement de nos colleges et de nos acade-

mies, comme nous I'a assure M. Turpin ^ ?

Soyons vrais : il en est de la philosophic comme de la vieil-

lesse, dont elle est la compagne naturelle,

Multa ferunt anni venientes commoda secum,

Multa recedentes adimunt 2.

En nous donnant plus de lumi^res, elle diminue le nombre

de nos sensations, elle en emousse la vivacite ; en nous preser-

vant de secousses violentes, elle nous eloigne egalement des

grandes vertus et des gi'ands crimes : elle nous empeche sou-

vent de faire du mal, parce qu'elle ralentit notre activite; mais

elle ne nous porte guere a faire le bien, parce qu'elle nuit a toute

esp6ce d'enthousiasme : en un mot, elle nous rend, ce semble,

plus eclaires et moins heureux, plus humains et moins sensibles.

II est difficile de sentir la verite de ces observations, et de ne pas

convenir du tort que le gout de la philosophic a du faire neces-

sairement au progr6s des arts, et meme a la perfection des

moeurs. Mais pour ne point embrouiller I'etat de la question, il

faut se souvenir qu'il ne s'agit point ici de savoir si le meme
homme pent etre a la fois philosophe, poete, artiste, citoyen,

religieux. II serait meme absurde de regarder une pareille pro-

position comme douteuse ; mais quand il existerait un homme

1. Auteur de plusieurs ouvrages annonc6s par Grimm, notamment de VHistoire

du gouvernement des anciennes republiques; voir tome VIII, p. 240.

2. Horace, Art poetique.
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qui reunit rimagination de I'Arioste avec I'esprit de Newton et le

savoir de Grotius
;
quand un seul siecle aurait produit deux Vol-

taire, ce ne serait point sur des phenomenes si rares et si prodi-

gieux qu'on pourrait decider de I'influence que le gout de la

philosophie a pu avoir sur la masse generale des esprits ; et c'est

la I'objet de nos reflexions. II me parait demontre que lorsque

ce gout est arrive au point ou il est de nos jours, il doit seduire

les esprits les plus propres a reussir en tout genre, et les de-

tourner pen a peu de 1'application que demandent les belles-

lettres et les beaux-arts. II ne reste done plus alors, pour cultiver

les talents agreables, que des genies mediocres et des tetes fri-

voles ; ajoutons a cela qu'on est toujours beaucoup plus sur de

faire un raisonnement passable qu'un vers heureux, et que cette

facilite decide souvent Tamour-propre. Le nom de philosophe

s'acquiert a si bon marche ! comment tout le monde ne se flatte-

rait-il pas de pouvoir y pretendre? Si les efforts que Ton fait pour

I'obtenir ne reussissent pas toujours, du moins les chutes sont-

ellesmoins sensibles dans cette carri^re que dansune autre; aussi

n'y a-t-il guere de jeune homme qui, au sortir du college, ne

forme le projet d'etablir un nouveau systeme de philosophie et

de gouvernement. Aussi n'y a-t-il guere d'auteur qui ne se

croie, en conscience, oblige d'eclairer le genre humain sur ses

premiers interets, et d'apprendre aux differentes puissances de

la terre la meilleure maniere de gouverner leurs Etats. Racine,

Moli^re, Boileau, pensaient avoir fait un assez bel usage de leurs

talents lorsqu'ils avaient pu contribuer a delasser les Louis, les

Turenne, les Colbert, de leurs sublimes travaux. Nous ne preten-

dons pas a moins qu'a les instruire; et tout preoccupes d'une

intention si respectable, nous craignons peu de les ennuyer, ou

meme de leur deplaire. La passion du vrai, la passion de I'huma-

nite, I'emportent sur toute autre consideration... Ah! que ces

passions sont ridicules, lorsqu'elles ne servent qu'a voiler une

petite ambition litteraire ! Mais suivons des vues plus generales.

Le seul sentiment que nourrisse le gout de la philosophie, le

seul qu'elle exalte, c'est la curiosite. Ce sentiment, tout froid

qu'il est, exclut, absorbe presque tons les autres ; il donne a

Tame une sorte d'inquietude et d'impatience qui ne parait gu^re

compatible avec cette chaleur douce, avec cette sensibilite pro-

fonde et recueillie que demande I'amour des arts et de la poesie.
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Le beau, qui en est I'objet et leprincipe, veut etre senti. La philo-

sophie n'aspire qu'a connaitre ; a force de chercher a approfondir

la source de nos plaisirs, elle en perd le sentiment et le gout; le

charme qu'elle poursuit echappe aux efforts qu'elle fait pour le

fixer. Se defiant trop des premieres inspirations de la nature,

elle imite le crime de Pysche, et en est punie comme elle.

Que d'excellents ouvrages de critique et de gout n'a pas pro-

duits Vlliade ou V£n6idel Quel ouvrage de I'art fut jamais le

fruit des reflexions d'un philosophe ?

Je conviendrai que la philosophie a servi infmiment a perfec-

tionner la morale et a nous delivrer d'une multitude de prejuges

aussi barbares que puerils ; mais ne faudra-t-il pas avouer, d'un

autre cote, qu'elle a pu nuire aux moeurs en nous rapprochant

trop de nous-memes, en nous accoutumant a generaliser mal a

propos nos idees et nos sentiments, a enerver toutes nos affec-

tions particuli^res, et a aimer ainsi I'humanite en gros pour ne

plus avoir la peine d'aimer personne en detail ?

Les lettres et la philosophie peuvent bien contribuer a rendre

les moeurs d'une nation plus douces et plus polies ; mais faut-il

leur tenir compte de tons les progres que nous avons faits a cet

egard, et ne dependent-ils pas d'une infinite d'autres circon-

stances?... de I'esprit du gouvernement, de la temperature du

climat, de notre aisance, de notre richesse, de la mollesse et de

I'oisivete, de notre mani^re de vivre, de I'affaiblissement meme

ou le luxe et I'habitude du plaisir ont pu nous plonger?

L'opinion, dites-vous, a la plus grande influence sur le ca-

ract^re de nos moeurs, et l'opinion est un ressort que la philo-

sophie ou les gens de lettres font mouvoir a leur gre. L'opinion

ne se laisse gu^re determiner que par les caprices du hasard ou

par les besoins que nous impose la necessite des choses : je sais

que les grands, les pretres, les femmes, les charlatans, ont

reussi quelquefois a la flechir en leur faveur. Je ne sais si le

tour des gens de lettres est venu dans ce siecle; mais, jusqu'a

present, je vois peu d'exemples de leur succes dans ce genre.

Socrate et Gonfutzee ont fait moins de conversions, ont eu moins

d'ascendant sur I'esprit de leur si6cle, que ce grossier moine de

Wittemberg, ou ce fou d'ermite qui precha les croisades, et dix

mille autres qui n'etaient ni philosophes ni academiciens.

L'opinion publique resulte de la constitution particuli^re de
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ri5tat et de ses relations avec ses voisins; elle tienta la religion,

aux moeurs, aux coutumes, aux traditions primitives des peu-

ples, a ridiome de leur langue et surtout a ce genie original qui

semble attache a chaque nation, et qu'elle conserve souvent

meme au milieu des revolutions les plus etonnantes. L' opinion

depend d'une certaine mesure commune a laquelle se rapportent

tons les esprits, et a laquelle on nous accoutume des notre pre-

miere enfance ; son pouvoir se forme et s'el6ve insensiblement

dans I'ombre ; il ne se montre a decouvert que lorsqu'il n'est

plus possible d'en prevenir les efiets. La philosophie pent com-

battre sa puissance : mais I'a-t-elle jamais pu soumettre a ses

lois? Depuis le temps que Ton ecrit contre les duels, n'aurait-on

pas du detruire les prejug(^s etablis a cet egard, si les prejuges

qui tiennnent a I'opinion n'etaientpas plus forts que la philoso-

phie et la raison meme ?

Je suis loin de penser que d'excellents ouvrages ne puissent

influer jusqu'a un certain point sur les opinions populaires ; mais

je crois que leur effet est toujours infmiment lent, et qu'il ne

pent meme porter coup que lorsqu'il conspire avec d'autres

causes plus puissantes et plus actives. « Comment voulez-vous,

me disait un jour Jean-Jacques, que les meilleurs livres pro-

duisent beaucoup de bien? A peine un livre fait-il quelque

impression qu'elle est effacee par une autre. » Et c'est Jean-

Jacques qui disait cela.

Le meme tort que la philosophie a pu faire aux arts, elle I'a

fait sans doute aussi a la religion. En la rendant plus sage, plus

raisonnable, elle I'a rendue plus froide, et la devotion s'est

bientot ralentie. II est vrai que si la religion n'a jamais ete atta-

quee avec plus de hardiesse, elle n'a jamais etemieux defendue;

mais pour la defendre avec quelque avantage, il a fallu se con-

tenter de la reduire a ce qu'elle a d'essentiel. Ges premiers

principes, trop simples, trop abstraits, ne pouvant jamais etre a

la portee du plus grand nombre, on a ote a la religion tout ce

qu'elle avait de populaire, tout ce qu'elle avait de plus seduisant

aux yeux de la multitude. Depuis, le nombre des fanatiques a

beaucoup diminue sans doute ; mais celui des croyants a diminu6

dans la meme proportion. Qui croira cependant que la philosophie

eut fait sur ce point de si grands progres depuis deux siecles, si

le luxe n'avait pas augmente le libertinage des moeurs, et si diffe-
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rentes puissances cle 1'Europe n'avaient pas ete disposees a me-

nager un peu les incredules pour affaiblir les droits d'un corps

trop considerable encore et par lui-meme et par le souvenir de

I'autorite que lui avait laisse prendre autrefois la confiance aveugle

des peuples ? Ainsi la confusion que le systeme de Law jeta dans

tons les rangs de la societe, la chute et I'elevation soudaine de

tant de fortunes, I'exemple des hommes les plus puissants alors,

leurs gouts et leurs seductions, contribu^rent bien plus sans doute

a la licence des moeurs que tons les romans orduriers qui furent

publics dans ce temps :

Temps fortune...

Ou la Folie, agitant son grelot,

D'un pied 16ger parcourt toute la France

;

Ou nul mortel ne daigne etre ddvot,

Ou Ton fait tout, excepts penitence ^

Dans la defense des philosophes, M. Suard n'a pas oublie

I'observation si rebattue, que de tons les troubles dont parle

I'histoire, il n'y en a pas un seul que la philosophic ait a se re-

procher. Mais la chose est-elle si etonnante? Quand le gout des

sciences speculatives ne servirait pas a calmer nos passions, ne

nous detourne-t-il pas absolument des travaux et des interets de

la vie civile? II y a si loin de I'invention des plus beaux systemes

a I'application heureuse des principes les plus vulgaires ! II y a si

loin des projets les plus ingenieux, les plus compliques, a Tex^-

cution des idees les plus simples ! Comment les gens de lettreS

auraient-ils eu quelque part aux revoltes, aux seditions, puis"

qu'on ne leur a jamais permis de se meler de rien, soit qu'on

les ait trouves peu propres aux affaires qui exigent des vues, des

talents et un caractere qui leur manquent ordinairement, soit

que, n'ayant jamais forme de corps, ils n'aient pu etre a portee

de former aucune entreprise, aucune intrigue suivie? Dans quel

pays, dans quel si^cle a-t-on jamais regarde les lettres comme
un etat de la societe ? S'il y eut du temps de Socrate, et sous le

r^gne de quelques empereurs, beaucoup de gens oisifs qui ne

faisaient d' autre metier que celui de sophiste ou de raisonneur,

nos philosophes modernes ne voudraient pas sans doute leur etre

1. Voltaire, la Pucelle, ch. XIII.
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compares. Les sciences et les lettres sont des moyens de nous

rendre plus aimables et plus utiles. Elles ne sont point le dernier

but de notre application ; elles ne doivent pas meme etre I'unique

emploi de notre temps. S'il y a quelque exception a la regie, elle

ne pent regarder que ces hommes rares qui n'ont point d'autre

carri^re a remplir que celle que leur a tracee la superiorite de

leur genie et de leurs lumieres.

Mais il est bien temps de fmir, si nous ne voulons pas etre

encore plus long que M. Suard. C'est M. Gresset qui repondit a

son discours par un persiflage assez lourd, assez provincial, sur

les bizarreries que le luxe et la frivolite de nos moeurs introdui-

sent tons les jours dans la langue. La seance fut terminee par la

lecture de YJSloge de iMassillon, par M. d'Alembert. Ge dernier

morceau fut fort applaudi, et meritait bien de I'etre, par la sim-

plicitedu plan, par la force du style, par plusieurs mots plaisants,

mais qui perdraient trop a etre detaches de I'ensemble ou ils se

trouvent si heureusement places. M. d'Alembert s'occupe depuis

quelque temps de la continuation de VHistoire de VAcad^mie^

commencee par Pelisson et continuee par I'abbe d'Olivet. Get

eloge en fait partie, et suffirait pour prevenir le public en faveur

de son travail, s'il pouvait encore avoir besoin de I'etre, apr^s

les modules que cet homme cel^bre nous a d^ja donnes dans ce

genre de litterature.

VERS DU CHEVALIER DE BOUFFLERS A SA S(i:UR,

MADAME DE BOISGELIN *.

Vivons en famille,

Cest le plaisir le plus doux

De tous
;

Nous serous, ma fiUe,

Heureux sans sortir de chez nous.

Les honnetes gens

Des premiers temps

Avaient de plus douces moeurs,

Et sans cliercher ailleurs

1. Les premiers editeurs avaient attribu6 au pofite persan Fas -el- forb ces

vers d6dies a Emira Geni-si-lob. Cette double anagramme n'existe pas dans le

manuscrit. Diderot a cite a M"e Volland (voir t. XIX, p. 222 des OEuvres com-
pletes) ce singulier couplet, qui n'a pas ete recueilli dans les anciennes Editions

des poesies de BoufQers.
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lis offraient a leurs soeurs

Leurs coeurs.

Sur ce point-1^ nos aieux

N'^taient pas scrupuleux;

Nous pourrions faire,

Ma ch^re,

Aussi bien qu'eux

Nos neveux.

— L'Academie royale de musique, aprfes nous avoir ennuyes

longtemps du Carnaval du Parnasse^ nous a donne en fin, le

mardi 2, la premiere representation d'Orphie etEurydice^ drame

en trois actes. M. de Moline, I'auteur des paroles, a sans doute

abuse de la permission qu'on peut avoir d'etre mediocre lorsqu'on

s'engage a traduire litteralement un poeme, et a mettre des vers

francais sur une musique tout italienne. Mais il y aurait de I'in-

gratitude a ne pas lui savoir gre de son travail, puisque, tel qu'il

est, nous lui devons le plaisir d'entendre la musique la plus su-

blime que Ton ait peut-etre jamais executee en France. On sait

qu^Orph^e est, de tous les operas du chevalier Gluck, celui qui

a reussi le plus en Italie. Le transport avec lequel il vient d'etre

re^u sur notre theatre, malgre la vieille cabale des Lulli et des

Rameau, prouve le progr^s que ce cel^bre compositeur a deja

fait faire au gout de la nation ; il prouve qu'on ne doit plus de-

sesperer de nos oreilles, et qu'a force de patience et de genie on

triomphe quelquefois des pr^juges les plus respectables. L'en-

semble de I'opera d'Iphighde a plus de dignite, plus de pompe

et plus d'interet que celui d'Orphee. Quelque defigure qu'il soit,

un plan de Racine. vaut encore mieux que ceux de M. Calzabigi.

Avouons-le encore, il y a peut-etre plus de choses agreables, plus

d'idees touchantes dans la composition d'lphigenie que dans

celle d'Orphee-y mais il n*en est pas moins vrai que les beaux

morceaux de ce dernier ouvrage sont encore superieurs aux plus

beaux morceaux du premier. Les cris douloureux et penetrants

par lesquels Orphee interrompt d'une maniere si vraie et si pa-

thetique le chant sensible et doux des nymphes qui pleurent sur

le tombeau d'Eurydice, I'air melodieux avec lequel il attendrit

les demons qui lui defendent 1' entree des enfers ; ce choeur su-

perbe ou sont exprimees avec tant d'art et de verite les diflerentes

gradations de leurs fureurs et de leur attendrissement ; le duo
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d'Orphee et d'Euiydice rendue a la vie, mais preferant la mort

a r indifference que son epoux est oblige de feindre a ses yeux; la

scene entiere qui peint avec tant d'energie les combats qu'e-

prouva Orphee dans ce moment terrible, sa faiblesse et le dernier

terme de son desespoir ; tous ces morceaux sont autant de chefs-

d'oeuvre d'harmonie et d' expression. J'ai vu plusieurs personnes,

sans avoir connaissance de I'art, avouer de bonne foi que jamais

musique ne leur avait fait une impression si vive et si profonde.

Si M"*^ Arnould a moins de succes dans ce nouvel opera que

dans Vlphigeme, Le Gros en a infmiment plus ; il y chante le role

principal avec tant de chaleur, tant de gout et meme tant d'ame,

qu'il est difficile de le reconnaitre, ou de ne pas regarder sa me-
tamorphose comme un des premiers miracles qu'ait produits I'art

enchanteur de M. Gluck. Les ballets d'Orphee ont aussi fait plus

de plaisir que ceux di Iphig^nie , ils sont plus analogues au su-

jet et d'une harmonie plus noble et plus soutenue. Beaucoup de

gens mettent cependant le ballet des champs Elysees, de Castor^

fort au-dessus de celui qui se trouve au second acte di Orphee^

et qui est dans le meme genre. Ce parallele a fait dire que ce

nouvel opera n'etait qu'un demi-Gastor. A la bonne heure. Un

mauvais calembour est peut-etre plus supportable encore qu'une

mauvaise raison. Nous sommes cependant fache de dire a cette

occasion que 1' esprit de pointes et de calembours revient un peu

a la mode, grace aux talents de M. le marquis de Bievre et de

quelques autres genies de la meme force.

— Lettre d'un thdologien ci Vauteur du Bictionnaire des

Trots Sik'les K L'auteur des Trois Sierles est, comme Ton sait,

M. I'abbe Sabatier. Les vers suivants servent d'epigraphe :

On peut k Despr^aux pardonner la satire;

11 joignit I'art de plaire au malheur de medire.

Le miel que cette abeille avait tire des fleurs

Pouvait de sa piqure adoucir les douleurs;

Mais pour un iourd frelon m6chamment imbecile,

Qui vit du mal qu'il fait et nuit sans etre utile,

On ecrase a plaisir cet insecte orgueilleux

Qui fatigue i'oreille et qui blesse les yeux 2.

1. Berlin, 1774, in-S".

2. Voltaire.
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Cette brochure, sans nom d'auteur, a ete attribuee generale-

ment a I'illustre patriarche de Ferney. Jamais il n'a ele trouve

plus gai dans sa critique et plus malignement bonhomme. Ce

morceau charmant, rempli d'anecdotes ou plaisantes ou interes-

santes, se trouve etre cependant de M. le marquis de Condorcet.

Jusqu'a present sa reputation litteraire n'annoncait pas autant de

talents pour la bonne plaisanterie que pour les hautes sciences.

11 est rare de rassembler autant de merite en differents genres.

Quelques critiques severes blamaient, dans cette brochure comme

dans quelques autres, la franchise avec laquelle M. de Voltaire

se loue lui-meme. J'avoue que cela ne me cheque ni me deplait.

Un etranger disait 1' autre jour, en parlant de la vanite affichee de

M. de La Harpe : « Toutes les fois que j'ai rencontre cet homme,

il m'a deplu. — Et pourquoi, monsieur?— G'est que je ne I'ai

jamais entendu que soliloquer avec ses talents. » Je concois que

les soliloques de M. de La Harpe soient fastidieux et revoltants;

mais il n'en doit pas etre de meme de ceux de M. de Voltaire.

La conscience de notre propre merite est certainement dans le

fond de notre coeur. La delicatesse et la politesse nous inspirent

la pudeur qui nous empeche d'avouer hautement nos talents;

mais Dieu salt avec quelle complaisance nous nous en dedom-

mageons au dedans de nous. Eh bien, M. de Voltaire se dedom-

mage quelquefois tout haut. Peu d'hommes en ont le droit plus

solidement etabli que lui. Je ne vols pas un grand mal a cela.

Un des trails qui auraient pu le faire meconnaitre dans cette

lettre est ce paragraphe; c'est le theologien qui parle :

{{ II me parait que vous n'avez pas saisi le veritable caractere

de J.-J. Rousseau. Get homme celebre, ne avec un talent rare

pour persuader aux autres hommes tout ce qu'il veut qu'ils croient?

a cherche surtout a rendre populaires les verites qu'il jugeait

utiles. Si les corps des enfants ne sont plus oppresses par des res-

sorts de baleine, si leur esprit n'est plus surcharge de preceptes,

si leurs premieres annees echappent du moins a I'esclavage et k

la gene, c'est a Rousseau qu'ils le doivent. Aussi une femme
sensible proposait-elle de lui eriger un buste qui serait cou-

ronne par des enfants. Pour les femmes, qu'il a tant aimees, et

dont il n'a dit tant de mal que parce qu'elles lui en ont beau-

coup fait, si elles asent nourrir, si elles ont la pretention d'etre

les m^res de leurs enfants, et meme quelquefois les femmes de
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leurs maris, c'est encore Touvrage de M. Rousseau. II a reveille

dans nos jeunes gens I'enthousiasme de la vertu, qui leur est si

necessaire pour I'opposer a celui des passions. Voila ses litres a

la reconnaissance des hommes. Parmi les philosophes modernes,

•il est un de ceux qui ont fait le plus d'eiTet sur les esprits, parce

qu'il a eu le talent de disposer de I'ame de ses lecteurs, comme

les orateurs anciens disposaient de celles de leurs auditeurs.

D'ailleurs peu de gens ont mieux ecrit contre nous, et nul n'a

mieux ecrit en notre faveur. Profitons de ces morceaux repandus

dans ses ouvrages; mais n'esperons rien de lui, jamais il ne

vendra sa plume. »

Voici une des petites anecdotes dont cette lettre fourmille,

que je ne puis m'empecher de transcrire :

(( Vous louez trop M. I'abbe Francois. II ne faut pas avoir

I'air d'etre si facile en preuves de la religion. Cela me rappelle

un conte que j'ai entendu faire dans ma licence : « Depuis

{( qu'une anesse a porte Notre-Seigneur, disait un nigaud dans

« le cafe de Laurent, tons les anes ont une croix sur le dos. Que

(( repondez-vous a cette preuve, monsieur Boindin? — Que je

(( n'en connais pas de meilleure. »

Apres avoir releve presque tons les principaux endroits de

I'ouvrage de M. Sabatier, M. de Condorcet fait une sortie vehe-

mente contre les fanatiques, et surtout contre les hypocrites;

mais elle n'est que vehemente. II fait I'eloge des philosophes en

faisant le parallele de leur conduite avec celle des faux devots

sous le dernier r^gne. Ge morceau ne pouvait gu6re etre plus

hardi; mais il pouvait etre mieux fait. II fmit gaiement apr^s

cette tirade, en disant : « Adieu, monsieur, adieu pour jamais.

Je vous souhaite une place dans le paradis, entre saint Gucufm

et saint Dominique I'Encuirasse. »

— On a imprime a la suite du roman intitule Memoires de

mademoiselle de Steniheim * une petite historiette, traduite de

Tallemand, qui est tres-piquante. Elle est agreablement ecrite,

les caract^res ont de la verite
;
quelques-uns sont tres-originaux,

et Ton en tirerait une tr^s-jolie petite comedie, si Ton n'avait pas

use les travestissements du Theatre-Francais. Marivaux en a fait

1. Memoires de mademoiselle de Sternheim (par M"'* de La Roche), publics

par Wieland; traduits de I'allemand par M™« de L. F. (de La Fite); La Haye, Gosse,

1773, 2 VOL in-12.
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un usage faux et invraisemblable ; celui qui se trouve dans cette

historiette est beaucoup plus naturel. Une riche heriti^re, jeune

et maitresse de ses actions comme de sa fortune, veut faire du

bien a une pauvre famille noble et orgueilleuse a qui elle appar-

tient et a qui elle est inconnue. Elle craint de I'humilier ou de

lui imposer une retenue qui lui fasse mal dinger ses bienfaits.

Elle prend le parti de passer pour une femme de chambre de

confiance d'une amie commune qui va passer quelques jours k

la campagne ou la pauvre famille est retiree. Gela s'execute, et

les libertes que veut prendre avec elle un jeune etourdi font des

le lendemain ^chouer son projet, et I'obligent a se declarer. Yoila

de la verite, et ce projet peut passer dans une tete un peu roma-

nesque. Si M. Sedaine veut s'emparer de ce sujet, il fera voir

ce que le genie peut faire d'un moyen qu'on croit use et rebattu.

II travaille depuis plusieurs mois a un opera-comique en trois

actes, et dont le sujet est absolument le meme que Perrin et

Lucette^ qu'on vient de donner, et dont nous avons eu I'honneur

de vous parler^ Get ouvrage vaudra au moins le D^serteur, s'il

est fmi comme il est commence; il est plein d'interet et de mots

de caractere. Nous aurons, cet hiver, aux Italiens, deux pieces

de cet auteur : les B^mois^ mis en musique par Philidor, et le

Mort marU^ dont M. Sedaine a fait un opera-comique, sur les

refus qu'ont faits les Gomediens francais de la recevoir. G'est un

nomme Bianchi, Italien depuis peu arrive a Paris, qui I'a mise

en musique. Nous pourrons juger, a la representation de cette

pi^ce, des progr^s qu'auront faits les oreilles francaises. La

musique en est absolument italienne et du plus grand effet.

M. Bianchi, etant encore a Naples, avait mis en musique les

Sabots^ dont les paroles sont de M. Sedaine ; ayant parfaitement

reussi dans ce coup d'essai, il a ete un peu etonne, en arrivant a

Paris, de voir qu'une pi^ce imprimee, entre les mains de tout le

monde, n'appartenait pas au premier a qui il plaisait de la

mettre en musique, et qu'il ne pouvait ni faire graver ni faire

representer sa pi^ce a Paris. Get usage ridicule a engage

M. Sedaine a donner son Mort marie a M. Bianchi, pour le

dedommager du temps qu'il a perdu. Les Sabots vont etre joues

a Bruxelles et le seront partout avec succes, hors a Paris, ou Ton

4. Precedemment, p. 450.
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voit toujours reuni, avec un nouvel etonnement, le melange de la

legerete sur les objets graves et de la pedanterie dans les plaisirs.

— De toutes les Oraisons funebres de Louis XV, qui ont

paru jusqu'a present, il n'y a que celle de I'abbe de Boismont et

celle de M. I'eveque de Senez qui aient fait sensation. La pre-

miere a ete prononcee dans la chapelle du Louvre, le 30 juillet,

en presence de messieurs de I'Academie francaise; I'autre le 27,

dans I'eglise de I'abbaye de Saint-Denis. Cette derniere ne parait

que depuis pen de jours, ayant ete arretee a la censure a cause

de quelques expressions qui avaient paru trop hardies, et surtout

a cause d'un eloge des jesuites que Ton croyait au moins deplace.

On en a permis 1'impression au moyen de quelques corrections.

Le discours de M. I'abbe de Boismont est plein d'elegance et

de graces. Sans avoir un grand fond d'idees, il attache par des

vues fines, par des tournures adroites, et surtout par 1' expression

heureuse d'une sensibilite douce et touchante. Quoique trop

verbeux, son style est si soigne, si poli, qu'il ne parait au moins

jamais diffus, et qu'il laisse meme peu de chose a reprendre au

gout le plus delicat. Notre orateur prouve, dans la premiere

partie de son discours, quen s'abandonnant h ses principes^

Louis XV pouvait elre le plus grand des roisj dans la seconde,

quen se livrant a son cosur il fut le meilleur des hommes. On

est en general bien plus content de cette seconde partie que de

la premiere. L'apostrophe par laquelle il finit le portrait du

cardinal de Fleury merite, ce me semble, d'etre citee. « Ministre

respectable, je n'insulte point a votre repos ; mais, qu'il me soit

permis de le dire, si vous aviez appris a votre eleve a ne pas se

separer de sa nation, a la mediter, cette nation qui se donne

toutes les chaines qu'on ne lui montre pas, qui supplee par le

devouement a tout le pouvoir qu'on ne lui fait pas sentir, qu'il

serait honteux d'opprimer, parce qu'on est toujours sur de la

seduire ; si en lui peignant tons les hommes faux et trompeurs,

vous lui eussiez dit que le seul homme de son empire dont il ne

devait pas se defier etait lui-meme, nous jouirions encore de la

sagesse et de la purete de vos conseils. II vous a manque une

ambition dont la France vous eut fait un merite, celle de vous

survivre par I'impulsion que vous pouviez donner a Tame cle son

roi : helas! votre minist^re a peri avec vous. »

Pour donner une idee du genre d' eloquence propre a M. I'abbe
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de Boismont, il suffira de rapporter encore le passage suivarii :

(( La bonte ! je ne sais quel charme secret se mele a ce nom

sacre; on ne pent I'entendre sans emotion, on ne pent le pro-

noncer sans attendrissement : I'art lui est inutile pour toucher et

pour seduire ; il desarme la censure, couvre les fautes, les mal-

heurs, les faiblesses; il ravit ce suffrage du coeur qui ne laisse

rien aux reflexions austeres de 1' esprit ; en un mot, il attache a la

memoire des rois cette esp6ce de consecration qui ne pent etre

meconnue et meprisee que par une ame atroce et cruelle. »

Le mot de Louis XV, a I'aspect des mausolees de Charles le

Hardi et de Marie de Bourgogne : « G'est la le berceau de toutes

nos guerres », n'a pas ete oublie de notre orateur.

Si r eloquence deM.de S^ez est moins academique que

celle de M. I'abbe de Boismont, les negligences qu'on pent lui

reprocher sont bien rachetees, ce me semble, par une chaleur

plus soutenue et plus vehemente, par une touche plus simple et

plus energique, par des mouvements plus oratoires, et plus en-

core par une onction vraiment apostolique. On desirerait seule-

ment que les m^mes figures n'y fussent pas si souvent repetees.

Par exemple, il ne cesse d'apostropher et les manes de Louis XV,

et ses vertus et ses faiblesses, la religion, les enfers, le monde,

I'amour, les jesuites, les courtisans, le siecle, la justice, la poli-

tique, enfin tout ce qui se trouve sur son chemin. On affaiblit

I'effet des plus beaux moyens, lorsqu'on les emploie avec tant de

profusion. Voici deux passages que le pape et les philosophes

auront sans doute beaucoup de peine a lui pardonner :

« Si la fermentation des esprits a redouble, si une Societe

fameuse par le credit et la confiance dont elle avait joui long-

temps aupres des pontifes et des rois, et par les services qu'elle

avait rendus a la reHgion et aux lettres... si cette Societe a ete

parmi nous la victime de ces fatales contestations [sur la puis-

sance civile et sur la puissance sacree], et si elle ete precipitee,

comme autrefois le proph^te de Ninive, pour apaiser la tempete

;

si la paix du sanctuaire a ete troublee... pretres, pontifes du

Seigneur, vous le savez, oui, nous savons que le coeur de Louis

n'a jamais cesse d'etre pour la religion, pour r%lise et pour ses

ministres... J^branles par cette premiere secousse, les esprits

tourn^rent bientot vers d'autres objets leur inquiete activite, et

rifitat eut aussi ses agitations et ses orages... Prenons garde
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d'appuyer sur des plaies trop recentes et trop sensibles. A Dieu

ne plaise qu'un lache ressentiment profane jamais le coeur des

ministresde Jesus-Christ! Eprouver des contradictions de la part

des hommes, c'est la destinee de I'Eglise; c'est sa gloire de les ou-

blier. Anatheme a celui qui se rejouirait de la ruine d'un rival I...

« Siecle dix-huitieme, si fier de vos lumi^res, et qui vous

glorifiez entre tous les autres du titre du sidde philosophe,

quelle epoque fatal e vous allez faire dans I'histoire de Tesprit et

desmoeurs des nations!... II n'y aura done plus de superstition,

parce qu'il n'y aura plus de principes
;
plus d'hypocrisie, parce

qu'il n'y aura plus de vertu. Esprits temeraires, voyez, voyez les

ravages de vos systtoes, et fremissez de vos succes ! etc. »

— Description du mausolee Mge dans Veglise de Vahhaye

royale de Saint-Denis^ le 21 jidllet 1774, pour les obs^ques de

Louis XV le Bien-Aime, etc., sur les dessins du sieur Michel-

Ange Challe, chevalier de I'ordre du roi, professeur de son

Academie de peinture, et dessinateur ordinaire de sa chambre.

La sculpture est faite par le sieur Bocciardi, sculpteur des

Menus-Plaisirs du roi.

Cette brochure, de vingt-quatre pages in-/j% avec plusieurs

planches, n'a ete imprimee que pour la cour. Elle fait trop

d'honneur au gout et aux talens de M. Challe pour ne pas me-
riter d'etre connue ; mais comme on en a fait un ample extrait

dans plusieurs papiers publics, nous nous contentons de I'an-

noncer.

SEPTEMBRE.

VERS DE M. DE SAINT-LAMBERT,

POUR l^TRE MIS SUR LE MAUSOLEE QUE M™*' LA COMTESSE d'hARCOURT FAIT ERIGER

AVEC BEAUCOUP DE FASTE A SON MARI, PLAT ORIGINAL QU'eLLE n'aIMAIT POINT 1.

Ci-git un vieil atrabilaire.

Apr^s Tavoir fait enterrer,

Sa veuve, n'ayant rien k faire,

Se mit un jour h le pleurer.

1. On lit dans les Memoires de Bachaumont, 7 fevrier 1774 : « On va voir au-

jourd'hui chez le sieur Le Moyne le mausolee que la comtesse d'Harcourt doit



480 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

QUATRAIIN QUE l'oN ATTRIBUE A MONSIEUR,

SUR UN EVENTAIL DONNE A LA REINE *.

Au milieu des chaleurs extremes,

Heureux d'amuser vos loisirs,

Je saurai pres de vous amener les Zephyrs;

Les Amours y viendront d'eux-memes.

— Le prix de poesie que rAcademie francaise devait donner

cette annee a ete remis a I'annee prochaine, quoique tout Paris

sache que M. de La Harpe a concouru ^ G'est un acte de rigueur

et d'impartialite pour lequel Freron doit quelques mots d'eloge

a MM. les Quarante. M. de La Harpe n'a pas ete plus heureux en

prose qu'en vers. Le prix propose par TAcademie de Marseille,

pour XEloge de La Fontaine^ avait ete aussi I'objet de son am-

bition. II vient d'etre donne a M. de Ghamfort, qui a meme eu la

gloire de reunir en sa favour les suffrages de tons ses juges. Les

Eloges de Boileau et de Fenelon, lus par M. d'Alembert a la

seance publique de I'Academie francaise, le 25 d'aout, ont ete fort

applaudis. On a trouve cependant quelques longueurs dans le

premier. Le genre de la satire y est fort deprime. Cette cri-

tique, juste ou non, pouvait, ce me semble, etre mieux placee.

Quelque froid, quelque facile que ce genre de poesie paraisse a

M. d'Alembert, Juvenal, Perse, Horace, Boileau lui-meme, ont-

ils trouv6 beaucoup d'imitateurs, et le succ^s de leurs ecrits ne

s'est-il pas soutenuassez longtemps? On aime mieux aujourd'hui

faire elever a Notre-Dame a la memoire du comte. Elle va souvent chez le sculp-

teur pour presser le monument ; elle y parait les cheveux epars et dans I'appareil

douloureux et lugubre oii elle doit figurer dans le cenotaphe. Elle ne s'occupe pas

moins du defunt dans son interieur. Elle lui a toujours conserve son appai'tement

:

on y trouve encore sa figure en cire, qu'elle a fait fondre en pied a la mort de

son mari. 11 y est habille dans sa robe de chambre ; il est assis dans son fauteuil

a c6t6 de son lit, pr6par6 comme s'il devait s'y coucher. » (T.)

1. Ce quatrain, egalement attribue au comte d'Artois et au comte de Provence,

est restitue par M. Jules Cousin au marquis Ph.-L. Orry de Fulvy {Revue univer-

selle des arts, t. XX, p. 158). Lemierre I'a fait figurer dans ses propres oeuvres des

1810, mais il se retrouve avec d'autres madrigaux a la suite d'une edition plu-

sieurs fois reimprim6e de la Relation d'un voyage a Bruxelles et a Coblentz

par Louis XVIII (Urbin Canel, 1823, in-18). Voir la longue et curieuse note de

Qu6rard sur les poesies fugitives de ce roi.

2. La Harpe ne perdit rien pour attendre. Ses Conseils aux jeunes pontes furent

couronnes en 1775. (T.)
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Teloge que la satire. Ne disputons pas des gouts; chaque si6cle a

le sien. Cependant c'est dans le siecle ou I'on appreciait si ridi-

culement le merite de la satire que nous allons chercher presque

tons les sujets de nos eloges. N'y a-t-il pas lieu de craindre que

notre indigne posterite ne s'avise quelque jour de chercher dans

le siecle des eloges I'objet de ses satires?

Les deux discours de M. d'Alembert sont remplis d'ailleurs

de traits charmants. Quoique nous ne puissions citer que de

memoire, nous ne saurions nous refuser le plaisir d'en rapporter

quelques-uns.

Apres avoir parle de I'interet que Boileau prit pendant quel-

que temps aux querelles des jansenistes et des molinistes sur la

grace et sur Tamour pur, il remarque qu'il finit par s'en degou-

ter. ({ Enfin, dit-il, sentant le vide de toutes ces questions, il se

coucha un jour indifferent et se reveilla raisonnable. »

Le p^re de cet ecrivain cel^bre avait trois fils, qu'il aimait

tons avec une tendresse extreme; celui que ses poesies ont

rendu si fameux fut, dans son enfance , le moins avance des

trois. Le pere, qui ne se lassait point de les faire valoir chacun

a sa mani^re, en vantant beaucoup les progres des deux au-

tres, ne manquait jamais de dire de lui : « Oh ! pour Colin, c'est

un bon garcon qui ne dira jamais de mal de personne. »

Dans une digression sur les trois rivaux de la sc^ne fran-

caise, I'auteur remarque qu'on pourrait comparer « Gorneille au

gladiateur mourant, Racine a la Venus de Medicis, et Voltaire a

I'ApoUon du Belvedere ». M. d'Alembert n'ignore pas sans doute

que la Venus de Medicis est moins une beaute noble qu'une

figure gracieuse. Est-ce bien la le modele qu'il fallait choisir

pour nous donner I'idee de la perfection de Racine ?

En tracant le caract^re du poete, il dit que (( le poete, ainsi

que I'homme, doit avoir recu de la nature cinq sens particuliers. )>

On devine sans peine I'application qu'il a pu faire des quatre pre-

miers. Celle de I'odorat etait la plus difficile a trouver; il la com-
pare a la sensibilite. Quoique toute I'image soit assez arbitraire,

elle parait du moins ingenieuse, et peut-etre faut-il savoir gre

au philosophe profond de consentir quelquefois a n'etre que bril-

lant et leger.

L'Eloge de Fmelon a paru avoir la preference sur celui de

Boileau, au moins aupr^s des auditeurs sensibles. La quantite

X. 31
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d'anecdotes ou de mots de caract^re que M. d'Alembert y a ras-

sembles I'a rendu tres-interessant. Nous n'en citerons que deux

traits.

Les ennemis de Fenelon avaient trouve le moyen de lui faire

choisir pour grand vicaire un homme qui leur etait absolument

devoue, et qui devait jouer aupr^s de lui le role de leur espion.

Au bout d'un an, cet homme fut si touche de la conduite et des

vertus de M. de Cambrai que, ne pouvant plus tenir a ses

remords, il vint se jeter a ses pieds et lui avouer I'odieux emploi

dont il s' etait charge : Fenelon voulut en vain le consoler et lui

pardonner; il fut s'enfermer dans une retraite, ou il pleura toute

sa vie Tabus qu'il avait fait de la confiance de ce respectable

prelat.

Dans le temps que les Anglais avaient porte la guerre en

Flandre, M. de Fenelon ne quittait guere son diocese : se pro-

menant seul un jour dans la campagne, un livre a la main, il

rencontre une famille de paysans desoles ; il les aborde et leur

donne tout 1'argent qu'il avait sur lui, sans parvenir a les calmer

;

il les questionne, et apprend qu'une vache qu'ils croyaient unique

sur la terre, et que les maraudeurs venaient de leur prendre,

etait la cause de leur desespoir. M. de Fenelon profite aussitot

du passeport qu'il tenait des ennemis pour parcourir en surete

son diocese; il monte a cheval, retrouve la vache et la ramene

lui-memea ses ouailles,qui le comblentde benedictions^ Ghaque

instant de sa vie est ainsi marque par un trait de bienfaisance.

— Le projet que M. de Saussure a fait pour la reforme du

college de Geneve n'a produit, jusqu'a present, qu'un fatras

ennuyeux de critiques et d'eloges propres a entretenir les vieilles

haines et I'esprit de parti qui continuent a miner sourdement le

bonheur de cette petite republique. Les eclaircissements qu'il

vient de donner sur ce projet sont dignes de I'esprit de patrio-

tisme et de moderation que respire son premier ouvrage. II

montre fort bien, ce me semble, dans celui-ci, la difference qu'il

y a des connaissances elementaires, les seules dont I'enfance soit

susceptible, aux connaissances purement superficielles. Les unes

ont quelque chose de trfes-reel, et peuvent contribuer infmiment

1. Andrieux a fait sur ce sujet un conte charmant intitul6 la Promenade de

Fenelon. (T.)
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a preparer et a faciliter les progr^s de 1' esprit en tout genre ; les

autres laissent une infinite d*idees fausses dans la tete, detournent

d'une instruction plus solide, et ne servent qu'a flatter la petite

vanite des parents et de I'instituteur.

— U£loge de La Fontaine^ qui a concouru pour le prix de

TAcademie de Marseille, par M. de La Harpe, vient de paraitre

avec cette epigraphe, tiree d'Horace : Quando ullum invenient

parem ^ ?

Nous attendrons, pour avoir I'honneur de vous en rendre

compte, que nous ayons pu le comparer a celui de M. de Cham-

fort. Nous remarquerons seulement qu'il n'a pas eu jusqu'a pre-

sent plus de succ^s a Paris qu'a Marseille. Malgre plusieurs

details agreables, I'ensemble a paru mediocre, et c'est peut-etre

un des morceaux les moins soignes que M. de La Harpe nous ait

donnes depuis longtemps. On dirait qu'il a juge a propos de se

mettre en neglige pour louer convenablement le bonhomme La

Fontaine ; mais c'est un air qui ne sied pas a tout le monde.

Cette negligence, si seduisante lorsqu'elle est une grace naturelle.

ne saurait manquer de deplaire lorsqu'on y voit de la gaucherie

ou de I'appret. Et puis, M. de La Harpe louer avec tant d'affec-

tation la bonhomie de La Fontaine ! « Cela me rappelle, dit une

femme, la fable du Loup devenu Berger, »

LES TAXIMANES.

Ce globe est peuple d'une multitude d'etres fort etranges;

mais y trouverait-on une espece de creatures plus sottement

triste, plus tristement ridicule que celle des Taximanes? Le ciel,

cependant, ne leur refusa rien de ce qu'il a daigne accorder au

reste des mortels. Presque tons ont naturellement de I'intelli-

gence, de I'industrie, un esprit droit, et cinq sens parfaits,

susceptibles des plus douces impressions. Le sol qu'ils cultivent

est fertile, le climat qu'ils habitent est tempere ; enfin Ton dirait

que tout conspire a leur procurer 1' existence la plus heureuse et

la plus paisible. Que leur manque-t-il done?... Le croirez-

vous?... A peu pr^s tout ce que la nature leur avait donne.

Ene idee, une seule id6e, a detruit tous les biens dont ils

1. Livre P*", ode xx.
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devaient jouir. Helas ! il n'en faut pas davantage pour renverser

un edifice aussi fragile que celui de la felicite humaine. Gom-

bien de fois une idee de plus ou de moins ne decida-t-elle pas

le sort des nations et des empires!

Un de ces Genies qui s'amuse a bouleverser nos destinees,

comme nous nous amusons quelquefois, sur la fin d'un repas, a

briser nos verres et nos porcelaines, s'avisa un jour d'inspirer

aux Taximanes la pensee de donner a leur bonheur une base plus

constante et plus solide.

« II est vrai, dirent-ils, que notre esprit quelquefois ne rai-

sonne pas mal ; il est vrai que nous avons I'oreille passablement

juste, et qu'en tout nous voyons assez bien, pourvu que les

objets ne soient pas trop loin de nous : mais enfin nous nous

trompons souvent, nous sommes bien loin d'etre toujours d'ac-

cord avec nous-memes, encore moins avec les autres. Le grand

Brama ne pouvait-il pas nous faire part de quelque secret qui

nous eut dispenses de nous servir de ces yeux et de ces oreilles

dont nous avons ete tant de fois la dupe, et de cet esprit imbe-

cile qui ne pent agir que par leur ;entremise? Ah! sans doute

qu'il lui serait aise de I'accorder a nos voeux. »

Quand le Genie eut dispose ainsi les Taximanes, il prit la

forme d'un vieillard venerable; il se presenta dans leurs assem-

blies, dans leurs academies, dans leurs temples, et leur dit :

(( Le grand Brama a ecoute favorablement votre humble pri^re...

Voici des talismans d'une vertu miraculeuse. lis vous epargne-

ront la peine de voir et de reflechir. Gonsultez-les, quoi qu'il

vous arrive, avec une enti^re confiance. Leurs oracles sont infail-

libles, comme la verite qui est eternelle et invariable. »

Tout le monde voulut avoir des talismans. La maniere de les

faire ne fut d'abord confiee qu'a un petit nombre d'adeptes, qui

s'est accru par la suite des temps. Aujourd'hui que le secret est

plus repandu, ceux qui le possedent y gagnent moins. Gepen-

dant leurs profits sont encore considerables. 11 y a trois ou quatre

manufactures dans le pays, qui, depuis un temps immemorial,

jouissent de la plus haute reputation, et qui n'ont pas cesse de

conserver une tr^s-grande superiorite sur toutes les autres.

Ces talismans sont une esp^ce de tablettes grises qu'on met

assez facilement dans sapoche, du moins celles qui sont du der-

nier gout. On les faisait autrefois plus pesantes, et alors on ne
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pouvait gubre les porter que sous le bras; encore fallait-il

ravoir vigoureux : mais tout se perfectionne.

Void la mani^re dont ces tablettes rendent leurs oracles :

vous leur adressez avec une devotion respectueuse la question

qui vous embarrasse. Pour dire Oui, de grises qu'elles etaient,

elles deviennent parfaitement blanches; pour dire Non^ parfai-

tement noires. II faut avouer que rien ne parait plus simple, plus

commode et plus merveilleux a la fois : aussi je ne doute pas que

des tablettes si ingenieuses n'eussent encore aujourd'hui le plus

grand succes Au Petit Dunkerque et chez Saide*, surtout si le

Genie s'amusait a les couvrir d'un etui a I'anglaise.

Puisse le ciel nous en preserver jamais!... Ces talismans, si

sublimes en apparence, ont fait des Taximanes les creatures du

monde les plus maussades et les plus malheureuses. Quoique

assez semblables, quant a la forme, ils diflerent d'ailleurs infnii-

ment. D'abord leur vertu n'est ni egalement prompte, ni egale-

ment sure. II s'en faut bien encore que leurs reponses se rap-

portent toujours : quand les uns disent blanc, les autres disent

noir
;
pour une reponse juste, ils en font au moins cent au hasard.

En passant d'une main a I'autre, ils perdent presque toujours de

leur force et de leur qualite ; le temps les altere et en derange

insensiblement les ressorts. II y a plus : les mieux construits,

ceux qui ont ete composes des elements les plus purs et les plus

exquis, ne repondent jamais juste qu'aux questions generales, et,

par consequent, ils ne repondent presque jamais a propos, les

maximes abstraites ou universelles etant aussi chimeriques que

les especes sous lesquelles il nous plait de ranger les diflerents

individus que la nature offre le plus communement a nos yeux.

Mais quelles absurdites, me dira-t-on, nous contez-vous la?

Vos Taximanes ont renonce a se servir de leurs sens et de leur

esprit, parce qu'ils sont sujets a se tromper : eh, ne sont-ils

pas obliges de s'en servir pour consulter le talisman? N'est-il

pas souvent plus difficile de proposer une question que de la

resoudre? Ne sont-ce pas enfm leurs yeux qui jugent si ce talis-

man dit noir ou blanc? Qui leur assure que, dans ce cas, leurs

yeux ne les trompent pas aussi bien que dans un autre? — Vous

1. Enseigne d'un magasin achaland6 et nom d'un marchand en vogue a cette

«poque. (T.)



hSQ CORRESPONDANGE LITTERAIRE.

raisonnez sans doute a merveille ; mais, de grace, ou prenez-

vous qu'un simple historien soit tenu d'expliquer toutes les

contradictions qui peuvent se rencontrer dans son sujet? Sa

tache est d'etre vrai. II ne tient pas a lui d'etre toujours vraisem-

bldble.

Si rusage des talismans n'etait que ridicule, nous ne trouve-

rions pas les Taximanes si fort a plaindre. II a pour eux bien

d'autres inconvenients plus sensibles et plus funestes : il en-

chaine leurs meilleurs esprits dans un cercle obscur et borne ; il

empeche le developpement de leurs lumieres et de leur sagacite

naturelle, il arrete continuellement I'essor du genie, et met des

entraves meme au bon sens le plus vulgaire. Les circonstances

qui rendent le meme objet si different de lui-meme, et qui varient

sans cesse; 1'impression du moment qui donne ou qui ote a nos

plaisirs leur charme le plus doux ; cet instinct si sur qui previent

la reflexion et qui lui decouvre toujours les routes les plus faciles

et les plus heureuses ; tout cela n*est plus compte pour rien dans

reconomic de leur bonheur. Un ordre mysterieux et bizarre, la

couleur de leurs tablettes, en decide seul en dernier ressort. On
croit voir des enfants k qui Ton a persuade qu'ils ne pouvaient

marcher sans un secours extraordinaire; et ce secours est un

roseau qui les fait chanceler sans cesse, et qui se brise a tout

moment sous les efforts qu'ils font pour se soutenir.

Le Genie, en gratifiant les Taximanes de I'invention des talis-

mans, leur avait fait esperer que ce serait un moyen infaillible

de se trouver tous d'accord. Le barbare, comme il se jouait de

leur credulite ! Jamais on ne vit chez eux plus de haines, de per-

secutions, d'animosites, de guerres injustes et sanglantes, que

depuis introduction de ces bijoux magiques. Les malheureux y
ont attache toute la sensibilite ombrageuse de 1'amour-propre,

toutes ses pretentions et toutes ses fureurs. Comment I'objet de

leur confiance ne serait-il pas aussi celui de leur orgueil et de

leur vanite? Que les tablettes de I'un disent blanc, quand celles

de son voisin disent noir, cela suffit pour en faire deux ennemis

irreconciliables. Ce qui arrive de particulier a particulier arrive

egalement de societe a societe, de province a province, et d'une

nation a I'autre. La mode des talismans est si bien etablie dans

toute I'etendue de I'empire que Ton n'y trouve point de ville,

point de communaute qui n'en possede deux ou trois, que ses
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chefs sont charges de consulter religieusement toutes les fois

que rinteret public parait le demander. Cela n'empeche pas,

comme vous croyez bien, que tout homme un peu aise n'ait

encore le sien pour son usage et celui de sa famille. Le malheur

est que les talismans particuliers sont souvent brouilles avec le

talisman public; et dans ce cas, ils exposent leurs tristes pro-

prietaires, quelque bonnes gens qu'ils puissent etre d'ailleurs, a

etre mines, bannis, fouettes, ou meme a se voir bruler tout vifs

pour r edification du prochain et la plus grande gloire du Dieu

des misericordes, du puissant Brama. Le plus sur done est de

s'en tenir, dans toute la conduite de sa vie, aux reponses du ta-

lisman public, si du moins Ton est a meme de les connaitre, car

tout le monde ne Test pas, et de ne garder ses tablettes particu-

lieres que pour amuser ses ennuis ou ceux de ses amis.

Nous avons dit qu'en se decidant avec une opiniatrete extra-

vagante sur la reponse de leur petit fetiche, ces pauvres Taxi-

manes se decidaient presque toujours mal, ou du moins toujours

au hasard. Ce malheur est peut-etre moins deplorable que celui

qu'ils eprouvent encore tr6s-souvent ; c'est de sentir dans le fond

de leur coeur que la voix de la nature dement hautement celle

du talisman. Alors, entraines d'un cote par un attrait invincible,

arr^tes de 1'autre par 1'habitude de se laisser dominer au gre de

leur oracle, divises centre eux-memes, dechires, pour ainsi dire,,

par leurs propres mains, ils eprouvent des tourments plus cruels

que tons les supplices de Tantale et de Promethee. Aussi 1' ex-

pression habituelle de leur visage est-elle la contrainte et la tris-

tesse. Presque tons ont le maintien raide, la demarche lourde et

lente, la vue basse et le regard sombre.

Concevez, je vous prie, I'etat d'un jeune Taximane qui se

voit aux pieds de la femme qu'il aime, et qui trouve tout a coup

ses tablettes plus noires que de I'encre! les Memoires secrets du

pays avouent que dans ces occasions perilleuses il y a eu des

milliers de tablettes brisees subitement, et que Ton n'a jamais

revues. Cela m'a paru plus croyable que tout le reste.

J'ai tache vainement de decouvrir a quel temps pouvait

remonter I'origine des talismans. Tout ce que de profonds anti-

quaires m'en ont pu apprendre, c'est qu'on les a vus paraitre a

peu pres dans le meme temps ou se fit 1' alliance la plus bizarre

qui se soit jamais faite sous le ciel, celle de I'orgueil et de la pa-
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resse, deux divinites qui ont toujours eu la plus grande influencce

sur le sort de I'espece humaine.

— Un nomme M. Berquin vient de donner au public six

Idylles imiUes de Gessner, Dans le style de M. Berquin, cela

s'appelle imiter; dans celui de la verite, cela s'appelle seulement

travailler sur le meme sujet. Si Ton avait eu besoin de ses vains

travaux pour apprecier le merite de M. Gessner, les nouvelles

Idylles auraient pu au moins lui rendre ce service. Leur impres-

sion est un chef-d'oeuvre de vignettes et de typographies

OGTOBRE

M. de Sainte-Palaye, si cel^bre par ses Mdmoires sur Van-

cienne chevalerie^ a fait aussi les recherches les plus savantes

sur YHisioire des troubadours, 11 y a employe plusieurs annees

d'une vie infiniment active et laborieuse. II a voyage expres en

Italie et en Provence et s'y est donne des soins et des peines

incroyables pour ramasser tout ce qui pouvait repandre quelque

lumiere sur une partie si interessante et si peu connue de notre

litterature. Le travail qu'il a fait sur cet objet est immense.

Apres avoir recueilli environ quatre mille pieces de ces premiers

poetes de notre nation et les vies originales de plusieurs, apres

avoir verifie que les fragments epars en divers endroits au nombre
de douze cents se trouvaient tons dans ses recueils, il s'est fait

lui-meme le dictionnaire le plus complet de leur idiome. A force

d'examiner et de comparer tons les mots avec I'exactitude la

plus scrupuleuse, il est parvenu a saisir le sens de tout ce qui

pent etre interprete, et a relever meme plusieurs meprises ou

sont tombes d6 savants Italiens, Redi et Crescembeni, dans les

morceaux qu'ils ont essay e de traduire.

Le grand age de M. de Sainte-Palaye ne lui a pas permis

d'executer lui-meme I'ouvrage pour lequel il avait rassemble

\. Un frontispice et vingt-quatre figures de Marillier, graves par Gaucher, de
Ghendt, Masquelier, Ponce, etc.
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tant de materiaux. II a engage M. I'abbe Millot a s'en charger,

et c'est a la plume de cet excellent ecrivain que nous devons

VHistoire littcraire des troubadours^ qui vient de paraitre en

trois volumes in-12.

Avouons-le, malgre toute I'estime que nous inspirent et

I'erudition infatigable de M. de Sainte-Palaye et 1' esprit sage et

eclaire de son redacteur, de ces trois petits volumes, quoique

extraits de vingt-cinq gros in-folio, il y en a trop encore de deux

au moins.

Les vies de cent vingt-quatre troubadours, qui n'olTrent

presque toutes que les memes evenements ou n'en offrent point

du tout, ne meritaient pas chacune leur article a part. Si M. I'abbe

Millot n'avait pas craint de blesser la tendre affection que M. de

Sainte-Palaye conserve sans doute pour un recueil qui lui a

coute tant de veilles et de travaux, il se serait contente, je pense,

d'en tirer les anecdotes les plus interessantes, les' traits les plus

caracteristiques et les plus piquants pour remplir le canevas de

son Discours preliminaire, dont le plan nous a paru tres-excel-

lent, mais dont I'execution est assez languissante. II eut ete infmi-

ment curieux, et, a I'aide des materiaux qui lui avaient ete confies,

peut-etre n'eut-il pas ete fort difficile de nous faire connaitre la

premiere origine des troubadours, 1'esprit de leurs ouvrages et

par la meme les moeurs, les coutumes et les opinions d'un siecle

dont il nous reste d'ailleurs si peu de monuments remarquables

et dignes de foi. II n'aurait pas fallu negliger dans cette discus-

sion historique de nous faire observer le genie et les progres de

la langue employee par ces anciens peres de notre litterature.

C'est un objet auquel M. I'abbe Millot parait n' avoir point songe

du tout. Enfm, pour rendre toutes ces recherches aussi agreables

qu'instructives, il fallait en resserrer les details et les presenter,

pour ainsi dire, par masses et sous le point de vue le plus propre

a les faire ressortir. Ce qui caracterise peut-etre le mieux les

talents d'un grand eerivain, c'est I'adresse avec laquelle en pas-

sant sans effort d'une vue generale aux details les plus particu-

liers, il sait preter aux grandes vues I'interet des details, et aux

details I'importance des grandes vues.

Les longueurs, les redites ennuyeuses, la monotonie et I'uni-

formite ne sont pas les seuls torts que nous ayons a reprocher a

VHistoire des troubadours. Tous ces defauts-la sont une suite
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necessaire du plan auquel I'auteur a cru devoir s'attacher. Nous

nous plaignons encore que dans un ouvrage de ce genre il ne

soit jamais qu'historien. II manque egalement de gout, de litte-

rature et surtout de hardiesse a developper les reflexions les plus

essentielles a son sujet et qui seules pouvaient le rendre vraiment

utile et vraiment interessant. On sent qu'a chaque pas sa soutane

et son petit collet I'embarrassent. Quand il s'agit de devoiler la

tyrannic du clerge et les abus de la superstition dans tons les

temps, au lieu de force et d'eloquence on ne lui trouve que de

la moderation et de la timidite. Lorsque la galanterie tantot ro-

manesque et tantot licencieuse de nos troubadours semble preter

aux observations les plus fmes, sur les sophismes et sur les fai-

blesses du coeur humain, on ne voit que du pedantisme et de la

gravite ou Ton devait s'attendre naturellement a ne trouver que

de la grace et de la gaiete. G'est fort bien fait de tenir aux bien-

seances de son etat, mais est-ce sur ces convenances plus ou

moins respectables que la posterite jugera de nos ecrits? Pour

bien faire I'histoire des troubadours, il ne fallait pas sans doute

se damner comme eux ; mais etait-ce le moment de s'envelopper

si fort dans son manteau noir? La contrainte ou s'est trouve I'au-

teur a donne a son style de la secheresse et souvent meme un

ton precieux et bourgeois dont il avait paru s'^tre corrige dans

ses derniers ouvrages. II semble encore qu'il se sente de la fa-

tigue que lui a causee la lecture de tons les memoires de M. de

Sainte-Palaye,et qu'il ait partage d'avance I'impatience et I'ennui

de ses lecteurs. Mais ce qu'il y a de plus mal ecrit dans tout

rouvrage, ce sont sans contredit les traductions des poesies pro-

vencales qu'on y trouve repandues avec assez de profusion. Elles

n'ont ni ton ni couleur. 11 est meme impossible d'y reconnaitre

la plus legere trace de cette naivete qui, comme Ton sait, en est

le premier charme. M. I'abbe Millot dit quelque part que son but

est de faire connattre les idees plutot que le style des trouba-

dours. Rien ne prouve mieux assurement qu'avec tout le merite

possible d'ailleurs, il n'etait gu^re propre a faire 1'ouvrage qu'il

a entrepris. Quelle idee pouvons-nous nous faire d'un poete dont

nous ne connaissons point du tout le style? Otez aux Homere,

aux Virgile, aux Racine leur ramage, vous comblerez presque

I'abime immense qui les separe des Ronsard, des Chapelain, des

Pradon. Avec quel soin le traducteur des Poesies Erses et meme
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celui de la Mythologie des Scandinaves n'ont-ils pas tache de

conserve!' a leurs copies I'oeil original, le tour antique, et ce

qu'on appelle le gout du terroir? On ne pardonnera jamais ni a

M. de Sainte-Palaye ni a M. I'abbe Millot d'avoir neglige k ce

point une partie si interessante de leur travail.

Sans pouvoir fixer avec precision la premiere epoque ou pa-

rurent les poetes connus sous le nom de troubadours, on sait

seulement que leur reputation ne fut jamais plus florissante que

dans le xiii^ siecle et sur la fin du \iV. Ce fut done longtemps

apr^s que 1'invasion des peuples barbares eut detruit ou enseveli

dans la poussiere tons les monuments du genie et des arts de

I'ancienne Rome , dans ces temps malheureux ou la corruption

du gouvernement feodal avait engendre une multitude infinie de

tyrans et d'usurpateurs, et ou il semble que le ciel, pour venger

en quelque maniere le peuple de 1' oppression de ses maitres,

les avait livres eux-memes au joug de la superstition la plus im-

perieuse et la plus humiliante.

Le nom de troubadour se rapporte parfaitement a celui de

poete, que nous avons emprunte des Grecs et des Latins. L'un et

I'autre expriment le talent d'imaginer, de trouver, d'inventer, de

faire. Gette observation etymologique ne suffirait-elle pas seule

pour confondre tons ceux qui, a I'exemple de Pascal, ont pre-

tendu que I'art de la poesie ne consistait que dans I'arrangement

harmonieux des sons et des mots, comme si leur harmonie ne

nous touchait pas surtout par le rapport intime qu'elle a natu-

rellement avec les images, les pensees et les fictions qui peuvent

nous plaire ou nous interesser le plus?

G'est a I'expedition de Troie et a ses suites que la Gr^ce dut

ses premiers poetes. G'est aux croisades que la France et I'ltalie

doivent les leurs. La Grece et I'Europe enti^re seraient done peut-

etre encore aujourd'hui barbares si tons ces rois celebres par

Homere n'avaient pas eu I'idee assez bizarre de reunir leurs efforts

pour aller reprendre au fils de Priam la femme de Menelas, ou si

les papes n'avaient pas imagine heureusement d'armer tons les

souverains de la chretiente pour entreprendre la conquete du

tombeau de Jesus-Christ. Je ne sais pourquoi Ton est convenu de

nous representer les Muses comme amies de la paix. Leur enthou-

siasme ne se reveille et ne s'enflamme qu'au milieu des orages de

la guerre ou de 1'amour. Ge furent de tout temps leurs pre-
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mieres divinites, le sujet principal de leurs chants. Les si6cles

paisibles sont ceux de la philosophie ; mais il est rare que le genie

et les actes n'y deperissent pas, ou du moins n'y degenerent.

Ges vastes entreprises, ces expeditions lointaines et peril-

leuses, telles que la guerre sainte ou la conquete de I'Amerique,

font sur toute une nation le meme effet que les voyages font sur

notre jeunesse. Elles donnent aux esprits une impulsion extraor-

dinaire, elles les delivrent plus ou moins des prejuges attaches

au sol de leur naissance, elles hatent le developpement des idees,

les 6tendent, les varient et contribuent surtout a les murir. G'est

un ouvrage qui reste encore a faire, ce me semble, et qui serait

bien digne d'un philosophe, que le tableau historique detoutesles

suites qu'eurent les croisades et de leur prodigieuse influence sur

notre politique, sur nos moeurs, sur nos systemes religieux et sur

notre litterature. Nos troubadours y joueraient un assez beau role.

Ces poetes furent contemporains des chevaliers errants, et

quelques-uns d'entre eux se distingu^rent egalement par leurs

poesies et par leurs exploits militaires. Les plus grands sei-

gneurs de ce temps-la ne dedaignerent point la gloire d'etre

cites parmi les troubadours, et Ton trouve a leur tete le fameux

comte de Poitou, Guillaume IX. Presque tons s'empressaient au

moins d'accueillir et de proteger des hommes qui occupaient

agreablement leurs loisirs, et dont ils attendaient la plus douce

recompense que la vertu puisse esperer des autres, la louange et

I'immortalite. Quoique plusieurs de nos poetes fussent d'une nais-

sance fort obscure, les barons, les comtes, les plus grands princes

n'en vivaient pas moins familierement avec eux, tant il est vrai

que dans tons les siecles on a senti que la superiorite des talents

pouvait faire oublier la distinction des rangs, et que les Lettres

partageaient avec 1'Amour le droit de rendre tons les hommes
egaux. JNous sommes fache seulement d'avouer que nos trouba-

dours abuserent souvent de cette maxime- au point d'oser offrir

leurs voeux aux plus grandes princesses, et, ce qui pourra paraitre

plus extravagant encore, qu'ils ne furent pas toujours malheu-

reux. Gependant ne savons-nous pas que le Tasse et TArioste

furent soupconnes d'avoir eu la meme temerite? et ne trouve-

rions-nous pas des exemples plus modernes encore, s'il en etait

besoin, pour prouver que de tout temps les poetes furent de tons

les hommes les plus fous et les plus audacieux?
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II faut avouer que la maniere de vivre des troubadours les

exposait sans cesse aux tentations les plus seduisantes. lis voya-

geaient de chateau en chateau, et, partout ou leur reputation les

avait precedes, ils etaient combles de fetes et de caresses. Ainsi

que les chevaliers errants, ils regardaient comme une chose es-

sentielle a leur etat d' avoir fait choix d'une beaute a laquelle ils

consacraient tons leurs vers, a laquelle ils faisaient hommage de

tons leurs succes. Apres la gloire de voir les plus illustres che-

valiers se battre pour la defense de leurs charmes, en etait-il

pour les dames une plus douce que celle de les entendre cele-

brer par les plus fameux poetes? Comment resister au desir

de se les attacher? Le pouvait-on sans leur accorder quelques

legeres faveurs? Un sacrifice encourageait a en exiger un autre.

On finissait quelquefois par se brouiller. Le plaisir de se venger

coute si peu aux poetes... moins encore que celui de garder le

secret de leur bonheur. C'est ce plaisir funeste qui nous a appris

une infinite d' anecdotes qui devaient demeurer a jamais enseve-

lies sous les ombres du silence. Nos troubadours risquaient d'au-

tant moins a se livrer a tons leurs sentiments que, mecontents

de I'asile ou ils etaient, rien ne leur etait plus facile que d'en

trouver un autre. Le nombre des chateaux etait immense, et

chacun avait ses interets particuliers. Ennemi de I'un, on etait k

peu pres sur de devenir I'ami de ses voisins.

Les Gaulois et les anciens Germains avaient pour la femme
cette veneration profonde, mais simple et modeste, qui formait le

caractere principal du culte qu'ils rendaient a la divinite. Les

hommages offerts a la beaute dans le siecle de la chevalerie et des

troubadours se ressentent de la superstition minutieuse et de I'ido-

latrie puerile qui regnaient dans ce temps-la. Nous ne dirons rien

de la maniere dont on les sert aujourd'hui; mais il parait constant

que les femmes et les dieux ont toujours ete servis de meme. II

est done de leur interet, pour le moins autant que de celui des

pretres, qu'il y ait une religion, et que cette religion soit telle que

peuvent 1' exiger et leurs convenances et leurs gouts.

Les differentes compositions qui nous restent des poetes pro-

vencaux sont des chansons ^ des sirventes, des lensnns ou jeux

partis^ des pastourelles^ des nouvelles ou des contes. Les sirventes

sont des poemes historiques ou didactiques qui ressemblent assez

a ces poesies des Incas, sur lesquels Garcilasso composa ses Me-
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moires. Les tensons ou jeux partis sont des dialogues ou des

defis qui rappellent ces vers d'Horace sur I'origine de la satire

chez les Remains :

Fescennina per hunc inventa licentia morem,
Versibus alternis opprobria rustica fadit.

L'extreme reserve, pour ne pas dire Textreme pruderie, de

M. I'abbe Millot ne nous donne qu'une idee tres-imparfaite de

leurs poesies galantes. Les morceaux qu'on lira avec le plus de

plaisir dans son ouvrage sont quelques pieces satiriques ou Ton

trouve plusieurs traits infiniment remarquables centre le clerge

en general, centre la cour de Rome en particulier, et centre la

faiblesse de tant de souverains qui ne rougissaient pas d'etre ses

esclaves ou ses victimes.

II est consolant de voir que dans ces si^cles m^mes ou le des-

potisme religieux paraissait n' avoir plus de bornes a surmonter,

il s'est trouve des hommes assez hardis pour braver ses fureurs

et pour tourner sa puissance fantastique en ridicule. II n'y avait

que des poetes qui pussent tenter une entreprise aussi dange-

reuse. Pour dire impunement aux hommes les verites qui peu-

vent importer le plus k leur bonheur, il a toujours fallu recourir

au grelot de la folie ou aux hochets de I'enfance. Quand Solon

voulut apprendre aux Atheniens a se gouverner sagement, il com-

menga par se faire fou et puis poete. Mahomet et tant d'autres ne

firent-ils pas la meme chose? Les passions, et la poesie leur favo-

rite, ont fait dans tons les temps du pauvre genre humain tout ce

qu'elles ont voulu.

On se tromperait cependant d'imaginer que TEglise ait par-

donne aux troubadours tons les traits qu'ils oserent lancer centre

elle. Le clerge ne les aimait pas plus qu'il n'aime aujourd'hui les

encyclopedistes et n'en etait surement pas moins jaloux. II parait

m^me demontre par plusieurs fragments de leurs sirventes que

c'est en partie la haine des pretres pour les troubadours qui attira

au comte de Toulouse, leur plus puissant protecteur, toutes les

persecutions et tons les maux que Rome sut amasser sur sa tete.

G'est un point d'histoire qui meriterait sans doute d'etre mis dans

un plus grand jour; mais nous laisserons ce soin a des plumes

plus exercees que la notre. Qu'il nous soit permis seulement d'a-
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jouter quelques observations sur le caract^re particulier de la

poesie provencale.

Malgre le peu de soins que se sont donnes M. de Sainte-

Palaye et I'abbe Millot pour faire passer dans notre langue la

grace et les beautes propres aux differents genres de compositions

qui nous restent des troubadours, si elles respiraient un genie

vraiment poetique, il serait difficile qu'on ne I'apercut pas sou-

vent, meme a travers la platitude des versions. On reconnait,

comme le dit Horace, etiam disjecti membra poetcc^ mais c'est

ce qu'on voit rarement dans les morceaux que ces messieurs ont

recueillis, quelque considerable qu'en soit le nombre et quelque

varies qu'en soient les sujets. Presque tons manquent egalement

de verve, d'elan, d'images et de fiction. On y trouve peu d'inven-

tion, presque point de poesie descriptive et une maniere en gene-

ral assez uniforme. Leur grand merite parait consister dans un

langage facile et doux, dans un ton de naivete assez original,

dans des allusions tantot fines, tantot recherchees, et quelquefois

dans des pensees hardies ou ingenieuses, trop souvent dans des

pointes ou dans des jeux de mots.

Quelle difTerence de ces poesies a celles des Hebreux, des

Geltes et des Scandinaves ! Dans les unes, le genie ne s'eleve qu'a-

vec peine au-dessus de I'ignorance et des prejuges d'un gouver-

nement ridicule et d'une religion absurde ou, si j'ose m'exprimer

ainsi, il ne fait que percer les tenebres epaisses d'une civilisation

barbare. Dans les autres, on le voit pour ainsi dire sortir des

mains memes de la nature, vivement affecte de tous les grands

objets qui s'offrent a ses yeux, libre de toutes les entraves de

la societe et portant audacieusement ses regards vers la vaste

etendue des cieux. Ses idees ont peu de finesse et peu de variete,

mais son imagination est plus profondement emue et ses senti-

ments ont plus de chaleur et plus d'impetuosite. L'enthousiasme

est son seul maitre. Sa langue abrupte et sauvage en est plus

pittoresque, et toutes ses expressions sont pleines de feu, d'e-

nergie et de verite.

Je ne sais si je ne vais pas hasarder un blaspheme en littera-

ture ; mais j'ai deja risque dans cet article tant de paradoxes que

je n'ai plus rien k perdre. II me semble que chaque peuple con-

serve plus qu'il ne le pense le caractere de ses ancetres, et je

trouve dans les poesies de nos troubadours une nouvelle preuve
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de ce que Ton a deja ose dire plus d'une fois, c'est que, de toutes

les nations de I'Europe, la nation francaise est la moins originale

et la moins poetique. Gela est si vrai que, depuis la renaissance

des lettres, la France est, je crois, le seul pays ou Ton ait eu de

bons prosateurs avant d' avoir de bons poetes. Montaigne, Amyot,

Rabelais ont precede les Regnier, les Racan, les Malherbe. On les

relit encore aujourd'hui avec plaisir, et nous ne supportons plus

les vers d'aucun de leurs contemporains.

— Le sujet de la chanson suivante est une histoire tr^s-veri-

table arrivee depuis peu. Une jeune demoiselle de Lyon, pour

vivre sous la tutelle d'une vieille tante fort severe, n'en avait pas

ete moins sensible a la passion d'un jeune homme qui 1'avait ren-

contree quelquefois a I'eglise et dans des assemblees publiques.

Un beau jour d'ete que sa triste surveillante avait ete obligee de

sortir sans elle, I'amour lui fit trouver le moyen de donner ren-

dez-vous a son amant. Pour se livrer mieux a leur tendre folie,

nos jeunes gens trouv^rent a propos de revenir absolument au

costume ingenu de nos premiers parents, du moins a quelques

rubans de rose pr^s. La chambre ou ils s'etaient retires, malheu-

reusement pour eux, donnait sur la rue, et le vent, qui se jouait

dans les rideaux qu'on avait eu soin de fermer, les entr'ouvrit si

bien qu'on les apercut de la maison voisine. On s'empressa d'aller

avertir la tante. Elle accourut, enfonca les portes, et surprit les

coupables presque en flagrant delit. Le jeune homme eut beau-

coup de peine a se sauver. L' affaire fit du bruit, et la jeune fille

fut renfermee dans un convent. Voila le sujet de la chanson.

Nous n'ajouterons rien a la morale qu'elle renferme.

CHANSON

Sur Fair de : la Bonne aventure 6 gue.

PAR M. DE BORt, GOUVERNEUR DU CHATEAU DE PIERRE- ENCISB

.

Qu'elle 6talait de tr^sors

L'antique nature!

On ne connaissait alors

Ni jupe ni justaucorps;

La bonne aventure, 6 gu6,

La bonne aventure I
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On voyait k la beaute

L'allure des graces

:

Seduisante nudite!

Le dieu de la volupte

Volait sur tes traces, 6 gu6,

Volait sur tes traces.

Ainsi disait i'autre jour

Tircis k Ragonde;

Elle avoua sans detour

Qu'il fallait faire Tamour
Comme on entre au monde, 6 gue,

Comme on entre au monde.

Aussit6t de bon accord,

Quittant leur mantille,

Les pelerins sans effort

Remuaient avec transport

Bourdons et coquille, 6 gue,

Bourdons et coquille.

Mieux pares que dans ^den,

Des rubans de rose

Ornaient le contour du sein.

La chevelure et la main
Et quelque autre chose, 6 gue,

Et quelque autre chose.

Que le plaisir serait doux
S'il 6tait durable!

Mais les dieux en sont jaloux :

Craignez tout de leur courroux
Couple trop aimable, 6 gut§,

Couple trop aimable

!

Vous avez au blond Phoebus

Montr6 trop de charmes

,

*

Dans ces ebats ingenus

II troubla jadis Venus

Et le dieu des armes, 6 gue,

Et le dieu des armes.

Je vois I'Envie en fureur

Briser votre porte,

Vous n'avez pour defenseur

Que votre honnete pudeur
Qui n'est pas bien forte, 6 gu6,

Qui n'est pas bien forte.

X. 32
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Ici ma muse Mrnit

D'achever Thistoire.

L'amant etrill§ s'enfuit,

Pour comble de maux r^duit

A couvrir sa gloire, 6 gu6,

A couvrir sa gloire.

D'une pieuse prison

L'enceinte fatale

A renferm^ le tendron,

Qui va faire Poraison

Comme une vestale, 6 gu6,

Comme une vestale.

Les pr6jug6s au bon sens

Font toujours la guerre.

Consolez-vous, mes enfants,

L'innocence de tout temps

G6mit sur la lerre, 6 gu6,

Gemit sur la terre.

Si jamais k son essor

On rend la nature,

Vous verrez renaltre encor

Les beaux jours de Page d'or.

La bonne aventure, 6 gu6,

La bonne aventure

!

— La Gomedie-Frangaise persevere depuis deux mois a nous

donner Addaide de Hongrie, Les envieux et les medisants

disent que cette bonne fortune coute cher a M. Dorat et que

deux succes comme celui-la pourraient bien deranger ses affaires

sans ajouter beaucoup a sa gloire. Je ne sais s'il est besoin de

recourir a des moyens extraordinaires pour expliquer Pindul-

gence ou la mauvaise humeur du public benevolo qui decide

aujourd'hui souverainement du sort momentane de nos nouveau-

tes dramatiques. Ge qui pent avoir donne lieu a ce mechant

soupcon, c'est que, passe les quatre ou cinq premieres represen-

tations di AdHaide^ on a toujours vu les logos desertes et le par-

terre comble de monde. On a remarque k peu pr6s la meme
chose aux Italiens sans y chercher aucun myst^re, tant que Pon

y a donne les Nymphes de Diane ^ ancien opera-comique du sieur

Favart, qu'on avait fait difficulte, il y a quinze ans, de permettre

au theatre de la Foire, parce que le ton en avait paru trop leste
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et trop indecent, mais qui ne manque d'ailleurs ni d'esprit ni de

gaiete, et qui a superieurement bien reussi. Comment ne pas

admirer ici I'influence de 1' esprit philosophique sur notre gout et

sur nos moeurs ! Elle leur a donne une gravite si respectable que

nos dames ne se sont jamais permis d'aller voir ce spectacle...

qu'en petite loge.

Revenons un moment a la tragedie de M. Dorat. Elle vient de

paraitre avec de longues Reflexions preliminaires, II n'a retran-

che de la pi6ce que la sc^ne des deux enfants trop clairement

imitee dUniSy trois ou quatre autres scenes postiches, et plu-

sieurs vers inutiles ou ridicules. D'autres auxquels il n'a pas eu

le courage de renoncer se retrouvent seulement places ailleurs.

Ge qui nous a fait plaisir, c'est de voir qu'apr^s avoir tant de fois

change d'avis, toute reflexion faite, il a pourtant bien voulu se

determiner enfm

A rendre aux tribunaux leur auguste exercice.

Ce vers, le plus celebre de la tragedie, a ete restitueal'impression

tel qu'il avait ete dit la premiere fois.

11 est done decide, monsieur Dorat, que vous ne nous don-

nerez pas le plus petit essai, pas meme une nouvelle edition, sans

I'orner d'un grand discours preliminaire ? Et quel pent etre votre

but? Espereriez-vous, grace a cette precaution, d'empecher vos

vers d'etre le jouet des vents, ludibria ventis? Mais ignoreriez-

vous seul que votre prose est aussi leg^re que vos vers, ou si

vous I'aimez mieux, quelle n'est guere plus pesante ? Ah ! si la pos-

terite se mele jamais d'apprecier vos ouvrages, je crains fort qu'en

feuilletant tous ces volumes dont le nombre s'accroit d'une lune

k r autre, elle ne dise comme votre ami M. de La Harpe :

Que ces petits ecrits ont de longues prefaces

!

Vous debutez dans vos reflexions par une belle sortie contre

les drames. II est juste sans doute que I'auteur 6!Adelaide et de

Zulica prenne parti pour I'art des Corneille et des Racine. Mais

que veut dire cette petite note dans laquelle vous exceptez juste-

ment de I'anatheme que vous allez prononcer tous les drames

connues, sans en excepter le Vindicatif? Est-ce un trait de cette
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politesse aimable et douce que vous avez gagnee dans le commerce

des femmes? A la bonne heure. Mais cette meme politesse ne

vous aurait-elle pas du avertir qu'il n'est guere adroit de mettre

ensemble des gens qui se conviennent aussi peu que I'auteur du

Pere de famille ou celui du Philosophe sans le savoir, et votre

triste Vindicatif?.,, 11 est assez singulier qu'un homme aussi

charmant que vous ne manie pas mieux la louange. Je ne vous

ai jamais vu louer personne sans vous assurer le plaisir de vous

faire deux ou trois ennemis, y compris le plus souvent I'objet

meme de vos eloges.

Vous nous apprenez que la peinture des malheurs qui

accablent nos ^gaux amtne nicessairement un retour afjligeant

sur nous... et que la plupart des dvenements qui houleversent la

fortune des rois ne peuvent nous arriver.,, et vous en concluez

que le genre des drames n'a qu'un inter^t penible et froid. N'en

conclurait-on pas plus justement tout le contraire? Le retour

qu'il nous est si naturel de faire sur nous-memes en voyant le

malheur de nos egaux ne doit-il pas nous en rendre le spectacle

plus utile et plus interessant? L'emotion,j'en conviens, sera plus

vive; mais la legon quelle doit imprimer dans nos coeurs n'en

sera-t-elle pas aussi plus forte et plus touchante ? Je hais, comme
vous, les atrocites et les invraisemblances monstrueuses dont on

a souille depuis quelque temps la scene franc^aise ; mais je plain-

drais fort 1'homme qui ne comprendrait pas la douceur de com-

patir a I'infortune de ses semblables parce qu'il verrait la possi-

bilite de la partager quelque jour lui-meme. Notre compassion

ne tient pas toujours aux calculs de notre amour-propre. G'est

de tons les sentiments que nous avons recus de la nature celui

auquel nous devons nos meilleures vertus et nos plaisirs les plus

delicats. Je crois la tragedie bourgeoise infmiment propre a I'en-

tretenir et a I'exalter; mais il n'en est pas moins vrai que ce

genre, comme tons les autres, a ses bornes et sa mesure que Ton

a trop souvent meconnues. Nous ne repeterons point ce que Ton

a dit tant de fois a ce sujet. Permettez-nous seulement de vous

demander, a vous, monsieur Dorat, a vous qui lorsque le genie

de I'ode vous agite et vous tourmente, faites de si longs sermons

aux rois, ne pensez-vous pas que ce soit une mani^re assez con-

venable de les instruire que de mettre sous leurs yeux un tableau

fiddle des malheurs auxquels on pent etre expose, quelquefois
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meme par leur faute et celle de leurs ministres, dans ces condi-

tions eloignees du trone que leur mediocrite semblait mettre k

I'abri de tous les coups de la fortune? Puisque vous etes si touche

du plaisir de voir la representation des maux que vous ne sauriez

craindre pour vous-meme, de grace que vous ont fait les rois

pour en etre seuls prives ?

Le jugement que vous voulez bien dieter vous-meme au public

sur votre Adelaide n'est pas le morceau le moins curieux de vos

reflexions. Je m'^tais fait^ dites-vous, d'avance, tons les reproches

que Vonpeut (aire d, ma pUce, — Seriez-vous de bonne foi? —
Vavant'Scbie en est compliqu^ei mais celle d'Heradius et de

Rodogune Vest-elle moins?.,. Monsieur Dorat! monsieur Dorat!

on ne s'attendait guere a voir ici Heraclius et Rodogune. Votre

avant-scene est embrouillee, il estvrai, msis compliquee n'est pas

le mot propre. Plus votre sujet est bizarre, plus on a ete surpris

de voir que vous n'aviez eu ni I'adresse d'en former le noeud, ni

celle de le denouer. Quelque singuliere que soit la situation de

vos acteurs, on n'est jamais en peine de ce qu'ils deviendront.

On devine, on sait d'avance tout ce que vous vous proposez d'en

faire. Pour surmonter les difficultes, vous avez trouve le secret

admirable de passer a cote sans faire semblant de rien. Vous etiez-

vous aussi fait ce reproche d'avance?... La singularite des inci-

dents^ dites-vous, n'enexclutpas lavraisemblance et ajoute peut-

etre ci leur intMt... Gela est certain. II est facheux, seulement,

quecelane puisse point s'appliquer a votre Adelaide. D'ailleurSj

continnez-YOus, comme j'ai senti les dangers de ma fahle^je Vai

liee a une epoque historique. La fiction^ en se melantcL Fhistoire^

contracts un air de verity, qui la soutient et la rend plus impor-

tante. Ce d'ailleurs est heureux. Mais quel principe osez-vous

hasarder la pour votre justification ? Comment voulez-vous que des

noms historiques donnent a des fables invraisemblables I'air de

verite qu'elles n'ont pas? Ces noms historiques mettent au con-

traire le poete dans la necessite de donner a ses sujets non-seule-

ment le degre de verite poetique sans lequel on ne pourra jamais

faire effet ; mais meme cette verite plus particuliere qui tient aux

temps, aux moeurs, aux personnes dont il a fait choix :

Aut famam sequere, aut sibi convenienta finge,

Scriptor.
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Ensuite est-il bien sage de nous laisser entendre par cette

apologie que vous sentez toute rinvraisemblance de votre plan?

Je vols bien que vous ne louerez jamais personne comme il faut,

puisque vous ne vous louez pas mieux, quand vous en aviez

pourtant si bonne envie.

Rien de plus agreable, rien de plus rejouissant dans votre

Discours que la critique de nos pretendus amateurs et de ces

jeunes Aristarques, que vous appelez si plaisamment des sHdes

litteraires, Cette tirade est remplie d' esprit et de chaleur. Ce qui

pent faire de la peine, c'est que ces amateurs, ces jeunes gens

que vous traitez si mal, ne sont point du tout les censeurs qui

vous critiquent le plus. Non, en verite, la plupart vous admirent

et vous prennent meme pour modele. Ce sont des amateurs ou

des jeunes gens comme MM. de Voltaire, Diderot, d'Alembert,

qui prennent la liberte de plaindre M. Dorat de ce qu'il travaille

avec trop de facilite et de ce qu'au lieu de s'essayer dans tant de

genres differents, il ne tache pas d'etre plus varie dans celui qui

lui serait le plus propre. Ces Aristarques sont, ce me semble,

assez respectables ; mais ils ne vous veulent pas, comme vous

voyez, beaucoup de mal. Serait-ce par envie? Dites-leur en deux

mots dans votre premiere preface.

Encore une petite observation. Ciceron et Quintilien n*ont pas

dedaigne de remarquer qu'il fallait eviter avec soin les commen-

cements de phrase qui pouvaient faire equivoque. Vous ne devriez

done pas dire au commencement d'une phrase adressee h M™^ la

comtesse de Beauharnais : Souffrez aussi^ madame^ que je m'ap-

plaudisse de vous avoir prise, .

.

— Avec tout r esprit dont nous nous piquons en France,

nous ne cessons d'user de celui de nos voisins. Nous sommes trop

legers, trop frivoles pour vivre sur nos propres fonds; et malgre

la sotte vanite avec laquelle nous affectons de dedaigner tout ce

qu'il nous plait d'appeler etranger, je ne pense pas, k Texception

de la toilette et des lettres de cachet, que nous ayons rien invente

dans aucun genre. Le theatre francais, sans contredit le plus beau

fleuron de notre gloire litteraire, ne doit sa richesse qu'aux chefs-

d'oeuvre des anciens, a 1'imagination brillante et feconde de I'lta-

lie et aux productions merveilleuses du genie espagnol. Le gout

de la philosophie qui nous a rendu la litterature des Anglais si

familiere et si precieuse, nous a donne aussi tout naturellement
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I'idee de nous approprier les beautes originales qui distinguent

leurs ouvrages dramatiques. Mais je ne vois pas jusqu'a present

que ce dernier essai nous ait trop bien reussi, soit par la faute

de ceux qui s'en sont meles, soit par le peu de rapport qu'il y a

entre les convenances de ce theatre et celles du notre. Puisque

nous sommes depuis si longtemps dans Fusage de prendre par-

tout, apr^s avoir mis a contribution FEspagne, Fltalie et FAngle-

terre, pourquoi FAllemagne n'aurait-elle pas aussi son tour?

M. Rochon de Ghabannes, Fauteur de la Manie des arts, d'lleu-

reusement et de quelques autres pieces qui toutes ont fort bien

pris dans leur nouveaute, vient d'en faire Fepreuve avec assez de

succ^s. Ce qui fait plaisir, c'est que Fauteur dont il a emprunte

Fouvrage est justement de tons les ecrivains de FAllemagne celui

qui a dit le plus de mal de notre theatre, M. Lessing qui, dans

sa celebre Dramaturgie, s'est permis de faire la critique la plus

amere, souvent meme la plus injuste, de nos plus grands maitres.

Comme nous sommes fort doux, nous n'en avons pas recu avec

moins d'honnetete Mina de Barnehelm. Elle a ete representee

pour la premiere fois le jeudi 13, sous le titre des Amants geni-

reux, comedie en cinq acles en prose, imitee de Vallemand,

II y a dans cette piece des details charmants. Le caractere du

comte, sans etre neuf, est tres-bien soutenu. Celui du marechal

des logis est tout a fait original et d'un interet tres-piquant et

tres-vrai. Mais I'intrigue est faible. Les personnages episodiques

font oublier continuellement Fobjet principal, et les actes, quoi-

que infmiment courts, paraissent languir faute d' action. Tout le

role de Theleme manque de verve. Le petit stratageme imagine

par la comtesse pour triompher de la generosite de son amant

est a peu pr^s le seul noeud de la piece et ne produit aucun effet

interessant. Rien n'est assez developpe, assez approfondi, assez

travaille. Tons les personnages, quoique bien marques, se res-

semblent trop par le fond du caractere. Tons sont genereux, ce

qui, sans doute, est fort louable, mais ce qui ne laisse pas de

I'endre le sujet un peu trop monotone. On remarquerait comme
un defaut dans un tableau estimable d'ailleurs que toutes les

figures y fussent drapees de la meme couleur, ou qu'elles eus-

sent toutes un nez a la romaine. Ensuite, ne prevoit-on pas trop

facilement quel sera le denoument de la pi6ce des la premiere

scene? Quand on sait qu'un honn^te homme n'est malheu-
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reux que parce que ses ennemis ont pu surprendre un moment
la religion d'un prince accoutume a soutenir tout far lui-mSme,

a voir tout par ses yeux, peut-on s'inquieter beaucoup de son

sort? N'est-on pas sur qu'il ne saurait I'etre longtemps?

Les Amants gen^reux ont ete parfaitement bien joues. Mole

cependant pourrait bien avoir I'air un peu trop delicat, trop fluet

pour representer dignement la fierte du major prussien. Preville,

a force de vouloir bien faire, tombe dans une charge ridicule.

Son maintien est d'une secheresse et d'une raideur qui lui don-

nent bien plus I'air gauche que I'air martial. M"* d'Oligny joue

le role de la comtesse d'une mani^re tr^s-fine et tr^s-aimable.

M^^^ Faniez est charmante dans celui de la soubrette.

— Les Comediens francais viennent de faire une perte difficile

a reparer. Le sieur Feulie est mort de la petite verole*. II etait

charge des memos emplois que Preville. II avait autant d'origi-

nalite et bien plus de verite et de naturel ; il ne lui manquait que

de jouer aussi souvent que Preville pour le surpasser. Moins oc-

cupe que lui du suffrage du parterre, son geste n' avait rien de

bas et il etait tout aussi comique. Le sieur Bonneval s'est retire a

Paques dernier, apr6s plus de trente ans de service, a la suite

d'une attaque d'apoplexie. II etait fort age. Un nomme Desessarts

le remplace avec beaucoup de succes.

— Nous voila retombes dans tons les inconvenients du ba-

vardage des speculateurs oisifs et raisonneurs. Le systeme actuel

de notre ministere est de laisser imprimer tons les projets de

finance, d' administration, d'economie politique qui sortiront du

cerveau de ces pretendus penseurs, et d'en laisser le public

juge. Gette liberte donne ordinairement, meme aux ouvrages les

plus mediocres, un cachet que Ton n'y trouve pas, lorsque I'au-

teur doute en ecrivant si telle idee ou telle phrase ne sera pas

trouvee reprehensible; mais, pour premier acte de liberte, je

prends celle de douter que nos ouvrages et notre bonheur qui

doit en resulter se ressentent de longtemps de F excellence du

systtoe qui nous ote nos lisieres. Jusqu'a ce que je voie quel-

ques-unes du tr^s-petit nombre de nos bonnes tetes prendre la

plume et traiter ces matieres d'apres une base soHde et incon-

1. Louis-Henri Feulie, fils d'un tailleur, ne le 25 fevrier 1736 a Paris, mort

dans cette ville le 17 octobre 1774.
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testable, je resterai incredule. Mais si la definition du sublime

oratoire par le charmant petit abbe Galiani est juste, ces hommes
vraiment de genie n'en seront pas plus empresses a rompre le

silence qu'ils gardent depuis longtemps. « Le sublime oratoire,

dit-il, est I'art de tout dire sans etre mis a la Bastille dans un

pays ou il serait defendu de rien dire. La contrainte de la

decence et la contrainte de la presse ont ete les causes de la per-

fection de r esprit et du gout de la tournure chez les Francais.

Une liberte telle quelle est bonne ; elle doit exister par le fait et

ne doit 6tre fondee que sur les vertus personnelles du ministre

tolerant et magnanime, etc. »

Quoi qu'il en soit, nous sommes accoutumes a nous recrier

comme le marquis de Mascarille : Ah! que eela est beau avant

que les chandelles soient allumees. G'est ce qui nous est arrive,

il y a huit ou neuf ans, lorsqu'un honnete citoyen nous donna un
plan d'imposition intitule De la richesse de VEtat^^ dont on a eu

I'honneur de vous parler dans le temps. II ne fallut pas un grand

effort pour demontrer la faussete de ses calculs. Neanmoins, cet

ouvrage etait plein de vues honnetes et d'excellents principes.

Nous venons de nous laisser prendre encore au meme piege. Un
Mc Richard des Glanieres a publie un Plan d'impositions econo-

miques. De meme que la Bichesse de VEtat^ il etablit un impot

personnel, une capitation renforcee. G'est la nation divisee en

plusieurs classes, et chacune de ces classes est taxee suivant

ropinion qu'on a de ses moyens a tant par tete. L'auteur ne

pretend pas moins qu'a faire monter les revenus du roi a 800 mil-

lions. II ne faut pas etre un grand Grec en finance, il ne faut

meme que bien savoir I'arithmetique pour apercevoir le vice de

ses calculs, les doubles emplois, I'impossibilite de trouver la

quantite de contribuables qu'il suppose, et enfin les erreurs sans

nombre dont cette reverie fourmille. Malgre cela, elle a fait une

sensation prodigieuse. La permission que le ministre avait don-

nee de la publier a ete envisagee comme une approbation. Les

gens senses n'en ont point ete les dupes; les autres n'ont ete dis-

suades de leur opinion qu'en voyant paraitre et distribuer avec

autant de liberte un ecrit de M. I'abbe Baudeau, qui pulverise le

plan de M. Richard des Glanieres. II est intitule Questions pro-

1. Richesse de VEtat, par Roussel de La Tour; voir tome V, p. 320.
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posSes ii M. Richard des Glanidres sur son Plan d'impositions

soi'disant dconomiques, Cela nous annonce une inondation de

brochures et une guerre ouverte incessamment entre les gens de

lettres ou plutot les faiseurs de projets et les financiers. Ceux-ci

ne trouvent pas du tout plaisant qu'on les traduise en public

comme des sangsues et des avaleurs de petits enfants. lis crient

surtout sur la faussete des calculs de tous ces ecrits, et en ap-

pellent a un petit ouvrage en quatre volumes in-A" intitule His-

toire des fiimnces de tout le royaume. Get ouvrage ne se vend

pas. II est le resultat du travail de toute la vie de M. Moreau de

Beaumont, intendant des finances, neveu de feu M. de Sechelles,

qui avait succede a M. de Machault dans le controle general des

finances. M. de L'Averdy avait concu le m^me projet et a fait

remettre a M. de Beaumont tous les Memoires qu'il s'etait procu-

res des pays etrangers pendant son minist^re. M. de Beaumont

donne son ouvrage a tous ceux qu'il connait et qui le lui deman-

dent. On y trouve toute I'histoire des finances de France et des

variations que les differents systfemes ont apportees dans les im-

positions. On le dit parfaitement bien fait. Le seul reproche que

j'aie entendu faire a son auteur, c'est que les resultats sont telle-

ment epars dans la partie historique de I'ouvrage qu'il faut une

prodigieuse contention de tete pour les en tirer. Peut-6tre aurait-

il fallu, a la fin du dernier volume, une table purement de resul-

tats. On est effraye de I'enorme travail qu'il a fallu faire pour

porter la clarte dans une mati^re si s^che et si embrouillee. II me
semble que M. de Beaumont et ses vues meritaient bien de ses

compatriotes quelques elans de cet enthousiasme qu'ils prodiguent

si gratuitement aux des Glanieres et autres. II faut pourtant con-

venir que le peu de publicite d'un ouvrage profond et volumineux

est une raison suffisante pour que 1'auteur ne recueille que len-

tement le fruit de ses veilles.

— Les Droits des trois puissances alliSes sur plusieurs pro-

vinces de la repuhlique de Pologne; les Reflexions d'un gentil-

homme polonais sur les Lettres-Patentes et Pretentions de ces

trois puissances
',
avec une preface de VMiteur pour servir d' in-

troduction. Deux volumes in-8°, Londres, 1774 ^

1. Par Lindsey, traduit de I'anglais par J.-G. Gerard de Rayneval. Barbier attri-

bue les Reflexions <Pun gentilhomme polonais a F. Loiko.
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Je n'ai point lu les Reflexions de ce gentilhomme. Je les crois

tr6s-belles, surtout tres-pathetiques, car j'ai apercu un grand

nombre de o, de ahl^ etc. Mais ces exclamations viennent un pen
tard; c'est ce que nous appelons, nous autres savants, de la

moiitarde aprh diner,

— M. Gresset, non content du ridicule qu'il s'etait attire par

le discours qu'il prononca a 1'Academic a la reception de

M. Suard, vient d'en combler la mesure par la reimpression de

ce meme discours, non corrige, mais augmente de deux ou trois

paragraphes et d'une preface moitie vers, moitie prose. Ce sup-

plement est le plus plat delire qui puisse jamais passer par la

tete de I'animal marchant a deux pieds, appele honnetement

homme et academicien. Ce qui est par-dessus tout inimaginable,

c'est le tableau qu'il fait de notre pretendue education dont il

n'existe de modele que dans sa tete, ou peut-etre dans quelque

coin de la Thierache ou de I'Amienois. II se trouvera que le por-

trait qu'en fait Voltaire, dans son Pauvre Liable^ contre lequel

on a tant crie a I'injustice, lui ferait encore trop d'honneur :

Gresset dou^, du double privilege

D'etre au college un bel esprit mondain,

Et dans le monde un homme de college, etc.

— C'est dans I'histoire d'Angleterre que M. d'Arnaud de Ba-

culardapuise la Nouvelle hislorique qu'il vient de nous donner^

Son imagination a eu peu d' efforts a faire dans celle-ci. II a copie

mot a mot dans M. Hume I'aventure de Warbeck, qui se fit pas-

ser pour le due d'York, conduit par 1' esprit intrigant et vindicatif

de la duchesse de Bourgogne, sous le regne de Henri VII. II a

seulement pomponne I'histoire et la catastrophe de son heros de

coups de poignard et de plusieurs atrocites plaquees telles

quelles. Oh! c'est un triste gaillard que M. d'Arnaud.

— Le Jeu de cressendo, ou le Pidmontais, par M. de j5***,

des ponts et chaussies. Eh, monsieur des ponts et chaussees,

pourquoi ne pas dire tout d'un coup crescendo, puisque vous vou-

lez italianiser votre invention? Ce jeu est un compose du midia-

1. D'Arnaud a piiblie en 1777 deux volumes de Nouvelles historiques. Celle-ci

etait la premiere.
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tew\ de Yombre et un peu du reversis. Sa combinaison peut

produire des evenements assez piquants, et Ton pretend qu'il va

s'etablir a notre cour. Je doute qu'il soit longtemps a la mode.

Les coups forces sont trop desavantageux, et la combinaison du

jeu ne laisse pas assez de ressource dans ce cas. II faut d'ail-

leurs une memoire dont tr6s-peu de joueurs sont doues.

NOVEMBRE.

Le Retour de iendresse n'a pas tenu longtemps. Ge titre est

d'assez mauvais augure, et la piece a paru plus fastidieuse encore

que le titre. G'est le sujet de la Reconciliation villageoise^ ou,

pour mieux dire, c'est ce meme petit opera de Poinsinet remis a

neuf par M. Anseaume. La musique est du sieur Mereaux, dont

les oratorios avaient fait beaucoup de bruit I'hiver dernier au Gon-

cert spirituel. Le poete et le musicien se reprochent mutuelle-

ment le peu de succ^s de leur ouvrage. Sans oser prendre parti

dans une question si importante, nous remarquerons seulement

qu'on a deja vu a la Gomedie-Italienne beaucoup de choses agrea-

bles sous le nom de M. Anseaume, et que 1' experience a prouve

depuis longtemps que la musique d'eglise et celle de theatre exi-

geaient des talents fort differents.

— Vous plaindrez-vous encore, monsieur du Belloy, que nos

auteurs dramatiques ne travaillent pas a votre exemple en vrais

citoyens? Tandis qu'a la Gomedie-Francaise on joue la Partie de

chasse de Henri IV, on chante a la Gomedie-Italienne la Rataille

d'lvry. Le meme sujet, dit-on, va etre traite au grand Opera.

Vous imaginez bien que le spectacle de la Foire ne voudra pas

etre moins national |que les autres. Nous reverrons done notre

heros partout, et nous ne le verrons jamais assez. En rendant aux

deux drames qui occupent en ce moment la scene toute la justice

qui leur est due, il faut avouer que leur succes tient infmiment

plus au choix du sujet qu'au merite de 1' execution. G'est 1'adora-

tion qu'inspire le seul nom de Henri IV, c'est I'esperance dont le

nouveau regne a rempli tous les coeurs qui nous y fait trouver un
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interet si vif et si touchant. 11 semble que les vertus de notre

jeune monarque consacrent ces hommages ofFerts a la memoire

du p6re des Bourbons. Et n'est-ce pas assez pour les rendre

dignes de lui? Gette maniere d'encourager et de soutenir les arts

en vaut bien sans doute beaucoup d'autres.

Nous ne nous etendrons point sur la Partie de rhasse, qui

n'est une nouveaute que pour la bonne ville de Paris. Quelque

interessant qu'en soit I'objet, quelque bien que soient rendus

tons les roles de la piece, a I'exception de celui de Sully, que

Bellecourt debite avec toute la froideur et toute la secheresse qui

lui sont naturelles, on ne saurait se faire illusion sur les defauts

qui avaient deja ete remarques dans cet ouvrage a la lecture, et

que le grand jour du theatre a rendus plus sensibles encore. Ce

drame, presque toujours plein de verite quant au dialogue, en

manque tr6s-souvent dans Taction et peche surtout faute d'en-

semble. Les scenes ne sont que faiblement liees; les actes le sont

encore moins, et la piece fmit au premier ; ce qui deplait d'au-

tant plus que ce premier acte dispose I'ame a des impressions

qu'elle ne trouve plus du tout dans les deux autres, et lui laisse

par consequent un vide assez desagreable. La scene si vantee

entre Henri et son ministre est prise mot a mot dans les memoires

de Sully. Je sais bien que tout le canevas de celle de Cinna se

trouve egalement dans Seneque et dans Montaigne ; mais Cor-

neille a eu le merite de mettre les pensees de son modele en

beaux vers et de leur donner une couleur plus forte et plus tra-

gique. M. Colle s'est contente de transcrire, et ce travail sup-

pose un peu moins de talent. Les deux derniers actes de sa piece

sont absolument caiques sur le Roi et le Fermier^ de M. Sedaine,

et la copie n'est pas toujours superieure a 1'original. Oui, mais

le roi de M. Sedaine ne s'appelle pas Henri IV, et voila le trait

de genie dont M. Colle ne saurait assez etre loue. Brizard joue le

role de Henri avec plus de naturel et de vivacite qu'on n'en atten-

dait de lui. Preville met dans celui de Michaut les nuances les

plus fines et les plus variees sans cesser d'etre vrai. M"* d'Oligny

est I'innocence et la verite meme dans Catau ; mais I'air et le jeu

de M"' Hus laissent au contraire beaucoup de soup^ons sur ce

qui pent s'^tre passe entre Agathe et M. de Goncini.

Henri IV^ ou la bataille dClvry^ drame lyrique en trots actes

meles d'ariettes, a ete represente pour la premiere fois a la Go-
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medie-Italienne le jeudi ih. Les paroles sont de M. du Rozoy,

auteur d'un poeme intitule les Sois^ ou Ton a trouve peu de sens

et encore moins de poesie. La musique est du sieur Martini,

connu par quelques petits airs de VAmoureux de quinze ans,

qui ont de la grace et de la gentillesse, mais dont la composition

est sans genie et sans gout.

Gette pi^ce, qui n'est qu'une espece de centon de tons les

bons mots de Henri IV, souvent mal appliques et toujours gros-

sierement enchasses, est presque aussi mal jouee qu'elle est mal

faite. Si Glairval et Julien rendent passablement, le premier le

role du roi, et I'autre celui du jeune Lenoncourt, tous les autres

y jouent de la mani^re la plus ignoble et contrastent bien ridicu-

lement avec les grands noms qu'ils representent.

— M. I'abbe Morellet vient de nous donner la traduction d'un

petit ecrit anglais tr^s-agreable a lire, plein de douceur et de

finesse. G'est le Legs cCun pdre h ses filles. Get homme respec-

table, veuf et voyant sa fin s'approcher, voulut donner a ses en-

fants quelques regies generales de conduite et leur laisser cette

derniere preuve de sa prevoyance et de sa tendresse. Get homme
est M. Gregory, docteur en medecine d'^dimbourg.

Son ouvrage a un peu 1' inconvenient des maximes et des ge-

neralites, mais il a un merite reel, c'est de donner une id6e tr^s-

nette des moeurs anglaises. On y voit combien le soin d'entretenir

runion des families, la police et la paix domestiques, sont parti-

culiferement I'ouvrage des femmes. Les hommes s'y pretent,

mais c'est le travail journalier perpetuel des femmes. Ge devrait

etre la morale de tous les pays ; cependant il est difficile que ce

soit celle du notre, ou du moins qu'on ait I'esperance de la voir

generalement adoptee ; et elle ne le sera point partout ou les

femmes jouent un trop grand role et ou elles donnent le ton. Les

idees qui les occupent et qui les captivent alors ne leur permet-

tent plus cette vie sedentaire et tranquil le si opposee a 1' esprit

d'intrigue. En Angleterre et par tout pays ou le patriotisme est

I'objet important, tout concourt a donner aux femmes le veritable

esprit de leur etat. La certitude qu' elles ont ou qu' elles peuvent

avoir que leurs maris ont au dehors de grands interets a combi-

ner dont elles ne doivent pas se meler leur fait envisager leurs

frequentes absences comme une necessite et comme un devoir.

Elles puisent dans cette opinion le courage necessaire pour s'oc-
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cuper sans ennui des details qui leur sont reserves. Ghacun est a

sa place, chacun fait son devoir.

Si, par exemple, on prechait ici aux jeunes fiUes, comme le

fait M. Gregory, qu'il est de leur prudence de se procurer des

adorateurs pour choisir plus surement un epoux, en y mettant

meme toute la reserve dont il accompagne cet avis, cela aurait

bien quelques petits inconveiiients ; et voila en quoi cet ouvrage

pent etre excellent, c'est qu'il n'est propre que pour les jeunes

personnes pour qui il a ete compose.

— Si jamais Ton fait un ouvrage de morale pour nos jeunes

Parisiennes, je demande en grace a son auteur de tomber a bras

raccourcis sur 1' extravagance des coiffures, et surtout sur le mau-

vais gout du sieur Beaulard, qui est le grand inventeur de toutes

ces sottises.

Cet homme se met k la torture pour representer sur la tete

des jeunes femmes, soit au naturel, soit allegoriquement, les ar-

ticles les plus importants des gazettes. On voit sur un bonnet la

rentree du parlement, sur un autre la paix des Russes et des

Turcs, sur un autre la bataille d'lvry et Henri IV, ou bien un jar-

din anglais, et enfm tons les evenements anciens et modernes. II

arrive aussi que la coiffure ne se trouvant plus d' accord avec les

habillements, on en invente de plus pittoresques, et qu'insensi-

blement les femmes vont se trouver vetues en personnages de

theatre, et il ne restera de ressource pour les habits de bal, qui

doivent differer de ceux de la societe, que le bonnet de nuit et le

manteau de lit. Tout cela serait assez egal si Ton pouvait suppo-

ser qu'un delire habituel le fut, et n'influat pas a la longue sur

les moeurs. J'espto, car il faut toujours esperer, que de la les

femmes, tout occupees de ces folies, en deviendront incapables

d'une idee serieuse et suivie, que bientot les hommes ne les trai-

teront plus avec autant d'importance, et que cette revolution en

operera plus d'une, a moins qu'il n'en arrive tout le contraire,

ce dont je ne voudrais pas repondre, malgre mes profondes con-

naissances sur le danger des modes et mes tristes speculations

sur les torts de M. Beaulard.

— On vit bien dans le siecle passe deux sonnets, celui de Job

et celui d'Uranie, devenir I'objet d'une discussion tr^s-serieuse

et partager toute la republique des lettres en plusieurs partis.

Pourquoi les deux eloges deM.de Ghamfortet deM.de La Harpe
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ne meriteraient-ils pas le meme honneur ? Malheureusement pour

eux, ils ont paru dans des circonstances ou Paris s'occupait de

tout autres interets; et la sensation qu'aurait pu faire dans un

autre moment la rivalite de leurs pretentions en a ete beaucoup

moins vive.

Quoique M. de La Harpe tienne a un parti, et par ses sou-

missions continuelles aux chefs de ce parti, et par son empresse-

ment a faire le coup de poing avec tons ceux qui ont la hardiesse

de les attaquer; que M. de Chamfort n'ait pour lui que son talent

et quelques amis; quoiqu'enfm Ton n'eut pas ete fache a Paris

de trouver lieu a casser le jugement d'une academie de province,

il me sembleque, malgre toutes ces considerations, I'ons'accorde

assez generalement a donner la preference a I'ouvrage que Mar-

seille a couronne.

D'abord tout le monde convient qu'il y a infmiment plus d' es-

prit dans I'eloge de M. de Chamfort que dans celui de M. de La

Harpe. Tout le monde convient encore que le plan du premier a

plus de profondeur et plus dinteret. On ne pent gu^re douter

non plus que son admiration pour La Fontaine ne soit plus vive,

plus sincere, plus sentie. Et ce titre seul ne devait-il pas lui as-

surer une grande superiorite sur son rival?

— Les amateurs du temps passe ont fait, il a deux mois, une

perte irreparable en la personne de M. le comte de Pont-de-Vesle,

frere de M. le comte d'Argental. 11 faut avouer que 1' esprit philo-

sophique et les amateurs du temps present ont pris assez leste-

ment leur parti sur ce malheur. Jamais homme n'eut une exis-

tence plus brillante. Avec quelques tournures elegantes, sans

aucun fonds d' esprit, sans idees a lui, M. de Pont-de-Vesle a ete

pendant trente annees de sa vie la coqueluche des femmes,

roracle du theatre et le rival des hommes a bonnes fortunes.

Sans meriter autant de celebrite, il etait cependant homme de

tres-bonne compagnie et tres-agreable a rencontrer. II nous reste

de lui deux comedies : le Complaisant et le Fat puni, nombre de

tres-jolis vers et quelques chansons de societe, qui avaient au

moins le merite de I'a-propos et du moment. II etait neveu de

feu M'"^ de Tencin, femme celebre elle-meme par sa beaute, par

ses aventures et par ses societes. Elle avaitfait plusieurs romans

:

les Malheurs de VAmour^ le Siege de Calais et les Memoires du
comte de Comminges. On les a longtemps attribues a M. de Pont-
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de-Yesle; mais, malgre son intime liaison avec elle, on ne croit

plus qu'il y ait eu meme la moindre part. En effet, quoique les

ouvrages de son neveu ne soient pas sans merite, il y a loin en-

core du talent qu'ils annoncent a celui qui a fait faire le Si^ge de

Calais et les Mimoires de Comminges.

M. de Pont-de-Vesle s'etait toute sa vie particuli^rement oc-

cupe du theatre. II laisse une collection presque universelle non-

seulement de toutes les pieces qui ont ete jouees depuis qu'on a

traduit sur la scene les mysteres de la religion jusqu'a aujourd'hui,

mais encore de tout ce qui a ete ecrit de relatif au theatre. On

distribue actuellement le catalogue de ses livres, tant imprimes

que manuscrits. lis seront vendus incessamment*.

M. de Pont-de-Vesle avait perdu dans les dernieres annees de

sa vie presque tons les agrements qui I'avaient fait rechercher. II

n'existait plus que sur son ancienne reputation. II ne laissait pas

d'etre tr^s-assidu dans les societes ou il avait ete autrefois si

fete, mais on ne I'y voyait pas avec le meme plaisir. II avait con-

tracts rhabitude de siffloter toujours sourdement un petit air

entre ses dents pour voiler une infirmite qu'il n'est pas trop

d' usage de produire en compagnie, de sorte que la conversation

a laquelle il ne prenait presque plus de part se trouvait accom-

pagnee d'une harmonie aerienne assez comique pour les specta-

teurs et dont il ne se doutait jamais, attendu qu'il etait sourd.

Gela mortifiait ses vrais amis et deplaisait aux indifferents.

M'"^ du Deffand lui est restee fid^lement 'attachee jusqu'au

dernier moment de sa vie, comme on va le voir. Le jour qu'il

est mort, une femme de la connaissance de M'"* du Deffand en-

voya le matin la prier a souper et lui proposer d'entendre un

opera nouveauqui se repetait chez elle. M'°® du Deffand refusa

sa proposition, parce que, dit-elle, elle ne quittait point M. de

Pont-de-Vesle qui etait depuis la veille presque a I'agonie. Elle

ajouta qu'elle tacherait de s'echapper un moment dans la journee

pour aller embrasser la dame qui I'invitait. A huit heures du

soir, elle arrive tout au milieu du concert. La musique cesse, la

maitresse de la maison court au-devant d'elle, tout le monde

1. La bibliotheque formee par Pont-de-Vesle avec les d6bris de celles de Saint-

Ange, de Crozat, de M""* de Pompadour, etc., fut achetee par M™« de Montesson,

puis par M. de Soleinne, et dispersee apr6s la mort de ce bibliophile (10-26 Jan-

vier 1848). Le catalogue, rMige par M. Paul Lacroix, s'annexe a celui de Soleinne.

X. 33
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s'empresse : « Ah! madame, eh bien, \/)tre ami, ce pauvre

M. de Pont-de-Vesle, comment est-il? — Ah ! dit M'"'' du Deffand,

vGus croyez bien que s'il n'etait pas mort je ne serais pas ici. »

Cette oraison funebre mit loute la compagnie fort a son aise.

La musique recommenca, et depuis ce moment on ne parle pas

plus de M. de Pont-de-Vesle que s'il n'eiit jamais existe, excepte

peut-etre chez M. d'Argental, qui a ete vivement touche de sa

mort.

— M. Mercier, apr^s nous avoir donne une Poetique que

nous avons eu I'honneur de vous annoncer, apr^s y avoir prescrit

irrevocablement les regies du drame, apr^s avoir pose les limites

de tout ce qui doit constater I'excellence de ce genre calquee

surses chefs-d'oeuvre, vient,pour couronnerson travail, de nous

clonner un nouveau drame, le Juge, qui est sans contredit la

plufi insipide de toutes ses productions.

DlSCEMBRE

Refutation de Vouvrage qui a pour titre Dialogue sur le

commerce des hUs. Quoique imprimee depuis quatre ans, cette

refutation ne parait que depuis une quinzaine de jours, et fait

en verite si peu de bruit que Ton ne comprend pas aujourd'hui

par quel motif 1'administration a pu refuser si longtemps a

I'auteur le plaisir de la publier.

Si le titre seul du livre annonce deja je ne sais quoi de theo-

logique et de doctoral, on pent assurer que ce ton est merveil-

leusement bien soutenu dans tout le cours de I'ouvrage. Disputes

die mots, querelles scolastiques, imputations temeraires, conse-

quences absurdes, fraudes pieuses dans la mani^re de citer

I'auteur que Ton se propose de combattre, tous ces traits de

resequence douce et polie que donnent I'esprit de syst^me et

I'esprit de parti, M. I'abbe Morellet n'a cru devoir negliger aucun

de ces avantages en refutant I'opinion d'un de ses meilleurs

amis, de I'abbe Galiani. Tant il est vrai que, dans une ame eco-

nomique ou dans un docteur de Sorbonne, I'amour de la verite
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Temporte toujours sur les egards que pourraient exiger lapoli-

tesse, la reconnaissance ou I'amitie

!

Ce qui parait assez difficile a concevoir, c'est qu'apres s'etre

plaint amerement de ce que les Dialogues n'offraient point de

resultats serieux, il prenne cependant la peine d'en extraire un

grand nombre et de les refuter ensuite I'un apres 1' autre avec

toute I'importance imaginable. II faut bien que, desespere de

lie point trouver de resultats a son gre dans un livre dont il

avait jure d'ecrire la refutation, il ait fini genereusement par

lui en preter; et il est evident qu'il n'y avait rien a perdre

pour lui dans cette speculation. II ne pretait que ce qu'il etait

sur de reprendre, et de reprendre comme il le jugerait a pro-

pos. C'est ainsi que, par exemple, il emploie une trentaine de

pages a prouver que I'agriculture sera dans tons les temps la

premiere base de la richesse, et a le prouver avec autant d'ai-

greur que si I'abbe Galiani avait jamais songe a soutenir le con-

traire.

Avant d' avoir lu M. I'abbe Morellet, je pensais que le grand

resultat des Dialogues du charmant petit abbe etait que Ton ne

pouvait point etablir de rfegle generale sur une question aussi

compliquee que celle du commerce des bles, que la solution de

ce grand probleme dependait d'une infinite de circonstances qui

variaient necessairement selon les temps, selon les difFerentes

formes du gouvernement et la diversite de la position et des in-

terets de chaque fitat. Je pensais qu'il s'etait attache a montrer

I'application de ses principes dans plusieurs circonstances bien

determinees, et que d'ailleurs il s'etait permis de faire beaucoup

de digressions agreables, persuade qu'on pent instruire ses lec-

teurs sans les assommer de raisons et d'ennuis ; et que beaucoup

d' esprit, de naturel et d'originalite, meme dans une mauvaise

plaisanterie, merite encore plus d'indulgence qu'un mauvais rai-

sonnement, lors meme qu'il serait appuye par les intentions les

plus honnetes et les sophismes les plus adroits.

M. I'abbe Morellet m'a detrompe. Je vols bien que, selon lui,

il n'y a que ces grands principes qui se perdent dans les nues,

ces maximes decisives et generales qui ne supportent pas la plus

legere exception, qu'il faut honorer du nom de resultats: et

j'avoue avec admiration que son ouvrage en fourmille. Pourquoi

I'humanite en a-t-elle ete privee pendant quatre ans? Ce sont
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quatre annees de perdues pour son bonheur. Elles manqueront

sans doute eternellement a ce progr^s des lumieres dont la

France devait attendre quelque jour tant de miracles.

N'esl-ce pas une chose assez bizarre que les ecrivains econo-

miques qui ont barbouille tant de papier sur la politique ne

cessent de precher que le grand point est de laisser tout fairs ?

Eh! comment ce systeme a-t-il besoin de tant d'eclaircisse-

ments? Ges messieurs ressemblent aux theologiens protestants

qui disent sans cesse qu'il n'y a rien de plus clair que la Bible

et qui ne se lassent point d'entasser volumes sur volumes pour

I'expliquer.

A les entendre, on dirait que I'ordre le plus parfait dont la

societe puisse jouir ne tient absolument qu'a la liberte avec la-

quelle on laissera jouer tons les ressorts de I'interet personnel

et toutes les chances du hasard. Ges messieurs seraient-ils

athees, et voudraient-ils conclure de ce que le concours fortuit

des atomes a produit un monde si plein de sagesse et d'har-

monie, que le concours fortuit de tons les besoins et de toutes

les passions de I'humanite produirait egalement la societe la plus

heureuse et la mieux reglee? Ge principe serait moins absurde

que la consequence n'en serait pas plus vraisemblable a mes

yeux.

Ges messieurs seraient-ils devots, et penseraient-ils que

comme la Providence a si bien arrange toutes choses dans le

monde physique, sa grace efficace doit influer egalement sur

toutes nos relations civiles et politiques, sur toutes les vues et

sur toutes les manoeuvres secretes die nos fermiers et de nos

marchands de ble? A la bonne heure. Mais, dans ce cas, que

sert-il d'ecrire et de contester eternellement sur une chose qu'on

devrait abandonner sans reserve a la conduite de I'Esprit-Saint?

Je suis loin de vouloir accuser qui que ce soit, malgre lui, d'etre

athee ou devot ou meme homme de bien ; car il parait que cette

epith^te est encore celle dont MM. les economistes sont le plus

piques. Mais j'avoue que je crois voir dans le systeme de leur

defenseur plus de theologie ou de metaphysique que de faits

ou de simple bon sens, et cela me fache.

Sans entrer dans le detail de la question dont il s'agit, 1' ex-

perience de.tous les jours et I'histoire de tons les temps ne

prouvent-elles pas que I'interet particulier et I'interet public ont
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presque toujours une marche fort differente, et que si, par ha-

sard, ils se trouvent quelquefois d'accord, il est fort rare que

leur bonne intelligence dure longtemps, et que le plus grand

art du legislateur est de les forcer a se reunir ou a se supporter

mutuellement? Mettre serieusement en question si Ton pent

obliger I'interet personnel a se sacrifier dans certaines occasions

a I'interet general ou a lui subordonner du moins une partie de

ses droits, c'est mettre en question s'il est permis aux hommes

de renoncer a I'etat de nature et de vivre en societe.

Dire que 1'administration ne pent pas prendre les mesures

necessaires pour empecher le cultivateur de mettre au produit

de son travail un prix exorbitant sans porter atteinte a la liberte

des citoyens et au droit de propriete, c'est soutenir qu'elle ne

doit pas nous empecher de nous entr'egorger, de peur de bles-

ser le droit incontestable que tout homme a de faire de ses

mains et de ses bras 1' usage qu'il juge a propos. S' entr'egor-

ger ou se faire mourir de faim, n'est-ce pas la meme chose?

Et a ce prix ne vaudrait-il pas mieux encore retourner dans les

forets et y jouir paisiblement au fond de quelque autre sauvage

de tous les plaisirs et de tons les honneurs de notre souverainete

primitive ?

S'il est vrai que nous naissions tous libres et egaux et que

nous ne puissions jamais etre depouilles legitimement d'un titre

si sacre, la premiere consequence de ce principe ne sera-t-elle

pas que nous avons tous un droit egal a vivre ; et que ce droit

ne serait plus dans I'etat social qu'un droit chimerique, si,

par la constitution meme de la society ou nous vivons, il de-

pendait d'une classe quelconque de citoyens de frustrer les

autres du moyen de subsister du fruit de leur travail? Mais,

aux yeux de M. I'abbe Morellet, quiconque n'est pas proprie-

taire ou cultivateur n'est compte pour rien. II ne fait qu'usur-

per sa vie, et c'est une grace qu'on pent lui octroyer ou refuser

k volonte.

Que repondriez-vous enfm, monsieur I'abbe, au pauvre jour-

nalier qui vous dirait : « Vous pretendez que je suis libre. Et en

quoi consiste done ma liberte si je n'ai pas celle de vivre? Je

travaille et je meurs de faim. Tout mon travail ne suffit pas pour

m'assurer la nourriture dont j'ai besoin. Vous ne croyez pas

avoir le droit d'empecher les fermiers de mon village de s'enri-
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chir, et vous osez bien vous attribuer celui de m'empecher de

subsister. Est-il possible de concevoir une plus grande inegalite,

une distribution plus injuste, une loi plus exclusive et plus tyran-

nique? »

II n'y a qu'une reponse a faire a des gens si pressants et si

importuns. Est-ce la faute de ces messieurs si tout le monde n'a

pas assez d'industrie, assez de patriotisme pour devenir grand

terrien ?

Cette reponse a beau avoir I'air de n etre qu'une mauvaise

plaisanterie ; a force de morgue et de dialectique, M. I'abbe Mo-

rellet est parvenu a lui donner un tour tout a fait serieux. Ces

principes peuvent tenir a la philosophie la plus sublime. Mais si

c'est la tout ce que produit I'enthousiasme du bien, je suis pour

le calme de 1'indifference, et je prefererai, je crois, desormais, les

gens de bon sens aux gens de bien.

Les lecteurs qui ne s'interessent ni aux opinions de I'abbe

Morellet ni a celles de I'abbe Galiani s' accordent tous a trouver

que les Dialogues sont du moins pleins d' esprit et de finesse, et

que la refutation, quoique assez chaudement ecrite, n'est que

pesante etennuyeuse. Auxyeux d'un homme d'fitat, elle n'oppose

que des idees logiciennes ou des chicanes de rhetorique aux

observations les plus profondes et les plus simples, des principes

vagues ou des applications fausses aux plaisanteries les plus

generates et les plus legeres, des injures et des personnalites.

Gela devait etre ainsi. On ne repond guere a la raison, peut-etre

encore moins a 1' esprit. Du moins est-ce une mauvaise entreprise

que celle de vouloir refuter, avec tout I'app'areil d'un docteur sur

les bancs, des contes, des bons mots, des saillies 'pleines de na-

turel et de gaiete et le persiflage le plus original [et le plus fin

qui ait peut-etre ete fait depuis que Pascal et Platon s'en sont

meles.

— L'Academie francaise vient de perdre M. Dupre de Saint-

Maur. G'etait un trfes-bon homme, plein de douceur et de savoir,

mais qui dut bien moins a ses talents litteraires qu'aux liaisons

de W^^ Dupre de Saint-Maur avec tous les beaux esprits du temps

I'honneur d'etre I'un des Quarante. L'ouvrage qui a servi de pre-

texte a sa reception est une traduction assez elegante du Paradis

perdu de Milton; et voici comment cette traduction fut faite :

M™« Dupre, qui desirait que son mari prit autant de gout pour
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son cabinet quelle en avait pour le sien, I'engagea a etudier 1'an-

glais ^ Cela lui reussit a merveille et il se trouva bientot en etat

de traduire Milton. Si la traduction qu'il en fit ressemblait a un

theme de version, elle etait du moins assez fidele. L'abbe de Bois-

morand, qui venait souvent dans la maison, en ayant aper^u un

jour le manuscrit sur le coin d'une cheminee, en lut quelques

pages, et, tout informe qu'etait cette copie, elle lui donna la plus

grande idee des beautes de I'original. Sa tete s'echaufla la-dessus,

et il concut sur-le-champ le projet de la refaire telle qu'elle a ete

imprimee, quoiqu'il ne siit pas un mot d' anglais. Comme il etait

depuis longtemps I'ami de la maison, il laissa toute la gloire de

son travail a M. Dupre de Saint-Maur qui en fut recompense par

un fauteuil a I'Academie.

Get abbe de Boismorand etait aussi connu par I'eloquence de

ses sermons que par la petulance de son imagination et par le

libertinage de ses moeurs ^ II aimait le jeu avec une passion

effrenee, et lorsqu'il avait le malheur de perdre, il se livrait aux

emportements les plus indecents et les plus fous. G'est lui qui,

ayant perdu d'un seul coup a 1' hotel de Gevres cinquante louis

qu'il avait gagnes a precher un Avent, disait, en regardant le ciel

avec une ironie menacante : Ah! cest ainsi que tu nous traitesl

Eh Men, Von fen convertira ! Ses amis lui ayant represents un

jour tout le scandale qu'il causait dans le monde par ses impre-

cations et ses blasphemes, il leur promit de s'en corriger; mais,

le meme jour, se trouvant encore fort maltraite a une partie

de brelan, il fremissait de rage et disait entre ses dents : Je ne

dis rien^ mais je te recommande au chevalier. G' etait le seul

homme de la societe qui jurait et qui blasphemait encore plus que

lui. x\Iais il est temps de revenir a M. Dupre de Saint-Maur. Outre

la traduction dont nous venons de parler, nous avons encore de

lui un Traite des monnaies qui suppose une erudition assez eten-

due. II a laisse en manuscrit une douzaine de volumes in-folio

sur les variations du prix des denrees dans les differentes epoques

de fhistoire ancienne et moderne depuis Mo'ise jusqu'a nos jours.

G'est un travail immense, et il a depense plus de cinquante mille

francs pour en rassembler les materiaux. Les calculs qu'il a faits

i. Langue qui alors n'etait guere cultivee encore en France. (Meister.)

2. Voir t. Ill, p. 25.
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sur cet objet sont presque tous fort ingenieux et pourront peut-

etre donner lieu a de nouvelles decouvertes. Mais on sent que les

premieres hypotheses sur lesquelles il a pu batir son systeme ont

du souvent etre tres-incertaines ou tres-douteuses. Selon lui, le

talent des anciens, qui avait ete evalue a trois ou quatre mille

livres de notre monnaie, ne valait guere que cent ecus. Cela pent

expUquer bien des choses dont il s'est trouve embarrasse ; mais

d'un autre cote, en admettant cette evaluation, on a de la peine

a comprendre comment les anciens ont pu executer de si grandes

entreprises et de si grands ouvrages, vu le peu de valeur attribue

a leur numeraire.

— La Bataillc dClvry et la Partie de chasse de Henri IV
attirent toujours la meme alFluence de monde aux deux spec-

tacles. On aurait de la peine a concevoir I'egalite de ces deux

succfes, si Ton ne savait pas combien I'un et 1'autre tiennent au

choix du sujet, et a quel point Ton a eu raison de dire que, pour

reussir en France, il ne s'agit que de bien prendre son moment.

Le sieur Floquet a sans doute oublie ce dernier point en nous

donnant son triste Azolan dans le temps que nous avions encore

les oreilles remplies de la musique d^Orphee. Les paroles de ce

nouvel opera sont de M. Le Monnier. Quoique le sujet du poeme

soit emprunte d'un fort joli conte de M. de Voltaire, il n'a pas

fourni a I'auteur une seule scene interessante. La musique est

dans toutes les regies du gout francais, c'est-a-dire qu'avec des

efforts prodigieux elle n'exprime rien et ne produit aucun effet

agreable. II faut pourtant en excepter quelques airs de danse ou

Ton trouve et du nerf et de la grace. Sans deux ballets-panto-

mimes, I'un de Yestris et de M"^ Guimard qui represente les

Amours de Bacchus et d'Ariane, I'autre de Dauberval et de

M"^ Peslin qui peint une Fete champetre^ I'opera eut ete aban-

donne a la quatrieme representation. M. Floquet, a I'exemple du

chevalier Gluck, a trouve bon de laisser reposer I'orchestre dans

les entr'actes, ce qui a fait dire a I'un des violons executants :

(( Mais il n'y a de supportable dans ceci que les entr'actes, encore

sont-ils de Gluck. » On dit que, desespere du mauvais accueil

que le public vient de lui faire, le sieur Floquet est parti pour

I'ltalie. G'est assurement ce qu'il pouvait faire de mieux et pom-

nous et pour lui.

— Olinde et Sophronie^ tragedie en cinq actes, en vers, par
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I'auteur de VirgimeK Nous ne connaissons pas plus I'auteur de

Virginie que celui dHOlinde et Sophronie^ mais la preface qui se

trouve a la tete de cette derni^re piece ne permet pas au moins

de douter que ses intentions ne soient les plus louables du monde.

II en veut au fanatisme, et il croit que la peinture la plus propre

a nous en detourner est celle des maux qu'il nous a causes a

nous-memes. Cela parait incontestable. Ge qui pent I'etre moins,

et ce qu'il insinue avec toute la modestie imaginable, c'est que

nos plus grands maitres n'ont fait qu'eflleurer le but et lui ont

laisse le soin d'executer un projet si sublime.

Quoiqu'il ait puise son sujet dans la Jerusalem ddivree^ il

faut avouer qu'il a su se le rendre propre par toijs les change-

ments qu'il a juges a propos d'y faire. Sa Sophronie n'a point,

comme celle du Tasse, la faiblesse de partager I'amour d'Olinde.

C'est la martyre la moins decidee et la plus apathique qui se trouve

dans toutes les legendes de I'Eglise. Son amant est loin d' avoir

la modestie et la delicatesse que nous lui avions connues jusqu'a

present. C'est un amant passionne, un energum^ne qui, dans un

acte, veut se faire bruler pour sauver sa maitresse, dans 1'autre

se determiner a etre circoncis pour la posseder, mais qui fmit

cependant par se jeter dans le bucher pour mourir avec elle.

Cette catastrophe se passe en action, et le grave Omar, ministre

du sultan, termine une scene si pleine d'horreur par cette jolie

reflexion :

Heureux qui peut du moins mourir avec lionneur!

Mais plus heureux encor le citoyen modeste

Dont la vertu plus douce est aussi moins funeste!

— Essai sur les jardins, par M. Watelet,

Fortunatus et ille deos qui novit agrestes.

La philosophie a toujours aime les jardins. Ceux d'Academus

ont donne leur nom a une secte de philosophes celebre dans I'an-

tiquite. Les premiers penseurs de la terre, les Anglais et les Ghi-

nois, pretendent aussi a la gloire d'etre les premiers jardiniers

du monde. C'est d'eux que nous vient le gout qu'on a repris de-

4. Louis-Sebastien Mercier. Nous ignorons pourquoi Pedition originale d^Olinde

€t Sophronie porte « par I'auteui' de Virginie », car Mercier n'a rlen public sous

ce litre.
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puis quelques annees pour les jardins, et ce gout tient sans doule

a r esprit philosophique du jour. Nous nous en applaudirions da-

vantage si dans ce pays-ci la philosophie, les moeurs, les arts

pouvaient jamais etre autre chose qu'une affaire de mode, aussi

mobile, aussi variable que les plumes du sieur Beaulard et les

bonnets de la demoiselle Bertin.

Jusqu'ici nous n'avons guere mieux reussi, ce me semble, a

imiter les Anglais dans 1' invention de leurs jardins que dans celle

de leurs pieces de theatre. De grandes et superbes compositions,

egalement originales par leurs defauts et par leurs beautes, nous

n'avons su faire que des copies monstrueuses aussi mesquines

que bizarres et aussi depourvues de verite que de gout. M. Wa-
telet s'est propose de nous ramener, dans son ouvrage, k 1'imita-

tion d'une nature plus simple et plus belle. Je ne sais s'il a rem-

pU son objet, mais il est sur au moins qu'il pouvait se flatter

d'etre plus capable qu'un autre d'enseigner la theorie d'un art

qu'il a employe lui-meme avec tant de succes dans sa maison du

Moulin-Joli. Ce jardin a ete fort a la mode tout I'ete. Le roi a pris

la peine de le voir dans le plus grand detail. La reine s'y est pro-

menee plusieurs fois avec les princes, et leur exemple a ete bien-

t6t suivi de la ville et de la cour. G'est a cet empressement que

nous devons VEssai sur les jardins. Nous lui devons encore une

petite comedie du meme auteur, qui a cru pouvoir se venger

ainsi sans trop de mechancete de tons les importuns qui sont

venus troubler sa solitude pour se donner un air de cour ou Fair

amateur, ridicule qui n'est pas moins insupportable et qui semble

plus propre encore a notre siecle ^

.

VEssai sur les jardins est un morceau detache d'un plus

grand ouvrage dont M. Watelet s'occupe depuis longtemps et ou

il cherche a developper les principes elementaires de tons les

arts. Son livre est done une espece de traite esthetique des jar-

dins. II analyse toutes les regies du gout qui peuvent etre appli-

quees a cet art charmant et s'efforce d'interesser a des discussions

trop arides ou trop abstraites en elles-memes par un grand nom-

bre d'exemples, qui sont autant de descriptions ou de tableaux

poetiques.

1. La Maison de campagne a la mode, ou la Comedie d'apres nature, comedie

en deux actes et en prose, a ete imprimee en 1784, in-S".
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Apres avoir etabli quelques notions generales sur les jardins,

il les distingue en etablissements utiles et en lieux de plaisance.

II trace ensuite I'idee d'une ferme ornee. II passe de la aux pares

anciens et modernes. II discute les trois caracteres dont la deco-

ration de ces derniers pent etre susceptible : le pittoresque, le

poetique, le romanesque. Apr^s avoir detaille la-dessus ses prin-

cipes relativement a toutes les parties qui composent un jardin,

il decrit avec beaucoup d'eloquence et de peine un jardin chinois

et un jardin francais. Ge dernier morceau, le plus agreable a mon
gre, est une description tr6s-fidele et tres-soignee du Moulin-

Joli. On a seulement remarque que les inscriptions en vers qu'on

trouve avec plaisir dans le jardin pour lequel elles ont ete faites

avaient perdu beaucoup a etre imprimees, semblables aces fruits

qui ne sont agreables qu'autant qu'on les cueille sur I'arbre meme
qui les a produits.

Quoiqu'il y ait dans I'ouvrage de M. Watelet une grande pro-

fusion de mots techniques et d' expressions savantes, je ne crois

pas qu'il offre beaucoup de vues nouvelles. Tons ces mots de

lib^ral^ de materiel, de factice^ de masses^ de fabriques^ dont

il fait souvent meme un emploi qui repugne a I'usage de la

langue, donnent de TafTectation a son style sans le rendre ni

plus clair ni plus precis. Pourquoi chercher une tournure etrange

pour exprimer une chose ordinaire? Que veut dire, par exemple,

tout ce galimatias : a Pour hater sa marche [de I'art des jar-

dins] , il est necessaire qu'au desir d'une jouissance personnelle

se joigne I'idee d'une jouissance communicative. Mais comment

cette idee s'etablit-elle? Par I'hospitalite ou par la vanite, que

j'appellerai ostensive, » Eh, mon cher monsieur, quand vous

n'auriez pas trouve un mot si heteroclite, que nous auriez-vous

appris de moins? S'il est ridicule de dire des choses vulgaires

avec une precision si pedantesque, il est plus ridicule encore

d'inventer pour cela des mots nouveaux et de les ecrire en

lettres italiques.

II est permis peut-etre d' ecrire froidement un ouvrage didac-

tique ; mais, ce qui n'est pas supportable, c'est d'etre froid avec

I'intention continuelle d' ecrire avec chaleur, et c'est le faible de

M. Watelet, depuis qu'on lui a reproche si durement que son

poeme sur la peinture etait a la glace. A force de vouloir se cor-

riger d'un defaut dont on ne se corrige point, il pourrait bien
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parvenir encore a nous le faire regretter, et ce n'est surement

pas son projet.

Ge que nous venons de dire de 1'impression generale que

produit son livre ne nous empechera point de remarquer qu'on y
rencontre plusieurs details agreables. L'idee qu'il donne d'un

jardin oii Ton rappellerait I'image que Yirgile nous a tracee des

champs Ely sees nous a paru des plus heureuses. Ge qu'il dit de

I'origine des pares anciens, qu'il attribue a I'orgueil feodal, qui

cherchait plutot des asiles de siirete que des demeures, est au

moins ingenieux. Le premier principe qu'il veut qu'on adopte,

dans quelque disposition de promenades ou de jardins que ce

soit, parait d'une application tres-etendue. G'est d'entremeler

sans cesse les objets de curiosite qui engagent a changer de place

aux objets qui attachent et qui invitent a s'arreter. La difference

qu'il observe entre I'art des jardins et celui de la peinture n'est

pas moins importante. G'est que la composition d'un tableau pa-

rait toujours la m^me, quoiqu'on la regarde de differents points;

au lieu que le spectateur des scenes pittoresques d'un pare en

change au contraire I'ordonnance toutes les fois qu'il change de

place. Nous laissons ici M. Watelet, mais nous reviendrons a ses

jardins une autre fois.

— M. le chevalier de Beaurain, geographe du roi, a public

cette annee VHistoire de la campagne de M, le prince de Cond^

en Flandre en i674j precidde d'un tableau historique de la

guerre de Hollande jusquci celte epoque-^ ouvrage enrichi de

plans et de cartes^ dMU et lyrcsente au roi. Volume in-folio qu'il

faut mettre a cote. des Campagnes du mardchal de Luxembourg^

et d'autres ouvrages militaires executes dans ce gout et avec le

plus grand soin. On trouve a la suite de 1'ouvrage la liste des

souscripteurs dont les avances ont mis I'editeur en etat de I'exe-

cuter ; mais il en reste encore un petit nombre d'exemplaires. Le

geographe Beaurain a fait les cartes, et le texte a ete redige et

corrige par M. le chevalier de Ghastellux, qui ne s'est pas nomme,

mais qui cultive aujourd'hui les lettres avec le meme zele que

lorsqu'il servait le roi dans la derni^re guerre a la tete du regi-

ment de Guyenne.

— Anacreon citoyen^ par M. Dorat. Hipparchus, fils de Pisis-

1. Voir t. Ill, p. 137.
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trate, envoya a Teos un vaisseau de cinquante rames avec des

lettres fort civiles par lesquelles il conjurait Anacreon de passer

la mer Egee et de faire un voyage a Ath^nes pour lui apprendre

a gouverner son peuple. G'est sous le voile de cette anecdote his-

torique que le poete a imagine de celebrer le rappel de M. le

comte de Maurepas. II n'y a rien dans ce petit poeme qui ne

prouve le talent singulier que nous connaissons depuis longtemps

a M. Dorat pour la louange. Aussi M. de Maurepas s'en est-il fort

divert!: Anacreon citoyenl Oh! cest moi^je inesuis reconnu tout

de suite. II ny a que cette jeune Lycoris qui membarrasse, k

moins que ce ne soit Varchevcque de Bourges, le plus vieux de

ses parents et de ses amis. L'Anacreon est suivi de XEpitre de

Ninon
J
que nous avons eu I'honneur de vous envoyer dans le

temps, et d'une autre £pitre ci la lune^ ou, grace a quelques

mauvais vers, M. Dorat trouve encore le secret de se faire une

douzaine d'ennemis. Cest assurement se rendre la vie douce a

peu de frais.

— Le Telemaque francaiSy ouAventures d'un jeune provin-

cial a la foire Saint-Ovide, avec cette epigraphe : VoUcl Paris,

que vous en semble^'?

Le titre de cette petite brochure annonce assez ce qu'elle pent

contenir. Cest une critique des usages et des prejuges de la capi-

tale faite par un bel esprit du Marais, qui a tout I'air de n'avoir

jamais vu que la bonne compagnie des boulevards ou de la Foire.

II est difficile d'imaginer rien de plus superficiel, de plus plat

quant a 1' execution. Mais I'idee n'en est point si ridicule, et un

homme d' esprit en eut tire parti. Qui sait si nous ne devrons pas

un jour a cette brochure, toute mauvaise qu'elle est, quelque ex-

cellent ouvrage? M^^^ Duthe, qui n'a guere moins de reputation

aujourd'hui que n'en avait autrefois M'^" Deschamps, y est fort

maltraitee. Mais une mauvaise critique n'a jamais fait tomber un

bon poeme, encore moins un joli visage.

— M. de Bruny, ancien directeur de la Compagnie des Indes,

est, dit-on, I'auteur d'un ouvrage intitule Examen du ministere

de M. Colbert. Cest une brochure in-8** d'environ deux cents

pages. Apr^s avoir bien lu les Dialogues siir les blis, par M. I'abbe

Galiani, et X£loge de Colbert, par M. Necker, tout le monde

1. Petit livre tres-rare dont I'auteur nous est inconnu.
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aurait pu faire cet examen tel qu'il nous est presente. On n'y

trouve au fond qu'un rapprochement de ces deux ouvrages, et le

nom de Colbert ne sert que de sauvegarde a un plan d'adminis-

tration totalement oppose aux vues et aux idees du minist^re ac-

tuel. Gette brochure est d'ailleurs lourdement et obscurement

ecrite; mais la verite et la sagesse sont la base des principes qu'on

y etablit, et en rendent, en depit du style, la lecture tr^s-interes-

sante.

FIN DU TOME DIXI^ME.
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