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GORRESPONDANGE LITTERAIRE

PHILOSOPHIQUE ET CRITIQUE

1775

JANVIER.

M. I'abbe Morellet se presse de nous dedommager du silence

qu'il avail garde depuis quelques annees. Sa Refutation des Dia-

logues de I'abbe Galiani^ a ete bientot suivie de ses reflexions

sur les avantages De la Libcrte d'icrire et d'lmprimer siir les

matidres de Vadministration^ . Ces reflexions furent ecrites en

176A, a I'occasion de la declaration du roi, du 28 mars de la

meme annee, qui fait defense d'imprimer, debiter aucuns ecrits,

ouvrages et projets concernant la reforme ou 1'administration

des finances, etc. Elles ne paraissent que depuis peu de jours

avec cette epigraphe : Ingenia studiaque facilius oppresseris

quam revocaris. Quoique cette brochure de soixante-douze pages

sur un sujet infiniment rebattu ne presente aucune idee nouvelle,

aucun trait saillant, elle merite au moins d'etre distinguee par la

1. Ainsi que nous I'avons dit, tome X, p. 209 (note), les attributions d'arti-

cles indiqu6es par Meister ont 6te soigneusement relev6es, mais elles n'ont 6te

reproduites ici que pour les passages qui sent de Grimm ou de M"" d'l>]i)inay.

Les noms des auteurs figureront a la table de chaque volume, a la suite des arti-

cles qui leur appartiennent. Dans les notes de M. Taschereau et de Barbicr que

nous avons conserv^es, nous avons partout remplace le nom de Grimm par celui

du veritable redacteur de la Correspondance depuis mai's 1773.

2. Voir tome X, p. 514.

3. 1775, in-8».
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sagesse et par la clarte du style dont elle est ^crite. L'auteur em-

ploic d'abord loute sa logique et toute son eloquence k prouver

qu'il est assez vraisemblable que nous ne possedons pas encore

les vrais principes de I'economie politique. II tache ensuite de

montrer la necessite de la liberte d'imprimer, pour donner aux

principes, une fois connus, de la stabilite, et k Tadministration

de la suite et de I'uniformite. Apr6s avoir expose les avantages

qui doivent resulter de cette liberte, tant pour I'instruction du

niinist^re que pour le succes meme de ses operations, il fmit par

repondre aux diflicultes que le gouverneraent a cru y voir jus-

qu'a present. Cette derni^re partie de son ouvrage, qui est la plus

etendue, est malheureusement aussi la plus faible. 11 y fait une

longue digression pour justifier les hommes a systemes. Mais

est-il il propos d'entretenir si longtemps le public de soi et de

ses amis ?

Toute question enoncee d'une manifere generale parait d'une

solution aisee. Elle le devient moins k mesure qu'on essaie de la

determiner pour I'appliquer a quelque circonstance particuli6re.

Sans doute la societe la plus parfaite sera celle qui procurera le

plus grand bien gen^i'al en laissant la plus grande liberte possible

aux diflerents individus qui la composent. Mais quel est ce plus

grand bien auquel elle pent esperer d'atteindre? Ou sont les

bornes de cette liberte qu'elle doit conserver, qu'elle doit garan-

tir a chacun de ses membres ?

S'il est un droit qui semble inalienable dans quelque etat que

I'homme puisse se trouver, c'est assurement celui de penser, et

m6me de penser tout haut. Gependant, quelle est I'institution

sociale qui n'ait pas entrepris d'en borner plus ou moins la jouis-

sance? La liberte n'est qu'un mot en politique aussi bien qu'en

raetaphysique et en morale. L'art du legislateur, comme celui de

la Providence, est de cacher a nos yeux les chaines que nous

tralnons sans cesse apr6s nous ; et ce n'est que lorsque le caprice

ou I'interSt du moment les laisse voir, ou les appesantit sans

necessite, qu'elles r^voltent ce qu'il nous plait d'appeler notre

independance naturelle.

11 y a, ce me semble, dans toute constitution politique, trois

principes dominants : la force, les lois et I'opinion. Ces trois

principes ont plus ou moins d'energie, et la manifere dont ils sont

subordonn^s I'un a I'aulre est ce qui determine la nature et la
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forme particuli^re de chaque gouvernement. Dans un Etat pure-

ment despotique, I'autorite souveraine n'a point d'autre contre-

poids que la force. Dans un l^tat republicain, elle le trouve dans

les lois memes dont elle tient sa puissance. Dans une monarchie

telle que la France, ce contre-poids n'existe reellement que dans

ropinion et dans la confiance particuliere que peuvent meriter les

tribunaux qui en ont ete quelquefois les interpr^tes.

Plus I'opinion a de force, plus il est dangereux sans doute

d'abandonner au hasard la conduite des ressorts qui la font mou-

voir; et n'est-ce pas ce qu'on risquerait de faire en permettant a

tout le monde d'ecrire librement sur les principes de I'adminis-

tration? Les avantages de cette liberte ont ete souvent discutes

depuis le commencement de ce si^cle ; mais a-t-on assez reflechi

sur les inconvenients qui pouvaient en resulter? Essayons de

justifier une mauvaise cause ; elle est trop abandonnee pour qu'il

n'y ait pas quelque merite a la defendre.

On n'a jamais plus ecrit, on n'a jamais plus lu que de nos

jours : en conclura-t-on que les livres contribuent plus ou moins

a diriger I'opinion publique? Je suis bien tente de croire que

leur influence en a plutot diminue qu'augmente. Quoi qu'il en

soit, cette influence est reelle, ou ne Test pas : si elle est reelle,

ses suites sont de la plus grande consequence; si elle ne Test pas,

quel bien peut-on esperer d'une liberte plus illimitee?

G'est un emploi vraiment sublime que celui d'eclairer ses

semblables; mais quel est aujourd'hui I'auteur assez frivole ou

assez sottement modeste pour ne pas se croire appele a remplir

une fonction si auguste? Parmi tons ces grands hommes qui

pretendent a I'honneur de gouverner le monde du haut de leur

galetas, n'est-il pas possible qu'il se trouve plus d'un barbouil-

leur assez fanatique ou assez eloquent pour ecrire d'une mani^re

propre a repandre des alarmes dans I'esprit de la nation, ou a

exciter des preventions centre les projets de 1'administration les

plus sages et les plus patriotiques ? Quel bien pent compenser un
mal aussi funeste? Et sera-t-on toujours a meme de le reparer

comme on aurait ete de le prevenir ?

Les defenseurs de la liberte paraissent mettre en principe que

les hommes naissent tons philosophes, et que les ecrivains le sont

par excellence. II n'y a gu6re, dans celte heureuse supposition,

que les rois et les ministres d'exceptes, ce qui montre au moins
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(le rintolerance ou de la partiality. Ces messieurs ne veulent point

voir que la plupart des hommes sont plains de faiblesses et d'in-

cons^quences. lis ne comptent pour rien les calculs secrets de

ramour-propre et de la vanite. lis ne suivent point la marche

irreguli^re'et violente des passions. lis se flattent de pouvoir com-

biner les diflerents rapports de la societe, toujours mobiles, tou-

jours variables, comme Ton combine des puissances algebriques.

lis oubliont que, dans miJle occasions, I'erreur est plus a la portee

du peuple que la verite, parcc qu'il est facile a I'erreur de frap-

per et de seduire I'imagination, au lieu que, le plus souvent,

la verite ne devient sensible qu'aux yeux qui la cherchent avec

une suite et une attention dont peu d'hommes sont capables.

II est aise de persuader a la multitude qu'il serait plus com-

mode et par consequent plus juste de ne payer a I'litat que la

moitie des impots qu'il exige, quelque legitime que puisse 6tre

ce tribut en lui-meme. Serait-il aussi ais6 de lui faire sentir que

ces impositions, en assurant la puissance et la prosperite pu-

bliques, assurent en meme temps le bonheur et I'aisance de

chaque particulier, et qu'en ouvrant a la nation de nouvelles

sources de richesses, elles refluent insensiblement sur tous les

ordres et sur toutes les parties de I'Etat? Combien de fois n'a-t-on

pas vu des nations enti^res, seduites par le seul mot de liberty,

se precipiter dans toutes les horreurs de Tanarchie et retomber

ensuite dans I'esclavage le plus odieux?

Que peuvent la raison et I'eloquence m^me sur des esprits

prevenus, et h qui on a laisse le temps de s'echauffer en faveur

de leur idole? Un seul apologue de Menenius ramena, dit-on, les

Remains pr6ls k se separer pour jamais de leur patrie * ; mais on

ne se souvient pas que cet apologue fut accompagne d'un traits

par lequel le Senat souscrivait humblement a toutes les preten-

tions du peuple.

Si, dans le sifecle passe, la question du regicide n'avait pas

ete agitee en France et en Angleterre avec autant d'audace que de

subtilite, peut-6tre n'eut-on jamais vu couler le sang de Charles I"

sur un echafaud; peut-etre la France n'eut-elle jamais eu a rou-

gir d'avoir produit des monstres tels que les Ravaillac, les Cle-

ment, etc. La liberte d'ccrire etait sans doute alors moins gene-

i. Voir La Fontaine, les Membres et I'Estomac, livre lU, fable ii.
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ralemement favorisee qu'elle ne Test aujourd'hui; mais, couverte

du voile de la religion, elle etait plus temeraire et plus entre-

prenante qu'elle ne le sera peut-etre jamais ci I'avenir. Les suites fu-

nestes qu'elle eut dans ces circonstances-lk n'en sont pas moins

une preuve du danger qui accompagnera toujours une liberte sans

boraes. La simarre ecclesiastique sera sans doute dans tons les

temps plus imposante et par la m6me plus dangereuse que le

manteau du philosophe; mais quelque livree que prennent tous

ces legislateurs sans vocation, tous ces censeurs oisifs du gouver-

uement, si leurs ecrits ne sont pas soumis a I'examen d'un tribu-

nal prudent et eclaire, il y aura toujours lieu de craindre que la

tranquillite publique n'en soit souvent troublee, et que I'autorite

la plus legitime ne s'y trouve compromise.

Depuis quand voit-on les hommes les plus sages Hre les plus

empresses a publier leurs opinions? Ge sont les seuls qui aient

assez de lumi^res et assez de modestie pour s'en defier. Fonte-

nelle disait que, s'il tenait la verite dans le poing, il ne I'ouvrirait

pas pour la montrer aux hommes. ]N'aurait-il pense qu'au mal qui

pourrait lui en arriver a lui-meme? J'aime mieux lui supposer un

motif plus genereux. Ne serait-ce pas plutot parce qu'il etait con-

vaincu qu'elle ne leur servirait a rien ou du moins a peu de

chose, et que souvent meme elle ne leur serait que nuisible?

Quelque effort que Ton fasse pour etendre I'empire de la verite,

on ne reussira jamais a lui soumettre la classe de la societe la plus

nombreuse. Le vulgaire des esprits n'est pas fait pour etre vrai-

ment eclaire, et en s'efforcant de les retirer de I'ignorance a

laquelle ils semblent destines on ne pai-vient qu'a leur oter d'u-

tiles prejuges, egalement propres a assurer et leur bonheur per-

sonnel et la tranquillite publique.

En voyant les hommes tels qu'ils sont, tels qu'ils ont toujours

ete et tels qu'ils seront probablement dans tous les ages, il est

impossible de ne pas sentir le danger qu'il y aurait, au moins

dans certains pays, a laisser le champ libre a tous les reveurs

systematiques, k tous les faiseurs de projets, a tous les barbouil-

leurs de papier qui pouri'aient juger a propos d'entrer en lice

avec les puissances et leurs commettants. Sait-on a quels exc6s

peut se porter I'insolence de la parole, la temerite de I'ignorance

et de la presomption ? Le nombre des ecrits pernicieux que pro-

duirait une telle liberte et les inconvenients qui en resulteraient
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n^cessairement ne sauraient 6tre mis en comparaison avec le peu

de bien qu'on pourrait esperer du petit nombre de bons ouvrages

qui n'auraient pas ose paraitre sous une administration plus se-

vfere. On se plaint depuis longtemps des entraves que Ton a

raises en France h la philosophic et aux lettres. On ne se lasse

point de nous vanter la liberte dont elles jouissent en Angleterre.

Cependant comparez sans prevention les bons ouvrages de poli-

tique qu'on a vus eclore depuis un sifecle chez ces deux nations

rivales, et voyez a laquelle des deux un juge impartial donnerait

la preference. La contrainte des lois prohibitives, lorsqu'elle n'est

pas exageree par le caprice ou I'humeur de ceux qui sont charges

de veiller a leur execution, ne sert qu'a contenir les esprits in-

quiets et turbulents. Elle n'impose aux hommes superieurs que

Tobligalion de dire la v^rite avec plus de sagesse, avec plus de

moderation; et la verite presentee sous un caract^re noble et

decent n'en parait que plus vraie, plus respectable et plus su-

blime, h'^loge de Colbert, par M. Necker, en est, ce me semble,

un bel exemple.

On a beau dire que tous les mauvais livres auxquels une

liberte plus illimitee donnerait lieu ne pourraient jamais preva-

loir contre les bons ouvrages qu'il serait libre au gouvernement

de leur opposer. L'experience a trop prouve le contraire. D'abord,

comme nous I'avons deja remarque, il est une infinite d'erreurs

en politique qui sont plus propres a eblouir la multitude que les

v6rites les mieux demontrees ; et ce que dit La Fontaine :

L'homme est de glace aux v6rit6s,

II est de feu pour les mensonges,

est plus vrai peut-6tre relativement a I'objet dont nous parlous

qu'i tout autre. Ensuite, n'est-il pas constant qu'un ouvrage

6crit contre I'administration actuelle est toujours lu avec plus

de confiance ou du moins avec plus d'empressement que ceux

qui tendent k la justifier? Enfin, quand il serait parfaitement sur

qu'au bout d'un certain temps donne la verite I'emporte toujours

sur le faux 6clat d'un syst^me errone, ne comptera-t-on pour

rien la fermentation qui aura lieu dans cet intervalle plus ou moins

long, et dont les suites pourront 6tre plus ou moins dangereuses?

Ces fermentations, essentiellement attachees k la constitution de
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tout gouvernement libre, ne sont peut-etre pas fort a craindre

dans un l^tat republicain; mais je doute qu'elles puissent jamais

6tre indifferentes dans un Etat monarchique dont le bonheur est

le repos, et dont la puissance tient surtout a I'harmonie avec

laquelle toutes ses forces conspirent vers le meme but.

Quels secours, quelles lumi^res, quel avantage peut-on espe-

rer de cette foule de brochures sur les finances dont tons les cal-

culs prouvent la plus grande ignorance et des charges et des

ressources de I'fitat? II n'en est gu^re cependant qui ne trouvent

des lecteurs et des suffrages, parce qu'il n'en est point qui ne

propose un moyen tr^s-facile de soulager les peuples et d'enri-

chir le roi. A quoi tout cela sert-il, si ce n'est a ennuyer les

gens de bon sens et a donner aux autres de I'inquietude, de la

mefiance et du mecontentement? Supposons un moment que dans

le nombre il s'en trouve quelques-unes qui soient fondees sur des

principes plus raisonnables. Est-il beaucoup de gouvernements

en Europe a qui il convienne de laisser discuter publiquement

I'etat actuel de leurs finances? La richesse est la force de I'Etat.

La connaissance exacte de sa richesse est done le secret de sa

force. Je ne pense pas que I'autorite nous le dise. En consequence,

tons les avis que les hommes eloignes du maniement des affaires

pourront lui communiquer a ce sujet ne seront jamais que des

idees fort vagues et par la meme assez peu interessantes.

De toutes les reflexions que nous venous de hasarder, je con-

clurai seulement qu'il est fortfacheux d'etre excedes comme nous

le sommes de toutes les platitudes ennuyeuses qu'on imprime

tous les jours sur les mati6res de I'administration. Je ne croi-

rai que difficilement aux avantages d'une liberte illimitee, plus

difficilement encore a 1'existence reelle d'une telle liberte, du

moins a sa duree. Je ne pense pas non plus que cette liberte soit

necessaire au developpement des genies les plus capables d'e-

clairer le genre humain. Peut-etre meme est-il a desirer que les

limites de la liberte d'ecrire demeurent en quelque maniere

incertaines. Peut-etre I'autorite eclairee sans 6tre ombrageusene

doit-elle jamais laisser echapper ce moyen d'augmenter et de con-

tenir a propos le mouvement des esprits. Peut-6tre enfin est-il

h souhaiter que d'un cote la temerite ignore toujours jusqu'ou

elle peut aller, que d'un autre la prudence ne soit point trop

frappee du terme qui doit I'arreter. Ce qui parait sur au moins,



10 CORRESPONDANCE LITT£RAIRE.

c'est que la licence est aussi nuisible au progr^s de I'esprit qn'k

la perfection des moeurs.

COUPLETS SUR UN MOT DONNE

^

C'est h la plume

Qu'on doit souvent tout son bonheur

:

Quand sur le feu qui nous consume
La bouclie explique mal le coeur,

C'est i la plume.

Charmantes plumes,

Couvrez les fronts, troublez les cceurs,

Malgr6 leurs froides amertumes,

Vous r^gnerez sur vos censeurs,

Charmantes plumes.

Toutes les plumes

Ramenant la fid61it6,

Amants volages que nous fiimes,

L'Amour quitta pour la beaut6

Toutes ses plumes.

Dessus la plume

Quoiqu'il soit doux de discourir,

II est minuit, et je presume

Qu'il est plus doux de s'6tablir

Dessus la plume.

ETRENNES d'uN INCONNU A MADAME NECKER.

Men cerveau se creusait k vous faire une 6trenne,

Lorsque le dieu de i'Hippocr^ne

A mes yeux soudain a paru.

« Arrete, a-t-il dit, que fais-tu?

— Ce qu'il vous si6rait bien de faire.

Je veux C(^16brer les vertus,

L'esprit, mille talents de plaire,

1. M6tra, qui rftpporto cette chanson, t. I, p. 262 de sa Correspondance secrdte,

avec deux couplets de plus, tout aussi insignifiants que les autres, dit : « Voici

une chanson de M. le corate d'Adh6mar, sur le goat dominant des panaches. Les
chevaliers qui figuraient dans un des bals de la reine lui avaient demandd la

permission d'en porter, et I'avaient ohtenue. »
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Des 6poux comme il n'en est gu6re,

Des amis comme on n'en voit plus.

— Ton projet est beau, je I'admire

;

Mais, pour le remplir dignement^

II te faut emprunter ma lyre

Au chantre de Pierre le Grand *. »

— On ne se lasse point de nous ennuyer a la Comedie-Ita-

lienne de VHenri IV de M. Du Rozoy-. L'extravagance de ce

succes est d'autant plus effrayante, qu'elle nous menace encore

de voir bientot sur le meme theatre deux pieces du meme genre

et du meme auteur : le SUge de Paris ^,etle Chevalier Bayard'^.

Pour peu qu'on laisse faire ce M. Du Rozoy, c'est un homme a

mettre tons les heros de notre histoire en opera-bouffon. Si du

moins toutes ces parodies avaient quelque gaiete ! mais elles sont

plus tristes encore qu'elles ne sont plates et ridicules.

L'Academie royale de musique vient de reprendre Vlphiginie

de M. Gluck. Quoique cette reprise soit suivie avec beaucoup

d'empressement, on est encore aujourd'hui, ce me semble, aussi

peu d'accord sur le merite de ce nouveau genre de musique

qu'on I'etait lorsqu'il parut la premiere fois. Les enthousiastes de

Sacchini et de Piccini n'y trouvent que du bruit et des idees ba-

roques, sans gout, sans genie, et meme sans expression. lis lui

reprochent surtout d'avoir ecrit une tragedie aussi dechirante

qu'Iphig^nie en style pastoral, et quelquefois meme en style de

guinguette. Pour mettre le comble a leurs blasphemes, ils ne

craiguent pas de dire que ce qu'on veut bien appeler un genre

nouveau n'est qu'un rechauffe du syst^me de Lulli, avec moins

de noblesse, moins de grace et moins de variete qu'on n'en trouve

dans les bons ouvrages de cet ancien compositeur. Les partisans

du chevalier Gluck pretendent au contraire qu'il est le premier

qui ait saisi le vrai caract^re de la musique dramatique, et que

personne n'a jamais su tirer de plus grands effets des moyens

les plus simples et meler plus d'harmonie a plus d'expression.

1. Thomas, auteur de la Petreide.

2. Represent^ pour la premiere fois Ic 14 novembre 1774.

3. La Reduction de Paris, drame lyrique en trois actes, paroles de Du Rozoy,

musique de Biaachi, fut representee a la Comedic-Italienne le 30 septembre

1775.

4. Le Siege de Mesieres, com^die lyrique dont Bayard est le heros, ne fut re-

pr6sente que le 15 juillet 1788.
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Ces tlerniers onl au moins pour eux, sans compter I'eloquente

dialectique de I'abbe Arnaud, les beaux bras de M"* Arnould, la

superbe voix de Le Gros, et le jeu plein de chaleur et d'action

de Larrivee. Le seul changement remarquable qu'on ait fait a la

conduile du poeme, c'est qu'au denouement Diane parait elle-

meme sur un fort beau nuage pour decider la querelle entre

Achille et Calchas. L'arrivee de la deesse, malgre la riche deco-

ration qui I'entoure, ne fait pas une grande impression, parce

qu'elle est beaucoup trop precipitee, et que les temoins les plus

interesses k ce prodige ont tout I'air de n'y pas croire eux-

m6mes, ou de s'en soucier fort peu. Plus un spectacle a de

pompe et d'appareil, et moins il frappe, s'il n'a point I'ensemble

et la verite qu'il doit avoir.

Si les suffrages sont toujours fort partages sur YIphigdnie

de M. Gluck, tous se sont reunis, le jour que la reine est

venue I'entendre, dans I'heureuse application qu'on lui a faite

du choeur

:

Chantons, chantons notre reine,

Et que rHymen qui I'enchaine

Nous rende k jamais heureux.

Cette allusion a ete saisie avec transport. On a fait repeter le

morceau, et tous les I'egards se sont toumes vers la reine, qui a

re^u cet hommage avec I'embarras le plus aimable et le plus

nteressant. Quels prologues, quels panegyriques peuvent etre

compares a ces elans de la tendresse et de I'admiration publique !

On nous promet incessamment plusieurs nouveautes interes-

santes a la Comedie-Francaise, Albert, drame de M. Le Blanc,

dont la representation avait ete defendue il y a quelques annees *,

et la conspiration de Marcel sous le roi Jean, trag6die en prose

de M. Scdaine*. On aurait deja oublie la petite pi6ce de M. Im-

bert, Monsieur Pefau, ou le Gateau des rois, qui a ete jouee sur

ce theatre pour la premiere et dernifere fois le vendredi 6, sans

les suites facheuses qu'elle a eues pour I'auteur, pour son cen-

seur et pour M"" Luzy. Celle pi6ce, precedee d'un prologue assez

4. Grimm a annonc6 cette defense t. X, p. 90. Albert /«'", ou Adeline, comedie

Wrolque, fut reprdsenti le 4 fevrier 1775.

2. Voir pour cette tragedie, non repr6sentee, dont le titre est Maillard, ou
Paris sauv^, la note de la page 163 du tome IX.
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agreablement ecrit et qui promettait du moins beaucoup de

gaiete, est une des plus detestables choses qu'on ait vues depuis

longtemps. Le projet de I'auteur, connu d'ailleurs assez avanta-

geusement par ses Fables et par son poeme sur le Jugement de

Pdris, etait (si tant est qu'il eut eu un projet dans cet ouvrage)

de peindre le ton et les moeurs de la petite bourgeoisie. II a cru

que le moment le plus propre ci rendre ce tableau d'une mani^re

piquante serait une collation donnee, le jour des Rois, chezquel-

que marchand de la rue Saint-Denis, G'est done M. Petau qui

ne veut point donner sa fille au petit Finon, parce qu'il n'est pas

liche, et qu'il I'a promise au vieux Orgon, riche drapier.

M"® Petau protege les amours du petit Finon. Elle s'accorde avec

un Gascon de ses amis pour tromper son mari. Le repas qu'on

doit donner ce jour meme en fournit une occasion merveilleuse.

On s'arrange de mani^re que M. Petau ait la f6ve. On presente a

ce nouveau roi plusieurs placets. II y en a un qu'il sighe avec

beaucoup de plaisir, et ce placet est justement le contrat de ma-

nage de M"® Petau avec le petit Finon. Toutes ces scenes, du

plus bas comique, sans caractere, sans esprit, sans verite, meme
sans folie, au moins sans folie plaisante, fmissent par un vaude-

ville oil I'auteur a cru faire une chose charmante en confondant

ing6nieusement I'eloge de Louis XVI avec celui de M. Petau.

Cette gaucherie a paru d'autantplus impertinente, qu'il y alaisse

echapper plusieurs traits fort susceptibles d'une interpretation

peu respectueuse pour la m^moire de Louis XV. On a remarque

entre autres ces deux vers :

II est des sages de vingt ans

Et des 6tourdis de soixante.

M"* Luzy, qui a chante cette platitude avec plus d' indiscretion

que de malignite, a passe douze heures au For-l'^veque. M. Im-

bert y est depuis cinq ou six jours, et M. de Grebillon, son cen-

seur, a ete interdit pour trois mois ^

« Oh! oh! quelle caresse et quelle m61odie I

Dit le maitre aussitCt. Hol^ ! Martin baton ! »

4. La Correspondance secrUe (de M6tra), t. I, p. 175, dit que I'actrice fut raise

en prison parce qu'elle ne se conforma pas aux intentions du cen3eur,^qui,''pour

6viter I'allusion, avait substitu6 einquante a soixante (T).
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Martin baton account, I'^ne change de ton.

Ainsi fiuit la com6die ^

— On a trop repete qu'il n'appartient qu'aux republiques de

former des homines vraiment eloquents. La France a produit plus

d'un orateur que les plus beaux si^cles d'Ath^nes et de Rome
n'eusseut point desavoues. Nous ne rapporterons point ici les

discours de M. de Malesherbes a 1'occasion du retablissement de

I'ancienne magistralure, parce qu'il n'y a point de papiers pu-

blics ou ils ne se trouvent. Mais, apr6s ces modules de 1' elo-

quence la plus simple et la plus touchante, on croit pouvoir citer

encore le discours de M. d'l^premesnil a la premiere assemblee

du Chatelet, le 7 de Janvier. Comme ce morceau ne sera vrai-

semblablement jamais imprime, nous nous permettrons d'en con-

server ici un trait qui ne paraitra peut-etre pas indigne d'etre

mis a cote des plus beaux endroits de Demosth^ne.

Apr^s avoir montre ce que 1'amour des lois exigeait des ma-

gistrats, ce que I'amour de la paix exigeait dans les circonstances

presentes, et comment deux devoirs si importants pouvaient 6tre

concilies, il a adresse la parole aux pourvus des nouveaux offices

depuis 1771, et leur a dit

:

« Et vous, messieurs, que la loi va bientot associer a nos

fonctions d'une mani^re irrevocable, connaissez des magistrals

dont peut-etre, sans le vouloir, vous avez prolonge la disgrace,

lis n'en vculent tirer d'autre vengeance que celle d'assurer votre

6tat autant qu'il depend d'eux, et ne vous imposent par notre

bouche d'autres conditions que d'imiter au besoin (ce que le ciel

detourne de vos l6tes!) leur courage, leur Constance, et de I'ins-

pirer a vos enfants. Nous le promettez-vous ? Parlez. Si vous y
consentez, levez-vous : si vous n'y consentez pas, desavouez-

nous done publiquement. »

Dans ce moment, tons les nouveaux pourvus se sont leves et

ont temoigne par un signe d' approbation qu'ils faisaient les pro-

messes requises par M. I'avocat du roi, qui a repris ainsi

:

« patrie ! recois leur serment. vertueux ministres de la

loil consignez-le dans vos coeurs; qu'il y demeure grave en

caractferes ineffa^ables. Et nous, poursuivons cet ouvrage de

paix. »

1. La Fontaiue, I'Ane et le Chien, livre IV, fable v.
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Les nouveaux pourvus ayant repris leurs places, M. I'avocat

du roia continue Texamen et la discussion des contrats d'acquisi-

tion, lettres de provision et factums de reception qui lui avaient

eteremis au nombre de dix-neuf. Lediscours fini, M. Marion, le

plus ancien des nouveaux pouiTus, s'est leve, et, adressant la

parole a la compagnie, a dit :

« Messieurs, vous allez deliberer sur notre 6tat : trouvez bon

que nous nous retirions. »

On aapplaudi a cette demande, et ils se sont retires. La com-

pagnie a ensuite delibere, et il a ete arrete que, « ouis sur ce

les gens du roi, pour donner a Sa Majeste des preuves de sa

soumission respectueuse, et pour concourir au r6tablissement

de la paix, la compagnie se contenterait de 1'engagement tacite

que les nouveaux pourvus venaient de prendre, et ne les oblige-

rait point a demander de nouvelles provisions, etc. »

— Almanack des Muses de Vannie 1775. G'est la continua-

tion d'un ouvrage qui se soutient depuis plusieurs annees avec

assez de succ6s, et, malgre les notes ridicules de I'editeur^ le

plus joli recueil de pieces fugitives que nous connaissions. On

trouve dans cette derniere partie deux ou trois morceaux char-

mants de M. de Rulhi^re, plusieurs pieces nouvelles deMM. Dorat,

de Pezay, Imbert, Bertin, etc. La fable intitulee le Conseil des

aigles doit disposer I'Academie francaise en faveur de M. Dorat,

s'il est vrai, comme on I'a dit, que I'Academie ressemble a ces

femmes capricieuses que Ton ne rend sensibles qu'a force d'in-

difference ou de mepris. Voyez la Feintepar amour ^.

DISCOURS DE M. DE BOISGELIN, ARCHEVEQUE d'aIX,

A LA RENTREE DO PARLEMENT DE PROVENCE.

« II est done un terme a la dispersion des tribunaux, a I'exil

des magistrats, a cette etonnante revolution qui semblait avoir

emporte comme un torrent I'ordre entier de la magistrature

!

(t Ainsi, quand tout a plie sous I'autorite souveraine, reste

I'opinion publique, qui persuade I'autorite meme, et ne lui c6de

1. Get 6diteur fut, de 1765 a 17 89, Sautreau de Marsy, qui en partagea quel-

que temps la redaction avec Mathon de La Cour. Vig^e la prit a cette derniere

6poque. (T.)

2. Com6die 6galement de Dorat ; voir prec6deniment, tome X, page 272.
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jamais. L'opinion des sages, invincible par sa Constance et par sa

moderation, se repand par degres dans le calme et dans I'agita-

tion oisive de nos societes; elle penfetre dans le centre m6me de

tous les int6r6ts ; elle perce a travers les ombres qui s'amassent

sur le soir d'un long rfegne; elle embellit de sa lumi^re un r^gne

vertueux qui commence; elle ne combat point les rois, elle les

6claire et ram6ne I'empire de la justice sans troubler le repos des

peuples. Heureux peuples qui cultivaient enpaix et moissonnaient

sans crainte, tandis que nos conversations animees et nos discus-

sions utiles maintenaient les principes de la securite publique

!

(( On a vu de bons citoyens s'alarmer dans le secret pour le

bien de leur pays. Que deviennent, disaient-ils, les lois sacrees

de la propriete? Que devient la constitution de I'l^tat, et sur

quel autre fondement pent s'appuyer I'autorite du prince que sur

les droits et la propriete des citoyens?

« Ah ! qu'ils apprennent a connaitre quel est le gouvemement

doux et facile d'une nation eclairee, et par quel paisible retour,

se repliant sur lui-meme, le fleuve qui nous entralne obeit ei la

necessite de reprendre et de suivre son cours naturel.

« La constitution de I'l^tat? Elle est fondee dans tous les co6urs;

elle retrouve un asile et un temple dans quiconque est instruit

et vertueux ; elle repose en surete dans I'ame d'un ministre que

la fortune a comble de tous les biens de la faveur et de la dis-

grace; et \h, plus forte et plus inebranlable, elle se munit de

reflexions libres et vraies sur les variations des cours, sur les

intrigues des partis, sur les malheurs des rois; elle attend qu'un

jeune souverain, agite du noble desir de plaire k son peuple,

vienne la chercher de son premier regard au milieu de sa retraite

et de son silence.

« Revenez avec le ministre qui la conserva dans son sein, inter-

prfetes des lois, dignes appuis de I'autorite souveraine, anciens

magistrats, dans quelque coin ignore de la France que vous ayez

6t6 disperses ; et vous surtout dont cette province a consacre les

services par ses regrets et par ses voeux, rapportez-nous vos ta-

lents exercds par une experience plus grave et plus imposante,

et vos vertus plus venerables par vos malheurs.

« Si pourtant nos conjectures les plus justes ont 6te quelque-

fois deconcert^es par nos craintes, rendons-nous compte k nous-

m6mes de la veritable cause des troubles et des changements.
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« Lorsque, apres une longue tranquillite, le premier ordre du

royaume et l'ordre de la magistrature laiss^rent eclater une sou-

daine et vive opposition, on vit s'ebranler tout a coup les prin-

cipes simples et solides qui faisaient la force et la consistance de

ri^tat. Les questions et les doutes en tout genre repandirent de

sombres nuages sur la nation et sur le gouvernement. L' opinion

publique sembla se partager entre les lois contraires, et I'autorite,

flottante, incertaine, perdit ce point d'appui respectable qu'elle

acquiert par la Constance et par le repos.

« A quoi nous ont servi nos fatales divisions ? Le clerge, comme

le peuple, a vu ses droits en peril et ses impositions s'accroitre.

11 n'a point acquis; il n'a point demande de nouveaux privileges;

et sans doute il a craint que la perte de la magistrature n'en-

trainat tot ou tard celle de tons les ordres de I'l^tat.

« Eveques, magistrats, citoyens, quel serait I'objet de notre

ambition jalouse? Ce n'est ni de credit ni de pouvoir que nous

avons besoin; il nous faut des talents et des vertus. Unissons-

nous pour faire regner la religion et les bonnes moeurs et les

lois, pour repandre a I'envi les connaissances utiles et pour

eclairer le gouvernement : car telle est la vraie puissance et le

noble privilege de cette nation heureuse qui commande a ses

rois en leur obeissant ; et nos rois, instruits et persuades, trou-

veront dans la confiance des peuples le seul pouvoir qui soit

sans bornes, celui qui n'est point fonde sur la force, et qui s'e-

tend au dela des lois.

« Vous serez, monsieur\ un exemple memorable de cette

force de I'autorite publique qu'exercent, sans le savoir, ceux qui

pensent bien de I'Etat. G'est elle qui vous soutint au milieu des

ruines qui frappferent votre famille et vous. G'est elle qui vous

rappelle a cette meme place qu'un p6re vous transmit comme
un heritage, et qui semble aujourd'hui vous etre rendue par la

voix de tons vos concitoyens. Votre disgrace devient I'ornement

de votre vie, et votre retour est le triomphe de la justice. )>

— 11 a paru presque en meme temps deux ouvrages sur

M. de Catinat. Le premier, intitule Vie du marichal de Cati-

nat - , n'est qu'une petite brochure de quarante pages, ou Ton

i. M. de La Tour, premier pr6sident. (Meister.)

2. 1774, in-8°.

XI.
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ue trouvc qu'unc csquisse ti'fes-imparfaite des principales epoques

de sa vie, quelques anecdotes connues, et beaucoup de reflexions,

tantdt triviales, tantdt precieuses, et toujours etrangferes a I'ob-

jet qu'un historien de ce grand homme" devait avoir en vue.

L'autre a pour titre Mimoires pour scrvir d, la vie de Nicolas

de Catinat, mardchal de France, avec cette epitaphe : Nihil

appctcre ob jactationem, nihil oh formidinem recusare, simul-

que anxius cl inlentus agcrc. Ce petit volume est de M. le mar-

quis de Crequy ^ G'est un extrait simple et fiddle, mais froid et

sec, d'une douzaine de volumes in-folio, contenant toute la cor-

respondance de M. de Catinat, ses Memoires aux ministres et

tout ce qu'on a pu deterrer enfm de papiers relatifs a lui dans

les archives de sa famille. Cette abondance de materiaux n'a pas

fourni a M. de Cr^quy beaucoup de details instructifs, et son ou-

vrage est encore moins recommandable par la forme que par le

fond.

La vie du marechal de Catinat offre peu de grands evene-

ments. Sa carri^re militaire ne fut ni longue ni brillante. A I'ex-

ception des journees de Stafiarde et de la Marsaille, il n'eprouva

guere que des pertes et des revers. Ce n'est done pas tant par

ses actions que par son caractfere qu'il m6rite d'etre connu. II

fut sans eclat comme sans faiblesse, et ce n'est qu'en le suivant

dans rinterieur de sa conduite, dans sa vie domestique et privee,

qu'on pent reconnaitre en lui cette grandeur antique qui a fait

dire a Jean-Jacques que de tons nos heros modernes Catinat

elait le seul qui put etre compare aux honynes illustres de Plu-

larque. Non sibi, dit Sanadon dans I'epitaphe qu'il a composee

pour lui, ?io« sibi, scd patrim vicit: il ne chercha point a vaincre

pour lui, mais pour la patrie. C'est la le vrai point de vue sous

lequel la vie de ce citoyen respectable eut forme un tableau

aussi utile qu'interessant; mais, pour executer une si belle idee,

il fallait avoir les yeux de Plutarque ou la plume de Jean-Jacques.

Nous verrons si elle sera remplie par M. de Guibert, qui travaille,

dit-on, dans ce moment, a I'liiloge de Catinat, sujet du prix que

I'Acad^mie francaise doit donner cette annee*. C'est sans doute

\. 1775, in-12. II avail deja et6 public a Amsterdam, 1772, rn-12, sous le titre

de Vie de Nicolas Catinat, marechal de France. (T.)

2. Guibert concourut en effet, et son Eloge fut imprimc la m6me annee, in-S";

mais le pri\ fut remporte par La llarpe. (T.)
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dans I'enthousiasme que iui inspire ce travail que M. de Guibert

avait con^u le projet de consacrer par quelque grand monument

le centenaire du marechal de Turenne, en proposant pour cet ob-

jet aux militaires une souscription pareille a celle que les gens de

lettres ont faite pour la statue de M. de Voltaire. II desirait d'a-

bord de faire eriger une colonne dans I'endroit ou Turenne a ete

tue, de faire faire ensuite sa statue par le plus cel^bre de nos

artistes, et de la placer au Champ-de-Mars. II voulait encore

qu'on instituat un prix de mille ecus pour I'ecrivain qui, au ju-

gement de I'Academie francaise, ferait le meilleur panegyrique de

ce heros. La cour n'a pas juge a propos d'accorder son agrement

a ce projet. On a reppndu qu'on ne pouvait point elever de mo-

numents plus glorieux a la memoire de M. de Turenne que ceux

qui existaient deja; qu'il etait enseveli dans le tombeau de ses

rois, qu'il avait ete loue par les plus grands orateurs de son

si^cle, et que I'endroit ou il avait ete tue etant hors des limiies

du royaume, le monument qu'on y voulait eriger entrainerait fort

inutilement dans les embarras d'une negociation particuliere et

risquerait meme d'etre detruit a la premiere guerre. M. de Gui-

bert a brule son prospectus; mais nous esperons qu'il n'alDan-

donnera pas de m^me I'Eloge de M. de Catinat. En attendant que

nous puissions avoir I'honneur de vous en rendre compte, qu'il

nous soit permis de rapporter ici une anecdote de son heros qui

ne se trouve dans aucun de ses historiens, mais que Jean-Jacques

a souvent entendu raconter a des hommes qui I'avaient connu

personnellement.

Dans le temps que M. de Catinat faisait la guerre en Italie,

un jeune officier plein de courage et de presomption vint Iui

demander avec beaucoup d'empressement I'honneur de servir

sous Iui. Catinat le recut sur la foi d'une physionomie heureuse,

et Iui promit de I'emploi. Peu de jours apres, il I'envoie executer

quelques ordres a la tete d'un petit detachement. II est attaque.

A peine Taction se trouve-t-elle engagee que le jeune homme
perd la tSte et s'enfuit. Sa mauvaise conduite avait eu trop de

temoins pour 6tre ignoree. M. de Catinat en salt tous les details

et le juge seul avec moins de severite. II le presente lui-meme ci

tous les officiers de sa compagnie et leur dit : a Messieurs, je

vous prie de rendre plus de justice k votre jeune camarade. J'ai

voulu mettre son obeissance k I'epreuve; il n'a rien fait que par
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mes ordres. » Apr6s I'avoir comble de caresses en public, il le

fait venir en particulier et lui represente a quel point sa confiance

so trouverait compromise s'il ne la justifiait pas incessamment

par una reparation eclatante. Le jeune homme se jette a ses

genoux; il brule d'aller au-devant des plus grands dangers. Le

jour m^me il se dislingua dans une action trfes-perilleuse, et fut

depuis un des plus braves officiers de I'armee. II est peu de

traits sans doute d'un tact plus rapide et plus profond, peu

d'exemplas plus frappants de cet art si rare et si sublime d'elever

mdme les ames communes au-dessus d'elles-memos, ou de leur

rendre an moins toute I'energie que des circonstances singuli^res

ont pu lour ravir.

— M"' d'Albert vient de donner au public un roman en quatre

petites parties, in-12, intitule les Confessions d'une jolie femme.

Ce n'est pas son coup d'essai en ce genre, mais c'est le seul

qui ait paru. Celui-ci n'aura pas vraisemblablement des suites

aussi facheuses pour elle que sa premiere production. Voici son

histoire.

M"' d'Albert est nee en Languedoc, d'une famille honnete et

tr6s-mal partagee de la fortune. Lorsque I'abbesse de Panthe-

mont fut nommee a cette abbaye, elle se souvint qu'elle etait

parente 6loignee de M"® d'Albert, et la demanda a ses parents

dans r intention de se charger de son education et de son sort.

On la lui envoya. La jeune personne avait infmiment d'esprit

;

elle profita des bontes de I'abbesse. Elle se distingua d'une ma-

ni^re assez marquee pour etre preferee a beaucoup d'autres pour

tenir compagnie k M"^ de Rohan, depuis comtesse de Brionne,

qui entra k Panthemont trois ans apres M"^ d'Albert. Rien de ce

qu'elle voyait et de ce qu'elle entendait k Panthemont ne lui

echappait. Elle y prit une connaissance assez vraie de la ville et

de la cour, et ce qu'elle en connaissait lui fit deviner ce qu'elle

n'en connaissait pas. II y avait un an qu'elle accompagnait par-

tout M"* de Rohan, lorsqu'il lui passa par la tete de faire un

reman fort gai, fort plaisant. Elle le fit imprimer sans nom d'au-

teur ; mais on crut y reconnaitre plusieurs personnages impor-

tants, plusieurs faits recents assez mal deguises et tournes en

ridicule. Elle avait des confidentes jalouses de la place qu'elle

occupait, qui la nomm6rent. Elle avoua, et son aveu lui couta

son 6tat. Son ouvrage fut saisi, et Ton en racheta jusqu'au der-
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nier exemplaire*. On la peignit de couleurs odieuses; elle fut

mise a la Bastille. Le credit de M"" de Rohan Ten fit sortir au

bout de quelques mois. Elle obtint la permission de se retirer

dans un convent a Moulins, et par la suite la m^me protection

lui fit accorder une pension de huit cents livres sur les etats de

Languedoc. Elle est, depuis quelques annees, retiree a Paris, au

convent du Petit-Saint-Chaumont.

Le roman qui vient de paraitre est trfes-inegalement ecrit. II

y a beaucoup d'inter^t. Les evenements ne sont point invrai-

semblables, mais ils sont trop clairement arranges a la con-

venance de Tauteur. Les caract^res sont tr6s-piquants et bien

soutenus. La quatrieme partie me parait tres-superieure aux trois

autres. II y a une verite, une finesse, une delicatesse dans les

details qui supposent dans I'auteur une grande connaissance du

coeur humain. On ne pent s'emp^cher de lui souhaiter un meil-

leur sort, et de la soupconner neanmoins de n' avoir mis en lu-

mi^re que ce qu'elle a vu sous ses yeux. II y a des choses qui ne

se devinent pas. Le genie trouve un mot sublime; mais cette

succession de mouvements contradictoires qui tourmentent une

ame sensible quand elle est jointe a un caractere faible, on ne les

devine pas quand on place son personnage dans une position qui

nous est tout a fait inconnue. Comment une jeune fiUe, par

exemple, pouiTa-t-elle peindre les soins, les soUicitudes, les espe-

rances, les decouragements de 1'amour maternel? Au moins fau-

dra-t-il qu'elle en ait ete temoin.

Une chose dont je sais un gre infini a M"® d'Albert, c'est de

n'avoir corrige aucun de ses personnages a la fin de son roman,

pas meme son heroine. Cela me fait oublier que c'est un roman

que j'ai lu.

On me contait hier qu'une femme charmante, mais sans ca-

ractere, telle k pen pr6s que I'heroine de M"^ d' Albert, avait re^u

la plus violente impression de la lecture de ce roman. Elle y
avait reconnu toutes les inconsequences et les dangers de son

caractere. Fondant en larmes toute une journee, elle avait jure,

proteste qu'elle mourrait plutot que de rester roseau, et d'agir

sans cesse contre ses resolutions. Le meme soir, elle fit d'cntrai-

nement la demarche la plus inconsideree qu'elle ait peut-etre

\. Aucun bibliographe ne fait mention de ce roman.
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faite de sa vie. Voih\ la v6rit6, et \oi\b. ce que M"* d'Albert a

peint. Je voudrais qu'elle eut intitule ce roman la Vie d'unejoUe

femme. Le titre qu'elle lui a donne est faux et annonce un ton

frivole et ginguet qu'il n*a pas. Ce sujet, traits k la manifere de

Fielding ou de Richardson, aurait ete sublime.

— Un particulier (on croit que c'est M. £lie de Beaumont,

avocat au parlement) avail prie l'Academic fran^aise de vouloir

bien recevoir sous ses auspices un prix de cinq cents livres pour

le discours qui developperait le mieux, au jugement de I'Aca-

d^mie, les moyens les plus propres k retablir les moeurs, en

supposant toujours les principes de tout gouvernement monar-

chique. L'Academie, ayant demande au minist^re la permission

d'agreer celte proposition, a ete refusee. On a juge apparemment

que la question etait trop delicate; peut-etre aussi que I'expe-

rience I'avait decidee depuis longtemps.

CHAKSON

DE M"'* LA MARQDISE DE BOUFFLERS.

Sur I'air : L'autre jour etant assis.

Jadis je plus k Porquet

Et Porquet m'avalt su plaire.

II devenait plus coquet,

Je devenais moins l^gfere.

• J'estimais ses rabats,

radmirais sa perruque

;

Aujourd'hui j'en rabats

:

Le pauvre homme est eunuque.

AUTRE

PAR LA MfiME.

Sur I'air : Tous les hoinmes sont bons.

. . J'ai trouv6 le moyen.
En ne d^pensant rien,

De manger tout mon bien.

.Tal jou6,

J'ai perdu.

Pour payer

J'ai vendu
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Ma chemise.

Chez moi Ton ne verrait pas,

Meme ^ I'heure du repas,

Nappe mise.

AUTRE

PAR M"' DU DEFFAND.

Sur I'air des Trembleurs.

£tes~vous sexag6naire?

Quittez le dessein de plaire,

Crainte de Teffet contraire,

Et d'(5prouver des dugouts.

Pour 6viter la tristesse,

Compagne de la vieillesse,

Livrez-vous k la paresse,

Et ne comptez que sur vous.

VERS

ENVOY^S A 5I^'« DE VALORY, QUI PARTAIT POUR SA TERRE. '

Les tours de phrase en sym^trie

Sont-ils le langage du cceur ?

Le mien ne trouve en sa douleur

Que ces trois mots : Elle est partie.^

— Orlando furioso di Ludovico Ariosto. Birmingham^ da

Torchi di G. Baskerville per R. Molini, Librario delV Acade-

mia reale, e G. Molini. Cette superbe edition parait en quatre

volumes grand in-8° ^ C'est un chef-d'oeuvre pour la beaute du

papier, pour la nettete des caract^res et pour le bon gout de tous

les omements typographiques dont il est decore. Les estampes

qui y sont repandues avec profusion ne sont pas toutes de la

meme main. II y en a un grand nombre d'Eisen, de Cipriani, de

Moreau, etc., mais plusieurs sont executees avec beaucoup de

soin d'apr^s les dessins des meilleurs maitres. On y distingue

entre autres le portrait de I'Arioste peint par Titien et grave par

1. Un portrait par Eisen, grav6 par Ficquet, et 4C figures de Cipriani, Cochin,

Monnet, Eisen, Grcuze et Moreau. Voir le Guide de MM. Cohen et Mehl sur cette

6ditlon et sur la traduction de d'Ussieux, qui parut de 1775 a 1783.
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Ficquet avec une precision et une delicatesse infinies. Les quatre

volumes se vendent quatre louis.

— Conies mis en verspar lepetit cousin de Rabelais. A Paris,

chez Ruault '. Cc petit recueil est fort joliment imprime, assez

facilement vcrsifie, mais c'est aussi son seul merite. La plu-

part des sujets sont si connus, si uses, ou si insignifiants, qu'il

eiit etc di/Ticile, m6me a La Fontaine, de les rendre interessants

;

et I'anonyme n'a pas plus lierite de la grace de ce poete, qu'il

pretend avoir pris pour modele, que de I'originalite du bon cure

dont il se vante d'etre le petit cousin.

— Un jeune comedien de Nantes, nomme Michu, vient de

debuter a la Comedie-Italienne dans I'emploi de Clairval ^. La

maniere dont il a rendu le role du Magnifiquc et celui de Celi-

cour dans I'Ami de la maison annonce beaucoup de talent et

plus de disposition encore a en acquerir. II n'est guere possible

de voir une figure plus noble et plus interessante, une taille plus

svelte et plus legere, un caract^re de physionomie plus aimable,

des graces plus simples et plus naturelles. C'est sous ces traits

que I'imagination se point les sylphes ou les celadons, Quoique

fort jeune encore, il parait avoir un grand usage du theatre. Sa

voix a peu d'etendue, mais il la menage avec une adresse infinie

et prononce tr6s-distinctement. Le peu de defauts qu'on a remar-

ques dans son jeu tient aux habitudes de la province, et Ton ne

doute pas qu'il n'en soit bientot corrige.

— Apres avoir vu traduire Henri IV sur la sc^ne francaise,

sur le theatre de I'Opera-Comique, memo sur celui du celfebre

Audinot, directeur des marionnettes ou comediens de bois, on

esperait qu'on laisserait en paix sa cendre; mais nous sommes

un peu machines et quand une fois I'impulsion est donnee, nous

ne Savons plus nous arr^ter. Un certain chevalier Du Coudray, qui

n'est connu de personne, vient de faire une rapsodie qu'il appelle

drame et qu'il a intitulee le Boi et son Ministre, Pour eviter le

soup^on du plagiat, il a fort spiiituellement imagine de faire de

Sully un vrai gobe-mouche, et de Henri lY une maniere de San-

\. Par d'Aquin do ChJlteau-Lyon. Un titre grav6 orni d'un fleuron, et une belle

figure d'Eisen gravec par de Launay.

2. Louis Michu, n6 a Reims le 4 juin 175i, obtint de brillants succes d'acteur

et de chanteur, et prit plus tard la direction du theatre dc Rouen; il se noya

volontairenaent dans cetle ville, en 1802, pour echapper, dit-on, a une accusation

dc non-conformisme.
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cho Panga qui ne parle que par dictons et par proverbes, qui se

met dans des fureurs infernales quand on lui dit du mal de son

ministre, qui se calme tout a coup et sans raison, etc. Cette tour-

nure neuve ne rend pas la production de M. Du Coudray plus

piquante. Si quelque chose pouvait jeter du ridicule sur le heros

de la France, si quelque chose pouvait eteindre I'enthousiasme

que son seul nom inspire, ce seraient assureraent les plates et

impertinentes saillies de ces messieurs. ***

— £pitre sur la manie des jardins anglais, par M. de

Chabanon. De la correction, quelques vers heureux, un ton

aimable. On cite surtout avec plaisir la description de ces mines

modernes dont nous pretendons aujourd'hui embellir nos jardins.

Tout cet amas de modernes ruines,

Simulacres hideux dont votre art s'applaudit,

Qu^'est-ce qu'un monstre informe, un enfant d6cr6pit ?

II nait sans grace et sans jeunesse,

Du temps il n'a rien h6rit6;

II ne sait rien. et n'a de la vieillesse

Que son masque difforme et sa caducity.

S'il etait permis de repondre a de si jolis vers, on pourrait

observer que puisque la decoration des monuments antiques nous

plait au theatre, il n'est pas impossible qu'elle nous plaise aussi

dans un jardin, pourvu qu'elle soit assez bien concue, assez bien

executee pour exciter une sorte d'illusion et pour nous rappeler

au moins 1'image des temps et des lieux oii notre imagination

aime a se transporter. De tels monuments, quelque modernes

qu'ils puissent etre, ont une verite poetique qui suffit pour nous

interesser et quelquefois pour nous instruire. L'epitre sur Van-

glomanie est suivie d'une autre epitre oii I'auteur fait une espece

de reparation assez plaisante aux gouts de son siecle. S'il y parle

un peu trop de lui-m6me, il faut bien lui pardonner en faveur

de ce mot charmant :

II est permis d'errer k qui n'a point d'asile :

Au d6faut d'un talent, j'en veux essayer miile.

— Temple de Mdmoire, ou Visions d*un solitaire *
. Beaucoup

de noms celebres enfiles les uns apr^s les aulres tantot en vers,

1. Par CI. Marie Giraud.
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tantdt en prose, et rien de plus. Ce solitaire a beau r6ver, il n'ar-

rivera jamais au Temple de M^moire et ne I'a pas m6me vu en

songe.

Fl^VRIER.

Jamais opera-comique n'avait fait autant de bruit que la

Fausse Magie avant de paraitre. On en parlait depuis deux ans

comme du chef-d'oeuvre de MM. Marmontel et Gretry. Le poete

avouait que le fond n'en etait pas tr6s-neuf, mais il se flattait de

I'avoir rendu infmiment interessant par tous les details dont il

I'avait embelli. II disait franchement qu'aucun de ses ouvrages

ne lui avait coute plus de soins et plus de peines. Sur du succes,

sa seule frayeur etait qu'on ne trouvat la pi6ce trop gaie, et

qu'elle ne fit mourir de rire la moitie des spectateurs. II n'a ete

que trop bien rassure sur cette crainte par la premiere repre-

sentation donnee le mercredi l""du mois. Malgretous les charmes

d'une musique enchanteresse qui seule aurait du, cesemble, faire

reussirle poeme le plus faible, I'ensemble du spectacle a 6te fort

mal recu. On a critique, on a eu de I'impatience et de I'liuraeur,

on a meme hue, et surtout on s'est obstin6 k ne point rire.

Nous ne pr6tendons pas juger entre le parterre et M. Mar-

montel. Peut-etre un simple extrait suflirait-il pour prouver

qu'une comedie de ce genre ne devait pas etre jugee avec tant

de rigueur.

CHANSON

PAR M. PORCIEN, PElNTREl.

Air : Monsieur le prevdt des marchands.

Vante rage d'or qui voudra
;

Bien fou qui le regrettera.

1. Nous avons vu (tome I, p. 186) qu'on attribuait a Porcien ou a Watelet

une estampe satirique dirig6e centre La Font de Saint-Yenne; le nom de cet

artiste ne figure pas dans les livrets des Salons du xviii" siecle. VAlmanack
des artistes de 1776 nous apprend cependant qu'il 6tait agree de I'Acadd'mie

royale; il demeurait alors rue iXeuve-Saint-Gilles au Marais.
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Vivre de glands comme les betes

Et v6g6ter au fond des bois,

Quoi que nous chantent les poetes,

Ne vaut pas nos moeurs et nos lois.

Je respecte nos bons aieux,

Mais leur si^cle ne vaut pas mieux.

Ces preux chevaliers que Ton prise

Toujours battants et pourfendants,

Malgre leur antique franchise,

N'6taient pas de trop bonnes gens.

Les Clovis et les Childebert,

Les Clotaire, les Dagobert,

Valaient-ils notre Louis Seize?

Qui le soutiendra mentira.

Pour mon compte je suis fort aise

De vivre au si^cle od nous voili.

On voyait dans chaque chateau

De pfere en fils un tyranneau

Toujours occup^s k d6truire.

Leur morgue il fallait encenser.

Ces seigneurs ne savaient pas lire,

Mais ils savaient boire et jurer.

Lance en arret sur un chemin,

Le guerrier 6tait assassin.

Mauvais sujets et mechants maitres.

Puis demandant k Dieu pardon,

lis donnaient leurs terres aux pretres

Pour avoir Tabsolution.

Sur des vitraux months en plomb

On voyait un grand 6cusson

;

Et cette post6romanie,

Guerroyant et troublant I'fitat,

Ressemblait fort au vin de Brie :

Plus il est vieux, plus il est plat.

Avec un chevalier loyal

Une dame 6tait a cheval,

Teint brill6, derriere en compote,

Et filant de tristes amours,

Constante, bSgueule et devote,

Dans son chateau flanqu6 de tours.
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J'honore la fid6Iit6,

Mais j'aime aussi la propret6.

Toutes ces grandes heroines

Interrog6es au boudoir,

Par nos agr6ables coquines

Seraient confondues sans espoir.

Mes amis, jouissons en paix

Du temps present, et d6sormais

Ne vantons pas tant les chimeras

Du bon pr^tendu temps jadis.

L'avenir passe nos lumi^res,

Le present est le paradis.

SONETTO.

Regnai nel tempo piii tremendo e rio.

Le grandi ire de' re vinsi e placai.

Amoroso all' estraneo, del popol mio

Fui piu padre che prence in tanti guai.

Nemico d'interesse, umile e pio,

Tutto me stesso al povero donai,

Nulla a me, nulla ai miei ; sol del mio Dio,

Delia chiesa e di Roma il ben cereal.

Portogallo, Avignone e Benevento

Per me tornando alia concordia usata,

Mostra s' io vissi alle bell' opre intento.

Eppur morii di morte empia e spietata

!

E Roma applaude al doloroso evento

!

mercede inumana! Roma ingrata I

L'auteur de ce sonnet est inconnu. Les uns Tattribuent a

M. I'abbe Melastase, les autres k M. I'abbe Galiani. II est digne

de I'un et de I'autre. En void la traduction :

« Je regnais dans un temps de terreur et de crime. Je sus

vaincre et calmer la colore des rois. Ami de I'etranger, je fus,

au milieu de tant de troubles, le p^re plutot que le souverain de

mon peuple. Sans interet personnel, humble et pieux, je me
donnai tout entier aux pauvres. Sans m'occuper de moi, sans

m'occuper des miens, je n'eus en vue que I'avantage de Dieu
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seul, de I'figlise et de Rome. Le Portugal, Avignon et Benevent,

rendus a la paix par mes soins, attesteront si j'ai consacre ma
vie k faire de bonnes oeuvres. Cependant je peris d'une mort

impie, qui n'inspire aucun regret, et Rome applaudit a ce dou-

loureux evenement. barbare recompense ! 6 Rome ingrate ! »

— Sganarelle dit a Martine, dans le MMecin malgri lui ^
:

« Ma petite femme, ma mie, votre peau vous demange... ma
petite femme, ma mie, vous vous ferez etriller, » etc. J'entends

d'ici le ci-devant soi-disant orateur Linguet en dire autant au

venerable docteur de la Sorbonne I'abbe Morellet; et si de la me-

nace I'orateur Linguet en vient aux effets, le docteur Morellet

n'aura que ce qu'il merite. De quoi s'avise-t-il ? Comment ! sans

qu'on Ten prie, sans que rien I'y oblige, il va, dans un volume

in-12, relever tons les paradoxes, toutes les contradictions et les

atrocites, sortis en difTerents temps de la plume de Linguet ! Ce

volume est intitule Throne du paradoxe ^
; il est imprime sans

nom d'auteur, mais il est hautement avoue par I'abbe. G'est un

ouvrage tr^s-plaisant, mais dont la lecture n'amuse pas assez,

parce que la marche en est uniforme et trop methodique. Elle

consiste, apr6s avoir donne une definition du paradoxe et de ses

differents genres, a extraire, d'un bout du volume a I'autre,

toutes les propositions hasardees par I'orateur dans ses ouvrages

sur la Thiorie des lots, la Lettre aux docteurs modernes, etc.

Chaque passage est entrem^le d'un persiflage assez gai. Les pro-

positions de Linguet ne sont, pour la plupart, rien moins que

plaisantes
;
j'en excepterai pourtant celle-ci : « Le ble est une

malheureuse petite production qui appelle la faim au lieu de la

chasser, qui parait, a ses funestes proprietes, un present fait par

la nature dans sa colore, et dont I'epi contient plus de malheurs

encore que de grains. — Le pain est une drogue meurtri^re dont

la corruption est le premier element... Nous sommes obliges de

I'alterer par un poison (le levain) pour la rendre moins malsaine...

Pareille a ces poisons dont I'habitude nous m6ne au tombeau, et

dont la privation causerait egalement la mort.— Les exc^s desho-

norants, la mollesse criminelle qui enerve les particuliers et les

empires, la profusion des ressources, le luxe, etc., n'ont jamais

1. Acte I, sc6ne i.

2. 1775, in-12.
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6i€ que dans les pays ou il y a du froment, des moulins et des

boulangers. »

A la vingti6me page de cette lecture, il m'a semble que I'abb^

avait travaille sur I'idee d'un autre, et. qu'il n'avait pas concu

lui-meme le projet de ce persiflage. II n'a pas tire de cette plai-

sanlerie tout le parti qu'il aurait pu ; la page la plus piquante

de son livre me parait 6tre la citation d'un passage de Quintilien,

qui fait le portrait le plus exact et la critique la plus parfaite du

personnel de Linguet.

Mais, monsieur I'abbe, savez-vous que vous avez fait \k un

furieux pas de clerc en attaquant I'orateur Linguet ? Et dans quel

moment ! II a un grand parti, et je ne sais pas, en verite, com-

ment vous vous en tirerez.

Un arret du conseil d'etat avait rendu, il y a un an, la pa-

role a Linguet, et avait casse, quelque temps aprfes, la decision

des avocats qui la lui avait otee, et la confirmation que le parle-

ment avait donn6e k leur decision ^. II etait question, a la rentree

de I'ancien parlement, de reprendre le proems de M. le marechal

de Broglie avec M*"^ la comtesse de Bethune, pour la succession

de M. le baron de Thiers, pere de M™« de Bethune et de M""* la

marechale de Broglie. Gerbier devait 6tre avocat du marechal, et

Linguet, de la comtesse de Bethune. Gerbier, qui avait senti qu'il

ne serait peut-etre pas bien re^u au parlement, avait soUicite

une place chez Monsieur ^, et son projet etait, I'ayant obtenue,

de quitter le barreau. Linguet sut, de son cote, que les avocats

se proposaient de revenir sur I'arret du conseil, et qu'ils faisaient

des assemblees oii il etait question de le rayer du tableau. II fit

un Memoire centre eux avec tout le fiel , I'amertume et la vio-

lence qu'on lui connait dans ses ecrits; il y attaqua personnelle-

ment Gerbier ^ Dans le meme temps, M. le comte de Guines,

oblige de defendre son honneur centre un tas de coquins qui

I'attaquaient, se trouva force aussi de devoiler quelques ma-

noeuvres de Gerbier, qui lui firent un tr^s-grand tort. Toutes ces

circonstances reunies determin^rent Monsieur a ordonner h Ger-

bier de se justifier avant que les lettres patentes qui I'attachaient

1. Voir pr6c6demment tome X, p. 292.

2. Le comte de Provence, depuis Louis XVIIL

'.i. Supplement aux Reflexions pour M" Linguet, avocat de la comtesse de

Bethune.
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a sa personne lui fussent delivrees. Des cet instant, rafiaire de

ces deux avocats devint une affaire de parti. Celle de Linguet

s'est poursuivie, et malgre la chaleur, la protection et la suite

qu'y ont mises en sa faveur nombre de gens de qualite, il a ete

raye du tableau, et ce jugement des avocats a ete de nouveau

confirme par le parlement actuel. Le jour de cette confirmation

fut un jour celebre. Linguet, mande au Palais, s'y transporta,

accompagne de M""" la comtesse de Bethune et de nombre de gens

de la cour. M. le comte de Lauraguais et M, le prince d'Henin

ne laiss^rent pas echapper une si belle occasion de faire valoir

leur z6le patriotique ; et au moment de la publication de la sen-

tence M™^ la comtesse de Bethune reclama son conseil, son avo-

cat, son ami, se trouva mal, et aucun des grands mouvements

pathetiques ne manqua a cette scene. Tons les partisans de Lin-

guet n'ont cesse depuis de crier a I'injustice, et c'est ce moment
que prend M. I'abbe, en vrai docteur de Sorbonne, pour ecraser

ce digne concitoyen ! temps ! 6 moeurs !

Quant a Gerbier, il s'est justifie aux yeux de Monsieur, qui a

daigne, d'apres son Memoire S lui faire delivrer ses patentes. II

est vrai que depuis il a ete assigne au Ghatelet, a la requete du

procureur du roi, pour etre oui relativement a I'affaire de M. le

comte de Guiues. II n'a ni autant de partisans ni autant d'au-

dace que Linguet; il est faible, leger, et a un grand gout pour

la depense. Avec ces petits inconvenients dans le caractere, on

peut souvent se rendre coupable de fautes bien graves, de ces

fautes qui perdent un homme dans I'esprit public, mais qui lui

conservent du moins la pitie de ses amis : c'est, je crois, ou il

en est reduit. Voici I'opinion du public :

COUPLET.

Air de la chanson de M. de Beaumarchais.

Maitre Gerbier a beau dire et beau faire,

Sa lettre, k tort,

Lui fait, ma foi, grand tort.

Si la loi du plus fort

1. Memoire pour M" Gerbier, ancien avocat au parlement, avcc cette 6pi-

graphe : Quod genus hoc hominum ? Lingaet y r^pondit par des Observations sur

un imprime ayant pour titre Memoire pour M" Gerbier, etc.



32 CORRESPONDANGE LITT^RAIRE.

Ne juge pas raffaire,

11 perdra son honneur,

Sa place chez Monsieur.

Maitre Gerbier a beau dire et beau faire.

Pour revenir k la Thcorie du paradoxe, il faut convenir que

si I'idee n'est pas prudente, elle est au moins heureuse. Les

rapprochements que M. I'abbe fait de difierents passages de Lin-

guet sont tr^s-plaisants. 11 ne lui a manque qu'un peu de verve

pour faire de ce morceau un chef-d'oeuvre de plaisanterie , et

la fa^on n'en aurait pas ete plus ch6re : car, tel qu'il est, Linguet

emploicra vraisemblablement le reste de sa belle vie a s'en ven-

ger, et sa radiation du tableau des avocats lui en laissera tout

le loisir.

— Le nouveau recueil qu'on vient de recevoir du patriarche

de Ferney ^ ofFrira sans doute beaucoup de pature nouvelle aux

Clement, aux Sabatier, et a tous leurs consorts. Ses meilleurs

amis auraient bien desire qu'il en eut supprime au moins, une

partie. La pi^ce la plus considerable de ce recueil est une trage-

die qu'il nous donne pour I'ouvrage d'un jeune homme, mais

dont il ne montrera point, comme il le dit lui-meme, I'extrait

baptistaire. II est a craindre qu'il ne soit trop bien marque dans

la piece meme. Don PMre, roi de Castille^ annonce le meme
age que les Pertharite et les Attila. II est aise cependant d'y

reconnaitre encore dans plusieurs endroits les traces d'un genie

vraiment dramatique, des restes de chaleur, et ce gout de sim-

plicity que Ton a trop perdu de vue. L'objet principal du poete

semble avoir ete de venger la memoire de Pierre le Gruel. Selon

lui, ce prince ne fut declare Bulgare et incHdule que pour avoir

eu des maitresses, et parce que Henri de Transtamare, son fr6re

batard, qui finit par I'egorger de sa propre main, sut mettre

adroitement dans ses interets Charles V et la cour de Rome.

M. de Voltaire oublie done que ce roi, souille du meurtre de ses

fr6res, s'etait rendu plus odieux encore par la mort violente de

sa femme Blanche de Bourbon, qu'il empoisonna pour plaire a

Marie de Padilla. Ce sont des faits dont il parait difficile aujour-

d'hui de conlester la veriie. La prudence avec laquelle le dieu de

notre litterature salt plier ses opinions a I'esprit et aux circon-

1. Don PMre, roi de Caslille, tragedies et autres pieces, 1775, in-S".
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stances du moment, n'aurait-elle pas du I'engager a adoucir un

peu la tirade suivante? G'est don Pedre qui parle :

Moi, je respecterais ces gotliiques ramas

De privileges vains que je ne connais pas,

£ternels aliments de troubles, de scandales.

Que Ton ose appeler nos lois fondamentales

;

Ces tyrans f6odaux, ces barons sourcilleux,

Sous leurs rustiques toits indigents orgueilleux;

Tous ces nobles nouveaux, ce s6nat anarchique

Erigeant la licence en liberte publique

;

Ces 6tats desunis dans leurs vastes projets,

Sous les d6bris du trone 6crasant les sujets!

La tragedie de Bon Pidre est precedee d'une longue epitre

dedicatoire a M. d'Alembert, ou Ton souffre de voir toute la

peine que I'auteur s'est donnee pour louer les principaux

membres de 1'Academic, les premiers aspirants, les dames et les

grands qui protegent les lettres, enfm la ville et la cour en gros

et en detail. 11 y a dans cette litanie d'eloges tant de sincerite,

tant de delicatesse, tant de desinteressement, que ceux qui ont

re^u leur part de I'encens se trouvent presque aussi confus que

ceux qui ont ete oublies. D'ailleurs, comme les petits interets

dont il s'agit dans cette grande affaire risquent toujours d'etre

assez mal vus lorsqu'on en est a deux cents lieues, il est ecliappe

au heros de notre si6cle plusieurs bevues attributes par les uns

a sa malignite, par les autres a un sentiment que Ton n'aime

gu6re mieux. MM. I'abbe Arnaud et Suard n'ont pas ete infmi-

ment flattes de se voir loues sur un seul ouvrage qui n'est point

d'eux, mais de I'abbe. M. Marmontel est peu reconnaissant de ce

que, depuis dix ans, on ne parle jamais que de son quinzieme

chapitre de Bdlisaire. Les Buffon, les d'Alembert ne comprennent

pas trop le profond respect avec lequel I'auteur de Mirope et de

Mahomet traite I'auteur de Pharamond et de Milanie, etc.

L'liloge de la Raison vaut mieux que celui de ces messieurs.

11 se trouve a la suite de la tragedie, sous le titre d'^loge histo-

rique de la Raison, prononcd dans une Acadimie de province

par M. de Chambon. On y represente la Raison et la Verite sa

fiUe comme deux voyageuses qui se sont vues plus d'une fois

forcees a cacher leur retraite. Elles ne furent recues a la cour de

Charles-Quint et de Francois P' que comme des jongleurs. Mais

XI. 3
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il y a quelque temps qu'il leur prit envie d'aller k Rome. Ayant

quitte cette ville fort contentes de Ganganelli, elles fm'ent plus

surprises encore de trouver en Italic, au lieu du machiavelisme,

une emulation entre les princes et les republiques, depuis Parme

jusqu'a Turin, a qui rendrait les sujets plus heureux. A Venise,

elles rencontrent avec beaucoup de satisfaction un procurateur

de Saint-xMarc, qui, avec des ciseaux decouverts par Fra Paolo,

s'amusait a couper les griffes noires de I'lnquisition. Ce bon

pr^tre en legua aussi une paire a M. d'Aranda. En Allemagne, a

quelques etiquettes pr6s dont elles ont encore a se plaindre, la

cour imperiale leur plait fort, et toutes deux se prennent d'une

grande passion pour le jeune empereur. Leur etonnement

redouble quand elles passent en Suede. « Quoi! disent-elles, une

revolution si difficile et si prompte, si perilleuse et pourtant si

paisible! Et depuis, aucun jour de perdu pour le bonheur des

peuples! » En Pologne, elles sont tentees de regagner le puits

ou elles ont ete si longteraps ensevelies. La Verite y deplore le

sort d'un monarque vertueux, eclaire et humain; elle ose esperer

qu'il sera enfm plus heureux. On avait dit a nos deux voyageuses

qu' elles trouveraient un philosophe a Berlin : elles n'y voient d'a-

bord que des bataillons de garcons bien faits, le j arret tendu et

se servant merveilleusement d'une machine infernale. Voila, di-

sent-elles, de plaisants philosophes ! Gependant elles ne tardent

pas a voir « leur maitre Usant Marc-Aurele, ecrivant sous la

dictee de Minei-ve et des Graces et se moquant des mensonges

qui ont gouverne le monde ». Elles n'ont qu'un reproche a lui

faire, c'est de s'etre brouille autrefois avec un de leurs plus fi-

ddles serviteurs; mais aujourd'hui tout est repare, a leur grande

consolation. De la elles courent en Russie. C'est a leurs yeux une

creation, un autre univers. Elles apercoivent de loin, sur un ro-

cher de pierres precieuses, un cheval qui s'elance vers le ciel»

portant un heros vainqueur d'un autre heros. « Elles ne se

lassent point d'admirer une femme victorieuse des Ottomans,

legislatrice du plus vaste empire de 1' univers, qui cause dans un

coin avec un philosophe, apres avoir accorde la paix au sultan

et donne un carrousel et un bal. » La constitution unique de

I'Angleterre attire ensuite leurs suffrages; mais elles s'aflligent

de voir cette puissance brouillee avec ses colonies et embarrassee

des deux fardeaux de sa felicite. Elles terminent enfm leur
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voyage en France, ou I'aurore du nouveau regne leurfait conce-

voir les plus douces esperances pour I'avenir.

— Histoire secrHe du prophite des Turcs, deux parties

in-12. Ah ! quel prophite et quel auteur ! G'est surement quelque

mousquetaire bien libertin qui n'a jamais lu que des contes de

fees, qui s'est cru Mahomet en personne, parce qu'il a trompe

trois ou quatre filles, et qu'aprfes avoir escalade peut-etre les

murs d'un convent, il a seduit quelques nonnes. Je prophetise

avec plus de verite qu'il ne sera lu de personne*** *.

— Le Couronnement d'un roi, essai allegorique en un acte

et en prose, par un avocat au parlement de Bretagne ^ Redeunt

saturnia regna. (Virg.)

Ce petit drame allegorique, assez singulier par lui-raeme, le

paraitra sans doute encore plus quand on saura qu'il vient d'etre

represente publiquement a Rennes pendant la tenue des etats.

L'ouvrage, supprime par des ordres superieurs d^s la seconde

representation, est devenu fort rare. II serait difficile de le faire

connaitre suffisamment par extrait. A travers beaucoup de de-

tails hasardes, absurdes et de mauvais gout, on y trouvera un

fonds de candeur admirable, un tour d'imagination tr^s-bizarre,

et surtout une naivete tout a fait digne de ce neveu de M"^ Ker-

kabon, que M. de Voltaire a rendu si celfebre sous le nom
d'flercule I'lngdnu.

VERS DE M. MARMONTEL

POUR ETRE MIS AU BAS DU PORTRAIT DE M. d'ALEMBERT. '

Ce sage h Tamiti^ rend un culte assidu,

Se d6robe k la gloire et se cache a Tenvie,

Modeste comme le g6nie,

Et simple comme la vertu.

— 11 y a longtemps qu'on n'avait vu a 1'Academic fran^aise

une assembl6e aussi brillante que celle du jeudi 16, jour de la

\. Get ouvrage avail deja paru en 1754. II est d'un M.Anselin, suivant Freron.

L'auteur de la France lUteraire de 1769 I'a confondu avec M. Lancelin, auteur du

Triomphe de Jesus-Christ dans le desert, 1755, in-12. (B.) — Ce livro a d^ja 6t(5

annoncc en effet tome II, p. 376, sous un litre l(5gorenienl different.

2. On attribue cot ouvrage a Gohier, un des mcmbres du Directoire.

I
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reception de M. de Malesherbes ^ Ce qui pour tout autre n'est

qu'une couronne litteraire est devenu pour lui une couronne ci-

vique ; et I'Academie, en d^cernant ces honneurs au maglstrat de

la patrie, au citoyen de la nation, a paru femplir les fonctions

du tribunal le plus auguste, de I'interprete supreme de I'opinion

publique. Les sentiments de patriotisme que M. de Malesherbes

a deployes dans les circonstances les plus difficiles , 1'eloquence

noble et touchante qui r^gne dans tons ses discours, I'etendue

et I'utilite de ses lumi^res, ne sont pas ses seuls litres a la recon-

naissance des lettres et de la philosophie. Si la liberte de penser

a fait quelques progr^s en France, elle le.doit surtout a la sa-

gesse adroite de son administration, tant qu'il fut a la tete de la

librairie. En conservant toutes les apparences d'une tr^s-grande

severite, peut-6tre necessaires pour reprimer des abus perni-

cieux, ou du moins pour ne pas effaroucher I'autorite ombra-

geuse, il favorisait avec la plus grande indulgence I'impression

et le debit des ouvrages les plus hardis. Sans lui VEncyclopidie

n'eut vraisemblablement jamais ose paraitre.

Ce qui distingue le plus le discours de reception de M. de

Malesherbes, c'est un ton egalement digne et modeste. Moins

diffus, moins verbeux, surtout pour la partie des eloges, son style

eut sans doute eu plus de force et de couleur; mais ce defaut

n'est-il pas plutot celui du genre que celui de I'orateur? II n'y

a qu'un moyen de I'^viter : c'est d'eviter le genre meme et de

faire toute autre chose qu'un discours de reception. Qui I'eut pu

faire avec plus d'interet que M. de Malesherbes, s'il n'avait pas

craint que cette singularite meme tint de I'afTectation?

Peut-etre n'a-t-on jamais rien dit de plus flatteur aux gens

de lettres que ce qu'il leur dit, quand il compare leur influence

sur I'opinion publique a celle des anciens orateurs. « Dans un

siecle ou chaque citoyen pent parler a la nation enti^re par la

voie de I'impression, ceux qui ont le talent d'instruire les

hommes ou le don de les emouvoir, les gens de lettres, en un

mot, sont au milieu du peuple disperse ce qu'etaient les ora-

teurs de Rome et d'Athenes au milieu du peuple assemble. »

L' application qu'il fait aux rois des vers que Virgile adresse

aux Romains, dans le sixi^me livre de Vf^n^ide, a paru des plus

1. filii a la place de Dupr6 de Saint-Maur.
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heureuses. « Vous ne direz point au maltre d'un grand empire

que son gout toujours sur doit inspirer tous les artistes. Disons

plutot k tous les rois ce que I'antiquite disait a Rome maitresse du

monde : Que d'autres fassent respirer le marbre et I'airain, que

d'autres decrivent le mouvement des astres. Vous, rois, n'oubliez

jamais que votre eraploi est de regir les peuples. »

Ce n'est pas sans doute trop serieusement que M. de Males-

herbes cherche a nous persuader que, quand le cardinal de

Richelieu concut le projet de creer en France un corps litteraire,

il avait prevu jusqu'ou s'etendrait un jour I'empire des lettres

chez la nation qu'il avait entrepris d'eclairer. II est beaucoup plus

probable que, s'il avait prevu les suites de son projet, il ne I'eut

jamais execute. Si ce ministre eut quelques vues eloignees en

fondant cet etablissement, ce fut sans doute de lier I'interet des

lettres k ceux de I'autorite, et de retenir I'ambition litteraire

dans une esp^ce de chaine semblable a celle qui attache les

grands aux honneurs de la cour. Mais ce qui parait plus pro-

bable encore, c'est que ses pensees, loin de se porter sur

I'avenir ou sur de grands interets, ne se port^rent que sur lui-

meme, sur ce qui pouvait amuser ses gouts personnels. L' eta-

blissement de I'Academie ne fut probablement pour lui qu'une

espece de distraction, un joujou de sa toute-puissance, qui flat-

tait ses pretentions, ses ridicules, et dont il comptait bien que

sa vanite tirerait un jour un grand parti. Et voila comme les

fantaisies meme d'un homme d'l^tat, d'un genie entreprenant,

ont toujours un caractere de grandeur et renferment souvent le

germe des revolutions les plus utiles.

La reponse de M. I'abbe de Radonvilliers au discours de

M. de Malesherbes n'est que plate et commune ; et c'est un tort

de faire si bien, quand on a accoutume ses auditeurs a un me-

rite plus rejouissant.

M. I'abbe Delille, apr^s ces discours, nous a lu les deux der-

niers chants d'un poeme sur les plaisirs de la vie champ^tre,

I'art de peindre la nature en vers et celui d'en jouir*. L'art de

I'embellir sera le sujet de son premier chant, qui n'est pas en-

core fini. Cet ouvrage a paru manquer d'idees, d'ensemble; la

1. Public sous le litre des Jardins, ou I'Art d'embellir les paysages, 1782,

in-8«.
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marche n'en est pas assez po^tique et par Ik m6me assez peu

interessante ; mais les details en sont charmants, plusieurs ta-

bleaux d'uno grande richesse et les vers d'une facture admi-

rable. On a beaucoup dispute sur ces deux-ci :

Je veux qu'un tendre ami, peuplant ma solitude,

M'enl6ve doucement aux douceurs de r6tude.

L'expression peuplant, a force de vouloir 6tre energique, pour-

rait bien n'elre ni juste ni agreable; doucement aux douceurs

sent la recherche et la mani^re.

La presence de M. le due de Ghoiseul a fait applaudir h. deux

reprises le vers

Choiseul est agricole, et Voltaire est fermier.

Mais la distinction de 1'agricole et du fermier n'en est pas

pour cela plus ingenieuse.

M. d'Alembert a termine la seance par la lecture de VJ^loge

de Vabbd de Saint-Pien^e. L'abondance de mots et de petites

anecdotes repandus dans cet I^loge lui ont donne un ton si fas-

tidieux qu'on I'a trouve du moins peu convenable a ladignite de

I'assemblee : cela n'empeche pas qu'il soit plein de choses pi-

quantes. Quoique les ouvrages de I'abbe de Saint-PieiTe respi-

rent tous la bienfaisance et I'humanite, ils sont beaucoup moins

curieux que ne I'etaient sa personne et son caractere. Ses vues

en politique sont bornees et chimeriques ; mais il en eut de

grandes et de vraies sur lui-meme. Jean-Jacques I'a peint en di-

sant : CHait la raison parlanie, agissante, ambulanie. II crai-

gnait beaucoup moins le reproche d'etre ridicule que le malheur

de partager les travers de son si^cle. Religieux obseiTateur de

tout ce qui avait a ses yeux un caractfere de raison et d'evi-

dence, il ne faisait pas memo comme les autres dans les petites

choses, afin de s'habituer k n'etre pas servile dans les grandes.

En consequence, il portait toujours sa montre pendue a sa bou-

tonni^re. II 6tait si persuade que tous les arts ou il ne voyait

pas utilite immediate tomberaient un jour dans le mepris, qu'a-

prfes avoir entendu une tragedie pleine d'interet et de chaleur,

mais qui ne presentait a son esprit aucune idee essentiellement

utile, il dit froidement : Cela est encore fort beau.

C'est d'apr^s les conseils de I'abbe de Saint-Pierre que I'Aca-
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demie francaise a substitue les Eloges des grands hommes de la

nation aux sujets frivoles qu'elle donnait a trailer ci-devant pour

le prix d' eloquence. Mais de ses mille et un projets ce n'est pas

le seul dont 1'experience ait justifie les avantages : on lui doit

plusieurs reformes faites dans la police de Paris et dans le r6-

glement des ordres monastiques.

— Pour se donner toute la consideration d'une secte ou

d'une religion nouvelle, il ne manquait plus a MM. les econo-

mistes que d'avoir un chef, une espece de saint digne de la

devotion religieuse de leurs conventicules moraves. G'est

M. Francois Quesnay, mort le 16 decembre 1774*, qui leur a

paru propre a remplir ce rang sublime, et c'est le 20 du meme
mois que sa canonisation a ete celebree dans un discours pro-

nonce devant I'assemblee de ses disciples par M. le marquis de

Mirabeau. II faut lire ce discours imprime a la fin du premier vo-

lume des £phi.m^rides du citoyen, pour croire que dans ce siecle

et dans la capitale de la France, qui se vante d'etre la patrie

des arts et du gout, on ait pu elever un monument si ridicule au

fanatisme et a I'esprit de parti. Le capucin le plus exalte, ce

fou de Boehme, qui remplit, il y a quelques annees, I'Allemagne

de ses visions gnostiques, n'eut pas ecrit d'un autre ton I'filoge

de M. Quesnay, s'il avait entrepris d'en faire I'apotheose.

Ce grand homme qui a reforme I'Europe, sans que I'Europe

s'en soit apercue, ce precepteur du genre humain qui etait

a peine connu dans son quartier, ce M. Quesnay n'est mis en

parallele avec Socrate et Confucius que pour donner lieu a

M. de Mirabeau de prouver combien il leur fut superieur. « So-

crate, dit-on, fit descendre du ciel la morale, notre maitre la fit

germer de la terre. La morale du ciel ne rassasie que les ames

privilegiees, celle du produit net procure la subsistance aux en-

fants des hommes, etc. Oui, I'antiquite eut place notre maitre au-

dessus, bien au-dessus de Minos et de Rhadamante, et le h juin,

jour de sa naissance, sera un jour de fete pour la posterite. »

II faut que ces idees de morale, de physique et de produit

net aient fermente dans la tete de M. le marquis, comme celles

des six aunes de drap dans la tete de M. Guillaume^ Elles

1. n ^tait nk le 4 juin 1694. Voir, pour cct Eloge, t. V, p. 415, note.

2. Personnage de la comd'die de VAvocat Patelin.
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reviennent sans cesse k propos de tout et hors de tout propos*

Quel tableau patlietique que celui des derniers instants de

M. Quesnay ! « On le trouva dans cet etat de tranquillity morale

et de resignation physique dans lequel il attendait d'ordinaire

patiemment I'evenement du combat entre le mal et la nature. »

Quand le panegyriste de M. Quesnay se fache, son imagina-

tion est bien plus lucide encore. « Qu'importe, dit-il, au grand

Ordre qui nous ouvre son sein paternel, pr^t k nous remettre

dans la voie, d6s I'instant ou le suicide habituel, desormais d6-

pouille des haillons et des lambeaux de notre creation, se laissera

voir dans sa difformite; que lui importe, dis-je, dans le temps

meme que I'Europe enti^re se reveille a la voix de la verite,

^coute, croit, ou doute du moins, et cherche a connaitre et a

s'instruire, que quelques enfants perdus de la frivolite et de I'en-

vie, et peut-6tre quelques emissaires du monopole et de la cor-

ruption, tentent de les ridiculiser, ou les calomnient! »

La plus grande partie de I'l^loge est ecrite ainsi ; et de tout

cet amphigouri de louanges qui elfevent M. Quesnay jusqu'au

troisi^me ciel, il ne resulte que ceci : c'est que M. le marquis

de Mirabeau est tout bonnement le Platon de ce Socrate

moderne, et qu'il doit k ses seules instructions tons les flots de

lumi^re que ses ouvrages ont verses sur notre horizon, etc.

— TMdtrc de campagne, par I'auteur des Proverbes drama-

tiques, Quatre grands volumes in-8°. Ces quatre gros volumes

sont dMies aux aimables societes de province, que I'auteur trouve

tr6s-superieures k celles de Paris, parce qu'on y sent bien mieux

encore que dans cette malheureuse capitale de quelle impor-

tance et de quelle utilite peuvent etre les Proverbes pour le pro-

gr6s des moeurs et pour le bonheur de la vie. On devine aisement

que ce nouveau recueil de comedies pr^tendues ne peut 6tre

sorti que de la plume infatigable de I'auteur du ThMtre russe,

des Amusements dra?natiquesJ etc., en un mot, de M. de Gar-

montelle. Quelque inepuisable que soit la verve de ce c6l6bre

6crivain, elle parait un peu plus faible encore qu'a 1'ordinaire

dans ce dernier ouvrage. II s'est persuade qu'a force de faire

des Proverbes, on devait linir n^cessairement par faire des co-

medies, et pour ainsi dire sans le vouloir, du moins sans y
mettre plus de fa^on. En consequence, il s'est seulement attache

a etendre un peu plus ses plans, ou, pour parler avec plus de
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precision, h les allonger. Tout ce qu'a produit une si noble am-

bition, c'est que le seul genre d'esprit qui avait fait le succ^s

des premiers Proverbes se trouve noye dans ces nouvelles

pieces au milieu d'un amas de paroles sans caractere et sans in-

teret. Cependant, quelque depourvues d'art et de vraisemblance

que soient la plupart de ces compositions, il en est peu ou Ton

ne trouve une sorte d'invention, quelques aper^us comiques,

quelques propos de caractere ou de condition vrais et plaisants.

Cum flueret lutulentus erat quod tollere velles.

— Zily, ou la DifficulU d'Ure heureux, roman indien, suivi

de Zima et des Amours de Victorine et de Philogdne^ publics

par M. Dantu. Ces trois contes sont ecrits dans la maniere de

M. de Voltaire. C'est peut-etre le plus grand bien et le plus grand

mal qu'on en puisse dire. Toute imitation qui demeure fort au-

dessous de I'original n'a point de plus grand tort que celui de

rappeler sans cesse le modele dont elle n'a pu approcher. Des

trois contes, celui qui nous a paru le moins eloigne de la touche

de M. de Voltaire, c'est Zima; mais il faut bien se garder de le

lire apr^s Memnon, Babouc, etc. Nous n'avons point I'honneur

de connaitre M. Dantu, et il y a tout lieu de croire que Ton n'a

pris c? nom que pour en cacher un autre*.

— C'est samedi h que les Comediens francais nous ont donne

la premiere representation d'Albert, comedie en trois actes eten

vers^ II ne me reste plus qu'a parler de son succ^s, le sujet et

le plan de la pi^ce ayant ete ci-devant detailles dans ces feuilles.

Quelque touchant que soit le trait historique sur lequel ce drame

est fonde, pouvait-il produire seul cet interet vif et soutenu

qu'exige la conduite d'une action dramatique ? Ce que M. Le Blanc

y a ajoute du sien a paru aussi faible que deplace. Le caractfere

episodique du baron de Tezel est de I'atrocite la plus froide et la

plus degoutante. Sans motif, sans art, inutile a la marche de la

1. M. Dantu est un 6tre tres-reel; il a public sous le nom d'Antoine -Martin

Vad6 les Memoires historiques et galants de I'Academie de ces dames et de ces

messieurs, 177G, un vol. in-8°. Je I'ai connu; c'etait un homme d'esprit sans con-

duite; aussi a-t-il v6cu dans la plus profonde misere. (B.). — Selon Querard, ce

recueil de contes serait de Fourqueux, et Dantu n'en serait que I'cditeur. Zely a

un frontispice de Bertaux, grave par Th6r6se Martinet.

2. Voir t. X, p. 90 et 118.



h2 CORRESPONDANCE LITT£RAIRE.

pi6ce, cet Episode ne sert qu'a jeter une ombre d6sagreable sur

un tableau qui ne devait laisser que des impressions pures et

douces. Rien de plus fastidieux que ce troisi^me acte, qui n'est

qu'une longue audience economiste remplie de lieux communs,

decousue, languissante, sans caract^re et sans dignite. On dit que

la pi^ce est au moins sagement ecrite ; mais rien n'est plus aise

sans doute que d'ecrire si sagement, lorsqu'on se permet de ne

dire que des choses triviales. 11 est difficile de tomber de fort

haut en se trainant terre a terre. Malgre cela, je crois qu'a 1'exa-

miner de prfes on trouverait encore dans le dialogue un grand

nombre de disparates fort ridicules ; mais serait-ce la peine de

les chercher? La pifece a ete recue trfes froidement, le premier

jour, sans cabale et sans huees ; elle a ete aux nues le second.

Quoiqu'elle ne soit encore qu'a la sixieme representation, elle est

dej^ fort abandonnee. Le costume y esttr^s bien observe, et c'est

ce qu'on y a trouve de plus curieux.

— £loge de Piron lu d, la sdance de VAcadhnie de Dijon

dii 23 dicembre i773y par M. Perret, avocat, secretaire perpe-

tuel pour la partie des belles-lettres. Pour donner une idee du

m6rite de cette brochure, il suffira sans doute de dire que

MM. Freron et Rigoley y sont cites a chaque page comme les ar-

bitres supremes de la litterature et du gout.

— Petit £crit sur Varret du Conseil du i3 septembre 4774,

qui permet le libre commerce des bUs dans le royaume. Ce

petit ecrit n'a rien qui le distingue de tons les petits ecrits de ce

genre, si ce n'est qu'il est signe F. D. V. S. D. F. et T. G. 0. D. R.,

c'est-a-dire Francois de Yoltaire, seigneur de Ferney et Tourney,

gentilhomme ordinaire du roi.

— IJHomme sensible est une traduction d'un ouvrage anglais

fait a I'instar du Voyage sentimental de M. Sterne, mais cette copie

est fort au-dessous de 1' original. On trouve dans celui-cideux ou

trois chapitres de genie etd'unetournureneuve. L'auteur de cette

brochure se nommeM. Brook, et le traducteurM. de Saint-Ange*.

1. Qu^rard attribue VHomme sensible k Henri Mackensie.
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MARS.

L'opinion fut sans doute dans tous les temps la puissance

la plus absolue, puisque c'est d'elle que toutes les autres tirent

leur origins et leur force premiere. Avouons-le, cependant : il

est des siecles, des climats et des gouvernements ou cette reine

du monde semble deployer son autorite d'une mani^re toute

particuli^re. C'est la qu'il est interessant de la voir comme au

centre de son empire, tenant dans ses mains mille destinees di-

verses, se jouer a son gre des plus brillantes ainsi que des plus

communes. Mobile, legere, emportee, inconstante, ses attributs

sont inseparables du despotisme ; elle aneantit et renouvelle d'un

instant a I'autre les idoles de notre culte, les modes, les reputa-

tions, les pouvoirs, les systemes, toutes ces divinites si respec-

tables a nos yeux, tant que ses arrets en consacrent la duree. C'est

son sceptre magique qui el6ve ou renverse les trones, qui fait

disparaitre les tribunaux ou les retablit, qui fait hausser ou bais-

ser le prix des hommes, de leur argent, de leurs vertus, de leur

consideration, qui decide meme en dernier ressort la forme de

leurs habits et celle de leui'S coiffures.

Je le sens a merveille, la description que je viens d'entre-

prendre serait cent fois plus pompeuse qu'elle n'en serait pas

plus instructive. Mais pent etre entreprendrait-on une recherche

assez neuve en s'efforcant de decouvrir quelle est en effet cette

puissance invisible qui domine egalement sur les peuples et sur

les rois, dispose de nos plus grands comme de nos moindres

interets, et force dans certaines circonstances tous les esprits a

se reunir, pour ainsi dire, malgre eux, ou les entraine du moins

tous vei*s la m6me pente. Ce n'est surement pas le seul ascen-

dant de la verite qui oblige tant d' esprits, tant de caracteres dif-

ferents a embrasser la meme pensee, puisque 1' experience nous

a trop bien appris que les opinions les plus universellement

repandues ont ete souvent los plus fausses. D'ailleurs n'est-il pas

evident que la verite doit etre constamment la meme, et que rien

au monde n'est aussi variable que ce que Ton appelle l'opinion pu-

blique ?

Les plus grands empires n'ont eu que de faibles commence-
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ments. L'origine des maisons les plus illustres se perd dans la

nuit des temps. La genealogie de 1'opinion ne paralt pas moins

incertaine et douteuse. Un poete dirait peut-6tre qu'elle est fille

de I'apparence et du hasard, que c'est I'inter^t du moment qui la

nourrit, I'el^ve et la produit dans le monde, qu'elle se consume

elle-m^me comme le phenix *et renait comme lui de ses propres

cendres. Mais la philosophie aime les fables et ne s'en contente

point.

Si toute opinion dominante est rarement conforme a I'exacte

verite, il est constant du moins qu'elle en emprunte toujours quel-

ques traits plus ou moins sensibles. La raison en est simple.

Les hommes ne peuvent etre seduits que par I'apparence du

vrai; et le vrai m6me n'est presque jamais a la portee du grand

nombre. Un mensonge specieux se presente sans effort. C'est une

idee isolee, composee avec art, exageree avec adresse, par la meme
plus frappante et toujours adaptee a la mesure d' esprit la plus

vulgaire. La verite rigoureuse tient a un enchainement de faits

ou d'idees dont I'ensemble est immense, dont les liaisons sont

souvent fort subtiles, et qui ne pent etre saisie que par un esprit

tr6s-superieur, ou du moins trfes-exerce par I'habitude du travail

et de I'application. De la cet ascendant prodigieux que 1' eloquence

et la poesie ont toujours eu sur le peuple.

Est-ce assez qu'une opinion soit vraisemblable pour prendre

dans I'esprit du public? Non sans doute. 11 faut encore qu'elle

ait un caract^re d'importance et d'interet qu'il n'est pas aise de

definir, parce que les dispositions les plus imperceptibles du

caract^re national, les caprices de I'usage, les circonstances du

moment et tous les jeux du hasard y influent de mille mani^res

differentes. D'abord toute opinion parfaitement nouvelle est dif-

ficilement accueillie la premiere fois qu'elle se hasarde de se pro-

duire. Vraie ou fausse, elle a presque tous les inconvenients de

la verite. Si, au contraire, elle n'a rien de neuf, on voit aisement

qu'elle ne fera aucune esp6ce de sensation. 11 faut done qu'elle

ressemble assez aux opinions qui I'ont precedee pour etre re-

connue sans trop de peine, et qu'elle offre en m6me temps des

traits assez nouveaux pour exciter I'attention generale. Et voila

pourquoi I'oeil du philosophe n'aper^oit jamais dans I'histoire de

I'esprit humain que le meme cercle d'erreurs, de verites et de

fables.
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Mais comment arrive-t-il qu'une opinion quelconque puisse

se repandre avec tant de rapidite ? Germe-t-elle dans la tete d'un

seul homme? Nait-elle en meme temps dans plusieurs tetes orga-

nisees k peu pr^s de la meme mani^re? Se communique-t-elle

par une esp^ce de contagion ? Je I'ignore. Mais il me semble que

nous sommes dans Ja societe comme dans une foule ou, presses

de toutes parts, forces de nous soutenir les uns par les autres,

prives pour ainsi dire de 1' usage de nos propres forces, et nous

laissant aller sur les bras d'autrui, nous suivons presque invo-

lontairement le mouvement le plus general, soit qu'il vienne

d'une seule impulsion quelquefois assez faible en elle-meme,

soit qu'il resulte de plusieurs impulsions differentes, tantot oppo-

sees et tantot reunies.

On se tromperait fort de croire que les objets qui concernent im-

mediatement la chose publique soient les seuls qui puissent interes-

ser une nation entiere. Ge sont le plus souvent ceux qui occupent

le moins son attention. L'interet public, on I'a repete plus d'une

fois, n'est celui de personne ; mais, grace aux illusions de 1'amour-

propre, l'interet d'un particulier quelconque pent devenir aise-

ment le n6tre. S'il est rare d'avoir I'ame assez grande pour

s'identifier avec le bonheur ou le malheur de toute une societe,

il est peu d'hommes qui ne soient portes par une sympathie in-

vincible a partager avec plus ou moins de generosite les chagrins

ou la fortune de leur voisin. Get interet personnel acquiert sans

doute plus d'energie encore lorsqu'il nous est presente comme
tenant essentiellement a la cause commune. Mais la cause com-

mune ne nous touche que lorsqu'une circonstance particuli^re

nous I'a rendue sensible. Pensez-vous que I'outragefait a Lucrece

ait ete le premier attentat de la tyrannie des Tarquins? iNon;

mais ce trait acheva de la rendre odieuse aux Romains parce

qu'ils y virent tous une preuve elTrayante des maux dont chaque

citoyen pouvait se voir tot ou tard la victime.

Ne serait-ce pas un ouvrage infiniment curieux que la logique

de ropinion? Gette science manque a nos syst^mes de philoso-

phie ; et peut-etre est-ce de toutes les sciences celle dont nous

aurions le plus besoin dans la conduite de la vie. G'est a la lu-

mi6re de ses principes que nous decouvririons la premiere ori-

gine des opinions les plus vulgaires et le plus habituellement

renaissantes. Ges recherches nous apprendraient peu a peu I'art
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de discerner les dilTerentes opinions qui peuvent se presenter k

Tesprit, et I'art plus difficile encore de calculer le degre de vogue

dont elles sont susceptibles. Avec ce secours, nous arriverions

insensiblenient aux moyens d'etablir une opinion quelconque,

de I'etendre, de la modifier, de la reduire, de I'appesantir sur

certaines classes de la societe et d'y soustraire les autres. Par la

m^me methode nous saurions bientot quelles ressources on pent

employer avec le plus de succ^s pour rajeunir de vieilles opi-

nions ou pour disposer I'esprit a en recevoir de nouvelles. En

cherchant a devoiler les mystferes de cet art sublime, il ne fau-

drait pas oublier sans doute le secret important de former un

parti, de ralTaiblir ou de le detruire, celui d'elever rapidement

les reputations, de les faire mousser a propos et de les aneantir

de m6me. L'histoire des Wilkes, des Beaumarchais, des Linguet,

des Beaulard, repandrait infailliblement le plus grand jour sur

cette derniere partie de I'ouvrage.

Oui, qu'on me pardonne de meler a des noms si fameux celui

du sieur Beaulard ! Le premier homrae du monde pour faire des

fagots est a mes yeux un grand homme, quelque meprise que

puisse etre le genre ou il excelle. Et I'homme du monde qui fait

le mieux les bonnets, I'homme qui commande a la mode comme

Cesar a la fortune, I'homme qui dit : Je medite une revolution,

je ferai tomber incessamment les plumes pour leur substituer les

perles, I'homme qui dit ainsi et qui fait comme il I'a dit, cet

homme, je I'avoue, me parait grand, sublime, admirable, et ne

merite pas moins, je crois, d'etre cite dans les fastes de I'opinion

que tons les autres heros de la faveur populaire.

Les memoires de M. de Beaumarchais sont pleins d'esprit et

d'interet. Mais, avec toute I'eloquence imaginable, aurait-il inte-

resse si prodigieusement la ville et la cour, s'il n'avait pas eu I'art

de profiter des circonstances ou il se trouvait pour distraire le

public de I'objet principal de son proems, et pour flatter adroite-

ment la malignite avec laquelle on se plaisait alors a jeter du

ridicule sur les membres d'un tribunal k qui I'autorite n'avait pu

donner encore le poids et la consislance que le pouvoir le plus

legitime n'obtient que des efforts du temps et de la confiance

publique? Le dernier m^moire qu'il vient de donner depuis le

rappel de I'ancien parlement n'est guere moins interessant que

les premiers ; cependant, denue de cet interet du moment qui
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exalta si fort le succes des autres, ce memoire n'a fait qu'une

leg^re impression. A peine daigne-t-on s'informer encore du ju-

gement qui doit terminer son affaire. On presume que la cour

d'Aix a laquelle il a ete renvoye lui rendra justice, et, ne crai-

gnant plus pour lui, on ne prend plus la peine de s'y interesser.

G'est ainsi qu'au theatre on ne se soucie plus du personnage que

Ton croit a I'abri du danger. Si M. de Beaumarchais a tout lieu

d'esperer que la magistrature actuelle lui fera rendre I'argent

qui lui est du, il n'est pas moins vrai que c'est a la magistrature

qui I'a blame qu'il est redevable de sa plus grande reputation.

Maitre Linguet a succede a M. de Beaumarchais dans le pri-

vilege d'occuper le public et de I'interesser a ses demeles per-

sonnels. On ne saurait lui refuser le plus grand talent pour rem-

plir ce poste honorable et difficile. Jamais I'opinion publique n'a

varie a ce point et dans si peu de temps sur le merite du meme
homme. II n'y a qu'un mois que tout le monde s'accordait encore

assez generalement sur son compte. En lui trouvant beaucoup

d'esprit avec beaucoup d'inconsequence, beaucoup d'imagination

avec beaucoup de mau\ ais gout, on ne parlait guere sans mepris

de son caractere moral que vingt histoires scandaleuses avaient

rendu suspect depuis longtemps. Persecute par I'ordre des avo-

cats qu'il avait outrage dans plusieurs occasions, il a eu I'adresse

de se representor aux yeux du pubUc comme une victime de la

jalousie que ses talents avaient inspiree a ses confreres, comme
un martyr de la verite devoue a la haine par la secte des econo-

mistes. II n'en a pas fallu davantage pour lui concilier une infi-

nite d'amis et de partisans. Baye du tableau des avocats en vertu

de la discipline interieure que ce corps a toujours pr6tendu avoir

le droit d'exercer sur ses membres, et qui, quoique severe et

sujette a de grands abus, parait cependant assez necessaire a la

confiance intime que suppose cet etat respectable, maitre Lin-

guet en a appele au parlement. Gondamne par la cour, il a plaide

en opposition k la sentence prononcee contre lui. Benvoye de

nouveau a I'assemblee des avocats, il y a defendu ses droits et

son innocence avec plus d'adresse que jamais ; mais tons les ef-

forts et toutes les ressources de sa rhetorique n'ont pu flechir ses

confreres en sa faveur. II vient d'obtenir encore la permission de

piaider contre I'ordre m^me. Au milieu de tant de debats et de

haines, il s'est occupe de la cause de M"* la comtcsse de Bethune
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dont il a fait seul tous les plaidoyers, il a continue avec beaucoup

d'exactitude son Jourtml de politique et de literature, il a re-

pondu enfm k la TMorie du paradoxe par un volume de deux

cent vingt-huit pages. Quoique tant de travaux se ressentent

beaucoup de la precipitation avec laquelle ils ont ete faits, leur

nombre et leur etendue supposent toujours un courage et une

activite tres-dignes d'admiration.

Comment ne pas applaudir un homme qui, au moment oil

on le croit le plus accable, se relive avec plus d'assurance et de

vigueur qu'on ne lui en supposait avant de I'abattre? Quelques

torts que puisse avoir un homme qui se defend bravement, il est

sur d'interesser tous les spectateuvs oisifs par son seul courage.

L'audace et la modestie captivent presque egalement les suf-

frages du public et pour le meme principe, c'est que I'une et

I'autre representent chacune a leur maniere la force et le me-

rite reel.

La reponse de Linguet a I'abbe Morellet est intitulee Theorie

du libelle, ou VArt dc ealomnier twee fruit, dialogue philo-

sophique pour servir de supplement li la Thiorie du Paradoxe,

avec cette epigraphe : Eh quoil M...., d'un pretre est-ce lib le

langage? Le titre et I'epigraphe de ce livre sont peut-etre ce

qu'il y a deplus plaisant dans lout I'ouvrage. On pent dire d'ail-

leurs que c'est I'art du libelle mis en pratique. L'auteur lui a

donne la forme d'un dialogue entre I'abbe Morellet et son pro-

tege M. Polar, qui n'a jamais ete qu'un honnete copiste, et qui

prendrait sans doute assez volontiers son parti du plat role que

M. Linguet lui fait jouer, si la pension de deux mille francs qui

lui est si souvent reprochee dans ce livre avait au moins quel-

que realite. On pardonne a maitre Linguet de se donner sans

cesse les louanges les plus faslidieuses. Ce peche est peut-6tre

excusable dans un moment ou il croit fixer sur lui I'attention de

toute rEurope, comme celle de tous les oisifs de cafe. On lui

pardonne encore de n'etre pas plus gai, parce qu'il a veritable-

mcnt trop de fiel pour ne pas se croire dispense d' avoir un autre

genre. On lui pardonne aussi d'avoir ecrit un ouvrage de plai-

santerie d'une maniere si lourde et si grossi^re, parce qu'en

conscience il n'avait guere le temps de pouvoir faire mieux. On

ne lui aurait pas su mauvais gre non plus de se rejouir un peu

aux depens des Fr^res l^conomistes, et de faire partager ainsi a
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I'abbe Morellet tous les petits ridicules du panegyriste de Francois

Quesnay, parce qu'entre fr^res il est assez juste que tout soit

commun, meme le ridicule. Mais ce que les honnetes gens ne lui

pardonneront sans doute jamais, c'est d'avoir rempli son livre des

personnalites les plus odieuses et de la plus insigne faussete,

non seulement relatives a I'abbe Morellet qui I'a attaque, mais

encore a plusieurs personnes respectables avec lesquelles il le

suppose lie. En tout, cette reponse, quoique, grace a la malignite

des lecteurs, elle ait eu un succfes assez brillant, n'est point ce

qu'elle devait etre. Si I'abbe Morellet n'a pas tire de son idee

tout le parti qu'il pouvait en tirer, Linguet a tire moins de parti

encore de la sienne. Ce qui pent nous consoler, c'est que ces

messieurs ne s'en tiendront pas a cette premiere attaque et qu'on

la reven'a se renouveler plus d'une fois.

— De VEsprit du gouvernement economique, par M. Boesnier

de Lormes. Grand volume in-S". Ce livre ne presente aucune vue

nouvelle, mais il developpe avec assez de sagesse et de clarte

quelques parties de la doctrine economique. Tout I'ouvrage,

cependant, ne roule que sur ces deux idees : Le but jde toute

societe politique doit etre de s'enrichir. Le moyen de parvenir a

ce but, c'est la liberte. N'aurait-on pas pu le dire dans une feuille

aussi bien que dans un volume? II parait qu'en toutes choses le

sort de 1' esprit humain est de se porter toujours d'une extre-

mite a 1' autre. On a vu longtemps le syst^me de nos gouverne-

ments actuels comme la machine du monde la plus compliquee,

et Ton a peut-etre eu tort. Mais ne se tromperait-on pas egale-

ment aujourd'hui en voulant nous persuader que rien n'est plus

aise que de la decomposer et de la reduire aux principes les plus

simples? II est parfaitement vrai que, pour se developper, nos

forces naturelles n'ont besoin que d'etre abandonnees a elles-

m6mes; mais en est-il de merae de toutes les forces factices qui

composent I'ordre de la societe, sa richesse et sa puissance? Ces

forces factices ne naissent-elles pas en grande partie des entraves

memes que Ton a ose donner k la liberte naturelle? N'en est-il

pas de plusieurs ressorts de 1'Industrie comme des aqueducs de

la machine de Marly qui ne produisent des effets si puissants et

si merveilleux que par I'effort continuel qui enchaine le mouve-

ment des eaux, les comprime, les precipite ou les laisse ^chapper

au gre de celui qui les dirige?

XI. 4
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— Tandis qu'a la Com^die-Francaise on se dispose a nous

donner une tragedie en prose de M. Sedaine, nous venons de voir

a la Coinedie-Italienne un opera-comique du m^me auteur en

vers. Cette singularite paratt a beaucoup de gens d'une enormite

effrayante, et Ton tremble que le succes ne justifie deux entre-

prises si lemeraires hasardees presque en meme temps.

Lea Femtnes venghs, ou Ics Fcintes Infidelith, ont ete repre-

sentees pour la premiere fois le lundi 20 mars. Ge petit opera est

tire du conte de La Fontaine intitule les Remois^. II est difficile de

se rappeler le sujet de ce conte sans etre un peu surpris qu^on

ait ose le risquer sur la sc^ne ; mais apr6s avoir vu la pi^ce, on

doit I'etre, ce me semble, encore plus de I'adresse avec laquelle

M. Sedaine a su adapter ce sujet au theatre sans blesser la de-

cence et sans afiaiblir ce que la situation a de plus original et de

plus plaisant.

La necessite de vaincre tant de difficultes lui a fait imaginer

un moyen dont le recit meme de La Fontaine a pu lui fournir la

premiere idee, un moyen dont M. Diderot a developpe les effets

dans son Trailc de la poesie drnmatique, mais que jusqu'a pre-

sent Ton n'avait pas encore essaye d'employer au theatre, celui

de produire a la fois plusieurs scenes en differents lieux. Sans

entreprendre d'approfondir la question, je crois, comme I'a re-

marque M. Sedaine dans sa preface, que ces doubles ou triples

scenes ne sont admissibles qu'en observant I'unite d' action, c'est-

a-dire en donnant aux personnages occupes dans les parties late-

rales une application constante a la sc^ne qui remplit le milieu du

theatre. Avec cette restriction ce ne sont plus que des aparte exe-

cutes avec plus de vraisemblance ; et le principe qu'au theatre

encore moins qu'ailleurs, notre ame et nos yeux ne sauraient

6tre en deux endroits h. la fois, subsiste dans toute sa force.

Ce petit opera n' est gufere mieux ecrit que les autres ouvrages

de M. Sedaine. Ainsi il n'est pas trop bon a lire, mais le plan en

est surement fort ingenieux, Quoiqu'on soit prevenu de toute

r intrigue de la pifece d^s la seconde scene, on n'en est pas

moins interesse a voir la mani^re dont elle se d6veloppe, tant la

situation par elle-m6me est neuve et piquante. II est vrai que la

position des personnages ne change presque pas. Cependant le

1. Livre III, conte troisi6me.
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poete a eu I'art de la varier autaiit qu'il etait possible, par les

nuances particulieres qu'il a donnees a chaque caractere, par la

gaiete qu'il a repandue sur les difierentes parties d'une meme
sc^ne, et surtout par I'adresse avec laquelle il a su porter succes-

sivement 1' attention du spectateur d'un objet a 1'autre. II est sur

que, sans I'artifice des deux ou trois scenes simultanees, il n'au-

rait jamais pu soutenir I'interet d'une action qui n'a presque au-

cune esp^ce de progres. Peut-etre meme etait-il impossible, sans

cet artifice, de produire ce sujet au theatre. Toute la delicatesse

avec laquelle M. Sedaine I'a traite n'a pas empeche beaucoup de

gens de crier a I'indecence. On dit d'abordque sa pi^ce a le tort

de rappeler continuellement un des contes les plus libres de La

Fontaine. Mais est-ce la faute du poete comique si toutlemonde

sait ce conte par coeur? On dit ensuite que Ton partage trop long-

temps I'erreur ou sont les maris pour ne pas en etre scandalise

comme eux. Mais est-ce encore sa faute si, par quelques circon-

stances personnelles, on se trouve si dispose a compatir serieu-

sement a I'infortune qui menace ces messieurs ? On dit encore

que I'intention avec laquelle les deux maris arrivent chez

M"** Riss n'est point simulee, et que par consequent c'est une

horreur a montrer sur la scene. L'intention de Tartuffe, lorsqu'il

revient trouver Elvire apres avoir ferme scrupuleusement toutes

les portes, n'est-elle pas plus forte encore ? Et quoique le but soit

bien moins important sans doute dans I'opera que dans la come-

die, les deux ouvrages n'olTrent-ils pas egalement un resultat

tres-moral ? On pent entendre avec humeur plusieurs details de

cette pi^ce, mais a la voir et a 1'entendre tout enti^re il me
semble qu'elle est originale et gaie. Son succ6s n'a pas ete par-

faitement decide a la premiere representation, mais a la qua-

trieme, qui a ete la cloture du spectacle, il y a eu infiniment de

monde, beaucoup d'applaudissements et des rires de bonne foi.

Excepte Glairval qui fait le role du peintre, toute la piece n'a ete

jouee que par la doublure, sans y perdre beaucoup. La musique,

qui est de Philidor, a paru commune, sans esprit, sans variete,

et d'un style meme assez decousu. Cependant on y retrouve

encore quelques morceaux de verve et de chaleur.

— Hisloire de l'Alcoran, ou Von dicouvre le syst^e poli-

tique et religieux du faux Prophite, et des sources oil il a puisd

sa Ugislatiouj par M. Turpin. Deux volumes in-12. Cette his-
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toire est ^crite avec tout I'appr^t, toute la pretention froide et

manier6e qui caracterise le style de M. Turpin. Quant au fond

de I'Duvrage, on y trouve moins de faits importants, moins de

recherches profondes que dans Sale, Gagnier, Reland, et beaucoup

moins de vues et de philosophie que dans Boulainvilliers. II

parait que c'est dans les memoires de ce demier que M. de Vol-

taire a puis6 une partie des grandes idees qu'il a repandues

dans sa tragedie de Mahomet, et cette remarque est peut-6tre

le plus grand eloge qu'on puisse faire de cet historien philosophe.

— Le Barbier de Sicille, ou la Precaution inutile, si long-

temps desire, a paru enfm sur la sc^ne francaise le 23 du mois

passe. La pifece avait ete supprimee I'annee derni^re par des

ordres superieurs. au moment ou M. de Beaumarchais venait

d'interesser tout Paris par ses Memoires K Quoique cet interet

se soit fort ralenti, jamais premiere representation n'attira plus

de monde. Cette grande affluence etait sans doute plus propre k

nuire au succfes de I'ouvrage qu'k le favoriser. Une assemblee si

nombreuse et si pressee risque toujours d'etre tumultueuse ; et

le merite de la pi6ce, consistant surtout dans la finesse des res-

sorts qui lient 1'intrigue, avait besoin, pour etre senti, d'un

auditoire plus tranquille. Aussi n'est-ce qu'k la seconde et a la

troisi^me representation que Ton a rendu a I'auteur la justice

qui lui etait due ; aussi s'en est-il peu fallu qu'a la premiere 11

ne soit tomb6 k plat, graces au public mal dispose, graces au

jeu des acteurs qui n' avait pas I'ensemble et la rapidite qu'exige

une comedie de ce genre, graces enfin a M. de Beaumarchais

lui-m6me, qui avait eu la sottise de vouloir faire cinq actes d'un

sujet qui n'en pouvait fournir que trois ou quatre. Tout le monde

a reconnu ses torts. On a retranche plusieurs scenes inutiles,

beaucoup de mots deplaces et d'un mauvais ton ; on a reduit la

pi6ce comme elle avait ^te faite d'abord en quatre actes, les

acteurs ont mis infiniment plus de naturel et de vivacite dans

leur jeu. Le public ne s'attend plus k voir un chef-d'cEUvre, ni

m6me un spectacle k mourir de rire, et, malgre le mauvais sort

dont ce pauvre Barbier fut menace le premier jour, son succ6s

s'accroit d'une representation k I'autre.

Cette comedie, sans 6tre du meilleur genre, sans avoir non

1. Voir toraeX, p. 359.
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plus la verve et la folie des farces de Moli^re, n'en est pas moins

I'ouvrage d'un homme de beaucoup d'esprit. Le dialogue en se-

rait plus facile et plus vrai s'il n'avait pas trop I'air de courir

apr^s le mot ; mais plusieurs de ces mots sont fins et plaisants.

II y a quelques situations tr^s-bouffonnes. Toute 1'intrigue est

liee avec adresse, et le denoument en est ingenieux. La sc^ne

d'imbroglio ou Basile semble arriver pour deconcerter tons les

projets du comte Almaviva et ou on I'intrigue si bien qu'il ne sait

plus qui Ton veut tromper, est une des plus excellentes scenes

qu'il y ait au theatre, et I'idee en est tout a fait neuve. II y a

des nuances d'honnetete fort delicates dans le role de Rosine,

mais elles ne sont point senties du public, parce qu'elles ne I'ont

pas ete assez de M"® Doligny, qui n'a pas saisi ce role avec 1'ins-

tinct heureux qui la sert si bien dans Zeneide et dans Victorine.

Preville, qui fait le barbier Figaro, repand dans ce role une

gaiete charmante, et Belcour rend avec beaucoup d'intelligence

et de noblesse celui du comte.

— Eloge historique de Michel de Montaigne et Dissertation

sur sa religion, par dom de Vienne, historiographe de la ville

de Bordeaux. L'auteur de cette brochure croit rendre le plus

grand service a I'Eglise et a la religion en prouvant que Montai-

gne etait bon catholique. II est probable que M. 1'historiographe

eut tache de prouver tout le contraire si Montaigne etait encore

au nombre des vivants. A la bonne heure!

— Le Commerce et le Gouvernement considdrh relativement

Vun ii Vautre; ouvrage elementaire, par M. I'abbe de Condillac,

de rAcademic francaise, et membre de la Soci^te royale d'agri-

culture d'Orleans. Un volume in-S" avec cette epigraphe :

Vis consili expers mole ruit sua :

Vim temperatam Dl quoque provehunt

In majus \

Ce livre fait assez de bruit, d'abord pour avoir ete arrete,

Ton ne sait pourquoi, a la Ghambre syndicale, ensuite pour etre

un 6loge tres-metaphysique des syst^mes du jour. Les Fr^res de

la doctrine economique seront, je crois, obliges d'avouer eux-

m6mes qu'il n'y a pas une vue nouvelle dans cet ouvrage, beau-

1. Horace, Ode iv, liv. III.

)
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coup de verites communes, encore plus de notions vagues, in-

completes et fausses. Mais cela ne les empechera pas de le proner

avec enthousiasme, parce que c'est ainsi que I'esprit de parti

loue, parce qu'il est impossible de ne pas approuver sans me-
sure un auteur qui abonde dans notre sens ; enfm parce que la

confrerie doit se feliciter que la lumiere du gouvernement agricole

ait trouve enfm un vengeur plus illustre que les Roubaud, les

Baudeau et toute leur triste cohorte, sans en excepter I'homme

celebre* dont on oublie toujours le nom, mais a qui I'Europedoit

cependant le peu de bonheur dont elle jouit, s'il en faut croire

fr^re Mirabeau et ses disciples.

L'ouvrage de M. I'abbede Gondillac peut 6tre regarde comme
le catechisme de la science ; il a le grand merite d'expliquer avec

une nettete, avec une precision merveilleuse ce que tout le monde

sait, et rien n'est plus seduisant dans une discussion de ce

genre. Les homraes du monde qui ont le moins reflechi sur ces

matieres s'applaudissent interieurement de saisir avec tant de

facilite les principes d'un syst^me qu'ils croyaient si superieur a

la capacite de leursidees. Pour avoir retenu quelques definitions,

quelques connaissances generales et elementaires, pour avoir

appris a prononcer en termes dogmatiqucs ce que le simple bon

sens ne laisse ignorer a personne, ils s'imaginent avoir penetre

tons les secrets de 1'administration, et s'ecrient dans leur ravis-

sement comme M. Jourdain : Oh! la belle chose que de savoir

quelque chose ! II n'en est pas moins sur qu'ils ne savent rien de

plus que ce qu'ils savaient deja.

L'abbe de Gondillac observe que chaque science demande une

langue particuliere, parce que chaque science a des idees qui lui

sent propres. Sous ce rapport, la premiere partie de son ouvrage

pourra parailre la plus utile. II semble ne s'^tre propose dans

cette premiere partie que de determiner toutes les notions qui

constituent la langue economique. Nous nous permettrons seule-

ment de remarquer que, quelque necessaire que soit cette langue

propre a chaque science, ce n'est peut-etre pas le premier objet

dont on doive s'occuper, qu'il est surtout dangereux de I'entre-

prendre avant d'avoir fait toutes les observations que cette re-

cherche exige. C'est pour avoir voulu determiner trop tot la

i . Francois Quesnay ; voir precedemment page 39.
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langue metaphysique que nos peres ont erre si longtemps dans

les subtilites lenebreuses de I'ecole. Les langues sont le der-

nier resultat de nos idees, elles sont pour ainsi dire I'instrument

avec lequel nous combinons tous les rapports que notre esprit

peut apercevoir. Si cet instrument est faux ou defectueux, nos

combinaisons ne le sont pas moins, et la difficulte de rectifier

nos erreurs devient extreme.

Notre philosophe legislateur n'emploie gufere plus de trois ou

quatre cents pages a definir ce que c'estque la valeur des choses,

ce que sont les prix, leur variation, les marches, le commerce,

les salaires, les richesses foncieres et mobilieres, les metaux,

I'argent, le change, le pret a interet, le monopole, le luxe, les

impots, etc., etc. Pour donner une idee de I'exactitude et de la

clarte de ses definitions, il suffira de citer celle d'un marche.

« Ce concours, dit-il, et le lieuou I'onapporte les denrees dont

on se propose de faire I'echange se nomment marche, parce

que les marches s'y proposent et s'y concluent. » Cela est admi-

rable ! Ah ! que n'avons-nous etudie plus tot pour savoir tout

cela!

Apres avoir expose d'une mani^re si lumineuse les premiers

elements de la science economique, M. I'abbe se permet d'em-

ployer une logique un peu moins severe, pour nous apprendre

I'influence que le commerce et le gouvernement doivent avoir

Tun sur I'autre. II se contente de prononcer que le commerce

doit jouir d'une liberte entiere ; il examine ensuite de la maniere

du monde la plus vague l' inconvenient de toutes les lois qui ont

porte atteinte a la liberte du commerce, les douanes, les peages,

les impots sur I'industrie, les compagnies privilegiees et exclu-

sives, les variations dans les monnaies, les emprunts publics, la

police sur I'exportation et I'importation des grains, le luxe d'une

grande capitale, la jalousie des nations, etc. Cette seconde partie

roule presque tout entiere sur une seule idee : le commerce de-

vant jouir d'une liberte absolue, toute loi prohibitive est perni-

cieuse. Rien de plus simple, comme il est aise de le voir, que

cette maniere de raisonner. On commence par mettre en prin-

cipe ce qui est en question, et puis il ne reste plus qu'a rappro-

cher de ce principe toutes les idees qui lui paraissent opposees

pour demontrer qu' elles sont 6videmment fausses. Le nouveau

docteur avoue que, dans les deux parties qui composent actuelle-
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ment son ouvrage, il ne raisonne que surdes suppositions; mais

il nous en promet une troisi^me, oli il considerera le commerce

et le gouvernement d'apres les faits. Si ses observations n'ont

pas plus de justesse et de precision que ses hypotheses, nous

risquons beaucoup de perseverer encore dans notre ignorance.

Attendons ce dernier rayon de lumi^re sileniio et spe.

On ne peut refuser a M. I'abbe de Condillac un esprit trfes-

net et tr^s-methodique, les plus grands talents pour I'analyse de

toutes les notions elementaires ; il y porte meme plus que de

I'exactitude et de la clart6, une sorte d'invention et une invention

quelquefois tresTingenieuse. Le TraiU des Sensations est un

chef-d'oeuvre dans ce genre ; mais il y a loin du talent de sim-

plifier un principe, et de suivre strictement la chaine des conse-

quences qui paraissent en resulter, au talent d'appliquer le prin-

cipe avec justesse, et de calculer, si j'ose m'exprimer ainsi,

toutes les aberrations auxquelles il peut etre sujet dans la pra-

tique. Le premier de ces talents ne suppose qu'un esprit sage,

attentif, et les ressources ordinaires d'une bonne dialectique;

I'autre demande une penetration rare, des lumi^res vastes, une

sagacite tr^s-exercee et la plus grande connaissance du monde

et des hommes.

On dirait que la nature, avare de ses dons, n'accorde pres-

que jamais un genre d'esprit, un genre de talent, sans en refuser

un autre, du moins au meme degre. Les esprits qui discutent le

plus rigoureusement ces idees premieres qui servent de base ci

toutes nos connaissances sont souvent le moins capables de

suivre ces memes idees dans les differentes modifications qu'elles

subissent necessairement, appliquees aux choses m6me dont elles

ne sont que I'image. Comme il est impossible de les determiner

alors avec la meme facilite, avec la meme precision que dans la

simplicite de leurs premiers developpements, leur methode ha-

bituelle devient insufTisante. Obstines a poursuivre, ils se trpm-

pent ou se perdent dans un vague souvent plus funeste que

I'ignorance et I'erreur.

G'est ainsi qu'aprfes avoir divise, subdivise, analyst avec la

plus grande subtilite toutes les idees qui peuvent determiner la

marche que Ton doit suivre dans I'instruction d'un prince, on

conclut, par un effort de genie, qu'il faut lui faire lire d'abord le

Theatre de Regnard etla Bible de Royaumont. G'est ainsi qu'apri?s
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s'^tre donne beaucoup de peine pour ramener toutes les regies

du style au principe de la liaison naturelle des id6es, lorsqa'il s'agit

d'en faire 1' application aux difierentes parties de I'eloquence et

de la poesie, on .retombe dans les observations les plus triviales

ou dans les critiques les plus fausses. G'est enfin par la m^me
raison qu'apres avoir determine avec I'exactitude la plus scrupu-

leuse toutes les expressions du Dictionnaire economique, on se

borne a nous apprendre vaguement ce que Ton trouve sur toutes

les pages barbouillees par les freres de I'ordre : point dc salut

hors de la liberie, et, pour reponse a toutes les objections du

monde, la concurrence.

Si le chemin de la verity etait une grande route bien fre-

quentee, bien battue, la dialectique la plus vulgaire suffirait sans

doute pour nous y conduire; mais, entoures comme nous le

sommes d'erreurs et de prejuges, n'ayant que des vues bornees

et des connaissances incertaines, il faut I'envisager plutot comme
un labyrinthe ou nous devons craindre a chaque instant de per-

dre le seul fil qui puisse nous y guider. 11 est rare d'y pouvoir

suivre longtemps le meme sentier sans en etre plus ou moins

detourne. II est difficile de ne pas se laisser seduire aux plus

specieuses apparences. Souvent il nous arrive de trouver devant

nous des routes qui semblent opposees et qui se reunissent, des

routes qui se ressemblent, et dont I'une nous egare, tandis que

I'autre nous eut conduits au but. G'est la, si nous voulons eviter

I'erreur, que nous avons besoin de rappeler toutes les ressources

de la reflexion et de I'experience. Tant qu'il s'agit de suivre un

meme principe et d'avancer toujours de consequence en conse-

quence, notre esprit est a I'aise; mais c'est lorsque, eloignes da

premier principe, nous rencontrons des verites rivales, ou qui

semblent du moins I'etre, c'est alors que, pour sortir d'embarras,

11 faut plus qu'un esprit sage et une logique commune. II n'ap-

partient qu'au genie de surmonter les dilficultes de ce genre ; et

peut-etre n'est-il aucune science ou Ton en rencontre davantage

que dans la science de I'administration. G'est ce dont M. I'abbe

de Gondillac ne parait pas seulement se douter. Son livre prouve

ce que Ton soupconnait depuis longtemps, que la metaphysique

n'est gu^re propre a gouverner le monde, et qu'il n'est rien de

si aise que de faire un ouvrage a la fois tr6s-abstrait et tr6s-su-

perficiel. Voila tout le fruit que nous avons recueilli d'une lee-
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ture assez penible, parce que le style le plus clair, mais sans in-

t^ret el sans couleur, lorsqu'il ne nous apprend rien, est un style

fort sec et fort ennuyeux.

— Un certain M. de Mirabeau, par son humeur imperieuse

et maussade, desolait toute une petite ville de province, ou il etait

Tun des notables. Ge n'etait point VAmi des homines, car il se

contenta de les ennuyer et les ennuie encore. Mirabeau le pro-

vincial niourut, et sa mort fut une esp^ce de rejouissance pu-

blique. On affubla ses manes de I'epitaphe suivante :

Ci-git Mirabeau le brutal,

Qui jurait bien et payait mal.

Cette platitude parut un trait de genie et courut toute la

ville. La veuve qu'avait laissee le defunt, et qui lui ressemblait,

en fut instruite et fit venir chez elle un avocat soupconne d'etre

I'auteur du sarcasme : « Est-il vrai, monsieur, que vous ayez ose

vous permettre une pareille atrocite? — Helas ! oui, madame,

I'epitaphe est de moi; je vous avouerai de plus que, pour n'y

pas revenir deux fois, j'ai fait la votre en meme temps :

Ci-git Mirabeau le brutal,

Qui jurait bien et payait mal.

Ci-git aussi sa Mirabelle,

^ Qui ne fut ni bonne ni belle. »

— OEuvres compUtes cVAlexis Piron, publiees par M. Ri-

goley de Juvigny, conseiller honoraire au parlement de Metz, de

I'Academie des sciences et belles-lettres de Dijon, etc.; sept

volumes in-8°. Quelque peine que puissent prendre MM. les edi-

teurs, la posterite ne s'accoutumera jamais a associer les noms

de Piron et de Juvigny, le nom d'un homme qui prit si modeste-

ment son parti de n'etre rien, et celui d'un homme qui pretendit

etre tout, et qui, comme Ton voit, y reussit si bien. Toute cette

grande et belle edition pourrait fort bien etre reduite a deux pe-

tits volumes, sans que la gloire de Piron en soufTrit aucune

atteinte ; encore ces deux volumes ne seraient-ils guere composes

que des ouvrages qui sont entre les mains de tout le monde, de

la Mcfromanie, de Gustave, des Fils ingrais, d'une demi-

douzaine d'epigrammes et d'un assez petit nombre de pieces
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fugitives, comme r£pitre <jl nuidcmoisellc CMre^, Danchet aux

Chanips-£lysees, etc.

AVRIL.

Annoncer un ouvrage oii Ton deploie hardiment toute la

force de la raison et toute I'autorite du genie, dire que cet ou-

vrage parait avec le sceau de I'approbation la plus authentique,

quoiqu'il renferme des principes contraires a ceux de I'admi-

nistration actuelle, c'est faire, ce me semble, en meme temps

I'eloge de I'ouvrage et celui du ministre qui pouvait le'suppri-

mer, si son ame eiit ete moins attachee aux interets de la verite

qu'a la vaine gloire de ses opinions particuli^res.

11 est vrai que si le livre de M. Necker Sur la Legislation et

le Commerce des grains est de tous les ecrits publics contre les

economistes celui qui combat le plus vigoureusement leur sys-

teme, c'est aussi le plus sage et le plus modere. La raison en est

simple. M. Necker, fort peu occupe de ces messieurs, quoiqu'il

paraisse connaitre a fond leur logique, leurs calculs et meme leur

pieuse charlatanerie, s'est concentre tout entier dans son objet.

II I'a vu sous toutes les faces, il a pese avec la plus grande im-

partialite les avantages et les inconvenients de tous les projets

adoptes successivement par le ministere. En discutant les ques-

tions qui interessent particulierement la France dans ce moment,

il a su les ramener toutes a ces grandes verites qui sont de tous les

siecles et de tous les pays. Et c'est ainsi qu'un homme superieur

eleve toujours son sujet au niveau de son ame et de ses lumieres.

Ne doit-on pas etre surpris que de tant d'illustres ecrivains,

qui ont paru vouloir embrasser dans leurs ouvrages toutes les

branches de la legislation, il n'y en ait aucun qui ait appro-

fondi le probl^me le plus important de I'economie politique, le

commerce des grains? Montesquieu lui-meme n'en parle qu'en

passant, tandis qu'il ne dedaigne pas d'entrer dans le plus grand

detail sur le commerce de luxe, sur les monnaies et sur les

\. Dont il a deja 6te question tome IX, p. 219.
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changes. II semble qu'on n'ait songe qu'a etablir les droits de

I'autorite, de la richesse et de la puissance. On n'a vu le bonheur

des peuples que sous un seul rapport, sous celui qu'il peut avoir

avec la grandeur des souverains et la sur^te des hommes qui la

partagent plus ou moins par leur credit et par leur opulence.

La classe la plus nombreuse des citoyens, celle qui n'a qu'une

subsistance precaire, puisqu'elle est forcee de I'arracher chaque

jour aux caprices ou aux besoins des riches, cette classe si consi-

derable a la fois et si digne de compassion, a presque toujours et6

oubliee. On ne I'a point appelee a la composition des lois auxquelles

elle est soumise. Elle n'a ni gloire ni recompense a offrir a ceux

qui ont le courage de la defendre ou de la proteger. Que j'ainie h

voir un homme comble des faveurs de la fortune employer les

loisirs qu'elle lui laisse a remplir cette tache auguste! Et qu'il

est doux de joindre a I'admiration qu'inspire un ouvrage de

genie le sentiment pur et delicieux qu'inspire une bonne action!

Les lois sur le commerce des grains, comme le remarque

M. Necker, sont presque les seules qui peuvent assurer ou trou-

bler le repos de la multitude. Vivre aujourd'hui, travailler pour

vivre demain, voila I'unique int6ret qui I'agite et, par conse-

quent, I'unique objet de ses pensees. Ce n'est done que par la

sagesse des lois relatives a cet objet qu'on peut adoucir le sort

du peupFe, I'empecher d'etre malheureux, ou du moins lui faire

supporter sa mis^re. Ge sont ces considerations qui ont dicte

I'ouvrage que nous avons I'honneur de vous annoncer. Get esprit

de bienfaisance et d'humanite lui a donne un caract^re de cha-

leur et d'elevation dont le charme, repandu sur les discussions les

plus abstraites, leur communique un inter6t qui ne tient pas seu-

lement k I'energie et a la profondeur du raisonnement, mais en-

core a la noblesse de 1' expression et au ton sublime et vrai de la

pens6e. Peut-etre n'est-il point de question plus etendue et plus

compliquee que celle du commerce des grains. Jamais cette

question n'a ete plus approfondie que dans I'ouvrage de M. Nec-

ker. Cependant nous croyons pouvoir dire avec la meme con-

fiance que jamais on n'a rien ecrit de plus clair sur cette

matiere : tant il est vrai que la logique la plus profonde est

aussi la plus evidente, parce que dans sa marche ferme et sou-

tenue elle nous conduit, de resultats en resultats, a des principes

que tout esprit droit ne peut meconnaitre.
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Le livre de M. Necker est divise en quatre parties. Dans la

premiere se discute I'exportation des grains; dans la seconde, la

'

liberte interieure; dans la troisi^me, il examine les modifica-

tions les plus connues, applicables au commerce des grains

en general ; dans la quatrieme, il propose enfin son opinion sur

la loi qui obvierait au plus grand nombre d'inconvenients.

— Pour I'amusement du public pendant la cloture des spec-

tacles, il vient de s'elever une guerre assez nouvelle entre la

troupe des Comediens francais et MM. les auteurs. 11 y aurait^ je

I'avoue, plus de dignite k dire « et la republique des lettres »

;

mais est-il probable que la politique eclairee de ce corps illustro

eut voulu remettre ses pleins pouvoirs es mains de MM. Cail-

hava, Palissot et Mercier ? Quoique ces messieurs ne parlent que

de I'interet general, de la perfection, des progres de Tart, ii

n'est pas difficile de s'apercevoir que leur propre gloire les oc-

cupe encore un peu plus que le bien public, et que ce n'est

qu'en leur seul et prive nom qu'ils demandent justice des pre-

varications atroces de I'areopage comique.

L'attaque de M. Gailhava n'est qu'une querelle renouvelee.

Justement irrite de voir le peu d'empressement que les come-

diens ordinaires du roi ont a jouer ses chefs-d'oeuvre, il propose

d'etablir deux theatres dont la rivalite servirait sans doute a ra-

mmer remulation des talents qui existent, et a en faire naitre de

nouveaux. G'est un projet qu'il avait deja annonce, il y a quel-

ques annees, dans son gros livre sur VArt de la comMie. II vient

de le developper avec plus d'etendue dans une brochure parti-

culiere en forme de lettre'. Peut-etre a-t-on cru ce moment ou

Ton fait la guerre a tons les privileges exclusifs plus favorable

qu'un autre au succ^s de ses voeux patriotiques. Ce qu'il y a

d'honnete dans son procede, pour ne pas dire de sublime, c'est

que, bien persuade de la haine k laquelle il allait s'exposer en pu-

bliant cet ouvrage, il a commence par declarer qu'il renoncait k

faire jouer son £goiste^ recu deja depuis plusieurs annees. Ce

devouement genereux vaut bien toute la morale que pouvait

contenir sa pifece. Nous esperons d'ailleurs que M. Barthe, I'au-

teur des Fausses InfidiliUs, nous dedommagera un jour de tout

ce que ce grand sacrifice nous fait perdre. II a fait sur le m^me

1. Ni Qu^rard ni Ic catalogue Soleinne ne mentionnent cette brochure.



S2 CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

sujet une comedie en cinq actes et en vers. Quoique les come-

diens viennent de la recevoir avec transport, nous ne pouvons

guere nous flatter de la voir au theatre que dans deux ou trois

ans, k moins que les projets de M. Cailhava n'aient plus de suc-

c6s que sa modestie m6me n'en ose attendre.

La colore de M. Mercier est Lien plus sombre et bien plus

dramatique que celle de M. Cailhava. Cette ame ai'dente et sen-

sible qui, en vertu des droits sublimes de la chaleur et du genie,

se croit depuis longtemps dispensee de toutes les regies de la

bienseance et du gout, s'est permis, dans un traite sur I'art dra-

matique publie I'annee passee, de faire une violente sortie contre

la barbarie et la puerilite des talents de Racine, de Corneille et

surtout de Moli^re. Apr^s avoir traite si fierement les manes de

ces hommes, que la nation a eu la faiblesse de reverer jusqu'a

present avec une sorte de culte religieux, I'honn^te M. Mercier

s'est imagine qu'il ne devait pas plus d'egards aux pretres du

temple qu'a ]euf« di\inites. II a attaque sans menagement I'indo-

lence de nos acteurs, leurs pretentions ridicules et principale-

ment cette espece d'empire qu'ils afiectent d'exercer sur les plus

grands g6nies du si^cle, tels que MM. d'Arnaud, Mercier et

autres. Quel exc6s de temerite! Ne sait-on pas assez que dans

toutes les religions du monde les pretres ne sont pas aussi en-

durants que leurs idoles, et cela par d'excellentes raisons?

MM. les chefs du senat comique, apr6s avoir mis 1' affaire en

mure deliberation, sont convenus de faire savoir au sieur Mercier

que non seulement ils ne joueraient point une piece de lui

recue il y a quelques ann^es, mais qu'ils etaient meme resolus

de n'en recevoir et de n'en lire aucune desormais, avant qu'il ne

se fut justifie du libelle qu'il avait fait contre eux. Cette declaration

vraiment theologique a paru des plus originales dans la bouche

de ces messieurs. On a trouve qu'il serait assez convenable que

chacun voulut s'en tenir aux ridicules de sa profession, sans em-

pieter sur les droits des autres. M. Mercier a vu la chose sous

le point de vue le plus grave et le plus tragique. 11 a fait un

m^moire, sign6 par trois ou quatre avocats, oil il reclame la

representation de sa pi6ce comme une propriete qu'on lui dis-

pute contre touts justice. II y prouve tr6s-s6rieusement qu'il n'a

point de compte k rendi'e de ses ecrits a MM. les comediens, et

que celui dont 11 est question ne pent former aucun titre contre
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lui, piiisqu'il ne parait pas seulement sous son nom, etc. A peine

ce proces a-t-il ete entame qu'il vient de s'en elever un autre

de la meme nature et dont I'objet n'importe pas moins sans doute

au repos et a la gloire de la France.

M. Palissot de Montenoy, apres avoir employe la moitie de

sa brillante carriere a poursuivre les philosophes, a cru la termi-

ner dignement en attaquant encore les courtisanes'. Ce superbe

emule d'Aristophane ambitionne sans doute la gloire d'avoir ose

combattre les monstres les plus redoutables du xviii" siecle.

Comme ses pieces manquent absolument d'interet, de grace et

de verve comique, il faut bien presumer que son projet a tou-

jours ete de sacrifier toutes les autres parties de I'art a I'impor-

tance du but moral qu'il s'est propose dans tous ses ouwages.

Quelle ingratitude, quel dommage qu'on ait si mal repondu a la

purete de ses intentions, a la noblesse de son zblel Ses satires

contre la philosophie ne lui ont valu que la reputation d'un me-

diant homme et d'un froid ecrivain. La comedie qu'il vient de

faire sur les courtisanes a paru a la fois si indecente et si glaciale

que les comediens n'ont pas voulu hasarder de la produire au

theatre. M. Palissot, muni de la permission de la police, a repre-

sente a ces messieurs qu'il ne leur convenait pas d'etre plus de-

licats que le ministere public. lis ont persiste dans leur refus.

jNouvel abus de la discipline comique, et par consequent le sujet

d'un nouveau Memoire contre la troupe des comediens francais.

Ce memoire ne manque ni d'adresse ni d'esprit ; peut-etre meme
aurait-il mis le plus grand nombre des lecteurs dans les interets

du poete, s'il s'etait moins presse de faire impriraer sa comedie.

On s'est rappele le mot qu'on avait deja dit en pareille occa-

sion : Voiis avez raison, monsieur, mats la piece a tort.

Le sujet de la comedie intitulee les Courtisanes, on I'Ecole des

mceurs, parait emprunte d'un roman de M""* de Beaumont connu

sous le nom des Letlres du marquis de Roselle. G'est un jeune

homme de qualite qui devient passionnement amoureux d'une

fille du monde et se determine a I'epouser. Un de ses amis pre-

tendus, que M. Palissot a trouve bon de revetir de la livree

philosophique, instruit le jeune homme de I'egalite des condi-

tions, et lui apprend a immoler courageusement tous les prejuges

de I'opinion publique au syst^me de son bonheur personnel, la

seule rfegle que doive suivi'e un esprit au-dessus du vulgaire.
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Cependant le jeune homme si bien forra6, sur le point d'execu-

ter son projet, en est detourne tout k coup en decouvrant que la

fille qu'il aime est la scenr d'un fiacre qui devait les mener au

Wauxhall. Gette rencontre, pur effet du hasard, est la seule ma-
chine de la pi6ce et en fait le denoument.

li parait evident que I'auteur a vu son sujet sous le point de

vue le moins utile, puisque, si rien n'est si commun que d'etre

ruine par une courtisane, rien n'est si rare que de vouloir I'e-

pouser. II est encore evident qu'il n'y a aucune verite dans I'en-

semble de I'intrigue, puisque le jeune homme n'a pu concevoir

I'etrange resolution qu'il a prise sans etre eperdument amoureux,

et que, I'etant en effet, surtout avec les principes dont il est

penetre, jamais il n'eut renonce a sa passion en faveur d'une

circonstance aussi vaine que celle qui le fait changer tout a coup.

Le comte d'Olban n'est qu'un sage sensible. Cesse-t-il d'aimer

Nanine en apprenant qu'elle est fille de Philippe Humbert ou

I'objet des voeux de Blaise ^ ?

L' execution n'est pas plus vraisemblable que le plan. Com-

ment le serait-elle sans cette chaleur, seule source de I'illusion,

et dont tous les recits de M. Palissot sont si depourvus? Rosalie,

I'heroine de la pi6ce, n'a pas meme ces dehors interessants qui

peuvent seduire. Son amant a fair de connaitre le monde, et

n'en est pas moins la dupe du manege le plus grossier. II brule

froidement, et ses projets n'en sont pas moins de I'homme le plus

passionne. Dans un discours prononce devant I'assemblee des

comediens, I'auteur s'excuse assez longuement de n'avoir pas

mis plus d' action dans sa comedie; mais, vu la nature de son

sujet, il pense qu'on doit lui en savoir gre. C'est une grande

modestie de sa part. Et qui pent lui reprocher le defaut d'ac-

tion? Comment! n'est-ce pas assez dans le court inteiTalle de

trois actes de faire gagner a Rosalie un brillant de Mondor, de

lui manager un rendez-vous tr^s-clairement caracterise avec I'abbe

Fichet qui en sort meme les yeux fort battus, le tout sans que

la toilette, ni la promenade, ni le projet de mariage en souffrent

le moins du monde ?

En trouvant que M. Palissot a manque le but de son sujet,

que sa comedie est sans interet, sans gaiete et remplie de details

1. Voir sur Nanine, coni6die de Voltaire, t. I, p. 321.
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indecents, nous avouerons aussi qu'elle nous a paru fort bien

ecrite et tres-facilement versifiee. L'indecence m6me n'estpresque

jamais dans les mots, elle n'est que dans les choses. II y a

quelques scenes fort agreables et plusieurs saillies tr^s-plaisantes.

La sc^ne de la conversation
, quoique calquee sur celle du Misan-

thrope, n'en est pas moins heureuse dans un genre fort inferieur

sans doute. Tout le monde en a retenu ce mot trop mechant

pour ne pas reussir. Une de ces demoiselles dit : Alceste a quitte

la petite duchesse. — Et pourquoi? — Pour la jeune Cleone.

IIORTENSE.

Dit-on qu'il gagne au change ?

ROSALIE.

Oui, du c6t<^ des mceurs.

— Jamais M. Diderot n'a vecu plus solitaire que depuis son

retour a Paris. II s'est occupe tout I'hiver de calculs et d'alg^bre.

Ces etudes I'ont conduit dans ses heures de delassement a r^ver

aux moyens de composer une machine qui put servir d'impri-

merie portative. Gette fantaisie ne lui a point reussi; mais comme
il arrive quelquefois, au lieu de trouver le succ^s qu'il cherchait,

il en a decouvert un autre qui ne parait pas moins extraordinaire :

c'est un bureau chiffratoire et dechiffratoire dont les resultats sont

prodigieux. Les void : I'A seul, ou telle autre lettre, ou tel

autre signe de ponctuation, y pent etre exprime de cent vingt-

neuf millions six cent mille facons differentes. Ce bureau mer-

veilleux, qui n'a pas plus de vingt pouces de hauteur sur dix

pouces de largeur, contient cinquante sortes de caract^res, et

chiffre et dechiffre par lignes. Nous avons de la peine a concevoir

de quelle maniere une machine si compliquee pent etre ex^cutee"

facilement; mais M. Diderot est persuade que tout habile meca-

nicien la ferait sans peine d'apr^s les dessins qu'il en a traces,

et que la machine une fois montee avec I'intelligence la plus

commune, une demi-heure suflirait pour apprendre a s'en servir.

Si I'imagination de notre philosophe n'a pas ete plus loin que ses

calculs, cette decouverte ne serait pas moins utile qu'elle n'est

neuve et singuliere*.

1. Ce passage inedit de Meisler est la seule trace dc cette decouverte.
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MAI.

M. le chevalier de Chastellux, dont le nom seul annonce assez

I'illustre naissance, s'est distingue de bonne heure au service.

Dans ce qu'il nous plait d'appeler le monde, il n'a 6te connu

longtemps que par un esprit de society tr6s-aimable, par une

facilite merveilleuse a faire des pointes et par un attacheinent

d'une perseverance admirable pour M'"'" de Gramayel. Quoique

celte pei-sev^rance ait dure fort longtemps, le public, quelquefois

plus exigeant qu'on ne I'iraaginerait en pareil cas, a trouve mau-

vais qu'elle eut un terme. M. de Chastellux, ne pour les succ6s les

plus brillants et les plus faciles, serable, depuis quelques annees,

les avoir negliges tous pour s'illustrer dans la carri^re des lettres.

II s'est devoue a 1'etude avec une passion extreme, et nous en

avons deja vu eclore plusieurs productions qui supposent toutes

beaucoup d' esprit et une grande variete de connaissances. Ses

premiers essais ont ete, comme de raison, des eloges, et celui

du baron de Closen lui a fait plus d'honneur que celui de M. Hel-

vetius. 11 a des idees fort ingenieuses dans son Traiti sur Vunion

de la Poisie et de la Musique. Le plus considerable de ses ou-

vrages est le livre de la FiliciU piiblique. II a fait encore trois

petites comedies : les Portugais, Agathe et les Pretentions, et

une tragedie : Juliette et Roml'O-, mais toutes ces pieces n'ont

paru que sur des theatres de societe et n'ont jamais ete imprim^es.

Quelque estimables que soient les titres litteraires du cheva-

lier de Chastellux, il peut paraitre problematique s'il est entre a

I'Academie francaise comme horame de lettres ou comme homme
de qualite, ou parce qu'il est en meme temps I'un et I'autre.

Sans decider une si grande question, nous nous bornerons a

rendre compte de son discoui'S de reception, qu'il vint prononcer

k I'Academie le jeudi 27 avril.

Ce discours ressemble peut-^tre plus a une dissertation qu'a

un discours academique. Mais serait-ce un tort aux yeux d'un

siecle aussi penseur que le notre ? L'auteur y parcourt les diffe-

rentes revolutions qu'eprouva le gout chez les Grecs, chez les

Remains, et depuis la renaissance des lettres en Itahe, en France

el en Angleterre. Comme le but de son livre sur la felicite pu-
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blique est de prouver que Ton ne fut jamais plus heureux que

nous ne le somnies aujourd'hui, les recherches sur le gout ne

tendent aussi qu'a nous persuader que notre gout est tr^s-supe-

rieur k celui des anciens, et que nous sommes surtout bien plus

surs qu'ils ne pouvaient I'etre de le conserver eteraellement dans

toute sa purete. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il me semble

que la plupart des ecrivains qui ont pris la peine d'assurer le

genre humain de son merite et de son bonheur en ont ete presque

aussi mal recus que ce pauvre maitre Robert, qui vient faire la

paix entre Sganarelle et sa femme. On consent d'etre gronde,

d'etre battu pour avoir le plaisir de quereller et de se plaindre

k son aise.

Tout le bien que dit M. de Ghastellux des progres miraculeux

de notre age n'a pas empeche qu'on n'ait trouve son syst^me

plein de paradoxes et d'heresies. En effet, quoiqu'il ne manque

ni de recherches savantes, ni d'apercus heureux, ni de combi-

naisons adroites, ni de pensees spirituelles, son discours comme
son livre ne prouve rien ou n'offre du moins aucun resultat par-

faitement juste. II semble que I'auteur n'ait vu I'enchainement

des choses que par leurs rapports les plus subtils, les plus delies,

les plus ingenieux et souvent les plus arbitrau-es et les plus su-

perficiels. Cette mani^re de voir pent seule expliquer le melange

d'erreur et de verity, de profondeur et de legeri'te qui caracterise

tons ses ouvrages. Son esprit considere bien les objets sous plu-

sieurs faces, mais il n'en voit pas I'ensemble et ne les observe pas

meme sous un point de vue determine^, de sorte que ses opinions

toujours vaillantes presentent alternativement un jour faux et un

jour vi*ai. Gitons-en un exemple :

On nous a represente souvent les Grecs comme les meilleurs

modeles a suivre dans tout ce qui tient k Tart et au gout. M. de

Ghastellux voudrait bien nous faire voir le contraire, et les moyens

qu'il emploie a nous desabuser ne sont assurement pas d'une lo-

gique commune. G'est parce qu'il faut avouer que les Grecs

furent de tons les peuples le plus favorise de la nature, c'est

parce que leur langue harmonieuse et savante salt peindre les

objets avec I'exactitude des formes et la richesse des draperies,

c'est parce que cet instrument si heureusement invente dut ser-

vir beaucoup a hater leurs progres, etc., en un mot, c'est parce

que I'abondance nuit a la richesse, que la Gr6ce, semblable a une



68 CORRESPONDANCE LlTTJgRAIRE.

tei're trop fertile, promettait beaucoup et ne donnait pas assez.

II fallut que la main severe de I'agriculteur romain vint porter sa

faux dans ces champs trop hatifs. Alors le gout sollicite, invo-

que de part et d'autre, commen^a a eriger son tribunal et a eta-

blir son empire. Des ce moment le gout national dut plier sous un

gout plus abstrait et plus general. Plus on eut d'objets de com-

paraison, plus le choix devint a la fois necessaire et delicat, etc.

11 est dilTicile de raisonner avec plus d' esprit, mais il est diffi-

cile aussi de rassembler plus d' assertions evidemment fausses ou

contradictoires. Si le gout est un sens de I'ame qui tient k une

intelligence vive et prompte et qui previent presque toujours les

calculs de la reflexion, comment peut-on nier que le peuple le

plus favorise de la nature ne soit aussi le peuple qu'elle doua du

gout le plus pur ^t le plus exquis ? Ge n'est pas une vaine pre-

vention qui etablit a cet egard la superiorile des Grecs sur toutes

les autres nations. Gette superiorite parait demontree non-seule-

ment, comme I'avoue M. de Ghastellux, par I'harmonie et la per-

fection de leur langue, mais encore par les chefs-d'oeuvre qu'ils

nous ont laisses dans toutes les parties de la litterature et des

arts. Les ouvrages de leurs poetes, de leurs sculpteurs, de leurs

philosophes prouvent qu'ils avaient sous les yeux tous les tresors

de la nature la plus riche et la plus belle, et que, dans aucun

siecle et dans aucun pays, on ne concut jamais une idee plus par-

faite de ce beau ideal qui sera toujours regarde par les hommes
de genie comme le premier principe de tous les arts.

La Gr^ce fut la patrie du gout parce qu'elle fut celle du g6nie

et de la beaute. Soit que Ton attribue de si rares avantages au

climat du pays, a la nature du gouvernement, a 1' esprit des

moeurs, au caractfere dominant de I'education publique ou bien

k quelques jeux fortunes du hasard, il n'en sera pas moins vrai

que ces avantages ont existe. L'lliade d'Homfere, les theatres

d'Euripide et de Sophocle, les poesies de Pindare et d'Anacr^on,

VApollon du BehMdre etles belles statues de Niobe ont servi de

modules a toutes les nations ; et laquelle osera se vanter d'avoir su

les surpasser ou seulement les atteindre? S'il est vrai que le gout

ne se perfectionne qu'a force de comparaisons, comment I'abon-

dance ou se trouvait la Gr^ce aurait-elle pu nuire a sa richesse ?

ou pluiot que veut dire cette ridicule antith^se, quand on salt

que rien ne distingue davautage la maniere grecque dans tous
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les arts quel'elegante simplicite des idees, des expressions et des

formes? Si le gout des Grecs eut ete si national, aurait-il encore

a nos yeux cette simplicite si precieuse? Les beautes que les mo-

demes ont puisees chez eux auraient-elles pu reussir aussi g6ne-

ralement chez toutes les nations ou le genie a su les reproduire ?

De tousles poemes epiques dont se glorific aujourd'hui I'Europe,

celui qui reunit le plus de suffrages, n'est-ce pas encore celui qui

ressemble le plus kHomfere, le Tasse? De tons nos theatres, celui

ou nous trouvons le plus de perfection, n'est-ce pas encore celui

qui a imite le plus scrupulousement les Grecs, Racine? L'elo-

quence de Fenelon, de Rousseau, ne doit-elle pas son plus grand

lustre a I'enthousiasme avec lequel I'un et I'autre ont etudie ces

maitres si sublimes en tout genre ?

M. le chevalier de Chastellux montre a merveille que les cir-

constances qui contribu^rent le plus a la decadence des lettres

chez les Grecs et chez les Romains n'existent plus aujourd'hui

;

mais assurera-t-il a nos neveux qu'elles n'existeront pas dans

les si6cles a venir? Leurpromettra-t-ilqu'ils seront eternellement

a I'abri des ravages du despotisme, de 1' irruption de quelques

nouveaux barbares, des influences funestes de ce fanatisme reli-

gieux qui couvrit si longtemps la moitie de notre hemisphere

des plus epaisses tenfebres? Enfin, garantira-t-il a jamais la pos-

terite de la rencontre de quelque comete malfaisante? Mais sans

prevoir de si loin les calamites qui pourraient obscurcir un jour

la gloire de nos lumieres et de nos academies, est-il bien sur

que le gout, par sa nature meme, ne soit pas expose a des revo-

lutions independantes des circonstances ? Sans doute que, consi-

dere comme une faculte abstraite, il ne porte en lui-meme aucun

principe destructeur; mais en est-il moins vrai que le gout d'un

peuple se developpe, s'accroit, degen^re et deperit aussi bien

que la force et la puissance meme de ce peuple ? L'experience

ne nous a-t-elle pas encore appris que, sans attendre aucune

catastrophe etrangfere a son empire, le gout n'est jamais parvenu

a un certain degre de perfection qu'insensiblement il n'en soit

dechu ? II est de la nature de I'homme de vouloir toujours aller

en avant, et le gout a trace une ligne difficile a saisir, plus dif-

ficile encore a marquer, que Ton ne passe point sans risquer de

s'egarer.

J'en suis bien fache pour notre si^cle ; mais ce qui me parait
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plus evident que tous les arguments de M. le chevalier de Chas-

tellux, c'est que nos tragedies nouvelles sont tr^s-inferieures k

celles de Racine ; c'est que les plus jolies comedies de M. Dorat

sont fort loin de celles de Moli6re ; c'est que toutes nos fables du

jour ne valent pas les Deux Pigeons de La Fontaine, et qu'il n'y

a gu^re que nos discours academiques, dont malheureusement

on SB soucie assez pen, qui soient plus profonds et plus int^res-

sants que ceux du si^cle passe.

Si quelque chose cependant pent nous rassurer contre les pro-

gr^s de la barbarie, c'est que le gout de I'etude et des connais-

sances est infiniment plus etendu qu'il ne 1'a jamais 6te; c'est

que le Nord et le Midi s'eclairent reciproquement par leurs

lumiferes et par leur experience; c'est qu'il y a une liaison plus

suivie entre les differents peuples de 1' Europe, et que les pre-

juges qui elevaient de si puissantes barrieres entre les nations,

m^me les plus voisines, perdent tous les jours de leur force ; c'est

qu'enfin Ton fait de fort jolis vers francais au bord de la Neva,

et qu'a Paris on etudie avec la plus vive admiration les lois que

la Minerve du Nord dicte aux peuples occupes a benir ses vic-

toires et son triomphe.

On peut critiquer avec quelque interet le discours de M. de

Chastellux, mais il est malheureux d'avoir a parler de la reponse

qui lui fut faite par M. de BufTon. Jamais rien de plus insipide

ne sortit de la bouche d'un grand homme. G'est une critique

froide et pesante du commerce d'eloges qui s'est etabli depuis

quelque temps dans la republique des lettres ; usage qui meri-

tait bien sans doute d'etre tourne en ridicule, mais qui deman-

dait une touche plus piquante et plus leg^re. II ne fallait pas sur«-

tout le justifier soi-meme par un fatras de louanges plates et mi-

nutieuses ; il fallait encore moins envelopper tout cela d'un style

charge de metaphores et de comparaisons fades et triviales. Une
femme qui paraitrait tout a coup dans la societe, mise comnie on

I'etait il y a deux cents ans, ne paraitrait gu^re plus etrange que le

ton de ce triste discours; il commence par ces deux mauvais vers :

On ne peut qu'accueillir avec empressement

Quelqu'un qui se pr6sente avec autant de grdce.

Cette seance acad^mique fut terminee par la lecture que nous

fit M. d'Alembert de son £loge de La Motte-Houdard. Ge nouvel
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£loge n'est pas indigne de ses aines. L'auteur y retrace avec

beaucoup de finesse et de nettete la poetique des differents

genres ou s'exer^a I'ingenieux ecrivain qu'il loue. En appreciant

ses succ^s divers, il fait observer tr6s-adroitement les limites qui

separeront toujours l'empire du genie et des talents de celui de

I'esprit. II compare ensuite le caract^re d'esprit de La Motte

avec celui de Fontenelle, et ce parall^le est rempli de details

agreables; mais il eutete, ceme semble, plus interessant encore,

si Ton y avait developpe avec plus de soin I'influence singuli^re

que ces deux hommes eurent longtemps sur le genie et sur le

gout de notre siecle. II n'y a pas moins de petits contes, d'anec-

dotes et de mots dans ce nouvel I^loge que dans tous ceux que

nous connaissons deja de M. d'Alembert. Qu'il nous soit peraiis

d'en citer un seul trait : La Motte qui, comme on sait, eut le mal-

heur de perdre ses yeux de bonne heure, se trouvant un jour

dans la foule, marcha par accident sur le pied d'un homme qui

etait derri^re lui et en recut un bon soufflet. Sans s'emouvoir,

le philosophe se tourna vers I'inconnu et lui dit avec la plus

grande douceur : Monsieur, vous allez Ctre Men fdcM, car je

mis aveugle.

La vie de M. de Chateaubrun, a qui M. de Ghastellux vient

de succeder, offre peu d'evenements interessants. Elle fut fort

retiree, modeste et simple comme son talent. II eut cependant

fort jeune un succfes assez brillant. Sa premiere tragedie, Maho-
met II, est de 1714. Employe dans la suite h I'education de M. le

due d'Orleans, il eut le courage de renoncer longtemps a la gloire

qu'il pouvait esperer du theatre. II est vrai qu'il y fut oblige par

respect pour le p6re de son pupille, dont la devotion severe et

scrupuleuse ne pensait pas qu'on put marcher sur les traces de

Comeille et de Racine sans risquer son salut. Ce ne fut qu'aprfes

la mort de ce prince, c'est-a-dire pr6s d'un demi-si6cle apres son

premier ouvrage, qu'il osa reparaitre sur la scfene. Ses Troyennes

furent joules en 175/i, et son PhiloctHe I'annee suivante^ Ces

deux pieces, qui se distinguent surtout par une imitation servile

des Grecs, k I'amour pres, qu'il eut la faiblesse de meler aux

sujets qui en etaient le moins susceptibles, durent leur plus

grand succes au talent sublime de M"" Clairon. Depuis la chute

1. Voir tome II, p. 329 et 502.
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d'Asiyanax, qui suivit de fort pres le succes des deux autres,

M. de Chateaubrun s'est repose de ses travaux dans le sein pai-

sible de I'amitie. Plus philosophe que poete, il supporta sans

orgueil et sans envie ses succes comme aes revers. II essuya avec

la m6me tranquillite d'esprit la perte de la meilleure partie de

sa fortune et ne chercha jamais a la reparer. II vient de mourir,

kge de quatre-vingt-treize ans. Plusieurs libraires avaient soUicite

la permission de publier le recueil de ses cEUvres; il n'a jamais

voulu y consentir. Les Troynines sont le seul de ses ouvrages

qu'il ait permis de reimprimer.

— Quoique les alarmes con^ues dans plusieurs provinces au

sujet des grains, et portees jusque dans le sein meme de la capi-

tale par une troupe de malheureux et de brigands, aient ete

promptement apaisees, on n'a pas cru devoir permettre dans ces

circonstances la representation des deux pieces que Ton se dispo-

sait a nous donner ce raois-ci, Maillard, ou Paris sauv^, a la

Gomedie-Francaise, et la Reduction de Paris a la Gomedie-Ita-

lienne. Nous n'avons done point vu d'autres nouveautes sur ces

deux theatres depuis I'ouverture des spectacles que les debuts

du sieur Larive et de la demoiselle Lavoye, du sieur Goralli et de

la demoiselle Yilleneuve.

Le sieur Larive avait deja paru a la Gomedie-Francaise il y a

quelques annees, mais les tracasseries qui lui furent suscitees

alors I'engag^rent a nous quitter pour aller a Bruxelles et a

Lyon ^ On s'est vu force de le rappeler. La tragedie avait besoin

depuis longtemps d'un acteur qui put doubler notre sublime

LeKain d'une mani^re supportable, et le jeune Larive donne au

moins plus d'esperances que tous ceux qu'on a vu se presenter

jusqu'a present dans cette lice perilleuse. II a surtout I'avantage

de ne pas etre une mauvaise copie de I'original admirable dont

il parait si dilTicile d'approcher et qu'il serait sans doute malheu-

reux de n'imiter que mediocrement.

Tout prodigieux qu'est le talent de notre Roscius francais, on

ne saurait se dissimuler qu'il a des defauts que la superiorite de

son genie peut seule nous faire oublier, et qui, servant un jour

d'exemples a ses successeurs moins consommes que lui dans la

science du theatre, pourraient nuire aux progres memes de I'art.

-1. Voir tome IX, p. 235.
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Rien n'egala peut-6tre jamais la verite, la profondeur avec la-

quelle il saisit 1'ensemble d'mi role, sa couleur dominante et ses

nuances les plus delicates. On ne concoit rien au dela de 1' explo-

sion terrible de sa sensibilite dans tous les grands mouvements

de I'enthousiasme et de la passion. 11 est impossible, avec la

figure du monde la moins avantageuse, de dessiner toutes ses

attitudes d'une manifere plus heroique, plus fi^re, plus theatrale.

Mais il faut avouer aussi qu'excepte les moments de fureur et

d'abandon ou il s'eleve si fort au-dessus de lui-meme, son jeu

pourrait avoir plus de souplesse et plus de naturel. II faut

avouer que le plus souvent sa declamation est une esp^ce de

chant, k la verite superieurement bien note, qui prete une har-

monic factice aux plus mauvais vers, qui fait applaudir ceux de

MM. Lemierre et de Belloy presque a I'egal de ceux de Racine et

de Voltaire, mais qui diminue aussi tr^s-surement la verite et par

consequent I'illusion de la scene. Les difficultes que ce grand acteur

a eues a surmonter pour donner a sa figure et a son maintien

la grace et la noblesse que la nature lui avait refusees, le travail

qu'il a ete oblige de faire pour moderer sa voix, la rendre plus

douce et plus flexible, la necessite ou il a ete de menager ses

forces dans les scenes de detail pour sufTire k la violence des

impressions qu'il eprouvait lui-meme et qu'il faisait si bien par-

tager aux autres dans les scenes de mouvement et de passion,

toutes ces causes reunies jettent souvent dans son debit une len-

teur affectee et penible. On voit, par ce detail deja trop long

peut-etre, combien il est aise d'imiter les defauts de ce grand

acteur et combien il est difficile d'atteindre a ses perfections,

ses defauts tenant a une sorte de regie et de methode toujours

faciles a retenir, et ses perfections aux facultes les plus rares, au

talent le plus extraordinaire.

Le jeune Larive ne lui,ressemble en rien. II a recu de la na-

ture tout ce que l' autre n'a pu se donner qua force d'industrie

et de peine. Avec des traits pleins de noblesse et fortement pro-

nonces, une taille elegante et reguliere,un maintien naturelle-

ment facile et gracieux, il a I'organe aussi doux que sonore,

quoique encore unpeu voile, la prononciation pure et distincte et

tout le merite que donnent les graces et la jeunesse. L' expression

desa figure, qui n'a pas beaucoup de mobilite, le caractfere simple

et modere de son jeu annoncent plus de sens que d'esprit, plus
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de gout que de sensibilite. Sans faire ressortir vivement ce qui

caracterise les diflerentes passions du personnage qu'il repre-

sente, on pent dire qu'il en est peu qui lui echappent et qu'il

en est plusieurs qu'il rend d'une mani^re tr^s-naturelle et trfes-

heureuse. Sans avoir beaucoup de penetration dans 1' esprit ni

beaucoup de chaleur dans I'ame, il a cet instinct qui devine et

qui saisit facilement ce qui pent interesser ou ce qui peut plaire

;

il a de plus cette grace simple et noble qui exprime sans effort

tout ce que son gout lui fait apercevoir : et ces dons naturels

sont d'un plus grand usage peut-etre dans I'art de la declama-

tion que les connaissances les plus approfondies, 1' esprit et la

sensibilite m^me qui, quoique tr^s-vive et tr^s-profonde, n'a

souvent qu'une expression exageree ou monotone. Le plus grand

merite de notre jeune acteur est de parler dans la tragedie et de

parler sans enflure et sans familiarite. II doit vraisemblablement

cet avantage en grande partie a 1' habitude oii il a ete de jouer

en province les premiers emplois de la tragedie et de la co-

medie. II a debute dans les deux genres avec beaucoup de succ6s,

et les roles oii il parait avoir reuni le plus de suffrages sont pour

la tragedie celui d'OEdipe, et pour la comedie celui de Glitandre

dans les Femmes savantes. On lui trouve des rapports avec Du-

fresne. II serait assez singulier que LeKain se trouvat remplace

un jour par un acteur du meme genre que celui auquel il a

succede. MM. les gentilshommes de la Ghambre viennent de le

faire recevoir a demi-part.

La demoiselle Lavoye est destinee, dit-on, pour la troupe qui

doit suivre Madame Clotilde a la cour de Turin *. Elle a debute

dans les r61es d'Hypermnestre, d'Amenaide et de Zaire. On lui a

reconnu assez d'intelligence, une sensibilite vive et douce. Mais

est-ce assez pour racheter les defauts d'une figure ignoble et

mesquine, d'une voix faible et rendue plus desagreable encore

par une prononciation penible et vicieuse ?

Le sieur Coralli nous arrive de Bergame pour doubler Carlin

dans I'emploi aussi difficile qu'important d'Arlequin. On salt assez

que toutes les qualites et toutes les circonstances requises pour

foraier un philosophe, un pape, sont beaucoup moins rares que

1. M"« Lavoye, petite-fllle du com6dien do ce nom, d6buta Ic 11 fevrier dans
Iphigenie, le 15 dans Hypermnestre, et ensuite dans Ic r6Ie d'Alzire. {Spectacles

de Paris, ann6e 1776, p. 226.)
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celles qui peuvent produire un bon Arlequin. II n'est point de

role dans la societe qui soit plus de convention et ou il soit

moins aise d'attraper justement le gout du public. La difficult^

d'eclairer le monde avec de grands principes ou de le gouverner

avec de vieux prejuges peut-elle se comparer k celle de le faire

rire en ne disant que des balourdises? Aussi ne nous permet-

trons-nous point de juger leg^reraent les talents du sieur Go-

ralli. Nous lui croyons assez I'esprit de son metier, mais jus-

qu'a present nous ne lui avons vu ni cette adresse de singe ni

cette grace de chat qui nous enchantent dans Carlin. Comme il

ne sait encore qu'imparfaitement la langue, il a le tort de la

parler trop bien. II faut la savoir beaucoup mieux pour I'estro-

pier avec autant d' esprit ou du moins avec autant de grace que

son ancien. Sa' voix trop forte, et trop faible, n'a rien de cet en-

fantillage, de cette naivete precieuse qui sied si bien a la folie

de ses roles. Peut-etre a force d'exercice parviendra-t-il a la

manier et a la rendre plus souple et plus legere. Nous le rever-

rons dans quelques raois, mais il nous est impossible de le

quitter sans rappeler ici un trait qui fait trop d'honneur a notre

si6cle pour etre oublie.

Dans le prologue, ou notre debutant fut presente solennelle-

ment au public (la presentation d'un Arlequin merite bien d'etre

faite avec solennite), on fit entrer je ne sais plus comment I'eloge

du sieur Carlin. Rien de plus simple sans doute. Mais peut-etre

imaginera-t-on qu'il fut loue sur la finesse, sur les graces ou sur

la gaiete de son jeu; point du tout. Sans la vertu, faut-il compter

le talent pour quelque chose? On n'en park qu'en passant, mais

on s'etendit magnifiquement sur son humanite, sur sa bienfai-

sance; et voila comme il faut louer un Arlequin. Apr6s cela,

verrons-nous encore des gens assez profanes pour refuser a ce

sifecle la gloire d'etre le si^cle de la sagesse et des moeurs ?

Nous sommes bien faches de n'avoir rien a dire de 1'huma-
nite et de la bienfaisance de M"' Villeneuve ; mais nous ne devons

pas oublier en attendant d'annoncer son debut a la Com^die-

Italienne comme une acquisition tres-heureuse pour ce theatre.

EUe a joue dans I'Ami de la maison le role d'Agathe, et dans le

Tableau parlant celui de Colombine. Sa figure, sans ^tre tr6s-

jolie, est aimable etfine, sa voix juste et brillante, et son jeu qui

manque encore un peu de grace et d'habitude annonce dej^ de
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rinlelligence et de la vivacite. Elle est d'ailleurs bonne musi-

cienne, et Ton esp^re beaucoup qu'ellc pourra nous dedommager

quelque jour de la perte de M'"* Laruette, dont nous avons ele

prives depuis longtemps et que nous sorames menaces de perdre

tout a fait I'annee prochaine.

— L'Academie royale de musique nous a donne le 2 de ce

mois la premiere representation de Ccphale et Procris, paroles

de M. Marmontel, musique de M. Gretry. Nous avons eu I'hon-

neur de vous parler de cet opera, lorsqu'il fut represente il y a

deux ans a la cour*. Malgre les corrections que le poete et le

musicien ont pretendu y faire, I'ouvrage n'a pas mieux reussi a

Paris qu'a Versailles. Le poeme a paru depourvu de convenance

et d'interet, la musique froide et faible, les idees agr^ables re-

pandues dans quelques airs hors de leur cadre. On a trouve

surtout le recitatif d'un ennui et d'une insipidite assommants; et

le public encore tout preoccupe des beautes d'IphigMie et d'Or-

pMe a renvoye fort durement le malheureux Gretry aux treteaux

de rOpera-Comique. Ce qu'il y a de certain, c'est que les choses

memos qui auraient fait le plus grand plaisir a la Comedie-Ita-

lienne, celles qui appartiennent le plus particulierement au genie

de Gretry, n'ont fait aucun effet sur ce theatre, soit qu'elles aient

ete mal executees, soit qu'elles fussent trop etrang^res au genre

sublime de I'opera francais. A la bonne heure!

— 11 n'est peut-etre point de preuve plus sensible ni plus inte-

ressante du progr^s des lumi^res et de la raison que le zele cha-

ritable avec lequel un des chefs les plus distingues de notre %lise

ose employer I'autorite de son ministere a detruire des usages

nuisibles a la societe, quoique consacres en quelque sorte par les

prejuges de 1'habitude et de la superstition. C'est un eloge que

nous devons a M. de Lom^nie de Brienne, archeveque de Toulouse.

Gonnu d^ja par plusieurs mandements pleins de sagesse, d'elo-

quence et de moderation, plus digne encore de I'etre par les

services qu'il a rendus au clerge de France dans les parties les

plus essentielles de son administration, cet illustre prelat vient

de publier encore une nouvelle Ordonnance concernant les sepul-

tures. II y defend, sous quelque pretexte que ce puisse 6tre,

toute esp6ce d'enterrement dans les eglises de son diocese.

1. Voir tome X, p. 335.
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Quant aux sepultures qui sont fondees sur des litres anciens ou

legitimes (on ne saurait entreprendre une reforme utile avec

succfes sans la subordonner aux circonstances), il present les

precautions les plus sages pour le lieu ou elles seront transpor-

tees ; ses instructions relativement aux cimetieres ou le commun
des fiddles doit 6tre enseveli ne sont pas moins detaillees, et ren-

ferment les vues les plus justes et les plus dignes d'une piete

eclairee et bienfaisante. Nous ne citerons que quelques articles

de cette excellente ordonnance.

Ceux qui ont actuellement le droit d'etre enterres dans les

eglises, et qui voudront encore en jouir, seront tenus de faire con-

struire dans les seuls cloitres et dans les seules chapelles ou les-

dites sepultures seront desormais permises des caveaux voutes

et paves de grandes pierres tant au fond qu'au-dessus. Lesdits

caveaux auront environ soixante-douze pieds carres dans oeuvre *

,

et la sepulture ne pourra etre faite qu'a six pieds en terre et

au-dessous du pave interieur des caveaux, etc.

On enjoint tres-expressement aux cures, chanoines, etc., de

procurer en ce qui depend d'eux le retablissement des paves

dans toutes les eglises ou ils se trouvent deteriores et de veiller

ensuite a leur entretien, etc.

On exige que les nouveaux cimetieres soient eloignes de toute

habitation, et autant que possible sur des lieux eleves et du cote

du nord, afm que le vent du sud, plus dangereux lorsqu'il est

charge d'exhalaisons fetides, ne puisse en apporter aucune vers

les demeures des habitants.

Quoi qu'en pense M. de Pompignan, des reglements si pleins

d'humanite sont beaucoup plus orthodoxes et surtout beaucoup

plus Chretiens que toutes les phrases precieuses et tous les jolis

anath^mes dont il ennuie ses ouailles pour les garantir de la

mauvaise doctrine de Voltaire, de Jean-Jacques et de Newton

,

qui n'ont surement pas seduit beaucoup de fideles dans les mon-

tagnes du Dauphine.

— G'est une assez bonne plaisanterie sur les drames que la

petite brochure intitulee Monsieur Cassandrc, ou les Effets de

Vamour et du vert-de-gris, drame en deux actes et en vers, didU

d, madame la marquise de ***, par M. Doucet, de plusieurs acade-

\. Dans le corps du batiment. (Lutre.)
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mies. Ce M. Doucet, de plusieurs academies, est un jeune homme
qui a deja deux pieces revues , I'une a la Comedie-Fran^aise et

I'autre k la Comedie-Ilalienne. Quelque soigneusement qu'il ait

voulu garder I'anonyme, on sait que son veritable nom est M. Si-

mon, niais nous n'en avons rien appris de plus^

M. Cassandre est un marchand mercier amoureux de Jacque-

line, sa servante, mariee secretement avec son fils Leandre. II

se desespere d6s la premiere scene, il empoisonne son propre

fils avec un cornet de vert-de-gris ; et c'est le sujet du premier

acte. 11 est en prison dans le second. II s'empoisonne lui-m^me

avec le meme cornet, et ce qui reste de ce fatal poison sert

encore a faire mourir le gedlier ; Jacqueline se tue d'un coup de

couteau et M'"® Cassandre meurt etoulT^e, etc. Cette facetie est

un centon de vers emprunles de nos auteurs modernes, et I'ou-

vrage qui lui a fourni le plus est le MMnval de M. d'Arnaud. On

couQoit aisement quel peut etre I'esprit d'une pareille folie. Cela

ressemble au Roud vertueux-, mais I'idee en est plus extra-

vagance et mieux developpec. II y a surtout un persiflage fort gai

dans I'avertissement et dans le discours preliminaire qui se

trouvent, comme il est de coutume, a la tete du drame. L'auteur

parait avoir pris pour modele la preface d'Adelaide de Hongric

dans la manifere dont il expose lui-meme le merite de sa piece.

« Je ne sais, dit-il apr^s beaucoup d'autres eloges, ce qu'on pen-

sera de la mani^re dont je fais mourir M'"* Cassandre. Elle

meurt etouflee, genre de raort qui m'appartient et dont je n'ai

vu d'exemple nuUe part. Jusqu'a present, on ne connaissait que

le fer et le poison. Si ce nouveau genre a le bonheur de reussir,

j'en ai quinze autres tout a fait inconnus et que j'emploierai dans

mes autres drames. Je pense qu'ils y feront quelque elTet. »

On en est deja k la seconde edition de cette brochure, et cette

seconde edition est enrichie de gravures aussi sombres que le

texte *. Quelque vraie que soit la critique de M. Doucet, et fut-

elle beaucoup plus plaisante, il n'y a pas lieu de craindre qu'elle

fasse tomber les drames, tant que des hommes de genie comme
MM. Sedaine et Diderot daigneront travailler dans ce genre. II

1. Attribud par Qu6rard a Coqueley de Chaussepierre, Monsieur Cassandre est

donn6 par M. Paul Lacroix {Catalogue Soleinne, t. Ill, p. 248) a Donat, Chauveau

et Simon. Ces trois auteurs ne sont pas mentionnds dans la France litteratre.

2. Les deux figures qui ornent cette edition sont anouymes.
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ne serait pas plus difficile sans doute de parodier la meilleure

tragedie que le meilleur drame; mais le ridicule ne porte jamais

que sur I'exageration, sur rafiectation d'une mani^re quel-

conque, sur les vains efforts de la mediocrite, ou sur les preten-

tions plus risibles encore de la sottise.

— Lettre k M. d'Alembert avec cette epigraphe : ISos beaux

esprits ont beau se Ir^mousser, lis n'effaceront jamais le bon-

homme. (Moliere.)

L'auteur de cette feuille nous apprend qu'il est incessamment

octogenaire et qu'il n'a pas ete content des Eloges de La Fon-

taine, qui ont concouru pour le prix de Tacademie de Marseille,

il propose un nouveau prix sur lememe sujet pour I'annee 1776,

dont il prie MM. les Quarante de vouloir bien etre les juges. Les

conditions qu'il exige du panegyrique qui doit etre couronne sont

que Ton ne dise point : premierement que La Fontaine n'a rien

invente; que Ton ne reponde a aucun poete, de quelque rang

qu'il soit, assez jaloux pour lui refuser le titre de poete; qu'enfm

Ton apporte en exemple sur-le-champ La Fontaine lui-meme, et

qu'on ne le loue que par lui, sans ambition de pensees et d' es-

prit, etc. II y a, dit-on, six cents livres consignees pour ce prix

chez M® Momet, notaire rue Montmartre. L'Academie n'a point

repondu a ce pamphlet, et il y a grande apparence que les six

cents livres resteront a I'anonyme. Ce ne sera pas du moins a

M. de Voltaire qu'on les enverra pour la petite diatribe imprimee

a la suite des Filles de Miiiee. La Fontaine y est juge plus rigou-

reusement qu'il ne I'a jamais ete. II n'est pas moins vrai que ce

petit morceau renferme plusieurs critiques tr^s-justes et tr^s-

fmes, avec quelques anecdotes assez curieuses sur la querelle de

La Fontaine et de LuUi, qui nuisit infmiment au poete dans 1'es-

prit de Louis XIV.

— La Pologne telle qu'elle a Hi^ telle quelle est, telle qu'elle

sera. Trois petites parties en un volume in-8° *
. L'auteur dit dans

sa preface que, par complaisance pour le gout pervers du si^cle,

il s'est contente de jeter un coup d'oeil fort rapide sur les diffe-

rentes revolutions qui ont agite la Pologne et qui I'agitent encore

aujourd'hui. Cela parait assez vrai, mais ce qui ne Test pas moins,

c'est que malheureusement ce coup d'oeil n'est point du tout

1. Par L.-A. Caraccioli.
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celuidu genie. M. ranonyme salt si imparfaitemement ce que fut

autrefois ceroyaume, ce qu'il estaujourd'hui, qu'on peut assurer

sans temerite que sa politique ne sait pas mieux ce qu'il sera un

jour, a moins qu'ignorant comme la plupart des proph^tes, il

n'ait dit vrai comrae eux par pure inspiration. En prenant les

plus grandes precautions pour ne se brouiller avec aucune des

puissances qui ont eu part a la revolution actuelle, il parait

esperer tr6s-fermement qu'elles voudront bien se brouiller entre

elles et que tout rentrera ainsi dans I'ordre accoutume.

— On accuse M"" Raucourt de r^unir aux gouts de son sexe

tons les vices du notre, et la chronique scandaleuse assure que

c'est a ce titre seulement qu'elle a trouve grace aux yeux de

M. le marquis de Villette. II est sur au moins que leur liaison

a ete fort intime, et I'un et I'autre ont eu 1' indiscretion d'en

instruire le public par I'eclat de leurs brouilleries. Pour repondre

ci une lettre remplie d'outrages et des plus violents sarcasmes, la

demoiselle s'est contentee d'envoyer au monsieur un manche a

balai avec ces mots en grands caracteres ecrits dessus :

Qui que tu sois, voici ton maitre.

II Test, le fut, ou le doit etre.

M. de Villette a replique a cette epigramme d'un genre assez

nouveau par les vers suivants

:

Oui, je fus un sot de t'aimer,

Oui, je suis un fou de t'6crire;

Si c'est \h. ce que tu veux dire.

Je peux ne m'en point alarmer.

A tes folles inconsequences

Tu sus Tart de m'accouturner;

Mais de plates impertinences

Avais-tu besoin de t'armer?

(ju'importe ici nion secretaire ?

Fut-il porteur de mon esprit

Dans tout ce que j'ai fait ou dit

A toi dans I'ombre du mystere V

Se doute-t-il, le pauvre li6re,

Que de tous tes attraits caches

Ton joli c, que je pr6f6re,

Effacera plus de p6ch6s

Que ta tete n'en pourra faire?
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Adieu, Fanny, vivons en paix,

Et songe, b adorable,

Que s'il entrait dans tes projets

De me faire donner au diable,

C'est k toi que je reviendrais.

— Roger Bontemps et Javotte, parodie d'Orphie et d'Eu-

rydice, pi^ce en un acte melee d'ariettes,par MM. Moline et Dor-

vigny, a ete representee pour la premiere fois a la Gomedie-Ita-

lienne le samedi 13.

Les parodies ont passe de mode, mais le tour d' esprit qui peut

faire reussir ce genre ne tombera sans doute qu'avec la gloire de la

monarchic. Si Boger Bontemps n'a pas eu grand succes, ce n'est

pas que le public ait change d'humeur ou de gout, c'est qu'une

facetie sans verve et sans gaiete manquera toujours son effet. II

paraitra peut-etre assez singulier que le sieur Moline ait su faire

tout seul un grand opera et que, pour le tourner en ridicule, il ait

eu besoin d'un aide. L'entreprisen'etait pourtant pas d'une diffi-

culte si effrayante. Les deux ouvi'ages sont absolument caiques

sur le meme plan, et il n'est meme pas aise de voir si la parodie

a ete imaginee pour 1'opera ou 1'opera pour la parodie.

On a trouve extremement plaisant d'appeler Orphee un

joueur de vielle. D'Eurydice on a fait une Javotte, du dieu des

enfers un maitre des forges, de I'Amour un empirique nomme
Celadon, etc.; et c'est en verite le seul effort de genie qu'il ait

fallu faire pour composer la nouvelle pi^ce; tout le reste se

passe d'ailleurs a la Comedie-Italienne comme a I'Opera. Seule-

ment, on a eu soin d'en faire souvenir de temps en temps le

spectateur, afm qu'il eut toujours le mot de I'enigme devant les

yeux, et si cette attention de MM. les auteurs n'est pas fort

adroite, elle est au moins fort modeste.

On ne peut plus soupconner M. Moline d'avoir eu I'intention

de parodier un des sujets les plus interessants de la fable ; c'est

un projet qu'il avait deja si heureusement execute dans son

op6ra! II ne pouvait done guere avoir d'autre but que celui de

faire rire le public k ses propres depens. Eh ! que ne donnait-il

tout simplement son poeme tel qu'il 6tait, avec une autre mu-
sique que celle du chevalier Gluck? II lui en eut coiite moins de

peine et son succ6s eut ete le meme. Tout cela n'est que trop

vrai, mais tout cela ne nous console point de ce que la muse de

XI. 6
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Bernard ou dc Quinault n'ait pas et6 inspir^e par une des plus

belles fictions do Virgile.

— Voyage en Sicile et a Malte, traduit de I'anglais de

M. Brydoync, F. B. S., par M. de Meunier. Deux volumes in-S**.

Ge voyage n'a pas eu moins de succfes en France qu'en Angle-

teiTe, et je connais peu d'ouvrages dont la lecture soit plus

instructive et plus amusante. Quelque passion que Ton ait

aujourd'hui pour les voyages et surtout pour celui d'ltalie, on

ne s'etait gu^re occupe, jusqu'a present, des pays dont M. Bry-

doyne nous donne la description. Les iles de Malte et de Sicile

offrent cependant les objets les plus dignes de I'attenlion d'un

observateur eclaire, des richesses et des beautes du genre le

plus sublime et le plus extraordinaire. Ces contrees, qui sem-

blent avoir eprouve tour k tour les plus douces faveurs de la

nature et ses plus terribles vengeances , ces contrees pour qui

Ton dirait qu'elles ont toutes les preferences et toutes les fureurs

d'une passion violente, sont egalement cel^bres dans I'histoire et

dans la fable. La Sicile, depuis les etablissements qu'y form^rent

les colonies grecques, fut le theatre des revolutions les plus sin-

guliferes et les plus int^ressantes, et la fable y a puise une grande

partie de ses images et de ses fictions. M. Brydoyne a porte dans

ce voyage toutes les connaissances necessaires pour en profiter.

II a observe, avec I'esprit le plus sage et le plus philosophique,

tous les grands phenomenes que la nature etale dans ces climats

meiTeilleux et particuli^rement les prodiges du mont Etna ; il en

fait des tableaux pleins d'eloquence et de poesie, et la forme

qu'il a donnee a son ouvrage en augmente encore I'interet. Ce

sont des lettres datees des differents lieux oil il a pu rendre

compte a ses amis de ses observations, et qui paraissent en effet

avoir ete ecrites comme il le dit, tant elles ont de naturel et de

v^rite. On croit, en les lisant, voyager avec lui, partager ses

peines et ses fatigues, ses decouvertes et ses plaisirs. On lui par-

donne volontiers, dans cette aimable illusion, quelques longueurs,

quelques plaisanteries qui ne sont pas du meilleur gout et

qui blessent peut-6tre encore moins dans I'original que dans la

traduction. Ce voyage laisse peu de chose a desirer pour tout ce

qui tient aux usages, aux moeurs et surtout k I'histoire naturelle

du pays. La partie des arts est la seule qui soit fort negligee.

L'auteur n'a point oublie les monuments antiques consacres par



MAI 1775. 83

I'histoire ou par la poesie, mais il les a vus en litterateur plut6t

qu'en artiste. On dit que, sur ce point, le voyage du baron de

Riedesel * peut suppleer a celui de M. Brydoyne. Nous n'avons

pas encore ete k portee de nous le procurer; il avait 6te defendu

sous le precedent ministere.

— Voyages d'Italic et de Hollande, par M. I'abbe Coyer, des

academies de Nancy, de Rome et de Londres. Deux volumes in-S".

Ce sont aussi des lettres et des lettres adressees a Aspasie, mais

elles sont d'un ton qui ressemble beaucoup plus a celui de Mas-

carille qu'a celui de M. Brydoyne. Quant au style, c'est un module

parfait du bel esprit le plus precieux, le plus faux et le plus bour-

geois qii'il soit possible d'imaginer
;
quant au fond, ce n'estqu'une

compilation des remarques les plus futiles et des observations les

plus triviales ou les plus superficielles. Ah ! monsieur I'abbe, que

les Bagatelles ont vieilli ! et sous combien de formes differentes

essayerez-vous encore de les recrepir?

— Lettre sur la sainte Ampoide et sur le Sacre de nos rois

a Reims, hrite de Laon le 3 ftcrier YliQ, par feu M. Pluche,

alors principal du college de Laon, a M. Philippe, avocat en par-

lement au presidial de Laon. Est-ce la peine d'ecrire une assez

longue brochure pour detruire quelques fables, respectables du

moinspar leur antiquite, quand on n'a pas d'autre but que celui

de leur en substituer d'autres quine sont gu^re plus vraisembla-

bles? II est clair que I'auguste c^remonie du sacre de nos rois a

ete empruntee des anciens Hebreux, et que, pour retrouver sa

veritable origine, il faudrait remonter sans doute jusqu'a ces

premiers temps ou les souverains, ou les chefs des nations, reu-

nissaient constamment les fonctions sublimes de I'autel et du

trone, ainsi que le prouve tres-bien, ce me semble, I'auteur des

Recherches sur le despotisme oriental.

— Taconet, ou Mhnoires historiques pour servir a la vie de

cet homme cHcbrej article oubli^ dans le Ndcrologe de i775.

Cette petite brochure est de M. Artaud, I'auteur de la Centcmiire

de Molidre. L'ouvrage le plus frivole doit avoir une certaine unite

de ton, et le grand defaut de celui-ci est de n'etre ni assez se-

rieux ni assez plaisant. II fallait que I'l^loge de Taconet fiit ex-

1. Remarques iVun voyageur moderne au Levant, Zuvich, 1773, iii-12; Voyage

en Sidle et dans la Grande-Grece; Paris, 1773, in-12, reimpr. en uii seul volume,

Pai-is, an X (1802), in-S".
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tr^mement simple ou extr^mement pompeux. Le premier eut et6

susceptible d'une excellente philosophie et d'une morale fort pi-

quante; on eut pu faire de I'autre une fort bonne critique du

style boursoufle de la plupart de nos l^loges modernes. M. Artaud

semble avoir balance entre les deux maniferes et n'a pu en sou-

tenir aucune. II y a pourtant une sorte d' esprit dans son ouvrage,

et quelques anecdotes assez originates sur le caract^re de son

heros.

Ce Taconet fut le Molifere du theatre des boulevards etabli par

le sieur Nicolet; il en fit longtemps toute la gloire et comme au-

teur et comme acteur, surtout dans les roles de savetier, qu'il

jouait avec une grande verite. La liste de ses pieces, qui remplit

plusieurs pages de VAlmanack des spectacles, peut donner une

idee de la fecondite de son genie. On doit en 6tre d'autant plus

etonne que, dans sa jeunesse, il n'avait jamais rien appris que

le metier de menuisier
;
que, recu dans la troupe du sieur Ni-

colet, il ne passait guere de jour sans paraitre deux ou trois fois

sur la sc^ne, et que le reste du temps il ne sortait du cabaret que

pour aller a I'hopital, ou ses maladies I'oblig^rent de se retirer

quelquefois, et ou il mourut le 29 decembre 1774. G'est Ik que,

peu de jours avant sa fin, penetre de Tempressement avec lequel

le sieur Nicolet offrit une somme de deux cents louis aux fr^res

de la Charity si leurs secours pouvaient le sauver, il s'ecria d'un

ton de savetier : Monsieur Nicolet, pretez-moi douze francs cl

compte. L'aversion du malheureux Taconet pour les buveurs

d'eau etait si forte que la plus violente injure qui lui echappa

un jour contre un homme qui I'avait mis fort en colore fut : Je

te m^prise comme un verre deau. G'est une expression digne

de Pantagruel, et qui merite bien d'occuper une place parmi les

mots de caract^re.

— La Brouette du vinaigrier, drame en trois actes, par

M. Mercier. Brochure in-8<>. Le sujet de cette nouvelle produc-

tion de M. Mercier est pris d'une histoire arrivee k Paris il y a

cmquante ou soixante ans, et la maniere dont il est traite n'est

guere plus ingenieuse que I'histoire m^me. G'est le fils d'un

vinaigrier qui epouse la fille d'un negociant dont il est commis,

et ce mariage se fait parce que le p6re du jeune homme apporte

fort a propos sur sa brouette un tonneau de cinquante mille ecus

au pfere de la demoiselle dans le moment ou, sans ce secours.
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il allait faire banqueroute. Si ce roman ou cette histoire n'est pas

d'un interet fort touchant, la morale qui en resulte n'est pas non

plus d'une grande utilite. On sait assez que la fortune rend a peu

pr6s toutes les conditions egales ; on ne le sait que trop, et ce n'est

pas la peine de faire un drame expr6s pour nous I'apprendre.

Quoique cette pi^ce manque absolument d' action et de path6-

tique, quoiqu'elle soit remplie de details de mauvais ton et

de mauvais gout, on y trouve encore quelques scenes qui peu-

vent interesser, uniquement parce qu'elles respirent cette can-

deur et cette verite d'ame qui caracterisent tous les ouvrages

de M. Mercier. Nous ne devons pas passer sous silence un mot

de cette piece qui prouve au moins 1' opinion qu'on a generale-

ment a Paris des avantages de notre commerce avec le Nord :

Toutes ces boites, dit M. Delorme a son commis,^ sonl destinies

pour PHersbourg. On paye Men de ce coii-ld.

— La Vie du pape CUment XIV Ganganelli. Volume in-12.

On a oublie d'ajouter sur le titre : par un insigne et plat compi-

lateur nomme Caraccioli, auteur de la Jouissance de soi-meme,

et d'autres chefs-d'oeuvre de cette espfece. Mais, quelque detes-

table que soit la maniere de I'historien, elle n'a pu detruire en-

ti^rement I'inter^t qu'inspirent plusieurs traits remarquables de

la vie privee de frfere Ganganelli. On verra sans doute avec plaisir,

parmi les pieces justificatives, quelques lettres importantes de ce

malheureux pontife. II suffit de les lire pour s'assurer qu'elles

ne sont pas supposees.

JUIN.

On se disposait a la Comedie-Francaise a nous donner le

Couronnement de TMemaque, pi6ce relative aux circonstances

du moment, par M. de Serigny ; le minist^re public en a defendu

la representation, ne trouvant pas qu'il fut convenable d'exposer

sur le theatre une ceremonie aussi auguste et aussi sainte que

le sacre de nos rois. Sans connaitre I'ouvrage, on a lieu de pr6-

sumer que nous n'y perdons pas infmiment. 11 est rare qu'une
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piece de 1' instant soit tr6s-interessante, et des hommes de genie

ne travaillent pas aisement pour un succ6s aussi ephemfere que

peut r^tre celuid'un ouvrage de ce genre. Les comediens fran-

^is rep^tent dans ce moment les Arsaeides, tragedie en sixactes

de M. de Beaussol. Gette tragedie a eu le temps de murir dans

le portefeuille de I'auteur. 11 y a environ quinze ans qu'elle fut

reQue apr^s avoir ete refusee plusieurs fois. L'auteur a passe

au moins dix annees de sa vie a la faire et vingt autres annees

k la corriger. En sera-t-elle meilleure? c'est ce que nous ne Sa-

vons pas encore.

— Cdphale n'ayant pu revenir de son evanouissement, I'Aca-

demie royale de musique s'estcrue obligee de reprendre Or/?^^^,

qui a ete bientot remplace par V Union de VAmour et des Arts

du sieur Floquet. On a revu avec plaisir tons les ballets qui ont

fait le succ6s de cet opera dans sa nouveaute, et surtout la su-

perbe chaconne du troisieme acte.

— M. le marechal due de Duras, ayant ete elu par MM. de

TAcademie francaise a la place de M. de Belloy, y vint prendre

seance le lundi 15 mai. Son discours respire cette simplicite mo-

deste et noble qui tient peut-etre egalement a 1'usage du grand

monde et au tact d'un gout severe et sur. La reponse qui lui fut

faitepar M. le comte de BufTon est aussi digne de I'Aristote de la

France que celle qu'il fit derni^rement a M. de Chastellux I'etait

peu. II sera difficile cependant aux devots de I'antiquite de lui

pardonner la leg^rete avec laquelle il juge a propos de detroner

Homere, meme en lui donnant pour successeur le chantre im-

mortel de la Henriade.

En louant M. de Belloy d'avoir ose le premier presenter sur

la sc^ne I'enthousiasme de I'amour national, il cherche quelle

peut 6tre la raison qui determina presque tous les poetes mo-
dernes k choisir constamment leurs sujets dans ces temps de

barbaric ou la societe commen^ait a peine a sortir de I'enfance.

« Jusqu'a lui, dit-il, presque toutes nos pieces de theatre

sont dans le costume antique ou les dieux mechants, leurs mi-

nistres fourbes, leurs oracles menteurs et des rois cruels jouent

les principaux roles; les perfidies, les superstitions et les atro-

citesremplissent chaque sc6ne... Comment depuis Hom6re tous

les poetes se sont-ils seiTilement accordes a copier le tableau de

ce siecle barbare?... Pourquoi nous presenter des scelerats pour
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des heros et nous peindre eternelleinent de petits oppresseurs

d'une ou deux bourgades comme de grands monarques? Ici I'e-

loignement grossit done les objets plus que dans la nature il ne

les diminue. »

Ces observations sont assurement tres-ingenieuses, mais n'eut-

il pas6te fort aise a I'auteur d'y repondre lui-meme? Si nos meil-

leures tragedies sont dans le costume antique, ne serait-ce pas

en effet parce que ce costume a cent fois plus d'energie, de no-

blesse et de couleur que le costume moderne? Est-ce seulement

au theatre qu'on s'est fait pour ainsi dire une loi de suivre le

costume antique? Nos peintres et nos sculpteurs ne lui ont-ils

pas donne la preference aussi bien que nos poetes? Ne serait-ce

enfin qu'une jvaine prevention qui nous fait trouver plus de

dignite dans la robe d'un senateur remain que dans celle d'un

president a mortier, etc. ? Que la religion de I'ancienne Grece soit

insensee, absurde ou non, qui peut nier que ce ne soit la religion

des sens, de I'imagination et par la meme celle des passions, de

lapoesie etdes arts? S'il est vrai que ces si^cles encore barbares

qui ne nous offrent que des monstres et des demi-dieux ont du

necessairement produire les plus grandes vertus et les plus grands

crimes, ou le genie trouvera-t-il plus de sujets propres a exciter

Theroisme, la terreur et la pitie ?

II y a sans doute une grande difference entre un souverain

comme Henri IV et un roi de Thebes ou d'Argos, mais cette dif-

ference importe-t-elle beaucoup au theatre? Ce n'est point la

puissance d'un prince, ce n'est pas sa politique dont il s'agit, ce

sont ses vertus personnelles, ses crimes ou ses malheurs dont

on nous presente le tableau. Qu'il soit la victime du sort ou de

ses propres passions, que sa chute ou son elevation agite le bon-

heur d'une nation entiere, que sa tyrannie ou son heroisme pro-

duise des effets terribles ou touchants, tout le reste est assez

indtfferent au dessin de I'artiste. Souvent meme un cadre res-

serre fait mieux ressortir I'esp^ce d'interet que le poete peut

exciter qu'un cadre plus vaste et plus etendu. Tel objet immense

fatigue I'imagination bien plus qu'il ne I'interesse, et Teffort de

I'art dramatique tend surtout a concentrer l' attention, non pas a

I'etendre ; tant il est vrai que les plaisirs d'un esprit philosophe

ne sont pas toujours ceux d'une ame vive et sensible.

II est si certain que I'eloignement qui diminue les objets dans
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la nature les grossit dans la perspective du theatre que nos mai-

tres ont tire de cette observation une r^gle du poeme drama-

tique. u Les personnages tragiques, dit Racine dans la preface de

Bajazet, doivent etre regard^s d'un autre oeil que nous ne re-

gardons d'ordinaire les personnages que nous avons vus de si

pr^s. On pent dire que le respect qu'on a pour les heros s'aug-

mente a mesure qu'ils s'eloignent de nous : Majore longinquo

rcvircnlia. » 11 y a dans la ti'agedie une nature de convention

qui a besoin d'etre vue de loin pour nous paraitre vraie, et ce

n'est guere que dans les premiers si^cles du monde ou dans les

pays tres-eloignes de nous quon pent placer les figures colos-

sales qui conviennent aux tableaux de ce genre.

M. de Buffon continue : « Et que pent indiquer cette imita-

tion, ce concours excessif des poetes a toujours presenter I'he-

roTsme sous les traits de I'espfece humaine encore informe? Que

prouve cette presence eternelle des acteurs d'Homere sur notre

sc^ne, sinon la puissance immortelle d'un premier genie sur les

idees de tons les hommes? Apr6s trente si^cles des memes
illusions, ne doit-on pas au moins en changer les objets? Les

temps sont enfm arrives; un d'entre vous, messieurs, a ose le

premier creer un poeme pour sa nation, et ce grand genie

influera sur trente autres siecles ; la Henriade sera notre

lliade, etc. »

Fausse ou vraie, il faut convenir d'abord que cette id6e est

grande et superbe ; peut-etre m6me ne fit-on jamais un plus bel

eloge d'Homere qu'en se plaignant ainsi de la longueur eternelle

de son r^gne et de la puissance merveilleuse qu'il exerce encore

apr^s tant de siScles sur I'imagination des hommes. Mais pour-

quoi I'empire de ce genie sublime risquerait-il aujourd'hui d'etre

eclipse? Pourquoi le xviir si^cle lui refuserait-il I'hommage que

lui ont rendu les siecles d'Alexandre, d'Auguste, de Leon, de

Louis XIV? Est-ce done depuis peu d'annees que I'esprit humain

est devenu si superieur a lui-meme? Et la Henriade fera-t-elle

seule ce que n'ont pu faire Vlmeide, la Jerusalem ddivr^e et le

Paradis perdu? Quelque universel, quelque eblouissant que soit

le genie que M. de BufTon donne pour successeur a Hom^re, ne

doit-il pas une grande partie des beautes de son poeme a la

mani^re heureuse dont il sut imiter le Tasse et Yirgile, qui n'ont

fait eux-memes qu'imiter Homere? Si depuis deux siecles la
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v^rite a fait de grands progr^s, la fable y gagne-t-elle beaucoup?

S'il y a infiniment plus d'art aujourd'hui dans la maniere de

faire la guerre qu'il y en avait au temps de 1'expedition de

Troie, la poesie en est-elle plus riche? J'en appelle k tous les

poetes du monde, le combat d'Ulysse et d'Ajax, d'Achiile et

d'Hector, quelque grossier qu'il puisse paraitre aux gens de

I'art, n'offre-t-il pas des situations et des tableaux infiniment plus

poetiques que les plus savantes victoires de l'Alexandre de nos

jours? Je conclus done qu'il ne serait pas impossible que Ton

fmit par ne plus aimer Homere, mais ce sera lorsqu'on n'aimera

plus la poesie, et j'avouerai volontiers que ces temps de lumifere

paraissent moins eloignes que jamais. Cependant, monsieur de

Buffon, est-il beaucoup de romans, beaucoup d'epopees ou Ton

trouve plus de poesie que dans votre Hiatoire naturelle? Tant

mieux, nous ne vieillirons que trop tot; aimons encore un peu la

fable et ses doux mensonges.

Le succ^s de la lecture que fit M. I'abbe Delille dans cette

meme seance du 15 mai prouve que ce gout n'est point encore

passe. II y lut la traduction du quatrifeme chant de VEnlnde. Elle

fut infiniment applaudie. UEloge de Dossuet, parlequel M. d'Alem-

bert termina la seance, ne fit pas une impression moins vive;

c'est un sujet pourtant sur lequel M. Thomas avait laisse peu de

chose a dire. Le chapitre sur Bossuet est certainement un des

morceaux les plus eloquents de VEssai sur les iloges, et ce mor-

ceau pent bien dedommager, je crois, ceux qui n'ont pas eu le

plaisir d'entendre M. d'Alembert.

— Tout vient d, point d, qui peut attendre, on Cadichon,

suivi de Jeannette, ou VIndiscrition, contes par feu M. le comtc

de Caylus pour servir de supplement aux contes de feu Ma-
dame d'Aulnoy, avec une preface de I'auteur. Un volume in-12.

C'est un rabachage d' enfant, imagine, s'il en faut croire la

preface, pour corriger deux enfants dont I'un etait ne fort impa-

tient, et I'autre fort indiscret. II y a plus de morale dans le

projet de I'auteur qu'il n'y a d'imagination dans la maniere dont

11 I'a execute. Un conte n'est pas une parabole, et I'instruction

d'un conte doit 6tre infiniment plus voilee que celle d'une fable.

II suflit souvent dans la fable de peindre a 1' esprit, ce n'est qu'en

seduisant I'imagination que le conte peut plaire.

— Nous venons de voir encore une nouvelle production de
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M. Moline au theatre de laComedie-Italienne : la Fitc du village^

opera-comlque en deux actes, mele d'ariettes. II est impossible

de se former I'idee d'un spectacle plus rustique et plus plat.

Dans le premier acte, il n'est question que des preparatifs d'une

f6te qu'on destine au seigneur du village; ce seigneur cependant

ne parait point, mais il a soin de faire donner un grand repas a

tous ses vassaux. On imagine bien qu'une situation si neuve et

si interessante doit se passer sur la scene. Toute la troupe des

comediens mange de tr6s-bon appetit, et le festin occupe seul

les trois quarts et demi du second acte. Je n'ai jamais vu le

theatre plus richement garni. Le poete a cru sans doute pouvoir

se reposer sur I'idee heureuse d'un spectacle si magnifique et

n'a pas cru avoir besoin de le soutenir par la gaiete du dialogue

ou par la variete des scenes. II y a dans quelques airs de la pi^ce

un chant assez agreable ; c'est la seule chose qui ait pu faire

supporter cette miserable platitude. On est fache que le sieur

Desormery, auteur de la musique, n'ait pas travaill6 sur de

meilleures paroles ; le premier essai de sa composition annonce

un fort joU talent. L'espfece de succes qu.'a eu cette nouveaute a

encore ete soutenu par les debuts du petit Veronese. Ge deli-

cieux enfant danse avec une grace, une gaiete, une precision

tout k fait etonnantes pour son age ; c'est le talent de Dauberval

avec la figure et les traits sous lesquels Boucher peignait I'Amour.

II a eu I'honneur d'etre presente a Leurs Majestes. La reine a

ete enchantee de sa gentillesse, I'a fait habiller en capucin et

s'amuse quelquefois a lui faire jouer VExtase, facetie pour la-

quelle il a, dit-on, un talent merveilleux.

— Les menioires de M. le comte de Guines * ont fait trop de

sensation et par la mani^re dont ils sont ecrits et par I'inter^t

qu'on a pris a sa cause pour que nous ne rendions pas compte ici

du jugement rendu en sa faveur au Ghatelet de Paris, le 2 juin.

Le comte de Guines et M. de Montval decharges des plaintes et

accusations de Tort. — La plainte rendue par Tort contre M. de

Guines declaree calomnieuse, et Tort condamne k lui faire repa-

ration d'honneur devant douze personnes et a payer trois cents

livres de dommages et int^r^ts applicables au pain des prison-

niers du grand Ghatelet. — Sur la plainte du comte de Guines

1. Voir sur ce procfes les Memoires secrets, i" et 25 novembre 1774, 7 fevrier,

8 avril, mai,juin, aoiit 1775, etc.



JUIN 1775. 91

du fait de communication des depeches, de la communication du
tableau de la marine et de la contrebande, Tort, Royer et Del-

pech mis hors de cour, I'^crou de Royer raye et biffe, Delpech

decharge de I'imputation des fausses lettres de change. Sur la

demande du comte de Guines , de M. de Montval , de M. de

Saudray, de maitre Gomel, procureur, et Boyer, les memoires

signes Falconnet supprimes, les termes injurieux rayes par le

greffier; defenses a Falconnet d'en faire de semblables sous telles

peines qu'il appartiendra. — Tort condamne aux cinq sixi^mes

des depens envers le comte de Guines. — Acte a Tort de la

declaration du comte de Guines qu'il ne I'a accuse que dans le

premier mouvement apr^s son evasion de lui avoir pris des de-

niers et papiers qu'il a depuis retrouves ; en consequence le

sixieme des depens compense. — La sentence imprimee et affi-

chee au nombre de trois cents exemplaires aux frais de Tort.

Apres avoir lu tons les memoires publics dans le cours de ce

fameux proc6s, on a de la peine a concevoir comment la loi n'a

pas etabli une peine plus rigoureuse pour I'esp^ce de delit dont

il parait par le jugement que Tort a ete reconnu coupable. Un
domestique ose accuser son maitre de la plus insigne fourberie,

le deshonorer ainsi autant qu'il est en lui aux yeux de I'Europe

enti^re, et il en est quitte pour lui faire des excuses et pour

payer cent ecus de dommages et interets. Je ne vois point, je

I'avoue, quelle proportion il pent y avoir entre ce delit et sa

peine
;
je le vois d'autant moins que I'obligation de payer cette

somme pour dommages et interets ne porte en elle-meme aucun

caract^re de fletrissure. Accuser M. de Guines d'avoir joue dans

les fonds publics, c'etait l'accuser sans doute d'une manoeuvre

peu delicate et surtout trfes-indigne de la qualite dont il etait

rev6tu; mais I'accuser encore de desavouer des engagements

fondes sur la confiance la plus juste, c'etait I'accuser en effet du

vol le plus odieux qu'il soit possible d'imaginer. II est inoui que

le legislateur n'ait pas statue les peines les plus severes pour

une calomnie de ce genre.

Si r affaire de M. de Guines n'eut pas ete regardee d^s le

commencement corame I'effet d'une cabale de cour entre deux

partis qui semblaient fixer dans ce moment I'attention generate,

elle serait devenue aux yeux du public ce qu'avait ete le proems

de M. de Morangi^s, une affaire de parti entre la noblesse et la
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roture. Le scandale cause par I'eclat de cette malheureuse affaire,

et la difficulte d'eclaircir parfaitement toutes les circonslances

d'une cause si embrouille^ et dont les preuves justificatives

etaient si delicates a produire, prouvent peut-^tre combien peu

Ton gagne a ne pas vouloir terminer minist^riellement des

affaires ou les interets et quelquefois meme les secrets de I'^tat

risquent de se trouver compromis. Cette politique nous eut fait

perdre cependant les memoires de M. de Guines qui sont des

chefs-d'oeuvre dans leur genre, non-seulement par I'excellente

logique avec laquelle il discute tous les faits et tous les moyens

de sa cause, mais encore par le ton de noblesse et de simplicite

avec lequel il y repousse les calomnies les plus viles et les plus

audacieuses. Ce ton contraste admirablement avec I'insolence et

la grossi^ret^ cynique de maitre Falconnet, qui s'est persuade que

cette espfece d'eloquence n'etait pas la moins importante, et qui

dans r esprit de beaucoup de gens a rencontre juste.

— Le sort de M. de Belloy est un exemple memorable de toutes

les vicissitudes de gloire et d'infortune attachees a la condition

d'homme de lettres. D'une naissance fort obscure, depourvu de

toute ressource, abandonne de bonne heure a lui-meme, il fut

reduit dans sa jeunesse a se faire comedien ; c'est en Russie

qu'il exerca le plus longtemps une profession que I'inconsequence

de nos prejuges a si injustement avilie. Ramene, je ne sais par

quels evenements, en France, de comedien qu'il etait il devint

auteur. Les premiers pas qu'il fit dans cette carri^re furent en-

core fort malheureux. Tout ce qui nous reste de sa premiere

pifece, c'est I'epigramme qu'on fit sur sa chute.

Titus perdit un jour, un jour perdit Titus.

11 se vengea bien de ce mauvais succ6s par Zelmire, qui

reussit infiniment, et ou il y a en effet de tres-grandes beautes.

Cette pi^ce fut bientdt suivie du Si^ge de Calais. Personne

n'ignore I'ivresse d'admiration que cette tragedie excita dans sa

nouveaute. Jamais poete ne jouit peut-etre d'un moment de

celebrite plus brillant et plus doux. II fut couronne au theatre,

a la ville, a la cour, il le fut par la nation enti^re. On fit battre

une medaille en son honneur; le portrait du poete citoyen fut

affiche partout. La ville de Calais lui donna les temoignages les
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plus flatteurs de son estime et de sa reconnaissance, et il s'en

fallut peu que, de son vivant meme, on ne vit plusieurs pro-

vinces se disputer la gloire d'avoir produit ce genie patriotique,

comme autrefois plusieurs villes de la Gr6ce se disput^rent

I'avantage d'avoir donne naissance au divin Hom6re. A peine

eut-il recueilli tant de suffrages interessants qu'il eut la douleur

d'entendre dire que cet ouvrage si sublime au theatre ne pou-

vait se soutenir a la lecture. II se brouilla ensuite avec les come-

diens queses travaux avaient enrichis etcombles d'honneurs et de

lauriers ; pour ne pas mourir de faim, il se vit oblige de vendre

k son libraire deux tragedies nouvelles que la paresse ou le ca-

price des acteurs refusait de jouer. G'est peu de temps apres

I'impression de ces deux pieces, Gabrielle de Vergy et Gaston

et Bayard, qu'il fut elu par I'Academie francaise a la place de

M. le prince de Clermont. Pen^tre de reconnaissance, il voulut

s'acquitter envers I'Academie en donnant son Pierre le Cruel,

dont il croyait le succ6s infaillible. La chute de cet ouvrage n'en

fut que plus accablante pour lui, et Ton assure que le chagrin

qu'il en a eu a ete cause de la maladie de langueur qui vient de

I'enlever pour ainsi dire au milieu de sa course. Quoique M. de

Belloy n'eut assurement pas toutes les parties du talent drama-

tique, il faut avouer qu'il en possedait plusieurs dans un degre

tr6s-eminent. On ne saurait lui refuser la plus grande intelli-

gence du theatre, une connaissance profonde de tons les grands

effets de la sc^ne, beaucoup de bonheur dans le choix de ses

sujets, de la chaleur et de I'invention ; mais, k force de vouloir

entasser situations sur situations, tableaux sur tableaux, il n'a

presque rien developpe. Une succession trop rapide, meme des

objets les plus interessants, ne peut qu'etonner. Pour attendrir

I'ame, pour lui inspirer un inter^t vif et pressant, il faut savoir

prolonger les impressions qu'on lui donne, I'arreter sur la meme
tant que Ton peut, du moins sans craindre que 1' esprit ne se

lasse et ne cherche k se distraire. G'est le secret de la magie

qui nous enchante dans Racine; aussi n'est-il aucune piece de

M. de Belloy ou ce maitre sublime n'eut trouve assez de fonds

pour en faire cinq ou six a sa mani^re. Si M. de Belloy avait

mieux connu cette partie de I'art, il y a lieu de croire que Ton

aurait aussi moins k se plaindre de son style ; il eut senti du

moins plus vivement que, sans employer le m6me coloris, la
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poesie dramalif|ue>a besoin, comme I'epopee, d'harmonie, de grace

et surtout de purete. Ses vers sont quelquefois si negliges, pour

ne pas dire si barbares, qu'il n'est pas toujours ais6 d'en attraper

le sens. On le lui fit sentir un peu durement en inserant parrai

les enigmes du Mercure la description d'une mine de poudre

qui se trouve dans Gaston ct Bayard. Ge morceau parut le plus

embrouille de toutes les enigmes de I'anuee, et Freron assura

que, sans lui, personne n'aurait devine lemot.

Le dernier voeu de M. de Belloy prouve bien que I'amour-

propre d'un poete ne le c6de gu6re k celui d'un saint. M. de

Beaujon, ayant appris le besoin ou il se trouvait et le conseil que

les medecins lui avaient donne d'aller aux eaux, lui fit oflrir,

avec tous les menagements que pent inspirer une amitie delicate,

mille ecus pour ce voyage, mais son mal avait deja fait des pro-

gr^s si rapides qu'il n'etait plus en etat d'aller chercher des

secours au loin. II chargea done un de ses amis de remercier M. de

Beaujon et de lui dire que, ne pouvant pas esp^rer de profiter

lui-meme de ses bienfaits, il serait bien aise que la somme qu'on

lui avait destinee fut employee a faire faire son buste, pour etre

place dans la nouvelle salle de spectacle, a cote de Racine et de

Gorneille, etc. Gette mani^re de faire soi-meme, avant de mou-

rir, le projet de son apotheose litteraire vaut bien, ce me semble,

la cassette du P. Bohola^

— Reflexions philosophiques sur Vimpot^ oil Von discute les

principes des ^conomistes et oil Von indique un plan de per-

ception patriolique, accompagnees de notes, par Jerome Fifaut

de La Noue. Un volume in-12, avec cette epigraphe : Disciplina

imperandi est amare quod multis expedit : quoniam respublica

nimium soliditatis accipit si iributariorum facultas illcesa con-

sisterit. (Cassiod., lib. IX. ep. ix.)

L'auteur commence par refuter le plan de M. Richard des

Glani^res. II prouve d'abord la difficulte d'imposer les terres,

1. Le p. Bohola ctait un j^suite du college de Pinsk, en Lithuanie, qui laissa

en mourant unc cassette pleine d'argent ct accompagnee d'un billet ainsi con(;u :

Je pric mou cher confrere d^positaire de cette cassette de I'ouvrir lorsque

j'aurai fait des miracles. L'argent qu'elle contient servira aux frais de ma beatifi-

cation. J'y ai ajout4 quelques memoires authentiques pour la confirmation de mes
vertus, et qui pourront servir utilement a ceux qui entreprendront I'histoire de
ma vie. » Diderot a conte cette anecdote dans VEnlretien (Tun philosophe avec la

marechale de ***. Voir OEuvres completes, tome II, p. 522.



JUIN 1775. 95

rimpossibilile de le faire dans une proportion juste, I'inconve-

nient qui en resulte pour le consommateur. 11 cherchc ensuite

une pratique d'impot ou celui qui paye puisse sans gene payer

toujours, ou le luxe et la richesse soient obliges de fournir au

fisc la majeure partie des sommes, etc. Lcs bonnes intentions de

M. Jerome sont manifestes. Si son livre n'offre pas des vues bien

justes ou bien profondes, ses projets respirent du moins une ame

remplie de bienfaisance et d'humanite. Onn'a jamais vu toutes les

expressions de sentiment prodiguees a ce point dans un livre

de finance. Pour approfondir cetart, devenu aujourd'hui si difficile

et si complique, au dire et au faire de M. Jerome, il ne faut que

le coeur. Nous craignons beaucoup que son ouvrage ne soit gu6re

propre a justifier une maxime si touchante, et cela nous afllige.

— M. Berquin, connu deja par un recueil de traductions en

vers de plusieurs idylles de Gessner, Wieland, etc. , vient de faire

graver magnifiquement, avec des vignettes et des culs-de-lampe,

une nouvelle Idylle de sa composition sur les Corvdes *, ou il

cel6bre d'une mani^re fort interessante la bienfaisance de

M. Turgot et ses vues patriotiques. Le meme auteur vient de

donner encore une traduction en vers du Pygmalion de M. Jean-

Jacques Rousseau, grav6e avec la meme magnificence. II m'a

paru que toutes les idees de I'original y etaient rendues avec

assez de naturel et de facilite; mais, comma les versne sont point

du tout coupes pour la musique, je ne vois pas que I'ouvrage ait

gagne beaucoup. II est bien peu de vers que Ton puisse preferer

a la prose harmonieuse de Jean-Jacques.

— La Victime maride, ou Histoire de lady Villars, traduite

de Vanglais par M. A***, roman en deux parties in-12. Colette,

ou la Vertu couronnde par VAmour, conte moral par M. Com-

pan, Ces deux productions ne prouvent autre chose, sinon qu'on

fait en Angleterre d'aussi mauvais romans qua Paris, et qu'on

fait k Paris des contes qui ne valent pas mieux que les romans.

4. Ni Qu6rard ni le Guide de MM. Cohen et Mehl ne mentionnent cette Idylle,

que nous avons inutilement cherchee a la Biblioth^que nationale et a celle de

1'Arsenal. Quant a Pygmalion, le texte en a ct6 grav6 par Drouet; titre et vi-

gnettes dessin^s par Moreau, graves par Delaunay et Ponce.



96 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

JUILLET.

Les Ilommes de PromMiie^ poerae par M. Colardeau. Bro-

chure in-8°. L'auteur, dans une preface oil son coeur gros d'un

amour-propre depit6 s'epanche avec beaucoup de confiarice,

avoue qu'il a pris le sujet de ce nouveau poeme dans un morceau

de prose de M. de Querlon. Get aveu ne lui fera aucun tort aux

yeux de ses lecteurs, car ce n'est assureraent pas par le plan

que son ouvrage merite beaucoup d'eloges. Le dessin en est

confus, on n'y trouve ni gradation ni ensemble. Ce sont quelques

lambeaux epars de Milton, rassembles sans genie et sans interfit

;

mais il est difficile de citer de plus beaux vers, d'une harmonie

plus riclie, plus pure, plus soutenue.

Le poete voit, dans les plaines d'Enna, les mines d'un temple

consacre a la reine des dieux. Un sage qui le conduisait au

milieu de ces decorabres lui montre, parmi les fresques que le

temps a respectees dans le sanctuaire de cette enceinte auguste,

un tableau qui represente la fable de Promethee. Apr6s une

longue explication du tableau, son guide lui raconte la fable

m6me qui en a fourni le sujet. Ce plan, qui n'a rien de neuf ni

d'ingenieux, a surtout I'inconvenient de jeter le poete dans beau-

coup de repetitions qui rendent I'ouvrage monotone et lan-

guissant.

La peinture qu'il fait de la creation de I'homme et de la

femme est d'une touche infmiment elegante et d'un coloris deli-

cieux; mais il y a pen de mouvement, peu de chaleur, m6rae

peu de sensibilite dans I'idee qu'il s'efforce de nous donner des

premieres sensations de ces deux ^tres ; sujet profond qui sem-

blait susceptible d'une philosophie trfes-interessante et d'une

foule d'images douces et voluptueuses. La muse de M. Colardeau

a neglige toutes ces beautes ; on ne devine meme pas I'effet

qu'elle a pu avoir en vue. Sous son pinceau, les amours de Pan-

dore et de son epoux ne sont ni pures ni profanes, on ne leur

trouve aucune couleur, aucun caract^re prononce, et, quelque

plein de nudites que soit le tableau, vous n'y sentez jamais que

le marbre ou la pierre.
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Est-il rien de si froid que les menus propos de Pandore h son

reveil ?

Ah! qu'un bien aussi cher, chaque jour plus gout6,

Soit pour toi le plaisir, pour moi la volupt6!

A quoi le nouvel epoux repond d'une mani^re fort galante et

fort spirituelle :

Aurais-tu dans mes sens fait passer ta faiblesse ?

Ah! ces plaisirs si vifs, et dont je fus surpris,

Ne me les aurais-tu prodigu6s qu'ii ce prix ?

Oui, oui, je le sens trop au charme qui m'attire :

Tu me c6des la force et tu retiens Tempire.

En critiquant le fond de I'ouvrage et I'esprit dans lequel le

poete a concu son sujet, on ne se lasse point d'admirer les de-

tails charmants dont il est rempli. Nous n'en citerons qu'un seul

example, mais qui nous parait reunir la grace, la finesse et la

simplicite :

Pandore dans la main de Tepoux qui la guide

Laisse comme au hasard tomber sa main timide.

Sur le cours d'un ruisseau son beau corps est pench6.

De son humble paupiere un regard detach6

Y suit furtivement Timage qu'elle admire;

A ses propres attraits on la voyait sourire,

Et Tart repr6senta par cet heureux d6tour

L'amour-propre naissant au berceau de Tamour.

— Histoire de Jen?u, ou le Sageet I'Ath^e, parM. Scherlock.

Traduit par M. de La Caille. Brochure in-S". Gette Histoire,

qui nous vient de Ferney, est fort courte et n'a ete imaginee

que pour amener deux dialogues, I'un contre le christianisme

intitule Precis de la controverse des mais entre M. Freind

et Don Inigo y Medroso y Sapalamiendo, bachelier de Sala-

manquej et 1'autre contre I'atheisme entre le meme M. Freind et

un jeune homme nomme Birtone. Le premier est d'une simpli-

cite tr6s facetieuse, et I'autre d'une bonhomie tr6s plaisante.

M. Birtone a toute la chaleur et toute I'eloquence de son age.

Quoiqu'il y ait dans cette petite brochure peu d'idees que nous

n'ayons vues ailleurs, c'est une nouvelle preuve de la verite du

mot de M'"' la comtesse d'Houdetot; elle pretend que depuis

quelques annees M. de Voltaire retotnbe en jeimcssc.

XI. 7
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— Annates du ri'gne de Maric-Thcrhe, imptratrice douai-

rUre, rcine dc IlongriCy et dHUes a la reine, par M. Fromageot.

Un volume in-S" orne de beaucoup de gravures^ Ces annales

font partie du Cours d'dtudes dcs jeunes demoiselles par le

m6me auteur. II parait que M. Fromageot a compte infiniment

sur I'interet de son sujet, et il eut ete difficile sans doute d'en

choisir un plus auguste. Son livre n'est qu'une compilation, tan-

tot seche, tantot manieree, des gazettes du temps. Le seul merite

dont on puisse lui savoir gre, c'est d'avoir rassemble dans un

seul volume les faits les plus connus d'un r^gne dont le bon-

heur et la gloire offriront aux si^cles a venir autant de sujets

d'admiration qued'exemples a suivre.

— Les Plans et les Statuts des diffirents etablissements or-

donnds par Sa MajesU impMale Catherine II pour VMucation

de la jeunesse et Vutility genirale de son empire, ecrits en

langue russe par M. Betzky et traduits en langue francaise

d'apr^s les originaux par M. Clerc. Un bon prince est semblable

a la divinity, h qui Von ne jjeut rien offrir qui ne fasse partie

de ses bienfaits. Amsterdam, chez Marc-Michel Rey. Deux vo-

lumes in-S".

Parmi les meilleurs ouvrages d'un si^cle eclaire, la plupart

ne nous offrent que le tableau desolant de nos erreurs, de nos

prejuges, de nos passions ; d'autres ne nous presentent que des

connaissances steriles ou des projets chimeriques. On parle sans

cesse de vues utiles qu'on neglige, d'abus qu'il faudrait re-

former, du bien qu'il y aurait a faire, et tous ces vains discours

ne laissent le plus souvent que la douleur de sentir I'impossi-

bilite de reussir. L'ouvrage de M. Betzky decouvre enfin un

spectacle plus consolant pour I'humanite. C'est I'histoire du bien

que Ton a fait, que Ton est sur de faire et qui doit avoir d^sor-

mais la plus heureuse influence sur le sort du plus vaste empire

de I'Europe. C'est I'accomplissement du voeu le plus sublime

qu'ait pu former la bienfaisance sur le trone. Catherine II a

senti que si I'energie des lois et le genie de I'administration pou-

vaient suffire pour assurer sa puissance politique et la gloire

parliculi^re de son regno, il n'y avait que 1' esprit general des

\. Un portrait par Ducreux, grav6 par Cathelin; deux portraits en medaillon,

par Gaucher, en t6te de la d6dicace, graves par Moreau, et quatre figures de celui-

ci, gravdes par Duclos, de Launay, Prevost et Simonnet.
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moeurs, effet constant des principes de I'education, qui put

donner une base solide au bonheur de ses sujets.

Les differents etablissements ordonnes par Sa Majesty impe-

riale pour I'instruction de la jeunesse doivent former necessaire-

ment une generation d'hommes toute nouvelle. 11 est impossible

que les sujets sortis de cette admirable ecole et disperses dans

toutes les provinces de I'empire, dans tous les ordres de I'^tat,

dans toutes les classes de la societe, n'y repandent pas insensi-

blement les lumieres et 1'esprit de patriotisme dont ils ont ete

nourris dans leur enfance. II est impossible que I'exemple d'une

education publique dont les avantages seront si sensibles n'in-

flue pas meme dans la suite sur I'education domestique et sur

celle du peuple aussi bien que sur celle des grands. Le bien

dans ce genre ne se propage pas avec moins de rapidite que le

mal; et I'imagination se perd avec delices dans le cercle im-

mense de bienfaits et de bonheur qui doit resulter un jour de

tous ces etablissements executes avec tant de grandeur et concus

avec une sagesse si simple et si profonde.

Quelque prodigieux que soieht les progres que Pierre le

Grand fit faire a sa nation, il parait que, dans les moyens qu'il

employa pour la civiliser, il consulta bien plus les efforts de son

propre genie quelamarche commune des esprits. Toutes ses en-

treprises portent I'empreinte d'un caract^re ferme, mais impe-

tueux, maitre de Iui-m6me, mais naturellement impatient. La

nature a son gre se developpait trop lentement. Ils'efforcait sou-

vent de la prevenir dans ses desseins et se flattait presque de

pouvoir, a force d'activite, suppleer a sa lenteur ordinaire et

creer pour elle. II voulut etre legislateur comme on pent etre

conquerant. Les lumieres, les moeurs, les talents et les arts qu'il

sut transporter au sein de son empire, semblables a des plantes

etrang^res, n'y purent jeter que de faibles racines et n'y conser-

vferent pour ainsi dire qu'une vie artificielle. C'est a Catherine II

que les destins reservaient la gloire d'accomplir les vastes pro-

jets qu'avait formes ce genie ardent et sublime. Si c'est lui qui

porta dans des climats encore sauvages ces semences de lu-

mifere qu'il avait ravies aux differentes nations de I'Europe, c'est

la sagesse de Catherine qui les fait germer ; ce sont les nouveaux

Etablissements ordonnes par elle qui naturaliseront dans ses l^tats

les vertus et les connaissances que ce grand prince y avait at-
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tirees, mais qui jusque-lk n'y subsistaient encore que comme
des colonies etrangeres. Pierre le Grand avail forme aulour de

lui des Anglais, des AUemands, des Francais; Catherine II for-

mera des hommes, des citoyens, et, si le temps respecte des en-

treprises si glorieuses pour I'humanite, la Russie deviendra I'ad-

miration des si^cles k venir et le sera sans doute a plus juste

litre que ne le furent longtemps I'ancienne Perse, I'J^gypte et

Lac6demone.

11 n'est point de fondalion humaine qui ne soit sujette a

quelques inconvenients, a quelques abus ; mais je ne pense pas

qu'il y ait sur la terre un seul monument d'education publique

et nationale qui puisse etre compare k la Maison des Enfants

trouves de Moscou et au corps des Cadets de Petersbourg. Ce

premier etablissement annonce en particulier une vue politique

de la plus grande importance pour la Russie et dont toute ame

sensible benira I'objet. Tous les enfants eleves dans cette maison

sont reconnus libres. Cette fondation pent done etre regardee

comme la pepini^re d'un tiers etat qui n'existe point encore dans

cet empire, et sans lequel sans doute il est difficile de conce-

voir que le commerce et I'industrie puissent jamais devenir trfes-

florissants ou qu'une nation soit parfaitement heureuse. Quoi

qu'en dise M. Linguet, il n'est aucune verite, ce me semble,

mieux demontree par I'histoire ; mais on ne fait point des hommes

libres comme on fait des esclaves, et le ressort que pent donner

le sentiment de la liberte tire toute sa force et toute son activite

des prejuges ou des habitudes de I'education. Avant de faire des

hommes libres, il faut les rendre dignes de I'etre, leur inspirer

le desir, le besoin d'un sentiment si doux et les vertus neces-

saires pour en jouir. C'est vers ce but sublime que tous les sta-

tuts de Sa Majeste imperials paraissent diriges.

Depuis retablissement de la religion chretienne, vous ne

trouvez plus quun m6rae esprit dans tous les colleges, dans

toutes les institutions publiques. On fut si ridiculement persuade

a cette epoque memorable que le monde allait finir, que d^s lors

il semble qu'on ne songea plus qu'a preparer les hommes k

chanter des canliques dans le ciel. Tout se porta vers cet objet

imaginaire. On n'apprit rien aux enfants que ce qu'il fallait leur

apprendre pour les rendre devots et superstitieux. Les esprits les

mieux faits furent assez heureux pour ne rien retenir de ces
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belles instructions. Les plus ardents, lesplus appliques devinrent

fanatiques ou theologiens. Ignorant et laique, homme instruit

ou clerc, furentlongtemps synonymes, et la jeunesse se vit livree

partout aux soins des moines et des pretres. L'education phy-

sique gagna peut-etre au melange de peuples et de moeurs qui

suivit I'invasion des Barbares. Mais quoique, des le xv" si^cle, la

philosophie et le bon sens eussent fait quelques efforts pour rap-

peler les hommes a la nature, ce n'est guere en verite que de

nos jours qu'on a tente avec succfes de reformer des principes

et des usages consacres depuis si longtemps par le pedantisme

et par la superstition. Ce n'est gu6re que de nos jours qu'on a bien

senti la possibilite d'etre homme ou citoyen sansetre religieux,

ct la difference infinie qu'il y a de l'education scolastique ou

monacale a celle dont on a besoin dans le monde. Ce n'est guere

que de nos jours qu'on s'est apercu de la necessite de former

des corps sains et robustes, avant de surcharger I'esprit et la

raemoire d'etudes arides et pen proportionnees a la portee du

premier age. Ce n'est gu^re enfin que de nos jours qu'on a ete

convaincu que les seules connaissances utiles a tons les etats, a

toutes les conditions de la societe, etaient precisement celles

qu'on avait negligees jusqu'a present, et dont il etait essentiel de

s'occuper. Ces nouvelles maximes, graces au progres de la raison,

se trouvent repandues aujourd'hui dans presque toute I'Europe

;

mais je ne connais encore aucun etablissement public ou Ton en

ait mieux saisi I'esprit, ou Ton s'y soit attache plus complete-

ment que dans toutes les fondations ordonnees par Sa Majeste

imperiale.

En lisant la description des exercices auxquels s'amusent les

elfeves de la Maison des Cadets dans leurs heures de recreation,

je me crois transporte dans des temps heroiques de la Gr^ce et

de Rome. « On les voit, dit I'auteur, monter hardiment a des

6chelles de cordes non fixees par en bas, grimper jusqu'au som-
met d'un mat fort eleve dont la surface est unie, franchir des

fosses remplis d'eau d'une largeur incroyable, se balancer sur le

falte meme d'un toit, se precipiter de la dans un etang dont ils

gagnent lesbords a la nage, et gravir des montagnes de glace en

hiver, peu de temps apres leur levee, n Des hommes formes des

leur enfance a des jeux de ce genre et a des occupations dignes

d'interrompre de tels jeux ne pourront-ils pas dire tons un jour
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comme Marius dans Salluste : a Je me souciais peu d'une 6tude

qui ne donnait auciine energie a ceux qui s'y livraient
;
j'ai appris

des choses d'une toute autre importance pour la Republique.

Frapper I'ennemi, susciter des secours, ne rien craindre que la

mauvaise reputation, soulTrir egalement le froid et le chaud, re-

poser sur la ten-e, supporter en m6me temps la disette et le

travail, c'est en faisant ces choses que nos ancetres ont illustre la

Republique. »

Le seul obstacle qui semble s'opposer a la perfection de ces

etablissements, c'est sans doute I'extreme dilTiculte de trouver des

hommes assez instruits, assez bien eleves eux-memes pour rem-

plir un plan d'education si neuf et si admirable. 11 n'y a que des

sages comme les vieillards de I'ancienne Sparte qui puissent

meriter d'etre les instituteurs d'une telle jeunesse, et dont les

instructions soient capables de balancer la vigueur d'une educa-

tion physique que notre pusillanimite moderne ne doit pas trouver

beaucoup moins incroyable que tous les prodiges des Thesee et

des Hercule. Ou decouvrir des hommes si rares et comment les

rassembler? Je me suis repondu moi-meme qu'il en sortirait

sans doute un jour du sein m6me des etablissements qu'on ve-

nait de faire. Je me suis dit encore qu'il suffirait d'un seul homme
de genie et de quelques subalternes dociles et senses pour exe-

cuter un projet fortement concu et dont nosprejuges seuls nous

exageraient les difficultes. II en est de I'art de 1'education comme
de tant d'autres. La theorie de cet art important suppose sans

doute I'esprit le plus vaste et le plus lumineux, mais cette theorie

une fois bien etablie pent 6tre reduite a quelques maximes de

conduite fort claires et dont I'application se trouvera a la portee

des esprits les plus simples. 11 est encore une v^rite qui me pa-

rait incontestable, c'est que la force de corps se communique

necessairement kl'ame, et qu'ainsi s'il est vrai que plus I'homme

est fort, plus il a besoin d'etre juste, il n'est pas moins sur que

plus il est fort, plus il est dispose k cette vertu, parce que nos

vices et nos passions ne sont le plus souvent que I'effet de notre

faiblesse, des dangers auxquels elle nous expose et de la neces-

site d'y suppleer a force d'artifice et de ruse.

Si I'admiration qu'inspirent des monuments aussi respectables

que les etablissements ordonnes par Sa Majeste imperiale per-

mettait desonger a la mani^re del'auteur qui s'est charge de nous
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les faire connaitre, on pourrait desirer quelle eut ete plus simple

et qu'il se fut borne a traduire les statuts de ces differentes fon-

dations et les pieces authentiques relatives a cet objet, sans s'a-

bandonner k des reflexions et a des lieux communs dont la di-

gnite de cet ouvrage semble si peu susceptible. Si eloquentes

que soient quelques pages de I'lntroduction qui ne sont point du

tout du style de M. Clerc, auteur du Yu, Tdimaque chinois et

de la MMecine rappelce a sa premihc simpliciU ^, on eut pre-

fere une introduction plus courte, moins ornee et purement his-

torique. Quoique M. Diderot declare formellement a la fin du

livre qu'il n'en est que I'editeur, il serait difficile de meconnaitre

son style dans le dialogue du Thrace et de I'Ath^nien, dans la

belle comparaison du Nil et dans plusieurs autres endroits du

Discours preliminaire. Ce sont des indiscretions dont il faut es-

perer que sa plume ne se corrigera jamais *.

— II y a dans VImpromptu de campagne ' un vieux comte

fort galant et fort bourru, tellement epris des beautes de la tra-

gedie que la mesure ordinaire des pieces ne le contente pas. Je

voudrais, dit-il,

Je voudrais qu'on en fit en six actes quelqu'une.

M. Peyraud de Beaussol a eu I'intrepidite d'accomplir un

voeu si temeraire. Ses Arsacides ont paru pour la premiere fois

sur le theatre de la Comedie-Francaise le 26 juillet en six mor-

tels actes. Si I'auteur d'un si long ouvrage, pour se croire du-

ment siffle, n'avaitpas eu besoin de se le faire dire au moins deux

fois, il est probable qu'il s'en serait tenu a la premiere repre-

sentation, mais il en etait bien eloigne. Tres-satisfait personnel-

lement de I'accueil que le public avait fait a sa pi^ce, il n'impu-

tait qu'a la negligence des acteurs toutes les huees dont elle avait

ete poursuivie; il ne doutait pas meme du plus grand succ^s

1. Voir tome VII, p. 442 ; tome VIII, p. 340, ct tome IX, p. 20.

2. M, Ass^zat a recueilli (tome III, p. 545 des OEuvres completes de Diderot),

le « discours d'un homme de bien que la reconnaissance avait amen6 a solxante

ans aux pieds de sa bienfaitrice », et qui reproduit avec vraisemblance les pa-

roles de Diderot, mais les passages de I'lntroduction que signale Meister, s'ils

ont 6te revus par le philosopho, sont trop courts ct trop peu imporlants pour

avoir le m6me honncur.

3. Par Philippe Poisson. sc6ne vi.
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pour la seconde representation, en ajoutant quelques centaines

de vers par-ci par-la. J'ignore comment ses amis ont pu le guerir

d'une si douce illusion, 'mais c'etait bien le cas sans doute de

leur dire comme I'homme d'Horace :

. . . Pol me occidistis, amicil

L'histoire des Parthes est, comme Ton sait, un des points les

plus embrouilles de l'histoire ancienne ; c'est un chaos que les

savantes recherches de I'abbe de Longuerue n'ont que faible-

ment eclairci. On pourrait presque soupconner M. de Beaussol

d'avoir pris k tache de faire passer dans sa pi^ce toute I'obscu-

rite de son sujet. II est impossible d'iraaginer une exposition

plus longue, plus confuse, plus depourvue de tout interet que ne

Test celle des Arsacides; elle occupe au moins les trois pre-

miers actes, et peut-etre n'est-il pas meme ais6 de decider si

Taction commence au quatri^me. Voici en peu de mots ce que

nous avons pu dem61er k travers le desordre de I'ouvrage et le

bruit d'une assemblee fort tumultueuse.

La sc6ne est k Artaxate. Tigrane, roi de Bithynie, allie des

Romains, grace a leur secours vient de remporter sur les Par-

thes une grande victoire. La princesse Barcenice est au nombre

de ses captives. Cette princesse est I'epouse du roi des Parthes

et croit en ^tre la veuve. Dans la melee du combat, le frere du

roi des Parthes, voyant le danger auquel s'exposait une t^te si

ch^re, le for^a genereusement k lui laisser prendre ses vete-

ments et son diad^me. Ce prince, apr^s la bataille, ayant 6te

trouve parmi les morts avec toutes les marques de la royaute, le

bruit s'est r^pandu que le roi Termodate n'est plus. Termodate

cependant existe encore, et c'est a la cour m^me de Tigrane que,

cach6 sous le nom d'Orban, il ose venir defendre en qualite d'am-

bassadeur les inter^ts de sa propre couronne. Volyesie, m6re des

Arsacides, s'y est rendue ausei de son cote. Croyant sur la foi

des bruits publics Termodate mort, elle vient offrir a Tigrane sa

main et I'empire des Parthes; c'est tout ce qu'elle a imagine de

plus heureux pour 1'engager a renoncer a I'amitie des Romains.

Mais Tigrane est domine par Glaphyre, I'amie de Rome, et fort

amoureux de sa captive Barcenice. Tant de situations differentes

se trouvent entass6es les unes sur les autres avec si peu de
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gout, avec si peu de bon sens, qu'elles n'excitent pas m^me I'in-

t6r6t de la curiosite.

La seule scene qui ait soutenu un peu la pi^ce, c'est I'entrevue

de Tigrane et deTermodate sous le nom dOrban. Apres lui avoir

fait sentir combien il importait aux deux nations de reunir leurs

forces pour les opposer aux Romains, le roi des Parthes se de-

couvre lui-m6me a son vainqueur et lui dit :

Si tu ne veux combattre, il est temps de frapper.

Ce mouvement est theatral, et toute la sc^ne a paru d'une

vigueur assez soutenue. On a remarque ce vers sur I'indepen-

dance du Parthe qui

Demeura libre au sein de Tunivers esclave,

et celui-ci sur Rome corrompue,

Qui cherit un soldat moins qu'un gladiateur.

Quant au denoument, c'est hasarder beaucoup que d'en vou-

loir dire quelque chose de precis. Tigrane trahit,par amour pour

Barcenice, GJaphyre et les Romains. II s'en repent ensuite lors-

qu'il decouvre que Barcenice ne pent etrea lui; enfin, abandonne

lui-meme par tons ceux qu'il a trahis tour a tour, il se tue de

desespoir, etc. On n'aurait jamais eu la patience d'attendre cette

fin, sans un rideau fort pompeux qui faisait le fond de la deco-

ration au sixi^me acte. Le parterre voulut savoir absolument qui

pouvait Hre derri^re ce rideau mysterieux, C'etait Glaphyre ; elle

parait tout a coup sur un trone, entouree de ses gardes, pour

abandonner I'infortune Tigrane au mepris de ceux qu'il espe-

rait livrer lui-meme a la vengeance des Romains. II est difficile

de le plaindre ; mais on pent plaindre de tr^s-bonne foi le pauvre

M. de Beaussol d'avoir perdu les trois quarts de sa vie a com-

poser un si detestable ouvrage. C'est une catastrophe vraiment

tragique ^

.

1 . La Harpe dit dans sa Correspondance lilteraire que les Comediens, honteux

d'avoir regu cet ouvrage, propos^rent, avant la representation, une indcmnite k

I'auteur s'il voulait renoncer a le faire jouer. 11 ne voulut entendre i aucun arran-

gement. L'hilarite des spectateurs fut port6e k son comble ; le mot madame se

retrouvait a chaque vers, et toutes les fois excitait une risee. Les acteurs voulurent

se retirer ; mais on se garda bien d'y consentir, et force leur fut de jouer la piece
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— Nous savions depuis longtemps que M. Mercier etait fort

brouille avec la com6die, et c'est ce qui nous a fait pleurer sou-

vent sur ses drames ; mais nous n'imaginions pas que sa querelle

avec les comediens aurait des suites si serieuses. Depuis le Me-

moire que nous avons eu I'honneur de vous annoncer, 11 en a

fait un second qui n'est ni moins grave ni moins amer, quelque-

fois plaisant, mais rempli de longueurs et souvent de mauvais

gout. MM. les gentilshommes de la chambre ont porte plainte

contre lui et ont obtenu un arret par lequel TafiTaire qui avait ete

portee au Parlement est evoquee au Conseil, les comediens fran-

cais etant censes appartenir a la maison du roi. Par le meme
arret, on supprime les Memoires du sieur Mercier, et MM. les

gentilshommes de la chambre sont nommes arbitres de cette

grande cause. C'est contre cet arret que le sieur Mercier reclame

aujourd'hui dans une longue Requete au roi-, il y prouve assez

clairement, ce me semble, que la legislation et la police des spec-

tacles ont toujours ete attribuees au Parlement, et que MM. les

premiers gentilshommes de la chambre n'ont pu faire les r6gle-

ments qu'ils ont ete charges de faire en 1757 qu'en qualite de

commissaires nommes ad hoc. Si ses moyens ne sont pas sans

replique, il est sur au moins que son plaidoyer 'est d'un ton

ferme et vigoureux. MM. les gentilshommes de la chambre lui

eussent fait grace sans doute de toutes les recherches qu'il a

pris la peine de faire pour remonter a la premiere origine de

leur chai'ge. Ce morceau n'est pourtant pas le moins curieux de

la brochure. « Ces charges, dit-il, sont un demembrement de

celle du grand chambrier de France, office tr6s ancien qui exis-

tait k la cour des Cesars avant la naissance de la monarchie fran-

Qaise. Ceux qui en etaient pourvus se nommaient Propositi

sacri cubiculi, Les fonctions de cet office consistaient originaire-

enti^re. Peyraud de Beaussol leursoutint que leur jcu seul avait pu compromettre

le succ^s, mais qu'ils n'avaicnt qu'i s'en mieux tirer et qu'il leur en r^pondait.

D'ailleurs, ajoutait-il, si vous tombez, j'ai un septieme acte pour vous relever.

La seconde representation ne fut pas moins gaie, et les Comediens, qui en vou-

laient eviter une troisieme a tout prix, obtinrent, avec beaucoup de peine, son

desistement moyennant douze cents livres. Du resto cette trag^die avait et6 im-

prim^e d^s 1756 sous le titre de Stratonice (la Haye, in-8°), et, pr6sentee cinq

a six fois sous d'autres noms, avait toujours et6 refus^e. Elle fut plus heureuse

sous celui des Arsacides. Peyraud de Beaussol disait lors de I'impression de Stror

tonice : Tu es grand, Corneille; mais je ne te crains pas. (T.)
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ment, selon le P. Anselme, a coucher le roi, le lever, faire son lit

et sa chambre... Pour donner de la dignite a cet ofTice, le roi

infeoda la charge et la confera pour ^tre tenue a foi et hornmage.

Par la celui qui en etait pouvu devenait vassal immediat du

prince, avait le droit de le suivre a la guerre et de combattre a

ses cotes. Un tel honneur rendit cette charge une des premit»res

dignites de I'l^tat. En 82/i, on voit cet office exerce par Bernard,

comte de Barcelone. Mais le fief de grand chambrier etant sans

domaines, on crut devoir lui en assigner un, et Ton y attacha

quelques droits a percevoir par forme de cens sur les commu-
naut^s des cloutiers, des marchands de chapeaux et de vieilles

robes... Ce droit fut supprime par Francois I®^ Le meme roi

jugea a propos de diviser les fonctions domestiques de cette

charge entre deux officiers sous la denomination de premiers

gentilshommes de la chambre. Depuis cette epoque, leur nombre

a ete porte a quatre. Mais on n'a point infeode leur charge, on

n'a point recree en leur faveur le cens et la justice qui consti-

tuaient le fief de la grande chambrerie ; il ne leur reste done de

cet office que des droits sans juridiction et des devoirs circon-

scrits dans I'interieur du palais, etc. »

AOUT.

Cythere assiegie, ballet en trois actes a ete represente pour la

premiere fois par I'Academie royale de musique le mardi l*^"" aout.

Le poeme est de M. Favart, la musique de M. le chevalier Gluck.

Les paroles de cet opera sont connues ; il fut fait ancienne-

mentpourla troupe attachee a M. le marechal de Saxe, pour cette

troupe qui lui faisait dire que son annie lui coiitait moins a

conduire que sa comMie it diriger, et c'est, si je ne me trompe,

dans une des derni^res campagnes de Flandre qu'il fut donne

pour la premiere fois a I'occasion d'une fete militaire ^ Le ton en

1. Representee d'abord a la foire Saint-Laurent en 1748, Cythere assiigie fut

remani^e par Favart, et joude le 7 juillet de la mdtaa annuo au theatre de la

Monnaie, k Braxelles.
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est un peu libre; quoique infiniment chatie dans la nouvelle Mi-
lion, la dignite de I'Academie royale en a et6 blessee. Ce qui a

scandalise plus serieusement les gens de gout, c'est le peu de

rapport qu'il y a entre ces paroles et la musique qu'on a pr6-

tendu y adapter. Le poeme de M. Favart, rempli de petits mots

et de pelites graces, demandait une musique fine, leg^re et pi-

quante. La composition deM. Gluck, d'une facture beaucoup trop

forte pour ce genre, aparu lourde et negligee, son chant mono-
tone et commun. Les amis de M. Gluck ont dit que la faute en

6tait aux acteurs qui I'avaient mal executee. Cela pent etre, mais

le public n'entend point toutes ces excuses, et Cythdre assUg^e

n'attire gu^re plus de monde que I'infortune Cephale. On y
trouve pourtant quelques scenes agreables ; celle du troisi^me

acte, ou Chloe desarme adroitement le terrible Brontes en affec-

tant de partager toute I'austerite de ses gouts, est ingenieuse et

ne pouvait pas 6tre mieux rendue qu'elle ne Test par M"^ Rosalie,

qui, pour le dire en passant, a juge a propos de prendre le nom
de M"^ Levasseur, depuis que le sien a ete prostitue dans les

Courtisanes de M. Palissot; car il ne faut point oublier une

anecdote qui fait honneur a la decence du si^cle. On a encore

entendu avec plaisir I'ariette ou M"® La Guerre peint si naivement

I'efTroi que lui a cause la vue inopinee des guerriers qui mena-

cent Cythere. Seulement on a remarque que le motif de cette

jolie ariette n'appartenait point a M. Gluck.

— Le Mariage dandestin, comedie en trois actes et en vers

par M. Lemonnier, auteur de quelques operas qui ne sont guere

plus connus que lui, n'a eu qu'une seule representation. G'est

une pi^ce imitee d'une comedie anglaise qui porte le m6me titre

et qui se trouve dans le recueil de M'"® Riccoboni. Excepte quel-

ques scenes de caract^re au second acte que Preville a fait valoir

infiniment, I'ouvrage a paru aussi faible par le fond que par le

style, et nous ne presumons pas que M. Lemonnier en appelle

au public lecteur de I'arrSt qu'il vient de subir au theatre.

— Le Commentaire sur la Uenriade de feu M. de La Beau-

melle parait avec des notes et des additions de M. Freron*.

Quelque belle que soit 1' Edition, quelque insolent que soit le titre

1. A Berlin, et se trouve a Paris, chez Le Jay, 1775, in-S". Frontispice dessine

et grav6 par Augustin de Saint-Aubin, roproduit en fac-simile dans Vlconographie

voUairienne de M. Desnoiresterrcs.
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ou Ton voit le medaillon de M. de Voltaire soutenu par ceux de

MM. de La Beaumelle et Freron, quelque rempli de malignite

que soit tout I'ouvrage, il a fait jusqu'a present peu de sensa-

tion. Nous vivons, Dieu merci, dans un si^cle ou les zoiles ne

reussissent guere.

— Fredegonde et Bninehaut, roman historique par M. Monvel

(comedien ordinaire du roi). Un volume iii-8". 11 y a dans cet

ouvrage de I'interet, de la douceur, surtout de la facilite. Mais

pourquoi mettre I'histoire en roman? Pourquoi meler les fictions

les plus communes a des veriles de fait infmiment plus singu-

lieres et plus interessantes que tout ce qu'on aurait pu s'imaginer

pour les embellir?

— Leitre de madame Le Hoc ii M. Le Hie au sujet de la

Fausse Magie, opera- comique de MM. Marmontel et Gretry,etc.

Brochure in-12^ On pourrait soupconner du moins d'apres ce

tilre que 1' intention de I'auteur a ete d'etre plaisant. Eh bien!

point du tout. G'est un extrait de tous les jugements portes sur la

pi^ce en question dans les journaux les plus connus, auquel on a

joint seulement quelques remarques des plus plates et des plus

sinenses.

— Tous les papiers publics ont annonce avec I'eloge qu'il

merite I'acte de bienfaisance qu'a fait Sa Mjeste tr6s-chretienne

en achetant de la dame NouITer, de Morat en Suisse, son remede

pour le ver solitaire. Mais ce dont Messieurs de la Faculte ne se

vanteront guere, c'est que le secret de iadite dame se trouve en

toutes lettres dans Galien. Voici le passage cite par Van Swieten :

De filice, dixit Galienus^ radicem habet maxime utilern : latum

enim lumbricum interficit , si quis cum quatuor drachmis in

meliorato ebibat, etc.

— Le grand ouvrage de M. I'abbe de Condillac contenant

tous les cahiers qu'il a composes pour I'instruction de monsei-

gnenr I'lnfant de Parme vient de paraitre enfin aux Deux-Ponts

en seize volumes in-8°. On sollicite en ce moment la permission

de le faire entrer en France.

— L'Academie francaise avait deux prix a donner cette

annee, celui d'eloquence pour VEloge du marichal Catinat, et

celui de poesie qui avait ete remis I'annee derni^re. M. de La

1. Par Le Fuel de M^ricourt.



110 CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

Hai'pe a remport6 I'un et I'autre, et c'est la seconde fois qu'il

reunit ainsi les deux couronnes. Le premier accessit du prix d'€-

loquence a 6t6 donne au discours qui a pour devise :

Fuit animus illi

Rerumque prudens et secundis

Temporibus dubiisque rectus.

L'Academie a trouve de si grandes beaut^s dans cet ou-

vrage qu'elle a regrelte de n' avoir qu'un prix k donner. Mais

I'auteur, M. de Guibert, a trouve de si grands defauts dans ce ju-

gement qu'il n'a pas seulement daign6 le placer selon 1'usage a

la t^te de son discours qu'il vient de faire imprimer sans privi-

lege, sans nom d'auteur, et par consequent a £dimbourg, Le

discours qui a obtenu le second accessit a pour devise :

Quo non justior alter

Nee bello major et armis.

L'auteur, M. I'abbe d'Espagnac, n'est age que de vingt-deux

ans, et m6rite sans doute plus d'encouragements que d'eloges.

Le prix de poesie a ete donne k la piece intitulee Conseils

a un jeune po'cte, et le premier accessit a une Spitre au Tasse.

Ces deux pieces sont de M. de La Harpe. L'Academie a donn6 le

second accessit a une pifece qui a pour titre : Brutus ii Servilie

aprh la mort de Char, et pour devise : Peuple roi, commandez.

L'auteur est M. Durufle, qui a deja concouru plusieurs fois, et

qui tient depuis longtemps son coin dans VAlmamich des Muses.

La stance du 25 a ete occupee tout enti^re par la lecture des

pieces de M. de La Harpe. L'Academie a propose pour le prix

de poesie I'annee prochaine une traduction en vers de quelques

morceaux d'Homfere, etpour leprix d'eloquence, I'annee 1777,

r^loge du chancelier de L'Hopital.^

Quelque respectable, quelque imposant que soit un jugement

acad6mique, il s'en faut bien qu'il ait decide tous les suffrages

en faveur de M. de La Harpe. L'^loge de M. de Guibert a le plus

grand succes parmi les gens du monde, et la concurrence de

ces deux rivaux a manque meme exciter un schisme des plus

funestes dans la r^publique des lettres. Les chefs du meme parti

ont eu beaucoup de peine a s'accorder entre eux; il n'y a que la
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raison d'l^tat qui ait pu les ramener a un m6me avis. Le public

n'a point ignore la profondeur de ces negociations, et s'est cru

plus autorise que jamais a peser librement les decisions de I'areo-

page litteraire. Nous ne sommes qu'une parcelle infiniment

obscure de ce public indocile, mais pourquoi n'userions-nous

pas des privileges de notre corps ?

Si le style est le premier merite d'un ouvrage academique,

si I'exactitude et la correction sont les seules parties importantes

du style, si la chaleur et la noblesse, I'energie et la verite de

I'expression ne sont pas aussi essentielles a 1'eloquence que la

purete du langage, il faut convenir que le discours de M. de La

Harpe est tr^s-superieur a celui de M. de Guibert; mais si le

meilleur eloge de Gatinat est celui qui fait connaitre le mieux ce

heros, celui qui developpe avec le plus d'interet le caractere de

sa vie publique et de sa vie privee, enfm celui qui le fait aimer

davantage, nous oserons avouer que M. de Guibert nous parait

plus pres du but que M. de La Harpe.

Apres un exorde des plus heureux, M. de La Harpe passe

rapidement sur les premieres annees de la vie de Gatinat. A peine

a-t-il commence a nous le montrer dans la carri^re des armes,

qu'il s'ecrie deja : Mon sujet Die pressc et mentraine. La cha-

leur qui I'emporte dans ce moment est si vraie qu'elle 1'oblige

d'abord a nous presenter un tableau de I'Europe qui n'est que

de pure rhetorique, et puis a s'appesantir froidement sur le recil

des actions de son heros, recit depourvu de caractere, de vues,

d'interet, et qui est d'une longueur assommante, parce qu'on parle

toujours longuement de ce qu'on a mal entendu. Gette triste gazette

est entrecoupee de beaucoup de petites digressions sur I'envie,

sur la gloire, sur la cour, et d'un morceau tout a fait neuf sur la

tactique ancienne et moderne, oii Ton decide hardiment que nos

heros a six sous doivent avoir plus de courage et plus de vertus

que les soldats de Gamille ou de Scipion
,
parce qu'un boulet de

canon est bien autrement terrible qu'une fl^che ou un javelot, etc.,

comme si le courage ne tenait pas surtout a la valeur personnelle,

qui n'a presque plus d'exercice dans notre mani^re de combattre,

comme si le danger qu'on partage frappait I'imagination aussi

vivement que celui dont on est seul k se defendre , enfin comme si

la perfection de I'art militaire ne consistait pas de nos jours a faire

agir cent mille hommes comme une seule machine dont tous les



112 CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

ressorts sont a la disposition de celui qui commande, a entrainer

ainsi cent mille volontes vers un but qu'elles ignorent, a tirer par

consequent le meme parti, a peu de chose pr6s, de Thomme faible

et de riiomme courageux, a suppleer sans cesse a la force par

I'adresse, a la vertu par la necessite, ai la superiorite du nombre

par celle du genie, etc.

La seconde partie du discours deM.de La Harpe est beau-

coup plus interessante que la premiere ; c'est le tableau du carac-

t6re moral de Catinat. On y rappelle les traits les plus connus

de la vie privee de ce grand homme, et ces traits si touchants

par eux-memes acquierent, s'il est possible, encore un nouveau

prix par la maniere noble et simple dont ils sont rendus; mais

ce ne sont que des morceaux epars et qui feraient bien plus d'ef-

fet sans doute si I'orateur avait su leur donner plus de suite et

plus d' ensemble. Ce n'est qu'en reunissant des details si precieux

sous un point de vue unique et frappant, en les disposant avec

art et dans la gradation la plus propre a les rendre sensibles, que

Ton pouvait achever un tableau si digne des plus grands maitres.

Je ne puis me refuser au plaisir de citer au moins une des anec-

dotes que I'historien favori de Catinat, Plutai'que, n'aurait pas

manque de recueillir, et qu'il n'eut pas mieux racontee.

« La demeure royale de ces guerriers qui ont donne leurs

joure a la patrie et dont elle nourrit la vieillesse, ce prytanee

militaire etait aussi I'objet de ses frequentes visiles. Un enfant

(c'etait le fils de son homme d'affaires) qui 1' avait entendu parler

avec eloges de ce venerable edifice, vint un jour avec I'empresse-

ment naif de son age prier le marechal de Catinat de le mener a

Thotel des Invalides; il y consent, prend I'enfant par la main, le

mfene avec lui, arrive aux portes. A la vue du marechal, la garde

se range sous les armes, les tambours se font entendre, les cours

se remplisseut, on repete de tous cotes : Voila le p^re la Peiis^e.

Ce mouvement, ce bruit causent a I'enfant quelque frayeur. Cati-

nat le rassure : Ce sont, dit-il, des marques de VamitU quont

pour moi ces hommes respectables. 11 le conduit partout, lui fait

tout voir. L'heure du repas sonne; il entre dans la salle ou les

soldats s'assemblent, et avec cette noble simplicite, cette fran-

chise des moeurs guerri^res qui rapprochent ceux que le meme
courage et les m^mes perils ont rendus egaux : A la sa?ite, dit-il,

de mes anciens camarades. 11 boit et fait boire I'enfant avec lui :
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les soldats debout et decouverts repondent par des acclamations

qui le suivent jusqu'aux portes, et il sort emportant dans son

coeur la douce emotion de cette sc6ne trop au-dessus de I'ame

d'un enfant, mais dont le r6cit, conserve dans les Memoires de

sa vie, a pour nous encore aujourd'hui quelque chose d'attendris-

sant et d'auguste. »

La peroraison de I'eloge de M. de La Harpe n'est pas indigne

du commencement, quoiqu'elle porte sur une idee assez com-

mune, peut-etre meme fausse; I'application qu'il en fait, remplie

de force et d'eloquence, n'en excite pas moins une admiration

douce et consolante : « Les plus heureux presents que le ciel

puisse faire aux empires ne sont pas les genies brillants et les

ames naturellement predominantes , ce sont les esprits justes et

les coeurs vertueux. » Cela est-il parfaitement clair? Les esprits

justes, les coeurs vertueux ne font rien au bonheur des empires,

lorsqu'ils ne sont pas capables de former de vastes corabinaisons

et de s'appliquer k de grands interets*. Or je demande ce qui les

distingue alors des genies brillants, des ames naturellement pre-

dominantes. Si notre orateur a voulu dire qu'un homme de bon

sens pent etre aussi utile a son pays qu'un homme de genie et

Test avec moins de risques, il a dit une chose evidemment fausse.

Pomponne et Ghamillard ne manquaient assurement ni de vertu

ni de bon sens ; cependant Pomponne et Ghamillard, dans quelque

circonstance que le sort les eut places , n'auraient jamais os6

entreprendre ce qu'executa le genie des Colbert et des Louvois.

De grands moyens peuvent seuls produire de grands resultats, et

ce n'est qu'avec les memes forces que le crime eut employees a

faire le plus grand mal que la vertu pent esperer de faire le plus

grand bien.

Les beautes repandues dans le discours deM.de Guibert ont

moins de correction, moins d' eclat que celles que nous avons

remarqu^es dans le discours de M. de La Harpe ; mais la mani^re

de M. de Guibert a un int^ret qui n'est supplee par rien et qui

supplee ci tout, une sensibilite forte et touchante, une chaleur

vraie et continue, et surtout un caract^re d'elevation que I'art ne

saurait imiter. Son Eloge de Catinat est plus historique qu'ora-

toire; le style en est neglige, on y trouve des longueurs, des

fautes, de I'inegalite, des tournures et des reflexions communes;

mais, malgre tons ses torts, on sent partout I'homme pen^tre de

XI. 8
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son sujet. C'est une ame ardente qui s'abandonne aux impres-

sions qui I'agitent, et qui exprime sans faste et sans pretention

tous les sentiments qu'elle eprouve. II fait connaltre son heros

parce qu'il I'a bien connu lui-mdme. ,11 ne nous fait partager si

vivement I'admiration que lui inspirent des vertus si sublimes

que parce que son coeur en est profondement emu. En suivant

Catinat dans le detail de ses actions militaires, il nous interesse

h tous ses travaux, a tous ses plans, parce qu'il sait nous le mon-

trer a la fois comme guerrier, comme citoyen, comme philosophe

et comme ami de I'humanite. Nous voyons ce caract^re sage et

ferme, cette ame grande et modeste se developper pour ainsi

dire sous nos yeux; et c'est suriout par la que la marche de son

ouvrage a paru admirable. Quoique particuli^rement interessante

pour un militaire, il n'y a point de lecteur qu'elle n'attache par

la mani^re ingenieuse et simple avec laquelle I'auteur developpe

successivement les traits les plus remarquables de la vie d'un heros

digne d'etre ne le contemporain des Themistocle et des Aristide.

Plus on admire ce qu'il y a d'excellent dans I'eloge de M. de

Guibert, plus on regrette sans doute qu'il I'ait depare par tant de

negligences, par tant de longueurs, par les pensees les plus tri-

viales et quelquefois meme par des expressions communes et de

mauvais gout, tous defauts qu'il lui eut ete, ce semble, si aise

de corriger. Nous aurions encore desire que 1'apostrophe oii il

exhorte les princes, les grands officiers de la couronne, tous les

militaires en general a imiter I'economie et le desinteressement

de Catinat, quelque edifiante qu'elle soit en elle-meme, eut un

peu moins la tournure et le ton de I'application d'un prone. Les

formes academiques sont assez ennuyeuses, c'est trop d'y ajouter

encore celles de la chaire.

— La seule nouveaute que Ton ait donnee aux f^tes de la

cour pour le manage de M™^ la princesse de Piemont, c'est le

Conn^tahle de Bourbon, par M. de Guibert. Nous avons dej^ eu

I'honneur de vous rendre un compte detaille de cet ouvrage dans

le temps qu'il fit le plus de bruit k Paris K II ne parait pas que

le grand jour du theatre lui ait et6 trfes-favorable. On y a bien

trouv6 quelques scenes remplies de force et d' elevation, beau-

coup d'eloquence dans les details, mais peu de beautes vraiment

1. Voir t. X, p. 170 et 247.
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theatrales, plus de spectacle que d'action, el une grande inega-

lite de style. Le role qu'y joue Bayard sort du caract^re qu'il a

dans I'histoire et parait enti^reraent eclipse par celui que le poete

a donne k la fille de Lautrec. Les gens difficiles sur les conve-

nances, et qui dans le jugement d'une pi^ce de theatre portent le

m6me esprit que dans celui d'une negociation politique, ont pr6-

tendu qu'il 6tait assez extraordinaire d' avoir choisi pour les fetes

que Ton vient de celebrer un drame oii un prince du sang royal

trahit la patrie, ou Ton voit les Francais fuir devant les Espa-

gnols, et ou Ton fait le portrait du raonde le plus affreux de la

duchesse d'Angouleme, m^re de Francois P"" et princesse de la

maison de Savoie; mais toutes ces circonstances , tres-indifle-

rentes a I'^tat actuel des choses, n'empechent pas que la tragedie

de M. de Guibert, tr^s-propre a remplir un grand theatre et sus-

ceptible de beaucoup de decorations et de pompe , n'ait forme

un spectacle digne de la magnificence d'une fete royale. On a ete

fort mecontent de la manifere dont Le Kain a joue le role du con-

netable. M""^ Vestris a tire plus de parti de celui d'Adelaide.

— La Belle Arshie, comedie-feerie en quatre actes melee

d'ariettes, a ete representee pour la premiere fois a Paris le

14 aout. Les paroles sont de M. Favart, la musique de M. Monsigny.

Le sujet de cette comedie, commandee pour les spectacles de

la cour et representee en trois actes a Fontainebleau en 1773, est

pris d'un conte de M. de Voltaire intitule la Bigueule. La sc6ne

est h. Paris pendant les deux premiers actes, et Taction se passe

sous le r^gne de Henri II et de Catherine de Medicis.

Ce poeme ne manque ni de grace ni d' esprit, le plan en est

meme assez ingenieux; mais la marche et I'execution en sont

froides, et I'ouvrage ne s'est gu^re soutenu que par la variete du

spectacle. La musique a paru commune et monotone, plus ecrite

que ne Test en general la musique de Monsigny, mais d'un chant

moins heureux, moins naturel et i?ioins varie. On perd toujours a

quitter sa mani^re pour celle des autres, et il est facheux de la

garder quand on s'apercoit combien elle a vieilli.

— Le Dix-huitiime Slide, satire ci M. Friron, par M. Gil-

bert, avec cette epigraphe

:

L'ardeur de se montrer et non pas de m^dire
Arraa la v6rit6 du vers de la satire.

(BoiLEAU, Art poetique.)
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C'est une declamation remplie d'injures, de beaux vers, de

lieux communs, d'une critique trop grossi^re et trop injuste pour
^tre m6chante. Les plus grands noms, ceux qui honorent le plus

leur si^cle et leur patrie, y sont dechires avec une audace digne

d'admiration. Voltaire, Diderot, d'Alembert sont mis a c6te de

M. Du Rozoy, et c'est ^M. Freron, c'est k cet oracle du gout qu'on

immole tant d'illustres victimes. Ge qui doit paraitre sans doute

encore plus etonnant qu'un pareil acc6s de demence, c'est que

plusieurs de ces blasphemes sont revetus d'une poesie que Boi-

leau n'eut pas desavouee, c'est que I'auteur semble dire toutes

ces extravagances de la meilleure foi du monde ; il a m^me eu la

naivete d'aller voir ces jours passes M. d'Alembert pour le solli-

citer de s'interesser k une affaire ou il croyait avoir besoin de sa

protection en lui disant : « II est vrai, monsieur, que je vous ai

assez maltraite dans ma satire, mais on m'a dit que vous aimiez

la verite, et je n'ai dit que ce que je pense ; ainsi, je n'en compte

pas moins sur vos bontes. »

M. Gilbert n'est connu que par un poeme sur le Jugement der-

nier et par trois ou quatre odes patriotiques ou Ton distingue

quelques vers heureux, mais dont I'ensemble est infiniment me-
diocre.

— Cornells d. un jeune po'ete, pUce qui a remporU le prix

de VAcaddmie francaise en 1175, par M. de La Harpe, avec cette

epigraphe

:

Doctrina sed vim promovet insitam.

(Horace,)

Gette pi6ce est assez froide et ne roule que sur une seule idee,

c'est qu'il n'y a que le respect et la soumission qu'on doit aux

grands hommes, et nommement k MM. les Quarante, qui puissent

rendre un jeune litterateur digne de monter un jour a leur place.

Un fond si triste et si pauvre avait grand besoin d'etre egaye par

la variete des details. L'auteur n'a trouv6 sur sa route que quel-

ques traits de satire contre M. Dorat. Ge n'est que dans les der-

niers vers qu'il prend un essor plus noble, mais ces derniers vers

sont charmants.
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SEPTEMBRE.

EPITRE A M. LE CO.MTE DK B***.

PAR M. BARTHE,

L'auteur des Fausses Infidelitis.

Cruel ami, que t'ai-je fait?

Dans une douce solitude,

De moi-merae assez satisfait,

J'oubliais au sein de T^tude

Ce Paris parfois ennuyeux,

Ses froids soupers, ses tristes fetes,

Ses catins, ses femmes honnetes,

Et qui ne valent gu6re mieux.

Je meditais un long ouvrage

Que j'avais meme commence,
Et j'^tais presque menac6
De devenir enfin un sage.

Tout k coup dans mon ermitage

Je regois ces vers trop goutes

;

Ces vers oil ta muse badine,

Soulevant une toile fine,

Prom^ne sa main libertine

Sur les culs des jeunes beaut^s.

Dieux ! quel tableau ! mon sang s'allume

Adieu la gloire et mon volume.

Je ne vols partout, je ne sens

Que ces demi-globes d'albatre,

D61ices de Tame et des sens,

D61ices d'une main folatre.

Objet divin, tu me poursuis

Le jour, la nuit, au lit, h table.

Tu m'atteins, tu me rends coupable

M^me k T^glise, oii je te fuis.

Le jour des Morts, dans le vieux temple

Du plus antique des chateaux,

Parmi des pretres, des flambeaux,

Les requiems et les tombeaux,

Sais-tu bien ce que je contemple?

Je contemple les jolis culs

De cent beaut^s qui ne sent plus,
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Des beaut^s de Rome et de Gr6ce,

Le cul d'H61ene, de V<5nus,

De C16opatre, de Lucr^ce.

Je m'en clioisis de toute esp6ce,

De d61icats et de charnus,

Ou d6voil6s, ou demi-nus.

H61as ! qu'^tes-vous devenus,

Charmes secrets de tant de belles.

Charmes tant de fols caresses,

Et les mains qui vous ont presses,

Ces mains heureuses, oOi sont-elles ?

Mon Ranc6, dont tu te souviens,

Connut aussi ce doux empire.

Je me suis gard6 de le dire

Dans des vers pompeux et chr6tiens

;

La chose eQt 6t6 ridicule,

Mais, je te parle sans fa^on,

C'est le cul de la Montbazon

Qui le brulait dans sa cellule.

souvenir de I'heureux jour

Ou je connus une maitresse!

Un beau dimanche aprfes la messe,

Dans un d^licieux s6jour

J'offrais h sa tendre jeunesse

Le premier tribut de Tamour.

Apr6s avoir d'un ceil avide

Parcouru ses appas naissants,

J'osai porter ma main timide,

Ma main sur un cul de seize ans.

Comme elle rougitd'un air tendre!

Je la retournais dans mes bras;

Avec quel aimable embarras

Elle cherchait k se d6fendre!

Elle couvrait ce cher tresor

De sa robe k demi flottante,

Et dans une lutte charmante

Le montrait, le cachait encor.

Je vis enfin... Dieux, quelle ivresse !

Mais quand mille baisers de feux
'

Couvrent et la bouclie et les yeux

Et la gorge d'une maitresse

;

Quand de ses bras voluptueux

Centre son sein elle vous presse,

Ah ! quel surcroit d'enchantement

De sentir sous vos mains tremblantes

Son cul s'agiter doucement.
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Et par ce tendre mouvement
R^pondre k vos ardeurs brillantes 1

Mais k propos, ce cul vant6

Ce cul d'lsm^ne est-il si rare ?

Sans doute, un cul si bien chant6

De ses faveurs n'est point avare.

Vaut-il, dis-moi, le cul mignon

De ces trois Graces qu'au Salon ^

Plus d'un petit-collet fripon

Lorgnait du coin d'un oeil profane,

N^gligeant fort (le croira-t-on?)

Le saint Gregoire et la Suzanne - ?

Vaut-il ce cul si potel6

De la Venus aux belles fesses.

Qui, dans Versailles etale,

M'a plus d'une fois console

Des visages de nos duchesses?

Vaut-il surtout, parle sans fard,

Le cul de la jeune Guimard ?

A travers la jupe inhumaine

J'aime k\e suivre sur la scene.

H^las ! jamais je ne Tai vu,

Et j'ose assurer que ce cu

Vaut bien celui de ton Ism6ne.

Je prevois que du compliment

Ism6ne sera pen flatt(^e.

Pardon, mais la belle irritee

Pent se venger, void comment

:

Que, sur trois coussins etendue,

De depit elle ofifre k ma vue

Le cul dont je te vols 6pris;

Peut-etre aura-t-elle le prix,

Et ma Guimard sera vaincue.

En attendant, chante et jouis,

Jouis en sage respectable

Des vers, des culs et de la table.

On ne te croit dans tout Paris

Qu'un bon poete, un homme aimable,

Un philosophe ami des arts
;

Mais I'objet que ta muse loue

Te met k c0t6, je Tavoue,

Des Socrates et des C6sars.

1. Lcs Trois Grdces au bain, par La Grenee Taine, appartenant au marquis

de Marigny, flguraient au Salon de 1773.

2. II n'y avail aux Salons de 1773 et de 1775 aucun tableau repr^sentant I'un

ou I'autre de ces sujets.
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— La plus sublime musique que Ton ait enlendue a Paris

depuis la Serva Padrona, de Pergol6se, c'est sans contredit

celle de la Colonie, comedle en deux actes imitee de I'Isola

d'amore, et parodi^e sur la musique du signer Sacchini. Cette

petite piece a ete representee pour la premiere fois le 16 aout.

M. Framery, a qui nous avons I'obligation de connaitre ce char-

mant ouvrage , sollicitait vainement depuis huit mois les come-

diens italiens de le risquer sur leur theatre; il n'a pu I'obtenir

qu'en consentant a le laisser jouer par la doublure. Le succfes

du poeme et surtout celui de la musique n'y ont rien perdu;

les acteurs doublants, plus dociles que ne I'auraient ete les pre-

miers, ont recu d'excellentes lecons du sieur Bianchi, I'el^ve

et I'ami de Sacchini. II a preside a toutes les repetitions, et Ton

convient generalement que jamais bonne musique n'a ete mieux

chantee, mieux executee, du moins a Paris, que ne Test celle

de la Colonie. La prodigieuse sensation qua faite un opera

d'un genre si nouveau pour nous semble assurer les progr^s

de notre musique, et prouve peut-etre qu'il n'est point de na-

tion au monde qui ne soit susceptible de toutes les impressions

que I'art pent faire eprouver, pourvu qu'elle y ait ete preparee

par les circonstances les plus propres a developper son gout

naturel.

Quoique M. Framery ait fait quelques changements assez heu-

reux au plan de VIsola d'amore, quoiqu'il ait mis plus de de-

cence et de verite dans le dialogue, voulant conserver le motif de

tous les airs, il a ete force d'adopter toutes les situations de I'ori-

ginal, et n'a pas su les Her toujours fort adroitement. Dans les

ariettes, il a tout sacrifie aux convenances de la musique, et les

vers n'en sont pas lisibles. II y a cependant de la gaiete dans plu-

sieurs scenes, et le role de Marine, qui ressemble un peu a celui

de Ninette d la Cour, est d'une naivete charmante; on le croirait

du moins a la maniere dont il est joue par M"^ Lefevre. M""" Co-

lombo, qui joue celui de Belinde, n'a pas les memes graces, mais

sa voix est plus juste, plus melodieuse, plus propre au genre de

la musique italienne, et les plus beaux airs de la piece sont chan-

tes par elle. On regrette seulement qu'une des plus belles figures

qu'il y ait au theatre n'ait pas un caractere plus agreable en chan-

tant; ses traits se demontent et n'ont qu'une expression lar-

moyante qui ne varie jamais. Le role du gouverneur est fort bien
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rendu par Julien, et Narbonne s'est surpasse au dela de toutes

nos esperances dans celui de Blaise.

— Le Barbier de Seville, ou la Precaution inutile, comedie

en quatre actes, par M. Caron de Beaumarchais, representee et

tombee sur le theatre de la Gomedie-Francaise aux Tuileries, le

23 de fevrier 1775, avec cette epigraphe :

... Et j'6tais p^re, et je ne pus mourir !

{Zaire, acta II.)

Cette jolie comedie est precedee d'une Lettre modirie sur la

chute et la critique du Barbier de Seville. On pent trouver dans

cette lettre des longueurs, beaucoup d'expressions hasardees,

quelques plaisanteries de mauvais gout. On pent reprocher a I'au-

teur d'abuser un peu de la permission que nous lui avons donnee

de prendre un ton avantageux sans nous deplaire et de nous en-

tretenir de ses propres affaires sans nous ennuyer. II n'en sera

pas moins vrai que sa preface ou sa lettre est remplie d'idees heu-

reuses et d'une gaiete tout a fait originale. Le journaliste etabli

dans Bouillon avec approbation, privilege et meme encyclopedic,

y est persifle le plus agreablement du monde. La distinction des

gens de lettres et des gens de feuilles est une fort bonne facetie.

Si la comparaison des ouvrages de theatre avec les enfants des

hommes n'est pas nouvelle, le pinceau de M. de Beaumarchais I'a

du moins rajeunie.

(( Concus, dit-il, avec volupte, menes a terme avec fatigue,

enfantes avec douleur, et vivant rarement assez pour payer les

parents de leurs soins, ils coutent plus de chagrins qu'ils ne don-

nent de plaisirs. Suivez-les dans leur carriere : a peine ils voient

le jour que, sous pretexte d'enflure, on leur applique les cen-

seurs
;
plusieurs en sont restes en charte. Au lieu de jouer dou-

cement avec eux, le cruel parterre les rudoie et les fait tomber.

Souvent, en les bercant, le comedien les estropie. Les perdez-

vous un instant de vue, on les retrouve, helas ! trainant partout,

mais depenailles, defigures, ronges d'extraits et converts de cri-

tiques. Echappes a tant de maux, s'ils brillent un instant dans le

monde, le plus grand des maux les atteint, le mortel oubli les

tue, ils meurent, et, replonges au neant, les voila perdus a jamais

dans I'immensite des livres. »

Les excuses que fait I'auteur aux medecins et aux femmes des
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plaisanteries qui lui sont 6chapp6es dans sa pifece sur deux corps

si puissants pourraient Hre d'un meilleur ton, mais il y aurait

fort peu de chose a y changer pour en faire une scfene de come-

die excellente.

Quoique M. de Beaumarchais soit musicien lui-meme, je crains

beaucoup qu'il n'y ait plus d'imagination que de verite dans ses

vues sur notre musique dramatique. II se plaint « de I'absurde

loi que nos plus grands compositeurs se sont imposee de revenir

toujours a la premiere partie d'un air apres qu'ils en ont dit la

seconde. Souvent, dit-il, aux pieces qui m'attachent le plus je me
surprends a pousser de I'epaule, a dire tout has avec humeur:

Eh va done! musique, pourquoi toujours repeter? N'es-tu pas

assez lente? Le poete se tue a serrer I'evenement, et toi tu le

delayes... II est un autre art d'imitation en general beaucoup

moins avance que la musique, mais qui semble en ce point lui

servir de lecon. Pour la variete seulement, la danse elevee est

deja le module du chant, etc. » Et cette assertion est prouvee par

un tableau trfes-energique de la danse de notre superbe Vestris.

A la bonne heure! Mais tons les arts ont-ils les memes res-

sources, les m^mes moyens? Ge charme si puissant de la musique

ne tient probablement qua la force d'une meme impression

souvent renouvelee, et dont les nuances se succfedent dans la

progression la plus parfaite , la plus harmonique. Un air ne

pent avoir qu'un seul motif. Que de mouvements dilTerents et

rapides n'exprime pas quelquefois un seul vers de Racine ou de

Quinault

!

— Les Devoirs du jyrince rMuits ii un seul principe, ou Dis-

cours sur la Justice, dedid au roi. A Versailles, de I'lmprimerie

royale, departement des affaires etrang^res, 1775. Un volume

in-S" en deux parties.

Get ouvrage, qui a ete fait pour instruction de nos princes,

est de M. Moreau, ancien avocat au Parlement, premier conseiller

de Monsieur, bibliothecaire de la reine, etc., auteur de quelques

ouvrages contre les philosophes, tels que VHistoire des Cacouacs,

de plusieurs brochures en favour du syst^me de M. de Maupeou»

d'une Bibliothdque raisonnise, etc., etc.

Gomme il est Evident que la republique des lettres eut perdu

infmiment si Bossuet et Fenelon eussent cru devoir condamner k

I'obscurite les chefs-d'oeuvre qu'ils avaient composes pour I'edu-
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cation des princes, M. Moreau, trop modeste pour se comparer

a ces grands modules, s'est cru cependant oblige de suivre leur

exemple en publiant les cahiers qu'il a ete charge de faire pour

le meme objet. Ce ne sera pas sans peine que Ton pourra nous

faire entendre la verite d'une consequence si subtile.

Le discours de M. Moreau sur la justice renferme beaucoup

de maximes edifiantes ; on y trouve m^me quelquefois de I'elo-

quence et de la chaleur, mais plus souvent encore des idees va-

gues, de grands mots, de vaines declamations, et en general un

ton de rheteur trfes-peu convenable a la dignite du sujet. Excepte

quelques notions assez superficielles sur les formes et sur les

procedures qui constituent le caractere et le genie de la jurispru-

dence francaise, tout le livre ne roule que sur ces deux idees : le

pouvoir du monarque est absolu, cependant il est de son devoir

d'etre juste. N'aurait-on pas etabli des principes plus clairs en

prouvant qu'il n'est de pouvoir absolu que celui de la justice, et

que dans toute constitution legitime I'autorite du monarque ne

pent et ne doit etre absolue qu'autant qu'elle est conforme

aux regies de la justice ou de I'equite? Quoi qu'en disent

tous les publicistes et tons les courtisans du monde, ou il n'y a

ni loi ni morale, ou il est constant qu'un homme ne pourra jamais

donner a un autre homme, quelque superiorite qu'il lui connaisse

d'ailleurs, un pouvoir qu'il n'a pas sur lui-meme. Jamais aucune

nation n'a pu 6tre assez depourvue de sens pour remettre la puis-

sance supreme entre les mains d'un seul, si ce n'est pour se pre-

server de la tyrannie d'un usurpateur quelconque, d'un senat

injuste ou d'une population indomptee. II existe done dans tout

gouvernement legitime un pacte expres ou tacite entre le peuple

et le souverain. Partout ou les bornes de I'autorite supreme ne

sont pas fixees par des constitutions positives, elles le sent au

moins par le droit naturel, dont les lois sont immuables et im-

prescriptibles.

L'idee la plus nouvelle que nous ayons remarquee dans I'ou-

vrage de M. Moreau, la voici : « Dans le parallele des lois et des

peuples, si Ton ne considere que la force, tout I'avantage est du

cote de ceux-ci. » Gela pent paraitre tr^s-fm, mais qu'est-ce que

cela signifie ? Qu'un homme est physiquement plus faible que ce^t

mille? Rien de plus vrai; mais qu'en conclurez-vous? que le pou-

voir du monarque n'est pas un pouvoir physique ? Et qu'importc



124 CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

que ce pouvoir physique ne reside point en sa personne si, dans

I'etat actuel des choses, il n'en dispose pas avec moins de facilite?

Parce que c'est avec mon epee que mon bras vous a desarme,

en aurai-je moins exerce sur vous le droit du plus fort? G'est k

I'opinion que la puissance doit sans doute sa premiere origine,

mais, cette puissance une fois etablie, I'opinion devient sa pre-

miere esclave, ou, si elle refuse de se soumettre, la puissance a

du moins assez de force pour la combattre et pour la subjuguer.

— Diatribe ii Vauteur des Ephhnitrides de ill5. A Geneve,

et se trouve a Paris chez Yalleyre. Brochure in-12 de vingt-sept

pages. G'est une des plus minces productions qui soientechappees

la plume de M. de Voltaire ; il serait meme difficile d'en deviner

I'objet, si Ton en avait eu un autre que celui de rendre hommage

a la doctnne economique et de s'excuser honnetement du bien

qu'on s'est permis de dire autrefois de I'administration de Col-

bert.

Ce qui parailra sans doute assez malheureux, c'est qu'un

ouvrage entrepris, comme Ton voit, uniquement dans des vues

de prudence et de politique, ait ete si mal reQU de la part du

gouvernement. L'extrait qu'en a fait M. de La Harpe dans le

Mercure a excite I'attention de I'assemblee du clerge, celle du

conseil d'etat et enfm celle du Parlement.

Le requisitoire de M. Seguier accuse d'abord le sieur de La

Harpe d'avoir cherche a seduire son lecteur en attribuant une

satire si ml'prisable (c'est ainsi qu'il appelle la diatribe en ques-

tion) a un homme ceUbre qu'il n'a pas juge a propos de nommer,

et d'avoir dit : Cest ii de tels icrivains qu'il appartient surtout

de dirigcr Vopinion publique sur les matieres importantes.

Ce que M. Seguier trouve de plus reprehensible dans la bro-

chure m^me, c'est la comparaison de Julien le Philosophe avec

Henri IV, c'est la mauvaise foi avec laquelle I'auteur ose dire :

C'est II un paysan et H un huguenot que nous devons les plus beaux

Jours dont nous ayons jamais joui j'usqu'au sidcle de Louis XIV.
C'est surtout I'audace avec laquelle il semble imputer aux ministres

de riilvangile des troubles (il s'agit des pillages occasionnes par la

cherte des grains) dont il ne faut peut-6tre chercher la source que

dans cet esprit d'independance repandu dans tons les etats, etc.

La piete de M. I'avocat general se felicite enfm de voir le mo-

ment arrive ou le clerg6 et la magistrature doivent se reunir, et



I

SEPTEMBRE 1775. 125

par un heureux accord ecarter les atteintes que des mains impies

voudraient porter au trone et a I'autel.

C'est en consequence de ce requisitoire que « la cour enjoint

a de La Harpe, auteur de Tarticle sus-mentionne, a Louvel, cen-

seur, et a Lacombe, imprimeur, d'etre plus circonspects a I'ave-

nir; leur fait defense, de plus, a I'avenir, inserer dans ledit Mer-

cure, approuver ni imprimer aucunes reflexions et aucuns extraits

d'ouvrages qui pourraient attaquer la religion, le gouvernement

et la memoire de nos rois; ordonne que le present arrete sera

imprime et affiche, le 7 septembre 1775 ».

— Recherches sur les maladies chromques, leurs rapports

avec les maladies aigucs, leurs periodes, leur nature, et sur la

maniire dont on les traite aux eaux minerales de Barege et

des autres sources de I'Aquitaine, par MM. Antoine de Bordeu,

conseiller d'Etat, ancien medecin du Beam, des eaux de cette

province et de celles de Bigorre; Theophile de Bordeu, mede-

cin de Paris, ci-devant inspecteur des eaux, et Francois de

Bordeu, aujourd'hui inspecteur desdites eaux et medecin du roi

a Barege. Tome premier, un volume in-S".

Si I'imagination est la premiere qualite du medecin, s'il faut

qu'il n'envisage les choses que de loin et sous leurs rapports ge-

neraux, s'il faut qu'il oublie les details pour les masses, s'il pent

se contenter d'apercevoir jet qu'il puisse negliger I'observation

exacte et soutenue, ce livre sera surement un des meilleurs ou-

vrages de medecine. On y trouve des vues ingenieuses, des elans

hardis, mais point de liaison, nulle trace de cet esprit analytique

qui soumet les phenomenes aux regies, et deduit les rem^des

comme consequences necessaires des lesions faites a 1'economic

animale. M. de Bordeu eleve Hippocrate jusqu'aux uues, et

pourtant il nous dit qu'il n'a laisse que quelques histoires de

maladies aigues, et prefere a sa methode de les traiter celle des

medecins fran^ais.

II est cependant de jeunes medecins qui, n'ayant pas laisse

etouffer leur genie par la maniere sfeche et peu philosophique

dont on leur enseigne I'art de guerir, pourront profiter des traits

de lumiere qui brillent dans cet ouvrage. Le but de I'auteur est

d'etablir I'utilite des eaux sulfureuses dans la plupart des mala-

dies chroniques ; mais son plan est si peu suivi, si vague, qu'il

est presque impossible de tracer une methode de cure d'aprfes
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ses principes. II faut clone attendre avec impatience le second

volume qu'il promet
; peut-^tre remplira-t-il les vides qui sont

dans le premier, et augmentera-t-il ainsi son utilite.

On pourrait reprocher encore a M. de Bordea Tabus des

mots, des expressions recherchees et une mani^re gigantesque

tout k fait eloigne du bon gout et de la bonne philosophie. On

dirait souvent qu'il a voulu imiter I'enthousiaste Van Helmont

auquel il doit d'ailleurs un bon nombre d'idees qu'il presente

comme neuves. II n'en seduira pas moins les gens du monde, et

si jamais nos jolies femmes lisent des livres de medecine, elles

lui donneront surement la preference.

— La Sihylle gauloise, ou la France telle quelle fut^ telle

quelle est,et telle tipeu prh qu'elle pourra ^ire^ ouvrage traduit

du celte et suivi d'un commentairey par M. de La Dixmerie. Un vo-

lume in-8°. On ne pent gu6re employer un style a lafoisplus apo-

calyptique et plus plat pour rabacher sur des idees plus vulgaires.

C'est dommage. L'idee etait assez heureuse, et si elle avait ete bien

remplie, il semble que ce cadre eut ete plus propre qu'un autre

k rapprocher des tableaux infiniment varies et a donner un nou-

veau prix aux reflexions d'un esprit philosophe et pratique.

— Analyse de Vllistoire philosophique et politique des Ha-

blissemenis et du commerce des Europdens dam les deux Indes,

avec cette epigraphe : llistoria lux veritatis magistra vilce.

Un volume in-8°^

C'est une declamation remplie de fiel et de mauvaise foi.

Pour la rendre plus odieuse encore, I'auteur anonyme a juge a

propos de la faire paraitre dans le moment ou I'ouvrage qu'il

dechire allait etre denonce a I'assemblee du clerge.

— Ilenriette Wyndham, ou la Coquette ahusde, roman traduit

de I'anglais en deux volumes in-12. A travers les defauts de la

traduction la plus barbare, on aper^oit dans ce roman un assez

grand fonds d'interet et des vues de morale excellentes.

— M. Marmontel s'6tant endormi I'autre jour chez M*"' Necker

apr^s le diner, on le couronna d'une branche de laurier. II fit en

se reveillant I'impromptu que voici :

Et je dormais sur le tripled !

Je rfivais couronn6 du raraeau de Virgile.

1. Par Fr. Bernard, Hollandais.
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Non, Muse, non, gardez votre rameau fragile,

Je pr6fere le don que m'a fait TAmiti^,

M'"^ Necker lui repondit sur les memes rimes :

Ou tr6ne ou tabouret, tout vous sert de tr6pied.

Caton ' vous d6cerna le rameau de Virgile

;

Sur d'autres ce rameau pourrait etre fragile,

Mais il est immortel plac6 par I'Amitie.

— L'Academie royale de musique vient de donner deux actes

nouwe&VLXi Alexis et DaphnS, pastorale, et Philemon ct Baucis^

ballet heroique. Les paroles sont de M. Chabanon de Maugris,

auteur de la traduction en vers du troisi^me livre des Odes d'Ho-

race. La musique est du sieur Gossec, plus connu par sa belle

messe des morts que par son triste Sabinus.

Le sujet de la pastorale est pris d'une des dernieres idylles

de M. Gessner, intitulee la Jalousie. Ge qui pent inspirer beau-

coup d'interet dans une eglogue parait souvent bien froid au

theatre, et le poeme de M. Chabanon en est la preuve. Le ballet

de PhiUmon a un peu plus de mouvement, du moins plus de

spectacle; les deux actes cependant n'ont eu qu'un tres faible

succ^s, et si vous en exceptez quelques airs de danse qui ont

fait plaisir, on n'a pas ete plus content du musicien que du

poete.

— La Colonie attire toujours beaucoup de monde a la Go-

medie-Italienne, et cette musique est bien faite pour degouter le

public du chant lourd et monotone dont I'Academie royale semble

avoir fait une loi inviolable a tons ceux qui ont I'honneur de tra-

vailler pour elle.

— On ne saurait presenter les verites utiles sous trop de

formes differentes. La doctrine economique a ete mise en systerae

par M. de La Riviere, en livres mystiques et ascetiques par le

marquis de Mirabeau, en livres de controverse par I'abbe Mo-

rellet, M. de Gondorcet et autres, en journauxpar M. Dupont et

ses successeurs, en gazettes et en chansons leg^res par I'abbe

Roubaud, en pieces dramatiques par MM. Dupont, Le Blanc, etc.

II ne restait plus qua la faire graver comme le Dicalogue ou les

Reflexions essentielles qu'on trouve chez tous les marchands

1. M. Thomas. (Meister.)
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d'estampes aux boulevards. Cette idee lumineuse et bienfaisante

vient d'etre ex6cutee par M. Quesnay le fils. II a fait faire une

tr6s-belle planche ornee de festons, de guirlandes et de vignettes,

toutes relatives au sujet, qui renferme les Maximes ginirales du

gouvernement agricole le plus avantageux au genre humain,

par M. Quesnay, de TAcademie des sciences, avec ces deux 6pi-

graphes :

Ex natura jus, ordo et leges.

Ex homine arbitdura, regimen et coercitio.

Cette gravure se vend en cadre dore sous glace au Palais-

Royal et aux Tuileries^

Les maximes de I'illustre M. Quesnay se distinguent les unes

k force d' evidence et de clarte, les autres par une obscurity des

plus imposantes, d'autres enfm par une subtilite tout a fait mer-

veilleuse. Voici celles qui nous ont frappe le plus dans chaque

genre.

« Qu'on evite la desertion des habitants qui emporteraient

leurs richesses hoj's du royaume.

« Qu'on favorise la multiplication des bestiaux.

« Qu'on soit moins attentif a I'augmentation de la population

qu'ci I'accroissement du revenu.

« Que les proprietaires et ceux qui exercent des professions

lucratives ne se livrent pas a des epargnes steriles.

(i Que la nation ne souffre pas de perte dans son commerce

r6ciproque avec I'etranger.

« Qu'on ne croie pas que le bon marche des denrees soit pro-

fitable au menu peuple. »

Nous ne nous permettrons qu'une seule remarque sur ce

chef-d'oeuvre d'un genre tout k fait nouveau, c'est que I'auteur

parait s'etre ecarte lui-meme de la maxime XXIP : Qu'on ne

provoque point le luxe de decoration, en chargeant de tant d'or-

nements des maximes qui n'en avaient sans doute aucun besoin

pour produire tout TeiTet qu'on en doit attendre.

— Journal de lecture, ou Choix periodique de litterature et

de morale, avec cette epigraphe : Simul et jucunda et idonea

dicere vitce. (Horat.) Tome premier, en trois parties in-12, par

1. EUe ne figure, au Cabinet des estampes, ni dans la collection chronolo-

gique dc I'histoire de France, ni dans les recueils legues par Michel Hennin.
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M. Leuchsenring qui, pour nous empecher d'estropier son nom

k notre mani^re, a bien voulu nous indiquer celle qui lui serait

le moins desagreable, en signant toujours Leuchsenring, pro-

noncez Liserin.

II paraitra tous les quinze jours une partie de ce recueil,

chaque partie sera de cent vingt pages. Trois parties formeront

un volume. Le prix de I'abonnement pour douze parties qui pa-

raitront dans I'espace de six mois, rendues franches de port par

la poste, sera de quinze livres. On souscrit a Paris chez Lacombe,

libraire, rue Christine.

II n'est pas difficile de juger du style de I'anteur, puisque

dans tout I'ouvrage il n'y a que le titre qui soit de lui. II est

moins aise de determiner precisement quel est I'objet de son

travail. G'est une suite de lectures etd'extraits quil'ont interesse;

mais cette suite aura-t-elle le meme interet pour ses lecteurs ?

La plus grande partie des morceaux qui composent le premier

volume sont connus. Nous avons trop de part au petit nombre

de ceux qui n'avaient point encore paru pour oser en parler. On

trouvera dans les Reflexions historiques et litteraires sur Piron,

par M. Imbert, quelques anecdotes et quelques notices assez cu-

rieuses sur les ouvrages de cet homme celfebre ^

— Le nouveau Commentaire sur la Henriade par MM. de

La Beaumelle et Freron n'est pas seulement rempli de critiques

minutieuses, ineptes, absurdes, on y trouve encore la mauvaise

foi la plus revoltante. Ges messieurs ont copie le texte de leurs

sublimes remarques d'apres une des premieres editions du

poeme et se sont perm is de relever toutes les negligences que

M. de Voltaire avait deja corrigees lui-meme dans toutes les

editions qui ont paru depuis.

Si Ton ne pent parcourir ce commentaire sans indignation,

on lit encore avec plus de pitie que de surprise les changements

que M. de La Beaumelle propose de faire a la Henriade. II est

1. Le Journal de lecture a eu douze volumes divises chacun en deux parties;

les quatre premiers sont ornds de figures de Mavillier, gravees par Simonnet, de

Ghendt et Helman. La plupart des morceaux de ce recueil n'etaicnt pas iiiedits.

Meister a fourni pour sa part la traduction d'un certain nombre d'idylles de

Gessner, ainsi que divers fragments, entre autres celui sur Montaigne qu'on a lu,

tome X, p. 43L Diderot est repr^sentd par quelques passages empruntcs a ses

ceuvres philosophiques et par les Deux Amis de Bourbonne. Les Kellexions d'lm

bert sur Piron n'apprennent aujourd'hui rien de nouveau.

XI. 9
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peu d'exemples dans la langue d'une poesie plus depourvue

d'imaginalion, d'harmonie, de coloris. Et ce sont la les vers que

Ton ose mettre a c6t6 de ceux qu'on critique avec tant d'audace

et de malignite! Nous n'en citerons qu'un seul, qui prouve assez

combien M. de La Beaumelle, qui ecrivait quelquefois agreable-

ment en prose, avait peu d'oreille pour le rhythme du vers :

Le trdne est florissant et ne vaque jamais.

II faut etre plus que Gascon pour prononcer une pareille

phrase, et les essais d'une nouvelle Henriade fourmillent de

beautes de ce genre.

L'observation la plus importante que nous ayons trouvee dans

tout le cours de I'ouvrage, la voici ; c'est sur le neuvi^me chant

:

« Je voudrais qu'au lieu d'une jouissance, que M. de Voltaire n'a

pas seuleraent pris la peine de coudre a son sujet, il eut fait de

I'amour le principal ressort de son intrigue. L'histoire lui four-

nissait la fable la plus interessante ; elle lui apprenait que les

femmes avaient joue un role dans toutes les tragedies de la Ligue.

On salt que la duchesse de Montpensier, irritee du m^pris de

Henri III pour ses charmes, avait suscite contre lui les Guises,

ses frSres. On salt qu'aprfes la bataille de Coutras, Henri IV, au

lieu de profiter de sa victoire, courut en Beam deposer ses lau-

riersaux pieds de Gorisandre d'Andouain, comtesse de Grammont,

dont le mari avait ete tue au siege de La Fere. On sait que cette

femme genereuse, que Montaigne a celebree, etait I'ame du parti

dans les provinces meridionales, et qu'elle lui envoya un secours

de six mille Gascons lev6s et soudoyes par elle. On sait encore

qu'elle aspirait a son lit et a son trone, et que Henri consulta sur

cette affaire Turenne et d'Aubigne. »

C'est sur ces faits historiques que M. de La Beaumelle esquisse

le plan d'une fable calquee sur celle de Clorinde et d'Herminie.

Ce plan manque k beaucoup d'egards de naturel et de gout, mais

il offre un tr^s-grand fonds d'inter^t, et un homme de genie lui

eut donne sans beaucoup d'effort un caractere infiniment noble

et tr6s-digne de 1'epopee.

— Eloge de Nicolas de Catinat, mardchal de France ^ dis-

cours qui a obtenu le second accessit au jugement de I'Academie

fran^aise en 1775, par M. I'abbe d'Espagnac.
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Quelques portraits, quelques tableaux, reffervescence des

premieres ideeSjd'un jeune homme, c'est assez pour interesser

en faveur de I'auteur, mais ce n'est pas assez pour faire un bon

ouvrage. Un homme d'esprit en a donne une idee assez juste en

disant que c'etait dc Veau moussde. II y a quelques anecdotes qui

feront plaisir dans les notes.

— £loge de Nicolas de Caiinat, marechal de France, prd-

sente ci VAcademie francaise, suivi de notes historiques et mo-
rales, par M. I'abbe du Rouzeau. 11 suffira de transcrire ici le

petit colloque familier entre I'auteur et I'ombre de Catinat, qui

compose I'exorde de I'ouvrage, pour faire juger du reste.

L'Ombre. — Arrete, imprudent; respecte une obscurite qui

me fut ch^re, et ne va pas trahir le secret d'une vie que je des-

tinai moi-m6me a I'oubli.

M. l'Abbe. — Pardonnez, ombre illustre; vos talents, tant

que vous viviez, etaient a vous, vos vertus vous appartenaient

;

mais, une fois descendu au tombeau, rien de tout cela n'est a

vous, tout est a la posterite, au si6cle, a la patrie.

L'Ombre. — l^cris done, je te pardonne de me louer.

— Lettre dun curi ii un archeveque. Cette brochure, attri-

buee peut-6tre trop legferement a M. de Lyon, est fort rare

encore. On y prouve, par les raisons les plus theologiques tirees

des Saintes l^critures et des peres de I'^glise, combien la religion

meme est interessee a donner aux protestants la liberie de con-

tracter des manages legitimes sans les mettre dans la necessite

d'eluder la loi ou de trahir leur conscience.

OGTOBRE.

On nous avait mal indique le titre de la brochure que nous

avons eu I'honneur de vous annoncer sur les manages des protes-

tants. Ce n'est point une lettre ; ce sont deux Dialogues entre un

^vique et un cur^^, Ce petit ouvrage fait beaucoup de sensation;

\. Le vrai titre est celui-ci : Dialogue entre un evique et un cure sur le ma-
riage des protestants, s. 1., 1775, iii-12, iv-120 pages. Attribui pai- Barbier et
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et s'il est vrai, comrae il y a lieu de I'esperer, que le gouverne-

ment s'occupe sericusement du projet de legitimer les manages

des protestanls de France, cet ecrit parait plus propre qu'aucun

autre k detruire tous les prejuges qui s'opposent encore a des

vues si dignes de la sagesse et des vertus de notre jeune monarque.

On pouvait discuter cette question interessante avec plus de

force et de profondeur, mais on ne pouvait pas la trailer avec

plus de prudence et de moderation. La cause des religionnaires

.pouvait 6tre defendue avec plus d'eloquence, elle ne pouvait I'etre

avec plus de raison, d'adresse et de simplicite. C'est surtout par

ce qui manque k cet ouvrage qu'il est admirable. II y a infmi-

ment d'esprit a n'en avoir pas eu davantage, et I'auteur aurait

pu faire beaucoup mieux qu'il n'aurait pas fait si bien.

Le bon cure commence par deplorer 1' indifference du clerge

sur la destinee funeste detant de milliers de leurs frferesquimar-

chent dans leur aveuglement k des supplices eternels. II prouve

que tout ce qu'on a fait jusqu'ici pour les ramener k la com-

munion catholique n'a pu servir au contraire qu'a les en eloigner.

II montre I'inutilite des menaces et des persecutions : « Comme
on ne renverse pas, dit-il, des remparts avec des arguments, ce

n'est pas avec des canons qu'on subjugue les esprits. »

II observe que jamais le moment de faire rentrer les protes-

tants dans le sein de I'l^glise n'a ete plus propice : « Les uns sont

sociniens, les autres partisans de la religion naturelle, plusieurs

donnent dans un pyrrhonisme qui les enchaine dans une telle

apathie en fait de croyance, que le moindre evenement favorable

pourrait occasionner parmi eux une heureuse revolution. »

II pense que le grand obstacle qui les retient encore dans les

liens de I'erreur, c'est I'antipathie naturelle qu'ils ont pour le

clerge, et cette antipathie n'a que trop de motifs. « Les premiers

coups qu'on leur a portes sont partis de la main du clerge, etc...

Comment guerir cette plaie plus surement qu'en y mettant, par

la main m6me du clerge, le baume et I'huile propres a cet effet? »

II developpe cette id^e avec beaucoup de z61e et fait voir que

la prudence et la charite pressent egalement le corps ecclesias-

tique de s'interesser en faveur des protestants.

Qu^rard a I'abbfe Louis Guidi, ce dialogue fut compl6t6 I'ann^e suivante par une

Suite du Dialogue sur le mariage des protestants, s. 1., in-12, 142 pages.
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(( Leur etat parmi nous est fort singulier. Nombreux dans le

royaume sans avoir une existence legale; sujets du roi sans etre

citoyens ; toleres dans la societe sans en 6tre membres
;
payant

les impots et traites comme etrangers ; ayant la France pour pa-

trie, et leur patrie ne les reconnaissant point pour ses enfants;

travaillant enfin pour le bien de I'fitat dans les arts, dans le com-

merce, dans le militaire, et cependant exposes aux menaces des

lois penales qui, je I'avoue, ne s'executent pas, mais dont la ri-

gueur irait a les condamner a des peines afflictives. .

.

« Qu'importe a I'l^glise qu'un edit, nul par le fait, soit annule

par le droit, et qu'on legitime I'existence de gens qui n'en exis-

tent pas moins? »

Notre bon cure demontre que les lois actuelles, qui ne per-

raettent de mariage qu'accompagne du sacrement, sont I'ouvrage

du souverain, et que les souverains, maitres de donner ces lois,

le sont aussi de les changer. II cite 1' arret de 1685, par lequel

Louis XIV avait permis aux protestants de se marier devant le

principal officier de justice de la residence des ministres apr6s

une publication de bans faite au siege le plus prochain de la de-

meure des contractants.

Faire dependre les mariages des protestants d'une conversion

apparente, c'est se jouer de la conscience, c'est faire de la reli-

gion I'instrument d'un despotisme insoutenable. Les faire de-

pendre d'une conversion reelle, c'est dire a Dieu : « Seigneur,

vous voulez que les hommes, pour la propagation du genre hu-

main, se marient; mais nous nous y opposons, a moins que vous

ne vous depouilliez du droit de distribuer vos graces selon les

regies d'une misericorde et d'une justice qu'il ne nous appartient

pas de sonder. Ou rendez les protestants catholiques, ou nous les

enchainons dans le celibat. »

A des raisons si puissantes, I'eveque est force de se rendre.

II consent a reconnaitre la necessite de legitimer les mariages des

protestants, mais il veut que I'figlise puisse s'emparer au moins

de 1' education de leurs enfants.

« L'heresie, lui repond le cur6, ne detruit pas I'autorite pa-

ternelle, et nos Frangais qui sont au Caire, a Constantinople, a

Ispahan, k Berlin, que diraient-ils si dans ces divers pays on y
mettait pour condition a leur etablissement que leurs enfants se-

raient eleves dans la religion dominante? »
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Dans le second entretien, I'evSque et le cure se rendent compte

reciproquement des conversations qu'ils ont eues, ce dernier avec

les protestants de sa paroisse, I'autre avec quelques-uns de ses

confreres. (( Les religionnaires avouent, dit le cure, que leurs

anc^tres et les notres ont eu tous les torts, les uns en rompant les

liens de I'unite, les autres en denouant ceux m^mes de la societe.»

On discute ensuite avec beaucoup de sagesse tous les incon-

venients qu'il y aurait a rendre I'existence des protestants legale

et a leur defendre le culte public. « On verrait bientot au milieu

de nous pr6s de trois millions de citoyens ou ignorants stupides

qui meconnaitraient les devoirs les plus saints, ou aveugles su-

perstitieux qui diviniseraient tous leurs caprices, ou deistes pre-

somptueux qui ne cesseraient d'enfanter des syst^mes d'irreli-

gion, ou dangereux fanatiques qui, prenant leurs extravagances

pour des ordres du ciel, se porteraient de sang-froid aux plus

grands crimes. »

En effet, s'il est quelque opinion religieuse qui puisse exciter

avec justice les soupgons du gouvernement, c'est celle qui se

propage a I'ombre d'une obscurite mysterieuse et semble interes-

see a se soustraire aux regards de 1' administration. II n'est peut-

etre pas difficile de reprimer ou de modifier a propos tout culte

publiquement avoue ; mais comment prevoir ou pr^venir les con-

sequences et les abus d'une doctrine cachee? Sil importe a I'etat

d'exiger quelque chose des apotres d'une secte nouvelle, c'est de

mettre leur doctrine a decouvert, et ce n'est sans doute pas le

moindre avantage qui resulte d'une tolerance juste et moderee

que celui d'apprendre au souverain quelles sont les opinions qui

gouvernent la multitude, pour en etendre ou pour en arreter k

propos I'influence et les progr6s.

Je ne sais si les reponses de notre cure rassureront tous ses

lecteurs sur les scrupules que lui propose M. I'eveque de la part

de ses confreres. On craint qu'en laissant plus de liberte au pro-

testantisme, I'heresie ne fasse des progrfes trop rapides, que le

nombre des sectateurs n'augmente et ne devienne funeste au repos

m^me de I'J^glise, etc.

Le bon cure obseiTe que cette crainte est indigne de la con-

fiance que doivent inspirer les promesses de Jesus-Christ. II finit

enfin par assurer a monseigneur que chaque chose a sa periode,

que naitre, croitre, finir, est le sort des hommes et celui de toutes
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les revolutions, que le protestantisme tire vers sa fin, que c'est

une com6te qui s'est elevee sur TAllemagne, qui s'est portee vers

le Word, dont le corps a disparu et dont on ne voit plus que la

queue, qui bientot se dissipera.

Ce qui nous a paru moins brillant, mais aussi moins hasarde,

c'est ce que I'auteur dit ensuite, qu'aucune consideration humaine

ne pent autoriser le clerge a faire le mal pour le bien, k employer

des voies violentes pour etendre I'empire de la foi. 11 le prouve

par I'autoritedes Saintes l^critures et par celle des peres de I'l^glise;

il cite saint Augustin, saint Athanase, et les paroles de ce dernier

sont remarquables : « Pretendre soumettre k la foi par des coups,

par la violence, c'est une execrable heresie qui vient du diable.

Jesus-Christ, qui est la verite, ne force personne; mais le diable,

qui n'est que mensonge, vient avec des baches et des cognees

rompre les portes. » II cite encore saint Hilaire et saint Martin, ce

fameux thaumaturge des Gaules ; il cite enfm le discours touchant

de I'ev^que de Lisieux, Jean Hennuyer, qui, voyant arriver dans

son diocese les ordres du roi de mettre a mort les protestants,

les recueillit dans son palais, et, marchant avec fermete au-devant

du lieutenant-general : (( Non, lui dit-il, vos ordres ne seront ja-

mais executes, ou c'est par moi qu'il faudra commencer; ce sont

1^ mes ouailles. Je vols bien dans I'Evangile que le pasteur doit

donner sa vie pour ses brebis, mais je ne vols pas qu'il doive

permettre qu'on les egorge. »

La derniere objection de I'eveque contre le retablissement des

religionnaires est tiree de I'exemple des jesuites, ce qui donne

lieu au cure de faire un tableau trfes-energique des crimes qui

ont rendu cette societe tout autrement redoutable que 1'heresie

des protestants. Ce morceau est peut-etre le plus eloquent de

Touvrage, mais est-ce le plus adroit?

« Les voleurs domestiques , dit-il , ne sont-ils pas plus a

•craindre que les etrangers?... Qu'on suive la societe depuis sa

naissance jusqu'k sa destruction, on la verra toujours marcher

ayant k ses cotes la politique et I'ambition, I'une avec I'l^vangile

a la main, I'autre armee de poignards et de poisons, ou avec le

masque de I'hypocrisie, ou avec le ton du despotisme, tantot ram-

pante pour seduire, tantot menacante pour intimider. De \k ce

melange singulier de modestie et d'arrogance, de pauvrete et de

richesses, d'edification et de scandales, de largesses et de ra-
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pines, d'etudes et de commerce, d'arlifices et de violences, de

fraudes et d'usurpations, de flatteries et de calomnies, d'intrigues

et de simplicite, de z61e et de vengeance, de vertus et d'attentats.

C'est par la reunion de tous les extremes, dont leur societe etait

le centre, que les jesuites 6taient venus a bout d'embrasser la

plus grande etendue de pouvoir possible. Leur filet etait tissu de

mani^re a tout envelopper, etc. »

J'admire et je benis de toute mon ame la douceur et I'equite

du bon cure dont je viens d'exposer les principes ; mais sa tole-

rance peut-elle se comparer a celle de mon cure de Claris? C'est

un trait trop peu connu, dont la verite cependant est tr^s-con-

statee; qu'il me soit permis de le rappeler ici. Le premier pas-

teur de ce petit canton, nomme Tschudi, I'ami de Zwingle, I'ami

de tous les hommes eclaires de son si^cle, 1' etait encore plus de

la paix. II voyait avec la plus vive douleur les haines et les dis-

sensions que la nouvelle doctrine avait excitees dans sa patrie.

Anime du zele le plus pur, il fit rassembler un jour tous ses con-

citoyens et leur dit : « Mes amis, pourquoi vous hair parce que

vous ne pensez pas de meme sur quelques dogmes que nous

avons beaucoup de peine a comprendre ? Ne sommes-nous pas

toujours enfants du meme Dieu ? Que chacun le serve done selon

les mouvements de sa conscience, mais sans persecuter ses fr^res.

Je serai toujours le pasteur de vos ames; je ne veux perdre

aucune de mes brebis. Je dirai la messe a ceux qui voudront la

messe, je ferai des preches comme Zwingle pour ceux qui

demandent des preches, et nous demeurerons tous unis... »

Ce saint homme parla avec tant d'onction qu'il persuada

tout son auditoire, et fut a la fois pendant plusieurs annees le

ministre et le cure du lieu, egalement cheri, egalement respecte

des deux partis. II sut meme les engager a batir a frais com-

muns un hopital qui subsiste encore aujourd'hui et qui a con-

serve presque tous les reglements de son premier fondateur.

— Une jeune Anglaise riche, belle, remplie de talents et de

graces, cherie de tout ce qui I'entourait, I'idole de sa famille et

de son mari, croyait avec assez de raison qu'il y avait peu d'^tres

sur la terre plus fortunes qu'elle. II ne lui manquait, disent nos

memoires, qu'une seule perfection, celle d'6tre plus sensible au

pouvoir de l'amour. Les medecins, a propos de quelques legers

maux de nerfs, I'envoyferent aux eaux de Spa et lui ordonn6rent
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les bains froids. EUe s'etait mis, je ne sais comment, dans la t^te

que ces bains froids la feraient mourir subitement; mais, n'osant

plus resister aux instances de tous ses amis, elle consentit enfm

heroiquement au sacrifice qu'on exigeait d'elle. Le sacrifice lui

r^ussit a merveille. Alors on imagina de faire elever pendant la

nuit sur le chemin ou elle devait passer le lendemain matin pour

aller a la fontaine un petit mausolee qui representait un Amour
pleurant sur une urne cineraire couronnee de roses et de cypres.

S'en etantapprochee avecbeaucoup d'empressement, elley trouva

r inscription suivante ^
:

Lady Clermont, objet d'^ternelles douleurs,

Aux graces, k Thymen, k I'amiti^ fiddle,

Ici repose sur des fleurs

Que Z6phyre en pleurant arrose et renouvelle.

Aux lois d'Amour elle fut trop rebelle,

II fit pour la charmer un impuissant effort.

Dans une onde glacee elle trouva la mort.

Passant, toi qui I'aimas ou qui Taurais aimee,

Et vous, jeunes beautes qu'attire ce s6jour,

"Voici ce que vous dit sa cendre inanim6e

:

Soupirez sur ma tombe, et c6dez k I'Amour.

Ces jolis vers sont de M.de L'Isle, capitaine de dragons.

— Le 30 septembre a ete le jour memorable de la premiere

representation de la Reduction de Paris, drame en Irois actes

et en prose mele d'ariettes. On se doute bien qu'il n'y a que

M. du Rozoy, le fameux auteur de la Bataille d'lvry, qui puisse

avoir imagine de mettre en opera-bouffon un sujet si interessant

et si heroique. Nous sommes obliges de reconnaitre en toute

humilite que le plan de ce magnifique ouvrage surpasse absolu-

ment notre intelligence. II nous a et6 impossible d'en demeler

I'intrigue ; et les details et 1'ensemble de ce chef-d'oeuvre nous

ont paru presque egalement inintelligibles.

On y voit Henri IV escamoter dans I'obscurite une embras-

sade au due de Brissac. On y voit le prevot des marchands et

les echevins de la ville de Paris se rassembler trfes-mysterieuse-

ment et chuchoter ensuite en grand choeur le serment qu'ils

font de livrer les portes de la ville au roi. II est fort question

1. Ces vers ont etc publics par La Harpe, Correspondance Uttiraire, tome II,

p. 246. D'autres lemons du premier vers donnent : Lady Spencer.
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dans tout le cours de la pi6ce d'un capitalne Saint-Quentin que

le parterre a pris la liberty de trouver extr^mement plaisant.

Le bon Henri, qui ne quitte presque pas la sc6ne, ne cesse

de parler de ses vertus, de sa bonte, de sa cl^mence, comme
k peine Ton pardonnerait ^ M. du Rozoy de parler de son merite

et de ses talents. Les.portes de Paris ne tombent pas ainsi que

celles de Jericho au son bruyant de la trompette, mais elles

s'ouvrent a la douce harmonie d'un duo ; et les soldats que Ton

voit defiler alors sur le theatre sont peut-^tre les seuls acteurs

qui jouent naturellement dans cette pi^ce ; aussi leur rdle est-il

sans contredit ce qu'il y a de mieux con^u dans tout I'ouvrage.

Parmi beaucoup d'autres mots de g^nie dont ce drame four-

mille, on a remarque celui-ci : Henri est le Bayard des rois.

L'expression a paru d'autantplus heureuse que lemofde Bayard,

prononce famili^rement par un Pierre le Roux, a ete confondu

avec I'adjectif qui lui ressemble et dont les douces habitudes

d'Henri IV peuvent rappeler I'idee.

La musique de la Reduction de Paris est de M. Bianchi. Elle

annonce certainement un compositeur distingue et forme dans

I'ecole des plus grands maitres ; mais peut-etre annonce-t-elle

plus de talent que d'esprit et plus de savoir que de talent. II est

difficile que le public lui rende toute la justice qu'il merite en le

voyant associe a un homme d'une superiorite aussi assommante

que M. du Rozoy. G'est peu que le poeme, tout sublime qu'il

est, paraisse ennuyeux et ridicule, c'est peu que les ariettes

soient detestablement ecrites; il n'y a pas meme dans tout

I'opera une seule situation qui prete a la musique, et sur huit ou

dix morceaux de chant qu'on y trouve, il n'y en a pas deux qui

soient bien places.

IN'importe, M. du Rozoy, fort indign6 de la manifere inde-

cente dont le public a re^u le nouveau chef-d'oeuvre patriotique

et national, s'engage a prouver avant la fin du mois que le public

a eu tort. II se propose, c'est le sujet d'une lettre qu'il a fait

inserer dans le dernier Merrure, il se propose de nous donner

une poetique de ce genre mitoyen dont il est le createur, de ce

genre que Ton doit placer entre le grand opera et I'opera-comi-

que, etc. « En attendant, dit-il, au lieu de repondre a mes enne-

mis, je lirai Andromaque et Mahomet, et je sentirai quelle dis-

tance il y a entre eux et moi. » Entre ses ennemis et lui?—
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Non ; entre Mahomet et M. du Rozoy. Ceci est beaucoup plus

saillant.

— Les Loisirs du chevalier d'Eon de Beaumont, ancien mi~

nistre plenipotentiaire de France, sur divers sujets importants

de Vadministration pendant son s^jour en Angleterre. Treize

volumes in-8°. k Amsterdam. Ce volumineux ouvrage embrasse

une foule d'objets et n'en approfondit aucun. L'auteur, pour

avoir Fair de ne rien ignorer, avance les choses les plus hasar-

dees, et sa mani^re d'ecrire est le plus souvent aussi ennuyeuse

que superficielle ; c'est un cailletage politique qui ne finit point

et qui justifiera peut-etre aux yeux de beaucoup de lecteurs les

gageures qu'on faisait il y a quelques annees dans tous les cafes

de Londres pour savoir si M. le' chevalier d'Eon etait en effet du

sexe dont il porte I'habit.

— Les spectacles de Paris ont ete plus suivis que de coutume

pendant tout le voyage de Fontainebleau : les Italiens, gi-ace au

succ6s soutenu de la Colonic; les Francais, grace aux talents

infatigables du sieur Larive, qui a eu la temerite de jouer tous

les premiers roles de Le Kain et qui se Test fait pardonner, qui a

remis quelques anciennes pieces comme la Coquette corrigie

de La Noue, et qui a reussi surtout infiniment dans le Pygmalion

de Jean-Jacques Rousseau, qu'on a donne pour la premiere fois

le lundi 30.

Ce drame, d'un genre unique, compose d'une seule sc^ne,

d'un seul acteur, sans intrigue, sans action et dont la morale

est si simple et si uniforme, nous a paru d'un effet surprenant.

Quoi qu'en disent les detracteurs de cet ouvrage, on ne nous per-

suadera jamais que I'illusion qu'il a pu faire tienne uniquement

a la celebrite de l'auteur. II n'est point de succ^s sur lesquels

ce charme influe moins que ceux du theatre. Sophocle et les

Scythes, tout converts de la gloire de M. de Voltaire, n'en ont pas

ete mieux recus.

Je plains les critiques froids et glaces qui, n'ayant su voir

dans Pygmalion que I'amant d'une statue, un visionnaire meta-

physique et plat, se sont ennuyes de ce long monologue, ou ils

n'ont trouve que des repetitions, de grands mots et un prodige

aussi ridicule a leur gre que la passion qui en est le pretexte. Ce

que j'ai cru voir dans cette sc^ne originale et sublime, c'est une

des plus ingenieuses fables de I'antiquite, le tableau pathetique
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des transports, de renthousiasme, du d^lire que peut exciter

dans une ame sensible et passionnee I'amour des arts et de la

beaut6. J'ai admire le talent avec lequel I'artiste a su conserver

a son sujet ce caract^re de simplicite qui lui est propre et qu'il

etait si difficile de soutenir sur la sc6n«. J'ai admire la profon-

deur de genie avec laquelle il developpe tons les mouvements de

la passion, ses progr6s et leur gradation successive. Sous ce der-

nier rapport, la sc6ne de Pygmalion est peut-etre un des meil-

leurs morceaux de philosophie qui soient sortis de la plume

eloquent e de Jean-Jacques.

Je ne sais pourquoi Ton ferait un reproche k I'auteur d'avoir

enferme son sujet dans une seule sc^ne, dans un seul monologue,

si, avec ce seul moyen, il a produit autant d'effet qu'il en aurait

pu produire en imaginant une action plus composee. II me
semble meme que ce sujet singulier ne pouvait gu6re 6tre traite

autrement sans perdre ce qu'il a de plus caracteristique. Le sen-

timent de Pygmalion est un sentiment solitaire ; il fallait I'aban-

donner a lui-meme, et tout ce qu'on aurait pu mettre a c6t6

d'une passion si extraordinaire et si puissante, loin de la faire

ressortir, eut paru ridicule et froid.

On ne comprend pas qu'il soit possible de s'interesser a la

situation de Pygmalion parce qu'elle n'a rien de vrai... Mais

d'abord n'est-elle pas consacree dans la fable? L'auteur n'a-t-il

pas rempli sa tache en lui donnant toute la vraisemblance dont

elle est susceptible? Et s'il est prouve par plus d'un exemple

qu'une statue, une pierre peut inspirer des desirs, pourquoi

I'image de la beaute la plus accomplie n'aurait-elle pas le pouvoir

d'allumer unegrande passion dans une ame exalteeparla flamme

du genie et des arts? On salt qu'une statue de la Justice, faite

d'aprfes la maitresse du saint-p6re Paul III, fit plus d'un coupable

k Rome. Une extreme sensibilite ne peut-elle pas porter I'imagi-

nation aussi loin que I'exc^s du libertinage?

Je pense qu'on doit savoir beaucoup de gre a M. Rousseau

del'adresse avec laquelle il a su ecarter d'un sujet si delicat

tout ce qui pouvait blesser la decence. Pour y reussir, il fallait

necessairement donner au delire de Pygmalion une teinte sombre,

sublime et m6me religieuse. De la toutes ces expressions presque

mystiques, ces invocations perpetuelles aux dieux, cette crainte,

cette defiance de lui-meme et de la purete de ses voeux, cette
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soumission a I'ordre eternel. J'aurais voulu retrancher seule-

ment quelques termes metaphysiques qui contrastent, ce me
semble, egalement avec la situation et avec le costume. Comment

a-t-on pu trouver indecent le moment ou la statuaire s'approche

de Galathee en disant : (( Ce vetement couvre trop le nu, il faut

r^chancrer davantage. » Rien n'etablit mieux la verite de la

statue que ce mot-la ; et cette attention donne un caractere plus

modeste a tout ce qui suit et a tout ce qui precede.

Les gens qui out ose comparer le sublime : Cest encore moi

au mot de l'Oracle : Son cceur bat comme le mien, n'ont compris

sans doute ni I'un ni I'autre. Le mot de l' Oracle n'est qu'une

naivete assez commune, et celui de Galathee est a la fois I'idee

la plus philosophique et le sentiment le plus doux, le plus tou-

chant sous I'expression la plus simple, la plus propre, la plus

naturelle ; ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un mot, c'est le

premier cri de la nature animee par le pouvoir de 1'amour.

II est peu de roles ou le sieur de Larive ait ete aussi genera-

lement applaudi que dans celui de Pygmalion. II a tres-bien

rendu tout ce qui a le caractere de I'energie et de I'emportement,

mais on lui desirerait une sensibilite plus douce, plus profonde

dans les moments de tendresse et d'abandon. La belle tete de

M"* Raucourt n'a pas peu contribue au succes de Galathee, mais

toute superbe qu'elle a paru en statue, nous I'aurions trouvee

plus sublime encore si sa coiffure avait ete plus pittoresque, son

rouge moins fonce, ses bras moins longs, ses pieds un peu moins

grands. Nous serious aussi plus contents de son jeu si, lorsqu'elle

s'anime, elle mettait plus de gradation dans ses premiers mouve-

ments, si son coeur s'animait avant sa tete, en un mot si elle

avait moins de coquetterie et plus de verite.

La musique qui accompagne la sc6ne de Pygmalion a paru

agreable, mais elle est loin de ce qu'elle pourrait etre. II est peu

de sujets, ce me semble, plus dignes d'exercer les talents d'un

grand compositeur. II faudrait cependant que cette musique nefut

point trop forte pour ne pas couvrir les paroles ; il faudrait qu'elle

fut plus chantante, plus expressive qu'harraonieuse et savante;

il faudrait enfm que le musicien sut sacrifier adroitement les res-

sources ordinaires de I'art a la marche du poeme et a I'effet thea-

tral. La musique qu'on a executee k Paris est d'un amateur, de

M. Coignet, negociant de Lyon, a I'exception pourtant de deux
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ou irois petits airs qui sont de Jean-Jacques. Nous ignorons I'in-

t6r6t que notre philosophe a pris au succfes de son ouvrage. Les

comediens, avant de le donner au theatre, lui ont demande son

consentement ; il I'a refuse, mais en leur promettant de ne faire

aucune demarche pour les empecher de suivre leur projet. Les

comediens, pour repondre k cette honnetete sauvage, lui ont fait

dire qu'ils ne lui donnaient pas ses entrees, mais qu'ils le sup-

pliaient de croire qu'elles ne lui seraient jamais refusees.

— On a remis pour les spectacles de la cour Blanche et Guis-

card^ de M. SdiMvin^ Zelmire, de feu M. de Belloy, et Ton adonne

pour la premiere fois Menzikof, tragedie de M. de La Harpe,

que ses ennemis ont trouvee detestable, que ses amis regardent

comme le chef-d'ceuvi-e de I'esprit humain, et dont le succ6s,

de I'aveu m6me des deux partis, a ete infmiment mediocre.

Nous n'osons hasarder d'en rendre compte sur la lecture que

nous en avons entendue il y a quelques mois. A Fontainebleau,

Ton a juge que le second acte etait a refaire enti^rement. On a

trouve de grandes beautes dans le premier et dans le troisi^me,

peu d'interet dans le quatrieme, et le denoument, qui d'ail-

leurs ressemble a tout, a paru odieux sans etre terrible, atroce

et revoltant sans etre draraatique. On se plaint qu'ayant choisi

un evenement dont la memoire est encore si recente et si con-

nue, le poete n'ait pas ete plus fiddle a I'histoire et n'ait res-

pecte ni le caractere de son heros, ni les moeurs du si^cle,

ni le costume du pays. M. le prince Bariatinski a juge meme
que M. de La Harpe avait passe sur ce point les bornes du

respect dont la poesie, malgre ses licences, ne saurait se dis-

penser. II en a fait ses plaintes a M. de Vergennes, et on lui a

promis que la pi^ce ne serait jouee qu'avec les corrections et

les changements qu'il exigerait de I'auteur. L'absurdite la plus

impertinente qu'on ait remarquee dans ce genre est le projet

audacieux, que le poete attribue a Menzikof, de monter sur le

trdne en epousant la veuve de Pierre le Grand; et c'est sur

cette supposition aussi vaine que ridicule qu'est batie ci peu prfes

toute la charpente de sa piece : car c'est uniquement I'espoir de

r^ussir dans ce projet qui engage Menzikof a repudier la femme

qu'il aime, cette femme gen^reuse qui vient le rejoindre dans

son exil, et qu'il s'est toujours reproche d'avoir sacrifiee h ses

vues ambitieuses. Tout I'inter^t de Taction est fonde la-dessus

;
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les plus beaux Setails m6me de I'ouvrage y tiennent, tels que la

superbe description que fait Menzikof de tout ce qu'il eut voulu

faire de grand, pai-venu au trone, description digne de la majeste

du sujet et qui n'est que I'abrege du r6gne de Catherine II.

Parmi les details dont le prince Bariatinski doit avoir demande la

suppression, on cite deux vers sur la Siberie :

Ici la tyrannie en cruautes f6conde

Enchaine nos malheurs aux limites du monde.

J'avoue qu'il est difficile de ne pas regretter d'aussi beaux vers,

et la plainte qu'ils expriment ne peut-elle pas paraitre pardonnable

dans la bouche d'un exile?

Les personnes m^mes qui disent le plus de mal de Menzikof

conviennent que la pi^ce est remplie de vers dignes de Racine.

II y en a surtout plusieurs d'une simplicite infiniment touchante,

comme ceux-ci :

Et mes derniers soupirs n'iront pas jusqu'i toi...

Les rfives de la gloire agitaient mon sommeil,

La honte et le reraords m'attendaient au reveil...

Mais quelque precieuses, quelque rares meme que soient

aujourd'hui les beautes de ce genre, ce ne sont point ces beautes-

\k qui decident les succes dramatiques.

— La Belle Arsdne a beaucoup mieux reussi a Fontainebleau

que la Colonic. Quelque affliges que nous en soyons, il n'est pas

permis de le dissimuler : a cette musique qui nous tourne la

t^te a Paris, la reine et la moitie de la cour se sont endormies.

M. I'ambassadeur de Naples, a qui le roi en faisait I'autre jour la

guerre, repondit avec beaucoup de sang-froid, qu'apparemment

Leurs Majestes etaient tr6s fatiguees. Le public de la ville Test si

peu que cette Colonie, quoiqu'a la vingt-huiti^me representa-

tion, attire la meme affluence de monde que le premier jour.

— En vous annoncant dernierement le livre sur les Maladies

chroniques, livre oil MM. lesfrferes deBordeu envoient comme par

entreprise toutes les maladies du monde aux eaux de Barege,

dont ils sont les inspecteurs, je ne sais comment nous avons ou-

blie de vous parler d'une sortie assez rejouissante, qui se trouve

dans ce m6me ouvrage, contre la proprete. Ces messieurs sou-
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tiennent avec beaucoup d' esprit que I'excfes de proprete que le

luxe a introduit dans nos usages n'est pas seulement tr6s-nuisible

a la sanle, mais encore tr^s-contraire au plaisir. « Get exc^s, mal

entendu, disent-ils, fait souvent prendre pour maladie ce qui ne

Test pas, et peut aussi, en eteignant les sources de I'odeur semi-

nale, enerver au detriment des enfants a naitre la vertu genera-

tive... La nature se fortifie et I'amour germe sous la haire. Nos

anciens solitaires s'ecartaient a cet egard de leur objet principal

en dedaignant les bains et la proprete, comme saint Jean et saint

Pacome, qui ne changeaient jamais d'habits, et comme saint Hi-

larion, qui ne lavait jamais sa chemise... Les calomniateurs de

saint Jerome trouvaient mauvais qu'il passat sa vie avec quel-

ques dames romaines; il repondait qu'elles etaient trop degou-

tantes pour inspirer des desirs. Gette reponse etait faible et peu

concluante... » Si dans les grandes villes en general, si particu-

li^rement a Paris les femmes paraissent moins sensibles au plai-

sir que dans la province, ou la toilette se fait avec moins de scru-

pule et moins de recherche, c'est encore a cette malheureuse

proprete qu'il faut s'en prendre. Nous n'examinerons point si

toutes ces observations sont exactes, nous deciderons encore moins

si ces phenom^nes ne pourraient pas etre expliques par des causes

plus sensibles, comme raffaiblissement general des nerfs, suite

necessaire des veilles, des fatigues, du defaut d'exercice et du

mauvais regime, qui sont en usage dans la bonne compagnie;

nous remarquerons seulement que I'exemple des sauvages et celui

des enfants prouvent assez combien la proprete nous est peu

naturelle. G'est un besoin que nous tenons de la societe, comme
tant d'autres. mais qui n'a pas peu contribue sans doute au raffi-

nement de nos gouts et de nos idees. Ce qui vaut mieux que la

discussion de MM. les fr^res de Bordeu et la notre, c'est la reponse

originale et naive que fit le marquis de Garaccioli k une Anglaise,

qui lui demandait s'il etait vrai que les femmes de Paris fussent

plus propres que les Anglaises : u Milady, les Anglaises le sont

infmiment a mes yeux ; mais, je I'avouerai, je crois les Francaises

plus propres encore devant Dieu. »

— Les lettres viennent de perdre un homme d'un m^rite

distingue dans la personne de M. de Lagrange. II avait obtenu

Ir^s-jeune une chaire de professeur au college de Beauvais, ou il-

avait fait ses premieres etudes avec beaucoup d'application et de
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succ^s. M. le baron d'Holbach, ayant appris a le connaitre dans

cette place, I'avait engage a y renoncer pour se charger de I'edu-

cation de ses enfants. C'est dans les loisirs que lui laissait cette

tache toujours penible, mais que I'amitie de M. d'Holbach et de

toute sa ?ociete lui rendait aussi douce qu'elle pent I'etre, qu'il

nous a donne sa belle traduction de Liicrh-e. II jouissait depuis

peu de mois du fruit de ses peines et de la plus emigre inde-

pendance, lorsqu'il s'est vu enleve par une fi6vre maligne avant

d'avoir pu mettre la derniere main a la traduction qu'il avalit en-

treprise de toutes les oeuvres du philosophe Sen^ue. Comme cet

ouvrage est presque enti^rement fini, on ne tardera pas a le pu-

blier, ou tel qu'il I'a laisse, ou avec des supplements. Mais je ne

sais quel parti Ton pourra tirer des materiaux qu'il avait rasseni-

bles avec beaucoup de soin sur la philosophie stoicienne, dont il

se proposait d'ecrire I'histoire. II avait peu de Utterature grecque,

mais il etait tres-verse dans la Utterature latine et n'avait pas

moins de gout que d'erudition. II a retabU dans beaucoup d'en-

droits le texte de Seneque, qui est peut-etre de tons les textes de

I'antiquite celui qui a ete le plus defigure par 1' ignorance des

copistes. C'est a tort que Ton a attribue le Systeme de la nature

a M. de Lagrange. II n'etait pas fort eloigne d'adopter les opi-

nions repandues dans cet ouvrage, mais les personnes qui I'ont

connu le plus particulierement savent bien qu'il n'en aurait pas

ecrit une ligne.

— £tat eivil, politique et commercant du Bengale, on His-

toire des cotiquetes et de l'administration de la Compagnic an-

glaise dans ce pays, ouvrage traduit de 1'anglais de M. Boltz,

alderman ou juge de la cour du maire de Calcutta, par M. De-

meunier. Deux volumes in-S".

L'objet de M. Boltz est de faire connaitre I'etat actuel de la

Compagnie anglaise, d'exposer les vices de son administration et

d'indiquer les moyens de la rendre meilleure. Ce livre est rem-

pli d'excellentes choses, mais on desirerait que I'auteur eut mis

plus d'ordre et de clarte dans I'arrangement de ses idees. Le de-

faut de methode est intolerable dans un ouvrage de ce genre.

— La France illustre, ou le Plutarque francais, de M. Tur-

pin. Ce grand ouvrage parait par brochures detachees 'm-h°. Les

premiers cahiers renferment les vies du marechal de Saxe, du

-chancelier d'Aguesseau et dumarechal de Belle-Isle. On ne trouve
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que deux torts a ce Plutarque francais, I'un de n'etre pas tou-

jours francais, I'autre de n'etre jamais Plutarque.

CONVERSATION ORIGINALE

ET QUI POURRA SERVIR A l'hISTOIRE DU XVIII' SIECLE *.

Le comte Du Barry avait une ordonnance de 17,000 livres

sur le tl-esor royal. Quoiqu'il n'osat en esperer un prochain paye-

ment, il I'avait neanmoins soUicite aupres de M. Turgot et de

M. de Vaines. Son litre ayant paru incontestable, elle fut acquit-

tee sur-le-champ. La reconnaissance du comte Du Barry, ou

peut-etre son etonnement, I'engagea a passer chez M. de Vaines

pour lui faire ses remerciements. Gelui-ci se crut trop heureux

d'avoir une si belle occasion de le faire jaser. Voici leur con-

versation, et comment debuta le comte avec son accent langue-

docien :

(I Monsieur, je viens vous rendre graces du payement de mon
ordonnance sonica. Jamais ce gueux d'abbe Terray n'en a tant

fait pour moi. — Cela est Men etonnant, monsieur, avec autant

de credit que vous en aviez. — Moi, du credit, point. Quand une

fois j'ai eu mis cette coquine sur le trone, elle m'a tourne le dos.

— Comment! elle n'a rien fait pour vous? — Pardonnez-moi, du

pis qu'elle a pu. — Et comment faisiez-vous done? — Ah! je

vais vous le dire. J'avais son valet de chambre et sa femme de

chambre qui m'etaient vendus , je payais bien et ils m'instrui-

saient de tout. Un jour, entre autres, j'appris a la minute que cette

creature avait eu I'ingratitude de dire a ce coquin d'abbe, en pre-

sence du roi : « Je vous defends, I'abbe, de rien donner au comte

« Du Barry, mais pas une obole
;
je ne prends aucun interSt a lui,

« et je ne veux pas qu'aucun des miens soit a charge a I'l^tat... »

Savez-vous, monsieur, ce que je fis? je revins h Paris comme un

trait, j'allai attendre I'abbe chez lui, et des qu'il fut arrive :

« Eh bien , lui dis-je , cette coquine de la-haut a-t-elle bien joue

« son role? A-t-elle montre devant le roi bien du desinteressement ?

1. Ce fragment avait etfe communique a M. Edmond de Goneourt, qui I'a im-

prime dans I'appendice de la nouvelle edition de La Du Barry (Charpentier, 1878,

in-18, p. 324); mais, par une crreur de copiste, il a ete designe comme 6tant de

M'"* d'fipinay et non de Meistcr, qui I'a signc sur I'original de ses deux fetolles.
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« L'a-t-elle prononce, la comme ilfaut, qu'elle ne voulait pas que

« ronfitrien pour moi?...)) L'abbe en fut la dupe, etj'entiraicette

fois quelques mille pistoles, mais peu de chose, une raisere. Une

seule fois, je tirai de lui trois cent mille petits ecus; en verite,

je crois que c'est tout. — Cependant vous etes riche. — Riche,

non
;
j'ai soixante et quinze mille livres de rente viag^re que j'ai

abandonnees a mes creanciers pour quatre ans, et je me suis

reserve deux mille livres par mois que me fait le roi sur le tresor.

Comme j'aime les republiques et le poisson , je compte aller pas-

ser ces quatre ans a Marseille. — M™*' Du Barry a de I'esprit sans

doute?— De I'esprit, point ; mais il y a chez elle de grands rapports

entre le physique et le moral. Le matin, quand elle se 16ve, elle

est belle, jolie, fraiche comme rosee; il en faut convenir, elle

est ravissante. Vers les onze heures, ses joues tombent, son

teint se fane, il lui vient des taches jaunes sous les yeux, ce n'est

plus qu'une rose s^che, un vrai gratte-cul. Aux lumieres, son vi-

sage se ranime, elle reprend sa beaute. Eh bien, son esprit est

tout de meme; elle a de certaines lueurs, de la memoire, assez

d'adresse pour placer a propos ce qu'elle a entendu ; il lui tombe

meme quelquefois comme du ciel des choses charmantes. Et puis

je lui avals compose un petit college academique, l'abbe Arnaud,

Marin, Turpin, La Morli^re, et quelques autres beaux esprits qui

la tenaient au courant de la moyenne litterature et qui lui appre-

naient a fronder la philosophie; elle sen tirait assez bien. —
N'avez-vous pas perdu madame votre femme?— Vous m'en voyez

en deuil
;
j'ai retranche les pleureuses, parce que je ne la pleure

pas. Une digne femme, belle et de merite, n'ayant pas le sou;

elle priait le ciel toute lajournee pour I'expiation de mes misferes.

Je I'estimais, mais je ne I'aimais pas. Elle etait parente de Males-

herbes; je vais de ce pas lui faire part de cette perte. En verite,

nous ne sommes pas heureux dans notre famille ; il n'y a que ce

gueux qui a renie le nom de ses ancetres qui ait fait fortune.

II a epouse la Fumel, qui lui donnera plus de deux cent mille

ecus. Pour mon fils, j'ai fait une sottise. On m'a embate de cette

Tournon; elle n'avait rien, mais elle etait parente du Soubise;

elle etait belle, le roi la dotait. J'avais con^u des esperances,

tout cela s'est evanoui. — Monsieur, et qu'est devenue M""" de

Muralt? — Ah! charmante creature! elle est releguee k quelque

troisi^me etage, je pense. Je I'estime, elle a du caract^re. Figu-
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rez-vous que tandis que je I'adorais, que je lui prodiguais Tor et

les bijoux, elle me disait : « Je vous hais a la mort, je vous de-

« teste, je vous ex^cre ; il n'y a pas de Savoyard du coin de la

« rue que je ne vous pr^f^re. » Oh! je lui rends cette justice,

elle a du caract^re, cette femme; eh bien, cela meurt de faim

dans quelque coin. »

lis en etaient la lorsque M. d'Harvelay * entra. Le comte cou-

rut a lui.

« Eh! bonjour, monsieur d'Harvelay; n'est-ce pas moi, je

pense, qui vous ai fait banquier de la cour? — Je ne le pense

pas, moi. M. de Vergennes, en entrant dans le ministere, a juge

a propos de me confier quelques details. — Apparemment que je

confonds. Adieu, messieurs, je vous laisse et je cours chez Ma-

lesherbes. »

Arrive chez M. de Malesherbes, il lui fit part de la mort de

sa femme comme sa parente et celle du chancelier de Maupeou.

« Comment cela? » lui dit M. de Malesherbes.

M. Du Barry entame la genealogie de sa femme.

« Mais, vraiment , lui repond M. de Malesherbes, elle est

beaucoup plus ma parente que celle de M. de Maupeou. — Eh

bien, repond Du Barry, j'accepte I'echange. »

NOVEMBRE.

Le gout de jouer la com6die en societe est plus a la mode

que jamais. On a donne cet automne a Ghantilly une pi6ce nou-

velle de M. Laujon inlitulee les Cinq Soubrettes, ou M™^ la du-

chesse de Bourbon a joue le role d'une petite paysanne avec un

succ^s auquel I'illusion de son rang et les graces de sa figure

n'ont eu que peu de part. Mais de tous nos theatres de societe, il

n'en est aucun qui ait 6te suivi avec plus d'empressement que

celui de la Chevrette chez M. de Magnanville ^ Tous les acteurs

i. Joseph Micault d'Harvelay, garde du tresor royal.

2. Grimm avait d6ja parle de ces representations; voir t. IX, p. 235 et 297.
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de cette ainiable troupe vivent habituellement ensemble. Les

pieces qu'on y represente appartiennent toutes a la societe, et

son fonds est assez riche, grace k la fecondile des talents de

M. de Magnanville, de M. le chevalier de Chastellux et de M™° la

marquise de Gleon. Outre plusieurs pieces anciennes comme
Agathc, Juliette et Borneo, les PortugaiSj Ics Pretentions, etc.,

on a donne encore cette annee en nouveautes les Deux Orphe-

lines, VHMtier de village, la Fausse Finesse, le Ministre de

Wakefield, qui sontde M. de Magnanville; VEnUvement et Hen-

riette, de M"^^ de Gleon; VOfficieux importun, de M. de Chas-

tellux. Ge dernier sujet est assurement tres-digne de la bonne

comedie. On ne presume pas que ces pieces pussent toutes sup-

porter un plus grand jour sans y perdre, mais il n'en est aucune

qui n'offre des caracteres interessants, des situations heureuses

;

et il serait difficile sans doute d'imaginer k la campagne une

ressource d'amusement plus variee et plus piquante que celle

d'un theatre aussi agreablement compose. Ce qui d'abord n'avait

6t6 consacre qu'aux plaisirs de I'amitie est devenu bientot Tobjet

de la curiosite publique. Toute la France a voulu voir ce spec-

tacle, et quoiqu'il falliit Taller chercher a quatre lieues de la

ville, on y a vu souvent une assemblee, moins nombreuse a la

verite a cause des bornes de I'emplacement, mais plus brillante

que celle d'aucun spectacle de Paris. La premiere actrice de

cette excellente troupe est M'"*' de Sanloo. II est impossible d'allier

plus de finesse avec plus de naturel, et ses traits ont precise-

ment la meme physionomie que son jeu. S'il y eut jamais a la

Comedie-FrauQaise un talent qui puisse etre compare au sien,

c'est celui de M"^ Dangeville.

— On va remettre incessamment pour les spectacles de la

cour le Connitable de Bourbon. M. de Guibert y a fait des chan-

gements tres-considerables. La reine, qui a desire d'en entendre

une lecture, en a paru infiniment contente et I'a temoigne a I'au-

teur par un mot trop fin, trop aimable pour que les lettres n'en

conservent pas precieusement le souvenir : « Quelque bien que

soient, monsieur, tons ces changements, ils me laissent un

regret : je n'aurai plus le plaisir de vous defendre. »

— L'abbe de Voisenon, ministre de I'ev^que de Spire et I'un

des Quarante, apr^s avoir eu depuis plusieurs annees je ne sais

combien d'acces de mort, vient de mourir enfin tout de bon dans
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le presbytere de son abbaye. M. de Voltaire a bien voulu honorer

ses m&nes de I'epitaphe suivante :

Ici git ou plut6t fretille

Voisenon, fr^re de Chaulieu.

A sa muse vive et gentille

Je ne pretends point dire adieu

;

Car je m'en vais au meme lieu

Comme cadet de la famille.

S'il etait vrai que dans ce si6cle I'esprit et la frivolite deci-

dent en dernier ressort du rang que doivent occuper les hommes,

I'abbe de Voisenon obtiendrait sans doute une des premieres

places. Quoique fils d'un bon gentilhomme, sa cape et sa calotte

furent d'abord I'unique fonds de sa fortune; peut-etre m^me sa

calotte d'abbe ne lui eut-elle jamais valu le plus mince benefice,

s'il n'avait pas eu I'heureuse adresse d'en faire une calotte de

Crispin. Ce n'est qu'a ce titre qu'il fut recu dans le monde, et il

y vecut longtemps dans la plus mauvaise compagnie avant d'ar-

river a la bonne. Je ne sais quel heureux hazard lui procura

I'occasion de voir M™* de Grammont et M. de Choiseul. II sut en

profiler. Le succes qu'il eut dans cette societe I'ayant mis a la

mode, il devint bientot I'homme du jour, et le moment de vogue

qu'il eut alors fut des plus brillants. Fete a la ville et a la cour,

caresse chez les princes, adore des femmes, il eut bientot des

honneurs, des pensions, des benefices et la reputation d'un grand

homme. II fut tout, meme academicien.

On a vu avec la plus juste indignation qu'un homme qui

devait toute son existence aux bontes de M. de Choiseul fut le

premier a I'oublier dans son exil, a faire de sa disgrace un sujet

de plaisanterie, et a chercher par toutes sortes de bassesses a

captiver les bonnes graces de ceux qui avaient perdu son bien-

faiteur. Cette conduite lui ferma la porte des plus grandes mai-

sons ou il avait eu I'honneur d'etre recu et le plongea dans un

avilissement dont le souvenir de sa gloire passee et ses nouvelles

dignites ne purent le sauver. Quelques couplets qu'il fit pour

M™*' Du Barry et pour M. de Maupeou dans un divertissement

donne a Choisy revolt^rent plus que tout le reste. Qu'une ingra-

titude aussi marquee soit punie d'un grand mepris, rien n'est

plus juste; mais il faut que Ton soit bien accoutume a donner de



NOVEMBRE 1775. 151

rimportance aux choses les plus frivoles pour en avoir attache

aux procedes d'un homme aussi leger que M. I'abbe de Voisenon.

Ces malheureux couplets ne firent guere moins de bruit dans le

temps que n'en a pu faire la declaration du due de Grafton dans

la chambre des pairs. On delibera longtemps dans une seance de

I'Academie fran^aise si Ton ne lui en ferait pas des reproches au

nom de tout le corps. Feu M. Duclos n'apaisa I'orage qu'en disant

a ses confreres avec cette humeur brusque et sensible qui le

rendait si original : Eh I messieurs^ pourquoi voulez-vous tour-

menler ce pauvre infdme ! G'est encore a propos de ces memes
couplets que le pauvre abbe, s'etant plaint a M. de Saint-Lambert

de toutes les sottises qu'on lui pretait dans le monde, ne recut

pour toute consolation que cette repartie ingenieuse : Vous

savez, monsieur Vabbd, quon ne prete qu'aux gens riches.

Les plus grands torts que la voix publique ait reproches a

I'abbe de Voisenon tenaient bien moins a la corruption de ses

principes qu'a 1'extreme faiblesse de son caractere. II changeait

d'opinion comme de parti. II avait I'ame et la tete egalement vo-

lages, et c'est peut-etre a cet exc^s d'inconsequence qu'il devait

cette prestesse d'esprit qui rendait sa conversation si piquante,

et ce talent facile et leger qui a fait tout le succes de ses ouvrages.

II fut tour k tour liberlin et devot, timide et hardi, philosophe

et jesuite. II avait besoin de s'attacher au parti dominant comme
il avait besoin de revenir a Dieu lorsqu'il se croyait bien malade.

C'est dans un de ces acces de penitence ou de mort qu'il se

confessa d'avoir neglige pendant plusieurs annees la lecture de

son breviaire, et qu'il se condamna lui-meme a des restitutions

dont il eut le plus sincere repentir aussitot qu'il fut parfaitement

retabli. II avait oublie le conseil du cardinal de Fleury qui disait

souvent : De quelque maniere quon pense dans la jeunesse^ il

faut toujours rernplir les devoirs de Vliglise, parce quon ne

suit pas ce que Von deviendra en vieillissant. Dans le nombre

de plaisanteries que I'abbe de Voisenon eut a essuyer sur I'in-

constance de ses sentiments et de ses procedes, il n'en est gu6re

de plus heureuse que celle de feu M. Duclos en le felicitant de

la dignite de ministre : Que j'e suis aise, monsieur I'abbe, de

vous voir enfin un caractere I

Le seul sentiment sur lequel il parait n'avoir jamais varie,

c'est son attachement pour M'"* Favart. II conserva toujours pour
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elle ramitie la plus tendre et lui rendit les soins les plus assi-

dus jusqu'au dernier moment de sa vie. II ne lui a pas suiTecu

longtemps, et le chagrin que lui causa cette separation fut plus

sensible pour lui que I'abandon ou il se voyait tomb6 depuis

plusieurs annees.

11 a nionlre plus de courage et de fermete dans sa derniere

maladic que dans toutes les autres. Ln grand vicaire, le jour

meme de sa mort, etant venu lui faire beaucoup d'exhortations

aussi fastueuses qu'indiscretes et toujours de la part de Mon-

seigneur, il lui repondit d'une voix dejapresque eteinte : « Remer-

ciez, je vous prie, Monseigneur, et dites k Monseigneur que

quelque grands que soient mes peches je ne troquerais pas encore

mon ame contre la sienne, quand meme il me donnerait lavotre

par-dessus le marche! »

L'abbe de Voiseuon a laisse son portefeuille a M™® la com-

tesse de Turpin
;
j'ignore s'il renferme beaucoup de choses dignes

de I'attention publique. On sait qu'il etait fort paresseux et

qu'il n'a gu6re travaille qu'en societe avec M. et M"® Favart. II

a eu beaucoup de part a differentes pieces de leur theatre. II

nous reste de lui la Coquette fix^e et quelques romans pleins de

folie et de gaiete ; mais celui ou il y a sans contredit le plus de

verve et de genie, c'est le petit conte Tant pis pour lui et tant

mieux pour elle^ . C'est un ouvrage vraiment original dans son

genre et ou il n'y a pas moins d'invention que d' esprit. Ses

pieces fugitives n'ont ni la grace de Chaulieu ni I'elegance de

Voltaire.

— Les Rives d'un homme de bien qui peuvent etre r^alis^s,

ou les Vues utiles et praticahles de M. VabM de Saint-Pierre.

Un volume in-8°. II est peu de livres dont il fut plus utile de faire

I'extrait que ceux de l'abbe de Saint-Pierre, precisement parce

que personne ne les lit; mais il fallait le faire avec beaucoup de

choix. L'anonyme a derobe I'id^e de ce travail a un homme
d'esprit et n'en a tire aucun parti.

— liistoire de la ville de Rouen, capitale du pays et duchc

de ISormandie, depuis sa fondation jusqu'en Vannie 4774 j suivie

d'un Essai sur la JSormandie litteraire, par M. S*** (Servin) , avo-

cat au parlement de Rouen. 2 vol. in-8°. Recherches assez pe-

i. Voir tome IV, p. 280.
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nibles, assez mal digerees, d'un style tres-bourgeois et tr6s-nor-

mand. L'auteur pretend que le nom sous lequel la ville de Rouen

fut connue autrefois, Rotomago, vient de Rothou, nom que les

Gaulois donnaient a Venus, et de Magus, qui veut dire en leur

langue : palais. A la bonne heure.

— Nathalie, drameen cinq actes et en prose, par M.Mercier.

C'est le sujet de M^lanide retourne. Ce drame, oil il y a, comme

dans tous les ouvrages de M. Mercier, do I'ame, de la chaleur et

de I'honn^tete, est la piece qui a donne lieu a son procfes avec la

Gomedie-Francaise et avec MM. les gentilshommes de la chambre,

proces qui n'est pas encore juge et qui pourrait bien ne I'etre

jamais.

— Rien ne prouve mieux, ce me semble, le progres de I'es-

prit humain que tous les efforts qu'on a faits de nos jours pour

remonter a I'origine premiere de nos idees et de nos connais-

sances. II est peu d'erreurs plus naturelles que celle d'imaginer

que les choses ont toujours existe dans I'etat ou nous les voyons

;

et ce n'est que bien loin du terme d'ou Ton est parti qu'on essaye

de revenir sur ses pas et d'embrasser pour ainsi dire d'un seul

coup d'oeil I'espace immense qu'il a fallu franchir pour arriver

au terme ou Ton est parvenu. C'est sous ce point de vue qu'une

histoire universelle des sciences et des arts serait sans doute

I'ouvrage le plusdigne d'un siecle philosophe. Si personne encore

n'a ose entreprendre ce plan dans toute son etendue, nous avons

vu eclore depuis quelques annees plusieurs ouvrages qui pour-

ront en faciliter un jour 1' execution. II en est peu sans doute qui

meritent plus d'attention que X'Histoire de Vastronomie an-

cieniie, par M. Bailly. Ce livre ne parait que depuis peu de jours,

mais il etait dejk connu par un extrait que l'auteur en avait fait

lui-meme dans la derniere seance publique de I'Academie des

sciences. L'ouvi'age est intitule Histoire de Vastronomie an-

cienne depuis son origine jusquW Vitablissement de Vicole

d'Alexandrie, par M. Bailly, garde des tableaux du roi, de I'Aca-

demie des sciences et de I'lnstitut de Bologne. Un volume \n-h°.

Nous n' avons ni les etudes ni les talents necessaires pour appre-

cier exactement toutes les decouvertes de notre historien philo-

sophe; mais, si son systeme n'est pas demonire, il est fonde du

moins sur une suite d'obseiTations si heureusement rapprochees

qu'il nous parait impossible de ne pas le trouver infmiment, pro-
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bable. M. Bailly obseiTe d'abord qu'il est prouve par les moiwi-

ments les plus authentiques que I'astronomie etait cultivee en

%ypte et en Chaldee environ trois mille ans avant notre 6re;

c'est a peu pres la m6me epoque de Irois mille ans qu'il retrouve

chez les Indiens, chez les Ghinois, et chez les Perses. Mais, en

considerant avcc attention I'etat de Tastronomie chez tons ces

peuples, il croit y voir plutot les debris que les elements d'une

science. « Ce sont, dit-il, des methodes assez exactes pour le

calcul des eclipses, qui ne sont que des pratiques aveugles sans

nuUe idee des principes de ces methodes ni de la cause des phe-

nom^nes... Une foule d'observations qui restent pendant des

siecles sans usages et sans resultats... L'invention et les progres

des sciences sont de la meme nature; ces progres ne sont que

l'invention renouvelee... Pourquoi done les Indiens, mais sur-

tout les Ghinois et les Chaldeens, ont-ils fait faire si peu de pas

a I'astronomie pendant un aussi grand nombre de siteles? c'est

que ces peuples ont ete sans genie, c'est qu'ils ont eu la meme
indolence pour les decouvertes que pour les conquetes, c'est

qu'ils n'ontpas invente la science. Elle est I'ouvrage d'un peuple

anterieur qui avait fait sans doute dans ce genre des progres dont

nous ignorons la plus grande partie. Ce peuple a ete detruit par

une grande revolution. Quelques-unes de ses decouvertes, de

ses methodes, des periodes qu'il a inventees se sont conservees

dans la memoire des individus disperses. Gette conjecture se

changera presque en certitude si Ton consid^re qu'il nous reste

des connaissances astronomiques tr^s-exactes qui ne peuvent

avoir appartenu qu'aux temps les plus anciens et qui supposent

une astronomic perfectionnee, comme la grande annee ou la

fameuse periode de six cents ans, la connaissance des sept pla-

netes qui ont donne leurs noms aux sept jours de la semaine, la

periode de dix-neuf ans, la propriele connue du nombre sexage-

simal, la division du Zodiaque, la mesure de la terre, 1' usage de

la boussole, la connaissance des quinze mondes, le retour des

com^tcs, etc.

« Le syst^me du monde renouvele par Gopernic et dont on

fait honneur a Philolaus et a I'ecole pythagoricienne n'a pu etre

concu ni dans la Grece ni dans I'ltalie... Les l^gyptiens et les

Ghaldeens s'etant contentes d' observer les astressans tenter d'ex-

pliquer les apparences de leurs mouvements, n'ayant fait aucune
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hypothese n'ont pas du seulement soup^onner que le mouve-

ment de la terre fut possible. Ce systeme philosophique s'est

conserve dans I'lnde oii nos missionn aires I'ont trouve. 11 n'est

pas douteux que Pythagore ne I'eut puise k cette source. Ces

methodes savantes pratiquees par des ignorants, ces syst6mes,

ces idees philosophiques dans des tetes qui ne sont point philo-

sophes, tout indique un peuple anterieur aux Indiens, aux Chal-

d^ens. »

En suivant le fil de ces decouvertes, M. Bailly croit recon-

naitre, dans les Tartares qui habitent le nord de I'Asie, les traces

les plus frappantes de ce peuple anterieur a tons les peuples po-

lices dont la memoire soit parvenue jusqu'a nous. Les raisons

sur lesquelles il fonde cette conjecture sont du moins infiniment

ingenieuses.

(( Les Indiens, dit-il, pretendent que Ton voit au ciel deux

etoiles diametralement opposees qui parcourent le Zodiaque en

cent quarante-quatre ans. La veritable revolution de ces etoiles,

selon nos observations les plus exactes, est de vingt-cinq mille

neuf cent vingt ans. II faut done croire que ces cent quarante-

quatre annees n'etaient point solaires, et que par ce mot il faut

entendre quelque periode plus longue. Or on trouve chez les

Tartares une periode de cent quatre-vingts ans qu'ils appellent

Van, et en multipliant cent quarante-quatre par cent quatre-

vingts on a precisement vingt-cinq mille neuf cent vingt ans. II

ne semble pas que le hasard puisse produire de pareilles ressem-

blances. »

Quelque probables que soient toutes les presomptions que ras-

semble M. Bailly pour appuyer son systeme, il n'en est point

qui nous aient paru plus concluantes que celle qu'il tire des ca-

lendriers de Ptolemee et du livre de Zoroastre. Nous y trouvons

toute I'evidence dont ce genre de discussion pent etre susceptible.

« Ptolemee rapportedans ses calendriers des observations du
lever et du coucher des etoiles faites sous le climat de seize

heures, c'est-a-dire sous le parallele de quarante-neuf degres.

Le nord de 1'Europe etait au moins barbare, peut-etre inhabite,

certainement inconnu. Ces observations appartiennent done a

I'Asie septentrionale. Le livre de Zoroastre est la loi de I'Asie oc-

cidentale, le livre savant de la Perse et d'une partie de I'lnde.

On y lit que le plus long jour d'ete est double du plus court
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jour (I'hiver. Ceci determine le climat ou le livre de Zoroastre a

ete compose, ou cet ancien philosophe a recueilli les connais-

sances qu'il nous a transmises. 11 n'y a que le climat de seize

heures, c'est-a-dire ou le plus long jour est de seize heures et

le plus court de huit, qui puisse satisfaire a cette condition. Ge

climat rt'pond a la latitude de quarante-neuf degres qui est celle

de Selinginskoi. On trouve vers ce parall^le une ville sous le

nom de Locman qui pourrait etre la patrie du celebre fabuliste-

des Perses ; ce qui ram^ne aux climats septentrionaux I'origine

de I'apologue et de la morale comme celle de la philosophic et

de rastronomic. »

L'opinion que la partie septentrionale de notre globe a du etre

la premiere habitee s'accorde avec le systeme que M. de Bufion

vient de developper dans son Ilistoire natiirelle des miniraux.

Ce philosophe pense « que la terre, jadis brulante et liquide, en

prenant une forme constante et determinee, s'est refroidie d'abord

par les poles. Les contrees voisines furent les premieres habita-

bles. La chaleur interieure en se retirant vers le centre avail

encore assez d'activite pour rendre les zones glaciales temperees

et la zone torride inhabitable. »

« Quoiqu'en placant I'origine des sciences au nord de I'Asie,

nous n'ayons pas eu, dit M. Bailly, I'intention de la transporter

au pole meme, il y a peut-etre plusieurs fables et meme des faits

astronomiques qui en recevraient une explication naturelle. Telle

est la fable d'Hercule, et les Amazones, expliquee par M. Gebe-

lin, oil Ton voit que la Nuit avait surles zones celestes un empire

qui lui est arrach6 par Hercule, symbole du soleil du printemps.

Cette fable recevrait une explication simple et vraisemblable

en admettant qu'on a voulu peindre les phenomenes qui ont

lieu vers le pole ou la nuit r^gne pendant six mois, ou le

soleil remporte en effet sur elle une victoire complete, puisqu'au

jour de I'equinoxe, au moment ou il monte sur I'horizon, il ne

s'y montre que pour regner a son tour pendant six mois. » La

fable de Proserpine aurait la meme origine, etc.

Si les monuments de la civilisation des Tartares ou des Scy-

thes nous sont peu connus, il n'en est pas moins vrai qu'il en

existe encore un assez grand nombre. « Dans la Siberie et en

general sous le parallfele de cinquante degres, on trouve dans le

quatre-vingtieme degre de longitude jusqu'au cent trentifeme les
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vestiges del'habiiationd'un peuple civilise, les ruines de plusieurs

villes qui paraissent avoir ete florissantes, des manuscrits dont le

papier etait de soie, les caracteres traces avec de I'encre de la

Chine; des pyramides qui servaient de tombeaux comme en

ligypte, et des inscriptions dans une langue inconnue; enfin des

figures d'hommes ou d'animaux en or, en argent, en bronze.

Les figures humaines etaient des representations des divinites

indiennes. M. d'Anville remarque que, dans la Serique, la ville

appelee Sera Metropolis etait la residence des princes d'une

nation puissante ou les sciences etaient cultivees et dont il est

fait mention dans I'histoire chinoise sous le nom ({'Hoeihd. La

Serique est presentement une partie de la Tartaric ou se trouve

Selinginskoi. » Les Indiens disent eux-memes que les Brames

sont venus du nord. Rudbeck, dans son Atlantica, rapporte au

nord I'origine de tous les dieux et de toutes les fables des anciens.

Sans entreprendre de prouver, comme ce Rudbeck, que le

Paradis terrestre etait situe en Suede, je vols plusieurs opinions

religieuses qui doivent probablement leur origine aux memos peu-

ples a qui M. Bailly atlribue toutes les decouvertes astronomiques

qu'on a retrouvees en Egypte, aux Indes et a la Chine. Les Celtes,

les G^tes, les peuples qui habitaient les bords des Palus-Meotides,

leurs descendants les Germains et les Gaulois, peut-etre meme
les Hebreux, semblent n'etre tous que des branches dispersees

d'une meme tige. Les plus savantes recherches qu'on ait faites

sur I'origine de ces difierents peuples s'accordent toutes ales faire

descendre des anciens Scythes ou des Tartares. Or nous trou-

vons chez tous ces. peuples presque sauvages des idees tout a

fait metaphysiques sur le destin, sur la divinite, sur I'immorta-

lite de Tame, etc. Comment concilier ces idees abstraites avec

I'ignorance et la grossierete de leurs moeurs, sans supposer que

ces idees ne sont que les resultats d'un systeme dont quelques

revolutions malheureuses leur avaient fait perdre la suite et I'en-

semble ?

Ainsi le temps engloutit dans ses abimes les plus grands mo-

numents de I'industrie humaine, des nations entieres et I'ouvrage

de plusieurs milliers de si^cles. Tout ce que nous pouvons faire

pour lui disputer sa proie, c'est de rechercher avec soin le peu

de debris echappes au naufrage, les rassembler, les comparer,

les reunir et deviner peut-6tre k force de genie ce qui n'est plus.
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— Puisque des si^cles qui semblaient devoues a 1' ignorance

et a la barbaric ont produit des hommes d'un esprit tres-supe-

rieur k tons les prejuges de leur temps, faut-il s'etonner si dans

le si^cle de la philosophic on retrouve encore des hommes imbus

des erreurs les plus ridicules et les plus grossi^res? L'histoirede

Tesprit humain offre k chaque pas des disparates de ce genre.

Nous ne serons done point surpris qu'au xviii*" sieclc, en France,

dans la capitale, un abbe Fiart croie tres-serieusement aux mys-

t^res de la magic, et conjure nos plus illustres academiciens de

rendre temoignage a la verite pour ouvrir enfm les yeux au pu-

blic qui, berce depuis longtemps par les systemes de quelques

auteurs modernes, regarde les sortileges les mieux constates

comme des fables ou comme des effets purement naturels, et

laisse jouir en consequence les hommes les plus dangereux d'une

tranquillite dont on ne tarderapas a eprouver les suites funestes.

M. I'abbe Fiart, qui n'est pas sorcier sans doute, n'est pas

non plus un ignorant. Les lettres que nous avons vues de lui sont

aussi remplies d'erudition que de zele^ II pretend qu'il est des

faits incontestables de magic qui ne peuvent resulter que du

commerce de certains hommes avec les demons ; il prouve cctte

these effrayante par plusieurs passages de TEcriture sainte, par

les grefies dc tous les parlements, par les autorites des hommes
les plus savants de tous les ages, sans en excepter Bayle et les

auteurs de VEncyclopedic. Helas! que ne prouverait-on avec une

logiquc si commode et pourtant si imposante? Ce sont les conse-

quences qu'il tire de ces principes qui font fremir. Voici comme
il s'en explique lui-m^me dans une lettre a M. de La Lande :

« Tenez pour bien certain, monsieur, que la magic subsiste

aujourd'hui, qu'il y a dans Paris un groupe de malheureux en

commerce avec les demons, qu'ils fonnent une liguc tr^s-cachee

contre tous les gens honnetes ou de merite, m^me contre les per-

sonnes de la plus haute distinction; qua aveugler la-dessus la

nation il y avait un inter6t, que cet aveuglement ne pouvait

qu'amener et entretenir des tenebres souhaitees, tenfebrcs favo-

rables, et que comme la magic de nos jours devait 6trc em-

ployee pour de certains effets qui, par parcnth^sc, ne sont pas

1. Les Lettres magiques, ou Lettres sur le diable parurent en volume au nombre
de cinq en 1781 ; la seconde 6dition augmcnt6e d'une Requite fut publi6e en 1801,

in-18, sous le titre de Lettres philosophiques sur la magie.
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purement badins, il fallait ruser surtout vis-a-vis de rAcademie,

pour les bien assurer ces efiets et se mettre a couvert, etc. »

M. I'abbe Fiart part de la pour examiner les tours du sieur

Comus et I'histoire miraculeuse du petit Parangue qui voyait

des sources sous terre^ II assure qu'il faut ^tre aussi prevenus

que nous le sommes pour ne pas attribuer ces prodiges au seul

pouvoir de la magie. II en veut surtout au sieur Gooaus, qui lui

parait plus digne cent fois des honneurs du bucher que tous

ceux qui ont subi ce supplice trop bien merite dans des temps

oil Ton avait encore des mocurs et de la foi. Je ne sais si ce pam-

phlet relfevera un peu la reputation d'un spectacle qui depuis

quelques annees a beaucoup perdu de la vogue qu'il avait eue

dans sa nouveaute; c'est peut-etre la seule impression que la

lettre aurait pu faire si elle avait ete plus repandue.

Mais M. I'abbe Fiart est persuade que les magistrats qui

sont a la tete de la juridiction typographique ne permettront

jamais qu'on avertisse Paris de I'existence des sorciers; il ne

doute point que cela meme ne soit en effet des intrigues du

sabbat. « Si quelqu'un, disent ces malheureux, veut avertir que

nous existons, on criera haro sur lui, on dira qu'il veut allumer

le feu, repandre I'efTroi; pour nous cependant nous resterons

en surete et agirons toujours dans nos tenebres. » Cette mani^re

d'argumenter est tout a fait ingenieuse.

iSous n'entreprendrons pas de refuter M. I'abbe Fiart. Si au

lieu de parler des mysteres de la magie il nous avait parle de

ceux de Lesbos, il eut trouve peut-etre plus de croyance ; ce

sont les seuls mysteres que notre siecle paraisse tente de renou-

veler. II existe, dit-on, une societe connue sous le nom de la Loge

de Lesbos, mais dont les assemblees sont plus mysterieuses

que ne I'ont jamais ete celles des Francs-Macons, oii Ton s'initie

dans tous les secrets dont Juvenal fait une description si franche

et si naive dans la sixieme satire :

Nota bonsc secreta Deae, etc.

Notre superbe Galathee* est, dit-on, une des premieres pre-

tresses du temple. II faudrait etre Juvenal pour oser en dire

dayantage.

1, Voir tome X, p. 43.

2. M"« Raucourt.
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— Le Paysan perverti, ou les Dangers de la villc, hisloire

n^'ciile mise an jour d'aprh les viritables leltres des person-

nages, par M. IN. Retif de La Bretonne. Quatre volumes in-l2.

Pour juger de I'espfece de sensation que fait ce nouveau ro-

man, il sullira de dire que plusieurs personnes I'ont attribue a

M. Diderot, et le plus grand nombre a M. de Beauraarchais. Nous

sommes parfaitement surs qu'il n'est point de M. Diderot; mais il

faut convenir que, meme apr^s avoir entendu dire qu*il est de

I'auteur nomme sur le titre, du prote d'un imprimeur tr6s connu,

enfin de M. de La Bretonne, qui a fait le Pornographe^ le Minio-

graphe, etc., il est impossible en le lisant de ne pas soup^onner

presque a chaque page M. de Beaumarchais d'avoir prete audit

prote sa plume et son genie.

Quoi qu'il en soit, le Paysan perverti est un ouvrage infini-

ment original. Plein d'invraisemblances, de mauvais gout, sou-

vent du plus mauvais ton, ce livre promene 1' esprit sur les scenes

de la vie les plus viles, les plus degoutantes, et cependant il

attache, il entraine. On pent le jeter avec indignation apr^s en

avoir lu quelques pages ; mais, si la curiosite I'emporte sur ce

premier mouvement, on continue a le lire, on s'y interesse, on

a beau reprendre quelquafois de I'humeur, il n'y a plus moyen

de s'en depetrer, il faut le finir.

L'interet qu'inspire ce roman ne tient point a la maniere dont

les evenements s'y trouvent enchaines. La marche de 1' intrigue

est presque aussi simple qu'irreguliere; les ressorts en sont me-

nages avec assez peu d'adresse. Toute I'illusion de I'ouvrage est

done dans la variete des tableaux qu'il presente, dans la force et

dans la verite des caracteres, dans la naivete des details et dans

la chaleur du style. Le sujet est d'une grande richesse; c'est

I'histoire d'un jeune homme eleve dans 1'innocence des moeurs

champ6tres, qui, seduit par tous les penchants que les plaisirs de

la ville peuvent exciter dans une ame faible et sensible, entraine

par I'exemple et les conseils d'un libertin, parcourt successive-

ment tous les degres du vice et de la corruption, et fmit par

eprouver lous les malheurs qui en sont la suite. Ce qui contraste

tr^s-ingenieusement avec ce tableau, c'est celui d'une jeune fille

nee, elevee dans I'avilissement de la debauche, mais qui, ne s'y

etant livree que parce qu'elle n'avait jamais connu d'autre ma-

niere d'etre, est bientot rappelee aux sentiments les plus hon-
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netes par une circonslance imprevue, qui la jette tout a coup

dans une societe ou elle se trouve k portee de prendre une idee

de moeurs et de decence qu'elle n'avait pu deviner jusqu'alors.

Les lettres de M. Gaudet, le corrupteur de notre heros, con-

tiennent beaucoup de verbiage, mais on y trouve aussi une infi-

nite de traits de la plus grande force, de I'energie, de la finesse,

et un tour d' esprit tres-original. Tout le caractfere de cet homme
abominable est vigoureusement con^u et fortement dessine ; celui

de M'"" Parangon, de la femme vertueuse, est peut-etre le plus

faible de I'ouvrage ; c'est un exemple de la vertu la plus triste et

la plus tristement recompensee qu'il soit possible d'imaginer.

Quelque moral que puisse etre I'objet de I'auteur, il est a craindre

que I'effet de son livre ne le soit gufere. Je connais meme peu

d'ouvrages dont la lecture me paraisse plus dangereuse pour la

jeunesse; le vice y joue le role qui attache le plus, il n'est com-

battu que par des idees et par des evenements romanesques, et

le peu de philosophie que I'auteur s'est efforce d'y repandre se

trouve entierement etouffe par les tableaux les plus propres a en-

flammer les sens et 1'imagination. En desirant que le pinceau de

I'auteur eut ete plus modeste, I'ordonnance de sa composition

plus reguli^re, et surtout le choix de ses personnages moins bas,

nous I'avouerons, il y a longtemps que nous n'avons point lu

d'ouvrage francais ou nous ayons trouve plus d'esprit, d'inven-

tion et de genie. Ou le genie va-t-il done se nicher?

— Histoire de saint Louis, roi de France, avec un ahrcgi

de Vhistoire des Croisades, avec cette epigraphe : Misericordia

et Veritas custodiunt regent et roboratur dementia tronus ejus,

par M. de Buiy. Deux volumes in-S". On connait la maniere de

I'auteur par son Histoire d Henri IV ei par I'examen qu'en a fait

M. do Voltaire ou M. le marquis de B***^ Comme jusqu'a present

personne n'a pris la peine d'examiner ce nouveau chef-d'oeuvre

de M. de Bury, il jouit encore de toute son obscurite; nous pre-

sumons meme qu'il en pourra jouir longtemps. Requiescat in

pace I

— LHomme du monde, roman traduit de I'anglais de M. Mac-

kensie, par M. de Saint-Ange. Deux volumes in-8". Cet ouvrage,

qui est une suite de VHomme sensible et du meme auteur, manque

1. Voir tome VIII, p. 101, et note.

XI. ^^
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absolument de verve. La fable est prise de partout. Le principal

personnage est une esp^ce de Lovelace et d'un ordre fort subal-

terne, mais tout I'ouvrage respire une grande honn^tete. On y
trouve des tableaux interessants et, quoique le faire en soit quel-

quefois manier6, la grace et le coloris d'une imagination douce

et sensible.

— Le bruit s'est repandu depuis quelques jours que M. le

chevalier d'^on allait revenir dans ce pays-ci; on ajoute que

M. de Beaumarchais I'epouse. Cette nouvelle est trop folle pour

ne pas paraltre vraisemblable '

.

Dl^GEMBRE.

Ad^le de Ponthieu, tragedie lyrique dont M. le marquis de

Saint-Marc a fait les paroles et M. de La Borde la musique,

vient d'etre remise au theatre de I'Academie royale de musique

ce mardi 5 decembre. Pour rajeunir cet opera, qui avait paru

pour la premiere fois vers la fin de I'annee 1772 en trois actes,

on a juge a propos de le mettre en cinq. Cette nouvelle division

ne change presque rien a la conduite du poeme et ne sert quk
en prolonger 1' ennui ; aussi le succ^s de cette reprise ressemble-

t-il beaucoup a celui que I'ouvrage eut dans sa nouveaute. On

trouve que le sujet est heureux, la fable commune, mais assez

bien tissee, le style doux et plat, la musique sans caract^re, sans

genie, sans expression. Le plus grand merite de I'ouvrage tient

done au spectacle; on aime a rendre le tableau interessant des

usages et des mceurs de I'ancienne chevalerie. Quoique le combat

d'Alphonse et de Raymond ne soit pas aussi bien execute qu'il

pourrait I'^tre, I'idee n'en est pas moins bardie et belle, I'appa-

reil qui le precede et qui le suit n'en est pas moins imposant et

1. Beaumarchais faillit un moment croire qu'il avait affaire a une veritable

femme. M. de Lomenie a publie dans I'appendice de son tome P"" (6dition in-12,

p. 518) une lettre dat6e de Paris, 18 aout 1776, oCi Beaumarchais engage en effet

d'fion a continuer de porter sans se plaindre les habits de son sexe, c'est-a-dire la

coiffe et les jupes.
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pathetique. Nous regrettons que Quinault n'ait pas traite un si

beau sujet; Quinault se serait-il permis de dire dans ses choeurs :

Profitez, jeunes amants,

Profitez de votrejeunesse;

Le plaisir vous cherche et vous presse

De rendre vos beaux jours charmants.

Cela est absolument du meme gout que Coulez, coulants

ruisseaux.

M. de Saint-Marc nous a dedommages de cette poesie par une

belle preface en prose dont Quinault n'eut surement pas eu I'es-

prit d'ecrire une seule page. Cette preface est remplie de beau-

tes que le r6gne de la philosophic et du patriotisme pouvait seul

produii-e. On y disserte tr6s-metaphysiquement sur les causes

des sensations que Ton eprouve au spectacle. On assure que c'est

seulement par des secousses vives, imprevues et rapidement rei-

terees que le cceur pent etre emu jusqu'a un certain point, et

que cette emotion pent s'accroitre et s'entretenir, etc. Ge prin-

cipe me parait plus sur applique a la poetique de I'Opera qu'a

celle des autres spectacles; il me semble au moins que ce n'est

pas toujours par des secousses imprevues et rapidement reiterees

que Racine me touche et m'interesse
;
je crois meme que I'art le

plus digne d' admiration, et dont le secret pourrait bien etre perdu

aujourd'hui, c'est celui que ce poete possedait dans un degre si

eminent, I'art d'amener par des gradations imperceptibles le sen-

timent dont il voulait remplir I'ame, I'art plus difficile encore

d'echaufTer ce sentiment et d'en prolonger I'impression.

Le morceau qui nous a paru le plus sublime, dans I'avant-

propos de M. de Saint-Marc, c'est une apostrophe a la nation :

« nation charmante ! 6 toi qui souffres si gaiement et triom-

phes si genereusement dans les horreurs de la guerre ! 6 nation

qu'il est si doux et si flatteur de gouverner, recois un hommage
que te rend m^me souvent un peuple dont la rivalite et la poli-

tique ne peuvent du moins t'arracher I'estime. »

Get epanchement d'ivresse patriotique est tout a fait atten-

drissant; et pourquoi serait-il hors de propos, lorsqu'on donne

un opera, de louer la nation qui soufTre si gaiement et la nation

qu'il est si doux de gouverner? Est-il plus difficile de gouverner

une nation que de la bercer ou de I'endormir? Les peuples de
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ranliquite avaient-ils d'autres legislateurs que des poetes ou des

musiciens?En v^nte,la sc^ne du Bourgeois gentilhomme entre le

maitre de musique et le maitre de danse est un vol que Molieie

a fait a iiotre siecle.

— II n'est pas plus aise de bien corriger que de bien faire

;

il faut meme souvent bien peu de chose pour gater un bon ou-

vrage ; niais rien n'est plus dangereux que de vouloir essayer de

donner des formes regulieres a un plan qui n'en parait pas sus-

ceptible. C'est ce que M. de Guibert vient de prouver par les

changements qu'il a risque de faire au ConnHahle de Bourbon.

On avail trouve que le role principal de la pi6ce, celui du con-

netable, n'etait ni assez soutenu, ni assez developpe. II y a ajoute

une centaine de vers qui I'ont rendu plus long sans le rendre

plus dramatique ni plus interessant. On se plaignait de ne voir

ni le commencement ni la fin de Taction. Pour trouver un denou-

ment qui fut dans les convenances usitees au theatre, le poete

a imagine de faire mourir Adelaide d'un coup de feuqu'elle recoit

dans la melee du combat. Cette mort, qui ressemble a tout, ou

plutot qui ne ressemble a rien, est amenee par les scenes les

plus forcees et ne produit par consequent aucun effet. Toutes les

beautes repandues dans le troisieme acte n'ont pu faire pardon-

ner le vide du quatri^me, encore moins I'invraisemblance et le

decousu du cinqui^me; ainsi, malgre le merite trfes-reel d'une

partie de I'ouvrage et I'auguste protection dont il avait ete ho-

nore, ce malheureux ConnHahle, revu et corrige, n'a point reussi.

On ne I'a donne qu'une fois a la cour, et vraisemblablement nous

ne le verrons jamais a Paris. « Comment I'avez-vous trouye? se

demandait-on a Versailles. — Je I'ai trouve d'un changement

affreux. — Oui, dit le chevalier de Ghastellux, mais dfes la pre-

miere fois on a bien vu qu'il couvait une grande maladie. »

— Lettres interessantes du pape Clement XIV (Ganganelli).

Deux volumes in-12.

Ces lettres, recueillies par M. de Caraccioli, ont le plus grand

succ^s. Adressees a differentes personnes et sur differents sujets,

elles nous donnent I'idee la plus vraie de la maniere de penser

d'un homme dont la memoire merite sans doute aplus d'un titre

la reconnaissance et I'admiration de son siecle. L'interet que

cette lecture inspire est meme d'un genre assez nouveau. Ce ne

sont ordinairement que les ouvrages qui nous font eprouver des
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emotions vives et variees qui nous attachent fortement, c'est par

le charme d'une raison tranquille et douce que celui-ci nous plait

et nous attire. On partage, en le lisant, cette serenite si pre-

cieuse d'une ame calme et pure au milieu des prejuges et des

orages qui I'entourent. Ce bon pere de I'liglise voyait toutes les

opinions, tous les inter^ts divers qui agitent le monde et le coeur

humain avec cette moderation inalterable et cet esprit d'indul-

gence et de charite, devenu presque aussi rare aujourd'hui parmi

les philosophes que parmi les pretres. Si tous les papes avaient

pense comme Ganganelli, il n'y aurait jamais eu ni schisme ni

guerre de religion.

La lettre a M. I'abbe Terghen, la seconde du premier vo-

lume, presente une idee succincte de tout ce que I'llalie oITre

d'interessant, et c'est un morceau de litterature fait avec infini-

ment de grace et de gout. Une autre lettre a un religieux de

ses amis, nomme eveque, est digne d'un apotre. Les lettres sur

Taffaire des jesuites annoncent la politique la plus sage et Tame

la plus superieure a toute esp^ce de prevention. Quoiqu'il n'y

ait peut-etre d'autre affectation dans toutes ces lettres que celle

de la simplicite, il en est plusieurs qui decelent beaucoup de

lecture, des vues et des connaissances profondes. On y trouvera

peut-etre des metaphores, des comparaisons deplacees, mais il

en est plusieurs que Bacon meme n'eut pas d6savouees.

Quelques-unes de ces lettres, il faut en convenir, entre au-

tres celle ou il est question de la tolerance qu'on doit meme aux

athees, nous avaient paru un peu suspectes ; mais des personnes

qui ont connu le pape tr^s-particulierement nous ont assure

qu'elles reconnaissaient tellement dans ces lettres le tour d'esprit

qui regnait dans sa conversation qu'en les lisant elles croyaient

I'entendre encore. Disons aussi qu'il est cent fois plus croyable

encore qu'un pape ait eu beaucoup de philosophic et de raison

qu'il ne le serait que M. de Caraccioli en eut eu assez pour lui

en prater autant.

— « II y a des gens, me disait I'autre jour M. Diderot, qui

semblent n'avoir d'autre objet dans leurs lectures que celui de

trouver les defauts d'un ouvrage. Je les compare a un homme
qui se prom^nerait sur le bord de la mer uniquement occupe a

ramasser du sable et des cailloux. C'est de Tor pur que j'y viens

chercher, et pourvu que j'en decouvre quelques grains que je
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recueille precieusement, peu m'importe tout le reste. » Suivons

une niaxime si sage en essayant de rappeler ici les difierentes

productions dont notre lilt^rature s'est enrichie I'ann^e dernifere.

Cette esp^cede recensement sera comme le produit net denotre

ri'roltc littirairc, Le sujet est assez grave pour nous permettre

d'employer les mots consacres.

Laissons dire aux frondeurs-nes du temps present, soitqu'ils

aient a se plaindre de I'injustice de leurs contemporains, soit

qu'ils regrettent le temps oii ils eurent quelques succes ignores

aujourd'hui, laissons-leur dire qu'il n'y a plus de genie et que

le gout est perdu, que I'essor du genie est etoulTe par le ton de

frivolite qui r^gne dans tous les cercles dont les talents sont

forces de briguer le suffrage, que tout cfede a la morgue phi-

losophique et a cette sensibilite exageree ou fausse qui ne tient

qu'a la faiblesse des nerfs, a la corruption des moeurs ou au

besoin continuel de cacher les pretentions odieuses de 1'amour-

propre et de I'interet personnel. Tous ces lieux communs sont

uses, et quand ils seraient cent fois plus vrais encore, que ser-

virait-il de les redire? J'aime mieux chercher quelques excep-

tions a la regie generale.

Les livres de genie qui ont eu le bien de I'Etat pour objet

n'ont jamais ete fort communs, et la raison n'en est pas difficile

a trouver : c'est que les seuls hommes capables de les faire ont

toujours ete en fort petit nombre et que la plupart d'entre eux

n'ont gufere eu le temps d'ecrire. INous croyons done etre riches

cette annee, quoique nous n'ayons qu'un seul ouvrage de ce

genre a citer. Depuis Montesquieu nous ne connaissons point de

livre ou Ton ait traite des questions plus importantes a la pros-

perite de I'l^tat et ou on les ait discutees avec autant d'etendue

et de profondeur que dans le TraiU de la Ugislation et du com-

merce des grains. Lorsque les systemes sur lesquels on dispute

aujourd'hui seront oublies, lorsque I'esprit de parti n'aura plus

aucun interfit ni a les adopter ni a les proscrire, ce chef-d'oeuvre

conservera encore toute sa gloire, et la defense des droits du

peuple, soutenu par les raisons d'etat les plus puissantes, sera

toujours regardee comme un des plus nobles tributs que le genie

ait rend us a I'humanite.

Quoiqu'on ait reproch6 a V£loge de Marc-Aurdle quelques

formes ampoulees, quelques tournures scolastiques, Freron meme
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a ete oblige d'avouer que M. Thomas n'avait jamais rien ecrit

avec plus d'^loquence et de simplicite. On ne pref^re point cet

eloge a ceiui de Descartes pour le fond , mais on le croit trfes-

superieur a. tous les autres quant au plan, et M. Thomas n'au-

rait pas fait autre chose, qu'il meriterait sans doute k ce titre

une place distinguee au rang des Demosthenes et des Platons.

Nous croyons, comme I'a dit M. de Voltaire, que dans tous

les discours acad6miques du siecle passe il serait difficile de

trouver autant d'interet qu'il y en a dans XEloge dc Catinat

par M. de Guibert, autant de belles pages qu'il y en a dans

celui de M. de La Harpe. Le siecle de la philosophic pent done

compter encore quelques orateurs.

Nous ne sommes pas assez savant pour examiner ici quelles

decouvertes on a pu faire dans les sciences, mais nous ne pen-

sons point trop hasarder en assurant que Yllistoire naturelle

des miiUraux de M. de Bufibn presente une infinite de vues

sublimes, ingenieuses, et qui n'avaient point ete developpees

avant lui
;
que personne n'a jamais applique la metaphysique

avec autant de precision aux principes de la grammaire et de

I'art d'ecrire que M. I'abbe de Gondillac; qu'enfin VHistoirede

Vastronomie ancienne par M. Bailly pourrait bien nous con-

duire quelque jour aux decouvertes les plus importantes sur

I'origine de nos actes et de nos connaissances.

On avait vu depuis quelques annees d'excellents ouvrages

sur I'education, mais ce qui etait peut-etre plus difficile encore,

ce qu'on n'avait pas tente, du moins avec succ^s, c'etait de faire

un livre elementaire a I'usage des enfants. Cet objet interessant

et respectable nous a paru rempli avec beaucoup de justesse et

de gout dans les Conversations d'Emilie par M'"^ d'Epinay.

Puisse-t-elle bientot mettre la derniere main k un ouvrage si

digne de ses talents et de son coeur

!

Qu'il nous soit permis de citer ici Yllistoire des statuts

des itablissements de Catherine IL L'edition qu'en a faite

M. Diderot semble nous donner le droit de nous approprier cet

ouvrage. La posterite le regardera sans doute comme un des

titres les plus glorieux de notre siecle, et il sera, comme tous

les autres monuments de ce r6gne fortune, I'admiration des

sages, I'exemple et la lecon des rois.

Notre moisson litteraire a-t-elle ete aussi riche, aussi pre-
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cieilse daiis les autres genres de litlerature que dans ceux dont

nous venons de parler? Que dirons-nous du theatre qui fut si

longtemps I'orgueil et les delices de la nation ? Gretry, Gluck et

Gossec ont travaille sans succ^s pour I'Academie royale de musi-

que. Le sort de Menzikof n'est pas encore decide, celui du

Connctahlc de Bourbon ne Test quetrop. Nous glorifierons-nous

beaucoup du drame economique de M. Le Blanc et du sixi^me

acte dont I'auteur des Arsacides a pretendu surcharger la cou-

ronne de Melpomene? Non; mais nous remercierons M. de Beau-

marchais de nous avoir fait rire au Barbier de S/'ville. Nous ne

craindrons point de dire que cette pi^ce pent 6tre mise a cote

des meilleures farces de Moli^re, que si le fond en est moins

philosophique, I'intrigue en est plus adroite, et que les plus

grands maitres de I'art n'auraient point desavoue la sc^ne de

Bazile. Nous dirons encore que le Celibataire, malgre toutes les

inconsequences et toutes les absurdites dont il fourmille, n'est

pas sans merite, puisqu'il a su plaire ; nous presumons meme
qu'il pourra se soutenir encore quelque temps par un grand

norabre de details heureux, par cette grace et cette faciliie de

style que Ton prend quelquefois pour de I'elegance etdu naturel.

Si Ton nous dit que la gaiete qui respirait dans nos anciens

operas boulTons s'est perdue, nous citerons les Femmes vengSes

•comme une pi6ce qui a le merite non-seulement d'etre tr6s-gaie,

mais encore tr^s-originale et tr^s-ingenieuse. Nous ne nous de-

solerons point du succes prodigieux de la Colome, persuades

que si nous prenons jamais le gout de la bonne musique, nous

ne manquerons point de bons musiciens. Nous ne dirons point

comme une de nos precieuses modernes: « Cette fureur de mu-
sique m'attriste, elle me prouve qu'on est si las d'ldees qu'on ne

s'interesse plus qu'aux sensations... — Helas! madame, lui re-

pondit quelqu'un, on en revient toujours aux bonnes gens. »

Notre litlerature n'a produit cetle annee aucun poeme consi-

derable; mais nous avons vu paraitre enfin I'Ai'l d^aimer du

Gentil-Bernard, qui pent bien soutenir la comparaison des meil-

leurs ouvrages de ce genre. 11 y a bien peu de contes de La Fon-

taine qui vaillent les Filles de Minie de M. de Voltaire. "Lqs, Satires

de MM. Clement et Gilbert, remplies d'ailleurs d'extravagances

et de !)lasph6mes litteraires, ont au moins le merite d'etre une

imitation servile et quelquefois assez heureuse de la mani^re de
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Boileau. Nous glisserons leg^rement sur les Odes de M. Dorat,

raais nous croyons pouvoir compter son Dialogue de Pcgase el

de Clement comme un des plus jolis ouvrages qu'il ait faits et

comme un de ceux qui survivront le plus surement a la nom-

breuse famille dont ils sont sortis.

Si notre annee poetique n'a pas ete des plus brillantes par

les productions qu'elle a fait eclore, elle Test du moins par les

esperances qu'elle nous a donnees. M. Lemierre fait un long

poeme intitule les Pastes francais-, M. I'abbe Delille ach^ve ses

nouvelles Georgiques dont ila lu deux chants a TAcademie fran-

caise. On a vu s'elever au commencement de I'annee un jeune

poete qui a paru tout a coup sur notre horizon litteraire comme
un meteore eclatant dont rien n'avait annonce 1' apparition pro-

chaine ; c'est M. Roucher, qui a eu le temps d'entreprendre et

presque d'acheyer un poeme immense sur les douzc mois de

I'fliin^e, sans qu'on eut seulement soupconne son existence dans

le monde. Nous avons differe si longtemps den parler parce

qu'il nous avait fait esperer d'un mois a I'autre de nous confier

quelques morceaux de son ouvrage plus propre a nous donner

une idee de son talent que tout ce que nous pourrions en dire

ici. II est d'autant plus difficile de caracteriser samaniere qu'elle

est parfaitement a lui et qu'on ne pent gu^re la comparer a rien

de ce que nous avons vu jusqu'a present. Son poeme embrasse

tout ce que la nature olTre d'interessant. Quoique la partie prin-

cipale de I'ouvrage tienne de la poesie descriptive, il y a su

meler un grand nombre d'episodes remplis d'invention et d'in-

teret. En peignant les diflerentes fleurs dont se pare le prin-

temps, il s'arrete a la sensitive et nous en raconte I'origine.

C'est une jeune nymphe tendre et sensible dont 1'Amour osa

blesser la pudeur, et qui, pour se soustraire a ses transports

indiscrets, demande aux Dieux d'etre changee en fleur. Sur cette

idee il batit une metamorphose des plus poetiques et des plus

touchantes. Dans le chant du mois d'aout, la contemplation d'une

belle nuit d'ete I'invite a s'elever dans les cieux, a parcourir

toute I'immensite des mondes et a penetrer jusqu'aux limites de

I'univers,

OCi fmit la Nature, ou le Neant commence.

Arriv6 a ce terme qui semblait devoir satisfaire I'insatiabilite
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de ses desii-s, il se perd dans I'etendue qui s'offre k ses yeux et

son ame se sent aussi faible, aussi bornee que dans le point

obscur ou notrc existence actuelle se trouve renfermee. Lorsqu'il

peint la force et la vivacite que reprennent nos esprits quand le

doux soleil de Tautomne succ^de aux chaleurs accablantes de I'et^,

notre poete se permet une longue digression sur les sciences et

sur les arts qu'inventa notre Industrie ; il developpe les progres

que I'esprit humain a deja faits et ceux qu'il doit faire encore
dans la suite des siecles. II termine ce morceau sublime par un
mouvement plus admirable encore : a Mais, quand tout sera de-
voile, je ne serai plus. Temps de lumiere et de felicite,

Je ne vous verrai point ; le Hot de Tonde noire,

Neuf fois autour de moi par la mort replie,

Dans r^ternelle nuit me retiendra 116.

Prive de ce bonheur, qu'il soit permis du moins a ma muse de

s'egarer encore dans ces labyrinthes champetres et d'y chanter

les presents fortunes de la nature. » Quelques brutes que soient

nos esquisses, on y reconnaitra sans doute disjecti me?nbra

poetm, et Ton concevra sans peine comment avec de pareilles

ressources il a pu faire douze chants sur un sujet peut-etre assez

ingrat par lui-meme.

Le sujet du poeme de M. Roucher est a peu pr6s le meme
que celui des Saisons de M. de Saint-Lambert, mais son plan est

a la fois et plus vaste et plus detaille; leurs mani^res d'ailleurs

n'ont rien de commun. S'il etait possible de caracteriser exacte-

ment celle de M. Roucher par quelque objet de comparaison,

on dirait qu'il a dans ses dessins la simplicity d'Homere et dans

son execution le colons fastueux de Thompson et la pompe de

Virgile. Tout Paris a partage I'enthousiasme avec lequel nous

nous permettons d'en parler ici; c'est au temps a nous apprendre

a quel point ses lectures ont pu nous seduire. Son poeme ne sera

gu^re en etat de paraltre avant trois ou quatre ans; il ne lui reste

plus que peu de chants a faire, mais la correction d'un ouvrage

si considerable exige sans doute un travail et des soins prodigieux.

M. Thomas ne s'occupe plus que de son poeme epique,

M. Marmontel vient de fmir une belle £pitre sur Vdoquencc,

et M. de Saint-Lambert nous fait esperer de donner incessam-

ment son Poeme sur les consolations de la vieillesse.
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Nos querelles lilteraires et tousles pamphlets de MM. Freron^

La Hai-pe et Linguet ne sont pas justement ce qui honore le plus

les lettres parmi nous; mais la petite facetie de M. Cassandre,

les vingt premieres pages de la Th^orie du paradoxe et plusieurs

traits de la Preface du Barbier de Seville prouvent du moins

que Ton plaisante encore quelquefois avec assez d'esprit et de

leg^rete.

Nos muses chansonni^res ont ete plus audacieuses que jamais.

Non contentes d'insulter a toutes les beautes de la cour, elles

ont ose profaner ce qu'il y a de plus sacre pour nous, et dans

leur delire elles se sont meme permis de verser leur poison sur

ces graces augustes que toute la France revere avec idolatrie.

Mais en detestant toutes ces atrocites plus dignes des Furies que

des Neuf Soeurs, il faut convenir que dans le nombre des cou-

plets repandus I'annee derni^re, il en est quelques-uns qui etin-

cellent encore de cette gaiete petulante que Ton vit regner au

temps de la Regence,

Temps fortune marque par la licence,

Ou la Folie agitant son grelot,

D'un pied 16ger parcourt toute la France,

Oii nul mortel ne daigne etre d6vot,

Ou Ton fait tout, excepts penitence *.

Dans la foule des romans que chaque jour voit naitre et

mourir, on distinguera sans doute les Confidences d'line jolie

femme et le Paysan perverti, deux ouvrages qui, malgre leurs

defauts, ne sont pas depouiTUS de merite, encore moins d'imagi-

nation. Le succes prodigieux que ce dernier a eu dans le plus ^
grand monde, et meme parmi les femmes, pourra donner une

assez singuliere idee de la decence et de I'austerite de nos

moeurs.

VHistoire de Jenny n'approche ni de Memnon ni de Babouc^

mais V£loge de la Baison est un badinage charmant, et ce n'est

pas la seule chose que M. de Voltaire ait faite cette annee pour

nous prouver la verite du mot de M™^ la comtesse d'Houdetot

:

II est clair que Voltaire retombe enjeunesse.

Nous n'avons point parle des arts. Nous n'avons rien dit de

1. La Pucelle.
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I'exposition des tableaux au Louvre, parce que M. Diderot nous

promet encore qu'il nous fournira cet article comme de cou-

tume *, Nous nous bornerons seulement a remarquer ici que le

superbe tableau de la Femme charitable par Greuze, la Cons-

truction d'lm grand chemin, de Vernet, plusieurs compositions

piquantes de Le Prince, le beau busle du chevalier Gluck par

Houdon, la heWe Facade de la nouvellc Ecole de chirurgie"-

qu'on vient de finir cette annee, et plusieurs autres ouvrages

interessants sulTisent pour nous assurer que le gout des arts n'est

pas encore perdu en France. A^nen I

Si nous avons trop loue dans cet article, on nous le pardon-

nera sans doute comme une espfece d'expiation pour toutes les

critiques hasardees qui peuvent nous etre echappces dans le

cours de I'annee sur les plus illustres talents du si^cle. 11 n'y a

pas lieu de craindre que la manie de louer soit jamais le plus

grand tort des gens de feuilles^ laplupart de ces messieurs pen-

sent comme ce jeune homme a qui Ton reprochait de dire tou-

jours du mal de tout le monde : « En voulez-vous savoir la

raison? II est difficile de dire du bien sans compromettre I'opi-

nion qu'on a de notre esprit. Dites du mal, et vous ne compro-

mettrez que la reputation d'un autre. »

1776

JANVIER

C'est un grand tort sans doute, pour la petite brochure qui

vient de paraitrc sur les dramcs-operas, que celui d'etre I'ou-

vrage de M. Le Bailli du Rollet^ II est difficile de ne pas trouver

\. Le Salon de t775 est en effet I'avant-dernier dont Diderot ait rendu comptc.

(Voir tome XUdesOEuvres completes, son dialogue avec le peintreSaint-Quentin.)

2. Par Pierre Bcrruer.

3. Marie Fr,-L. Gand Lebland du RoUet (ou du Roullet, selon Beffara dont

I'opinion a 6t6 accept^e par Qudravd), etait bailli, grand'croix de I'ordre de Malte

et avait 6le ofticier aux gardes fran^aises. C'est le premier de ces titres qui a sou-
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un peu ridicule qu'un homme imagine de faire une poetique

enti^re pour nous prouver que le genre dans lequel il a travaille

est de tous les genres le plus sublime et le plus rare, que nos

plus grands maitres n'en ont pas eu I'idee, et qu'a lui seul etait

reservee la gloire de produire un chef-d'oeuvre qui fut le pre-

mier modele de son art. On n'a jamais joue le role de M. Josse

avec plus d'intrepidite. Ge defaut de bienseance n'empeche pas

que la brochure de M. Le Bailli ne soit remplie de vues excel-

lentes, et peut-^tre meme assez neuves.

La Lettre sur les drames-op^ras est divisee par articles.

L'auteur etablit d'abord que les tragedies grecques, et surtout

celles d'Euripide, etaient de vrais operas. 11 fonde son opinion

sur I'etendue resserree de ces poemes, sur les chceurs qui en

faisaient partie, et sur la diversite des metres qu'on y employait.

M. de Voltaire avance a peupr^s les memes idees dans le discours

qu'il a mis a la tete de Semiramis. <( Ou trouver, dit-il, un spec-

tacle qui nous donne une imago de la sc6ne grecque? G'est

peut-etre dans nos tragedies nommees operas que cette image

subsiste... Le recitatif italien est precisement la melopee des

anciens ; c'est une declamation notee et soutenue par des instru-

ments de musique, etc. »

On ne nous apprend pas une verite bien nouvelle en nous

assurant que le sujet d'un drame-opera doit etre grand pour

produire une action rapide, des situations touchantes, un inter^t

vif et soutenu; mais ce qu'on ajoute pourra paraitre plus ins-

tructif, c'est que les sujets connus sont preferables aux sujets

d'invention, parce que I'exposition en est plus facile, et que Ton

est plus sur d'emouvoir le spectateur pour des personnages dont

I'histoire et les caract^res lui sont deja connus. La regie n'est

pourtant pas sans exception; et, puisque M. Le Bailli pretend

avoir caique sa poetique de 1' opera sur celle de I'ancien theatre,

il n'ignore pas sans doute que les Grecs ne s'interdisaient point

du tout les sujets d'invention. Aristote dit expressement qu'Aga-

thon s' etait rendu tres-celebre dans ce genre. En effet, si les

fictions peuvent avoir toute la vraisemblance des faits histori-

ques, si elles peuvent 6tre exposees avec la meme clarte, pour-

quoi ne seraient- elles pas susceptibles du meme interet? Le plus

vent el6 pris pour un nom patronymique, et notammont ici mSnie par Meister,

dont nous respectons Ten-eur peut-6tre volontaire.
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grand nombre des spectateurs connait-il mieux aujourd'hui

Thes^e, Agamemnon, qu'Orosmane ou qu'Alzire?

On remarque avec beaucoup de raison que quelques peines

que nos pontes lyriques se soient donnees, ils n'ont presque ja-

mais pu derober aux spectateurs 1' ennui que leur causaient les

scenes d' exposition. On en trouve la raison dans I'usage presque

constant oii ils sont de faire leur exposition en recit. « Toute

exposition de ce genre ne pent se soutenir que par les details,

c'est-a-dire par I'emploi que le poete pent faire de son esprit.

L'art manquant au musicien pour rendre ce que 1' esprit seul lui

presente, I'union necessaire de la musique et de la poesie ne

pent plus se faire sentir alors ; et le spectateur s'ennuie. » II n'y

a qu'un moyen d'eviter un effet si facheux, c'est que 1'exposition

soit en action, qu'elle presente une situation ou un tableau; mais

il est essentiel que le poete soit attentif a menager les ressources

du musicien, en observant des gradations intelligentes, sans

lesquelles il serait a craindre que la musique ne se nuisit k elle-

meme, et que ses premiers efforts ne rendissent impuissants

ceux qu'elle s'efforcerait de faire par la suite.

Le poete lyrique ne pent pas trop s'appliquer a amener, a

produire des situations varices qui changent I'etat des person-

nages et qui leur fassent naitre de nouveaux sentiments et de

nouvelles passions. II n'est pas permis de rappeler ce principe si

juste, lorsqu'on en fait I'application au drame lyrique, sans ob-

server combien on en a abuse de nos jours dans la tragedie ordi-

naire, ou, a force de multiplier les contrastes et les coups de

theatre, on s'est cru dispense de tout ce qui tient au developpe-

ment des caract^res et des passions, partie de l'art infmiment

plus difficile et plus precieuse.

« 11 est rare, dit notre auteur, il est m^me dangereux dans

la tragedie lyrique d'amener un denouement naturel et produit

immediatement par Taction. Ces sortes de denouements, qui sont

le complement de la tragedie ordinaire, exigent presque toujours

des scenes de preparation, et Ton a vu qu'il est important de les

eviter autant qu'il est possible. II est d'ailleurs essentiel, dans

I'opera-tragedie, que le denouement soit heureux. A la repre-

sentation d'un bon opera, I'ame, etant extremement affectee et

ebranleepar I'union des paroles et de la musique, a besoin d'etre

raffermie et rassuree par un denouement heureux, qui la distraie
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€t la console. On est done quelquefois force d'avoir recours aux

moyens surnaturels pour denouer I'intrigue et terminer Taction

<Iu drame lyrique; mais, pour conserver a ces sortes de denoue-

ments toute la vraisemblance dont ils sont susceptibles, il faut

ies tirer immediatement du sujet. » Conime dans Iphig^me,

c'est le refrain auquel I'auteur trouve le secret de revenir sans

cesse.

Une remarque assez fine, ce me semble, c'est celle que fait

I'auteur sur la necessite de varier dans un opera Ies caractferes,

€t de Ies mettre en opposition. II observe que la declamation

parlee, etant moins accentuee et plus rapide, ne laisse presque

aucune trace de ses sons ; au lieu que I'oreille, cet organe delicat,

sensible et paresseux, retient toujours dans la declamation chantee

une partie du son qui I'avait precedemment frappee, si celui

qui succ^de ne contraste pas suflTisamment pour en effacer Ies

traces, etc.

La plus grande difficulte que trouve M. Le Bailli dans la com-

position d'un opera-tragedie, et pour le poete et pour le musi-

cien, c'est la scene. II croit que nos auteurs modernes, et Qui-

nault lui-meme, ne I'ont pas assez sentie. o La precision, dit-il,

qu'exige le drame-opera ne permet pas au poete d'y etendre a

volonte le dialogue, qui doit y etre necessairement concis et

presse, ni d'y observer Ies nuances necessaires pour developper

par degres Ies sentiments et Ies passions. II faut, pour ainsi dire,

qu'ils y soient jetes : tout I'art des transitions y consiste dans

I'elan de I'ame, y est restreint au mouvement rapide et spontane

mais naturel des passions ; enfin tout ce qui est I'ouvrage et la

production de I'esprit doit etre impitoyablement rejete de la

sc^ne. )) Si M. Sedaine nous donnait sa PoMque, n'appliquerait-

il pas au drame et a la tragedie tout ce qu'on nous dit ici de

I'opera? Mais qu'en penserait Racine?

Apres avoir rendu justice au charme de la versification de

Quinault, M. Le Bailli se croit en droit de nous assurer que ce

n'est pas la le modMe qu'il faut suivre. « Toutes Ies perfections

qui distinguent et caracterisent ce poete tendent a amoUir et

meme a enerver 1'expression musicale. II lui faut, je crois, souf-

frir un style plus concis
, plus nerveux, plus rapide, et surtout

plus varie. » Ce n'est pas tout. « Souvent I'elegance et I'har-

m.onie de la poesie contrarient I'expression musicale, et quelque-
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fois un vers dont la durete cheque I'oreille produit un grand

ellet avec le chant. » Ah! Monsieur Josse! Monsieur Josse!

Pourquoi n'y aurait-il pas autant d'harmonies difTerentes pour

les vers que pour 1' expression musicale? Ces vers si connus du

Tasse :

Chiama gli abitator delle ombre eterne

II rauco suon della tartarea tromba, etc-,

ces vers ne brillent pas sans doute par leur douceur ni par leur

mollesse, mais en sont-ils moins harmonieux ? Et ne font-ils pas,

quoique d'un genre tres-oppose, le meme plaisir a I'oreille que

les plus tendres airs de Quinault? On salt bien que la recherche

d'une elegance continue a pu nuire souvent a 1' expression ; mais

ce serait un grand abus de croire qu'il est impossible d'etre a la

fois harmonieux et concis, de reunir la force et la grace, la verite

des mouvements et la puretede I'expression.

Nous pensons d'ailleurs, comme M. Le Bailli, que les grands

vers sont ceux qui conviennent le mieux au recitatif chante, destine

a rendre des pensees nobles et des sentiments eleves. Nous pen-

sons comme lui que les vers de huit syllabes sont les plus propres

au sentiment tendre ou douloureux ; ceux de cinq, de six ou de

sept syllabes seront employes plus heureusement a exprimer la

colere et tous les eclats d'un caractere impetueux. Nos vers de

dix syllabes sont ceux qui se plient avec plus de facilite a tous

les tons; c'est presque le seul m6tre qui puisse rendre vivement

toute passion retenue ou concentree, tout mouvement qui exige

une certaine reticence dans le style.

L'auteur pretend que la coupe des scenes ne saurait 6tre

iixee par des regies constanles, que c'est a I'inteUigence du

poete, a son sentiment musical a en decider. 11 est de toute verite

que sans ce tact on ne fait rien, et qu'avec cette ressource on est

au-dessus de toutes les regies. Nous en voyons cependant une

qui nous parait assez generalement sure, c'est que les airs ne

sont bien places qu'au commencement et a la fin des scenes,

parce que toutes les fois que Taction est interrompue par le chant,

I'interet est suspendu et languit. II n'est qu'une seule exception

a cette regie, c'est lorsque la situation d'un des personnages

change au milieu de la sc^ne; mais il est bien rare que cette

exception puisse avoir lieu.
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(( Quelqae art que puissent employer et le musicien et le

poete, les paroles dans le quatuor dialogue et les sons qui les

expriment sont necessairement trop eloignes pour que I'oreille

puisse les suivre sans un effort penible et fatigant. Le duo dia-

logue invente par les Italiens parait le seul propre a la scene et

qui doive y entrer. »

II parait inconcevable que nos auteurs modernes ayant intro-

duit les choeurs dans leurs poemes a I'exemple des anciens, au

lieu de faire comme eux tous leurs efforts pour les interesser a

Taction, les aient presque toujours kisses sans interet et sans

mouvement. « L'habitude seule, dit M. Le Bailli, pent sans doute

faire tolerer ces personnages postiches qui, plantes sur le theatre

comme des tuyaux d'orgue, ne sont amenes sur la sc6ne que

pour rendre de vains sons.

« Si c'est une faute impardonnable d'employer les change-

ments de lieu sans necessite, et uniquement pour faire paraitre

une decoration nouvelle, e'en est une encore plus reprehensible

lorsqu'on se sert de ce moyen pour transporter les personnages a

des distances trop eloignees. C'est detruire la vraisemblance et

blesser la regie sacree de I'unite de temps, plus necessaire encore

a observer dans un opera que dans toute autre espece de poeme

dramatique, parce que Taction y etant plus pressee, Textension

de sa duree en est plus sensible et choque davantage la vraisem-

blance. »

M. Le Bailli croit que le merveilleux ne doit etre employe

dans la tragedie qu'avec beaucoup de precaution, et lorsque par

la nature du sujet il est essentiellement necessaire, comme dans

Armide. Nous serons tout a fait de son avis, s'il nous permet

d'ajouter que, en consequence de son principe, les sujets ou le

meiTeilleux est essentiellement necessaire sont ceux que le poete

lyrique doit choisir de preference. Chaque art a des ressources

qui lui sont particulieres , et les sujets oil ces ressources

peuvent etre deployees dans toute leur etendue sont peut-etre

les seuls auxquels il convient de s'attacher. Pourquoi esperer de

donner a nos operas Tespece d'interet dont la tragedie seule

semble susceptible? Pourquoi s'efforcer de donner a nos trage-

dies cette pompe et cette variete de spectacle qui ne parait ap-

partenir qu'a Topera? II faut craindre, en voulant multiplier nos

plaisirs, d'en corrompre la source; 11 faut craindre, en voulant

XI. \%
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etendre et vai'ier nos gouts, d'en alterer le caract^re, et de leur

faire perdre ainsi leur force et leur grace natureJle.

L'article des f^tes et de la danse est fort long, et 1'unique but

de I'auteur est de nous en degouter. On croit que M. Le Bailii n'a

pas toujours pense de meme ; mais ce n'est pas la premiere fois

que les ballets ont eu a se plaindre de 1'ingratitude de MM. les

poetes. Toute cette declamation ne dit rien plus que le mot de

I'abbe Pellegrina sa sen^ante. II etait fort toumiente du plan d'un

opera nouveau, et s'etait endonni en cherchant inutilement le

moyen de terminer son troisieme acte par une fete. Sa servante

\-int le reveiller le lendemain matin, et lui cria qu'il etait temps

d'aller dire la messe, vu la fete. Bah! dit le poete encore moitie

endormi, ce nest rien que d'avoir trouvd la fete^ le difficile est

de Vamener.

M. Le Bailii finit sa brochure par une fete qu'il se donne a lui-

meme, en relevant avec beaucoup de severite tons les defauts

qu'on pent reprocher a \Armide de Quinault, et en exaltant

jusqu'au troisieme ciel le merite d'Iphigenie, eloge qui manque-

rait peut-etre de modestie s'il n' etait pas evident que Racine, le

comte Algarotti et le chevalier Gluck onteu beaucoup plus de part au

succ^s de cet ouvrage que M. Le Bailii. Oui, monsieur Le Bailii.

CHANSON

FAITE A l'oCCASION DE LA LETTRE

DE M. LE BAILLI DU ROLLET

SLR LE S DRAMES-OPERAS.

Air : Oui, monsieur le Bailii.

Je consens, mes chers fr^res,

A vous initier

Dans les profonds raystferes

Du lyrique metier.

Croirez-vous mes pr6ceptes?

— Oui, monsieur Le Bailii.

— Vous serez done adeptes?

— Bon, monsieur Le Bailii.

— Connaissez-vous Armide ?

— Oui, monsieur Le Bailii.
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— Quel ouvrage insipide!

— Oui, monsieur Le Bailli.

— Sans chaleur, sans g6nie.

— Oui, monsieur Le Bailli.

— Mais vive Iphigenie!

— Oui, monsieur Le Bailli.

— De la scene lyrique

Quinault n'est plus le roi.

Lisez ma po6tique,

Vous direz comme moi :

Nous n'avons qu'un g6nie.

— Qui, monsieur Le Bailli?

— L'auteur A^Iphigenie.

— Ah ! monsieur Le Bailli

!

— Admirez sa sagesse;

Modeste en ses essais,

Par respect pour la Grece

II parle mal fran^ais,

Meme en pillant Racine;

Son g6nie affaibli

Dement son origine.

— Oui, monsieur Le Bailli.

— Gardez-vous dans la fable

De choisir vos sujets;

Point de dieu, point de diable,

Ni fetes ni ballets,

Cela sent trop I'enfance.

— Mais, monsieur Le Bailli,

On pent aimer la dense ^
Hem ! monsieur Le Bailli?

— Toi, chef de mes athletes *,

Qui dans ce pays-ci

Sais mesurer les tfites,

Sois mon superbe appui

;

Cours, cabale au parterre;

Du fond je t'ai saisi.

La forme est ton affaire.

— Oui, monsieur Le Bailli.

1. On fait allusion ici k un opera oubli6 depuis longtemps, et qi;l dans sa

nouveaute ne put se soutenir que par les ballets. (Meistkr.)

2. Les M^moires secrets de I'Acad^mie royale de musique assurent que M. Le

Bailli avait mis un chapelier de ses amis k la t6te de la cabale dont il crut avoir

besoin le jour de la premiere representation A'Iphigenie. (Id.)
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AUTRE CHANSON.

Air : Tous les bourgeois de Chartnes.

Aimables mousquelaires,

Favoris des Amours,

D6chirez vos banniferes

Et brisez vos tambours,

lis ne vous serviront qu'i battre la retraite;

On vous exile de Paris,

Sur la requete des maris

Votre r^forme est faite.

Ralliant les gendarmes

Et les chevau-16gers,

Briguez d'autres alarmes

Et de plus doux dangers.

Dans le ccBur de Cypris portez la soubreveste;

Consolez-vous, jeunes guerriers,

On vous arrache vos lauriers,

Mais le myrte vous reste.

Dans les troupes legferes

De Gnide et de Paphos,
~

Au rang des volontaires

Qu'on place nos heros.

Vainqueurs k Fontenoy, dans Paris infideles,

lis font la guerre, ils font I'amour,

lis savent dompter tour k tour

Les Anglais et les belles.

Ainsi toujours volage,

Le Fran^ais chante et rit;

Son humeur est i'image

Des plumes qu'il ch6rit.

Mais au sein des plaisirs, de peur quMl ne s'endorme,

Les dieux, pour le d^sennuyer,

Daignent parfois lui envoyer

La grippe ' et la r6forme.

1. C'est le nom qn'on a donn4 aux rhumos qui ont rigne cet hiver. (Mbisteb.)
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EPITAPHE DE L ABBE DE VOISENON

PAR H. COLARDEAU.

Ci-git un abb6 libertin,

Plein d'esprit et d'humeur falote.

II 6tait porteur de calotte,

Mais c'6tait celle de Crispin.

— La premiere nouveaute dramatique que nous ayons eue

cette annee ne nous gatera point trop sur celles qui pourront la

suivre. C'est une comedie lyrique en deux actes, melee d'ariettes,

intitulee les Souliers mordoris, ou la CordonnUre allemande.

Cette pifece a ete representee pour la premiere fois sur le theatre

de la Gomedie-Italienne, le jeudi H Janvier. Les paroles sont de

M. Seri^re, Francais d'origine, mais officier dans les troupes de

I'empereur • ; la musique est du sieur Fridzeri, I'auteur des Deux

Miliciens.

Le sujet des Souliers mordorh est pris d'un conte fort an-

cien, mais dont j'ignore I'auteur. La decence du theatre n'ayant

pas permis que ce sujet fut traite sur la scene comme dans le

conte, 11 est arrive que d'une aventure assez plaisante le poete

n'a su faire qu'une espi^glerie de jeune homme, et une espi^-

glerie froide parce qu'elle est insipide, sans motif et sans in-

teret. L' intrigue, I'ordonnance et le style de la pi6ce ne meritent

pas qu'on s'y arrete.

Quoique dans toute la musique de cette pifece il n'y ait pas un

trait de genie, rien de neuf, rien de piquant, on y a trouve plu-

sieurs airs assez bien faits et d'une tournure agreable. C'est I'ou-

vrage d'un aveugle; il compose sur un bureau ou sont tendus

des fils de sole dans le meme ordre ou sont tracees les lignes

d'un papier de musique. II a de petites figures de bois de diffe-

rentes fonnes pour representer toutes les notes et toutes les clefs

dont on pent avoir besoin pour ecrire la musique. Chaque esp^ce

a son tiroir particulier, 1'habitude lui a appris ales distinguer au

toucher ; il ecrit ses compositions comme on imprime, et relit

ses airs en les repassant du bout des doigts.

1. Ces details donnas par Meister sur I'auteur ne permettent pas d'adopter le

dire de La Harpe, qui attribue cette pi6cc a Laujon. (T.)
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— Lorsque M. le due de Choiseul revint a Paris vers la fin

de decerabre (1775), il fut re^u froidement k Versailles; mais

tous les soupers qu'il re^ut et donna k Paris furent des fetes

brillantes. Void des couplets composes a cette occasion :

COUPLETS SUR LE RETOUR DE M. LE DUG DE CHOISEUL,

PAR M. LE C. DE B. '.

Ici que tout soit r^joui;

Voici la fin de notre ennui :

Quelqu'un nous revient aujourd'hui

Qui nous rendra gais comme lui.

Lorsque jadis on I'exila,

Chez lui toute la France alia.

II fallut qu'on le rappeiat

Pour que Paris se repeuplat.

Sait-on s'il se reposera,

Ou bien sMl recommencera;

Mais bien fin qui s'en passera,

Et plus fin qui s'en servira.

AUTRES COUPLETS SUR LE MEME SUJET.

A M. LE DUG DE CHOISEUL.

Air de Joconde.

Que dans ton aimable loisir,

Sans ennui, sans affaire,

Je reconnus avec plaisir

Ton heureux caract6re

!

Lorsqu'on a si longtemps conduit

Et la paix et la guerre,

11 faut un excellent esprit

Pour savoir ne rien faire.

-1. Le chevalier de Boufflers.

2.^ Par La Harpe, qui les rapporte dans sa Correspondance litUraire.
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A MADAME DE CHOISEUL.

MSme air.

Faite pour la soci6t6,

Vous goiltiez la retraite

;

Paris vous voit, est enchante,

Chanteloup vous regrette.

C'est un avantage bien doux,

C'est le premier des v6tres,

D'etre partout bien avec vous,

Et mieux avec les autres.

A MADAME DE GRAMMONT.

M4me air.

On ne saurait plus la quitter

Alors qu'on I'a connue;

On ne pent plus la remplacer

Alors qu'on I'a perdue.

Cependant, s'il fallait opter,

J'aimerais mieux peut-^tre

fitre encore a la regretter

Que ne pas la connaitre.

M™^ Du Deffand appelle M. le due de Choiseul grand-papa^

et M'"® la duchesso grand'maman. Void deux couplets qu'elle a

fails pour eux

:

A la cadette des mamans,

Des enfants la doyenne,

Avant le jour des compliments

Pr6sente son etrenne.

Tout prouve mon empressement,

Ainsi que ma Constance,

Puisque j'aime ma grand'maman
Du jour de sa naissance.

Du grand-papa

Je ne suis plus petite-fille

Du grand-papa :

Quand on n'est plus jeune et gentille,

On est exclu de la famille >

Du grand-papa.
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— Le gouveniement de TAcademie royale de musique s'est

vu menace de grandes revolutions. M. de Malesherbes et la ville

de Paris ayant fortement desire d'etre debarrasses d'une pro-

vince si bruyanle et si difficile a conduire, il s'est presente plu-

sieurs conipagnies qui en ont demande la regie. Un jeune Ameri-

cain, connu sous le nom du chevalier de Saint-Georges, qui

reunit aux moeurs les plus douces une adresse incroyable pour

tous les exercices du corps et de tr^s grands talents pour la

musique, etait du nombre des chefs d'une de ces compagnies.
jyiiies Arnould, Guimard, Rosalie et autres n'en ont pas ete plus

tot informees qu'elles ont adresse un placet a la reine pour re-

presenter a Sa Majeste que leur honneur et la delicatesse de leur

conscience ne leur permettraient jamais d'etre soumises aux

ordres d'un mulatre. Une consideration si importante a fait toute

I'impression quelle devait faire ; mais, apres beaucoup de pro-

jets et de discussions de ce genre, cette grande question vient

d'etre decidee enfin par la bonte du roi, qui a bien voulu se

charger de faire regirl'Opera pour son propre compte par MM. les

intendants et tresoriers de ses Menus-Plaisirs. Si la recette n'egale

point la depense, Sa Majeste y suppleera; si elle produit quelque

benefice, il sera partage entre les acteurs qui auront le mieux

merite du public.

L'opera d'Adile^ est suivi avec plus d'empressement que

jamais, mais c'est depuis qu'il est soutenu du ballet de Midie,

qu'on vient de remettre avec quelques changements qui ont par-

faitement bien reussi. Ce ballet, ou M"** Heinel, M"" Guimard et

le grand Vestris se sont surpasses, est tr6s-propre k donner une

idee de la pantomime des anciens et de 1'extreme passion que

les Grecs et les Romains eurent longtemps pour ce genre de spec-

tacle, qu'ils finirent meme par preferer a tous les autres. Le ciel

nous preservera, j'cspere, d'un si grand malheur, mais il fautcon-

venir qu'avant d'avoir vu ce ballet, nous n'aurions jamais soup-

Qonne que la danse put etre susceptible d'une expression si vraie

et si touchante. Nous ne pouvons plus douter aujourd'hui que

la danse ne soit un art d'imitation comme tous les autres. « Get

art, dit M. Diderot, est a la pantomime comme la poesie est a la

1. Adele de Ponthieu, representee pour la premiere fois en trois actes le l" dc-

cembre 1772, reprise en cinq actcs le 5 decembre 1775 ; voir p. 162.
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prose, ou plutot comme la declamation naturelle est au chant

:

c'est une pantomime mesuree, c'est un poeme, et ce poeme de-

vrait avoir sa representation separee. » Ce que I'eloquence de

notre philosophe developpe si bien, les talents de Vestris le de-

montrent encore mieux.

II faut que la pantomime, ainsi que tous les autres arts, ait

un modele ideal; et ce module ideal, n'est-ce pas 1'assemblage

heureux de ce que la nature offre de plus parfait dans chaque

genre, mais de ce qu'elle daigne rarement reunir dans un m^me
objet? Ce n'est pas tout. Si I'art atteint quelquefois Teflet de la

nature, s'il pent m6me le surpasser, c'est en exagerant tout ce

qu'il imite. II ne se contente pas de chercher les plus grandes

beautes eparses a ses yeux ; il ne se contente pas de les rappro-

cher et de les joindre, il leur donne encore un caract^re ou plus

fort, ou plus delicat, ou plus fin, ou plus sublime; mais, pour

retrouver ensuite le rapport qui pent lier des proportions aussi

exagerees, pour en determiner I'ensemble, il les soumet a cet

ordre harmonieux qui, applique a I'eloquence, forme ce qu'on

appelle le nombre oratoire, a la poesie le rhythme, a la musique

et a la danse I'accord et la mesure.

Toute passion a sans doute des signes, des gestes qui lui sont

propres ; c'est au pantomime a les discerner et a les saisir : mais

croyez qu'il ferait peu d'effet au theatre s'il ne les rendait pas

avec plus de force et d'energie qu'on n'en trouve communement

dans la nature; et voila pourquoi les Atheniens n'etaient pas si ri-

dicules de trouver I'imitation du cri de je ne sais quel animal plus

vraie que le cri meme. II n'est pas moins sur que si ces expres-

sions, necessairement exagerees pour etre sensibles, n'etaient pas

reglees par une mesure quelconque, on y verrait plus de suite,

plus d'ensemble, par consequent plus de verite, parce que la

verite tient surtout a cet ensemble. L'ordre de la nature n'est pas

toujours celui de I'art, mais c'est la nature qui nous en donne

la premiere idee, et nous suivons encore sa marche lors meme
que nous semblons nous en eloigner le plus.

II resulte de ces reflexions, peut-etre trop abstraites, que la

danse n'est pas plus de convention que la musique
;
qu'elle pr^te

comme la musique un nouveau degre de force aux expressions

naturelles de la passion, et qu'elles sei*vent I'une et I'autre a en

lier les rapports, k en soutenir le caract^re et I'ensemble, les
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gestes etant aussi naturels que les sons, et egalement suscep-

tibles de modifications difierentes et d'accords harmonieux.

— Systdme physique et moral de la femme, ou Tableau phi-

losophique de la constitution^ de Vitat organique, du te?np(h^a-

7tient, des mccurs et des fonclions propres au sexe, par M. Rous-

sel, docleur en medecine de I'universite de Montpellier, avec

cette epigraphe : Focminarum vero virtus est, si spectetur corpus,

pulchritudoj et si animus, temperantia et studium operis

(Arist., Rhetor., liv. I, ch. v.) Si c'est, comme on le dit, I'essai

d'un jeune homme, il annonce des talents fort distingues. Quoi-

qu'on y trouve peu d'idees absolument neuves, beaucoup de

vues superficielles et quelques opinions paradoxales, c'est un

livre plein de philosophie et d'imagination. Nous connaissons peu

d'ouvrages de ce genre ecrits avec autant de leg6rete, d'agre-

ment et de gout. II arrive souvent au genie de M. Roussel de

peindre avec les couleurs les plus vives ce qu'il ne songeait qu'a

decrire. II nous attache aux details qui nous semblaient le moins

susceptibles d'interet, parce qu'il y decouvre toujours quelque

rapport moral auquel notrc esprit aime a se prendre. Tout s'anirae

sous sa plume, parce qu'il voit tout avec le regard d'une sensi-

bilite douce et fine. II prouve combien les moeurs donnent de vie

et de grace aux productions memos dont elles ne sont pas I'objet

principal. Son style, sans etre parfaitement pur, a le caractere et

le ton de son sujet, une expression facile, moelleuse et quelque-

fois brillante.

Le livre de M. Roussel est divise en deux parties : la pre-

miere traite des differences generales ; la seconde des differences

particuli^res qui distinguent les deux sexes. Si la premiere partie

nous avait paru superieure a I'autre, nous ne I'avions d'abord

attribue qu'a notre ignorance, les mati^res discutees dans la se-

conde partie etant plus eloignees de nos connaissances que celles

dont il est question dans la premiere ; mais nous avons ete con-

firme dans notre jugement par I'autorite des Tronchin et des

Bordeu. Toutes les recherches que fait I'auteur sur le mystfere

incomprehensible de la generation, sur les accouchements et leurs

suites, n'offrent que des idees infmiment communes ou infini-

ment hasardees. Le morceau de I'ouvrage que nous avons lu avec

le plus de plaisir, c'est le quatri^me chapitre du premier livre,

des effets immediats qui paraissent deriver de 1'organisation des
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parties sensibles de la femme. Quoique la plupart des idees re-

pandues dans ce chapitre aient ete dej^ developpees par Rous-

seau dans le quatri6rae volume de son £tnile, il en est au moins

plusieurs qui sont considerees ici sous un point de vue different,

et toutes ont une teinte qui leur est propre, et qui leur prete, ce

me semble, un interet nouveau. Quelque admiration qu'inspire

le pinceau de Jean-Jacques, celui de M. Roussel conserve encore

a c6te de lui ses graces et sa douceur. La sublimite de Raphael

n'emp^che pas qu'on ne se laisse encore seduire a la touche inge-

nieuse des Guide et des Watteau. Si notre jeune philosophe ne

parle point des femmes avec autant d' eloquence et de pompe
que M. Thomas, on croit s'apercevoir neanmoins qu'il les con-

nait davantage; et n'est-ce pas dire assez qu'il paye a leurs

charmes un tribut plus vrai, plus sensible, et par la meme plus

flatteur? Nous ne nous permettrons point de citer ici tons les

tableaux qui embellissent I'ouvrage de M. Roussel, il faut les

voir dans leur cadre : nous nous bornerons seulement a quelques

traits qui, quoique detaches de la liaison ou ils se trouvent;

suffiront pour donner une idee de ses principes et de sa manifere

d'ecrire.

« Si Ton consid^re que les causes physiques de nos maux sont

en tres-petit nombre, et que leur veritable source est dans les

affections de notre ame, qui les perpetue par le souvenir ou les

multiplie par la crainte, on verra que la femme, en qui la variete

m^me des sensations s'oppose a leur duree, et qu'elle sauve de

cette opiniatrete de reflexion qui fait le tourment de tant d'etres

pensants, est peut-etre moins eloignee que I'homme de la felicite

que comporte la nature humaine.

(( La nature, qui ne devait pas prevoir nos arrangements ci-

vils, s'etait contentee de faire les femmes aimables et leg^res,

parce que cela suffisait a ses vues. Le meme interet, qui a voulu

qu'il y eiit une association constante entre les deux sexes, a aussi

exige d'elles des sentiments plus stables que ceux que la nature

leur avait donnes. Quoi qu'il en soit, c'est sur cette base chan-

celante que repose tout I'edifice de la societe, et il n'est pas dou-

teux qu'on ne doive leur tenir compte de la vertu ou de I'adresse

avec laquelle elles le soutiennent

« Le caractere de I'homme est toujours de substituer des er-

reurs aux,verites qu'il ignore. Chez les peuples qui croyaient que
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la Divinite daigne quelquefois se communiquer aux hommes, il

etait naturel d'altacher certains signes sensibles k la presence du

dieu qui devait parler... Des mouvements convulsifs, un regard

effare et des mots echappes par elan annon^aient que la Divinite

allait s'expliquer par la bouche d'un mortel. On a du etre frappe

de la conformite de ces traits avec les symptomes qui caracteri-

sent les maladies convulsives Un des points de la doctrine

d'Hippocrate sur la constitution des femmes est que I'humide y
domine ; et comme un des effets de cette disposition est une cer-

taine tendance aux affections spasmodiques, les femmes ont du

souvent retracer I'image des personnes agitees par le souffle di-

vin, et par la paraitre plus propres que les hommes k jouer le

role de sibylles ou de devineresses

« La promenade, au lieu d'imprimer un mouvement egal a

tout le corps, ou du moins un mouvement alternatif aux diff6-

rents muscles , ne fait mouvoir que les parties inf^rieures du

corps; toutes les parties superieures restent immobiles. II y a

encore cet inconvenient dans les promenades, surtout dans les

promenades solitaires des personnes d'une sante faible ou d'une

constitution melancolique, c'est qu'elles sont une occasion pour

ces personnes de se livrer a tout le vide de leur ame, a cette in-

temperance d'idees qui les charment en fatiguant les ressorts de

leur esprit. II faut a I'homme un travail reel, et le plus avanta-

geux serait celui qui exercerait egalement le corps et 1' esprit, et

qui maintiendrait un juste equilibre entre les forces morales et

les forces physiques...

« Notre machine ne doit pas etre plus reglee que I'element

qui I'environne. II faut se reposer, travailler, se fatiguer meme
selon que le sentiment de nos forces actuelles le permet. Ce se-

rait une pretention ridicule que de vouloir se reduire a une par-

faite uniformite et garder toujours la meme assiette, quand tous

les 6tres avec lesquels nous avons les rapports les plus intimes

sont dans une vicissitude continuelle. »

— Le Due d'Arnay, en deux petits volumes in-8°, par M. de

Carmontelle. C'est une suite de proverbes lies par une intrigue

assez peu vraisemblable, mais ou Ton trouve, comme dans les

Proverbes, des details d'une grande verite et un dialogue souvent

tr^s-naturel. L'auteur s'est pique de mettre plus de sensibilite

dans ce roman que dans ses autres ouvrages ; mais cela prouve
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seulement qu'il ne faut se piquer de rien. Ce qui a mieux reussi

a M. de Carmontelle que ces efforts de sensibilite, ce sont quel-

ques critiques fort raisonnables sur les spectacles, sur les petites

loges, et en general sur toutes les superficies ridicules de la so-

ciete, que personne n'a jamais saisies avec plus de profondeur

et de gaiete que lui.

— Epitre ii M. de Monregard, intendant gin^ral des pastes

de France
j
par M. Gresset. Gettel^pitre fut envoyee avec un pate

de quatre canards dans le temps de la grippe. Si le pate ne valait

pas mieux que I'epitre, c'etait un triste present. On ne concoit

pas comment le chantre de Ver-Vert a pu ecrire de pareilles

platitudes. En verite, le voyage de Mantes ne fut pas plus funeste

pour I'oiseau cheri des Visitandines que le sejour d'Amiens ne

i'a ete pour la muse de M. Gresset ; si le langage qu'elle parle

aujourd'hui n'est pas precisement ce que les jeunes soeurs pre-

naient pour du grec, en est-il moins barbare, moins etrange?

FEVRIER.

OBSERVATIONS SUR UN PASSAGE

DES Commenlaires de jules oesar.

II n'est peut-etre aucune absurdite, aucun genre de folie qui

n'ait occupe tres-serieusement quelques individus de I'esp^ce

humaine, et I'histoire secrete de I'amour et de la superstition en

fournirait seule assez de preuves ; mais je ne pense pas que des

opinions adoptees par la multitude, consacrees, pour ainsi dire,

par la sanction publique, aient pu usurper un si grand credit

sans avoir quelque fonderaent raisonnable, ou sans 6tre appuyees

d'une autorite infmiment specieuse. M. de Montesquieu dit que

les hommes fripons en detail sont en gros de tr^s-honn^tes gens.

Ne dirait-on pas avec autant de verite que les hommes fous en

detail sont en gros des 6tres fort senses? Les hommes assembles

manquent sans doute assez souvent de finesse, de sagacite, de
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prudence; mais il est rare qu'ils se trompent sur des vues ge-

nerales lorsqu'elles n'excfedent pas au moins la portee d'une intel-

ligence commune.

C'est en partant de ce principe que j'ai toujours cru observer

que parmi les erreurs les plus generalement repandues, m6me
parmi celles qui nous paraissent aujourd'hui les plus extrava-

gantes, il n'en est point qui, rappelee a sa premiere origine, ne

tienne a des idees tr^s-vraies ou trfes-vraisemblables. Tout de-

pend des circonstances, qui, sans pouvoir en alterer la nature,

metamorphosent de mille maniferes differentes et le bien et le

mal, et le juste et I'injuste. La folie des duels naquit dans un

temps ou la valeur etait le garant de toutes les autres vertus, la

lachete la preuve de tous les autres vices. L'abus des indulgences

eut revoke infailliblement les peuples les plus superstitieux s'ils

n'avaient pas ete familiarises depuis longtemps avec ce genre

d'expiation par I'esprit qui regnait alors dans la jurisprudence

civile, et qui pouvait avoir ete inspire d'abord par des vues de

clemence et d'humanite, mais qui etait surtout autorise par les

distinctions qu'une longue suite de siecles avait etablies entre les

hommes.

De toutes les institutions religieuses, il n'en est point sans

doute qui blesse davantage la nature et la raison que les sacri-

fices de victimes humaines ; cependant nous les retrouvons chez

la plupart des peuples de I'antiquite, chez des peuples meme
dont nous sommes forces d'admirer les lumi^res et dont les

moeurs publiques annoncent d'ailleurs beaucoup de justice et

d'humanite. Les Juifs, qui eurent de la Divinite des idees si su-

blimes et si pures, ont souill^ plusieurs fois ses autels du sang

des hommes. Les peuples du Mexique et les sauvages de I'Ame-

rique meridionale, avec un caract^re paisible et des moeurs assez

douces, ne nourrissaient leurs dieux que de sang humain. Ces

sacrifices horribles n'etaient point inconnus chez les peuples les

plus polices, tels que les Grecs, les Ghinois, les Tyriens. On est

peut-etre encore plus surpris de les voir etablis chez des nations

aussi simples et dans leur culte et dans leur police que les Ger-

mains et les Gaulois. Comment expliquer les causes d'un pheno-

m6ne si etrange et si malheureusement universel ?

Je trouve dans les Commentaires de Char un passage qui

me parait tres-propre a eclaircir cette question. 11 parle des
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moeurs et de la religion des anciens Gaulois, livre VP. « Les

Gaulois sontfort superstitieux, etdans les grands dangers, soit de

guerre ou de maladie, sacrifient des hommes ou font voeu d'en

sacrifier, ce qui s'execute par le minist^re des druides. lis croient

qu'autrement Dieu ne pent 6tre apaise, et qu'il faut la vie d'un

homme pour en racheter un autre, de sorte qu'il y a des sacri-

fices publics. En quelques endroits, il y a des idoles d' osier d'une

grandeur extraordinaire qu'on remplit d'hommes, et le plus sou-

vent de criminels, et puis on y met le feu. lis ne croient pas qu'il

y ait de victimes plus agreables a la Divinite; mais ils brulent

quelquefois des innocents faute de coupables. »

En meditant les observations d'un historien si digne de foi,

en comparant I'idee qu'il nous donne de la religion de nos ancetres

avec I'idee que nous donne Tacite de celle des Germains, en

nous rappelant que, chez ces deux peuples, les druides et les

pretres etaient charges de I'administration de la justice, on est

conduit, ce me semble, par les consequences les plus naturelles,

a ne voir dans la premiere institution des sacrifices de victimes

humaines qu'un ordre de jurisprudence criminelle, consacre dans

I'origine par des notions religieuses, et dont le fanatisme et la

superstition ne firent qu'abuser dans la suite des temps. Ce que

Cesar sut voir dans les usages et dans les pratiques de I'ancienne

Gaule, ne le verrions-nous pas egalement dans les usages et dans

les pratiques de tons les peuples imbus de semblables supersti-

tions, si nous les obseiTions avec le meme soin? Les sauvages

de I'Amerique ne sacrifient presque jamais que des malfaiteurs

ou leurs ennemis et leurs prisonniers. Rabbi-Bekai dit positive-

ment que les p6res et meres qui sacrifiaient leurs enfants a Mo-
loch le faisaient dans la ferme persuasion que la vertu de ces

sacrifices sauvait leurs autres enfants de la mort et leur assurait

1. Natio est omnium Gallorum admodum dedlta religionlbus, atque ob eam
causam, qui sunt affecti gravioribus morbis, quique in proeliis periculisque ver-

santur, aut pro victirais homines immolant, aut se immolaturos vovent, adminis.

trisque ad ea sacriflcia druidibus utuntur; quod, pro vita hominis nisi vita hominis

reddatur, non posse deorum immortalium numen placari arbitrantur, publiceque

ejusdem generis habent instituta sacriflcia. Alii immani magnitudine simulacra

habent, quorum contexta viminibus membra vivis hominibus complent, quibus suc-

censis , circumventi flamma exanimantur homines. Supplicia eorum ,
qui in furto

aut latrocinio, aut aliqua noxia sint comprehensi, gratiora diis immortalibus esse

arbitrantur. Scd quum ejus generis copia deficit, etiam ad innocentium supplicia

descendunt. (Ch. xvi.)
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k tous une vie bienheureuse. lis le faisaient done par le m^me
principe qui portait autrefois les Grecs a exposer les enfants qu'ils

ne voulaient pas elever ; et peut-6tre etaient-ils moins barbares

en effet que ne le sont encore aujourd'hui tant de peres et de

m^res qui forcent leurs enfants a se renfermer dans un cloitre,

et a mourir ainsi mille fois avant de voir terminer le supplice de

leur malheureuse existence.

Si Ton entreprenait de rappeler tant de superstitions diffe-

rentes au m^me principe, si Ton s'efTor^ait de remonter jusqu'a

la premiere institution de cette doctrine horrible et sanglante des

sacrifices, doctrine re^ue chez presque toutes les nations de la

terre, ne trouverait-on pas qu'elle est fondee sur les raemes

idees qui ont servi de base a la legislation politique relativement

aux delits et aux peines, et qui subsistent encore de nos jours

dans toute leur force? II est des crimes qui ne peuvent etre expies

que par la mort. La vie d'un homme ne pent etre rachetee que

par celle d'un autre, etc. II parait que les sacrifices qui nous

inspirent le plus d'horreur, ces sacrifices que Ton nous a repre-

sentes avec raison comme I'exces le plus effrayant de I'idolatrie,

n'etaient, du moins dans I'origine, que des actes de devouement

volontaire ou bien des actes de justice, ce que nous admirons

tous les jours au theatre et dans nos romans, ou bien ce que

les tribunaux les plus int^gres nous forcent de reverer dans leurs

jugements. On mourait pour ses dieux comme on meurt pour sa

maitresse, pour son ami, pour sa patrie. On etait puni par les

organes de la justice divine comme on I'eut ete par ceux de la

justice humaiue. Gurtius se precipita dans un gouffre ouvert au

milieu de la place publique pour conjurer les prodiges dont Rome
etait menacee. Les plus anciens senateurs, a I'approche de Bren-

nus, se placerent a la porte de leurs maisons dans des chaises

d'ivoire, revetus de toutes les marques de leur dignite, pour y
attendre tranquillement I'ennemi et la mort, persuades, dit Tite-

Live, que le sacrifice volontaire qu'ils faisaient de leur vie aux

dieux infernaux jetterait le desordre et la confusion parmi les

barbares.

Que I'intervalle d'une idee quelconque a la derni^re conse-

quence qui en resulte est immense ! Que I'esprit de I'institution

la plus simple et la plus naturelle devient meconnaissable apres

avoir subi pendant plusieurs si^cles les outrages du temps et le
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choc continuel des passions qui, sans oser la detruire, ne cessent

d'en miner ou d'en alterer les principes, en s'eflbrcant tantot de

les restreindre et tantot de les etendre, de les adoucir ou de les

exagerer, en y attachant de nouvelles vues, de nouveaux inte-

rets, et en les rapportant a des motifs qui, s'eloignant insensible-

ment du premier objet que Ton s'etait propose, finissent par lui

6tre absolument contraires! Ainsi ce qui, dans I'origine, annon-

cait le culte le plus pur et le plus innocent, devient un sujet de

scandale et de profanation : temoin les rayst^res de Cybele et de

Ger^s. Ce qui n'etait dans le principe qu'un acte de justice et

peut-eire d'heroisme n'olTre plus qu'un exces de barbarie et

d'atrocite : temoin les sacrifices de victimes humaines. II n'en

est pas moins vrai que ces profanations et ces atrocites ne se

fussent jamais etablies, n'eussent pas meme ete tolerees, si, se

couvrant du voile imposant de la religion, elles n'avaient su se

Her a des idees vraiment morales, vraiment utiles, et surprendre

par ce moyen la confiance et la veneration publiques.

Si dans les premiers temps on ne sacrifiait aux dieux que des

hommes criminels, qui in fnrlo aut lalrocinio, aut aliqua noxa

sinl comprehensi, au lieu de regarder cet usage comme la preuve

d'un culte atroce et barbare, ne pourrait-on pas y reconnaitre

plutot I'hommage qu'on croyait devoir a la justice divine et I'es-

pfece de respect que Ton conseiTait encore pour I'humanite meme
avilie?.... Ces malheureux destines a servir de victimes ont me-

rite leur sort, puisqu'ils ont viole les lois qui assurent la con-

fiance et la tranquillite publiques : cependant ce n'est pas a de

simples mortels qu'il appartient de disposer de la vie de leurs

semblables ; il faut que ce soit la Divinite meme ou ses organes

qui prononcent I'arret fatal ] c'est aux dieux seuls ou a leurs

ministres qu'il appartient de punir, etc. II ne s'agit point ici des

consequences dangereuses qui pouvaient resulter d'un pareil

principe, il s'agit seulement de montrer que le principe par lui-

m6me tenait a des idees de clemence et de piete.

On ne saurait arr^ter sa pensee sur ces tristes objets sans de-

plorer combien notre jurisprudence criminelle est encore aujour-

d'hui sauvage et barbare. Comment nos legislateurs n'ont-ils pas

craint d'accoutumer le peuple aux horreurs du spectacle le plus

accablant? Pourquoi les executions criminelles, necessaires peut-

dtre dans certaines circonstances, ne sont-elles pas du moins

XI. 43
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plus rares? Et pourquoi ne leur imprime-t-on pas un caract^re

et plus respectable et plus solennel ? Les lois, en ordonnant un

deuil public, en faisant suspendre, quelques jours avant et quel-

ques jours apres I'execution d'un arr6t de mort, toutes les affaires

et tous les plaisirs de la soci^te, ne rendraient pas seulement a

I'humanite le tribut le plus juste, elles redoubleraient, elles pro-

longeraient encore les impressions de douleur, de crainte et de

remords que doit exciter naturellement la vue d'un de nos sem-

blables immole a la vengeance publique; impressions qui de-

vraient ^tre, ce semble, le premier objet du legislateur. Mais

des vues de ce genre ne paraitront que des r^ves plus chime-

riques que tous ceux de I'abbe de Saint-Pierre, tant que les puis-

sances, trop occupees a disputer ou a maintenir I'autorite sou-

veraine, ne verront ni ce qui sei*virait k prevenir une infinite de

maux particuliers, ni ce qui pourrait, en perfectionnant le sens

moral des hommes, les rendre meilleurs et plus heureux.

VERS DE M. MARMONTEL A M'"* NECKER,

EN LUI ENVOYANT SON BUSTE.

A Ykme la plus pure, au plus sublime ccEur

Que ces traits apres moi rappellent ma m6moire.

Son amiti6 fit mon bonheur,

Son souvenir fera ma gloire.

REPONSE DE M™" NECKER.

Les soucis, tu le vols, ne troublent point son coeur,

II se laisse adorer des filles de M6moire;

U donne i ses amis le soin de son bonheur,

Et Tunivers prend celui de sa gloire.

STANCES A MADEMOISELLE.

Aimerai-je encor Rosette?

Si son sourire est charmant.

Son humeur est trop coquette

;

La mienne est d'fitre constant.

Mais d'une ardeur si fiddle

Rosette a su m'enflammer 1
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Ah ! s'il faut aimer comme elle,

Pourquoi fallait-il I'aimer?

Dieux! pouvais-je m'en d6fendre?

H61as ! peut-on le vouloir?

De son regard vif et tendre,
,;

Amour, tu sais le pouvoir.

Le doux parfum de sa bouche

A la fraicheur du matin,

Et sur I'herbe oCi son pied touche

Naissent la rose et le thym.

Des amants le plus volage

Le serait-il sous ses lois?

Elle 6te aux cceurs qu'elle engage

Tout I'attrait d'un nouveau choix.

Amour me choisit Rosette,

Elle aura mes derniers voeux,

Et fut-elle moins coquette.

En serais-je plus heureux?

VERS DE M. LE COMTE D ESTAING A M. DE GUIBERT,

EN LUI ENVOYANT UN PORTRAIT DU CHEVALIER BAYARD.

S'il ei3t 6t6 vivant,'.il vous Taurait oflfert.

Vous avez si bien peint les vertus dont il brille ^

Que ce portrait dans les mains de Guibert

Sera toujours un portrait de famille.

VERS DE M. LE CHEVALIER DE BOUFFLERS,

SUR l'histoire de loth.

II but,

II devint tendre,

Et puis il fut

Son gendre -.

1. Dans sa trag6die du Connetablede Bourbon, dontMeister a parle plusieurs fois.

2. Cette petite pi6ce est renferm6e presque tout entiere dans le dernier vers

de ce distique de Deslandes, page 168 de ses fipitaphes

:

Ci Loth, sa femmo en sel, sa ville en cendre;

Il but, et fut son gendre.
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— Les Arsacides, trag6die en six actes, par M. Peyraud de

Beaussol, recitee au theatre pour la premiere fois par les Gome-
diens fran^ais ordinaires du roi, le mercredi 26 juillet 1775. Ces

six actes ne sont pas moins embrouilles, moins ennuyeux a la

lecture qu'au theatre; mais le discours qui les precede est un
morceau vraiment original. Quand on aurait pris beaucoup de

peine pour mystifier I'amour-propre d'un auteur siflle, et pour

I'engager a deployer naivement tous ses ridicules, il eut ete diffi-

cile d'en tirer plus de traits qu'il n*y en a dans cette charmante

preface. M. de Beaussol y expose les motifs qui Vont determine

a Velendue de son plan , et les rdflexions philosophiques qui Vont

invito II y employer trois femmes principalcs. II parle aussi des

acteurs et des actrices qu'il avait charges de ces principaux roles.

Voici de quelle manifere il repond au reproche qu'on lui a

fait de s'etre eleve au-dessus d'une mesure consacree par les

preceptes dc toutes les nations et de tous les siecles. (( Ceux qui

s'amusent de cette critique, dit-il, n'ignorent pas que les gens de

lettres ferment une republique tr6s-libre, et que dans cette re-

publique les hardiesses du genie sont une des libertes dont jouis-

sent les citoyens qui la composent. » Que cette reponse est ferme

et triomphante! 11 ne s'agit plus que de prouver comment les

six actes sont une de ces hardiesses du genie; et dans les con-

clusions de cette esp6ce il n'y a, comme on sait, que le premier

pas qui coute. L'auteur arrive a son but par les reflexions les

plus sublimes et les plus profondes, mais dont I'analyse ne serait

pas amusante. II faut renvoyer les curieux k I'ouvrage meme *.

Mais il est impossible de ne pas citer I'eloge attendrissant que

M. de Beaussol fait des vertus du sieur Dalinval, mauvaise dou-

blure de Brizard, et qui ne parait jamais sur la scene sans 6tre

hue impitoyablement. Apr6s plusieure compliments qu'il adresse

a cet acteur sur sa profonde intelligence, il ajoute : « G'est tout

a la fois un homme d' esprit, un aimable homme et un homme
aimable. »

Cette repetition du meme adjectif avant et apres le substantif

exprime des nuances bien deliees. On dissertait I'autre jour chez

M"" Necker, a propos de cette subtilite, sur la difference qu'il y

avait entre une honnfite femme et une femme honnete. M. I'am-

1. Voir page 105.
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bassadeur de Naples pretendit qu'une honnete femme est une

femme sans amant, et une femme honnete celle qui se permet

d'en avoir, mais sans blesser ni les biens^ances, ni les devoirs de

la societe; il decida meme que cette derni^re facon de s'expri-

mer, en morale comme en grammaire, etait plus elegante et plus

naturelle.

— OEuvres diverses du comte Antoine Hamilton, tome VII,

in-'12 '. Les pieces qui composent ce supplement n'ont point en-

core paru ; elles ont ete Irouvees dans les papiers de M"* de

Marmier, niece de I'auteur ; et quoiqu'elles n'aient ni I'interet de

ses Memoires, ni I'agrement de ses Contes, on y retrouve presque

partout cette touche vive et brillante qui n'appartenait qu'a lui.

La plupart des morceaux recueillis dans ce volume ne sont que

des ouvrages du moment et ont perdu leur plus grand prix. On
lira cependant encore avec plaisir I'Epitre au marechal de Ber-

wick sur la pluie et le beau temps, I'Histoire de I'enchanteur

Faustus, et I'Allegorie des roches de Salisbury. On n'a jamais

prodigue plus d' esprit sur un fonds plus frivole et plus vain :

c'est un souffle leger qui se joue de lui-meme et qui ne pose sur

rien. Sans pensee, quelquefois meme sans image, il trouve en-

core le moyeii/ d'ecrire avec finesse et d'un ton agreable; enfin

c'est toujours le ramage le plus ingenieux et le plus elegant qu'il

soit possible d'imaginer.

— L'^cole des maris, traduction de I'anglais, en deux vo-

lumes*. Point d'evenements, point de situations, '[ieu de carac-

teres, encore moins d' esprit, cependant une sorte d'interet; voila

I'enigme que I'auteur de cet ouvrage semble avoir voulu donner

a deviner a ses lecteurs. Tout le roman pouvait fort bien se re-

duire k trois ou quatre lettres : il a su en faire un volume , et

cette maniere de parfiler un sujet n'est sans doute pas sans ta-

1. On a ins6re dans ce volume un morceau de litterature tres-agreable, qui est

de M. R6mond, dit le Grec, frere aine de Rcmond de Saint-Marc, et de Remond
de Montmaur. Ce morceau est un Dialogue, dans le genre antique, sur la vo-

lupte; il fut insere d'abord dans le Recueil de divers ecrits donn6 par Saint-Hya-

cinthe en 4736 ; il se retrouve dans les editions completes des OEuvres d'Hamilton
publiees par MM. Auger et Renouard. On connait encore de ce Remond un Por-

trait de la marquise de Caylus qui est imprime dans les OEuvres diverses de
rabb6 G^doyn ; Paris, 1745, in-12. L'abb6 Trublet, dans les Memoires pour servir

d la vie de Fontenelle, raconte quelques anecdotes curieuscs sur Remond le Grec;
voir r^dition d'Amsterdam, 1761, p. 206. (B.)

2. L'auteur est inconnu.
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lent, surtout lorsque ce parfilage 6ternel impatiente plulot qu'il

n'ennuie.
Gentil Bernard, dont la muse f6conde

Doit faire encore les d61ices du monde
Quand des premiers on ne parlera plus.

Ce poete charmant, qui jouit si longtemps de la plus grand e

celebrite, sans avoir paru jamais la rechercher, est mort vers la

fin de I'annee derni^re \ mais dans une obscurite si profonde que

nous sommes peut-^tre excusable de n'avoir pas songe a en parler

plus tot. II y a plusieurs annees qu'il n'existait plus que pour le

monde, et il s'etait vu oublie presque aussitot qu'il avait cesse

d'y vivre. M.Bernard, avecla plus grande douceur dans le carac-

t6re et la plus extreme circonspection dans la conduite, s'etait

fait peu d'amis, par la raison meme qu'il n'avait jamais eu le cou-

rage ou rimprudence de se faire un seul ennemi. En se bornant

a rexistence d'un homme aimable, il semblait attendre de la so-

ciete tout son bonheur, et cependant il faisait assez peu pour elle.

Sa conversation etaittropreserveepour etre interessante. Quoique

son imagination fut naturellement agreable, elle ne paraissait

ni brillante ni facile ; dans sa petulance m6me, elle conservait

quelque chose de maniere, soit qu'il eut recu de la nature une

ame assez froide, ou qu'il I'eut rendue telle a force d'art et d'ha-

bitude : on eut dit qu'il avait subordonne tous ses sentiments,

toutes ses passions, a cet esprit de galanterie qui est le caract^re

dominant de tous ses ouvrages. Peut-etren'y eut-il jamais philo-

sophe aussi consequent, aussi fiddle a ses principes que lui. Son

epicureisme avait un ensemble admirable, une marche plus sou-

tenue, plus reguU^re que le stoicisme d'^pictfete ou de Gaton. II

avait arrange sa maniere d'etre comme on arrangerait le plan

d'un opera. II avait prepare des fetes pour chaque saison de la

vie, et si le sort n'etait pas venu troubler de si doux projets,

jamais on n'eut mieux reussi. II avait trouve le secret merveil-

leux de cueillir partout des fleurs et de les cueillir presque sans

epines. Peu d'hommes ont ete mieux traites des femmes, et peu

d'hommes ont su jouir de cette favour avec moins de trouble et

de peine ; cependant jamais homme n'eut moins de fatuite. Peu

de gens de lettres ont goute plus delicieusement ce que la gloire

1. Bernard mourut le 1""" novcmbre 1775.
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litt6raire peut offrir de plus flatteur, et jamais personne n'a

moins eprouve les tracasseries qui accompagnent trop commu-

nement les succ^s de ce genre. Ne pauvre, il avait eu Tavantage

d'acquerir une fortune assez considerable, et 1' avait acquise sans

bassesse et sans ennui. Tout semblait lui promettre la vieillesse

la plus fortunee, lorsqu'il fut attaque subitement d'une maladie

fort singuli^re, et qui fut regardee comme I'efiet d'une trop

longue suite de plaisirs auxquels il s'etait toujours livre, a la

verite, avec assez de moderation, mais dont il avait cru pouvoir

conserver trop longtemps la douce habitude.

Sa maladie, qui le prit en sortant d'une maison pour aller

dans une autre, eut d'abord les symptomes de la paralysie

;

revenu de ce premier etat, il tomba dans une esp^ce d'ivresse

continue, que les medecins attribu^rent a quelque humeur vi-

cieuse qui pouvait s'etre repandue tout a coup sur les fibres de

son cerveau. L'histoire de cette maladie est un phenom^ne vrai-

mentdigne de 1' attention d'unphilosopheobservateur^ Ses idees,

en conservant leur tournure, leur caract^re habitual, n'avaient

perdu que leur liaison, cet ensemble qui constitue precisement le

moi, la personnalite. II reconnaissait les personnes qu'il avait

coutume de voir lorsqu'il les rencontrait. 11 songeait a faire tout

ce qu'il etait accoutume de faire ; ce qu'il disait, il le disait encore

avec lameme elegance, avec le memechoixd'expressions, comme
dans son meilleur temps; mais il oubliaitd'un moment al'autrece

qu'il avait fait et ce qu'il voulait faire, ce qu'il avait dit et ce qu'il

voulait dire. Sa memoire n'agissait que par secousses. On eut dit

que le fil de ses idees avait ete coupe en mille et mille endroits,

et son cerveau ressemblait a un manuscrit ou le temps aurait

efface les caract^res les plus essentiels a la liaison du discours. A
cette faiblesse de tete pr6s, il semblait avoir recouvre toutes ses

forces; il mangeait, il buvait comme a I'ordinaire ; il etait assidu

aux promenades, et surtout a I'Opera; quelquefois meme il

essayait de corriger encore ses vers. C'est dans cet etat qu'il a

vecu plusieurs annees sans 6tre jamais revenu parfaitement a lui-

m6me, et sa mort a ete presque aussi subite que I'avait ete le

derangement de ses facultes. La declaration qu'on lui a fait de-

poser chez un notaire pour desavouer le recueil de ses poesies,

i. Grimm ayait d^j& donn6 quelques details sur les causes de rimb6cillit6 de

Bernard, t. IX, p. 257 et suivantes.
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publie sans son consentenient, estpurement I'ouvragede sani^ce,

dont les prejuges superslitieux nous priveront peut-6lre a jamais

d'une edition correcte des oeuvres de son oncle; il est m^me a

craindre qu'elle n'ait deja aneanti a peu pres tout ce qui restait

dans son portefeuille. Ce poete a rempli, mais plus tristement

qu'ii ne le pensait, le sort qu'il s'etait predit lui-meme dans I'ins-

cription qu'il avait faite pour son buste, en le placant a I'entree

de sa cave

:

Redoutable tyran des morts,

A tes lois puisqu'il faut se rendre,

J'habiterai ces lieux voisins des sombres bords.

Libre, sans crainte et sans remords,

C'est par Ik que je veux descendre ^.

M. Bernard fut attache, des sa plus tendre jeunesse, au mare-

chal de Goigny : il le suivit en Italie, oii il fut charge d'ecrire le

journal des campagnes de ce heros. 11 a consei've depuis, en

beaux vers, la memoire des journees de Parme et de Guastalla.

Louis XV lui donna, dans plusieurs occasions, des marques d'une

bienveillance distinguee. II le nomma son bibliothecaire a Choisy,

oil il lui faisait I'honneur de causer souvent avec lui; il lui fit

donner aussi la charge de tresorier des dragons, et c'est sur un

terrain qui lui avait ete assigne par Sa Majeste que le poete fit

batir sa jolie petite maison de Choisy. II nous reste de lui deux

operas. Castor et Pollux, et les Surprises de rAmour, le poeme

sur I'Art d'aimer, celui de Phrosine et M^lidore, et un assez

grand nombre de pieces fugitives repandues dans differents

recueils ; mais il s'en faut bien qu'on nous les ait donnees toutes,

et la plupart de celles qui sont imprimees ne I'ont ete que sur

des copies tr6s-defectueuses. II avait fait pour M'"^ de Pompadour

un dialogue charmant entre I'Amour et I'Amitie, un l^pithalame

pour le mariage de M. le due de Coigny, tr^s-digne d'Ovide

;

mais ces deux ouvrages, ainsi que beaucoup d'autres pieces du

mfime genre, n'ont jamais paru, et nous ignorons ce que la nifece

et son directeur auront fait de tout cela*.

— Les comediens ilaliens ont donne le jeudi 22 la premiere

4. Meister avait d6ja cit6 ces vers; voir t. X, p. 242.

2. On n'est pas aujourd'hui plus instruit. Une femrae devote et son directeur

sont de mauvais gardiens pour des poesies galantes. {Premiers Miteurs.) — Voir

cependantt. IX, p. 259, note 1.
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representation du Lord suppose, comedie en trois actes m^lee

d'ariettes. Le poeme est de M. Doismont, avocat au Parlement, la

musique du sieur Chartrin. Les Souliers mordoris sont un chef-

d'oeuvre d'invention et de gout en comparaison du Lord sup-

pose. Quelque mal que cette nouveaute ait ete accueillie le pre-

mier jour, on s'est obstine a la redonner trois ou quatre fois, et

ce n'est pas sans beaucoup de peine que le public a obtenu enfm

de MM. les auteurs qu'elle fut retiree. Le fond de cette pi6ce est

le sujet du monde le plus ingrat; c'est une facetie sans motif,

sans gaiete, qui eut pu fournir tout au plus quclques scenes de

proverbe, et qui se trouve delayee dans trois raortels actes. Une

jeune fille, deguisee en officier anglais, profite de ce deguisement,

qu'elle n'a imagine que par coquetterie, pour inspirer de la ja-

lousie a I'amant de sa cousine, et pour I'engager, par ce moyen,

a declarer sa passion avec plus d'empressement. Le Lord sup-

pose et son rival se prennent de querelle, se disent les plus gros-

si^res injures, comme : vous eles un faquin, vous etes un pol-

tron; et tout cela en presence des dames. Le cartel qui s'ensult

forme toute I'intrigue de la piece. Le pretendu lord a pris grand

soin de faire sceller I'epee deson rival; mais il se trouve fort em-

barrasse lorsqu'on lui presente une paire de pistolets, et son em-

barras redouble lorsqu'on exige qu'il se deshabille, selon I'usage.

Tout le dramesemble n'avoir ete fait que pouramener cette heu-

reuse situation qui prepare le denoument, comme il est aise de

I'imaginer, mais qui ne le rend ni plus necessaire ni plus interes-

sant qu'il n'eut pu I'etre des la seconde scene. La musique a paru

digne du poeme.

— II y a eu, jeudi 29," une seance publique a 1'Academic

francaise, pour la reception de M. de Boisgelin, archeveque d'Aix,

connu par plusieurs discours prononces aux etats de Provence,

et plus encore par celui qu'il fit a I'auguste ceremonie du sacre

de Louis XVL C'est a la place de M. I'abbe de Voisenon que

MM. les Quarante ont elu cet illustre prelat. On a remarque, a

propos de cette nouvelle election, que dans peu I'Academie fran-

caise, toute composee d'ecclesiastiques et de grands seigneurs,

ressemblerait beaucoup plus a un concile qu'a une societe de

gens de lettres.

Ce qu'il y a peut-6tre eu de plus singulier dans la seance

du 29, c'est le double contraste qu'a pu presenter I'eloge que
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M. TevSque de Senlis a ete oblige de faire d'un abbe libertin,

et celui que M. d'Alembert a fait ensuite d'un abbe convertisseur,

I'abbe de Dangeau.

Le discours du recipiendaire a paru long et monotone; on

y a remarque cependant deux endroits qui ont fait plaisir, et

nous les transcrirons ici precisement parce que tout le reste

merite a peine d'etre lu. Apres avoir obsei*ve que I'eloquence ne

suppose pas seulement des talents, mais aussi des vertus, « il

est, dit-il, une conscience tranquille, fondee sur I'habitude des

vues justes et des actions utiles, qui donne au style I'empreinte

de la confiance et le pouvoir de la persuasion ; et ce ne sont point

la des qualites que la facilite d'un esprit cultiv6 par les lettres,

et la seule impression d'un gout eclaire, puissent transmettre a

nos discours que le vice n'imitera jamais ; il est des expres-

sions que la vertu seule a I'heureuse audace et le droit de pro-

noncer ».

On a trouve encore beaucoup de noblesse et de dignite dans

les louanges que le nouvel acaderaicien a donnees aux vertus de

notre jeune monarque.

« Un jeune souverain s'el6ve, auquel une grande et penible

tache est imposee, celle de remplir notre premiere attente. II n'a

point separe du bonheur ni de I'amour de son peuple la gloire

de son regne. II se plait au recit de tons les biens qu'il veut faire,

et semble oublier tous ceux qu'il a faits. On pent I'entretenir de

ses devoirs, et non de ses vertus. »

La reponse que M. de Roquelaure, eveque de Senlis, a faite au

discours de M. de Boisgelin, en qualite de directeur de I'Aca-

demie, est surtout remarquable par I'esprit de tolerance et de

charity qui semble en avoir dicte toutes les expressions. L'abb6

de Voisenon avait des torts personnels envers M. de Senlis, qu'il

avait 6t^ charge de recevoir a I'Academie, et qu'il s'etait permis

de persifler d'une mani^re qui, pour etre fort spirituelle, n'en

etait pas moins indecente. Voici comment la charite du prelat

s'en est vengee ; les annales de la theologie offrent trop peu

d'exemples de ce genre pour ne pas citer celui-la

:

« M. I'abbe de Voisenon eut en partage Ibs graces de I'esprit

et de rimagination. II demelait, par un tact fin, les plus leg^res

nuances du sentiment, des idees, du langage. La gaiete et la

douceur de son commerce, la souplesse et la facilite de son esprit,
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le firent desirer et rechercher dans la societe. Son ame, naturel-

lement douce, ne sentait point Tamertume de la satire et de la cri-

tique. II selaissait aller k son penchant : ennemi de toutes querelles

litteraires, eut-on attaque ses ou\Tages, il eut conseille le censeur;

eut-on attaque sa personne, il eut pardonne, et ce que je viens

de dire qu'il eut pu faire est veritablement ce qu'il a fait. »

A la suite de ce discours, M. Marmontel nous a fait la lecture

d'une longue £pitre en vers sur I'Eloquence. Ce poeme nous a

paru rempli de belles images, de vers superbes, et d'un coloris

vigoureux et brillant; mais, comme epitre, ce poeme manque

peut-etre de variete ; comme ouvrage didactique, d'ordonnance

et de liaison. II n'en reste d'ailleurs qu'une seule idee, qui, sans

doute, est de la plus grande importance et de la plus grande ve-

rite, mais que le poete a trop souvent repetee : c'est que le seul

moyen d'etre eloquent est d'etre bien penetre de son objet. Une

des tirades qui a ete le plus applaudie est un portrait de M* Lin-

guet. Nous n'en avons retenu que ces trois vers

:

II se croit v6h6ment, et n'est que forcen6,

Charlatan maladroit, dont Timpudence extreme

Donne Fair du mensonge h la v6rit6 meme.

La seance fut termineepar M.d'Alembert, qui nous lutr^7o^^ de

Vabbd de Dangeau, cel6bre par plusieurs ouvrages de grammaire

et par beaucoup d'illustres conversions. II avait ete converti lui-

m^me par Bossuet; et, lorsqu'il fut question de nommer les

sujets les plus capables de veiller a I'education du due de Bour-

gogne, Fenelon parut seul digne d'etre prefere a I'abbe de Dan-

geau. Louis XIV, ayantreconnu son extreme probite, 1' avait charge

de tenir une note exacte de toutes les faveurs qu'il accordait a sa

cour, pour lui en presenter le tableau au besoin, et pour lui rap-

peler ceux qui s'en rendaient indignes, et ceux qui pouvaient en

meriter de nouvelles.

On retrouve dans cet filoge le merite qui distingue toutes les

productions de M. d'Alembert, des vues justes et simples, avec

I'art de les faire ressortir et de les rendre piquantes, un style

d'une evidence admirable, beaucoup de traits et d'anecdotes,

peut-6tre trop, mais une grace infmie k les conter.

L'abbe de Dangeau se plaignait am^rement d'un de ses pro-
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selytes : « 11 ne croyait pas, il y a quinze jours, aux verites les

mieux demontrees, et, grace a mes instructions, il est devenu

si credule que les legendes les plus absurdes lui serablent au-

jourd'hui des articles de foi. » II faut avouer, disait Boileau en

parlant de quelques incredules de cette esp6ce, il faut avouer que

Dieu a la de sots ennemis.

L'etude de la grammaire etait la passion dominante de I'abbe

de Dangeau. On parlait de quelque revolution a craindre dans les

aflaires publiques. u Cela se pent, dit I'abbe ; mais, quoi qu'il

arrive, je suis toujours bien aise d' avoir dans mon portefeuille

au moins trente-six conjugaisons parfaitement completes. » Cette

naivete ressemble au profond desespoir aveclequel jene saisplus

quel grammairien s'ecriait un jour : « Non! les participes nesont

point encore connus en France ! »

Ge furent le zele et le credit de I'abbe de Dangeau qui firent

echouer le projet que Ton avail eu de faire recevoir a I'Academie

francaise, comme aux autres Academies du royaume, des mem-
bres honoraires. M. d'Alembert, en exaltant les obligations que

lui avait a cet egard I'Academie, s'est engage dans une censure

des plus vives centre ces grands qui, ne trouvant plus de roles

a jouer ailleurs, essayaient encore de satisfaire leur ambition im-

perieuse dans une societe devouee uniquement aux lettres et k

I'egalite. 11 a compare cette pretention puerile a celle du tyran

de Syracuse, qui, chasse de son trone, se fit maitre d'ecole a

Corinthe pour retrouver encore dans cet exercice quelque ombre

de sa puissance passee. Cette philippique n'a pas reussi egale-

ment auprfes de tout le monde, et I'Academie meme a juge que

sa dignite se trouvait un peu compromise dans la comparaison

du tyran devenu maitre d'ecole... Non nostrum est tantas com-

yonere lites.

— On apprend dans ce moment que Freron, a qui Ton avait

ote ses feuilles parce qu'il nepayait point les pensions quiy etaient

attachees, vient de mourir dans les bras de fr6re Robbe, d'une

violente indigestion *.

\. Freron mourut le 10 mai 1776, non d'indigestion, comme le dlt Meister avec

une m6chancete qu'on ne lui connaissait pas, mais d'une attaque de goutte qui

r^touffa : il venait en efifet de recevoir la nouvelle, presque aussit6t dementie, do

la suppression de VAnnee litteraire par le garde des sceaux.
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MARS.

UArt de la toilette^

OUVRAGE IMITE DE l'aNGLAIS, DH MILORD CHESTERFIELD.

^Les Romains employaient souvent un proverbe dont on ne

saurait assez admirer le sens profond : ex pede Ilerculem, on

reconnait Hercule a son pied. Les Grecs (que de ressources n'offre

point une grande erudition!), les Grecs disaient : ijAaxiov av/ip;

I'habit, c'est Thomme. En effet, c'est dans les petites choses et

surtout dans le choix des habits que le caract^re des horames se

montre a decouvert. Toutes les fois qu'il s'agit d'affaires impor-

tantes, on used'une circonspection extreme. Le grand inter^t que

Ton a presque toujours a se deguiser fait que Ton y reussit

;

mais sur les choses qui semblent a peu pres indifferentes, comme
I'habillement, on se permet de laisser aller I'imagination a son

gre, et c'est alors qu'on trahit souvent ce qu'on aurait voulu

cacher avec le plus de soin. II en resulte sans doute les desor-

dres les plus funestes. Pour les prevenir, essayons d'etablir des

maximes si lumineuses, que tout le monde sache desormais a

quoi s'en tenir, et laissons aussi peu de doutes sur cet important

objet que I'acte d'Edouard III sur les crimes de l^se-majeste.

« L'habillement doit se rapporter a la personne, comme le

style au sujet. De ce principe derivent toutes les regies de I'art

que nous nous proposons d'enseigner. II est clair, par exemple,

que le luxe des habits doit etre en raison du rang et de la for-

tune; tant qu'il suit cette proportion, c'est un faste utile qui

soutient l' Industrie du pauvre aux depens du riche, et tout est

dans I'ordre. Une femme de condition mise comme la femme de

mon fermier, ou la femme de mon fermier mise comme une

femme de condition, seraient aussi ridicules qu'une pensee

sublime en bouts rimes, ou le refrain d'un vaudeville en vers

alexandrins.

« Nous recommandons aux femmes qui tiennent le premier

rang par leur naissance et par leur beaute le gout d'une simpli-
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cite elegante. Un sujet qui se suffit a lui-m6me n'a pas besoin

d'ornements etrangers. L'art peut defigurer la plus belle nature;

il ne peut gu^re esp^rer de I'embellir. Or, une belle femme 6tant

le plus beau chef-d'oeuvre de la belle nature, sa mani^re de

s'habiller doit 6tre entiferement epique, mais epique comme la

muse de Yirgile, noble, modeste et sans aucun melange de clin-

quant. Nous lui interdisons en consequence, et sous telles peines

qu'il appartiendra, toute esp^ce de chiffons, de pomponnage, et

en un mot tout ce qui peut ressembler aux concetti de la litte-

rature moderne. Nous I'exhortons k se souvenir qu'il en est de

I'habillement comme de I'expression, la plus simple est la seule

qui ne fasse rien perdre au sublime de la pensee, la plus heu-

reuse est celle qui se confond avec la pensee et ne permet pas

m6me qu'on I'apercoive. II ne faut jamais rien avoir a dire de la

toilette d'une tr^s-belle femme, si ce n'est que Ton ne con^oit

pas comment elle eut pu etre autrement. Nous devons meme ici

rendre cette justice aux plus celebres beautes que nous ayons

vues en France et en Angleterre, c'est que de toutes les per-

sonnes de leur sexe, ce sont celles dont I'habillement nous a tou-

jours paru le plus exempt de ridicule et de recherche. Le bon

sens de Delie se montre jusque dans sa parure ; elle ne parait ni

negligee ni soignee, mais simple et decente, dans ce juste milieu

qui s'ecarte egalement des exagerations de la mode, et de cette

singularite qui cherche a se faire remarquer, ou de cette negli-

gence dedaigneuse qui annonce une beaute trop fiere de ses

avantages.

« Nos pr6ceptes seront moins severes pour les femmes qui ne

sont que jolies, pour celles dont les charmes naissent plutot d'un

certain air, d'un je ne sais quoi repandusur toute leur personne

que de la regularite de leurs traits ou de la dignite de leur figure.

Nous leur abandonnons toutes les ressources de l'art, nous leur

pardonnons meme les inconsequences que peut se permettre une

imagination vive et riante. Ce sont des sujets de fantaisie suscep-

tibles de tons les agrements que peuvent donner la magie du

style et la variete des tons. Qu'elles imitent done dans leur ajus-

tement tantot le gout du sonnet, tantot celui du madrigal ou du

rondeau, toutes les graces du petit genre ! On peut leur offrir

pour module la jeune Flavia : le soin de sa toilette n'est pas le

premier soin qui I'occupe, mais c'est le plus doux de ses amu-
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sements. Quelque brillant que soit I'eclat d<; sa parure, on n'y

trouve rien de trop; le caractfere de ses traits supporte tout le

faste dont elle s'environne. Si elle doit a ses atours quelque lustre

qu'elle n'aurait point eu sans eux, on dirait aussi qu'elle leur

pr6te en revanche une grace qu'ils auraient cherchee vainement

partout ailleurs. »

OBSERVATIONS DU TRADUCTEUR.

Si la France a surpasse toutes les autres nations de I'univers

dans I'art sublime de la toilette, c'est, n'en doutez point, parce

que la classe des femmes dont on vient de parler est plus nom-

breuse en France que partout ailleurs. L'ancienne coiffure grec-

que conviendrait surement mieux aux beautes regulieres que nos

coiffures modernes ; mais je n'imagine pas qu'il y en ait jamais

eu qui fut generalement plus avantageuse aux femmes qui nesont

que jolies que les coiffures francaises. J'avoue que celles du jour,

qui ont tous les defauts d'un style gigantesque, ampoule, sem-

blent faites pour oter la physionomie aux visages qui en ont, cu

pour en faire de vraies caricatures ; mais il n'en est pas moins

sur qu'elles donnent au moins une apparence de physionomie

aux visages qui n'en ont point du tout. II est aussi tres-certain

que ces coiffures diminuent les traits, et que, menagees avec un

pen d'art, elles donnent plus de rondeur aux formes carrees,

formes beaucoup plus communes dans nos cUmats que la forme

ovale. Ge n'est pas le pays des beautes regulieres, c'est le pays

des figures susceptibles d'agrements ou I'art de la toilette a du

atteindre le plus haut degre de perfection. Une belle femme est

toujours belle ; une joUe femme a besoin d'imaginer sans cesse

de nouveaux moyens de varier et de multiplier sa maniere d'etre,

sure que celle qu'elle recut de la nature ne saurait plaire long-

temps par elle-meme. II faut qu'elle s'etudie continuellement a

derober avec adresse ce qui pourrait deparer ses charmes, a

faire deviner ceux dont elle est pourvue, mais qu'il est essentiel

de cacher comme les autres. II faut enfm qu'elle se souvienne*

toujours que ce qui n'est que joli a besoin de I'attrait de la nou-

veaute pour etre piquant ; et c'est de ce besoin que nait 1'Indus-

trie prodigieuse avec laquelle nos modes se varient, se detruisent

et se renouvellent sans cesse. Les modes les plus ingenieuses, les
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plus agreables, sont, apr6s un certain temps, comme ces expres-

sions originales qui, repandues dans la societe, deviennent fami-

liferes, n'ont plus rien de piquant, et finissent m^me par perdre

le caract^re qui leur etait propre. Ce n'est qu'en France qu'on a

senti toute I'importance d'une observation si juste et si neces-

saire au bonheur de I'esp^ce humaine, et notre commerce lui

doit peut-6tre une partie de la superiorite dont il jouit depuis

tant de si^cles. Je reviens k mon auteur.

(( II est un troisifeme ordre de femmes que je demanderai la

permission de distinguer par le nom de visages neutres; ce sont

les femmes qui ne sont ni belles ni laides, et dont le seul merite

est une petite figure chifTonnee, avec des yeux vifs et semillants.

Tout ce que je puis faire pour elles, c'est de permettre qu'elles

imitent dans leur habillement cette tournure concise, vive et na-

turelle qui doit caracteriser I'epigramme, et rien de plus.

a Apr^s avoir determine ainsi ce qui convient aux trois classes

de mes concitoyennes auxquelles il pent etre permis de se parer,

savoir, aux belles, aux jolies et k celles qui tiennent un certain

milieu entre la laideur et la beaute, j'ajoute que ce privilege est

limite par le sens commun a un certain nombre d'annees, passe

lequel terme il doit 6tre regarde comme nul. Arrive a ce degre

de latitude. Ton ne rencontre plus de vents favorables; il est

temps de gagner le premier port et de baisser les voiles. »

OBSERVATIONS DU TRADUCTEUR.

Quelque solennellement que milord se soit engage a donner

toute I'evidence possible a ses principes, nous craignons beaucoup

que ce passage ne laisse des doutes dans 1' esprit de plus d'un

lecteur. A Dieu ne plaise cependant que nous le soup^onnions

d'astuce ou de mauvaise foi pour n'avoir pas determine avec plus

de precision I'epoque fatale ou la beaute doit renoncer a ses droits

:

cette ^poque varie necessairement pour chaque individu. On ne

citera point ici lesexemples celebres des Maintenon etdes Ninon,

quisurement ont ete plus que belles dans un age fort avance ; nous

nous bornerons seulement a demander tres-respectueusement k

notre illustre auteur le tort que pent avoir, par exemple,M"^Hus

de conserver si bien et depuis tant d'annees le meme air qu'elle

eut dans sa jeunesse, et de s'habilleren consequence. On pretend
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qu'elle a toujours devant sa toilette le portrait qu'elle fit faire

d'elle a vingt ans, et qu'elle ne quitte jamais son miroir qu'il ne

lui offre une image semblable a ce portrait. Ce qu'il y a de cer-

tain, c'est que si I'illusion n'est pas parfaite pour elle-meme, il

s'en faut peu qu'elle ne le soit pour ceux qui ne la voient qu'au

theatre. Lorsque Guimard parait sur la sc^ne, entouree d'un

nuage d' argent ou de roses, car ce n'est point un v^tement

qui la couvre, c'est une nuee legere et brillante que le souffle

amoureux des zephyrs vient de repandre autour d'elle, n'est-ce

pas Hebe elle-meme? Et depuisquinze ans, n'est-ce pas toujours

la meme Hebe? Tant que I'art pent prolonger le moment heureux

de la jeunesse, pourquoi se refuser a ses doux prestiges ? Tout

ce que la prudence pent exiger sur ce point, c'est d'etudier les

bornes de ce pouvoir magique, et de ne point essayer vainement

de les passer.

« Je touche a 1'article le plus triste, et je tremble que la li-

berte avec laquelle je dirai mon avis ne deplaise. Puis-je m'em-

pecher cependant de parler, et de parler sans egards pour les

consequences qui en peuvent resulter? Mon sujet m'entraine, et

ne me permet pas de rien dissimuler. II s'agit, puisqu'il faut

trancher le mot, de la classe des femmes laides, classe, je suis

desole de le dire, si nombreuse, et que je suis force de traiter

avec une sorte de rigueur, pour lui epargner non-seulement le

mepris du public, mais encore son indignation, et, ce qui parai-

tra cent fois plus terrible encore, des ridicules sans nombre.

« Defenses soient done faites a toute femme laide de sortir

du caractere humble de la prose, et de la prose la plus unie,

tons les efforts qu'elle ferait dans un autre genre ne pouvant aller

au dela du burlesque et d'une parodie parfaitement maussade ou

parfaitement risible.

« Une fename laide doit eviter soigneusement tout ce qui

peut attirer sur elle des yeux qui lui en sauront toujours mau-
vais gre. Si, a force de parure, elle veut forcer le pubHc a sup-

porter sa difformite, qu'elle s'attende qu'il en fera justice, que,

nouvelle Meduse, en faisant sillier ses serpents pour petrifier

ceux qui la regardent, elle trouvera quelque Persee qui lui em-

portera la tete et ce qui s'ensuit. Les femmes laides, qu'il serait

plus sage de regarder comme un troisieme sexe que comme une

partie du beau, devraient bien faire une renonciation solennelle

XI. U
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de tous les soins dont il leur est impossible de jouir; elles de-

vraient tourner leurs vues d'un autre c6t6, travailler k devenir

de bons gentilshommes campagnards, s'amuser de la chasse, et

lie plus chanter que des rondes et des chansons a boire ; si m6me
elles pouvaient obtenir entree au Parlement, du moins, quant a

moi,jen'y trouverais rien que de tr6s-convenable. On me deman-

dera peut-etre comment une femme pent savoir qu'elle est laide,

pour prendre ses mesures en consequence. Je reponds qu'elle

en doit croire ses oreilles plutot que ses yeux ; comptez bien,

niadame, que si votre oreille n'est point accoutumee au langage

de la galanterie ou de la passion, ce n'est pas 1'austerity qui a

pu vous sauver d'un piege si dangereux.

(( II est encore un ordre de femmes qui meritent la censure

la plus forte, leur conduite etant une insulte perpetuelle au sens

commun. On pent les regarder comme des criminels endurcis.

Ce sont les femmes sexagenaires ou au dela, qui, pour avoir

ete belles ou non dans le siecle passe, n'en sont pas moins te-

nues de prendre un habit grave dans celui-ci. On les voit k tous

les spectacles deployer ce que la parure et I'art peuvent ima-

giner de plus ingenieux pour se rendre completement ridicules.

J'ai connu quelques-unes de ces trisaieules j^ui croyaient briller

de toutes les couleurs de I'arc-en-ciel, tandis qu'elles ne res-

semblaient qu'au ver a sole mourant au milieu de ses propres

filets. J'en ai vu d'autres qui etalaient encore avec le fastele plus

insolent (a beau mentir qui vient de loin) ces charmes qu'au-

cune autre main que la main froide du temps n'avait ete tentee

d'envahir depuis quarante annees. Le seul soin que nous puis-

sions permettre k cet age, c'est celui d'une extreme proprete.

Si Ton ne pent renoncer entiferement k la parure, qu'elle se borne

du moins au gout de I'elegie, du drame, ou tout au plus de

I'h^roide; encore le gout de ce dernier genre devrait-il etre

reserve pour les deuils de cour... »

OBSERVATIONS DU TRADUCTEUR

Si milord Chesterfield avait connu M"^® Geoffrin, il I'eut citee

ici comme un modele du genre de toilette que pent supporter

encore une belle vieillesse* Sa parure est noble a force de sim-

plicite, agreable, par son egalite meme, et ne laisse aperce-
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voir d'autre recherche que rattention scrupuleuse de derober

aux yeux tout ce qui pourrait les blesser; et c'est de fort bonne

heure qu'elle a su adopter cette mani^re qui lui est absolument

propre. « Toutes les ferames, disait M. le due de La Rochefou-

cauld, se mettent comme la veille; il n'y a que M'"* Geoffrin qui

se soit toujours mise comme le lendemain. »

Ce qui a ete dit d'un sexe peut 6tre applique a I'autre, mais

avec des restrictions plus sev^res, les inconsequences de cette

nature etant moins pardonnables aux hommes qu'aux femmes.

Quoiqu'il fut aise d'etendre les piincipes que nous venons de de-

velopper, nous croyons devoir nous arreter ici pour ne pas lasser

I'attention de nos lecteurs sur un sujet si grave et si profonde-

ment abstrait.

— On vient de voir deux nouvelles debutantes au theatre de

la Comedie-Francaise, M"* Gontat^ et M"« Vade% la fille du poete

de ce nom. La premiere est une el6ve de M™* Preville; elle a

paru infiniment mediocre dans la tragedie ; mais elle a donne un

peu plus d'esperance dans les roles de Gelim^ne et d'Agathe. Sa

figure est agreable et spirituelle, sa voix faible et manieree. Si

son jeu ne prouve jusqu'k present qu'une memoire assez facile

et de la disposition k copier ses modules, elle est d'un age qui

ne permet pas qu'on la juge avec trop de severite. Sa rivale a la

tete moins jolie, mais un caractere de physionomie aimable,

malgre les vices de saprononciation, unson devoix qui interesse,

une taille tr^s-fine et tr^s-elegante. Elle a joue en province, et a

re^u ici quelques lecons de M'-" Dumesnil. On est tente de lui

soupconner une sensibilite assez vive, mais elle manque de no-

blesse et de gout. Le caractere de ses traits et celui de son jeu

rappellent trop souvent le genre de po6sie ou son p6re eut la

gloire d'exceller. M'»® Suin, qui est entree k la Gomedie depuis

sept ou huit mois, et qui se destine aussi a I'emploi de M'"® Pre-

1. Louise-FraiKjoise Contat dobuta le 3 fovrier 1776 par le role d'Atalide dans

Bajazet, fut re(;ue a la cloture de 1777, se retira en 1809, et parut pour la der-

nifere fois le 6 mars de la mfime ann6e. N6e le 17 juin 1760, cette c61ebre actrice

est morte le 9 mars 1813.

2. M"" Vado, fllie naturelle du poSte, nee vers 1756, d6buta le 16 fovrier 177&

et fut recjue a I'essai le 7 avril suivant. Maitressede son camarade Bellecour, qu'elle

abandonna apr^s s'6tre fait donner par lui une petite maison h la barriere Blanclie,

elle mouru), le 18 Janvier 1780, d'une fluxion de poitrine.
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ville, serait sans doute infiniment superieure a ces debutantes,

si elle etait moins vieille ou moins laide *.

— Cent chevaliers francais s'etaient reunis — Pour ser-

vir la patrie? — Non. — La beaute? — Non. — La religion? —
Encore moins. Toutes ces divinites du vieux temps sont un peu

negligees de nos jours. Le but de ces messieurs se bornait a don-

ner une f^te digne de nos mceurs douces, et pour laquelle ils

avaient fait une souscription de cinq louis chacun. Gette f^te de-

vait consister dans une representation de la Colonie, ou M"" Du-

the et Dervieux, nos plus cel^bres courtisanes, s'etaient char-

gees des premiers roles. Ce spectacle devait 6tre suivi de quelques

pieces du theatre de GoUe, d'un ballet, d'un grand souper ou

serait admise 1' elite la plus brillante de nos jeunes nymphes.

M"'' Guimard avait bien voulu preter le temple qu'elle habite pour

y celebrer cette delicieuse orgie. Tons les preparatifs etaient faits.

On avait dresse quatre tables dans son jardin d'hiver, et, par un

exces de decence, une cinqui^me destinee aux m^res et aux tantes

et a quelques abbes de leurs amis. Depuis huit jours on ne ces-

sait de parler d'une soiree dont on se promettait tant de plaisir.

Plusieurs de nos princes y etaient attendus ^ Nos faiseurs de ca-

lembours ne manqutjrent pas d'appeler messieurs les souscrip-

teurs les nouveaux chevaliers de cinq louis, et d'obseiTer en

m^me temps que cii^ louis tout compris nitait pas trop cher.

On se riait des sarcasmes et du bruit impuissant de la haine et

de I'envie; mais leur cabale en instruisit malheureusement mon-

seigneur I'archev^que, et la defense de donner une si jolie f^te

fut recue le jour m6me ou elle devait avoir lieu. La societe qui

en avait forme le projet, forcee d'y renoncer, se vengea de cette

disgrace par un trait de piete qu'on ne saurait assez louer;

M"® Dervieux ecrivit sur-le-champ une lettre infiniment respec-

tueuse a M. le cure de Saint-Roch pour le supplier de vouloir

bien faire distribuer aux pauvres de sa paroisse les apprets du

souper que des ordres superieurs venaient d'interdire.

1. M™* Suin debuta le 23 mars 1775 par les rdles d'Elmire dans le Tartufe^

el de M™* de Clainville dans la Gageure imprevue. Elle fut regue en 1776, se

retira en Tan xn, et joua pour la derni^re fois le 9 floreal de la m6mc annee. (T.)

2. Les Memoires de Dachaumont, au 24 fevrier 1776, citent comme souscrip-

teurs le comte d'Artois et le due do Chartres. La Correspondance secrete, t. Ill,

p. 2, rapporte des couplets sur cette f6te d^fendue. (T.)
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— Ah! que cest bete! par M. Timbre. — Quand Jean BSte

est mort, il a laissi bien des hMtiers. — A Berne^ de Vimpri-

merie desfrtres Calembourdiers, d, la Barbe bleue; 10007006016.

Brochure en papier puce*. II en est de ce titre comme du nom
du prince Tarare, qu'on ne pouvait entendre sans en devenir

I'echo. Jamais titre ne fut plus scrupuleusement rempli. Cest

une polissonnerie dans le gout de la brochure de M. le marquis

de Bi^vre sur I'histoire de la Comtesse-Tation, qui fit beaucoup

de bruit il y a quelques annees *. Nous ignorons le nom de I'au-

teur a qui nous devons ce nouveau chef-d'oeuvre , mais on nous

a assure, pour I'honneur des lettres et le gout du si^cle, que c'e-

tait encore I'ouvrage d'un homme de condition.

— Le Philosophe sans prdtention, ou VHomme rare, ouvrage

physique, chimique, politique, moral (par M. de La Folie, de

Rouen), un volume in-8°. La moitie de ce titre ne dement-elle

pas rautre?^La pretention que I'auteur a eue d'egayer un sujet

peu susceptible par lui-meme d'agrements n'a servi qu'a donner

k son style une affectation tr^s-precieuse et souvent tr6s-ridi-

cule. On convient cependant qu'il a repandu dans ce petit ou-

vrage quelques vues de chimie et d'histoire naturelle dont un

meilleur esprit que le sien eut pu tirer parti.

FABLE ORIENTALE.

Le jeune Scha-Abbas aimait son peuple et s'amusait a faire

des questions. Ayant rencontre un jour dans une allee solitaire

de ses jardins le philosophe Sadi : « Vous connaissez, lui dit-il, les

deux ministres qui ont gouverne 1'empire depuis que j'occupe le

trone du monde ; on ne vit jamais des principes plus opposes,

une conduite plus dilferente. Comment mon peuple trouve-t-il

toujours egalement a se plaindre? — Sire, lui repondit le sage,

on pent faire le mal si bien et le bien si mal! II n'est qu'une

raani^re d'etre heureux ; il est cent mille maniferes de ne I'etre

pas. »

— On a donne, le 6 mars, a la Comedie-Francaise, la pre-

1. In-8°; par le marquis de Saint-Chamond. Barbier dit que M"'" Riccoboni a

eu quelque part a cette bagatelle. Frontispice scatologique par Marillier, grave

par Halbou.

2. Voir t. VIII, p. 563.
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miere representation d'Abdoloiiyme, pastorale heroique, en trois

iictes et en vers, par M. Collet, qui ne ressemble que de nom k

M. Colle, auteur de la Partie de Chasse de Henri 1 K, du ThMtre

de sociiHi'-y et des meilleures chansons que Ton ait faites dans ce

si^cle. M. Collet a eu I'honneur d'etre attach^ k feu M'"* la du-

chesse de Parme, et n'est connu au theatre que par une petite

comedie en un acte, intitulee Vlledherte ^ II faut encoi'e le dis-

tinguer de M. Collet de Messine qui fit, il y a deux ou trois

ans, pour le theatre de la Comedie-Italienne, Sara Th., ou la

Fermidre ^cossaise, comedie en deux actes, melee d'ariettes *.

Abdolonyme, ou le Roi pasteur, n'est qu'une copie tr^s-servile

et tr6s-fade du // Re pastore de Metastase; nous nous dispen-

serons done d'en retracer ici le plan. On ne sera point surpris

qu'un sujet fait pour reussir a 1'Opera ait echoue sur un theatre

ou Ton demande des situations mieux preparees, un inter^t plus

soutenu, une action plus suivie et des caract^res plus fortement

prononces. L'Alexandre de M. Collet n'a paru qu'un pedant he-

risse de maximes et d'inconsequences, son Abdolonyme un roi

plus mouton que pasteur, et son ;^lise une petite fille fort mal

elevee. A quelques platitudes pr6s, la pi6ce est assez naturelle-

ment ecrite ; mais ce style facile n'est pas un grand merite lors-

qu'il ne tient qu'a la faiblesse des images ou a une suite de pen-

sees et de tournures egalement communes. On ne saurait rendre

avec plus de verite I'efTet de cette comedie qu'en disant qu'elle

a paru aussi parfaitement ennuyeuse que le serait, bien entendu

pour des oreilles francaises, un opera sans musique.

— Shakespeare, traduit de Vanglais, didid au roi, avec cette

epigraphe : Homo sum, humani nihil a me alienum puto. (Te-

rence.) In-S". Les gravures, dessinees par M. Moreau et executees

par MM. Le Bas, Alliamet, Saint-Aubin, Lemire, Prevot, Chof-

fard, de Launay, se distribueront separement et independamment

de I'ouvrage '.

On attendait avec impatience ce nouveau theatre, qui avait

ete annonce par souscription d6s le commencement de I'annee

derni^re. Les auteurs de cette grande entreprise sont le comte

1. Voir t. IV, p. 62.

2. Voir t. X, p. 244.

3. Cette traduction a paru de 1776 k 1783, et forme 20 vol, in-8° qui ont 6te

aussi tir^s in-4" ; la serie des figures de Moreau est rest^e inachev6e.
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de Catuelan, M. Le Tourneur, ie traducteur d'Young, et M. Fon-

taine-Malherbe. Les deux premiers volumes de la traduction de

Shakespeare contiennent la liste nombreuse des souscripteurs,

uneLpitre dedicatoire au roi, d'assez mauvais gout,un petit cata-

logue des bevues qu'a faites M. Marmontel en parlant du theatre

anglais, le Jubile de Shakespeare, ou la fete celebree en I'hon-

neur de ce grand homme, I'histoire de sa vie, et un discours

extrait des differentes prefaces que les editeurs de Shakespeare

ont mises a la tete de leurs editions, un avis de MM. les traduc-

teurs, Othello, ou le More de Venise, la Tcmpete et Jules Cesar.

Le bien et ie mal qu'on dit d'un livre nouveau prouvent ega-

lement le degre de sensation qu'il a pu faire, et celui que nous

avons I'honneur de vous annoncer en est un exemple. II y a

longtemps que nous n'avons vu paraitre aucun ouvrage qui ait

merite plus de critiques et plus d'eloges, sur lequel on ait dispute

plus vivement, sur lequel enfin I'opinion publique ait ete plus

partagee et plus incertaine. Ceux qui, nourris d^s I'enfance dans

la crainte et dans le respect de nos grands modeles, leur rendent

ce culte exclusif et superstitieux qui ne differe en rien de I'into-

lerance theologique, ont regarde les traducteurs de Shakespeare

comme des sacrileges qui voulaient introduire au sein de la pa-

trie des divinites monstrueuses et barbares. Les devots de Ferney

n'ont pu voir sans beaucoup d'humeur un ouvrage qui allait

instruire la France de I'adresse admirable avec laquelleM. de Vol-

taire a su s'approprier les beautes de Shakespeare, et de la mau-

vaise foi moins admirable avec laquelle il s'est permis ensuite de le

traduire. Ceux qui ont voulu conserver un air d'impartialite ont

rendu au plus beau genie de I'Angleterre la justice qui lui etait

due, mais s'en sont venges sur les traducteurs. Les Anglais les plus

jaloux de la gloire de leur theatre se sont plaints de ce qu'on

Tavait traduit trop litt^ralement; d'autres ont trouve que la tra-

duction, tr^s-exacte a certains 6gards, etait tr6s-infid61e a d'au-

tres; le plus grand nombre eut desire qu'elle fut au moins plus

francaise. M. Marmontel a dit assez plaisamment que le Shakes-

peare de ces messieurs ressemblait a un sauvage a qui Ton aurait

mis des dentelles, quelques broderies, un plumet, et que Ton

aurait laisse d'ailleurs dans son costume naturel, sans coiffure et

sans culottes. Cette traduction n'a vraiment reussi qu'aupr^s de

ceux qui ne connaissaient point le poete et qui brulaient de le
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connaitre, qui I'ont lu, qui I'ont devore, sans se niettre en peine

s'ils lisaient de I'anglais ou du fran^ais. Cast ainsi, par exemple,

que I'a lu M. Sedaine, et il en a ete plusieurs jours dans une

esp^ce d'ivresse qu'il est difficile de rendre, mais qu'il est aise

d'imaginer, pour pen que Ton connaisse sa tournure et ses

ouvrages. « Yos transports, lui ai-je dit, ne m'etonnent point, c'est

lajoie d'un fils qui retrouve un p6re qu'il n'a jamais vu. » Ce

mot a ete repete avec tant de complaisance par les amis de M. Se-

daine que Ton voudra bien me pardonner le ridicule d'oser le

citer ici moi-meme.

II ne s'agit plus sans doute aujourd'hui d'examiner si Shakes-

peare merite en effet toute la gloire dont il jouit depuis deux

si^cles ; -et quand la question ne serait point decidee encore, se-

rait-ce en France et sur une simple traduction qu'elle pourrait

etre jugee? II est possible de voir usurper quelque temps, sans

aucun titre legitime, une grande reputation; mais celle qui

resiste aux efforts du temps, celle qui s'affermit et qui s'accroit a

mesure que la nation s'eclaire et se perfectionne, doit etre fondee

sur les titres les plus incontestables ; et le theatre de Shakespeare

ne serait pas encore de nos jours I'orgueil et I'admiration de sa

patrie, s'il n'etait pas rempli de ces beautes sublimes qui sont

de tous les ages.

Serait-ce avec plus de justice que Ton entreprendrait dedis-

cuter ici la preference que les Anglais donnent a leur theatre

sur tous les autres? C'est une superiorite que la France ne recon-

naitra sans doute jamais. Mais peut-elle etre juge dans sa propre

cause? Si le proems etait porte au tribunal des differentes nations

de rEurope,il y a tout lieu de presumer que nous le perdrions en

Espagne et en Allemagne. Nous pourrions nous en consoler dans

I'esperance de le gagner en Italie et surtout dans I'ancienne

Grece. Mais des jugements si contradictoires n'annonceraient-ils

pas encore le meme esprit de partialite qui eut fait prononcer

ainsi chaque peuple ?

S'il etait possible de se depouiller de tout esprit de parti, de

toute espfece de prevention nationale, ne dirait-on pas : « Pour sa-

voir qui merite plus d' admiralion de Shakespeare, ou de Gorneille

ou de Racine, il faudrait voir d'abord quel est le point d'ou ces

g^nies sont partis? ))Et peut-etre sentirail-on, aprfes un examen

approfondi, que la distance qu'il y a d'un certain degre de per-
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fection au dernier terme que Tart peut atteindre est en effet plus

immense, plus incommensurable que la distance qui parait si

sensible entre la naissance de I'art et les premiers degres de son

accroissement. II faudrait examiner encore les moyens et les

secours que chacun a pu trouver dans la carri^re qu'il avait k

remplir ; et peut-^tre reconnaitrait-on alors que ces moyens et

ces secours qui semblent favoriser le genie en repriment sou-

vent les elans, et, pour le sauver de quelques erreurs, lui font

perdre une partie de ses forces et de son energie. L'homme de

genie qui parle a une nation encore barbare lui commande et

dispose pour ainsi dire de tous ses gouts et de toutes ses affec-

tions. Pour peu qu'un peuple commence a 6tre police, les

moeurs, les usages, les preventions de ce peuple sont autant de

liens que l'homme de genie est force de respecter, et qui ren-

dent necessairement sa marche moins libre et moins bardie.

Le juge qui comparerait avec impartialite le theatre des deux

nations ne trouverait-il pas que si les plans de Shakespeare sont

plus vastes et plus varies, ceux de Corneille et de Racine ont

une simplicite plus noble, une conduite plus soutenue et plus

reguli^re? Mais n'avouerait-il pas aussi que les premiers, dans

leur plus grand desordre, sont d'un effet plus theatral et plus

attachant? Comment le nier, lorsque M. de Voltaire en est con-

venu lui-meme? « II y a un grand fonds d'interet dans ces

pieces si bizarres et si sauvages; j'ai vu jouer le Char de

Shakespeare, et j'avoue que d^s la premiere scene, quand j'en-

tendis le tribun reprocher a la populace de Rome son ingrati-

tude envers Pompee et son attachement a Cesar, je commencai a

6tre interesse, a etre emu. Je ne vis ensuite aucun conjure sur

la scene qui ne me donnat de la curiosite, et, malgre tant de

disparates ridicules, je sentis que la pi^ce m'attachait^ » Et dans

un autre endroit : « Shakespeare est de tous les auteurs tragi-

ques celui ou Ton trouve le moins de ces scenes de pure con-

versation; il y a presque toujours quelque chose de nouveau

dans chacune de ses scenes; c'est a la verite aux depens des

rfegles et de la bienseance, mais enfin il attache. »

En reconnaissant qu'il y a dans I'ensemble et dans le detail

1. Observations sur le Jules Cesar de Shakespeare. OEuvres completes, (Edition

Gamier freres), t. VII, p. 485.
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des pieces de Shakespeare une touche plus vigoureuse el plus

originale, on ne refusera point sans doute aux chefs-d'oeuvre de

la sc^ne frangaise le merite d'une execution plus pure et plus

finie. Si Ton pent reprocher a nos poetes de s'6tre ecartes de la

v^rite de la nature en s'efTorcant de rembellir, ne reprochera-

t-on pas aussi aux Anglais de 1' avoir perdue de vue en se per-

mettant de I'exagerer ? Si le style de nos ouvrages dramatiques

est souvent froid et monotone, celui du theatre anglais n'est-il

pas souvent tr6s-gigantesque, tr^s-ampoule, et ne peche-t-il pas

surtout par un melange de tons que le gout ne saurait avouer?

11 est assez ridicule sans doute de faire parler les valets comme

les heros; mais il est beaucoup plus ridicule encore de faire

parler aux heros le langage du peuple. II y a certainement une

nuance tr6s-marquee entre le ton que doit avoir un roi et celui

qui convient a son confident; mais il n'est ni vrai ni naturel

qu'ils parlent une langue absolument difKrente, parce que ceux

qui approchent leur maitre doivent parler a peu pres la m^me
langue que lui. II y a quelque chose de plus ; dans tous les arts,

point de perfection sans harmonie. Plus les figures et les cou-

leurs d'un tableau seront variees, plus le tableau sera subUme;

mais si ces figures, ces couleurs, ne sont pas li6es par des rap-

ports heureux et faciles, si leur diversite peut interrompre I'ac-

cord general de toutes les parties, il n'enresultera jamais un en-

semble parfaitement beau. L'ouvrage pourra exciter un grand

interet, de tr^s-grands mouvements d'admiration, mais il lais-

sera toujours infiniment a desirer au gout des vrais artistes.

S'il m'^tait permis d'exprimer par une comparaison I'impres-

sion que m'ont faite Shakespeare et Racine, je dirais que je vois

I'un comme une statue colossale dont I'idee est imposante et ter-

rible, mais dont I'execution tantot brute, tautot negligee, et

tantot du travail le plus precieux, m'inspire encore plus d'eton-

nement que I'admiration. L' autre, comme une statue aussi re-

guli^re dans ses proportions que I'Apollon du Belvedere, dont

I'ensemble est plus celeste que la nature meme, et qui, malgre

quelques details faibles et languissants, me charme au moins

toujours par la noblesse, I'elegance et la purete de son style.

Le plus grand mal que pourrait produire en France la tra-

duction de Shakespeare, ce serait de detourner nos jeunes gens

de retude des seuls modules dont I'imitation soit sans danger;
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ce serait de les inviter a s'essayer vainement dans un genre qui

ne pourra jamais convenir ni aux moeurs ni a 1' esprit de la na-

tion. II est sans doute beaucoup plus aise de violer toutes les

regies de I'art que d'en observer une seule. II n'est pas difficile

sans doute d'entasser une foule d'evenements les uns sur les

autres, de m^ler le grotesque et le terrible, de passer d'un ca-

baret a un champ de bataille, et d'un cimetifere a un tr6ne. II y a

bien moins de difficulte a rendre la nature telle qu'elle se pre-

sente aux yeux qu'a. la choisir toujours avec ce discernement

heureux qui suppose le gout le plus sur et le plus delicat. Enfin

Ton parvient avec bien moins de peine k exagerer la nature qu'a

I'embellir; et si rien n'est plus aise que d'apercevoir les defauts

qui deparent les plus belles productions de Shakespeare, il ne le

serait pas moins de les imiter ; mais appartient-il a d'autre qu'a

ce genie tout-puissant d'etre sublime, meme en se mettant au-

dessus de toutes regies, et de faire supporter, a force de verve

et d'imagination, ce qu'il y a dans ses pieces de plus invraisem-

blable et de plus monstrueux? Quel autre que lui pent espercr

de conserver dans les compositions les plus vastes et les plus

compliquees cette lumi^re merveilleuse qui ne cesse d'en eclairer

la marche, et qui se r^pand, pour ainsi dire, d'elle-meme sur

toutes les parties de son sujet? Qui pent jamais se flatter de sou-

tenir ce grand fonds d'interet qu'il semble interrompre lui-

m6me volontairement, et qu'il est toujours sur de relever avec

la meme energie? Quel genie a penetre jamais plus profonde-

ment dans tous les caract^res et dans toutes les passions de la

nature humaine ? II est evident, par ses ouvrages meme, qu'il ne

connaissait qu'imparfaitement I'antiquite ; s'il en eut bien connu

les grands modeles, I'ordonnance de ses pieces y eut gagne sans

doute; mais quand il aurait etudie les anciens avec autant de

soin que nos plus grands maitres, quand il aurait vecu famili^-

rement avec les heros qu'il s'est attache a peindre, eut-il pu

rendre leur caract^re avec plus d'exactitude et de verite? Son

Jules Char est aussi plein de Plutarque que Britannicus Test

de Tacite; et s'il n'a pas appris I'histoire mieux que personne,

il faut dire qu'il I'a devinee, au moins quant aux caract^res,

mieux que personne ne I'a jamais sue.

II sera toujours dangereux de vouloir transporter dans une

langue et chez un autre peuple les beautes qui caracterisent le



220 CORRESPONDANCE LITTl^RAIRE.

theatre d'une nation quelconque; mais I'entreprise sera plus ou

moins hasardeuse selon le plus ou moins de rapport qu'il y aura

entre les deux nations ; et j'en vois infiniment peu entre lesFrancais

et les Anglais, surtout entre les Fraiicais du si^cle de Gorneille et

de Racine et les Anglais du sifecle de Shakespeare. Je ne sais si les

choses ont beaucoup change depuis nos courses de chevaux dans

la plaine de Neuilly, mais je sais bien que I'objet du theatre an-

glais m'a paru differerjusqu'ici totalement de I'objet quesemble

s'etre propose le notre. Tout I'efibrt de I'un parait tendre a ex-

citer les affections les plus vives; tout I'effort de I'autre a les

rappeler doucement et a les rendre a leur pente naturelle. L'un

ne parait occup6 qu'a renforcer le caract^re et les moeurs de la

nation, I'autre a les adoucir. L'un suppose une sorte d'inertie

dans I'imagination qui a besoin de secousses extraordin aires et

violentes, I'autre une grande souplesse, une grande facilite a

recevoir toutes les impressions qui lui viennent du dehors, des

ames naturellement sympathiques, et par consequent fort dis-

posees a imiter tout ce qui les frappe vivement. Si ces differences

6taient aussi sensibles qu'elles nous le paraissent, comment le

theatre d'une nation pourrait-il convenir a I'autre? Je dirai plus;

ces memes tableaux que I'une a pu voir sans aucun risque,

quelque terrible et quelque effrayante qu'en soit la verite, n'y

aurait-il pas un tr6s-grand inconvenient a les montrer a I'autre,

et n'en pourrait-il pas meme resulter des effets tr^s-contraires

au but moral de la scfene ?

L'observation que nous venons de hasarder ne nous empeche

pas de sentir quelles ressources un genie vraiment dramatique

peut tirer du theatre anglais pour enrichir le notre. M. de Vol-

taire en a donne I'exemple, et il n'a point donne d'exemples qui

ne soient des modules. On ne peut douter que les plus grandes

beautes repandues dans sa Mort de Cdsar ne soient empruntees

de Shakespeare; on ne peut douter non plus que le germe

d'Orosmane ne soit dans Othello.

Si cet article ne passait pas deja les bornes que nous nous

sommes prescrites, nous pourrions citer ici plusieurs morceaux

de Zaire qui paraissent clairement imites du poete anglais. Et

pourquoi M. de Voltaire ne se serait-il pas permis ce qu'ont ose

Gorneille et Racine? S'il a dit ensuite tant de mal du meme ou-

vrage dont il avait si bien profits, c'est sans doute pour emp6-
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cher les autres de faire ce qu'ils n'auraient pas su faire aussi

adroitement que lui; et c'est peut-^tre encore une tres-bonne

oeuvre.

— M. Marmontel a change le denoument de la Fausse Magie.

II a supprime le grand choeur des Bohemiens, le miroir magique

et tout ce qui s'ensuit. A ce grand appareil, qui avait paru a la

fois pueril et recherche, il a substitue assez heureusement I'idee

de la Mandragore. On predit au vieux Dalin le sort de I'amant le

plus fortune; mais I'instant d'apr^s on lui annonce que ces jours

de f^te vont se changer en jours de deuil. II est ecrit dans le livre

des destins que le premier epoux de Lucette doit mourir le len-

demain de ses noces. Quel parti prendre? La Bohemienne lui

conseille de faire epouser sa jeune pupille au vieux Dorimon

:

il en fera la folie. Cette idee le revolte : c'est son meilleur

ami. — Eh bien, a Linval, son neveu. — Non, il ne pent con-

sentir h. le perdre. Pour I'y determiner, on lui raconte 1' in-

trigue de cesjeunesamants qui le trompentet qui abusent depuis

longtemps de sa confiance. II se laisse enfm gagner ; mais apres

avoir donne son aveu a cet hymen funeste, lorsqu'il recoit de

Lucette et de son amant les plus tendres protestations d'un

attachement et d'une reconnaissance eternelle, il est si louche

qu'il s' eerie avec un attendrissement vraiment comique : ISon, tu

ne V^pouseras pas. On a beau declarer a Linval le sort qui le

menace, il n'en persiste pas moins dans ses vceux. « Et si j'etais

force de renoncer a ce que j'aime, ne faudrait-il pas egalement

en mourir? » Le contrat signe, on instruit le pauvre vieillard du

piege qui lui a ete tendu, il s'en console, et la piece fmit par un

grand chceur. Quoique ce denoument ait beaucoup mieux reussi

que le premier, I'opera n'a pas eu tout le succ^s qu'il semblait

promettre : on ne I'a donne que trois ou quatre fois. II faut con-

venir que les morceaux de musique que Ton a ete oblige de

refaire pour ce nouveau denoument sont assez faibles; il n'est

pas moins vrai que toute la musique du second acte est tr^s-

inf^rieure a celle du premier, qui est peut-etre le chef-d'onuvre

de Gretry.

La cloture des spectacles n'a rien eu de fort remarquable. On

a remis pour I'Academie royale de musique I'opera d'lphigMie,

qui n'a pas fait le meme plaisir que dans sa uouveaute, soit que

i'execution en ait ete plus negligee, soit que nos oreilles soient
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devenues un peu plus difliciles depuis le succes de la Colonic.

Les Com6diens francais ont fini par Gustave. Le sicur Larive a

6t6 charge du compliment de cldture; quoiqu'il n'y eut dans son

discours que les formes d' usage, il a 6te infmiment applaudi et

m^ritait de I'etre. Depuis que je suis le theatre, et malheureuse-

ment pour moi il n'y a que huit ou neuf ans, je n'ai jamais rien

entendu reciter avec plus de grace et d'une mani^re plus sedui-

sante. Le compliment de cloture de la Com^die-Italienne a ete

plus facetieux que de couturae. Le sieur Trial a paru d'abord sur

la sc6ne en habit noir, et a commence k haranguer le parterre du

ton le plus digne et le plus pathetique. A la troisi^me phrase, on

a entendu une voix sortir de I'orchestre et dire avec beaucoup

d'humeur : « Est-il permis d'ennuyer ainsi le public! » L'orateur

a eu I'air d'etre fort deconcerte et de chercher d'ou pouvait lui

venir une apostrophe si singuliere ; il s'est plaint, en avouant

qu'il ne savait plus ou il en etait, mais qu'on n'avait jamais

interrompu ainsi un acteur sur la sc6ne ; il a reproche k la senti-

nelle de ne pas faire son devoir. Tout ce bruit n'a point intimide

la voix de I'orchestre, qui n'a fait que cner plus fort. La dispute

s'est echauffee, et les spectateurs n'ont ete bien surs du lazzi que

lorsque I'homme de I'orchestre s'est ofFert lui-meme a monter sur

les planches pour apprendre audit sieur Trial comment il fallait

s'y prendre pour faire un compliment. G'etait le sieur Thomassin.

Grand brouhaha. Nouvelle dispute entre ces deux acteurs k qui

parlerait le premier. Le reste de la troupe n'a pas manque d'y venir

prendre part; et, pour terminer la querelle, on a decide que

chacun chanterait son couplet a son tour. Tous ces couplets,

parodies sur les airs le plus goutes du publio, ont paru d^licieux

pour le moment; maisM. Anseaume, qui en est I'auteur, est bien

persuade lui-m6me qu'il n'y en a pas un seul qui merite d'etre

retenu. 11 faut done Ten croire.

— Dissertation sur les attrihuts de V^nus, qui a obtenu

I'accessit, au jugement de 1'Academic royale des inscriptions et

belles-lettres, k la stance publique du mois de novembre 1775

;

par M. de La Ghau, bibliothecaire, secretaire-interpr^te et garde

du cabinet des pierres gravies de S. A. S. Monseigneur le due

d'Orleans. A Paris, de I'imprimerie de Prault; brochure in-4%

enrichie d'un grand nombre de vignettes, culs-de-lampe, etc.,

et surtout d'une tr^s-belle estampe de la Venus Anadyom^ne,
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gravee, d'aprfes un tableau original du Titien, par Auguste de

Saint-Aubin*. Le sujet propose par I'Academie consistait a exa-

miner quels furent les noms et les attributs divers de Venus chez

les differents peuples de la Gr6ce et de I'ltalie
;

quelles furent

I'origine et les raisons de ces attributs; quel a ete son culte.

L'Academie desirait surtout que tons ces objets fussent consi"

d6res sous le point de vue dont M. I'abbe de La Chau ne parait

pas s'^tre occupe suffisamment. II n'a fait que rassembler avec

assez de confusion une multitude prodigieuse de passages grecs

et latins pour expliquer les dilTerens noms donnes a Venus. II

prouve, par exemple, tr^s-savamment que I'epith^te de Ilopvvi la

courtisane, et celle d' 'Av^pocpovo? Vhomicide, ne lui ont ete attri-

buees que par des raisons purement locales ; la premiere, parce

qu'une courtisane ayant adroitement delivre la ville d'Abide

»

livree au pouvoir des ennemis, on avait eleve a la deesse un

temple, sous le titre de ndpvvi, pour perpetuer le souvenir de

I'avantage procure par une personne de cet etat; la seconde,

parce que ce fut dans le temple de Venus que Lais fut tuee par

les femmes de Thessalie, jalouses de sa beaute, etc.

De toute I'erudition que M. I'abbe de La Chau a prodiguee

dans ses recherches, il resulte que Venus est la nature modifiee

sous une infinite de formes, et indiquee par mille caract^res dif-

ferents. II rapproche de ce principe les idees qui en sont le plus

eloignees en apparence ; et avec une methode plus simple et des

vues plus philosophiques, son systeme eut paru de la derniere

evidence. M. I'abbe de La Chau nous annonce dans sa preface qu'il

travaille de concert avec M. I'abbe Le Blond a la description des

pierres gravees da cfibinet de M. le due d'Orleans, et qu'il se

propose de faire paraitre incessamment un choix des morceaux

les plus interessants de cette riche collection.

Voici le charmant badinage dont le patriarche de Ferney a

bien voulu honorer I'auteur :

« Monsieur, apr6s avoir lu votre Venus, j'ai dit entre mes

dents :

Intermissa, Venus, diu

Tandem bella moves; incipe, dulcium

1. Une planche hors texte, un fleuron sur le titre, un en-t6te de la premiere

page, dix m(5dailles dans le texte, une planche de six mcdailles, p. 47, et un cul-

de-lampe, p. 91.
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Mater grata cupidinum,

Circa centum hiemes flectere moUibus,
Heu durum, imperiis!

« Je vous rends mille actions de graces, monsieur, de m' avoir

fait I'honneur de m'envoyer votre dissertation. Votre accessit,

selon moi, signifie accessit ad Deoitemplum.

(( Je crois fermement qu'il n'y a jamais eu de culte contre les

moeurs, c'est-a-dire contre la decence etablie chez une nation.

Le Phallus et le Kteis n'etaient point indecents dans les pays ou

Ton regardait la propagation comme un devoir tr^s-serieux. Je

sais bien que partout les f^tes, les processions nocturnes dege-

n^rent en parties de plaisir. On voit dans Plaute un amant qui

avoue avoir fait un enfant, dans la celebration des myst^res, k

la fiUe de son ami, comme chez nous on fait 1'amour a la messe

et a v6pres; mais, dans I'origine, les fetes n'etaient que sacr6es.

Les pretresses de Bacchus faisaient voeu de chastete. Si les jeunes

filles dans Rome se montraient toutes nues devant la statue de

Venus dans une petite chapelle, c'etait pour la prier de cacher les

d6fauts de leurs corps aux maris qu'elles allaient prendre.

(( II est ridicule que de pretendus savants aient regarde les

b toleres comme des lois religieuses, et qu'ils n'aient pas su

distinguer les filles de I'Opera de Babylone d'avec les femmes et

les filles dessatrapes.

(( Votre ouvrage, monsieur, est utile et agreable; je vous

sais bon gre de I'avoir orne de monuments tres-instructifs. Votre

Venus 6mergente est admirable, et pour votre Callipyge :

En voyant cette estampe.

Tout lecteur est bien convaincu,

Lorsque Y6nus montre son cul,

Que ce n'est pas un cul-de-lampe.

« Vos recherches, a 1' occasion du temple d'Erycine, s5nt

aussi interessantes que savantes. Enfin, je vous crois interpr^te

de la d6esse autant que M. le due d'Orleans\ »

— Instruction pastorale de monseigneur Varcheveque de

Lyon (Antoine Malvin de Montazet) sur les sources de I'lncr^-

1. Cette lettre comprise dans la Correspondance de Voltaire y porte la date du
21 mars 1776. (T.)
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dulitd et Ics fondements do la Religion', un volume in-S". Des

gens mal intentionnes on pretendu que cetle division des sources

de I'incredulite et des fondements de la religion etait assez mala-

droite, et que les deux parties pourraient bien n'en faire qu'une.

Quoique ce mandement n'offre aucune nouvelle preuve en faveur

de la foi chretienne, il en developpe quelques-unes avec beaucoup

d'onction. Tout I'ouvrage nous a paru tr^s-edifiant par 1' esprit

de tolerance et de charite qu'il respire a chaque page ; sous ce

rapport, c'est vraiment I'oeuvre d'un saint, et Ton peut dire que

M. de Montazet a rempli le plus serieusement du monde la tache

qui lui avait ete prescrite autrefois dans une epigramme assez

mechante pour que la malignite s'en souvienne encore :

Sur I'air de Joconde.

Pour la sterile filisabeth ^

Dieu remplit les oracles.

Vous nous rappelez, Montazet,

Le siecle des miracles.

Par vous, aujourd'hui Mazarin

Est mise au rang des mferes;

Vous n'avez qu'h devenir saint

Pour etre un des saints peres.

— Van Brock, ou le Petit Roland, poeme heroi-comique en

huit chants. Qui pellunt muscas Alcidce laurea poscunt. A Bir-

mingham, et se trouve a Bruxelles. Ce petit chef-d'oeuvre nous

vient de Lille en Flandre. Nous en sommes redevables aux rares

talents de M. Alexis Maton, qui nous a deja prouve tout ce qu'on

pouvait attendre de I'heureuse fecondite de son genie par sa tra-

gedie heroi-comique des Innocents, par son conte de Mikou et

Mizi, etc. Nous ne dirons rien du plan de Van Brock, et par

plusieurs raisons; la premiere, c'est que nous n'y avons rien

1. M™* la duchesse de Mazarin. (Meister.) — L'anecdote suivante, racontee par

Chamfort, fera mieux comprendre encore le sens de ce couplet : « Quand rarche-

v6que de Lyon, Montazet, alia prendre possession de son siege, une vleille cha-

noinesse de..., soeur du cardinal de Tencin, lui fit compliment do ses succ^s

aupresd es femmes et, entre autres, de I'enfant qu'il avait eu de M"'* de Mazarin,

Le prelat nia tout, et ajouta : « Madame, vous savez que la calomnie ne vous a

« pas menagee vous-m6me; mon'histoire avec M'"' de Mazarin n'est pas plusvraie

« que cello qu'on vous prCte avec M. le cardinal. — En ce cas, dit la chanoifiesse

« tranquillement, I'enfant est de vous. ,» (T.)

XI. 45
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compris. On nous fera grace des autres. Quant au style, nous

pensons ce que I'auteur en dit lui-m6me dans sa preface. « On

s'est bien propos6 le Lutrin pour modele ; mais il serait temeraire

de vouloir y atteindre ; on a pris le parti de se livi*er k son propre

genie. » Pas toujours cependant; car le seul joli vers que nous

ayons remarque dans ces huit chants est de Benserade :

Si tout n'est pas k moi, tout est k mes regards.

— Le Nouveau Sp^tateur, ou Examen des nouvelles pieces

de tJiMtre, servant de Repertoire universel des spectacles; par

une Societe d'amateurs et de gens de lettres les plus distingu^s

[redige par M. Le Fuel de Mericourt, auteur des plates Lettres

de M. Le Hie ii Madame Le Hoc, etc.]. Get ouvrage sera com-

pose de vingt-quatre cahiers de quatre feuilles chacun, in-S". 11

paraitra regulierement le 15 et le dernier de chaque mois.

L'abonnement sera de 18 livres pour Paris, et de 24 livres franc

de port pour toute la France S et rendu aux fronti^res pour la

commodite des pays etrangers. L'idee de ce nouveau journal

serait admirable si elle etait bien executee; mais c'est peut-6tre

I'ouvrage qui demanderait le discernement le plus fin, le gout le

plus exerce, I'esprit le plus delicat. M. de Crebillon, le censeur

de cette nouvelle feuille, y trouve tout le gout, toute I'impartia-

lite imaginable. Le public n'y a vu jusqu'a present que du bar-

bouillage, des plaisanteries du plus mauvais ton, quelques

sarcasmes, quelques anecdotes qui trainent les rues, beaucoup

d' injures et un style souvent barbare. Nous ignorons qui a pu

permettre aux auteurs dinserer dans leur premier num^ro la

lettre dont un souverain, aussi digne d'encourager les talents que

les vertus, vient d'honorer M. Sedaine*; mais un monument si

honorable pour les lettres devait etre consacre dans des fastes

plus dignes des regards de la posterite que ceux de M. Le Fuel

de Mericourt.

— Anecdotes de la cour et du r^gne d'^douard III, roi

dHAnglelerre ,
par M"" la marquise de T., et M""* E.-D.-B. Un

volume in-8°. M"'« la marquise de Tencin, auteur du Si^ge de

Calais et du Comte de Comminges, a ecrit les deux premieres

1. Le Isouveau Spectateur forme 13 vol. in-12.

2. Gustave III; la lettre est dat<5e de Stockholm, 28 novembre 1775.
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parties de ce roman qui, a sa mort, ont ete trouvees dans ses

papiers, et M'"*l5lie de Beaumont, auteur des Lettres dumarquis

de Roselle, a bien voulu se charger de finir I'ouvrage « sans

avoir d'autre guide dans ce travail que I'histoire d'AngleteiTe et

sa propre imagination. » Ainsi dit I'editeur. On pourrait ajouter

qu'elle n'a gu^re eu besoin du premier de ces guides, et qu'elle

a bien menage I'autre. II n'y a rien dans ces anecdotes qui

distingue les moeurs de la cour et du r^gne d'l^douard, des

moeurs de toutes les cours et de tous les si6cles. L'intrigue qui

y domineest triste et froide, et si Ton y apercoit quelques details

qui sembleraient susceptibles d'un plus grand inter^t, ces details

manquent de force et de developpement. Ce n'est que par la

grace et par la simplicite du style que cet ouvrage peut paraitre

digne de la reputation de M™^ de Tencin ; et sur ce point on ne

saurait refuser a M™® de Beaumont le merite d'avoir assez bien

suivi son modele.

— LorMan, tragedie en quatre actes de M. de Fontanelle,

vient de subir le sort qui lui avait ete predit dans ces feuilles,

lorsqu'on se disposait a la donner il y a deux ans et qu'elle fut

arretee a I'occasion de la mort du roi ^ Nous sommes tres-heu-

reux d'avoir pu nous procurer alors la lecture de cette piece, cai*

il nous serait bien difficile d'en rendre compte aujourd'hui sur

la seule representation qui a decide ses tristes destinees. Jamais

premiere representation ne fut a la fois plus brillante et plus

tumultueuse. La reine et toutes nos princesses honoraient le spec-

tacle de leur presence ; tous les roles etaient remplis par nos

meilleurs acteurs. Rien ne put en imposer a I'humeur du

parterre, ni le respect de I'assemblee la plus auguste, ni 1' illusion

favorable des premiers talents du theatre. Quoique Ton ait laisse

aller la piece jusqu'a la fin, a peine fut-elle ecoutee apres le pre-

mier acte. Eut-elle ete jugee plus equitablement par des juges

plus tranquilIes?Peut-6tre, mais le premier merite detout ouvrage

di'amatique, et merite sans lequel tous les autres sont perdus,

n'est-il pas celui d'arreter et de soutenir 1' attention des specta-

teui*s? On eut dit que tout le monde s'etait donne le mot et que,

pr^voyant les horreurs dont la pi^ce est tissue, pour eviter d'en

fremir on avait pris sagement le parti de les tourner en ridicule

l.Voirt. X, p. 412.
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et de s'en divertir. L'interrogatoire criminel du qualrifeme acte

cut paru le tableau du monde le plus revoltant, si le parterre

n'avait pas pris cette sc^ne comme tout le reste, en gaiety. Les

hu^es et les brouhahas firent tant de bruit dans ce moment que

I'acteur qui parlait sur la sellette, Le Kain, prit le parti de faire un

long silence pour laisser passer I'orage, mais la tirade qu'il fut

oblige de reprendre apres cette pause commen^ait malheureuse-

ment par ces mots : Quelle chute ejfrayaniel Get hemistiche

faisait une allusion trop naturelle a la circonstance pour ne pas

exciter de nouveaux eclats qui ne firent que redoubler jusqu'au

moment ou la pi^ce et la toile tomb^rent enfin tout a fait. Get

ouvrage, ou Ton ne pent s'empecher de reconnaitre une sprte de

talent etquelques details d'une execution assezvigoureuse,prouve

combien les sujets de ce genre sont dangereux. Toute situation

ou domine I'horreur doit etre sublime pour ne pas etre degou-

tante; si le caractere en est faible ou bas, elle paraitra ridicule ou

demeurera sans effet. Des tableaux de ce genre ne peuvent

subjuguer I'ame qu'en lui inspirant encore plus de respect et

d'admiration que de crainte et de terreur.

AVRIL.

Dans la foule des brochures qu'ont fait eclore les nouveaux

projets de 1'administration, il y a un M^moire ti consulter sur

Vexistence actuelle des six corps et la conservation de leurs

privileges, qui m6rite d'etre distingue. Si ce memoire, sign6

De La Croix, est en effet de M. Linguet, comme plusieurs per-

sonnes le lui ont attribue, il faut convenir que c'est peut-etre

I'ouvrage le plus sagement ecrit qui soit jamais sorti de sa plume *

.

1. Ce mc^'moire n'etait pas de Linguet, qui ne publia sur cette question que

ses Reflexions des six corps de la ville de Paris sur la suppression des jurandes,

1776. L'avocat De La Croix fit, suivant les Memoires secrets (22 f6vrier 1776),

paraitre un Supplement k son Memoire annonce ici par Meister. Ces differents

(krits et plusieurs autres cgalemcnt sur les jurandes furent supprim6s par arrfit

du Parlement du 22 lovrier.(T.)
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On y discute avec beaucoup d'impartialite les principes econo-

mistes de feu M. le president Bigot de Sainte-Groix, auteur de

YEssai sur Vabus dcs priviliges exdusifs et stir la liberty du

commerce et de rindustrie, livre classique, livre avoue par la

secte et consacre solennellement dans les l^pMmMdes de

M. I'abbe Baudeau. La doctrine de feu M. le president nous avait

deja ete annoncee par M. I'abbe Coyer, dans son Chi?iki, histoire

cochinchinoise, mais sous une forme plus ingenieuse,plus sedui-

sante, et par la meme moins convenable a la dignite magistrale

des Fr^res de I'Ordre par excellence.

M. de Sainte-Croix envisage la liberte du commerce sous un

double point de vue. Le premier, qui est relatif aux agents du

commerce et de I'industrie, est, dit-il, la faculte de se livrer au

genre de travail ou de trafic qui convient a leur gout et a leurs

talents ; de le borner, de I'etendre, d'en changer a leur gre ; d'en

reunir plusieurs analogues ou contraires; d'exercer, en un mot,

tel n6goce qu'il leur plait et comme il leur plait, sans avoir d'autre

loi que leur interet, et sans que personne puisse les y troubler.

Le second, qui a rapport aux proprietaires et aux consomma-

teurs, est le droit d'acheter et de vendre a leur gre, de faire

usage des denrees et marchandises qui leur conviennent, d' avoir

le choix libre de ceux qu'ils veulent employer et mettre en oeuvre

dans quelque genre de travail que ce soit, sans qu'aucun r^gle-

ment prohibitif puisse les empecher de suivre leur volonte propre

dans I'emploi des choses et des personnes.

On reconnait dans le Memoire que ces deux definitions sont

exactes; mais on observe que la condition du marchand qui s'est

attache au commerce qui convenait le mieux a sa fortune et a ses

gouts, que celle de I'ouvrier qui exerce le metier qu'il a choisi

lui-m6me, ne sont point malheureuses et qu'elles ne sont point

contraires a la liberte; tons deux suivant leur etat sans contrainte,

tons deux etant meme les maitres d'en changer, s'ils esperent

d'etre plus heureux ou plus riches dans un autre. On ajoute

encore que la liberte illimitee que Ton veut donner a I'ouvrier

de reunir plusieurs metiers analogues ou contraires ferait si pen

pour son bonheur, qu'il est tr^s-douteux qu'il en usat quand elle

lui serait accordee. On insiste ensuite sur les consequences qui

resultent necessairement d'un syst^me qui tendrait a introduire

la confusion et le melange dans tons les etats. « Dispensez, dit
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iiotre auteur, « dispensez les artisans de I'apprentissage ; laissez

rignorance, la maladresse
, penetrer dans les manufactures ; ren-

dez I'apprenti I'egal du compagnon , et le compagnon I'egal du

maitre ; enfin, levez les petits obstacles qui aiTetent la grossi^rete

villageoise a I'entree des villes et I'empechent de s'y fixer, vous

verrez bientot une foule de cultivateurs qui abandonneront leurs

penibles travaux pour venir se livrer a d'autres, moins utiles a

I'humanite. » II est de la sagesse et de I'interet du gouvernement

de diminuer le nombre des artisans, et de conduire I'industrie k

sa perfection. Le syst^me de M. de Sainte-Croix sur le commerce

tend k rendre la classe des habitants des villes plus nombreuse,

et ce ne doit pas etre le but d'un economiste. II produirait con-

fusion et imperfection dans les arts et metiers, et ce ne pent 6tre

la le desir d'un citoyen eclaire, etc.

« Le corps des marchands et les communautes d'arts et

metiers sont, continue M. de Sainte-Croix, de veritables privi-

leges exclusifs, d'autant plus funestes qu'ils sont autorises par la

loi. »

Oil, repond I'avocat des maitrises, ou ce mot (de privilege

exclusif) ne pourra-t-il pas se placer? Celuiqui, avec de I'argent,

a achete une portion de terre, n'a-t-il pas le privilege exclusif de

la cultiver, de Taffermer, d'en recevoir le prix, s'il la vend?Suffi-

rait-il de dire au proprietaire, pour s'emparer legitimement de

son domaine : Cette terre que vous cultivez, je la labourerais, je

r ensemencerais comme vous ; il doit done m'etre egalement permis

de la cultiver et d'en recueillir les fruits ?...

M. de Sainte-Croix pretend que les corps de jurandes arretent

dans tout le royaume les progrfes de I'industrie, ruinent les parti-

culiers, exercent sur le public un monopole odieux, et enl6vent

a I'Jitat des branches de commerce utiles.

On lui demande quelles sont ces branches de commerce que

les jurandes enl^vent k I'l^tat ; on lui demande pourquoi I'indus-

trie ayant fait si peu de progr^s en France, I'etranger marque

tant d'empressement pour se procurer nos soieries, nos draperies,

nos bijoux de touteespfece, nos galons, nos glaces, nos modes, etc.;

on le prie enfin d'expliquer pourquoi c'est precisement dans les

villes ou les jurandes exercent le plus d'empire que les manufac-

tures sont plus florissantes et que le commerce a plus d'activite,

comme a Lyon, a Bordeaux, a Dieppe, a Rouen, a Paris, et^

.



AVRIL 1776. 231

M. de Sainte-Croix regarde son syst^me comme favorable aux

ouvriers et aux comraercants; et, si Ton en excepte quelques

gens sans aveu, non-seulement tons les maitres et marchands,

mais encore ceux qui aspirent a le devenir, le rejetlent pour eux

et pour leurs enfants ; tous disent qu'ils aiment mieux un etat

stable aveclequel leurs peres ont exists honnetement, dans lequel

lis se flattent de passer k leur exemple une vie paisible, ou ils

pouiTont remplir leurs devoirs de perede famille, aider le souve-

rain qui les protege, honorer les magistrals qui les jugent, que

d'errer dans un vide immense, confondus avec une foule d' intri-

gants, d'usuriers, d'hommes serviles et sans honneur.

L'esprit de syst^me, comme I'observe notre auteur, n'est

arrete par rien. M. de Sainte-Croix a senti que la liberte illimitee

accordee aux arts et metiers pouvait multiplier les tres-mauvais

ouvrages, et que ce serait tant pis pour I'acquereur. Mais une

pareille difficulte ne I'embarrasse point. L'ouvrier, selon lui, doit

avoir la liberte de mal faire, et si cette malfacon produisait des

ventes multipliees, il estd'une bonne administration de I'autoriger

et de la soutenir.

« Autoriser la malfacon, parce qu'elle produirait des ventes

multipliees ! II n'est pas possible de proposer une idee plus con-

traire a toute raison, a toute justice, au progr^s des arts, plus

faite pour degoiiter des paradoxes si frequents dans un si^cle qui

devrait etre celui de la verite... »

Le reste du Memoire contient 1' application des principes que

Ton vient d'exposer a I'etat actuel de six corps etablis a Paris, et

I'histoire interessante de leurs privileges sous Henri III, sous

Henri IV, et sous le minist^re du grand Colbert.

L'erreur la plus commune aux philosophes qui ont ecrit sur

radministration, c'est de vouloir transporter des idees abstraites,

des verites metaphysiques, dans unordrede choses qui en change

absolument tous les rapports. Si les lois de la societe ne sont pas

opposees a celles de la nature, elles n'en sont pas moins trte-

differentes, Les idees qui tiennent a la propriete se concilieront

toujours difficilement avec celles de I'ordre primitif ou tous les

biens etaient encommun. Toute idee d' obligation blessera toujours

plus ou moins I'id^e que nous avons de la liberte naturelle. L'ine-

galite des conditions etonnera toujtfurs le sentiment qui nous dit

que nous naissons tous egaux. 11 est Evident que, dans I'etat
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social, ce qui conviendrait le mieux a I'individu n'est pas toujoure

ce qui convient le mieux a I'litat. La legislation la plus heureuse

serait sans doute celle oil chacun jouirait sans reserve de tons les

avantages qu'il pent d6sirer; mais cette legislation n'est qu'une

belle chimfere ; il fautla trouver assez juste, lorsque, pour defendre

le plus petit nombre du plus grand, elle ne sacrifie pas la multi-

tude k ceux qui doivent naturellement la dominer; il faut la

trouver assez juste, lorsqu' elle offre des dedommagements propor-

tionnes au joug qu'elle impose, et qu'en echange de sa liberte

elle assure du moins a chacun le fruit de son industrie et de son

travail.

En consequence de ces principes, les seuls qu'on puisse

admettre dans I'etat actuel des choses, ne faut-il pas convenir

que tout reglement utile au bien general de la societe, dut-il

gener un grand nombre de particuliers, n'en est pas moins juste

et desirable? Que les jurandes etles maitrises soient des obstacles

a I'etablissement d'une multitude d'ouvriers, s'il est prouve

qu'elles servent au progr^s et a la perfection de I'industrie, par

consequent a la richesse et au bonheur de la nation, en est-il

moins de I'interet public que les jurandes et les maitrises soient

conservees ?

Favoriser tons ceux qui pourraient se destiner aux arts et aux

metiers, les favoriser aux depens de la nation entl6re, n'est-ce

pas accorder un privilege tr^s-exclusif en affectant de les detruire

tons? Accorder au contraire a une societe quelconque, si vous

voulez meme a un seul homme, tel privilege exclusif qui pourra

nuire a un grand nombre de particuliers, mais qui sera d'une

•utilite sensible pour toute la nation, n'est-ce pas faire le bien ge-

neral, quoiqu'on puisse etre accuse de n'avoir fait que le bonheur

d'un seul, et de I'avoir fait meme aux depens de plusieurs?

Si Ton reflechissait sur la nature du ca?ur humain, sur la

marche habituelle de nos idees et de nos passions, on verrait bien

que c'est faire peu de chose en faveur des arts et de I'industrie

que de leur accorder la liberte la plus illimitee.

L'homme nalt paresseux; I'abandonner a lui-meme, c'est le

devouer a 1'insouciance et k I'oisivete. Pour 1' engager k sortir de

son inertie naturelle, il faut I'exciter par des distinctions, par des

recompenses, I'irriter par les obstacles et lui donner des difli-

cultes a vaincre. Au lieu de detruire les ressorts de I'emulation,
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ne devrait-on pas s'occuper sans cesse a les retablir, k les multi-

plier, a leur donner plus de force et plus de jeu? II n'y a presque

aucune institution sociale ou Tonne reconnaisse 1' esprit de ces

maximes, si simples et si naturelles qu'on les a regardees partout

comme la premiere base de 1'education. Les rangs, les titres, les

prix etablis dans toutes nos pensions et dans tons nos colleges,

sont les premiers motifs qui invitent notre enfance k s'instruire.

Ne sommes-nous pas determines a travailler dans un age plus

avance par des motifs qui, pour avoir des noms plus graves et

plus pompeux, n'en sont pas moins de la meme nature? Les

ordres militaires, les honneurs du Louvre, les cordons, les titres

de toute esp^ce, ont-ils un autre objet? Pourquoi la classe des

arts et des metiers, de toutes les classes de la societe celle qui a

peut-etre le plus grand besoin d' encouragement, en serait-elle

seule privee? Pourquoi lui envier I'honneur de former un corps

et d"y attacher des droits, des avantages, des distinctions particu-

li^res? Les difficultes qui ne permettent pas a tout le monde de

jouir des memes droits sont sans doute le seul moyen de leup

conserver une valeur reelle et de les faire desirer avec empresse-

ment; mais ou estle mal, pourvuque ces dilTicultes ne soient pas

insurmontables, pouiTU qu'on puisse les vaincre a force d'intel-

ligence, de talent et d'activite? Conamur in vetitum. Plus une

chose est difficile, penible, couteuse, plus les hommes I'aiment,

s'yattachent, en raffolent. « Les ordres religieux, nous dit I'abbe

Galiani dans une de ses derni^res lettres, les ordres reli-

gieux les plus aust^res sont ceux qui ontplus de grands hommes.

Rendez les regies des P^res de Saint-Maur ou des Jesuites aisees,

commodes, leur ordre est detruit. Ainsi, je suis persuade que le

syst^me des Freres economistes a porte le coup fatal aux manu-
factures de la France. Les habiles artistes en partie sortiront,

d'autres se negligeront, et, au lieu d'etablir 1' emulation, on aura

casse tous les ressorts vrais du coeur de I'homme ^ »

Les avances en argent qu'exigent les jurandes des ouvriers

qui aspirent a la maitrise, pourvu qu'elles soient proportionnees

aux benefices qu'on en pent esperer, semblent etre encore une

barri^re utile pour eloigner du commerce et des arts des gens

1. C'est un passage d'une lettre de I'abbe Galiani a M'"* d'£pinay du 13 avril

1770. Mais Meister a substitu<5 les mots le systeme des Freres economistes, a le

systeme de M. Turgot, qui se Irouve dans Galiani. (T.)
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sans aveu qui, n'ayant rien a perdre, seraient tentes dans mille

occasions d'abuser de la confiance publique. L' artisan qui depose

une partie de ses fonds pour acquerir le droit d'exercer un me-
tier quelconque donne, pour ainsi dire, au public un gage de son

talent et de sa probite; il garantit, autant qu'il est possible, tous

les engagements qu'on pourra contractor avec lui.

Peut-^tre nous sommes-nous deja trop etendu surune ques-

tion qui ne tient pas infiniment k la litterature
;

qu'il nous soit

permis d'ajouter une seule remarque : c'est que tout ce qu'on

vient de dire pourrait etre fort juste relativement au pays ou il

ne s'agit que de maintenir I'industrie et d'en perfectionner les

progr^s, sans pouvoir etre applique a tel pays ou I'industrie et

les arts ne feraient que naltre. Quoique I'homme soit partout le

m6me, il n'est point de circonstance qui ne modifie et ses res-

sources et ses besoins.

— Si le public s'est trompe dans le jugement qu'il a porte de

I'opera d'Alceste^, c'est bien la faute du public. M. Le Bailli du

Rollet lui avait dit tr6s-nettement ce qu'il en fallait penser, dans

sa preface. Voici ses propres termes : « La musique de cet opera

est la plus passionnee, la plus energique, la plus theatrale qu'on

ait entendue sur aucun theatre de I'Europe depuis la renaissance

de ce bel art. » Ce qui nous etonne, c'est que M. Le Bailli ait

daigne appuyer une decision, si imposante par elle-meme, de

I'autorite du chevalier Planelli. « I colori di Rafaello e la musica

di Gluck, » dit cet illustre connaisseur, que nous ne connaissons

gu^re a Paris, u quelli e questa destinate a servire all' espres-

sione, vanno esaminati nell' azione. Solo allora si pu6 giudicare

se piu diletti una boussola ben tienta che una tela animata dal

penello d'Crbino. »

Mais avant de parler de la musique d'Alceste^ arretons-nous

au poeme dont le plan appartient en partie a M. Galzabigi, mais

dont I'execution est due tout enti^re aux rares talents de M. Le

Bailli du Rollet. Quelque long que soit I'opera, la fable en est fort

courte, et cette extreme simplicity est sans doute un merite tout

nouveau sur un theatre oil Ton a cru jusqu'k present qu'on ne

pouvait plaire que par la succession rapide des situations les

plus merveilleuses et les plus varices.

i. Represent^ le 23 avril 1776.
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Ce poeme est conduit avec tant d'adresse que I'interSt di-

minue dans la progression la plus admirable depuis la premiere

sc6ne jusqu'a la dernifere. Admits est si plat, si ridicule au se-

cond acte, qu'on se salt presque mauvais gre de s'etre interesse

pour lui au premier ; et tout le troisi^me acte n'est qu'une froide

repetition du second. Quelle difference de ce poeme a celui de

Quinault, qui, plein de chaleur, de mouvement et d'action,

malgre quelques sctoes episodiques peu dignes d'un si beau

sujet, entraine, interesse autant que celui-ci ennuie et fatigue!

Est-il rien de plus sublime et de plus theatral que le moyen par

lequel Admete apprend qu'Alceste s'estdevoueepour lui? ApoUon

a promis une gloire immortelle au coeur genereux qui se devouera

pour son roi. II veut que, pour en conserver la memoire, les

arts lui el^vent un pompeux monument. Admete, rappele a la

lumi^re, demande au dieu des arts de remplir sa promesse, et

de recompenser le courage heroTque qui sauva ses jours. A I'ins-

tant I'autel s'ouvre ; il en voit sortir I'image d'Alceste qui se

perce le sein. II suffirait sans doute de ce seul trait de genie pour

prouver combien Quinault fut poete.

La plus grande difficulte du sujet d'Alceste etait de rendre le

role d'Admete supportable. Quinault est parvenu a le rendre in-

teressant; c'est pour sauver Alceste qu'il meurt; pour la rendre

a la vie,il consent a faire le sacrifice de son amour^ et lorsqu'elle

se devouepour lui, ill'ignore ; il est dans I'impossibilite d'y mettre

obstacle.

Le combat d'Hercule et de la Mort am^ne, il est wai, une si-

tuation des plus touchantes dans Euripide ; mais la maniere dont

Quinault fait descendre Hercule aux enfers est pour le moins aussi

conforme a 1' esprit de la mythologie, et ce moyen est plus vrai-

semblable, plus naturel, sans compter qu'il en resulte encore un

spectacle infmiment plus riche et plus pompeux. II suffit de con-

naitre 1' esprit de I'antiquite, et d'avoir accoutume son ame et

son gout a se transporter dans les moeurs de ces temps heroiques

pour sentir combien le motif qui fait agir Hercule dans Euripide

est interessant et vrai ; mais celui qu'a trouve Quinault, plus

propre k notre maniere de voir, ne se lie-t-il pas encore plus

heureusement a toutes les parties de Taction, et n'en soutient-

il pas mieux I'interet?

VAlceste de M. du Rollet a fait encore revivi'e VAlceste de
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Quinault. On se propose de remettre I'hiver prochain ce chef-

d'oeuvre de notre ancien the&tre. M. de Saint-Marc s'est permis

d'y faire quelques changements, mais qui prouvent tons le pro-

fond respect qu'il a pour le premier de nos poetes lyriques. Si

quelque bon compositeur veut bien travailler sur un fonds si

riche, cet Alceste fera rentrer sans doute a jamais celui de M. Le

Bailli dans le neant d'ou I'avait fait sortir quelques moments la

reputation de M. le chevalier Gluck.

Toute la soumission que devaient inspirer les oracles de M. du

Rollet et de son chevalier Planelli n'a pas emp6che que les avis

ne fussent encore fort partages sur la musique du nouvel opera.

On pref^re g6neralement celle d'Jphig^me et d'Orph^e. Les par-

tisans de M. Gluck pretendent que c'est I'imbecillite de nos

oreilles qui en est cause ; ceux de 1'ancien opera se plaignent, et

peut-6tre n'est-cepas sans quelque raison, que, sous le pretexte

de perfectionner notre musique, on se permet de corrompre

notre langue, dont il semble que Ton meconnaisse enti^rement le

caractere et la prosodie. Les oreilles accoutumees aux accents

melodieux des Sacchini, des Traetta, des Piccini, conviennent

qu'il y a, dans la composition de M. Gluck, de grands et beaux

morceaux d'harmonie ; mais son chant leur parait triste et mono-

tone, barbare ou commun. Nous ne deciderons point de sifameuses

querelles ; mais il nous parait difficile de faire une musique bien

variee sur un poeme ou les memes situations, les memes mou-

vements reviennent sans cesse, ou le choeur est continuellement

sur la sc^ne pour redire les memes choses et pour psalmodier

6ternellement sur le ton le plus funeste et le plus lugubre.

M"« Rosalie, aujourd'hui M"" Le Vasseur, a rempli le role d' Al-

ceste avec beaucoup d'intelligence. Quoique le caract6re de sa

figure et I'habitude naturelle de ses traits soient pen favorables a

I'expression dominante de ce role, elle a trouve moyen d'y suppleer

a force d'art et d'inter^t. On a meme ose douter que M"® Ar-

nould I'eut jou6 mieux; on pent croire au moins qu'elle ne I'eut

pas chante avec autant de justesse. II parait que M"^ Le Vasseur a

fait une etude toute particuli6re de ce nouveau genre de musique,

et qu'elle en a parfaitement bien saisi la tournure et le gout.

— OEuvres diverses de M. le comte de Tressan, lieutenant

general des armies du roi, des Academies des sciences de Paris,

de Londres, etc., un volume in-8°. II y a dans ce volume beau-
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coup de prose et peu de vers ; on eut desire tout le contraire.

Les poesies de M. de Tressan ont une touche infiniment agr^able,

une tournure leg^re et facile ; c'est la fleur d'un esprit fin et de-

licat. La prose n'a pas, k beaucoup pr6s, le m^me merite. Ce

sont des discours academiques, un filoge de Stanislas, et de lon-

gues dissertations sur 1' esprit, sur les dififerentes modifications

dont il est susceptible, et sur le meilleur usage qu'on en peut

faire pour son propre bonheur et pour celui de la societe. L'objet

de ces dissertations est sans doute fort interessant: mais le fond

en est use ; ce sont des idees qui ont ete si fort rebattues depuis le

livre d'Helvetius et celui de Duclos qu'il n'est pas aise aujour-

d'hui de leur preter une grace nouvelle; et le style de M. de Tres-

san, plein de gout dans les vers, en manque souvent dans la prose

;

il n'a meme aucun caract^re, aucune couleur decidee ; ce n'est ni

le style d'un homme du monde, ni celui d'un homme de lettres.

Ses Reflexions sur Vesprit sont adressees a ses enfants. Yous

y trouverez tantdt des declamations de rheteur, tantot de vaines

subtilites, et le plus souvent des obseiTations aussi superficielles

que communes : aussi tout ce gros volume a-t-il fait peu de sen-

sation. La prose a ecrase les vers. Quoique les poesies fugitives

rassemblees dans ce recueil soient en assez grand nombre, il s'en

faut bien que I'auteur y ait verse tout son portefeuille ; on n'y

retrouve pas meme les pieces de societe qui ont contribue le plus

a sa reputation. L'epigramme contre M. de La Tremouille, que

nous avons citee dans une de nos derni^res feuillesS est peut-

6tre une des plus agreables choses que M. de Tressan ait faites.

On imagine bien qu'il n'a pas ose la conserver dans une edition

de ses OEuvres qu'il voulait avouer. Les m^mes motifs 1'ont oblige

derejeter une infinite de pieces dememe genre, qui nous auraient

paru beaucoup plus amusantes que ses dissertations si longues

et si paternelles. Tout le monde se souvient encore de la jolie

chanson sur M"^^ de Boufflers,aujourd'hui M'"^ la marechale de

Luxembourg :

Quand Boufflers parut k la cour,

On crut voir la m6re d'Amour;...

Et chacun I'avait k son tour.

1. Nous n'avons pas vu Meister la citer pr^c^demment, et elle nc se trouve pas

dans les OEuvres de Tressan, 1823, 10 vol. in-S". (T.)— Elle n'est pas cit^e non

plus dans le manuscrit de Gotha.
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Madame la marechale la rappelait I'aulre jour elle-meme a M. de

Tressan avec cette grace que n'effacent point les annees. « Je me
rappelle bien, monsieur le comte, la jolie chanson que vous avez

faite pour moi :

Ouand Boufflers parut k la cour,

On crut voir la m^re d'Amour;

J'ai oublie lereste. »

— Lettre ii Vi'diteur desLettres de ClementXIVsur lacrainte

qu'on a que ce pontife n'en soit pas Vauteur, avec la lUponse

de VMiteur; petite brochure in-12*. La Lettre et la Reponse

pourraient bien etre du m^me auteur. II me semble qu'on y
prouve d'une manifere assez convaincante qu'une partie des

Lettres attribuees au pape Ganganelli sont veritablement de lui

;

mais que toutes soient originales, c'est une autre question, et les

incredules penseront au moins qu'elle n'est pas encore decidee.

— Lettres chinoises, indiennes et tartares h M. Paw, par un

Dinidictin, avec plusieiirs autres Pieces int^ressantes. Un volume

in-S**. Sous quelque habit qu'il plaise au patriarche de Ferney de

se montrer, il n'est pas difficile de le reconnaitre. On a bien dit

depuis quelques jours qu'il s'etait fait moine, mais non pas dans

I'ordre de Saint-Benoit; c'est dans celui de Cluny qu'on le soup-

conne depuis la retraite de M. Turgot. Tout cela est fort indiffe-

rent aux Recherches sur les Chinois et sur les Indiens. Si Ton

trouve dans les Lettres du Benedictin beaucoup d'idees qu'on

avait deja vues ailleurs, dans VEssai sur Vhistoire genirale, dans

le Dictionnaire philosophique, et surtout dans la Philosophie

de rhistoire, de I'abbe Bazin, on sait que ce n'est pas sans inten-

tion que I'auteur repute si souvent les memes choses. II est per-

suade que certaines verites ne sauraient etre trop repetees, et il

prend la liberty de regarder le genre humain comme un enfant k

qui il faut faire macher et remacher souvent la meme lecon pour

qu'il en profite.

\. Paris, Boudet, 1776. Par le chevalier de Bdthune. Les Lettres interessantes

de Clement XIV avaient (5t(5 publiees en 1775, 2 vol. in-12; 1776, 3 vol. meme
format. Elles paraissaient si superieures a tous les ouvrages de Caraccioli qu'on

ne pouvait se resoudre h les lui attribuer. On le somma de produire ses originaux.

II Ifs fit imprimer en 1777. Mais on s'aperQut facilement que ce n'etait qu'une

traduction italienne de I'oiiginal fran^ais. (T.)
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G'est le poeme de I'empereur Kien-Long qui fait le sujet de la

premiere Lettre. Ce poeme, intitule Moukden, a ete traduit par

le R. P. Amyot, de la Compagnie de Jesus. On avoue que ce

beau poeme est fort ennuyeux, mais on soutient qu'il n'en est

pas moins admirable, Kien-Long le Tartaro-Chinois etant le

premier bel esprit qui ait fait des vers en langue tartare. Ce

qui parait plus merveilleux encore, c'est la modestie singuliere

avec laquelle il s'exprime sur ses vers dans le prologue du Mouk-

den : « L'empire, dit-il, page 34, m'ayant ete transmis, je ne

dois rien oublier pour tacher de faire revivre la vertu de mes

anc^tres; mais je crains avec raison de ne pouvoir jamais les

egaler. »

On refute dans la seconde Lettre d'une mani^re triomphante

les doutes que pouvait faire naitre la genealogie de Tempereur

Kien-Long qui descend en droite ligne d'une vierge celeste, soeur

cadette de Dieu, laquelle fut grosse d' enfant pour avoir mange

d'un fruit rouge. On montre que cette aventure etant d'une

verite incontestable a la Chine, elle doit etre vraie partout ailleurs.

« Car enfm, dit-on, qui pent etre mieux informe de I'histoire

de cette dame (la grand'm6re de Kien-Long) que son petit-

fils? L'empereur ne pent etre ni trompe ni trompeur. Son

poeme est enti^rement depourvu d' imagination; il est clair

qu'il n'a rien invente. Tout ce qu'il dit sur la ville de Moukden

est purement veridique; done ce qu'il dit de sa famille est veri-

dique aussi, etc.

La troisieme Lettre adressee a M. Paw prouve que les lettres

de la Chine ne sont pas plus athees que les notres. « Ce qui fait,

dit I'auteur, que j'admire Kien-Long et Confucius, c'est que I'un,

gouvernant son royaume, ne s'occupe que du bonheur de ses

sujets, et que 1' autre, etant theologien,ne dit d' injures a personne.

Quand je songe que tout cela s'est fait a six mille lieues de ma
ville de Romorantin et a deux mille trois cents ans du temps oii

je chante vepres, je suis en extase... Vous souviendrez-vous,

monsieur, de celui qui ecrivait : Les wis croient que le cardinal

Mazarin est tnort, les autres qu'il est vivant, et moi je ne crois

ni I'un ni Vautre? Je pourrais vous dire : Je ne crois ni que les

Chinois admettent un Dieu, ni qu'ils soient athees. Je trouve

seulement qu'ils ont comme vous beaucoup d'esprit, et que leur

metaphysique est tout aussi embrouillee que la notre. » Rien ne
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le prouve mieux sans doute que le passage que Ton cite ensuite

de la preface de Tempereur. « J'ai toujours oui dire que si Ton

couforme son coeur aux coeurs de ses anc^tres, 1' union regnera

dans toutes les families ; et si on conforme son coeur aux coeurs

du ciel et de la terre, I'univers jouira d'tine paix profonde. Gelui

qui s'acquitte convenablement des ceremonies ordonnees pour

honorer le ciel et la terre a I'equinoxe et au solstice, et qui a

r intelligence de ces rites, peut gouverner un empire aussi facile-

ment qu'on regarde dans sa main. De tels hommes doivent

attirer sur eux des regards favorables du souverain maitre qui

r^gne dans le plus haut des cieux. » Bourdaloue n'a jamais rien

dit de plus orthodoxe que ces dernieres paroles, et le P. Amyot

jure qu'il les a traduites a la lettre, etc.

On discute dans la quatrieme Lettre les preuves que Ton a

forgees pour nous faire croire que I'ancien christianisme n'a pas

manque de fleurir a la Chine. On examine surtout ce monument

antique fait en 1625, cette tablette de marbre longue de dix

palmes, couverte de caracteres chinois tr6s-fms et d'autres

lettres inconnues, qui fut trouvee sous terre par le R. P. Ricci,

par le jesuite Semedo et par le R. P. Trigaud, qui batissaient

une maison et une eglise aupr^s de la ville de Sigan-Fou. II est k

remarquer que cette tablette est toute semblable k celle que

dautres missionnaires avaient decouverte auparavant dans le

tombeau de I'apotre saint Thomas sur la cote du Malabar.

La cinqui^me Lettre est un eloge pompeux des lois et des

moeurs de la Chine. On en pourra juger par ce debut. « Quand je

contemple cent cinquante millions d'hommes gouvernes par treize

mille six cents magistrats divises en differentes cours, toutes

subordounees a six cours superieures, lesquelles sont elles-m^mes

sous rinspection d'une cour supreme, cela me donne je ne sais

quelle id6e des neuf choeurs des Anges de saint Thomas d'Aquin.

Ce qui me plait de toutes ces cours chinoises, c'est qu'aucurie ne

peut faire ex6cuter a mort le plus vil citoyen a I'extr^mite de

rempire sans que le proems ait 6te examine trois fois par le grand

conseil auquel preside I'empereur lui-m6me. Quand je ne con-

naitrais de la Chine que cette seule loi, je dirais : Yoil^ le peuple

le plus juste et le plus humaiil de I'univers. »

L'auteur cite plusieurs sentences de Confucius. Qu'il nous

soit permis d'en rapporter ici quelques-unes. « Le sage craint
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quand le ciel est serein ; dans la tempete il marcherait sur les

flots et sur les vents. »

« Voulez-vous minuter un grand projet, ecrivez-le sur la

poussiere, afin qu'au moindre scrupule il n'en reste rien. »

« Un riche montrait ses bijoux a un sage : « Je vous remercie

des bijoux que vous me donnez, dit le sage. — Vraiment, je ne-

vous les donne pas, repartit le riche. — Je vous demande par-

don, repliqua le sage, vous me les donnez, car vous les voyez et

je les vols; j'en jouis comme vous, etc. »

Lettre sixi6me sur les disputes des reverends peres jesuites

a la Chine. « Vous semblez penser que ce peuple n'est fait pour

reussir que dans les choses faciles, mais qui sait si le temps ne

viendra pas ou les Chinois auront des Cassini et des Newton? li-

ne fautqu'un homme ou plutot qu'une I'emme; voyez ce qu'ont

fait de nos jours Pierre F"" et Catherine II. n

Lettre septieme sur la fantaisie qu'ont eue quelques savants

d'Europe de faire descendre les Chinois des l^gyptiens.

Lettre huiti^me sur les dix anciennes tribus qu'on dit etre a
la Chine.

Lettre neuvieme sur un livre des brachmanes, le plus ancien

qui soit au monde. On nous apprend a distinguer le sacre

Shasta-bad, ecrit il y a cinq mille annees, du Veidam^ qui est

de quinze siecles plus moderne. Ce Veidam n'est qu'un fatras

tres-ennuyeux, comparable a la IJgende doree^ aux Conformitcs

de saint Francois, etc. LEzour-Veidam est tout autre chose;

c'est I'ouvrage d'un vrai sage qui s'el^ve avec force contre toutes

les sottises des brachmanes de son temps. Cet Ezour-Veidam fut

ecrit quelque temps avant I'invasion dAlexandre. C'est une dis-

pute de la philosophie contre la theologie indienne. « Mais je

parie, dit I'auteur, que XEzour-Veidam n'a aucun credit dans le

pays, et que le Veidam y passe pour un livj'e celeste. »

Voici le conmiencement du Sliasta-bad: « Dieu est un, crea-

teur de tout, sphere universelle, sans commencement, sans fin.

Dieu gouverne toute la creation par une providence generale

resultante de ses eternels desseins... L'Eternel voulut, dans la

plenitude du temps, communiquer de son essence et de sa splen-

deur a des 6tres capables de les sentir. lis n'elaient pas encore,

ri^ternel voulut et ils furent. »

Lettre dixieme sur le paradis terrestre dans I'lnde.

XI. 46
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Lett re ouzierae sur le grand Lama et la metempsycose. G'est

de toutes ces Lettres celle qui nous a pai'u la plus instructive et

la plus interessante. On y trouve la meilleure explication possible

de I'opiniatrete religieuse avec laquelle les peuples les plus in-

struits ont conserve tant de dogmes absurdes. « Informez, dit

notre sage benedictin, informez un Chinois homme d' esprit, ou

uu Tartare du Thibet, de certaines opinions qui ont cours dans

une grande pai'tie de I'Europe, ils nous prendront tons pour ces

bossus qui n'ont qu'un ceil et une jambe, pour des singes man-
ques, tels qu'ils figuraient autrefois aux quatre coins des cartes

geographiques chinoises tons les peuples qui n'avaient pas I'hon-

neur d'etre de leur pays. Qu'ils viennent a Londres, a Rome ou a

.Paris, ils nous respecteront, ils nous etudieront, ils verront que,

dans toutes les societes d'hommes, il vient un temps ou I'esprit,

les arts et les moeurs se perfectionnent. La raison arrive tard, elle

trouve la place prise par la sottise; elle ne chasse pas I'ancienne

maitresse de la maison, mais elle vit avec elle en la supportant,

et peu a peu s'atlire toute la consideration et tout le credit. G'est

ainsi qu'on en use a Rome meme; les hommes d'Etat savent

s'y plier a tout, et laissent la canaille ergotan te dans tons ses

droits. »

Lettre onzi^me sur le Dante et sur un pauvre homme nomme
Martinelli. On se divertit beaucoup dans cette Lettre aux depens

du signor Martinelli, qui, dans sa preface de la nouvelle edition

qu'il a donnee du Dante, s'est permis de dire que Bayle etait un

ignorant, sans esprit, et qu'un autre Cioso, homme de lettres,

pour donner a ses compatriotes francais une idee des poetes ita-

liens et anglais, en avait traduit quelques morceaux librement et

sottement en vers d'un style de polichinelle. Une pareille impu-

dence est relevee comme elle meritait de I'etre. Ce qui paraitra

moins equitable, c'est que le divin Dante essuie une partie des

traits dont on accable son triste commentateur.

Ces Lettres sont suivies d'un Dialogue de Maxune de

Madaiire^ que Ton pent regarder comme la profession de foi de

I'auteur. Sa philosophic ressemble beaucoup a celle de Giceron.

Ses preuves en faveur de Timmortalite de I'ame sont d'un esprit

qui doute, et les doutes qu'il propose sur cette grande question

sont d'une ame toute disposee a croire. Le morceau qui termine

ce charmant ouvrage est de 1' eloquence la plus sublime et la plus
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touchante. u J'aime done la verite quand Dieu me la fait con-

naitre. Je I'aime, lui qui en est la source, je m'aneantis devant

lui qui m'a fait si voisin du neant. Resignons-nous ensemble a

ses lois universelles, irrevocables, et disons corame I^'pict^te :

Dieu! je n'ai jamais accuse votre providence. J'ai ete malade,

parce que vous I'avez voulu, et je I'ai voulu de m6me. J'ai ete

pauvre, parce que vous Tavez voulu, et j'ai ete content de ma
pauvrete. J'ai ete dans labassesse, parce que vous I'avez voulu,

et je n'ai jamais desire de m'elever. Vous voulez que je sorte de

ce spectacle magnifique, j'en sors, et je vous rends mille tr6s-

humbles graces de ce que vous avez daigne m'y admettre pour

me faire voir tous vos ouvrages et pour etaler a mes yeux I'ordre

aveclequel vous gouvernez cet univers. »

Le reste du volume contient une nouvelle edition des Lettres

de M. le chevalier de Boufjlers pendant son voyage en Suisse,

une des plus agreables choses qu'on ait jamais ecrites dans

notre langueS quelques lettres de M. de Voltaire a I'abbe d'Oli-

vet que Ton connaissait depuis longtemps, et plusieurs autres

pieces fugitives de difFerents auteurs, en vers et en prose. Nous

transcrirons ici la seule qui n'ait point paru dans d'autres

recueils.

ROMANCE

PAR M. SEDAINE.

Dans le sein de I'innocence

Je voyais couler mes jours,

Et la sage indifference

En eternisait le cours.

Mes j^eux fiiyaient la presence

Et les regards des bergers;

Mais les bois et le silence

Pour les coeurs sont des dangers,

Au fond d*un sombre bocage

Qu'i peine 6clairait le jour,

1. M. dc Saint-Germain avait mis M. le chevalier de Boufflers sur la liste deb

colonels. Le roi I'a raye de sa propre main, en disant qu'il n'aimait ni les ^pi-

grammes ni les vers. Quoiqu'il y en ait bcaucoup dans ces Lettres, si M. de Bouf-

flers n'en eut jamais fait, ou si on ne lui en eut jamais attribue d'autres, il n'au-

rait surement pas eu le malheur de d6plaire a Sa Majest6. (Meister.)
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Je rivals k I'esclavage

De ceux que soumet rAmour;

Je pensais k I'inconstance

De nos volages bergers.

Ah! les bois et le silence

Pour les coeurs sont des dangers

!

Des bergers de nos campagnes

Un seul me semblait parfait;

Est-il avec mes compagnes,

II est r^veur et distrait.

On lui doit la preference,

Disais-je, sur les bergers.

Les bois, Tombre et le silence.

Pour les coeurs sont des dangers.

Voyez avec la jeunesse

Conime il est vif et pressant!

Pr6s de la lente vieillesse

11 est doux et complaisant.

Comme il chante! Ah! comme il danse!

Ah! mieux que tous nos bergers,

Les bois, I'ombre et le silence

Pour les coeurs sont des dangers.

Ainsi je revais aux charmes

De ce berger seduisant,

Quand, pour combler mes alarmes,

II parait au meme instant.

D'Amour je sens la puissance,

Nos deux coeurs sont engages.

Ah ! les bois et le silence.

Pour les coeurs sont des dangers!

— On a remarque que le jubile avait ete celebre a Paris avec

une devotion et avec une regularite capable d'etonner des temps

moins corrompus que le notre. Cette effervescence religieuse

prouverait-elle que la philosophie n'a pas encore fait tout le pro-

gr^s dont on s'etait flatte? Peut-etre. II ne serait pas impossible

aussi que la piete eut eu moins de part a ces eclats de zele que

I'humeur dont on s'est pris depuis quelque temps contre le parti

des philosophes, qui ne veut pas reconnaitre d'autres dieux que

la liberte et le produit net. On a remarque plus d'une fois que,

dans les int^r^ts de TJ^glise comme dans ceux du monde et de la
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cour, on faisait bien plus de choses par haine contre ceux que

Ton desirait de perdre que par attachement pour ceux a qui on

voulait le plus de bien. II serait assez plaisant que la philosophie

eut conlribue ainsi, sans le vouloir, a rechauffer la foi de son

sifecle. « Ge jubile, disait un de nos philosophes, a relarde 1'em-

pire de la raison de plus de vingt ans. N'imporle, nous avons

abattu une foret immense de prejuges. — Et voila done, monsieur,

lui repondit une femme, d'ou nous viennent tant de fagots*? »

Le calembour n'est pas nouveau, je crois ; mais il a ete remis

avec trop de succes pour nous dispenser d'en faire mention.

— Oraison fun^hre de trh-haut et trh-puissant seigneur

Louis-Nicolas-Victor de Filix, comte du Muy, niarechal de

France, chevalier des ordres du roi, ministre et secretaire dEtat

au ddpartcment de la guerre, etc., prononcee dans I'eglise de I'ho-

tel royal des Invalides, le 2A avril J776, par messire Jean-Bap-

tiste-Charles-Marie de Beauvais, eveque de Senez. Brochure. On

trouve dans ce discours, comme dans YOraison fun^bre de

Louis XV, de grandes inegalites de style, des repetitions et des

longueurs ; mais on y trouve aussi lameme verve, la meme abon-

dance, beaucoup de chaleur et d'onction. Voici un trait qui me-

rite une attention particuliere par I'anecdote qu'il renferme.

<( Que ce si^cle ecoute avec respect un temoignage de cette ver-

tueuse amiti6, bien eloignee sans doute de nos nouvelles moeurs,

mais qui n'en est que plus digne d'admiration. piete ! 6 foi

antique ! Dans les moments ou le dauphin meditait devant Dieu

sur ses devoirs et ses hautes destinees, ecoutez, messieurs, la

pri^re qu'il adressait au protecteur des rois, car elle s'est trouvee

parmi les ecrits precieux de ce prince ; sa main auguste en avait

trace elle-meme les caract^res : « Mon Dieu ! protegez votre fiddle

« serviteur le comte de Muy, afin que, si vous m'obligez a porter

« le pesant fardeau de la couronne auquel ma naissance me
« destine, il puisse me soutenir par ses vertus, ses conseils et

« ses exemples. »

— M. Rigoley de Juvigny et M. Imbert out fait des brochures

1. M""* Du Deffand dit a Horace Walpole, dans une lettre du 3 avril 1768, qu'on

lui attribue ce bon mot, dont elle ne se souvient pas, mais qu'elle adopte volon-

tiers. (B.) — La Correspondance secrete (de Metra), t. HI, p. 77, et les Memoires

de Bachaumont (26mail776) I'attribuent k la marquise de Fleury. (T.) — Grimm

avait cite cette repartie comme 6tant de M"" de Buffon; voir tome VII, p. 204*
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el des volumes pour nous prouver que Piron etait un des plus

<j:rands hommes que la France eut jamais produils ; M. de La

Harpe a ecrit quelques pages pour nous faire voir que cette pre-

tention etait tant soil peu exageree/et M. de La Harpe avait bien

ses raisons pour cela. Mais aucun de ces messieurs ne nous a ex-

plique la distance prodigieuse qu'il y a de la Metromanie a tons

les autres ouvrages de Piron, et cette disparate singuli^re meritait

bien quelque attention. Une anecdote que nous venons d'apprendre

ces jours passes pourra bien contribuer a I'eclaircir. Des per-

sonnes tr^s a portee de connaitre I'histoire secrete du theatre nous

ont assure que la MiHromanie etait dans I'origine fort differente

de ce qu'elle est aujourd'hui, et que, lorsqu'elle fut refusee par

les Comediens, elle meritait a tons egards de I'etre. Tout inforaie

qu'etait I'ouvrage alors, M"^ Quinault et son frere, qui avaient

infmiment de connaissances et de gout, y decouvrirent le germe

des plus grandes beautes. On engagea le poete a corriger sa

pi^ce, k la refondre tout enti^re, et il y a telle scene qu'on lui fit

recommencer vingt fois. M"® Quinault avait pris le plus grand

ascendant sur son esprit, et a force d'adresse et de soins, elle sut

obtenir de lui tons les sacrifices qu'exigeait la perfection de I'ou-

vrage. Quoique les anecdotes de ce genre soient toujours un peu

suspectes, celle qu'on vient de rapporter semble au moins justifiee

par toutes les circonstances ; elle est d'autant plus vraisemblable

que ce qui met surtout une si grande difference entre la Metro-

manie et les autres pieces de Piron, c'est que toutes les autres

pfechent essentiellement par le defaut de convenance et de gout,

defaut que les conseils d'une amitie eclairee peuvent seuls reparer.

— Le Rat et la Statue, traduit de I'anglais de milord Ches-

terfield, par M. Maty. Ce morceau est tire d'un ouvrage perio-

dique intitule le Sens communj la feuille est datee du 14 mai 1737.

M. Maty, chapelain de I'ambassadeur d'Angleterre a la cour de

France, et fils du docteur Maty, connu par plusieurs excelleuts jour-

naux, se propose de nous donner une traduction complete de tous

les ouvrages de milord Chesterfield, avec une histoire de sa vie,

dont nous avons deja eu I'honneur de vous envoyer le precis*.

Je viens de lire une relation de la Chine, faite par le P. du

1. Maty n'a point execute le dessein qu'il avait de traduire en franijais tous les

ouwages de Chesterfield. Le docteur Maty, son p6re, a etc I'editeur en 1777 des
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Halde, dans laquelle j'ai trouve plusieurs maximes de morale et

de politique dont les nations les plus policees de l'Europe pour-

raient se faire honneur. La plupart de ces maximes, presentees, a

la mani^re orientale, sous le voile d'une fable ou d'une allegoric,

n'en sont que plus frappantes, parce que des verites abstraites,

liees avec des images famili^res, se gravent plus profondement

dans la memoire. En voici une qui m'a paru singulierement

remarquable.

Hoeh-Kong demandait a son ministre Koan-Tchong ce qui

etait le plus a craindre dans un gouvernement. Koan-Tchong lui

repondit : « A mon avis, sire, il n'y a rien qui soit aussi terrible

que ce qu'on appelle le Rat dans la statue. » L'empereur ne

comprenant pas trop bien I'allegorie, Koan-Tchong la lui expliqua

ainsi : « Vous savez, sire, qu'on est dans I'usage d'elever des

statues au genie du lieu : ces statues sont de bois ; elles sont or-

nees et peintes au dehors. Si par malheur un rat y entre, on ne

sait comment s'y prendre pour Ten faire sortir : on ne pent pas

se servir de feu, crainte de bruler le bois; on n'ose employer

I'eau, pour ne pas gater les couleurs ; et enfin le rat reste a sa

place, grace aux egards qu'on a pour la statue. Tels sont, sire,

dans tout gouvernement ceux qui, depourvus de talents et de pro-

bite, ont cependant reussi a gagner la favour du prince, lis ruinent

I'Etat; on le voit, on s'en desole, mais on ne sait comment faire

pour y rem^dier. »

J'approuve la morale de cette fable, et je suis tr6s-fort de

I'avis de Koan-Tchong, qu'il n'y a rien de plus temble dans un

gouvernement que le Rat dans la statue ^ mais ce que je ne con-

cois pas si bien, c'est comment lui-meme a pu etre de cet avis.

OEuores cUverses du celebre moraliste anglais. Un anonyme de Hollande nous

avait donne, en 1776, la traduction des lettres du m6me auteur h. son fils, dont le

recueil avait paru en anglais, dfis 1774, en 2 vol. in-4". Nous posscdions aussi, d^s

1757, la traduction d'un ouvrage pcriodique intitule le Monde, auquel Chesterfield

avait cooperc. C'est tout ce qui a paru en fran(^ais des ouvrages de ce philosophe.

On a ton de lui attribuer VEconomie de la vie humaine; cet excellent cours de

morale, dont il existe environ quinze traductions frangaises, est de Robert Dodsley,

libraire de Londres tres-connu. (B.)— La biographie deMaty avait paru a Londres

en 1774 sous le titic de : Life of the late earl of Chesterfield, or the man of the

world. Meister en avait traduit des extraits trop copicux pour Ctre reproduits ici.

Les lettres du comte a son fils Ph. Stanhope ont 6te traduites en franQais par

A. Renee; Paris, 1842, 2 vol. in-18.
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car riiistoire porte qu'il etait ministre, et par consequent de I'es-

pece rat. Comme on ne dit pas precisement qu'il fut le premier

ou le seul ministre de I'empereur, nous presumons qu'il etait seu-

lement du nombre de ceux qui ont le titre et la paye de ministre,

sans aucun pouvoir, auquel cas on pourrait croire qu'il aura ete

fort aise de donner quelque coup de patte en passant a un con-

frere qu'il n'aurait ose attaquer ouvertement.

Apres ce que je viens de dire de la morale, je reviens a I'all^-

gorie meme, qui n'est pas precisement aussi parfaite que je I'au-

rais attendu d'un peuple si accoutume a ce genre d' instruction.

Le parallele entre I'empereur et une statue de bois est, par

exemple, si peu respectueux, que j'aurais bien voulu que I'au-

leur nous eut dit comment le prince prit la comparaison, en sup-

posant du moins qu'il en eut senlitoute la force ; car, entre nous,

il n'etait question de rien moins que d'etablir le rapport d'une

lete sacree a une tete de bois. 11 est tr^s-possible qu'un vrai rat

pen^tre dans une vraie statue sans en etre apercu ni senti ; mais

I'est-il egalement qu'un ministre tel qu'on nous le represente, sans

talents, sans probite, aille grignotant jusqu'a la plus haute fa-

vour, sans que le prince interieurement ne s'ecrie : Je sens un

rat ^7 Cela ne pent pas 6tre, et la seule supposition d'une telle

absurdite etait des plus injurieuses alasagesseet a la penetration

royale de Hoeh-Kong. Je sens bien qu'on pent dire en faveur de

Koan-Tchong que les princes de I'Orient n'ont pas le degre d'es-

prit et de lumieres qui distingue si avantageusement ceux de

I'Europe ; il se pent meme qu'assoupis dans les bras de leurs

maitresses ou menes par des femmes imperieuses ou intrigantes,

ils n'aient pas les memes facilites pour decouvrir les artifices d'un

ministre ambitieux ; mais apr^s tout, lorsque le mal est venu au

point ou semble le porter Koan-Tchong, il est impossible que le

cri universel, les plaintes et la desolation d'un peuple mine, op-

prime, ne parviennent jusqu'au tr6ne, et ne reveillent enfin le

prince, a moins qu'il ne soit en eflet que d'un degre au-dessus

de la statue. Dans ce cas-la, il faudrait en convenir, Tallegorie du

bois peint pourrait etre juste, et la tete du monarque ne serait

plus, a proprement parler, que I'enseigne du gouvernement.

1. Je sens un rat est uno expression provcrbialc, et qui vcut dire soupc^onner

du danger. (Meister.)
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Mais malheureuseritient la conclusion que Koan-Tchong tire de

son allegorie n'est pas moins fausse et moins absurde ; car, dit-il,

lorsque le rat est entre dans la statue, on ne sait pas comment

Ten tirer; on n'ose faire du feu, crainte de bruler le bois; on ne

pent se servir de I'eau, de peur de gater les couleurs; il faut

absolument que le rat reste dans son gite, par respect pour la

statue. Tous ces egards si polis, ceci soit dit avec la soumission

due a Koan-Tchong, iraient beaucoup mieux a un courtisan ir-

landais qu'a un courtisan chinois; car qu'est-ce autre chose, sinon

de dire en tres-bon hibernois que, par respect pour la statue, on

la laissera devorer enti^rement, et cela de peur de I'endommager

un pen, tandis que la vraie maniere de lui montrer de I'affection

serait de I'arracher a un danger manifeste, dut-il meme lui en

couter un membre ou deux ; extremite a laqiielle on se trouve

parfois reduit dans certaines crises? Ce n'est pas, apres tout, que

je ne rei^e justice a Koan-Tchong, en n'attribuant pas son

manque de raison k son manque d' esprit, mais plutot a une lo-

gique ministerielle, qui n'est pas moins d' usage dans d'autres

pays qu'a la Chine. Le fait est que le ministre perce ici, et non-

seulement le ministre, mais le ministre qui ne fait aucun cas de

la judiciaire de son prince, comme il parait par le raisonnement

sophistique dont il se sert vis-a-vis de lui, et qu'il n'aurait cer-

tainementpas employe dans sa societe ordinaire. Ge raisonnement

consiste a Her si etroitement le rat et la statue, le roi et le mi-

nistre, qu'ils ne forment plus pour ainsi dire qu'une seule et

m^me chair, et qu'on serait tente d'imaginer qu'ils croissent

ensemble, comme les deux Hongroises qu'on montrait il y a

quelques annees a la foire. Or il s'ensuivrait de la que quiconque

attaqueraii le rat, en d'autres termes le ministre, serait I'ennemi

de la statue, en d'autres termes celui du roi, et que, par la meme
raison, les amis du rat ministre seraient regardes comme les amis

de la statue roi.

J'avoue bien que cette idee d'union indissoluble entre la sta-

tue et le rat serait tr^s favorable au ministre, s'il pouvait se

trouver un roi assez imbecile ou une nation assez sotte pour I'a-

dopter ; mais on ne me fera jamais croire qu'un peuple aussi

sense qu'on nous represente le peuple chinois ait jamais pu

etre la dupe d'une grossi^rete si absurde; du moins n'aura-t-elle

pas fait fortune hors de 1'enceinte du palais.
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Examinons actuellement le sens litteral de rallegorie. Ges

images peintes sont consacrees, a ce que Ton dit, au genie du

lieu; objets de la superstition publique, elles sont vraisemblable-

inent I'ouvrage des bonzes, qui leur iinpriment le caract^re sacre

dont elles sont revetues, et les preseritent ensuite au peuple

comme des images de la Divinite ; mais ces images divines etant

malheureusement de bois, des rats sacrileges y pen^trent et me-

iiacent de mine leur fragile existence. Quel parti prendre dans

une extr6mite pareille? Leslaisser devorer impunement, de peur

(|ue la statue n'en eprouve quelque legere alteinte, comme s'il

n'y avait pas cent mille moyens de faire degueipir le rat sans faire

le moindre mal a la statue : par exemple, en la secouant bien,

n'est-il pas vraisemblable que 1'animal en serait tellement elTraye

qu'il quitterait bientot son gite, crainte d'un plus grand malheur?

II y aurait encore un autre expedient, ce serait de metti'e un

chat aux trousses du rat; mais ce moyen-la ne serait pas abso-

lument sans risque : le chat tuerait infailliblement le rat ; mais 11

pourrait fort bien arriver que, se trouvant si bien a sa place, il

n'en voudrait plus sortir. Est-ii possible, apr^s tout, qu'un art

aussi utile que celui d'attraper les rats soit inconnu au peuple

le plus ingenieux de I'Asie ? Si cela etait ainsi, je conseillerais

fort a notre Gompagnie des Indes de charger deux ou trois chas-

seurs de rats sur les premiers vaisseaux qui partiront; on

pourrait sans doute en esperer des retours et des avantages aussi

considerables que ceux que Whittington retira jadis de son chat

:

tous les gens instruits savent son histoire '. II est vrai que ce noble

art est bien tombe parmi nous depuis quelques annees, et que, si

Ton me faisait I'honneur de me consulter, j'aurais beaucoup de

peine a trouver un seul chasseur suffisamment eclaire , suffisam-

ment honn^te.

Mais peut-on s'imaginer dans le vrai que la religion et lapiete

1. Sotte l^gende. (Mbister.) — Dick Whittington, pauvre enfant trouve,n'avait

liour toule fortune qu'un chat; son patron lui proposa d'envoyer aux grandes

Indes cot animal, qui rendit de tels services a un roi importune par les rats que

celui-ci envoya par reconnaissance a Whittington un baril depoudre d'or, source

de sa fortune. Plus tard, il fut trois fois maire de Londres (1397, 1406 et 1419) et

anobli par Henri IV. Les details de ce conte, que nous r6sumons forcement, sont

tres-populaircs en Angleterre; comme dans foutes les l^gendes de ce gcni-e, la

v6rit6 s'y m61e si f^troitement a la fiction qu'avec le temps il est impossible de

discemer I'une de I'autre.
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des bonzes leur permettent jamais de demeurer spectateurs tran-

quilles de tels outrages, ou que ceux qui se vantentde chasser le

diable ne puissent pas venir a bout d'unrat? amoinsqu'on n'ait

assez peu de charite pour croire que, par una espece de com-

mutation, les bonzes permettent aux rats d'entrer dans leurs sta-

tues pour s'en delivrer eux-memes, cedant ainsi leurs dieux afin

de sauver leur lard.

Revenons a Tallegorie de Koan-Tchong. Un ministre sans ta-

lents, sans merite, reussit a gagner la faveur de son prince ; il

perd tout, on le voit, on s'en desole,maisonne salt pas comment

y remedier. Le remade est cependant bien facile : otez-lui le mi-

nistre et prevenez ainsi sa ruineet celle de lapatrie. Jenedoute

nullement, comme le dit Koan, que pendant 1' operation le mi-

nistre ne s'eerie : Vous attaquez le roi, vous coupez le visage au

roi, c'est le roi que vous blessez en ma personne
;
je ne doute

point, dis-je qu'ilne se serve du roi comme chez nous lesfemmes

grosses qu'on condamne a la mort se servent du fruit qu'elles

portent dans leur sein pour suspendre 1'execution qui les menace;

je n'en doute nullement, mais je suis aussi persuade qu'en nom-

mant des jures experts,Mls trouveraient, en faisant la visite, que

ces messieurs ne sont point dans les termes de la loi, que le rat

et la statue sont deux corps distincts qu'on pent fort bien detacher

I'un de I'autre sans faire le moindre mal a celui que Ton a envie

de conserver.

Je conclus de toute cette discussion qu'il faut adopter une

partie de I'allegorie; c'est qu'il n'y a rien de plus pernicieux au

biende I'Ltat qu'un ministre qui parvient sans merite et sans

vertu a gagner la faveur du prince; mais j'en rejette absolument

la suite, qu'on le voit, qu'on s'en desole, et que, par egard pour

le prince, on ne sait comment y remedier, puisque le respect

meme qu'on doit au prince doit engager dans cette entreprise, et

qu'un bon sens ordinaire, aide d'une vertu commune, est surd'y

reussir.

suR l'amour-propre,

PAR M. L'ABBE PORQOET *.

De son esprit, dit-on, chacun pense trop bien;

C'est le commun avis: pour mol, je n'en crois rien.

1. L'abb^ Porquet ctait le prcceptcur du chevalier de Boufflers auquel celui-ci
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Notre esprit a sa conscience;

De sa faiblesse on ne fait point Taveu :

Mais on la sent; on est juste en silence

Sur ce point d61icat, bien qu'on en soufTre un peu;
Les plus s6v6res yeux sont peut-6tre les n6tres;

On ne se trompe point, on veut tromper les autres.

Surprendre leur estime est un larcin permis,

Et nos dupes toujours sont nos meilleurs amis.

CHANSON

SUR CE QUE LARRIVEE A REQU VINGT-CINQ LOUIS

POUR NE PLUS CHANTER DANS l'oPERA o'Addle^.

Air : Tous les bourgeois de Chartres.

Voulez-vous savoir comme,

Et fort en raccourci,

L'ambassadeur qu'on nomme
Le comte de Mercy

Vient de faire un beau coup qui prouve de la tete,

Un fat, un sot, une catin,

fitant venus un beau matin

Lui presenter requite?

Vous me direz peut-6tre

Qu'un bon historien.

Pour 6crire k la lettre,

Ne doit omettre rien.

Mais de vous rien cacher je n'eus jamais I'envie :

Le fat, c'est monsieur Le Bailli ^,

Le sot, monsieur de Margenci,

La catin, Rosalie '.

Cette reine impudente

Des plus sales catins

De sa bouche m6chante

Tira ces mots malins :

adressa la lettre rapportce par Grimm, t. VI, p. 193. Le Magasin encyclopedique,

1807, t. LXVIII, p. 241, et t. LXIX, p. 322, renferme des details sur ce petit abbe,

qui fut Irouvd mort dans son lit, le 22 novembre 1796, ii Paris. II 6tait no k Vire

le 12 Janvier 1728. (T.)

1. Addle de Ponthieu.

2. M. Le Bailli du Rollet.

3. M"« Le Vasscur.
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« On peut laisser Arnould, on ne Taime plus gu6re;

On peut laisser Le Gros brailler;

Mais Larrivee, il faut I'dter,

C'est rami du parterre. »

Le fat, jusques a terre

Baissant son dos voilt^,

Dit : « Helas ! je n'espere

Que dans votre bonte.

Secourez, monseigneur, de Gluck la rapsodie;

Si Ton aime un bon opera,

Dites-moi ce que deviendra

Ma pauvre Iphige'nie? »
,

Le sot prit la parole

Pour confirmer cela,

Mais i ce pauvre drdle

Deux fois la voix rata;

« Enfin, s'6cria-t-il, faites que Larrivee

Laisse son r61e au plat Durand,

Et vous verrez dans cet instant

Adele abandonn^e.

»

Un discours aussi b6te

Charma I'arabassadeur.

« C^, dit-il, qu'on s'apprete

A payer cet acteur

;

Quoiqu'il chante bien faux et soit meme un peu grele,

Aliens, qu'on ne m'en parle plus,

Qu'on lui donne deux cents 6cus,

Et qu'il nous quitte Adele. »

Aussit6t Larrivee

Six cents francs a regu.

Depuis cette journee

On ne I'a plus revu.

Tout cela n'y fait rien, la tragedie est belle:

Malgr6 le fat, le sot, I'acteur,

La catin et I'ambassadeur,

Le public aime Adele.
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MAI.

L'Ecole des moeurs, comedie en cinq actes et en vers, en-

terree assez paisiblement au theatre de la Comedie-Fran^aise, le

lundi 13 mai, est de M. Fenouillot de Falbaire de Quingey. Sans

avoir autant de celebrite que de noms, il y a longtemps que M. de

Quingey a fait ses preuves dans la carriere dramatique par VHon-

nHe Criminel, que Ton joue en province avec une sorte de succ^s;

par les Deux Avares, que la charmante musique de Gretry a fait

reussir a TOpera-Gomique ; enfm par la faraeuse banqueroute du

Fabricanl de Londren^ piece plus mal re^ue encore que ne I'a

ete rEcole des mocurs *
. Ceux qui connaissent personnellemenl

notre po^te trouvent qu'il porte sur son front la triste empreinte

de ses catastrophes litteraires. II est difficile d'imaginer une phy-

sionomie plus imbecile, plus pitoyablement pleureuse. Le sourire

ne vient qu'a regret sur ses levres, et sa demarche gauche et

languissante est tout a fait celle d'un drame qui chancelle et va

tomber^

Quelque faible que soit le plan d'un ouvrage, quelque lourde

qu'en soit la conduite, quelque impuissante qu'en soit m6me
I'execution, il pent s'y trouver encore un assez grand fonds d'in-

teret ; c'est ce que prouvent toutes les pieces de M. de Quingey,

et celle que nous avons I'honneur de vous annoncer, malgre son

mauvais succ^s, le prouve peut-6tre mieux qu'aucune autre.

L'objet de cette comedie est parfaitement moral ; la fable en est

assez bien con^ue et pouvait produire plusieurs situations nou-

velles et des scenes infmiment touchantes. L'auteur n'a rien fait

de tout cela, parce qu'il n'a aucune adresse, aucune grace dans

I'esprit; parce que, sans verve et sans chaleur il n'a pas meme
le talent qui semble y suppleer quelquefois, le talent d'ecrire

;

enfm parce qu'il ne connait ni le langage ni le ton des societes

qu'il a voulu peindre.

1. Voir t. VII, p. 482, et t. IX, p. 188, 232, 260.

2. Le portrait de Fenouillot, dessine par Cochin et grave par A. de Saint-Aubin,

qui se trouve en t6te de ses OEuvres dramatiques (1787, 3 vol. in-8°), d6ment

tout a fait cette comparaison de Meister : la physionomie du pofite y respire au

contraire la sant^ et le contentcment de soi-m6me.
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Ghaque genre a des machines et des moyens qui lui sont

propres. II faut des urnes, des lampes, des poignards a la tra-

gedie, des diables, des tonnerres a I'opera ; la comedie serieuse

ne saurait se passer d'un metier de tapisserie, d'un jeu de tric-

trac ou d'une table a the; aussi cette table a the est-elle la pre-

miere chose qui se presente a nos yeux dans VEcole des maeurs.

Pour varier une circonstance si interessante, on a bien imagine

quelquefois de prendre du vin de Rota, comme dans Lucile^;

mais cet ordre de beautes n'est pas inepuisable, et Ton ne trouve

pas tons les jours des idees nouvelles.

Quelqueennuyeusesqu'aient puparaitre et l'£cole des masurs

etl'esquisse que nous venons d'en donner*, nous avons la mo-
destie de croire que c'est bien plus la faute de M. de Falbaire,

ou la notre, que celle de notre sujet. On I'eut traite peut-etre

avec plus de succes dans un roman que dans une piece drama-

tique ; mais il n'en est pas moins vrai qu'avec un pareil fonds il

ne fallait que du genie et du talent pour faire I'ouvrage dumonde

le plus instructif et le plus interessant. II est clair que M. de

Falbaire n'en eut jamais, puisqu'il en a fait une si mauvaise chose.

Les caract^res de son drame ne sont que grossierement indiques;

on n'y trouve pas une seule scene qui soit du ton dont elle de-

vrait etre, pas une dont I'objet soit rempli, dont le style soitseu-

lement supportable. ((Comment, dit la reine en sortant, a Le Kain,

comment est-il possible que Ton ait recu une si detestable piece?

— C'est, madame, reponditl'acteur avec la confusion la plus res-

pectueuse, c'est le secret de la Comedie. » L'auteur s'est plaint

publiquement de I'injustice des comediens, qui, aprfes avoir es-

tropie sa piece le premier jour, lui refusaient encore de reparer

leurs torts par une seconde representation. II est convaincu que

ce n'est qu'a leur mauvaise volonte et a la corruption desmoeurs

publiques qu'il faut attribuer la chute de son ouvrage. A la bonne

heure; tout cela n' est-il pas dans la regie?

— Le vieux Robbe, si honteusement fameux par les deregle-

1. Opera-coniique de Marmontel et Gretry; voir tome VIII, page 244. Le vin

de Rota tirait son nom d'un bourg d'Andalousie, situe a cinq lieues nord de

Cadix; les fiits, enibarqu6s dans ce port, en prenaient le nom ou mi^me se d^bi"

taient sous I'etiquette plus fameuse de X6res et d'Alicante.

2. Les mois d'avril et de raai manqucnt dans le manuscrit do Gotha, et les an-

ciens 6diteurs ont supprime I'analyse de VEcole desmoeurs.
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ments cl'une imagination vraiment cynique, mais souvont originale

et forte; moins connu, cependant, par la singularite de ses ecrits

que par celle de son caract^re, apr^s n'avoir offert longtemps

qu'un melange raonstrueux du libertinage le plus degoutant, de

I'impiete la plus determinee et de la devotion la plus supersti-

tieuse, s'est jete enfm dans la reforme ; et pour preuve de sa par-

faite conversion, il a fini par etre I'ami intimedupieux Freron,et

I'ennemi declare de tous les philosophes. 11 vient de publier en

consequence une longue satire ou il enveutatoute la litterature *

.

Ge riche recueil de rimes et d'injures est dedie a M. le corate de

Bissy, contre qui il avait fait une epigramme, et qui ne s'en est

venge qu'en lui donnant a diner, trait de generosite memorable,

et digne, a son gre, d'etre grave en lettres d'or au temple de Me-

moire. Quoique cette Satire soit en tout une trfes-mauvaise

chose, on y trouve encore par-cipar-la des traits assez piquants,

et meme quelques vers heureux. On en jugera par le portrait de

M. Dorat et par celui de M. de Voltaire, deux morceaux qui sont

un peu moins negliges que le reste :

L6ger poete, il est fort k ma guise.

Trop faiblement maniant le burin,

Son Apollon n'est pas double de rein

;

Mais dans ses vers Dorat retient captives

En ce temps-ci les Graces fugitives.

Souple, badin, d^licat dans ses traits,

D'une toilette il fait bien les apprets,

lit le mignon, d'une main assez sure

Salt a Venus attacher la ceinture.

C'est, si Ton veut, un joli papillon

Bariole d'azur, de vermilion,

Batifolant autour de la ruelle,

Et qui voltige au gr6 de cliaque belle.

A Toeil du sexe il est tout plein d'appas.

Mais, mon ami, pour Dieu ne chaussez pas

Le brodequin ; la chaussure comique

Grimacerait sur votre jainbe etique.

L'ambitieux du chateau de Ferney

Crut que pour tout Dieu Tavait fagoim6.

Le voili done qui vous leve boutique

Lniverselle : ode, drame, critique,

L Satire, aucomte de*'*, par M. Robbe de Beauveset, 1776, in-S".
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Philosophie, histoire, beaux romans,

Factums, discours, op6ras, vers charmants,

Complet theatre oi la muse riante

Va contrastant avec la larmoyante;

Satire, 6pltre, ouvrages m61ang6s

De prose et vers se trouvent arranges

Sur son comptoir. A tout genre 11 se guinde;

C'est le mercier le mieux fourni du Pinde.

Du g6om6tre 11 emprunte le ton

A d'Alembert, calcule avec Newton

;

Du grand Homere en 6pique s'accoste,

Et court en fou les champs de rArioste.

Rendons-lui gloire : en traitant chaque objet,

II n'est jamais au-dessous du siijet,

Mais il n'est pas ce qu'il imagine etre,

Original; partout il a son maitre.

— Essai sur les causes principales qui ont contribiid d. dHruire

les deux premieres races des rois de France , ouvrage dans

lequel on developpe les constitutions fondamentales de la nation

frangaise dans ces anciens temps, par M. Dumont, auteur de la

ThSorie du luxe et de plusieurs autres ouvrages relatifs au com-
merce de I'Angleterre; un volume in-S". C'est I'ouvrage qui a

remporte le prix propose par I'Academie royale des inscriptions

et belles-lettres en 1771. Le sujet de ce prix avait ete enonce

ainsi : Pourquoi les descendants de Charlemagne, princes am-
bitieux et guerriers, ne purent se maintenir aussi longt^mps

sur le trone des Francais que les faibles successeurs de Clovis?

Pour trouver le germe des evenements qui conduisirent la race

carlovingienne a sa perte, et rendre raison du peu de duree de

son r^gne, I'auteur a cru devoir remonter jusqu'aux premiers

temps de la monarchic. C'est dans les opinions, les usages, les

lois, les coutumes etablies d6s lors, qu'il decouvre le principe

qui renversa du trone les Carlovingiens. On voit qu'il n'a pu de-

velopper ce systfeme sans examiner les constitutions de la France

sous les deux premieres races. Ce plan est vaste; et, quoiqu'il

ne lui ait pas donne toute I'etendue dont il 6tait susceptible, son

livre suppose des recherches immenses, des combinaisons fort

ingenieuses, une critique tres-eclairee et tr^s-savante.

L'heredite des benefices, I'accroissement prodigieux de la

puissance des seigneurs est, selon M. Dumont, la premiere cause

de rafiaiblissement de I'autorite royale. D6s I'annee 588, les

XI. 47
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seigneurs obligerent Gonlran et Ghildebert II de leur accorder,

a litre de propriete, la possession irrevocable des concessions

qui leur avaient ete faites par les derniers souverains, ou qui

pourraient leur elre faites desorrtiais par ceux qui liendraient le

sceptre. L' usage de la recommandation ei la grandeur des pre-

rogatives attachees a la dignite de maire achev^rent de ruiner la

famille de Clovis, parce que ces deux circonstances rompirent

I'esp^ce d'equilibre qu'il y avail eu entre les seigneurs. Tons

luttant jusqu'alors incessamment ensemble, ils s'etaient contenus

respectivement.

Pour I'usage de la recommandation, les seigneurs et meme
les hommes libres pouvaient recevoir le devouement de ceux qui

se recommandaient a eux, et porter eux-memes leur propre hom-

mage a un seigneur plus puissant. Ceux qui s'etaient une fois

recommandes etaient tenus, par honneur et par la religion du

serment, de servir leur seigneur fid^lement et de toute I'elendue

de leurs forces, au peril de leur vie et de leur fortune. Le maire

du palais, en vertu des prerogatives de sa charge, avait presque

tous les details du gouvernement. II exercait de droit I'autorite

souveraine durant les interregnes, les minorites, etc. ; il disposait

des places. L'assemblee des seigneurs I'elisait, et il ne pouvait

etre destitue qu'avec le consentement d'une pareille assemblee.

De ces deux institutions coexistantes, et jointes aux autres insti-

tutions dont on vient de parler, il resultait naturellement qu'il

devait en peu de temps se former au sein de la nation un petit

nombre de maisons tr^s-puissantes. Quelques-unes de ces mai-

sons s'unissant et se fondant en une par des mariages ou des

contrats d' alliance, la maison qui reunissait ainsi la puissance de

plusieurs autres dut bientot s'emparer de toute I'autorite, d'au-

tant plus aisement que les rois etaient isoles, sans famille, et

qu'ayant perdu peu a peu leurs domaines propres, et diminue

I'etendue de leur pouvoir par des concessions de toute nature,

ils n'avaient k la fin, pour se soutenir, que la justice de leurs

droits.

Apr^s avoir montre comment la puissance des seigneurs

parvint k renverser les Merovingiens, et comment leur chute

totale ne fut relardee que parce que cette puissance avait eu des

progr^s moins prompts en Neustrie qu'en Austrasie, notre auteur

fait voir, dans la seconde partie de son ouvrage, que la plupart
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des constitutions politiques dont I'influence arracha la couronne

aux successeurs de Clovis subsist^rent encore sous les descendants

de Charlemagne. II en conclut que si I'energie de ce principe,

arrivee d^s lors a un haut point, dut augmenter encore d'in-

lensite par sa nature et par les circonstances qui, loin de la

contre-balancer, I'ont au contraire favorisee, on a, dans la plus

grande activite de ce principe, la raison de ce que les Carlovin-

giens, quoique ambitieux et guerriers, ne se sont pas maintenus

aussi longtemps sur le trone que les faibles descendants de

Merovee.

Rien ne prouve mieux combien les pretentions et les prero-

gatives de la haute noblesse s'accrurent sous la seconde race que

le grand nombre d' alliances qu'on lui vit contracter avec des

maisons souveraines. Ce fut presque toujours dans la famille des

seigneurs francais que les empereurs, les rois, les princes du

sang de Pepin prirent leurs epouses, et que les princesses de la

famille royale choisirent a leur tour des epoux. Dans 1' epitaphs

de Fastrade, une des epouses de Charlemagne, on parle de sa

noblesse comme d'une noblesse egale a celle de ce souverain :

Fastrade n'etait cependant que la fille de Raoul, seigneur franc,

comte de Franconie. On voit dans les chroniques du temps que

plusieurs de ces seigneurs avaient, comme le roi, une maison

nombreuse, un porte-etendard, de grands officiers de toute

denomination, et des nobles pour domestiques.

Quoique les temps soient bien changes, quoique la politique

et les moeurs actuelles aient diminue considerablement I'influence

et les honneurs des families les plus illustres, 1' esprit de la no-

blesse fran^aise n'a pas encore perdu ses pretentions. Ce que dit

il y a quelques mois la duchesse de Fleury, dans une assemblee

nombreuse, ne tient-il pas de la fierte de ces anciens temps?

EUe parlait avec beaucoup de vivacite de la maniere dont

M. Turgot se permettait d'attaquer les premiers droits de la

noblesse. M"** de Laval soutint que Ton ne pouvait se plaindre

d'une chose que le roi n'exigeait qu'apr^s en avoir donne lui-

meme I'exemple, lui dont la noblesse tenait tout son lustre et

toute son existence. « Yous m'etonnez, lui r(5pondit la jeune

duchesse : quelque respect que j'aie pour le roi, je n'ai jamais

cru lui devoir ce que je suis. Je sais que les nobles ont fait quel-

quefois des souverains ; mais, quoique vous ayez autant d'esprit
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que de naissance, je vous defie, madame, de me dire le roi

qui nous a fails nobles. » Cela vaut bien' Val menos du page

espagnol.

Aux causes generales irees de la constitution du gouver-

nement frauQais, auxquelles on doit attribuer principalement la

chute des Carlovingiens, il convient de joindre deux causes

accessoires qui purent bien influer sur cette revolution, en favo-

risant le prompt developpement des effets qui la produisirent.

Premierement, Charlemagne ayant conquis la Lombardie, moins

par la force de ses armes que par la defection des seigneurs

lombards, conserva au pays ses lois et ses usages. Les dues et

gouverneurs, en Lombardie, quoique subordonnes au roi, etaient

de veritables souverains dans leur district. Les seigneurs fran^ais

qui avaient de semblables emplois dans les autres parties de

r^tat ambitionn^rent d'etre sur le meme pied, et tendirent inces-

samment a ce but. Secondement, la dignite imperiale que Charle-

magne avait recherchee avec empressement, cette dignite que ses

descendants ambitionn^rent comme lui fut cause que ceux-ci

re^urent une infinite de mauvais services de la part des papes

qui aspiraient a I'independance plus vivement encore qu'aucun

des vassaux de 1' empire.

Je ne sais si notre auteur ne meprise point trop les atteintes

que r ignorance et la superstition ont pu porter a I'autorite

royale. II croit qu'il n'y a jamais que le gros du peuple sur qui

le clerge puisse prendre un grand ascendant, et que la tete du

corps poUtique n'en recoit pas I'impression; il croit qu'avec le

seul appui de la multitude on ne peut pas operer des revolutions

dans un grand empire, ni meme y entretenir des troubles d'une

certaine importance. Mais comment ne voit-il pas que la supers-

tition, arrivee k son dernier terme, gagne les chefs meme de

I'Jitat, les intimide et les subjugue? Comment ne voit-il pas

qu'en augmentant la puissance temporelle des papes et de tout le

clerge, Charlemagne et ses descendants donn^rent a la superstition

une force reellc et qui put contribuer beaucoup a fomenter les

troubles et les divisions qui dechir^rent leur regne? Des eveques

meme se virent en etat d'etre chefs de parti ou de fournir au

moins aux seigneurs qui se liguaient avec eux des secours tr^s-

propres a faire respecter les anath^mes, les excommunications et

toutes les foudres de I'Eglise.
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— Alcesie, sans attirer autant de monde qulphigenie et

Orph^e, se soutient encore avec assez de succ^s. On a change

plusieurs fois le denoument du poeme. De pareils raccom-

modages ne reussissent gu^re; pour quelques absurdites sup-

primees, il a fallu en admettre de nouvelles, et Ton ne gagne

pas infiniment au change : Apollon avait d'abord ete charge

seul du soin de rappeler Alceste a la vie et au bonheur;

aujourd'hui c'est Hercule qui prend sur lui ce qu'il y avait de

plus difficile dans cette entreprise. Quoiqu'il n' arrive pas comme
les dieux sur un nuage, on pent bien dire qu'il n'en tombe pas

moins des nues au commencement du troisieme acte. Le choeur

I'instruit en pleurant du malheur d'Admete ; il promet de con-

soler tout le monde, et I'opera reprend son ancienne marche.

Hercule ensuite venait I'interrompre au moment ou* les Furies

se disposent a enlever Alceste
;
quelques coups de massue en

I'air ou sur les planches faisaient rentrer les Furies dans leurs

gouffres et decidaient lestement cette grande aventure : ce lazzi

ayant paru tout a fait ridicule, on a permis aux Furies de s'em-

parer de leur victime ; on la voit descendre aux sombres bords,

mais elle n'y demeure qu'un instant. Adm^te, desespere, veut se

precipiter pour la suivre ; Hercule ne lui en donne pas le temps

;

il revient triomphant du fond des enfers, et ramene Alceste dans

ses bras. Le blond Phebus, qui n'a pas voulu renoncer a son role,

parait toujours avec le meme empressement, debite de belles

ariettes du haut de son char, et fmit par un compliment pour le

chevalier Hercule a qui il promet, comme de raison, un brevet

d'immortalite, etc.

Si Ton est assez generalement d'accord sur le poeme d'Alceste,

il s'en faut bien qu'on le soit aussi sur la musique. De tous les

ecrits ou Ton a traite ce grave sujet, il n'en est point qui nous

ait paru aussi agreablement fait que la SoirJe perdue de

M. I'abbe Arnaud'; mais nous n'avons vu ni Lullistes ni Sacchi-

nistes convertis par sa doctrine. On convient, monsieur I'abbe,

qu'un de vos interlocuteurs parait avoir tout I'esprit du monde;

mais on trouve qu'il n'a pas de grands frais a faire pour cela,

grace a I'attention que vous avez eue de I'entourer de gens qui

1. La Soiree perdue a I'Opera, 1776, in-S". R6impnince dans les OEuvres com-

pletes de I'auteur, t. IF, p. 380.
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lie lui disent que des b^tises ou qui n'ont jamais rien a lui

r^pondre. On pretend que, sans 6lre ni fanatique ni barbare, on

aurait pu representer au panegyriste du chevalier Gluck que la

musique n'est point unelangue a faire,que c'est une langue toute

faite et peut-6tre aussi perfectionnee qu'elle le sera jamais; que

la premiere obligation dun grand compositeur est de parler

cette langue avec purete, et de lui conserver, jusque dans les

raouvements les plus hardis, toute I'elegance et toute la noblesse

dont elle etait susceptible. En partant de ce principe, on aurait

pu observer que ce n'est pas assez d'avoir 1' intelligence du

theatre et des grands mouvements de la sc^ne, qu'il faut encore

donner quelque attention aux details, les ecrire avec soin et en

varier le plus qu'il est possible la forme et I'expression; qu'il en

est du style dans la musique comme dans la poesie; que ce

style, adapte aux sentiments et auxidees, en fait le charme; qu'il

en est un propre a chaque genre, dont il est essentiel de saisir le

ton; qu'enfin c'est surtout par ce talent du style que le grand

artiste et le grand poete se distinguent de I'homme vulgaire, que

Racine est superieur a Pradon et Sacchini a Dez6de. Lorsque

I'art est paiTenu a un certain degre de perfection, il ne suffit

plus d'imaginer quelques combinaisons d'un grand effet, il faut

que I'ensemble de I'ouvrage nous enchante et nous attache, il

faut savoir dechirer le coeur sans blesser I'oreille et le gout. Si

quelques cris devaient seuls decider du prix d'un ouvrage dra-

matique, il n'est peut-etre aucune pi^ce de M. Sedaine qui ne

dut I'emporter sur tous les chefs-d'oeuvre de Yoltaire et de

Racine. Pourqiioi ne pas suivre, en appreciant les talents des

musiciens, la meme logique que Ton suivrait infailliblement si

Ton voulait apprecier ceux du poete ? On ne demande point a

M. Gluck des cadences, des ports de voix, des roulades et tous

ces petits agrepients que le bon gout dedaigne ; mais on se plaint

de ce qu'il ne developpe pas assez ses idees, de ce qu'il ne sou-

tient pas et de ce qu'il ne varie point assez ses modulations ; on

se plaint de ce qu'il confond souvent des genres tout a fait

opposes; on lui reproche enfin de manquer d'elegance, de

noblesse, et de donner a notre langue un accent tout a fait

tudesque et sauvage.

— Quoique M"*= de Lespinasse ne laisse aucun ouvrage, du

moins qui nous soit connu, sa mort a fait evenement dans notre
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litteratureS et ne doit pas 6tre oubliee dans ces Memoires. Sans

fortune, sans naissance, sans beaute, elle etait parvenue h ras-

sembler chez elle une societe tr6s-nombreuse, tr^s-variee et tr^s-

assidue. Son cercle se renouvelait tons les jours, depuis cinq

heures jusqu'a neuf heures du soir. On etait sur d'y trouver des

hommes choisis de tous les ordres de I'Etat, de r%lise, de la

cour, des militaires, les etrangers et les gens de lettres les plus

distingues. Tout le monde convient que si le nom de M. d'A-

lembert, avec qui M"* de Lespinasse vivait depuis plusieurs

annees, les avait attires d'abord, elle seule les avait retenus.

Devouee uniquement au soin de conserver cette societe dont elle

etait I'ame et le charme, elle y avait subordonne tous ses gouts

et toutes ses liaisons particulieres. Elle n'allait presque jamais au

spectacle et a la campagne, et lorsqu'il lui arrivait de faire

exception a la regie, c' etait un evenenient dont tout Paris etait

instruit d'avance. Ses ennemis lui reprochaient fort ridiculement

de s'etre melee d'une infinite d'affaires qui n'etaient point de

son ressort, et d'avoir favorise, surtout par ses intrigues, ce des-

potisme philosophique que la cabale des devots accuse M. d'A-

lembert d'exercer a I'Academie. Pourquoi les femmes, qui

decident de tout en France, ne decideraient-elles pas aussi des

honneurs de la litterature ? Est-il plus difficile de faire un aca-

demicien qu'un ministre ou qu'un general d'armee ? Et comment

refuser son admiration a la fcmme isolee qui ne doit son pouvoir

et sa favour qu'a I'adresse et aux ressources de son esprit?

M. Dorat, qui a cru avoir a s'en plaindre, s'est permis de s'en

venger dans une piece intitulee les Proneurs. Get ouvrage n'au-

rait pas fait moins de bruit que la comedie des Philosophes

;

mais il est reste jusqu'a present dans le portefeuille de I'auteur.

Plusieurs personnes cependant en ont entendu la lecture, et y
out trouve plus d'invention et plus de gaiete que M. Dorat n'en

a mis dans ses autres comedies. G'est un jeune homme que Ton

veut initier dans les myst^res de la philosophie moderne, et que

Ton instruit en consequence des moyens qui peuvent assurer le

1. Julic-Jeanne-fil6onore, fille ill6gitime de Claude Lespinasse, bourgeois de

Lyon, et de demoiselle Julie Navarre, n6e a Lyon le 9 novembre 1732, morte a

Paris le 22 mai 1776. M. Eugene Asse a, le premier, public les documents authen-

tiqucs constatant Tetat civil de I'amie de d'Alembert, dans le complement qu'il

a donn^ en 1877 a son Edition des Lettres parue en 1876.



26k CORRESPONDANCE LITTfiRAIRE.

plus promptement une grande celebrite. M. d'Alembert et M"' de

Lespinasse y jouent les premiers roles. Un de leurs plus zeles

admirateurs est un vieux courtisan qui a I'oreille fort dure,

devant qui on lit le plan d'une tragedie nouvelle, et qui, voyant

tout le monde s'extasier, crie encore plus, fort que les autres : La
voilii, la bonne comMie! etc. Comme M. Dorat n'a pas donne sa

pi6ce du vivant de M"* de Lespinasse, il est k presumer qu'il ne

la donnera pas du tout, et qu'il en fera genereusement le

sacrifice a sa memoire, du inoins tant qu'il conservera encore

quelque pretention a I'Academie*.

Tons les bruits que I'envie et la malignite ont repandus sur le

compte de M"^ de Lespinasse n'ont pu detruire I'idee qu'elle a

laissee de son esprit. On n'eut jamais plus de talent pour la

societe ; elle possedait dans le degre le plus eminent cet art si

difficile etsi precieux de faire valoir I'esprit des autres, de I'inte-

resser et de le mettre en jeu sans aucune apparence de con-

trainte ni d' effort. Elle savait reunir les genres d'esprit les plus

diiferents, quelquefois m6me les plus opposes; sans qu'elle y
parut prendre la moindre peine, d'un mot jete adroitement elle

soutenait la conversation, la ranimait et la variait a son gre. II

n'etait rien qui ne parut a sa portee, rien qui ne parut lui plaire

et qu'elle ne sut rendre agreable aux autres
;
politique, religion,

philosophie, contes, nouvelles, rien n'etait exclu de ses entretiens,

et grace a ses talents, la plus petite anecdote y trouvait le plus

naturellement du monde la place et I'attention qu'elle pouvait

meriter. On y recueillait les nouveautes de tout genre et dans leur

primeur. La conversation generale n'y languissait jamais, et, sans

rien exiger, on faisait des a parte quand on le jugeait a propos

;

mais le genie de M"* de Lespinasse etait present partout, et Ton

eut dit que le charme de quelque puissance invisible ramenait

sans cesse tous les interets particuliers vers le centre commun.

Pour porter a ce point I'art de la conversation, il ne suffit pas

sans doute d'etre ne avec beaucoup d'esprit et une grande sou-

plesse dans le caract^re, il faut avoir ete a meme d'exercer ses

talents de bonne heure et de les former par I'usage du monde :

c'est ce que M"« de Lespinasse avait su faire avec beaucoup de

1. Dorat se dccida n^anmoins I'annce suivante a la publication des Prdneurs

;

voir le mois de mars 1777 de cette Correspondance.
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succ6s dans la maison de M"'" la marquise Du Defiand, dont elle

fut plusieurs annees demoiselle de compagnie
;
peut-etre memo

n'eut-elle le malheur de se brouiller avec M"** Du Defiand que

pour avoir trop bien reussi. Ge qui pourrait faire soupconner

cependant que d'autres raisons se joignirent a celle-la, c'estqu'en

general M'*" de Lespinasse est infmiment plus regrettee de.ses

connaissances que de ses amis. Peut-on avoir tous les talents et

toutes les vertus k la fois ?

Le nom qu'avait pris M"* de Lespinasse est fort connu en

France, mais ce n'etait pas le sien ; elle etait fiUe naturelle de
]yjme d'Albon, qui n'a jamais ose la reconnaitre et dont elle n'a

jamais voulu recevoir aucun bienfait depuis qu'elle a senti le prix

de celui qui lui avait ete refuse. Les lemons de M. d'Alembert,

I'exemple meme de son courage, n'ont jamais pu la consoler du

malheur de sa naissance. Elle etait nee avec des nerfs prodi-

gieusement sensibles. Quoique sa figure n'eut jamais ete jeune,

et quoiqu'elle eut passe la saison des amours, on est persuade

qu'elle est morte la victime d'une passion malheureuse : c' etait,

dit-on, la cinqui^me ou la sixi^me qu'elle avait eue dans sa vie;

et puis voyez s'il y a plus de surete avec la philosophie et les

philosophes qu'avec la grace et ses directeurs!

Son testament a paru d'un genre assez original. Elle a legue

ses meubles k M. d'Alembert, des boucles de cheveux a tous ses

fiddles, et ses dettes a payer a M. I'archeveque de Toulouse. Ge

n'est que depuis sa mort qu'on vient de decouvrir que M'"* Geoffrin

lui faisait depuis plusieurs annees une pension de mille ecus, et

c' etait toute sa fortune.

— Les J^garements de Vamour, ou Lettres de Fanelli et de

Milfort, par M. Imbert ; deux volumes in-S^^Dans tous ces Egare-

ments, je n'ai vu que ceux de I'auteur, qui m'ont paru manquer

d'interet et de vraisemblance. Son heros est un amant beaucoup

plus opiniatre que passionne, d'une gaucherie et d'une durete re-

voltantes. Tr^s-occupe, tres-epris desa femme, qui 1'adore, Milfort

rencontre au bal pare une certaine Sophie qui lui semble un pro-

dige de beaute et de vertu ; un regard qu'il jette sur elle change

tout son etre. II parvient, sans beaucoup de difiiculte, a obtenir

la permission de la voir. II lui inspire bientot tous les sentiments

1. Deux figures de Moreau giavecs par Martini.
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dont son coeur est embrase; mais dans un transport d'amour, au

moment ou il allait etre heureux, par une distraction des plus

etranges et qui n'est nuUement preparee, I'infortune decouvre a

Sophie quel est son sort. « Je vous jure, lui dit-il, un amour

eternel; je le puis. Je suis maitre de mon coeur; que ne le suis-je

de.ma main! » Ce mot est un coup de foudre. Sophie ne veut

plus le voir. Milfort, desespere, oblige sa femme de se retirer

dans une de ses terres. Quelque temps apr^s il repand la nouvelle

de sa mort, et la force de se preter a tout ce qui peut servir a

confirmer ce bruit. On la transporte dans une espece de biere, du

chateau ou elle avait ete exilee d'abord, dans une terre plus

eloignee, ou elle n'est connue de personne, et ou on la garde a

vue. C'est a la faveur d'un si beau stratag^me qu'il epouse Sophie;

mais a peine a-t-il accompli son crime qu'il est devore de remords,

et qu'il tombe dans un etat de langueur. Des circonstances tr^s-

romanesques reunissent enfin Sophie et sa rivale. Gette cata-

strophe precipite la fin malheureuse de Milfort et celle du roman.

Si la conduite de cet ouvrage est bizarre et peu vraisemblable, on

voit pourtant qu'il en pouvait resulter plusieurs situations inte-

ressantes et meme assez neuves; mais I'execution en est si froide

et si commune qu'elles produisent peu d'effet. L'auteur n'ecrit

jamais dans le ton du sujet. Son style est toujours au-dessus ou

au-dessous de la passion qu'il veut exprimer. On dirait qu'il

parle une langue qui n'est pas la sienne, et qu'il a ete oblige d'en

consulter a tout moment le dictionnaire pour trouver 1'expression

dont il avait besoin.

— Ilistoire naturelle de la parole, ou Precis de Vorigine

du langage et de la grammaire umverselle, par M. Court de

Gebelin. Extrait du Monde primiiif, un volume in-S". II y a dans

cet ouvrage beaucoup d' erudition, et peut-etre un peu moins de

charlatanisme que dans le Monde primitif. Cependant, quant a

la partie philosophique, M. de Gebelin ne nous apprend rien que

Dumarsais et le president de Drosses ne nous aient dit avant lui.

Ce qu'il y a de plus vraisemblable dans ses recherches etymolo-

giques, ne le doit-il pas a Bochart et a Pearce?

— L'Esprit des usages, des mceurs et des coutumes des dif-

f^rents peuples, par M. de Meunier, auteur de la traduction du

Voyage de Malte et de Sicile, etc.; trois volumes in-S". C'est une

compilation faite avec assez de critique et de gout, mais qui ne
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remplit que tr^s-imparfaitement I'objet que I'auteur semble s'etre

propose.

JUIN.

M. de La Harpe vient de recevoir enfin la palme due a ses

triomphes, et le jour oii il a paru pour la premiere fois dans le

fauteuil de rimmortalite a ete, sous plus d'un rapport, un des

jours les plus memorables de sa vie. J'ai vu peu de seances de

TAcademie aussi nombreuses, aussi brillantes *
;
j'y ai entendu

peu de discours qui aient excite une sensation plus vive, et je ne

pense pas que la fureur du panegyrique qui preside, comme Ton

sait, a toutes ces assemblees, ait jamais cause moins d' impatience

et moins d' ennui. Ce n'est pourtant pas le discours de M. le reci-

piendaire qui a reussi le plus; quoique tres-bien ecrit, on I'a

trouve long et monotone, le fond en a paru assez commun, et la

mani^re froide et compassee. On y prouve, aussi bien qu'on

aurait pu le faire dans aucun thfeme de I'Universite, qu'il n'est

point pour un homme de lettres de societe preferable a celle de

ses confreres. Le morceau de ce discours qui a fait le plus de

plaisir, et que Ton pent comparer aux belles pages des £loges de

Racine et de Finelon^ c'est le tableau qui en fait pour ainsi dire

I'exorde, et le voici

:

« Qu'est-ce done, messieurs, qu'un homme de lettres? C'est

celui dont la profession principale est de cultiver sa raison pour

ajouter a celle des autres. C'est dans ce genre d'ambition, qui

lui est particulier, qu'il concentre toute I'activite, tout I'interet

que les autres hommes dispersent sur les differents objets qui les

entrainent tour a tour. Jaloux d'etendre et de multiplier ses

idees, il remonte dans les siecles, et s'avance au travers des

monuments epars de I'antiquite, pour y recueillir sur des traces

souvent presque eflacees I'ame et la pensee des grands hommes

1. La Harpe fut recju lo 20 juin 1776, a la place de Colardeau, n6 le 12 octobrc

1732, mort le 7 avril 1776. Ce dernier dtait mort avant d'etre re^u, de sorte que

La Harpe avait egalement a louer le due de Saint-Aignan, nc en 1684, mort le

22 Janvier 1776,predccesseur de Colardeau, ct titulaire dcpuis 1727. (T.)
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de tous les ages. 11 converse avec eux dans leur langue, dont il

se sert pour embellir la sienne. II parcourt le domaine de la litte-

rature etrang^re, dont il remporte des depouilles honorables au

tresor de la litterature nationale. Doue de ces organes heureux

qui font aimer avec passion le beau et le vrai en tout genre, il

laisse les esprit s etroits et prevenus s'eflbrcer en vain de plier a

une mesure tous les talents et tous les caractferes, et il jouit de la

variete feconde et sublime de la nature dans les diflerents moyens

qu'elle a donnes a ses favoris pour charmer les hommes, les

eclairer et les servir. G'est pour lui surtout que rien n'est perdu

de ce qui s'est fait de bon et de louable; c'est pour une oreille

telle que la sienne que Virgile a mis tant de charme dans I'har-

monie de ses vers ; c'est pour un juge aussi sensible que Racine

repandit un jour si doux dans les replis des ames tendres, que

Tacite jeta des lueurs affreuses dans les profondeurs de Tame
des tyrans ; c'est a lui que s'adressait Montesquieu quand il plai-

dait pour I'humanite, Fenelon quand il embellissait la vertu.

Pour lui, toute verite est une conquete, tout chef-d'oeuvre est une

jouissance, etc. »

Apres ce tableau, M. de La Harpe disserte assez longuement

sur les avantages et sur les inconvenients qu'un homme de lettres

pent trouver dans la retraite ou dans le monde. II conclut que le

commerce des gens de lettres participe aux uns et remedie aux

autres; mais toute cette discussion ofTre peu d'idees, de traits a

retenir; en voici un, cependant, que Ton serait fache d'oublier

:

« II en est, s'il est permis de le dire, il en est du talent comme
de I'amour, qui ne confie volontiers ses peines qu'a ceux qui ont

aime aussi. » Un mot plus ingenieux encore est celui qui termine

I'eloge que le nouvel academicien fait de M. Golardeau, son pre-

decesseur, mort peu de temps apres son election, sans avoir pu
fitre re^u : « Son nora, inscrit dans vos fastes, etait done tout ce

qui devait vous rester de lui

!

II avait traduit quelques chants

du Tasse. Y avait-il une fatalite attachee k ce nora? Et faut-il que,

pour la seconde fois, il n'ait pas ete donne au Tasse de monter

au Capitole? »

Si, pendant tout le discours de M. de La Harpe, le public a

eu le tort d'etre beaucoup trop froid, on doit lui rendre justice,

il s'est singulierement rechauffe a la r6ponse de M. Marmontel.

Les portraits des deux academiciens a qui M. de La Harpe sue-
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c6de, si vous en exceptez quelques antitheses que le bon gout eut

peut-etre dedaign^es, ont paru d'une touche noble et sensible,

I'apotheose du recipiendaire infiniment originale et gaie ; mais il

est essentiel de suivre I'ordre du discours.

Notre orateur jette d'abord les yeux sur I'heureuse destin^e

de M. le due de Saint-Aignan, qui n'a termine sa carri^re que

dans son dix-neuvi^me lustre, et qui, comble de dignit^s, de

richesses et de tons les biens que I'ambition peut desirer, a joui

jusqu'au tombeau d'une serenite inalterable. 11 y a cinquantc ans

que I'Academie s'honorait de le posseder. Sa vie et celle de son

p^re ont embrasse I'espace de trois longs regnes, les plus cel^bres

de la monarchie, les plus remplis de grands evenements et les

plus feconds en grands hommes. « Quelle ample moisson de sa-

gesse entre un p^re ne sous Henri IV et un fils raort sous

Louis XVI, si I'un avait enrichi 1' autre des fruits de son expe-

rience! mais, age de soixante-seize ans lorsqu'il lui donna le jour,

a peine eut-il le temps de le voir naitre. L'heritage de ses lumieres

fut done perdu pour cet enfant? Non; il lui fut transmis par un

sage depositaire, par le due de Beauvilliers, son frere, ne trente-

deux ans avant lui, par ce Beauvilliers, I'ami de Fenelon, son

emule en vertu et son digne eollegue dans cette education fameuse

dont le due de Bourgogne fut le prodige, et qui sera longtemps

le plus parfait module dans I'art de former les bons rois. II fut

souvent admis aux etudes que le due de Bourgogne faisait sous

les yeux de Fenelon, de ce genie bienfaisant a qui le ciel avait si

eminemment aceorde le don de rendre la verite int^ressante, la

sagesse aimable et la vertu facile... Soit a la cour ou il s'etait fait

un port a I'abri des orages, aupr^s de cette reine auguste dont

I'estime lui tenait lieu de la plus brillante favour, soit dans le

monde que ses moeurs accusaient, mais que sa modestie et sa

candour aimable eonsolaient de cette censure, jamais il n'a connu

de la prosperite ni les degouts ni I'amertume ; et dans son rang

il est peut-etre le seul homme de tout un siecle qui, constamment

heureux sans trouble, et impunement vertueux, n'ait pas meme
irrite I'envie. Ce n'est done pas lui qu'il faut plaindre, etc.

« Mais qu'un jeune homme a qui le ciel n'avait donne que des

talents, que dis-je? a qui le ciel avait vendu si cher ces talents

de I'esprit, ces faeultes de I'ame, cette organisation delicate, a

laquelle il devait peut-6tre et la vivacite brillante de son imagina-
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lion et la finesse exquise de son gout, et cette sensibilite qui de

son coEur facile et tendre se repandait avec tant de charmes dans

ses ecrits ; que ce jeune homme k qui les lettres lenaient lieu de

tons les biens, m^me de la sante; qui suspendait ses douleurs

comme Orph6e, digne d'en rappeler I'exemple par la douceur de

ses accents; qui n'avaitd'autre consolation dans sesmaux, d*autre

ambition, d'autre esperance, vous le savez, messieurs, que de

s'assurer du suffrage de la posterite en meritant le votre; qui

demandait, comme la recompense de ses veilles si douloureuses,

I'honneur d'etre assis parmi vous; qui tournait ses regards mou-
rants vers cette place qui I'attendait, et dont vous I'aviez juge

digne ;
que cet infortune jeune homme vienne expirer, en vous

tendant les bras, sur le seuil de ce sanctuaire, sans que I'impi-

toyable mort lui permetted'y penetrer, c'est un malheur d'autant

plus cruel qu'il etait sans exemple. »

En appreciant avec autant de justice que d'interet les diffe-

rents ouvrages de M. Golardeau, notre orateur continue d'em-

ployer les couleurs les plus douces ci peindre son caractfere et ses

moeurs. « Son amenite, dit-il, sa candeur, dirai-je cette faiblesse

aimable, ce defautsi interessant lorsqu'il ne va pas jusqu'au vice,

et qu'il ne tient qu'k la delicatesse d'une ame tendre, simple et

docile aux mouvements de la bonte, son caract^re enfm nous at-

tirait vers lui... L'art d'imiter etait le sien par excellence... Ni la

tristesse monotone des sombres esquisses d'Young, ni le coloris

dejk si pur et si brillant de la prose de Montesquieu, ni lecharme

que les vers de Quinault avaient substitu6 au prestige des vers

du Tasse dans la peinture de VArmide, rien ne I'intimidait. II

avail fait une etude si assidue et si profonde des ressources de

noire langue et des moyens de lui donner de la souplesse et de

la grace dans ses mouvements varies, que les difficultes a vaincre

etaient pour lui un nouvel avantage, et que ce qui aurait fait le

desespoir d'un autre ne presentait qu'un attrait de plus k son

emulation. Rien sans doute n'en etait plus digne que le poeme

de la Jerusalem delivr^e, qu'il avail le dessein de traduire en

vers. 11 en avail deja trace les premiers livres lorsqu'il apprit que

fun de nous [M. Watelet] s'occupait dumeme travail; d6s ce mo-

ment il y renonca. L'homme de lettres a qui il donnait cette

marque de deference cut beau vouloir s'y refuser; M. Golardeau,

plus jaloux d'un bon proc^de que d'un bon ouvrage, sortit vie-
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torieux cle ce combat de generosite... II n'avait pas encore bml6

ce qu'il avait ecrit de la traduction du Tasse. II a craint qu'apr^s

lui Tempressement a recueillir tous les fruits de ses veilles ne fit

oublier sa resolution : rhomme du monde qui se livrait le plus

volontiers a ses amis, et avec le moins de reserve, sen est defie

pour la premiere fois; 11 a senti que le courage d'aneantir un de

ses ecrits serait au-dessus de leurs forces, et qu'il n'etait reserve

qu'a lui seul ; il s'est leve mourant, et, comme ranime pour faire

une action honn^te, il s'est traine hors de son lit, et de ses de-

faillantes mains saisissant le papier, il a consomme son sacrifice...

Le genie de M. Colardeau etait ami du calme ; il se plaisait dans

la solitude ; mais il voulait qu'elle fut riante ou doucement me-

lancolique. Le chant des oiseaux etait pour lui une harmonie de-

licieuse, il passait les nuits a 1' entendre. « Lcoute, disait-il a

« son ami qui veillait avec lui, ecoute : que la voix du rossignol

« est pure ! que ses accents sont melodieux ! ainsi devraient etre

« mes vers ! » Le chantre du printemps etait le seul rival dont il se

permit d'etre envieux... « La critique , disait-il, me fait tant de

« mal que je n'aurai jamais la cruaute de I'exercer contre per-

« Sonne. »

Quelque vivement qu'aient ete sentis tous les traits d'un ta-

bleau si rare et si touchant, on eut dit en verite que I'assemblee

enti^re avait reserve tous les applaudissements pour la transition

precieuse par laquelle M. Marmontel s'avisa de preparer I'eloge

de M. de La Ilarpe. Rien n'etait pourtant plus simple : VoilA,

monsieur, dans un homme de lettres un caracUre inldressant.

Que ne peut I'a-propos du moment! Ce mot si simple fut ap-

plaudi avec transport et a cinq ou six reprises, comme si c'eut ete

la meilleure epigramme qu'on eut jamais faite. II est vrai qu'il y
avait au moins trois ou quatre cents complices qui en firent les

honneurs. Ce qu'il y eut de plus desagreable dans cette aventure

pour M. de La Harpe, c'est qu'a la suite des louanges qui lui fu-

rent donnees par son illustre confrere, ces memes applaudisse-

ments se renouvelferent encore souvent, toujours avec la meme
chaleur, et, puisqu'il faut le dire, avec les memes eclats de rire.

On arreta plusieurs fois I'orateur au milieu de sa phrase, et c'est

avec une patience et une resignation tout a fait meritoires que

I'orateur se laissait interrompre. Avant de faire remarquer le me-

rite qui distingue les diflerentes productions de M. de La Harpe,
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il rappelle avec une douce indignation les critiques qui s'etaient

elev^es contre lui. Eh bien, c'est k cette premiere partie de la

p^riode que Ton bat des mains! Lorsqu'il reproche a la vanite

des petits talents d'accuser M. de La Harpe, quoiqu'elle ne le

trouvat rien moinsque seduisant, d' avoir seduit I'Academie, c'est

ce malheureux hemistiche de rien moins que sMuisant sur le-

quel on appuie et qu'on ne se lasse point d'applaudir. On laisse

passer leg^rement ce que dit M. Marmontel du courage avec

lequel notre jeune academicien defendit toujours la cause du bon

gout, et Ion delate en transports lorsque son panegyriste avoue

que, dans les disputes litteraires, on lui avait souhaite quelque-

fois plus de moderation, le sel du gout n'ayant pas besoin d'etre

mele du sel amer de la satire, etc.

Tout ce detail est peut-etre assez insipide a raconter, mais il

ne fut que trop plaisant pour les interesses. Jamais eloge ne fit

un effet plus contraire a celui qu'on en devait naturellement at-

tendre; jamais on ne fit plus cruellement justice des torts qu'un

homme de lettres pent avoir eus avec ses rivaux, et je connais

pen de scenes de comedie plus piquantes que ne le fut ce singu-

lier persiflage ; il eut et6 sans doute beaucoup plus original, si

celui qui en fut I'objet s'etait mis a dialoguer avec le public,

comme il a dit depuis qu'il en avait ete tente.

On a beaucoup dispute dans le monde sur I'intention que

pouvait avoir eue M. Marmontel en faisant un pareil discours.

II est difficile de croire qu'elle fut trfes-favorable ^ M. de La

Harpe ; mais il est plus impossible encore de supposer qu'il ait

prevu toute la sensation que ferait la naivete de ses eloges.

Quelque opposes que fussent les caract^res de M. Colardeau et

de son successeur, il a pretendu les mettre en parallfele et les

louer I'un et I'autre, en leur rendant toute la justice qui leur etait

due ; mais c'6tait un tour de force dont 1'execution a bien pu

I'embarrasser un pen. S'il n'a point eu d'autre projet que celui

de louer, il faut convenir qu'il n'y a pas mis toute I'adresse ima-

ginable; s'il n'a voulu que persifler, convenons encore qu'il eut

pu le faire avec plus de franchise et de legerete. Mais reposons-

nous sur 1' exactitude deM.de La Harpe ; tout cela se retrouvera

un jour ou I'autre, et tant mieux pour la galerie.

Ce qui a pu reparer un peu le froid accueil que Ton avait

fait au premier discours, et 1'extreme gaiete qu' avait inspiree la



JUIN 1776. 273

fin du second, c'est le succes de la lecture que M. de La Harpe

fit ensuite du septi^me livre de la Pharsale, qu'il se propose de

traduiVe tout enti^re. Lucain est sans doute do tous les ecrivains

de Tantiquite celui qui peut perdre le moins a une traduction.

Les beautes dont son poeme etincelle tiennent beaucoup plus aux

idees qu'au style, et, pour Tembellir, c'est beaucoup de savoir

I'abreger. On peut dire de lui ce qu'on disait de je ne sais plus

quel roi d'Espagne : « Plus on lui ote, plus il est grand. » II y a

surement dans la traduction, ou plutot dans rimitalion de M. de

La Harpe, de tres-belles choses et desvers superbes; mais quand

il y en aurait de fort negliges, le prestige de sa lecture permet-

trait difficilement qu'on s'en apercut. Les morceaux qui ont

frappe le plus sont la comparaison de la guerre des Geants et la

peinture du bruit de I'armee qui s'appr^te a combattre. Nous

n'avons pu retenir que les deux premiers vers, et ce ne sont pas

ceux que nous aurions choisis de preference :

Le dieu qui sur le monde 6panche sa lumiere

Jamais d'un pas plus lent n'entra dans la carrifere.

Ce debut, en comparaison de 1' original, est faible et languissant.

Lucain dit :

Segnior Oceano, quam lex aeterna vocabat

Luctificus Titan nunquam magis a3thera contra

Egit equos, currumque polo rapiente retorsit.

Pour varier davantage les differentes scenes de cette illustre

seance, M. d'Alembert nous a lu VEloge de M. de Sacy, moins

connu par sa traduction des Lettres de Pline et par le Traite sur

Vamitie, que par I'amabilite de son caractere et par ses liaisons

intimes avec M'"* la marquise de Lambert. II s'est attache a

peindre les charmes d'une societe si douce, et la douleur qui

suivit leur separation. Jamais M. d'Alembert n'a rien ecrit avec

plus d'ame et de sensibilite. Quoiqu'il ne lui soit pas echappe

un seul mot sur sa propre situation, tout le monde a reconnu le

sentiment qui lui dictait des plaintes si tendres, et tout le monde

a paru les partagcr*. II faut bien que cette maniere indirecte de

faire participer le public a ses regrets ait ete infiniment delicate

1, II venait, comme on I'a vu, dc perdre M"" dc Lespinassc.

XI. 18
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pour ne point blesser; elle a m6me attendri, et la philosophie et

I'amitie ne pouvaient rendre, co me semble, a la memoire de

M"* de Lespinasse un hommage plus flatleur et plus sensible.

— Des vingt tragedies qui sont sur le tableau de la Comedie-

Francaise on se disposait au moins a nous en donner une, Ziima,

de M. Le Fevre, lorsque I'eclipse forcee de M"^ Raucourt, qui

devait jouer un des principaux roles de la pi6ce, en a fait inter-

rompre tout a coup les repetitions. Quelque subite qu'ait ete

cette catastrophe, elle a cause peu de surprise. Apres avoir fait

dans son debut les delices et I'admiration de tout Paris, M"® Rau-

court etait parvenue a se faire huer sur la sc6ne, et k scandaliser

dans le monde les personnes meme les moins susceptibles de

scandale. Jamais idole ne fut encensee avec plus d'ivresse, ja-

mais idole ne fut brisee avec plus de mepris. II faut rendre

justice a toute sorte de talents : elle a eu celui d'etonner dans

I'espace de peu de mois la ville et lacour par I'exces de ses de-

reglements comme par les rares prodiges de son innocence. Avec

mille ecus de rente elle a trouve le moyen, depuis quatre ans

qu'elle etait a la Comedie, de faire pour plus de cent mille ecus

de dettes. Quoique plusieurs grandes dames payassent assez

cher la curiosite qu'elles avaient eu de connaitre les secrets de

cette jeune pretresse de Lesbos, leurs offrandes etaient loin de

suffire a la depense qu'exigeaient son culte et ses fantaisies. Elle

avait dix ou douze chevaux dans son ecurie, deux ou trois petites

maisons, une quinzaine de domestiques choisis avec beaucoup de

recherche, et une garde-robe des plus riches pour femme et pour

homme. Aussi disait-elle souvent, a propos des embarras qui

I'ont forcee enfm de s'eloigner de Paris, qu'elle ne s'etonnait plus

que les femmes ruinassent tons nos jeunes gens, et que sa

propre experience lui avait trop bien appris que c' etait de tons

les gouts du monde le plus ruineux. 11 est vrai que, parmi les

plus illustres roues, il n'y en avait peut-etre aucun qui entretint

autant de sultanes et qui en changeat aussi souvent qu'elle. Dans

ce genre de gloire on peut dire qu'elle ne le ceda gu6re aux plus

grands hommes de I'antiquite, et merita souvent le double myrte

que la flatterie crut devoir meler aux lauriers du heros qui

vainquit Rome et Pompee.

Le sort, qui se joue des plus brillantes destinees, n'a point

voulu que notre heroine poursuivit plus longtemps la carriere ou
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elle avait debute avec tant d' eclat. Ses creanciers ont ouvert enfin

les yeux sur le danger auquel les exposait leur folic confiance,

mais trop tard. Les mesures qu'ils ont voulu prendre pour leur

surete ont determine la jeune nymphe a disparaitre, et Ton a su

depuis qu'elle etait partie a franc etrier avec un petit uniforme

de 'dragon, et que sous ce costume elle etait demeuree cachee

plusieurs jours chez un fermier des environs de Paris, k qui elle

avait persuade qu'une affaire d'honneur I'obligeait de fuir et de

chercher un asile qui put la sauver des premieres poursuites, etc.

On la croit actuellement a Bruxelles ou a Spa. En attendant, on

n'a rien eu de plus presse que de la faire rayer du tableau de la

Comedie, et de mettre en sequestre le peu de fonds qu'elle y
pouvait avoir. Quoique sa mauvaise conduite eut influe sur ses

talents, quoique, loin de faire aucun progres dans son art, elle se

fut negligee au point d'oublier meme ses premieres etudes, on

ne pent s'empecher de regretter les superbes dispositions qu€ la

nature lui avait prodiguees, la beaute la plus theatrale qu'on

eut vue depuis longtemps, I'organe le plus sonore, une memoii'e

etonnante, et cette intelligence facile qui souvent lui faisait devi-

ner sans effort ce qu'on aurait ete tente de prendre pour le re-

sultat d'une reflexion suivie, et qui ne pouvait etre chez elle que

I'apercu d'un instinct heureux.

— JizennemourSy roman dramatiqucj par M. Mercier le dra-

maturge. Deux volumes in-S". II y a dans cet ouvrage, comme
dans tout ce que nous avons vu de M. Mercier, des pensees et

des situations originales et bizarres, de la candeur, de rhonne-

tete, de la force et de la chaleur, un plan broche a la hate, 4es

peintures triviales et des details de mauvais gout. L'idee de /<^-

zennemours semble avoir ete prise de YAgathon de M. Wieland

;

c'est au moins le meme fonds, plus grossi^rement ebauche et rha-

bille a la moderne. Agathon debute par la description d'une fete

de Bacchus, Jdzennemours par celle d'une orgie chez un fermier

general. Agathon resiste aux syst^mes seduisants du philosophe

Hippias, et se laisse corrompre par les enchantements de la belle

Danae. Jezennemours est revoke de la philosophic de Monval,

dont on a fait une esp6ce d'athee fort riche et fort humain; maift

11 ne pent se defendre longtemps des seductions de I'aimable Fk)-

rimonde. Apr6s quelque temps d'ivresse, il se souvient d'uae

petite Suzanne, sa premiere passion, comme Agathon se souviejat
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de sa petite Psyche. Si I'un a ete eleve au temple de Delphes par

des pretres fourbes ou fanatiques, 1'autre le fut a Strasbourg

chez les jesuites, etc., etc. Le premier volume de Jczennemours,

ou Ton trouve les conversations du jeune homme avec le philo-

sophe de la ferme generale, le tableau de ses premieres amours,

et surtout les details de son education chez un cure de campagne

et chez les fr^res de Saint-Ignace, tout ce volume a du caract^re,

de I'inter^t, et la marche en est assez rapide; mais il s'en faut

beaucoup que la seconde partie ait le meme merite. Jezennemours

et Monval ne font plus rien de ce qu'ils devraient faire; leur ca-

ract^re change absolument ; et si I'auteur fatigue amve enfin au

terme de sa carri^re, c'est a la faveur des reconnaissances les

plus romanesques et de mille evenements precipites sans motif et

sans vraisemblance. II est a remarquer que c'est a I'epoque ou il

semble avoir voulu s' eloigner de son guide qu'il commence a

s'egarer. Quoique I'ouvrage de M. Wieland nous ait surtout inte-

resse par I'idee ingenieuse qu'il nous donne de la philosophic,

des arts et des moeurs de I'ancienne Grece, nous croyons qu'on

en aurait pu faire une imitation tr^s-utile et tr^s-heureuse en

substituant a ce costume antique celui de notre siecle. Mais pour-

quoi ne pas donner a la copie toute I'etendue de I'original? Pour-

quoi ne pas varier davantage le lieu de la scfene? Pourquoi ne

pas montrer Jezennemours dans les differentes situations ou Ton

voit Agathon chez les pretres, chez les philosophes, chez les

femmes, a la cour, dans la faveur et dans I'exil? Pourquoi?...

Voila beaucoup de questions fort ridicules ou du moins fort in-

discretes. M. Mercier sait mieux que nous ce qu'il pouvait faire;

et s'il n'a pas su peindre avec plus de finesse et de v6rite le cercle

etroit dans lequel il a bien voulu se renfermer, comment eut-il

rendu le reste du tableau ?

— V£cole des 'pdres^ par M. E. Retif de La Bretonne, avec

cette epigraphe : « Forme ton fils comme ta femme voudrait qu'on

t'eiit forme; eleve ta fiUe comme tu voudrais .qu'on eut eleve ta

femme. » En France. Trois gros volumes in-8°. Ce roman ne

merite et n'aura pas le succes du Paysan perverti, mais il vaut

mieux, a beaucoup d'egards, que la plupart des autres ouvrages

du meme auteur. On pent regarder M. Retif comme un des plus

robustes cyelopes de la forge de Jean-Jacques. II n'a certaine-

ment ni Teloquence, ni le gout du philosophe genevois, mais il
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en a quelquefois la force et Toriginalite ; il parait surtout en avoir

epouse les principes et la philosophie. Cette nouvelle production

de sa plume infatigable est une esp^ce de caricature (X^mile, a

rusage des fermiers et des marchands de la rue Saint-Denis ; ce-

pendant, au milieu d'un fatras de vues mal dirigees et de situa-

tions communes et triviales, vous trouverez des idees fortes, des

peintures neuves, et surtout des details de la plus grande verite.

Toute la conduite de ce roman est extravagante, absurde ; mais,

au moment ou vous etes pret a jeter le livre, vous rencontrez une

page heureuse et des morceaux de dialogue d'un naturel et d'une

simplicite rares. On ne se fait point I'idee d'une tete plus singu-

lierement organisee, d'un melange plus etonnant de platitude et

de genie, d'ignorance et d'instruction, de sagesse et de folie.

L'Ecole des pires ne respire a la verite que 1'innocence et la

vertu; mais ce genre n'est pas celui qui reussit le mieux a

M. Retif de La Bretonne ; c'est un champ trop uni, trop resserre

pour la bizarrerie de son imagination. II n'a pu se tirer d'embar-

ras qu'en exagerant les exagerations memes de Rousseau, et en

developpant tout ce que ses paradoxes vertueux ofTrent de plus

chimerique et de plus etrange. II fait un grand eloge de institu-

tion morave du comte de Zinzendorf, dont il estropie le nom ; il

voudrait etablir une communaute fondee a peu pr^s sur les

memes principes. Son livre finit par une petite Encyclopedic

rustique aussi curieuse que tout le reste.

LETTRE DE M"'" d'ePINAY A M. l'aBBE GALIANI.

29 juin 1776.

C'est certainement , mou cher charmant abbe, une corres-

pondance unique que la notre. Nous nous ecrivons toutes les se-

maines des lettres de trois ou quatre pages, dans lesquelles on ne

trouve autre chose, sinon, je me porte bien, je suis malade, je

suis gaie, je suis triste, il fait chaud, il fait froid, un tel est

parti, un autre arrive, etc., etc.; et nous sommes contents de

nous comme des rois, nous nous trouvons de 1'esprit comme
quatre. Si par hasard un courrier manque, voila des plaintes, des

cris ; il semble que tout soit perdu. Savez-vous que je commence

a penser que nous sommes bien plus heureux que nous ne le

croyons? Puisque vous I'^tes de ma meilleure sante, je vous dirai
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qu'elle chemine vers la rohusticiU ; et, pour vous donner du

nouveau, j'ajouterai que je me remets non a Iravailler, mais a

penser, et, si ce bon etat dure, je ne desespfere pas de pouvoir

continuer mes Dialogues sur VMucation^. 11 faut que je vous

communique quelques-unes des idees qui, tout en revant, m'ont

passe par la t^te. Je me suis demande pourquoi les animaux, qui

jusqu'a present sont bien nos tr^s-humbles serviteurs, s'avisent

de naitre avec le degre de perfectibilite qui leur est propre, tan-

dis que I'esp^ce humaine travaille depuis la naissance jusqu'a la

mort pour n'atteindre qu'au degre qui lui est propre; et puis je

me suis demande si I'avantage etait pour eux ou pour nous. Avant

de vous dire ma reponse, il faut que vous sachiez que j'ai fait

mes deux questions a un homme d' esprit, a un savant, qui, au

lieu de resoudre le probleme, m'a dit : a Lisez un livre de Bordeu

qui vient de paraitre. »

« Lire! moi,lire! ai-je dit; jamais! » Desfaits tant qu'on vou-

dra ; mais, en fait de raisonnement, je ne lis que dans ma tete.

J'ai devine tout ce que je sais, et je devinerai ce que je ne sais

pas... En verite, I'abbe, il y a des moments ou je suis assez folle,

assez vaine pour croire que j'ai devine le monde. Je n'ai pourtant

pas tout a fait devine a moi toute seule la reponse a ma premiere

question. J'ai bien dit : c'est que chaque espece d'animaux n'est

occupee que de ce qui lui est propre ; mais cela ne me satisfait

pas. J'en ai parle au philosophe - (a qui, par parenthese, vous

devez toujours une reponse); il m'a dit : « J'y ai reve plus d'un

jour. » C'est que chaque espece d'animaux a son organe predo-

minant qui la subjugue, et que 1'homme a tous les siens dans un

degre de faculte combinee, dont le centre est la t6te et la pensee.

11 m'apporta un exeraple, mais je ne puis pas vous le dire, vous

le devinerez. 11 naquit trois enfants jumeaux, il y a vingt ans, a

Amsterdam, je crois; ils etaient imbeciles, feroces, sauvages; un

seul de leurs organes, des I'age de dix ans, etait a son point de

perfection, et d'une perfection monstrueuse. Et quel organe? de-

vinez, car c'est precisement ce que je ne dirai pas. Eh bien, ces

trois enfants n'etaient absolument propres qu'a une seule chose,

et il n'y eut point de puissance humaine qui put les empecher

1. Voir t. X, p. 442 et note.

2. ?5om donne a Diderot dans sa societc intimc. (T.)
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de remplir leur vocation. lis moururent epuises avant I'age, etc.

« Vraiment, lui ai-je dit, cela me fait resoudre un autre probl^me,

c'est de trouver pourquoi les gens de genie sont si betes... »

Quant a savoir de quel cote est I'avantage, je decide pour

les animaux ; ils n'ont ni la peur de mourir, ni I'amour des ri-

chesses ; ils n'en ont pas meme le besoin...

Pourquoi I'homme ne nait pas, comme les animaux, avec le

degre de perfection qui lui est propre ? Ce probleme est si peu

de pure curiosite que de sa solution dependent peut-etre toute

la psychologie et toute la morale. Quelque envie qu'ait eue Jean-

Jacques de ramener les liommes au doux etat de quadruples,

il a ete force de convenir que la faculte de se perfectionner eta-

blissait une difference specifique de I'homme a 1'animal ; et c'est

dans cette faculte qu'il a trouve la source funeste de toutes nos

erreurs, de toutes nos peines et de toute notre depravation. Le

plus sublime reveur du siecle dernier, Pascal, n'a fonde son sys-

t^me que sur cette qualite distinctive de I'homme. « Nous nais-

sons, dit-il, dans la misere et dans la faiblesse ; c'est la preuve du

peche originel. Nous naissons avecle desir et les moyens de nous

perfectionner; c'est la preuve du bonheur auquel nous etions

destines, et que nous devons retrouver dans une autre vie... »

Avant de chercher a resoudre la question, essayons de la bien

deteiTniner. Est-il absolument vrai que les animaux naissent tous

avec le degre de perfectibilite qui leur est propre? N'est-il pas

evident d'abord qu'il faut en excepter ceux qui ont ete assez mal avi-

sespour s'associer avec nous? Ceux a qui nous faisons habituelle-

ment la guerre n'acquierent-ils pas un degre de prevoyancequils

n'auraient point eu d'ailleurs? Ceux qui ont besoin de ruse ou

d'adresse pour se procurer leur subsistance ou pour veiller a

leur surete ne deviennent-ils pas, a force d'experience, plus in-

genieux et plus habiles? Enfm, a bien examiner les choses, ne

trouverait-on pas qu'il en est de cette perfectibilite comme de

toutes les autres facultes de notre espece, sur lesquelles nous ne

diflerons des autres animaux que du moins au plus, ou du plus

au moins? Qui nous assurera meme que les fourmis, les abeilles,

les castors aient toujours vecu en societe comme nous les voyons

vivre aujourd'hui?

11 est evident que Thomme est infmiment superieur a tous les
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autres animaux, et par le systfeme general de son organisation,

et par I'usage heureux que I'experience et la societe lui ont ap-

j)ris a faire de ses forces et de ses lumi^res; mais a quoi tient

done ce degre de perfectibilite qui parait lui appartenir exclusive-

ment, du moins sous deux rapports frappants? Le premier, c'est

que le teraie de ce progres est a la fois plus vague et plus eloi-

gne; I'autre, que la inarche en est plus lente etplus impercep-

tible. L'extreme difference que Ton pent remarquer entre I'ac-

croissement de I'homme et celui de tous les autres animaux ne
suffirait-elle pas seule pour expliquer I'enigme? De tous les etres

organises I'homme est sans doute celui dont les forces croissent

et se developpent avec le plus de lenteur. II passe a naitre la

moitie du temps destine a remplir le cercle borne de son exis-

tence, et I'autre a mourir. Le degre de perfection auquel il pent

esperer d'atteindre, sans pouvoir etre determine avec la derniere

precision, Test jusqu'a un certain point pour I'esp^ce corame

pour I'individu, et, parvenu a ce degre, nous I'avons toujours vu

force de s'arreter ou condamne a dechoir. Qu'en conclurons-

nous? que I'homme est de toutes les combinaisons organiques la

plus ingenieuse, la plus compliquee, la plus parfaite, mais par la

m6me aussi la plus lente a se former, la plus subtile et la plus

frele. La grande souplesse que conservent ses fibres durant une

si longue enfance, la progression graduelle, mais insensible et

lente de son accroissement, le rendent plus propre sans doute

qu'aucun autre animal a recevoir les differentes formes et les dif-

ferentes modifications dont sa nature peut 6tre susceptible ; elles

le rendent done plus propre qu'aucun autre a participer aux

avantages et aux inconvenients de 1' education et de la societe.

Je pense, comme I'a dit I'abbe Galiani, que la plupart des

animaux ont un organe predominant qui les subjugue et qui de-

termine exclusivement leur instinct ; mais je ne crois pas la r6gle

sans exception, et je ne sais pas non plus si la plupart des hommes.

ne ressembleraient pas encore a cet egard aux animaux, s'ils

fussent demeures Isolds dans les for6ts : ce qu'il y a de sur, c'est

qu'aujourd'hui meme, tout denatures que nous sommes par nos.

institutions sociales, nous rcncontrons encore assez souvent des

hommes qui paraissent determines par un ascendant invincible a

s'appliquer a une seule chose, et seraient tout a fait incapables

d'en faire une autre. II y a cent mille a parier contre un que si
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La Fontaine n'avait pas fait des fables et Gessner des idylles, ja-

mais ni I'un ni I'autre n'eussent rien fait.

Quoi qu'il en soit, on ne peut nier que la perfection ideale de

Thomnie ne consiste que dans la plus exacte proportion de toutes

ses forces et de tous ses rapports, dans 1'usage le plus constant

et le plus varie de toutes les facultes qu'il a revues de la nature,

ou qu'il a pu acquerir k force de genie et de travail. C'est \k du

moins I'homme social, I'homme-citoyen de Platon. Quiconque,

pour se devouer a un seul objet, neglige tous les autres, est une

esp6ce de monstre en morale, et peut devenir un etre fort per-

nicieux a la societe. Ne vous etonnez done plus si le premier des

legislateurs bannit de sa republique les artistes et les poetes.

On peut avouer que les hommes qui se sont appliques toute

leur vie au bel esprit ou a tout autre art quelconque se trouvent

rarement etre propres k autre chose. M™^ de Tencin, en appelant

les gens de lettres de sa societe ses betes, se servait done d'une

expression beaucoup plus simple, beaucoup plus philosophi^ue

qu'on ne serait tente de le croire, surtout lorsqu'on se so«:^icnt

qu'elle parlait des Fontenelle, des La Motte et des Mairan.

Ceci me rappelle un trait de M. de Montesquieu, qu'on n'eut

guere attendu de sa philosophie, et que son ami I'abbe QuesneP

m'a raconte vingt fois. II I'avait prie, en partantpour sa terre, de

vouloir bien veiller sur 1' education de son fils, qu'il venait de

mettre au college d'Harcourt. Revenu a Paris, il n'eut rien de

plus presse que d'aller demander des nouvelles du jeune homme
au digne ecclesiastique a qui il I'avait recommande pendant son

absence. « Ses mceurs? — Ne laissent rien a desirer. — Son carac-

lere? — Doux et liant; tous ses camarades le cherissent. » Jus-

que-Ia sa tendresse paternelle semblait jouir de la satisfaction la

plus entiere. L'abbe crut y ajouter encore en lui apprenant que

ses maltres etaient infiniment contents de son application, qu'il

avait beaucoup de gout pour les sciences, et surtout pour I'his-

1. II s'agit sans doute ici de l'abbe Pierre Quesnel, n& a Dieppe en 1699, mort

a la Haye en 1774, frere de I'auteuv du fameux Almanack du (liable: ses relations

avec Montesquieu sont demeurces inconnues, tandis qu'on salt que le P. Castel sur-

veillait a Paris I'education du jeune Secondat; mais Meister n'aurait pas pu frequenter

I'inventeur du clavecin oculaire, mort le 11 Janvier 1757 : il avait alors treize ans

;

il est inadmissible, d'autre part, qu'il ait commis une erreur de plume sur le nom

de rinterlocutcur du president, puisqu'un peu plus loin il le dcsigne par son

litre d'abbe.
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loirc naturclle, ou il avait deja fait des progrfes etonnanls a son

age. A ce mot, M. de Montesquieu palit, se jeta dans un fauteuil

avec toutes les marques du plus profond desespoir. « Ah ! mon
ami, vous me tuez : voila done toutes mes esperances perdues

!

Vous savez quel projet j'avais forme pour cet enfant, la charge

que je lui destinais; e'en est fait, il ne serajamais qu'un homme
de lettres, un original comme moi, et nous n'en ferons jamais

autre chose. » La moilie de la prediction s'est accomplie : M. le

baron de Montesquieu vit obscurement dans ses terres, occupe

d'insectes, de messes et de papillons; car a son gout pour I'his-

toire naturelle s'est jointe encore une devotion trfes-outree et tr6s-

minutieuse.

11 serait temps sans doute de revenir a notre sujet; mais,

apres I'ecart que nous venons de faire, il vaut bien mieux at-

tendre la reponse de I'abbe Galiani.

COUPLETS DE M. LE DUG DE NIVERNOIS.

Air dc la romance du Barbier de Seville.

D'aimer jamais si je fais la folie,

Et que je sois le maitre de mon choix,

Connais, Amour, celle qui sous tes lois

PouiTa fixer le destin de ma vie.

Je la voudrais moins belle que gentille,

Trop de fadeur suit de pr6s la beaut(^

;

Yeux languissants peignent la volupte,

Joli minois du feu d'amour petille.

Je la voudrais sans gout pour la parure,

Sans negliger le soin de ses appas;

Quelque peu d'art qui ne s'aper(joit pas

Ajoute encore un prix k la nature.

Je la voudrais n'ayant point d'autre envie,

D'autre bonheur que celui de m'aimer.

Si cet objet, Amour, peut se trouver,

De te servir je ferai la folie.
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COUPLET DE M. LEMIERRE

A MADAME SEGUIER, POUR LE JOUR DE SA FETE.

Sur I'air pr6c6dent.

De Marguerite on connait la disgrace, •

On la bannit de I'Olympe chr^tien.

Votre triomphe est plus stir que le sien,

Dans tous les cceurs vous gardez votre place.

IMPROMPTU

A MADAME LA VICOMTESSE DE BELSUNCE,

QUI DISTRIBUAIT A SA SOCIETE DES CORDONS DE MONTRE,

TALISMANS Qu'KLLE AVAIT IMAGINES, DISAIT-ELLE

,

POUR SE FAIRE DES AMIS.

Qui recoit ce cordon, ainsi le dit Toracle,

A I'instant devient votre ami.

J'admire, je benis, £gle, ce doux miracle,

Et j'y crois plus qu'^ ceux de saint Remi.

Le prodige eut paru moins croyable, et pour cause,

S'il pouvait empecher qu'en voyant vos appas,

Get air si fin qui plait et qui n'y songe pas,

Ce sourire enchanteur et ces l^vres de rose,

L'ami bientOt, £gle, ne devint autre chose.

LETTRE SUR J.-J. ROUSSEAU,

ADRESSEE A UN PRINCE d'alLEMAGNE *.

Le nom de Rousseau est celebre dans I'Europe, mais a

Paris sa vie est obscure. On se souvient a peine qu'il y soit. II a

voulu fuir les hommes, et les hommes I'ont oublie; aussi per-

sonne n'a ete plus trompe que lui , car il fuyait pour etre recher-

che. Rousseau a mal connu le public de Paris; ici, pour eveiller

la curiosite , il faut la reveiller sans cesse et mettre souvent sa

personne ou ses ouvrages sous les yeux des spectateurs, et sur-

tout de ceux qui sont les trompettes de la Renommee : je veux

1. Nous reproduisons cette lettre d'apres lY'dition Taschereau; elle manque

dans la partie publiee par Salgues, ainsi que dans le manuscrit de Gotha.
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dire les gens de lettres et les gi*ands. Quiconque veut qu'on s'oc-

cupe de lui doit agir sans cesse et se reproduire sous toutes les

formes. C'est la le principe de I'activite de Voltaire et le secret

de son ambition. A cent lieues de la capitale, il n'existe que pour

elle et dans elle. Tous les huit jours il erivoie une brochure k

Paris et il attend sa destinee par la poste suivante. Soixante ans

de gloire ne le rassurent pas assez pour lui permettre un jour

de repos. Ce n'est pas assez pour lui d'etre le heros du siecle,

il veut etre la nouvelle du jour, parce qu'il sait que la nouvelle

du jour fait souvent oublier les heros du si6cle, et que, pour la

foule oisive , dedaigneuse et inquiete qui remplit cette grande

ville composee d'ecrivains et de lecteurs, le present est tout et le

passe n'est rien. Jugez si Rousseau, qui depuis dix ans vit dans

laretraite et dans le silence, peut attirer I'attention sur ce theatre

mouvant de notre litterature qui presente sans cesse de nouvelles

scenes et de nouveaux acteurs. En arrivant a Paris, il s'est mon-

tre plusieurs fois dans un cafe, et il y avait foule pour le voir.

11 passerait aujourd'hui dans la grande allee des Tuileries, et sur

les boulevards a I'heure de la promenade, qu'on ne s'en aperce-

vrait pas.

On vous a trompe lorsqu'on vous a dit qu'il etait bibliothe-

caire de Choisy; il n'en a pas ete question.

Vous me demandez peut-etre si cette indifference pour sa

personne s'est etendue jusqu'a ses ouvrages; non, on les lit tou-

jours avec plaisir, et je crois qu'on les lira toujours. L'enthou-

siasme qu'ils ont excite d'abord a fait place au jugement tran-

quille des hommes eclaires : on s'apercoit de ce qui lui manque,

mais on sentira toujours ses beautes. II n'a ni la raison profonde

et piquante de Montesquieu, ni la charmante naivete de Mon-
taigne que pourtant il cherche a imiter, ni la facilite biillante et

rapide et le gout sur de Voltaire a qui Ton n'a pas dii le compa-

rer; mais il a souvent une chaleur naturelle et entrainante, et

une energie de mouvements et d'expressions qui n'est qu'a lui.

II est souvent inegal et diffus; mais, en general, I'abondance de

son style nourrit I'ame et I'esprit, et ne les fatigue point. II se

joue souvent de la verite et de son lecteur, et ses syst6mes et

ses plans, pris en general, sont presque toujours des erreurs

brillantes; mais il amene toujours k la suite d'un faux principe

une foule de verites particulieres qui lui font pardonner. En
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le lisant, il faut s'embarrasser peu du fond de la question, et

saisir toutes les beautes qui se presentent a I'entour ; et c'est le

lire comme il a ecrit. Quoiqu'on ait beaucoup accuse sa conduit e,

il est certain que la morale de ses ecrits est belle, touchante, et

qu'elle porte au fond du coeur le sentiment et le respect de la

vertu. C'est que les imaginations vives se passionnent toujours

pour le sujet qu'elles traitent, et emploient, pour peindre le beau

et I'honnete, cette meme energie qui sert quelquefois a les en

ecarter. Si nous considerons chacun de ses ecrits separement,

on trouvera que I'ouvrage qui commenca sa reputation est celui

qui en meritait le moins. Son Discours, couronne a Dijon, n'est

gu^re qu'une declamation elegante sur un sujet qui n'etait lui-

meme qu'un sophisme. II ne fallait point demander si les sciences

et les lettres corrompaient les moeurs ; cet enonce seul revolte le

bon sens : il est ridicule d'imaginer qu'on puisse corrompre son

ame en cultivant sa raison. L'homme n'est point corrompu parce

qu'il est eclaire; mais, quand il est corrompu, il pent se servir,

pour ajouter a ses vices, de ces memes lumi^res qui pouvaient

ajouter a ses vertus, a peu pres comme les bons aliments donnent

la force et la vie a l'homme sain, et tuent le malade. II fallait

done prouver que la corruption est toujours venue a la suite de

la puissance et les lettres en meme temps, parce qu'il est de la

nature de l'homme, et surtout de l'homme en society, d'user de

la force en tout sens. La prosperite et le pouvoir ont du multi-

plier a la fois les moyens de connaissance et de corruption,

comme la chaleur, qui fait circuler la seve, forme en meme
temps les vapeurs qui vont produire les orages. Ce sujet, ainsi

considere, aurait pu etre tres-philosophique ; mais I'auteur du

Discours ne voulait etre que singulier. G'etait le conseil que lui

avait donne Diderot. « Quel parti prendrez-vous? dit-il au Gene-

vois, qui allait composer pour I'Academie de Dijon. — Celui des

lettres, dit Jean -Jacques. — C'est le pont aux anes, reprit

Diderot; prenez le parti contraire, et vous verrez quel bruit vous

ferez.

»

L'ouvrage en fit beaucoup en elTet. La these eut d'autant plus

d' eclat qu'elle fut d'abord mal combattue : le Genevois bat-

tit avec I'arme du ridicule des adversaires qui avaient raison de

mauvaise grace ; d'ailleurs la discussion valait mieux que le dis-

cours, et Rousseau se trouvait dans son element, qui est la dis-
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pute. 11 vint pourtant un dernier ennemi (M. Borde, de Lyon)

qui 6crivit avec beaucoup d'esprit et d'eloquence; mais la que-

relle commencait a vieillir. Le public fit peu d'accueil k ce nou-

veau champion, et Rousseau ne repondit plus.

Cependant tel fut I'effet de la dispute que cette opinion,

qui n'etait pas la sienne et qu'il n'avait embrassee que pour 6tre

extraordinaire, lui devint propre a force de la soutenir. Aprfes avoir

commence par ecrire contre les lettres, il prit de I'humeur contre

ceux qui les cultivaient; il avait deja contre eux un levain de

jalousie et d'aigreur. Ce premier succes, plus grand qu'il ne

I'avait attendu , lui avait fait sentir sa force
, qui se d^veloppait

apres avoir ete vingt ans etouffee dans I'obscurite et la mis6re.

Ces vingt ans passes a n'etre rien tourmentaient alors son orgueil

dans ses premieres jouissances. II se souvenait que, etant cora-

mis chez M. Dupin, il ne dina pas k table le jour que les gens de

lettres s'y rassemblaient S et il entrait dans le champ de la litte-

rature, comme Marius rentrait dans Rome, respirant la vengeance,

et se souvenant des marais de Minturne.

Ces dispositions firent naitre le Discours sur VinegaliU, plus

fort de choses et de style que celui de Dijon, mais tout aussi

paradoxal et inspire par la haine des lettres et tend ant a prouver

que tout homme qui pense est un animal deprave. Ces absurdi-

tes ne peuvent pas plaire aux bons esprits ; mais sa verve sati-

rique emeut et attache : c'est la conversation d'un sauvage qui

amuse les hommes polices en leur disant des injures bizarres.

Ce gout pour la satire eut encore une occasion de se signa-

ler dans la querelle des bouflbns que produisit la Lettre sur la

musique. Cet ouvrage, rempli de bons principes, n'a d'autre

defaut que de les pousser trop loin. En general, Rousseau rap-

pelle souvent ce que dit Tacite, que c'est un talent bien rare de

donner des bornes k la verite et a la sagesse, tenere in sapientia

modum. II prouve tr^s-bien les defauts de notre musique; mais

il ajoute que nous ne saurions en avoir une. II donnait en meme
temps le Devin du village, morceau plein de grace et de melo-

dic; et depuis, les compositions de Duni, de Philidor, de Mon-

1. Cette assertion de Meister est au moius invraisemblable. La manifere dont

Rousseau 6tait trait6 chez M"" Dupin prouve assez que s'il est vrai qu'il ne dinait

pas chez elle ie jour oii s'y reunissaient les hommes de .lettres, c'est que cela ne

lui convenait pas. (T.) — Voir k ce sujet la note 2 de la p. 311 du tome VIII.
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signy, et les chefs-d'oeuvre de Gretiy, chantes dans toute I'Eu-

rope, ou Ton ne connaissait encore que nos airs de danse, ont

pleinement refute Rousseau, qui peut-etre n'a pas encore change

d'avis.

Apr6s avoir proscrit I'Opera, il s'eleva contre le Theatre-

Francais, et voulut nous prouver que si I'un n'etait bon qu'a

nous ennuyer, I'autre ne pouvait servir qu'a nous corrompre.

Deux ecrivains tres-distingues furent les defenseurs de la scene

francaise, d'Alembert et Marmontel. Leurs apologies sont bonnes,

mais on aimerait mieux avoir tort comme Rousseau.

Enfm, apres ces differentes excursions, il entra dans una

nouvelle carriere, et voulut rassembler sa philosophie, ses que-

relles et ses amours , dans I'espece d'ouvrage qu'on lit le plus,

dans un roman. La Nouvelle Ileloise parut, fut lue ou plutot

devoree avec une incroyable avidite. Les femmes passaient a le

lire les nuits qu'elles ne pouvaient pas mieux employer, et fon-

daient en larmes. C'est la qu'il ose ce que jamais nul romancier

n'aurait imagine, rendre deux amants heureux avant la fin du

premier volume, lorsqu'il en reste trois, dont tout autre n'aurait

su que faire ; il est pourtant tr^s-vrai que I'ouvrage, malgre les.

longueurs , les declamations , les invraisemblances , les hors-

d'oeuvre, conduisait le lecteur jusqu'a la fin; mais il n'est pas

possible de dissimuler qu'a une seconde lecture, il ne peut rester

de tout cet amas indigeste que quelques morceaux superieurs,

pleins de passion et de philosophie. Le reste ne peut plaire

qu'aux jeunes tetes et aux femmes , pour qui tout est bon des

qu'il est question d'amour. On ne peut nier que Taction ne lan-

guisse d^s le second volume, que quantite de lettres ne soient

ou tr^s-mediocres ou de tres-mauvais gout
;
que le mariage de

rheroine ne soit revoltant
;
que le caractere d'Edouard ne soit une

caricature, et ses amours en Italie une enigme; que Claire ne

soit une faible copie de miss Howe; que les invectives de XOpdra

francais ne soient portees jusqu'a un emportement ridicule
;
que

la satire des moeurs francaises ne soit pleine de faussetes ou

d'exageration, et qu'en total la Nouvelle Hdoise ne soit un mau-

vais roman et un livre mediocre, oii il y a de beaux traits.

£mile est d'un ordre plus eleve. C'est I'ouvrage ou Rous-

seau a mis le plus de veritable eloquence et de vraie philosophie.

Quoique le plan d'education qu'il propose soit un exc6s, comme
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tout ce qu'il imagine en tout genre, il est impossible, en le re-

duisant, de n'en pas profiter beaucoup. 11 emprunte les idees de

Locke sur I'enfance; mais Locke n'avait fait que raisonner, et

Rousseau persuade. II a m^me fait a beaucoup d'egards une

sorte de revolution ; ce qui, en philosophie comme en matiere

de gout, est le plus grand triomphe. Ses caract6res sont inte-

ressants, et sa diction a du charme et de la douceur. Quiconque

aura des enfants a elever gagnera toujours a lire £mile ; et la

Profession de foi dii vicaire savoyard^ qui n'est pas tout a fait

un bon traite de philosophie, est une belle lecon de tolerance.

J'avoue que, dans le Contrat social, I'etrange emploi des

termes politiques detournes de leur sens ordinaiie, 1'affectation

des calculs et des analyses geometriques, I'obscurite et la seche-

resse, me paraissent etouffer ce qu'on pent y decouvrir de veri-

tes utiles. Ce n'est d'ailleurs qu'un commentaire assez embrouille

du Gouvernement civil de Locke.

Les Lewies de la montagne ne sont bonnes que pour Ge-

neve. Je ne parle pas de quelques morceaux peu importants,

comme celui sur VImitation ihMlrale, un autre sur la Paix

perpdtuelle, un fragment sur VEconomie politique, etc.

Son ouvrage le mieux fait, le plus fmi dans toutes ses par-

ties, c'est la Reponse a I'archeveque de Paris ; c'est de tout point

un chef-d'oeuvre ; on peut le proposer comme un modele de dis-

cussion, de bonne plaisanterie et d'eloquence ; il y prend tous

les tons et n'abuse d'aucun. II est pressant dans sa dialectique,

pathetique dans ses mouvements, vehement sans etre emporte,

railleur sans sarcasme. II n'a rien ecrit de plus beau que le dis-

cours du Parvis de Surate, et peu de morceaux dans notre langue

sont de la meme beaute.

On peut resumer que, n'ayant rien produit qui suppose ni

une grande imagination, ni un plan vaste, ni des vues profondes,

il ne faut point le mettre en parall61e avec les deux plus grands

hommes de ce sifecle, Voltaire et Montesquieu, qui tous deux ont

eleve ces grands monuments qui honorent a jamais une nation,

et qu'ayant trop d'erreurs dans sa philosophie, et trop d'inegalite

dans son style, c'est un homme de genie qui merite d'etre

regarde comme le plus ing^nieux des sophistes et le plus elo-

quent des rheteurs.

11 a ecrit les Memoires de sa vie, qui ne seront pas le moins
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curieux de ses ouvi*ages, ou comme histoire, ou comme roman.

Ceux qui les ont entendus disent qu'il avoue de bonne foi ses

travers et ses fautes, mais qu'il est toujours interessant. En ce

cas, son amour-propre est satisfait de toutes les raanieres. D'ail-

leurs Rousseau doit exceller en ecrivant sur lui-meme, s'il est

vrai que, pour bien ecrire, il faut surtout 6tre plein de son

sujet.

— Vous serez peut-etre bien aise de connaitre une lettre que

Jean-Jacques ecrivit, en 1761, a la bonne qui I'avait soigne dans

son enfance, et qui etait restee a Geneve. Cette lettre a ete copiee

sur I'original, et n'a jamais ete imprimee :

• Montmorency, 22 juillet 1761.

Votre lettre, ma chere Jacqueline, est venue rejouir mon
coeur dans un moment oil je n'etais gu^re en etat d'y repondre

;

je saisis un temps de relache pour vous remercier de votre sou-

venir et de votre amitie, qui me sera toujours chere
;
pour moi,

je n'ai point cesse de penser a. vous et de vous aimer. Souvent

je me suis dit dans mes souffrances, que si ma bonne Jacqueline

n'eut pas pris tant de peine a me conserver etant petit, je n'au-

rais pas souffert tant de maux etant grand. Soyez persuadee que

je ne cesserai jamais de prendre le plus grand interet a votre

sante et a votre bonheur, et que ce sera toujours un vrai plaisir

pour moi de recevoir de vos nouvelles. Adieu, ma ch6re et bonne

Jacqueline
;
je ne vous parle pas de ma sante pour ne pas vous

affliger; que le bon Dieu conserve la votre, et vous comble de

tons les Mens que vous desirez.

Votre pauvre Jean-Jacques qui vous embrasse de tout son

coeur.

Rousseau.

19
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JUILLET.

NOUVEAU DIALOGUE DES MORTS.

ERASME ET LUTHEK.

Luther. — A vous une statue, a vous ^

!

liRASME. — A raoi. La reine du monde pouvait-elle faire moins

pour son panegyriste

!

LuTiiER. — Oui, la Folie, la reine du monde. Ne voila-t-il pas

une de ces vieilles impertinences dont vous avez rftnpli tous vos

ouvrages?

^RASME. — £t dont le monde ou nous sommes ne m'a pas

encore desabuse.

Luther.— Eh bien, moi, je pense avoir prouve que la sagesse,

lorsqu'un homme de courage, un homme tel que Martin Luther,

fait valoir ses droits, en impose non-seulement a la Folie, mais a

toutes les puissances du ciel et de la terra.

l^RASME. — Sans vouloir vous disputer vos succes, vous par-

donnerez a I'ami de la Folie de croire que, si vous aviez ete moins

des notres, vous n'auriez jamais pu faire de si grandes et de si

belles choses. Vous lui pardonnerez d'oser vous dire que I'histoire,

ce riche tableau des extravagances humaines, n'en ofTre peut-etre

aucune qui nous ait coiite aussi cher qu« vos sages lecons.

Luther. — Est-ce ma faute a moi si 1'ambition des grands s'est

m^lee mal a propos de mes projets?

l^RASME. — Non ; mais avouez aussi que c'est cette mal-

heureuse ambition qui les a fait reussir; qu'ainsi, pour les affaires

de la religion comme pour toutes les autres, on ne parvient a

rien dans le monde sans le secours de la Folie, pas meme a faire

de la raison.

Luther. — Savez-vous bien, monsieur le railleur, qu'avec

tout votre bel esprit il {n'aurait tenu qu'a moi de vous faire

1. La ville do Rotterdam, la patric d'Erasmc, lui fit uriger une statue apr^s sa

mort. (Meister.)
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griller en place publique? Savez-vous bien que ce pauvre Michel

Servet le merita beaucoup moins que vous ^ ?

^RASME. — D'accord; mais a present je ne vous en dirai pas

moins les memes choses.

Luther. — Ame de glace, a votre gre la verite n'esl done

qu'un jeu? a votre gre I'homme de bien, assez heureux pour la

connaitre, n'est done pas oblige de I'annoncer a quelque prix que

ce soit?

Erasme. — J'admirerai, si vous voulez, votre z61e. II n'en

faut pas moins pour devenir martyr ou chef de secte; mais ce

sent deux genres de gloire que je n'eus jamais la fantaisie de

desirer. Je vous dirai meme entre nous que cette verite dont on

parle tant, que je respecte fort, ne me parait pas avoir ete jus-

qu'ici d'un grand usage a I'humanite.

Luther. — Qu'osez-vous dire? vous confondez apparemment

les vaines decouvertes de la physique et de la geometrie avec les

sublimes verites que nous enseignent la theologie et la morale.

Erasme. — Je serais bien fache de les confondre. Les con-

naissances que vous affectez de dedaigner ont etendu la sphere

des arts, ont augmente sensiblement la somme de nos jouissances

;

et si elles n'ont pas servi a nous rendre meilleurs, elles ont servi

du moins a nous rendre plus heureux. G'est bien quelque chose.

Ll'ther. — Plus je vous ecoute et moins je vous entends.

£rasme. — Si votre theologie, votre metaphysique , votre

morale, etaient plus claires qu' elles ne le sonl, nous nous enten-

drions mieux. Je conviens qu'il est peu de verites dont la con-

naissance ne puisse devenir utile; mais je suis persuade qu'il en

est beaucoup dont la recherche est vaine, et, qui plus est, infini-

ment dangereuse.

Luther. — H y a dans ce que vous venez de dire quelque

chose d' assez juste; maisne me suis-je pas arr^te k propos? n'ai-

je pas fixe des limites convenables?

Erasme. — Ce que vous avez fait serait trop long a discuter;

mais il est certain qu'on ne s'est point arrete avec vous, et que,

par la ra^me raison qui vous a fait franchir les anciennes bornes,

on a ose franchir celles que vous aviez posees avec tant de

confiance.

1. Michel Servet, famcux antitrinitairc, denonc6 par Calvin, ct briile vif h Ge-

nfeve le 27 octobre 1553. II dtait n6 en 1509 k Villanueva, en Aragon. (T.)
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Luther. — Ilelas! je I'ai appris depuis que nous sommes ici.

Si je I'avais prevu de mon vivant! mais c'est precisement la

I'ceuvre du diable.

liRASME. — Eh! non; c'est une suite naturelle de ce que vous

avez fail, de ce que feront loujours ceux qui, comme vous,

auront la manie des revolutions. Vous oubliez que le monde est

ce qu'il est depuis plusieurs milliers de siecles, et vous vous

imaginez qu'en soufllant un peu la poussifere qui couvre le petit

point que vous occupez, vous pourrez changer tout le mouvement,

tons les ressorts de cette machine immense.

Luther. — Mais n'ai-je pas fait changer en efiet la face de

TEurope entiere ?

Erasme. — Oui, vous avez opere des choses prodigieuses

;

mais ne comptez-vous pour rien le gout des arts que I'ltalie em-

prunta une seconde fois de la Gr^ce, la decouverte d'un nouveau

monde, I'agrandissement de deux ou trois puissances, la poudre

a canon, Timprimerie et les lettres de change?

Luther. — Vous reconnaissez du moins, sophiste opiniatre,

que I'espece humaine s'est perfectionnee abeaucoup d'egards.

liRASME. — Un peu; mais aux prejuges que vous avez pu

detruire n'en avez-vous pas substitue d'autres? n'avez-vous pas

pretendu accorder aux hommes la liberte de penser, et la leur refu-

ser ensuite selon vos convenances? Les grands et les philosophes

n'ont-ils pas ete beaucoup plus loin que vous n'auriez voulu? et

ne s'est-on pas moque de vous et de vos inconsequences comme
vous vous etiez moque vous-meme du pape et de ses bulles?

Luther. — Tant pis pour les grands et pour les philosophes;

le peuple cependant est devenu moins ignorant, moins mal-

heureux.

J^RASME. — Ah! croyez qu'il a gagne bien plus au progres

sensible du commerce, du luxe et des arts, qu'au progres trop

douteux de la religion et de la morale. De quelle instruction le

commundes hommes peut-il etre susceptible? Nous ne saisissons,

nous ne saisirons jamais que les idees que nos sens et noire ima-

gination peuvent atteindre. Les meilleurs esprits, en tachant de

s'elever a des idees plus abstraites, ne parviennent, a force de

genie et de travail, qu'a reconnaitre I'incertitude de tons lesprin-

cipes et de toutes les notions revues. Le doute et I'indifference

sont le triste fruit de leurs peines et de leurs veilles. Comment



JUILLET 1776. 293

imaginer, apr^s cela, que la recherche de la verile puisse convenir

a I'homme, qui, pour etre heureux, a besoin de croire, d'esperer

et de craindre, qui en a tellement besoin que, lorsqu'il cesse

de croire, d'esperer et de craindre, il cesse aussi d'agir, et ne

traine plus qu'une existence parfaitement apathique, celle du

vrai philosophe, le plus inutile et peut-etre le plus infortune de

tous les etres?

Luther. — Voila vraiment un fort beau discours; mais je ne

m'attendais gu^re a me voir confondu ainsi avec messieurs les

philosophes. N'allez-vous pas me faire tout a Theure encyclope-

diste?

l^RASME. — Cela serait beaucoup moins difficile que vous ne

pensez; il y a meme a parier que, sans vous et vos confreres,

jamais \Enrydopcdie ne se fut avisee de paraitre.

Luther. — Je vous connais, et je vous remercie de I'honneur

que vous voulez bien me faire ; mais, de bonne foi, pretendriez-

vous me prouver que j'ai rendu un mauvais service a I'humanite

en combattant de toute ma puissance les prejuges destructeurs

du fanatisme et de la superstition ?

J^RASME. — Je ne dis point cela : j'ai seulement la vanite de

croire que j'ai fait mieux que vous.

Luther. — Fort bien : en vous moquant de tout le monde?

Erasme. — Peut-etre. J'ai ose combattre les memes prejuges

que vous ; mais je ne les ai guere attaques qu'avec I'arme du

ridicule, et cette arme est a la fois la plus douce et la plus sure.

J'ai tache de miner le pouvoir du despotisme religieux sans le

heurter de front ; et si vous aviez su vous contenter de la meme
gloire, je presume que nous aurions prepare insensiblement la

revolution qui s'est faite dans les idees, et que nous 1'aurions

excitee ainsi sans aucune secousse violente, sans aucune fermen-

tation facheuse
;
peut-6tre meme les esprits se seraient-ils conte-

nusalors dans les homes oil vous desireriezde les voir aujourd'hui.

II existe actuellement un sage au pied du mont Jura, qui, en

suivant cette methode, mais avec cent fois plus d'esprit que nous

n'en avions tous ensemble, est parvenu a detruire lui seul plus

de prejuges, plus d'erreurs, que les theologiens etles philosophes

de plusieurs siecles n'en avaient pu imaginer.

Luther. — Je n'entends et ne veux rien entendre a ces dis-

tinctions frivoles, ^cesmenagementspusillanimes. Si ceque nous
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savons de la verite est peu de chose, nous n'eii sommes pas moins

obliges k dire ce peu que nous savons, avec toute la franchise et

loute la fermete d'une ame intrepide.

Erasme. — Je penserai comme vous lorsque je serai bien

convaincu que ce peu de v6rite int^resse essentiellement le repos

et la felicite des hommes. J usque-la je persisterai a garder le

silence ou a me rejouir de leurs ridicules. Ce que nous appelons

du beau noni de philosophie ne sert le plus souvent qu'a remplir

notre ame d'inquietude et d'ennui. Le prejuge le plus absurde,

pourvu qu'il repose doucement ma pensee, me determine a con-

iracter de bonnes habitudes, et me rend ainsi mon bonheur et

mes devoirs plus faciles, me parait preferable a toute I'orgueil-

leuse sagesse des pretendus penseurs, et je ne metsaucune com-

paraison entre I'homme de genie qui trouvera le secret d'etablir

un prejuge vraiment utile, et celui qui fera les plus savantes de-

couvertes qu'il soit possible de faire en theologie, en metaphy-

sique et en morale. Le talent du premier, n'en doutez pas, sup-

pose non-seulement plus de calculs et de vues, mais encore un

plus grand caract^re et des efforts infmiment plus rares. Je soup-

conne fort que nous avons traite assez injustement les premiers

inventeurs de plusieurs opinions religieuses, opinions devenues

ridicules aujourd'hui, mais qui, dans I'origine, n'en etaient pas

moins des ressorts utiles pour porter les hommes au bien ou les

detourner du mal. Ges ressorts ont pu etre alteres par la suite des

temps, et Ton a eu de la peine a decouvrir leur veritable objet;

la premiere idee pouvait n'en 6tre pas moins heureuse. II est

fort naturel, par exemple, que la religion d'un peuple barbare

revolte des peuples plus eclaires ; mais cette religion etait cepen-

dant la seule qui put convenir, la seule qui put servir de frein a

ses passions, la seule peut-etre qui put le disposer un jour a

prendre des moeurs moins farouches, un caractere moins bar-

bare.

Luther. — A merveille! Mon ami, allez ecrire tout ceci; c'est

un chapitre profond qui manquait a votre l^loge de la Folic.
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LA TENTATION.

CONTE,

. PAU M. LE MAUQL'[S DE SAlTiT-MARC.

Soit medisance ou calomnie,

On a toujours eu la manie

De mal parler du froc. J'en veux parler aussi,

Et sans prevention et fort en raccourci.

Le moine dont je vais raconter I'aventure

Sans doute aurades partisans;

Mais combien de nos jeunes gens

Qui s'ecrieront: La sotte creature!

Ne pronongons point sur cela,

Car dans le monde, comme il va,

Rien n'est ou bien ou mal que suivant I'auditoire.

D6pechons done ce conte, ou plutdt cette histoire,

Sans penser meme a ce qu'on en dira.

Une princesse jeune et belle

Parcourait les d6tours d'un bois,

OCi, dans I'espoir flatteur d'une gloire eternelle,

Loge un essaim barbu des fils de saint Francois.

Elle en trouve un cit6 pour sa vie exemplaire.

II la voit, il s'eloigne... « Ah! dit-elle, il me craint.

Je veux essayer de lui plaire;

Tournons, pour m'amuser, une tete de saint. »

Comme on le pense bien, par sa suite applaudie,

Elle va seule k lui, Taborde et s'6tudie

A d6ployer, en lui parlant,

Tout ce que la coquetterie

A de graces et d'industrie

Pour donner de I'amour ou son equivalent.

Soins superflus; notre bon pfere

Baisse d'abord les yeux k son charmant aspect,

R6pond en peu de mots dict6s par le respect,

Et revient vite i son br6viaire.

« Non, il ne m'entend pas... Parlous plus clairement,

Et laissons 1^ le sentiment, »

Dit-elle en soi ; puis elle lui propose

Ce qu'aux mondains sa bouche, oii fleurissait la rose,

N'eOt pas offert impun6ment.

A ce discours, ciel ! point de r6ponse.

« Qu'est-ce, dit-elle enfm, que ce silence annonce?
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Si le plaisir r6pugne k la devotion,

C'est I'affaire au surplus d'une confession.

— Kon, repartit le pere avec un ton sensible

Et ressemblant assez k celui du d6sir;

Non, il faudrait aussi le repentir,

Qui, je le sens, me serait impossible. »

— M. de Saint-Foix, qui n'est pas moins connu par son hu-

meur brusque et par son gout pour les duels que par son Theatre

et par ses Essais sur Paris^ avait fait representer le m6me jour

trois de ses petites comedies en un acte. Les deux premieres

furent mediocrement applaudies ; la derni^re fut trouvee detes-

table, et tomba tout a plat. Robbe, qui etait au parterre, dit en

sortant :

Pour celle-ci force est qu'on y renifle;

II n'est poltron si connu qui n'y siffle.

II serait difTicile que la piece fut plus plate que I'epigramme

n'est barbare.

— Moliire, drame en cinq actes, en prose, imite de Goldoni,

par M. Mercier; un volume in-S'^ Le sujet de ce drame est la

representation de Tariuffc et le mariage de Moliere avec la fiUe

de la comedienne Bejart. M. Mercier a suivi assez exactement

I'original italien ; il en a conserve les caracteres et I'intrigue, si

du moins Ton pent appeler ainsi une fable sans mouvement et

sans action. II s'est permis de donner au dialogue plus de deve-

loppement; quelquefois il ne I'a rendu que plus prolixe et plus

ampoule. Sans rien Qhanger a la marche de I'ouvrage, il y a jete

quelques scenes nouvelles : dans I'une, le valet de Moliere met en

papillotes la traduction que son maitre avait faite de Lucr^ce;

dans r autre, une jeune personne vient se presenter a Moliere

pour etre recue dans sa troupe. II apprend que c'est unefiUebien

nee, la detourne de son projet, et lui procure les moyens d'obte-

nir de son travail une subsistance honnete. La premiere de ces

scenes est gaie, I'autre est du moins fort deplacee au cinquieme

acte, dont elle retarde le denoument. L'idee la plus heureuse

de M. Mercier est d'avoir imagine de subslituer au personnage

1. Mercier fit representor ccttc pi^ce Ic 20 octobrc 1787, avec de notables chan-

gements, sous Ic tilrc do la Maison de Moliere. II est rendu compte de cettc

representation dans cette Correspondance au mois oix elle eut lieu.
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tr6s-insipide de Leandre celui de Chapelle. Cerole semblaitfait pour

repandre sur toute la piece une couleur tr^s piquante ; mais le

Chapelle de notre dramatiste n'est point du tout celui que nous

connaissions ; il n'en a ni 1' esprit, ni le ton, ni I'aimable folie.

On lui fait dire cependant une excellente naivete dans la sc6ne

oil quelques jeunes seigneurs s'avisent d'apprecier fort leg^rement

le merite de Moliere.

LE COMTE.

T6rence est plus sage.

LE MARQUIS.

Scarron plus plaisant.

LA THORILLIERE.

Ah! messieurs, messieurs; Scarron, est-il possible!...

CHAPELLE.

Ah! je prends le parti de mon ami. La Thorilli6re a raison de se

r6crier. De la justice! Molifere vaut mieux que Scarron.

L'originalite de ce jugement nous rappelle le trait peu connu

qui fut la veritable cause de la disgrace de Racine. A un de ces

soupers de Louis XIV et de M'"* de Maintenon, ou ce poete avait

souvent I'honneur d'etre admis, la conversation tomba sur le

theatre de Moliere, et Ton observa que ses premieres pieces

etaient remplies de scenes indecentes et du plus mauvais ton. Tout

courtisan qu'il etait, Racine eut peut-^tre, la premiere fois de sa

vie, un moment de distraction, et dit avec beaucoup de vivacite :

« Sans doute, c'est ce miserable, ce fiacre de Scarron qui I'avait

gate. » Ce mot echappe fit une impression que la favorite ne put

jamais lui pardonner, et qui le rendit mille fois plus odieux que

ses Memoires et son jansenisme. Nous devons cette anecdote a

M™* Du Defiand, qui la tient de la premiere main.

— Memoires turcs, par un autciir hire, de toutes les Aca-

dimies mahometancs, licencic vn droit turj:, et maitre <^s arts de

I' University de Constantinople (c'est-a-dire par M. d'Aucourt,

fermier general, auteur de la ParisHde ^ et de plusieurs autres

ouvrages du m^me genre, tres-fache de n'avoir pas encore obtenu

le fauteuil academique, qu'il croit avoir merite a plus d'un titre).

Nouvelle edition*. Deux petits volumes in-8^ Ce qu'il y a de plus

1. PoSme dont Grimm a rendu compte t. X, p. 177.

2. C'ctait la sixieme. Un frontispice et quatre figures de Jollain gi*av(5s par
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remarquable dans cette nouvelle edition, c'est une epitre dedica-

toire a M"« Duthe, la plus cel^bre courtisane du jour, epitre ou

Ton a prelendu faire une critique, aussi legere qu'ingenieuse, des

vices du siecle. Pour etre un bon roman, il ne manque a ces M^-
tnoires que des caract6res, de la vraisemblance et des moeurs

;

pour Hve un joli conte de fees, rien que du genie et de I'in-

vention.

— Depuis plusieurs annees on voyait regner entre la France

et I'Angleterre I'accord le plus parfait, I'union la plus touchante;

il n'y eut jamais entre deux nations voisines et rivales un com-

merce de ridicules, de modes et de gouts mieux etabli. Si nos

epees, nos voitures, nos jardins sont a I'anglaise, toute la Grande-

Bretagne ne raffole pas moins de nos plumes, de nos pompons,

de nos colifichets de toute espece. Ces sages insulaires n'estiment

guerc moins nos cuisiniers que nous n'estimonsleursphilosophes.

lis traduisent nos drames, nos brochures, comme nous tradui-

sons leurs romans, leurs voyages. Si leursjeunes lords viennent

se ruiner en France pour des princesses d'Opera, nos jeunes dues

k leur tour vont se ruiner en Angleterre pour des chevaux de

course; et c'est ainsi qu'on oublie les vieilles haines, et c'est ainsi

que disparaissent peu a peu ces prejuges barbares qui empechaient

les nations de s'instruire et de se civiliser reciproquement.

Nous voyons avec beaucoup d'amertume et de douleur qu'une

harmonie si desiree et si precieuse risque fort d'etre troublee, et

del'etre par une circonstance qui semblait faite pour I'augmenter

encore ; c'est la malheureuse traduction de Shakespeare qui vient

de susciter cet orage. M. de Voltaire, quoiqu'il eut sans doute

plus de raisons que personne d'aimer la gloire de ce grand homme,
n'a pu apprendi"e sans indignation que des Francais avaient eu

la lachete de sacrifier a cette idole etrang^re les couronnes im-

mortelles de Corneille^et de Racine. Son ressentiment patriotique

a deja eclate de la mani^re la plus vive dans une lettre a M. le

comte d'Argental, que nous avons eu I'honneur de vous envoyer

le mois passed II n'a point cru devoir, dans une affaire de cette

B.-L. Henriquez. M"* Duthc accepta d'abord riiommagc de Godard d'Aucourt sans

se douter du persiflage qu'il renfcrmait; raais ses adorateurs s'en aper^urent, et,

par leur irritation centre I'auteur, rcnouvel6rent le succ6s d'un livre qui avait

paru vingt-dcux ans auparavant, en 1743.

1. Cette lettre ne se trouve pas dans le mois precedent, mais dans la Corres-
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importance, s'en rapporter uniquement au zele Irop pacifique de

son cher ange^ ,• il vient d'en appeler a I'autorite meme de I'Aca-

demie francaise. JNe doit-on pas regjfrder cette demarche comme
une declaration de guerre en forme? II est difficile de prevoir

quelles en seront les suites : mais elles ne peuvent qu'etre infmi-

ment graves. On sait le culte idolatre que toute la nation anglaise

rend au genie de Shakespeare. Permettra-t-elle a 1'Academic fran-

caise de discuter tranquillement les titres de ce culte? Reconnaitra-

t-elle la competence de ces juges etrangers? Ne cherchera-t-elle

pas a se faire un parti au sein meme de notre litterature ? A-t-on

oublie combien les querelles de ce genre, et pour des objets beau-

coup moins interessants, ont produit de haines, de sectes et de

fureurs? Tons les esprits sont deja dans une grande fermentation.

D'un cote. Ton se prepare a traduire VApologie de Shakespeare

par M""^ de Montague; d'un autre cote, M. de La Ilarpe,

toujours inspire par le meme zele, travaille a un examen critique

d' Othello, et jion-seulement de la conduite de la pi^ce, mais en-

core du style de I'original et de la traduction, quoiqu'il ne sache

pas un mot d'anglais. Qu'est-ce que cela fait? Lorsqu'on dispu-

tait, il y a cinquante ou soixante ans, sur Homere, les gens qui

avaient alors le plus d'esprit, et qui avaient pris parti contre le po^te

gi'ec, savaient-ils mieux sa langue? L'esprit supplee a tout. La

lettre de M. de Voltaire a ete envoyee a M. d'Alembert, pour etre

lue k la premiere seance publique de ^Academie^

— M. de La Reyniere, I'un de nos soixante rois plebeiens^,

celebre par le faste de sa maison et par le merite inestimable

d'avoir forme le premier cuisinier de France, est encore fort

connu par une infinite depetits ridicules qui ne contribuent qu'a

le rendre plus aimable, tant leur bonhomie et leur gaiete sont de

bonne compagnie. Les seuls travers que la societe a de la peine

k lui pardonner sont ceux de faire quelquefois de mauvais vers

et de vouloir peindre absolument toute sa maison a I'huile. Une

pondance de Voltaire, a la date du 19 juillet 1776; le fameux passage contre Sha-

kespeare et Le Tourneur a et6 cite par La Harpe dans sa Correspondance litte-

raire, edit. Verdiere, t. I, p. 343-i.

i. Nom donRC par Voltaire a d'Argental.

2. Voir dans les Melanges litteraires du patriarche les Lettres de M. de Voltaire

d I'Academie franpaise, lues dans cette Academie, a la solennite de la Saint-Louis,

le 23 auguste 1776.

3. Fermier general, pere de I'auteur de VAlmanack des gourmands.
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autre faiblesse, mais qui n'a d'inconvenient que pour lui-m6me,

est de craindre excessivement le tonnerre. M"* Quinault, dont la

sc^ne francaise conserve encore un souvenir precieux, et M^^d'^-

tanville, soeur de La Reyni6re, ont imagine, en consequence, de

lui donner pour le jour de sa fete, la premiere un baril d'huile,

et I'autre un tambour. Quoique les chansons qu'on a faites a cette

occasion ne soient qu'une plaisanteriede societe, elles nous ont

paru assez originales pour les conserver dans nos annales secretes.

CHANSON

PAR M. LE COMTE D'ALBAHET.

Sur r.'iir des Lampons.

De Laurent vantez le nom.

Ah ! quel maitre de maison

!

Cour, salon et peristyle,

II veut que tout soit a I'huile.

Lampon, camarade Lampon '.

Chantons de ce beau seigneur

L'esprit ainsi que le coeur;

L'un est doux, I'autre est utile,

Tous les deux comme de Thuile.

Lampon, camarade Lampon.

Quand il compose des vers,

Quelques-uns sont de travers

;

Mais nous aimons tous son style,

II est coulant comme riiuile.

Lampon, camarade Lampon.

£crire d'un style pur,

C'est tirer Thuile du mur;

Ce seigneur est plus habile,

C'est sur le mur qu'il met I'huile.

Lampon, camarade Lampon.

Pour bouquet k monseigneur

Nous n'offrons point une fleur;

Ce present serait futile,

1. Nous aurons occasion d'expliquer, au mois d'octobre suivant, ce que c'6tait

que les Lampons.
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II lui faut un baril d'huile.

Lampon, camarade Lampon.

Que dira-t-il de ceci?

II r6pondra grand merci,

Nous chantons dans cet asile

Un grand monseigneur k Thulle.

Lampon, camarade Lampon,

AUTRE

PAR M. l'ABBE ARNAUD, DE L'ACADEMIE FRANQAISE.

Air : Lison dormait dans un bocage, etc.

Mon cher Laurent, pour votre fete,

Je viens vous offrir mon present.

Present utile et fort honnete,

Bien qu'il ne soit plein que de vent.

Joujou de I'esp^ce enfantine,

II pent pretendre i votre amour :

Cest un tambour, c'est un tambour,

N'allez pas lui faire la mine;

C'est un tambour, c'est un tambour,

II vous servira plus d'un jour.

Si Ton entrevoit qu'un nuage

Obscurcisse notre horizon,

Et que de loin un gros orage

• Fasse entendre son carillon,

Au lieu de vous mettre sous terre

Ou de vous blottir dans un four,

Vite au tambour, vite au tambour;

Devenez rival du tonnerre;

Yite au tambour, vite au tambour;

Battez jusqu'i vous rendre sourd.

Si jamais on vous importune

Au pharaon, au biribis,

Et que rappat de la fortune

Tente un peu trop fort vos amis,

Voulez-vous bientfit les confondre?

Le moyen est facile et court,

Vite au tambour, vite au tambour,

C'est le moyen de leur r6pondre

;

Vite au tambour, vite au tambour,

Vous voili quitte pour le jour.
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Bref, mon bouquet pour chaque peine

Est un antidote excellent,

Je n'excepte que la migraine,

Oui, la migraine seulement.

S'6tourdir, c'est philospphie;

En tout point, surtout en amour,

Vite au tambour, vite au tambour;

Faire du bruit, voild la vie.

Vite au tambour, vite au tambour,

Sinon la nuit, du moins le jour.

— 11 y a eu plusieurs debuts a la Comedie-FranQaise, mais

aucun sur lequel on puisse fonder de grandes esperances, pas

meme le retour de M"* Sainval cadette, quoiqu'elle ait ete rede-

mandee ici avec un empressement extreme et que toute la ville

de Lyon pleure encore son absence. Elle a reparu dans les roles

de Zaire, de Ghimene, d'Infes et diphigenie. On a juge que son

talent avait contracte tous les defautsde la province, sansacquerir

plus de maturite, ni meme beaucoup plus d'habitude du theatre.

II n'est guere possible d'avoir une figure plus ignoble dans I'ex-

pression de la tendresse comme dans celle de la douleur. Le son de

sa voix, sans etre agreable, a quelque chose de sensible et d'inte-

ressant; mais sa bouche, surtout lorsqu'elle parle avec action,

n'a pas meme une forme humaine. Tous ses moyens sont faibles.

Elle n'a pour elle qu'une sorte de chaleur dans le debit, qu'on

prendrait volontiers pour de I'ame, si elle ne 1'employait pas a

propos de tout et hors de tout propos. Dans ZaTre, par exemple,

nous la lui avons vu prodiguer d'une maniere si ridicule, que ce

role, qui est I'ingenuite, la reserve, la modestie meme, joue par

elle, devenait une chose tout a fait indecente, et presque mal-

honnete.

M"* Sainval I'ainee, qui, depuis la retraite de M"" Dumesnil,

a ete chargee de tout I'emploi de cette cel^bre actrice, ne joue

pas avec beaucoup plus d'esprit que sa soeur, mais avec infmi-

ment plus de talent. Inegale comme son module, elle en a quel-

quefois 1'abandon et les talents sublimes. Elle n'a point, comme
M'l® Dumesnil, ce grand caract^re qui supplee quelquefois k la

noblesse ; mais sa chaleur a peut-6tre plus d'eclat. Sa sensibilite,

sans etre plus profonde, est aussi vraie, et souvent plus vive et

plus touchante. Sans avoir une idee precise de son role, elle en

saisit le sentiment et la situation ; elle les saisit avec une grande
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force, et s'y livre tout entifere. Ce n'est point Clytemnestre, cette

reine issue du sang de Jupiter, mais c'est du moins une mere, une

m^re tendre et passionnee, qui tremble pour les jours de sa fille, et

qui ose tout entreprendre pour la sauver. La figure de M"" Sainval

I'ainee, toute laide qu'elle est, a du caract^re et de I'expression.
'

Ses traits sont assez prononces, et leur ensemble a je ne sais quoi

de tragique et de theatral. II n'y a point d'actrice aujourd'hui

plus aimee du public ; il n'y en a point qui soit re^ue avec des

applaudissements plus vifs et plus universels.

La retraite de M"* Dumesnil a fait peu de sensation K On ne

I'a point regrettee, parce qu'on la regrettait depuis longtemps,

m6me en la voyant encore tous les jours. Le souvenir de cette

actrice vivra cependant autant que la scene francaise ; on neverra

jamais Merope, Agrippine, Semiramis, sans se rappeler combien

elle fut admirable dans les roles de ce genre. EUe a fort peu con-

tribue au progr^s de I'art du theatre, mais elle I'acultive avecun

caractere original. On a compare souvent ses talents avec ceux de

M"'Clairon,que Melpomene pleurerasans doute encore longtemps,

et dont elle n'esperc plus de pouvoir jamais etre consolee. II me
semble qu'on pent observer entre ces deux grandes actrices la

m6me difference qu'un juge impartial trouverait peut-etre en

Racine et Shakespeare. Si dans les ouvrages de I'un on rencontre

des beautes hardies et saillantes, I'autre se distingue par un en-

semble infiniment plus rare, par une perfection toujours soutenue.

Ce sont les defauts memos du poete anglais, ses inegalites, ses

familiarites triviales, ses disparates monstrueuses, qui font res-

sortir davantage les traits brillants dont ses compositions etin-

cellent. C'est I'elegance, la perfection meme des ouvrages de

Racine, qui en rend quelquefois les beautes de detail moins sen-

sibles, du moins aux yeux du vulgaire. L'un et I'autre naquirent

peut-etre avec la meme force, avec la meme elevation de genie;

mais l'un s'est laisse aller a la fougue de son imagination, et

I'autre a su la regler a force d'art et de culture. Le premier est

inimitable jusque dans ses defauts, I'autre est le module le plus

difficile a atteindre ; mais en suivant ses traces, meme de loin, on

1. Elle s'ctait retiree le 7 avril 1776. Elle ne reparut plus que dans une repre-

sentation donnee h son profit le 28 fevi-ier 1777. M"' Dumesnil, nee i Paris, le

6 octobre 1711, niourut[le 20 ffevrier 1803j h la barriere Blanche (commune de

Montmartre ).
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ne risque jamais de s'egarer. Si Tun enleve souvent les suffrages

de la multitude, sans les meriter, 1' autre plait toujours egalement

a la multitude et a I'homme de genie. Ses lecons et son exemple

sont I'admiration eternelle de tous les grands artistes.

— La Bonne Femme, ou le Phenix^ parodie ^Alcesle % en deux

acles, en vers, meles de vaudevilles et de danses, a ete representee,

pour la premiere fois, sur le theatre de la Comedie-ltalienne, le

dimanche 7 juillet. Gette bagatelle a eu beaucoup de succ^s;

I'idee en est folle ; et quoique I'execution en soit fort negligee,

on y a trouv6 de la gaiete et quelques saillies assez heureuses.

— M. de Mably, toujours occupe de reformer les empires,

vient de publier un livre intitule Be la Legislation, ou Principes

des lois, avec cette epigraplie: Ad resjmblicas finnandas et ad

stahiliendas vires, sanandos populos omnis nostra pergit oratio.

Gic. Amsterdam, deux parties en un volume.

C'est une conversation entre un Suedois et un Anglais, ou

Ton cherche une methode abregee pour former de grands legis-

lateurs. Le lieu de la sc6ne est chez M™" la duchesse d'Enville, a

la Roche-Guyon ; et ce qui donne lieu a ce docte entretien, ce

sont les lois spmptuaires de la Suede. Rien deplus simple que le

syst^me de M. I'abbe de Mably, du moins pour I'analyse. Dans

I'execution, on y trouverait, je pense, un peu plus de difficultes.

11 etablit d'abord pour premier principe que I'egalite dans la

fortune et la condition des citoyens est une condition necessaire

a la prosperite des litats. II en conclut qu'on ne verra jamais de

legislation parfaite sans la communaute des biens. Ge n'est qu'a-

pr6s avoir employe un livre entier a developper ces grands prin-

cipes, qu'il revient sur ses pas, et qu'il avoue que des obstacles

insurmontables s'opposent au retablissement de I'egalite. II ne

voit qu'un moyen d'y suppleer, c'est d'emp^cher les hommes

d'etre avares et ambitieux ; ce qu'on ne pourra obtenir quen di-

minuant les finances de I'l^tat, en proscrivant les arts, le com-

merce, I'industrie, et nommement VAcademic de peinture. « Je

demande, dit le gentilhomme suedois, a quoi peut nous ^tre

bonne une Academie de peinture. Laissons croire aux Italiensque

leurs babioles honorent les nations : qu'on vienne chercher chez

nous des modules de lois, de mosurs et de bonheur, et non pas

1. Par Piis, Desprfes, Reynicr et Barrc.
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de peinture. » Ce n'est pas tout : pour empecher les citoyens de

sa nouvelle republique d'etre avares et ambitieux, il exige encore

deux petites circonstances qu'il n'est pas difficile assurement de

lui accorder, c'est qu'ils aient des moeurs et de la religion. II

insiste avec beaucoup de chaleur sur ce dernier point. II refute

au moins fort longuement I'opinion de Bayle, qui croyait une

societed'athees possible. « Je ne sais quel empereur, dont jesuis

fache d' avoir oublie le nom, voulait, dit-on, donner une ile aux

philosophes platoniciens, pour eprouver s'ils pourraient y fonder

une republique sur le plan que leur maitre en a trace. Pour moi,

si j'etais prince j'accorderais volontiers une de mes provinces k

tons les athees du monde, pour y etablir la merveilleuse repu-

blique de Bayle. » Et la-dessus il tache de s'egayer aux depens

de nos sages modernes. « Voila d'abord de grands philosophes,

les uns plaisants, les autres serieux, qui ont tout vu, tout exa-

mine, tout generalise. lis n'ignorent rien, et trainent apr^s eux

mille petits beaux esprits qui se sont hates de dire quelque im-

piete triviale, pour tacher de faire du bruit et sortir de leur

obscurite. A leur suite arrive pele-mcle une foule de femmes

galantes, plus ou moins philosophes,. suivant qu'elles ont eu ou

qu'elles ont plus ou moins d'amants. Voici de jeunes libertins,

qui, pour ne rien craindre, voudraient apprendre a ne rien

croire, etc. » Ce tableau, que M. I'abbe croit sans doute fort plai-

sant, est suivi d'un tableau d'un autre genre, oil Ton expose la

morale de I'atheisme sous les couleurs les plusnoires; et Ton fmit

par s' eerier d'une mani^re triomphante : « Je vous demande, a

mon tour, si une repubhque qui pousserait I'absurdite jusqu'a

vouloir faire de bons citoyens en jetant dans toutes les ames des

semences de sceleratesse pourrait subsister? etc. » Non. Mais

quelque disposes que nous soyons par d'autres raisons, a la ve-

rity, que les votres, a croire qu'il n'y aura jamais sur la terre

aucune societe d' athees, nous vous demandons, a notre tour,

pourquoi vous attribuez si gratuitement a ces pauvres athees des

principes que leurs ecrivains n'ont jamais avoues. Lisez, s'il vous

plait, \e Systdme social et la Morale universelle^\ vous verrez

que si Ton a quelque reproche k faire a ces auteurs, ce n'est as-

surement pas celui d'admettre des maximes trop relach^es ; vous

1. Ouvrages du baron d'Ho'.bach.

XI. 20
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verrez, au contraire, que leur seul tort est peul-etre d'aflfecter

comme vous trop d'austerite, et de n'avoir pas calcule leurs

principes sur la nature m6me du cceur humain, et sur les resul-

tats necessaires de 1' institution sociale.

II faut 6tre juste : malgre ses mauvaises plaisanteries contre

les philosophes, M. I'abbe de Mably n'est pas aussi difficile ni

aussi intolerant qu'on pourrait bien le croire. II s'arrange tout

aussi bien de la religion paienne que du christianisme
;
pourvu

qu'il y ait un culte, une foi quelconque, il n'y regarde pas de si

pres; et quant aux incredules, il ne veut pas non plus qu'on les

persecute avec trop de rigueur, ni qu'on les brule
;
quelques

mois de prison lui paraissent suffisants pour leur instruction.

Tout cela est d'un bon homme.

Le livre De la Legislation pent etre regarde comme une

suite des Entreliens de Phocion^ ; ce sont les memes vues, avec

un degre de naivete qui en augmente le prix. II y a trois ou

quatre mille ans que cet ouvrage eut pu paraitre instructif, et

peut-etre y a-t-il encore aujourd'hui tel canton en Suisse, ou

dans le fond de I'Amerique, qui pourra le trouver lumineux et

profond; il reussira plus difficilement en France. On dit que

I'auteur est alle en Pologne pour y proposer ses lois a la grande

diete, mais qu'il vient d'y gagner la gale, ce qui pourrait bien

nuire au succes de son entreprise. Helas ! qu'est devenu le

temps, I'heureux temps ou il ne songeait pas encore aux hon-

neurs de la legislation, et ou il gagnait autre chose?

— G'est M. de La Harpe qui s'est charge de la partie litte-

raire du Journal politique et de litt^rature. M. de Fontanelle,

auteur de Lorddan et de la Gazette des Deux-Ponts, continuera

de faire la partie politique, que M. Linguet lui avait deja cedee

depuis quelque temps. Les gens qui trouvent mauvais que M. de

La Harpe ait daigne prendre la depouille de son ennemi ne

savent pas qu'il n'a pu s'en dispenser, des personnes auxquelles

il n'avait rien a refuser I'ayant sollicite vivement de se charger

d'un travail dont son caractfere et ses talents pouvaient soutenir

seuls I'utile succes. II s'est trouve dans le meme cas que M. de

Marsillac, qui ne voulait point accepter le gouvernement de

Beriy qu' avait M. de Lauzun, parce qu'il n'etait pas I'ami de

\. Autre ouvrage de Mablj^, 1763, in-12. Voir tome V, p. 293.
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M. de Lauzun. Louis XIV lui repondit : « Vous eles trop scrupuleux

;

j'en sais autant qu'un autre la-dessus, rnais vous n'en devez faire

aucune difficulte. » Aussi M. de La Harpe s'est-il rendu enfin a

ces considerations et aux deux mille 6cus de rente que ce journal

ajoute a sa fortune.

— Nous avons neglige jusqu'ici de parler de la BibliotMque

iiniverselle des rotnans, qui a commence a paraitre au mois de

juillet 1775, et nous avouerons franchement que I'opinion oii

nous etions que M. de Bastide en etait le principal editeur nous

avait laisse dans une grande indifference a ce sujet. Nous avons

ete mieux instruits de I'objet de ce travail, et nous nous em-

pressons a lui rendre toute la justice qu'il merite. On y donne

une analyse raisonnee de tons les romans anciens et modernes,

francais ou traduits dans notre langue; on y joint des anecdotes

et des notices historiques et critiques concernant les auteurs ou

leurs ouvrages, ainsi que les moeurs, les usages du temps, les

circonstances particulieres et relatives, et les personnages connus,

deguisesou emblematiques. Ce recueil, compose de seize volumes

par annee, parait periodiquement, comme le Mercure, le l^"" et

le 15 du mois. M. le marquis de Paulmy et M. le comte de

Tressan ont beaucoup plus de part a ce travail que ]\L de

Bastide ^ lis ont divise tons les romans en huit classes. La pre-

miere comprend les anciens romans grecs et latins; la seconde, les

romans de chevalerie; la troisieme, les romans historiques; la

quatri^me, les romans d'amour; la cinquieme, ceux de spiri-

tualite, de morale et de politique ; la sixi^me, les romans sati-

riques, comiques et bourgeois; la septi^me, les nouvelles et les

contes; la huitifeme, les romans merveilleux. Toutes les parties

d'un ouvrage aussi considerable ne peuvent pas etre egalement

int^ressantes ; mais il y regno en general un excellent choix, un

gout tr^s-sage et une variete infmiment agreable. La plupart des

extraits sont parfaitement bien ecrits, d'un style simple et rapide,

et Ton trouve dans les notices historiques qui les precedent une

erudition tr^s-ciirieuse,

— 11 vient de paraitre un poeme en six chants, dont nous

n'osons pas m6me annoncer le titre : c'est I'ouvrage d'un vrai

1. Poinsinet de Sivry, Cardonne, Meyer, Coupe, Legrand d'Aussy, Couchu,

Imbert, et autrcs, prirent aussi successivement part a la redaction de ce recueil,

qui parut de 1775 a, 1789, et forme cent douze volumes in-I2. (T.)
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maniaque, I'opprobre de la langue et du si6cle ' . On n'avait pas

encore porle en France reffronterie k cet excte, quoiqu'on eut pu

s'autoriser de I'exemple de I'empereur Auguste, a qui ce sujet a

fourni une tpigramme si celebre et si obscene. Les noras les plus

chers et les plus sacres k I'Europe n'y sont pas plus respectes

que la decence et les moeurs. Nous ignorons I'auteur qui a pu

prostituer ses talents a une debauche aussi sale et aussi gros-

siere^ Quoiqu'on y trouve une sorte de verve et quelques vers

assez bien tournes, 1'ensemble du poeme est aussi depourvu

d'art et d'imagination que de modestie et de pudeur. N'est-ce

pas a ces deux sentiments que I'art doit ses plus heureuses

pensees, et I'imagination ses plus doux prestiges?

— L'Erreur d'un moment-, traduit de tanglais par ma-
dame***. Un volume in-8°^. Cette traduction, comme on ledit dans

la preface, n'est pas purement litterale, et I'esprit dans lequel

I'auteur parait I'avoir faite annonce des vues et du gout. 11 y a

dans la fabrique de ce petit roman beaucoup de choses tr^s bien

concues et tres bien seniles. Quoique I'intrigue en soit infmiment

simple et que I'execution en soit meme quelquefois assez faible,

I'ouvrage interesse et n'est pas indigne d'etre mis au nombre

des lectures qu'une mere pent recommander a sa fiUe.

— Traitd sur la cavalerie, par M. le comte Drumond de

Melfort, marechal des camps et armees du roi et inspecteur

general des troupes legeres. De I'imprimerie de Guillaume Des-

prez, avec beaucoup de planches gravees; prix, 120 francs. Ge

livre est surtout remarquable par le luxe typographique dont il

est surcharge^. Les gravures en sont belles et representent toutes

les evolutions , toutes les manoeuvres imaginables de la cavalerie.

Quant au fond de I'ouvrage , on pretend qu'il renferme des con-

naissances de details prodigieuses qui feraient le plus grand hon-

1. La F nianie, Sardanapolis, 1773, in-8°. Attribuoe sans preuves k Senac

de Meilhan. Voir la longue note que la Bibliographie des ouvrages relatifs d
I'amour consacre k ce poCme. L'cdition de 1780 a huit figures, dont six dessi-

n6e3 par Borel et gravees par Eluin.

2. L'auteur nous est inconnu.

3. Frontispice reprcsentant Louis XVI passant une revue de cavalerie (dessine

et grav6 par Ingouf I'alne) ; un fleuron sur le titre par Macret ( Amours forgeant

des armes) ; cartouche aux amies royales, en t6te de la dedicace au roi (Pruneau

sculp.J, en-t6te reprcsentant un haras (Duflos (?) I'aine del., J"""' Mansard sc);

cul-de-lampe (une revue d'infanterie), par Van Blarembergh, grave par Beurlier,

sans parlcr des planches techniques et d'un atlas.
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neur k un marechal des logis, mais qui n'ajoutent k peu pr6s

rien k I'instruction que pourrait desirer un homme destine a etre

officier general ; c'est du moins ce que des gens du metier nous

en ont dit, et nous ne pouvons en parler que sur parole.

— Clavicule du cheval, ou Tableau des connaissances rela-

tives il cet.animal, par M. Lafosse. Get ouvrage, qui contient le

precis de tous ceux qu'a fails I'auteur, est represents sous la

forme de deux grands tableaux de finances, graves proprement

et imprimes sur papier grand aigle. Le premier explique la

structure externe et interne du cheval, auquel on a joint un

tableau de la connaissance des differents ages du cheval, depuis

sa naissance jusqu'a trente ans. Le second contient le detail de

toutes les maladies du cheval ; il est divise en cinq colonnes. La

premiere donne le nom de la maladie, la seconde explique ses

causes, la troisieme le diagnostic, la quatrieme le pronostic, et la

cinqui^me la curation. M. Lafosse est un homme fort instruit et

qui peut-^tre aurait eu plus de reputation qu'il n'en a, s'il n'avait

pas eu le malheur de se brouiller avec I'Ecole veterinaire.

AOUT.

On a donnS, ce mercredi lli, la premiere representation de

Caius Marcus Coriolan, tragedie en quatre actesS de M. Gudin

de La Brenellerie, a qui nous devons deja le Royaume mis en

interdit^, tragedie qui n'a jamais ete representee, mais qui a eu

I'honneur d'etre brulee a Rome, sur la place de Minerve, a la

grande satisfaction de I'auteur. II a fait encore un grand poeme

heroi-comique, dans le gout de I'Arioste, tres-digne d'etre brule,

1. Caius Marcus Coriolan, ou le Danger d'offenser un grand homme; Paris,

Ruault, 1770, in-8<>.

2. Lolhaire et Valrade, ou le Royaume mis en mterdit, tragedie en cinq actes

et en vers; Geneve, 1767, in-8". Cettc pi^ce, qui n'a jamais etc representee, fut

brillde en 1708, a Rome, par decret de I'Inquisition. L'auteur la fit reimprimer

avec une preface; Rome, de Timprimerie du Vatican (Geneve), 1777, in-8", et enfin

Paris, 1801. Cette derni^rc edition fut enlevee a I'instant tout enti^re sans que
I'auteur ait jamais su par quelle voie elle s'ctait <icoulce. (T.)
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la ConquHe de Naples, ou I'Expedition de diaries VIII * ; mais

ce poeme, quoique fort connu par les lectures qu'il en a faites

dans plusieurs maisons, n'a point paru, et probablement ne

paraltra pas encore de longtemps. La medisance I'accuse d'etre

occupe dans ce moment a refaire VEsprit des his. Son Coriolan,

comme ses autres ouvrages, annonce assurement de 1'esprit, des

connaissances, de I'imagination, et memo une sorte de verve : ce

qui parait lui manquer, c'est la faculted'embrasserfortementl'en-

semble d'un objet, faculty sans laquelle les conceptions les plus

heureuses demeurent toujours imparfaites; le gout qui choisit

les details et leur donne de 1' elegance, cette attention soutenue

qui les acheve, et plus encore cette chaleur d'ame et de tete qui,

repandant la lumiere et la vie sur toutes les beautes d'un ou-

vi'age, en fait oublier tons les defauts.

II n'y a pas de theatre en Europe ou Ton n'ait trouve souvent

le sujet de Coriolan ; mais de tons les Coriolan qui ont paru sur

la sc^ne francaise, depuis celui d'Alexandre Hardy, en 1601,

jusqu'a celui de M. Gudin inclusivement, nous n'en connaissons

aucun qui ait reussi *. Est-ce la faute du sujet, des poetes qui

ont ose I'entreprendre, ou des convenances trop rigoureuses de

notre theatre? C'est ceque nous n'examinerons point ici. Gorneille

et Racine ont travaille sur des sujets qui, avant d'etre executes

par eux, nous eussent paru peut-etre infmiment plus difliciles et

plus ingrats. II n'est point d'obstacle que le genie ne surmonte,

et sa toute-puissance suffit et supplee a tout. Le caract6re de

Coriolan et celui de Veturie, sa mfere, sont pleins de grandeur, de

mouvement et d' action. L'histoire en ofTre peu dont la trempe

soit plus forte et plus vigoureuse, dont les passions soient sus-

ceptibles d'une couleur plus brillante et plus th6atrale. La situa-

tion de ce heros, qui, banni injustement de sa patrie, ne respire

plus que vengeance contre elle, et qui, au moment de la satisfaire,

apr^s avoir resiste aux soumissions les plus flatteuses pour son

orgueil, se laisse enfin flechir par les larmes d'une m^re ; cette

situation, telle qu'elle est dans Tite-Live et dans Plutarque, pre-

sente sans doute une des plus s^iperbes scenes qu'il soit possible

1. Voir tome VI, p. 391.

2. Celle do M. de La Harpe ne fut jouce qu'cn 1784. {Premiers editeurs.) —
On imprima dgalemcnt en 177C un Coriolan, tragedie en cinq actes, par Baize;

Avignon et Paris, in-S". (T.)
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d'imaginer. Mais comment preparer cette scene sans rafiaiblir,

et comment se soutenir apres? Voila I'ecueil qu'aucun de nos

poetes n'a su eviter jusqu'a present. Ceux qui ont voulu meler k

ce sujet une action plus compliquee en ont detruit le caract^re

et I'interet ; ceux qui I'ont laisse dans sa simplicite naturelle n'ont

pas eu la force de le conduire jusqu'au terme de la carri^re; et

les uns et les autres ont toujours paru au-dessous du modele que

leur fournissait I'histoire. Ce qui donne un si grand eflet au mo-
ment pathetique ou Coriolan immole tons ses ressenliments et

tous ses triomphes a son respect pour sa mere, c'estla suite inte-

ressante et variee des evenements qui le precedent; mais la

regularite de notre theatre ne permet point d'accumuler tous ces

evenements dans une seule pi6ce, et I'exposition la plus adroite

ne saurait les rappeler assez vivement pour produire la meme
impression

.

II y a dans la tragedie de Coriolan d'assez beaux vers ; mais

le style dominant de I'ouvrage a paru faible, inegal et plein de

negligences. Un des derniers vers qu'il prononce avant d'expirer

est on ne peut pas plus naturel dans sa bouche :

Et tout mortel sans doute a besoin d'indulgence.

Mais le parterre s' aviso d'en faire I'application au poete, il oublie

la sc6ne en favour de cette platitude, et la toile tombe avec beau-

coup de huees et de grands eclats de rire. II ne sera pas difficile

k I'auteur de retrancher de sa piece le petit nombre d'endroits

qui ont excite I'humeur du parterre ; mais ce qui lui sera plus

difficile, c'est de donner a la marche de sa piece plus de consis-

tance et plus d'interet. A force d'annoncer, de preparer, de

retarder et de morceler pour ainsi dire la belle scene de Veturie

et de Coriolan, il a use absolument le plus grand ressort de son

sujet. £tait-il possible de faire autrement? C'est ce que j'ignore;

mais ce qu'il a fait n'est surement pas ce qu'il fallait faire. Mole

a joue le role de Marcius en chevalier francais beaucoup plus

qu'en heros romain. M"* Sainval a mis de la chaleur dans celui

de Veturie, mais sans trop savoir de quoi il etait question. Le

role le mieux rendu est peut-etre celui de Valerius. Monvel y a

deploye du moins une grande intelligence et beaucoup de sensi-

bilite.
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— L'Academic royale de musique, qui, depuis trois mois,

n'avail cess6 de donner Alceste, ou I*Union de Vamour et des

arts, a remis, ces jours passes, un ancien ballet heroique du sieur

de Bonneval, intitule les Romans. Ge ballet, compose de trois actes,

la Bergerie, la Chevalerie et la Faerie, eut une sorts de succes

lorsqu'il parut la premiere fois en 1736, du vivant de I'auteur,

qui etait alors intendant des Menus, qui avait une excellente

maison, beaucoup de proneurs et toute TAcademie royale a sa

disposition. Quelque brillants que soient les succes de ce genre,

il est rare qu'ils survivent a I'auteur; et le sieur Gambini, qui

s'est avise de refaire la musique de ce triste poeme, vient d'en

faire la malheureuse experience. On a ete oblige de retirer I'ou-

vrage apr^s la troisieme representation. Les paroles qu'il avait

pretendu faire revivre ont paru d'une insipidite parfaite ; sa com-

position, dont on avait pris une idee assez avantageuse sur les

morceaux qu'on avait entendus de lui au Goncert spirituel et au

Concert des amateurs, n'a guere mieux reussi. On a trouve la

facture facile et passablement correcte, mais faible et froide,

sans idees, sans genie, et d'un goutbien moins agreable que celle

du sieur Floquet. Ge pauvre M. Gambini n'est pas ne sous une

etoile heureuse. II aeprouve, avant d'arriverdans ce pays-ci, des

infortunes plus facheuses qu'une chute a I'Opera. S'etant embar-

que a Naples avec une jeune personne dont il etait eperdument

amoureux, et qu'il allait epouser, il fut pris par des corsaires et

mcne captif en Barbarie. Ge n'est pas encore le plus cruel de ses

malheurs. Attache au mat du vaisseau, il vit cette maitresse,

qu'il avait respectee jusqu' alors avec une timidite digne de

I'amant de Sophronie, il la vit violer en sa presence par ces bri-

gands, et fut le triste temoin des premieres larmes que lui fit

verser le plaisir, sans doute malgre elle. Quelle situation

!

M. Mercier en ferait un drame des plus pathetiques, et La Fon-

taine en eut fait peut-6tre un conte fort moral sur les dangers

d'un amour Irop discret. L'Academie royale de musique, qui n'a

rien su faire ni de la musique de notre heros, ni de son histoire,

a repris, pour varier, Alceste et V Union, en attendant VOlym-

piade du sieur Sacchini, dont on a deja fait quelques repetitions

particulieres.

— 11 etait assez naturel de croire que les freres economistes

seraient un peu degoutes de se meler du salut du royaume;
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mais ces messieurs ont trop de zele pour se laisser degouter aise-

ment, et fr6re Baudeau et frere Roubaud se disposaient a nous

illuminer plus que jamais. Quel malheur pour le progres de la

science que le ministere ait juge qu'apr^s toutes les peines et

toutes les fatigues que ces messieurs s'etaient donnees depuis

quelque temps, ils avaient absolument besoin de repos, et qu'en

consequence il les ait pries de vouloir bien ne plus s'occuper,

dans leurs ouvrages, des affaires de 1'administration! Frere Bau-

deau, qui n'a point pris ce conseil en bonne part, et qui a

temoigne meme une resolution assez determinee de continuer

sans relache a se sacrifier au bien public, quoi qu'il en put

arriver, a recu I'ordre de se transporter a Riom, et d'y prendre

toutes les distractions que son etat pouvait exiger, pour ne pas

s'exposer aux suites d'un derangement plus funeste. Avant cette

catastrophe, il a joui d'un moment de gloire assez brillant, a I'oc-

casion du proces qui lui a ete intente par les fermiers de la

Caisse de Poissy, et dans lequel il a plaide lui-meme avec beau-

coup d'avantage, quoique sa partie adverse eut pour avocat le

celebre Gerbier. Cette affaire ayant fait une tres-grande sensation,

du moins dans le parti du produit net et dans celui de la finance,

nous croyons devoir en donner ici le precis, tel qu'il nous a ete

communique par un homme fort instruit, etqui se croit aussi fort

impartial.

M. I'abbe Baudeau avait compose, en 1768, un Memoire sur

les inconvenients de la Caisse de Poissy. Ce Memoire avait ete

imprime alors contre son aveu, et ce n'est qu'en rendant compte

de I'edit qui abolit cette Caisse qu'il s'est permis de I'inserer

dans un des derniers volumes de ses EpMnn^rides.

II considere dans ce Memoire la Caisse de Poissy sous deux

points de vue : premierement, comme une caisse de pret ; secon-

dement, comme un impot. II s'efforce de demontrer que, sous les

deux points de vue, cette Caisse est un mauvais etablissement

;

comme caisse de pret, que les bouchers etaient loin d'y trouver

leur compte, puisque I'interet qu'on leur faisait payer etait de

quatre-vingt-douze pour cent, et par consequent tr^s-usuraire

;

comme impot, qu'il augmentait d'une mani^re exorbitante le prix

des viandes, et qu'il en diminuait par consequent la consommation

;

que les fermiers de ladite Caisse ne payaient au tresor royal que

huit cent mille livres, et qu'il etait prouve que les bouchers et les
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consommateurs payaient au moins le double de cette somme, etc.

Le preambule de I'edit du roi dit k peu pr^s les m^mes choses,

et les dit peut-etre plus fortement. Messieurs les fermiers, ne pou-

vant pas s'en prendre aux redacteui*s de I'edit, prirent le parti de

denoncer M. I'abbe Baudeau comme calomniateur. Leur Memoire

parut le lendemain de la disgrace de M. Turgot. On dit dans ce

Memoire que c'est par moderation qu'on n'accuse point I'abbe

Ikudeau au criminel. On demande qu'il soit oblige de convenir

qu'il a calomnie les administrateurs de la Caisse, qu'il leur fasse

une reparation publique, qu'il paye une amende, et qu'il imprime

dans ses EjjhcmMdes le jugement prononce contre lui.

L'abbe Baudeau obtint la permission de defendre lui-m^me

sa cause. M" Gerbier exposa dans son premier plaidoyer les griefs

de la partie adverse, et tacha de prouver que la Caisse de Poissy

avait ete utile au public. L'abbe Baudeau partagea sa defense en

Irois points; et pour etablir a son gre I'etat de la question, il

remonta a la premiere origine de la Caisse de Poissy.

Son plaidoyer dura pendant deux audiences, et fut singuliere-

ment applaudi ; c'est peut-etre la premiere fois que la confrerie

des economistes sut mettre les rieurs de son cote. M" Gerbier vit

le public si mal dispose en sa faveur apr^s la seconde audience

qu'il supplia les juges de remettre l'affaire a huitaine, ce qui

ne I'empecha d'etre hue que huit jours plus tard. II fit beaucoup

rire, surtout en avouant qu'il avait vougi lui-meme des derniers

faits allegues par l'abbe Baudeau. Sa seule ressource fut de cher-

cher a infirmer ces faits; mais l'abbe Baudeau prouva, dans

I'audience suivante, que tons ces faits etaient attestes de la

mani^re du monde la plus authentique, et declara hautement que

les papiers d'ou il avait tire ses preuves avaient ete mis sous les

yeux memos du roi.

Apr^s une longue deliberation, l' affaire fut renvoyee hors de

cour, ainsi que I'avait demande l'abbe Baudeau. Seulement on fit

communiquer a sa partie adverse la protestation qu'il avait faite

dans son Memoire meme, de n'avoir jamais eu I'intention d'in-

jurier les fermiers ni leur pr6te-nom. Les frais furent compenses

entre les deux parties. Cette sentence fut recue avec de grands

applaudissements, et fr6re Baudeau fut ramene ehez lui dans une

esp^ce de triomphe, suivi de tous les bouchers mecontents de la

Caisse, de plusieurs frferes de I'ordre et de toute la populace du
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Palais. II est k presumer encore que Tame du grand Quesnay

planait dans ce moment sur sa tete ; mais notre auteur n'en parle

pas.

— Les seances publiques de I'Academie francaise deviennent

tons les jours plus interessantes. Gelle du dimanche 25, jour de

Saint-Louis, destinee a decerner le prix de poesie, ne le fut pas

infmiment par la lecture des pieces couronnees; mais les trois

morceaux qui furent lus a hi suite de ces pieces, tous les trois

dans un genre fort different, iirent le plus grand plaisir.

M. le chevalier de Chastellux, en qualite de directeur, ouvrit

la seance par un assez long discours, tr^s-arrange, tres-orne de

petites idees fines et ingenieuses, qui, faiblement liees etn'offrant

point de grandes masses, n'ont produit que peu d'effet.

Le sujet du prix propose cette annee etait la traduction d'un

morceau d'Hom^re. Dans le nombre des pieces envoyees a I'Aca-

demie, elle en a trouve deux qui lui ont paru egalement dignes

de partager le prix. L'une est de M. Gruet, avocat au Parlement

;

I'autre, de M. Andre de Murville. Le premier est un jeune homme
de vingt ans, qui, condamne par sa famille a travailler dans une

etude de procureur, ne trouva point d'autre ressource pour se

soustraire a cette triste tyrannie que de s'enfuir et de s'engager

comme simple fantassin. Aussi malheureux de cette nouvelle

chaine que de la premiere, il fit plusieurs tentatives pour obtenir

son conge. II imagina de flechir la rigueur de son capitaine par

une supplique en vers, et ce fut le premier essai de sa muse

;

mais son capitaine, peu touche du charme des vers, demeura

inflexible. Le jeune homme essaya enfin de revenir a sa famille et

d'implorer son secours. Elle prit pitie de son etat, et lui fit rendre

saliberte. J'ignore quelhasard lui procura depuis la connaissance

de M. I'abbe Delille. Quelque informes que fussent ses premieres

productions, 1'elegant traducteur de Yirgile y demela le germe du

talent et voulut bien I'encourager. II connaissait a peine les pre-

mieres regies de la poesie, lorsqu'il hasarda- de travailler pour le

prix; et ce fut pour ainsi dire sans aucun espoir de reussir qu'il

envoya sa pi6ce k I'Academie : aussi, quand M. d'Alembert, dont

il sollicitait les bontes pour trouver quelque place ou il put suivre

ses etudes, lui apprit que son ouvrage avait remporte le prix, il

crut longtemps que sa felicite n'etait qu'un songe; tout tremblant

de crainte et de joie, il supplia dix fois M. d'Alembert, avec la
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modestie du monde la plus naive et la plus interessante, de vouloir

bien lui dire s'il etait bien sur de ne pas se tromper; si c'etait

bieii sa pi^ce qui eut eu tant de bonheur; enfin si cejugement

ne pouvait plus etre change. M. Andre de Murville, son emule,

est deja connu, ou se flatte du moins surementde I'^tre par quel-

ques pieces inserees dans \Almanack des muses; par une lipitre

sur le bonheur des femmes de trente ans ^
,
qui concourut il y a

deux ans ; et par une autre jfipitre toute nouvelle d'Hermotime a

Julie d'Etange*, ou Ton ne retrouve pas tout a fait I'eloquence

et la chaleur de Saint-Preux, mais ou Ton a remarque cependant

d'assez beaux vers dans le genre descriptif. La pi^ce qui a obtenu

Xaccessit est de M. Doigny du Ponceau ^ On a fait aussi une

mention honorable de celle de M. de Saint-Ange*, le traducteur

des Metamorphoses d'Ovide et des romans de M. Mackensie.

MM. Gruet et de Murville ont choisi tous deux le meme sujet,

les Adieux d'Andromaque et dHector^ au sixieme livre de

Xlliade. Les vers de M. Gruet ont paru plus coulants, plus faciles

et d'un coloris plus vif. II y a dans ceux de M. de Murville plus

d'incorrections, plus d'inegalites, mais quelques traits d'une

louche plus forte. Ni I'un ni 1'autre cependant ne donnent aucune

idee de la maniere large et sublime de 1' original; et en rappro-

chant les morceaux memes des deux pieces couronnees qui

semblent meriter le plus d'eloges, on ne devinerait jamais sans

doute que c'est la la copie d'un des plus beaux tableaux que

nous ait laiss6s le premier poete de I'antiquite. La pi6ce de

M. Doigny, intitulee Priam aux pieds d'Achille, n'est pas supe-

rieure aux deux autres; mais peut-etre a-t-elle un caractfere

d'elegance qui leur manque. Celle de M. de Saint-Ange, le Com-

mencement de Vlliade, est plus terne et plus faible ; mais on y
trouve une sorte d'exactitude et de simplicite, qui, sans rendre

I'esprit de I'original, en rappelle, du moins quelquefois, un sou-

venir eloigne.

Les pieces couronnees dont M. de La Harpe fit Isl lecture ne

\. BpHresur les aoanlages des femmes de trente ans. Paris, Couturier, 1775,

in-8".

2. L'Amant de Julie d'^tange, ou Epitre d'Hermotime a son amie. Paris, Esprit,

1776, in-8". Andre de Murville ctait le gendrc do Sopliie Avnould.

3. Priam aux pieds d'Achille, 1770, in-S".

4. Commencement de I'lUiade traduit en vers et non imite, 177G, in-8".
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furent que mediocrement applaudies. « Je crains bien, disait une

etrangSre de beaucoup d' esprit S que rAcademie n' arrive de

longtemps k son but. Voila de jeunes poetes qui sentent bien fai-

blement le beau simple de 1' antique; et voila desjuges et des

auditeurs qui ne s'en soucient guere. Le peu de traits auxquels

on applaudit sont precisement ceux qui s'eloignent le plus de la

verity de I'original. Hom^re n'aurait jamais eu I'esprit de dire

qu'Hector, en couvrant son fils de baisers et de larmes,

Le ber(ja mollement de ces robustes bras,

Qu'5, des emplois si doux Mars ne destinait pas.

de sont ces vers-la, et des bluettes dece genre, qui enlevent les

suffrages de I'assemblee. » Quelque judicieuse que soit cette re-

marque, nous sommes loin de croire que les beautes d'Homfere,

et meme les plus simples, bien rendues, ne fissent encore au-

jourd'hui la plus grande impression : mais il en est du vrai beau,

dans la poesie, comme dans tons les arts et dans la naturememe

;

copie d'une main faible ou grossi^re, il n'a plus rien de piquant;

et ce qui n'est que fm ou joli conseiTe, meme dans une copie

mediocre, plus de caract^re et d'agrement.

Ce fut pour consoler les manes d'Homere de I'outrage que lui

faisait tr6s-innocemment la maladresse de ses traducteurs que le

ciel inspira sans doute a M. I'abbe Arnaud le sublime morceau

qu'il nous lut a la suite des pieces couronnees, sur les princi-

paux traits qui distinguent le chantre immortel de Vlliade et de

VOdyss^e. Nous sommes au desespoir de n' avoir pas pu obtenir

la permission de transcrire ici ce morceau en entier ^ ; il est im-

possible d'en faire i'extrait; il n'est guere plus possible d'en

donner une idee precise. Ce n'est point un discours, c'est un

hymne a la louange de la nature et du poete, un hymne plein

d'enthousiasme, dont le mouvement vif et rapide marche tou-

jours en croissant ; ou , sans detail penible , sans discussion

methodique, les idees se suivent, se pressent, s'accumulent et se

reunissent pour former une seule masse lumineuse et brillante.

Tout y est sentiment ou tableau, et c'est presque toujours dans

\. M"'* de Montague, I'autcur d'une Apologic de Shakespeare, centre M. de Vol-

taire.— (Meister.) Elisabeth Montague, dont I'ouvrage nientionue ici parut en 17C9,

n'est pas la mCme que lady Montague, dont on a des Lei Ires.

2. II a 6te iraprime depuis dans les OEuvres completes de I'abbe, tome III, p. 1.
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le poete m6me qu'il veut celebrer que I'orateur trouvel'idee pre-

miere, le fond ou le colons de toules les images qu'il emploie,

ce qui leur donne a la fois le caract^re le plus imposant et I'in-

tention la plus heureuse. La premiere partie de ce discours ren-

ferme plusieurs vues gen6rales sur lesprincipes communs a tous

les arts dont la perfection ne tient pas, comrae celle des sciences,

a une longue suite de calculs et de reflexions, mais a un senti-

ment profond des beautes de la nature, a I'energie des passions,

et a cette faculte intuitive qui embrasse d'un coup d'oeil toute I'e-

tendue des objets, en recule ou en arrfitc les limites, s'el^ve et

s'agrandit avec tout ce qu'elle contemple, et des materiaux epars

autour d'elle forme des creations neuves et sublimes ou l' esprit

le plus exerce, 1'analyse la plus laborieuse ne sauraient atteindre

qu'a pas lents et tardifs. Ce n'est done que dans le siecle leplus

eclaire que 1' esprit philosophique pourra parvenir au plus haut

degre de perfection ; mais le poete qui recut le premier les fortes

impressions d'une nature belle, grande et presque encore sau-

vage, dut remporter le prix de son art. II est difficile meme que

des moeurs trop policees, une nature par consequent plus cul-

tivee et plus contrainte, n'affaiblissent pas I'essor du genie. En

retracant a grands traits les beautes qui caracterisent le plus

particulierement le genie d'Homere, on avoue qu'il est impos-

sible de connaitre ce dieu de la poesie et de lui rendre le culte

qu'il merite, sans le voir pour ainsi dire face ei face, sans etu-

dier sa langue, sans accoutumer son oreille a sentir les ac-

cents si vrais, si doux et si varies du ramage harmonieux de ses

vers, etc.

M. I'abbe Arnaud nous fait esperer qu'il publiera ce discours

sur Hom^re, avec quelques autres morceaux du m6me genre,

dont la suite formera un traite complet sur le genie applique aux

arts. Nous desirous beaucoup qu'il puisse executor bientot un

projet si interessanl. Le s^cc6s qu'eut sa lecture a I'Academieest

bien fait pour I'encourager. Jamais discours academique ne fut

6coute avec plus d'attention, ne fut applaudi avec des transports

plus vifs et plus universels. Assis sur le trepied, plein du dieu

dont sa bouche c^lebrait les louanges, I'orateur semblait en-

chainer toutes les ames ci la sienne,les remplirdu meme enthou-

siasme, et les clever insensiblement ci la hauteur a laquelle il

s'elait eleve lui-meme.



AOUT 1776. 319

On fut beaucoup plus calme. mais on ne s'amusa pas moins,

pendant la lecture que fit M. d'Alembert, de la Lettre adressee a

I'Academie par M. de Voltaire, sur les disparates monstrueuses

de Shakespeare, et sur rinsolenteineptie desestraducteurs.Cette

Lettre formait un contraste parfait avec le discours precedent.

Comme nous avons eu I'honneurde vous en donner, le mois passe,

une idee suffisante, nous observerons seulement ici, comme une

preuve memorable des dispositions pacifiques qui r^gnent au-

jourd'hui entre les nations rivales de I'Europe, que cette singu-

li^re diatribe fut ecoutee patiemment d'un bout a I'autre par un

tr6s-grand nombre d' Anglais du rang le plus distingue, qui se

trouv^rent presents a la seance, et nommement de M. I'ambas-

sadeur, qui se permit meme de sourire a tons les traits plaisants

dont cet ecrit fourmille. On nous a pourtant assure que le roi

avait su mauvais gre a I'Academie d' avoir ose risquer cette

facetie, et que M. le garde des sceaux n'avait point voulu per-

mettre qu'elle fut imprimee par Timprimeur ordinaire de I'Aca-

demie, comme le desirait I'auteur, pour lui donner une publicite

plus authentique. ]So7i nostrum est tantas componere lites.

M. d'Alembert termina une seance si agreablement variee par

XEloge de Nericault Destouches, eloge plein de finesse et depro-

fondeur, nourri des principes de la critique la plus saine et du

gout leplus exquis, mais orne d' anecdotes piquantes et embelli

de tous les charmes d'un style vif et naturel. On pent ecrireavec

plus de chaleur que M. d'Alembert, avec plus de force et d'a-

bondance, mais on ne connait que M. de Voltaire qui ecriveavec

autant de nettete, de grace et de precision. Le talent de faire

ressortir la pensee, d'amener heureusement le trait, etde le faire

jaillir avec eclat et sans affectation, lui parait plus propre encore

dans ses Eloges que dans ses autres ouvrages, et celui de Des-

touches nous a paru superieur a tous ceux que nous avions deja

entendus. Ge sera sans doute un recueil infiniment precieux

que celui de ces Eloges ; on y trouvera non-seulement ce que

I'histoire litteraire de notre si^cle offre de plus curieux, on y
trouvera m^me, sous la forme la plus interessante, la meilleure

poetique que Ton ait peut-6tre encore faite de tous les genres de

litterature connus.

Dans la premiere partie decetliloge, M. d'Alembert parcou it

rapidement les principales epoques de la vie de Nericault Des-
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touches. Les persecutions qu'il essuya de la part de sa famille, k

cause de son gout pour les vers et pour le theatre, la resolution

desesperee qu'elles lui firent prendre de fuir la maison pater-

nelle et de se faire comedien, et comedien de campagne dans

une troupe qui courait alors les Treize-Cantons ; ses premiers

succ^s dramaliques k Schaflbuse et ci Soleure; les moeurs sages et

reglees qu'il conserva dans un etat que Ton n'embrasse ordinai-

rement que par libertinage ; le bonheur qu'il eut d'attirer I'at-

tention de M. de Puisieux, ambassadeur du roi en Suisse, qui

s'interessa vivement pour lui, le retira d'un metier qui conve-

nait si peu a son caractere, le fit servir dans differentes nego-

ciations importantes, mais sans I'obliger cependant a renoncer a

son gout pour la poesie, qu'il developpa meme par ses conseils,

de sorte qu'il fut, a tous egards, le premier auteur de sa fortune;

enfin, I'heureux emploi que le jeune Destouches fit de ses epar-

gnes, qui se montaient a quarante mille francs, et qu'il envoya,

sans se rien reserver, a son pere en le suppliant de vouloir bien

oublier les premieres erreurs de sa jeunesse.

Apr^s ce detail interessant, M. d'Alembert retrace I'histoire

abregee du theatre de Destouches. II s'arrete plus particulie-

rement au Dissipateur, pi^ce d'un genre nouveau, et qui eut le

succfes le plus brillant dans un temps ou le parterre n'etait pas

encore, comme aujourd'hui, aux frais et aux ordres de MM. les

auteurs; au Glorieux, dont il fut oblige de changer le denou-

raent par complaisance pour Dnfresne, qui devait y jouer le

premier role, et qui ne voulut jamais se charger de representer le

personnage d'un amant malheureux; ce qui obligea le poete de

donner au role de Philinte une teinte de ridicule, et nuisit ega-

lement a la verite des caracteres et au but moral de la pi6ce ; a

la Fausse Agnes et au Tambour nocturne, de toutes les comedies

de Destouches, celles qui respirent peut-6tre la gaiete la plus

vive ; au Philosophe marU, piece dont il prit le sujet dans I'in-

terieur m^me de sa maison, et pour lequel sa belle-soeur lui

fournit surtout un caractere si original et si vrai. Notre poete eut

le plus grand soin de lui en garder le secret jusqu'a la premiere

representation. Elle y courut avec beaucoup d'empressement,

et fut si desolee de s'y reconnaitre qu'elle ne manqua pas, apr^s

le spectacle, de lui en faire une sc^ne tres-digne d'etre ajoutee a

toutes celles qu'il venait d'employer si heureusement ; et ce fut
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la seule crainte qu'il ne s'en avisat qui put arreter les eclats de

sa mauvaise humeur.

Ces notices particuli^res, melees d'anecdotes et de reflexions

egalement piquantes, sont suivies d'une discussion, plus inte-

ressante encore, sur le genre dans lequel Destouches a travaille.

En lui rendant toute la justice qu'il merite, on fait voir combien

Moliere lui fut superieur par le choix des sujets, par la profondeur

des caract^res, par I'etendue variee des objets qu'il embrasse,

par le fonds de philosophie qui regne dans toutes ses compo-

sitions, et surtout par la chaleur et I'energie de son pinceau;

mais on loue Destouches d'avoir dbnne a la comedie un caract^re

de decenceet d'honnetete qu'elle n'eut point avant lui; on admire

la sage ordonnance de ses plans, I'heureux melange qu'il sut faire

du comique et de I'interet, le naturel et la purete de son style.

On observe qu'en subordonnant, comme il a tente de le faire,

I'interet au comique, il s'est peut-6tre moins eloigne de la mar-

che de la nature et des regies de I'art que ceux qui ont essaye

de subordonner le comique a I'interet; parce que toutes les fois

que la partie comique n'est pas la partie dominante d'un ouvrage

de theatre, elle ne sert qu'^ faire disparate, ou ne produit que

peu d'efiet. On trouve dans le theatre de Destouches des ta-

bleaux plus vrais et d'un faire plus male et plus nerveux que dans

La Chaussee; on les trouve aussi plus generalement interessants

que dans Dufresny, quoique ce dernier ait infmiment plus de

saillies et d'originalite. Destouches plaira davantage a toutes les

nations ; Dufresny a peut-6tre mieux saisi le gout de la sienne,

il a plus de verve, plus de desordre ; ses portraits, plus fins, plus

spirituels, ont un costume plus comique, et leur ridicule a

quelque chose de plus national et de plus gai. Apres cela, faut-il

s'etonner si Destouches refusait a Dufresny le sens commun, et

si Dufresny lui refusait, a son tour, I'esprit?

M. d'Alembert se plait a suivre Destouches jusque dans sa

retraite. II le point retire dans une petite campagne dont il pre-

fera le tranquille sejour a toutes les places bruyahtes qui lui fu-

rent oifertes, et particuli^rement a I'honneur d'etre charge des

affaires de la France k la cour de Russie. a Ce qui aurait pu

tenter le philosophe, dit M. d'Alembert, dans une offre si flattefUse,

ce n'est pas 1' eclat dont brillait d^s lors la cour de ce vaste em-
pire, c'etait le spectacle vraiment rare qu'il oifrait a des yeux

XI. ^
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eclaires, la lumi^re qui partout ailleurs est montee des sujets au

monarque, descendant en Russie du monarque aux sujets.

»

II est k presumer que la solitude ou notre poete s'etait enferme

contribua beaucoup a augmenter son gout pour la devotion. 11

n'employa les derni^res annees de sa vie qu'a combattre les in-

credules en prose et en vers. II ne remplit pas seulement tous les

mois le Mercure, que Ton appelait alovsle Mercure galant, de ses

dissertations theologiques; il fit encore, pour la defense de la foi,

une multitude prodigieuse d'epigrammes : on en trouva dans ses

papiers un recueil qui n'en contenait que huit cents, et il avait

intitule ce recueil l^pigrammcs choisies. La piete la plus scru-

puleuse et la plus exigeantelui eut fait grace sans doute ameilleur

marche.

— Voici une lettre qui nous a paru trop curieuse pour ne pas

nous permettre de I'inserer dans ces feuilles. Sans compter le

merite du style, dont la chaleur et la naivete ont un caractere si

precieux, on y trouvera une discussion tr^s forte et tr^s savante

sur la dignite de maitre des ballets. On y verra que 1'Academic

royale de musique conserve toujours le meme esprit, et qu'il

n'est point de corps dans le royaume plus fier et plus jaloux de

ses antiques prerogatives. Yoila I'heureux effet de la musique

francaise ; mais n'y a-t-il pas lieu de craindre qu'un patriotisme

si respectable ne se perde tous les jours, vu le progres de notre

gout pour la musique ultramontaine et I'etrange enthousiasme

que nous inspirent les chefs-d'oeuvre du chevalier Gluck et de

tant d'autres mditres de province et d'Altemagne? M'"" Gardel

n'en doutera plus, puisque, malgre ses remontrances, Noverre

vient d'etre nomme, par les administrateurs de 1' Opera, premier

directeur des ballets, et qu'il est meme decide qu'il debutera

incessamment par la pantomime d'Apelie et Campaspe.

LETTRE DE M™' GARDEL A M. LE MARQUIS d'aMEZAGA.

Je me proposals d' avoir I'honneur de vous ecrire pour vous

prier de solliciter mon entree a 1'amphitheatre de 1' Opera, et

j'aurais pour droit tous les sujets que j'ai fournis, sans compter

quatre de mes enfants, dont il y en a deux qui tiennent parfai-

tement leur coin. Mais un objet plus essentiel m'occupe presen-

tement. vous, mon ancien ami ! qui vous etes trouve a toutes



AOUT 1776. 323

les epoques de ma vie, heureuses ou malheureuses, vous ne vous

attendez surement pas a celle que je vais mettre sous vos yeux

!

Qui pourra croire, en effet, que Gardel, qui depuis dix-neuf ans

est a rOpera de Paris, s'y est rendu celebre, recommandable par

ses grands talents, par son exactitude a ses devoirs, sa douceur,

son honnetete, ses sacrifices de son propre bien (car il m'a

mange vingt mille livres) pour des places sans nombre, aussi

lucratives qu'honorables ; et que des administrateurs qui se sont

servis de son credit pour obtenir de la reine la preference soient

capables de faire venir, sous main, un etranger qui vingt fois a

tente de s'impatroniser a I'Opera sans y reussir? On ne con-

naissait pas alors I'injustice; pour deplacer qui ? le maitre de la

reine, le maitre des ballets de la cour, cheri du public, aime de

ses camarades, qui depuis six ans a fait les plus jolis ballets du

monde! On se souvient encore de celui d'Ernelinde, mis par lui

a la cour, qui representait un siege. M"'* la comtesse de Noailles

me fit I'honneur de me dire que les marechaux de France avaient

demande ou Gardel avait appris la guerre
;
que M. le dauphin en

avait reve toute la nuit, et mille autres choses aussi agreables que

gracieuses a ce sujet. II se verra trailer en ecolier ! On a ose lui

proposer la survivance du sieur Noverre, qui sera un bon modele

pour lui, qui lui donnera des avis, a Gardel, que Ton ne nomme
en Angleterre et partout que le fameiix, le ciUbre Gardel ! Mon
fils est bon, humble, honnete, et il faut etre charlatan pour en

imposer.

Ledit Noverre arrive avec une de ces lettres de recomman-

dation que Ton donne comme une lettre de voiture, de I'impe-

ratrice a la reine, qui dit aux entrepreneurs qu'elle ne serait pas

fachee que I'homme en question fit des ballets, pourvu que cela ne

fit aucune peine a son maitre; paroles divines, dignes de la bonte

et magnanimite de son ame ! Sa Majeste peut ignorer, ainsi que

I'imperatrice, que la place de maitre des ballets de I'Opera de

Paris est inamovible comme celle de premier president, heredi-

taire de premier a premier danseur. Un etranger n'y a aucun

droit, a moins d' abdication, comme M. Dupre avait fait.

Mais ici mon fils n'a point envie de renoncer a ses droits,

de devenir d'6veque meunier, d'etre subordonne a un maitre de

province et d'AUemagne. Ordinairement ces messieurs viennentk

Paris pour se perfeclionner, et non pour donner des lecons aux
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grands mailres. Le petit Noverre a un peu trop d'ambition et de

fatuite. Lorsqu'il vint se proposer, il y a trente ans, on le ren-

\oya a la Foire donner ses ballets chinois. La favorite I'avait fait

venir; cependant les sieurs Laval et Lany representferent leurs

droits, et le roi et M'"" de Pompadour , cedferent a la justice de

leur cause. Le petit homme, pour se dedommager, fut ruiner

M"° Destouches et le prince de Wirtemberg, et jeter feu et

llammes dans ses ballets, qui ne se soutiennent que par le grand

faste et la grande depense : car pour de la danse il n'y en a pas,

et ce n'est pas ce qu'il faut au public eclaire de Paris, qui se

lasserait bientot de ces pantomimes ou I'art serait neglige.

Pardonnez-moi, monsieur le marquis, de vous ennuyer si

longtemps; mais je me trouve soulagee. Les injustices m'outrent

;

car, que risque mon fils ? de faire la fortune la plus brillante en

peu d'annees dans les cours etrangeres, ou on lui tend les bras.

Sa danse, sa harpe, son violon, sa composition, son heureux

caract^re, le feront cherir partout. Tenez, monsieur, je suis aussi

humble que mon fils quand on me rend justice; mais lorsque

je crois que Ton veut m'humilier, je m'eleve comme un cMre.

Pent - on mieux dire que Gardel a ces messieurs ? Que

savez-vous ce que je sais faire? eprouvez-moi un an; et si je

suis un ane, comme vous paraissez le croire; si je ne mets pas

I'union, I'economie, et si le public est mecontent, je cMe, et je

vais gagner et faire une fortune ailleurs. Mais avouez que votre

procede crie vengeance au ciel. Adieu, mon cher marquis; rap-

pelons la souvenance du bon temps passe.

Je suis, monsieur, avec la plus parfaite consideration, votre

trfes-humble servante,

Gardel.

Pardonnez mon gribouillage, je suis en colore.

— Les comediens italiens ont donne, le jeudi 22, la premiere

representation de Fleur-d'£pine, comedie en deux actes, melee

d'ariettes. Le poeme est de feu M. labbe de Voisenon ; la mu-
sique de M'"* Louis, femme d'un de nos plus cel^bres architectes\

1. Marie-Emmanuelle Baillon, ou plutot Bayon, n6e k une date qu'on ignore, se

fit de bonne hcure connaltre comme musicienne. M™^ de Genlis {Memoires, Lad-

vocat, 1825, tome I, p. 357) parle d'^un opera-comique de son amie M"* Bayon qu'on

reprcscnta dans son salon pendant I'hiver de 17G7. EUe 6pousa, vers 1770, Victor
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Le conte charmant qui a fourni I'idee de cette pi6ce est trop

connu pour qu'il soit besoin d'en rappeler ici le sujet, et c'est

peut-etre ce qui a nui le plus au succes de I'ouvrage. II y a des

choses si bien comme elles sont qu'il ne faudrait jamais y

toucher. Le conte de Fleur-cTlupine etait sans doute de ce

nombre; c'est une grace, une fleur meme que la main de I'abbe

de Voisenon, toute leg^re qu'elle etait, n'a pu essayer de cueillir

sans la faner. La seule sc6ne vraiment jolie qui se trouve dans sa

pi^ce est celle qu'il n'a pas empruntee de son module; et voici

comme elle est amenee. La fee Dentue a laisse Fleur-d'Epine

seule avec le prince Dentillon : elle lui propose plusieurs moyens

de s'amuser qui ne lui conviennent point. La musique I'endort,

un bal lui parait une assemblee de fous; les illuminations lui

font mal aux yeux; les feux d' artifice lui font peur. a Vous me
paraissez, lui dit la princesse, un petit homme bien facile a

amuser. — Ah ! ah ! lui repondit Dentilton, je ne suis pas grand

seigneur pour rien. » Cependant Fleur-d'jfipine profite de I'avis

qu'il a bien voulu lui donner, et pour I'endormir elle chante. A

peine est-il endormi que Tarare s'approche et parle a Fleur-

d'Epine. Dentillon se reveille a moitie, et demande qui I'appelle.

« C'est I'echo, lui repond Fleur-d' lupine. — Ne voila-t-il pas

qui est bien curieux, des echos ! on ne trouve que cela dans le

monde ; mais je suis tente de le faire parler. » II chante ; et Tarare,

cache derri^re unfeuillage, repond en echo.

DENTILLON. TARARE.

Que Fleur-d'Epine est belle ! . . . belle.

Lorsque j'aurai re^u sa foi,

Qui des deux doit etre infidele? . . . elle.

Qui pourrait se jouer imoi? moi.

J'empecherai qu'elle n'echappe.

Le manage, au lieu d'etre un bonlieur.

Est done une attrape? une altrape.

Mais je la contiendrai par la terreur. . erreur.

Louis. M. Ch. Marionneau, qui prepare un travail important sur le constructeur

du theatre de Bordeaux, et qui veut bien nous communiquer ces renseignenienls,

pcnse que, contrairement a I'opinion de Fctis, elle n'emigra point pendant la Revo-

lution; son mari habitait Paris de 1792 a 17D5. II y mourut le 2 juillet 1800, rue

Louis-le-Grand. M™" Louis, que I'Almanach des spectacles de 1801 indique comme
demeurant au Theatrc-Favart, est morte k une date qui, jusqu'a ce jour, n'a pu
6tre determin6c.
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Toutes ces reponses excfedent le prince Dentillon, qui trouve

que I'echo n'a pas le sens commun.

Ce duo, dont I'idee est ingenieuse, ei que la musique a fort

bien rendu, a ete extremement applaudi. On a trouve encore quel-

ques traits assez brillants dans une ariette chantee par M™® Trial

;

mais Tcnsemble de la pi6ce a paru froid, et les paroles et la

musique ne promettent qu'un succes mediocre.

— Un amateur du temple de Guide vient de publier les

Ileurcs de Cythire, un volume in-S" avec vignettes et culs-de-

lampe*.

Ce singulier ouvrage est divise comme un breviaire, par

heures, par textes, par appels, par hymnes et par lecons. Le

titre seul de ces Heures, melees de vers et de prose, pourra

faire juger du gout qui y domine. La premiere, c'est la necessite

d'aimer; la seconde, imagination; la troisieme, I'absence; la

quatrieme, la jalousie; la cinqui^me, le caprice; la sixi^me, les

reprises; la septieme, 1'occasion, le mystere et les recoltes; la

huitieme, les glanes. Les trois derni^res surtout sont d'une fer-

veur et d'une naivete admirables. Tout I'ouvrage, quoique le

style en soit a la fois monotone et maniere, mystique et froid,

metaphysique et vide d'idees, suppose cependant une ame assez

vive, du moins cette disposition heureuse et douce qu'il convient

souvent aux hommes de prendre pour de I'ame et de la sensi-

bilite. Nous ne nous permettrons point de rapporter ici les mor-

ceaux les plus lumineux de ce catechisme erotique ; nous n'en

citerons que quelques phrases pour donner une idee plus precise

de la maniere et du ton de I'auteur.

Une bouche brulante appelle une autre bouche;

L'incendie est total k Tinstant qu'on y touche.

Les sens sont avertis par ce tocsin d'wnour.

L'haleine est le parfum le plus cher aux araants :

On pompe une ime, et c'est multiplier ses sens.

Voici le debut du portrait d'un veritable amant. (( Une physio-

1. Journee de I'Amour, ou Ileures de Cythere. A Gnide, 1776. Quatre figures

de Taunay, gravies par Macret et Michel, et huit culs-dc-lampe du m6me, gravis

par Macret, Michel et Pruneau. Le catalogue manuscrit de I'Arsenal attribue cette

production bizarre k la collaboration do M"'* de Turpin, do Voisenon, de Favart,

et do Guillard.
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nomie heureuse, un regard decide, la taille souple, la poitrine

avancee et les epaules a distance honn^te; tel etait Lucas, etc.

En amour. .

On n'est k I'abri du naufrage

Que lorsqu'on a gagn6 le bord

;

Et quand on pent mouiller au port,

Remettre au lendemain, ce n'est pas etre sage.

Un tableau plus touchant et moins emblematique, c'est celui

que fait Aglaure. « Qu'il est doux, ce calme ou le plaisir nous

conduit ! Nos sens, dans leur apparente inaction, ont encore une

force sensible. Fremissement I ton charme s'offre encore, et les

acc6s convulsifs triomphent de ma lassitude. L'air est embaume
du parfum de I'amour. » II n'est pas possible de continuer.

On n'est point d'accord sur I'auteur des Heures de Cythdre^\

mais r opinion la plus generale les attribue a M'"^ la comtesse de

Turpin, la meilleure amie de feu I'abbe de Voisenon. Elle-meme,

dit-on, les donne a un jeune homme qu'elle daigne proteger.

Peut-etre y aurait-il moyen de reunir les deux opinions. Ce qu'il

y a de certain, c'est qu'on trouve dans ces poesies une infinite

de choses qu'il serait beaucoup plus naturel d' avoir faitesen t^te-

a-tete que tout seul ou toute seule. Ce qu'il y a de sur aussi, c'est

que I'ouvrage perd a peu pres tout ce qui pent le rendre inte-

ressant, si ce n'est pas la confession de foi d'une jolie femme.

— Nous venons de recevoir de Ferney deux volumes char-

mants, qui prouvent bien que notre illustre patriarche retombe

plus que jamais en jeunesse, un Commentaire historique sur les

OEuvres de Vauteur de la Henriade, avec des pieces originales

et les preuves, et la Bible enfiii expliquie par plusieurs aumo-

niers de Sa Majesld L. R. D. P. le roi de Prusse^. Nous aurons

I'honneur de vous en rendre un compte plus detaille 1' ordinaire

prochain.

1. Oh a public, depuis, la Messe de Gnide, ou toutes Ics ceremonies de la

messe sent parodiees. On y trouve des vers bien faits. Mais ne faut-il pas aimer

singuli^rement la parodie pour choisir un semblable sujet ?
(
Premiers editeurs.)

La Messe d« Gnide est de Griffet Labaume ; imprimee d'abord a part, elle a 6t6

reproduite dans les F4tes et Courtisanes de la Grece. (Beuchot.)

2. Meister partageait I'crreur dans laquclle on elait d'interpreter les initiates

L. R. D.P. par le roi de Prtisse ; XoltSiire, dans son averlissement de Vediteur,

place en tete de la troisieme edition de la Bible cnfin expliquee, prend soin

d'expliquer que par ces quatre lettres il a voulu dire le roi de Pologne.
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VERS A M. HOUDON

SUR LA DIANE NUE Qu'lL VIENT DE FAIRE

POUn S. A. S. M?"" LE DOC DE SAXE-GOTHA.

« Qu'Endymion m'ait aper^ue,

Le bruit en a couru tr6s-fort

;

D'Act6on I'audace est connue,

On sait son crime et quel en fut le sort.

Mais Praxit^le Houdon, dans quel lieu m'a-t-il vue?

Oil son ceil surprit-il mes plus secrets appas?

»

Diane en cet instant au bord d'une onde pure

Contemplait sa beaut6 sans voile, sans parure.

La d6esse sourit. « Non, dit-elle tout bas,

Non, je ne Ten punirai pas. »

SEPTEMBRE

Gomme Alexandre ne voulut etre peint que par Apelles, il pa-

rait fort simple que M. de Voltaire n'ait voulu I'etre que par lui-

meme; et pour faire oublier a jamais les impertinents croquis des

La Beaumelle, des Freron, des Des Fontaines et de tant d'autres,

sans en excepter les caricatures originales de M. Huber, notre il-

lustre patriarche n'a point vu de moyen plus sfir que d'ecrire

lui-memelesMemoiresdesa vie. Son Commentaire historique sur

les OEuvres dc Vauteur de la Ilenriade ne renferme qu'une notice

abr^gee d'une partie de ses ouvrages, car il en est plusieurs dont

il n'a pas meme juge h. propos de faire mention ; mais on y trouve

en revanche une liste pompeuse de toutes ses liaisons avec les

grandeurs et les puissances de la terre, une enumeration tr^s-

edifiante de ses bonnes oeuvres, et un recueil de pieces origi-

nales pour servir de preuves. M'"^ Du Deffand, qui n'a pu par-

donner a I'auteur de ne I'avoir pas nommee une seule fois dans

tout I'ouvrage, dit que M. de Voltaire n'a jamais rien ecrit de

plus mauvais, que c'est tout platement Vinventaire de ses vieilles

nippes. Quelque rarement que ce malheur puisse arriver k
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M""* Du Deffand, il y a lieu de croire qu'elle restera seule de son

avis. Le nouveau Gommentaire est plein de details charmants et

d'une gaiete soutenue. On ne peut rien lire de plus leg^rement

pense, de plus agreablement ecrit, et Ton doute, en verite, si le

livi'e eut gagne a avoir ete fait trente ans plus tot.

II n'y a qu'une maniere de rendre compte des ouvrages de

M. de Voltaire, c'est de les copier. Celui-ci etant trop etendu

pour I'inserer en entier dans nos feuilles, nous ne pouvons re-

sister du moins au plaisir d'en extraire les anecdotes les plus in-

teressantes.

M. de Voltaire ne cite que deux particularites de sa jeunesse:

les vers qu'il composa, a I'age d'environ douze ans, pour un

invalide, et le legs que lui fit la ceI6bre Ninon de I'Enclos, qui

avait entendu parler de ces vers, et qui avait desire de voir un

enfant dont le premier essai marquait deja des talents si rares.

Voici les vers :

Digne fils du plus grand des rois,

Son amour et notre esperance,

Vous qui, sans regner sur la France,

Regnez sur le cceur des Franijois,

Souffrez-vous que ma vleille velne.

Par un effort ambitieux,

Ose vous donner une 6trenne,

Vous qui n'en recevez que de la main des dieux!

On a dit qu'i votre naissance

Mars vous donna la vaillance,

Minerve la sagesse, ApoUon la beaut6;

Mais un dieu bienfaisant, que j'implore en mes pelnes,

Voulut aussi me donner mes etrennes

En vous donnant la Iib6ralit6.

« La tragedie d'OEdipe ne fut representee qu'en 1718, et

encore fallut-il de la protection. Le jeune homme, qui etait fort

plonge dans les plaisirs de son age, ne sent it point le peril, et ne

s'embarrassait point que sa pi^ce reussit ou non ; il badinait sur

le theatre, et s'avisa de porter la queue du grand pretre dans une

scfene ou ce meme grand pretre faisait un effet tres-tragique. »

Ce trait, sans doute, est de caract^re, s'il en fut jamais; il

annonce a la fois la souplesse de genie la plus etonnante, la su-

periorite d'esprit la plus singuli6re, et les plus heureuses dispo-

sitions du monde a se jouer de tout ce qui impose le plus aux
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homnu'S. Cen' est point du tout ici le statuaire de la fable qui fait

des dicux et qui tremble devant son propre ouvrage. Artiste et

philosophe lour a tour, au talent de faire des dieux il reunit en-

core celui de persifler lui-meme I'oeuvre de ses mains ou de son

imagination ; et ce dernier effort n'est pas le moins rare sans

doute.

« II commen^a la Henriade a Saint-Ange, chez M. de Cau-

mai'tin, avant qaOEdipe fut joue. II lut un jour plusieurs chants

de ce poeme chez le jeune president de Maisons, son intime ami.

On rimpatienta par des objections; il jeta son manuscrit dans le

feu. Le president Renault Ten retira avec peine. « Souvenez-

« V0U6, lui dit M. Henault dans une de ses lettres,que c'est moi

« qui ai sauve la Ilenriade, et qu'il m'en a coute une belle paire

H de manchettes. » Ce poeme fut imprime, avec beaucoup de la-

cunes, sous le titre de la Ligue. On engagea le cardinal de Bissy,

alors president de I'assemblee du clerge, a censurer juridique-

ment 1' ouvrage; mais une si etrange procedure n'eut pas lieu.

« II donna la tragedie de Mariamne en 1722. Mariamne etait

empoisonnee par Herode ; lorsqu'elle but la coupe, la cabale cria

la reine boil, et la piece tomba. Ges mortifications continuelles

le determin^rent a faire imprimer en Angleterre la Ilenriade,

pour laquelle il ne pouvait obtenir en France ni privilege, ni

protection. « Je n'ai pas le nez, dit-il dans une lettre a M. Dumas

« d'Aigueberre, je n'ai pas le nez tourne a etre proph^te en mon
« pays. » II avait raison ; le roi Greoge P"", et surtout la princesse

de Galles, qui depuis fut reine, lui firent une souscription im-

mense. Ce fut le commencement de sa fortune...

« En 1730, il donna son Brutus, que je regarde comme sa

tragedie la plus fortement ecrite, sans meme en excepter Ma-
homet. EUe fut trfes-critiquee. J'etais, en 1732, a la premiere re-

presentation de Zaire; et, quoiqu'on y pleurat beaucoup, elle

fut sur le point d'etre siflHee... Un academicien I'ayant propose

en ce temps-la pour remplir une place vacante a laquelle notre

auteur ne songeait point, M. de Boze ^ declara que I'auteur de

Brutus et de Zaire ne pouvait jamais devenir un sujet acade-

mique.

1. C'est cc profond antiquairc qui pretcndait prouver I'ignorance et I'ineptie

des artistes en citant le mot sublime de Bouchardon sur Homerc : « Lorsque j'ai

lu ce poete, j'ai cru avoir vingt pieds de haut. » (Meister.)
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« II etait lie alors avec I'illustre marquise du Chatelet, et ils

etudiaient ensemble les principes de Newton et les syst^mes de

Leibnitz. lis se retirerent plusieurs annees a Cirey en Champagne.

M. de Voltaire y fit batir une galerie oii Ton fit toutes les expe-

riences sur la lumi^re et sur Telectricite. Ces occupations nel'em-

pecherent pas de donner, le 27 Janvier 1736, la tragedie d'Al-

zire, ou les Am^ricains, qui eut un grand succ6s. II attribua

cette reussite a son absence. 11 disait : Lniidantur ubi non sunt,

sed criiciantur ubi sunt..,

(( L'attachement de uotre auteur pour les principes de Newton

et de Locke lui attira une foule d'ennemis. II ecrivait a M. Fal-

kener, le meme auquel il avait dedie Zaire : (( On croit que les

« Frangais aiment la nouve9.ute; mais c'est en fait de cuisine et

(( de modes ; car, pour les verites nouvelles, elles sont toujours

« proscrites parmi nous; ce n'est que quand elles sont vieilles

(( qu' elles sont bien recues, etc. »

Pour se delasser des travaux de la physique, il s'amusa a

faire le poeme de la Pucelle. Les seules bonnes editions sont

celles de MM. Cramer...

Ayant ete a Bruxelles, il y vit le cel^bre Rousseau. « Ces deux

poetes, dit-il, se virent, et bientot conqurent une assez forte

aversion I'un pour I'autre. Rousseau ayant montre a son antago-

niste une Ode a la Posterite, celui-ci lui dit : « Mon ami, voila

« une lettre qui ne sera jamais recue a son adresse. » Cette rail-

lerie ne fut jamais pardonnee.

« Les extremes bontes avec lesquelles le roi de Prusse 1' avait

prevenu lui firent bien oublier la haine de Rousseau. Ce mo-

narque etait poete aussi, mfeis il avait tons les talents de sa place

et tons ceux qui n'en etaient pas... 11 avait envoy e a M. de Vol-

taire VAnti-Machiavel, pour le faire imprimer; il lui donna un

rendez-vous dans un petit chateau appeleMeuse, aupr^sde Cloves.

Celui-ci lui dit : « Sire, si j'avais ete Machiavel, et si j'avais eu

(( quelque acc^s aupr^s d'un jeune roi, la premiere chose que j'au-

(' rais faite aurait ete de lui conseiller d'ecrire contre moi. » De-

puis ce temps, les bontes du monarque prussien redoublerent

pour I'homme de lettres francais, qui alia lui faire sa cour a Berlin

sur la finde 1740, avant que le roi se preparata entrer en Silesie.

« Alors le cardinal de Fleury lui prodigua les cajoleries les

plus flatteuses, dont il ne parait pas que notre voyageur fut la
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dupe. Void sur cette mati^re une anecdote bien singuli^re, et

qui pourrait jeter un grand jour sur I'histoire de ce si6cle. Le

cardinal ecrivit k M. de Voltaire, le 14 novembre 17A0 : « La

(( corruption est si generale, et la bonne foi si indecemment ban-

« nie de tous les cobufs, dans ce malheureux sifecle, que si on

(( ne se tenait pas bien ferme dans les motifs superieurs qui nous

<( obligent a ne point nous en departir, on serait quelquefois

<( tente d'y manquer dans certaines occasions. Mais le roi, mon
« maitre, fait voir du moins qu'il ne se croit point en droit

<( d'avoir de cette esp^ce de represailles ; et dans le moment de

<( la mort de I'empereur, il assura M. le prince de Lichtenstein

« qu'il garderait fidelement tous ses engagements. » Ce n'est

point k moi d'examiner comment, apr^s une telle lettre, on put,

en 17/il, entreprendre de depouiller la fille et I'heritiere de

Fempereur Charles VI...

« De retour a Bruxelles, il y fit la tragedie de Mahomet, et

alia bientot apr^s, avec M'"^ du Chatelet, faire jouer cette pi^ce a

Lille. La fameuse demoiselle Clairon y jouait et montrait deji

les plus grands talents... Dans un entr'acte on apporta a I'auteur

une lettre du roi de Prusse, qui lui apprenait la victoire de Mol-

witz; il la lut a I'assemblee, on battit des mains. « Vous verrez,

« dit-il, que cette piece de Molwitz fera reussir la mienne... »

Extrait d'une lettre de M. de Voltaire a M. d'Aigueberre, du

h avril l7Zi3.

« La Mdrope n'est pas encore imprimee; je doute qu'elle

reussisse autant ^ la lecture qu'a la representation... La seduc-

tion a ete au point que le parterre a demande a grands cris a me
voir; on m'est venu prendre dans une cache oii je m'etais tapi;

on m'a mene de force dans la loge de M"=^ la marechale de Vil-

lars, ou etait sa belle-fille. Le parterre etait fou; il a crie a la

duchesse de Villars de me baiser, et il a tant fait de bruit qu'elle

a ete obligee d'en passer par la, par I'ordre de sa belle-m^re.

J'ai 6te bais6 publiquement comme Alain Chartier par la prin-

cesse Marguerite d'l^cosse; mais il dormait, et j'etais bien

6veille... »

<( Le fameux comte de Bonneval lui ecrivit de Constantinople,

et fut en con'espondance avec lui pendant quelque temps. »

M. de Voltaire rapporte ici un fragment tr6s-curieux de ce com-

merce epistolaire, contenant les motifs qui determin^rent le
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comte a embrasser la religion de Mahomet, et I'histoire de son

abjuration. On lui epargna la ceremonie de la circoncision en fti-

veur de son age, etc.

« M. de Yoltaire eut, sur la fin de 17/i/i, un brevet d'histo-

riographe de France. 11 etait deja connu par son Hisloire de

Charles XII ; cette histoire fut principalement composee en

Angleterre, a la campagne, avec M. Fabrice, chambellan de

George P% qui avait reside sept ans aupres de Charles XII, apr^s

la journee de Pultawa. Cette Histoire fut trfes-louee pour le style

et tr^s-critiquee pour les faits incroyables. Mais les critiques et

les incredules cessferent lorsque le roi Stanislas envoya a I'au-

teur une attestation authentique con^ue en ces termes : « M. de

« Voltaire n'a oublie ni deplace aucun fait, aucune circonstance

;

« tout est vrai, tout est dans son ordre. II a parle sur la Pologne

« et sur tons les evenements qui sont arrives, comme s'il avait

« ete temoin oculaire. Fait a Commercy, 11 juillet 1759. »

« En 1745, il fit la Princesse de ISavarre pour les fetes du ma-

nage du dauphin avec I'infante d'Espagne. M'"^ d'l^tioles, depuis

la marquise de Pompadour, obtint alors pour lui le don gratuit

d'une charge de gentilhomme ordinaire de la chambre. Voici le

petit impromptu qu'il fit sur cette grace :

Mon Henri Quatre et ma Zaire^

Et mon Am6ricaine Alzire,

Ne m'ont valu jamais un seul regard du roi.

J'avais mille ennemis avec tres-peu de gloire;

Les honneurs et les biens pleuvent enfin sur moi

Pour une farce de la Fojre.

« I'histoire etant devenue un de ses devoirs, il commenca

quelque chose du Siecle de Louis XV, mais il differa de conti-

nuer; il ecrivit la campagne de 1741 et la memorable bataille de

Fontenoy. » M. de Voltaire juge a propos de transcrire ici une

longue lettre que M. le marquis d'Argenson, ministre des affaires

etrangeres et fr^re aine du secretaire d'Etat de la guerre, lui

ecrivit du champ de bataille. Cette lettre donne presque toute la

gloire de cette grande journee a M. le marechal de Richelieu.

Mais 11 est a remarquer que ce ministre haissait personnellement

M. le marechal de Saxe, et c'est ce que M. de Voltaire oublie.

II eut peut-etre paru singulier que M. de Voltaire n'eut pas
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(lit un mot sur la revolution de 1771, apr^s I'avoir celebree dans

le temps avec les plus grands eloges. Void comme il touche

cette corde delicate, a propos d'un passage des Considerations

sur le gouvernement, de M. le marquis d'Argenson. « Ce passage

important semble avoir annonce de loin I'abolition de cette hon-

teuse venalite, operee en 1771, a I'etonnement detoute laFrance,

qui croyait cette reforme impossible. » En note : « Cette aboli-

tion n'a ete que passag^re. »

Le minislre citoyen (M. d'Argenson) employa I'homme de let-

tres (M. de Voltaire) dans plusieurs affaires considerables, pen-

dant les annees 1745, 17A6 et 1747. G'est probablement la raison

pour laquelle nous n'avons aucune pi^ce de theatre de notre au-

teur pendant le cours de ces annees. II fut charge de faire le Mani-

feste du roi de France en faveur du prince Charles £douard.

(( Ge fut I'infortune comte de Lally qui avait fait le projet et le

plan de cette descente, laquelle ne fut point effectuee.

« En 1746, M. de Voltaire entra a 1'Academic frangaise, et

fut le premier qui derogea a 1' usage fastidieux de ne remplir un

discours de reception que des louanges rebattues du cardinal de

Richelieu. »

G'est en 1749, apr^s la mort de M"* la marquise duGhatelet,

que le roi de Prusse appela M. de Voltaire aupr^s de lui. Tout le

monde connait la superbe lettre que ce monarque lui ecrivit a

ce sujet, et qui ne pent etre comparee qu'a celle que M. d'Alem-

bert vient de recevoir de la meme main, a I'occasion de la mort

de M"® de Lespinasse.

(( Notre auteur eut a Berlin la croix du merite, la clef de

chambellan, et vingt mille francs de pension. Gependant il ne

quitta jamais sa maison de Paris, et j'ai vu, par les comptes de

M. de Laleu, notaire a Paris, qu'il y depensait trente mille francs

par an. » II ne fallait pas moins qu'un temoignage aussi authen-

tique pour detruire tons les mauvais contes que Ton s'est plu a

r^pandre sur les epargnes excessives de M. de Voltaire pendant

son sejour en Allemagne.

(( Son enthousiasme pour le roi de Prusse allait jusqu'a la

passion... II couchait au-dessous de son appartement, et ne sor-

tait de sa chambre que pour souper. Le roi composait en haut

des ouvrages de philosophic, d'histoire et de poesie, et son favori

cultivait en bas les m^mes arts et les memes talents. lis s'en-
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voyaient I'un a I'autre leurs ouvrages... Ses jours coulaient ainsi

dans un repos anime par des occupations si agreables... Le bon-

heur aurait 6te plus durable... sans une malheureuse dispute

de physique mathematique elevee entre Maupertuis et Koenig...

La plaisanterie que fit M. de Yollaire sur les Lettres philoso-

phiques fut regardee comme un manque de respect au monarque.

II s'en alia faire une visite a Son Altesse la duchesse de Gotha,

qui I'a toujours honore d'une amitie constante jusqu'a sa mort.

G'est pour elle qu'il ecrivit les Annales de VEmjnre.

« Quand il fut a Francfort-sur-le-Mein, un bon AUemand, qui

n'aimait ni les Francais ni leurs vers, vint, le 1®'' juin, lui rede-

mander les OEuvres de poeshie du roi son maitre. Notre voya-

geur repondit que les OEuvres de poeshie etaient a Leipsick avec

ses autres effets. L'AUemand lui signifia qu'il etait consigne a

Francfort, et qu'on ne lui permettrait d'en partir que quand les

OEuvres seraient arrivees. M. de Voltaire lui remit sa clef de

chambellan et sa croix, et promit de rendre ce qu'on lui deman-

dait ; moyennant quoi le messager lui signa ce billet : « Mon-

(( sieur, sitot le gros ballot de Leipsick sera ici, ou est YOEuvre

(( de poeshie du roi mon maitre, vous pourrez partir ou vous

« paraitra bon. A Francfort, 1" juin 1753... » Le prisonnier

signa au bas du billet : <( Bon pour YOEuvre de poeshie du roi

(( votre maitre. » Mais quand les vers revinrent, on supposa des

lettres de change qui ne venaient point. Les voyageurs furent

arretes quinze jours au cabaret du Bouc, pour ces lettres de change

pretendues... Ces details ne sont jamais sus des rois. Cette aven-

ture fut bientot oubliee de part et d' autre, comme de raison. Le

roi rendit ses vers a son ancien admirateur, et en renvoya bien-

tot de nouveaux et en tres-grand nombre. C etait une querelle

d'amants. Les tracasseries de cour passent, mais le caractere d'une

belle passion dominante subsiste longtemps. »

M. de Voltaire rend compte ensuite de son etablissement a

Ferney, des fetes qu'il y donna, des soupers de cent couverts,

des bals, des spectacles, etc. ; de la souscription qu'il fit pour

M"^ Corneille; des secours qu'il donna a MM. de Grassy, perse-

cutes par le superieur de la maison des jesuites d'Ornex, dont

le veritable nom etait Fesse, qu'il avait change en celui de Fessi
j

de I'afiaire des Galas, et de la part qu'il eut a la rehabilitation de

cette famille infortunee ; des services qu'il rendit aux Sirven ; du
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commerce et des manufactures qu'il 6tablit dans ses teires ; de

riiarmonie, plus admirable encore, qu'il sut maintenir entre les

catholiques et les protestants dont sa nouvelle colonic se trouve

composee, etc.

« Parmi les etrangers qui vinrent en foule k Feraey, on

compta plus d'un prince souverain. II fut honore d'une corres-

pondance tres suivie avec plusieurs d'entre eux, dont les lettres

sont encore entre mes mains. La moins interrompue fut celle de

Sa Majeste le roi de Prusse et de M'"*" la princesse Wilhelmine,

margrave de Bareith, sasoeur...

« L'imperatrice de Russie envoya M. le prince de Koslouski

presenter de sa part, a M. de Voltaire, les plus magnifiques pe-

lisses, et une boite tournee de sa main meme, ornee de son por-

trait etde vingt diamants. On croirait que c'est I'histoire d'Aboul-

cassem, dans les Milie et une Nuiis. M. de Voltaire lui mandait

qu'il fallait quelle eut pris tout le tresor de Moustapha dans une

de ses victoires ; et elle repondit « qu'avec de I'ordre on est tou-

« jours riche, et quelle ne manquerait, dans cette grande guerre,

« ni d' argent ni de soldats ». Elle a tenu parole.

« Cependant le fameux sculpteur, M. Pigalle, travaillait dans

Paris a la statue du solitaire cache dans Ferney. Ce fut une

etrangfere qui proposa un jour, en 1770, a quelques veritables

gens de lettres, de lui faire cette galanterie... M'"^Necker,femme

du resident de Geneve, concut ce projet la premiere. C'etait une

dame d'un esprit tres-cultive, et d'un caract^re superieur, s'il se

pent, a son esprit... Le roi de Prusse, en qualite d'homme de

lettres, et ayant assurement plus que personne droit a ce titre et

a celui d'homme de genie, ecrivit au cel^bre M. d'Alembert, et

voulut 6tre des premiers a souscrire... Ce monar'que fit plus : il

fit executer une statue de son ancien serviteur dans sa belle ma-

nufacture de porcelaine, et la lui envoya avec ce mot grave sur la

base : Immortali. M. de Voltaire ecrivit au-dessous :

Vous 6tes gdn6rcux. Vos bont^s souveraines

Me font de trop nobles presents;

Vous me donnez sur mes vieux ans

Une terra dans vo^ domaines.

« Le solitaire 6tant malade et n'ayant rien a faire..., se com-

porta comme ceux qu'on appelait jansenistes a Paris. II fit si-
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gnifier par un huissier a son cure, nomme Gros, bon ivrogne,

qui s'est tue depuis a force de boire, que ledit cure eut a le venir

oindre dans sa cliambre, au 1*^'" avril, sans faute. Le cure vint, et

lui remontra qu'il fallait d'abord commencer par la communion,

et qu'ensuite il lui donnerait les sainles huiles. Lemalade accepta

la proposition : il se fit apporter la communion dans sa chambre

;

et la, en presence de temoins, il declara par-devant notaire qu'il

pardonnait a son calomniateur ( un capelan qui avait ecrit au roi

de France, de couronne a couronne, pour le prier de chasser

M. de Voltaire), qui avait tente de le perdre, et qui n'avait pu y
reussir. Le proces-verbal en fut dresse. II dit apr^s cette cere-

monie : « J'ai eu la satisfaction de mourir comme Gusman dans

Alzire, et je m'en porte mieux. Les plaisants de Paris croiront

que c'est un poisson d'avril. »

Le Commentaire historique est suivi de plusieurs lettres in-

teressantes a M. Tovazzi, a M. le comte de Gaylus, a M. le due de

La Yalli^re, a M. Linguet sur Montesquieu et Grotius, a M. Wal-

pole sur la tragedie et sur I'histoire, a milord Chesterfield, a

M"^ Clairon, a MM.... sur les Lettres pretendues du pape Ganga-

nelli, a M. Bailly sur I'astronomie, etc.

PENSEES DETACHEES.

La religion chretienne, universelle dans ses principes, est

par la meme peu susceptible d'une grande influence sur I'interet

dominant de la societe politique ; elle est bien plus propre au phi-

losophe qu'au citoyen. Nos pretres cependant se sont elTorces de

lui donner toute I'energie d'une religion nationale ; ils ont voulu

lui subordonner tons les ressorts de I'Etat, en faire le mobile de

tout. Lorsqu'on veut forcer les hommes ou les opinions a prendre

un caract^re qui n'est pas le leur, ce n'est qu'en les jetant dans

rextreme qu'on y parvient, et c'est le parti qu'ont pris les chefs

de notre l^glise. Sans avoir eu les avantages d'une religion na-

tionale, le christianisme en a eu toutes les pretentions, toutes les

fureurs, et les a meme infiniment exagerees. On pardonnait en

Gr^ce a un Persan de n'6tre pas de la religion grecque, comme
on lui pardonnait d'etre Persan; mais, puisqu'il est decide que

tons les homines doivent 6tre Chretiens, comment ne pas perse-

cuter tons ceux qui ne le sont pas?

XI. 22
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« 11 y a, disait le philosophe Anaxim^ne, une forte objection

contra I'existence de Dieu, c'est I'existence du monde; il y a une

forte objection contre rimmortalite, c'est la mort. » 11 y a une

forte objection contre la politique et la morale, c'est I'histoire des

passions, histoire qui comprend a peu pr6s celle de tous les gou-

vernements de la terre.

Les chevaliers errants furent, du moins dans les premiers

temps, ce qu'etaient Hercule et Thesee, les destructeurs des ty-

rans, les vengeurs du monde. La Gr^ce les eut adores comme des

demi-dieux; nous en avons fait des objets de ridicule. Quand il

n'y a plus de lois, ou quand les lois sont devenues barbares, la

nature permet qu'il s'el^ve des hommes assez sublimes pour y
suppleer par leurs lumieres, ou pour s'elever au-dessus d'elles

par la force.

C'est dans le calme qui succede a I'orage, dans ce recueille-

ment qui nait a la suite d'une vive inquietude, que notre ame

s'ouvre a de nouvelles lumieres et se decide sur des lueurs qui

jusqu'alors I'avaient laissee incertaine.

Le dogme de la necessite du Fatum n'a jamais ete I'opinion

dominante, qu'on n'y ait ajoute quelques modifications qui en

detruisaient la force. Ce n'est qu'a ce prix que nous adoptons tous

les principes qui blessent nos illusions habituelles.

De tous les pretres du monde, ce sont les juifs, les Turcs et

les protestants qui ont eu le moins d'egards pour les femmes ; ils

ne leur ont laisseaucune part aux honneurs de la religion. L'%lise

de Rome a mieux connu ses interets. Charlemagne obligea les

Saxons a rendre a la sainte Vierge tous les respects qu'ils avaient

rendus jusqu'alors a la deesse Hertha. On a delibere, dans une

assemblee infiniment venerable, si Ton ne ferait pas de la m6re

de Notre-Seigneur la quatri^me personne de la divinite. Apr6s la

bataille de Sempach, les Suisses firent une loi qui honore trop

leur galanterie pour 6tre oubliee. Cette loi defendait de violer les

captives, et le defendait uniquement par respect pour la memoire

de la trfes-sainte Yierge.

Ghaque lieu, chaque homme pent avoir son dieu tutelaire; a

la bonne heure ; mais, pour etre solidement etabli, le culte doit

etre au moins national. Les opinions religieuses que ce culte sup-

pose n'acqui^rent le credit dont elles ont besoin qu'a force de

s'etendre et de se communiquer. Ce n'est qu'autant que notre foi
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peut s'appuyer sur la foi des aulres qu'elle devient ferme et puis-

sante. Cette observation explique peut-etre la manie des perse-

cutions, mais ne la justifie pas.

Le paradis des rabbins brille par ses repas gigantesques ; on

croit y reconnaitre \ ideal de leur paque. Le del des Chretiens

ressemble beaucoup a une eglise. L'elysee des Grecs et des Ro-

mains est un pare delicieux ; leurs forets sacr6es en ont pu four-

nir le module. La plupart de nos paradis ne sont que I'image

exaltee des ceremonies religieuses par lesquelles on nous prepare

a la vie a venir. Celui de Mahomet, le paradis par excellence,

enivre, enchante tous les gouts de la sensualite la plus commune
et la plus recherchee. G'est un conte digne des Mille et une

Nuits^ mais, soutenu de I'appareil imposant de la religion, il a

subjugue la moitie de I'Asie et de I'Afrique; il a fait supporter

aux peuples les plus indomptables le joug le plus affreux et le

plus humiliant.

L'amour et I'esperance attachent une ame tendre et sen-

sible a la croyance du plus sublime des dtres. II n'en est pas

de m^me des hommes vulgaires. Le meme interet qui les atta-

che k leurs tyrans les attache a leurs dieux, la crainte ou le

m6pris des lois, le besoin de I'impunite. G'est le desir insense,

la foUe esperance d'etendre leur empire sur la nature meme,
qui a fait imaginer aux hommes des dieux, des fees et des ge-

nies. En elevant ces etres fantastiques au-dessus de la nature,

ils se flatt^rent, dans leur demence, qu'a la faveur de cette pro-

tection chimerique , ils echapperaient sans peine aux arrets" du

sort, ou les changeraient meme au gre de leurs voeux et de leurs

pri^res.

Gombien de choses que les hommes n'auraient jamais ni con-

Ques ni executees sans en avoir eu quelque presage en songe!

Notre imagination, livree a elle-meme, redouble d'activite. II

semble qu'elle ose davantage a I'ombre propice des reves que

sous la garde des sens qui I'observent ou la distraient. Voila le

principe des songes proph6tiques employes si souvent par les

poetes ; et c'est ainsi que les plus ingenieuses fictions de I'art se

retrouvent toutes dans la nature la plus commune.

Peut-^tre n'y a-t-il jamais eu que deux esp^ces d'hommes sur

la terre, les ames fortes et les ames faijbles. Les unes ne peuvent

6tre remuees que par la force du raisonnement ou par I'energie
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ties passions ; les autres demeurent continuellement sous le charme

de rimagination et de la sensibilite.

Avec de Tesprit et quelque inter6t dans la vie, il serait bien

difficile de ne pas devenir mechant si la nature n'y avait pas

heureusement pourvu, en nous donnant je ne sais quelle ame qui

nous rend toujours b6tes a propos.

L'imagination est au bon sens ce que la lumi^re des lampions

est a la clarte du jour. Comme toute la vie ne se passe gu^re

qu'en decorations, jugez si le grand jour est ce qui convient le

mieux au bonheur.

L'art, n'ayant point les ressources de la nature, doit y sup-

plier par celles qui sont en son pouvoir. La nature a plus de ri-

chesses, l'art plus de choix. Si la nature est plus libre et plus

variee dans ses mouvements, l'art a plus d' elegance et de preci-

sion. II existe au fond de notre ame un module de perfection qui

nous est propre, et ce modele est superieur a tout ce que nous

voyons dans la nature. G'est pour cette raison seule que la jouis-

sance aneantit le prestige et les douces illusions du desir.

L'interessante decouverte qu'on a faite dans ce si^cle, que les

couleurs n'etaient pas dans les objels memes, ni le bien et le mal

dans nos actions, mais dans la maniere de les voir ou de les

faire

!

ELPHIRE ET MELAZONE,

OU PORTRAITS DES DEUX GOUSINESl.

PAR M. LE MARQUIS DE PEZAY.

Prenez Elphire pour modele,

Si vous peignez la Volupte.

Voulez-vous peindre la Galt6?

C'est Elphire, c'est encore elle.

Je crois meme c[ue j'oserais,

Sans vouloir lui faire injustice,

Emprunter quelqu'un de ses traits

Pour le portrait de la Malice;

Et je ne serais point surpris

Que par l'art de Tenchanteresse

Le m6me tableau ne fut pris

i. M'n'la comtesse de Stroganof et M"'« laprincesse de Bariatinski. (Meister.)
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Pour Tembl^me de la Tendresse.

Elle est piquante avec candeur,

Ing^nieuse k la fois et naive;

Elle est touchante sans langueur,

Et sans petulance elle est vive
;

Son entretien s6duit, et son silence plait;

Sa fa(jon d'6couter vaut celle de bien dire

;

La grdee est tout ce qu'elle fait;

Et le gout, e'est I'instinct d'Elphire.

En elle on pent voir tour k tour

Ou Tenfant qui folatre, ou la femme qui pense.

Son d6faut est I'indiff^rence,

Mais elle y donne encore un faux air de I'amour.

Quand on a r6p6t6 : « Que M^lazone est belle! »

On croit I'avoir lou6e, on n'a rien fait pour elle.

Que Ton 6te a ses traits leur r6gularit6,

A son sein la fraicheur, k sa peau la finesse,

Seulement k ses yeux qu'on laisse leur tendresse,

Et Ton verra combien la sensibility

A des charmes puissants plus surs que la beaut6.

On la croirait souvent plus sensible qu'heureuse;

Alors on s'attendrit et Ton en veut aux dieux.

Elle est belle, el)e est tendre, elle est meme reveuse;

Et je ne connais rien de si doux sous les cieux

Qu'un sentiment reveur qu'expriment deux beaux yeux.

M61azone une nuit m'apparut dans un songe :

Dans ce reve charmant tout ne fut pas mensonge.

Melazone y gardait son air timide et doux;

M61azone y bercait I'Amour sur ses genoux.

Elle parait son front de guirlandes nouvelles,

Jetait un ceil craintif sur ses fleches cruelles,

Et tout bas rSpetait cent fois en I'embrassant

:

« Aimable dieu I cruel enfant

!

Combien je t^aimerais si tu n'avais point d'ailes ! »

Je croirais volontiers que ce fut en ce jour

Que, pour la rendre plus parfaite,

Ce vrai dieu, ce fripon d'Amour,
Sut nous la rendre un pen coquette. 4

Mais ce n'est point pour nos tourments

Que le d6sir de plaire reveille Melazone.

Elle veut plaire k tons et n'afflige personne,

Aime k parler d'amour, k faire des romans,

Mais paye en amiti6 tous les soins des amants.

Des plus doux entretiens de la galanterie

Elle aime le piquant, veut en cueillir la fleur,

Sait en 6ter I'^pine, et la coquetterie

S'6pure en passant par son coeur.
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— Le Duel comiquey opera-bouffon en deux acles, imite de

I'italien sur la niusique du sieur Paisiello, par M. Moline, a et6

represente pour la premiere fois le lundi 16 septembre.

Get ouvrage merite d'etre distingue k plus d'un titre. G'est

d'abord la parade la plus longue que nous ayons encore vue;

c'est de toutes les farces du monde celle ou les acteurs rient le

plus et les spectateurs le moins; c'est a la fois la piece la plus

depourvue de toute esp6ce d'invention, et cependant la plus diffi-

cile k debrouiller; c'est en un mot un ensemble, une perfection

de platitude a laquelle nos plus illustres genies dans ce genre

n'avaient pas encore pu atteindre. Aussi I'ascendant du poete

a-t-il bientot surmonte celui du compositeur. La plus excellente

musique de Paisiello, aux prises avec la prose et les vers du

sieur Moline, a miserablement succombe a la troisifeme ou a la

quatrifeme representation , et Ton a dit que ce Duel etait beaucoup

moins comique que ne I'annoncait I'affiche, puisqu'on y massa-

crait sans pitie un des plus grands musiciens de I'ltalie.

Ce qui a pu contribuer encore a precipiter la chute de I'ou-

vrage, c'est le peu de gout qu'on a mis dans la distribution des

ariettes, qui non-seulement ne sont pas toutes du m^me maitre,

mais qui n'ont meme aucun rapport entre elles, I'une etant du

genre le plus heroTque, I'autre du genre le plus boufibn. Ce me-

lange absurde fait que I'efTet d'un morceau nuit continuellement

a I'effet de I'autre, et que l'ensemble de I'opera, paroles et mu-
sique, ressemble a un concert mal ordonne que des importuns

viendraient sans cesse interrompre par le plus sot bavardage. II

faudrait aimer furieusement la musique pour I'aimer a ce prix.

Or nous n'en sommes pas encore la.

— Requete des soldals francais d, la reine, sur la discipline

itahlie imr les nouvelles ordonnances. Cette pi^ce, telle quelle, a

trop couru pour I'oublier dans nos feuilles : c'est apparemment

I'ouvrage d'un jeune homme dont la tete, remplie de vers tragiques,

s'echauffe aisement sur toutes sortes de sujets. On y trouvera

quelques tirades que I'extr^me sensibilite de notre parterre n'eut

pas manque d'applaudir au theatre, mais pas un vers qui soit

dans le ton de la chose. Quand Sa Majeste aurait condamne toute

son armee k 6tre pendue, il eut ete difficile a notre poete de trou-

ver un ton plus lamentable et plus desespere. Comment une pu-

nition militaire, re^ue dans tout le reste de I'Europe, peut-elle
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6tre regardee en France comme la fletrissure la plus humiliante?

Sans discuter ici jusqu'a quel point les prejuges nationaux meri-

tent d'etre respectes, on remarquera seuleraent que ce n'est ni

aux philosophes ni aux poetes a exagerer des preventions de ce

genre. Le peuple fran^ais, avec la reputation d'etre le plus souple

et le plus volage de tons les peuples, est peut-etre celui qui tient

le plus a ses anciennes maximes, a ses vieilles opinions, a tons

ses us et coutumes. Peut-etre le ciel I'a-t-il voulu ainsi : d'un

c6t6, pour suppleer a I'energie qui leur manque; d'un autre,

pour moderer imperceptiblement I'exercice d'une puissance trop

absolue. De peur d'etre aussi serieux que notre poete, rappor-

tons simplement comment la question qui fait le sujet de ces vers

fut decidee un jour dans une assemblee d'officiers ou on I'avait

agitee avec beaucoup de feu. Chacun dit son mot ; un seul de la

compagnie s'obstinait a garder le silence. Apres avoir ecoute le

plus gravement du monde tout ce qu'on avait avance pour et

contre, il se leva au milieu du cercle, et, d'un tr6s-grand sang-

froid, leur dit : « Messieurs, vous penserez li-dessus comme il

vous plaira. Pour moi, j'ai recu beaucoup de coups de baton,

j'en ai fait donner beaucoup, et je m'en suis toujours bien trouve. »

G'etait un officier de fortune qui avait acquis beaucoup d' expe-

rience dans tous les grades par ou il avait passe.

Reine, de vieux guerriers, d'intr^pides soldats,

Honneur de leur pays, soutien de vos £tats,

Viennent de leurs malheurs vous retracer rimage.

Us tombent k vos pieds... Votre plus beau partage,

Le plus grand de vos droits et le plus pr6cieux,

Est d'essuyer les pleurs des sujets malheureux.

Nos sanglots 6touffes ne peuvent se contraindre

Nous ne murmurons pas, mais nous osons nous plaindre.

Oh! faut-il declarer I'objet de nos ennuis?

Ah! faut-il prononcer? Nous sommes avilis

Un ordre de Louis Mtvit notre existence
;

Lui-m6me a confirm^ cette horrible sentence,

II nous a condamn^s. Fatal moment d'erreur!

Aux yeux des nations tu nous ravis I'honneur.

Quoi I ces memes h6ros, enfants de la victoire.

Que Bayard conduisit dans les champs de la gloire,

Ces soldats qui jadis, 61evant leur pavois,

Jouissaient du bonheur de se cr6er des rois,

D'un d^shonneur public 6prouvent Tinfamie

!
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L'univers est t^moin de leur ignominie I

Le Fran^ais ne suit plus la voix de la valeur;

Par le frein de la crainte on veut gulden son coeur.

Et pour comble de maux, dirons-nous d'injustice,

L'instrument de sa gloire est celui du supplice!

Si le ciel eilt permis que vous eussiez pu voir

Sur nos fronts paiissants les traits du d6sespoir,

Le soldat consterne ne respirant qu'^ peine,

La douleur de nos chefs, et leur voix incertaine

Nous lire en fr^missant cet arret douloureux,

Votre coeur eilt g6mi sur tant de malheureux.

Dans quel moment encore un revers si funeste

De nos jours de douleur vient-il fl6trir le reste?

Nous avions vu briller Taurore du bonlieur;

Tout semblait annoncer un regne de douceur :

H61as! nos coeurs ouverts k la reconnaissance

D'un monarque cli^ri b6nissaient la cl6mence;

II venait d'abolir cette loi de rigueur

Qui livrait ^ la mort un soldat d6serteur.

Nos camps retentissaient de nos cris d'all6gresse

;

Son nom parmi nos rangs se r6p6tait sans cesse.

Quel silence effrayant succ^de h nos clameurs!

De longs g6missements annoncent nos douleurs;

Si Ton entend des cris, ce sont des cris funebres;

Nous recherchons la nuit et Thorreur des tenfebres. •

Pourquoi des malheureux 61oignez-vous la mort?
Ah! livrez-nous plut6t k la rigueur du sort;

A cette loi de sang rendez son existence

;

Nous osons entrevoir la d6sob6issance.

Qui, parmi des soldats, osera le premier
Remplir d'un vil bourreau I'execrable metier?

Quand la rigueur du sort les a jug6s coupables,

Nous n'avons pas fr6mi d'immoler nos semblables.

Mais les dishonorer! Non, jamais des soldats

I Ne preteront leurs mains a de tels attentats :

Nous aimons mieux p6rir. Reine, le vrai courage

Pent survivre au malheur, mais non pas k I'outrage.

Et c'est toi, Saint-Germain !... Ah ! quand sous nos drapeaux

Tu fixais la victoire et guidais nos travaux,

Tu n'as pas employe la voix de la menace

;

Du sang de nos guerriers tu respectas I'audace.

• Le temple de I'honneur par nous te fut ouvert

;

Rougis-tu des lauriers dont nous favons convert?

Va, le coeur des Franc^ais sera toujours le mfime;

II suit avec ardeur un pr6jug6 qu'il aime :

On n'a jamais besoin d'exciter sa valeur.
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Ouvre nos coeurs sanglants, tu trouveras Thonneur.

Qu'aux habitants du Nord la discipline austere

Inflige un chfitiment qu'elle a cru n6cessaire

;

Esclaves plus longtemps, et plus tard polices,

Courb6s dessous le joug, leurs coeurs sont affaiss6s.

Des fers de I'esclavage ils ont encor Tempreinte.

Des serfs peuvent sans honte ob6ir k la crainte.

Mais nous, le sentiment est notre unique loi;

Librement un soldat se consacre k son roi :

C'est du tr6ne fran(^ais le plus bel apanage.

Pourquoi vouloir d6truire un aussi noble usage?

Rivaux de notre gloire, on a vu les Bourbons

Se disputer I'honneur d'etre nos compagnons.

Et tu pretends fl^trir ces titres respectables

!

Que ferais-tu de plus si nous etions coupables?

Pour connaitre nos maux viens passer dans nos rangs,

Tu n'y trouveras plus que des soldats tremblants,

Calculant les instants qu'ils ont encore k suivre

Les drapeaux sous lesquels ils se plaisaient k vivre.

Nos regards languissants, ternis par nos malheurs,

S'61evant vers les cieux, laissent couler des pleurs.

Moins il est m6rite, plus le mal est terrible :

A notre 6tat cruel tout le monde est sensible.

Ces soldats veterans que le malheur poursuit,

Qui de leur sang vers6 perdent Tunique fruit,

Invalides h^ros, bannis de leurs asiles,

Ne pleuraient que sur nous en passant dans nos villes.

Sur des chars entass6s ces vieillards vertueux,

Pour plaindre notre sort, ne s'occupaient plus d'eux.

lis aimaient a douter du sujet de nos peines;

lis rassuraient encor leurs ames incertaines;

Mais, quand de notre 6dit ils ont lu la rigueur,

lis baisaient leur 6p6e et fremissaient d'horreur.

A tant de malheureux soyez done favorable,

ifipouse de Louis; votre main secourable

Sur le gouifre des maux peut nous servir d'appui

:

Le roi, pour les calmer, doit n'^couter que lui.

Songez qu'en fl6trissant les vrais soutiens du trdne,

La honte du soldat jaillit sur la couronne.

Du sort qui nous menace 61oignez la rigueur,

Et rendez-nous la vie en nous rendant I'honneur.

— M. Germain-Francois Poulain de Saint-Foix, n6 a Rennes

en 1703, historiographe de I'ordre du Saint-Esprit, est mort a

Paris vers la fin du mois de juillet ^
. Les lettres lui doivent plu-

1. On u'est pas d'accord sur I'^poque de la naissance de Saint-Foix. La version
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sieuis ouvrages estimables. Son TMdtre^ quoique d'un genre

fort inferieur k celui de nos grands maltres, offre plusieurs ta-

bleaux d'une composition ingenieuse, d'un faire agreable et spi-

rituel. V Oracle et les Graces feront encore longtemps les delices

de la sc6ne fran^aise. II y a dans les Essais sur Paris et dans

Vllistoire de Vordrc du Saint-Esprit une foule de recherches

curieuses et d'anecdotes piquantes. Le style de M. de Saint-Foix

est en general simple et pur, naturel et precis. G'est un merite

qu'on ne saurait trop apprecier depuis que 1' affectation du bel

esprit, le jargon metaphysique, et les petites pretentions a la

clialeur et au genie, I'ont rendu si rare.

Le caract^re de M. de Saint-Foix formait un contraste assez

singulier avec celui de ses ouvrages. L'auteur des Graces etait

bien le mortel le plus sec et le plus bourru qu'il fut possible de

rencontrer. Tout le monde sait son aventure avec le chevalier de

Saint-Louis, comme il se battit pour une bavaroise, comme il

recut un grand coup d'epee, et comme il s'obstinatoujours k dire

qu'une bavaroise etait un fichu diner. II eut vingt affaires dans

sa vie pour des sujets de la meme importance ; et, toujours mal-

heureux, rien ne put le corriger d'une manie si etrange et sur-

tout si peu commune a messieurs les gens de lettres.

Si ses ecrits etaient en opposition avec son caract^re, ils ne

I'etaient gu^re moins avec ses gouts. M. de Saint-Foix n'a rien

fait du moins d' imagination, qui ne soit d'un genre facile et gra-

cieux, et tons ses jugements en litterature etaient d'une severite

tr^s-exclusive, pour ne pas dire tr^s-injuste. II n'estimait que les

ouvrages d'une touche austere et vigoureuse. Corneille etait son

idole, Racine avait, a son gre, trop de moUesse et de douceur. II

avait pris, je ne sais pourquoi, I'aversion la plus decidee pour

Henri IV; et une des derni^res occupations de sa vieillesse fut

de rassembler un grand nombre de materiaux qu'il pretendait

employer a detruire I'enthousiasme avec lequel la France enti^re

adore la memoire de ce bon roi. Seraient-ce les operas du citoyen

de Toulouse * qui lui auraient donne cet exc6s de mauvaise hu-

meur?

M, de Saint-Foix pensait fort librement sur la religion. II de-

qui sembla la mieux fondle est cello qui le fait naitre le 5 fevrier 1698. II raou-

rut le 25 aoilt 1776.

1. Du Uozoy; voir tome X, page 509, et pr6cedemraent p. 11.
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testait les pretres, mais il n'aimait pas mieux les philosophes, et

se plaisait souvent a raconter la le^on que lui fit un jour son

p6re sur les dangers d'une philosophie trop hardie. Get honn^te

vieillard avait appris que son fils, encore fort jeune, avait forme,

avec quelques-uns de ses camarades, le projet d'attaquer ouver-

tement les objets les plus sacres de notre culle. II le fit venir,

lui park de cette entreprise avec beaucoup d' indulgence et de

douceur, I'engagea meme a lui faire confidence des motifs qui

I'avaient determine et des mesures qu'il comptait prendre; et,

apres 1'avoir ecoute avec beaucoup de patience : « Mon fils, lui

dit-il, regardez ce crucifix : cet homme fut un juste; voyez comme
on le traita, rentrcz en vous-meme... » Jamais I'aspect d'un crucifix

n'avait opere conversion plus subite et moins miraculeuse.

A la premiere representation des Philosophes, M. de Villemo-

rin, I'un des tenants de la ferme generale, ayant trouve M. de

Saint-Foix au foyer, s'approcha de lui d'un air fort empresse, et

lui dit : « Vous avez vu ces Philosophes, monsieur, eh bien!

cela n'est-il pas trfes-plaisant? — Pas tant, lui repliqua notre

gentilhomme breton avec cet accent brusque et lent qui lui etait

propre, pas tant que Turcaret.... » On se souvient que mes-

sieurs les fermiers generaux avaient ofTert cent mille francs a Le-

sage pour ne point faire jouer sa pi^ce; mais, quoiqu'il fut dans

la mis^re, il prefera sa vengeance a sa fortune.

On vient de faire paraitre, depuis la mort de M. de Saint-

Foix, le sixi^me volume de ses Essais historiques sur Paris. Ce

nouveau volume contient, comme les derniers, quelques pensees

detachees sur la conformite ou difference de nos moeurs, usages

et coutumes, et des moeurs, usages et coutumes des autres na-

tions; ses Leltres turques, un de ses premiers ouvrages, et le re-

cueil de tout ce qu'il avait fait imprimer dans differents journaux,

sur I'anecdote du prisonnier masque. La premiere partie de ce

volume n'a qu'une cinquantaine de pages, et, parmi quelques

traits assez curieux, on y trouve beaucoup de choses communes

et qui n'ont presque aucun rapport avec I'objet principal de I'ou-

vrage. On a revu avec plaisir les Lettres turques. II y en a sur-

tout une sur le due regent, dont les details pourront paraitre

assez piquants. Toutes ces discussions sur le prisonnier masqu6

sont fort ennuyeuses, parce qu'elles n'apprennent rien. M. de

Saint-Foix pretend que ce prisonnier etait le due de Monmouth,
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fils de Charles II et de Lucie Valters, condamne a etre decapite k

Londres le 15 juillet 1685. Cette opinion est fondee sur des con-

jectures assez frivoles, et Ton sait aujourd'hui, k n'en point douter,

qu'elle est denuee de tout fondement. M. dc Voltaire, qui a parle

le premier de cette singuli^re anecdote, a fait entendre assez claire-

ment, dans la derni^re lettre qu'il a donnee a ce sujet, quel etait

le veritable motde I'enignie. Ce qu'il avait pour ainsi dire devine

lui a ete confirme depuis par une tradition fort respectable, et

nous connaissons plusieurs personnes qui ont ete a portee de

puiser dans la meme source, et qui pensent comme M. de Voltaire.

— Le patriarche de Ferney s'est enfin decide a nous donner

la Bible expliquie par les aumoniers de Sa MajesU le roi de

Prusse *
. On nous a assure que cetouvrage etait depuis longtemps

dans le portefeuille de M. de Voltaire, et que c' etait le fruit des

loisirs de Cirey, ou on lisait tous les matins, pendant le dejeuner,

un chapitre de I'Histoire Sainte, sur lequel chacun faisait ses

reflexions a sa mani^re; et le chantre de laPucelle s' etait charge

d'en etre le redacteur. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne

trouve guere, dans ce nouveau commentaire de la Bible, que les

m^mes observations et les memos plaisanteries que M. de Vol-

taire s'est deja permis de repandre dans le Dictionnaire philo-

sophique^ dans les Questions sur VEncyclopl'die, et dans d'au-

tres ouvrages. Le Pentateuque et le proph^te l^zechiel occupent

la plus grande partie du volume. On sait que le proph^te Ezechiel

est le prophete favori de M. de Voltaire. Nous ne citerons ici que

les premieres lignes de la Genhe, qui prouvent bien 1'extreme

fidelite avec laquelle notre illustre patriarche a toujours cru de-

voir traduire. « Au commencement, Dieu fit le soleil et la terre,

et tout etait tohu bohu. » Tohu bohu est le mot hebreu. Le tra-

ducteur a sans doute desesp6re d'en trouver 1'equivalent en fran-

cais, il I'a conserve; et ce mot, emprunte du texte, donne a la

phrase du monde la plus simple une grace tout k fait originale.

S'il a traduit Shakespeare avec le meme scrupule, il n'y a rien a dire.

— La mani^re dont on se perraet d'ecrire aujourd'hui les Me-

moires du barreau blesse peut-6tre un pen la decence et n'est

pas sans inconvenient pour la surete domestique ; mais il faut

convenir qu'elle peut servir merveilleusement k la connaissance

1. Voyez la note de la page 327.



SEPTEMBRE 1776. 349

du coeur humain, et que la malignite ne pouvait guere imaginer

de ressource plus propre a suppleer aux libcrtes facetieuses de

I'ancienne comedie.

Le Memoire que M- Beau-Sejour vient de donner contre mes-

sire Victor de Riquetti, marquis de Mirabeau, premier apotre de

I'evangiledu grand Quesnay, est, k la verite, une des plus lourdes

productions de ce siecle : on n'y trouve pas un trait d' esprit,

pas une phrase eloquente; mais on y trouve bien mieux des

anecdotes d'une naivete precieuse, des pieces vraiment originales,

et qui sans doute eussent ete perdues pour la posterite, si dame
Marie-Genevieve de Vassan, epouse dudit messire de Mirabeau,

ne les eut pas recueillies avec soin, ou si son avocat n'eut pas

juge a propos d'en faire confidence k tout Paris *.

Que M* Beau-Sejour se fiit contente de prouver que fr^re Mi-

rabeau etait le plus mauvais mari du monde, le pere de famille

le plus derange, I'economiste le moins econome, le plus mechant

calculateur, le fermier le plus ignorant, il n'eut excite que I'indi-

gnation et 1'ennui. Tout bete que parait notre auteur, il a mieux

senti le parti qu'il pouvait tirer de son sujet. II a fait parler lui-

meme son heros, il nous I'a montre en deshabille dans I'interieur

de sa famille, dans I'intimite de son commerce epistolaire; et

tons ces morceaux, ou M. de Mirabeau peint si vivement son

propre caract^re, ses principes et ses plus secrets sentiments,

sont d'un merite inappreciable.

Pour repondre d'abord a I'indigne calomnie qui a souvent

accuse I'ami des hommes et ses disciples de preferer la richesse

a la population, il suffira d'observer que messire Victor de Ri-

quetti n'a pas seulement fait onze enfants a sa femme, mais qu'a

la maniere des anciens patriarches, il a encore entretenu chez lui

plusieurs femmes etrangeres, dans la vue d'augmenter le nombre

de sa famille; qu'il y a reussi, mais que cette ardeur excessive

I'a expose plusieurs fois a des accidents tres-facheux, que sa

femme a eu le malheur de partager.

Si M. de Mirabeau manquait de piete, il faudrait avouer qu'il

n'y a jamais eu de plus grand hypocrite; et c'est ce que nous

sommes loin desupposer. Toutes ses lettres sont pleines de Dieu :

« L'ordre, dit-il, est present k tout ce qui est sorti de la main

1. Voir, sur ce Memoire et sur le proces qui en fut roriginc, les Mirabeau, par

M. de Loraenie (Dentu, 1879, 2 vol. in-S"), t. II, -p. 433 et suivantes.
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deDieu; I'honime seul peut s'en ecarter en vertu du libre ar-

bitre, qui n'a ete donne qu'a lui, mais dont il rendra un terrible

compte Si Dieu ne m'eut pas juge propre, en faisant de mon
mieux, a6tre k la t^te d'une famille, il ne m'y aurait pas mis. II

sait bien que la vanite personnelle n'est pas ce qui me fait agir,

que je ne m'en hausse ni ne m'en baisse, queje n'opprime point

mes sujets, et que je tache au contraire' de les secourir. Bien-

heureux les doux, car, dit-il, ils possederont la terre. » Et \oi\k

pourquoi il s'est ruine par 1' acquisition du duche de Roquelaure.

Apr^s cette declaration, il est clair que ce n'est point par

vanite, mais uniquement par un gout tout particulier pour les

harangues, qu'il ecrivit a sa femme : a Dites au cure de Bignon

qu'il me prepare une harangue; sans cela je ne vois plus d'ha-

bits noirs. » II y a tout lieu de penser que c'est aussi le seul

besoin de la reconnaissance qui le portait a obliger le cure de

Roquelaure d'annoncer en chaire « qu'il fallait remercier Dieu

d*avoir donne a ce pays un homme doux et equitable, et d'une

race accoutumee a commander aux hommes »

.

Quelque lumineux que soient les principes de M. de Mira-

beau sur 1'administration, ils peuvent recevoir un nouveau jour

de la maniere heureuse dont il en faisait 1'application dans I'in-

terieur de sa maison. « Au fait, dit-il, une femme est la pre-

miere servante de son mari ; et un mari, le premier garde de sa

femme. Vous voyez que je ne mache pas mes termes, et ne cache

pas ma facon de penser ; et tout ce qui vous viendra dans la tete

a I'encontre de cela est purement contraire au droit divin et

humain J'ai toujours regarde vos biens comme les miens;

on ne s'unit en mariage que pour cela : il n'est pas de votre

inter^t de me les faire regarder autrement, cela me degouterait

beaucoup Une longue habitude de reflexions m'a rendu

propre k ne point craindre de trop abonder dans mon sens. Dieu

ne me demandera compte que de ce que j'aurai fait centre mes

lumiferes, ou faute dem'^tre bien consulte. Je vous ai dit fixement,

dans mes lettres, ce que je voulais faire pour le present, et ce

queje desirais que vous fissiez. Si vous 6tes changee, vous

aurez votre tache dictee
; je m'estime autant que les maris qui

trouvent dans leurs femmes deference et soumission
;
je veux etre

le chef du conseil de ma famille, d'autant plus que je saurai

rendre a chacun ce qui lui est due. »
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Une des choses les plus curieuses et les plus rejouissantes

dans le Memoire de M*" Beau-Sejour, c'est I'extrait de toutes les

lettres ou M. de Mirabeau se livre sans reserve aux doux trans-

ports que lui inspirent ses succ6s litteraires. Ges epanchements

d'amour-propre sont d'une franchise et d'une familiarite si

neuves que nous ne pouvons nous refuser au plaisir d'en rap-

porter au moins les traits les plus touchants.

« Au reste, vous saurez bientot que mes preuves sont faites

en face du public pour le bon coeur, et mes engagements pris a

cet egard pour un ouvrage qui a un tel succ^s que grands et

petits se font ecrii'e a ma porte, et que je ne peux paraitre en

public de crainte de faire foule ; ce n'est qu'un livre qui fait ce

bruit prodigieux
;

qui m'attire les hommages, en visite et par

ecrit, de toute laterre, depuis les rois jusqu'aux goujats, qu'on

traduit deja en trois langues. [Sont-ce les goujats qu'on traduit?]

La reputation ne manque pas dans notre famille. »

Dans une autre lettre il dit, en parlant de lui-meme, « qu'il

est I'homme que tout le monde inconnu vient voir par curiosite,

I'honnete homme par excellence. Le bruit est grand qu'on me
fait soiix-gowNQYnQMV des Enfants de France. J'ai dit a ceux qui

m'en ont parle que je ne prendrais pas de soux^ pas meme le

poste de 50?^a;-fermiers ».

Au sortir deVincennes, oii il avait ete renferme pour je ne sais

quel ouvrage, il gouta le doux plaisir de voir « non-seulement

que tout Lgreville, mais encore tout Nemours etait en haie double

et triple aux fenetres, sur les etaux et partout, pour le voir

passer. J'ai trouve autant d'empressement dans la capitale; mais

ma conduite modeste fera tomber tout cela «

.

Ce qui pourra paraitre aujourd'hui plus admirable que la mo-

destie de ce recit, c'est que, dans le fait, les details n'en sont

gu^re exageres. VAmi des hommes eut un succes fou; les

grands mots d'humanite, de vertu, de liberte, de propriete, qui

s'y trouvent prodigues a chaque page, en impos^rent au plus

grand nombre des lecteurs : le titre seul eut suffi pour les

s^duire. II faut qu'un ouvrage qui parle en faveur du peuple, et

qui s'el^ve ou directement ou indirectement contre les abus de

1'administration actuelle, il faut, dis-je, qu'un tel ouvrage soit

bien detestable pour ne pas faire la plus grande sensation. II y a

dans le livre de M. de Mirabeau quelques verites respectables,
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une confusion d'idees extreme, mais une sorte de chaleur, et je

ne sais quel jargon sensible, onctueux et mystique, qui a tou-

jours ete pour la multitude une merveilleuse amorce. On n'ou-

blie point dans le Memoire de rappeler 1' anecdote du manuscrit

anglais d'ou Ton pretend que le marquis de Mirabeau a tire la

plus grande partie de son ouvrage; mais cette anecdote parait

fondee sur des conjectures assez vagues ; et qui voudrait perdre

son temps a les approfondir?

— II y a bien longtemps que Jean-Jacques n'avait fait parler

de lui. Si le caract^re qu'il a pris nest pas celui du vrai philo-

sophe, au moins est-il sur que jamais philosophe n'a mieux sou-

tenu le sien. Renferme au haut d'un cinquieme etage, se dero-

bant perpetuellement au monde, et paraissant avoir renonce a

toute espece de celebrite, il ne quitte sa retraite et le travail qui

le fait vivre que pour se promener, ou seul ou avec sa douce

moitie. Un accident, qui vient de lui arriver dans une de ces pro-

menades solitaires, I'a remis un moment sur la sc6ne. Ayant ete

rencontre sur le chemin de Menilmontant par la voiture de M. de

Saint-Fargeau qui allait fort vite, il n'eut pas le temps de se

ranger assez promptement; un grand chien danois, qui courait

devant les chevaux, en le poussant sur le bord du chemin, sans

respect pour la philosophie, le fit choir par terre. M. de Saint-

Fargeau ne manqua pas de faire arreter sur-le-champ son car-

rosse, et de voler au secours de la personne que son chien venait

de renverser. Quand il eut reconnu I'auteur d'limile, ses excuses

et son empressement redoubl^rent ; il le pressa vivement de vou-

loir bien lui permettre de le ramener chez lui. Le philosophe fut

inexorable et s'en retourna seul a pied, mais sans autre mal

que quelques leg^res meurtrissures au visage. Le premier soin

de M. de Saint-Fargeau fut d'envoyer le lendemain matin savoir

des nouvelles de M. Rousseau. Dites (I votre maitre qu'il enchaine

son chien; ce fut toute sa reponse. Diogene eut-il mieux dit?

— V!Ode sur le Jubilc, de M. Gilbert, vient d'etre imprimee,

mais avec une strophe au commencement, qui, en otant tout le

scaudale du debut, en affaiblit infiniment la sublime hardiesse '

.

1. Le po6te avait commence par ccttc strophe:

Nous t'avons sans rctour convuincu d'imposturc,

O Clirist! etc.

(Meister.)
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L'auteur y a joint une Ode ii Monsieur, frdre du roi, sur son

voyage en Piimont, et sa premiere Ode sur le Jugement dernier.

On trouve dans ces trois ouvrages des strophes enti^res que

J.-B. Rousseau n'eut pas desavou^es. En voici une qu'on a fort

lou^e et fort critiquee :

Ici Rome pourtant demande votre hommage;
Rome, qui d'elle-meme est une triste image,

Rome, ou les vils troupeaux marchent sur les C6sars,

Veuve d'un peuple roi, mais reine encor du monde,
Rome sur qui se fonde

La gloire d'un pays deux fois p6re des arts.

Une des plus belles images qu'on ait peut-etre hasard^es

dans notre langue est celle qui teruiine VOde sur le Jugement

dernier.

L'fiternel a bris6 son tonnerre inutile;

Et d'ailes et de faux depouille d6sormais,

Sur les mondes d^truits le Temps dort immobile.

VERS DE M. NAIGEON

A CAMILLE,

C^LEBRE ACTRICE DE LA COME DIE -IT ALIENNE

.

Avec un doux ravissement, \

Je te vis hier, au theatre,

D'un parterre qui t'idoiatre

Recevoir I'applaudissement.

Ton jeu, par un charme invincible

De I'art surpassant les efforts,

Portait dans mon ame sensible

Ce trouble et ces brulants transports

Que cause I'amoureuse ivresse.

Tes yeux, ta voix enchanteresse,

A mon cceur peignaient tour k tour

Les emportements de Tamour,

Et ce calme heureux oCi nous laisse

Un tendre et mutuel retour.

Can est fait, mon ame enivr^e

Se livre aux plus doux sentiments;

En proie aux transports que je sens,

Je vols ton image ador6e

Se r6fl6chir dans tous mes sens.

En vain, dans ua sommeil tranquille

23
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La nuit m'offre une douce erreur

;

Tout ce qui n'est point tol, Camille,

Laisse un vide affreux dans mon cceur.

Sensible, avec d61icatesse

Je vois les roses h regret

De tes clieveux orner la tresse

;

De I'air meme qui te caresse

Mon coeur est jaloux en secret.

Amour, par ta douce imposture

Cache I'univers k mes yeux

;

Oui, je voudrais, pour 6tre heureux,

Ne voir dans toute 1* nature

Que moi, ma Camille et les cieux.

PARODIE DU MEME.

Sur i'air des Plaideuses : Ton humeur est, Catherine.

Au reflet d'une lanterne

Je vois briller vos beaux yeux;

Mais tout ce qui me consterne,

C'est que je n'y vois pas mieux,

L'eau qui choit d'une goutti^re

Est Timage de mes pleurs

;

La duret6 de la pierre

Est celle de vos rigueurs.

Lorsqu'assis entre deux bornes,

Je pousse un triste soupir,

Je semble une bete k cornes

Qu'on entend au loin mugir.

Mon pied trace sur la crotte

Votre portrait enchanteur.

L'6gout Montmartre est la grotte

Oii je charme mes douleurs.

Sur mes pieds, comme une grue,

Avec mon feutre en clabaud,

Je vous attends dans la rue,

Et je n'en ai pas plus chaud.

Dans I'espoir qui me consume

Je vous chante jour et nuit.

II faut que Tamour enrhume,

Car du mien c'est tout le fruit.
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OGTOBRE.

On a donne le mardi 1"' octobre, sur le theatre de I'Opera,

Euthyme el Lyris, ballet heroique en un acte avec celui d'Arve-

m, ou les hies. Le premier est absolument uenf et n'en vaut pas

mieux. Le poeme est de M. Boutillier qui travailla longtemps

pour les boulevards' ; la musique, de M. Desormery, attache ci-

devant a I'orchestre de la Comedie-Italienne. Leslsies sont tirees

des Fetes de VHymen, de MM. de Gahusac et Rameau. Ces deux

actes ont ennuye mortellement ; mais, eussent-ils ete meilleurs,

Tempressement qu'on avait de voir le ballet-pantomime du ce-

l^bre INoverre, represents pour la premierefoislememe jour, n'eut

gu^re permis d'y faire unegrande attention. Pour rendrecompte

du succ^s d'Apelles et Campaspe, essayonsd'abordd'en indiquer

le programme en peu de mots. On nous pardonnera sans doute

d'entrer dans quelques details sur un ouvrage qui doit faire

^poque dans I'histoire de nos arts et de nos plaisirs.

Le sujet du nouveau ballet-pantomime se trouve dans un pas-

sage de Pline. En parlant du pouvoir des beaux-arts, ce philo-

sophe historien cite le trait d'Alexandre, qui, ayant ordonne a

Apelles de faire le portrait d'une de ses favorites nommee Cam-

paspe, et s'etant aper^u que 1' artiste avait pris pour son module

la passion la plus violente, eut la generosite de la lui ceder et de

les unir.

Le theatre represente I'atelier d' Apelles, termine dans lefond

par une galerie de tableaux : c'est du moins ce qu'il devait repre-

senter, mais la galerie de tableaux ne resscmble a rien, et toute

la decoration manque ^galement de gout et de verite. C'est un

salon immense, assez richement decore, qui ne rappelle en rien

I'atelier d'un peintre, et ou Ton decouvre a peine deux tableaux

ranges mesquinement contre un cote des coulisses.

Apelles (c'est le grand Vestris), instruitde la visited'Alexandre,

donne les derni^res touches au portrait de ce prince. II a tout

prepare pour le recevoir. Ses eleves sont deguises en Amours et

1. Mort Ji Paris Ic 5 decenibre 1811. (Becchot.)
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en Zephyrs, et les femmes qui le servent, en Graces. Cette id6e

est ingenieuse et rianle, et I'onoubliebientot cequ'elle peut avoir

de recherche et de precieux, en faveur des beautes qui en re-

sultent.

Un bruit d'instruments militaires annonce I'arrivee d'Alexan-

dre. II est devance par ses femmes et par une troupe deguerriers.

A sa droite marche Gampaspe : c'est M"^ Guimard couverte d'un

voile. Apelles se prosterne aux pieds du prince, qui le comble de

bontes. II examine son portrait, les Graces lelui presentent; des

Amours se groupent de differentes mani^res, et servent pour

ainsi dire de support au tableau ; d'autres le couronnent.

Alexandre demande au prince s'il n'a point quelque autre ou-

vrage a lui montrer. Apelles lui montre Venus occupee k choisir,

dans le carquois de 1'Amour, la fleche qui doit blesser Adonis.

Enchante des talents de I'artiste, le prince desire qu'il fasse le

portrait de Gampaspe : il la fait avancer et lui ote son voile.

Apelles recule de surprise et d'admiration. Ce moment a ete

rendu avec I'expression la plus sublime et la plus vraie.

Pour augmenter I'enthousiasme d' Apelles, Alexandre fait mar-

cher Gampaspe, la pose dans diverses attitudes ; et la scene est

terminee par la danse des couronnes, qui forme une fete assez

agreable.

Roxane, c'est M"^ Heinel, a des droits sur le coeur d'Alexan-

dre. EUe paraitavec I'empressementqueluidonnent les soup^ons

dont elle est agitee. Quand cette entree ne serait pas du costume

le plus exact, elleproduit une pantomime d'inquietude et de ja-

lousie qui jette de la variete dans le sujet, et donne a la sc6ne

plus de chaleur et de vie. Alexandre modere I'emportement de

Roxane, rassure Gampaspe, et dissimule pour eviter un eclat.

Gomme cet Alexandre ne cesse pas un moment d'etre le sieur

Gardel, c'est-a-dire un des premiers danseurs de I'Europe, mais

un des plus froids acteurs qui aient jamais paru sur aucun

theatre, cette situation, quoique trfes-susceptible d'interet, ne

fait que peu de sensation.

On est d^dommage par la scene d'Apelles et de Gampaspe.

Le peintre, occupe du desir de plaire a son module, imagine de

se servir du deguisement de ses eleves pour rendre a cette beaute

la seance moins ennuyeuse. G'est ici que le sieur Noverre a de-

ploye toute la richesse de son talent par une foule de tableaux
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dignes de I'Albane. Apelles examine son module, et le place dans

plusieurs attitudes ; toutes lui paraissaient egalement belles ; il

crayonne, il efface, ilesquisse de nouveaux traits : illes efface en-

core, ^perdu, trouble, 11 ne sail plus a quel choix se determiner.

Tantot il veut la peindre en Minerve, tantot en Flore, tantot en

Diane ; et Campaspe jouit avec complaisance des transports

qu'elle lui inspire sous ces differents attributs, que les 6l6ves de

I'artiste accompagnent toujourspar les groupes les plus ingenieux

et les plus agreablement varies. Le peintre enfin se determine a

representor Campaspe comme la mere des Amours, sur un trone

de flours autour duquel sont groupes les Amours. L'un d'eux lui

pr^sente une tourterelle ; d'autres tiennent des corbeilles, des

vases, des parfums; des Zephyrs la couronnent et lui offrent des

fleurs, tandis que les Graces s'occupent du soin de sa toilette.

Apelles vole a la toile, et veut esquisser; mais les crayons echap-

pent de ses mains ; il brise sa palette, eloigne tout le monde,

s'approche de Campaspe, et lui fait, en tremblant, i'aveu de sa

passion. Campaspe, loin de s'en offenser, lui fait entendre qu'elle

pref^re I'amour dApelles au trone d'Alexandre. Enchante de son

bonheur, il se jette avec transport a ses genoux. Roxane, devoree

par la jalousie, s'est introduite, pendant cette sc^ne, dans I'ate-

lier du peintre. Temoin de Tinfidelite de Campaspe, elle fait

eclater sa joie, et sort pour devoiler a Alexandre la perfidie de sa

rivale.

Alexandre reparait dans le moment ou Apelles et Campaspe se

jurent I'amour le plus tendre. II se livre d'abord a tout son res-

sentiment. Campaspe tombe evanouie; Apelles tremble moins

pour lui que pour les jours de sa maitresse. Alexandre, com-
battu par differents mouvements, cede enfm a celui de la gene-

rosite, oublie sa vengeance, son amour, et fait grace aux deux

amants.

Au second acte, le theatre represente le palais d'Alexandre.

Dans le fond parait un trone eleve sur plusieurs marches. Alexan-

dre, suivi d'un brillant cortege, conduit les deux epoux, leur fait

presenter la coupe nuptiale, les unit, et les comble de presents.

Apr6s cette ceremonie, Alexandre donne la main k Roxane, et

I'd^ve au trone, au pied duquel on lui rend tous les honneursqui

lui sont dus. Ce couronnement est termine par une danse gen6-

rale k laquelle Alexandre daigne se m^ler : car Alexandi'e Gardel
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aimerait mieux renoncera I'empire du monde qu'kses entrechats.

Ce second acta a paru tr6s-froid, et avec raison. On a change

la fin du premier, et le second n'en est pas meilleur. Au lieu de

pardonner comme a la premiere representation, Alexandre com-

mence par faire enchainer Apelles, et ce n'est qu'au troisi^me

acta, par consequent apr^s de mures reflexions, qu'il veut bien

lui accorder sa grace et lui ceder sa maitresse ; ce qui ote tout le

prix du sacrifice et ce qui p6che peut-etre encore plus contre la

dignite du caract^re de notre heros. Le sublime de Taction

d'Alexandre n'est pas de ceder une maitresse qui a pu lui 6tre

infid^le , c'est de triompher de son premier mouvement, et de

respecter sans faiblesse un empire plus puissant quele sien,celui

des arts et de I'amour. II est a croire que Noverre eut evite une

grande partie des reproches qu'on lui a faits s'il eut resserre

davantage la marche de son action, et s'il se fut contente d'en

faire un seul acte. II est a presumer encore qu'il eut evite une

infinite de critiques s'il eut eu moins de menagements a garder

avec 1'economic de I'administration actuelle et I'amour-propre

de quelques auteurs : les decorations eussent ete plus riches, les

tableaux mieux eclaires, le costume plus fiddle ; il y eut eu moins

d'eiitr^es-seuls j et le vainqueur de I'Asie eut fait moins de pi-

rouettes, moins de sauts perilleux.

Quoique le ballet d'Apelles et Campaspe n'ait pas eu tout le

succ^s que semblait promettre la reputation de M. Noverre, les

gens de gout s'accordent a dire que jamais personne ne connut

mieux que lui et les ressources et les effets de son art. On n'a pas

manque de comparer le ballet deMMie k celui-ci, etle plus grand

nombre semble donner la preference au premier, comme plus iur

teressant et plus pathetique ; mais ce sont deux ouvrages d'un

genre absolument different, et qu'il ne faudrait point opposer I'un

a I'autre.

Quoique la danse pantomime paraisse propre Prendre toutes

sortes de sujets, de caractferes et de passions, il en est sans doute

qui sont plus particuli^rement de son ressort, et c'est au genie

de I'artiste qu'il appartient de les saisir. Je pense qu'en general

le genre gracieux, le genre erotique et le genre pastoral peu-

vent fournir a la danse infiniment plus de sujets heureux que le

genre heroi'que, pathetique ou larmoyant. La pantomime ne pent

pas suivre en tout la marche sublime du poete ; elle ne peut ad-
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mettre ni des plans aussi compliques, ni une intrigue aussi forte,

ni des developpements aussi fins, ni des vues de detail aussi pro-

fondement senties ; elle se rapproche davantage de la manifere du

peintre ; il lui faut en consequence un fond d'ou elle puisse faire

sortir la suite des tableaux la plus naturelle et la plus variee, des

caractferes vivement contrastes, des situations frappantes, des

scenes d'un dessin riche et brillant, mais dont la liaison soit

simple et sensible, et dont la marche aisee, quoique rapide,

n'oblige jamais le spectateur aux efforts d'une attention trop

penible.

— M. le marquis de Pezay a fait graver I'inscription suivante

dans son jardin, k Paris, pour la statue de I'Amour :

D'aucun dieu Ton n'a dit tant de mal et de bien

;

Le plus grand des malheurs est de n'en dire rien.

Sur un groupe representant Zephyre qui met une couronne

sur la tete de Flore

:

;

Des dresses et des mortelles

L'orgueil encor longtemps fixera le destin :

Zephyr parait ici, la couronne k la main,

Flore oublie k Tinstant que I'ingrat a des ailes.

Pour le cabinet :

R^veur, poete, amant, jardinier tour k tour,

C'est ici que je chante, ou medite ou soupire.

J'y fais un projet pour la cour;

J'y fais mes chansons pour I'Amour;

J'y touche le compas, la serpette et la lyre.

Oubli6 de la cour, seul ici j'en rirai

;

Et si rAmour me trompe, ici je pleurerai.

Un poete de la cour I'a parodiee comme il suit

:

Politique, rimeur, guerrier, fat tour k tour,

C'est ici que je donne k mes d6pens k rire.

J'y fais des placets pour la cour,

J'y chante k faire enfuir I'Amour;

J'y touche la serpette et n'ai point d'autre lyre.

Ignor6 de la cour, ici je rimerai,

Et pour faire un cocu, li je me marfrai.
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Void d'autres vers qui valent mieux que ceux de M. le mar-

quis de Pezay.

VERS DE M. L ABBE DELILLE A M. TURGOT,

A LA ROCHE-GUYON, CHEZ MADAME LA DUCHESSE D'eNVILLE.

Tout 6tonn6 de n'avoir rien k faire, v

Turgot plus content, moins goutteux,

Ne regrette le minist^re

Que quand il voit des malheureux :

Ce qu'en ces lieux on ne voit guere.

— On ne se souvientpas d'avoir vu un voyage de Fontainebleau

aussi brillant que I'a ete celui-ci ; mais ce n'est pas en nouveau-

tes litteraires. Une affluence de monde prodigieuse, des fetes,

des parties de jeu, des courses de chevaux, 1' elegance et la

variete des toilettes, en ont fait presque tous les frais. Quoique

tr6s-accueillies par notre jeune souveraine, il faut avouer que les

lettres ont encore assez peu contribue aux plaisirs de la cour. Sur

dix ou douze pieces nouvelles representees a Fontainebleau, une

seule a reussi ; encore y a-t-on trouve un cinqui^me acte ci

refaire : c'est Mustapha et Z^angir, de M. de Chamfort. Quel-

ques corrections que cette tragedie laisse a desirer, elle parait

avoir reuni tous les suffrages par la simplicite de sa conduite,

par la noblesse des caract^re et par la purete du style. Nous

nous serious deja empresse de rendre compte d'un ouvrage fait

pour rappeler I'ancienne gloire du theatre fran^ais, si I'auteur ne

nous avait pas prie lui-meme d'attendre les changements qu'il

se propose de faire dans les deux derniers actes, et dont il est

trfes-occup6 dans ce moment. On salt qu'aprfes le succ^s de

Mustapha, la reine voulut bien faire venir M. de Chamfort dans

sa loge et lui annoncer, la premiere, que le roi venait de lui

accorder une pension de douze cents livres sur les Menus. On sait

que Sa Majest6 lui dit tout ce qui pouvait augmenter le prix de

cette grace. « Racontez-nous done, lui dit un seigneur de la

cour, toutes les choses flatteuses que la reine vous a dites. —
Je ne pourrais jamais , repondit le poete, je ne pourrai jamais

ni les oublier ni les r^peter.... » M. le prince de Gonde vient

dajouter encore aux faveurs dont la cour a comble M. de Cham-
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fort, en le nommant secretaire de ses comraandements, avec deux

mille livres de pension.

Ge n'est qu'apres que les pieces tombees a la cour auront

reparu sur.le theatre de Paris que nous nous permettrons d'en

parler avec quelque detail. On observera seulement ici qu'on a

trouve dans Zuma, de M. Le F^vre, auteur de Cosrocs, quelques

situations, quelques vers heureux, mais a travers une foule d'ab-

surdites et dans le plan et dans 1'execution; que le Malheiireux

imaginaire de M. Dorat, avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'ele-

gance et de jolis vers, a paru d'un froid mortel, d'une marche

egalement eloignee et de la nature et de I'art theatral
;
que le

Bramomane de M. Cubieres, qui devait etre gai, puisque c'etait

une satire contre M. Mercier, a plus ennuye qu'aucun drame, et

c'est beaucoup dire sans doute
;
que l'£goisme de M. Gailhava est

faiblement intrigue et plus faiblement ecrit; que VAvare fastueux

de M. Goldoni n'est pas m^me une bonne esquisse, et que tons

les moyens en sont recherches ou mesquins
;
que la Fausse Ddli-

catesse du chevalier Marsollier n'est qu'une pretention manquee

au marivaudage
;
que VInconnue pers^cuUe du sieur Moline est

encore au-dessous du Duel comique, etc. De tant de pieces mal-

heureuses, il n'en est aucune cependant qui soit tombee aussi

honteusement que la Soiricdes boulevards, ancien opera-comique

du sieur Favart, qu'il a eu la manie de remettre a neuf, et ou il

s'est avise de jeter vingt platitudes du plus mauvais ton et de la

gaucherie la plus impertinente. Une des plus legeres gentillesses

de ce genre est ce qu'il fait dire a une hareng^re des boulevards,

que « ces grands panaches de plumes dont les femmes se coiffent

aujourd'huisont I'embleme de la legerete et du temperament ».

Toutes ces betises ont tellement revoke, que Ton a crie aux

acteurs : Fil retirez-vousl et que Ton a fait baisser la toile avant

la fin du spectacle, ce qui n'etait peut-etre jamais arrive a la

cour. Le malheureux Favart a ete console de cette catastrophe

par le succes de ses Sultanes, dont la reprise a reussi infiniment.

— On lit depuis quelques jours avec plaisir un roman de

M'"* Riccoboni : Leltres de milord Rivers b. sir Charles Car-

digan.

II n'y a pas beaucoup d'interet dans la conduite de ce roman.

Quoique 1' intrigue en soit faible et commune, I'exposition en est

assez embarrassee. On n'y trouve ni beaucoup d'evenements ni
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beaucoup de situations nouvelles, et le denoument est prevu

presque aussitdt que Taction commence k se developper. Tout

cela n'empeche pas que ces lettres ne soient un ouwage char-

mant, et par les details et par le style. On y distinguera particu-

li^reraent les lettres de miss Rutland, dont le caract^re et I'en-

jouement ont un naturel et une grace infinis. II y a dans la

seconde partie deux episodes qui nous ont paru tres-piquants,

chacun dans son genre. Le premier est tout k fait romanesque,

mais il respire un sentiment sublime et delicat. S'il est vrai,

comme on nous I'assure, que ce soit une histoire veritable, et

dont M'"* Riccoboni et son amie Ther^se ont ete elles-memes les

heroines, ce morceau n'en est que plus precieux. L'autre, beau-

coup plus court, pourrait fournir le sujet d'un conte trfes-philo-

sophique et tres-original.

— Lc Bureau d'esprit, comedie en cinq actesS qu'on a

faussement attribuee au sieur Linguet, et dont toute la gloire

apparlient aM. Rutlidge, Irlandais d'origine, officier au regiment

de Fitz-James, n'est qu'une plate et grossi^re imitation des Phi-

losophes, qui ne sont, comme Ton sait, qu'une mauvaise copie

des Femmes savantes, mais qui ont du moins, dans quelques

scenes, le merite d'une bonne mechancete et celui d'un style

assez correct.

Notre Irlandais s'est imagine qu'on pouvait reussir k moins,

et qu'il suffisait d'attaquer a tort et a travers les reputations les

plus distinguees. Ce qui pent etonner davantage, c'est qu'il ne

se soit pas trompe tout k fait. Quoiqu'on s'accorde a trouver

sa pi^ce detestable, depourvue d'esprit et de gaiete, froide,

ennuyeuse et du plus mauvais ton, il est certain qu'elle a fait

une sorte de bruit, et que beaucoup de gens ont essaye du

moins de la lire : tant il est vrai que la malignity recoit avide-

ment tons les sacrifices qu'on veut bien lui faire. On pent juger

du gout des caricatures de M. Rutlidge par les noms sous lesquels

il a pretendu designer ses personnages. M"^* de Folincourt, c'est

M™" Geoffrin; M. Gocus, c'est M. Diderot; M. Cucurbitin, M. le

baron d'Holbach ; Rectiligne, M. d'Alembert ; le marquis d'Orsi-

mont, M. de Condorcet; Calchas, I'abbe Arnaud; Thomassin,

M. Thomas; Faribole, M. Marmontel; du Luth, M. de La

1. Londres, 1777 (1776), in-S". Un tres-joli frontispice non signe.
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Harpe, etc. A la mani^re dont I'auteur fait parler tous ces per-

sonnages, on ne peut pas meme soupconner qu'il ait jamais

ecoute aux portes ; a la mani^re dont il s'eirorce de les ridiculiser,

il est evident qu'il ne connait pas mieux leurs ridicules que leurs

bonnes qualites. On nous assure cependant qu'il a eu I'honneur

d'etre re^u quelquefois chez M™^ Geoffrin. Avec tant de gout pour

les mechancetes, il faut etre bien gauche pour ne pas tirer plus

de parti d'un sujet qui en pouvait fournir de si piquantes, et sur-

tout a qui ne voulait rien menager. Avec si peu de talents pour

la satire, il faut avoir bien peu de delicatesse pour se permettre

de publier un libelle contre une femme mourante, et qui aurait

tous les travers qu'on ose lui preter sans en etre moins respectable,

et par ses vertus, et par son age, et par son caract^re. Si Ton

trouve dans cette miserable brochure quelques idees qu'un

homme d' esprit aurait pu rendre interessantes, I'ineptie, la gros-

sierete, la platitude de I'execution enotent tout le prix. La sc^ne,

par exemple, ou messieurs nos beaux esprits se prennent de

querelle en voulant chercher un successeur a M. de Voltaire,

pouvait produire un fond de plaisanterie assez heureux : eh bien!

on n'y trouve pas un mot de verite, pas un trait a retenir. Une

des plus ingenieuses pensees de toute la pi^ce est que « les phi-

losophes parlent comme des perroquets et mangent comme des

autruches ». Sur ce mot, cite par les Proneurs comme un mot

saillant, on peut apprecier le reste. Mais on rougirait de s'arreter

plus longtemps a un ouvrage qui merite encore plus de mepris

que d'indignation.

EXTRAIT DE LA GORRESPONDANCE DE M. l'aBBE GALIANI

AVEC M"'« d'ePINAY *.

« .... Pour vos reformes, je les applaudis toutes, d'autant

qu'aucune ne retombe sur moi. Tite-Live disait pourtant de son

siecle (qui ressemblait si fort au notre) : Ad hccc tempora ventwn

est quibus nee vitia nostra nee remedia pati possunms. « On est

« dans un sifecle ou les rem6des nuisent au moins autant que les

« vices. » Savez-vous ceque c'est? L'epoque est venue de la chute

totale de I'Europe et de la transmigration en Amerique. Tout

1. Extrait de la lettre du 18 mai 1776.
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tombe en pourriture ici, religion, lois, arts, sciences, et tout va

se rebalir k neuf en Am^rique. Ce n'est pas un badinage, ceci,

ni une idee tir6e des querelles anglaises : je I'avais dit, annonc^,

pr^che, il y a plus de vingt ans, et j'ai vu toujours mes proph^ties

s'accomplir. N'achetez done pas votre maison k la Chauss6e-

d'Antin, vous I'ach^terez k Philadelphie
;
j'aurai aussi ma part de

ce malheur, puisqu'il n'y a point d'abbayes en Amerique... »

LE MEME A LA MEJIE\

<( . . . Votre derni^re lettre me parle du malheur de M'"^ Geoffrin

;

elle succombe aux lois de la nature et du temps, comme les edi-

fices les plus solides, en se detruisant par parties. J'espfere qu'elle

vivra encore du temps languissante, mais je n'espere plus la re-

voir a mon retour a Paris. M. de Clermont, hier au soir, m'etonna

et me surprit d'abord en me soutenant que ces maladies et ces

rechutes de M™® Geoffrin avaient ete causees par des exc6s de de-

votion qu'elle avait commis pendant le jubile. En rentrant chez

moi, j'ai reve sur cette etrange metamorphose, et j'ai trouve que

c'etait la chose du monde la plus naturelle. L'incredulite est le

plus grand effort que I'esprit de I'homme puisse faire centre son

propre instinct et son gout. 11 s'agit de se privera jamais de tous

les plaisirs de 1'imagination, de tout le gout du merveilleux; 11

s'agit de vider tout le sac du savoir, et I'homme voudrait sa-

voir. De nier ou de douter toujours et de tout, et rester dans

I'appauvrissement de toutes les idees, des connaissances, des

sciences sublimes, etc. : quel vide affreux ! quel rien ! quel effort!

II est done demontre que la tres-grande parlie des hommes, et

surtout des femmes, dont I'imagination est double (attendu

qu'elles ont I'imagination de la tete et puis encore une autre), ne

saurait etre incredule ; et celle qui pent I'etre n'en saurait sou-

tenir I'effort que dans la plus grande force et jeunesse de son

§,me. Si I'ame vieillit, quelque croyance reparait. Yoilk aussi pour-

quoi il ne faudrait jamais persecuter les vrais incredules, et je

vous ajouterai qu'en effet ils n'ont jamais ete persecutes. On ne

persecute que les fanatiques fondateurs de sectes qui pourraient

^tre suivis. Le fanatique est un homme qui se met a courir au

1. Extrait de la lettre du 21 septembre 1776.
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milieu d'une foule, et d'abord tout le monde le suit. L'incredule

fait bien plus, c'est un dauseur de corde qui fait les tours les

plus incroyables en Fair, voltigeant autour de sa corde ; il rem-

plit de frayeur et d'etonnement tous les spectateurs, et personne

n'est tente de le suivre ou de I'imiter. Ergo, M"'® Geoffrin devait

finir par un bon jubile...

« Je vous souhaite de finir de m^me ; ce n'est pas un mau-

vais souhait a votre sante. Vous me direz que c'est vrai, mais

que ce n'est pas non plus un joli compliment a votre esprit. J'en

conviens ; mais qu'est-ce que 1' esprit en comparaison de I'es-

tomac...? »

Notre charmant abbe Galiani raisonne k merveille sur les

causes qui peuvent avoir jete M'"® Geoffrin dans la devotion;

mais il pourrait bien s'etre trompesur la verite du fait qu'il nous

explique si bien; ce qu'il y a de sur, au moins, c'est que

M"* Geoffrin aurait pu se permettre tous les exces de z61e qui

ont altere sa sante, sans que sa facon de penser eut change le

moins du monde. Nous en demandons pardon au poete Gilbert et

a toute r^lise de France; mais il parait evident que la ferveur

avec laquelle on a celebre le dernier jubile n'a ete qu'une affaire

de mode, une affaire de parti ; et ce qui le prouve mieux que

tout le reste, c'est qu'on n'en voit plus aucune trace aujourd'hui

que les circonstances ne sont plus les memes. La religion de

M'"® Geoffrin semble avoir porte toujours sur deux principes :

celui de faire tout le bien possible, et celui de respecter tr6s-

scrupuleusement toutes les convenances etablies, en se pretant

meme avec beaucoup de complaisance aux differents mouvements

de I'opinion publique. Les personnes qui la connaissent le mieux

savent qu'elle n'a jamais varie sur ce point.

Sa derni^re maladie, dont elle n'est que faiblement revenue,

et qui, dans les commencements, ne laissait aucune esperance de

guerison, est devenue en quelque manifere un evenement public,

par I'eclat des querelles et des divisions qu'elle a occasionnees

dans sa societe. A la suite d'une attaque d'apoplexie, M'"* Geof-

frin etant tombee dans un etat de langueur qui lui otait 1'usage

de toutes ses facultes, sa fille, M™^ la marquise de La Ferte-Im-

bault, n'a plus juge a propos de recevoir les personnes qui n'e-

taient que de la societe de sa m^re, et non pas de la sienne. Elle
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a fait fermer durement sa porte k MM. d'Alembert, Marmontel et

autres, tous anciens amis de sa mfere, qu'elle n'avait jamais pu

souffrir a cause qu'ils 6taient Encyclopedistes. Cette excellente

femrae, mais qui n'est pas moins 6tourdie que bonne, a mis dans

ce precede aussi peu de menagement? que si elle avait fait la

chose du monde la plus simple; elle s'est permis m6me d'6crire

a M. d'Alembert la lettre la plus extravagante qu'il soit possible

d'imaginer. M. d'Alembert ne s'en est venge qu'en monlrant la

lettre, qui est en eflet le comble du ridicule. La conduite de M™* de

La Ferte-Imbault a revoke contre elle tout le parti philosophe

;

I'ordre des Lanturehis et des Lampo}is^ (plaisanterie etablie chez

M'"* de La Ferte-Imbault, pour se moquer des academies et de

I'esprit de parti) s'est trouve serieusement aux prises avec toute

I'Encyclopedie. On n'a pas doute que M'"* GeofTrin, revenue a

elle-meme, ne desavouat hautement la conduite de sa fiUe. On

s'est trompe. Elle a trouve que sa fiUe pouvait avoir raison dans

le fond, quoiqu'elle eut grand tort dans la forme; elle a reproche

aux philosophes den'avoir pasmieux connu safille, et d'avoirfait

ce qu'elle leur avait reproche si souvent, beaucoup de bruit d'une

chose qui n'en devait faire aucun. Apr^s avoir gronde beaucoup,

elle a pardonne a tout le monde ; elle a decide que le viatique et

les philosophes n'allaient pas trop bien ensemble, et qu'il fallait

de la bienseance en toutes choses. Elle a traite sa fille de folle,

mais elle a lou6 son z61e. « Ma fille, a-t-elle dit en riant, est

comme Godefroi de Bouillon ; elle a voulu defendre mon tombeau

contre les infideles. » Les premieres lueurs qui ont annonce le

retour de ses forces ont ete des attentions de societe, et les pre-

1. D'apres une lettre manuscritede M^^de La Ferte-Imbault, dont nous devons

communication a I'obligeance de M. Hippolyte de La Porte, I'ordre des Lanture-

lu8, dont I'idee est due au marquis de Groismare,^ fut d'abord institue pour se

railler du parlement Maupeou. La mode exigea bientOt qu'on en fit partie. Des sou-

verains brigu^rent I'honncur d'y 6tre admis. M'"" de La Fert(5-Imbault, d'abord

grande-maitresse, futensuite proclamee reine. Nous avonssous les yeux un brevet

de I'ordre delivr(5, en avril 1784, a la marquise de Blangy par la souveraine de

I'ordre incomparable des Lanlurelus, protectrice de tous les Lampons, Lampones

et Lamponets, 8cell6 d'un sceau k son eflfigic. Si Ton en croit Chamfort, M'"* Geof-

frin disait de la reine, sa fille : « Quand je la consid^re, je suis 6tonn6e comme
une poulc qui a couv6 un oeuf de cane, » (T.)— On trouvera plus de details sur les

Lanturelus dans VHistoire des socieles badines d'Arthur Dinaux (t. I, p. 436 et

suiv.). Meister donne au mois de juin 1779 de cette Correspondance le compte-

rendu d'une f6te oflferte k M™* de La Fert(5-Imbault, qui venait d'avoir la rougeole.
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miers soins dont elle s'est occupee, de bonnes oeuvres. Quoi-

qu'il y ait dans son etat un mieux sensible, elle continue encore

d'etre fort languissante, et il y a pen d'esperance qu'elle puisse

Stre rendue a la societe. Voila done plusieurs pertes cruelles que

la philosophie vient d'eprouver dans I'espace de peu de mois :

la mort de M"' de Lespinasse, celle de M*"* de Trudaine, la dis-

grace de M. Turgot, et I'apoplexie de M'"^ Geoffrin. 11 n'y a que

I'elevation de M. Necker qui puisse nous consoler de tous ces

malheurs. La confiance que Sa Majeste a daigne accorder a cet

illustre etranger honore les lettres, qui ont contribue a le faire

connaitre; et le triomphe que le merite a remporte dans cette

occasion sur de vains prejuges doit etre regarde sans doute

comme une preuve du progrfes que la raison et les lumieres ont

fait en France. Puissent les plus heureux succfes justifier aux

yeux meme les plus preoccupes un choix si digne des vertus de

notre jeune monarque

!

NOVEMBRE.

De tous les arts cultives de nos jours dans I'Europe entiere,

il n'en est peut-^tre aucun qui ait fait de plus etonnants progres

que la musique; et, pour en juger, il ne faut que comparer les

chefs-d'oeuvre des Rameau, des Jomelli, des Traetta, des Pic-

cini, avec tout ce que les siecles precedents nous ont laisse de

plus celebre dans ce genre. II parait douteux que I'art puisse

aller au del a. On croit pouvoir assurer du moins que les prin-

cipes theoretiques de cet art ne seront jamais plus approfondis

qu'ils ne I'ont 6te dans I'ouvrage que vient de nous donner M. Be-

metzrieder, I'auteur des Lecons de clavecin, puWi6es il y a quel-

ques annees par M* Dideret *.

Ce nouveau livre est intitule Traitd de musique conceniant

les tons, les harmonies, les accords et le discours musical, dddii

\. Voir t. XII, p. 171 et suivantes des OEuvres computes*
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(I Monseigncur le due de Chartres. Un volume de discours et

un volume de notes.

L'auleur, sans doute un peu fache d'avoir eu k partager avec

M. Diderot le succ^s de son premier ouvrage, a grand soin de

nous avertir dans sa preface que celui-ci lui appartient tout en-

tier, jusqu'aux fautes d'orthographe ; et son style est beaucoup

trop sauvage, beaucoup trop franchement tudesque, pour nous

laisser aucun doute a ce sujet. Heureusement ce n'est pas le

style qui doit faire le merite de son livre ; et, si M. Bemetzrieder

n'a pas trop bien saisi le caract^re de notre langue, il n'en parle

pas moins superieurement celle de son art. Le seul dictionnaire

§, consulter pour I'entendre est le piano-forte : avec ce secours,

au lieu de le trouver obscur, on le trouyera precis, et Ton admi-

rera combien il a su renfermer d'idees et de rapports en peu

de mots.

Le nouveau TraiU de musique n'est pas un ouvrage de pure

erudition. L'auteur ne s'est point egare dans des recherches aussi

frivoles que savantes; il ne s'est point attache a ces principes

generaux qui appartiennent a toutes les theories, et qui, dans

I'applicalion, ne sont presque d'aucun usage; son livre est la

science pratique des sons et des accords. Apr^s avoir developpe

I'origine naturelle des sons, il suit leurs rapports et leurs diffe-

rences dans la progression la plus exacte et la plus simple; il

apprend a decomposer un morceau de musique quelconque, a

le depouiller des croches, meme de la mesure et du mouvement,

pour n'en extraire que le simple fond harmonique, c'est-a-dire

les accords enchaines et phrases. Par ce moyen, il apprend a

son eleve k se meubler la tete et les doigts de toutes les richesses

^parses dans les compositions de nos plus grands maitres. Gette

lecture n'apprendra pointa faire soixante-quatre notes dans une

seconde, mais elle formera I'oreille au sentiment de I'harmonie;

elle eclairera I'amateur et lui donnera 1' intelligence la plus par-

faite de tous les secrets de la science harmonique.

— M. le prince de Gonzague, le chevalier de la dame Gorilla,

cette cel^bre improvisatrice, qu'il a fait couronner k Rome en

d^pit de la cabale qui s'opposait a son triomphe, est ici depuis

quelques jours. Ayant demande a M. Marmontel avec qui il sou-

pait chez M"^^ Necker un impromptu sur le bandeau de I'Amour,

celui-ci fit sur-le-champ ces quatre vers :
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L'Amour est un enfant qui vit d'illusion;

La triste v6rit6 d^truit la passion :

II veut qu'on le s6duise, et non pas qu'on I'^claire :

Voili de son bandeau la cause et le mystfere.

VERS DE M. DE FONTENELLE A UNE JOLIE FEMME

EN LUi ENVOY ANT SON Tvaile sicr le bonheui'.

Sur cet 6crit tristement raisonneur

Passez un trait qui tout entier Tefface;

Mettez un seul mot k la place,

Et vous aurez le Traile du bonheur.

VERS PRESENTES A LA REINE

PAR LE FILS DE M. BACTILARD d'aRNAUD,

AGE DE DOUZE ANS.

A mon papa souvent je demandais :

« Quels sont done ces divins objets

Dont tu vantes toujours la beauts souveraine

;

La jeune H6be, Flore h la douce haleine,

Diane, dont Taspect ranime les forets,

Yenus aux immortels attraits,

Les trois Graces, I'enfant qui de fleurs les enchaine ?

— Sois sage, disait-il, et tu verras cela;

A la cour on te conduira

Aux pieds de notre auguste reine... »

Madame, vers vous on m'amfene :

J'ai vu tous les dieux de papa.

LETTRE DE M. DE VOLTAIRE A M. BONCERF,

AUTEUR DE LA BROCHURE INTITULEE

Des Inconvenients des droits feodaux i, avec cette Epigraphs : Hinc mali labes.

8 mars 1776.

« J'avais ju, monsieur, rexcellent ouvrage dont vous me
faites I'honneur de me parler, et toute ma peine etait d'ignorer

1. Cette brochure, dont I'objet pouvait 6tre fort louable et fort instructif, est

aussi mal congue que mal ecrite, et n'eilt pas fait la plus leg^re sensation si le

Parlement no Tavait pas tirce de I'obscurite oCi elle (5tait ensevelie, on la faisant

XI. 2i
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le noni de Testimable patriote que je devais remercier. II me pa-

raissait que les vues de I'auteur ne pouvaient que contribuer au

bonheur des peuples et a la gloire du roi. J 'en etais d'autant

plus persuade qu'elles sont conformes k ses projets et a la con-

duite du meilleur ministre que la France ait jamais eu k la t6te

de ses finances. Ce grand ministre venait m6me d'abolir les cor-

vees dans le petit pays dont j'ai fait ma patrie depuis vingt ans;

non-seulement nos cultivateurs etaient delivres de cet horrible

esclavage, mais ils venaient d'obtenir la franchise du sel, du ta-

bac et de I'impot sur les denrees, moyennant une somrae mo-
dique. Toutes nos communautes ont chante le Te Deum-, enfm

j'esperais mourir, a mon age de quatre-vingt-trois ans, en be-

nissant le roi et M. Turgot. Vous m'apprenez, monsieur, que je

me suis trompe, que I'idee de faire du bien aux hommes est

absurde et criminelle, et que vous avez ete justement puni de

penser comme M. Turgot et comme le roi. Je n'ai plus qu'a me
repentir de vous avoir cru, et il faut qu'au lieu de mourir en paix,

mes cheveux blancs descendent au tombeau. comme dit I'autre.

« Cependant j'ai peur de mourir dans I'impenitence finate,

c'est-k-dire plein d'estime et de reconnaissance pour vous; je

pourrai meme mourir martyr de votre heresie : en ce cas, je me
recommande a vos pri^res, et vous supplie de me regarder

comme un de vos fiddles. »

LETTRE

QUI A COURU sous LE NOM DU ROI DE PRUSSE A M. d'ALEMBERT,
MAIS QUE M. d'aLEMBERT N'A MONTREE A PERSONNE 1,

« Pour cette fois, mon cher, je puis benir mon etoile, et, si

vous m'aimez, vous avez quelque sujet de vous rejouir de ce

que j'ai echappe heureusement a la mort. La goutte a fait sur

lacercr et briiler par la main du bourrcau. C'est M. le prince de Conti qui Vii

denoncee, et M. Scguier a jug6 h propos de faire a cette occasion, dans le rcqui-

sitoire qui lui a 6t6 demande sur cet objct, une sortie des plus vives contra le sys-

teme economique, qu'il compare au Vesuve et h tout ce qu'il y a de plus effrayant

dans la nature. N'est-ce pas pousser un peu loin le droit que peut avoir I'elo-

quence d'exagerer toutes les impressions et de grossir tons les objets? (Meister.)

1. Dans sa Icttre a Fr6d6ric, du 26 avril 1776, d'Alembert dit que ce fragment

apocryphc a couru les salons de Paris, et qu'il aenvoye un dementi aux journaux.

Frederic lui r6pond a ce sujet, le 16 mai 1776; voir tome XXV, p. 41, 42 et 44

de l'6dition Preuss.
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moi quatorze vigoureuses tentatives, et il m'a fallu bien de la

Constance et des forces pour resister a tant d'attaques. Je revis

enfin pour moi, pour mon peuple, pour mes amis, et aussi un

peu pour les sciences ; mais je dois vous dire que le mauvais fa-

tras que vous m'envoyez de Paris m'a absolument degoute de la

lecture. Je suis vieux, et les frivolites ne me vont plus. J'aime le

solide, et, si je pouvais rajeunir, je ferais divorce avec les Fran-

^ais pour me ranger du [cote des Anglais et des AUemands. J'ai

vu bien des choses, mon cher : j'ai vecu assez pour voir des sol-

dats russes porter mon uniforme, les jesuites me choisir pour

leur general, et Voltaire ecrire comme une vieille femme. J'ai peu

de nouvelles a vous apprendre. Comme philosophe, vous ne vous

embarrassez guere des affaires politiques, et mon Academic est

trop bete pour vous fournir quelque chose d'interessant. Je viens

de declarer une nouvelle guerre aux proems, et je serais plus fier

que Persee si, au bout de ma carri^re, je pouvais detruire la ca-

verne de ce monstre aux cent tetes.

« Vous avez un tres-bon roi, mon cher d'Alembert, et je vous

en felicite de tout mon coeur. Un roi sage et vertueux est plus

redoutable qu'un prince qui n'a que du courage. J'espere vous

voir chez moi au printemps prochain. n

— La Thdorie des jardim, par M. Morel, architecte et atta-

che au prince de Conde, a fait assez de bruit ; mais ce livre a ete

beaucoup plus prone qu'il n'a ete lu. On y deploie ces maximes

imposantes, ces principes generaux qui appartiennent a la theo-

rie de tons les arts et qui, dans la pratique, ne sont presque

d'aucun usage; de pompeuses descriptions, un assemblage bi-

zarre de mots techniques et de phrases ampoulees, je ne sais

quel air sombre et penseur qui plait infiniment a notre siecle;

n'en voila-t-il pas assez pour reussir?

Tous nos journalistes n'ayant fait connaitre cet ouvrage que

par des louanges excessives, on ne sera pas fache sans doute d'en

voir ici une analyse plus simple et plus fidele ; nous la devons a

un homme qui s'est occupe depuis longtemps de I'art des jardins,

et qui, pour avoir a se plaindre de M. Morel, ne nous a pas paru

moins dispose a juger son ouvrage avec toute la justice et toute

la moderation possibles : c'est M. de Carmontclle, qui a fait tous

les plans du jardin de M. le due de Chartres, jardin dont M. Mo-
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rel ne parle qu'avec le plus souverain mepris, mais qui n'en est

pas moins I'ouM-age d'une imagination tr^s-feconde et tres-ing6-

nieuse; on en pourra juger par les dessins que M. de Carmon-

telle en a leves lui-m^me et qui forment une suite de paysages

tr^s-varies et tr6s-piltoresques, que la seule magie de 1' artiste a

su produire dans un terrain assez ingrat et dont il n'a pas m^me
pu disposer toujours a son gre^ On est occupe a faire graver ces

dessins ; I'artiste et 1'amateur y trouveront peut-etre plus de res-

sources et plus d'invention que dans toutes nos savantes theories.

« Vous me demandez, monsieur, ce que je pense sur le livre

de la TMorie des j'ardins; j'y ai trouve une belle description de

la campagne ; cela est partout, il est vrai, mais on ne I'avait pas

encore vu dans la theorie des jardins, et cela donne a cet ou-

vrage un air de philosophie qui en impose merveilleusement.

(( Apr^s. avoir dit des choses tr^s-raisonnables sur nos an-

ciens jardins, I'auteur commence par nous apprendre ce que doit

etre un pays, un parr, un jardin, une ferme. Lorsqu'il s'agit

de decrire, son style coule avec abondance, mais sa theorie est

pour lui seul, il la tient toujours sous le voile.

« L'auteur dit qu'il faut connaitre les materiaux qu'on emploie,

fixer la forme des batiments, mais il n'en indique pas les moyens

;

il observe m6me ensuite qu'il ne faut que s'occuper du climat,

tout le reste etant assez indifferent.

« Le jardin du printemps est une chose charmante; c'est une

peinture trfes-fleurie, une confusion delicieuse, mais dont il ne

resulte aucune image precise ; aussi l'auteur nous renvoie-t-il a

Guiscard * pour en prendre une idee plus claire. Cette theorie

est, comme on voit, tout a fait commode.

« Pour faire un jardin d'ete, I'artiste se trouvera encore fort

embarrass^, puisqu'on exige qu'il travaille pour les quatre par-

ties du jour.

« On nous apprend enfin que les jardins d'automne doivent

^tre en amphitheatre pour offrir aux spectateurs toutes les nuances

1. Cette lettre est inedite. La publication dont parle Meister parut en 1779

sous le titre de : Jardin de Monceaux pres de Paris, appartenant d S. A. S.

Monseigneur le',duc de Chartres, in-folio. Douze pages de teste et 18 planches

gravdes par Gouch6, Le Roy, Michel, Lesueur, Legrand, Collibert, etc.

2. Pare de M. le duo d'Aumont.
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cles arbres ; ce qui nous conduit fort naturellement a un tableau

poetique de Tautomne, que Ton ose metlre en parall^le avec

celui qu'en a fait le citoyen de Geneve dans son Emile. Ensuite la

philosophie de I'auteur nous decouvre ing6nieusement pourquoi

Thomme fait plus de cas de cette saison que des autres ; c'cst, dit-

il, parce que les beautds de la nature sont preles d, lui ^chopper.

« Dans I'hiver, si vous savez faire une serre vitree entouree

d'arbres verts, vous aurez un jardin; si vous ne le savez pas et

que vos arbres verts ne viennent pas bien, vous n'en aurez pas.

Eh! monsieur, qui vous en a tant appris?

« Lorsqu'il est question des sites, I'auteur peint toute la na-

ture, et, pour rendre ce sujet plus vaste et plus pompeux, il y
joint encore le coloris des differents saisons. II conclut que si la

terre etait unie, n'y ayant pas de montagnes, sa surface serait

couverte par les eaux; on pourrait en conclure aussi que ses ha-

bitants seraient des poissons. Que de savantes decouvertes nous

devons a cette Theorie des jardinsl Lorsqu'il est question de la

formation du terrain, I'auteur vous apprend comment se sont

formes les vallons et les montagnes. On dirait qu'avant lui per-

sonne n'en avait jamais parle. Ensuite il vous assure qu'on ne

pent pas faire de jardin pittoresque en plaine; il est vrai que

lorsqu'on trouve des montagnes ou des plaines toutes faites, cela

est plus aise; mais, comme architecte, I'auteur devrait bien sa-

voir que Ton n'est pas toujours le maltre de choisir le terrain,

et que si la TMorie des jardins enseignait le moyen de faire des

jardins partout, elle serait d'un plus grand usage.

(( II ajoute qu'on ne saurait faire de plan geometral qui fasse

comprendre les idees que pent avoir concues le jardinier; ce plan

surement ne suffira pas, mais le jardinier poura les expliquer

mieux k I'aide de ce plan, il pourra faire encore des elevations

perspectives qui rendront ses projets plus sensibles.

« Comment I'auteur ne sait-il pas qu'on peut faire des mo-
dules en relief, qu'il est meme necessaire d'en faire pour se

rendre compte a soi-m6me des effets qu'on a imagines, pour ju-

ger les degradations de son terrain, pour trouver les moyens de

rompre une surface trop nue qui environne le jardin ainsi qu'un

horizon trop regulier, trop monotone, ce qui peut s'executer par
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des petits bouquets de bois ou des elevations do terre? L'auteur

devrait savoir que rhomme qui cree a besoin de moyens, et que

s'il fait un secret de ceux qu'il a, ce qu'il appelle la Thiorie des

jardins pourrait bien n'6tre qu'une affiche de charlatan.

« Lorsqu'on regardera un pays, un. parc^ un j'ardin, una

futaie, etc., hors de son enceinte, tout en paraitra petit en com-

paraison de Timmensite qui I'environne ; mais c'est en dedans

qu'on se promene, et tons les objets vus de pr^s sont pour lors

bien superieurs k cette iramensite. C'est une loi de la perspective

que l'auteur ne devait pas ignorer. Le dome des Invalides est

peu de chose, vu de la plaine, eu egard k ce qui I'environne,

mais ses environs deviennent bien petits quand on les voit de

I'interieur de ce dome. Chaque chose a son point de vue, mdme
dans la nature, a plus forte raison dans les productions de I'art.

« Apres beaucoup de descriptions a faire perdre haleine au

lecteur le plus intrepide, l'auteur observe enfm que les diffe-

rentes impressions que les eaux font sur notre ame prouvent qu'il

faut des eaux dans les jardins. Voila done enfin de la theorie.

(t Une attention tout a fait savante, c'est de recommander

que les eaux suivent la pente du terrain ; cela tient encore de la

theorie. On commence a s'apercevoir qu'on apprendra quelque

chose en lisant ce docte ouvrage.

« L'auteur veut bien supposer ici des forets et des bois tout

venus, cela lui epargne la peine de les planter. II est vrai que le

jardinier qui trouvera des chenes, des hetres antiques et de

grandes futaies etablies sur son terrain aura de grands effets et

des contours bien naturels. Cela est fort beau a peindre, et l'au-

teur decrit magnifiquement tons ces effets; mais il se tait sur

une infinite de moyens de faire de belles choses d'un fonds si

riche, parce que cela serait trop long a dire. Cette attention est

infiniment delicate.

« L'auteur s'exprime tr^s-nettement sur les rochers; il y a

presqu'ici de la theorie, et elle n'est pas difficile a suivre, puis-

qu'il ne faut ni faire des rochers ni les transporter.

(( Le terme de manoir platt beaucoup a l'auteur. Toujours

philosophe, il voudrait changer nos moeurs et supprimer le luxe

des batiments pour donner tout aux jardins. 11 faudra, parce

que Ton sera a la campagne, se priver de toutes les coramodites

de I'habitation : tout separer, chapelle, bains, ecuries, etc. II ne
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craint ni la pluie, ni le chaud, ni le froid, ni le vent, et il fait des

jardiiis de toutes les saisons. I^pargnant peu la depense, il veut

un seul etage sans craindre I'humidite ; cela fera des fondations

particulieres ainsi que des couvertures pour chaque pifece, ce

que Ton epargne en faisant plusieurs etages.

(( II repete souvent quelles sont les diirerences entre le pays,

\q pare, le jardin et X^-ferme. 11 en est encore question ici en

parlant du manoir. II ne veut pas que le manoir soit sur une

hauteur, parce qu'il faudrait y monter; la plaine n'a qu'une

froide egalite. II met done le manoir dans le vallon a cause de

la ressource des eaux et d'une vegetation plus vigoureuse. Les

brouillards, I'humidite, les insectes ne lui font rien; cependant

tout d'un coup il change d'avis, et voila le manoir a mi-c6te.

Ensuite il prouve que la philosophie a rapproche tons les hommes

par le gout qu'elle leur a donne pour la campagne, et c'est la ce

qui les a rendus compatissants. Yoila done la theorie des jardins

qui nous mene a I'humanite et a la bienfaisance.

(( L'auteur veut qu'il y ait dans le pays un chateau avec des

tours; pour le jardin, une maison de campagne avec des enduits

frais; pour la ferme, des batiments bas. Ainsi, au lieu d'une

grange il en faudra trois, si la ferme est reellement une ferme,

et, si elle ne Test pas, elle n'en aura pas I'air, mais le manoir

sera distingue, ou bien il ne sera qu'une chaumi^re.

« Comme le pays seul pent se preter a une grande variete

d'efiets et a une grande diversite de caracteres, il ne veut point

de licences et il blame tout ce qu'ont fait les autres, parce qu'il

n'y trouve, dit-il, point de vraisemblance. II ne veut pas que

dans les nouveaux jardins la magnificence fasse fuir les graces

champetres. II est revoke, dit-il, d'y trouver tous les siecles et

toutes les parties du monde. II s'ensuit de la qu'il ne faut mettre

dans son jardin que ce qui se trouve dans les champs qui I'envi-

ronnent. Ce projet n'est-il pas seduisant? II trouve ridicule a

un proprietaire riche d'y vouloir autre chose, et il taxe d'in-

suffisance le jardinier qui, pour suivre le gout du proprietaire,

donne carriere a son imagination. L'auteur de la Thdorie des

jardins voudrait sans doute que tous les tableaux d'une maison,

consideres comme des trous faits dans la muraille, n'offrissent

aux yeux que ce que Ton pourrait voir par les fenetres, pour ne

pas revolter le sens et ne point donner de prise a I'invraisem-
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blance ; en consequence de cela, on ne pourrait avoir, pas meme
en peinture, les plus beaux monuments de I'ltalie, les fabriques

flamandes et hollandaises et jamais de marines, par la seule rai-

son que Ton demeurerait en terre ferme. 11 me semble pourtant

que les Anglais, qui sont assez riches pour faire imiter dans leurs

jardins les chefs-d'oeuvre de I'ltalie, n'ont pas tant de tort de s'as-

surer le plaisir de les voir toute la vie dans leur pays et de les

faire connaitre a leurs amis, ne pouvant pas toujours voyager

par respect pour la vraisemblance.

(( Si vous demandez a I'auteur la route qu'il faut suivre, il

convient qu'il n'a encore rien dit dans sa theorie, et il vous ren-

voie au chapitre destine a traiter des genres ; en attendant, il

faut que vous ayez la complaisance de le suivre dans le pays

d'Ermenonville et dans le pare de Guiscard.

« Le pays d'Ermenonville est unproduit de la science de I'au-

teur; il y avait pourtant beaucoup d'eaux, une belle vallee, des

rochers, des villages, des hameaux, des abbayes, des tours, etc.

Tout cela etaitfait, et iln'a pas touche au chateau. Yoilk pour-

quoi il ne veut pas que Ton fasse des fabriques, c'est qu'il n'en

a point fait ; mais il a fait couler les eaux qui etaient abondantes,

il a profite des anciens bois et il a plante des arbres verts. De la

il conclut qu'il ne s'est pas ecarte de la vraisemblance ; cependant

les pins, les sapins ne sont pas communs dans les campagnes

des environs de Paris, hors dans les jardins tres-anciens, car on

ne fait que de les planter dans les nouveaux. On m'a dit que ce

paystr^s-vante, qui occupe neuf cents arpents, est fort ennuyeux

a parcourir, et cela est croyable. Est-il rien de plus triste qu'un

pays sans habitants ? L'auteur ne nous dit pas s'il faut qu'il y
en ait ; il compte apparemment sur la fumee des hameaux exte-

rieurs pour rendre son pays vivant, et il oublie que les peintres

disent d'un tableau de paysage sans figures que la peste y a

jJossL Peut-etre compte-t-il aussi que ses brillantes descriptions

sufTisent pour Tanimer, quoique d'apr^s elles il soit difficile de

s'en former une idee qui puisse servir de module.

« C'est a Guiscard qu'il faut aller voir le pare. L'auteur r^-

p6te sans cesse les m^mes raisonnements, les memos principes

sans les determiner davantage. 11 y a a Guiscard un chateau de

briques, par consequent aucune invention de fabriques; ainsi

I'art des descriptions tient ici lieu de I'invenlion, etavec de grands
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mots tout ce que fait I'auteur est sublime. Malgre son attache-

ment a la vraisemblance, il ne presente le chateau que par les

angles; il peut avoir raison, puisque cela produit plus d'effet,

mais il ne faut pas afTicher des principes si stricts pour s'en eloi-

gner soi-meme, surtout lorsqu'on veut y revenir si souvent.

L'usage n'est pas d'entrer ordinairement par Tangle d'un chateau

;

on a beau arriver par des detours, le dernier tombe toujours per-

pendiculairement sur le chateau. L'auteur a trouve encore a Guis-

card des grands arbres tout venus. II est tres-aise de faire des

tortill^res dans d'anciens bois et d'en couper une partie pour

faire des clairieres qui vous menent dans des prairies vertes, et d'y

faire couler des ruisseaux sans beaucoup de frais, quand on a des

eaux vives en abondance. Si vous n'avez rien de tout cela, vous

ne pourrez faire ni pays^ ni pare, ni jardin, ni ferme-, et si vous

I'entreprenez, dussiez-vous reussir, vous auriez encore tort. Voila

comme raisonne l'auteur de la Thi'orie des jardins. II declame

encore avec beaucoup d'emphase contre les routes droites, et

quoiqu'on n'en fasse plus du tout dans les jardins que Ton plante

aujourd'hui, il propose ses observations a ce sujet comme des

decouvertes parfaitement nouvelles.

« Les descriptions d'Ermenonville et de Guiscard embrouillent

I'imagination, et c'est tout le fruit de ces exemples ou l'auteur se

loue continuellement.

(( La ferme pastorale et la ferme riirale sont encore de belies

occasions de deployer de la philosophie et de grands mots. Quel

dommage que ce style fastueusement monotone ennuie si fort

!

« Le jardin proprement dit doit 6tre, selon notre auteur, a

peu de distance de la ville ou le proprietaire fait sa residence.

Vous auriez peut-etre cru qu'il devait etre a sa maison de ville ou

de campagne : pas du tout. « A cause de son peu d'etendue, on

« y peut creer tons les accidents et y fabriquer tous les tableaux,

« et, parce qu'il a peu de surface, il en exclut la multiplicite des

« scenes. » Entendez cela si vous pouvez. II permet actuellement

que Ton s'^carte de la verite, et puis il ne veut plus que Ton

cree des tableaux, parce qu'ils sont sans vraisemblance.

L'assemblage de plusieurs choses prouve, dit-il, le peu de res-

sources que Ton a dans I'imagination.

« Dans un de ces jardins nouvellement plantes, les arbres

n'etant par consequent pas encore venus, une femme de beau-
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coup d'esprit, dit I'auteur, voyant presque toutes les fabriques a

travel's ces arbres, lui dit ingenument : « Allons voir le jardin a

« present. » L'auleur I'aurait conduite dans ceux de,VersailIes cette

annee, et elle eut dit la meme chose, puisqu'on n'y voit partout

que des pierres et du marbre. Si I'auteur n'avait pas toujours

fait des jardins tout venus, peut-etre eut-il Irouve moins d'esprit

a cette femme. 11 parait que c'est la meme a qui on demandait

ce qu'elle pensait du jardin de M. le due de Chartres, et qui,

apr^s y avoir reve longtemps, repondit : « Je ne puis rien vous

(( dire la-dessus, parce que je n'ai rien vu de semblable en An-

(( gleterre. » Cette femme n'aimait pas les jardins anglais. Faites

des choses nouvelles, elles paraissent extraordinaires ; on est fache
,

d'etre surpris, et, pour cacher sa surprise, loin d'admirer pour

se donner un air connaisseur, on blame, on critique et Ton satis-

fait du moins son amour-propre. »

La TMoric de M. Morel nous a rappele ce qu'a dit autrefois

M. de Voltaire du livre de M. Felibien sur la peinture :

Dieu preserve du verbiage

De monsieur Felibien,

Qui noie 616gamment un rien

Dans un fatras de beau langage!

— On n'a vu qu'une seule fois sur le theatre de la Gomedie-

Fran^aise la Rupture^ ou le Malcntendu, comedie en un acte, en

vers, le 23 novembre. Cette piece a ete recue, annoncee et jouee

sous le nom de M"^^* deLorme; mais elle n'a pas ete plus tot

sifllee qu'on a vu qu'elle etait d'un certain M. Legrand, que nous

ne connaissons pas mieux que ces dames.

L'intrigue du Malentendu est aussi faible qu'elle est em-

brouillee. Ce sont deux vieillards, dont I'un a deux neveux et

I'autre deux nieces : sans savoir le choix que leurs jeunes parents

ont pu faire, ils se rejouissent de former entre eux une double

alliance ; mais ils ne veulent point gener leur liberie. Les amants

ont chacun leur inclination, qu'ils n'osent declarer : leurs mai-

tresses eprouvent le meme embarras. II n'y a aucun personnage

dans cette pi^ce qui n'ait un secret a garder, ce qui produirait

sans doute un magnifique imbroglio, si on ne les voyait pas tou-

jours dans la necessite de s'expliquer, ou si quelque motif rai-
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sonnable pouvait seulement eloigner une confidence que tout le

monde a prevue, que tout le monde a devinee. Un des oncles

obtient des deux nieces qu'elles s'expliqueront par ecrit : il se

charge de leurs lettres; mais, comme ces lettres sont sans adresse,

il les confond et donne a I'un ce qui est pour 1' autre : nouveau

quiproquo qu'il etait encore trop aise d'eviter. Pour terminer

toutes ces difficultes de commande, le poete n'a rien imagine de

plus ingenieux que de mettre et les amants et les oncles en pre-

sence. Le plus impatient des vieillards s' eerie alors : Ma foi, je

n'y comprends rien. Le parterre repond : ISi moi non plus. L'ac-

teur continue, mais le parterre, aussi peu satisfait de I'explica-

lion que du reste, renouvelle ses huees, et la toile tombe. Quel-

que pauvre que soit ce sujet, il n'a pas meme le merite d'etre

original ; il est pris de je ne sais quelle comedie italienne, oii le

peu de situations qu'il offre est developpe du moins avec plus

d'art et de vraisemblance. Comme ce sont les lettres sans adresse

qui forment presque toute I'intrigue du Malentendu, on a dit

assez plaisamment que c' etait surtout le difaut d'adresse qui

avait fait tomber I'ouvrage. Le calembour est digne de la piece.

— On a eu I'honneur de vous rendre compte, dans le temps *,

d'une lettre de M. de Voltaire, au sujet de la nouvelle traduction

de Shakespeare, adressee a I'Academie francaise, et lue dans une

assemblee le jour de la Saint-Louis. Cette lettre etait une critique

peu mesuree et de la traduction et de I'original ; mais elle etait

plaisante, mais elle fit rire, et I'auteur qui produit cet effet, sur-

tout en France, ne pent pas manquer d'avoir raison. II fut done

generalement decide a Paris que le poete qui, depuis deux cents

ans, fait les delices de I'Angleterre, n' etait qu'un histrion bar-

bare, et que ses traducteurs meritaieni les petites-maisons. Une
decision aussi severe n'a pas effraye le chevalier Rutlidge. Cet

ecrivain, fils d'un Irlandais et ne en France, a cru que la connais-

sance des deux langues pouvait le mettre en etat de combattre la

critique deM. de Voltaire etde retablir Shakespeare dans I'opinion

publique^ Penetre de veneration pour I'auteur A' Othello, il ose le

defendre centre I'auteur de Zaire-, mais, quoiqu'il se soit fait

une loi de reveler les erreurs et meme la mauvaise foi de M. de

1. Voir prec^demment, p. 299.

2. Observations a MM. de I'Academie francaise au sujet d'une lettre de M. de

Voltaire, 177G, in-8».
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Voltaire, il le fait avec tant de decence, avec tant de respect pour

la vieillesse et pour une celebrite si justement acquise, qu'on le

soup^onnerait presque d'avoir ambitionne le double avantage de

deplaire en meme temps aux ennemis de ce grand homme et a

ses enlhousiastes. Si le chevalier Rutlidge a eu le rare merite

pour un litterateur d'avoir observe les bienseances de la societe,

il n'a pas les memes egards pour celles du theatre francais. II

ne croit pas que des personnages de la lie du peuple avilissent

toujours la scene tragique. II pense, au contraire, qu'il est sou-

vent essentiel de les faire paraitre, et qu'alors il faut leur donner

le ton et le langage de leur etat. Shakespeare s'en sert dans plu-

sieurs de ses tragedies; mais ces personnages ne sont jamais

qu'accessoires. Veut-il retracer Cesar a la fois ambitieux et popu-

laire, faisant servir la favour de la multitude a abattre le credit

et a miner la puissance des patriciens, il fait d'abord passer

sous nos yeux un peuple enivre des qualites eblouissantes du

vainqueur de Pompee, des plebeiens qui se derobent a leurs

travaux journaliers et qui s'appretent a voler sur les pas de

I'ambilieux qui les attire au Capitole, ou il doit se faire couron-

ner. D'un autre cote, le poete anglais nous ofTre des senateurs

alarmes, reprochant a la multitude son inconstance, lui rappelant

I'idee du grand Pompee qu'elle avail tant cheri, et cherchant par

leurs prieres et par leurs menaces a prevenir cette fete tumul-

tueuse que prepare I'esprit de sedition. G'est par une telle sc6ne

que Shakespeare annonce le caractere dangereux de Cesar; c'est

par le moyen de ces personnages accessoires que le public est

dispose a envisager I'attentat de Brutus comme un sacrifice fait

a la patrie. Nous savons qu'un auteur francais aurait mis cette

sc^ne en recit, et que, par la, il aurait evite de faire paraitre des

personnages dont le costume et le discours sont peut-etre incom-

patibles avec la dignite de Melpomene. Nous nous garderons bien

d'adopter le sentiment du chevalier Rutlidge et de condamner

un usage que la France a toujours respecte ; mais nous osons

avancer qu'un tel recit, quand meme il serait ecrit par Racine,

ne produirait jamais Teffet de la sc6ne en action. Si cette asser-

tion n'est pas d'une verite incontestable, il faudrait abandonner

I'art dramatique et borner nos plaisirs a entendre declamer I'epo-

p6e. II en resulte que Taction du theatre anglais blesse souvent

le gout, et que les recits de la sc6ne fran^aise affaiblissent presque



NOVEMBRE 1776. 381

toujours I'interet. Heureux I'auteur qui saurait eviter les deux

ecueils! Mais ce prodige n'a pas encore paru.

En rendant a la dignite du theatre frangais tons les hommages

qui lui sont dus, nous ne pouvons nous emp^cher de hasarder

ici une question. Si Horace a eu raison de dire que la poesie et
•

la peinture sont sujettes aux memes regies, pourquoi les auteurs

tragiques n'admettraient-ils pas cette disparite de tons et de ca-

ract^res que les plus grands peintres d'histoire ont employee

avec succ^s? Voyons comment le Guerchin, dont la composition

a toujours ete admiree, nous represente I'enl^vement d'Helene^

Au milieu de la nuit et du silence, I'heureux Paris la conduit

hors des murs de Mycenes; le vaisseau troyen les attend; la

crainte et la tendresse sont empreintes sur les traits delicats de

la belle fugitive, I'amour et la victoire brillent dans les yeux du

ravisseur. Jusque-la le tableau eut ete avoue, sans doute, par

tons nos aristarques academiques ; mais le Guerchin ne se con-

tente pas de peindre vaguement la fuite d'une femme; il veut

faire connaitre au spectateur le caract^re particulier d'Helene, ct

pour y reussir il a recours aux accessoires. A la suite de I'epouse

de Menelas, on voit quatre esclaves fideles qui portent soigneu-

sement tout ce que leur maitresse a de plus cher au monde apres

son amant. Les objets de tant de soins sont un ecrin de bijoux,

un petit chien, un singe, un perroquet. C'est ainsi que, par des

accessoires, le Guerchin nous retrace la faible Helene. C'est par

des accessoires encore moins ignobles que Shakespeare nous a

retrace I'ambitieux Cesar, car il faut convenir que des plebeiens

romains sont des personnages plus graves qu'un petit chien, un

singe et un perroquet.

M. de Voltaire, dans sa lettre a I'Academie, dit, pour justifier

sapropre traduction &e, Jules Cesar de Shakespeare, que I'original

anglais est tantot en vers, tantot en prose, tantot en vers blancs,

tantdt en vers rimes; que le style est quelquefois d'une elevation

incroyable, quelquefois de la plus grande naivete; que le com-

mentateur de Corneille tacha de se preter a cette variete; que

non-seulement il traduisit les vers blancs en vers blancs, les vers

rimes en vers rimes, la prose en prose, mais qu'il opposa 1'am-
poule a Tendure, et que c'etait la seule mani^re de faire con-

1. Ce tableau est du Guide, et non du Guerchin.
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naltre Shakespeare. Le chevalier Rutlidge pretend au conlraire

que c'etaitla seule, ou du moins la plus sure mani^re de le de-

figurer. Void sa reponse : (( II n'y eut jamais de vers blancs dans

la langue francaise, sa marche et son genie n'en comportent

point; 6tez la rime, et I'effet de la versification s'aneantit; on

n*a jamais fait d'essai en ce genre qui ait approche d'une prose

forte et cadencee. II n'en est pas de meme de la langue anglaise,

et, par une suite de son abondance et de son energie, et encore

plus de Vappiiyd de toutes ses terminaisons, on y fait des vers

sans rimes aussi harmonieux que ceux qui sont rimes. Le Para-

dis perdu, de Milton, est en vers blancs, le langage en est plein

et sonore, et la musique du discours aussi sensible et aussi har-

monieuse que celle de la poesie grecque et latine. Les vers blancs

de Shakespeare ont le meme avantage. Ce poete, dans ses trage-

dies, se sert de trois maniferes de s'exprimer : il emploie d'abord

la prose; a mesure que le discours doit s'ennoblir, il fait usage

des vers blancs; lorsqu'il veut inculquer dans la memoire du

spectateur une pensee forte et sublime ou une maxime grave, il

a recours a la rime, propre a y clouer, pour ainsi dire, I'idee

qu'il veut imprimer. La transition d'une de ces maniferes de par-

ler a I'autre est toujours imperceptible et menagee avec un arti-

fice admirable. »

Si le melange de ces trois manieres parait barbare aux yeux

de M. de Voltaire, s'il a cru le rendre fidelement par une dispa-

rite qui est vraiment barbare dans la langue francaise, il faut

convenir que ce grand homme ne connalt pas le genie de I'idiome

anglais. Mais non, il n'est pas possible que M. de Voltaire ignore

qu'il est des langues ou ce melange est loin d'etre un defaut ; il

sait tr6s-bien que la transition des vers blancs aux vers rimes a

ete constamment employee par un auteur dramatique a qui M. de

Voltaire lui-m6me a souvent prodigue les plus grands eloges;

par un po6te qui serait peut-&tre le premier de son si^cle si le

chantre de la llenriadc n'avait pas existe, en un mot, par le ce-

I6bre Metastase, dont tous les operas sont meles de vers blancs

et de vers rim6s.

Rendons justice k M. de Voltaire, et loin de 1'accuser d'igno-

rance, croyons plutot qu'un zelc patriotique I'a engage a de-

figurcr un auteur etranger, dont le genie mieux developpe eut

offusque peut-etre la gloire du theatre francais. Nous ne dirons
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pas avec le chevalier Rutlidge : « Francais ! laissez la vos trage-

dies, elles sont froides et languissantes. » Nous dirons, au contraire :

Francais ! conservez vos tragedies precieusement, et songez que

si elles n'ont pas les beautes sublimes qu'on admire dans Shakes-

peare, elles n'ont pas aussi les fautes grossi^res qui les deparent.

Vous avez eu raison, Francais, d'abandonner votre musique na-

tionale, parce que le dernier compositeur de I'ltalie ou de I'Alle-

magne serait en etat de remplacer avantageusement les psalmodies

de Lulli et de Rameau. Oh! si vos vers n'avaient pas plus

d'harmonie que votre musique, on pourrait vous dire sans teme-

rite : Francais ! laissez la vos tragedies. On pourrait alors vous

conseiller, non pas d'imiter Shakespeare, mais, en adoptant ses

principes, d'imiter la nature. On vous repete sans cesse qu'il

faut I'embellir; mais croyezque la nature ne saurait etre embellie,

ou que ces pretendus embellissements ne sont que de convention

:

consultez la-dessus tous les artistes. Ce jardin symetrise, ces

Tuileries que vous admirez tant, ne feront jamais le sujet d'un

tableau de Vernet; cette nymphe qui s'y promene et qui attire

vos regards, avec un pied de rouge et une coiffure a la grecque,

ne sera jamais peinte ainsi par Greuze. Ces deux peintres brise-

raient plutot leurs pinceaux que de les profaner par I'imitation

de ce qu'on appelle I'embellissement de la nature. Mais si I'art

ne peut pas embellir la nature, a quoi sert-il done? A la choisir,

k rassembler ses differentes beautes, a en faire un tout que la

nature elle-meme ne desavouerait pas. G'est par les principes de

cet art que le berger forme le bouquet dont il veut orner le sein

de sa maitresse; c'est par les memes principes que le sculpteur

reunit les differents traits qui doivent composer un Apollon ou

une Venus; chaque trait de la statue, chaque fleur du bouquet,

existe dans la nature, et tout I'art consiste dans le choix qui les

rassemble.

— Les journaux sont devenus une espece d'ar^ne ou Ton

prostitue sans pudeur et les lettres et ceux qui les cultivent a

I'amusement dela sottise et de la malignite. On a juge apparem-

ment que cette ar^ne litteraire n'etait pas encore occupee d'une

mani^re assez brillante par MM. La Harpe, Freron, Le Fuel et

autres. On vient d'appeler parmi les combattants MxM. Clement et

Palissot. Leur journal , intitule Journal francais, remplacera le

Journal de Verdun, et paraitra tous les quinze jours, k com-
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mencer du 15 Janvier 1777. Ces messieurs ont assure le public,

dans leur prospectus, que la decence et I'impartialite preside

raient a toutes leurs critiques. Le public en a de trop surs garants

dans la comedie des Philosophes et dans les Lettres a M. de

Voltaire, pour avoir aucun doute la-dessus; ainsi la bonhomie

de ces messieurs n'a rien a craindre d'un engagement dont la

severite eut peut-etre ecarte, dans toute autre circonstance, un

grand nombre de souscripteurs.

— Pour nous faire supporter plus patiemment Teternel ennui

des actes d'Euthytne et Lyris, on a bien voulu imaginer d'y

joindre un nouveau ballet de jNoverre, les Caprices de Galathie.

L'idee de cette charmante pantomime est prise du portrait que

fait Horace d'une jeune beaute a laquelle un amant tente de de-

rober un baiser

,

Qui mollement r^siste, et par un doux caprice,

Quelquefois le refuse afin qu'on le ravisse.

Galathee desespere un berger par ses caprices ; elle accepte

ses dons avec transport, elle les rejette bientot avec mepris. Le

berger feint d'adresser ses voeux a une autre bergere, et de lui

oflrir les presents destines a celle qu'il aime. Galathee, par un

sentiment de jalousie, arrache des mains de sa rivale les dons

qu'elle vient de recevoir, elle s'en pare un instant, elle. les jette

de nouveau. Le berger se desole. L'Amour alors vient a son

secours. II surprend Galathee seule ; elle est sans defiance : c'est

un enfant, mais il a des ailes', elle veut les lui couper, il ne lui

resiste que par ses larmes et I'attendrit; il se laisse enchainer avec

un simple lacet, et vole partout sur ses pas; il consent qu'elle

joue avec les Heches de son carquois, mais en jouant la jeune

Galathee se blesse; son amant tombe a ses pieds, I'Araour les

unit, et la plus riante fete cel^bre son triomphe.

Quelque simple que soit l'idee de cette pantomime, quelque

usees meme qu'en soient les images, elle est, dans 1'execution,

d'un effet infiniment agreable. On n'imagine rien de plus frais,

c'est un bouquet de fleurs, c'est une pensee d'Anacreon, telle que

Boucher I'aurait exprimee sur la toile.

Le role de Galathee a ete rendu superieurement par M"* Gui-

mard ; il est impossible de saisir avec plus de finesse les diverses
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gradations du meme caprice; il est impossible d'en marier les

nuances avec plus d'art et plus de grace. Le Picq n'a rien laisse k

desirer dans le role du berger; une figure charmante, la taille la

plus svelte, les mouvements les plus faciles et les plus legers, la

precision la plus pure, la plus vive et la plus naturelle, ce sontles

avantages qui distinguent les talents de ce nouveau pantomime.

S'il ne danse pas tout a fait comme le P^re l^ternel, pour me servir

de 1'expression de Vestris, on pent dire du moins qu'il danse

comme le roi des Sylphes. S'il n'a pas toute la noblesse, toute

I'expression de Vestris, toute la force et tout I'aplomb de Gardel,

il a peut-etre dans 1' execution quelque chose de plus brillant et

de plus moelleux. Sa grace et sa legferete triomphent surtout dans

la danse demi-caractdre, et c'est le genre du nouveau ballet. Ce

charmant acteur se dispose a nous quitter pour aller faire cet

hiver les delices de I'ltalie; mais les engagements qu'il a pris

avec I'Academie royale de musique nous assurent son retour au

printemps prochain*.

— On vient de remettre, pendant le voyage de Fontainebleau

,

Romeo et Juliette, tragedie de*M. Ducis, et cette remise a eu le

plus grand succ^s. Larive a fait surtout une illusion prodigieuse

dans le role du vieux Montaigu, joue dans la nouveaute par

Brizard. La mani^re tres-neuve et tres-originale dont ce jeune

acteur a su rendre un role qui semblait convenir si peu a sa

figure et a son age, lui a fait infiniment d'honneur, et n'a pas

peu ajoute aux esperances que Ton avait deja concues de son

talent. Garrick ra^me eut ete content de la verite de son costume,

de son air sauvage, de I'expression farouche de ses regards, de la

profondeur et de I'abandon de tous ses mouvements. Nous igno-

rons par quelle Industrie il avait su changer a ce point le

caract^re habituel de sa physionomie et de ses traits; mais il y
avait reussi de la mani^re du monde la plus imposante. Son

visage paraissait have et livide, son front sillonne portait I'em-

preinte d'une douleur devorante et d'un long desespoir; tout

semblait annoncer en lui ce vieillard infortune qui venait d' error

vingt ans dans les forets du mont Apennin, accable du poids de

1. Le Picq 6tait 61eve de Noverre. Apres avoir bi-ill6 sur differcnts theatres

d'ltalie et d'Allemagne, il accepta un engagement a Saint-Pctersbourg comme
maitre des ballets. II y est mort gdn^ralement regrette de tous les amateurs des

arts. {Premiers editeurs.)

XI. S5
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sa mis^re, et ne respirant plus que la haine et la vengeance.

On a juge la pi6ce, a cette reprise, comme elle I'avait 6te

lorsqu'elle parut la premiere fois, c'est-6,-dire comme un tr6s-

mauvais ouvrage, mais ou Ton trouve des beautes du premier

ordre. Le trait, il navait point d'enfant^ pent etre mis a cdte des

beaux traits de Corneille. La fin du troisi6me acte et presque tout

le quatri^me sont du plus grand effet au theatre. De tous les

jugements port^s par M. de La Harpe sur ses contemporains, il

n'en est peut-^tre aucun ou il y ait plus de verite que dans son

mot sur M. Ducis : « II est trop heureux que cet homme n'ait pas

le sens commun : il nous ecraserait tous. »

— La Quinzaine anglaise^^ roman qu'on vient de publier,

est I'histoire d'un jeune lord qui arrive a Paris avec un porte-

feuille de douze mille livres sterling, et qui, grace aux bons avis

d'un docteur irlandais, emploie si bien son temps et ses guinees,

qu'au bout de quinze jours il se trouve enferme au For-l'Eveque,

devore de regrets et en proie aux plus honteuses douleurs.

L'idee de ce roman est heureuse, I'objet en est moral, et la con-

duite en est simple. L'execution n'est que mediocre, le style

assez neglige : mais on trouve dans ses details du naturel, de la

verite, et, ce qui pent paraitre encore plus louable, un caractere

de decence et de modestie qu'il n'etait peut-etre pas aise de con-

server en traitant un sujet de ce genre. On y peint partout la jeu-

nesse dupe du vice, mais d'une mani^re propre a la faire rougir

de I'etre. On y parle a 1' esprit et non pas a I'imagination, encore

moins aux sens. Si I'ouvrage en a moins de grace, moins d'in-

teret, la lecture en devient plus morale, plus surement instruc-

tive.

On attribue cet ouvrage h M. Rutledge ou Rutlidge, I'auteur

du Bureau d'esprit. Si cela est vrai, nous sommes prets a lui

rendre justice et k reconnaltre que s'il a fort mal vu la societe de

M"'* Geoffrin, meme dans ses ridicules, il parait avoir etudie

superieurement celle de M"" Duthe et de ses emules; les por-

traits qu'il a traces dans ce dernier ouvrage sont aussi ressem-

blants que ceux de sa comedie le sont peu.

— Le sieur Linguet, depuis I'extravagante Lettre qu'il a

1. La Quinsaine anglaise a Paris, ou I'Art de s'y miner] en peu de temps.

Londres, 1776, in- 12.
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ecrite au roi contre M. de Yergennes et M. de La Harpe, est alle

faire un tour k Londres. II a trouve M. ou M"* d'Jion desespere

ou d^sesperee d'avoir perdu son proems contre le sieur de

Morande, qui avait ose faire un libelle contre lui, libelle qui

n'etait qu'une reponse a un autre libelle de M. ou M"" d'^on.

Cette cause a paru digne de la plume du sieur Linguet; il est

occupe, en consequence, a faire un Memoire apologetique de toute

la conduite du chevalier ministre plenipotentiaire, du moment ou

il a quitte la jupe pour se faire dragon jusqu'k ce jour. Si ce

projet s'execute, il pourra bien dedommager quelque temps

M. Linguet de la perte de son journal, et nous y aurons gagne de

toutes mani^res.

— Les Manes de Louis XV, par M. Gudin, sont un tableau

historique de I'etat de la France, ou I'auteur se propose d'ob-

server avec la plus grande impartiality la decadence et le progres

de toutes les parties de 1'administration, des moeurs, des lettres,

de la philosophic et des arts ; un bilan politique et moral de nos

pertes et de nos benefices, ou se presentent d'un cote les res-

sources que nous avons acquises, de I'autre, les breches que

nous avons a reparer. II ne manque a 1'excellence de ce projet

que d'avoir ete concu et execute par M. de Montesquieu ou par

M. Necker; voila tout. Toute I'edition est arretee, sans qu'on en

sache le motif. On dit que M. Gudin y a mis beaucoup desprit et

de z61e, que ses calculs sont fondes trop souvent sur des fails

qu'il n'a pas ete a portee d'approfondir, et qu'il admet cependant

avec une confiance aveugle. On dit que son ouvrage est aussi

inegalement ecrit qu'il est inegalement pense, mais qu'on y trouve

neanmoins des vues, beaucoup de chaleur, et les sentiments d'un

bon citoyen *

.

— M. Lebrun, auteur de la belle traduction du Tasse -, qu'on

avait attribuee d'abord aM. Rousseau, de Geneve, vient de nous

donner une nouvelle traduction de Vlliade.

Nous n'avons pas encore pu examiner cette traduction avec

toute I'attention qu'elle merite ; k en juger par ce que nous avons

vu, el'e nous parait tr^s-superieure a toutes celles que nous con-

naissions, moins ampoulee que celle de M""* Dacier, plus simple

1. Voir le troisi6me article du inois suivant.

2. Voir tome X, p. 456.
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et plus antique que celle de M. Bitaub6. Si ce n'est pas une copie

exacte du plus grand tableau que nous ait laiss6 I'antiquite, c'est

du moins la meilleure gravure qui en ait ete faite jusqu'a present.

Ge n'est pas la couleur ni I'harmonie d'Hom^re; mais c'est le

trait de ses dessins rendu peut-etre avec toute la noblesse et toute

la precision dont notre langue est susceptible. Cette nouvelle tra-

duction est precedee d'un dialogue qu'un savant anglais dit avoir

decouvert sous les debris d'une des masures qui couvrent le lieu

oil fut autrefois Ath^nes. Pour ne nous laisser aucun doute sur

I'authenticite de ce manuscrit, on a eu soin d'imprimer le texte

gi'ec a cote de la traduction francaise. On y discute I'objet moral

et politique des poesies d'Hom^re* Rien n'est plus ingenieux ; on

est facheseulement d'etre oblige d'avouer que le texte a 1' air beau-

coup moins original que la traduction, et que I'idiome de I'auteur

grec n'est pas raoins moderne que ses idees. A la bonne heure,

attrapez-nous toujours de meme.
— Les Gynographes, ou Idies de deux honnetes femmes sur

iin projet de reglement propose ci toute VEurope pour mettre les

femmes (i leur place et opircr le bonheur des deux sexes, avec

des notes historiques et justificatives suivies desnomsdes femmes

cdibres, recueillies par N.-E. Retif de La Bretonne, editeur de

I'ouvrage. A la Haye, deux volumes in-S". C'est un fatras in-

croyable de reveries, tantot foUes, tantot austeres, mais toujours

ennuyeuses : on aurait meme dedaigne de le nommer ici, sans

I'espece de celebrite que I'auteur a meritee par son Paysan per-

verti. Une des plus riantes idees de ce nouvel ouvrage est d'eta-

blir un conciliabule de matrones pour juger en dernier ressort de

la conduite des femmes. Un autre reglement auquel M. de La

Bretonne parait encore fort attache, c'est que toutes les demoi-

selles soient en polonaise et les femmes mariees en robe. Par

ces details on peut juger du reste.

— OEuvres dramatiques deM. Sedaine, quatre volumes in-8".

Le merite de toutes les pieces qui composent ce recueil n'a pas

besoin de nouveaux eloges, et si ce merite ne peut pas etre senti

a la lecture comme il Test au theatre, I'auteur s'en coasolera plus

aisement que ses rivaux.
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DfiCEMBRE.

Le Malheureux imaginaire, comedie en cinq actes, en vers,

par M. Dorat, a ete represente a Paris, pour la premiere fois, le

7 decembre. Cette pi6ce, assez mal accueillie a la cour, I'a ete

plus mal encore a la ville, le jour de la premiere representation.

Les changements que I'auteur y a faits depuis, en cachant quel-

ques defauts, ont inspire du moins plus d'indulgence au public,

et les bons amis du poete n'ont pas manque de dire que Ic plus

heiireux de res changements dtait celui du parterre. Que ce soit

un trait de medisance ou de calomnie, ce n'est pas d'un mot

plaisant que depend le succ6s d'un bon ou d'un mauvais ou-

vrage.

Un ouvrage plein de details charmants, un ouvrage dont le

style, en general elegant et facile, etincelle de traits heureux.

quelques defauts qu'il puisse avoir d'ailleurs, aura toujours un

merite tr6s-reel; mais ce merite pourra bien ne pas etre celui

d'une bonne comedie. Avec le desir de rendre a M. Dorat toute

la justice due a un talent aussi agreable que le sien, il faut con-

venir que son Malheureux imaginaire manque egalement d'in-

ter^t et d'action; que les scenes en sont mal liees et se succ^dent

sans mouvement
;
que I'attitude de ses personnages ne varie pas

plus que leur situation, et que par consequent, non-seulement

lis n'agissent point, mais se trouvent meme reduits a une mono-

tonie de sentiments et d'idees, qui, sans la grace et le colons

du poete, serait mille fois plus fatigante encore.

On a beaucoup critique le choix du sujet
;
je n'en vois qu'une

bonne raison, c'est 1'extreme difficulte qu'il y avait a le trailer.

Ce sujet demandait un talent aussi superieur que le Misanthrope^

peut-etre m6me etait-il plus difficile de lui donner une couleur

th6atrale et comique. II n'en est pas moins vrai que les originaux

de ce caractfere sont plus communs de nos jours qu'ils ne I'ont

jamais ete, et qu'il 6tait interessant de les peindre. C'est un carac-

t6re qui appartient exclusivement au si^cle ou le tourment de la

reflexion est devenu une maladie epidemique, ou la satiete de

tous les gouts blase 1'imagination de si bonne heure, ou le pro-
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grbs du luxe, en 6nervant les ames, ne fait qu'irriter leur sen-

sibilite, exag^re notre inquietude naturelle, et nous donne tant

de peines et tant de besoins factices.

Dire que le Malheureux imaginaire est un homrae melan-

colique, vaporeux ; que sa folie est plutot un mal physique qu'un

travel's de I'esprit ou un vice du coeur, c'est un reproche que

M. Dorat pent avoir merite ; mais est-ce la faute de son sujet?

S'il n'^tait pas permis de presenter au theatre des vices et des

travers qui peuvent tirer leur origine de la conformation phy-

sique de notre etre, des afTections particuli^res de nos nerfs, il

resterait peut-6tre assez pen de sujets a traiter, et le Misanthrope

et le Distrait se trouveraient les premiers enveloppes dans la

proscription.

Nous demandons pardon a M. Dorat d'avoir parle du Misan-

thrope apropos du Malheureux imaginaire. On peut avoir beau-

coup d'esprit, beaucoupde talents, sans approcher d'un si grand

module. Peut-etre lui en eut-on trouve davantage s'il se fut con-

tents de reduire tons les jolis vers dont la piece est remplie, en

deux ifipitres, du Malheureux imaginaire a 1' Insouciant, et de

rinsouciant au Malheureux imaginaire. Ce role de I'lnsouciant

a etejoue superieurement par le sieur Bellecourt, et n'a pas peu

contribue a relever I'ouvrage de sa premiere disgrace.

— On a public ici un livre qui pouvait devenir d'un grand

inter^t, s'il eut ete redige par une main plus habile : Mimoires

(Cune reine infortunie [Garoline-Mathilde , reine de Dane-

mark ] , entremtUs de Lettres icrites par elle-meme H plusieurs

de ses parents et amies illustres, sur plusieurs sujets, et endiffi-

rentes occasions-, traduits de 1' anglais, a Londres. Un petit

volume in-12.

On ne trouve dans ces Memoires qu'une apologie assez faible

de la conduite de la reine Mathilde, et les imputations les plus

odieuses contre la reine Julie-Marie et le prince Frederic. Get

ouvrage ne donne d'ailleurs aucune idee de la revolution qui

perdit cette jeune princesse, ni des circonstances qui la prepa-

rerent, ni des ressorts qui la firent reussir. Le seul homme ca-

pable peut-6tre d'Scrire cette malheureuse histoire ne se per-

raettra jamais de la publier. C'est M. Reverdil, I'auteur des Lettres

sur le Da?iemark, qui jouit plusieurs annees de toute la con-

fiance du roi, dont il avait ete le precepteur
;
qui fut a Copen-
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hague dans le moment de la revolution, et qui, sans avoir voulu

prendre aucune part a cette funeste intrigue, en connaissait trop

bien les principaux acteurs pour ne pas demeler aisement la

suite de leurs vues et de leurs demarches. Je le priai un jour de

me faire le portrait du fameux Struensee. u G'est Tacite, dit-il,

qui le fera pour moi. » Et il me lut ce que cet historien philo-

sophe nous dit d'un favori de Tib^re {Annal.^ lib, I, c. lxxiv) :

Qui forrnam viUe iniit, qiiam postea celebrem miscricB tem-

porum, et audacice hominum fecerunt : nam egens, ignotus^

inquics, dum occultis lihellis scsviticc principis adrepit^ mox
clarissimo cuique periculum facessity poteniiam, apud unum
odium apud omnes adeptus, dedit exemplum quod secuti, ex

pauperibus divites, ex contemptis metuendi^ pernicie?n aliis ac

postremum sibi invenere A la cruaute pr^s, qu'on ne peut

jamais reprocher ni au roi, ni a son ministre, je n'ai rien vu de

plus ressemblant.

La brochure qu'on a I'honneur de vous annoncer contient

plusieurs lettres de la reine, I'histoire de la princesse de Zell,

epouse de George I", un abrege de la Vie de Charles XII et de

Pierre le Grand, les Aventures de Gharles Stuart, enfm des re-

cherches sur le caract^re des Anglais, des Frangais et des Danois.

On nous donne ces differents morceaux comme autant de fruits

des loisirs de la reine au chateau de Zell. II n'y a point de mal a

cela ; mais ce serait au moins une peine fort inutile que d'exa-

miner scrupuleusement si tous ces morceaux, qui n'ont rien de

neuf, rien de particulierement interessant, sont en effet I'ouvrage

de la reine ou non. Ce n'est pas d'aujourd'hui, comme on salt,

que messieurs les auteurs s'avisent, du fond de leur galetas,

d'emprunter des tiares et des couronnes pour debiter un peu

mieux leur marchandise. Le malheur est que la ruse est devenue

trop commune pour faire encore beaucoup de dupes, et tout le

monde n'entend pas ce manege comme I'editeur des Lettres de

Ganganelli^.

— Quoique I'ouvrage de M. Gudin ne se vende encore que

sous le manteau, il s'en est repandu un assez grand nombre

d'exemplaires ; et I'esp^ce de sensation qu'il a faite aurait pu

suffire, il y a dix ans, pour assurer k I'auteur ce qu'il ambi-

1. Caraccioli.
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tionne depuis si longtemps, les honneui-s de la Bastille. L'ouvi'age

est intitule : Aux mdnes de Louis XV el des grands hommes
qui ont vicu sous son r^gne, ou Essai sur les progrts des arts et

de Vesprit humain sous le rdgne de Louis XV. Aux Deux-Ponts,

a rimprimerie Ducale, deux volumes in-S".

Apr6s avoir retrace en peu de mots I'etat de la France k la

mort de Louis XIV, nos acquisitions et nos pertes sous Louis XV,

le progres du gouvernement depuis Charlemagne, etc., notre au-

teur veut bien nous instruire encore des fautes de I'administra-

tion sous Louis XIV et sous Louis XV ; mais quelque decide que

soit le ton dont il parle d'une mati^re aussi importante et aussi

delicate, son intention n'etait pas sans doute de I'approfondir ; il

ne dit sur cet objet que les choses les plus communes et les plus

superficielles. La revolution de 1771 fixe seule toute son atten-

tion. II jette ensuite un coup d'oeil rapide sur les guerres qui

s'allumerent sous le dernier r6gne ; et il en compte six, en obser-

vant cependant que trois de ces guerres, peu remarquees des

historiens, sont deja oubliees du reste des hommes.

Les articles ou Ton traite de I'art militaire, de I'agriculture,

du commerce et des arts mecaniques, sans etre beaucoup plus

instructifs que celui de I'administration, offrent du moins quel-

ques anecdotes inieressantes, et nous ne pouvons nous refuser

au plaisir d'en citer une qui meriterait d'etre plus connue.

« Un Dauphinois, nomme Dupre,qui avait passe sa vie k faire

des operations de chimie, inventa un feu si rapide et si devorant

qu'on ne pouvait ni I'eviter, ni I'eteindre ; I'eau lui donnait une

nouvelle activite. Sur le canal de Versailles, en presence du roi,

dans les cours de I'Arsenal, a Paris, et dans quelques-uns de nos

ports, on en fit des experiences qui firent fremirles militaires les

plus intr6pides... Quand on fut bien sur qu'un seul homme, avec

un tel art, pouvait detruire une flotte ou briiler une ville, sans

qu'aucun pouvoir humain y put donner le moindre secours, le

roi defendit k Dupre de communiquer son secret k personne ; il

le recompensa pour qu'il se tut ; et cependant ce roi etait alors

dans les embarras d'une guerre malheureuse : il craignit d'aug-

menter les maux de I'humanite; il aima mieux soufTrir. Dupre

est mort, etje crois qu'il a emporte avec lui son funeste secret* .»

1. Dupr6, joaillier, ne aux environs de Grenoble, d6couvrit en faisant des



DECEMBRE 1776. 393

Le plus grand defaut des Manes de Louis XV est de louer

sans cesse ce qu'il fallait peindre, I'esprit dominant de ce r^gne.

Cette manie ote non-seulement au sujet presque toutes les nuances

dont il etait susceptible ; et d'un livre qui devait ofTrir I'instruc-

tion la plus interessante elle ne fait qu'un panegyriqae assez or-

dinaire, et peut-etre meme est-elle la principale cause des er-

reurs que I'auteur a embrassees avec tant de confiance. On ne

saurait le soupconner cependant d'avoir eu le projet de flatter

bassement ni les manes de Louis XV, ni les grands hommes qui

lui ont survecu. II y a dans sa mani^re de louer beaucoup plus de

bonne foique d' esprit et d'adresse, et I'adulation a un tout autre

langage. II est done sur queM. Gudin pense profondement tout ce

qu'il dit ; mais qu'enchante des progres que la philosophie a faits

de nos jours, il ne pent s'imaginer que le siecle ou Ton a si bien

prouve qu'il n'y avait point de Dieu ne soit le premier des sli-

des, par consequent celui ou Ton a le plus de lumiere et de ta-

lent, celui ou Ton fait les plus beaux vers, les meilleurs tableaux,

les plus belles statues. La candeur et la sincerite qui regnent

dans tous ces eloges n'empecheront pas que M. de Beaumarchais

ne soit lui-m6me un peu etonne de se voir represents comme le

Brutus ou le Caton de la France, pour avoir dispute a la dame

Goezman quinze louis avec plus de caractere, d'esprit et de gaiete

qu'on n'en avait encore mis dans aucun memoire.

II y a deux epoques dans I'histoire de nos moeurs que M. Gu-

din n'a pas assez distinguees, celle qui suivit les folies de la

Begence, et celle qui a commence avec les malheurs de I'l^tat,

les drames et les grands succ^s de la philosophie. Le desordre

des affaires publiques nous rendit tristes, on aima mieux pleurer

que rire. On trouva une sorte de consolation dans les injures que

les philosophes dirent aux rois et aux dieux, et I'impuissance

recherches chimiques sur la fonte des cristaux un feu inextlnguible dont il offrit

de vendre le secret au mar^chal de Belle-Isle, ministre de la guerre (1759). Les

experiences qui eurent lieu dans les carriferes de Belleville, sur le canal de Ver-

sailles et au Havre, furent concluantes, mais Louis XV, mii par un sentiment

d'humaniti, acheta le silence de I'inventeur moyennant une pension de 2,000 livres

et le cordon de Saint-Michel. Dupre, toujours surveille depuis par la police royale,

mourut en 1772, peut-6tre par suicide. Cf.,l/moires de Bachaumont (20 nov. 1772);

Revue retrospective, 2* s6rie, t. IV, p. 264, et surtout la Biographie du Dauphine

de M. Ad. Rochas (Charavay, 1856-1860) i laquelle nous cmpruntons les 616ment9

de cette note.
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d'etre gais nous fit prendre le parti d'etre sensibles et philosophes.

Je suis loin de croire que la liberte avec laquelle on s'est per-

mis de discuter les questions les plus graves de la metaphysique

et de la morale ait favorise beaucoup les progres du vice : le mal

etait deja fait
;
je soupgonne seulement que cette circonstance a

pu enhardir le libertinage a se montrer avec un peu plus d'inde-

cence. On n'a fait que ce qu'on faisait depuis longtemps, mais on

I'a fait avec moins de gene, et I'hypocrisie a presque passe de

mode. Que des cafards s'etonnent que nos rois et nos ministres

aient souflert avec tant de patience les declamations des philo-

sophes contre le despotisme politique et religieux : eh ! quel in-

convenient y avait-il a les tolerer? L'autorite a-t-elle encore be-

soin, dans I'etat actuel des choses, de I'appareil imposant que

pouvaient lui prater autrefois la religion et ses ministres? Ne

trouvait-elle pas au contraire quelque avantage a laisser nier

sourdement la seule puissance capable d'inquieter ses vues et ses

projets? Sur de ses forces, on est tranquille : c'est lorsqu'on en

doute qu'on est ombrageux. Tout gouvernement injuste ou cruel

ne Test que par crainte ou par timidite. L'espece de liberte dont

les lettres ont joui sous le regne de Louis XV, et l'espece de

persecutions qu'elles ont eprouvees, tenaient a cette alternative

de faiblesse et de vigueur qui a caracterise presque toutes les

demarches de la vie publique et de la vie privee de ce prince.

— Voici deux vieilles chansons que les tracasseries de M""" de

la Ferte-Imbault avec XEncyclopHie ont fait revivre.

PLAISANTERIE DU PRESIDENT ROUJEAUT

SOR LE PORTRAIT DE LA GRANDE MAITRESSE DE l'ORDRE

DES LANTlRELLSl.

Qui veut avoir trait pour trait bis.

De dame Imbault le portrait? h%$.

EUe est brune, elle est bien faite,

1. Ces couplets furent faits en 1755 dans la soci6t6 de M. de Maurepas. Ce

renselgnement nous est fourni par une lettre manuscrite de M™" de La Ferte-

Imbault, du 9 fevricr 1787, oCi elle transcrit ce portrait, et au bas de laquelle

Burigny, de I'Academie des inscriptions, et d'autres chevaliers Lanturelus attestent

que, malgre les quarante ann^es prises par I'original, le portrait est toujours res-

semblant. (T.)
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Et plait sans etre coquette.

Lampons, lampons, camarades, lampons.

Sans doute elle a de I'esprit, bis.

ficoutez ce qu'elle dit; bis.

Elle parle comme un livre

Compos6 par un homme ivre.

Lampons, lampons, etc.

Si sublime est son jargon bis.

Que rarement I'entend-on : bis.

Quelquefois on la devine

Par le geste ou par la mine.

Lampons, lampons, etc.

Quel philosophe aimez-vous ? bis.

Elle les poss6de tous : bis.

Locke, Aristote ou Malebranche,

Elle les a dans sa manche.

Lampons, lampons, etc.

II est bien vrai que parfois, bis.

En les comptant sur ses doigts, bis.

Elle les prend Tun pour Tautre,

Le disciple pour I'apdtre.

Lampons, lampons, etc.

Elle travaille, dit-on, bis.

Sur le vide de Newton, bis.

Avec d'autant plus de z61e

Qu'elle I'a dans la cervelle.

Lampons, lampons, camarades, lampons.

HISTOIRE DE LA SCIENCE

DE MADAME LA MARQUISE DE LA FERT^-IMB AULT ^

Air : des Praises.

La marquise Carillon,

Les deux mains dans ses poches,

Secouant son cotillon,

1. On trouve dcs vers moins 6pigratrimatiques egalement adress6s k M"* de La

Fertc-Imbault, au mois de f6vrier 1784 de cette Correspondance. (T.)
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Tourne dans son tourbillon

La broche, la broche, la broche.

En syst6mes ralsonn^s

Elle fait des prouesses;

Mais ils sont trop raffin6s.

Car elle prend pour son nez

Ses fesses, ses fesses, ses fesses.

Parlez-lui de sentiment,

C'est Ik qu'elle domine;

Elle dira qu'Artaban

ifetait un grand docteur en

Cuisine, cuisine, cuisine.

Mettez-la sur le propos

De la Metamorphose.

Ce fut le rhinoceros

Qui fit au pauvre Minos

La chose, la chose, la chose.

C'est bien une autre chanson

Si vous parlez d'histoire

;

Elle dira que N6ron

Fit venir k Cic6ron

La foire, la foire, la foire.

Chaque jour je lui d^peins

L'ardeur qui me travaille

;

Quoique ce soit pour son bien,

Elle ne me r6pond rien

Qui vaille, qui vaille, qui vaille.

— On a remis ces jours passes, sur le theatre de la Comedie-

Italienne, une piece attribuee a Romagnesi et a Dominique, mais

que Ton ci'oit de Marivaux, Arlequin Ilulla^ en prose et en un

acte. Quoique les ouvrages de ce genre soient fort mal executes

aujourd'hui, du moins sur ce theatre, on a revu celui-ci avec

assez de plaisir. La fable en est ingenieuse, et la situation qu'elle

am^ne, originale et piquante. Ce serait le sujet d'un charmant

opera comique. On dit que M. le due de Nivernois s'est occupe, il

y a quelques annees, a le rajeunir sous cette nouvelle forme*.

1. On I'a rajeuni depuis sous le titrc de Gulistan. {Premiers editeurs.)
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— La reprise de VAveugle de Palmyre, qui avait beaucoup

r^ussi a la cour, grace k la magnificence du spectacle et a la ri-

chesse des decorations, denuee de ce prestige k Paris, n'a eu

qu'un succ6s mediocre. Les paroles sont de M. Des Fontaines, la

musique du sieur Rodolphe. Quelques corrections dans le style,

la marche du denoument un peu plus resserree, tons les change-

mentsqu'on nous avait annoncespour cette reprise, sont fort bien

vus, mais n'empechent pas que I'ensemble de I'ouvrage ne soit

d'un genre extremement fade, et que I'auteur n'ait souvent pris

de la niaiserie pour de la naivete, et je ne sais quelle affectation

de simplicite pour de la finesse et du naturel.

— Le plus beau papier, des caract^res superbes, de plus

belles marges, tous leslieux communs de la flatterie et d'une elo-

quence de college : voila ce qui distingue unlivre intitule Discours

sur les monuments publics de tous les ages et de tous les peuples

connus, suivi d'une description du monument projetS ci la gloire

de Louis XVI et de la France, terjnini par quelques observations

sur les principaux monuments modernes de la ville de Paris, et

plusieurs projets de decoration et d'utilite publique pour cette

capitale
'j
dMiS au roi, par M. I'abbe de Lubersac, vicaire-

general deNarbonne, abbe de Noirlac et prieur de Drives ^

L'idee principale du monument que M. I'abbe de Lubersac

veut eriger k la gloire de Louis XVI est d'autant plus heureuse,

que Ton pent juger de son effet par celui de la fontaine de la

place Navone, a Rome, du cavaliero Bernini, de qui M. I'abbe pa-

rait I'avoir fid^lement empruntee. Quant aux accessoires, il n'y a

qu'une imagination aussi vive et aussi feconde que la sienne qui

puisse les avoir rassembles. Imaginez un rocher escarpe et en-

vironne de profondes cavites d'ou sortent des torrents d'eau qui

tombent avec fracas et vont se perdre dans des abimes. Du som-

met de ce rocher voyez s'elever un obelisque de marbre blanc,

dont la hauteur repond a la magnificence des edifices qui I'envi-

ronnent : voila le fond que nous avons invente avec notre tein-

turier Bernini. Ce que nous y avons ajoute, c'est une renommee

qui s'elance du haut des airs, et qui reste suspendue, dans une

posture assez gauche, vers le milieu du monument. II n'y a

1. Un frontispice de Monnet, et deux planches pli^es dessin^es par Touz6, gra-

vees par Masquelier.
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qu'une fausse modestie qui nous ait emp6che de dire que M. I'abbe

de Lubersac pourrait fournir k I'ai'tiste les traits de cette divinite.

Ensuite le Temps, entour6 des Heures et des Si6cles, recevant

des mains de la Vertu le medaillon du prince, et I'attachant a

I'obelisque ; nous donnons au Temps les traits de M. de Maure-

pas; d'un autre cote, une medaille qui represente Castor et Pol-

lux, ressemblant aux frferes du roi ; la Yertu a demi voilee sera

le symbole de toutes les augustes princesses fiUes du feu roi

;

pr6s de la "Vertu, la France, sous les traits de notre jeune sou-

veraine ; a ses pieds, deux genies vengeurs, terrassant des

monstres, puis Pallas et la Paix. Pallas est suivie de plusieurs

genies guerriers ; et parmi ces genies, on distingue M. de Buffon,

et sous quel titre? L'expression est aussi neuve qu'ingenieuse,

sous le titre du Commercant naturalistc. Le projet de placer M. le

marquis de Mirabeau parmi les genies de la suite de M""^ la com-

tesse d'Artois, est plus brillant encore. Son ^ecle ne s'attendait

pas sans doute a le voir en si bonne compagnie : il n'y a que la

posterite et M. I'abbe de Lubersac qui sachent rendre justice au

vrai merite ; et ce n'est pas sans raison, comme Ton voit, que

nous voulons I'immortaliser lui-meme sous les attributs de la

Renommee. Au bas du rocher nous pla^ons la deesse de la Seine

et celle de la Marne, entourees de Naiades ; ces deux divinites

seront sur la proue d'un vaisseau, que Ton verra sortir de des-

sous une large voute de rochers portant le monument. Neptune,

arme de son trident, guidera lui-meme ce vaisseau precede par

des Sir^nes, des Dauphins et un Triton sonnant de la trompe.

Ce vaisseau portera les armes de la ville de Paris ; et le dieu qui

en tient le gouvernail representera M. le due de Gosse, gouver-

neur de cette capitale, etc., etc.

On pent juger par cette faible esquisse que si I'idee premiere

de ce monument n'appartient pas a M. I'abbe de Lubersac, il I'a

du moins furieusement embellie ; et c'est une manifere infaillible

de se rendre une chose tout a fait propre.

— 11 faut distinguer de YlJistoire de M^ du Barry un ou-

f vrage du m^me genre qu'on vient de publier sous le titre ^'Anec-

dotes^. Le premier est d'une platitude qui passe toute expres-

\. La Gazette de Cythere, ou Histoire secrete de M"^ la comtesse Du Barry
(A Londres, chez P.-G. Waiickner, 1775, in-18, iv et 152 p.) est un des plus rares

et des plus m^diocres pamphlets conti'e la favorite, tandis que les Anecdotes sur



JANVIER 1777. 399

sion ; ce ne peut 6tre que I'ouvrage d'un laquais. On peut

soupconner les Anecdotes d'etre au moins celui d'un valet de

chambre ; on y trouve une sorte de bonhomie et d'impartialite.

A en juger par quelques faits dont nous avons ete plus directement

instruits, il parait que I'auteur dit k peu pr6s tout ce qu'il sait;

mais il ne le sait qu'a demi. Son Histoire n'est ni absolument

fausse, ni absolument vraie : sans etre jamais dans la verite, elle

en approche le plus souvent ; et des livres infiniment mieux ecrits

n'ont pas toujours ce meriie. Au reste, I'ouvrage ne laisserait

rien a desirer qu'il n'en serait pas moins indifferent au repos de

I'Europe et au bonheur du genre humain.

1777.

JANVIER.

La premiere nouveaute que nous avons I'honneur de.vous

annoncer a eu beaucoup de succ^s, et un succes que la jeunesse

de I'auteur et les esperances fondees sur le talent developpe dans

cet ouvrage rendent plus interessant encore. Znma ^ n'est pas la

premiere tragedie de M. Le Fevre, mais elle n'en est pas moins

le fruit de sa premiere jeunesse. II avait a peine vingt ans lors-

qu'on joua son Cosroes, et Zuma fut recue deux mois apr^s

;

Cosroes, joue en 1770 % fut hue impitoyablement le premier

jour, et ne put se relever de sa chute. Depuis ce temps, il n'est

point de degouts qu'il n'ait eprouves de la part des comediens,

et ce n'est qu'apr^s dix ans d'attente qu'il a pu obtenir enfin la

faveur de reparaitre au theatre. Quel encouragement ne lui eus-

M^^ la comtesse Du Barry (A Londres, 1775, in-12, 350 p.); autrefois attribuees a

Morande et restitutes par Barbier a Pidansat de Mairobert, ont une reelle valeur

documentielle. En t6te de VHistoire secrete est placee une mcchante copie du por-

trait cclebre de Drouais.

i. Representee pour la premiere fois a Fontainebleau, sur le tb6atre de la

cour, le 10 octobre 177G, et k Paris le 22 Janvier 1777. (T.)

2. C'est une erreur. Cosroes fut represents le 26 aout 1767, et imprimS la

nifeme ann6e. (Voir t. VII, p. 399 et suivantes.)
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sent point donne les lauriers qu'il vient de cueillir, si la carri^re

lui eut ete ouverte dix ans plus tdt, conime il devait nature) lenaent

I'esperer. Iiclair6 par le jugement du public, son genie se serait

trace peut-etre des routes nouvelles. Un succ6s si flatteur, k cet

age, lui eut revele du moins le secret de ses forces; il eut trouve

plus tot les conseils et la protection que ses talents naissants et

I'extr^me mediocrite de sa fortune lui rendaient si necessaires;

le prince qui vient de I'attacher a sa personne avec une pension

de douze cents livres, monseigneur le due d'Orleans, lui eut ac-

corde plus tot et les secours et I'appui dont il avait besoin. Quel-

que triste que fut I'abandon dans lequel notre jeune poete a vecu

depuis les premiers essais qu'il avait ose hasarder au theatre,

son courage n'en a point ete abattu ; c'est dans cet intervalle

qu'il a eu I'audace de concevoir et d'executer presque enti^re-

ment I'entreprise effrayante d'un poeme epique en douze chants.

Gustave Vasa en est le heros, ce genereux Gustave dont la Su6de

adore la memoire, corame nous adorons celle de Henri IV. Nous

esperons pouvoir bientot vous donner une idee et du plan et des

details de ce poeme; mais nous ne pouvons nous empecher d'ob-

sei*ver ici que c'est de nos jours seulement que les poetes ont

choisi leurs heros chez les peuples du Nord, M. Le F^vre en

Suede, et M. Thomas en Russie. C'est un hommage rendu a la

superiorite que ces peuples ont acquise dans ce siecle, et qu'ils

doivent sans doute a la gloire personnelle de leurs souverains et

a la protection toute particuliere dont les lettres ont ete honorees

sous leur regne.

II n'y a d'historique dans la tragedie de Zuma que le nom de

Pizarre; tout le reste est d'invention.

On ne peut se dissimuler que le fond de I'intrigue ne soit ro-

manesque, que les incidents qui la preparent manquent de vrai-

semblance, et que la conduite n'en soit souvent forcee. II faut

avouer encore que Taction en elle-meme est assez faible; mais

les suppositions sur lesquelles cette intrigue est fondee produi-

sent des situations si interessantes , ces incidents se succMent

avec tant de rapidite, la marche du poeme est si vive, qu'on ou-

blie sans cesse ce que les moyens peuvent avoir de defectueux,

en faveur de Teffet qui en resulte. C'est une suite de tableaux dont

le mouvement et la variete ne laissent point de prise k la re-

flexion. L'ame n'est peut-etre jamais fortement interessee, mais
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elle est dans une espece d'illusion qui I'occupe, et ne cherche

point a se desabuser. La piece est fort inegalement ecrite : a

cote des plus beaux vers on apercoit les plus grandes negligences;

mais, k travers ces negligences m^me, le style conserve encore de

la chaleur et de la sensibilite. Le dialogue en general est simple

et touchant, et Ton peut dire que le naturel et la verite de I'exe-

cution y suppleent presque toujours au defaut du plan.

Si Zuma n'eut qu'un succ^s mediocre a la cour, c'est qu'elle

fut mal jouee, c'est que I'auteur avait eu la maladresse d'y laisser

beaucoup de longueurs, et qu'un seul vers ridicule ou deplace

peut detruire Teffet d'une scene entiere. M"" Sainval I'ainee a eu

des moments sublimes dans le role de Zuma ; sa soeur a paru fort

laide dans celui d'Azelie. Mole, charge du role de Zeliscar, a joue

la sc^ne du cinqui^me acte, la sc6ne principale, avec infmiment

de naturel et de chaleur, mais Larive a laisse beaucoup de choses

a desirer dans celui de Pizarre. On jugera mieux a la lecture si

c'est la faute de M. Le F^vre ou la sienne.

CHANSON

CHANT^E A UX SOUPER CHEZ M""" LA MAR^CHALE DE LUXEMBOURG,

ATTRIBDEE A M. DE l'ISLE ET A M. LE CHEVALIER DE BOUFFLERS 1.

POUR M"" LA MAR^CHALE.

Air des Treinbleurs.

Comment! Cyb61e proscrite,

Depuis cent ans decrepite,

A tant de gens de m6rite,

Tu veux donner un repas!

D6ja cliacun d'eux s'ennuie

Et toute la compagnie

Trouvera, je le parie,

Tes propos et tes vins, plats, plats, plats.

POUR M. LE DUG DE CHOISEUL.

Air de Joconde.

Un laboureur, bon citoyen,

Entre nous, je remarque

;

1. Ces vers sont, in^dits, et nous ne pouvons pas etre plus affirmatif que

Meister lui-m6me sur le nom de leur auleur.

XI. 26



Z,02 CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

U conduit 6galement bien

La charrue et la barque.

Prompt h jouir de tout plaisir,

Trfes-galant, bon convive,

Le laboureur doit r6ussir

Dans tout ce qu'il cultive.

POUR M. LE DUO DE GUINES.

M6me air.

Personne avec notre flilteur

Pour la grace ne lutte;

Son ton est encor plus flatteur

Que les sons de sa flute.

Partout, de plus d'une faQon,

Ce beau fluteur salt plaire.

Voila, si j'6tais Vaucanson,

Comme j'en voudrais faire.

POUR M. LE BARON DE BESENVAL.

M6me air.

Notre Suisse devient grison

Sans etre mo ins aimable
;

Pour I'amour il n'est pas moins bon,

II est meilleur k table.

S'il voit un bon morceau, bientdt

II en tire aile ou cuisse,

Ce n'est pas un sot : il s'en faut

De r6paisseur d'un Suisse i.

POUR M. DE LAVAL.

Air de Tirelarigo.

D'oii vient un enfant de trente ans?

Est-il de la partie ?

Cost que Laval est du vieux temps

LMmage rajeunie.

C'est le meme coeur,

La m6me vigueur

i. Reminiscence sans doutc involontairc d'un bon mot de Piron, cit6 par

Diderot a M"*= Volland. Voir OEuvres completes, t. XIX, p. 92.
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Chacun de nous I'admire

;

Mangeant comme un loup,

Buvaiit plus d'un coup,

Aimant en vrai satyre.

POUR M. LE DUG DE GOXTAUT.

Air du Priv6t des marchands.

Le fr6re du due de Biron

Est un m^chant petit N^ron,

Tous ses gens disent qu'il les roue,

Et Ton saura par mes couplets

Que sa belle fille a la joue

Toujours rouge de ses soufflets.

POUR M. d'eSTREHANT.

M6me air.

Voyez ce p6re, comme 11 vit,

Comme 11 boit, comme 11 se nourrit,

Comme 11 fait tout ce qu'il veut faire!

Rendons hommage aux cheveux blancs,

Et convenons qu'aupr6s du p6re

Nous ne sommes que des enfants.

POUR M. DE PARLABOUS.

Air .-Quoi, ma voisine, es-tu fdchee?

N'^tes-vous pas cet Alexandre

Du mont Ida,

Qui pour V6nus, en juge tendre,

Se d6cida?

En pareil cas, vous 6tes I'homme
Fait pour juger^

Et Ton aurait avec la pomme
Pris le berger.

POUR M. D'oNAISON

QUI A Joi'E LE ROLE DE Figavo DANS LE Barbie)' de Seville.

Air de Joconde.

En tout temps on se servira

Du Barbier de Seville.
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Jamais T^e ne le rendra

Moins leste et moins habile.

En fait de graces, de talents,

De gaiet6, de finesse,

II ferait k quatre-vingts ans

La barbe k la jeunesse.

— M""* la comtesse d'Haussonville ayant ete peinte k Nancy

par M. le chevalier de Boufllers, on a trouv6 au has du portrait

les vers suivants, faits, dit-on, par M'"^ la marquise de Boufllers,

d'autres disent par le chevalier meme :

Le madrigal et la satire

Trouveraient k la peindre un embarras 6gal

:

II n'est pas plus ais6 d'en dire

Assez de bien qu'un peu de mal.

CHANSON DU CHEVALIER DE BOUFFLERS

PENDANT LE COURS d'uN ACCfcS DE Dl5V0TI0N.

Sur I'air de Gabrielle de Vergy.

Apr6s diner, souvent j'arrange

Des marrons au coin de mon feu :

Mon esprit, lorsque je les mange,

Ne cesse de songer k Dieu.

Je dis : sa bont6 que j'admire,

Sur les diaboliques charbons

Me laissera plus longtemps cuire

Que je n'ai laiss6 mes marrons.

EPIGRAMME

PAR M, DE RULHIERE.

Aprfes I'hymen, une femme encor neuve
Vit son amie en grand habit de veuve;

Elle trouva ce costume charmant.

A son mari plus que sexag6naire

Elle disait : Si vous voulez me plaire,

Faites-moi peindre en cet habillement.
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VERS DE M. DIDEROT

POUR LA. FETE d'eGLE *.

Quand de tes yeux brillants les pales 6tincelles

N'allumeront plus les d^sirs,

Quand le temps sur ses froides ailes

Portera loin de toi I'amour et les plaisirs,

Et quand de notre hiver la rigoureuse haleine

De ces cheveux flottants aura blanchi I'^bene,

Tu verras s'envoler le s6duisant essaim

Qu'attachait sur tes pas I'albatre de ton sein.

Mais k mes yeux, %16, tu seras toujours belle :

Ce que j'aimais en toi, je I'aimerai toujours,

Et seul, ton seul ami te restera fiddle

Jusqu'au dernier moment du dernier de ses jours.

ETRENNES DU PHILOSOPHE

A SA VIEILLE AMIE.

Tel qu'un ruisseau silencieux.

Par son cristal si pur, par son cours insensible.

Image du repos, en impose a nos yeux,

Tel, et plus fugitif et plus imperceptible

Dans son rapide et secret mouvement,

Le moment nous 6chappe, et non moins sourdement

S'^coulera le moment qui va suivre.

Mais du temps qui s'enfuit k quoi bon s'alarmer,

Si ce n'etait, Philis, qu'un jour de moins k vivre.

Est un jour de moins k s'aimer?

Les dieux ont dit au Temps : Tu marcheras sans cesse.

Mais r^ternel d^cret ne lui permettait pas

D'acc616rer ou d'6tendre ses pas.

Apprends comment on pent le gagner de vitesse.

Le bonheur pour un seul instant

Compte plus d'une jouissance

;

Hatons-nous done, Philis : aimons-nous tant et tant

Que, d'un mfime plaisir maint autre resultant,

Nous d6robions au Temps quelques sifecles d'avance.

Tandis qu'un sable mobile.

La mesure de nos jours,

1. Ces vers et les suivants sont in^dits. La « vicillc amic » est, a n'en pas

douter, M"" Volland.
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Hors de sa prison fragile

Va prt^cipitant son cours

,

Tu paries, je t'entends, je te vois, je t'admire,

Dans ma raison, dans mon d^lire,

Ou je baise tes yeux, ou je presse tes mains.

Et quel autre que moi peut savoir.et peut dire

Ce que je dois encore k chacun de ces grains?

Oubli6 de tous deux, puisse le dleu bizarre,

Tous les deux nous oublier,

Ou, touch6 d'une vie aussi douce, aussi rare,

Retourner son sablier

!

— Alain et Rosette, ou la Berg^re ingdnue, inlerm^de en un
acte, paroles de M. Boutillier, musique de M. Pouteau, est tombe

tr^s-durement, le vendredilO, sur le theatre del'Academie royale

de musique. L'intention de MM. les auteurs etait de faire un ou-

wage du genre dont Jean-Jacques Rousseau nous a trace I'idee

dans son charmant intermede du Devin. II n'est gu^re possible de

faire une imitation plus plate d'un plus excellent modele. Le

sujet cependant etait presque aussi bien choisi que le modele;

c'est la fable dediee a M"^ de Sillery, Tircis et Amarante.

Voila justement

Ce que je sens pour Climadant.

Le seul vers que nous ayons retenu de ce triste opera est la

reponse de Rosette a son amant, inquiet de la complaisance avec

laquelle on avait paru ecouter son rival

:

J'ignorais son dessein,

Mais il parlait d'amour, et je parlais d'Alain.

— Un tres-joli ballet, mais place fort mal a propos entre le

second et le troisi^me acte d'Alceste, a ete hue avec un tumulte

que tout le talent des Yestris et des Guimard n'a pu apaiser.

Get evenement a ete regarde, par les amis du chevalier Gluck,

comme le triomphe le plus glorieux de la musique sur la danse.

Tous les soupers de Paris ont retenti du bruit de cette victoire.

On s'est empress^ d'imprimer dans tous les papiers de TEurope

que la France voyait luire enfin I'aurore du bonheur, et que nos

oreilles commen^aient a sentir le charme tout-puissant de I'har-

monie. Piccini est occupe dans ce moment a composer la musique

Roland^ de Quinault, refait par M. Marmontel. II est encore
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quelques incredules qui pretendent qu'il faut attendre le succ^s

de cette entreprise pour juger plus siirement de 1'instruction de

nos oreilles.

— M'"'= Geoffrin est toujours fort languissante ; mais sa tete,

quoique faible encore, parait enti^rement libre. Elle a revu toute

sa societe, k I'exception cependant de MM. d'Alembert, Marmon-

tel et Morellet, qu'elle a cru devoir sacrifier au juste ressentiment

de sa fille, peut-etre aussi aux scrupules pieux de son confesseur.

Ges messieurs sont accuses d' avoir voulu proscrire et le viatique

et I'honnete Thomas A-Kempis ; en consequence, apr^s avoir ete

consignes eux-memes assez lestement a la porte de leur ancienne

amie, ils se sont permis de repandre les propos les plus durs et

les plus indiscrets sur la conduite de M"^ de La Ferte-Imbault

avec sa m^re. Toutes les circonstances de cette tracasserie philo-

sophique ont 6te fort exagerees. M'"® Geoffrin a vu qu'apres un

pareil eclat il fallait cesser de voir ces messieurs ou sa fille : elle

a prefere, selon son usage, le parti le plus convenable et le plus

decent. Sa faiblesse ne lui permet plus de suivre une longue

conversation, mais elle cause encore souvent avec beaucoup dMn--

ter6t et beaucoup d'agrement ; son esprit semble m6me quelque-

fois n'avoir rien perdu de cette finesse de I'artqui lui etait propre.

On parlait I'autre jour, chez elle, de la simplicite de caract^re :

« Tant de gens I'alfectent! dit-elle; mais M. de Malesherbes,

voila un homme simplement simple. »

Cette habitude de bienfaisance qui occupa sa vie entifere ne j y/
I'a point quittee. Apr6s s'etre informee avec beaucoup d'empres- ^^
sement de la situation de M. Suard et de ce qui pourrait lui faire

plaisir, elle lui envoya, ces jours passes, trois ou quatre casse-

roles d'argent qu'il ne crut point devoir refuser. Derni^rement

elle forca M. Thomas a recevoir une petite cassette de deux mille

ecus en or. II eut beau lui representer qu'il n'avait jamais refuse

les secours que lui avait offerts son amitie dans le temps ou il

avait pu en avoir besoin, mais que I'aisance dont iljouissait ac-

tuellement ne lui permettait plus d'accepter un don si conside-

rable, sa resistance fut inutile : il fallut ceder, du moins en appa-

rence ; mais il ne sortit de chez elle que pour aller remettre la

cassette en question a M*"* de La Ferte-Imbault, qui, n'ayant pas

voulu la reprendre, I'a fait deposer chez un notaire aux ordres

de M. Thomas.
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J'ignore si c'est k cette occasion que M"" de La Ferte-Imbault,

en revoyant les comptes de sa mere, a trouve qu'elle avait de-

pense plus de cent mille ecus pour soutenir XEncyclopMie et ses

dependances. J'ignore si le compte est juste; mais il est sur que

M""^ Geoffrin a fait infiniment de bien ; il est sur aussi que M""® de

La Ferte-Imbault, sans oser blamer les dispositions de sa mfere,

n'a pu s'empecher de temoigner quelques regrets de voir une

somme si forte prodiguee a un parti qu'elle n'a jamais cru aussi

necessaire a la gloire de Dieu et de I'Etat que I'ordre dont elle est

la grande maitresse, le sublime ordre des Lampons et des Lan-

turelus. A cela que peut-on trouver a redire?

— Le zele presque inquisiteur avec lequel M. de La Harpe

continue de soutenir la cause du bon goiit^ et I'humeur trop re-

veche de M. Dorat, ci-devant mousquetaire, nous ont fait craindre

un moment de voir I'ar^ne litteraire ensanglantee par leurs que-

relles. M, de La Harpe ne s'est pas borne seulement a faire une

critique tr6s-dure et tres-am^re de la malheureuse comedie dont

nous avonseu I'honneur de vous rendre compte le mois dernier;

il y a mele quelques personnalites assez injurieuses; il a imprime

dans son journal, en toutes lettres, que M. Dorat achetait ses

succis par des votes ilUgitimes, etc. La premiere reponse a cette

sortie se trouve dans la preface du Malheureux imagmaire, et

la voici : « J'ecoute avec autant de reconnaissance que de doci-

lite les critiques de bonne foi; mais j'ai le plus souverain mepris

pour ces detracteurs a gages qui mentent a eux-m6mes dans

I'eloge ou dans la satire, pour ces petits furieux qui se mutinent,

se courroucent, se dem^nent en I'honneur du gout, ecrivent par

metier, parlent de leur ame dans les libelles, allient, par un con-

traste piquant, I'exc^s de I'audace et de la bassesse, de la pre-

somption et de I'insuffisance, palissent de honte quand ils se

jugent, et deviennent, a force d'orgueil, d'insolence et de me-

diocrite, des originaux pr^cieux pour leur si^cle, qui s'en amuse

et perdrait trop ci les voir corriges. » M. Dorat a cru sans doute

que ces injures, quelque brillantes qu'elles fussent, n'etaient pas

encore assez claires, assez directes; il s'est exprim6 plus preci-

sement dans une lettre inseree dans le n° 29 de VAnnie litte-

raire. II s'agit principalement, dans cette lettre, d'un souper que

M. de La Harpe fit autrefois chez M. Dorat avec M. Freron, de bien

heureuse memoire, souper que M. de La Harpe a cite peut-etre
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assez mal a propos dans une de ses dernieres feuilles. Est-il

decent qn'un academicien se souvienne d'avoir soupe avec Fre-

ron? La lettre de M. Dorat commence par un dementi formel.

« Vous me demandez, monsieur, si je me souviens d' avoir tenu,

au fougueux petit gazetier dont vous avez a vous plaindre, les

propos qu'il m'impute dans un de ses derniers chiffons perio-

diques. Je vous repondrai affirmativement qu'il n'y a pas un

mot de vrai dans tout ce qu'il avance. » On conte ensuite assez

gaiement tout le souper, ou M. de La Harpe se pavanait en em-

pereur de rhetorique ; et, sans respect pour les honneurs dont il

est d^core aujourd'hui, on fmit par le menacer d'une chique-

naude. « Qu'il est risible, ce petit homme! II y a des gens

d'une humeur vive qui pretendent qu'un ridicule aussi outre de-

manderait une correction al'avenant; moi, je pense au contraire

qu'il faut le laisser aller aussi loin qu'il est possible pour le

plaisir de la societe. On se moque d'un nain qui se piete pour se

grandir; et quand il importune, une chiquenaude en debar-

rasse. » Nos connaisseurs ont decide unanimement qu'une

pareille lettre pouvait etre regardee comme I'equivalent ou d'une

volee de coups de baton, ou d'un soufflet, et d'un soufflet d'au-

tant plus cruel qu'a I'instant meme il avait ete multiplie par trois

ou quatre mille souscriplions. 11 y avait done lieu de croire qu'une

injure si determinee, vu nos vieux prejuges sur I'honneur, ne

pourrait etre lav6e que dans le sang. La philosophic deM.de La

Harpe I'a mis au-dessus de ces preventions populaires ; il a re-

pondu, en homme de lettres, par une nouvelle critique du Mal-

heureux imaginaire, plus approfondie, plus rigoureuse, mais en

meme temps plus moderee. Cela n'a pas empeche qu'une seance

particuli^re de I'Academie n'ait ete employee a I'admonester sur

I'aigreur, la durete et le mauvais ton qui regnaient trop souvent

dans son journal, et qui I'exposaient a des affronts ou la dignite

de tout le corps se trouvait compromise. « Nous aimons tous in-

finiment M. de La Harpe, disait I'autre jour I'abbe de Boismont;

mais on souffre en verite de le voir arriver sans cesse I'oreille

dechiree. » Quelque peu litteraire que soit le detail que nous

venons de nous permettre, nous avons cru devoir le hasarder

pour donner une idee de la politesse et de la douceur qui carac-

t^risent notre litterature modeme. On verra que la philosophie et

le bel esprit ne contribuent pas moins que 1'erudition k former
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le caract^re et a polir les moeurs ; on verra que les Trissotin et

les Vadius appartiennent a notre si^cle comme a celui de Moli^re,

et que I'homme se retrouve dans tons les ages.

— Une 6trenne assez ingenieuse et plus morale encore est

celle que M'"^ de La Vaupali^re a donnee a son mari, qui aime

passionnement le jeu. On a imagine, pour classer les fiches et les

jetons, des etuis d'une forme nouvelle tr^s-commode et tr6s-

agreable. Elle en a envoye un a M. de La Vaupali^re, du travail

le plus riche et le plus pr^cieux, sur lequel elle avait fait mettre

d'un cote son portrait, de Tautre celui de ses enfants, avec cette

legende : Songez d, nous. Malgre cette heureuse idee et malgr^

les reflexions de M. Dusaulx sur le jeu ^ je crois qu'on a joue

cet hiver avec plus de fureur que jamais. Le marquis du Barry,

ayant fait I'autre jour le soixante et le va^ a gagn6 d'un seul

coup, au pharaon, six mille trois cents louis.

— Parmi beaucoup de traits fort connus, et qu'on a inserts

cette annee dans les ^trennes d'ApoUon, on en trouve plusieurs

qui le sont moins et qui meriteraient d'etre conserves. Quelque

temps apr^s la bataille de Fontenoy, Louis XV, Telicitant le ma-

rechal de Saxe sur cet heureux evenement, lui dit : a Monsieur le

mar6chal, vous gagnez plus a cette bataille que nous tous , car

vous etiez enfl6 par tous les membres, et vous jouissez a present

de la meilleure sante. » Le marechal de Noailles, qui etait alors

present, repondit au roi : « II est vrai, sire ; M. le marechal de

Saxe est le premier homme du monde que la gloire ait d6senfle.»

— £loge hislorique de M. de Saint-Foix^ historiographe des

ordresduroi, avec plusieurs de ses bons mots etpensdeSj un vol.

in-12. Dire que cet ouvrage est de M. le chevalier Du Goudray,

Tauteur d'un poeme sur le luxe, de X£goiste et de tant d'autres

chefs-d'oeuvre du raeme genre, c'est convaincre assez tous ceux

qui en ont entendu parler qu'on perdrait son temps a le lire.

Comme il sera re^u, ce triste panegyriste, si M. de Saint-Foix le

rencontre dans I'autre monde! La seule chose qu'on apprenne

dans cet eloge, c'est que M. de Saint-Foix est ne a Rennes le

25 fevrier J698, qu'il a seni en qualite de lieutenant de cava-

lerie et d'aide de camp, qu'il a ete ensuite maitre des eaux et

1. Lettres et Reflexions sur la fureur du jeu, auxquelles on a joint une lettre

morale; 1775, in-8°.
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forets en Bretagne, et qu'il est mort a Paris au mois d'aout der-

nier. Void comme on nous explique la brusquerie de son carac-

t6re : « Les militaires d' autrefois ne ressemblent en rien a ceux

d'aujourd'hui... Battre le guet, casser les lanternes, arracher les

enseignes, etaient alors des prouesses et des vaillantises. Aussi

M. de Saint-Foix se trouva-t-il plus d'une fois dans ces bagarres-

\k et s'en tira toujours avec honneur. » En consequence c'^tait

wi komme ci qui on ne pouvait purler qu'avec des miiaines...

— Almanack des ?nuses, oil Choix de pohies fugitives de

Vannie d776, par M. Sautreau. Un vol. in-12. Ce recueil est

encore moins riche que I'annee precedente. Excepte les pieces

deja connues et que nous avons eu I'honneur de vous envoyer

dans le temps, nous n'y avons trouve que des choses infiniment

mediocres. II y a dans le conte de M. Francois de Neufchateau,

la Consultation ^pineuse, quelques vers plaisants,mais plusieurs

details de fort mauvais gout. Les essais de M. Grouvelle, dont le

nom parait pour la premiere fois dans ce recueil, annoncent de

la facilite et du talent, mais il n'est pas trop heureux dans le

choix de ses sujets. Les Stances li Vareiller de Glycdre ne man-

quent ni de grace ni de volupte, mais la pifece est trop longue,

et il est difficile de parler longtemps a un oreiller sans tomber

dans le niais, qui touche de si pr^s a la naivete et qui lui res

semble si peu.

— Les Horaces, nouveau ballet tragique de composition du

sieur Noverre, represents pour la premiere fois par I'Academie

royale de musique, le mardi 21, a ete fort mal accueilli. On aeu

de I'humeur de ce qu'un maitre des ballets pretendait egaler

Gorneille et quelquefois le refaire. Les difTicultes qu'il a vain-

cues n'ont ete senties que par les artistes et celles ou il a eu le

malheur d'echouer I'ont ete par tout le monde. Au premier acte,

Camille, instruite du combat qui va se livrer, parait plongee

dans le plus profond abattement. Son imagination lui retrace les

differents evenements de ce jour funeste qui la pen^trent d'ef-

froi. En recevant les adieux de son amant, de I'aine des Curiaces,

elle ne pent se refuser au plaisir innocent de I'orner elle-mdme

d'une echarpe qu'elle lui a brodee, et son coeur se flatte un ins-

tant que ce gage d'amour le rendra invulnerable. Son depart la

laisse absorbee dans la douleur, et ses craintes et son desespoir

se renouvellent encore aux adieux de ses trois freres ; ils sont
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suivis du vieil Horace, de son ami Procule et de sa fiUe Fulvie.

Procule les invite k combattre, Fulvie sera le prix qu'il accordera

k I'aine des vainqueurs. A ce spectacle, Camille fremit d'horreur,

les traits de la mort couvrent son visage, elle tombe dans les bras

deses femmes, etc. Le theatre au second acte represente le camp

des Romains et celui des Albains. On jure au pied des autels

de se soumettre au sort du combat dont les deux armees vont

6tre temoins. Tout ce que le poete n'a pu mettre qu'en recit se

trouve ici en action et forme un spectacle magnifique. Tullus

couronne le vainqueur. Le vieil Horace, trompe par le rapport

qu'on lui a fait de la fuite de son fils, arrive avec 1'expression de

la honte et du desespoir. II est cense dire a Procule ce que dans

Corneille il dit a Julie. Tullus cependant ne tarde pas a le desa-

buser; il passe alors de I'accablement a I'exc^s de la joie, il vole

entre les bras de son fils et ne pent s'en detacher. M. Noverre

n'a pas voulu renoncer a la situation que le poete a su rendre si

sublime; mais comment n'a-t-il pas senti que cette scfene etait

entierement deplacee dans la conduite de son plan, et qu'elle

devenait meme de la plus ridicule invraisemblance, puisqu'elle se

passe sur le champ de bataille, au milieu d'un camp qui retentit

des cris de la victoire? Comment M. jNoverre n'a-t-il pas encore

prevu qu'un coup de pied et une grimace du sieur Gardel ne

pourraient jamais produire I'effet du sublime qu'il mouriit, lui

qui a cultive son art avec tant de genie et de gout, lui qui a si

bien remarque, dans la preface m^me de ce nouveau ballet, que

les beautes d'un art sont souvent inapplicables k un autre?...

Au troisifeme acte, le theatre represente le Capitole. Horace

parait sur un char de triomphe precede et suivi du peuple ro-

main, des senateurs et de I'armee. On cel^bre sa victoire par des

danses religieuses. C'est au milieu de cette fete que Camille se

livre sans menagement a tons les transports de son desespoir;

elle arrache k son frere I'echarpe qu'elle avait donnee a son

amant, elle exprime avec le langage energique du geste et de&

regards les imprecations les plus horribles contre sa patrie. A la

force et k la verity avec lesquelles M"* Heinel rend cette sc6ne,

on croit entendre les vers memes de Corneille. Elle veut fuir, son

frere I'arr^te et lui plonge son epee dans le sein. Les Romains re-

culent epouvantes; Horace fremit lui-m6me, Tullus ordonne qu'on

le charge de fers, etc. La decoration du quatri^me acte represente
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un souterrain du Capitole. Horace dans cette prison attend son

jugement. On voit Fulvie, tenant une lampe a la main, descendre

en tremblant les degres qui conduisent au souteirain. Horace

tombe a ses genoux. Cette amante vient lui offrir un asile que sa

fierte refuse. Son p6re arrive quelques instants apr6s et I'exhorte

a recevoir son arr^t avec courage. Le premier jour, c' est dans sa

prison qu'il recevait sa grace des mains de Procule, et le cin-

quieme acte n'etait plus qu'une fete languissante. Aujourd'hui,

des gardes viennent le chercher dans la prison pour etre juge en

presence du peuple, et I'appareil de ce jugement forme un trfes-

beau spectacle au cinquieme acte. TuUus parait sur son trone,

Fulvie vient lui demander la grace de son amant. Le vieil Horace,

portant dans ses mains les trophees de son fils, va de rang en

rang soUiciter le peuple en faveur de ce heros a qui Rome doit

I'empire et la liberte, il reunit tous les suffrages. Le roi cede

enfin a leurs voeux unanimes, et Ton eleve Horace sur un bou-

clier pour le montrer a ce peuple empresse de voir son liberateur.

On a reproche a M. Noverre d'avoir manque essentiellement

au costume en se servant de decorations et d'habillements trop

riches pour peindre une epoque ou Rome etait encore dans la

plus grande pauvrete. Cette critique est fondee, mais on lui a

donne trop d'importance. S'il est permis au peintre de s'ecarter

quelquefois du costume pour donner a ses tableaux des effets de

couleur plus vifs et plus brillants, cette licence est plus pardon-

nable encore au maitre des ballets a qui il importe si fort de se-

duire et de plaire aux yeux. Le peu de succes qua eu le ballet

des Horaces prouve sans doute que les sujets historiques sont

peu propres a ce genre, et peut-etre meme qu'il faudrait le bor-

ner aux sujets tires de la fable et de la feerie, aux pastorales et a

la galanterie.

— Les Trois Sultanes, paroles de M. Favart, musique de

M. Gilbert, viennent d'etre remises au theatre de la Comedie-

Jtalienne et soutiennent, quoique assez mal jouees, le succes

qu'elles eurent dans leur nouveaute. La pi^ce est froide, mais le

spectacle en est assez brillant, et peut-etre n'avons-nous aucun

ouvrage de ce genre ou il y ait autant de grace et d' esprit. Le

style de M. Favart est en general elegant et facile; mais ce qu'il

y a de plus naturel dans ses ouvrages tient encore de I'affecta-

tion et de la mani^re. On a dit une chose aussi juste qu'ingenieuse
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en lui coraparant les fleurs artificielles qu'on nous envoie de TI-

talie, qui, sans approcher de la nature, I'imitent avec beaucoup

d'art et dont Tapparence eclatante pent faire au premier coup

d'oeil plus d'efFet que la nature m^me.

II y a dans les Trois Sultanes un vers de trag^die qui a 6te

applaudi par le parterre respectable de TOpera-Comique, comme

il aurait pu I'etre en Angleterre h. la Ghambre des communes :

Tout citoyen est roi sous un roi cltoyen.

Quelle idee ne doit-on pas prendre de la sagesse et de la

gravite d'un peuple qu'on amuse a I'opera-bouffon avec des sen-

timents et des maximes de cette force 1 Et c'est la le peuple qu'on

ose accuser de frivolite

!

F^VRIER.

Get homme si etrangement fameux, ce panegyriste zele du

despotisme asiatique, ce detracteur furieux de tons les gouver-

nements libres, et nommement de celui de la Grande-Bretagne,

W Linguet enfm, par une suite de cette inconsequence dont 11 ne

s'est jamais departi, vient de fixer sa residence, non pas k Ispa-

han, mais k Londres. Le premier pamphlet qu'ait exhale sa colore

dans ce nouvel asile est une Lettre a M. le comte de Vergennes,

ministre des affaires itrangdres en France^ avec cette epigraphe :

Insula portum

Efficit (ViRGILE.)

Gette lettre est un monument si rare d'extravagance et d'a-

mour-propre qu'elle merite bien d'etre connue, du moins sous

ce rapport. On ose assurer qu'elle est aussi superieure ci ses

autres ecrits par I'energie du style que par I'insolence et la har-

diesse du ton. Sans adopter tout k fait un eloge aussi magni-

fique, I'ouvrage nous a paru assez originalement audacieux pour

nous permettre d'en donner ici le precis.
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« Un homme public, dit M. Linguet, aussi publiquement,

aussi indignement opprime que je le suis depuis trois ans, reduit

a prendre enfin, pour sa surete personnelle, la resolution extreme

de s'expatrier, doit compte au public de ses motifs ; il doit mettre

les contemporains et la posterite entre lui et ses persecuteurs : 11

doit les citer k ce tribunal independant de toutes les puissances,

et que toutes les puissances respectent; k ce tribunal, juge sou-

verain de tous les juges de la terre; k ce tribunal a qui Ton

parle par la voie de I'impression, comme I'a dit dans un discours

d'appareil un des plus vertueux*, et par consequent un des plus

inutiles ministres qui aient existe.

u II m'importe d'apprendre aux Anglais, en arrivant chez eux,

que je n'y suis conduit ni par la cupidite qui corrompt les ames,

ni par le besoin qui les enerve. Garanti de Tune par mon carac-

t6re, et de 1'autre par I'habitude prise de bonne heure de vivre

avec peu, je suis au-dessus de I'esperance comme de la crainte.

Je ne cherche dans cette ile superbe que la liberte. J'ai cru long-

temps qu'elle n'y existait pas plus que dans le reste de I'Europe;

je souhaite etre desabuse. L' experience va m'apprendre si je me
suis trompe dans mes raisonnements, et la lecture de cette lettre

commencera a faire connaitre aux Anglais I'homme singulier

peut-etre, mais bien fidrcment irr^prochable, qui attend d'eux

I'hospitalite. »

Voici comment M. Linguet ose justifier la publication de cette

Lettre : « Une autre raison, ajoute-t-il, pour ne faire parvenir

ma lettre a Versailles qu'apres en avoir multiplie les copies,

c'est la facilite qu'ont en France les hommes en place de calom-

nier, de deshonorer, de perdre les hommes obscurs sur des pieces

secretes dont personne n'a la communication; facilite dont ils

usent, et que 1' indiscretion du public, jointe k sa credulite, rend

vraiment terrible. J'en ai fait I'epreuve plus d'une fois. Je ne

veux pas qu'il en soit de meme dans cette occasion-ci : les lec-

teurs auront juge ma lettre avant que les ministres aient eu le

temps de la calomnier. »

L'auteur fait ensuite 1'enumeration de toutes les pretendues

injustices qu'il a eprouvees de la part de I'ordre des avocats, du

Parlement, de M. de Monteynard et de M. Turgot. II continue

1. M. de Malesherbes. (Meister.) '
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ainsi : « En 1776, TAcaderaie a fait un choix ridicule et odieux *;

ridicule par I'indignite du sujet et les circonstances qui I'avaient

fait preferer ; odieux par le passe-droit que Ton faisait en sa fa-

vour k une multitude d'ecrivains beaucoup plus academiques a

tons 6gards. Je I'ai dit avec des menagements dont j'aurais pu

me dispenser.

« L'Academie a envoye M. le marechal due de Duras et M. le

due de Nivernois en ambassade vers M. le garde des sceaux et

M. le comte de Vergennes pour demander la suppression de mon
journal : ces ministres I'ont accordee sur-le-champ et sans diffi-

culte ; ensuite ils sont revenus sur leurs pas, ils ont trouv6 les

droits du libraire plus respectables que les miens. On a tout cou-

ronne en donnant la propriele de mon journal au nouvel acade-

micien, qui I'a reQue en parlant toujours, comme c'est Tusage,

de delicatesse et d'honneur, etc.

« A votre avenement au ministere, dit M. Linguet a M. le

comte de Vergennes, vous m'ecriviez ces propres mots : u Vous

« avezdes talents sublimes ; vous lesavez employes plus d'une fois

« a laver I'innocence, » etc. Rien n'a change de mon cote; quels

que soient ces talents, sublimes ou non, j'ai continue invariable-

ment a en faire le meme emploi. J'ai dit la verite aux tyrans de

la litterature, comme aux assassins du comte de Morangifes... J'ai

done verife les eloges que vous m'aviez donnes dans le temps

ou votre ame honn^te etait encore inaccessible aux seductions de

I'esprit de parti. Pourriez-vous les concilier avec cet ordre tene-

breux et illegal d'apres lequel j'ai vu le dernier debris de ma
mince fortune renversee sans formalites, et ma confiscation si no-

blement appliquee au profit d'un des enfants trouv6s du senat

litteraire de Paris ? Est-ce done la m6me main qui a signe des

protocoles si differents?

« Qu'un marechal des Menus ait fait de ce complot honteux

une grande affaire; que, dans ce combat sans risque, il ait pris

pour second un due tout fier de s entendre appeler le La Fon-

taine du sihle par les pretendus peres consents de notre litte-

rature
;
qu'unissant leurs efforts, ils se soient etablis, par recon-

naissance, les agents de leur pueril college, il n'y a rien la que

de naturel.

1. M. de La Harpe. (Meister.)
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« L'Academie s'avilissant une fois jusqu'^ imiter les procedes

des avocats; ambitionnant, comme les avocats, le privilege de

faire condamner ses ennemis innocents et sans les entendre, ainsi

que d'etoufier des verites importunes par la proscription du

censeur indiscret, il lui fallait, comme aux avocats, un bdloniiier.

Or, cette charge illustre convenait sans doute a merveille a un

marechal de France, assiste d'un membre de la cour des pairs.

« Mais vous, qui ne pretendez ni au commandenient des spec-

tacles, ui a la rosette du bel esprit, deviez-vous vous armer pour

eux? Gonstitue par votre place, et la confiance d'un grand roi,

I'arbitre du destin de I'Europe, etait-ce a vous d'entrer dans un

combat d'interet? L'aigle de Jupiter fait-il gronder la foudre de

son maitre pour venger des fourmis qu'un homme pique par

elles ecrase dans un pre?

(c Vainement tachez-vous de vous appuyer de M. le garde

des sceaux; vainement avez-vous soin de dire que vous etiez

pousse par lui ; nous connaissons tons le caractere de ce chef de

notre magistrature, il n'a jamais ele pressant sur rien, et ce n'est

pas le role du mechant qu'il joue le mieux *.

(c Quel a ete le pretexte qui a paru meriter de votre part

cette infraction de toutes les lois? que j'avais hasarde une cri-

tique trop dure des choix academiques et de I'embryon intrus

dans cette compagnie.

« Je me suis pleinement justifie a cet egard dans ma lettre au

roi. J'ai demontre qu'on pouvait, sans blesser aucune loi, penser

que, I'Academie etant un etablissement national, ce sont les suf-

frages de la nation qu'il faut consulter dans les choix qui la per-

petuent; qu'en faire nnclub, une coterie exclusive destinee a de-

venir uniquement le theatre d'un commerage obscur et tracassier,

c'est I'avilir et la denaturer; que les femmes peuvent faire et

defaire, dans un danger bien instant, des ministres, des gene-

raux, des grands ou petits referendaires, etc., parce que, pour

etre tout cela, il ne faut que des patentes, etqu'au fond les choses

ne vont pas mieux sous ce qu'on appelle les bons que sous les

mauvais, mais que la nature seule faisait les grands poetes, les

orateurs eloquents, et I'injustice pouvant les decourager, tout est

perdu des que le beau sexe se mele de distribuer les couronnes

1. M. de Miroiuesnil a quelquefois joue la comedie en societe. (Meisteh.)
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qui marquent leurs rangs, parce que cette charmante moilie du

genre liumaiu, accoutumee k regarder la complaisance comme le

premier des talents dans les hommes, ne pent gufere apprecier le

genie, qui emprunte rarement cette forme trompeuse, parce que

la sensibilile de leurs organes et I'irapetuosite de leurs concep-

tions les emportent souvent sans qu'elles s'en aper^oivent. II en

resulte aussi souvent de leur part des meprises, parce quen'etant

presque jamais que des tyrans en sous-ordre, ayant ordinaire-

ment un oracle cache qui leur dicte ceux qu'elles prononcent en

public, elles sont exposees a servir la haine et la rivalite, quand

elles croient n'obeir qu'k la tendresse; parce qu'enfm voyant

presque toujours des ennemis dans tout ce qui n'est pas esclave

de leurs amis, elles portent, dans des choix que la raison devrait

diriger, un despotisme, une prevention, une opiniatrete prejudi-

ciables au vrai merite, et n'ouvrent en consequence qu'a la me-
diocrite, comme on le voit depuis dix ans, I'entree de ce sanctuaire

place entre le mepris et le respect, aussi propre par sa constitu-

tion a devenir la honte de la litterature francaise qu'a en assurer

la gloire.

« On ne tardera pas a sentir le danger, suspendu jusqu'ici ou

ecarte par la delicatesse des ministres vos predecesseurs, d'avoir

introduit dans une compagnie de gens de lettres des hommes

puissants, presque toujours incapables d'y porter autre chose que

r esprit de domination et de vengeance. Les voila au point de ne

plus souffrir que des associes, ou titres ou despotes comme eux,

ou has, vils, sans talents, comme les litterateurs inconnus que

Ton recrute depuis dix ans parmi les parasites de votre capitale,

laches qui payent en encens la bonne chfere qu'on leur laisse par-

tager, et qui osent en consequence, ainsi que I'a fait dans son

discours le dernier et tres-digne academicien, preconiser une

table splendide comme la source du bon gout en litterature, insi-

nuer que pour guider surement les successeurs des Racine et des

Corneille, il faut surtout avoir I'attention et la faculte de leur

donner de grands repas.

« Que resultera-t-il de cet etrange alliage? Que les uns re-

doubleront de flatterie pour enivrer leurs brillants et ineptes ca-

marades
;
que ceux-ci prodigueront tout le credit que peuvent

donner la naissance, les places ou la richesse, pour defendre la

mediocrite des premiers. Mors 1'Academic composee, comme Ja
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Ghimere des poetes, d'une queue venimeuse et rampante avec

une tete superbe et meurtri^re, reunira les funestes proprietes de

cette double organisation. Quiconque osera lui deplaire sera tout

a la fois pique par les serpents litterateurs et brise par les lions

courtisans, jusqu'a ce que notre Parnasse, enlierement devaste

par le monstre, ne retentisse plus que de sifflements impurs et

de rugissements discordants.

<( Voila, monsieur le comte, I'avenir dont la France vous sera

redevable ; voila le triste abus dont je suis la premiere victime,

et I'exemple scandaleux que vous avez donne. »

Quelque etonnant que soit M'' Linguet dans ses injures, il est

plus admirable encore dans les eloges qu'il se prodigue a lui-

meme. II reproche a M. le comte de Vergennes de n'avoir jamais

su I'apprecier. « II n'aurait fallu, dit-il, qu'un peu de reflexion

pour sentir que je ne ressemblais a aucun de ceux dont je parais-

sais faire le metier; que, soit comme avocat, soit comme litte-

rateur, je merilais quelque exception. II y a plus, il ne fallait, a

votre avenement, qu'ouvrir le depot des affaires etrangeres sous

votre predecesseur. Si M. le due d'Aiguillon n'a pas commis un

nouveau larcin envers moi; si, apres s'etre acquitte avec des ou-

trages et des delations du travail particulier que j'ai fait pour

lui, il ne s'est pas approprie un travail fait pour la patrie, vous

trouverez dans vos archives un Memoire de moi, a lui adresse,

ou le demembrement de la Pologne est annonce un an avant

qu'il en fut question, avec un plan facile, assure, pour en rendre

les avantages communs a la France sans lui en faire partager

I'odieux.

(c II traita mes idees de chimeres extravagantes. Les intrigues

de r OEil de boeuf et des petits appartements absorbaient son at-

tention, elles lui semblaient bien plus serieuses que toutes les

negociations du Nord.

« Enfm on apprit a Versailles, par la voie de Londres, I'eve-

nement qui justifiait mon pronostic*. Le due d'Aiguillon etait

bien honteux; je lui representai qu'ayant manque I'instant de

1. Le merveilleux de ce pronostic n'est pas imaginable. Prcdire b. M. d'Aiguillon

ce qu'on savait sous le ministere de M. de Choiseul ! Apr^s un pareil effort, fau-

drait-il s'etonner si ce nouveau proph^tc annouQait aujourd'hui a milord Germaine

que les iles de VAmerique (c'est ainsi qu'il a longtemps ddsigno les colonics dans

son journal) oseront se declarer ind^pendantes ? (Meister.)
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rendre 1' intervention de sa cour necessaire et lucrative pour elle,

il ne restait d'autre parti que celui de la rendre respectable par

le desinteressement, d'acquerir, par des protestations solennelles

et la demonstration du moins de quelque bonne volonte, Testinie

de rEurope avec la reconnaissance des Polonais.

« J'ajouterai que le jour etait venu de relever sur un autre

fondement I'edifice du premier ministre de Louis XIII, renverse

de nos jours ; de substituer a son equilibre une autre balance, ou

la France, I'Angleterre et I'Espagne, feraient le contre-poids des

puissances du Nord, devenues trop redoutables par leur union et

leur agrandissement ;
que cette proposition, m6me echouee, lui

ferait toujours honneur; qu'elle convenait a un heritier du nom
du cardinal de Richelieu; qu'elle prouverait en lui de grandes

vues, dont ses ennemis s'obstinaient a le croire incapable ; qu'il

n'avait pas d'autre moyen pour donner a son ministere quelque

chose de I'eclat qu'avaient assure a celui de ses predecesseurs la

reconciliation des maisons de Bourbon et d'Autriche et le pacte

de famille.

« Ma destinee a toujours ete de dire a lui et de lui des veri-

tes sans etre cru. A une demarche noble il prefera une tentative

ridicule. II fit demander a la cour de Vienne une indemnite, au

nom de la France, pour la part qu'elle aurait pu avoir et qu'elle

n'avait pas dans le partage de la Pologne. On se moqua de lui.

On lui repondit que, pour avoir droit a des depouilles, il fallait

avoir concouru aux travaux qui les procurent, et que les Pan-

dours n'etaient pas dans 1' usage de donner des dedommagements

aux lecteurs que les gazettes instruisaient de leurs expeditions. »

M* Linguet nous laisse ignorer quel etait ce plan facile, assure,

qui devait bouleverser les dispositions des conseils de Peters-

bourg, de Vienne et de Berlin. Ce politique profond presentera

sans doute au ministere britannique quelque plan aussi facile et

assart, pour faire rentrer les colonies anglaises dans I'obeissance

;

mais nous craignons qu'il ne trouve le lord North aussi indocile

que M. le due dAiguillon.

Fier d'avoir predit le demembrement de la Pologne, il porte

ses predictions sur le sort qui menace les deux mondes. II voit le

Nord recouvrer tout son ascendant et faire la loi au Midi ; il voit

les riches et faibles possessions des premiers dominateurs de

TAm^rique envahiespar les maitres des provinces septentrionales;
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et ce concours d'evenements, cet embrasement universel doit

fournir des ressources innonibrables a retablissement et a la ven-

geance de M" Linguet.

Apr^s avoir dit que son coeur, que Thonneiir seul maitrise,

ne lui permet pas de souiller sa plume par des libelles, voici les

portraits qu'il ose faire de trois ministres aussi respectables par

leurs talents et par leurs vertus que par la confiance dont la patiie

et leur souverain les honorent.

a Quel spectacle que de voir I'un, ministre k quinze ans,

chasse a trente, rappele a quatre-vingts, ne donnant ainsi aux

affaires que les deux epoques de la vie qui en sont constamment

incapables, et finissant, a son dernier age, par reunir la frivolite

de I'enfance avec la mollesse, la nuUite de la decrepitude *

!

« Et r autre, connu du precedent pour en avoir dans les pre-

mieres annees egaye I'exil, designe, d'apres ce merite, comme un

homme superieur a notre jeune et vertueux Telemaque, qui, de-

mandant a Dieu la sagesse, et croyant I'avoir trouvee dans son

Mentor, adoptait avec confiance tons ses choix ; eleve en conse-

quence a la premiere place de la magistrature, n'en estimant que

les revenus, et decide a s'y maintenir a quelque prix que ce soit,

par une faiblesse reflechie, plus honteuse et non moins redoutable

que le despotisme vindicatif de son predecesseur, parce qu'elle ne

laisse pas les memes ressources et qu'elle pent s'allier avec les

memes exc6s.

« Et vous-meme, monsieur le comte, vous perdu pendant

trente ans dans la raer Noire et dans la Baltique, ne connais-

sant ni les cours, ni les hommes, ni les interets de I'Europe, oil

vousn'aviez pas vecu, investi tout a coup d'un emploi plus diffi-

cile encore que brillant, et presentant subitement a Versailles

un ministre etranger bien plus qu'un ministre des affaires etran-

g6res. ))

M" Linguet nous ayant ainsi appris que Constantinople et

Stockholm ne sont plus en Europe, et que les ambassades nuisent

1. Le nouveau Thersite ment aussi effrontement sur les dates que surtout Ic

reste. Peut-il ignorer dans quelles circonstances et avec quels secours M. le comte

de Maurepas fut elevc si jeune au ministere 1 Ce n'est pas i trente, c'est k quarante

ans passes qu'il fut d6mis ; ce n'est pas a quatre-vingts, c'est a soixante-treize

qu'il a ete rappele; et c'est dans un ige bcaucoup plus avance que le cardinal de

Fleury sut maintenir comme lui la gloire et le bonheur de la France. (Meister.)
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a la connaissance des afFaires etrang^res, nous rappelle ensuite

tous les malheurs qui ont 6te occasionnes par des illustres exiles,

et apr^s avoir cite modestement les exemples de Themistocle, jde

Goriolan et du prince Eugene, il menace le gouveraement fran-

cais d'une edition complete de ses ouwages et de la publication

d'un journal.

— II a paru sur la fin de I'annee dernifere, une petite bro-

chure sur I'Apocalypse* dont on ignorerait peut-6tre encore

I'existence, si M. Angran, un des presidents de la troisi6me

chambre des enquetes, ne lui avait pas fait I'honneur de la de-

noncer aux chambres assemblees. « L'auteur de cette brochure,

ce sont les paroles du requisitoire, applique aux jesuites un cha-

pitre entier de l' Apocalypse en plusieurs passages detaches. II

pretend y trouver leur etablissement, leur mission pour precher

et defendre la foi, la conversion du nouveau monde par leurs tra-

vaux apostoliques, les persecutions qu'ils doivent eprouver, leur

destruction causee par Yathl'isme et par un systeme de politique

anti-chretienne, qui tend a ramener le regne de I'infidelite, I'e-

poque de cette destruction, enfin leur retablissement entre le

mois de mars et le mois de juillet de la presente annee. »

Ce qui donne aux yeux de la cour plus d'importance a cette

prophetie, c'est le concours des circonstances qui indiquent de

grands efforts de la part des ex-jesuites pour parvenir au reta-

blissement de leur Societe; le projet qui devait reunir plusieurs

d' entre eux dans les batiments de I'Ecole Militaire, pour 6tre

employes comme aumoniers dans les troupes, projet attribue a

M. le comte de Saint-Germain ; le grand nombre de ci-devant

jesuites rassembles, dit-on, dans la ville de Lyon, de toutes les

parties du royaume, meme des pays etrangers ; la lettre du gou-

verneur de la Russie-Blanche au recteur du college de Polocz,

qui I'assure du desir qu'a Sa Majesty Imperiale de conserver I'in-

i. Le Plan de VApocalypse, car tel est le titre de cette brochure, parut sans

nom d'imprimeur ; l'auteur, qui ne se nomme pas non plus, predit dans cette

brochure la resurrection des jesuites. L'avocat general Siguier fit un requisitoire

centre, et la prcsenta comme un des chefs-d'ceuvre de I'extravagance de I'esprit

humain. Le savant Rondet avait vu au contraire dans VApocalypse I'annonce de la

destruction des jesuites. (Voycz ses Remarques sur la plaie des sauterelles, dccrite

par saint Jean, au chap, ix de I'Apocalypse, imprim^es en 1757, in-12, a la suite du

Supplement aux Reflexions sur le desastre de Lisbonne.) L'ecrivain janseniste fut

meilleur proph^te que le moliniste. (B.)
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stitutdes jesuites dans ses Etats, et de rapprobationqu'elle donne

aux projets qu'ils ont formes d'avoir, dans un college de ieur

ordre, une maison de noviciat ; enfin le visa de M. I'archeveque,

refuse a un resignataire pourvu d'une cure, attendu qu'etant Je-

suite, il ne pouvait posseder de benefice.

M. Angran, apr^s avoir denonce ainsi a la cour M. de Saint-

Germain, la ville de Lyon,rimperatrice deRussie et I'archeveque

de Paris, cite encore une pi^ce remise a M. I'abbe Triepolski,

contenant plusieurs renseignements importants sur les capitaux

places par les jesuites dans la ville de Lyon, et qui sont d'un

rapport de neuf cent mille livres.

Nous attendrons la suite de cette affaire pour examiner si le

nouveau commentateur de I'Apocalypse a ete plus habile ou plus

exact dans ses recherches que ne I'ont ete jusqu'a present tous

ceux qui ont travaille sur les memes enigmes, sans en excepter

le grand Newton.

— II ne fallait pas traduire, comnie on vient de le faire, les

Poesies lyriques de M. Ramler'. Quoique M. Ramler merite, a

plus d'un titre, le rang distingue qu'il tient dans la litterature

allemande, c'est peut-etre de tous les poetes de sa nation celui

dont les ouvrages sont le moins susceptibles d'etre traduits,

surtout en francais, et surtout en prose ; c'est le Rousseau de

I'Allemagne : le depouiller de son ramage, n'est-ce pas lui oter

la moitie de sa grace et de son prix ? II faut avouer aussi que,

pour nous engager a I'accueillir en France, son traducteur aurait

bien pu se passer de nous faire connaitrel'O^/e ii Gallinette, dont

nous ne saurions admirer le bon gout, et celle de liosbach, dont

il nous est impossible encore de louer la politesse.

Au risque d'etre aussi peu poli queM. Ramler, nous ne pou-

vons nous emp6cher de remarquer que nos gouts litteraires

changent comme nos modes, et que celui qu'on avait, il y aquel-

ques annees, pour la poesie allemande, parait bien oublie. 11 n'y

a gufere que les ouvrages de Gessner qui aient conserve Ieur re-

putation. Klopstock, le sublime Klopstock, est a peine connu de

nom, et M. Turgot est peut-etre le seul homme en France qui le

lise encore. II vient de lui adresser une l^pitre en vers blancs,

1. Berlin, Voss, 1777, in-12, Le traducteur est feu M. Cacault, mort senateur

en 1805. (B.)
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(lont on nous a recite quelques morceaux, niais que nous n'avons

pas retenus, parce qu'il n'est pas tout a fait aussi aise de retenir

les vers de ce genre que ceux de Virgile ou de Racine. Nous sa-

vons seulement qu'il s'agit dans cette epitre du joug de la rime,

que le genie de Klopstock a secoue si glorieusement dans sa

langue, et dont il voudrait bien qu'on put delivrer aussi la langue

francaise. II pense que la gloire de Voltaire est le seul obstacle

qui s'oppose a cette heureuse revolution; car, dit-il,

De la rime il s'est fait Tin^branlable appui.

En attendant des circonstances plus opportunes pour detruire

ce gothique usage, il a deja traduit plusieurs livres de V£niide

en vers metriques. On assure que cette traduction est d'une fide-

lite merveilleuse ; mais on convient que, pour la rendre telle, il

s'est donne toutes les facilites imaginables, qu'il a porte dans la

mesure des syllabes le meme esprit de liberie qu'il avait essaye

d'introduire dans I'administration du commerce et de I'industrie,

ct qu'il n'a pas eu plus d'egard pour ces distinctions frivoles de

longues et de braves, qu'il n'en avait eu pendant son ministere

pour celles des jurandes et des maitrises. Ses amis ont ose en

conclure qu'il avait vu sa langue comme sa nation, en homme de

genie, en philosophe.

— On vient d'imprimer a Bruxelles C^phalide, ou les mitres

Mariages samnites, opera comique en trois actes, la musique

par MM. Vitztumb et Gifolelli, les paroles de M. le prince de

Ligne . Ce qu'il y a de plus piquant dans cette brochure, c'est

sans contredit la preface ; il n'en faut rien perdre.

<( L'auteur fait cette pi^ce en meme temps que I'autre; il

I'envoie a l'auteur de la musique divine destreize operas ; il s'en

charge. On lui laisse la piece. // en ignore le nom, il le voit, il

se desole, et l'auteur aussi. // ote de la sienne tout ce qui para|t

ressembler a I'autre. II la voit jouer. J I dit qu'il aurait ete I'en-

nuyeux, et quil aime mieux avoir ete I'ennuye. Jl dit que s'il a

manque aux lois el a la gravite de la republique, il en est fache,

mais que si Ton rit, il en est bien aise. » Quant k la naivete du

dialogue, on en jugera par la prose et les vers que voici :

ZIRPHE.

II y aurait du malheur si je ne me trouvais pas bien de la bataille

;
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des dix ou douze jeunes gens de ma connaissance qui y vont, il y en

aura bien un, je I'esp^re, qui en reviendra.

ISHENE.

Comme vous parlez, ma soeur ; vous 6tes si 6tourdie ! Si Ton vous

entendait... et puis cela est vilain ce que vous dites.
^

ARIE TTE.

Dix ou douze! comme elle y va!

Oui-da; oui-d&,

On vous en donnera

;

On les coraptera;

On racontera

Qu'une jeune Samnite

En amour allait si vite

Que dix ou douze... comme elle y va!

REPONSE DE M. LE PRINCE DE LIGNE

A Di\E LETTREDE M. DE VOLTAIRE,

DANS LAQUELLE IL SE TRAITE DE VIEUX HIBOU,

ET M. LE PRI\'CE DE LIGI^E D'AIGLE AUTIIICHIEN.

Je sais que le iiibou, favoris6 des cieux,

De la sagesse est le symbole.

Si je ne t'avais vu, je croirais que les dieux,

Pour corriger notre espfece frivole,

Sous cette forme-]c\ t'ont plac6 parmi nous.

Quand Minerve te suit, ton sort me parait doux;

Mais comme toi sait-elle instruire et plaire?

C'est toujours en grondant qu'elle fait quelque bien

;

Elle est maussade, atrabilaire,

Et son lugubre oiseau ne te ressemble en rien.

Se peint-on un hibou qui passe en m6lodie

L'Amphion des forets, le cygne mantouan;

Qui des clairons de Mars, du luth de Polymnie,

Ou bien de la flute de Pan,

Sait tirer la meme harmonie?

Si Ton devient un aigle en fixant le soleil,

Sans doute j'en suis un; j'osai voir le g6nie

Qui n'eut jamais et n'aura son pareil,

Qui des sots prejug6s affronta la manie,

Qui des torts de Themis fut le r6parateur,

L'ami de la Raison, I'amant de la Folia,
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Et de I'humanite le joyeux bienfaiteur.

C'est toi seul qui, dans ton d61ire,

Toujours ou sublime ou charmant,

Planes sur tout ce qui respire,

Du liaut des cieux, ton unique 616ment.

L'aigle n'est plus u Rome, il n'y reste qu'une oie,

De quf le Capitole est I'asile et la proie

:

Elle Tavait sauv6 dans un temps plus brillant.

Plus d'aigle nulle part; la nature 6puis6e,

Pour former ton etre divin,

Depuis ce temps s'est repos^e.

De perroquets au ramage malin,

De geais et de corbeaux je vols bien des voliferes;

Mais Ton verra plut6t sous les C(^-lestes spheres

Se rassembler deux astres 6clatants,

Deux mondes et deux oceans,

Que Ton ne verra deux Voltaires.

— Nous avons eu cet hiver deux debuts d'un genre bien

diirerent, et dont il faudrait bien dire un mot ; celui de M"'' Gom-

pain a la Comedie-Francaise S et celui de M"^ Cecile a I'Opera. Le

premier nous avait ete annonce de la mani^re la plus pompeuse

;

il ne s'agissait pas moins que d'un talent comparable a tout ce

que la scene francaise a vu de plus sublime, a M"^ Lecouvreur,

a M"* Claii'on. C'est ainsi, du moins, qu'en parlait I'illustre che-

valier de LaMorliere, tantqu'il fut charge seul du soin de former

cette jeune el^ve de Melpomene, et tous les cafes de Paris le

crurent sur sa parole. Le sieur Le Kain ayant eu I'honneur de

succeder au chevalier de La Morli^re dans 1'education de

M"" Compain,confirmamerveilleusementune opinion si favorable.

Mais quelle ne fut point la surprise du public, lorsqu'il vit enfm

parailre ce prodige dans XOrcste de M. de Voltaire! l^lectre, la

superbe Electro, ne parut qu'une servante habill6e de mauvais

gout, qui ne manquait pas d'une sorte d'intelligence, mais dont

le maintien etait ignoble, la voix faible et fausse, la declamation

1. M"" Compain debuta, sous le nom de Desperiires, le 17 decembre 1776, dans

le role d'filectre d'Oreste, continua ses debuts le 22 dans le mSme r61e et reparut

pour la derniere fois le 5 Janvier 1777 dans celui d'llermione. (Renseignements dus

a M. G. Monval, archiviste do la Comedie-Frangaise.)— Un artiste portant les mSmes
noms, et qui figure dans la liste des interpr^tes de Cephalide, avait d6but6 en

avril 1770 a la Comcdie-Italienne; c'etait sans doute le pere de cette actrice.

(Voyez Histoire du Thedtre-Fratifais en Belgique,\^aLV F. Fabcr; 1878, t. I, p. 291

ct 294.)
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lente et forcee, brusque et monotone en meme temps ; brusque

dans ses transitions, et monotone par I'uniformite de ses mouve-

ments. Quoique moins mauvaise dans le role d'Hermioneet dans

celui de Gamille, elle ne nous a donne aucune esperance de re-

parer seulement, je ne dis pas nos anciennes pertes, mais celle

de M"* Raucourt, tout extravagante qu'elle etait et qu'elle est

sans doute encore. Nous avons done relegue la demoiselle Com-

pain en province ; et c'est, je crois, sur le theatre de Bordeaux

qu'elle se propose d'aller deployer les talents dont la capitale a si

mal reconnu le prix.

M"* Cecile, eleve du sieur Gardel, d'une figure charmante,

de la taille la plus noble et la plus svelte, ayant a peine quinze

ans accomplis, semble destinee par la nature a remporter le prix

de son art^ II parait impossible de reunir acetageplus de graces

et plus de precision, des developpements plus heureux et plus

faciles, une execution plus riche et plus brillante. On dirait, au

moins jusqu'a present, qu'il ne tient qu'a elle d'exceller dans le

genre deM"" Heinel ou dans celui de M"" Guimard, de les reunir

I'un et I'autre, ou d'y briller tour a tour. On a remis pour son

debut I'acte de la Danse. II n'y a point d'illusion flatteuse dans

le role qu'elle y joue (role mele de chant et de danse), que le

parteiTe n'ait saisie et applaudie avec transport.

— Les Comediens italiens ont donne, jeudi 13, la premiere

et la dernifere representation du Mort mari^, comedie en deux

actes, en prose, melee d'ariettes. Les paroles sont de M. Sedaine,

la musique du sieur Bianchi, dont I'etoile n'est pas heureuse, puis-

qu'il reussit egalement mal avec le meilleur comme avec le plus

mauvais faiseur. La chute qu'il vient de faire avec le Corneille

de rOpera-Comique a m6me ete plus rude encore que celle qu'il

fit il y a deux ans avec le sieur Du Rozoy; et Ton convient que cc

n'est pas sa faute. Sa composition, sans etre aussi spirituelle,

aussi variee que celle de M. Gretry, ne manque ni d'elegance ni

de correction ; on la trouve en general tr6s-superieure a celle

de beaucoup d'ouvrages restes au theatre. Quelque accoutume

que soit M. Sedaine a I'humeur du public, celle qu'on lui a

1. M"^ Cecile mourut en 1781, laissant deux enfants que Papillon de la Fert6,

intendant des Menus, s'apprfitait a rcconnaitre pour siens, quand elle avoua, a

son lit de mort, qu'ils etaient nes des ccuvres du danseur Nivelon ; elle leur Idgua

d'ailleurs ses bijoux et son mobilier.
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temoignee dans cette occasion a du lui paraitre fort dure.

Apr^s avoir sidle la pi^ce outrageusement d'un bout ci 1'autre, a

I'exceptiondequelques morceaux de rausique vivement applaudis,

lorsqu'on a vu paraitre I'ane dans le ballet des Jardiniers, on

s'est mis k crier Vauteurl rauteurl et.lasalle aretenti des huees

les plus indecentes. Voila done la reconnaissance du public pour

un talent dont tant de productions plus heureuses font tous les

jours le charme et les delices ! et c'est a ce public que Ton sacrifie

et son bonheur et son repos ! Apres cela, messieurs les philoso-

phes, plaignez-vous de 1'ingratitude des rois et des belles

!

— M. Sedaine, qui a toujours fait parler ses personnages avec

la plus franche verite, s'est surpasse, mais outre mesure, dans

le remerciement qu'il a fait a M. Pajou, au nom des animaux de

la for6t de Montbard, pour la belle statue de M. de Buflbn, que

ce cel^bre artiste vient d'executer sur les ordres de M. le comte

d'Angivilliers*. Voici cette pifece vraiment curieuse.

EN LA FORET DE MONTBARD,

DE LA PART DES ANIMAUX DU GLOBE TERRESTRE :

(( Homme Pajou ! nous te sommes bien obliges. Nous ne sa-

vions comment remercier I'homme Buffon de nous avoir peints;

et toi, avec ton instinct, ton ciseau et de la pierre, tu as rendu

nos sentiments et sa figure ; tu as donne une idee de son intelli-

gence aussi parfaitement qu'il a rendu la notre, avec sa reflexion

et la plume d'un de nos camarades.

(( Sais-tu qu'il ne faut pas etre un sot pour exprimer la re-

connaissance des betes? EUe est pure, la notre, elle n'est pas

comme la votre, toujours gatee par 1'amour-propre.

« Quand nous recevons un bienfait, nous ne croyons pas I'a-

voir merite.

« Nous ne disons pas cela pour toi, tu dois 6tre comme
I'homme Buffon, bon et honnete. Vous auriez du tous deux etre

des notres; tu aurais ete un lion, et lui un aigle. Adieu. »

— M. Delisle*, qu'il nefaut confondre ni avec M. I'abbe De-

\. Elle est plac6e dans les galerics du Museum. Sur le piedestal on lit la fa-

meuse inscription : Majestati natures Par ingenium.

2. Delisle de Sales. Grimm avait deji fait la mfime distinction des trois homo-

nymes. Voir t. X, p. 114.
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lille, le traducteur des G^orgiques, ni avec M. de I'lsle, capi-

taine de dragons, connu par plusieurs pieces fugitives d'une

touche fort delicate et d'un excellent gout ; M. Delisle, k qui nous

sommes redevables de plusieurs ouvrages de metaphysique, entre

autres de la Philosophic de la nature^ livre assez ennuyeux, que

Ton croyait oublie depuis longtemps, a eu I'honneur d'etre de-

nonce au Chatelet comme un des plus daiigereux suppots de

YEncyclopMie . Nous ignorons quel motif, quelle surprise ou

quelle cabale a pu faire donner a M. Delisle une preference que

tant d'autres ecrivains de ce siecle semblaient meriter ; mais il

est difficile qu' un pareil choix ne rappelle pas un peu la fable des

Animaux malades de lapeste.

L'^ne vint a son tour, et dit : « J'ai souvenance

Qu'eii un pr6 de moine passant.

La faim, I'occasion, I'herbe tendre, et, je pense,

Quelque diable aussi me poussant,

Je tondis de ce pr6 la largeur de ma langue.

Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. »

A ces mots, on cria haro sur le baudel

Sa peccadille fut jugee un cas pendable.

Quoi qu'il en soit, M. Delisle, loin de se soustraire a la per-

secution, comme I'auraient fait sans doute beaucoup d'autres ii

sa place, s'est livre a ses delateurs avec toute la Constance et

tout le courage d'un martyr. Voici le recit fidele de ce qui s'est

passe au Chatelet dans cette grande aflaire. II faut esperer, pour

I'honneur de la philosophic et de I'humanite, que les suites n'en

seront pas aussi funestes que pourrait le faire craindre ce pre-

mier jugement, si Tonu'etait pas assure que I'accuse trouvera

dans le Parlement, auquel il vient d'appeler de la sentence du

Chatelet, ou des esprits moins prevenus, ou des dispositions

plus douces et plus charitables.

La seance a commence a sept heures du matin, et n'a ete ter-

minee qu'a onze heures du soir. On avait lu la veille les conclu-

sions du procureur du roi, qui tendaient a renvoyer tons les ac-

cuses hors de cour et de proces. M. le lieutenant civil avait

prouve que c'etait le parti le plus sage que put prendre la com-

pagnie, et il n'avait trouve que deux voix de son avis. M. Delisle

s'est rendu au Chatelet a sept heures du matin (en etat d'assigne
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pour ^tre oui). D6s ce moment il a 6te garde a vue jusqu'a sa

detention ; on a pos6 des sentinelles, on a doubI6 et ensuite triple

la garde, et de temps en temps les espions, les huissiers et les

magislrats venaient reconnaitre leur victime. A midi, M. Delisle

a ete conduit k la salle du conseil, pour subir son dernier inter-

rogatoire. II avait prepare un discours pour sa defense; on ne

lui a pas permis de le lire. On I'a interroge d'abord sur la pre-

tendue falsification du manuscrit; ses reponses ont ete si precises

et si fortes, qu'on s'est hate d'abandonner I'incident pour en

venir au fond du proems. Le president du Ghaleleta dit a I'accuse,

au nom de la compagnie :

« Je suppose, monsieur, que vous ayez satisfait a la loi, et

que vous etes parfaitement en regie du cote de votre manuscrit :

nous vous declarons presentement que vous etes infmiment cou-

pable d'avoir avance les propositions qui sont dans votre ouvrage,

et sur lesquelles nous allons vous interroger. »

Mors on est entre de part et d'autre dans une foule de discus-

sions metaphysiques et theologiques. Voici tous les chefs d'accu-

sation principaux : les autres sont de si peu d'importance qu'ils

ont echappe a la memoire du redacteur.

(( 1° Vous avez dit dans une epitre dedicatoire qu'il faut tou-

jours finir par adorer Palmyre et par suivre la nature. Cela

tend au spinosisme; cela reduit les lecteurs a rejeter toute autre

loi que la loi de la nature

;

« 2" Vous avez avance qu'il etait impossible a I'homme d'avoir

des idees claires surl'essence de Dieu, et qu'il fallait se contenter

de r adorer en silence;

« Z'^ Vous avez distingue un certain culte de I'homme du culle

du citoyen

;

u 4° Vous avez dit (dans un Essai sur les passions) qu'il y

avait des moments de fermentation dans un l^tat oil chaque ci-

toyen prenait un caract^re, et ou les rois n'etaient plus que des

hommes

;

« 5" Vous avez avance le blaspheme que le bonheur etait pour

I'homme [physique) une serie d'instants voluptueux

;

« 6° Vous avez ose dire que les quatre vertus cardinales pour-

raient se reduire a une seule

;

« 7° Vous avez avance que la circoncision etait un outrage

conlre la nature, ce qui est une derision de la loi de Moise
;
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« 8" Vous vous 6tes abandonne dans votre ouvrage a une cha-

leur d'imagination tres-criminelle ; vous avez presente beaucoup

de tableaux de I'amour, et le mot dejouissance se trouve souvent

sous votre plume. »

L'accuse s'est retire. Un conseiller du Chatelet, temoin de cet

interrogatoire (M. de Gouve de Vitry), a repete plusieurs fois

dans Paris qu'il n'avait jamais vu d'accuse mettre tant de sagesse

et de courage dans sesreponses. La compagnie a ete aux opinions.

Les premieres voix ont ete pour condamner M. Delisle ad omnia

citra mortem : cette formule designe le fouet, la marque et les

galeres perpetuelles. Get avis a ete propose avec chaleur. On ne

pouvait pas condamner a mort l'accuse, parce que, dans I'inter-

valle, messieurs avaient dine. Ensuite on a opine a ce que I'au-

teur fut condamne au carcan, a faire amende honorable, en che-

mise, et une torche a la main, devant le portail de Notre-Dame,

ensuite banni a perpetuite. Get avis, longtemps discute, a ete sur

le point de prevaloir. Enfm la pluralite de quatorze voix contre

sept a ete pour la sentence suivante

:

Le libraire, decharge de toute accusation
;

Les deux imprimeurs, injonction d'etre plus circonspects.;

M. Le Bas, censeur des trois derniers volumes, mande et ad-

moneste

;

M.l'abbe Ghretien, censeur des trois premiers, blame et arrete

jusqu'a I'execution;

M. Delisle, atteint et convaincu d' avoir compose la Philoso-

phie de la nature, banni a perpetuite, ses biens confisques, etc. *.

A onze heures du soir, M. Delisle a ete conduit par des archers,

la baionnette au boutdu fusil, en prison, ou il a passe lanuit, se-

parepar quelques toises de terrain desfilles qu'on conduisait a la

Salpetriere, et des scelerats qu'on destinait a I'echafaud. Les trois

chefs du Ghatelet, M. le lieutenant civil, M. le prevot de- Paris, et

M. de La Honville, lieutenant particulier, ont ete pour l'accuse.

— Les deux premiers volumes de XHistoire de la Chine,

pubUes par M. I'abbe Grosier, viennent de paraitre ^ G'est un

1. Cette sentence ne fut pas confirmee au Parlement. Delisle de Sales fut seu-

lement admoneste.

2. VUistoire generate de la Chine, publiee par I'abbe Grosier conjointement

avec Le Roux des Hauterayes, de 1777 a 178i, forme VI volumes in-i". EUe avail

6tc traduite a Pekin sur les originaux chinois, par le P. de Maillac. (T.)
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livre de bibliotheque, et Ton est heureusement dispense de les

lire, au moins de suite.

MARS.

11 y a soixante ou quatre-vingts ans que personne n'osait

douter que I'hebreu ne fut la premiere des langues, et le peuple

juif, aujourd'hui si sale et si ignorant, le peuple le plus ancien-

nement police, I'heureux depositaire de toutes les traditions et

de toutes les connaissances humaines. On demontrait alors avec

une evidence merveilleuse que Pythagore, Zoroastre, Manco-

Capac meme, avaient puise toutes leurs idees dans le Penlateu-

que. Les choses ont bien change depuis. Une philosophie auda-

cieuse et profane s'est avisee de depouiller le peuple ctieri de

Dieu de tons ses titres, et en a gratifie tour a tour les l^gyptiens,

les Ghinois, les Perses, les Brahmanes. M. de Voltaire s'etait de-

clare hautement pour ces derniers, en consideration de leur

Shasta-bad, qu'il regarde comme le seul monument un peu an-

tique qui restat sur la terre. Son systeme vient d'etre au moins

bien ebranle par les savantes recherches que M. Bailly a hasar-

dees dans son Ilistoire de rastronotnie ancienne. C'est aux

doutes que I'illustre patriarche de Ferney a bien voulu proposer a

M. Bailly, sur cette grande question, que nous devons une cor-

respondance infniiment interessante, et qui vient de paraitre sous

le titre de Lellres sur Vorigine des sciences et sur celle des

peuples de I'Asie, adressees a M. de Voltaire par M. Bailly^ et

pricMies de quelques lettres de M. de Voltaire ii Vautear ,• un

volume io-8% a Londres.

On trouve dans les lettres du Nestor de la litterature une cha-

leur, une vivacite d'inleret qui etonnerait nienie dans un jeune

homme devore du besoin de s'instruire. Les reponses de M. Bailly,

qui sont encore plus pour le public que pour I'homme celebre a

qui elles sont adressees, decelent partout un excellent esprit, des

connaissances rarement reunies, et la logique du monde la plus

seduisante et la plus ingenieuse. Tout lecteur est tente de lui dire

ce que M. de Voltaire lui ecrit dans une de ses lettres : (c Vous
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faites, monsieur, comme les missionnaires qui vont convertir les

gens dans les pays dont nous parlous ; d^s qu'un pauvre liidien

est convenu de la creation ex nihilo, ils le menent a toutes les

verites sublimes dont il est stupefait. »

La sublime doctrine dont il s'agit, et que notre auteur preche

avec plus de science encore que de zele, la voici : Les peuples du

midi de I'Asie, heritiers d'un peuple anterieur qui avait des

sciences, ou du moins une astronomie perfectionnee, ont ete de-

positaires, et non pas inventeurs; et c'est a une latitude assez

haute qu'il faut chercher la patrie de ce peuple primitif. Pour ar-

river a ces resultats, on examine quel est de nos jours, et quel

fut, dans les temps meme les plus recules, I'etat des sciences chez

les Ghinois, chez les Perses, chez les Chaldeens et sur les bords

du Gange. On developpe plusieurs observations astronomiques

qui n'ont pu etre faites que sous les paralleles de quarante-huit

et de quarante-neuf degres. On prouve que ces fables, monuments

de la plus haute antiquite, qui se retrouvent dans la tradition de

presque tous les peuples, considerees physiquement, semblent

appartenir au nord de la terre ; et, par une suite d'experiences

et de probabilites tres-heureusement combinees, on parvient a

nous persuader sans peine que les lumi^res se sont repandues du

nord au midi. Si ce systeme n'est pas encore demontre pour tout

le monde, on avouera du moins qu'il n'etait gu6re possible de

prendre mieux son moment pour le mettre en credit.

SUR LES CUINOIS.

« Ce peuple est sans energie Des qu'on ne veut admettre

que les pensees des anciens, I'imagination n'a plus d'ailes, le

genie plus de ressorts, et a ces dons du ciel succ6dent une lan-

gueur, une inertie qui s'opposent a toute creation Obliges de

rendre compte a la cour, les astronomes craignent les nouveaux

phenomenes autant qu'on les souhaite en Europe. Les Ghinois

sont persuades que tout doit etre uniforme dans les astres corhme

dans leur famille et dans leur empire. Toute nouveaute qui pa-

rait au ciel est une marque de son indignation, soit contre le

maitre qui gouverne, soit contre les mauvais mandarins qui fou-

lent le peuple. On pent juger de I'accueil que ces astronomes

reQoivent du maitre et des courtisans De pareilles disposi-

XI. 28
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tions peuvent-elles 6tre favorables aux progi-fes des sciences?

S'il est des hommes rares qui se distinguent, les grands efforts

de la nature n'ont-ils pas quelques proportions avec ses efforts

ordinaires? La hauteur des pensees d'un homme de genie n'est-

elle pas relative k I'elevation commune actuelle des esprits ? Quoi-

qu'il ait la tete au-dessus de la foule, si cette foule est composes

de nains, ce ne sera encore qu'un petit homme. »

Toutes les connaissances astronomiques que nous avons trou-

v6es a la Chine appartiennent au temps de Fohi. Ges connais-

sances n'ont pu etre acquises que par une etude reflechie et de

longues observations ; ce n'est I'ouvrage ni d'un homme ni d'un

si6cle ; ce n'est point non plus I'ouvrage des Chinois anterieurs

a Fohi : ils etaient grossiers; c'est lui qui les civilisa. II en faut

conclure done que les premieres connaissances astronomiques

etaient etrangferes, et que Fohi, etranger lui-meme, les trans-

porta a la Chine. On ne dit rien a ce sujet qui ne soit confirm^

par I'autorite des missionnaires, et specialement paries lettres du

P. Parennin et du P. Ko.

SUR LES PERSES.

On a demontre dans Vllistoire de Vastronomie ancienne que

rempire des Perses, la fondation de Persepolis, remonte a Tan

3209 avant Jesus-Christ. Diemschid, qui batit cette ville, y fit

son entree le jour meme ou le soleil passe dans la constellation

du Belier. Ce jour fut choisi pour commencer I'annee, et il de-

vint I'epoque d'une periode qui renferme la connaissance de I'an-

nee solaire, detroiscent soixante-cinq jours un quart. On retrouve

done encore I'astronomie k la naissance de cet empire Ce

n'etait done pas un peuple naissant, c'etait une colonie sortie

d'un pays trop peuple, ou une nation deja instruite et civilisee,

descendant vers un pays plus tempore, plus fertile, et s'y etablis-

sant avec ses arts et ses connaissances.

SUR LES CHALDEENS.

lis avaient conseiTe la connaissance de la p6riode de six cents

ans, puisqu'elle est citee par Berose, un de leurs historiens; ils

I'avaient m^connue, puisqu'ils n'en ont point fait usage pour la
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regle^des temps. II en faut conclure encore qu'elle n'etait point

leur ouwage. On voit que chez eux le retour des com^tes 6tait

une opinion plutot qu'un principe : elle appartenait done a une

astronomie perfectionnee, mais anterieure et etrang^re aux Chal-

d^ens.

SUR LES BRAMES.

On avoue que ce sont les maitres de Pythagore, les institu-

teurs de la Gr6ce, et par elle de I'Europe enti^re. On admire la

sublimite dequelques-uns de leurs dogmes, celle de leurs fables

;

mais on fmit par assurer qu'un peuple qui fait la terre plate, qui

imagine une montagne au milieu pour cacher le soleil pendant

la nuit, qui cree expr^s deux dragons, I'un rouge, I'autre noir,

pour eclipser le soleil, et pose la terre sur une montagne d'or;

que I'inventeur de ces absurdites n'est point I'auteur des me-
thodes savantes qu'on trouve chez lui... « Un peuple, dit-on,

possesseur de tant de beaux systemes physiques, qui n'ont pu

6tre fondes que sur des experiences et des meditations; un

peuple dont la theologie cache des idees tr^s-pures de Dieu,

se montre incapable d'avoir decouvert ces idees par les fables

qu'il a accumulees. »

l'annonce du printemps.

PAR M""' LA MARQUISE DE CASSINI^

L'hiver a peine k fuir, mais il combat en vain

;

Bientdt il va c6der k la toute-puissance

De cet astre brillant dont la douce influence -

Console la nature et rechauffe son sein.

Elle languit encor sans aucune parure;

L'arbuste d6pouill6 n'offre point de verdure.

Tout repose et tout dort; mais, malgr6 ce sommeil,

Tout semble pressentir le moment du r^veil.

L'oiseau vole incertain, traverse la campagne,

Revient, chante, se tait, cherche et fuit sa conipagne,

Rien ne s'anime encor, mais tout va s'animer;

Tout parait sans amour, mais tout est pr6s d'aimer.

1. Soeur du pretendu marquis de Pezay. On trouve de curicux details sur cette

femme, pr6sent6e comme une intrigante, dans les Mimoires de Bezenval, 6dit.

Baudouin, 1. 1, p. 157. (T.)
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PORTRAIT DE FEU MADAME LA MARQUISE DU CHATELET

PAR M"" LA MARQUISE DU DEFFAND^

« Representez-vous une femme grande ets^che, sans cul,sans

hanches, la poitrine etroite, deux petits tetons arrivant de fort

loin, de gros bras, de grosses jambes, des pieds enormes, une

tr^s-pelite t6te, le visage aigu, le nez pointu, deux petits yeux

vert-de-mer, le teint noir, rouge, echaufTe, la bouche plate, les

dents clair-semees et extremement gatees. Voila la figure de la

belle ^milie, figure dont elle est si contente qu'elle n'epargne

rien pour la faire valoir : frisure, pompons, pierreries, verreries,

tout est a profusion ; mais, comme elle veut etre belle en depit

de la nature, et qu'elle veut 6tre magnifique en depit de la for-

tune, elle est souvent obligee de se passer de bas, de chemises,

de mouchoirs et autres bagatelles.

(( Nee sans talents, sans memoire, sans gout, sans imagina-

tion, elle s'est faite geom^tre pour paraitre au-dessus des autres

femmes, ne doutant point que la singular!te ne donne la supe-

riorite. Le trop d'ardeur pour la representation lui a cependant

un peu nui. Certain ouvrage donne au public sous son nom, et

revendique par un cuistre, a seme quelques soupcons; on est

venu a dire qu'elle etudiait la geometric pour parvenir a entendre

son livre. Sa science est un probJeme difficile a resoudre. Elle

n'en parle que comme Sganarelle parlait latin, devant ceux qui ne

le savaient pas. Belle, magnifique, savante, il ne lui manquait

plus que d'etre princesse; elle Test devenue, non par la grace de

Dieu, non par la grace du roi, mais par la sienne. Ge ridicule a

passe comme les autres. On la regarde comme une princesse de

theatre, et Ton a presque oublie qu'elle est femme de condition.

On dirait que I'existence de la divine fimilie n'est qu'un prestige

:

elle a tant travaille a paraitre ce qu'elle n'etait pas qu'on ne salt

1. Ce portrait se trouve dans la Correspondance de A/"** Du Deff'and avec

Horace Walpole; mais I'cditcur anglais I'amutile. Nousavons cru devoir conserver

ici la purete du texte. (Premiers editeurs.) — M. G. Desnoiresterres ( Voltaire a

Cirey, p. 2) et M. Eug. Asse (Lettres de la marquise du Chdtelet, 1878, p. xli) out

rcspecte ces alterations. M. Desnoiresterres fait observer que c'est la uue seconde

version retouch6e et augmentce, k laquello les amis ont bien pu ajouter. M. de

Lescure n'a fait figurer les passages les plus vifs qu'en variantes (Correspondance

de M"'* Du Deffand, t. II, p. 762). Le portrait au complet a ete donne cgalement

dans ics Melanges de Bois-Jourdain. II dut 6tre 6crit vers 1740.
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plus ce qu'elle est en effet. Ses defauts memes ne lui sont peul-

6tre pas naturels, ils pourraient tenir a ses pretentions ; son im-

politesse et son inconsideration, k I'etat de princesse; sa seche-

resse et ses distractions, a celui de savante; son rire glapissant»

ses grimaces et ses contorsions, k celui de jolie femme. Tant de

pretentions satisfaites n'auraient cependantpas suffi pour la rendre

aussi fameuse qu'elle voulait I'etre : il faut, pour etre cel^bre,

6tre celebree ; c'est a quoi elle est parvenue en devenant mai-

tresse declaree de M. de Voltaire. C'est lui qui la rend I'objet de

I'attention du public et le sujet des conversations particulieres

;

c'est a lui qu'elle devra de vivre dans les siecles a venir, et en

attendant elle lui doit ce qui fait vivre dans le si6cle present *
. »

— Philosophes, economistes, anti-economistes, jansenistes,

molinistes, il n'y a presque aucun parti dont M. Dorat ne se soit

attire la haine; et cette etoile est rare sans doute pour un faiseur

de madrigaux.

Tant de fiel entre-t-il dans une kme si douce?

Ou comment le poete aimable qui s'etait devoue a I'insou-

ciance, qui ne voulut chanter que Flore, Zephire et les Amours,

peut-il se voir livre a des querelles si vives et si nombreuses? C'est

par la multitude de ses pretentions, de ses longues prefaces et

de ses pelits succ^s, que M. Dorat a suscite contre lui cette nuee

d'ennemis ; et c'est presque aussi souvent par ses eloges que par

ses critiques, qu'il a eu le secret de les irriter. En butte a tant

de persecutions, qui se bornent pourtant a des critiques fort

dures, a quelques sarcasmes et autres honnetetes litteraires du

m6me genre, il est difficile de ne pas se croire du nombreou des

plus mauvais ecrivains, ou des plus grands hommes de son

si^cle; il est rare aussi que, reduit k cette alternative, I'amour-

propre balance longtemps. Les derni^res prefaces de M. Dorat,

et nommeraent ses reflexions sur Corneille et sur Montaigne, nous

persuadent qu'il a pris le bon parti; et nous avons I'honneur de

Ten feliciter.

1. Quand ce portrait, qui fut fort recherche, commenc^a a courir, Thomas dit

de son auteur, M™* Du Deffand : « Elle me rappelle les paroles d'un medecin de
ma connaissance : Mon ami tomba malade, je le traitai ; il en mourut, je Ic dis-

s^quai. » (T.)
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Le noble desespoir que lui ont inspire les fureurs journalistes

de MM. de La Harpe et Palissot vient de le determiner a publier

ses Prdnetirs, ou le Tartuffe litt&raire, comedie en trois actes et

en vers,avec cette epigraphe : Le philosophe est seul^ et I'impos-

teur fait secte. Brochure in-8°, ornee, comme de coutume, de

gravures assez belles, par Marillier *.

II y a plusieurs annees que cette pi^ce etait dans le porte-

feuille de I'auteur; quoiqu'elle ne soit gu^re plus theatrale que

ses autres comedies, on ose presumer qu'elle aurait fait un tout

autre effet a la representation qu'a la lecture. Le parti qui hait

les philosophes, et qui semble augmenter tous les jours, sans

s'interesser au succ^s de M. Dorat, se serait interesse a celui d'un

ouvrage ou Ton se propose de les jouer : la malignite en eut ai-

guise tous les traits, elle y eut trouve mille allusions auxquelles

I'auteur ne songea peut-etre jamais lui-meme; elle eut fmi ses

portraits, ses epigrammes, lui en eut prete de nouvelles, et se

serait mise ainsi de moitie dans sa vengeance et dans son succ^s.

Pour attaquer un parti, il faut en appeler un autre, le rassembler

avec adresse et lui fournir I'occasion de se montrer sans risque

,

ce qu'on pent faire au theatre plus aisement qu'ailleurs. M. Dorat

a done mal fait d'imprimer sa pi^ce au lieu de la faire jouer ; mais

son intention n'etait pas d'etre si mechant. En ce cas, pourquoi

ne pas demeurer en repos ? Est-ce la peine de se charger de pe-

tites noirceurs pour ne les faire qu'a demi? et ne vaudrait-il pas

mieux alors abandonner tout a fait le metier aux Freron, aux

Palissot, et ci tous ces messieurs qui I'exercent si rondement?

Ce serait sant doute une discussion des plus minutieuses que

celle d'examiner s'il y a plus ou moins d'action dans la comedie

des Proneurs que dans les autres pieces de M. Dorat. Nous obser-

verons seulement qu'on y ebauche deux actions qui sont a peine

liees, qui se soutiennent faiblement et qui se denouent plus mal

encore ; mais on ne reprochera point a M. Dorat, comme a I'auteur

des Philosophes, d'avoir caique son plan sur celui des Femmes

savantes. Le plan des Proneurs ne ressemble a rien, n'est rien.

Le principal personnage, celui de Gallid^s, le chef des Proneurs,

n'a aucun trait assez prononce ; M'"* de Norville, sa fiUe et son

1 . Un frontispice de Marillier, grave par Duflos, et trois figures du meme gra-

vces par Halbou et Lebeau.
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mari, n'ont pas meme un caract^re a deviner. Tous les Proneurs

de la societe, au sourd pr6s, qui ne dit que deux ou trois mots

de situation, se resserablent si fort qu'on pourrait transporter

partout un nom a la place de I'autre sans que le dialogue en fut

plus ou moins intelligible. Le marin, qui doit faire contraste avec

messieurs les beaux-esprits, est en general assez fiddle a son

costume ; il lui echappe cependant deux ou trois tirades manie-

rees, et qui forment une disparate d'autant plus sensible que le

ton habituel du personnage est plutot d'un mousse que d'un ca-

pitaine de vaisseau. Apr6s un jugement si severe, me serait-il

permis d'ajouter ce que je ne pense pas moins que tout ce que je

viens de dire? C'est que, malgr6 tous ces defauts, les Proneurs

sont un ouvrage plein d'esprit, plein de traits heureux, et oil Ton

trouvera meme quelques situations et des scenes entiferes d'un

effet fort piquant.

Une des meilleures scenes de la pi^ce, c'est sans contredit

celle ou Callid^s, le chef des Proneurs, initio le jeune Forlis dans

les myst^res de I'ordre : nous nous contenterons d'en citer quel-

ques traits. Callides reforme les jugements de son pretendu pu-

pille sur le merite de tous nos auteurs classiques, et particuli^-

rement sur celui de Rousseau et de Boileau. « J 'en croyais, dit

le jeune homme, deux arbitres puissants. — Qui sont-ils? — Le

public et le temps. — Le temps, repond Callides,

Le temps commence k nous, de Tinstant oi nous sommes

;

Le temps est destructeur, et nous cr6ons des hommes.

Quant au public, son joug vous tient-il done courb6?

Le public est, monsieur, terriblement tombe. »

Parmi beaucoup d'autres conseils, egalement sages, on ne

doit pas oublier ceux-ci

:

Travaillez peu vos vers et beaucoup vos succfes;

Tenez tete au mortel qui n'a qu'un nom st6rile;

Mais rampez sous le grand qui peut vous 6tre utile.

Le mot d'humanit6 m'a fort bien reussi,

Vous pourrez au besoin vous en aider aussi.

Malgr6 ce mot pourtant, I'autorit^ cruelle,

Craignant notre morale, allait sevir centre elle.

La tolerance alors entendit nos soupirs,

Et, converts de son voile, on nous crut ses martyrs, etc.

Pesez, calculez tout, et meme une visite

;
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Rlen n'est indifferent. Voyez beaucoup Egl6,

Car il faut que de vous chez elle on ait parl6.

Si vous voulez souper en bonne compagnie
Et jouir des honneurs attaches au g^nie.

FORLIS.

Vous savez que de moi le sexe est ador6,

Quand Tesprit est chez lui par les graces par6.

Ces traits ne sont pas ceux de rfigl6 qu'on renomme,

Elle parle, elle pense, elle hait comme un homme.

Beaucoup de gens, a ce dernier trait, ont cru reconnaitre feu

M'** de Lespinasse; mais refuser a M"" de Lespinasse la grace de

I'esprit, c'est prouver sans doute que Ton ne connut gu6re ou

I'un ou I'autre.

On a trouve plusieurs mots heureux dans la scene ou les Pro-

neurs font une esp^ce de liste des proscrits. Palissot et Clement

ne s'attendaient pas sans doute a I'honneur de se trouver dans

cette galerie philosophique ; mais le poete a su les y placer le

plus adroitement du monde. Quels ont ete jusqu'a present, dit

Forlis, les adversaires de cette secte despotique? — Des hommes

m^prises, des brigands litteraires,

Pourraient-ils, entre nous, appr6hender les traits

D'un m^chant d6masqu6, fl6tri par un succ6s,

Possedant le talent et le secret uniques

D'ennuyer tout Paris par des vers satiriques?

Craindraient-ils ce p6dant, bavard de son metier,

Qui sur un h^mistiche 6crit un mois entier,

Pedagogue 6chapp6 des ombres de T^cole,

Zoile par le fait, et Boileau sur parole

;

Pauvre diable trop vil pour Stre combittu,

Qui prepare sans fruit des poisons sans vertu;

Reptile malheureux n6 des flancs de TEnvie,

Et qu'elle-m^me attache au laurier du g^nie.

Ce morceau est un de ceux qui ont le mieux reussi. J 'en con-

clus que le premier tort des Proneurs n'est pas de manquer d'ac-

tion : c'est de ne pas offrir assez de gi'ands traits pour etre une

pi6ce de caract6re interessante pour tous les temps, ni assez de

mechancetes pour 6tre une satire personnelle, un ouvrage du

moment.
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— Le buste de M"' Clairon ayant ete expose, ces jours passes,

a la venle du cabinet de feu M. Randon de Boisset, M"* Arnould

en doubla la premiere enchSre ; il n'y eut personne qui se permit

d'encherir sur elle, et le buste lui fut adjuge ^ Toute I'assemblee

applaudit a diflerentes reprises. Un anonyme lui envoya sur-le-

champ le quatrain suivant

:

Lorsqu'en t'applaudissant, d6esse de la scene,

Tout Paris t'a c6d6 le buste de Clairon,

II a connu les droits d'une soeur d'Apollon

Sur un portrait de Melpomene.

— On vient de remettre au theatre de la Comedie-FranQaise

le Complaisant, de feu M. de Pont-de-Vesle, comedie en cinq

actes et en prose. La conduite de cette pi^ce est sage, I'execu-

tion fine et spirituelle, mais un peu froide ; le dialogue agreable,

aise et du meilleur ton. Si cette reprise n'a pas eu tout le succes

que I'ouvrage semble meriter, c'est a la mauvaise distribution

des roles qu'on doit s'en prendre. Celui de M'"® Orgon, ou il y a

infiniment de graces et de gaiete, et que M"® Dangeville jouait

d'une mani6re si originate, a ete fort mal rendu par M"^ Drouin,

qui n'a su en faire qu'une caricature ridicule et deplaisante. 11

n'y a, en general, aucun role de la pi^ce qui n'ait ete joue avec

trop de lenteur et trop de maniere. Les scenes les plus finement

ecrites sont celles qu'il faut rendre avec le moins d'appret ; il

faut, pour nous plaire, que la finesse n'ait aucune apparence de

pretention, qu'elle paraisse naturelle, involontaire, naive meme.

Et Marivaux I'avait bien senti : sans I'air de negligence dont il

enveloppe les pensees les plus recherchees et les tournures les

plus ingenieuses, son style ne serait pas supportable.

Quoique le Complaisant ait toujours paru sous le nom de

M. de Pont-de-Vesle, on pretend que I'ouvrage fut fait en societe,

et Ton assure meme que M. le comte de Maurepas, fort jeune

alors, y eut beaucoup de part; on soupconna aussi M. le presi-

dent de La Monnoye d'y avoir travaille. C'est de lui qu'est le

mot cit6 dans le journal de M. de La Harpe. M. de La Monnoye

joignait aux mani^res les plus douces une malice d'esprit que

cet exterieur rendait plus piquante. II 6tait fort gros. Un jour,

1. Ce buste en marbre, par J.-B. Le Moyne (1761), est plac6 aujourd'hui a la

Comddie-Fraiifaise, dans la galerie allant du foyer des artistes a la sc^ne.
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au parterre de rOp6ra, quelqu'un, incommode de sa laille et de

son voisinage, dit tout haut : « Quand on est fait d'une certaine

maniere, on ne devrait pas venir ici. — Monsieur, lui repondit

doucement le president, il n'est pas donne a tout le monde d'etre

plat. »

— Ce qui pourrait donner sans doute une assez singuli^re opi-

nion des progres de notre gout, c'est I'esp^ce de fureur avec la-

quelle tout Paris a suivi plusieurs representations de Dom Japhet

d'ArmMe, vieille farce de Scarron, remplie d'inepties et d'or-

dures, dont le heros est un fou qui n'a de comique que son ex-

travagance et son imbecillite. On ne peut gufere expliquer le pro-

digieux succ^s de cette platitude qu'en I'attribuant tout entier a

I'heureuse idee que le sieur Dugazon a eue d'ajouter a la caval-

cade qui termine le quatrieme acte une facetie sur les courses de

Neuilly. On a ete enchante de voir cette nouvelle anglomanie

parodiee sur la sc^ne, et les lazzi du sieur Dugazon en jockey ont

fait accourir et la ville et la cour. Quelque eclatant qu'ait ete

Teffet de cette plaisanterie, on peut predire avec assurance que

les chevaux de course et leurs jockeys n'y perdront rien de la

consideration qu'ils ont si justement acquis^ en France depuis

quelques annees ; leur gloire est au-dessus d'une pareille atteinte.

— Un jeune arlequin de soixante et quelques annees, le sieur

Bigottini, a debute sur le theatre de la Gomedie-Italienne dans

une piece de sa composition, intitulee Arlequin esprit-follet.

Le jeu du sieur Bigottini n'a aucun rapport avec celui de I'acteur

qu'il doit remplacer; il n'a ni la meme grace, ni la meme finesse,

ni la meme naivete : ses metamoi-phoses cependant sont inge-

nieuses et varices, et ses mouvements, sans avoir la souplesse et

le moelleux qui caracterisent les moindres gestes de Carlin, sont

d'une precision et d'une prestesse singuli^res. Rien n'egale la

promptitude avec laquelle il change et de costume et de masque

:

son talent a cet egard tient du prodige; mais c'est un genre de

m^rite qui n'amuse pas longtemps, quelque surprise qu'il puisse

causer avant que les yeux s'y soient accoutumes. Les miracles de

cette esp6ce suffiraient pour faire la fortune d'un sorcier ou d'un

proph^te ; ce n'est pas assez pour celle d'un Arlequin. Les tours

d'adresse les plus heureusement combines s'epuisent bientdt ; il

n'y a que 1' esprit qui puisse se varier a I'infini, il n'y a que la

grace dont le charme soit toujours le meme.
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Le succes du sieur Bigottini ne nous consolera done point de

la retraite dont nous menace le sieur Carlin; il nous consolera

bien moins encore de celle de M"** Laruette, qui a paru ces jours

passes pour la denii^re fois dans I'Ami de la maison. Gette char-

mante actrice reunissait a la voix la plus interessante, a la phy-

sionomie la plus fine et la plus heureuse, un tact infiniment rare,

et la sensibilite la plus naive et la plus delicate. On n'esp6re plus

de voir les roles d'Isabelle, de Colorabine, d'Agathe et de Zemire

joues comme ils I'ont ete par elle. La delicieuse sc^ne de la Rose,

dans le Magnifique, fut, pour ainsi dire, tout enti^re son ou-

vrage; elle y repandait un melange de decence et d'interet dont

la magie est inexplicable. G'est un mot singulier peut-etre, mais

plein de verite, que celui de W^^ d'Houdetot, qui disait que dans

ce moment M""" Laruette avail de la pudeur jusque dans le dos.

La jalousie de ses rivales n'a pas moins contribue que le mauvais

etat de sa sante a la determiner k demander sa retraite.

— L'Academie royale de musique, pour varier, continue de

nous donner tour a tour Iphighiie, OrpMe, Alceste et le Devin

du village. Le sieur Noverre vient d'y joindre un nouveau ballet

intitule les Buses de VAmour- on en trouve le sujet dans ses

Lettres sur la danse. De tons les ballets qu'il a donne jusqu'a

present, c'est le premier dont le succes ait ete bien general.

Les scenes de cette pantomime pastorale sont assez communes
quant au motif, mais les groupes en sont admirablement bien

dessines; et la contredanse qui termine le ballet, d'une com-

position vive et brillante, offre le tableau le plus champetre et

le plus voluptueux, un tableau riche comme Teniers et gracieux

comme Boucher. G'est surtout cette contredanse qui a ete ap-

plaudie avec ivresse ; et les meilleurs amis de la famille Gardel

ont ete obliges d'avouer que Noverre pourrait bien etre un homme
de genie.

— II y a eu, ce careme, et surtout pendant la cloture des

theatres, plusieurs spectacles de societe fort interessants. Nous

ne parlerons ici que de ceux qui ont ete donnes chez M"^^ la mar-

quise de Montesson, comme tr^s-superieurs [a tons les autres,

non-seulement par le rang des acteurs et par I'eclat de I'assem-

blee, mais par le choix meme des pieces, et par la mani^re dont

elles ont ete jouees. On a revu avec le plus grand plaisir le Bar-

bier de Sh)illej I'opera di'Aliney reine de Golconde^ et celui de
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la Servante maitresse, trois pieces ou M""* de Montesson a rem-
pli tour k tour les roles de M"« Doligny, de M"« Arnould et de

M'°® Laruette avec une intelligence, un naturel, une grace, une

finesse capables de suppleer tous les avantages de l*habitude et

du talent le plus exerce. Parmi les nouveautes qui ont paru cette

annee sur ce charmant theatre, on a particuli^rement distingue

Robert Sciarts et VHeureux ^change, deux drames de M""* de

Montesson, et le Minutieux, coraedie de M. le marquis de Mon-
tesquiou, premier ecuyer de Monsieur.

Robert Sciarts est tire d'une anecdote du president de Mon-

tesquieu, rapportee dans X^Mercure du mois de mai 1775 ^ G'est

un acte de bienfaisance tr^s-considerable, relativement a la for-

tune de cet homme cel^bre, et dont les circonstances n'ont et6

decouvertes qu'apres sa mort. Toute la piece semble dictee par

la vertu meme qui en a fourni le sujet, par I'humanite la plus

genereuse et la plus compatissante. La marche du drame est

unie et naturelle, la liaison des scenes facile, et le dialogue d'une

simplicite douce et vraie. Ge qui n'a pas peu contribue sans doute

a augmenter I'interet d'un ouvrage deja fort attachant par lui-

meme, c'est la mani^re dont le role de I'homme bienfaisant a ete

rendu par M. le due d'Orleans, et 1'application qu'il etait si na-

turel d'en faire aux qualites personnelles de ce prince.

II y a dans Vlleureux ^change la m^me sensibilite que dans

Robert Sciarts, et peut-etre avec plus de mouvements, plus de

variete et des situations plus nouvelles. Nous ne pouvons nous

empecher d'indiquer au moins une des situations qui a paru faire

le plus grand eflet. Delie, a peine sortie de I'enfance (c'est M"^ de

Montesson qui joue elle-meme ce role et qui lui prete 1' illusion la

plus s^duisante), Delie aime avec toute la bonne foi de son age

un jeune homme dont elle ignore les dispositions. Elle apprend

que ce jeune homme demande a s'eloigner, et que son depart est

fixe pour le soir meme. Sa m^re I'engage a repeter une lecon de

musique. Elle commence par un air qu'elle chante en s'accompa-

gnant elle-m^me de la harpe. Le jeune homme, qui n'a pas en-

core os6 declarer son amour, vient prendre conge de la mere et

demande humblement la permission d'assister a la lecon de sa

i. p. 197. L'article est sign6 Mingard. C'est I'anecdote si connue reproduite

dans la Morale en action et dont Merciera fait une pi^ce en trois actes; voir plus

Join (juin 1782).
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fille. La m^re, dont Tintention est d'eprouver ces deux amants,

leur propose de chanter un duo; et c'est dans cette situation d'es-

prit que la jeune personne est obligee de chanter. Je ne crois pas

avoir entendu jamais aucun duo dont I'impression m'ait paru

plus theatrale et plus touchante.

On a trouve beaucoup d' esprit, beaucoup de details heureux

dans la comedie de M. de Montesquiou ; mais il me semble aussi

qu'on s'est accorde a penser que les moyens en etaient un peu

forces, souvent trop subtils ou trop mesquins ; que le principal

personnage de la piece manquait en general de cette naivete si

necessaire a I'illusion, et qu'en consequence il n'avait que peu

de force comique, ne paraissant gu^re minutieux que parce qu'il

avait eu I'intention de le paraitre. Je ne sais si de tout le role on

pourrait citer un trait aussi original que celui de feu M. d'Heri-

court, et ce n'est pas un conte. II etait si fou d'un petit jardin de

fleurs, qu'il faisait soigner avec toute la recherche imaginable,

et il craignait si fort d'en alterer I'ordre et la proprete, qu'il ne

s'y promenait jamais qu'un peigne au talon, pour efiacer sur-le-

champ la trace de ses pas.

— II y a bien longtemps que nous n'avons recu de M. de

Voltaire ni prose, ni vers. On sait pourtant que, bien digne

d'imiter Sophocle en tout, il a fait encore cet hiver deux tragedies

nouvelles, I'une en trois actes et I'autre en cinq, dont le sujet est

tire de Thistoire d' Alexis Comn6ne; mais c'est tout ce que nous

en avons appris * ; et M. I'abbe Coyer, qui arrive de Ferney, pro-

bablement ne nous en dira pas davantage. II s'etait propose de

passer trois ou quatre mois chez M. de Voltaire ; il avait meme
eu I'attention, presque en I'abordant, de lui faire part de ce doux

projet. Pour sentir combien la proposition devait agreer a M. de

Voltaire, il faut savoir que I'abbe Coyer, qui dans ses premiers

ecrits sut attraper quelquefois un ton assez leger, dans la conver-

sation est I'homme du monde le plus lourd, 1'ennui personnifie.

Notre illustre patriarche soutint avec assez de patience le pre-

mier jour; mais le lendemain, en lui parlant de ses voyages en

Italic et en Ilollande, il lui fit tout a coup une question qui parut

I'embarrasser beaucoup. Savez-vous bien, monsieur I'abbe, la

difference qu'il y a entre don Quichotte et vous? C'est que don

1. La tragedie en cinq actcts est Irine; raulre est restee incojmue et n*a sans

doute jamais 6t^ 6crite.
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Qiiichotte prenait toutcs les auherges pour des chdteaux, et vous,

voiis prenez tons les chdteaux pour des auherges. Cette boutade

ayant desenchant6 subitement M. I'abb^, il repartit dans les

vingt-quatre heures.

— L'abbe Millot vient de publier en six volumes les Mimoires

politiques et militaires pour servir ci Vhistoire de Louis XIV et

de Louis XV, composes sur les pieces originates, recueillies par

Adrien-Maurice, due de Noailles, mardchal de France et minis-

tre d'etat.

Le titre seul de cet ouvrage annonce assez combien le fond

en doit etre important et curieux. G'est I'extrait d' environ deux

cents volumes in-folio, et la plupart des pieces qui foiment cet

immense recueil sont des originaux autographes, les autres des

copies faites avec beaucoup de soin. On doit la plus grande re-

connaissance aux illustres depositaires d'un monument si pre-

cieux d'avoir bien voulu permettre qu'il servit a I'instruction pu-

blique; on en doit infiniment a I'homme de lettres qui, pour

remplir des vues si utiles, s'est charge d'un travail capable d'ef-

frayer I'activite la plus exercee et la patience la plus intrepide.

L'importance de ce travail et les degouts qui en sont inseparables

doivent lui faire pardonner sans doute une infinite de negligences

et d'incorrections qu'on n'eut point supportees dans un autre ou-

vrage avec lameme indulgence. Mais peut-6tre I'auteur se serait-il

epargne beaucoup de peine a lui-meme, a ses lecteurs beau-

coup d'ennui, si, au lieu de s'imposer la tache penible de donner

a ces Memoires une forme suivie, il s'etait contente de faire I'ex-

trait de toutes les pieces dignes d'etre conseiTees, de les ranger

par ordre chronologique et d'y joindre seulement, lorsque I'in-

telligence du texte aurait paru le demander, quelques notes his-

toriques claires et succinctes. En suivant ce plan, il se serait

sauve toute la peine qu'il lui en a coute pour vouloir mettre dans

un ouvrage qui n'en etait pas susceptible cette espfece de suite

et de liaison qui ne sert qu'k le faire paraitre plus long, plus

defectueux, souvent m6me plus decousu ; car ce defaut devient

plus sensible par Tefibrt meme que Ton fait pour le dissimuler.

11 est a pr^sumer aussi qu'en simplifiant ainsi son travail, I'au-

teur n' aurait pas surcharge son livre de tant de reflexions qui,

pour 6tre fort sensees, si vous voulez meme trfes-edifiantes, n'en

sont pas moins tr6s-communes, tr^s-inutiles, et, si j'ose le dire,
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tr^s-parfaitement deplacees dans des Memoires qu'on appelle

poUliques et militaires. M. I'abb^ Millot a fait presque tous ses

ouvrages pour Tinstruction de la jeunesse : c'est tr6s-bien fait k

lui ; mais il devait sentir qu'en redigeant les Memoires d'un ma-

r^chal de France et d'un ministre d'l^tat, il ne s'agissait d'ecrire

ni pour des regents de college, ni pour des enfants. Toute cette

morale, que nous estimons d'ailleurs infmiment, sans rendre son

li\Te plus instructif, I'a rendu beaucoup moins agreable pour les

seuls lecteurs dont il devait s'occuper, et c'est dommage.

Le marechal de Noailles n'est pas seulement peint dans ces

Memoires corame un grand negociateur, comme un grand mi-

nistre, comme un citoyen plain de courage et de vertu; il y pa-

rait encore en grand homme de gueiTe, et Ton ne pent douter

que sa reputation de general n'eut ete fort brillante s'il eut gagne

la bataille de Dettingen, comme ses dispositions semblaient l'as-

surer. On cite, a 1' occasion de cette malheureuse journee, une

lettre du roi de Prusse, dans laquelle ce monarque lui rend la

justice la plus eclatante. Toutes les lettres du marechal de Sax3

appuient un temoignage si auguste ; mais la preuve a la fois la

plus reelle et la plus glorieuse des talents militaires de notre

heros, c'est sans doute le memoire qu'il envoya lui-meme aM. de

Saxe, le 21 Janvier 1748, memoire dans lequel il trace tout le

plan de cette marche savante qui fit reussir I'entreprise de Maes-

tricht, et dont I'execution termina si heureusement la guerre.

M. I'abbe Millot, apres avoir fait I'extrait de ce memoire, le com-

pare fort adroitement au recit que M. de Voltaire a fait de cette

expedition memorable dans son Precis du sUcle de Louis XV.
(( II est beau, dit-il, de voir le marechal de Saxe, apr^s tant de victoi-

res, conserver une'enti^re deference pour un ami dont les lumi^res

avaient souvent dirige ses entreprises ; il Test encore plus de voir

le marechal de Noailles s'appliquer en silence a lui combiner de

grands desseins et a lui abandonner toute la gloire du succ^s... »

Une preuve moins grave de la confiance du marechal de

Saxe pour M. de Noailles, mais qui nous parait assez originale

pour nous permettre de la rapporter ici, c'est la lettre suivante :

« On m'a propose, mon maitre, d'etre de I'Academie francaise.

J'ai repondu que je ne savais point seulement I'orthographe ^ et

1. En voici une preuve tiree de sa lettre : Se la mallet comme une bage d un
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que cela m'allait comme une bague a un chat. On m'a repondu

que le marechal de Villars ne savait pas ecrire ni lire ce qu'il

ecrivait, et qu'il en elait bien. G'est une persecution. Vous n'en

6tes pas, mon maitre : cela rend la defense que je fais plus belle.

Personne n'a plus d'esprit que vous, ne parle et n'ecrit mieux;

pourquoi n'en etes-vous pas? Cela m'embarrasse ; je ne voudrais

choquer personne, bien moins un corps ou il y a des gens de

merite. D'un autre cote, je crains les ridicules, et celui-ci m'en

parait un bien conditionne. Ayez la bonte de me repondre un

petit mot. »

M. I'abbe Millot n'a pasjuge a propos de nous donner la reponse

en entier, par egard sans doute pour I'Academie, dont il voudrait

bien etre; il ajoute seulement que M. de INoailles engagea M. de

Saxe a refuser. « Cette afliche, lui dit-il, ne convient point a un

homme de guerre, et je serais tr^s-fache de voir mon cher comte

Maurice dans une compagnie ou Ton s'occupe uniquement de

mots et d'orthographe. n La philosophic n'y dominait pas en-

core, et les gens de lettres etaient meme assez modestes ou assez

imbeciles pour ne pas croire que leur tache fut de regenter le

monde et de faire la lecon aux rois. Comme Ton s'est forme

depuis

!

II n'y a, dans les Memoires que nous avons I'honneur de vous

annoncer, aucune de ces anecdotes obscures que la malignite

credule recherche toujours avec tant d'empressement; mais on y
trouve, quoique en petit nombre, de ces particularites piquantes

qui peignent souvent mieux le caractere et les moeurs que les

actions les plus eclatantes.

« Don Francisco de Velasco ayant presente un placet au roi,

ne re^ut de lui aucune reponse. II en presenta un autre au car-

dinal de Porto-Carrero, et ne fut point ecoute. II s'adressa au pre-

sident de Castille, et ce ministre lui dit qu'il ne pouvait rien

;

enfin au ducd'Harcourt, et le due refusa de se meler de son af-

faire. « Quel gouvernement, messieurs ! dit Velasco ; un roi qui

(( ne parle pas ! un cardinal qui n'ecoute pas ! un president de

« Castille qui ne pent pas ! et un ambassadeur de France qui ne

dial. Pourcoy nan ailes vous pas? Je crains les ridicules, ei se luy si man paret

liN, etc. (xMeister.)— L'original de celte lettie n'est pasconnu, mais les divers auto-

f^raphes du marechal qui ont passe dans les ventes lendent les audaces orttiogTa-

phiques de celle-ci Ires-vraisemblables.
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u veut pas ! » Ce mot devint le sujet de loutes les conversations.

Voici comme M'"* des Ursins decrit elle-meme les details de

sa charge, dans une lettre a la marechale de Noailles. « Dans

quel emploi, bon Dieu! m'avez-vous mise : jen'ai pasle moindre

repos, et je ne trouve pas m6me le temps de parler a mon secre-

taire. 11 n'est plus question de me reposer apres le diner, ni de

manger quandj'ai faim; je suis trop heureuse de pouvoir faire

un mauvais repas en courant, et encore est-il bien rare qu'on ne

m'appelle pas dans le moment que je me mets a table. En ve-

rite, M'"* de Maintenon rirait bien si elle savait les details de ma
charge. Dites-lui, je vous supplie, que c'est moi qui ai I'honneur

de prendre la robe de chambre du roi d'Espagne lorsqu'il se met

au lit, et de la lui donner avec ses pantoufles quand il se leve.

Jusque-la, je prendrais patience; mais que tousles soirs, quand

le roi entre chez la reine pour se coucher, le comte de Benavente

me charge de I'epee de Sa Majeste, d'un pot de chambre, et

d'une lampe que je renverse ordinairement sur mes habits : cela

est trop grotesque. Jamais le roi ne se leverait si je n'allais tirer

son rideau, et ce serait un sacrilege si une autre que moi entrait

dans la chambre de la reine quand ils sont au lit. Dernierement

la lampe s'etait eteinte, parce que j'en avals repandu la moitie.

Je ne savais ou etaient les fenetres, parce que nous etions arrives

de nuit dans ce lieu-la
;
je pensai me casser le nez centre la mu-

raille, et nous fumes, le roi d'Espagne et moi, pr6s d'un quart

d'heure a nous heurter en les cherchant... La reine entre dans

ces plaisanteries, mais cependant je n'ai point encore attrape la

confiance qu'elle avait aux femmesde chambre piemontaises. J'en

suis etonnee, car je la sers mieux qu'elles, et je suis sure qu'elles

ne lui laveraient point les pieds et qu'elles ne la dechausseraient

point aussi proprement que je le fais. »

Quoique M. I'abbe Millot rapporte plusieurs lettres ecrites en

France contre la princesse des Ursins, il ne s'est point permis de

citer celle ou on I'accusait d'avoir epouse son ecuyer, et qu'elle

laissa partir avec d'autres depeches tombees entre ses mains, en

ajoutant seulement a la marge : Epouse? Non.

Un grand nombre de lettres originales de la princesse des Ur-

sins, du roi et de la reine d'Espagne, de Louis XIV et de Louis XV,

du cardinal de Fleury et du marechal de Noailles lui-meme, don-

nent un tres-grand prix a ces Memoires, et, en variant le style et

XI. 29
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le ton de I'ouvrage, en augmentent singuli6rement linteret. Les

lettres particuli6res de Louis XV peignent avec la plus extreme

verite la justesse de son sens, sa douceur et sa bonhomie. On

sait que c'est M. de Rose qui faisait ci peu pr^s toutes celles de

Louis XIV ; mais on sait aussi que le seul talent de M. de Rose

etait d'imprimer a son style le caract^re de noblesse et de gran-

deur qui accompagnait les moindres actions du monarque, et qui

semblait lui appartenir exclusivement.

On trouve dans le dernier volume des Memoires de I'abbe

Millot des details fort importants sur les negociations qui ont

precede la derni^re guerre de 1755. II parait demontre, par les

temoignages les plus authentiques, que notre ministere desirait

sincerement la paix, et que la persuasion ou Ton etait en France

que le ministere anglais voulait la guerre k tout prix fit seule

echouer les arrangements qu'on avait proposes pour maintenir

I'union des deux puissances. J'aientendu dire ^ mylord Stormond

que, si Ton voyait egalement les depeches qui determin^rent

alors le ministere anglais, tout le monde serait convaincu que

I'Angleterre ne desirait pas moins ardemment la paix, et ne s'e-

tait declaree pour la guerre que parce qu'elle avait ete trompee

par des preventions pareilles a celles qui abus6rent la France.

Est-il possible que de vains soupcons, de faux rapports brouillent

les puissances comme les particuliers, et qu'un malentendu decide

du conseil des souverains et de la destinee des peuples !

— La traduction de Theocrite que vient de publier M. de Cha-

banon^ est la meilleure que nous ayons,puisque nous n'en avons

point d' autre, au moins qui soit connue. On trouve, et dans la

prose et dans les vers de M. de Chabanon, de 1'exactitude, de la

correction, quelquefois m6me une sorte d'elegance; mais ce me-

rite, qui parait lui avoir coute prodigieusement, ne supplee ni a

la grace, ni a la chaleur, ni ci la verite du style. Je crois qu'il y a

peu de traductions ou le sens de I'original ait ete rendu en ge-

neral avec plus de justesse et de fidelite; je crois qu'il en est peu

de plus correctement ecrites. Gependant le Theocrite de M. de

Chabanon ne donnera jamais qu'une idee tr6s-imparfaite du

1. Idylles de TMocrite, traduction nouvelle, enrichie de la vie du poote grec,

pr6ccd(5e de Hero et Leandre, poeme de Musee, et de toutes les imitations qui ont

6te faites en fran^ais de ce premier morceau de I'antiquitc. Cette traduction avait

paru d6s 1775, in-8».
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Theocrite grec, parce qu'il n'a ni la meme couleur, ni ie meme
caractere

;
parce que le plus souvent m^me il n'a ni la couleur ni

le caractere de ce genre de poesie dont Theocrile nous a donne

la premiere idee, que Virgile a embellie et que Gessner a peut-

Hre surpassee. Quoi qu'il en soit, les efforts de M. de Chabanon

meritent quelque reconnaissance ; il est malheureux que des ef-

forts si multiplies ne servent qu'k constater la mediocrite de son

talent comme la perseverance de son amour pour les lettres. De

toutes les passions malheureuses, c'est sans doute la moins inte-

ressante.

— Le Lihcrtin devenu veriueux, dont nous ignorons I'au-

ieurS est un roman dans le genre de ceux de I'abbe Prevost;

mais il en a tous les defauts sans en avoir tout le merite. Les

evenements les plus extraordinaires y sont accumules sans vrai-

semblance, et la marche en est presque toujours ou trop lente

ou trop precipitee ; les m^mes vices, les memes egarements y
reparaissent trop souvent etsous des formes presque semblables

:

ce qui rend la conduite de I'ouvrage plus defectueuse encore,

c'est que les scenes meme les plus instructives et les plus inte-

ressantes n'y sont jamais suffisamment motivees. II n'en est pas

moins vrai que, malgre tous ces torts et beaucoup de negligence

dans le style, I'ouvrage interesse ; on ose ajouter qu'il tenait

peut-etre a fort peu de chose qu'on en eut fait un excellent livre.

L'intention de I'auteur est de peindre les suites d'une bonne et

d'une mauvaise education. C'est I'histoire d'un homme de qua-

lite, du fils d'un marechal de France, qui, entraine de desordre

en desordre, se ruine par des exces de tous genres, se deshonore

a la guerre par ses lachetes, au jeu par ses escroqueries
;
qui,

pour se derober au juste ressentiment de sa famille, se voit

rMuit a I'etat le plus vil, et qui, tombe dans cet avilissement,

echappe a peine a la roue, aux galeres, et fmit par etre envoy

e

aux lies, ou il rentre enfin en lui-meme, ou il fait une grande

fortune, et ou il devient assez vertueux, assez philosophe pour

reparer tous les egarements de sa jeunesse en servant lui-meme,

sous un nom emprunte, de mentor k son petit-fils, lorsque, apres

une assez longue suite d'annees, de nouveaux evenements I'ont

1. Le Libertin devenu vertueux, ou Memoires du comte D'*' (redig^s par Domai-
ron); Londres et Paris, V" Duchesne, 1777, 2 vol. inl2.
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rappele au sein de sa patrie. II semble que I'auteur eut atteint

egalement le but qu'il seproposait, s'il eut moinsavili le person-

nage du comte durant la premiere epoque de sa vie. La seconde

partie de I'ouvrage eut paru plus vraisemblable, et Ton nous au-

rait sauve dans la premiere une infinite de details aussi revoltants

que romanesques ; I'ensemble du tableau eut ete d'un dessin plus

pur, plus vrai, Tinstruclion morale qui en resulte d'une applica-

tion plus juste et plus generalement utile. Une des scenes les

plus originales de ce nouveau roman, et la mieux developpee

peut-etre, c'est le mariage que Ton fait faire a notre heros, au

Havre, de la mani^re dont se font les manages de tous les ban-

dits destines a peupler nos lies. La malheureuse que le sort lui

fait ^choir en partage est la creature du monde la plus interes-

sante. Ce sont les desordres d'une m^re denaturee qui font pre-

cipitee, quoique innocente, dans le deplorable etat ou elle se

trouve. La desolation de cettejeunefille, le desespoir de I'homme

qui doit partager une si malheureuse destinee, I'horreur qu'ils

eprouvent d'abord I'un pour 1' autre, le sentiment de pitie qui

succ^de par degresa ces premiers mouvements, la confiance que

cette pitie mutuelle lui inspire, la candour et I'ingenuit^ qui re-

gnent dans tout le recit de la jeune personne ; toutes ces scenes,

remplies de naturel et de verite, ferment le tableau du monde le

plus attendrissant ; et, si tout I'ouvrage etait fait dans le meme
gout, je connaitrais peu de romans d'une lecture plus attachante.

— Quelques journalistes benevoles ont ose comparer aux

poemes de Gessner un poeme en prose de M. Le Suire, intitule

les Noces patriarcales^ . C'est mettre Stace a cote deVirgile, une

esquisse de Doyen a cote d'un tableau de Raphael. M. Le Suire

lui-m6me est beaucoup plus modeste : il se contente d'avouer

que c'est la prose de M. Hubert, le traducteur de Gessner, qu'il

a prise pour module; et Ton voit bien qu'approcher de la prose

du traducteur ou du genie de I'original, ce n'est pas la meme
chose.

H y a dans les Noces putriarcales de la douceur, de la sensi-

biUte, quelques details heureux, quelques situations touchantes

;

mais I'ensemble de la composition manque a la fois et de simpli-

cite et de variete ; on sent presque partout les efforts penibles

1. 1777, in-12.
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qu'a faits I'auteur pour remplir enfin sa carri^re ; il se jette cle

digressions en digressions, sans que ces ressources si faibles et

si communes servent seulement k rompre la monotonie de I'ou-

vrage. Du nombre de ces episodes est le long recit que fait

Rebecca de son pretendu voyage a Babylone, et ses descriptions

dufastede la courdeSemiramis. On sait combien ce contraste des

moeurs de la cour et des moeurs champ^tres est use ; il devient

ridicule dans un sujet qui ne pouvait interesser que par la sim-

plicite la plus naive et la plus pure.

Le charme des poesies de Gessner est de nous transporter

dans un moiide enti^rement nouveau, dans des temps et dans

des moeurs qui n'ont aucun rapport avec les notres; de nous

faire oublier notre propre existence, et de nous en donner pour

ainsi dire une a son gre. Ces memes tableaux qui nous semblent

si doux et si touchants, eloignes ainsi de tout ce qui nous en-

toure ordinairement, prendraient a nos yeux un caract^re fade et

niais, si I'illusion que le poete a su nous faire nous permettait

quelque retour sur nos opinions, sur nos prejuges et sur nos

plaisirs d'habitude, mais ce sont la les secrets du genie, et, pour

le comprendre, il ne suffit pas sans doute d' avoir etudie, comme
M. Le Suire, la prose de M. Hubert.

— Les premiers numeros du journal de M. Linguet viennent

de paraitre^ : on y trouve, comme dans tous ses autres ecrits,

beaucoup d'audace, beaucoup de paradoxes, de grandes philip-

piques contre les puissances du Nord et contre I'ordredesavocats,

avec des complaintes fort touchantes sur I'abolition du despo-

tisme feodal et du servage, dont il regrette les tranquilles dou-

ceurs plus que les poetes n'ont jamais regrette I'age d'or. A tra-

vers ce fatras qui decele a chaque instant I'esprit le plus faux et

I'ignorance la plus intrepide, on ne peut s'empecher d'admirer

des traits de la plus brillante eloquence, des expressions pleines

de genie, un style plein de nerf et de feu. Ce qu'il y a de plus

curieux dans le second numero, c'est sans doute le grand projet

presents par I'auteur k M. le due d'Aiguillon, pour interesser

I'Espagne et la France au partage de la Pologne. II ne demande

pourl'Espagne que Minorque et Gibraltar; il defie I'Angleterre

1. Annates civiles, politiques et litteraires du xvin' sidcle, commenceesenl777,
interrompues pendant quelque temps, reprises en 1790, et tcrminccs en 1792;

elles sont composeesde 179 numeros qui forment 19 vol. in-8°. (T.)
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dc le trouver mauvais. Quoi qu'il en soil, si le midi de I'Europe

fait mal ses afTaires, ce ne sera pas la faute de M" Linguet ; 11 le

declare positivement dans une de ses notes, a La negligence du
Midi de I'Europe sur tout ce qui se passe dans le Nord est incon-

cevable; j'ai tache d'en prevenir leseffets. » Le grand homme!
et quelle modestie! Mais voyez I'ingratitude du Midi de I'Europe,

qui ne se doutait pas d'un pareil service

!

— On a juge les Incas^ avec une severite extreme. Si ce livre

eut ete annonce sous un nom moins celebre que celui de M. Mar-

montel,il est a presuraer que lelibraire nel'eutpas achete trente-

six mille livres ; mais il y a bien a parier aussi que le succ^s en

eut ete plus brillant, ou du moins plus paisible. L'amour-propre

des pretendus connaisseurs, au lieu dejouir des talents, nesonge

qu'a les apprecier; 11 se hate de ranger tons les ecrivains du

m6me siecle dans certaines classes ; il assigne a chacun, avec au-

torite, sa place et son rang ; tout ce qui contrarie ses syst^mes lui

deplait et le chagrine. Arrive-t-il a un homme de lettres de pu-

blier quelque ouvrage qui semble s'elever au-dessus du genre

dans lequel il s'etait deja fait connattre; vous pouvez compter

que ce nouveau succ^s lui sera dispute avec lout Tacharnement

imaginable. On veut le punir d'avoir manque k cette esp^ce de

subordination arbitraire dont on n'osaitlui faire uneloi. Ainsi Ton

avoue aujourd'hui que les Contes moraux sont charmants ; mais

on decide qu'en faisant Bdisaire et les Incas, M. Marmontel a

entrepris une tache au-dessus de ses forces. Toute la modestie

avec laquelle il veut bien avouer lui-meme que ce dernier ou-

vrage n'est ni une histoire, ni un poeme, n'a pu adoucir ses

censeurs.

Quelques soins que M. Marmontel ait pris pour ecarter et tout

ce qui pent avoir I'air de la pretention, et tout ce qui pouvait

donner lieu k des comparaisons dont il ne voulait point courir les

risques, on s'est obstine a le soupconner d'avoir eu I'intention de

faire un poeme en prose.

Nous conviendrons, comme M. Marmontel en est convenu

lui-meme, que, s'il avait eu la pretention de faire un poeme

epique, il serait reste fort au-dessous de ses modules ; mais nous

i. Les Incas, ou la Destruction de I'empire du Perou, 1777, 2 vol. in-S". Dix

figures par Moreau, gravees par Duclos, de Ghcndt, Helman,dc Lauuay, Leveau,

Tv'ce et Simonnet.
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oserons dire qu'il s'est propose peut-6tre un plus grand objet,

du moins un objet infiniment plus utile, celui d'enseigner aux

hommes une verite qui interesse le bonheurde tous les ages et de

toutes les nations, qu'on a pr^chee dans ce si^cle plus fortement

que dans aucun autre, mais qui n'avait pas encore ete presentee

sous une forme aussi sensible, aussi touchante. Si vous considerez

les Incas sous ce point de vue, si vous subordonnez toutes les

parties qui en forment le plan a ce but essentiel, vous y trouverez

toute I'unite, tout I'interet dont I'ouvrage etait susceptible ; vous

saurez gre a I'auteur de la richesse et de la variete de ses epi-

sodes ; vous admirerez Tart avec lequel il a su adoucir les cou-

leurs d'un tableau trop efirayant, sans en detruire Teffet et I'e-

nergie ; vous oublierez bientot si c'est une histoire ou un poeme

que vous lisez, et les defauts m^me qu'on ne saurait excuser dis-

paraitront insensiblement a vos yeux.

C'est une idee belle et grande, c'est aussi I'idee la plus juste

et la plus heureuse, que celle de montrer la religion meme em-

pressee a defendre, a proteger I'humanite centre le fanatisme ; et

c'est sur cette belle idee que repose tout I'edifice des Incas. Pour

peindre les horreurs du fanatisme, pouvait-on choisir un theatre

et plus vaste et plus frappant que cette autre moitie de I'univers

qui fume encore de ses longs ravages? Aux moeurs d'un peuple

superstitieux et feroce pouvait-on opposer des moeurs plus inte-

ressantes et plus douces que celles de ces malheureux Peruviens,

de toutes les nations de I'Amerique la plus eclairee et la plus

sensible? La religion meme, pour paraitre sur la terre et gagner

tous les coeurs, eiit-elle choisi d'autres traits, un autre caract^re

que celui du vertueux Las Casas? Ce pieux solitaire est le veri-

table heros de notre poeme ; c'est le personnage essentiel au but

de tout I'ouvrage; et c'est le seul qui ne paraisse jamais sans in-

teresser fortement. On desirerait peut-etre de le voir plus souvent

en action ; mais il eut ete sans doute assez difficile de donner une

plus grande influence aunreligieux, aun vieillard. Son caractere

n'en est pas moins sublime et soutenu, c'est une tete vrai-

ment antique : et si tous les personnages du tableau etaient des-

sines avec le meme interet, avec la meme vigueur, nous ne crain-

drions pas de comparer les Incas aux plus beaux monuments qui

nous restent de I'antiquite. Les vertus de Las Casas, le defenseur

de la religion et de I'humanite, mises en opposition avec les vices
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de Valverde, le h^raut de Tintolerance et de la superstition, for-

ment une lecon d'autant plus frappante et d'autant plus utile,

qu'elle est sans amertume et sans offense. Sous ce rapport, il est

peu d'ouvrages dont I'objet soit plus essentiellement moral, plus

digne du philosophe et du citoyen ; et leslncas raeritentdu moins

autant d'eloges que le patriarche de Ferney en a prodigue depuis

dix ans au quinzieme chapitre de BHisaire.

MAI

De grands philosophes ont pretendu que la verite ne convenait

guere aux hommes, puisqu'elle n'avait jamais ete pour eux

qu'une source de querelles, de haines et de divisions. On prou-

verait bien mieux, en suivant le meme principe, que la musique

ne convient gu6re k la France, puisque cet art n'a jamais tente

d'y faire le moindre progr6s sans soulever centre lui les cabales

les plus violentes, les fureurs les plus ridicules. On se souvient

encore de tons les troubles que suscit^rent parmi nous et les nou-

veaux syst6mes de Rameau, et I'arrivee des bouffons de I'ltalie.

La bulle, la bulle meme, sur laquelle nous n'avons ecrit que dix

mille volumes, n'a jamais donne lieu a des disputes aussi vives,

aussi passionnees. L'horreur d'un janseniste pour un moliniste ne

pent donner qu'une faible idee de celle que le coin de la reine

inspirait au coin du roi. Ou etes-vous, homme de Dieu,prophete

de Boehmischbroda, le plus aimable et le plus vrai des pro-

ph^tes * ? oil 6tes-vous, pour raconter dignement aux nations les

1. Les mois d'avril et de raai manqucnt dans le manuscrit de Gotha; mais les

anciens editeurs avaient pu se procurer le mois de mai, et I'ont donn6 tel que

nous le rcproduisons.

2. Grimm etait parti pour I'ltalie a la fin de 1775 avec le comte de Romanzoff.

11 etait a Naples aupr^s de Galiani, en Janvier 1776, a Rome en fevrier, a Venisc

en mai,et a Saint-Pdtcrsbourg en fevrier 1777; il y assista aux ffites donn^es en

I'honneur de Gustave III, voyageant sous le nom de comte de Gothland, et repar-

tit avec la suite de ce prince k la fin de juillet. II rentra en France par la Suede,

le Danemark et I'Allemagne. C'cst la plus longue de ses absences : elle dura pres

de deux annees entieres.
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plus lointaines I'origine et les suites de la grande querelle qui

vient de s'elever entre les Gluckistes et les Piccinistes, et qui di-

vise aujourd'hui toutes les puissances de notre litterature? Char-

mant proph^te, je n'ai point vos crayons brillants, votre sainte

eloquence ; je ne suis point inspire comme vous : mais, pour etre

veridique, est-il toujours besoin d'etre inspire? Qu'il suflise d'etre

le plus humble des historiens, le plus impartial, le plus fiddle, je

le serai.

II y a plus de quatre ans que M. le chevalier Gluck jouit en

paix de I'honneur supreme d'occuper presque seul le theatre de

I'Academie royale de musique. Quelques essais hasardes pour

varier un peu I'uniformite de ce spectacle ont eu si peu de succ^s,

qu'on pent bien dire qu'ils n'ont servi qu'a orner le triomphe du

nouvel Orphee. II est vrai que sa musique ayant ete annoncee

comme un nouveau genre, elle eprouva d'abord quelques perse-

cutions. Cela devait etre : on salt notre aversion naturelle pour la

nouveaute, excepte en fait de cuisine et de modes. Gependant

I'etoile du chevalier Gluck I'emporta bientot sur tons ses ennemis.

Quelque puissante que soit encore de nos jours la secte sempi-

ternelle des Ramistes et des LuUistes, leur cabale etonnee flechir,

ou garda du moins le silence. M. le Bailli du Rollet crut en avoir

impose au public par la beaute d'un poeme qu'il appelait son

pocme, parce qu'il n'en avait pris que le plan au comte Algarotti,

et que la plupart des vers, empruntes de Racine, se trouvaient si'

bien estropies dans I'opera, que Racine lui-meme eut eu de la

peine a les reconnaitre. M. le chevalier Gluck s'imagina tout

platement qu'il ne devait son succes qu'au genie createur qui lui

avait revele le secret d'une musique nationale adaplee aux grands

effets du theatre, a I'ensemble de la scene, et surtout a I'idiome

particulier de notre langue et de notre poesie, idiome sur lequel

il avait acquis de profondes connaissances en Baviere et en

Boh^me. M. I'abbe Arnaud pensait tout haut comme M. le chevalier

Gluck*, mais il ne pouvait se dissimuler lui-meme les immenses

services qu'il avait rendus et a sa patrie et a son ami par la clarte

de ses commentaires sur la musique d'lphigmie, et nommement

sur le sublime de sa theorie des effets meiTeilleux de I'Anapeste

et du Choeur virginal.

1. Dans la Soiree perdue d I'Opera, dont il a ete question, p. 30)1.
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Grace aux talents de M. Gluck et de ses proneurs, la direction

de rOpera prosperait. Si la musique purement italienne conser-

vait encore ses partisans, ils etaient en petit nombre, et ne gemis-

saient qu'en secret sur des succ^s trop eclatants pour ne pas

reculer de plusieurs annees le progrte de ce gout qu'ils osent

appeler exclusivement le bon gout en musique. « Savez-vous,

disaient-ils tout bas, pourquoi les operas du chevalier Gluck ont

fait tant de fortune en France? G'est qu'k I'exception de deux ou

trois airs qui sont dans la forme italienne, et quelques recitatifs

d'un caractere absolument barbare, sa musique est de la musique

francaise, aussi frangaise qu'il s'en soit jamais fait, mais d'un

chant moins naturel que LuUi et moins pur que Rameau ; c'est

que le chevalier Gluck a sacrifie toutes les ressources et toutesles

beautes de son art a I'efTet theatral, ce qui devait plaire infini-

ment a une nation qui ne se connaitra peut-6tre jamais en me-
lodie, mais qui a le gout le plus exquis pour tout ce qui tient

aux convenances dramatiques. Pour juger si nous avons raison,

suivez, a la premiere representation d'un opera quelconque, ou

tragique ou comique, le parterre, les loges, I'amphitheatre,

comme vous voudrez; observez le jugement du plus grand nom-
bre des spectateurs, vous verrez que leur critique ou leur eloge

portera toujours sur telle ou telle scene, tel ou tel endroit du

poeme; et sur la musique, vous n'entendrez jamais que des lieux

communs, les propos du monde les plus vagues. Cythire assid-

gie n'eut aucun succes, parce que le drame parut froid et d'un

mauvais ton. ^\ Alceste manqua tomber le premier jour, c'est a

la gaucherie du poeme et surtout a la platitude du denouement

qu'il fallut s'en prendre : on le rendit un peu moins ridicule,

I'ouvrage fut aux nues. Et voilk comme nous aimons la musique

en France. »

Telle etait la disposition des esprits lorsque M. Piccini vint a

Paris sous la protection de M. I'ambassadeur de Naples. II y avait

ete precede depuis longtemps par la reputation la plus justement

meritee. Le succes de sa Bonne Fille, quelque mal que la pi6ce

eut eteparodiee, et quelque mediocre qu'en fut 1'execution, celui

de tous les operas du sieur Gretry, qui s'etait glorifie jusqu'alors

d'etre son el6ve, tous les morceaux de sa composition qu'on avait

enlendus avec transport au concert des Amateurs et au concert

spirituel
; que de raisons pour 6tre prevenu en sa favour ! Son
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arrivee fut annoncee avec eclat; nos plus celebres artistes, nos

plus grands virtuoses, a I'exception cependant du sieur Gretry,

s'empress^rent k lui rendre hommage ; et les Comediens italiens

ayant donne une reprise de la Bonne Fille, le public demanda

I'auteur a gi'ands cris, et le recut avec des acclamations multi-

pliees. G'est alors que le parti des Gluckistes fremit, et que celui

des Sacchini, des Piccini, des Traetta, reprit un peu courage.

On sut que notre auguste souveraine, qui s'interesse au pro-

gr^s de tous les arts, qui daigne elle-meme en cultiver plusieurs,

et qui les protege tous comme une branche precieuse du bonheur

public, on sut que notre auguste souveraine desirait de fixer M. Pic-

cini en France; on sut que 1'Opera lui avait fait un traitement

assez considerable; on sut aussi que M. Marmontel avait arrange

plusieurs poemes de Quinault pour les rendre plus susceptibles

et de la forme et de I'expression musicale
;

qu'il en avait confie

un au sieur Piccini, et qu'ils travaillaient tous les jours ensemble.

Que de circonstances reunies pour exciter les plus vives alarmes

!

<( C'est done une nouvelle revolution qu'on nous prepare!

Quelle tyrannic ! Vouloir sans cesse varier nos plaisirs ! Est-ce

qu'on pent changer de syst^me en musique comme en politique ?

A peine nous etions-nous accoutumes, disaient les uns, a cette

musique nouvelle, qui du moins se fait presque aussi bien en-

tendre que celle de nos peres, qu'il faudra encore y renoncer! A

peine, disaient les autres, avions-nous forme le gout dela nation,

qu'on veut la replonger dans la barbaric. Nous etions parvenus a

lui inspirer le grand gout, ne voila-t-il pas qu'on veut lui donner

celui des colifichets, de tous ces ornements frivoles dont 1' Italic

meme est degoutee ! Est-ce pour flatter I'oreille qu'on fait de la

musique? G'est pour peindre les passions dans toute leur energie,

c'est pour dechirer I'ame, eleverle courage, accoutumer les sens

aux impressions les plus penibles, former des citoyens, des

heros, etc., etc. Reunissons, messieurs, tous nos efforts pour de-

tourner le fleau qui menace et le chevalier Gluck et la republique

enti^re. »/

En consequence, les pamphlets, les sarcasmes, les petites

lettres anonymes volent de toutes parts. Le Courrier de VEurope,

la Gazette du soi?', tous les journaux, en prodiguant sans cesse

au chevalier Gluck les eloges les plus excessifs, s^ment avec

adresse les preventions les plus capables de nuire aux succ^s de
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Piccini. On ne I'attaque point ouvertement, mais on tache en se-

cret de detruire toutes les opinions qui pourraient lui 6tre favo-

rables. Loin de s'engager dans de longues discussions, on se

contente de laisser echapper quelques mots en passant; une plai-

santerie, un trait malin sufTit. Le ridicule qu'on ne pent jeter sur

le compositeur, on cherche a le repandre sur le poete qui s'est

associe avec lui.

M. Marmontel s'avise de dire ci une representation d'Alccste,

que ce vers sublime :

Par son accent m'arrache et d6chire le coeur,

tout sublime qu'il est, lui arrache les oreilles. On imprime ce

qu'il a dit dans la Feuille du soir^-, mais on ajoute: « Son voisin,

transporte par le sublime de ce passage et la mani6re dont il

etait rendu, lui repliqua : a Ah ! monsieur, quelle fortune, si

(c c'est pour vous en donner d'autres ! » Le pretendu voisin etait

M. I'abbe Arnaud. Debuter dans une querelle de musique par se

prendre par les oreilles, cela semble assez naturel; mais deux

confreres, deux membres de I'Academie francaise, deux Encyclo-

pedistes! philosophie, quel scandale! M. Marmontel voulut

bien mepriser cette premiere insulte. II ne repondit pas davan-

tage a une lettre du chevalier Gluck, revue et corrigee par M. Le

Bailli du RoUet, quoiqu'il y fut traite sans management et qu'on

eut eu I'indiscretion de faire courir la lettre dans tout Paris, pour

I'inserer ensuite dans le Courrier de VEurope. Mais un trait dont

il se trouva formellement blesse, parce qu'il y crut voir I'inten-

tion la plus determinee de nuire a son ami Piccini, c'est la plai-

santerie qui parut quelques semaines apres dans cette meme
Feuille du soir, de^tinee ^jouer le plus grand role dans ces

illustres querelles. La voici : « Savez-vous, dit hier quelqu'un a

I'amphitheatre de I'Opera, que le chevalier Gluck arrive inces-

samment avec la musique d'Armide et de Roland dans son por-

tefeuille? — De Roland? dit un de ses voisins; maisM. Piccini

travaille actuellement a le mettre en musique. — Eh bien,

repliqua I'autre, tant mieux, nous aurons un Orlando et un

Orlandino. »

1. C'est le titrc sous Icquel on dosij^nait jjarfois le Journal de Paris, qui avail

dft d'abord s'appeler Poste du soir.
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II faudrait avoir le genie meme du chantre d'Orlando, du

moins tout le talent de celui d'Orlandino, pour peindre au na-

turel le ressentiment, I'indignation, la colore que cette mauvaise

plaisanterie excita dans I'ame de M. Marmontel, les suites funes-

tes de ce premier mouvement, et les malheurs qui pourront en

resulter encore et pour la musique et pour la philosophic. Ce

miserable jeu de mots &'Orlando et d'Orlandino est la premiere

etincelle qui embrasa toute notre atmosphere litteraire, et le

destin, qui tient dans ses mains le coeur des sages comme celui

des rois, peut seul prevoir le terme ou s'arretera ce grand in-

cendie.

II y avait deja quelques jours que la feuille de discorde avait

paru et que le plus grand nombre des lecteurs I'avaient oubliee,

lorsque M. Marmontel, qui venait seulement d'en etre instruit,

declara dans une assembleede \ ingt personnes chez M. de Vaines,

I'ancien commis des finances, qu'il n'y avait qu'un... (ce n'est

pas notre faute si 1'Academic adoptc aujourd'hui des expressions

que nous n'aurions jamais ose repeter sans une autoritc aussi res-

pectable), qu'il n'y avait qu'un gueux, un maraud, qui put

s'etre permis un sarcasme aussi mechant, aussi infame. L'interet

avec lequel M. Suard osa le defendre ne laissa aucun doute a

M. Marmontel sur le veritable auteur de cette ingenieuse plaisan-

terie. Tout le monde I'attribuait a I'abbe Arnaud. M. Marmontel

vit bien qu'il fallait etre de I'avis de tout le monde; mais les epi-

thetes qu'il venait de choisir pour caracteriser un de ses confreres

lui parurent toujours les plus propres et les plus convenables du

monde. La scene fut aussi vive qu'on peut I'imaginer.

Depuis ce moment fatal, la discorde s'est emparee de tons les

esprits, elle a jete le trouble dans nos academies, dans nos cafes,

dans toutes nos societes litteraires. Les gens qui se cherchaient le

plus se fuient; les diners memes, qui conciliaient si heureuse-

ment toutes sortes d'esprits et de caracteres, ne respirent plus

que la contrainte et la defiance ; les bureaux d'esprit les plus

brillants, les plus nombreux jadis, a present sont a moitie de-

serts. On ne demande plus : est-il janseniste, est-il moliniste,

philosophe ou devot? On demande : est-il gluckiste ou picciniste?

Et la reponse k cette question decide toutes les autres.

Le parti Gluck a pour lui I'enthousiasme eloquent de M. I'abbe

Arnaud, I'esprit adroit de M. Suard, 1'impertinence du Bailli du
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RoUet, et sur toutes choses un bruit d'orchestre qui doit neces-

sairement avoir le dessus dans toutes les disputes du monde, et

qui doit I'emporter plus surement encore au tribunal dont les

juges sont accuses, comme on sait depuis longtemps, d'avoir

I'ouie fort dure.

Le parti picciniste n'a gu6re pour lui que de bonnes raisons,

de la musique enchanteresse , mais une musique qui ne sera

peut-6tre executee ni entendue, le suffrage de quelques artistes

desinteresses, et le z61e de M. Marmontel, z6le dont I'ardeur est

infatigable, mais dont la conduite est souvent plus franche qu'a-

droite.

Aux brochures qu'on a deja faites anciennement en faveur de

[/ M. Gluck, il faut encore ajouter les Lettres de Vanonyme de

Vmigirard, inserees dans la Gazette du soir, II y r^gne un per-

siflage plein de finesse et de gout ; on les attribue a M. Suard,

et Ton dit qu'etant le plus considerable de ses ouvrages, il aurait

grand tort de le desavouer.

Le seul ecrit qui ait encore paru en faveur de M. Piccini est

de M. Marmontel
J

il est intitule Essai sur les revolutions de la

musique en France. II n'y a que les chefs du parti Gluck qui n'en

aient pas admire la sagesse et la moderation. Get ecrit n'a point

d'autre objet que celui de prouver que les savantes declamations

de ces messieurs, leurs speculations profondes, et quelquefois as-

sez obscures, ne doivent pas nous empecher d'ouvrir la carriere

a I'emulation des talents. On jugera de I'equite de M. Marmontel

par le morceau suivant, qui offre pour ainsi dire le resume de

toute sa brochure.

« M. Gluck, dit-il, a ete bien accueilli des Francais, et il a

merite de I'^tre. 11 a donne a la declamation musicale plus de

rapidite, de force et d'energie; et, en exagerant I'expression, il

I'a du moins sauvee d'un exc6s par I'exc^s contraire ; il a su

tirer de grands effets de I'harmonie, il a oblige nos acteurs a

chanter en mesure, engage les choeurs dans Taction et lie la danse

avec la scene; enfm son genre est comme un ordre composite, ou

le gout allemand domine, mais ou est impliquee la maniere de

concilier les caract^res de I'opera francais et de la musique ita-

lienne. Donnons-lui des rivaux dignes de I'egaler dans la partie

oil il se distingue, et dignes de le surpasser dans celle ou il n'ex-

celle pas. Qu'il se soutienne, s'il le pent, par la force de son
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orchestre et par la vehemence de sa declamation ;
que ses con-

currents se signalent par une musique aussi passionnee et plus

touchante que la sienne, par une harmonie aussi expressive, mais

plus pure et plus transparente ; et que la nation, apr^s avoir ba-

lance a loisir le caract^re des deux musiques et les effets qu'elles

auront produits, se consulte et juge elle-meme la grande affaire

de ses plaisirs. »

Quelque equitable que soit I'ecrit de M. Marmontel, il n'a

servi qu'a irriter le parti de ses antagoiiistes. On n'a pas cesse

depuis de le harceler dans toutes les feuilles qui sont a la dispo-

sition de ces messieurs ; c'est une legion de lutins dechainee apr^s

lui et qui semble avoir jure de le faire mourir a coups d'epingle.

Les oisifs s'en amusent, la malignite jouit, et les sages deplorent

en secret le scandale auquel la philosophie s'expose. On nous

reprochait, disent les Garasse, les Riballier, on nous reprochait

notre intolerance, et il s'agissait des plus saintes verites ; voyez

ces messieurs, comme ils se persecutent, comme ils se dechirent

entre eux pour les opinions du monde les plus frivoles ! Est-ce

que I'objet de leurs disputes est moins obscur que nos mystferes?

leurs commentaires sont-ils plus lumineux que les notres ? Qu'on

vienne nous dire encore, apres cela, qu'il est possible d'avoir des

opinions differentes et de se supporter avec indulgence! Qu'on

vienne nous dire que Thomme n'est pas essentiellement me-
chant, etc... Yoila ce qu'on fait dire aux ennemis de la philoso-

phie, et voila ce qui afflige profondement les bonnes araes.

EPIGRAM ME

PAR M. DE RDLHIERE.

Est-ce Glouck, est-ce Piccini

Que doit couronner Polymnie?

Ce Marmontel toujours honni,

Sans rien connaitre en harmonie,

Dit qu'il en parte de g^nie,

Et tient d6ji pour i'Ausonie.

Arnaud tient pour la Germanie,

En defendant son ami Glouck.

II pr6tend qu'aux jeux olympiques

II I'eilt emport6 de cent piques;

Et quand on disputait un bouc,
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Qn'Alcesle, Iphigenie, OrpMe,
Auraient eu chacun un troph^e.

Done entre Glouck et Piccini

Tout le Parnasse est d6suni.

L'un soutient ce que Tautre nie,

Et Clio veut battre Uranie.

Pour moi, qui crains toute mania,

Plus irr6solu que Babouc,

N'6pousant Piccini ni Glouck,

Je n'y connais rien; ergo Glouck.

L AFFICHE DE M. L ABBE ARNAUD,

DE l'ACADEMIE FRANgAlSE,

PAR SON CONFRfeR!-: M. MARMONTEL.

Arnaud le m6taphoriseur,

De mots ampoules grand diseur,

Fait savoir h. tous qu'en peinture.

En musique, en litt6rature,

11 s'etablit dogmatiseur,

Reviseur et preconiseur

;

Qu'expr6s, pour r^genter le monde,

II est venu de Carpentras;

Qu'on prend ici pour du fatras

Son erudition profonde,

Mais que de sa docte faconde

Le chevalier Gluck fait grand cas.

Des talents jur6 pedagogue,

II ne fait rien, mais il sait tout;

Et Ton peut dire en fait de goilt

Qu'il egale au moins Chrysologue.

Personne encor, depuis Ronsard,

N'a comme lui poss6d6 Part

De I'emphase et de I'hyperbole.

II vendra son orvi6tan

Au bas du pent, quai de I'l^cole,

A I'enseigne du Charlatan.

AUTRE EPIGRAMME DE M. MARMOMEL

suR l'abbe arnaud.

Je ferai..., j'ai dessein de faire...,

J'aurais fait si j'avais voulu...
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Je ne sais pourquoi je dlff^re,

Mais enfin j'y suis r6solu.

Fais done, et voyons cette aflfaire;

Courage! Eh quoil te voili pris!

Ton feu s'6teint, la peur te gagne!

Accouche, et qu'enfin la montagne

Enfante au moins une souris.

— Les grands hommes n'ont point de prejuges. On vient de

publier la Vie de Desrues^, execute a Paris, en place de Greve,

le 6 mai.

Cette petite brochure est de M. Baculard d'Arnaud, secretaire

d'ambassade, auteur du Comte de Comminges, de Fayel, de Mc-

rinval, et du recueil volumineux des £preuves du sentiment, etc.

Le fait est certain
;
pourquoi le sieur Baculard voudrait-il des-

avouer un ouvrage qui parait etre tout a fait dans son genre?

Qu'il ait la forme des livres de la Biblioth^que bleue ou non,

qu'importe? Ne sait-on pas que la moitie de cette bibliotheque

est du P. Bougeant, du grave historien de la paix de Westpha-

lie *? II publiait reguli^rement tous les quinze jours sa petite his-

toriette, et le prompt debit de cette espece de marchandise payait

ses confitures et son cafe.

II y apeu de criminelsqui aient occupe plus vivement 1'atten-

tion du public que ce malheureux Desrues ; on pent dire aussi

qu'il en est peu dont la conduite ait annonce une arae plus ferme

et plus tranquillement feroce. Le projet de s'approprier une terre

de cent mille francs sans en payer un sou est d'une hardiesse

assurement tres-rarc, surtout dans un simple particulier qui n'e-

tait ni procureur ni homme d'affaires; et les combinaisons qui

devaient assurer le succes d'une entreprise si etrange, qui I'au-

raient fait reussir infailliblement sans une suite de hasards que

toute la sagacite humaine ne pouvait ni prevoir ni prevenir, de-

c^lent peut-etre autant de profondeur que de sceleratesse et d'a-

trocite. II n'y a que I'hypocrisie de Tartuffe ou de Cromwell qui

puisse etre comparee k celle de Desrues dans toutes les circon-

stances de son crime, pendant tout le cours de son proems et

1. Paris, 1777, in-12. Elle a 6te aussi attribute au libraire Cailleau.

2. Le P. Bougeant avait public en 1744, 2 vol. 10-4° et 4 vol. in-12, VHistoire

du Traite de Westphalie. Rien n'est moins certain que sa collaboi-ation a la Biblio-

Ihique bleue.

zi. 30
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jusqu'au dernier moment de sa vie. Nous ne repeterons point ici

ce qui en a ete dit dans les papiers publics, et nommement dans

I'arret de sa condamnation, plus circonstancie que ne I'a jamais

ete aucun arr6t de cette nature ; nous nous bornerons a quelques

traits qui le caracterisent plus particuli^rement, et que M. d'Ar-

naud a recueillis avec soin.

Ce miserable est natif de Chartres en Beauce ; il doit le jour a

une famille honnete, connue depuis longtemps dans le commerce.

II semblait que les deux sexes voulussent egalement le rejeter de

leur classe, car dans sa tendre jeunesse il avait ete eleve comme
une fille ; des rem^des qu'on lui administra lui procur^rent a la

douzi^me annee le caract^re distinctif du sexe masculin. Pline et

Montaigne citent des exemples du meme phenom^ne, et Ton peut

croire au miracle depuis qu'on a observe ce qui peut donner

lieu, dans les constitutions faibles, a cette metamorphose appa-

rente.

Si Ton veut avoir une idee de Desrues, il faut se representer

une petite stature, un visage pale, delicat et maigre, le rire,

disait une femme de beaucoup d' esprit, d'unc bete carnassikre,

la perfidie meme sur sa bouche, en un mot tout ce qui annonce

un fourbe qui, convaincu de la faiblesse de ses organes, et crai-

gnant d'exposer sa vie en commettant le crime a main armee, a

recours a I'artifice et a la trahison. Ses traits, peu prononces, ne

se faisaient point d'abord remarquer ; mais ses yeux ronds, creux

et percants, trahissaient en quelque sorte toute la perversite de

son ame.

Ce monstre etait age de trente-deux ou trente-trois ans ; il dor-

mait peu; il avait toujours entre ses mains VImitation de J^sus-

Christ et d'autres livres de piete. Quelquefois il jouait aux cartes

avec les gardes qui le veillaient; mais, ce qui ne saurait trop

exciter I'etonnement et I'indignation, il montrait le front calme

de I'innocence ; nul nuage, nul emportement ; modere dans ses

moindres expressions, exhalant sans cesse une ame qui parais-

sait pure et irreprochable, se remettant a I'equite de la Provi-

dence et des juges du succes de son affaire ; disant toujours que

<( les magistrals rehabiliteraient son honneur comme on avait

rehabilite celui de Calas... » Lorsqu'il fut au Parlement, il regar-

dait le peuple avec cette tranquillite qui annonce la vertu m^me.

Ses reponses au magistral, lorsqu'il monta a I'Hotel de Ville, ont
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ete pleines de sens et de vigueur. Son entrevue avec sa femme
est le chef-d'oeuvre de sa sceleratesse ; c'est la qu'il a deploye

toute sa tranquille audace et I'exc^s inoui de son imposture, en

adressant k cette malheureuse les exhortations les plus pathe-

tiques, en lui recommandant 1' education de ses enfants, en I'as-

surant de sa resignation et en persistant toujours a soutenir qu'il

n'avait empoisonne ni M"* de La Motte ni son fils. Gependant le

juge le confondait, I'accablait de preuves vraiment peremptoires

;

Desrues ne se.deconcertait point. Presse par la verite, qui en

quelque sorte I'investissait de toutes parts et ne lui laissait au-

cune issue pour se sauver de I'evidence, il s'ecrie : Allom, par-

tons. II marche a I'echafaud avec cette securite dont aurait pu
s'armer un sage opprime ou un chretien, I'ame remplie de saintes

esperances. Abandonne aux mains de I'executeur, il I'a aide a lui

dter ses habits ; c'est lui-meme qui s'est 6tendu sur la croix de

Saint-Andre ; il a embrasse affectueusement son confesseur, il a

baise plusieurs fois le crucifix et s'est livre a la mort sans le

moindre signe de crainte et d'emportement.

Le peuple a ete si touche de ces apparences de vertu et de

piete que les cendres de ce monstre ont ete recueillies le lende-

main comme des reliques precieuses *. Pour dissiper I'illusion

qu'avait pu faire une hypocrisie aussi constante, aussi determi-

nee, on s'est empresse de publier les relations les plus detaillees

de toutes les circonstances de sa vie et de son proems. II est re-

marquable que la fameuse Brinvilliers eut aussi I'honneur de

passer pour sainte. « Elle ecouta son arret, dit M'"® de Sevi-

gne, sans frayeur et sans faiblesse... Elle monta seule et nu-pieds

sur I'echelle et sur I'echaufaud. Le lendemain on cherchait ses

OS, parce qu'on croyait qu'elle etait sainte. »

On a fait vingt portraits de Desrues, et toutes les differentes

scenes de son crime et de son proems ont ete gravees avec une

exactitude merveilleuse. Pendant quinze jours, on n'a vu autre

chose chez les marchands d'estampes et au coin de toutes les

rues.

1. M6tra, dans sa Correspondance secrkte, t. IV, p. 377, pretend qu'elles fureot

achet^es 300 livres, (T.)
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JUIN.

Le voyage de M. le comte de Falkenstein * en France eut m6-
rite d'etre ecrit par un historien tel que Plutarque. Ce grand

peintre y eut trouve une foule de ces traits qu'il se plaisait k re-

cueillir, de ces traits qui prononcent pour ainsi dire la physiono-

mie de I'ame et celle du caractere; peu de sujets encore lui eus-

sent offert un champ plus propre a developper toute la profondeur

et toute la variete de sa morale.

Ses premieres reflexions eussentporte sans doute sur I'utilit^

que des souverains peuvent retirer de leurs voyages. II n'eiit pas

manque de rappeler ici ceux de Gustavo et ceux de Pierre le

Grand, peut-^tre eut-il commence ainsi :

« Jusqu'alors les rois de I'Europe n'avaient gu6re quitte leurs

l^tats que pour en conquerir d'autres ou pour essayer de tromper

plus surement leurs voisins qu'ils ne I'auraient pu faire par les

negociations de leurs ministres. Ce n'est que dans ce siecle oil la

philosophie a donne plus d'etendue que jamais a son empire, ou

elle semble surtout avoir acquis plus de droits a la confiance des

souverains, qu'ils ont commence a voyager sans autre objet que

celui de s'instruire. En effet, les voyages ne sont pas seulement

le moyen le plus sur de detruire une infinite de pr6juges que la

reflexion seule a beaucoup de peine a vaincre, par la meme rai-

son le moyen le plus infaillible d'accroitre promptement la masse

de nos lurai^res et de nos connaissances, ils offrent encore aux

maitres du monde un avantage tout particulier et d'un prix sans

doute assez rare, celui de les placer tout naturellement a cette

distance du trdne ou Ton peut le mieux juger de sa veritable

gloire et des devoirs qu'elle impose. Ce que nous connaissons

presque toujours le moins, c'est ce qui est le plus pr6s de nous,

ce qui insensiblement s'identifie avec notre etre. Archim^de di-

sait que, pour connaitre cette terre et la remuer a son gre, il ne

lui faudrait que la possibilite de trouver un point d'appui sur

i. Frere de Marie-Antoinette, et empereur d'Autriche en 1780 sous le nom de

Joseph II.
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quelque autre globe voisin du notre. II en est peut-6tre ainsi des

rois pour I'autorite supreme; con' est qu'en se separant de leur

propre pouvoir, en le voyant a une certaine distance, qu'ils en

decouvrent tous les ressorts, I'art de les conduire, celui d'en eta-

blir I'equilibre ou d'en multiplier les efiets. »

Plutarque pourrait bien vouloir en dire davantage, mais il serait

trop t^meraire a nous d'oser le faire parler plus longtemps. Con-

tentons-nous d'imiter, s'il est possible, sa franchise et sa naivete.

Les traits de M. le comte de Falkenstein sont si connus de

I'Europe enti^re que nous n'essayerons point de les retracer ici.

Sur vingt portraits qu'on afaits delui pendant son sejour a Paris,

a peine en est-il deux qui soient bien dessines, presque tous sont

ressemblants. Ce qui distingue principalement sa figure est ce

caract6re de regularite qui annonce un sens profondement juste,

une attention reflechie et I'habitude de se dominer soi-meme. Son

front decouvert, eleve, reunit I'expression de la noblesse, de la

candour et de la serenite. Le sourire est souvent sur sesl^vreset

laisse memo soupconner que son naturel a ete saisi avec trans-

port par le coeur des Francais, et ce rapport interessant a peut-

etre obtenu notre premier hommage.

Jamais le spectacle eblouissant du faste et de la grandeur dans

tout son eclat n'a pu s'attirer des regards plus empresses, plus

avides que 1'extreme simplicite dans laquelle ce monarque a paru

en France. Quelque vrai que fut son incognito, le peuple se por-

tait en foule partout ou Ton pouvait imaginer que le conduirait

sa curiosite ou son desir de s'instruire. La porte de I'hotel de

Treville et celle de M. le comte de Mercy ^ ne desemplissaient

gu6re, I'esperance de le voir entrer ou sortir y retenait continuel-

lement un grand nombre de personnes de tout age et de toute

condition. J'ignore quelle circonstance le fit reconnaitre au mar-

che de la Halle, un matin qu'il traversait la place tout seul; il se

vit aussitot entoure de toutes les poissardes, qui lui present^rent

des fleurs et le harangu6rent a leur mani^re. II n'avait qu'un

frac tout uni, couleur de puce, la couleur la plus commune au-

jourd'hui, et par consequent celle qui pouvait le moins le faire

distinguer. On assure qu'une de ces femme s'etant approchee

1. Le comte de Mercy-Argenteau, ambassadeur d'Autriche, qui a laissd une si

curieuse Correspondance secrdte sur Marie-Antoinette et ses entours ( publiee par

MM. A. Geffroy et d'Arneth, 1874, 3 vol. in-8°).
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plus pr6s de lui que les autres, lui dit en baisant un pan de

son habit : Qu'ils sont keureux, monscigneiir, les pcuples qui

payent vos galonsl Si le mot n'a pas ete fait a loisir par quelque

parent de Guillaume Vade, 11 faut avouer qu'un hommage aussi

simple, aussi naif, n'eut pas ete moins flatteur que 1' application

qui lui fut faite en plein theatre et avec des acclamations multi-

pliees de ces vers si connus du role de Jocaste :

... Ce roi, plus grand que sa fortune,

D6daignait comme vous une pompe importune;

On ne voyait jamais marclier devant son char

D'un bataillon nombreux le fastueux rempart.

Depuis le calife Aroun-al-Raschid, de merveilleuse memoire,

jamais souverain ne sut mieux jouir et profiter de I'incognito que

Joseph II. C'est sans affectation qu'il le garde avec la plus grande

exactitude, et c'est aussi sans affectation qu'il salt le quitter lors-

qu'un interet de bonte I'y invite. II est impossible de voir et de

faire plus de choses que M. le comte de Falkenstein n'en a vu et

n'en a fait pendant le peu de temps qu'il a ete a (Paris. Rien

d' utile, rien d'interessant n'a echappe a ses regards; il etait par-

tout, il observait tout sans precipitation; il donnait meme aux

egards de pure bienseance le temps necessaire sans paraitre le

regretter, et, grace k 1' usage heureux qu'il faisait de tous ses

moments. Ton serait tente de dire que le temps avait multiplie

pour lui les jours et les heures.

La premiere fois qu'il se presente a la porte de M. de Maure-

pas, le valet de chambre, qui ne le connait point, lui dit que son

raattre est en affaires. Eh bien, fattendrai. II se trouve a I'en-

tree d'une porte avec M. de Mercy et M. de Maurepas; il veut

faire passer ce dernier avant lui. M. de Maurepas lui repond : Je

passerais bien devant vous, monsieur le comte, puisque vous me
Vordonnez, mais je vHoserai jamais passer devant M. Vambas-

sadeur de Vempereur.

II se prom^ne de grand matin du cote de la Menagerie, il

veut la voir en passant ; le garde lui repond qu'il est trop matin,

mais que dans une heure il doit passer une compagnie de Ver-

sailles et qu'on pourra le satisfaire alors. A la bonne heure, je

continuerai ma promenade en attendant, II revient a I'heure
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indiquee, et en sortant il donne dix louis au garde, dont la con-

fusion est aisee a imaginer.

M. de Buffon, honore de sa visite, eprouva un moment d'em-

barras. « De quelle mani^re pourrai-je temoigner a Votre Majeste

ma reconnaissance et mon respect?— Permcttez-moi, lui repond

le monarque, de masseoir d coU de rous, je veux m'lnstruire,

et je viens voir mon maitre. » Apres un entretien de quelques

heures, il le quitte. Le philosophe veut I'accompagner jusqu'a

son carrosse. Je ne soufjfrirai point... II ose insister : Vous

ne voulez done pas que je me vante de vous avoir vu?

Le dimanche, a Versailles, il se plait a demeurer confondu

dans la foule des courtisans : // faut que j'essaye un peu de ce

metier. On le trouve au lever du roi, a la toilette de la reine, a

la messe, au grand convert. Le roi, ayant su qu'il etait a I'OEil-

de-Boeuf, le fait prier de passer dans son appartement et I'y re-

tient assez longtemps. En entrant dans la galerie : Messieurs

y

dit-il, vous allez me prendre pour un favori.

Une femme de la cour lui demande assez indiscretement le

parti qu'il epouse dans les affaires d'Amerique : Mon metier,

h moi, est d'etre royaliste.

II n'y a dans cette immense capitale aucun monument inte-

ressant, aucune fondation utile, aucune manufacture, aucun ate-

lier cel6bre qu'il n'ait vu et examine dans le plus grand detail et

avec ce degre d'attention que I'objet pouvait meriter de sa part.

II a distingue parmi nos artistes : Pigalle, Pajou, Houdon, Cous-

tou, Greuze et Vernet. II a honore d'un interet tout particulier

I'utile et louable institution de I'abbe de I'l^pee. II a paru s'amu-

ser infmiment des decouvertes de M. de Vaucanson et I'a etonne

lui-meme par la justesse et par I'etendue de ses connaissances

sur les mecaniques. Le module d'un moulin d'une construction

nouvelle, et dont I'invention avait coute plusieurs annees a M. de

Vaucanson, arr^te ses regards. II se contente de demander oii se

trouve place le principal moteur de la machine, il desire de la

voir travailler, il en suit la mancEuvre avec une grande patience,

et, aprfes quelque temps de silence et de recueillement : « Allons,

dit-il a M. de Vaucanson, que je vous explique votre machine »,

et il en developpe jusqu'aux moindres details avec la nettete la

plus precise. L'architecte du pont de Reuilly, M. Perronnet, a

I'honneur de passer plusieurs heures avec lui, et les connais-
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sances que notre illuslre voyageur deploie dans eel entretien in-

spircnt k rhomrae de genie qu'il honore de sa presence autant

dadmiration que de surprise. Parmi nos acteurs, ceux dont il a

paru le plus content sont Preville, Brizard et la demoiselle Sain-

val, I'ain^e. En rendant justice au sublime talent de Le Kain, il a

cru voir encore plus d'art que de verile dans son jeu, et n'a pu

supporter sans quelque impatience la lenteur avec laquelle il de-

bite la plus grande partie de ses roles.

Rien de ce qui pent servir a faire connaltre et les etablisse-

ments et les moeurs d'une ville telle que Paris n'a paru indigne

de r attention de M, le comte de Falkenstein. Apr6s avoir vu le

palais de nos rois, nos theatres, nos eglises, nos jardins, nos bi-

blioth^ues, nos prisons, nos hopitaux, tous nos edifices publics,

il a eu la curiosite de voir encore I'interieur de plusieurs maisons

particuli^res remarquables par leur richesse ou par la singularite de

leur gout, le superbe hotel de M. deBeaujon, ci-devant banquier

de la cour, la petite maison de M. de Monville, un de nos plus

agreables voluptueux, le joU temple de M"^ Guimard et la cam-

pagne de M"* Arnould, ou Ton assure qu'il est alle dhier en bonne

fortune, mais sans autre interet que celui de voir une actrice plus

cel^bre encore par I'originalite de son esprit et de son caract^re

que par la superiorite de ses talents et les graces de sa figure.

L'Academie des sciences est la premiere de nos academies

qu'il ait honoree de sa presence. II y entendit un memoire de

M. Lavoisier sur les alterations qui arrivent a I'air dans dilTerentes

circonstances, et sur les moyens de ramener I'air vicie, par la

respiration des hommes ou des animaux, soit par telle autre cause

que ce soit, a I'etat d'air respirable. Ge premier memoire fut suivi

d'un prospectus de M. Le Roy* sur la construction des hopitaux

et du rapport que fit M. de Montigny des experiences entreprises.

nouvellement pour perfectionner les poudres, les faire meil-

leures, a meilleur marche et en moins de temps. M. le chevalier

d'Arcy termina la seance en presentant a l'Academic deux fusils

de son invention, fusils au moyen desquels on pent faire tirer

facilement et sans danger trois rangs a la fois % etc.

i. J.-B. Le Roy, troisifeme fils du fameux horloger. Son Precis d'un ouvrage

sur les hdpitaux, etc., ne parut dans les Memoires dc I'Academie qu'en 1787.

2. Patrice d'Arcy a public la mOme ann6e un Becueil de pieces sur un nou-

veau fusil, in-8".
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Le jour que M. le comte assista a la seance de 1' Academie des

inscriptions, M. Le Beau lut un memoire sur la discipline du sol-

dat legionnaire; M. de Villoison donna une courte notice d'un

manuscrit grec de I'imperatrice Eudoxie, qui n'a jamais ete pu-

blic et qu'il va imprimer; M. I'abbe Ameilhon lut ensuite un

extrait de la preface de M. Dupuy sur un fragment grec d'Anthe-

mius concernant des paradoxes de mecanique que cet academi-

cien se propose de donner avec une traduction francaise et des

notes. La seance fut terminee par un autre extrait d'un memoire

de sa composition sur la metallurgie des anciens.

A I'Academie francaise, M. le comte de Falkenstein ne voulut

jamais accepter le fauteuil d'honneur; il se placa sur le rang des

academiciens, a cote de M. le marechal de Duras, et le pria de

vouloir bien etre son guide. Pour lui donner une idee des tra-

vaux dont s'occupe I'Academie, M. d'Alembert commen^a par

quelques synonymes nouveaux, entre autres : Orgueil, Fiert^,

Hauteur, Simplicity et Modestie; il trouva le moyen d'y deve-

lopper adroitement une partie des vertus de notre auguste voya-

geur, et cette louange parut d'autant plus delicate quelle etait

elle-m^me simple et modeste. Ces synonymes furent suivis d'un

6loge de Finelon, du meme academicien, rempli de traits et

d' anecdotes interessantes. M. de La Harpe lut ensuite quelques

morceaux de sa traduction de la Pharsale, les portraits de Cesar

etde Pompee. M. Marmontel termina la seance par la lecture d'un

discours en vers sur I'histoire. Ce qui parut I'interesser le plus

dans ce dernier morceau, ce fut le tableau d'un regne heureux,

tableau plein d'energie et de sensibilite. En voici le premier vers :

Du poids de vingt tyrans ud bon roi notis soulage.

Cependant, s'il faut en croire M. de La Harpe, notre auguste

voyageur fut assez distrait pendant la lecture de M. Marmontel;

et, si Ton en veut croire ce dernier, il ne le fut pas moins pen-

dant celle de M. de La Harpe. II parait en general que ce que

nous appelons la belle litterature, ce qui tient beaucoup plus a la

science des mots qu'a celle des choses, n'est pas d'un grand prix

a sesyeux.

Mon Hat^ disait-il a M™« Necker, demande une instruction

assez itendue. Ces Hudes sont des devoirs-, pour manager mon
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temps et mes faculth^ il a fallu renoncer A peu prh h toutes

relies qui n'Haient pas indispcnsables. II y a un luxe de connais-

sances quefai cru devoir in interdire. Pour sentir le prix d'une

moderation si sage et si respectable serait-il besoin d'ajouter

qu'il n'est point d'art, point de science veritablement utile dont

ce prince n'ait des idees trfes-justes, et qu'il poss^de au moins

quatre ou cinq langues dont 1'usage paralt lui 6tre egalement

familier? G'est avec le m6me sentiment de modestie qu'il disait

h. M"** Du Defiand : Je n'ai que le temps de voir les choses,

il en faudrait davantage pour voir la sociitdy et, en cher-

chant II la connaitre, on risque encore bien souvent d'itre trop

connu.

La stance de I'Academie terminee, M. le comte de Falken-

stein s'est encore entretenu assez longtemps avec M. d'Alem-

bert. II lui a fait plusieurs questions sur I'objet et sur les r^gle-

ments de cette institution litteraire. II lui a demande nommement

pourquoi M. I'abbe Raynal et M. Diderot n'etaient pas du nombre

des Quarante. Quelques prelats entouraient dans ce moment
M. d'Alembert : « G'est qu'ils ne se sont jamais presentes.

»

Apr6s quelques autres questions generales, il s'est adresse plus

particuli^rement k lui pour lui parler de son voyage a Berlin.

« Une seule chose pouvait le rendre encore plus interessant, c'eut

6te d'y voir I'Empereur. — faurais M& fort aise, reprit natu-

rellement M. le comte de Falkenstein, de vous y trouver. J'ai

fait ce voyage avec un grand int^ret. Le roi de Prusse est un

homme si sublime, si extraordinaire en tout genre, que je ne me
serais jamais pardonn^ d'avoir perdu Voccasion d'apprendre h,

le connaitre personnellement. — Vous pourriez voir, monsieur

le comte, dans les lettres que j'eus I'honneur de recevoir alors

de Sa Majeste, comment il me parle du sejour que I'empereur

voulut bien fairs dans sa cour. » Ici la modestie du prince fit

tomber la conversation sur d'autres sujets sans laisser echapper

aucune marque ni d'indifference ni de curiosite.

De simples particuliers ont fait beaucoup plus de depenses

a Paris que M. le comte de Falkenstein et dans le m6me espace

de temps qu'il y a demeure. On sait qu'il y a depense tout au

plus sept ou huit mille louis ; cependant 1' usage et le noble em-

ploi qu'il en a su faire n'a pas laisse de donner la plus haute

id6e de sa bienfaisance et de sa generosite. II a donn6 des mar-
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ques de son attention a tous ceux qui pouvaient en attendre de

sa part, il a fait du bien a tous ceux qui ont eu I'avantage de

le servir, sans compter une cassette de mille louis qu'il a en-

voyee a I'Hotel-Dieu et beaucoup d'autres actes de charite moins

considerables, il est vrai, mais proportionn^s toujours a I'impor-

tance de leur objet.

En voyant le cabinet des medailles du roi, parmi beaucoup

de chefs-d'oeuvre de I'execution la plus finie, il aper^ut un petit

lingot d' argent tout brut : « Et quest-ce que ceci? — G'est un

morceau de la vaisselle de M. de Turenne qu'il avait envoyee a

la Monnaie pour subvenir aux besoins de I'Etat. Louis XIV a or-

donne que ce morceau fut conserve parmi ses medailles, en di-

sant qu'il n'en aurait jamais de plus precieuse. » M. le comte de

Falkenstein I'approcha de ses levres avec le respect qu' inspire

la memoire des heros. 11 faut avouer, dit-il, que ce monarque

imprimait ii ses moindres actions un grand caract^re.

On dit que, parmi les monuments de nos arts, c'est le

dome des Invalides et le pont de Neuilly qui I'ont le plus

etonne. II disait pen de jours apr^s son arrivee : Les deux

choses qui m'ont paru jusqu'ci prhent les plus extraordi-

naires ii PariSy c'est la heauti de ce dome et la malheureuse

Hiquetle qui empeche le roi de voir un si superbe Mifice, un

monument qui peut se comparer ci toutes les merveilles de

Vltalie.

II a avoue qu'il ne s'attendait pas k voir chez un peuple aussi

soumis que I'etait le peuple francais une gaiete si vive et si

franche, tant de bonhomie, de confiance et meme de liberte.

Apr^s nous avoir etudies plus longtemps, il aura vu sans doute

que ces avantages si precieux tenaient presque uniquement a la

frivolite de notre caract6re et de nos moeurs, que la nation etait

gaie parce qu'elle etait legere, et trop legfere pour ne pas etre

soumise sans s'en apercevoir, peut-etre meme trop legere pour

ne pas avoir besoua d'etre soumise ainsi. La liberte ne convient

guere qu'aux peuples graves et serieux. Un peuple enfant n'est

pas fache qu'on le m6ne a la lisiere, pourvu qu'on le caresse et

qu'on I'amuse.

— On a donne le jeudi 19, sur le theatre de la Comedie-Fran-

caise, la premiere representation de r£goisme, com6die en cinq

actes et en vers de M. Gailhava d'Estandoux, citoyen de Toulouse
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ou des environs, auteur du Tuteur dupi^ du Cabriolet volant,

d'Arlequin cru fou, sultane et Mahomet, etc., etc., etc., et d'un

gros livre en deux volumes, sur VArt de la comHie.

Cette pi6ce, qui I'ann^e demi^re avait 6te donn^e k Fontaine-

bleau sans succ^s, tombee le premier jour k Paris, applaud ie le

second et le troisi^me jusqu'aux nues, abandonnee le quatri6me,

s'est trainee tristementjusqu'a la sixi^me representation, etvient

d'etre retiree enfin, sous le pretexte honn^te de I'indisposition

d'un acteur. II faudrait etre initie dans tous les mystferes de la

cabale dramatique pour concevoir des succ6s de cette espece. On
pent dire qu'en general I'opinion, ou ce qu'on veut bien appeler

ainsi en litterature comme en morale, peut-etre meme en politi-

que, n'a jamais paru a la fois plus faible et plus bardie, plus d6-

cidee et plus inconstante. Apr^s cela, comment voulez-vous

qu'un philosophe ne dise pas tr^s-serieusement, mais le plus se-

rieusement du monde, ce qu'on fait dire a Gallides dans la come-

die des Proneurs ^ ?

Sans refuser k M. Cailhava 1' esprit et le talent qu'il peut y
avoir dans son ouvrage, il faut convenir d'une chose, c'est qu'^

quelques details pres qui tiennent de la bonne comedie, sa pi^ce

assurement n'est ni gaie ni interessante ; et cedefaut, sans doute,

rien ne saurait le racheter. La conduite d'ailleurs en est forcee,

le dialogue penible ou plat, les moeurs sans vraisemblance. Le

principal personnage de la pi^ce, sans etre jamais ridicule, est

toujours odieux, et d'autant plus revoltant qu'il occupe presque

continuellement la scene. Tout ce qui pouvait reposer 1'imagina-

tion, toutce qui pouvait adoucir le caract6re qui domine dans ce

tableau, et qui devait y dominer peut-etre davantage, demeure

dans I'ombre, et paralt gauchement neglige. Le Tartufte, il est

vrai, s'il est permis de citer Moli^re en parlant de M. d'Estan-

doux, le Tartuffe, il est vrai, n'est pas moins criminel que Phile-

mon ; mais voyez avec quel art ce personnage est entoure : on

emploie deux actes k le faire connaitre sans risquer de le montrer

;

il ne parait lui-meme sur la sc^ne qu'autant que Taction I'exige

necessairement ; et c'est presque toujours dans une situation plus

ridicule encore qu'elle n'est odieuse; I'horreur de son crime ne

1. Le public est, monsieur, terriblement tomb^.

( DoRAT, les Prdneurs, acte II, scene i.

)
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se voit pour ainsi dire que dans Teloignement, et cette peinture

effrayante est melee d' episodes qui, sans en aflaiblir l*energie,en

rendent I'impression moins faligante et moins penible.

L'imagination qu'inspire naturellement regoismepris dans un

sens aussi etendu qu'il Test dans la pi^ce de M. Gailhava, n'est

pas le seul ecueil de ce sujet. Ce vice, tel qu' ill'envisage, estbien

moins un vice particulier que la source de tous les crimes et de

toutes les sceleratesses qui peuvent se commettre dans la societe

;

et, sous ce rapport, il n'offre qu'un objet vague, indetermine, peu

propre au pinceau de la comedie. Ce n'est pas tout; en consid«§-

rant Tegoisme sous un point de vue moins general, moins odieux,

ne trouvera-t-on pas d'autres diflicultes k surmonter? De tous les

caracteres vicieux, en est-il un qui soit plus froidement raison-

nable, et par Ik meme moins ridicule ? Le veritable l^goiste est

un homme qui n'existe que pour lui-meme, qui ne fait le bien et

le mal qu'autant qu'il pent en attendre quelque avantage person-

nel, qui ne se livre en consequence a aucun exc^s qui puisse

nuire a son repos ou a son bien-etre, qui cherche a tromper tout

ce qui I'entoure et a n'etre la dupe de personne. Ce caract6re

est detestable, sans doute, destructeur de tous les principes, de

tous les sentiments d'ou depend le bonheur de la societe ; mais

prete-t-il aisement au ridicule? Je ne le pense pas. Un calcul, un

raisonnement froid, un systeme combine sans exageration, n'a

rien de plaisant. Je ne vois done qu'un moyen de rendre I'Egoiste

ridicule, c'est de le placer dans des circonstances embarrassantes

ou il se trouve en quelque maniere aux prises avec son propre

caract^re, interesse a se cacher, et force de se trahir, en contra-

diction avec lui-meme, ne sachant comment accorder son sys-

teme et ses passions, trompe par ses propres ruses, et la dupe

des pieges qu'il croyait tendre aux autres. Le Misanthrope serait-

il ridicule s'il n'etait amoureux d'une coquette? Le Tartuffe le se-

rait-il sans 1'amour de la femme d'Orgon? Et pourquoi ne pas

rendre I'Egoiste amoureux? Quel coeur peut 6tre a I'abri de cette

passion? et quelle passion pourrait contraster plus plaisamment

avec le caractere de I'ligoiste que celle qui exige le plus grand

abandon de soi-m6me, le plus parfait devouement aux volontes

et aux gouts d'un autre?

M. Barthe, I'auteur des Fausscs InfidHitis, a traite le m^me
sujet que M. Gailhava. Quand nous aurons vu sa pi^ce, nous
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esperons mieux connaitre regoisme : s'il s'est peint lui-meme, il

aura fait un excellent ouvrage*.

— II s'est forme ici, I'hiver dernier, une nouvelle society

dont Tobjet parait infiniment respectable, et dont I'institution a

quelques rapports avec I'ordre des francs-masons. Quoique cet

etablissement ne soit pas tout a fait aussi mysterieux que celui

des Enfants de la veuve, nous ne pouvons en donner jusqu'^ pre-

sent qu'une idee fort imparfaite. Voici tout ce que nos recherches

nous ont appris.

La societe s'appelle VOrdre de la Perseverance ^ , titre, s'il

nous est permis de le dire, un peu vague, mais qui annonce sans

doute le projet d'une grande reforme dans I'esprit et dans les

moeurs de la nation.

On dit que le principal objet de la societe est de favoriserles

vues de bienfaisance. Quelques personnes ombrageuses se sont

persuade qu'il entrait aussi dans ses projets d'opposer une digue

puissante aux progres de la philosophie moderne, mais il semble

peu naturel de supposer qu'une societe bienfaisante puisse re-

garder comme dangereuse une doctrine qui tend presque uni-

quement a reduire toutes les vertus a I'exercice de la bienfai-

sance. S'il est un esprit incompatible avec I'esprit de parti, c'est

sans doute I'esprit de charite.

On sait que M'"" la princesse Potocka a contribue plus que

personne a 1' etablissement de la nouvelle loge ; on sait qu'elleest

composee des personnes les plus considerables de la ville et de la

cour, en hommes et en femmes : M'"^ la duchesse de Ghartres,

M"'® de Bourbon, et la plupart des dames de la cour ; M. le comte

d'Artois et M. le due de Ghartres y ont ete re^us avec toutes les

solennites d' usage.

Tout ce que nous savons sur la forme des receptions, c'est

que chaque raembre de la societe est tenu de choisir un embl^me

et une devise, que plusieurs de ces devises sont charmantes, et

que nous sommes bien faches de ne pouvoir nous en rappeler

dans ce moment qu'une seule : nous la croyons de M'"* de Fitz-

James ; c'est une epingle avec ces mots : Je pique, mais /at-

tache.

1. L'Homme personnet, ]o\i6le 21 fcvrier 1778 ; voir octobre 1777 et fevrier 1778.

2. A. Dinaux a consacr6 k cet ordre, dont M""" de Genlis fut I'instigatrice, un

assoz long article de VHistoire des sociit^s badines, t. II, p. 129.
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— II y a environ deux mois que nous avons perdu M. Jolyot

de Crebillon, censeur royal, ancien censeur de la police, connu

lui-meme par plusieurs ouvrages d'agrement, et plus celebre

encore par la memoire d'un pere dont les travaux ont illustre

longtemps la sc^ne francaise. II est mort dans la soixante et

dixieme annee de son age *.

G'est une circonstance assez singuli^re que le fils de Crebil-

lon et celui de Racine aient acquis I'un et 1'autre de la reputation

dans les lettres, quoique d'un genre tr^s-oppose, en suivant une

carriere absolument differente de celle de leurs p6res. L'un sem-

ble avoir voulu suppleer a la faiblesse de son genie par I'impor-

tance meme des sujets qu'il a traites, I'autre par leur extreme

frivolite ; et si, pour reussir, l'un osa compter sur la faveur du

z6le religieux, I'autre sur le gout dominant de son siecle, il faut

avouer que l'un et I'autre ont fait un calcul assez raisonnable.

Ainsi que la plupart de nos ecrivains cel^bres, M. de Cre-

billon fils a eu son moment de vogue , mais les modes litteraires

les plus brillantes, comme les autres, ne sont plus de longuc

duree, et celle du genre dans lequel M. de Crebillon s'est distin-

gue devait durer moins qu'une autre. II y avait done longtemps,

tr6s-longtemps meme qu'il avait le chagrin de se voir survivre a

lui-meme. Les Lettres de la comtesse de ***, et les Lettres

d'Alcibiade, qui parurent il y a huit ou neuf ans, n'eurent aucun

succes, et ne servirent qu'a lui faire sentir plus vivement a quel

point I'eclat de sa premiere reputation s'etait evanoui.

Quelque leger, quelque frivole que soit le gout qui domino

dans tous les ecrits de M. de Crebillon, on ne saurait lui refuser

le merite d'avoir cree un genre de romans qui lui appartient. Que

les moeurs et les passions qu'il a daigne peindre n' aient jamais

existe que dans quelques societes particuli^res, que ces peintures

soient plutot des portraits ou des sujets de fantaisie que des ta-

bleaux d'apr^s nature, il n'en sera pas moins vrai que la touche

qui caracterise du moins ses premiers ouvrages est infiniment

spirituelle, infiniment ingenieuse. On trouve dans les Egaremenls

de Vesprit et du cccur des details pleins de grace et de delica-

tesse, une morale en general assez decente, et des apercus tres-

fins sur I'esprit du monde et sur le caract^re des femmes. Le

1. M ^ Paris le 12 Kvrier 1707, il y est moit le 12 avril 1777.
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Sopha, plus librement, plus in^galement ecrit, offre une grande

vari6te de caractferes et des scenes de comedie excellentes. II y a

beaucoup de folies, mais beaucoup plus d' imagination et d'origi-

nalite dans Tanzai et JSiardand ^ le conte des Ilasards du coin

du feu est plus faible et plus neglige, mais I'idee en est encore

tr^s-singuli^re et tr6s-hardie. G'est la fatuile la plus determinee,

la plus extravagante, et qui arrive h son but avec toute la vrai-

semblance possible.

II y a lieu de croire que les mceurs que M. de Grebillon s'est

permis de peindre ne sont pas generalement aussi factices, aussi

ephem^res, aussi individuelles que certains critiques ont pretendu

nous le persuader, puisque, dans le nombre de ses ouvrages, il

en est plusieurs dont le succ^s se soutient encore, qu'on relit

avec le meme interet, et qui n'ont pas moins r^ussi en Angle-

terre, en Italie, en Allemagne, qu'en France. Le celebre Gamck,

I'auteur de Tristram Shandy, celui de Tom Jones et de Joseph

Andrews^ ont rendu aux talents de M. de Grebillon la justice qui

leur etait due ; et de toutes nos modes si brillantes et si passa-

g^res, il en est peu qui aient aussi bien pris a Londres que le

conte du Sopha. Onsait meme qu'une jeune Anglaise d'une nais-

sance distinguee ^ fut tellement eprise de I'ouvrage et de I'idee

qu'elle s'etait faite de I'auteur, que, pour le voir, elle fit expres

le voyage de Paris ; et apres s'^lre assuree qu'elle pouvait faire

le bonheur de son heros, I'epousa secretement, et voulut bien

renoncer pour lui a son nom, a sa famille et a sa patrie. M. de

Grebillon a vecu plusieurs annees avec elle a Paris, dans une

grande retraite, mais dans 1' union la plus fortunee. Ge n'est

qu'apres la mort de cette tendre heroine qu'on a su les circons-

tances d'un mariage si romanesque : \o\\k comme tout dans le

monde n'est qu'heur et malheur. L'auteurd'un conte libertin ins-

pire une belle passion a une grande dame qui veut bien fran-

chir les mers pour venir le chercher; et I'amant de la Nouvelle

Hdoise, de tous les amants le plus passionne, le plus fidele, est

reduit a epouser sa servante.

M. de Grebillon ne ressemblait gu^re a ses ecrits. Ses pre-

miers succ^s le firent rechercher d'abord avec beaucoup d'em-

pressement ; mais, passe ce premier moment, il vecut peu dans

1. M"« de Strafford. (Meister.)
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le monde. Sa conversation n'etait ni tr^s-facile, ni tr6s-piquante,

elle avait souvent de la pesanteur ; il faisait de longues phrases

et les faisait avec pretention, il portait ce caractere jusque dans

I'intimite des coteries ou il vivait le plus habituellement. Les

Colle, les Monticourt, ses plus anciens amis, lui ont fait souvent

la guerre sur 1'extreme reserve et sur le grand air de decence

et de dignite qui ne le quittait pas m6me dans leurs plus folles

orgies.

— Nous ignorons quel est I'auteur d'une agreable bagatelle

intitulee Voyage de Bourgogne a M ***
^ ; au ton dont elle est

ecrite, on la croirait plutot d'un homme du monde que d'un

homme de lettres. Le Voyage de Chapelle et de Bachaumont eut

beaucoup plus de celebrite qu'il n'en merite. On ne trouve pas a

la verite, dans celui de Bourgogne autant de traits, autant de na-

turel, un badinage d'une gaiete aussi franche; mais on y trouve

le meme esprit, de la leg^rete, de la grace, du gout avec une

poesie plus correcte, plus animee, plus brillante ; et si le nou-

veau voyageur ne fait pas la meme fortune que son aine, c'est

surtout pour etre venu trop tard. On pent juger de sa ma-

niere par la description suivante ; c'est I'arrivee au chateau de

Branay :

« Nous joignimes les dames qui, la ligne en main, assises le

long du canal, prenaient le plaisir de la peche. Elles jet^rent un

cri en nous voyant, et nous firent deux ou trois questions sans

attendre les reponses, et puis cinq ou six autres

Sur les importantes querelles

Du Russe et de I'Ottoman,

Sur le scandale de nos belles

Et les intrigues du moment,

Sur nos profondes bagatelles,

Nos modes et le parlement,

Qui passe et qui revient comme elles, etc.

Yoici le portrait du cure :

Ce pasteur k bon droit goutteux,

Et s'en amusant avec grace,

Est un de ces reclus heureux

1 . Le Voyage en Bourgogne est du chevalier Bertin. 11 a et^ r^imprime plu-

sieurs fois dans les diverses editions de ses oeuvres.

XI. 31
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Qui n'ayaut point regu des cieux

Le talent et le goilt d'Horace,

Plus frais que lui, dig^rant mieux,
Buvant le champagne k la glace,

Arrondissent leur saintet6

Au fond d'un riche b6n6fice,

Et, sans entendre leur office,

Gagnent galment Teternit^.

II y a longtemps qu'aucun opera - comique n'avait eu le

succ^s des Trois Fermiers. La vingti^me representation n'a pas

attire moins de monde que la premiere. Les paroles sont de

M. Monvel, acteur de la Gomedie-FranQaise ; la musique, de son

ami M. Dezede, qui a deja fait celle de Julie, de VErreur d'un

moment, drames du meme auteur, et les airs du Barbier de Se-

ville de M. de Beaumarchais.

Ce qui a fait reussir les Trois Fermiers se concoit a merveille

lorsqu'on les a vus, mais il n'est pas aussi facile sans doute de

I'expliquer a quiconque ne pourra les connaitre que par la lec-

ture. Le fond de la piece ou, pour parler plus exactement, de

la derni^re sc6ne, est tire d'une anecdote consacree dans les

Ephi'merides du citoyen dans le second volume de I'annee 1769.

<( Les fermiers de M. de Kergroadez en Basse-Bretagne, ayant

appris qu'il voulait vendre sa terre pour payer ses dettes, le sup-

plierent de ne point les quitter, lui remirent les cent mille ecus

dont il avait besoin et signerent avec lui un acte d'arrangement

dont la minute subsiste encore. » Nous ne disputerons pas la

verite d'une action si belle, nous n'examinerons pas meme s'il

pourrait y avoir quelque erreur de compte dans I'enonce de la

somme ; les calculs de Messieurs des ^Iphimerides ne sont pas,

comme on sait, articles de foi. On avouera du moins que le trait,

a force d'etre rare et sublime, est plus vrai que vraisemblable.

Laruette a ete d'une verite sublime dans le role de Mathurin, et

M'"" Dugazon a joue celui de Blaise avec une grace infmie.

— On vient de remettre au theatre de la Comedie - Fran^aise

un petit acte detache de la Metamorphose amoureuse de Legrand.

Get acte avait deja ete donne separement sous le titre des Paniers;

on y a fait quelques changements relatifs aux modes du jour et

on I'a intitule lesPoup^es^ . Deux amants rivaux se faisaient porter

1. Marc-Antoine Legrand, acteur de la Comedie - FranQaise, n6 a Paris le
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tous les deux secr^tement dans la maison de leur maitresse sous

la forme seduisante d'un simple panier ; on a imagine d'y subsli-

tuer de grandes poupees dans le costume du moment en £gyp-
tiennes, en Circassiennes et coiflees d'enormes physiononiies

au herisson, etc. Les poupees tr6s-artistement ajustees sur le dos

des acteurs laissent k leur jeu suffisamment de liberte, et Ton

peut croire qu'une declaration d'amour tr^s-passionnee, faite

sous cet equipage et suivie d'une querelle assez vive entre I'a-

mant trompe et le valet de I'autre deguises de meme, doivent

produire des lazzis de theatre assez plaisants. Cette facetie a fort

amuse la ville et la cour; mais I'exageration de nos modes ac-

tuelles et la celebrite de M. Beaulard et de M"' Bertin qui

paraissent dans la pi^ce, I'un sous le nom de M. Larbeaux, et

I'autre sous celui de M"^ Bertinet, n'ont rien perdu ; au contraire,

il manquait k leur gloire d'etre joues sur un theatre comme
Socrate et Jean-Jacques. Les petites persecutions de ce genre n'ont

jamais servi qu'a faire eclater le triomphe d'un merite superieur.

— La reine ayant desire de montrer a M. le comte de Fal-

kenstein la belle salle de Versailles, on y a donne une represen-

tation de ropera de Castor avec toute la pompe dont ce spec-

tacle est susceptible. M"" Arnould a paru plus interessante que

jamais dans le role de Telaire ; elle a chante surtout I'air des tom-

beaux avec une expression admirable. Et voyez I'esprit de parti,

tout I'eloge que M. I'ambassadeur de Naples a bien voulu faire

d'un si bel opera, c'est d'avouer quon ne pouvait faire de plus

superbes obsiques a la musique francaise.

— Fetes des bonnes gens de Canon et de Briquebec. A Avi-

gnon, et se vend a Paris au profit des rosiferes de Briquebec,

chez I'abbe Le Monnier. Un volume in-8° avec une gravure^

L'objet de cet ouvrage est de celebrer des vertus domestiques tr^s-

l f6vrier 1673 (le jour do la mort de Moli^re), mort en Janvier 1728, fit representor

en 1712 la Metamorphose amoureuse. EUe fut imprimee en 1724, sous le titre des

Paniers.ou la Vieilleprecieuse, a la suite des Aventures du voyage aerien,histoire

espagnole, que Barbier attribue a Legrand en s'appuyant sur un passage de Tap-

probation du censeur. Querard fait observer que les Paniers ne figurent pas,

comme le dit Barbier, dans le Thedtre de Legrand publie en 1742 et en 1770; mais

il ignorait que cette piece n'etait qu'un fragment de la Metamorphose amoureuse

reproduite au tome II de la seconde edition.

1. Frontispice dessine et grav6 par Moreau, I'un des chefs-d'oeuvre de cc

maitre.



m CORRESPONDANCE LITTfiRAIRE.

edifiantes et tr^s-meritoires, mais trop modestes et trop raisonna-

bles sans doute pour desirer une recompense aussi frivole que la

celebrite. 11 n' est done pas certain que I'objet de cet ouvrage soit

aussi philosophique qu'on voudrait nous le persuader. Quant a

I'execution, on y trouve une alTectation desimplicite qui tient sou-

vent de la niaiserie et plus souvent encore de la mani^re et de

la maniere la plus precieuse que je connaisse. Le grand tort de

M. I'abbe Le Monnier est d'avoir voulu faire un livre, un assez

gros livre, sur quelques anecdotes qui ne pouvaient fournir que

le sujet d'une lettre a son ami, si vous I'aimez mieux, d'un petit

poeme champetre.

— Le Messie, poeme suivi de quelques podsies meUes, par

M. Dubourg. Un vol. in-8". A peine a-t-on voulu lire a Paris le

sublime poeme de Klopstock, comment lirait-on celui-ci ou Ton

ne trouve que des images et des fictions usees, de plates imita-

tions et des vers egalement depourvus d'harmonie et de dignite?

JUILLET

LE ROMAN DE MON ONGLE,

CONTE, PAR M. D'HELeI,

Auteur du Jugement de Midas.

D'Orville debuta dans le monde par se donner des ridicules :

11 n'aimait ni le jeu, ni le vin, ni les chevaux de course, ni les

fiUes d'Opera; cependant son education s'etait faite a Paris, et il

avait eu pour instituteur un abb6; mais, comme vous savez, la

nature ne se corrige pas. Les dispositions naturelles de d'Orville

s'etaient accrues par la lecture des romans; ily avait puise des

sentiments si contraires a la morale du jour, et il se donnait si

1. Thomas d'H61e ou d'Hell, dont Ic veritable nom etait Hales, n6 vers 1740

dansle comle de Glocester, mort le 27 decembrc 1780, a ecrit les paroles de plu-

sieurs op6ras de Gr6try. Meister, qui a encore donne de lui une Anecdocte inte-

ressante (octobre 1778), lui a consacr6 quelques lignes en avril 1781. Beuchot a

donne sur d'H61e une notice plus complete dans la Biographie Michaud.
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peu de peine pour les cacher, que ses meilleurs amis le regar-

daient comme un franc original. G'est dommage, disait-on, ce

gai'Qon a de I'esprit, de la figure, mais il ne fera jamais rien.

Aussi n'avait-il envie de rien faire, excepte son bonheur. Pour y

parvenir, il n'etait, selon lui, qu'un moyen, d'aimer et d'etre

aime, mais aime comme on Test dans un roman. Un mariage

d'ambition et meme de convenance paraissait k ses yeux un es-

clavage insupportable, et sur ce point il poussait I'extravagance

aussi loin que I'l^mile du citoyen de Geneve. L'oncle de d'Orville,

M. Rondon, qui n'etait qu'un citoyen de Paris, gemissait des tra-

vers de son heritier. II voulait a toute force le marier avec M'"* de

Faventine, jeune veuve fort riche et d'une famille distinguee : il

avait beau le vouloir, la repugnance de d'Orville etait insurmon-

table. « l^pargnez-vous, mon cher oncle, disait-il, des soins

superflus, et laissez-moi, de grace, celui de mon propre etablis-

sement : je ne veux pas de votre belle veuve, et meme je vous

declare que c'est la derni^re femme k qui je donnerais ma main.

— Mais tu nel'as pas vue.— INi ne veux la voir. Comment! pour

m'avoir apercu dans je ne sais quel lieu public, cette femme se

decide, s'adresse a vous, et me demande en mariage, comme
elle demanderait une pifece d'etoffe chez BufTault^ ! Quel amour!

quelle delicatesse! — Mais si tu savais combien elle est belle,

combien elle est aimable— Eh! que ne I'epousez-vous done

vous-meme? j'y consens. — Oui, mais elle n'y consentirait pas ;

malheureusement elle prefere vingt-cinq ans a cinquante, sans

quoi je te reponds que la chose serait deja faite, et j'aurais le

double plaisir de te punir et de faire mon bonheur. — Et celui

de vos amis. — D'Orville! d'Orville! respecte M"^ de Faventine,

ou nous nous brouillerons tout a fait.— Mon oncle, du respect

tant qu'il vous plaira, mais point de mariage. »

Le bonhomme Rondon se mordait les levres, tordait le cor-

don de sa canne, murmurait entre ses dents les mots d' expe-

rience, d'autorite, d'exheredation ; mais rien ne pouvait vaincre

I'opiniatrete du neveu. Le refus de d'Orville ne venait pas uni-

quement du syst^me romanesque qu'il s'etait fait; il aimait, ou

du moins il croyait aimer, ce qui revient au meme. 11 avait ren-

contre au bal de 1'Opera un masque dont I'esprit lui avait paru

1. Marchand de soieries tr6s connu, plus tard membre du conseil de I'Opera,

decore de I'ordre de Saint-Michel et echevin de 1787 a 1780.
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si delicat, si fin, si oppos6 aux lieux communs, aux proposinsi-

pides qui r^gnent dans ces f^tes nocturnes, qu'il se crut I'homme
du monde le plus heureux en obtenant un rendez-vous pour le

bal prochain. L'inconnue s'y rendit sans meme se faire altendre,

loujours masquee jusqu'aux dents, mais toujours aimable, spiri-

tuelle, interessante. Les entretiens se renouvelerent tant que le

carnaval dura; et quoiqu'on persistat constamment a conserver

le masque (ce qui est regarde par les savants comme un mau-
vais signe), le plus joli pied et la plus belle main du monde fai-

saient augurer favorablement du reste. D'Orville, qui avait de

I'imagination, epris de ce qu'on lui laissait voir, devint aise-

ment amoureux de ce qu'on s'obstinait a lui cacher. Ce fut au

milieu de son ivresse que son oncle vint lui proposer 1' alliance

de M'"" de Faventine, et qu'il essuya un refus dont il etait loin de

demeler la veritable cause. Enfin la saison des rendez-vous allait

s'ecouler sans que d'Orville eut pu savoir le nom ou la demeure

de sa ch^re inconnue
;
pour s'en instruire, il ne lui restait plus

que le dernier bal. II s'y rendit a minuit precis, determine a

tout entreprendre, prieres, pleurs, et meme espionnage : mais l'in-

connue ne s'y trouva point. Accable de douleur et de depit, d'Or-

ville sort le dernier du bal et se rend chez lui ; a peine est-il

rentre qu'il recoit la visile de son oncle. Nouvelles propositions

de la part de la jeune veuve, nouveaux refus de celle de d'Or-

ville. « Que mon sort est bizarre ! se disait-il a lui-meme, une

femme qui ne m'a jamais parle s'obstine a vouloir m'epouser, et

moi je m'obstine k aimer une femme que je n'ai jamais vue! On

dirait qu'elles se sont donne le mot pour me faire enrager, I'une

par son silence, I'autre par ses importunites. » Soit qu'il eut devine

juste ou non, les deux dames continu^rent a tenir la meme con-

duite; et le pauvre d'Orville, apr^s avoir attendu vainement des

nouvelles de son inconnue pendant trois semaines entieres, prit

le parti de se delivrer au moins des persecutions de son oncle en

s'eloignant de Paris. II avait communique son projet a un de ses

amis, qui lui preta une maison a deux lieues de la ville : ce fut la

que d'Orville se refugia, sans autre compagnie que celle de La

Fleur, son valet de chambre.

Un jour qu'il se promenait dans le bois voisin, il apercut

deux paysannes assises sous un arbre; la proprete et m^me
I'elegance de leur ajustement villageois frappa d'abord ses re-
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gards. L'une tenait un livre qu'elle paraissait lire avec interet

;

I'autre, les coudes appuyes sur les genoux et le visage penche

sur ses mains, etait dans I'attitude d'une personne qui ecoute

;

la blancheur de ses mains rappelait k d'Orville celles de son in-

connue. « Ciel! disait-il, que serait-ce si le visage y repondait! »

Gette exclamation interrompt la lecture. « Ma soeur ! Babet ! le-

vez-vous, v'la du monde !... » Babet se relive toute confuse, et

decouvre des attraits d'une grace, d'une naivete dont le pinceau

de Greuze pourrait seul donner I'idee. Quelle decouverte pour

une imagination romanesque ! Tant de beaute, et dans un bois,

comment y resister? D'Orville n'en eut pas meme envie. En-

chante d'une aventure si conforme a son caract^re, il cede sans

effort au penchant qui I'entratne. « Qui que vous soyez, dit-il aux

deux villageoises, ne vous alarmez pas de ma presence. Je ne

viens point troubler votre solitude ni vos plaisirs innocents ; mais

de grace souffrez que je les partage, et soyez sures que je n'abu-

serai pas de voire confiance. » Ce discours n'etait pas brillant,

mais il fut prononce d'un ton si timide qu'il fit effet, car en

amour la timidite est toujours persuasive. Babet et sa compagne,

rassurees peu a peu, consentent a reprendre leurs places sur

I'herbe, et I'heureux d'Orville obtient la permission de s'asseoir

auprfes d'elles. II veut les engager a continuer leur lecture; mais

Nicolle, car c'est aiusi que se nomme la moins jeune des

paysannes, pret'^re la conversation. D'Orville apprend qu'elle est

veuve du fermier de la terre dont son ami est seigneur
;
qu'elle y

demeure avec sa cousine Babet; que cette pauvre Babet, quoique

agee de pr^s de dix-buit ans, n'avait pu trouver encore un mari

qui lui convint
;
qu'a la verite Babet est un peu difficile, qu'elle

voudrait un pretendu comme on en trouve dans les livres d'his-

toire; mais dame ! tout le monde n'a pas ce bonheur-la. « Tu 1'au-

ras, Babet, disait tout bas d'Orville, si ton coeur pent repondre

au mien. » NicoUe allait continuer un discours qui ne pouvait

qu'^tre interessant puisque Babet en etait le sujet, lorsque la nuit

vint I'avertir qu'il fallait se retirer ; mais elle promit de se retrou-

ver avec sa cousine au meme endroit le lendemain au soir. D'Or-

ville, rentre chez lui, se livre a toutes les idees qu'une pareillc

aventure pouvait faire naitre dans un esprit romanesque. La

Fleur est charge de se rendre de grand matin aupr6s des deux

cousines pour s'informer de leur sante, pour s'instruire de leur
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inaniere de vivre, et surtout pour chercher a demeler si Babet n'a

pas quelque inclination secrete. Le valet habile remplit sa com-

mission au gre de son maitre, et revient avec le rapport le plus

satisfaisant. Le soir enfm arrive, et les deux villageoises reparais-

sent au m^me en droit. La Fleur donne le bras a Nicolle ; d'Orville

profile de I'exemple, et donne le sien a Babet. La promenade est

longue sans Hre fatiganle ; d'OiTille parle d'amour, et on I'ecoute.

Le lendemain cet entretien se repute , et
,
quoique repete,

devient encore plus interessant; de jour en jour I'amour fait des

progres nouveaux, et Babet enfin prononce I'aveu qui met le

comble au bonheur de son amant. Sur cet aveu touchant, d'Or-

ville se decide sans hesiter a braver tous les prejuges de la nais-

sance et de la fortune, et a suivre aveuglement tous les senti-

ments de son coeur. 11 vole au chateau pour donner I'ordre a La

Fleur de faire les preparatifs d'une fete champetre, ou I'amour et

I'hymen doivent presider, lorsque le bruit d'une voiture se fait

entendre dans la cour : c'est notre oncle. « Te voila enfin re-

trouve ! dit le bonhomme en se jelant dans un fauteuil. Quitte-

t-on ainsi ses parents, ses amis, sa maitresse, pouraller s'enterrer

dans un bois? J'ai appris tes fredaines, tes amourettes au bal de

rOpera. — Comment? mon oncle, vous savez?... — Je sais tout;

mais va, je te pardonne. Apprends que la charmante inconnue

dont tu es si epris n'est autre que M'"^ de Faventine. — Giel ! se-

rait-il possible? — Oh ! tres-possible, et pour t'en convaincre, tu

vas I'apprendre de sa bouche, car elle arrive avec moi. — Com-

ment! elle serait ici ! Non, jamais, jamais je ne pourrai la voir.

Sachez, mon oncle, tout mon malheur, si e'en est un d'aimer et

d'etre aime
;
j'ai forme un nouveau Hen, je renonce a la fortune,

aux graces, a I'esprit; j'epouse la candeur, I'ingenuite, la beaute;

mon parti est pris, et rien ne saurait m'en detourner : ainsi par

grace, par pitie, mon cher oncle, evitez a M'"'' de Faventine une

humiliation qu'elle a si peu meritee. — Prieres inutiles ! tu la

verras, tu lui parleras, et tu le lui apprendras toi-meme, si tu en

as le courage... Mais la voici. »

A ces mots la porte s'ouvre, M""^ de Faventine parait : et quel

est I'etonnement de I'heureux d'Orville, lorsqu'il reconnait en elle

sa charmante villageoise ! Penetre d'amour et de joie, il se preci-

pite a ses genoux. « Quoi! lui dit-il, c'est vous, c'est vous, c'est

vous, madame! vous, mon aimable inconnue! vous, ma ch^re
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Babet ! Quel nom faut-il enfin que je vous doniie ?— Le votre , »

lui dit-elle en le relevant.

— M. le marquis de Villette ayant fait remettre par une main

inconnue un rouleau de cinquante louis a M. Delisle de Sales pen-

dant qu'il etait renferme au Chatelet pour cause d'incredulite, ce

bienfait avait paru si louable au nouveau martyr qu'il s'etait

avise d'en faire honneur a M. Necker, mais le plus gratuitement

du monde. Mieux informe depuis, il a adresse I'epitre suivante a

son bienfaiteur :

C'est done toi, g6n6reux Villette,

Qui par la main la plus discrete
~

Fis couler Tor dans ma prison,

Quand I'odieuse intolerance

Sur moi distillait son poison,

D6gradait jusqu'^ ma Constance,

t Et me vouait k Tindigence,

Ne pouvant troubler ma raison?

Longtemps de ce trait magnanime
Je soupQonnai Tame sublime

D'un Aristide ou d'un Platon;

Dans ma recherche t6m6raire,

Au sein meme du minist^re,

J'osai remercier Caton.

Ma vertu te faisait injure
;

G'6tait r6I6ve de Ninon

Qui mit le baume k ma blessure.

J'ai vu la vertu la plus pure,

Non au portique de Zenon

,

Mais dans le boudoir d'fipicure.

On me vantait de toutes parts

L'am6nite de ton commerce,

Ton gout 6claire pour les arts

;

Mais sur de frivoles brocards

Je t'ai cru I'dme un peu perverse.

Je te voyais avec chagrin,

Dans tes bals k la musulmane,

Au milieu d'un folAtre essaim,

Donnant la pomme h. ta sultane,

Et confondant avec dessein

Les tableaux riants de I'Albane

Avec les jeux de I'Ar^tin.

Je te jugeai par la surface,

Et je me trompai lourdement;
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Tu nous parais un(Lovelace

P<ir ton esprit plein d'agriment;

Mais tu n'as pas son coeur de glace.

Ne sors point de ton 616ment;

Que tes Merits pleins d'atticisme

Au public servent d'aliment;

Sois le fleau du fanatisme,

Mais ne le combats que gaiment.

Surtout p6se dans tes balances

Les feux follets des jouissances

Et les plaisirs du sentiment.

— On a donne, le samedi 12, la premiere representation de

Gabrielle de Vergy, tragedie de feu M. de Belloy. Nous ne re-

prendrons point id I'analyse de cette pi^ce, imprim6e depuis

sept ou huit ans, elle est assez connue ; nous nous bornerons

simplement a rendre compte de I'impression que I'ouvrage a faite

au theatre, impression assez rare pour meriter d'etre remarquee.

Les trois premiers actes ont paru reussir assez universellement.

Le role de Gabrielle, quoique un peu monotone, touche, attache;

celui de Fayel excite une compassion profonde : Raoul, plus fai-

blement dessine, interesse assez peu par lui-meme ; mais il est

aime de Gabrielle, et les situations que cet amour fait naltre sont

vraiment dramatiques. Quoiqu'il y ait de beaux details au qua-

tri^me acte, I'ensemble en est froid, et ce n'est qu'a la derniere

sc^ne que Taction cesse de languir. Tout I'acte est fonde sur le

retour de Coucy, qui echappe, contre toute vraisemblance, aux

recherches de Fayel, expose une seconde fois Gabrielle au plus

grand des dangers^ et la rend gratuitement complice de sa pro-

pre imprudence. Mais une femme qui, dans les m^mes circon-

stances, victime de la meme passion, n'eut pas eu la moindre

faute, le plus leger tort a se reprocher, aurait inspire bien plus

d'inter^t. Si ce n'est pas sans raison qu'on s'est plaint et de la

langueur, et de I'inutiUte, etdu defaut de convenance de ce qua-

tri^me acte, est-ce sans fondement qu'on a trouve que I'effet ter-

rible de la catastrophe du cinquieme passait de beaucoup les li-

raites ou doit s'arreter I'art du theatre? Ce qu'il y avait de certain,

c'est qu'on n'avait point encore vu, du moins sur la sc^ne fran-

caise, une impression pareille a celle que produisit le moment oii

Gabrielle, decouvrant la coupe fatale ou elle croit trouver le poi-

son qui doit terminer ses tristes jours, y voit le coeur sanglant
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de Raoul. Au meme instant la salle retentit d'applaudissements et

de huees, de cris d'admiration et de cris d'horreur
;
plusieurs

femmes s'evanouirent, quelques-unes tomb^rent en convulsion.

Cependant, a la seconde et a la troisi^me representation, il y eut

encore plus de monde etraeme plus de femmes qu'a la premiere.

Tous les journaux, toutes les feuilles du jour semblent avoir con-

spire contre le succes de I'ouvi'age, et jamais spectacle n'attira

plus de foule, quoique dans cette saison les nouveautes les plus

interessantes soient moins suivies que dans aucune autre.

Beaucoup de gens sont persuades que le denoument de

Gahrielle n'eut paru aux yeux de tout le monde qu'une atrocite

degoutante, si Ton ne nous avait pas accoutumes depuis quelques

annees a ces spectacles d'horreur, en profanant le theatre con-

sacre aux chefs-d'oeuvre de Corneille et de Racine par I'imitation

sacrilege de tant de productions monstrueuses du theatre anglais.

Nous ne disputerons point avec ces messieurs, nous les prierons

seulement de vouloir bien nous dire, sans se facher, en quoi

I'idee d'un vase qui renferme un coeur sanglant, mais dont les

yeux du spectateur ne peuvent rien voir, est plus horrible que

la coupe d'Atree, la tete encore fumante du fils d'Agave, les yeux

d'OEdipe arraches et degouttants de sang, le reveil d'Hercule au

milieu de ses enfants egorges, etc. Toutes ces horreurs, cepen-

dant, ne sont point du theatre anglais, elles appartiennent au

notre ou a celui des Sophocle et des Euripide, que nos plus grands

maitres se sont fait gloire d'imiter. Je me trouverais fort mal-

heureux sans doute de ne plus eprouver au spectacle d'autres

impressions que celles que j'eprouvai en voyant Gahrielle; ce

n'est point le genre de tragedie que j'aimerai le mieux, ce ne sera

jamais la piece que je desirerai le plus de voir, peut-etre meme
ne la reverrai-je de ma vie; mais le talent que I'auteur a deploye

dans cet ouvrage n'en est pas moins admirable a mes yeux. Je

sais que la conduite de cette tragedie n'est pas sans defaut ;
je

conviens que I'auteur y prend quelquefois la place de ses person-

nages et disserte leurs passions au lieu de les sentir ; je conviens

que le style en est tr6s-inegal, plein de negligence et d'endure;

mais je ne puis m'empecher d'y reconnaitre I'empreinte d'un

genie vraiment tragique, une conception simple et sublime, les

plus grandes difficultes du sujet surmontees avec beaucoup

d'adresse, un caract^re tr6s-interessant, des situations du plus
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grand eflet, et m^me quelques vers, en petit nombre a la verite,

que Racine lui-m^me n'eut pas desavou^s, tels que ceux-ci

:

Un doux saisissement vient calmer ma douleur.

Toi qui ne m'entends plus, h61as! djfes notre enfance,

C'est ainsi que I'amour m'annonqait ta presence....

Mes jours, si vous m'aimiez, seraient purs et tranquilles :

H^las! qu'aux coeurs heureux les vertus sont faciles!...

Que de doux souvenirs dont le charme supreme

A qui n'est plus heureux tient lieu du bonheur meme!

Peut-etre ne fallait-il point traiter le sujet de Gabriellej ce

qui peut attendrir dans une romance, transports sur la sc^ne,

devient peut-etre un spectacle trop cruel, trop dechirant ; mais

je doute qu'il soit possible de presenter ce sujet avec plus d'art

que ne I'a fait M. de Belloy; je doute meme que Ton puisse

adoucir davantage le trait le plus terrible sans le denaturer en-

ti^rement. II en a conserve sans doute toute I'horreur, mais il y
a mele tout le pathetique, tout I'attendrissement dont la situation

pouvait etre susceptible. Le caractfere de Fayel, revoltant dans

I'histoire, excite dans la tragedie encore plus de pitie que d'ef-

froi ; sa vengeance est atroce, mais les circonstances qui la pre-

parent lui donnent les motifs les plus apparents. L'idee d'offrir a

Gabrielle le coeur de son amant ne vient pas de lui, c'est Coucy

lui-meme qui la lui a suggeree, c'est d'un gage invente par

I'amour le plus tendre que sa jalousie a fait I'instrument du plus

affreux supplice. Ges deux sentiments, rapproches I'un de 1'autre,

produisent une impression melee d'horreur et de tendresse,

d'indignalion et de pitie; et ce n'est qu'en melant ces deux sen-

timents qu'on pouvait entreprendre de sauver ce que le sujet en

lui-m6me olTre de plus revoltant a 1' imagination.

Le role de Fayel a ete joue par le sieur Larive avec beaucoup

de chaleur et toute I'intelligence qu'on peut attendre de son age

;

mais ce r61e, pour etre rendu dans toute son energie, avait

besoin de tout le talent, de toute I'ame, de toute I'experience du

sublime acteur a qui nous devons l'idee d'Orosmane et de Gengis-

Khan. M""^ Vestris n'a pas ete egalement Gabrielle de Vergy dans

tous les moments de son role, I'un des plus difficiles qu'il y ait

peut-etre au theatre; mais, dans la derniere sc^ne, elle a porte

r illusion au dernier degre : ses regards en decouvrant la coupe,
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les sanglols qui lui echappent, I'image de la mort qui se repand

sur tous ses traits, toute cette pantomime est d'une verite dechi-

rante et suffirait seule pour nous donner la plus haute idee et de

la sensibilite de son ame et de la superiorite de son talent. Quel

dommage que sa voix ne soit pas plus flexible et se refuse trop

souvent ci la verite des nuances qu'elle voudrait exprimer, et que

son ame discerne avec tant de justesse et de profondeur

!

Le jugement du public ne parait pas encore fixe sur le me-

rite de Gabriclle; il me semble cependant que ceux qui en jugent

avec le moins de prevention s'accordent assez generalement a

regarder cette pi^ce comme le meilleur ouvrage de M. de Belloy.

Ah! quelle tragedie si M. de Voltaire ou Racine I'eut ecrite!

— Enielinde, qu'on vient de remettre sur le theatre de 1'Aca-

demie royale de musique *, a eu beaucoup plus de succes a cette

reprise que dans sa nouveaute. Le spectacle du premier acte est

plein d'action et de mouvement : il y a dans les autres des vers

qui, pour etre de Poinsinet et pour avoir ete corriges par M. Se-

daine, n'en sont pas moins beaux ; mais la marche en est plus

penible et plus embrouillee. Philidor a fait dans la musique de

cet opera plusieurs changements heureux. II faut convenir ce-

pendant que son recitatif n'y a pas gagne beaucoup. Aussi sau-

vage, aussi barbare que celui du chevalier Gluck, il est moins

rapide et surtout moins expressif. On en est dedommage par la

beaute des choeurs, quoique un peu bruyants et surcharges de

notes, par le pathetique de quelques duos, et par plusieurs airs

de la facture la plus brillante et de I'expression la plus noble. Je

ne connais aucun morceau de musique theatrale qui fasse plus

d'effet que le superbe monologue d'Ernelinde :

Ou suis-je? quel 6pais nuage

Me d6robe r^clat des cieux ?

et le magnifique choeur du premier acte,

Jurons sur nos glaives sanglants, etc.

M. Gluck dit que « cet opera est une montre richement mon-

tee, garnie de pierres les plus precieuses, mais dont le mouve-

1. Get op6ra avait 6t6 rcpresente le 24 novembre 1767 sous ce litre, et repris

le 14 Janvier 1769 sous celui de Sandomir; voir t. Vlll, p. 262.
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ment interieur ne vaut rieu. » On a commence les repetitions de

son Ainnide.

— On a public, sous le nom du baron de ***» chambellan de

Sa Majeste I'imp^ratrice-reine, des Mdmoires philosophiques \
avec cette epigraphe : Sed hoc habes quia odisti facta Nicolai-

tarum qum ct ego odi. (Apoc, ch. ii.) Get ouvrage est orne de

quelques gravures h la manifere noire. Celle du frontispice repre-

sente la Religion qui decouvre une caverne, et la Verite qui y
porte le flambeau ; des masques tombes couvrent la terre, des

hommes se detournent en fermant les yeux et se derobent ci la

lumiere de la Verite.

Le pretendu chambellan de I'imperatrice-reine est M. I'abbe

de Grillon, et son pretendu roman philosophique est un pamphlet

contre les philosophes, ou Ton ne dedaigne point de se servir de

leurs propres armes pour les combattre, ce qui n'est peut-etre

pas trop Chretien; et ce qui Test surement encore moins, c'est

I'intention manifeste de leur nuire au lieu de chercher a les con-

vertir. On suppose que I'auteur de ces Memoires est un jeune

baron allemand, qui, ayant ete eleve par un precepteur francais

philosophe, c'est-a-dire athee, arrive a Paris plein d'enthousiasme

pour la philosophie moderne, brule du desir de connaitre per-

sonnellement les idoles de son admiration, les recherche avec

beaucoup d'empressement, a I'honneur d'etre initie dans tous

leurs mysteres, et fmit par etre pleinement desabuse de toutes

les preventions qu'il avait eues en faveur d'une secte si dange-

reuse. 11 rencontre d'abord un des chefs du parti dans un cafe; il

le retrouve a la promenade ; il est introduit par lui dans plusieurs

bureaux d' esprit, et nommement chez une femme qui se charge

en passant d'achever son education ; il est admis aux diners phi-

losophiques ; il assiste h une assemblee solennelle ou Ton deli-

bere sur tous les int^rets du corps encyclopedique. Cette assem-

blee, qui n'eut jamais Ueu que dans la tete de M. I'abbe de Grillon,

on la gratifie du beau nom de saturnalcs; et tout cela prouve

que les philosophes sont une peste d'Etat, et que tous leurs efforts

tendent k miner les fondements du trone et de I'autel.

Quelque violentes que soient les accusations intentees par

I'auteur contre les philosophes, il faut lui rendre justice, il y a

1. A Vicnne en Autriche, ct a I'aris, Bcrton, 1777, 2 vol. in-8".
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une sorte de moderation dans les moyens qu'il propose pour les

detruire. II veut qu'on leur accorde une tolerance presque en-

ti6re; qu'on leur laisse la liberty d'ecrire tout ce qu'ils vou-

dront; qu'on les oblige seulement a se nommer a la tete de

leurs ecrits, et que tous ceux qui auront deshonore leur plume

par des ouvrages contraires aux moeurs, k la religion, au gou-

vernement, soient simplement exclus de tous les honneurs et de

toutes les recompenses litteraires
;
qu'on les couvre de ridicule,

ce qui est la chose du monde la plus aisee ; et, si Ton n'y reussit

pas, qu'on les enferme aux petites-maisons, ce qui nous parait a

nous beaucoup plus commode et beaucoup plus facile. Voila tout.

La seule objection qu'on pourrait faire k M. I'abbe de Crillon,

c'est qu'il n'y a rien de neuf dans son projet; que tous les moyens

qu'il indique ont ete mis en usage, et que YEncydopedie sub-

siste encore.

Quelque faible que soit le livre de M. le chambellan, il a fait

une sorte de sensation. Serait-ce parce qu'il a paru sous une

forme un peu plus adroite que la plupart des ouvrages de ce

genre? Serait-ce parce qu'il est mieux ecrit, parce qu'il tient

meme un peu de ce ton qui a si bien reussi a la doctrine qu'on

se propose de rendre odieuse ? Tout cela peut y avoir contribue

;

mais la meilleure raison de I'esp^ce de faveur qu il a pu meriter,

c'est sans doute la decadence tr^s-sensible du credit philoso-

phique. Ce si^cle sera toujours un si^cle de genie et de lumiere;

mais on ne peut se dissimuler que la philosophie et les philo-

sophes n'aient perdu beaucoup dans I'opinion publique depuis

quelque temps, soit que ces messieurs aient compromis dans plu-

sieurs circonstances leur protection et leur dignite, qu'ils se soient

avilis eux-memes par des intrigues et des querelles scandaleuses,

qu'ils aient trahi imprudemment des principes qu'il fallait ca-

cher, ou que leur empire, comme tous les autres, ait subi les

vicissitudes naturelles du temps et de la mode. Le desordre et

I'anarchie qui ont regne dans ce parti depuis la mort de M"* de

Lespinasse et depuis la paralysie de M"^" Geoffrin, prouvent com-

bien la sagesse de leur gouvernement avait prevenu de maux,

combien elle avait dissipe d'orages, et surtout combien elle avait

sauve de ridicules. Jamais, sous leur respectable administration,

nous n'eussions vu toutes les scenes auxquelles la guerre de la

musique a donne lieu
;
jamais.
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Ce qui pourrait bien avoir nui plus serieusement encore a la

consideration de nos philosophes, c'est la publication du Systhne

de la nature, sans compter que cet ouvrage a revolt^ le plus

grand nombre des lecteurs, qu'il a deplu ci beaucoup d'autres,

qui ont ete faches de voir qu'on prodiguait un secret qu'ils vou-

laient garder pour eux et pour leurs amis ; il a eu le grand

inconvenient de rendre toutes les recherches relatives a cet objet

parfaitement insipides, parfaitement indiflerentes. Que dire, aprte

le Systhne de la nature, qui ne paraisse tout simple et par con-

sequent tr6s-plat? Le moyen d'etre encore neuf, piquant, hardi?

Rien n'est plus erabarrassant. Quelque opinion qu'on puisse avoir

sur le bien ou le mal que cet ouvrage a pu faire a I'humanit^, 11

parait evident qu'il a gate a tout jamais le metier de philosophe.

G'est un charlatan qui dit son secret ; il se ruine lui-m6me, et ses

confreres avec lui. D'ailleurs cet excfes d'audace a donn6 a toute

la secte un caractere dont beaucoup d'honnetes gens craignent

de porter I'affiche, et par la meme il a jete dans'le parti un germe

de division tres-pernicieux aux interets du corps. II y a peu

d'hommes qui ne soient ravis d'etre comptes dans la classe des

esprits forts, des esprits qui pensent librement, mais tout le monde

n'a pas le courage de passer pour un athee. II est resulte de la

que beaucoup de gens confondus sous la meme categorie, et qui

formaient ainsi un parti tres-puissant, se sont divises et ont fait

bande a part. En faut-il davantage pour affaiblir la puissance la

mieux etablie? Ainsi fut renverse I'empire du fanatisme et de la

superstition ; ainsi tombera celui de la philosophie moderne, et

le monde n'en suivra pas moins sa marche accoutumee.

EPIGRAMME

SUR LES GAZONS NOUVELLEMENT ETABLIS

DANS LA COUR DU LOUVRE,

AIX FORTES DE l'ACADEMIE.

Des favoris de la muse francjaise

D'Angivilliers rend le sort assur6;

Devant leur porte il a fait mettre un pr6

Ou d6sorraais ils peuvent paitre k Taise.

— On vient de donner au theatre de la Comedie-Italienne



JUILLET 1777. /,97

deux operas qui n'ont gu6re eu plus de succfes I'un que I'autre,

Ernestine et Laurette. Le premier n'a vecu qu'un jour; si I'autre

s'est traine jusqu'a la cinqui^me ou sixi^me representation, ce

n'est pas sans beaucoup de peines ; on I'a tenu pour mort d6s le

premier jour.

Les paroles d!Ernestine sont de M. de Laclos S capitaine d'ar-

tillerie, connu par une certaine EjJitre ii Margot qui fit quelque

bruit sous le r^gne de M"* la comtesse du Barry; elles ont ete

retouchees par M. Des Fontaines, auteur de VAveiigle de Pal-

myre, du Mage, etc. La musique est de M. de Saint-Georges,

jeune Americain plein de talents, le plus habile tireur d'armes

qu'il y ait en France, et I'un des coryphees du concert des

Amateurs.

Le sujet de ce malheureux drame est tire du joli roman de

M"* Riccoboni, intitule Ernestine. On ne pouvait gu6re choisir

un sujet plus agreable, on ne pouvait gu6re le defigurer d'une

maniere plus maussade. MM. de Laclos et Desfontaines ont juge

que le fond de ce sujet, plus interessant que comique, avait

besoin d'etre egaye par un episode ; ils y ont ajoute un role de

valet, qui est le chef-d'oeuvre de la platitude et du mauvais gout.

Le talent de Pergol^se meme n'aurait pu soutenir un pareil ou-

vrage, et la composition de M. de Saint-Georges, quoique inge-

nieuse et savante, a paru manquer souvent d'effet. On y a trouve

de la grace, de la finesse, mais peu de caract^re, peu de variety,

peu d'idees nouvelles.

Laurette est prise du conte de M. Marmontel, connu sous

le m^me titre^ Les paroles sont d'un soldat; la musique de

M. Mereaux, a qui nous sommes redevables du Retour de ten-

dresse, de la Ressource comique et de plusieurs oratorios execu-

tes au Concert spirituel.

Toute I'industrie du soldat auteur s'est born^e k estropier le

conte, a en prendre le commencement et la fin et a en oter le

milieu. Un jeune seigneur, dans I'opera comme dans le conte,

cherche a seduire la fille d'un pauvre laboureur, mais c'est un

jeu qu'il est loin d'executer. Cela n'empeche pas que le p6re,

1. Get opera comique, premier ouvrage de I'auteur des Liaisons dangereuses,

n'est mentionne par aucun de ses biographes. (T.)

2. LawreWc fut representee le 23 juillet 1777. L'auteur des paroles est reste

inconnu.

XI. 32
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iiistruit de ramour du jeune homme, ne lui repute exaclement

toutes les belles choses que lui fait dire M. Marmontel, et sur

renlevement, et sur ses suites, et sur la justice qu'il se doit k

lui-meme. Ce grand pathetique, quelque d^place qu'il puisse

etre, n'ayant ni le meme inter^t, ni le. m^me motif que dans le

conte, a fait le plus grand plaisir au parterre; on a battu des

mains, on a demande I'auteur a plusieurs reprises, et Ton ne

s'est calme qu'apr^s avoir su de M. Suin qu'il etait a son regi-

ment. A la bonne heure. Puisse-t-il y faire plus de fortune qu'au

Parnasse

!

— Un R. P. GrifTet, auteur de quelques homelies, vient de

nous faire present d'un ouvrage de sa composition : Mimoires

pour scrvir d, Vllistoire de Louis, dauphin de France, marl d,

Fontainebleau le 20 dicemhre 1765, avec un TraiU de la con-

naissance des hommes, fait par ses ordres en i758, 1 vol. in-12 *.

On nous apprend, dans un avertissement suivi d'une lettre

de feu M"" la Dauphine, datee de Versailles, le 13 mars 1766,

que ces Memoires ont ete composes sur ceux que cette auguste

princesse avait envoyes a I'auteur, et qu'ils furent rediges pour

elle. II parait singulier qu'on ait attendu jusqu'a ce moment pour

les faire paraitre.

La partie la plus interessante de ces Memoires est le recit de

la dernifere maladie du Dauphin et de sa mort. Tout le reste

semble tendre uniquement a justifier ce prince du gout qu'on

aurait pu lui soupconner pour la philosophie, d'apr^s I'eloge de

M. Thomas, eloge qui parait etre en effet moins un ouvrage his-

torique qu'un traite sur I'education des princes.

S'il est tout simple que I'un ait tache de faire de son heros

un philosophe, on ne doit pas etre surpris que I'autre ait voulu

en faire un saint : et ne peut-on pas etre I'un et I'autre en m^.me

temps? Tout ce qui nous afllige dans I'ouvrage du P. Griffet,

c'est I'afTectation singuliere avec laquelle il ne cesse de parler du

respect que le prince avait pour les pretres, et de Tafiectation plus

singuliere encore avec laquelle il croit devoir I'excuser sur le de-

sir qu'il eut de connaitre personnellement Montesquieu. M. I'abb^

Proyart est plus Eloquent encore sur cet article dans I'ouvrage

I. Publics par I'abb^ de Querbceuf. Voir la note de Barbier sur les retranche-

ments qu'on fit subir au Traite de la connaissancc des homines.
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qui vient de parattre presque en meme temps que celui du

P. Griffet, et qui est intitule Vie du dauphin, pdre de Louis XVI,
icrite sur les Memoires de la cour, presentee au roi et a la

famille royale par M. I'abbe Proyart.

Ges deux ouvrages ne rappellent pas beaucoup de faits qui

importent k I'histoire de ce si6cle, mais on y pent recueillir quel-

ques anecdotes interessantes sur le caractere d'un prince qui

s'etait fait une grande idee de I'etendue de ses devoirs, et qui

desirait avec ardeur de faire un jour la felicite des peuples sur

lesquels il devait regner.

La partie historique de I'ouvrage du P. GrilTet est done lisible,

souvent meme sa narration attache par le naturel et par la sim-

plicite de son style ; mais nous ne pouvons pas en dire autant

de son Traits de la connaissance des hommes. Le seul homme
que ce lourd traite puisse apprendre a connaitre, c'est I'auteur

lui-meme, et cette connaissance ne dedommage pas de tout

I'ennui qu'elle coute. Des lieux communs divises et subdivises a

Tinfmi, de la raaniere du monde la plus penible et la moins propre

a donner une seule idee juste, voila en deux mots I'analyse de ce

chef-d'oeuvre. II serait dur cependant de lui disputer I'eloge que

lui donna le Dauphin apres en avoir lu le plan : « Je vous donne

une peine de chien ; Dieu veuille vous en recompenser ! etc. »

On pent pardonner au P. Griffet I'humeur qu'il temoigne,

dans cet ouvrage, contre les philosophes ; il est difficile d'aimer

des gens a qui Ton ressemble si peu : mais nous ne lui pardon-

nons pas avec la meme indulgence la sortie qu'il fait contre les

femmes : « Les femmes, dit-il, ont rimagination si vive, le rai-

sonnement si court et si superficiel, que leur jugement ne saurait

etre d'un grand poids, a moins qu'il ne soit question de decider

sur la forme et la couleur des ajustements et des parures. » Tout

cela nous a paru revoltant, et beaucoup moins ingenieux que le

mot de M. I'ambassadeur de Naples; il pretend que les femmes de

Paris n'aiment que de la tete, et ne pensent que du occur.

— Anecdotes interessantes et historiques de Villustre voya-

geur pendant son s^jour a Paris, avec cette epigraphe : Memi-
nisse juvat. Brochure par M. le chevalier Du Coudray, auteur du

Poeme sur le Luxe, de VEgolste, et de beaucoup d'autres ecrits

egalement inconnus,

11 y a peu de bons ouvrages qui aient ete aussi bien vendus
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que cette miserable brochure. C'est un recueil de tout ce que
I'auteur a pu ramasser dans les gazettes et les cafes de Paris sur

les difs, gestcs et actions de M. le comte de Falkenslein. Parmi

beaucoup d'anccdotes qu'on a lues partout, il s'en trouve quel-

ques-unes de rinvention de I'auteur, et qu'il annonce avec une

emphase particuli^re comma les tenant d'un gar^on de la cham-
bre. L'honneur de MM. les gar^ons de la chambre s'est cru inte-

resse k lui donner a ce sujet le dementi le plus formel, et I'un

d'eux I'a consigne au nom de tout le corps dans le Journal de

Paris. Par ce trait seul on pent juger du reste. Quand au merite

du style, celui de M. le chevalier Du Coudray est assez connu.

Voici deux quatrains de sa facon qui valent bien sa meilleure

prose :

PLACET A LA REINE.

Le chantre de Joseph second,

Le mousquetaire poete,

De Votre Majesty ne demande pas un don,

II en veut h sa cassette.'

A L ACADEMIE FRANCAISE.

La croix de Saint-Louis est le prix militaire,

J'en serai d6cor6 par le roi dans sept ans.

Un fauteuil est chez vous la palme litt6raire;

Dois-je le demander? Non, messieurs, je I'attends.

— LaPaysanne pervertie, ou les Moeurs des grandes villes, ou

Mimoires de Jeannetle R..., recueillis de ses lettres et de celles

des personnes qui ont eu part aux principaux dvdnements de sa

vie, mis au jour par M. Nougaret; Ix volumes in-8°. C'est une

mauvaise imitation du Paysan perverti de M. Retif de La Bre-

tonne. Le but de M. Nougaret parait assez louable, mais on ne

pouvait gu^re y arriver par des detours plus longs, plus en-

nuyeux. L'action se traine constamment dans les trois premiers

volumes, elle devient tout a coup plus compliquee au quatri^me

;

il y a m^me un moment ou Ton peut croire I'auteur assez em-

barrasse, quand deux morts subites le tirent lestement d'afFaire

ct finissent I'histoire ou elle semblait comraencer. Tout I'ouvrage

est ecrit comme il est fait.
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— Histoire de la dernicre guerre entre les Busses et les

Turcs, par M. de Keralio, major d'infanterie, chevalier de I'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, membre de TAcad^mie royale

des sciences de Stockholm, avec cette epigraphe : Disciplina

militaris acriter retenta fauces pontici sinus patefecit. (Valer.

Max., 1. II, chap, viii.) Deux volumes in-12.

Ges deux volumes ne contiennent que I'histoire de la cam-

pagne de 1769, precedee d'une dissertation historique tres-sa-

vante sur le theatre de la guerre, et suivie des pieces justifica-

tives, des manifestes, traites, declarations, lettres de creance, etc.,

de la genealogie des princes Galitzin et du journal des opera-

tions de I'armee de Sa Majeste Imperiale, commandee par le

feld-marechal general prince Alexandre Mikaelowitz Galitzin.

II nous est impossible de juger du merite de cette histoire

quant a la partie militaire. Elle nous a paru ecrite en general

avec beaucoup d'exactitude et de sagesse. Le seul trait de partia-

lite qu'on puisse reprocher a I'auteur, c'est peut-etre son chagrin

sur la retraite du prince. Y eut-il jamais un choix justifie

d'une maniere plus eclatante que celui de M. de Romanzof?

Nous osons croire que les campagnes qui ont suivi celle de

1769 sont infmiment plus propres a developper les talents d'un

bon historien; nous pensons surtout qu'elles sont susceptibles

d'un plus grand interet, en ce qu'elles decouvrent mieux toute

I'etendue des ressources de Catherine II, et ce caractere de

sublime grandeur et de generosite qui fait reussir ses plus vastes

projets et qui se peint encore dans ses moindres actions.

Cest de ce grand caractere qu'on a voulu nous donner une

idee dans Xllymiie traduit du russe de M. Warclaw, par M. Cha-

lumeau, gentilhomme servant de M. le comte d'Artois. H y a

dans ce poeme de 1'elevation, des traits d'une simplicite vrai-

ment antique, mais on en devine le coloris original plutot qu'on

ne le sent. Le mot de mere, par lequel on a voulu rendre le

mot de Matouschka, n'a ni la meme grace, ni la meme noblesse

dans notre idiome que dans I'idiome russe, et ce mot, employe

trfes-souvent par le traducteur, ne Test pas toujours aussi heu-

reusement qu'il pourrait I'etre. On a remarque la phrase suivante

digne de Tacite : Voyez le Persan, qui depuis vingt siMes est la

proie paticnte de ses maitres ou de ses ennemis.

— Nouveaux Voyages dans VAmirique septentrio7iale, con-
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tenant une collection de lettres ^critcs sur les lieux par Vauteur

(i son ami M. Douin, capitaine dans les troupes du roi, ci-devant

son camarade dans le nouveaii monde, par M. Bossu, chevalier

de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine

d'une compagnie de la marine. A Amsterdam, chez Ghanguyon;

un vol. in-8° avec gravures sur les dessins de Saint-Aubin ^
Ce nouveau voyage n'apprend pas beaucoup de choses nou-

velles; les observations qu'il contient sont assez commmies, assez

mal digerees, et ce n'est pas I'agrement du style qui peut leur

donner un grand prix, car tout le livre est fort mal ecrit. Cepen-

dant on le parcourt avec une sorte d'interet. II r^gne, dans les

r6cits de M. Bossu, je ne sais quelle bonhomie, quelle c?ndeur,

qui inspire de la confiance, et c'est sans doute un grand merite

pour un voyageur. On aime a voir un homme qui dit tout plate-

ment ce qu'il a vu, ce qui I'a frappe. Rien ne supplee a cet air

de verite, et cet air seul supplee a beaucoup de choses. Si Ton

trouve du caract^re, de la finesse, de I'originalite dans les dis-

cours qu'il rapporte des sauvages, on n'est jamais tented d'imagi-

ner que tout cela soit de I'invention d'un homme qui n'a pu pre-

ter aux autres ce qui lui manque si evidemment a lui-meme, et

cette securite attache aux moindres details.

Parmi plusieurs traits de la philosophic et de I'eloquence in-

diennes, on distinguerait avec plus de plaisir la fable du jongleur

Akansa Fastirichoulabemings et I'elegie plus naive encore du jeune

Rutel Attikaloubenningo, si M. Bossu ne s'etait pas avise de les

defigurer par de mechantes rimes.

On trouve encore par-ci par-Ik, dans ses lettres, quelques

particularites assez curieuses sur la superstition des sauvages,

sur le culte de leurs manitous, sur leurs fetes publiques, sur

leur maniere de faire la chasse, et sur plusieurs parties de I'his-

toire naturellc du pays. La premiere lettre contient un recit fort

touchant des malheurs qu'enlraina la cession de la Louisiane

faite au roi d'Espagne, et I'histoire plus tragique encore de la

princesse de Wolfenbutel, epouse du prince czarowitz, et qui, s'il

i. Quatre e tampes (dont une pliee) parGabricl de Saint-Aubin, gravies par

C.-F. Le Tellicr et J.-B. Louvion. Au has de la quatri^me (Destruction d'une idole),

aprfes les mots: G. de S. A. del. on dichiffro ces deux mots ^ peine traces Ma
pointe: et perfect. Cost, malgre quelques lourdeurs de traits, celle oil Ton devinc

le mieux la main de I'artiste.
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en faut croire une tradition du moins fort romanesque, apr^s

avoir passe pour morte en Europe, vecut plusieurs annees incoii-

nue k la Nouvelle-Orleans, y epousa le chevalier d'Auban, revint

en France, fut reconnue a Paris par le marechal de Saxe, suivit

son mari a Tile de Bourbon, ou elle resta jusqu'en 1765, a

laquelle epoque, devenue veuve, elle repassa en Europe, mais y
vecut toujours ignoree, les uns disent k Paris, les autres a

Bruxelles, ou I'illustre maison des Brunswick lui faisait une pen-

sion de 60,000 florins, dont cette respectable princesse donnait

les trois quarts aux pauvres ^

.

— Seconde Suite dU'stampes avec le texte jjoiir servir a

Vhistoire des macurs et du costume francais. In -folio ^.

Le principal editeur de cet ouvrage est M. Eberts, ci-devant

banquier. Les dessins, executes par M. Moreau le jeune, ont ete

graves par differents artistes deja connus, tels que MM. Martini,

de Launay, Helman et autres. On s'accorde a trouver cette suite

tr^s-superieure au premier cahier, qui parut en 1775. Les sujets

sont mieux choisis, la composition plus agreable, I'execution plus

detaillee et plus finie ; le costume y est rendu sans caricature,

avec toute la grace, toute I'elegance dont il est susceptible, et le

gout qui r6gne dans nos meubles y est presque encore mieux ob-

serve que celui de nos ajustements et de nos parures.

Quelle entreprise que celle de vouloir fixer par le burin des

objets d'une nature aussi inconstante, aussi legere, aussi fugitive

que le sont nos modes! Comment se flatter de pouvoir suivre

I'extreme rapidite de toutes leurs vicissitudes, de toutes leurs

revolutions? Comment esperer de donner quelque idee de cette

multitude infinie de nuances iniperceptibles qui les preparent,

qui les developpent, .qui les eloignent, qui les effacent? De quelle

mani^re expliquer la magie de cet art qui ne cesse de surprendre

sans etonner, de changer sans deplaire, et qui vieillit tout sans

jamais vieillir lui-meme ?

\. Voir sur les infortunes de cette pr^tendue princesse, t. IX, p. 324 et 394.

2. Sur cette suite, la plus importante de I'oeuvre de Moreau le jeune, autant

par la dimension des planches que par la perfection de I'execution, et sur Ics re-

ductions et contrefagons dont die fut I'objet, voir le Guide do MM. Cohen et Mehl,

a I'article Restif de La Bretonne. C'est en effet ce fecond excentrique qui redigea

les « historiettes » accompagnant chaque planche. La premiere Suite, publiee en

1775, comprenait 12 planches de Freudenberg, gravees par Ingouf, Romanet,

Linger, etc.
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Notre auteur, qui parait avoir vu toutes ces dilTicultes, ne

pouvant les vaincre, a pris le parti de les eluder. Ce ne sont pas

les modes particuli^res de chaque epoque, c'est plutot leur ca-

ract^re gen^rique qu'il a tache de saisir et de consacrer dans son

ouvrage pour I'instruction des nations les plus lointaines et de la

posterite la plus reculee. On peut done regarder son livi'e comme
une partie tr6s-importante de I'esprit de ce siecle ou, ce qui re-

vient au meme, corame un apercu des syst^mes lumineux de

M""=* Bertin et du sieur Beaulard.

Le texte du recueil, moins important que les estampes, avec

moins de pretention, aurait pu etre plus utile et plus agreable.

Au lieu d'y voir un ridicule etalage et de philosophic et de sensi-

bilite, on eut desire d'y trouver des observations relatives a I'art,

a I'industrie, au gout, meme au gout le plus frivole. Ces obser-

vations auraient pu etre melees d'anecdotes propres a peindre le

caraclfere de nosmoeurset de nos modes. Parmi ces traits, n'eut-on

pas cite, par exemple, le propos que tenait I'autre jour un de

nos plus merveilleux coiffeurs a la toilette de M™" la comtesse de

Bou filers? On lui presentait des pompons a mettre dans les che-

veux. « Et que voulez-vous, madame, que je fasse de ces anti-

quailles? — Mais il n'y a rien de si frais. — Oui, cela etait bon

autrefois; je crois meme avoir employe les pareilles avant-hier;

mais aujourd'hui, non, madame, ce ne sera point moi qui vous

donnerai ce ridicule. » 11 fallut en faire chercher d'autres.

AOUT.

De tous les discours qui ont concouru pour le prix de 1'Aca-

demic, celui qui ne lui a point ete envoye, celui qui n'a point

ete vendu publiquement, qui ne I'a pas meme ete sous le man-

teau, et dont on s'est contentede distribuer une centaine d'exem-

plaires aux portes, est le seul qui ait fait une grande sensation.

Ce discours est intitule ^/o</c historique de Michel de L'Hospital,

rhancelier de France, avec cette epigraphe : Ce n'est point aux

esclaves a louer les grands hommes. Quelque soin que I'auteur
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de cet ouvrage ait pu prendre pour garder un anonyme impene-

trable, il est impossible d'y meconnaitre et Tame et le style de

I'homme qui s'est deja peint lui-meme avec tantd'energie et dans

le ConmHablede Bourbon, et dans \'£loge du marMial de Cati-

nat, et dans le Discours preliminaire de la Tactique. Tout ce

que nous connaissons de M. de Guibert porte I'empreinte du

m^me genie, de la force et de la hauteur, beaucoup de negli-

gences et d'inegalites, mais je ne sais quelle ambition, quelle

chaleur de caractere qui interesse parce qu'elle lient a des sen-

timents de vertu, parce qu'elle n'a rien de factice. L'illusion qui

Telfeve a ses propres yeux est de bonne foi et I'entraine toujours

vers de grands objets ; ses erreurs meme annoncent un principe

noble et respectable. Quoique ce siecle ait produit beaucoup

d'ouvrages infiniment hardis, peut-etre n'en est-il aucun qui le

soit avec plus de naivete, ou, comme on dirait en anglais, ivith

so much cartness. Une simple analyse en donnerait une idee trop

importante.

« La dilTiculte reelle (de ce sujet), dit I'auteur, est celle qui

resulte de I'impossibilite d'ecrire I'Eloge de L'Hospital avec la

liberte et la verite qu'il exigerait. En efiet, quand les statuts de

I'Academie imposent la necessite de soumettre les ouvrages des-

tines au concours a la censure de la Sorbonne
;
quand on a vu

cette meme Sorbonne se dechainer contre quelques lieux com-

muns de tolerance repandus dans BHisaire et dans un Eloge de

Finclon^ comment permettrait-elle de louer un homme qui

parla toujours le langage de la philosophic et de la raison dans le

conseil des rois, qui preserva la France des horreurs de 1' Inqui-

sition, qui voulut soulager le peuple en diminuant les richesses

du clerge, qui jugea toujours la religion en homme d'Etat, c'est-

a-dire comme une partie de legislation necessaire a maintenir,

mais que le gouvernement doit accommoder au plus grand bon-

heur des hommes ; qui de la pencha toujours secretement vers

le calvinisme, parce qu'il le trouvait plus ami de la liberte, de

I'industrie et de I'humanite? Comment ensuite, sans tomber

continuellement dans des allusions et des parallelesinvolontaires,

louer un ministre qui ne se laissa jamais amollir par la corrup-

tion et gouverner par 1' intrigue; qui conseiTa dans sa place

1. Celui de La Harpe.
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toule I'inlegrite de sa vertu et de son caract^re; qui, place au-

pr^s d'un jeune roi, fit tout ce qu'il put pour I'eclairer et pour

I'arracher aux moeurs empoisonnees de sa cour; qui fut, en un
mot, plutot le ministre de sa nation que celui du trone, etc. ?

« Plaignons I'Academie de ne pouvoir admettre d'ouvrages

d'un ton plus male et plus hardi! Telle est sa constitution, telles

sont les chaines dont Richelieu I'investit a sa naissance. Eh ! qui

sait si cet adroit tyran ne calcula pas, en la cr6ant, que cette

institution mettait a jamais la plus grande partie des gens de let-

tres sous la discipline du gouvernement
;
que, des ce moment,

jaloux de parvenir aux places qu'elle offrait, et ensuite voulant

jouir en paix du frivole honneur d'y etre assis, il ne sortirait

plus de leur plume rien de grand, rieji de fort, rien de libre? II

est permis de preter cette vue profonde a un homme qui sut

combiner avec tant d'art tous les ressorts du despotisme ; et, s'il

I'eut, il faut convenir qu'elle a ete bien parfaitement remplie. »

Apr^s cet exorde, M. de Guibert nous represente le chan-

celier deL'Hospital comme un de cesexemplesquele sort semble

produire de temps en temps pour abaisser I'orgueil des hommes

fiers de leur naissance et ramener 1'ambition des hommes de

merite sans aieux.

On peut faire de graves reproches a cet ouvrage ; mais il en

est un qu'on ne saurait lui faire avec justice, c'est celui de ne pas

interesser. Que le style n'en soit point du tout academique, que

Ton y trouve des vues aussi fausses que hasardees, que le sujet

neparaisse nullement approfondi, que la partie de la legislation,

la partie la plus etendue et la plus importante, ne soit point

assez developpee, on conviendra de tout ; mais la lecture de cet

l^loge n'en attachera pas moins,elle n'en inspirerapas moins une

grande estime pour le panegyriste, une profonde admiration pour

son heros. En quittant le livre, on conservera sous les yeux

I'image d'un grand homme, peut-etre meme I'illusion flatteuse

d' avoir vecu quelques heures avec lui, et de tous nos Eloges

couronnes il en est bien peu qui laissent une si douce impression.
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ENIGME

FAITE, IL y A DIX OU DOUZE AXS, PAR M- VALDEC DE LESSART,

ADJOINT AUJOLRD'HUI A LA CHAnGE DE S13 RINTEND ANT

I>ES FINANCES DE MONSIEUR '.

A la ville ainsi qu'en province

Je suis sur un bon pied, mais sur un corps fort mince;

Robuste cependant, et meme fait au tour.

Mobile sans changer de place,

Je sers, en faisant volte-face,

Et la robe et I'ep^e, et I'l^glise et la cour.

Mon nom devient plus commun chaque jour;

Cliaque jour il se inultiplie

En Sorbonne, k I'Acad^mie,

Dans le conseil des rois et dans le Parlement

:

Par tout ce qui s'y fait on le voit clairement.

Embarrasse de tant de rdle?,

Ami lecteur, tu cherclieras bien loin,

Quand tu pourrais peut-etre avec un peu de soin

Me rencontrer sur tes 6paules.

Le mot de Tenigme est une Tele ic pcrruque.

— VAmant bourru est une piece qu'il faudrait placer

parmi les chefs-d'oeuvre du theatre frangais, si le succ6s d'un

ouvrage pouvait en constater le merite. M. Monvel qui en est

I'auteur, a joue lui-meme le role de Montalais, et a recu en pa-

raissant un hommage bien flatleur. Montalais trouve ses amis

dans la tristesse, et leur en demande la cause. « Est-ce, dit-il,

parce qu'on juge aujourd'hui mon proems?— 11 est gagndl » s'est

eerie un particulier, et tout le public a repete : 11 est gagnil

Apr^s la piece, I'auteur a ete demande avec transport, ainsi que

le sieur Mole, qui a rendu le role principal avec I'intelligence et

la vivacite qui caracterisent ce comedien. Pendant qu'ils rece-

vaient tons deux les applaudissements les plus vifs, Monvel, par

un exc^s de reconnaissance, malgre la presence de la reine et de

1. Grimm (t. VIII, p. 203) a cit6 cette 6nigme comme 6tant de Voltaire, et nous

n'avons point rectifi6 son dire; mais Beuchot (Voir OEuvres de Voltaire, edition

Gamier freres, t. X, p. 463) ^tablit qu'elle appartient au chevalier de La Touraillc,

qui en a reclam6 la paternity dans son Nouveau Recueil de gaiete et de philosophie

(1785,t. I, p. 161).
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la famille royale, a saute au cou de son camaracle, et les applau-

dissements out redouble.

— M. Bailly, dans sa nouvelle Histoire de I'aslronomie, et

dans ses Lettres sur Vorigine des sciences et des arts, attribue

les premieres observations sur le lever et le coucher des etoiles

k un peuple qui vivait sous le parall^le de 49 degres ; et comme,

selon lui, I'Europe etait alors dans la barbarie et dans I'ignorance,

ce peuple ne pouvait exister que dans la partie septentrionale de

I'Asie. Ces assertions, ces suppositions ont paru h M. I'abbe Ban-

deau attentatoires a la reputation des Gaulois, ses aieux, et de

leurs anciens druides. II a done pris fait et cause pour eux, et

s'est decide a rendre plainte contre M. Bailly. Ses griefs sont

exposes dans un factum intitule Mdmoire d. consulter pour les

anciens druides, contre M. Bailly, de VAcaddmie des sciences.

Pour justifier cette plainte, M. Baudeau cherche k demontrer,

par line foulede citations, que les anciens druides gaulois etaient

aussi savants, aussi philosophes, aussi connus que les mages

de Perse, les brachmanes de I'lnde et les pretres egyptiens
;
qu'ils

avaient soin d'observer les astres
;
qu'ils avaient fait des recher-

ches et des decouvertes sur la grandeur de la terre, et qu'enfm

les plus anciens monuments et les plus vieilles traductions,

adoptees par M. Bailly lui-meme, semblent indiquer le pays des

druides gaulois comme un de ceux qui possed^rent les pre-

mieres connaissances philosophiques.

Le vengeur de la gloire des druides ayant rapporte tons ses

moyens justificatifs, conclut « que M. Bailly soit condamne

ci composer et a publier incessamment un troisi^me ouvrage,

dont il aura soin de lire les essais dans les assemblees publi-

ques de I'Academie des sciences; lequel ouvrage sera aussi

savant, aussi curieux, aussi bien ecrit que les deux premiers,

afin d'etre egalement recherche des lecteurs; et qu'en icelui soit

contenue la reparation d'honneur la plus authentique aux peu-

ples gaulois, celto-scythes, hyperboreens, illyriens ou phrygiens

d'Europe et a leurs druides
;
que M. Bailly soit tenu de les recon-

naitre, sinon comme premiers fondateurs des sciences et des arts,

memo dans la Phrygie asiatique, dans I'Assyrie et dans la Perse,

au moins comme tr6s-anciens, tr^s-savants et tr^s-renommes

philosophes et astronomes. — Pour les vieux druides gaulois,

I'abbe Baudeau. »
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Tel est ce Memoire, qui a ete publie sans doute plutot pour

faire connaitre I'erudition de I'auteur que celle de ses clients.

Quels que soient nos sentiments sur les connaissances des anciens

druides, nous nous garderons bien de revoquer en doute celles

de M. I'abbe Baudeau ; mais si nous avions un conseil k lui offrir,

ce serait de renoncer a la folle ambition d'etre plaisant en depit

de la nature, et de ne plus donner a ses ouvrages des titres qui

qui promettent une gaiete qu'il n'est point en etat de soutenir.

— Tandis que, sous une forme plaisante etleg^re, I'abbe Bau-

deau demeure toujours serieux et pesant, le chevalier Du Gou-

dray, sous un titre tr^s-grave, a conserve le talent d'etre exces-

sivement risible. La nouvelle production du chantre de Joseph II

est intitulee Lettre au public sur la 7nort de MM. de Crebillon,

censeur royal-, Cresset, de VAcademie francaise; Parfaid,
auteur du ThMlre francais, par I'auteur des Anecdotes de

VEmpereur *

.

Quoique la mort rende tons les mortels egaux, on est d'abord

un peu surpris de trouver ceM. Parfaict en si bonne compagnie ;

mais on Test bien davantage lorsqu'on voit la distribution de cette

brochure inconcevable. Quatre pages seulement y sont consacrees

a MM. de Crebillon et Gresset, tandis que les faits et gestes de

M. Parfaict en occupent trente. C'est en vain qu'on chercherait a

donner une idee de cet ouvrage : pour connaitre la maniere de

M. Du Coudray, il faut entendre M. Du Goudray lui-meme. « J'ai

crayonne, dit-il, I'l^loge historique de feu M. Saint-Foix... j'ai

aussi jete quelques fleurs sur la tombe de MM. de Belloy et

Colardeau ; ce dernier surtout a su tirer de ma verve une assez

longue elegie en prose, ou, si le lecteur Epilogue, une espece

d'oraison funebre en forme d'entretien dans les champs Elysees.

Aujourd'hui j'ose entreprendre de crayonner les Eloges historiques

de M. de Crebillon, censeur royal, M. Gresset, de I'Academie

fran^aise, et M. Parfaict, auteur de VHistoire du Thdcilre fran-

cais. J'entre en matiere. »

M. Du Goudray nous apprend done que Jolyot de Grebillon

est ne le 12 fevrier 1707, qu'il a fait plusieurs ouvrages, entre

autres le Sopha, s'il est permis de le citer, et qu'il est mort age

de soixante-dix ans, apres avoir rempli avec une edification tou-

1. 1777, in-8\
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chante ses devoirs de Chretien. Telles sont les fleurs quo notre

K\xi(i\x\' jctte sur la /om^e de M. de Grebillon ; encore ne sont-ce

pas des fleurs de son jardin, car il convient les avoir tirees d'une

feuille periodique, intilulee Avis divers^ et « cela, dit-il, parce

que j'appuie toujours nion sentiment* ». Le chevalier Du Gou-

dray passe a son ami Claude Parfaict, dont il fait une assez longue

elegie en prose. Nous nous contenterons d'en citer un morceau :

« M. Parfaict jouissait d'une pension de douze cents livres qu'il

avait obtenue par le canal de M™* de Pompadour. Ses moeurs ont

toujours ete pures, ses amours chastes ; il a mnnqiid de se marier

a une demoiselle de La Force. On ne lui a point connu de mai-

tresse, quoique plusieurs femmes aient eu de I'inclination pour

lui. II n'a jamais mal parle de personne; son caractere etait liant

etdoux; paresseux, meme negligent, inepte aux affaires, mais

tr^s-capable de les bien conduire, donnant de bons conseils et ne

s'en servant jamais, etc. Peut-etre que I'amiti^ m'emporte trop

loin-, mais c'est la veritequi m'arrache ce faible eloge des vertus-

physiques et morales de M. Parfaict. »

COUPLETS DEMANDES A M. MARMONTEL

PAR m''" necker^, pour etre chantes par elle,

SUR LA GUERISON DE MADAME SA MERE.

Air de la romance du Barbier de Seville.

Moi qui goutais la vie avec d61ice,

Dans un instant j'ai connu le malheur.

Belle maman, t6moin de ta douleur,

J'ai dit : Pour moi la vie est un supplice.

En me donnant la plus digne des m6res,

Ciel! tu m'as fait le plus beau des presents;

Daigne veiller sur ses jours bienfaisants,

Ou tes faveurs me seront trop ameres.

Oui, je crains moins la douleur pour moi-meme,

A tous ses traits je suis prete a m'offrir :

1. M. Du Coudray traite M. Gresset avec autant de bonte que M. de Crebillon,

toujours en appuyant son sentiment. (Meister.)

2. Depuis M"'« de Staiil.
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Les plus grands maux, c'est ceux qu'on voit souffrir

A des parents qu'on revere et qu'on aime.

De mille maux Tessaim nous accompagne;

Mais sont-ils fails pour un etre accompli?

Ah! d'un objet de vertus si rempli

Que la sant6 soit au moins la compagne.

Dans les hameaux on nous dit qu'ello habite,

Et qu'elle suit la douce obscurity.

De la nature en sa simplicity

Jamais maman n'a pass6 la limite.

Des purs esprits I'essence est impassible;

Ma mere a droit k cet heureux destin.

Ciel! n'as-tu pas reuni dans son sein

Un esprit pur avec un coeur sensible?

Un Dieu, touch6 de mon humble prifere,

A fait cesser le mal qui m'accablait.

Dans ce moment, h61as! ii me semblait

Qu'un jour nouveau me rendait la lumi^re.

J'ai reconnu combien mon ame est tendre;

A quelque chose ainsi malheur est bon.

Dieu! gardez-moi de pareille lecon,

Je n'aurais pas la force de la prendre.

COUPLET AJOUTE PAR M. NECKER.

De mon papa voyez I'amour extreme :

Rien, m'a-t-il dit, ne peut vous desunir.

Un seul instant pourrait tout me ravir;

Ah! par pitie, prenez soin de vous-meme.

— Le 25 aout, fete de Saint-Louis, le prix d'eloquence, dont

le sujet 6tait VEloge du chancelier de L'Hospital, a ete adjuge au

discours de I'abbe Remy. M. d'Alembert en a fait la lecture, et le

public, par ses applaudissements, a rendu justice au merite de

I'ouvrage et au choix de I'Academie. M. de Saint-Lambert, fai-

sant les fonctions de directeur en I'absence de M. le due de Ni-

vernois, declara que les honneurs de Vaccessit oNdXeni^iQ accordes

au discours de I'abbe Talbert et a celui d'un auteur anonyme.

L'Academie a fait une mention honorable d'un ouvrage de
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M. Doigny et d'un autre de M. Le Hoc ; elle a fait aussi une men-
tion particuli6re d'un discours que son excessive longueur n'a

pas permis d'admettre au concours, mais auquel elle a rendu les

temoignages les plus flatteurs, en invitant I'auteur k le publier.

Ce discours est du marquis de Condorcet. M. de La Harpe a lu

ensuite une traduction libre du premier chant de la Pharsale
;

et quoique cette traduction soit abregee, elle a paru longue.

M. d'Alembert a termine la seance par la lecture d'un £loge de

Vabbc de Choisy, qui a 6te tr6s-applaudi. Nous aurons I'honneur

de mettre sous vos yeux un extrait du discours couronne et de

celui du marquis de Condorcet. Pour suivre L'Hospital dans la

carri^re du magistrat, a la t6te des finances et dans les fonctions

de chancelier, il a fallu necessairement entrer dans des details

qui semblent convenir plutot a I'historien qu'a I'orateur. L'abbe

Remy a senti ce defaut de son sujet; mais il n'a pas cherche ci le

vaincre, et peut-etre doit-on lui savoir gre d'avoir sacrifie une

partie de sa propre gloire a celle du grand homme qu'il a voulu

faire connaitre.

« ^loignez-vous , dit-il, importune dignite de I'eloquence,

soyez a jamais bannie de nos discours, si vos mouvements et vos

couleurs sont incompatibles avec ces details. Sacrifierons-nous a

des inconvenances oratoires les operations les plus honorables a

la memoire du chancelier? » Pour dedommager cependant le

lecteur de la secheresse de ces details, l'abbe Remy a su egayer

son discours par des tableaux qui prouvent au moins autant de

talent pour la satire que pour I'eloge. L'Hospital, jeune encore,

est pourvu par Henri II d'une charge de maitre de requites.

« Qu'est-ce qu'un maitre des requetes? Osons le dire devant les

hommes eclaires et vertueux qui rendent parmi nous cette dignite

respectable, c'est quelquefois un magistrat moins devoue a la pa-

irie qu'a la fortune, qui, place entre I'homme de cour etl'homme

d'J^tat, errant sous les portiques de la faveur, suit de I'oeil les

idoles qu'on y revfere, compte les heureux, attend les disgraces,

combine les interets, les evenements, les hasards, et consid^re

sa charge comme un degr^pour s'elever aux honneurs. » L'Hos-

pital retablit I'ordre dans le domaine, protege I'orphelin, circon-

scrit le droit des substitutions, corrige les abus qui s'etaient

glisses dans I'administration des charit^s publiques, reforme la

jurisprudence, la d^barrasse des usages barbares qui la desho-
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noraient, et detruit I'usure en fixant I'interet 16gal de Targent.

« II est temps, dit I'auteur, de soulager ceux que le poids de tant

de vertus et de lumieres aurait fatigues. Apprenons-leur que

L'Hospital, si souvent attaque par la calomnie, encourut une fois la

juste censure de ses concitoyens. Son aveugle amitie pour un

homme attache a son sei'vice lui derobe pendant quelque temps

ses concussions et sa criminelle avidite. Sourd aux cris du pu-

blic, le chancelier ne veut rien approfondir, et le bandeau de la

prevention ne laisse plus aucun acc^s aux plaintes de Topprime.

Le conseil est oblige d'informer et de rendre un arret contre le

coupable. Le jour luit enfin. L'Hospital decouvre avec humilia-

tion qu'on abusait de sa confiance; il est reduit a s'aflliger, pour

avoir cru au desinteressement et a la probite. II chasse le subal-

terne infid^le, c'etait un acte de justice ; mais ce qui peut-etre

nous etonnera, c'est que le premier commis n'obtint ni pension

ni brevet honorable. » Le public, toujours dispose a la malignite,

n'a pas manque de comparer cette prevention du chancelier a

celle qu'un ministre austere et vertueux a eue denos jours pour

un subalterne generalement decrie, qui cependant a trouve dans

sa disgrace des moyens de consolation qui manquaient au pre-

mier commis, son predecesseur. Si les operations de finance et la

reforme des lois n'ont offert a I'orateur qu'un champ sterile et

ingrat, la conduite de L'Hospital dans les disputes de religion qui

firent le malheur et I'opprobre de la France, lui presentait un

sujetplus susceptible d'eloquence peut-etre, mais difficile a traiter

dans un ouvrage qui passe sous les yeux de la Sorbonne. C'est

cependant dans cette partie de son discours que I'abbe Remy a

merite le plus d'applaudissements; et la hardiesse avec laquelle

il a defendu les droits de Thumanite, sans blesser la religion dont

il est le ministre, fait egalement honneur a I'orateur, a sa patrie

et a son sifecle. « Quand L'Hospital apprend que le massacre (de

la Saint-Bartheleray) est general, que la France n'est plus qu'un

theatre de carnage, alors il rougit d'etre Francais, il n'ose plus

meme en parler I'idiome, et sa douleur s'echappe en ces mots :

Excidat ilia dies! Vieillard infortune, tu pressens qu'un jour

nous partagerons ton indignation profonde, et qu'humilies sous

le mepris et I'horreur de tons les peuples, nous voudrons arra-

cher de nos fastes le recit de cette execrable journee. Tu pensas

bien de nous. Je te rends grace au nora de mes concitoyens : ce

XI. . 33
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beau mouvement de ton ame panenu jusqu'k nous sera transmis

k nos neveux, ils repeteront d age en age, rassembles autour de

ta statue : Exridat ilia dies I »

G'est ainsi que finit le discours de I'abbe Remy. Gelui du mar-

quis de Condorcet est ecrit avec raoins de purete, d'elegance et

d'harmonie, mais avec plus de feu, d'energie et de mouvement.

« Force, dit-il, de m'arreter sur une longue suite de desordres et

de barbaries, je ne parlerai point de sang-froid de ce qu'il est

impossible de voir sans indignation. Eh ! pourquoi craindrais-je

de hair les ennemis de ma patrie? G'est le seul genre de haine

dont le sentiment ne soit point penible. Malheur au peuple oii

cette haine ne regnerait plus que dans un petit nombre d'ames

echappees a Tavilissement! Malheur surtout a la nation ou elle

serait regardee comme un ridicule ou comme un crime, oii Ton

donnerait le nom de raison a 1'indifference pour les maux pu-

blics!... » Voici comme M. de Gondorcet parle de la mere de

Francois II. a Gatherine de Medicis, qui durant la vie de Henri II

n'avait ete jalouse que du credit de la duchesse de Valentinois,

vit avec douleur, sous le regne de son fils, le credit passer entre

les mains de Marie Stuart et de ses oncles. Avide de pouvoir, et

ne sachant ni s'en servir ni le conserver, lache dans le danger,

mais insultant avec audace a I'opinion, aux lois, au bonheur du

peuple, se livrant au crime sans remords et le regardant comme
un simple moyen de politique ; se croyant plus habile a mesure

qu'elle augmeiitait la liste de ses atrocites, mais affable et sachant

se faire aimer de cette classe d'hommes, malheureusement trop

nombreuse, qui pardonne aux princes d'oubUer dans leur con-

duite qu'ils sont des hommes, pourvu que dans leurs mani^res

ils paraissent s'en souvenir quelquefois; bienfaisante, mais de

cette bienfaisance qui est utile aux courtisans et funeste aux peu-

pies, telle etait Gatherine... » G'est par des portraits pareils que

M. de Gondorcet relfeve le caractere vertueux, et les talents plus

solides encore que brillants, du chancelier de L'Hospital. Apr6s

I'avoir accompagne, comme I'abbe Remy, dans toute sa carriere

publique, notre auteur le suit dans sa retraite. a Pauvre et re-

tire a la campagne, il y fut tel qu'il avait ete a la cour, ou il avait

donne un exemple de frugalite digne des heros deRome ancienne.

Pendant son minist^re, sa conversation instructive et agreable,

formee d'un melange piquant de philosophie et de litterature,
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faisait le seul plaisir de sa table. On n'y servait qu'un seul plat

de viandes bouillies. Modernes Apicius, pardonnez a la bassesse

de ces details ; daignez songer que les depenses des gens en place

sont payees par le peuple et que Thomme de bien qui se defie

d'autant plus de .ses forces que lui seul s'en defie, se conduit dans

les grandes places de mani^re a n'avoir pas meme de privation

a s'imposer lorsque son devoir lui ordonne de les quitter. »

EXTRAIT d'uNE LETTRE DE M. GRIMM.

De PcterhofT, 18 juillet 1777 i.

H II a regne pendant tout le sejour du comte de Gothland une

grande aisance et beaucoup de gaiete dans le commerce des deux

tetes couronnees. II y a eu aussi beaucoup de presents de faits

de part et d'autre. Catherine a commence a son ordinaire. A me-

sure que le roi a vu les differentes manufactures, il en a recu des

echantillons ; comme des tapisseries de .haute lisse, des sers ices

de porcelaine, un grand fourneau ou po^le de porcelaine, une

grande quantite d'etofies riches des fa!)riques de j\Ioscou,dont il

s'est fait faire des habits tout de suite, et qu'il a portes pendant

son sejour ici. Comme il desira d' avoir, en qualite de chevalier

de Saint-Andre, le second ordre de Russie, Alexandre Newski,

I'imperatrice lui en donna les marques en diamants, dont une

seule pierre est du prix de trente mille roubles. Quelques jours

apr^s elle lui donna une canne a pommeau de diamants avec une

ganse de grosses pedes, terminee par une houppe de diamants.

Cette canne, qui fut donnee avec une tournure charmante, est

une bagatelle de soixante mille roubles. II y a au-dessus du

pommeau aussi une pierre de vingt-cinq a trente mille roubles.

Le roi donna a I'imperatrice, la surveille de son depart, un rubis

d'une grosseur unique et qu'il n'est pas aise d'estimer, et un

souvenir avec son portrait enrichi de diamants ; sur les tablettes

il y a des vers francais de la main du roi. M™^ la grande duchesse

a eu pareillement un souvenir avec son portrait, et monseigneur

le grand-due une bague avec son portrait. Toute la suite du roi

1. Charon et Thory. qui out publie cette lettre dans le Supplement de 1829,

disent qu'elle ne figure dans les manuscrits qu'en extrait. Elle manque dans le

manuscrit de Gotha, niais nous la pla^ons ici a la date approximative oi Meistor

dut la recevoir, parce qu'elle appartient plutdt a la chronique quasi officielle qu'a

la correspondance intime.
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a eu de magnifiques presents de rimperatrice; les deux senateurs

de superbes boites, avec le portrait, le m6me dont Sa Majeste

m'a honore, tous les autres de superbes boites ; M. de Troll,

general des galores , dans sa boite une tr^s - belle bague , et

rimperatrice lui fit dire que la bague etait pour les soins qu'il

avait eus du roi pendant son voyage. L'equipage du roi a eu

de rimperatrice une gratification de mille ducats. Le roi, de son

cote, a donne aux princes Orlof et Potemkin a chacun son por-

trait entoure de fort beaux diamants. II a donne de tres-belles

boites, ornees de son portrait, aux principaux ministres ; et aux

autres ofliciers de la cour qui ont eu quelque service aupr^s de

lui, de tres-belles bagues. Au dernier souper rimperatrice et le

roi seuls ne se sont pas mis a table ; ils ont fait le tour derri^re

les chaises, et moyennant cela je les ai eus longtemps, et a di-

verses reprises, derri^re la mienne. On ne soupe pas bien avec

une telle terdirmmg\mBiis heureusement je ne soupe pas. Leroi

voulait que I'imperatrice m'ordonnat d'aller en Suede; rimpera-

trice dit qu'elle n'avait pas le droit de me rien ordonner, et moi

je dis que M. le comte de Gothland m'avait attire de I'impera-

trice une durete et une humiliation d'autant plus injustes que

personne au monde n'avait jamais eu plus de droit de me com-

mander malgre elle et malgre moi, ce qui est bien vrai a la lettre.

Un peu avantqu'on se levat de table, le rois'eclipsa aprfes avoir*...

a Oranienbaum pour s'embarquer tout de suite; il y trouva M. de

Soritz, un des flugel ' de I'imperatrice, qui lui presenta, de la

part de Sa Majeste, une superbe fourrure de renard noir, du prix

de quinze mille roubles. Le roi fit le porteur sur-le-champ

grand-croix de I'ordre de I'l^pee. II alia s'embarquer tout de suite

sur son yacht a Cronstadt. Le vent etait bon, mais il devint con-

traire dans la journee d'hier, et le soir on n'avait pas encore

perdu les batiments du roi de vue au port de Cronstadt. Durant

tout le mois que le roi a passe ici, I'imperatrice et le grand-due

ont constamment porte les marques de I'ordre des Seraphins, et

le roi celles de I'ordre de Saint-Andre.

« Je viens, monsieur, defairelenouvelliste. Jedevrais actuel-

lement ajouter ce qui a ete dit souvent a table, dans les conver-

1. Livree.

2. II manque ici quelques mots.

3. Adjudants.
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sations entre les deux tetes couronnees, mais cela passerait les

bornes d'une gazette et d'une lettre. L'imperatrice a deroge a

son habitude de se retirer a huit heures. Elle a fait servir le sou-

per alternativement dans les differents pavilions qui entourent

Peterhof ouaOranienbaum, et, sans s'y mettreatable, elleyatou-

jours ete d'une humeur charmante. Leroi m'a souvent dit ce que

j'ai dit a tout le monde depuis quatre ans, qu'on ne pent se faire

une idee de Catherine quand on ne I'a pas vue. A ces soupers,

rimperatrice creait ordinairement une hotesse parmi les dames de

la cour, et le lendemain elle lui envoyait un beau present en dia-

mants, pour la remercier du bon souper qu'elle lui avait donne.

« Actuellementj'ai lini; etsi vous voulez, monsieur, a votre or-

dinaire, me donner une marque de bonte, comme je suis ecrase

d'affaires en ce moment-ci, j'oserais vous supplier de faire faire,

par un secretaire de confiance, un extrait de ces details, et des

copies pour les personnes ci-apres nommees. Vous auriez la bonte

de mettre en tete de ces details que, ne pouvant leur ecrire dans

ce quart d'heure, j'ai eu recours a une personne inepuisable en

bons procedes pour moi, pour leur faire passer ces details tout

de suite comme je les ai pu mander fort a la hate et a la per-

sonne en question... Heureusement ce griffonnage s'adresse a

I'amitie indulgente, qui se contentera du style de gazetier broche

tr^s a la hate, parce que huit jours plus tard cela n'aura aucun

prix. J'ai oublie que le roi a fait donner quatre mille roubles a la

livree de la cour qui I'a servi. »

SEPTEMBRE^

PROVERBE.

PAR M. SE UAINE.

Ce proverbe a ete compose pour etre represents par M'"*^ la

princesse de Piemont, M"* lillisabeth de France, et M. le comte

1. Le Journal de Paris du 13 septcmbre 1777 contient la lottre suivante, qui

nous a et6 signal6e par M. G. Desnoiresterres et que Ton peut sans hesitation

attribuer a Mcister, AUemand d'origine et doublement qualifle pour defendre son

« patron » contre Palissot. Grimm venait a cette epoque de quitter Pcterhoffet

rentrait en France, comme nous I'avons dit, par la Suede, le Danemark et la
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d'Artois, dans leur enfance. Le m^me auteur en avait fait plu-
sicurs autres pour le m^me objet; mais on ne les a pasjuges
aussi convenables, et ils n'ont pas ete representes, parce que la

Prusse. I.a note que refute cette lettre est placee au bas de trois vers d^ji cit^s
on note, t. V, p. 4G5.

Et lo brevet en forme d'apostille,

Sign6 par Grimm et scell6 par I'auteur,

Fut mis au bas du Pere de famillc.

L"edition des OEuvres completes de Palissot est celle qui porte la rubrique de
Liege, Plomteux, 1777, 7 vol. in-12. La Dunciade fait partie du tome III, et non
du tome II.

II Messieurs,

« Je viens derelire la Dunciade, telle qu'elle a ete d^finltivement publiee dans
le second volume des OEuvres de M. Palissot, c'est-a-dire revue, corrig6e, aug-
mentee de plus de trois cents vers nouveaux, enrichie de commentaires histori-

ques, critiques et satii-iques, embellie de superbes gravures et munie en un mot
de tous les passeports necessaires pour la faire aller surement a la posterity.

« J'y ai remarque, a mon grand etonnement, une 6pigramme dirigee centre ma
nation, qui n'avait pas vraiment bcsoin de flgurer dans le Tableau de Vetat actuel

de la Utterature franQaise. Elle se trouve page 38, ot I'auteur, apres s'fitre egay6 sur
le compto de M. D ***, observe fort judicieusement que M. Grimm est I'unique ad-

mirateur qui soit reste a ce h^ros de la philosophie. II est vrai, ajoute-t-il, que
M. Grimm est Allemand.

« Je suis patriote, messieurs, ce defaut m'est commun avec la plupart des gens
de mon pays, dont I'amour-propre ne se croit pas encore int6resse h deprimer, a

calomnier mfeme le peuple germanique. Jugez par la combicn mon orgueil natio-

nal a du 6tre bless6 par cette pointe, que beaucoup de personnes tres-honn6tes,

qui ne sont ni des philosophes ni des AUemands, ont trouvee passablement mau-
vaise. J'allais vraiment la d^noncer aux erudits d'au dela du Rhin et de la Meuse,
fleuves fameux qui forment, comme tout le monde salt, une limite naturelle entre

I'esprit et la bcitise, mais la reflexion est venue m'arr6ter au milieu de mes projets

de vengeance.

« Nous avons le malheur, nous autres AUemands, de raisonner : c'est encore

une qualite qui nous distingue essentiellement de quelques-uns de nos voisins.

Or, tout en reflechissant sur la remarque de M. Palissot, j'al decouvert que, bien

loin de renfermer rien d'offensant pour ma personne, c'est une louange delicate

que cet auteur a donn^e a M. Grimm, et qu'il y fail d'ailleurs la reparation la plus

honorable a M. D. En effet, cette remarque, en apparence si maligne, ne signifie-

t-elle pas au fond qu'a la verite, M. D., ce heros de la philosophie, n'a plus gu6re

d'admiratcurs en France, mais qu'il lui reste M. Grimm, compatriote des PulTendorf,

des Leibnitz, des Wolff, des Teimarus, des Mayer, etc., et originaires du m6me
pays qui a vu naltre Joseph II, Frederic II et Catherine II? Convenez, messieurs,

que rien n'est plus fin et plus agreable que ce compliment que M. Palissot a fait

a M. Grimm, et qu'il n'aurait jamais pu effacer d'une mani^re plus authentique

et plus flalteuse Timpression que mille sarcasmes lances centre M. D. avaient pu

faire sur ses lecteurs.

« Je m'applaudis d'autant plus de cette decouverte qu'elle r6pand un jour

* Diderot.
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sc^ne est a la Bastille, et qu'un prisonnier en force les portes, ce

qui est d'un tr^s-mauvais exemple.

PERSONNAGES.

MERCURE,
LA RICHESSE.

LE PLAISIR.

LA SAATE.
LA VERTU.
UN SAGE.

(Le lieu represents le salon ou le cabinet d'un philosophe. Sur un bureau, des

rouleaux antiques; aa lieu de livres, le buste de Socrate; des outils de math6-

matiques, des compas, des sph6res, etc.)

SCENE PREMIERE.

LE SAGE , apr^s avoir mesure avec un compas quelques parties

de la sphere terrestre.

Les hommes perdent bien le fruit de cette etude, si la con-

naissance de I'univers leur fait oublier ce qu'ils doiventd' affection

envers leurs semblables, et de reconnaissance envers les dieux.

Mais... qui frappe a ma porte? EUe est toujours ouverte. Entrez,

entrez, qui que vous soyez, puissiez-vous me fournir une occa-

sion de vous obligor

!

SCENE II.

LE SAGE, MERCURE.

Mercure. — Je suis Mercure.

Le Sage. — Mercure ! 6 ciel!

Mercure.— Jupiter, importune par les prieres des mortels,ne

sait plus que penser de leurs demandes. Tons, dans leurs voeux,

supplient sa bonte deleur accorder la sante, le plaisir, la richesse;

peu d'entre eux demandent la vertu. Serait-il done vraique pour

raerveilleux sur les dispositions secretes des coryphees de la litterature fran^aise.

Fit je serais bien trompc si, en partant de ce point heureusemont trouve, nous ne

parvenions pas, de decouvertes en decouvertes, de raisonnements en raisonne-

ments, k donner une explication tres-honn6te aux oracles que M. M*** prononija

touchant la musique de M. Gluck.

M J'ai riionueur d'etre, etc.

« Germain Tldesque. »

* MarmonteL
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les mortels la vertu aurait perdu de son prix ? jeune homme
que Minerve favorise de ses inspirations ! les dieux vous etablis-

sent juge entre la Richesse, la Vertu, le Plaisir et la Sante. Elles

vont se rendre en votre presence ; elles vont deduire les raisons

qui leur font croire que chacune d' elles merite la preference sur

les irois autres ; ecoutez-les, pesez et jugez. Je vais les faire assem-

bler. AUez, mortel cheri des dieux, allez pour ce jugement im-

plorer leur assistance ; sans eux le sage ne pent rien.

SCENE III.

MERGUHE.

Cachons Mercure a leurs regards, et ne paraissons etre que le

domestique de leur juge.

SCENE iV.

MERCURE, LA RICHESSE.

Mercure. — Que voulez-vous?

La Rlgiiesse. — Mon ami, voici de Tor; je suis la Richesse.

Mercure. — Je le vois bien.

La Richesse. — Prenez, prenez.

Mercure. — Je vous remercie.

La Richesse. — Vous me remerciez! Vous n'en voulez pas!

vous n'etes done pas un valet?

Mercure. — H y a Sosie et Sosie.

La Richesse. — Pourriez-vous me dire si celui qui doit nous

juger a quelque ami, quelque confident, quelqu'un que je puisse

gagner, afin que mon juge me soit favorable ?

Mercure.— Non.

La Richesse. — Peut-etre lui-meme ne serait pas insensible

a la beaute de ces pierreries?

Mercure. — Non, madame la Richesse, non ; rien ne le touche

que la verite. Attendez-le dans ce cabinet, il va bientot paraitre.

SCENE V.

MBRCURIi:, LA RICHESSE, LE PLAISIR.

(Le Plaisir chante avant d'entrer.

)

La Richsese. — Qu'entends-je? Voici un chanteur qui me

plait. Eh! c'est le Plaisir.
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Le Plaisir. — Eh! oui, mon cher coeur, c'est moi. Vive la

joie! Oublions le passe, jouissons du present, moquons-nous de

I'avenir, et vive la Joie

!

SCfeNE VI.

MERCCRE, LA RICHESSK, LE PLAISIR, LA SANTK.

(EUe est vfitue en chasseuse; un arc, des flfeches, uu carquois, ou a sa main

la massue d'Hercule dont elle parait se jouer.)

La. Sante. — Eh ! c'est le Plaisir

!

Le Plaisir. — Eh ! c'est la Sante !

.La Sante. — Bonjour, mon fidele ami. (EUe lui prend la main et

la serre par demonstration.)

Le Plaisir. — Ahi! Vous m'avez fait mal en me serrant la

main.

La Sante.— Tu me vols, je suis forte, vigoureuse. J'ai passe

cette nuit a danser dans la foret, afin d'etre plus assuree de m'y

trouver avant le lever de I'aurore. Depuis cet instant j'ai pris trois

cerfs, force deux sangliers, perce deux loups de mes fleches
;
j'al-

lais prendre un daim a la course, lorsqu'unordre de Jupiter m'or-

donne de me transporter ici. souverain des Dieux! quelles

graces n'ai-je point a te rendre!... si c'est pour y passer six

heures a table...

Mercure. — Non, c'est pour decider qui doit avoir la pree-

minence de la Richesse, du Plaisir, de vous, ou de la Vertu.

La Sante. — Qui doute que ce soit moi?

, SCfeNE VII.

MERCUBE, LE PLAISIR, LA RICHESSE, LA SANTE,

LA VERTU.

La Richesse. — Quelle est cette dame ?

Le Plaisir. — Je I'ai vue autrefois dans la vallee de Tempe.

La Richesse. — Je la connais bien peu , il semble qu'elle me
meprise.

La Sante. — On la prendrait pour moi. Je ne veux pas la

quitter, elle est aim able.

Mercure. — Paix la, silence ! voici votre juge.
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SCilNE VIII.

MERCURE, LE SAGE, LA RICHESSE, LA SANTK, LE PLAISIR,

LA VEIITU.

La Riciiesse. — 11 est bien jeune pour nous juger.

La Sante. — Sa sante m'assure de son suffrage.

Le Plaisir. — II a I'air bien serieux. II est trop jeune.

La Vertu. — Qu'importe I'age, quand la raison I'eclaire?

Le Plaisir. — Vous parlez pour vous, madame la Vertu.

La RiCHESSE pr^sentant un 6crin de diamants. PermetteZ-moi de

VOUS presenter ces pierreries. (Le sage jette les pierreries i terre.) Com-
ment nous jugerait-il? II ne connait pas la valeur de ce qu'on lui

presente. Recusons-le,

Mercure. — Dites vos raisons, parlez, je vous I'ordonne.

La Richesse. — Et de quel droit un valet...

?

Mercure. — Je suis Mercure. Obeissez. (n montre son caduc6.)

Le Plaisir, la Richesse, la Sante. — Obeissons.

La Richesse. — Obeissons. Je ne dispute point contre les

dieux, ils ne peuvent tout m'enlever.

Mercure. — Parlez.

La Richesse. — Si j'avais k discuter mes droits au tribunal

de ces mortels eclaires qui connaissent le prix de ce que je vaux,

ma presence seule reunirait les suffrages et m'accorderait une

preeminence que je rougis de disputer. Jupiter, 6 souverain

des Dieux! permets-moi d'invoquer ton temoignage. Que se

passe-t-il au pied de tes autels? J'y vols les humains prostern^s,

le front baisse vers la terre, les mains jointes et serrees, les 16-

vres animees et tremblantes d'impatience et de desir. Quels sont

les motifs brulants des vaeux ardents qu'ils t'adressent? Ma pre-

sence, la jouissance de mes bienfaits, la possession de mes tresors,

voila ce qu'ils te demandent, voila ce que leur importunite veut

arracher k ta puissance.

Quelques mferes, il est vrai, te supplient de leur accorder la

sante de leur fils unique. Quelques enfants bien nes et sensibles

demandent la prolongation des jours d'un p6re adore, d'un mo-

narque bienfaisant; mais leur nombre est si rare queleurs accents

sont etouffes par la clameur de ceux qui ne respirent que moi,

qui ne soupirent qu'apres moi, qui ne sont embrases que de moi.

Les veilles, les fatigues, les courses et le jour et la nuit, leur
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sang, leur vie, tout est employe par les mortels pour me posse-

der; les terres n'ont point d'espace, les mers n'ont point de dis-

tance qu'ils ne franchissent pour me voir, pour me contempler,

pour m'attirer a eux. Sous les zones ou brulantes ou glacees

soupconnent-ils que ma divinite reside, ils y courent, ils y volent.

Faut-il escalader les plus hautes montagnes, faut-il descendre

dans les plus profonds abimes de la terre, faut-il affronter la

mort, sous quelque forme qu'elle se presente, rien ne les effraye,

ils se precipitent au-devant d'elle. Ils sacrifient tout pour moi, et

le plaisir et la sante et la vertu. Et Ton ose mettre ici en question

si je dois avoir la preeminence ! Ah ! s'il etait possible que le genre

humain entier comparut au meme instant en votre presence, il

aurait bientot decide mon juge. Mais non, penetre de mes rai-

sons, il va prononcer avec equite et meriter les brillantes faveurs

que lui prometma reconnaissance... J'ai dit.

Mercure. — Plaisir, c'est a vous parler.

Le Plaisir. — Je ne dirai qu'un mot, un long discours

fatigue. J'approuve tout ce qu'a dit la Richesse : elle a plaide ma
cause. Lies dieux importunes, les tresors demandes, les voeux ar-

dents des mortels pour I'obtenir, tout cela est vrai; mais ils ne la

desirent que pour la posseder, la Richesse n'est que I'introduc-

trice aux moyens de parvenir a mes faveurs.

Soit le plaisir d'agir, ou celui du repos, c'est toujoursmoi que

les hommes recherchent en courant apr^s elle. Et pour jeter un

coup d'oeil rapide sur quelques passions humaines, le fastueux,le

joueur, le chasseur, ne demandent aux dieux la richesse que pour

favoriser plus a longs traits le plaisir qui les enchante. Les tre-

sors ne seraient rien pour eux, si le fastueux ne voyait dans leur

conquete le plaisir d'etaler sa magnificence ; le joueur, de ponter

au pharaon ; le gourmet, des vins delicieux ; le chasseur, des pi-

queurs, des chiens, des chevaux. Ainsi que la Richesse se desiste

de ses droits et les abandonne a celui qu'elle ne fait que repre-

sentor. J'aurais encore de meilleures raisons a dire pour combattre

celles que vont donner la fragile Sante et la triste Vertu ; mais,

mon aimable juge, je vous en supplie, que votre esprit ajoute a

ma cause ce que j'y pourraisajouter, car le plus insipide des plai-

sirs est de plaider ; et je me tais.

Mercure. — C'est a la Sante de parler.

La Sante. — J'ai doute quelquefois que la Richesse et le
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Plaisir eussent la tem^rite de se preferer k moi ; mais a leurs rai-

sons j'ai reconnu leur bonne foi. Que la Vertu se preffere a eux,

je n'en serai pas surprise : elle peut servir a se bien porter; mais,

je le demande k cette Richesse si fi^re des voeux des humains, a quoi

sert-elle dans un palais prive de ma presence? Qu'a augmenterles

regrets de ceux qui ne peuvent en jouir. Voyez le vieil avare que

les douleurs de la goutte emp^chent meme de compter son ar-

gent, que ne donnerait-il pas pour m'acheter ? Quant au Plaisir,

qui ne fait valoir ses droits qu'en s'arrogeant les prerogatives de

la Richesse, ce dieu si mobile et si leger ne marche jamais que

sur mes pas, il n'est plus rien sans les faveurs de la Sante, il est

nul ou je ne suis pas. Ah ! si Ton voyait sur le visage de sonjuge,

ou m^me sur celui de la Vertu, I'empreinte d'une inquietude ef-

frayante sur la sante la plus ch^re a la France, hesiterait-on de

m'accorder la palme ? Je ne m'abaisserais pas meme a la deman-

der, on me supplierait a genoux de I'accepter. Helas ! mon mal-

heur fut toujours qu'on ne reconnait mon prix qu'apres m'avoir

perdue. Mais je vols briller mes presents dans les yeux de mon
juge. II n'attendra pas un instant penible pour apprecier ce que

je vaux, et il va sans doute m'accorder ce qui m'est du par be-

soin, par justice et par reconnaissance.

La Vertu. — Sous le r^gne bienfaisant de Saturne et de Rhee,

lorsque les dieux habitaient au milieu des mortels , la Richesse,

le Plaisir et la Sante n'auraient pas demande la preeminence sur

la Vertu. Les dons de la terre etaient les seules richesses; le bon-

heur alors n'etait pas dans les plaisirs; la sante etait I'existence :

vivre et se bien porter n'etait que la m^me chose. Mais les dieux

ont abandonne la terre. La richesse a present n'est que la soif de

I'or; les plaisirs ne sont que dans leur exc6s, et la sante ne parait

sur les pas de la jeunesse que pour s'eteindre aussitot quelle

brille. S'il est une divinite qui puisse les rendre solides et du-

rables, c'est la Vertu. La vertu seule peut faire servir la richesse

au bonheur des humains ; elle seule peut donner au plaisir cette

volupte constante et celeste qui ne connait ni les remords ni la

satiete. Quant k la Sante (elle en convient elle-meme), que de-

viendrait-elle sans le soin de nos compagnes assidues, sans la

Continence , la Sobriete et la Temperance? Le pouvoir de la

Sante, aussi loin qu'elle peut I'etendre, ne peut embrasser que

ie coi'ps, et la Vertu est la sante de I'ame.
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Que ne puis-je decouvrir a vos yeux I'interieur d'une ame

vertueuse qui jouit a toutes les heures du plaisir emane de moi,

du plaisir le plus satisfaisant et le plus facile ! L'homme qui

place son bonheur dans le bien qu'on fait aux autres est a chaque

instant a portee d'etre heureux. Voila celui que je comble d'une

felicite inalterable. G'est ainsi que je I'approche des dieux en lui

donnant leur ressemblance ; c'est ainsi que j 'attache aupr^s de

lui la tendresse, la confiance et le respect : respect qui lui est

propre, et qui, ne tenant ni a la naissance, ni aux dignites, ni

aux circonstances, est bien au-dessus' de I'etiquette; il prend le

caract^re sublime de la veneration que les mortels ont pour les

dieux... Mais qu'ai-je besoin de persuader mon juge? La con-

viction de ce que j'ai dit est dejadans son coeur; elle passe dans

ses yeux, et la fiUe de Jupiter n'a rien a craindre d'unfils de celui

qui le represente.

La Richesse.— Sera-t-elletouj ours la seule que je nepourrai

vaincre?

Le Plaistr. — 11 fallait la recuser.

La Saxte. — Avec les traits qu'elle a pris, elle ne pouvait

manquer de paraitre aimable et de gagner sa cause.

La Richesse. — H y a longtemps que le juge la connait: on

dit qu'il I'aime.

Le Plaisir. — Et qu'il en est aime. Nous devrions le recuser.

Mercure. — Paix ! le juge va prononcer.

Le Juge, qui cependant parait avoir ecrit. LcS mOrtcls ll'aSpireUt

qu'apres la Richesse ; elle est I'objet de leurs voeux : mais c'est

pour obtenir par elle les plaisirs, I'abondance et le repos. Quel-

ques douceurs qu'ils se promettent dans leurs possessions, elles

ne sont rien sans la Sante, qui elle-meme a besoin de la Yertu

pour se soutenir et regler ses mouvements. Ainsi la Richesse ce-

dera le pas au Plaisir, qui lui-meme ne paraitra qu'a la suite de

la Sante ; et la Yertu repandra sur eux ses faveurs pour I'avan-

tage et le bonheur des mortels. J'ai dit.

La Richesse. — Pourquoi Jupiter nous donna-t-il un juge si

jeune?

Le Plaisir.— II en fallait un qui eut un grand nombre d'annees.

La Sante. — Cela aurait donne de la valeur a son jugement.

Mercure. — Souvenez-vous de ce qu'a dit un des grands

poetes francais dans une tragedie appelee le Cid. Je ne me sou-
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viens pas du mot; quelqu'un de la compagnie pourrait-il me le

dire?

Quelqu'un. —
Aux ames bien n6es

La valeur, etc.

Mercure. — Vous I'avez devine.

LETTRE DE M. DE REVERDIL, DE NYON EN SUISSE,

A l'aUTEUR DE CES FEUILLES.

(( M. le comte de Falkenstein a refuse les relais que les bail-

lifs avaient eu ordre de lui faire tenir prets de ville en ville dans

le canton de Berne, et s'est fait mener, a la mani^re du pays, par

les memes chevaux de Geneve a Schaffhouse. La foule, qui I'ob-

sedait dans tons les endroits oii il s'arrfitait, a paru lui deplaire

et a ete cause qu'il n'est point sorti a RoUe. A Lausanne, qui

etait sa premiere couchee depuis qu'il voyageait si lentement, il

remarqua dans sa chambre son portrait orne de guirlandes, et

sous lequel on avait ecrit ce quatrain :

Ne rencontrer'partout que des admirateurs,

Se d6rober k leurs justes hommages,

Faire le bien, s'instruire et gagner tous les coeurs,

C'est riiistoire de ses voyages.

(( Le portrait et les vers attirerent ses regards. II demanda de

qui tout cela pouvait etre. L'hote lui dit que I'un et I'autre venaient

d'une Hollandaise qui logeait dans le voisinage, et ajouta, comme
sans intention, que sa maison etait a deux pas, quelle dominait

le lac, et que de sa terrasse on avait la plus belle vue du monde.

M. le comte demanda s'il pouvait 6tre sur de ne point trouver

d'assemblee. L'hote le lui promit et le trompa. M""® Blaquifere *

avait assemble chez elle autant qu'elle avait pu de personnes pre-

senlables et surtout de jolies femmes. Le fameux Tissot s'y pre-

senta aussi. Le prince parut gouter sa conversation et lui demanda

entre autres choses s'il y avait a Lausanne des gens de lettres.

M. Tissot le pria de le dispenser de repondre a une question si

1. Marie de Rapin-Tlioyras, n6e a Wesel le 12 Janvier 1715, mortei Lausanne

le 22 mars 1798. Son fils, David-Paul de Cazenove, n6 k Amsterdam, a une date

qu'on ne connait pas d'uiic faijon precise, fut capitaine dans les gardes de I'em-

pereur d'Autrichej 11 mourut celibataire en 1782.
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humiliante. Deux des plus jolies femmes s'etant avancees, car le

reste parut s'occuper a jouer, il s'ecria au milieu d'elles avec une

sorte d'extase : « Non, dans tous mes voyages, je n'ai rien vu

de si beau ! » II se trouva que c'etait de la vue qu'il parlait. II

ne s'en alia point cependanl sans leur avoir dit des choses assez

galantes. M'"" Blaqui^re fut la mieux traitee. Elle est fille de I'his-

torien Rapin-Thoyras, par consequent nee demoiselle. Un de ses

fils, nomme M. de Cazenove, dunom d'un premier mari, sert en

Autriche. C'etait pour avoir occasion d'en parler qu'elle lui avait

envoye vers et portraits. Elle pria en effet M. le comte de Fal-

kenstein de le recommander a I'Empereur. « J'ai pen de credit a

Vienne, repondit M. le comte, mais voici un de mes amis qui

prendra le nom de M. de Cazenove sur ses tablettes pour en parler

a I'Empereur. »,En effet, I'empereur, ayant sans doute depouille

les tablettes du comte de GoUoredo, a fait appeler aupres de lui

le jeune homme au camp de Styrie, et I'a recommande au gene-

ral dans la division de qui il se trouve. C'est a M""= Blaquiere

qu'on attribue la fable que voici. II faut remarquer que I'auteur

n'a jamais vecu en France, et peut-etre n'y a jamais ete.

l'aigle et le rossignol.

Un rossignol fameux de plus d'une mani6re

Par I'eclat, la douceur et Taccord de ses airs,

Apres avoir chante dans cent climats divers,

Vint enfin se fixer, pour finir sa carri^re,

Dans une riche et commode voli^re

Qu'il faisait r6sonner du bruit de ses concerts.

Jamais des sons plus doux ne s'etaient fait entendre.

De toutes parts des oiseaux diff6rents

Aupres de lui venaient se rendre.

lis s'estimaient Ireureux d'entendre ses accents;

Et raeme ce cygne qu'on loue

Pour ses accords m^lodieux.

Plus grand que celui de Mantoue,

Puisqu'il a rang parmi les dieux.

Empress^ de lui rendre hommage,
Le cel6brait dans ses chansons;

Et, jaloux de I'espoir d'obtenir son suffrage,

Daigna prendre de ses legons.

La foule quelquefois devenait incommode
;

Hibou, milan, corbeau, m^me plus d'un oison,

De louanges sans fin lui versaient le poison.
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Un jour le roitelet, son messager fidfele,

Et qu'iV la d^couverte il envoyait souvent,

Haletant, essoufll6, volant k tire-d'aile

Comme s'il arrivait tout droit du firmament,

Vient lui dire : « £coutez una grande nouvelle;

L'aigle vient, vous allez le voir dans un moment.
Et loin de planer dans les airs,

Je I'ai vu voler terre a terre

Pour venir admirer le maitre que je sers. »

Le rossignol, flatt6, cependant se lamente.

« Eh quoi ! toujours des grands, des curleux? Quel sort!

Non, je ne chante plus, et ma voix expirante

Ferait pour l'aigle un inutile effort.

Le renvoyer pourtant... Un aigle est quelque chose;

Ce n'est pas tons les jours qu'on en voit ici-bas.

Que ma c61ebrit6 me donne d'embarras,

Et que d'ennuis elle me cause!

En verity, je n'y tiens pas. »

Notre chantre aussitdt rajuste son plumage.

Prelude ses sons les plus doux,

Bien assur6 par son ramage

D'enchanter l'aigle, et faire cent jaloux.

L'aigle arrive en effet de I'enceinte sacree,

II fait deux fois le tour, puis, reprenant son vol

Et suivant son dessein sans voir le rossignol,

II s'61ance k ses yeux vers la voilte azuree.

L'oiseau chanteur, confus de se voir neglige,

Affront qui n'etait pas chez lui fort ordinaire.

Jura que dfes ce jour il en serait veng6.

« Qui, ce roi des oiseaux sentira ma colere;

Mes chants I'auraient vant6, mais je les changerai.

La d^esse aux cent voix, qui n'ose me d6plaire,

Ne parlera de lui que comme je voudrai. »

A ces mots, que dictait une rage impuissante,

11 61eve sa voix, qui devient glapissante.

Pour renforcer ses tons k I'art il a recours;

Mais que peut-il gagner par ses efforts p^nibles?

Ce qu'un mechant gagne toujours.

Aigris par le d6pit, ses sons jadis flexibles,

Au lieu de plaire, rendaient sourds.

Une corneille alors, matrone respectable,

Qui chez tous les oiseaux passait pour raisonnable,

Lui dit : « Pauvre animal, va, calrae tes fureurs;

D'un courroux impuissant apprends k te d6fendre.

A quoi te serviront tant de vaines clameurs?

L'oiseau de Jupiter est trop haul pour t'entendre. »
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« Vous pouvez recueillir, chemin faisant, d'autres anecdotes

sur M. le comte de Falkenstein : comme quoi il gouta le beurre

a RoUe; comme quoi il n'entretint le grand Haller que d'inocula-

tion; comment un paysan, auquel il se fit connaitre pour I'em-

pereur, s'ecria : C'cst bien le diablel je ne Vmirais jamais

cru^ etc. La plupart de ces petites betises ne valent gu^re la

peine qu'on les ecrive... »

— La modestie de M. Houdon lui a fait apporter tous ses

soins a empecher que les vers qu'on lui a adresses de tous cotes

ne fussent imprimes dans aucun papier public. En voici que

M. de Rulhi^re fit sur-le-champ, apr^s avoir admire sa Diane,

Oui, c'est Diane, et mon ceil enchante

Desire dans sa course atteindre la d6esse,

Et mes regards devancent sa vitesse.

Aucun habillement ne voile sa beauts,

Mais son effroi lui rend sa chastet6.

On aurait dans fiph^se ador6 ton ouvrage,

Rival de Phidias, ing^nieux Houdon,

A moins que les d6vots, en voyant ton image,

N'eussent craint le sort d'Act6on.

Parmi plusieurs morceaux precieux que le meme artiste a ex-

poses au Saloii, il y a entre autres un petit bas-relief represen-

tant une grive morte, attachee a un clou par la p^tte. Ce morceau

est d'un efiiet prodigieux
;
plus on le voit de pres, plus il fait

d'illusion. Un enfant de six ans fut mene, il y a quelques jours,

dans I'atelier de M. Houdon; il examina cet oiseau, et demanda

d'abord a son p6re oii il etait blesse. On lui dit que la blessure

etait vraisemblablement cachee. « Mais, papa, dit-il, de quoi

est done fait cet oiseau ? — C'est du marbre, lui dit son p^re. —
Ah! ah! reprit I'enfant, est-ce que Ton fait des plumes avec du

marbre? » Cette naivete dut flatter 1' artiste plus que les eloges

presque toujours exageres des connaisseurs ^
— Tous les edits, tous les arrets emanes du departement des

finances depuis que Sa Majesty en a confie 1' administration a

M. Necker, formeraient peut-elre le plus excellent code d'econo-

mic politique qui ait encore 6te fait. On y trouve tous les grands

principes developpes avec la profondeur et la precision la plus

lumineuse, la reforme des abus preparee sans effort, la depense

1. Ce marbre a figure a la vente posthume de I'artiste, en 1828.

XI. 34
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soumise a un ordre plus constant et plus eclaire, les Irais de

perception diminues, le syst^me general des finances reduit a

une marche plus simple et plus uniforme, enfin le grand art de

gouverner et de niaintenir le credit public, de ranimer la con-

fiance des peuples et de I'inspirer meme aux nations rivales. Mais

une operation superieure a toute celles qui font precedee, et

qui merite d'etre comptee au nombre des epoques les plus heu-

reuses du gouvernement fran^ais, c'est I'etablissement de I'ad-

ministration provinciale du Beny, etablissement dont les avan-

tages deviendront sans doute I'objet des vosux de toutes les autres

provinces du royaume, |et qui doit consacrer dte a present le

nom de M. Necker au rang des noms les plus illustres et les plus

chers a la France.

Le but de ce nouvel etablissement est d'aj outer aux ressorts

de notre legislation un ressort qui lui manque essentiellement,

dont I'effet soit d'adoucir le fardeau des impositions par un moyen

qui puisse toujours subsisler et se perfectionner de lui-meme,

sans porter aucune atteinte a I'autorite du souverain, sans lui

laisser craindre aucune resistance dangereuse, sans embarrasser

meme en aucune mani^re 1'execution de ses volontes. C'est ce

moyen qu'on s'est assure de trouver dans le zele eclaire d'une

administration locale ,
permanente et nombreuse , interessee k

faire la repartition des impots la plus juste et la plus equitable, a

prevenir les abus de tout genre et a feconder les ressources par-

ticulieres a chaque province, ressources qui doivent varier selon

la diversite des sols, des caracteres et des usages.

€ne tache si jimportante et si difficile a ete abandonnee jus-

qu'a present aux soins du ministre des finances, dont le temps

et les forces ne peuvent embrasser un detail aussi immense, et

qui se voit force ainsi de suivre presque aveuglement les impres-

sions de f autorite intermediaire de messieurs les intendants, et

plussouvent encore de leurs secretaires et de leurs subdelegues*.

« Ces subdelegues n'ont jamais de rapport avec le ministre,

meme en I'absence de I'intendant, qui, dans quelque lieu qu'il

1. Ain)*i que le reconnait Meister en terminant cot article, les principaux

passages en sont emprunt^s a un Memoire donne au roi en 1778, par M. Necker,

etqui ne fut imprime qu'en 1781; il en fut fait alors trois editions differentes,

deux in-4° et une in-S". Ce Memoire a etc depuis rcimprim6 dans les OEuvres de

Necker. Nous avons plac6 entre guilleinets les emprunts textuels de Meister.
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soit, retient toujours a lui seul la correspondance ; ils ne peuvent

done acquerir aucun merite direct auprfes du gouvernement, ni

aucune gloire qui leur soit propre. On doit necessairement se

ressentir du defaut de ces deux grands mobiles sans lesquels, a

moins d'une grande vertu, un subalterne, charge d'une adminis-

tration publique, doit 6tre soumis a toutes les passions particu-

li^res. De telshommes, on le sent facilement, doivent etre timides

devant les puissants et arrogants envers les faibles; ils doivent

surtout se parer sans cesse de I'autorite royale, et cette autorite,

en de pareilles mains, doit souvent eloigner du roi le coeur de

ses peuples. »

« II n'y a dans les pays d' election aucun contradicteur legitime

du commissaire departi; il n'en peutpas meme exister dans I'ordre

actuel sans deranger la subordination et contrarier la marche des

affaires; ainsi, a moins que le gouvernement ne soit averti par

des injustices eclatantes ou par quelque scandale public, il est

oblige de voir par les yeux de I'homme meme qu'on aurait besoin

de juger. »

Que resulte-t-il d'une forme d'administration aussi arbitraire?

« II vient au ministre des plaintesd'un particulierou d'une pa-

roisse entiere. On communique a I'intendant cette requete; celui-ci,

dans sa reponse, ou conteste les faits, ou les explique, et tou-

jours d'une mani^re a prouver que tout ce qui a ete fait par ses

ordres a ete bien fait. Alors on ecrit au plaignant qu'on a tarde a

faire droit jusqu'a ce qu'on eut pris une connaissance exacte de

I'affaire, et on lui transmet, comme un jugement r^flechi du con-

seil, la simple reponse de I'intendant. Quelquefois meme, a sa

requisition, on reprimande le contribuable ou la paroisse de s'etre

plaints mal a propos, et qui sait s'ils ne se ressentent pas encore

d'une autre maniere de leur hardiesse? Car un intendant et ses

subdelegues, qui voient toujours que les requetes leur sont ren-

voyees, que leurs decisions sont adoptees et que cette deference

k leur avis est necessaire, doivent naturellement mepriser les

plaintes auxquelles des corps entiers ne s'associent pas ; et voilci

pourquoi dans les provinces ils sont si fort redoutes de ceux qui

n'ont pas de rapport avec la cour ou la capitale. »

« Quand de longs murmures degen^rent en plaintes g6ne-

rales, le parlement se remue et vient se placer entre le roi et ses

peuples. Mais, eut-il les connaissances qu'il ne peut rassembter.
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eiit-il la mesure que I'esprit de coi*ps n'observe gu6re, ce remade

est un inconvenient lui-m6me, puisqu'il habitue les sujets k par-

tager leur confiance et a connaitre une autre protection que I'a-

mour et la justice de leur souverain. »

On a senti, dans tous les temps, le vice de ce genre d'admi-

nistration, et Ton a tache d'y suppleer de differentes mani^res :

sous Charlemagne et ses successeurs, par I'etablissement des

grandes assises, par I'envoi des Missi Dommid, appeles quel-

quefois Juges des Exempts^ charges d'eclairei* de pr^s dans les

provinces la conduite des dues et des comtes, de recevoir les

plaintes de ceux qui en avaient ete maltraites, et de les renvoyer,

dans le cas ou ils ne jugeaient pas eux-rmemes, au Malum Impe-

ratoris- dans la suite, on remplaca les Missi Dominici par I'in-

stitution des baillis, juges des cas royaux; mais cette derni^re

institution servit Men plus a diminuer la puissance des seigneurs

qu'a adoucir le sort des peuples. Les assemblees d'l^tats ne pou-

vaient porter leur attention que sur des vues d'administration

generale, et leur activite devait se borner k des circonstances

extraordinaires. On pent dire, en general, que tous les moyens

imagines jusqu'a present pour pr^venir et pour reparer les abus

de cette portion de pouvoir qu'on ne saurait se dispenser de

confier k des ministres subalternes 6taient ou insuflisants pour

la tranquillite des sujets, ou d'une consequence dangereuse pour

I'autorite royale.

II parait que le digne successeur de Sully et de Colbert a su

concilier, dans les nouvelles dispositions que Sa Majeste vient

d'adopter pour la province du Berry, tous les interets et tous les

avantages dont un etablissement si necessaire pouvait 6tre sus-

ceptible, et qu'il en a prevenu les inconvenients avec toute la

prudence qu'on pent attendre de la sagesse humaine.

II a commence d'abord par distinguer dans les differentes

parties de I'administration celles qui tiennent uniquement a la

police, a I'ordre public, a I'ex^cution des volontes du roi ; on a

senti qu'elles ne pouvaient jamais etre partagees et devaient re-

poser constamment sur I'intendant seul. Mais celles qui sont sou-

mises k une marche plus lente et plus constante, telle que la

repartition et la levee des impositions, I'entretien et la construc-

tion des chemins, le choix des encouragements favorables au

commerce, au travail en general et aux debouches de la province
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en particulier, toutes ces parties si essentielles au bonheur et au

repos de toutes les classes de la societe, ont paru devoir etre

confiees preferablement k une commission locale composee de

proprietaires choisis dans les diflerents ordres de I'Etat, dont les

suffrages fussent balances par un sage equilibre, dont le nombre

ne fut point assez grand pour embarrasser, mais suflTisant pour

garantir le vceu de la province ^
Les conditions essentielles auxquelles on a cru devoir sou-

mettre le nouvel etablissement sont des regies simples de comp-

tabilite; I'administration la plus econome, les assemblies gene-

rales aussi eloignees que I'entretien du z61e et de la confianc'e

peut lepermettre; I'obligation de soumettre toutes les delibera-

tions a I'approbation du conseil, eclaire par le commissaire de-

parti ; I'engagement de payer la meme somme d'imposition versee

aujourd'hui au tresor royal ; le simple pouvoir de faire des ob-

servations, en cas de demandes nouvelles, de maniere que la vo-

lonte du roi se trouve toujours eclairee et jamais arretee; enfm le

motde Dongratuit absolument interdit, celui de Pays d"admink-

tration subroge a celui de Pays d'Elat^ afin que la ressemblance

de nom ne puisse jamais entralner de pretentions semblables.

II resulte de la nature de ces conditions si sagement combi-

nees que I'institution d'ad ministrations provinciates formees sur

ce modele, loin de pouvoir etre envisagee comme un accroisse-

ment de resistance, servirait plutot de contrepoids a la puissance

des l^tats et des parlements, et qu'elle offrirait meme aux rois des

moyens d'asseoir plus tranquillement leur juste autorite. La reu-

nion de tant de corps, presque toujours jaloux les uns des autres,

1. Dans une commission permanente, composee des principaux proprietaires

d'une province, la reunion des connaissances, la succession des idees, donnent a

la mediocrite m6me une consistance. « Le concours de Tint 6r6t general vicnt aug-

menter les lumi^res, la publicity des deliberations force a I'honnStete; et si le

bien arrive avec lenteur, il arrive du moins ; et une fois obtenu, il est a I'abri

du caprice et se maintient. Au lieu que I'iutendant le plus rempli de z^le et de

connaissances est bient6t suivi par un autre qui derange ou abandonne les pro-

jets do son pr6d6cesseur. Dans I'espace de dix ou douze ans, on les voit aller de

Limoges en Roussillon , de Roussillon en Hainaut, en Lorraine; et a chaque

variation ils perdent le fruit de toutes les connaissances locales qu'ils pouvaient

avoir acquises. On dirait, a voir ces changements continuels. que I'administra-

tion des provinces est une ccole ^tablie pour les makres des requCtes, et que,

destines a gouverner un autre hemisphere, ils viennent en France s'essayer sur

differents sols et sur divers caracteres, tandis que le grand avantage de chaque

province devrait toujours fitre le but, et I'homme le moyen. » (Meisteu.)
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deviendrait impossible ; et, si elle avait jamais lieu, ce ne pour-

rait etre que par TelTet d'un malheur general et par des actes

accumules d'injustice et d'oppression. Mais, si le meilleur des rois

pouvait instituer une administration qui, en aplanissant le chemin

a sa justice, offrit encore un obstacle aux abus du pouvoir, ne

serait-ce pas a ses yeux le point de perfection, puisque, apr^s

avoir fait le bonheur de ses peuples pendant son rfegne, il en se-

rait encore le bienfaiteur dans les temps les plus recules?

Une observation non moins importante que toutes celles qu'on

vient d'indiquer, c'est qu'en supposant que les administrations

provinciales ne fussent pas aujourd'hui la maniere la plus con-

venable de simplifier les finances et d'atteindre au meilleur sys-

tfeme d'imposition, il serait encore sage de la choisir, comme etant

celle a laquelle les esprits sont le plus prepares; toute autre qui,

sous un point de vue purement abstrait, paraitrait preferable,

trouverait, a titre de nouveaute, des obstacles d'execution d'ou

naitrait bientot le decouragement ; et 1' administration montre bien

moins d'habilete lorsqu'elle veut executer tout a coup le plus

grand bien qu'elle a concu que lorsqu'elle s'en approche par

degres, mais plus surement, en suivant la route que I'opinion

generale a le plus frayee.

En avouant que la plupart des reflexions que Ton vient de

faire ont ete puisees dans un Memoire manuscrit qui nous avait

ete confie sous le sceau du plus profond secret, nous ne pouvons

nous refuser au plaisir de transcrire ici en entier la conclusion

de ce fameux morceau : a J'ai vu divers genres de gloire parta-

ges entre les souverains : la guerre, la politique, les arts et la

magnificence ont tour k tour signale leur r^gne et consacre leur

memoire. Aujourd'hui, le soin du bonheur des peuples et I'eta-

blissement des lois qui peuvent I'assurer semblent ofTrir la seule

ambition nouvelle et la plus noble de toutes. Un siecle plus calme

et plus instruit parait desabuse de ses fausses grandeurs. En

m6me temps la nation a les yeux ouverts sur Votre Majeste ; elle

croit voir un accord entre ses besoins et le caract6re de son sou-

verain, entre I'age de Votre Majeste et le temps necessaire pour

accomplir des projets salutaires ; et l'amour qu'inspire Votre

xMajeste fait apercevoir avec sensibilite que la gloire qui parait

lui 6tre plus particuli^rement reservee sera la plus conforme k

son bonheur ainsi que la plus precieuse a I'humanite. »
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— On peut mettre au nombre des ])ons livres publies depuis

(juelque temps les Bccherches et Considerations sur la popula-

tion de la France, par M. Moheau *, avec cette epigraphe : Ego
rem quam ago non opinionem sed opus esse, eamque non sectm

aliaijus aut placiti, sed utilitatis esse et amplitudinis imniensm

fiindamen ta. (Bacon .

)

Tout ce que nous avons pu apprendre de M. Moheau, c'est

ce qu'il dit de lui-m6me dans un Avis au lecteur, que des devoirs

d'etat I'ont oblige k faire ou dinger des recherches relatives a la

population, ordonnees par le gouvernement; que son gout I'a

port6 a les etendre, et que la masse des faits etant devenue con-

siderable, il a pense a les distribuer en differentes classes, selon

les verites dont ils pouvaient former la preuve.

Le plan de son livre offre les vues les plus utiles, developpees

dans la methode la plus raisonnable et la plus complete; et nous

ne connaissons aucun ouvrage ou ce sujet important soit traite

avec plus d'etendue et de clarte. On examine dans le premier

livre I'etat actuel de la population; dans le second, les causes du

progr^s ou de la decadence de la population. Ce second livre est

divise en deux parties : la premiere traite des causes physiques

qui influent sur la population, de I'air, des vents, des montagnes

et des bois ; des eaux, des aliments, de la fatigue et du repos

;

de la richesse et de I'indigence; de I'habitude; des metiers des-

tructeurs de I'esp^ce humaine; de Teffet du climat, des aliments,

du regime, sur le caract^re et les affections ; et de la reaction du

caract^re et des affections sur la constitution physique. La se-

conde partie traite des causes politiques, civiles et morales, de

la religion, du gouvernement, des lois civiles relatives a I'etat de

I'homme en France; du mariage; des droits de masculinite, de

primogeniture, et des substitutions; de la peine de mort, des

moeurs, du luxe, des usages, du droit d'aubaine, des impots,

de la guerre, de la marine et des colonies; des moyens de fixer

les nationaux et d'attirer les etrangei*s ; des rapports de la popu-

lation aux moyens de subsistance et a I'aisance du peuple; des

etablissements et r^glements de police utiles a la population;

de I'influence du gouvernement sur toutes les causes qui peu-

\. Le Journal des savants (mai 1779, edition de Holiande, in-18) dit que cet

ouvrage 6tait attribu6 en partie a M. de Montyon. Voir la longue note de Querard

{France liUeraire) sur ce livre, art. Montyon.
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vent determiner les progres et decroissements de la population.

La premiere partie de cet ouvrage est fort superieure k la

seconde. C'est le fruit d'un travail infiniment p^nible et le resul-

tat d'une immensite de faits et de calculs rasserables avec un soin

extreme et dont les rapports, etablis avec beaucoup de sagacite*

ferment peut-etre I'ensemble le plus complet que nous ait encore

oflert I'arithmetique politique. L'auteur ne neglige aucun des

moyens de connaitre la population, et les apprecie tous avec une

grande justesse ; I'imperfection ou plutot I'impossibilite d'un de-

nombrement exact tete par tete, la proportion du nombre des

paroisses a celui des families, celle du nombre des maisons a

celui des habitants, celle du nombre des families et des cotes

de capitation au nombre des habitants, revaluation de la popu-

lation par le nombre des naissances, par celui des manages, par

celui des morts, enfm la proportion de la consommation au

nombre des habitants.

M. Moheau est paiTenu a rassembler les denombrements de

plus de six cent mille habitants et les releves du nombre des

naissances dans le lieu de leur habitation pendant dix ans ; ses

recherches ont ete faites dans huit generalites, situees au nord,

au midi, a.l'ouest, a Test du royaume, sur le bord de la mer,

dans I'interieur des terres, par consequent dans des pays ou le

climat, les vivres, le regime, la culture, les arts, les manufac-

tures different ; il a observe que dans tous ces pays, malgre ces

varietes, il existe a peu pr^s le m^me rapport entre le nombre

des naissances et celui des habitants, puisque la proportion la

plus forte est de 27 |-, et la plus faible de 23 j, et que les pro-

portions intermedialres different peu entre elles. II en a conclu

qu'il existait au moins en France une relation constante entre ces

deux nombres, telle que I'une pouvait etre la mesure de l' autre,

mesure que donne le terme moyen des exemples rapportes. II

s'est pourtant permis de hausser ce terme environ d'un cinquan-

tieme, d'apr^s la consideration de quelques qualites distinctives

des lieux denombres, qui se trouvent moins exprimees dans la

masse totale du royaume. Suivant ces calculs, il croit pouvoir

porter la population actuelle de la France a vingt-trois millions

cinq cent mille. Pour donner a cette evaluation une certitude et

une precision entiferes, il serait sans doute a desirer que M. Mo-

heau fut k portee de multiplier encore ses observations et d'ope-
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rer sur un plus grand nombre de pays ; mais nous osons croire

que, du moins en France, personne n'a ete plus avant dans cette

carri^re obscure et penible, personne n'a touche le but de si

pr^s. M. de Voltaire ayant calcule pendant la derni^re guerre que

si la population continuait de diminuer dans la meme proportion,

il ne resterait en France, Tan 2050, je crois, qu'un homme avec

fraction, M. Moheau nous rassure beaucoup sur cet avenir. II

trouve dans les denombrements de quinze communautes d'Au-

vergne, fails a quinze ans de distance et qui comprennent la

guerre de 1755, une augmentation d'environ ^^ ; or, si Ton ju-

geait du royaume par ces quinze communautes, qui ne sont cer-

tainement pas celles ou la population a le plus gagne, et si la

situation nationale etait toujours la m6me qu'elle a ete pendant

cette epoque, en moins de deux si^cles et demi la population

serait doublee.

« Cette progression, dit I'auteur, est-elle possible? et doit-on

supposer que jamais la population s'el^ve en France jusqu'k ce

degre ? Nous avouons que nous n'y trouvons aucun obstacle, et

nous croyons, avec M. Franklin, que les limites de la popula-

tion ne sont fixees que par la quantite d'hommes que la terre

peut nourrir et vetir ; ces bornes meme, qui sont reelles pour la

totalite de I'univers, n'existent pas pour un pays en particulier

;

et sa population peut etre superieure a la fecondite du sol, si

I'habitant trouve dans son industrie des moyens de subvenir a

ses besoins et de rendre tributaire le sol etranger... On doit done

tenir pour certain que la possibilite de I'extension de la popula-

tion va jusqu'au point ou la reunion d'un nombre d'hommes sur

un meme terrain pourrait nuire a leur conservation par I'alte-

ration de I'atmosphere, ou I'interception des communications, ou

I'insuffisance des moyens de fournir aux besoins de la vie. »

— C'est le mardi 23 que I'Academie royale de musique a

donne la premiere representation d'Armide, drame heroique en

cinq actes, de Quinault, remis en musique par M. le chevalier

Gluck. Ce grand evenement etait attendu depuis longtemps avec

impatience par les deux partis ; on le croyait decisif, et il n'a rien

decide. Les Gluckistes et les Piccinistes conservent toujours les

mSmes haines, les m6mes pretentions, la meme fureur. II faut

convenir pourtant que Teflet de cette premiere representation

aurait eu de quoi effrayer des partisans moins zeles, moins
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enthousiastes , ou, si Ton veut, moins surs de leur doctrine

que ne le sont les partisans de M. le chevalier Gluck. Presque

tout I'op^ra fut ecoute avec une grande indifference; il n'y

eut que la fin du premier acte et quelques airs du quatrieme

qu'on applaudit assez vivement. Le plus grand nombre desspec-

tateurs se permettait d'avouer que de tous les ouvrages de

M. Gluck c'etait celui qui leur avait fait le moins de plaisir. II a

voulu travailler, disait-on, dans un genre qui n'est pas le sien. II

a mis de la force et de I'energie ou il ne fallait que de la grace et

dela moUesse. Excepte les choeurs et quelques grands effets d'or-

chestre, il y a peu de scenes oil Ton ne soit tente de regretter le

chant facile et naturel du bon Lulli, etc.

M. de La Harpe j usque-la n'avait pas encore ose prendre parti

dans cette fameuse querelle, du moins il n'avait dit dans son

journal que quelques mots en faveur de la brochure de M. Mar-

montel ; il les desavoua modestement deux jours apres dans la

Feuille du soir pour apaiser plusieurs dames de sa connaissance

dont cette indiscretion lui avait fait fermer la porte. Malgre une

si dure lecon, j 'ignore par quel motif, soit que le moment lui ait

paru plus favorable, soit que I'interet du bon gout I'ait emporte

enfin sur toute autre consideration, M. de La Harpe s'est avis6 de

faire a propos diArmide une critique fort etendue et fort am^re

de tout le systfeme musical de M. le chevalier Gluck. II y disserte

a perte de vue sur I'harmonie et sur la melodie, sur le chant et

sur les accompagnements, sur le recitatif et sur la melopee.

Pouvait-on laisser une si grande audace impunie? M. le cheva-

lier n'a pas manque de crier a I'injustice. II a commence par

persifler assez lestement son nouvel Aristarque. Ensuite il a in-

voque le secours de tous les gens de lettres capables de sentir et

de developper les secrets de son art. II a fait entendre qu'il s'a-

gissait de venger la gloire de la nation, d'apprendre aux etran-

gers que tous nos litterateurs n'etaient pas aussi ignorants que

M. de La Harpe. II s'est adresse plus particulierement a Tano-

nyme de Vaugirard. Get anonyme est, comme tout le monde salt,

M. Suard, lequel ne s'est point refuse au plaisir de rompre une

lance avec M. de La Harpe en I'honneur delamusique allemande.

Nous ne sommes point assez hardis pour juger du fond de la

querelle, mais ce qui nous a paru d'une verite sensible, c'est que

I'anonyme de Vaugirard a mis dans sa defense tout I'esprit, toute
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I'adresse imaginable. Qu'il ait tort, qu'il ait raison, qu'il soit de

bonne foi, qu'il ne le soit pas, on ne pent s'enipecherde le trouver

profond et lumineux lorsqu'il prouve que M. de La Harpe ne sait

ni la musique, ni le grec; il est impossible encore de se facher

centre lui lorsqu'il apprend simplement ace rude adversaire qu'un

peu de politesse ne gaterait rien k la dispute et ne ferait meme
aucun tort au progr6s du bon gout. Ces choses-la sont a la portee

de tout le monde.

— Les Comediens francais ont donne, le mercredi 24, la pre-

miere representation des Cinq Soubreties, ou VInconsi^quent

^

comedie en cinq actes, en prose, de M. de Laujon, secretaire des

commandements de M. le prince de Conde, auteur de VAtnoit-

reiix de qiiinze anSy d'liglc, de Sylvie, etc., et d'un grand

nombre de fetes et de chansons recueillies en trois volumes,

sous le titrc d'A-propos de sociHi\

Cette comedie, qui avait ete faite pour plaire a une societe ou

cinq lemmes desiraient toutes egalement le role de soubrette,

meritait sans doute le succes qu'elle eut sur le theatre de Chan-

tilly ; mais I'auteur devait-il s'attendre a la m^me indulgence de

la part du public ? Des spectateurs qui n'etaient point dans le

secret pouvaient-ils lui savoir quelque gre de sa complaisance?

Imaginez le sort d'un enfant gate par sa famille, et qui tombe

tout a coup dans un monde inconnu ou il ne laisse apercevoir

aucun defaut, aucun ridicule qui ne soit vivement remarque,

vivement repris; c'est le sort de ce malheureux ouvrage. J'ai vu

peu de pieces jugees avec autant de s^verite, et que le parterre

ait plus cruellement rudoyees.

II y aurait presque autant de difficulte que d'ennui a donner

I'analyse des Cinq Soubrettes. C'est I'intrigue d'antichambre la

plus embrouillee qu'il soit possible de concevoir, et cette intrigue

est noyee dans une multitude de details qui ne laissent aucune

trace dans 1' esprit. Le personnage principal est un homme in-

consequent, gouverne par ses valets, et nommement par une

demoiselle Du Tour, ancienne domestique, qui a trois ou quatre

femmes de chambre sous ses ordres. II est question de vendre

une terre, de la racheter, de renvoyer un intendant, d'en prendre

un autre, de defaire un mariage, de le renouer. Une des cinq

soubrettes est une demoiselle deguisee qui finit par epouser le

neveu de la maison, etc. , et toute cette conduite est enveloppee



5^0 CORRESPONDANCK LITTfiRAlRE.

d'un cailletage eternel. A travers tout ce fatras il y a quelques

traits de caract^re et de verity, mais qui, dans I'ensemble oil Us

se trouvent jetes, ne font que peu d'effet.

— Quoiqu'on ait dit avec assez de raison que le temps des

bonnes parodies etait passe, ily aurait de I'humeur k n'apercevoir

aucun talent pour ce genre dans Gahrielle de Passy, parodie de

Gabrielle de Vergy, en un acte, en prose et en vaudeville, par

MM. d'Ussieux et Imbert. Gette pi^ce fut representee pour ia

premiere fois en deuxactessur le theatre de laComedie-Italienne,

le 30 aout. Le premier acte eut un grand succ^s; on trouva beau-

coup de longueure dans le second, et le denoument plus triste

et plus degoutant que celui qu'on avait eu le projet de parodier.

On eviterait une partie de ces defauts en reduisant la pi^ce en un

seul acte. II s'en faut bien cependant que la seconde partie de

I'ouvrage soit aussi heureuse que la premiere.

Le calembour qui forme le refrain du dernier vaudeville est

assez fou.

Ah ! il n'est point de fete

Quand le coeur n'en est pas, etc.

— FokUj ou les Metamorphoses, conte chihois dirobi d,

M. de V... ^ Deux petits volumes in-12. On ne pent citer ici

cette plate imitation du Sopha que pour assurer qu'elle n'a ete

derobee k aucun homme de lettres connu, et moins a M. de

Voltaire qu'a aucun autre. Le livre tombe des mains a la pre-

miere page.

— On attend avec beaucoup d'empressement un nouveau

volume des opuscules de M. de Buffon, qui contiendra un

systeme d'arithmetique morale, un traite de I'inutilite de la

geom^trie et plusieurs discours academiques qui n'avaient

point encore paru *.

1. Par Paul Baret ou Barrett, auteur du Grelot.

2. Ce volume n'a pas 6t6 public.

FIN DU TOME ONZIEME.
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